
LES CHANSONS DE GESTE TARDPVES 
ET LA R&iLITÉ HISTORIQUE 

M. Karl-Heioz Bender a constaté que la poésie héroique jusqu'ii 
la fin du XII' siecle réagit avec une sensibiiité considérable aux déve- 
loppements historiques qui ont lieu dans la société féodale contempo- 
raine. Elle ne se contente pas uniquement de décrire simplement, dans 
la fiction épique, les rapports de force existants, mais elle critique, 
l'aide de  la fiction épique, certains inconvénients sociaux e t  elle con- 
fronte la réalité historique aux ébaucbes d'une société idéale. Cet idéal 
exigé par la poésie héroique et réalisé d'abord dans la société féodale 
épique est toujours un idéal souhaité par les vassaux; le point de vue 
de la cbanson de geste est donc pro-féodal l. D'une part, la Chanson 
de RoIand présente une société unie et qui fonctionne parfaitement 
sous la direction vigoureuse dún  roi qui est idéal, parce qu'il accom- 
plit ses taches non pas h I'aide d'une position prédominante face A des 
vassaux affaiblis, mais parce que le pouvoir roya1 se fonde sur i'accord 
avec les grands seigneurs puissants et pourtant fidbles. D'autre part, le 
petit cycle de Guillaume met en valeur le type du vassal désintéressé 
qui se charge des taches qui incombent en principe A la royauté in- 
carnée ici par un monarque extremement incapable. Ce sont Iii des 

1. Cf. Bender, Konig und Vasall. Untersuchungen zur Chanson ds Gesta des 
X I I .  Jahrhunderts, "Shidia Romanica", 13, Heidelberg, 1967, pp. 67, 69, 71, 73, 82, 
96, 110, 113 s., 127, 138, 141, 143, 151 s., 163, 165. 



visions utopiques, d'ans lesquelles il ne manque néamoins pas d'élé- 
ments non idéalisés et puiséc dans la réaliti: contemporaine. En les 
comparant A la royauté capétienne e t  A la féodalité francaise du 
XI" siecle ,hissant, le persounage de Charlemagiie et les barons loyaux 
de la Chanron de Roland semblent &re idéalisés, tandis que le lignage 
de Ganelon donne une image assez fidile des vassaux de Philippe I"'. 
De meme, quand on les compare aux regnes de Louis VI et de 
Louis VII, le roi Louis et les vassaux ambitieux et particularistes du 
cycle de Guillaume correspondent beaucoup plus & la réalité historique 
que les vassaux idéalisés du. lignage $Aiieri de Narbonne. Avant le 
milieu du m" sikcle, i'idéal de la poésie héroique ne consiste donc 
pas daus une gloriñcation partiale ni du roi ni du vassal, mais dans 
une coopération harmonieuse :entre le roi et le vassal. Ce compromis 
juste, qui ne néglige les intérets vitaux d'aucun des deux partis, corres- 
pond A peu pr&s la répartition du pouvoir entre le roi de France 
et ses vassaux en ce temps-la. En dépit de ~ a ' ~ o s i t i o n  solidement pro- 
féodale, la poésie héroxque n'est .done pas dn tout anti,monarchique & 
cette haute époiue. 

Sous le regne de Louis VII, i'équilibre des forces tend & dispa- 
raitre, l a  balance penchant de plus en plus en faveur de la couronne. 
Déja A l'époque précédaut celle de Bertrand de Bar-sur-Aube, la poésie 
héroique réagit & ce développement par une attitude pro-féodale nette- 
ment plus prouoncée et par i'introduction de monarques tyranniques 
dans les épopées des harons révoltés et dans celles des lignages enne- 
mis. Dans Raoul de Cambrai, le roi Louis, par une intrigue tramée avec 
perfection, tire profit des hostiiités entre les lignages féodaux et il ne 
peut &re forcé A céder A leurs demandes que par une alliance entre 
les deux lignages; & la fin de la partie plus ancienue de cette chanson, 
i'unité de la société féodale est ainsi rétablie. Daus les premieres chan- 
sons des Lorrains, Pépin n'est considéré comme un bon .roi que tant 
qu'il se met sans réserve A la disposition de ses vassaux fideles en 'les 
secourant dans lenrs entreprises contre le iignage rivalisant, au m+- 
pris de ses propres intérets qui ne peuvent évidemment pas toujours 
coincider avec ceux des Lorrauis. Dans Girart de RoussilEon, Charles 
Martel est dans son tort pendant sa premiere guerre contre Girart; 
dans la deuxikme guerre, c'est le roi, il ect vrai, qui se comporte. de 
facon Iégitime, mais il retombe pleinement dans son tott quand il re- 
fuse, en signe de pardon, de rétablir le lien féodal avec Girart qui, 



purifié, rentre d'exil. Le conflit aboutit & une réconciliation générale, 
mais A la fin de la chanson, Girart se retire dans un monasthre. Au 
foud, Yunité de la société féodale. n'est donc pas retrouvée. Par contre, 
& la fin de la premiere partie. d'AioE, le roi Louis doune pleine satis- 
faction & Elie qu'il avait traité avec beaucoup d'injustice, et I'empire 
brille sous la splendeur de l'union. rétablie entre. le roi et le meilleur 
de ses vassaux. 

La poésie héroi~que entre 1150 et 1180 montre donc tres clairement 
le pouvoir de la couronne augmentant par. degrés, qui tend A oppri- 
mer ses vassaux de plus en plus impitoyablement, ce qui constitue une 
image assez laide de la réalité pour les féodaux franqais qui se voient 
peu & peu acculés & la défensive. Mais les réponses que les chansons 
donneut A la nouvelle situation historique varient. Les chansons des 
Lorrains ignorent presque complhtemcnt le changement qui a eu lieu 
dans l'ancien equilibre des forces: Pépin ue réussit ni refréner le con- 
flit féodal ni $ soumettre & son. autorité ses, vassaux combatifs. De 
f a ~ o n  indirecte néanmoins, les féodaux lui accordent un r6le impor- 
tant dans le jeu des forces, voiro en sollicitant son secours militairc 
et sa décision judiciaire. Pépin possede donc quelque poids politique, 
ce qui reflete le prestige indubitableque la monarchie franqaise avait 
acquis sous Louis VII. Aiol et Raoul de Cambrai integrent le pouvoir 
nouvellement renforcé de la royauté dans la fiction épique, mais ces 
cbansons-l& croient encore & la posibilité de réaliser Pidéal ancien d'un 
compromis qui inclut les demandes esseutielles des féodaux. Dans Aiol, 
ce compromis favorable pour le vassal est représenté d'une maniere 
plus convaincante que dans Raoul, car dans Aiol, le roi renonce de 
bon gré & sa positiou puissante acquise au détriment de son vassal, 
alors que dans Raoul, on doit le forcer & abandonner, apres une défaite 
cuisante, ses projets qui consistent en une redistribution des fiefs. La 
vision la plus désillusionnée de la situation de la féodalité est préseu- 
tée dans Girart de- Roussillon, ce qui est surprenant & cause de la date 
assez- reculée de cette chanson: le vassal a bcau etre dans son droit et 
il a beau jouir des sympathies du public, & la longue il ne pourra pas 
maintenir sa position dans le combat contre Ia couronne et il devra 
enfin, sans fonction réelle dans la société, abandonner ses bonncurs 
séculiers. Aux environs de 1150, cette solution a pu paraitre excessive- 
ment pessimiste, mais I'évolution historique pendaut les décades sui- 
vantes a c o n b é  le jugement du pobte, q u i d a n s  lemonde épique a. 



réfléchi conséquemment sur une possibilité qui n'était encore guhre 
prévisible daus la réalité. En derniere analyse, sa vision poétiqne s'ap- 
proche le plus de la réalité politique. Cela ne veut pas dire que les 
solutions présentées par Aiol et Raoul, meme pas celle proposée par 
les chansons des Lorrains, ont été dépassées des le moment o& ces 
chansons furent composées. Seulement elles paraissent dépassées du 
point de vue rétrospectif de l'historien moderne. Du point de vue de 
la plupart des coutemporains, la lutte entre l'a couronne e t  la féodalité 
n'était pas encore arrivée une décision claire en faveur du pouvoir 
central pendant la deuxikme moitié du regne de Louis VII. Meme 
pendant les toutes premieres années du rbgne de Philippe 11 Auguste, 
Bertrand de Bar-sur-Aube pouvait toujours propager dans Girart de 
Vienne, afin d'échapper A la mise de Pétat féodal, la conclusion d'une 
paix qui, bien qu'atteinte contre la résistance obstinée des belligérants, 
pouvait satisfaire aux besoins du vassal sans négliger ceux de la cou- 
ronne et &re en meme temps honorable pour tous les deux partis. 

Le regne de Philippe Auguste marque pourtant la victoire défini-. 
tive de la royauté francaise sur ses grands vassaux. Par conséquent, si 
la chanson de geste ne voulait pas ouvertement contredire l'évolution 
historique, toutes les guerres épiques entre le roi et le vassal devraient 
s'achever de la meme facon que dans Girart de Roussillon. Cette so- 
lution n'a pourtant été irnitée dans aucune chanson, tres probablement 
& cause de sa facon sobre de représenter une réalité dure surtout pour 
le public aristocratique de l'épopée nationale. Ce public demandait 
une compensatipn épique pour les défaites subies par la féodalité dans 
l i  vie réelle et les pobtes épiques de basse époque restaient fidbles A 
la visiou du monde pro-féodale de leurs prédécesseurs. 11 en ~ésulte 
d'une part que la poésie héroique reprend des traits plus nettement 
utopiques qui ne lui sont pas inconnus des les temps les plus reculés, 
d'autre part qu'elle continue A refléter des états de la société depuis 
plus ou moins longtemps dépassés, qu'elle traite des sujets, qu'elle 
dépeint des constellations et qu'elle spécule sur des solutions qui corres- 
pondent de rnoins en moins & la réalité historique. Dans ce sens, la 
chanson de geste devient anachronique2. Dans une seule et mbme 

2. En ea aui coneerne la presentation de9 rapports de force dans I'état fkodal 
déjR Bender, op. cit., pp. 107, 109, 143, parle d'un a n a h n i s m e  pro-fkodal i I'é~ard 
des chansons ajoutges h la geste de Monglane au dernier tieis du xn' siecle ainsi qu'h 
I'hgnnl d'Adol et de la Cheuokde Ogier. 



chanson, on peut rencontrer et des traits utopiques et des traits anachro- 
niques. Plus on avance dans le xm" sibele, m o i ~  la chauson de geste 
est A la hauteur de son temps et moins elle est solidement enracinée 
dans la vie sociale contemporaine, ce qu'elle avait toujours été jusqu'aux 
années 80 du m" sikle, I'oeuvre de Bertrand de Bar-sur-Aube inclus 3. 
Voili quelques exemples pour illustrer cette évolution du genre. 

On trouve des traits utopiques surtout dans les épopées des barons 
révoltés et dans celles des lignages ennemis de basse époque. Entre 
1150 et 1185, ces types de chansons avaient présentés, du débnt jus- 
qu'A la fin, le combat acharné du vassal contre la réalité insuffisante 
et méme insupportable d'une royauté oppressive et sa lutte de plus 
en plus désespérée pour une solution pratirable. A partir de la fin 
du m' sikcle, le combat entre le roi et le vassal devient secondaire: 
les héros de Pépopée tardive sont de moins en moins en &at de résister 
pendant des années d un monarque tout-puissant afiu de défendre leurs 
droits dans leur pays natal. Le roi réussit toujours plus vite i briser 
leur résistance, jusqu'A ce que, par exemple dans Lion de Bourges, le 
c o d i t  soit déjA résolu dans la sckne d'ouverture en faveur de  la cou- 
ronne: Herpin de Bourges ne pense meme plus A une résistance armée, 
i1 capitule des le début devant i'autorité royale. La défaite rapide du 
vassal et la force irrésistible d'une royauté procédant d'une mauikre 
de plus en plus arbitraire et brutale et qui perd toutes les vertus seigneu- 
ríales correspondent donc assez bien A la répartition du pouvoir en 
France depuis Philippe Auguste jusqu'd la Guerre de Cent Ans. Les 
héros épiques sont forcés de livrer leurs fiefs héréditaires la couronne 
et de s'exiler; l'unité de la société féodale se brise dans la poésie en 
meme temps que dans la réalité historique. Or, la tendance épique 
vers l'utopie consiste dans le fait que les feudataires battus et exilés 
parviennent toujours A recouvrer leur pouvoir perdu Ioin de leurs pays 
nataux et A conquérir leurs propres royaumes d I'étranger o21 ils sont 
définitivement i i'abri de toute intervention de leur monarque tyranni- 
que. Ainsi, les suc&s des héros tardiis l'emportent de beaucoup sur les 
espérances les plus hardies des barons révoltés d'autrefois4. Des le 
moment o& les lignages épiques découvrent leurs intérets en dehors 
de leur patrie et concentrent leurs activités sur cet espace jusque lA 

3. Cf. Bender, ap. cit., p. 138. 
4. Dei& Bender, op. cit., p. 173. considere Renout de Monfouhan comme "eine 

epkche RBche der im zeitgen6sskUlen Xsmpf unterliegenden Barone'l 



inexploré, la lutte contre leur suzerain désagréable pour défendre les 
droits hérités de leurs aieux perd une grande partie de son importan- 
ce. La chanson de geste toujours pro-féodale veut donc montrer que 
le combat des vassaux contre la conronne n'est pas seulement voué it 
i'échec, mais aussi superñu, parce que les pays étrangers offrent aux 
vassaux toutes les chances. d'une carriere inouie, face it taquelle le pro- 
bleme d'un compromis avec le roi devient une quantité presque négii- 
geable. En ce cas, le déplacement du vassal it i'étranger symbolise i'im- 
possibilité de résoudre le probleme it l'intérieur de la société féodale 
par des moyens traditionnels. L'accord entre le roi et le vassal est ré- 
tabli pro forma dans toutes les chansons, il est vrai: tous les béros ren- 
trent, apres avoir fait fortune A i'étranger, dans leur pays natal et 
forcent le roi apres une nouvelle guerre it reconnaltre leurs droits, ce 
qui est en contradiction avec les vraies rapports de force en Frauce 
au. xrna siecle; mais, dans la plupart des cas, ce retour est temporaire, 
i'avenir de leur lignage étant dans les pays lointains qu'ils ont conquis 
par leur propre force. A vrai dire, i'unité de la société féodale encore 
une fois n'est pas retrouvée; mais -et voilit précisément I'utopie des 
épopées tardives sur les barons révoltés ainsi que sur les lignages enne- 
mis- cet état de décomposition, autrement que dans Girart de Rous- 
sillon, ne met plus en danger la capacité A survivre des feudataires. 

Certes, cette émigration au loin que les chansons de geste recom- 
mandent aux féodaux pour compenser la perte de leur pouvoir a son 
modele historique dans les Etats Croisés francais du Proche Orient, et,, 
par. couséquent, dans les épopées depuis Renaut de Montauban, les 
ambitions des lignages exilés ont souvent pour but de régner sur la 
Terre saintea. Bientot, néanmoins, le déplacement dans i'espace en 
dehors de la France se révkle loin detre la solution parfaite pour les 
problemes de la féodalité et difficile it &re directement appliqué it 
la réalité. Dans les chansons de geste, cette difficulté se voit par le 
fait que les vassaux choisisseut comme nouvelles bases de l'eur pou- 
voir des régions de plus en plus indéfinissables d.ans un Orient tout 
it fait féerique qui non seulement ne saurait &tre familier au pu- 
blic, mais qui est consciemment dépeint comme illocalisable et qui, 
par sa topographie phantastique, doit résister it tonte identifica- 
tion. Le lointain oh le héros doit se rendre, se révele donc etre 

$. Cf. Béader, op. cit., p. 159, n. 30. 



un pays imaginaire plein de chances iiiimitées, mises en reiief par 
un nouvel espace épique qui n'a pas de bornes géographiques. E n  
outre, cette solution proposée par quelques chansons de geste tardives 
devient inapplicahle au cours du XIII" siecle, parce que c'est l'époque 
du déclin des Etats Croisés, déclin qui aboutit, dans la derni4r.e d& 
cade du m" sihcle, A la perte des dernieres bases, chrétiennes au Pro- 
che Orient. Au plus tard A partir. de cette époque, l'émigration du 
héros dan8 un Orient qui doit lui reudre possible, une existence con- 
forme & son rang social dont le roi tyrannique I'a privé, émigration 
que présentent encore plusieurs chansons de geste au x~v'sihcle, comme 
par exemple Tristan de Nanteuil, n'a plus aucun fondement dans la 
réalité historique. A partir d e  ce moment-la, les chansons utopiques 
devieunent en meme temps anachroniques, car elles conservent des 
solutions que la réalité eontemporaine n'admet plus et. dout le. carac- 
t4re archaisant devait 6tre reconuu par les pohtes et leur puhlic. Pour- 
tant les auteurs ainsi que les auditeurs de ces wuvres .devaient 6tre 
convaincus que du moins du point de vue .théorique, elles indiquaient 
toujours A la noblesse féodale tomhée en déchéance u n  chemin de 
retour vers la splendeur qui l'avait entourée autrefois. Qu'on se rappelle 
dans ce contexte les innomhrables projets de nouvelles croisades for- 
gés au cours du xrv' si4cle par diverses personnes et qui. ne furent 
plus jamais exécutés. Mais ces projets vains montrent du moins qu'on 
ne s'était pas encore partout débarrassé des valeurs et des préoccu- 
pations qui avaient jadis constitué tnut le sens de la vie pour la che- 
valerie européenne. L'existence de telies chansons comme nous i'avons 
indiqué ci-dessus, est tout A fait inconcevable si on n'accorde plus 
aucune force vitale aux idéaux anciens de la chevalerie. 

Huon de Bordeaux semble tenir eompte des changements sociaux, 
car dans cette chansou, le héros, au cours de son voyage en Orient, 
entrepris malgré lui, ne fait pas de carnere inouie, mais pour Huon, 
comme jadis pour Girart de Roussillon et les fils d'Aimon de Dor- 
done, son séjour en exil est de nouveau riche en privations, mena- 
ces et humiliations. La r6conciliation avec son suzerain n'est attein- 
te  qu'apres des difficultés presque insurmontables, et le héros ne la 
doit qu'A I'intervention d'un pouvoir surhumain. Le rétablissement 
pénible du lien fkodal entre Huon et Charlemagne n'offre done pas 
non plus au feudataire une existence pleine de promesses d'avenir. Mais 
m&me Iace cette situation désespérée, la chanson de geste n'aban- 



donne toujours pas sa vision du monde pro-féodale: pour le vassal, 
elle tieut encore prete la couronne du royaume des féesl Cette éva- 
siou dans un autre monde ésotérique, accessihle A un petit nombre 
d'élus seulement, ob on rend justice au vassal, tout cela se révdle &re 
une utopie sans équivoque, car évidemment dans la vie réelle, un te1 
expédient ne peut jamais &re mis A la disposition de la noblesse féo- 
dale. La fiction épique dans Huon de Bordeaux aboutit A ce que le 
dilemme des vassaux, irrévocablement assujettis par la royauté, est 
devenu insoluble. La poésie héroique devient douc définitivement un 
instrument permettant d'échapper A la réalité insupportable. 

Or, ni la chanson de geste tardive en général ni les chansons des 
harons révoltés en particulier ne consistent exclusivement en la des- 
cription de carrieres utopiques de vassaux qui, pleins de fureur im- 
puissante, toument le dos A leur roi et qui sont copieusement dédom- 
magés pour leurs pertes dans un lointain illocalisable. De plus, la poé- 
sie admet toujours la possibilité que le vassal se défeude avec succes 
contre son roi qui enfin reconnalt ses torts et accorde A son feuda- 
taire des conditions de paix favorables qui pour ce demier ne laissent 
rien 8. désirer: c*est ainsi que se termine le conflit dans Sépisode des 
Hurepois qui fait partie de Ia Chanson des Saisnes, et dans Gaidon. 
Cette derniere chanson, néanmoins, se termine par la perspective som- 
bre d'une unité de la société féodale pas durablement assurée: en effet 
le roi oubliera bientbt de nouveau les vertus seigneuriales. Cette incli- 
nation fatale pour le vice rapproche Charlemagne des rois de France 
contemporains qui devaient apparaitre aux féodaux comme incurable- 
ment dépravés. Cela ne change rien au fait que des solutions de con- 
flits épiques favorables aux vassaux ont i'air tout A fait dépassé, w la 
répartition du pouvoir daus la vie réelle qui rend de tels dénouements 
anachroniques. 

D'autres chansons se révelent &re archaisantes quand elles intro- 
duisent un roi enclin 8. satisfaire aux demandes de ses vassaux, lors- 
qu'ils sollicitent son secours, un roi prkt A aider ses feudataires A défen- 
dre leurs fiefs ou A conquérir d'autres pays. Comme exemples de mo- 
narques bienveillants envers la noblesse fkodale, monarques qui con- 
tribuent 8. augmenter le pouvoir de leurs vassaux et qui attachent la 
plus haute importante 8. Saccord politique avec eux, on pourrait citer 
Louis dans le cycle d'Aimeri et dans la seconde partie d'AioZ, Pépin 
dans les chansons des Lorrains recentes et Charlemagne dans Doon 
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de Mayence. A cause de la puissauce prédomiuante que le roi de Fran- 
ce avait acquise des 1200 face A ses grands vassaux, il n'avait plus du 
tout besoin de se montrer aussi bienveillaut envers eux que les chan- 
sons de geste le voudraient. 

De meme, l'action autonome de lignages puissants, saus qu'ils n'aient 
recours A l'aide d'un roi quelconque et sans que celui-ci n'ose mettre 
des ohstacles. A leurs eutreprises, constitue un anachronisme pro-féodal, 
c o m e  i'iilustrent, A l'aide de l'exemple du lignage de Monglane, quel- 
ques citansons du cycle d'Aimeri et le cycle sur.Rainouart et ses des- 
cendants, et Gaufrey pour le lignage de Mayence. A vrai. dire, au 
m" siecle, les lignages francais ne  sont plus du tout capables d'une 
conduite tellement souveraine. Les problemes divers des famiiles féo- 
dales qu'ou peut étudier dans les épopées de basse époque, montrent 
que la décbéance des lignages a bien laissé des traces dans les chan- 
sons de geste oh elle est interprétée de facon poétique. 

Le fait que la bourgeoisie gagne peu A peu plus de poids dans la 
societé, est également prise en considération dans les chansons de geste 
tardives. Par contre, aux XI" et xn' sikcles, ou la poésie héroique ne 
preud aucune connaissance des vilains, comme par exemple la Chansori 
de Roland, ou elle ne s'en sert que dans une stylisation comique, comme 
par exemple le Chanoi de Nimes -chansou qui en outre nous pré- 
sente des héros aristocratiques qui recourent A ,la mse qui consiste A 
s'habiller en marchands, d'oi~ uaissent des scenes pIeines d'uu incom- 
parable comique de situation. La cbanson d e  geste avant :12(00 connait 
aussi des exemples de vilains qui s'averent &re des traitres, comme 
celle de Girart de Roussillon, dans laquelle Charles Martel persuade, 
A i'aide de riches dons, un portier. bourgeois de trahir son suzerain e t  
de livrer au roi le chsteau ancestral de Girart; dans Aiol enfin, c'est 
une masse de vilains qui se moquent du béros appauvri et qui, par IA, 
se monfrent incapables d'estimer sa vraievaleur personnelle. 

Les cbansons de geste de $us basse époque, par contre, peuvent 
intégrer daui le monde épique des vilains sympathiques et aans une 
stylisation sérieuse. Bien hntendu, elles n'apprécient jamais le iilieu 
ni la vision du monde typiquemenf bourgeois; ¡e vilaiu n'est respecté 
que c o m e  aide fidhle et compagnon d'armes du heros aristocratique, 
par exemple quand il élhve des enfants de descendance noble aban- 
donnés dans le désert, quand il donne refuge A des dames nobles per- 
sécutées, quand il rend des services précieux aux heros ,101s de leurs 



entreprises militaires ou quand il secourt le roi légitime .daus sa lutte 
pour son trbne et sa couronne6; En ré~o&~ense,  le vilsin peut &re 
a m é  chevalier. Mais seules comptent dans les chansons de geste les 
valeurs et les nomes de vie nobles: la chanson de geste reste un genre 
profondément aristocratique. Cela se voit surtout dans Ies chansons 
o& il y a un conflit entre la vision du monde aristocratique et celle des 
bourgeois, par exemple dans Les Enfcrnces Vivien, Hervis de Metz et 
Hugues Capet, oh des héros de descendauce purement ou A demi no- 
ble sont élevés par des parents ou des parents nourriciers bourgeois et 
refusent d'apprendre un métier bourgeois, parce qu'ils préferent les 
prboccupations typiques des jeunes aristocrates. A cause de leur inca-. 
pacité A gérer profitablement leurs affaires financieres, ils se brouillent 
avec leurs nourriciers, car ils aiment mieux dépenser leur argent pour 
des objets inutiles du point de vue bourgeois. 11 est ici d'irnportance 
secondaire que leur nature se révhle &re dominante en dépit du milieu 
bourgeois dans lequel ils ont passé leur enfance et leur jeunesse; ce 
qui importe, c'est plutbt le fait que la décision du héros de  mener une 
vie aristocratique est toujours Ia honne. Vivre la manihre d'un c h c  
valier lui rapporte un certain prestige social et lui permet. une réin- 
tégration dans le milieu aristocratique auquel il appartient de par sa 
descendance et qui est seul A meme de lui offrir une existence conve- 
nable. Dans la poésie héroique, la visien du monde de la noblesse féo- 
dale se révble donc &re la seule valable, parce que l'homme aristocra- 
tique n'a du succbs que quancl il concoit sa vie selon les nomes éthi- 
ques de l'état guerrier. Cela n'est pas seulement lecas pour les héros 
épiques élevés dans un milieu bourgeois, mais c'est aussi le cas pour 
tous les héros tardifs dont l e  lignage a perdu la base de son existence 
sans qu'ii n'en soit personuellement coupable. Pour ineui' que soit leur 
déclin, ils ne peuvent remouter au sommet du pouvoir et retrouver la 
renommée sociale qui ne fut jamais contestée A leurs aieux, qn'en me- 
nant une vie réglée par les principes chevaIeresques. Et voilA un autre 
anachronisme pro-féodal des chansons de gestetardives qui ne veulent 
absolument pas accepter que le pouvoir de la bourgeoisie seit en traiu 
d'aupenter A cause de son succhs économique, alors que la noblesse 
pera continuellement de son influence A cause de ses difficultés éco- 
nomiques qui résultent, entre autres, de sa mallibre de vivre. C'est la 

6. Cf. Bender. op. dt., p. 127. 



vision du monde des bourgeois, non pas celle de I'aristocratie, qui se 
révélera &tre plus apte A maitriser I'avenir, bien que pendant des si&- 
cles eucore la bourgeoisie fortunée essaye d'imiter le style de vivre 
des aristocrates qui restera toujonrs un modele ponr toute la société. 
Dans ce sens, les chansons de geste tardives n'ont meme pas tout A 
fait tort. 

Anachronisme et utopie -voilA les deux pajes qui marquent la 
relation entre la poésie héroique de basse époque et la réalité histori- 
que. Nous espérons qu'avec ces remarques provisoires nous avons 
réussi A modifier le point de vue de M. William W. Kibler, qui con- 
testa généralement le fait que les chansons de geste tardives aient 
toujours la fonction de commenter les problemes sociaux contempo- 
rains '. Mais il devient de plus en plus difficile d'appliquer A la réalité 
les réponses que les chansons donnent aux probltimes urgents de leur 
temps. C'est pourquoi elles ne peuvent prétendre qu'A une validité 
assez limitée. Désormais, la fonction de  la poésie héroique conslste 
A artieuler les nostalgies irréalisables d'une classe sociale sur son déclin. 
C'est pourquoi la chanson de geste a survécu de plus de deux siecles 
A Papogée du féodalisme; mais c'est aussi la raison pour laquelle pen- 
dant cette période tardive, c'est-a-dire a partir de la fin du m" siecle, 
la chanson de geste doit céder au roman courtois, genre épiqne con- 
current, le r6le de donner les réponses les plus actuelles aux questions 
déeisives de Pépoque 

7. Kibler, La "chnnson d'aoenture$', daní Esror et fortune de la chanson de geste 
dan9 I'Europe et I'Orient lotin, "Actes du IX' Cangrhs international de 1s Société Ren- 
cesvals", Modona, 1984, t. 11, pp. 514 s., et id., Relectures da 12ÉpopQe, dans Au carre- 
four des routes d%urope: la chanaon de @de, "Actes du Xe Congrks international de 
la Sociét6 Rencesvals", Aix-cn-Provence, 1987, t. 1, pp. 111-113, 125. 
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