
ROYAUT& ET CHEVALERIE DANS LES 
CONTINUATIONS DU CYCLE DE EA CROISADE 

C'est avec Pétiquette globale de Costinuations de la Chanson de 
Iéntsalem que la critique moderne désigne les diverses suites du Pre- 
mier Cycle de la Croisade. Rappelons que Porganisation initiale de 
cette quatrieme geste épique est communément attribnke. A un rema- 
nieur de talent, Graindor de Douai, qui aurait rassemhlé, vers la. fin 
du w>iAcle, les chansons anciennes d'Antioche, des Chétifs et de 
Jdrusalem. Ce "petit cycle" s'agrandit rapidement, avec l'adjonction 
des récits du Chevalier au Cygne, ayant trait A la génénlogie fabuleuse 
de Godefroi de Bouillon, grand chef croisé, pour recevoir ensuite, A 
partir du milieu du xm" sibcle, plusieurs branches de Continuations, 
toujours en vers dodécasyIlabiques, qui reprennent largement 'la v&a- 
tion "historienne" du Cyclel. 

Ces suites nous sont parvenues dans qnatre mannscrits, datant d u  
dernier tiers enviion du xmc aux premieres années du XIV" siecle, et 
elles poursuivent la matiere poétique d'outremer jnsqu'au temps de 
Saladin. Le ms. 3139 de la Bibliotheque de l'Arsena1 netcansmet que 
la Chrétienté Corbaran, simple épisode romanesque qui'  assure une. 

1. Vient de sortir le fsscicule 5 du volume 111 (Les Qpopées romnnes) du "Gmn- 
driss dei  ramanischen Literaturen der Mittelalters" (Heideiberg 1986): X -H. Bender 
(et H. Kieber p u r  la partie documentaiie), Le Premier Cycle de lo Croiscide. De Gode- 
*oy d Solodk: entre lo chronique et  le conte de fées (1100-1300). C'est actuellement 
la mire au point du Cyele In plus foumie. 
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liaison entre le poeme traditionnel des Chétifs et les suites du Cycle2; 
le n~s. fr. 12Sf3Q de la Bibliotheque Nationale de Paris fait suivre sa 
version abrégée de la Chrétienté d'une branche aux allures de chroni- 
que, ou mieux pseudo-chronique, sur les premiers rdgnes du royaume 
latin de Jémsalem, comportant les épisodes majeurs de la Prise a c r e ,  
la Mort Godefroi, la Fin de Baudouin et les Débuts de Saladin (ces 
deux demiers htant mieux groupés, me semble-t-il, sous le titre de la 
Chanson des Rois Baudouin); le ms. Add. 36615 du British Library 
-manuscrit composite, s'il en fut- renferme une bonne part des textes 
du type parisien, mais donne aussi une 'nouvelle chronique, fort éten- 
due, constituant en fait un "troisihme état" du Cycle, qui annonce ti 

maints égards, ou au moins prépare, le Deuxieme Cycle de la Croisade 
du x ~ v ~ i e c l e ;  enfin, le ms. L-111-25 de la Biblioteca Nazionale de 
Turin contient une rédaction identique & la branche étoffée des Con- 
tinuations connue dans le codex Iondonien. La publication de toutes 
ces suites, longtemps négligées des chercheurs, se poursuit, par mes 
soinc, dans le cadre de i'édition collaborative du Old French Crvsade 
Cycle (OFCC) 3. 

On a récemment rappelé I'arriere-fond historique de la Croisade 
durant la seconde moitié du xiir\i&cle et un peu au-del&, période qui 
vit la production de la majorité des manuscrits cycliques de la Geste 
de la Croisade 4. 11 est bien évident que, sur le plan militaire et poli- 
tique, le bilan demeure fort négatif: la perte de la Ville sainte en 1244, 
des troubles de succession, I'éparpillement des possessions chrétiennes. 
-cantonnées sur la cbte palestinienne- menant enfin & la prise de 

2. Voir ma ~rnmunication présent6e au Xe CongrLis internatianal de la Société 
Rencesvals (Stissbourg, 1985): Leo rddoctions de la Chrdtientk Corbu~an, premidre 
brnnche des Continudtions du Cycle d# la Croisode, dans Au cavrefotir des routes d'Euro- 
pe: le chanson de @:este, t. 1, "SeneBance", 20 (1987), pp. 585-600. 

3. Ont par" The Idrusakm Continuotions. Part 1: Lo Chrétientk Corbomn, OFCC, 
7/11 (Univeisity, Alabama: Univeisity of Alabeme Press, 1984), et The Jértrsnlen Con- 
tinuotions. Part 2: La Prise #Acre, Ln Mort Godefroi, and La Chanson des Rois Bau- 
douin, OFCC, VI1 (1987). Pour I'ensemblc des manuiciits du Cycle, voir i'essai de 
C. M. Mvors dans Lo Naisssance du Chevalier ou Cygne, éds. E. J .  Mickel et J. A. Nel- 
san. OFCC, 1 (1977). pp. riii-laxxviii. 

4. Voir notamment J. Richard. L'anidie-plan historiqtie des d i u ~  ckles  da la Croi. 
snde. pp. 6-16, et K.-H. Bendci, Retour r3 Phistobe: les dernidtes Qpopées du Premter 
C<jck de In Cloisode, pp. 100-101. dans Las épopées de lo C~oisode. Premie, colloque 
internationai (Trdves, fi-11 notit 1984). &di. K..H. Bender et H. Kleber, Beihefte zur 
'ZeitrchiiR für franzasische Sprsche und Literatul'. N.F. 11  (1987). Voir nussi 
K..H. Bcndrr. Les Continumions de la Conqudle de Jéru~olem: une chronique poéti- 
ske dtr ntemier royaume de Jérusolem, dans La Premier Cycle de In Croisode (GRLM), 
pp. 72-75. 



Saint-Jean-d'Acre en 1291 par le sultan mamelouk Baibars, ce qui 
sonne le glas du deuxieme royaume de Jérusalem. D'autre part, on 
assiste A une évolution dans la mentalité, car, devant tant d'échecs et 
a'entreprises "déviées", beaucoup préconisent une activité missionnaire 
ou autrement plus conciliante vis-A-vis de i'infidhle. Néanmoins, Louis IX 
parvient A mettre sur pied deux expéditions impressionnantes, et si la 
réalisatiou d'autres passagia sous l'égide de son fils et puis son petit-fils, 
Philippe 111 le Hardi et Philippe le Bel, se heurte ?i des difficultés d'or- 
dre pratique, les perspectives de Croisade restent toujours d'une tres 
grande actualité, comme en témoigne i'énergie consacrée Félabora- 
tiou de notre Cycle. 

Ce sont les deux Continuations proprement en forme de cbronique 
ou compilation auxqnelles je m:attache ici, c'est-a-dire celle du manus- 
crit B.N. 12569 (E, ff. 221d-264d)6, partiellement conservée dans le 
manuscrit du British Library (1, ff. 153c-164c), et la deuxihme suite 
conservée dans les manuscrits de Londres et Turin (Ia, ff. 165a-281d; 
T, ff. 176a-325d), ou Continuationsz. Ces deux groupes de suites éma- 
nent indépendamment d'auteurs anonymes du nord-est de la France, 
comme, selon toute apparence, la plupart des autres branches du Cycle. 
Quelques décennies au plus séparent les manuscrits témoins et vraisem- 
blablement les versions assez distinctes qu'ils renferment a. 

La trame narrative principale de nos deux textes est fondée essen- 
tiellement sur les faits et les gestes des rois d'htremer. La présente 
comrnunication vise A mettre en lumi&re quelques éléments caractéris- 
tiques de ces récits mi-historiques, mi-fictifs, outre Simportance éviden- 

. . ,  

5. Les rigles employées ici soot celles adoptks par Ics bditeurs drr OFCC. 
6. Je n'aborderai pas ici les probldmes que pose la place de ces deux versians dans 

un m&mc stemma codicum. Vok la note 10 ci-dessous. Certains éléments internes nous 
aideront svns dotite .& cerner les périodes de leur composition. La réception R Lens et 
B Boulogne-sur-Mer des religues ensoybes par Godefroi de Bouillon, longuement décrite 
dans le ms. 12569 (VV. 2071 SS.) ert ccrtsinement R mettre en rapport avec la transla- 
tion R Lens des dites reliques,et l'inauguiation #un &lerinage, en i247,  ii la veille de 
la Septidme Croisade (voir P. Grillo, Note sur le Cycle de la Croisade du m. B.N.  
fr. 12569: les religues de Lens, "Romania", 9 4  (1973), pp. 258.67). C'est dans la 
brsnchc parisienne nussi oU Baudouin de Sebaurc fait son entrée dans la  matidre d e  
la Croisade (VV. 5226 ss.); B cet elfet, il semble difficile de ne pas tenir compte du 
mariuge, quelque temps avant 1266, BIsabelle de Hainaut, dame de Sebourc (courine 
more britannico de Baudouin IX de Flandre, empereur de Constantinople), et Baudouin 
de Hénin-Liétaid (OFCC, VII, 2, pp. xnxiv-v). Dans Continuntions', le rble important 
que joue Thierry, comte de Flandre, qui accompawe son beau-frare le roi Amauri jus- 
qiZen Egypte, avec les chatelaiins de Lille et de Saint-Omer (1% ff. 274b ss.) fait penser 

I'alliance de 18 monarchie et la grande noblerre flamande lars des soul&vemeiits po- 
pulakes contre Philippe le Bel. 



te accordée A l'activité militaire, servant A exprimer le pouvoir, royal. 
~ i e l l e s  sont les assises de sa légitimité et de son autorité? Plus géné- 
ralement, quelles imagcs de la royauté et de la noblesse cesreprésen- 
tations littéraires du monde féodal des Croisés nous transmettent-elles? 

Les rédacteurs d e  ces suites ont dh se servir de Guillaume de Tyr, 
le plus lu des historiens de la Croisade, tout en mettant aussi A con- 
tribution la Chronique dite d'Ernoul*. Je n'en apporterai pas toute Ia 
démonstration dans ces pagesa. Ceci dit, il s'agit, dans les deux cas, 
d'une utilisation fort libre de ,ces sources, les "trouvailles" narratives, 
emprnutées d'autres traditions, prenant trés vite le pas. Rien d'éton- 
nant donc de voir de nombreuses instances d'emplotment, selon la 
terminologie de Hayden White, qui transforme le fait de,  chronique 
en stoíy8. Ainsi, la mort de Godefroi de Bouillon -peu dramatique 
en elle-meme dans la réalité documentée, puisque le Croisé est. pro- 
bablement décédé de la fihvre typhoIde- devient ici l'objet d'une véri- 
table mise-en-rkcit épiqne, comme nous allons le voir. D'autres élé- 
ments de conteiiu encore -les sihges et. scénes de combats, individuels 
et collectifs, surtout, mais aussi les songes prémonitoires, les multiples 
agissements d'espions, de messagers et de princesses sarrasines com- 
plaisantes- renvoient A coup sur, tout comme les figures et les traits 
discursifs, aux chansons de geste les plus conventionnelles. 

Commen~ons par la Continnation du ms. B.N. 12.569 -la plus conr- 
te, avec 6 778 vers dans l'édition qui vient d e  paraitre-, que Pon est 
tenté de prendre comme la plus ancienne lo. Les sept premiers rhgnes 

7. Nos suteurs se sont vraisemblablcment servis de la trsduction f ran~aise  de Guillau- 
mB de Tyr, que i'on s'nccorde do plus en plos B dater vers les années 1220-1223. (voir 
hl. R; Morgan, The Chrot>icle of Emoul ond ths Continuotions of Will inn of Tyre 
[Londres, 1973), p. 119); cette oeuvre mérite une étude approlondie, et les historien5 de 
In Croisade commencent A s'y intéresser, A en juger par remarqucs de R. f-tuygens drins 
le '8ulletin of the Society for the Study of the Crusades and thc Latin East", 8 (19881, 
pp. 28-30. 

8. Notons seulement que la  Continuation de Paris éuoquo, mmme le fait Ernoul, 
soul de tous les chroniqueurs. ie riol de la fille d,v roi Baudouin laissée en atnge chez 
Ics Samasini. Provient alissi d'Emoul le récit des débuts do carrihie en Egypte du grand 
Sbladin, daos nos deux versions. Celle de Londres-Turin (In; ff. 251 8s.; T. fragments) dé- 
vit .  enfin, i'ambassnde de qiiclquns barons en Etirope aiipi&s d'Eustache do Boulo~ne & la 
s ~ i t e  du déchs de son fd re  Baudouin; roi de Jériisalem, iucident que ne ,iapgorte par 
iilleürs que Guillaurne de Tyr. 

9. o.letohistory: the Histo"co2 Imoginotioti in Nineteenth Centurrj Europe (Balti- 
more, 1973). 

10. Le manuscrit de Paris, de provenance artésienne, doit dster des années 1270- 
1271 environ, 11 se peut que cette vsrsion, reliitivement courte par iapport B celle de 
Londres-Turin, ait été tout simplement concuc pour accomoder un seul volome cyclique 
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historiques-de Jérusalem s'y étendent sur plus d'un siecle, soit de  1099 
a 1185, de Godefroi de:Bouillon Baudouin IV, mais ils sont conden- 
sés en une généalogie et chronologie assez fantaisistes, comportant 
seulement trois générations: se succedent donc Godefroi; son frere 
Baudouiu de Rohais; le gendre de celui-ci, Amaury d'Aucoire; Ide, fille 
ahée d e  Baudouin, veuve d ' h a u r i  et mere de Baudouin "li enfes" 
ou uli mesiaus"; Baudouinde Sebourc, deuxihme mari BIde et régent 
du royaume jusqu'i la majorité du jeune Bandouin, qui, roi de Jéru- 
salem, meurt i la fin de la branche. Or, une telle succession royale, 
ohéissant-A des amalgames délibérés et &autres infractions A lñistoira, 
a Pavantage d'articuler une forte continuité dynastique de :la maison 
de Boulogne-Bouillon, et par la le principe d e  la légitimité monarchi- 
que, plus que ne le fait Phistoriographie ll. Et . c'est certainement par 
ce biais qu'il faut lire tout le développement narratif autour de I'épi- 
sode de la Mort Godefroi (w. 1927 SS.). Si notre continuateur passe 
sous silence le fait que, . . historiquement, . , Godefroi avait légué la Ville 
sainte aupatriarche DaimbertZz, il refléte, én éffet, 1e.conflit qui op- 
poiait ~audouiu de ~oulogne au patriarche Dairnbert et ses alliés, 
~chémond 'de  Sicile et Tancréde de Hauteville, aprés 1; décks de Go- 
defroi. Mais il a recours d un ichime depopée, comme pour mieux 
faire'ressortir Pexemplarité de sa narration. Quelque . , temps apres son 
mariage A ~ a t r o n e  (Florie dans. d'autres manifestations cycliques), soeur 
du c o n v i ~ i  Cqrbaran d'oliferne, ~ o d e f r o i  est empoisonné par le pa- 
tri'arche Eracle, dépité parce que le . souverain . de Jérusalem I'a obligé 
a renoncer la garde de certaines reliques; Eracle revele . . A Tangré 
son projet de voir 'Buiemon, oncle de ce deruier, porter la couronne 
d'htremer, a condition que le successeur de Godefroi, son frere Bau- 
douin de Rohais, soit maintenant écarté de la sc&ne la. 11 est vrai qu'Era- 

. . ., . 

que l'on voulait uimplet, alors que la ''nome'' se rapprocherait plutbt de la version 
plus longue. Voir mon articte Considéiations sur la VersiDn de Londres-Tudn des Con- 
tinuations du Premie? Cycle de la Croisnde; dans Les épopkes de la C~oisnde, p. 92, 
n. 4. L'analyse la plus complete de cette suite reste celle BE. Roy, Les poimea francals 
relatifs d Irr premidre croisadei le p d m e  de 1356 et ses sources, "Romania", 55 (1929), 
m. 411-68, surtout PP. 433-59. Certaines de mes lemarques ici rqrennent ce que I'ai dcrt 
dans 1'Introduction B mon édition (OFCC, VII, Psit 2, pp. xxii-xxxv), tout eamme ellos 
reviennent sur certaines ohservations de X.-H. Bender, Continuations. 

11. Cf. X.-H. Bender, Continuotions, p. 76. 
'12. Cf. Guilloume de Tyr e t  ses continuoteurg. 6d. P. Paiis (Pans. 1879). IX, 

mi, et X, iii. 
. ' 13.' H. E. Mayer eit. de I'avis que la noblesse lotharingienne de JBmsalem, la 

plus nombreuse B Pépoque, ~'Bst élevée contre le,"testament de Godefroy ... Baudoliin 



cle a s s u d  initialement le &le actif ,dans toirtes ces machinations, mais 
les trois finissentpar agir de concert, te1 un clan ou lignage épique de 
traitres: sur les instancesdu patriarche, Tangré essaie en vain de s'em: 
parer de Jérusalem; Eracle se réfugie plus tard A Cesaire, fief de Tan- 
gré; et cetui-ci;. bien ,que réconcilié avecBaudouin, cherche & tempérer 
le chatinient du coupable, alors meme que Bohémond propose, tou: 
jours A l a  détresse du roi, de se-porter garant de  son nouwi Eracle 
(.w. 2792-3967). Plus loin, oncle et . neveu ne. quittent plus Antioche, 
refusant meme de contribuer A la rancon de Baudouin. Mais l a  mort 
assez ignomineuse que le poete réserve aux deux barons déloyaux sert 
A rehausser le pouvoir royal: 

Dix en prist vengance de lor grani mavaistk 
Qu'il firent Bauduin et de la faussetk; 
Par nnit fure~t estaint, n'i furent confessé (vv. 5190-92). 

. . 

D'autre part, la nouvelle monarchiehiérosolomytaine dans c e  texte 
bénéficiediscretement de la sanction prestigieuse d u  roi de France'14. 
E n  effet, au moment de I'arrivée.en'Enrope des reliques que Godefroi 
envoie sa mere, Eustache;est en train, de rendre hommage au roi 
Philippe, qui lui concede en fiefs le comté de Boulogne et le duché 
de Bouillon qu'Eustache. avait déjA requs.de son frere Godefroi par . . . . ~  

8onation (VV. 2052 SS.). Et lorsque Baudouin de Sehourc, neveu du, roi, 
s'apprete 4 gagner la Terre Sainte, Philippe ne lui. dissimule pas ses 
sentiments favorables envers le royaume de Jérusalem, rappelant en 
meme temps 1es.exploits précédents de son propfe. frere Hugues le 

.- . . 

Maine ou le Grand ls: 
, , 

devait son tr6ne B la  f e m e  volonté des vassaux de canrorvor lo royaume en tant qu'Etat 
& maiorité IOtharingienne dam lequel leurs fiefs ne seraient p.n mis en. péRl pa r  dos 
gouvernants dirne 'ethnie aifférente" (Mélnnges sur l'hisfoire du roynume lotin de Jéíu, 
sdlem: 1, Etvdes sur Phistoirede Bnudobin I", roi de Iérusnlem, "Mémoires de'l'Acak 
démie ¿les Imcxipti~ns et Belles-Lettres", Nouvelle série, t. V (Paris, 1984). pp. 60-61). 

14. L'inRuance directe des rois'de France dans ler affaires du royaume latin s'était 
quelque peu éclipsée A partir du mariage, en 1222, de Yolande de Brienne . A  I'empereur 
Frédérie 11. Mais en 1277 Charles d ' h i o u  acheta les droits au rayanme B Maried'An- 
tioche, et jusqu'h sa mort bui tans  apr&s le frere de s a i n t h i r  pottait on etfct le titre 
de roi de JBm~alem. 
i 15. Les brtiiicher du Cyclb défoment la p~rticipntion d e  Hugues de France B la 

Premiare Croisade. En rénlité, le comte du Vermandois fut décrié pouravoi r  qlrittb 
l i  Palestine'auant la  pRse de JbnisaleBi en juillet 1099. 11 maumt au rnuiS.de la crbisado 
d s  1101. . .. . .. , ~. . . . ,. 





douin le mesel, en compagnie de Baudouin de Ramla et Balian de 
Triple: "Desure tous-les autres l'a plaint et dolousé / Pour ce que il 

~. 
I'avoit de paiens delivré" (w. 6729-30). 

A I'époque oh, se mettctit en plaCe ctitte ~bntinuatioi  du Cycle de 
la Croisade, le royaume de ~érusalém était deven; aux yeux de beau- 
coup une sorte de fietion juridique,Pourtant notre texte semble insis- 
ter plutbt sur son intégrité, le pouvoir roya1 se maintenant dans.se$ 
doits gr2.ace A I'aide,&ne race ambitieuse de nooi homines. Ceux-ci 
se montrent prompts Aguerroyer contre. I'ennemi paien. -et non pas 
coutre eu7-memes- et ils sont. par ailleurs tout A fait dignes des.1.é- 
compenses que leur prodigue la royauté. La critique a parlé de .visées 
idéalisantes, voire de compensations ou surcompensationsvéhiculées..par 
ce récit de Croisade,autant de "fonctions correctivesY, qui vont juste- 
ment 3: I'eucontre des "réalités" en Terre Sainte A la fin du m" si& 
cle ls. C'est sans doute vrai, mais $1 convient d'admettre aussi qduue 
teile chronique ''historiée'.' traduit tout autantles désirs; conscients et 
peubetre inconscients, de toute une clase. chevaleresque que: les mal- 
heurs contemporains d:Outremer. . 

La tres -1ougue. Continuation de ~óndres-~urin ,  qui atteindra quel, 
que 27 300 .ven daus l'édition; en cours (OFCC, . VIII); est incompI4te 
dqus les deux manuscrits, mais elle devait se prolonger au. moins:.jus- 
qu'A 1. Quatrihme Croisade1*. Des rois de Jéiusalem la suite donne 
cette fois une chronologie -,rigoureusernent historique: Godefroi - son 
fr&re Baudouin de Bouillon - leur cousin Baudouin de Sebourc, que 
len identifiera A -Baudouin I I d u  Bourg. - Fouque d'Anjou, époux de 
la fille ahée: de Baudouin de Sebourc -. les fils de Fouque, . ~ a u -  
douin (1x1) .et Amauri - -et, seulement en annonce, Baudouin (IV), "Ii 
plus saintismes e t  li plus. signoriz" (f. 271d); a s  d'AmauriZ0. Mais 

. . . . .  . . . . . . .  . . . . 

. .  . 18. Cf. &H. Bender; Continuations, pp .  76-77. 
19. P. R. Grillo, Cansid6rations, pp. 9293. Cette deunieme suite -que  ie cite ici 

g6néialement d'aprks le ms. B.L. Add. 36615- n'est vraiment connue que' depuis les 
andes 1970 avec les 'iedécouvertes" des msnuscrits, quoiqu'E. Roy ait fort correde- 
ment postulé san existente sur des indices foumis par Jean da la Mote (Pdmss ,  
m. 465.68). R. F. Cook et L. S. Crist ont pu indiquer, A plusieurs reprises, i'impor- 
lance de ce tcrte au eours de leur examen attentif de la genese des deua Cycles: Le 
Deuxi4me Cycle de In Croisode: de"% &des sur son déoeloppoment (&&ve, 1972). 
Voir aussi Le Bdtatnrd de Bouillon, &d. R. F. Cook (Gen&-Paris, 1972). pp. mi"-mxir, 
et S. Duparc-Qriioc, Les pdrnes du 2' Cycb de la Croisadc: probBmes de compos<tbn 
et de chronologie, 'aevue dmistoire des  Textes", 9 (1979), pp. 141-81, surtout 
$p.. 14647. . . .  ; . . . . .  . . .  . . . . 

20. Notre suite n'aborde pas les kvénements sous la monarchie proprement dite 
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parmi les apports imaginaires qui nous intéressent ici, retenons les 
dispositions prises par les deux premiers souverains de Jérusalem quant 
A leur successiou. En effet, encore plus que dans le cas de la version 
de Paris, tout est mis en euvre pour assurer la bonne trausmission de 
la dignité royale. Voici d'abord Godefroi, dans Pagonie de son empoi- 
sonnement, qui demande au couverti Huon Dodeqnin de Tabarie, son 
ancien ennemi A Acre: "Que vos aidiez de cuer mon frere Bauduin / 
A maintenir la guerre vers la geste Jupin" (f. 188a). Et le roi mourant 
ne manque pas de rappeler aux barons que sa femme Florie: 

Ancor est assez jone por li remarier; 
.I. haut home li fetes quant li plet espouser. . . 

S'ele est de moi enpinte, fetes l'eufant garder, 
Sara aprés mon frere be regne a gouverner (f. 188ab). 

Le récit abonde également en détails sur la succession de Baudouin 
de Bouillon (ou de Robais). Celui-ci a éponsé en deuxikme noces Mar- 
guerite -6Ile du Soudan21, qui poitait le nom de Margalie avant sa 
couversion-, "Mais ne pot avoir hoir, dont molt fu anoiés" (f. 248d). 
En préparation A la jouissance de toute la tere Jhsu, Godefroi avait 
couronné Baudouin roi $Acre (f. 180d), et, A son tour, Baudouin fait 
venir son parent Baudouin de Sebourc: 

Son couzin Baudu'm devant tous couronna; 
Acre li donne en fief, ou molt nche port a, 
Et du pafs entour grant part ii otna. 
Et li jouvenciaus rois l'autre molt mercia (f. 249d). 

Et avant de rendre P h e ,  Baudouin remplit un deruier devoir royal: 
il demande qu'on fasse venir d'Europe son frhre Enstache. Cependant 

Baudu'in de Sebourc en mon lieu demoura- 
En li a molt preudom, molt bien vous mainteura- 
Dusques a icele eure que mes freres venra (f. 250b). 

de Fousue et encore moins celle de son fils et successeur Baudouin B peine évoqué 
(f. 271~). On ne sait pas au juste pourquoi le rédacteur opte paur condenser ainsi son 
técit. mais vou les spéculations rapides que fai d h i  émises A ce suiet dans Constddra- 
Iions, p. 94. 

21. Saudan, ennemi des Croisés tout le long des branches "historiquer" du Cycle, 
est défait B Rochebrune et puis décapit6 au f. 245c. 



C'est Richart de Chaumont li Restorés; frkre jumeau de l'ancieu 
héros des Chétifs, qui conduit l'ambassade. Bientbt, menacés par Sala- 
din-le-fel, les Chrétiens n'attendent plus et couronnent Baudouin de 
Sebourc, qui reste cependant toujours disposé remettre éveutuelle- 
ment le pouvoir entre les mains dEustache. En route pour la Palestine; 
celui-ci apprend la décision des barons, la trouve A son gré, ,et regagne 
BoulogneB. Le "légitimiste" Richard de Chaumont, par contre, en 
compagnie de Renaut du Crac -"'arens fu Godefroi et Wistace en- 
sement" (f. 258d)-, ne se rassure que lorsque Baudouin de Sebourc 
lui fait comprendre personnellemeut scs intentions honorables. 

D'autres détails narratifs encore font voir l'importance que le ré- 
dacteur accorde en effet aux questions de succession royale. D'abord, le 
rappel. qu'ente'nd Baudouin de Bouillon d e  la part de ses barons avant 
de s'embarquer pour une campagne A Escaloune (A la fin de laquelle 
d'ailleurs il prendra comme femme Margalie/Marguerite): 

Rois sans fame et sans hoir n'est pas de renomee; 
Se vous aves hoir malle de molher espozee, 
Molt en ser& cremus et no gent redoutee (f. 213a). 

.Et Cest sans doute pareille préoccupation que nous pouvous attri- 
buer une innovation dans la généalogie e t  chronologie royales, autre- 
ment si soigneusement respectées dans le texte. Au f .  249b Baudouin 
de Bouillon devient parrain de  Baudouin, identiíié comme le fils de la 
femme de sont parent, le comte Amauri d'Antioche; son filleul sera 
un jour, prévoit Baudouin, roi de Jéxusalem. M& le narrateur prend 
la releve aussitot dire qu'avaut Phge de vingt ans Baudouin sera 
frappé par la IApre. Si l'on reconnait par lA l'identité de  Baudouin IV, 
i'état inachevé des textes ue nous permet pas de  savoir comment ce 
eurieux éeart généalogique aurait pu &re pris en charge ultérieurement. 

Au cours de  cette branche la conversion d e  paiens s'accélkre 
-Abraham e t  Dodequin, pere et 615, et leur parent Abilant- suivant 
i'exemple de la "chrétienté" d e  Corbarah23. Ces conversious peuvent 

2%. H. E. Mdyer s 6Ndié de pds  ( M é h g e s , '  p p . 7 3  SS.) cortainer; contradictions 
et aribiguités que déchlent les chmniqum sur la ruccession de Baudouin 1, y campris 
I'ambassade eump6enne (uoir note 8 ci-dessus). En véiité, lo récit asrer logique que 
donne nove suite se rapproche de Matth'ieu GEdesse (Rectieii des historieni des croisa; 
des.,Documents aménienr, l  (Paris, 18691, *p. 118-19). 

, . .  23. Cf. X.-H. Bender, Continuotions, p. 79. . . . . 



mener aux mariages, royaux d'abordZ4 -Godefroi et Florie, Baudouin 
et Margalie- et puis aux alliances matrimoniales de quelques grands 
vassaux -Tangré et Florie, Buiemon et Morinde ~(sceur d'Abi1ant)-. 
De plus, le roi arrange les mariages d'autres membres de son proche 
entourage, qui bénéficient alors &u agrandissement de  leurs fiefs: 
Harpin de Bourges et Jean d'Alis épousent les veuves des rois de Nu- 
bie, cousins de  Corbaran d'oliferne. Et comment méconnaitre la valeur 
emblématique d'autres moments du texte mettant en évidence aussi 
ces nouveaux rapprochements entre chrétieu et paien? C'est A Huon 
Dodequin que Godefroi, moribond, confie Maigremort et Hisdeuse, le 
cheval et i'épée que le Croisé avait dérobés au Soudan (ff. 187d-188a). 
Et 101s de son sacre, Baudouin de Bouillon recoit la couronne des 
mains de son parent Fouque de  Melan, "joines meschin" nouvelle- 
ment cléé roi d+Esclabouuie, et les anciens chefs paiens Corbaran et 
Huon Dodequin (f. 20%). E n b ,  A la conclusion de la branche, telle 
qu'elle nous est parvenue, I'amulaine mgypte,  allié des Chrétieus con- 
tre Saladin, manifeste presque de la sympathie envers le roi Amauri 
et Thierry, comte de Flandre, son beau-frhrea. 

Parallblement A cette valorisation de la royauté se disloquent cer- 
tains aspects de la vieille éthique féodale. Reprenons Pépisode de la 
Mort Godefroi. Le roi mouraut prononce le pardon pour son meurtrier 
-inconnu- et exhorte ses barons s'abstenir de tout acte vengeur 
qui ne profiterait qu'au Soudan. Tangré, une fois revenu de son asso- 
ciation premibre avec son cousin Eracle, est faussement accusé de 
meurtre par celui-ci. Un combat A deux a lieu sous les yeux du délé- 
gué du roi, son cousin Fouque de Melan, et se solde par la victoire 
de Tangré, qui épouse ensuite Florie (T, f. 304cd). La solidarité ligna- 
ghre est également ébranlée au cours de la guerra civile, fomentée 
par Richard de Chaumont li Restorés. Celui-ci apprend que Corbaran 
a tué, pourtant "par souspresure", son frhre Richard, déguisé en sana- 
sin, et shme i'alerte parmi les membres de sa parenté, notamment 

24. S. Runcimsn a fsit remarquer qpe les alliances aménionnes (et chrétiennes) 
&mpnrtnient 'le seul élémkt oriental dans la famille royalo de Jérusalern: A HIstory of 
the Crusodes, II (Cambiidge, 1965), p. 292. 

25. Histodquement,.Tbierry d'Aisace, comte de Flandre, avait fPoas6 Sybiile. fille 
de Foulque Y, comte BAniou et sa premi6re femme, Arenburga a" Giiibergn du Maine. 
C'eit A Thierry quc I'amuhinc offre sa propre coiironne que portera, précise le Sanasin, 
pon 61s Phcippe et plus tard Baudouin qui remera A Coistantinople (f. 279th Y a-t-3,ici 
traCen de certainen haditiow flarnandes? 



Harpin de Bourges et Jean d'Alis: "Amor ne cousinage n'i vaut mie. 
granment, / Se je n'ai alejanse de ce que mes cuers sent!" (f. M b ) .  
Cependant, le roi Baudouin de Bouillon, s'affirmant dans son r6le de 
graud pacscateur, parvieut 3. imposer sa volónté A ses barons, con- 
traints alors A délaisser tout recours A la coutume de la "faide". 

Et, enfin, on releve de nombreuses indicatious sur la parenté des 
chevaliers; parfois réduites 3. de simples allusions, qui contribuent A 
I'impression d'une société relativement close, o& les véritables 'yétran- 
gers", comme le Baudouin de Sebourc de la Continuation de Paris, 
n'ont pour ainsi dire pas de place. J e  ne ferai qu'énumérer en vrac. 
les associations les plus- significatives: Harpin de Bourges, Jean d'Alis, 
Richard de Cbaumont (les deux freres), et Fouque de Melan -des 
anciens "chétifs" du Cycle- sont tous parents; Fouque est coeousin ger- 
main de Godefroi et Baudouin d'e Bouillon et "niés" de Baudouin 
de Sebourc (ff. 189c, W8a); Raimou de Saint-Gilles est au moius cousin 
de. Harpin et de Jean; et la fille d e  Tangré et de Florie devient la 
femme . de Baudouin de Sebourc, 

Pas plus qu'un fidele miroir de l'époque glorieuse - e t  révolue- 
de. la. guerre sainte, les deux Continnatious ne constituent certes pas 
des récits traitant en tout premier lieu de themes politiques. Néan- 
moins, les aménagements particuliers de 1'Histoire que décele chncune, 
qui sont par la suite soumis A la configuration des conventions de l'écri- 
ture épique, font apparaltre des attitudes distinctives envers la ro- 
yauté et la noblesse. En guise de conclusion, caractérisons rapidement 
nos textes: 
, -La Continuation de Paris est issue d'un miliru provincial, ayant 
de solides rapports avec la maison de France, toujours soucieuse du 
sort du royanme latin. La provenance dn ms. 12339 fait songer en effet 
A -l'Artois, apanage royal. En bref, dans sa présentation des regnes 
d'outremer, le rédacteur arrive A dépeindre une sorte d'équilibre, assez 
conservateur, entre - l'autorité monarcbique et les fidélités et ambitions 
de la noblesse. A cet égard, il semble garder la nostalgie des tensions 
traditiounelles de l'épopée. 

-.En revanche, la version d e  Londres-Turin peut nous paraltre 
moins fédale, plus moderne. Le rythme de conversions des paiens et 
les autres signes de rapprochement entre les Croisés et I'ennemi sarra- 
sin s'expliqueraientpar un sens plus aigu, plus "opportuniste" des r6a- 
lit'és. La chevalerie s'y montre dans PensembIe, soumise A la souve-. 



raineté royale. Et celle-ci parait évoluer vers un stade carxément impé- 
rial, témoin la création de tout un réseau de  royaumes dans le texte 
-Antioche, Acre, Esclabonnie, Ermenie- devant obéissance au roi de 
Jémsaiem. En effet, on est tenté de rappeler non seulement les tenta- 
tives, sous Philippe IV le Bel, de relancer la Croisade sur de nouvelles 
bases, mais aussi les pressions étatiques une période marquée par 
l'dfaiblissement social, politique, économique e t  moral de la noblesse 
-exception faite des grands feudataires- et par les efforts de toiis &tés 
ponr renouveler le prestige de la monarchie. 

La Croisadeest devenne texte et prétexte dans les mains de nos 
rédacteurs. Au centre de leurs représentations du "saintisme roiaume" 
demeure I'imags d'une royauté vigoureuse, qui s'oppose nettmcnt A la 
situation contemporaine d'outremer, et aussi, en derniere analyse, aux 
monarques vacillants, faibles on injustes que nous livrent A i'occasion 
les cycles épiques. 


