
LES JARDINS DE L'ESPAGNE MAURESQUE 
DANS L'IMAGINAIRE &PIQUE 

Espagne, territoire du reve épicjue.. .: c'est pour l'essentiel sous les 
couleurs de llmagina=e que le monde ibérique apparalt dans les chan- 
sons de geste, en unegéographie le plus s~uventfa~taisiste oh saa.fir- 
me surtout la valeur poétique intrinskque de noms de lieux aimés pour 
leurs sonorités évocatrices plus que pour leur précision topographique. 
Dans cet espace aux contours indéfinis mais riche de prestiges confus 
et d2,autant plus attractifs, les poetes de POccident médiéval ont pro- 
jeté l'6Ian de la foi militante en meme temps que la quete de faven- 
ture, des richesses fabuleuses et des splendeurs loiutaines l. A cet égard, 
i'Espagne de i'épopée se dessine comme le promoitoire ul&e de cet 
Orient multiple, byzantin autant qu'islamique, évocateur aussi de rémi- 
nisceuces antiques2, dont la fascination a longuement nourri fimagina- 
tion du Moyeu Age. Au tout proche 0kent de fEspagne, les cheva- 
liers épiques vont chercher le martyre comme les faits d'annes, le 
butin et Pamour des pnncesses sarrasines, et aussi les charmes. de cette 
vie plus helle qu'est toujours, pour les hommes du nord, celles des con- 
trées méridioñales. Paimi- les éléments qui témoignent de cet attrait 

1. Sur 1'Eapagne carnme espace pobtique, vair dans ie volume H des "Acter" la 
l epn  de A. V m r o ,  CEspugne ef ,?a géographie &que romone. 

2. C'est ei dont témoigrre notamment la confusian qui a si sorivent fait passer, 
au bfoyen Age, les monuments de YAnliqiiité romaine pour des "chateailx rarrasinn"; 
sur i'exemple particulihrement significatif des mines antiquen d'orange, voir H. Gré- 
g o i ~ ,  Les mo?uments inspiroteurs. Cornment Ciiiilloume de Toulouse deoint Guiliaome 
dDran@e, dani Provence historique, 1, 1950.1951, pp. 32-40. . . 



multiforme, il convient de souligner Simportance de Sun des traits que 
I'Espagne réelle a le plus stirement légué a i'Espagne poétique: la 
présence de ses jardins et leur 16le de cadre privilégié de la vie 
de cour. 

11 suffit pour s'en convaincre de relire toute la premiere partie de 
la Chanson de Roland, o&, eu symetriques ambassades, Blancandrin et 
Ganelon chevauchent non pas d'un palais d. i'autre, comme le voudrait 
le schkma de I'itinéraire usuel des messagers épiquesa, mais d'un jar- 
din a i'autre. Dans les deux camps, a Cordoue comme d. Saragosse, c'est 
au jardin que Charlemagne et Marsile donnent audieuce et tiennent 
conseil. Des qu'il s'est emparé de Cordoue, Charlemagne s'installe avec 
toute sa suite "dans un grand verger'. C'est la qu'autovr de lui che- 
valiers et bacheliers s'adonnent, aprh le combat, aux plaisirs de la 
paix (laisse VIII): 

98 Li empereres se fait e balz e liez: 
Cordres ad prise e les murs peceiez, 
Od ses cadables les turs en abatied. 
............... ' ...................... ' ............. '.. 
Li empereres est en un grant verger, 
Ensemhl'od lui Rollant e Oliver, 

105 Sansun li dux e Anseis li fiers, 
Gefieid d'Anjou, le rei gunfanuner, 
E si i furent e Genn e Cerers; 
La u cist furent, des altres i out bien: 
De dulce France i ad quinze milliers. 

110 Sur palies blancs siedent cil cevaler, 
As tables juent pur els esbaneier 
E as eschecs li p!us saive e li veill, 
E escremissent cil bacheler leger 4. 

Rien de proprement exotique, A vrai dire, dans ce tableau du loisir 
aristocratique en plein air, dout on trouve I'équivalent en d'autres pa- 

3 .  En nttendant la parution de la these de Jcsn-Claude Vallecalli sur les messa- 
gers épiques, voir M .  Rossi, L'occueil atix aoyogeurs d a  quelques chansons de geste 
& XII' et X I I I e  sideles, "Senefiance", 2. UniverritB de Provence, 1976. pp. 381-394, 
et, sur le d k o r  de la sebe t y p i  ¿le I'arriv6e su pnlais, notrc btaide, L'orchifecture des 
palois e t  des iatdins do& les chonsons de peste. Essoi sur le thdme da ro i  en mieste?, 
ParicCenke,  1987, pp. 263-267. 

4. Nous suivons le texie de 1:édition d e  J .  Bediel, La Chomon de Roland publiée 
aupds le monuscn't d'Ozfolord e f  troduife por J .  B., Paiis, 1922, en le contrdlant d'apres 
celle de C .  J .  Brault, The Sonp of Roland. An Analyticd Edition, Universily Paik- 
Londres. 1978. 



ges épiques sans rapport avec PEspagne. 11 en va de meme des vers 
suivants, oh se déploie avec une remarquable ampieur ce que nous 
avons dkfini aiileurs comme le "motif du jardin royai" 

Desuz un pin, delez un eglenter, 
115 Un faldestoed i unt, fait tut d'or rner: 

La siet li reis ki dulce France tient. 
Blanche ad la barbe e tut flurit le chef, 
Gent ad le cors e le cuntenaut fier: 
S'est kil demandet, ne l'estoet euseigner. 

Cette présent.ation du souverain en majesté sous le pin est une image 
récurrente dans l'épopée, et elle ne peut &re considérée enelle-meme 
comme une référence spéci6que aux jardins d'Espagne. En outre, ni la 
forme d e l l e ,  toute septentrionale, du verger qui s'étend si soiivent 
aupres des chtiteaux et des palais des chansons de geste ni la flor¡? 
de ce jardin ne se rattachent précisément A des données méridionales 
ou orientales. La présence du pin, comme celle de l'olivier et du laurier 
que Pon rencontre en d'autres passages analogues du RoEand7, sex- 
plique non pas en fonction de facteurs. climatiques, mais bien par 
rapport A la valeur symbolique pretée ces différentes essences et 
par lenr relation avec la tradition gréco-latine véhiculée par le topos 
du l o m  amoenus 

Le trait signscatif nos yeux ne réside pas dans ces tr&s br&ves 
indications descriptives, mais dans le fait que Cordoue se résume, non- 
seulement dans ce passage mais dans tout Pensemble d u  poeme, en 

5. Voir L'arckitecture ..., pp. 20-50, 158-167 et passim. 
6. Sur le verger médiéuai, voir M. Charageat, LIlrt  des iwdins, Paris, 1962, 

pp. 81-85. 
7. Sur la flore du Raland, voir l'lntroduction de I'édition de G. J. Brault, pp. 6 7  si., 

et les notes correapondantei, pp. 366 SS. 

8. Ce type de végétation S& retrouve en .trop de textes et avcc des !oca!inatians 
géographiques trop diverses pour n'avoir pss une valeur avant tout conventionnelle. 
Voii cependant, sur le caractere méiidional de la Boie du Aoland, P. Aebischer, "l$olt 
sunt li pui E U port tcnebw", "&di Medicrali", 18, 1952, pp.1-22, pp. 16 ss. Sur 
la valeur symbolique de ces différentes essences, voir J. Ribard, Le Mogen ñge. Littéra 
ture et symbolisme, Paris, 1984, pp. 66 ss. Sur le symbolisme des arbres B feuillage 
persistant, et notarnmrnt du pin, dans la tradition elassique, voir F. Cumont, La stele 
du dnnseur d'Antibes et son décoi uégétnl. EIude sur k symbolinne des plontes, P a  
ris, 1942. 

9. Voir E. R. Curtius, Rketoriscke Notursckilderung im Mittelalter, "Romanische 
Foischungen':, 56, 1942. et Euronriische Literotur und lotciniiclies Mitielalter, Berne, 
1946, 2." éd. revue, 1953, trad. fr; Ln litiératurc européenne et le Moyen Age latin, 
Paris, 1956, r&&d., 1986, t. 1, pp. 301-326. 



cet unique lieu: le jardin. Rien ne nous est montré de la ville elle- 
mime, hormis les défenses que laissent entrevoir les rapides mentions 
des VV. 97-98 se rapportant aux murs et aux tours de l'enceinte détruite 
pendant le sikge. Nulle trace de  la résidence palatine ou castrale o& 
Charlemagne aurait du, logiquement, s'installer apres la prise de la 
ville; on peut certes admettre qu'elle ait pu, elle aussi, se trouver rui- 
née ou endommagée lors de l'assaut, mais il est singulier qu'elle ne 
soit pas meme mentionnée. Cette absence de référence architecturale 
est trop flagrante pour résulter dUne inadvertance et i1 paratt légitime 
de l'interpréter comme l'expression d'nne intentiou délibérée. Dans l'or- 
donnance tres sobre mais tonjours signifiante des décors du Roland, 
o& u'est jamais noté que l'essentiel, ce choix nous semble en lui-meme 
révélateur. Le fait que le potite ait retenu ce "verger" comme cadre 
unique d e  l'action dans cette ville célebre, dont le renom aurait pu 
susciter d'autres images, témoigne de l'idée qu'il se faisait de la place 
dévolue aux jardins dans la civiüsation de l'Espague musulrnane. Idée 
tout abstraite, au demeurant, et dépourvue de couleur locale, mais 
précise et constante, puisqu'elle caractérise de facon plus significative 
encore la présentation de Saragosse. 

En effet, si I'on peut malgré tout imaginer que Charlemagne ait 
choisi d'établir son camp dans les jardins, en dehors d'une ville par- 
tiellement détniite ou jugée peu sure, cette explication ne saurait va- 
loir pour la cour de Marsile, qui dispose dans sa capitale d'un palais 
résidentiel. Or la prédominance accordée au jardin au détriment du 
cadre architectural se retrouve i+ Saragosse comme A Cordoue. Ville 
et palais n'y sout évoqués -de facon d'aillenrs fort breve-- que tres 
tardivement, lors de la mort de Marsile (laisses CLXXXVIII, CXCIV- 
CXCV, CXCIX et CCI-CCII) ' 0 ,  alors que toutes les scenes décisives, 
et notamment le long passage relatant l'ambassade de Ganelon, ont 
pour décor le jardin. En amont de cet épisode central, c'est dans un 
verger comparable i+ celui de Cordoue que Marsile apparait pour la 
premiere fois, des le début du poeme (laisse 11): 

10. Sur la ville et le palair de Ssragosre dans le Rolnnd, voir L'architedure ..., 
pp. 104-112. Sur la rhalité urbaine de 1'Espagne rnaure; voir L. Torres Ralbás, Les 
&les vtvsvlrnones d'E,magne et Zeur uvbonisution, 'Annales de 1'Institut d'etudes Orien- 
tales". V I ,  Alser, 1942-1947. . , 





dynastie omeyyade avait recue de la tradition antiquel*. Quoi qu'il 
en soit, il y a bien l& un trait nettement orientalisant, qui précise le 
caractere particulier attribué par le pokte du Roland anx jardins $Es- 
pagne: mbme s'il ne cherche pas & imaginer pour eux une ordonnance 
plus élaborée que celle des tres simples vergers d'Occident, il ne les 
considere pas moins comme les lieux les plus repiésentatifs f i n  mon- 
de dont il sait noter, en un vers a lui seul porteur de multiples évoca- 
tions latentes, la différence et Pétiangeté. 

Dans la suite, le jardin de  Saragosse voit se nouer Paction et Pen- 
chalnement inexorable des événements qui conduirout au drame de 
Roncevaux. Lorsque, accompagné de Blancandrin, Ganelon parvient A 
Saragosse, c'est en plein air qu'il est aussitbt r e p  par Marsile (lais- 
se XXXI): 

'405 Tant chevalcherent e veies e chemins 
Qu'en Sarraguce. descendent suz un if. 
Un faldestoet out suz himbre #un pin; 
Envolupet fut d'un palie alexandrin: 
La fut li reis ki tute Espaigne tint; 

410 Tut entur lui vint d i e  Sarrazins. 

413 Atant as vos Guenes e Blancandrins. 

Singuliere .capitale que celle-la, o& ne sont pour lors mentionnés ni 
murs ni porte, ni forte tour ni salle palatine.. Le v. 406 semhle un 
instant amorcer la. mise en place du dhcor habituel. de la sckne type 
de Parrivée au palais, avec la mention de Parbre '"ui abrite tradi- 
tionnellement le perron o& i'ou descend de cheval. Pourtant, au lieu 
de gravir, selon le déroulement usuel de cette scene, les degrés de  la 
salle, les voyageurs se rendent directement en un lien qui semble si- 

14. Cette hmoth&re, également mentionnke par G. J. Brault (loc. cit., p. 388, 
n. 7), nous zemble vraisemblable, mais an peut aussi comprendre, plus simplement, que 
"'Marsile [est] ktendu la molle manidre des Orientaun" (E. Faral, La Clranson de 
Roland. Etuda eet onolyse, Pniis, 1934, p. 59). Cettc interpiBtation a 6th rctenue, en 
temes analopues, par J. Horrent (La Chanson da Roland dans les littkratures fmricaise 
et espognole du Mown Age, Liege-Paiis, 1951. p. 265). Sur les origines de la repré- 
sentation du calife nssis "a la turque", voir X. Otto-Dom, Kunst des Islam, Bnden- 
Baden, 1964, trad. fr. L'ort de E'lslam, P d s ,  1967, pp. 82-83, e:, sur la nénhra- 
lkation de cette attitudo dans I'étiquette de cour et I'iconogrsphie, D. ot J. Sourdel, 
Lo dvi l i s~ t ion  de l'1910m classique, Paris, 1968, pp. 379, 384 et pl. 145. 

15. Sur la signifi~ation symbolique nbgativc qui pouirait ici Btre attribuée a I'if 
du fait de son feuiilage sombre et de sa vocation funéraire, voir J. Ribard, op. cit., 
p. 68. 



tué en dehors de la ville et qui, quoique non qualifié a ce moment du 
récit, est bien le verger roya1 déja évoqué A la laisse 11, comme le 
montre clairement la suite du passage. Ici encore, I'omission du cadre 
architectural attendu en pareille circonstance indique que, pour le poe- 
te, le jardin est le lieu de prédilection du roi maure, celui o& de préfé- 
rence il tient sa cour et réunit son conseil. 

C'est en effet au verger que, quelques laisses plus loin, Marsile 
assemble ses barons pour délibérer avant d'envoyer Blancandrin cher- 
cher Ganelon resté un moment a l'écart (laisse XXXVIII): 

501 Enz el verger s'en est alez li reis, 
Ses meillors humes en meinet ensembl'od sei. 
................................................. . .,... . ....... 
Guenelun prist par la main destre ad deiz, 

510 Enz el verger l'en meinet josqu'al rei. 
La purparolent la traisun seinz dreit. AOI. 

11 n'est pas indifférent que ce soit dans ce cadre que Ganelon con- 
somme la trahison déja amorcée lors de son entretien avec Blancan- 
drin pendant leur voyage de Cordoue a Saragosse (laisses XXIX-XXX). 
Tout se passe comme si le jardin devait concentrer toutes les tenta- 
tious dont les Sarrasins vont user pour faire basculer en Ieur faveur un 
homme certes ulcéré par sa haine de Roland mais encore fidBIe A 
Charlemagne (laisse XL). Ce sont d'abord les précieuses fourmres 
rehaussées de broderies d'or que Marsile offre Ganelon pour dissiper 
Peffet des propos violents qu'ils ont d'abord échangés (laisse XXXIX, 
w. 512-517). Puis, quand Ganelon a enfin conclu l'accord fatal, Iepée 
somptueuse que lui remet Valdabron (laisse XLVIII, w. 817-622). C'est 
enfin Ia reine Bramimonde qui vient A son tour déployer pour Gane- 
lon la séduction de sa personne, le charme des paroles courtoises qu'elle 
lui adresse et Péclat des joyaux qu'elle lui offre (laisse L): 

Atant i vint la reine Bramimunde: 
635 "Jo vos aim mult, sire, dist ele al cunte, 

Car mult vos priset mi sire e tuit si hume. 
A vostre femme enveierai dous nusches, 
Bien i ad or, matices e jacunces: 
Eles valent mielz que tut l'aveir de Rume; 

640 Vostre emperere si bones n'en out unches." 
ii les ad prises, en sa hoese les butet. AOI. 



Belles ames  et riches vetements, belles femmes, or et pierreries, ue 
sont-ce pas 1a les multiples séductions de I'Orient qui viennent ainsi 
tour A tour briller en ce jardin qui semble, a ce moment du récit, les 
réunir toutes? 

Relevons encore, en ce meme passage décisif, un détail présenté 
comme spécifiquement oriental bien qu'il remonte en réalité une 
toute autre origine. Lors de la conclusion de I'accord entre Galielon 
et Marsile, tous deux prhtent serment, l'un sur les reliques que renfer- 
me le pommeau de son épée (laisse XLVI), i'autre sur le livre de la "loi 
de Mahomet et de Tervagan", c'est-h-dire sur le Coran. Or celui-ci est 
placé, non loin sans doute du pin royal, sur un trbne d'ivoire (lais- 
se XLVII): 

Un faldestoed i out d'un olifant. 
610 Marsilies fait porter un liv~e avant: 

La lei i hi Mahum e Tervagan. 
. Co ad juret ii Sarrazins espans, 

Se en rereguarde trcevet le cors Rollant, 
Cumbatrat sei. a trestute sa gent 

615 E, se if poet, murrat i veirement. 
Guenes cespunt: "Ben seit vostre comantl" AOI. 

Il y a IA, curieusement attribuée aux Sanasins, une intéressante et rare 
réminiscence du tres ancien motif du trbne vide portant YEvangile, 
assez fréquemment représenté dans Part paléochrétien et dans i'art by- 
zanün16. Ce tbeme iconographique se rattachait A lafois A la tradition 
romaine de l'exposition solennelle du trbnc qui, consacré h l'empereur 
et recevant s e s  insignes, était .vénéré sa place et A i'usage chrétien 
attesté notamment par les actes d u  conciie d'fiphhse, o& les PAres sié- 
geaient autour d'nn trbne portant I:Cvangile, signiliant ainsi 'que le 
Christ présidait A teurs délibérations ". La n&me idée a inspiré. la dis: 
position de i'ambon de certaines églises de Syrie oh il était d'usage, 
entre le iv" et le m" sihcle, de placer au milieu du banc de pierre 
destiné au clergé un trbne que' sa profondeur réduite intcrdit de con- 

16. Parmi les exemples paléochiétiens, an pensera surtout aux mosaiques de Sainte- 
Marie-Maieurs et, pour l'art byzantin, oellm de Saint-Luc en Phocido et de Snint-Mare 
de Venise. 

17. Voir A. Grnl>ar, t'ernpcreuv dons l'ad byrantin. Recheichcs su7 I'nrt olficiel da 
I'Ernpire d'orient, Paris, 1936, rhhd., 1971, pp. 214-215. Sur ce passage du Rolond, 
voii l'opinion moins nuanche de J. A. Bellamy, A note on Rolond 609-610, "Olifant", 
12, 1987, PP. 247-254. 



sidérer romme un siege épiscopal et qui était en réalité un tr611e-lutriu 
destiné A recevoir I'évangéliaire la. 11 est malaisé d'imaginer par quelle 
voie ce motif du plus ancien ait chrétien a pu parvenir jusqu'au poete 
du Rdandlg. Quelle qu'ait pu &re sa source, le fait qu'il I'ait inséié 
dans cette sceue précisément pour caractériser le serment du roi paien 
témoigne de la confusion avec laquelle la pensée du Moyen Age occi- 
dental réunissait dans un paganisme aus limites incertaines des don- 
nées se rapportant indifféremment au monde byzantin et au monde 
islamique, aiusi que des souvenirs confus mais vivaces de la tiadition 
antique 

Jardin des séductions dangereuses de I'Islam, le verger de Saiagosse 
s'oppose A celui ob Charlemagne séjourne i Cordoue, mais iun et 
I'autre se rejoignent pour définir I'Espagne des jardins et de la vie de 
cour en pleiu air par contraste avec la France o&, aprEs le retour 3 
Aix, les scenes palatines se succedent jusqu'i la fin du poeme. Les 
laisses CCLXVII-CCLXVIII illustient bien c e  retour 3 la norme épi- 
que de I'arrivée au palais et de I'assemblée des barous daus la gran- 
de salle 21: 

18. Voir J. Lassiis et 6. Tchalenko, Ambons syriens., "Cahiers Arcliéologiques". 
V, 1951, pp. 75-122. Voir également H. Danthine, Limagerie des tdms cidos et des 
trdnes nortelira de atpbolcs dona le Proche-Otisnt, dans Mélonger Striicns oífcrts d 
M. Dussad,  Paris, 1939, t. 11, pp. 85 SS.; C. Picard. Le t r h e  vide d'Alcrat~cbe et Le 
culte dii lr6ne vido, "Cahicrs Archéologiqucs", VI, 1952. e: Lo trirne ,>id6 GAieiotidre 
dan8 la cérds~nionie dc Cyinda et le cultc rlti tnhe oidc rS trawrs le monde gréca-mmain, 
ibid., VII, 1954. 

19. 11 faut noter que cette imagc, bien que présente surrout dans I'art palPochré- 
tien et dans i'art chrétien d'Oiimt, n'est pas abaente d e  i'iconographie occidentalo: oo 
!.a retrouve en particulier dans 1s Bible carolingienne dite Bible de Vivien ou pre- 
mikrc Bible de Charles le Chauvc (Paris, Bibliothkque h;ationnle, lat. 1). On perit rap- 
procher !e "trftne du Iivre" du Roland du "trftne des reliqucs" giii apparait dans GUV 
de Nnnteuil (laisse VI11 di* ms, de Montpellier, VV. 892896 de Pédition d e  J. R. McCor- 
mack, Paris-Oeiikve, 1970): Q Poccasion #un duel iudiciaire, on place la chdire do 
saint Vincent sur un fo<rdestuel qui rappelle une autre fonne di1 symbolis+e du tr6ne 
vide, éroquaot les tr8nes célestes pmmis aux martyts (voir A. Grabar, Le tdne des 
rnomrs, "Cahiers AirhéoIogiques". VI, 1952, pp. 31-41. 

20. Sur PIslam percii c o m e  synonrme de paganisme, satis diztinctiun d'époql~e ni 
de cu!tiiri, voir P. Enncourt, Les musulmr(ns dnns les chonsons de geste du cycls du rol, 
Air-en-Provence, 1982, t. 1, PP. 341-354, 387-403 et passim. 

21. Bien que le v. 3744 puisse donner Q croire que I'assemblée des barons réimis 
pour iuger Gaiielon a lieu dans la chapoile du palais ("Asemblea sunt nd Ais, a In 
capele"), il sembie bien que, conformément aun schémns qiii réginsent I'ordonnanco des 
décors épiquen, le prods  se déroule en fait dans la salle, la chni:ello n'étaiit mcntionnée 
que pour csrnctériser le palais CAix seloo une foimulc qui revierit i mvintes reprises 
dans le pokme. 



3695 Carles cevalchet e les vals et les munz; 
Entresqn'a Ais ne volt prendre sujurn. 
Tant chevalchat qu'il descent al perrun. 
Cume il est en sun paleis halcur, 
Par ses messages mandet ses jugeors. 
........................................................... 

3705 Li empereres est repairet d'Espaigne 
E vient a Ais, al meitlor sied de France; 
Muntet el palais, est venut en la sale. 

C'est bien A ce meme cadre palatin spécifique que se réfkre Charle- 
magne quand, en Espagne, il pense & la lointaine France tout en pleu- 
rant la mort de Roland. Les résidences impériales de Laon et d'Aix 
sont toutes deux caractérisées par de  breves rnais significatives indi- 
cations se rapportant exclusivement A leurs espaces intérieurs (lais- 
ses CCVIII-CCIX): 

2910 "Cum jo serai a Loün, en ma chambre ... 
.......................................................... 

2917 Cum jo serai a Eis, em ma chapele ..." 

De m&me, quand les Sarrasins évoquent la cour de Charlemagne, ils 
le font en des termes analogues qui soulignent le prestige du palais 
d'Aix, et plus particulihrement de  ses deux éléments les plus remarqua- 
bles, sa chapelle et ses bains, dont la mention répétée témoigne de  la 
fidélité du palais épique an souvenu du palais h i s t o r i q ~ e ~ ~ .  Ce rble 
érninent du cadre architectural du palais d'Aix comme synibole de la 
puissance souveraine de Charlemagne est bien mis en valeur par les 
propos de Blancandrin, lorsqu'il expose les promesses fallacieuses de 
Marsile (laisse X): 

"Quant vus serez el palais seipurill, 
A la grant feste seint Michel del Peril, 
Mis avoez la vos sivrat, 90 dit. 
Enz en voz bainz, que Deus pur vos i fist, 

155 La vuldrat il chrestiens devenir." 

Saragosse et Aix marquent clairement les deux p6les antithétiques de  
i'action du pohme, avec une syrnétrie qui s'inscrit de fagon cohérente 

22. Voir L'architecture .... pp. 112135. 



dans la savante nrdonnance des parall&les et des oppositions qui stnic; 
turent I ' c e ~ v r e ~ ~ .  Sans méconnaitre la valeur symbolique de cette anti- 
th&seZ4, il faut y voir aussi la différenciation nettement marquée entre 
deux modes de vie, celui du nord et celui du midi, entre 'deux concep- 
tions de la vie de cour, Iúne organisée en fonction du cadre palatin, 
I'autre essentiellement toumée vers I'espace aulique de plein air du 
jardin roya], selon une tradition qui remonte au paradisus de I'Orient 
ancien 26. 

Si nous juxtaposons en pensée les indications topographiques que 
le p d t e  a retenues pour caractériser Cordoue et Saragosse de facon 
A la fois sommaire et puissamment évocatrice, nous voyons assez nette- 
ment se dessiner la silhouette type qu'il prktait aux villes d'Espagne: 
villes fortes, comme 1,attestent les murs et les tours de Cordoue men- 
tionnés A la laisse VI11 ainsi que les dix portes d e  Saragosse tardive- 
ment évoquées A la laisse CXCIV, villes sises sur des hauteurs for- 
mant une défense naturelle, telle I'arbitraire "montagne" de Saragosse 
(v. 6), qui doit tout A I'archétype et rien A la configuration réelle du 
~ i t e ~ ~ ,  villes OU de vastes jardins s'étendent hors les murs, comme Yin- 
diquent implicitement les passages que nnus avons examinés. Les don- 
nées de la réalité castrale de l'occident médiéval, o $ ~  le verger s'bten- 
dait le  plus souverit en dehors de I'enceinte2", s'accordaient sur ce der- 
nier point avec celles dupaysage ,autrement étendu des oasis et des 

~, . 

. .. 
23. 'S& ces symétries interneh voir H. G r i f ,  Dei porallelismus ¡m ~olotidslied; 

Wertheim-nm-Main, 1931. 
24. Sur l'interprétation de Saragosse et d'Aix comme reprhentatiom antithétiques 

de In cité terrestre du Mal et de 1s. Jérusalem céleste, voir G. J. Brault, Introductúm, 
pp. 61-62, Siir la valeur symboligue attribuke au palair d'Ain, voir M. Cramer Vos, 
Ak-lo.Chapelle, foyer de l'histoiie épique et spietlelle du rogaumc franco-allemand, 
daos Au carrefour des rotit~s d'Europe: la chonson de geste, "Actes du X" Congres 
international de la Société Rencesvals" 1Sbasboure. 1985). "Senefianee", 20-21, ALr- -. 
en-~mvence, 1987, pp. 399 SS. 

25. Sur les ''paradis" de la Perse, voii L. Hautecceur. Les iardins des Dieur et 
des hommes, Paris, 1959, pp. 23-24, et P. Grimal, L'art des iarYlins, Paris, 1964, 
pp: 20-21. Sui le jardin comme cadre de la vie de cour dans le monde islamique, voir 
D. el J. Sourdel, op. cit., p. 292. 

26. Sur la substitution de l'archétypc de la ville forte h. la i&alité, méconnue ou 
dkdaignAe, du site de Saragasse, vair A. de Mandach, Nnissonce et déueloppement de 
la chnnson de gesto en Europe; t. 1, La Geste de Chorlemo~ne et de Roland, Geneve. 
1961, p. 154. Voir cependant I'ingknieuse hypoth&se de A. Roncaglia. ''Sa~raguce, ki Est 
en une mutitoigne", dans Mdhnges Monteved, 1959, t. 11, pp. 621-640, qui sllggere que 
muntoigrie serait un hirpanicisme désignant la f d t ,  a Pinstar de ceitvins emplois de 
Pespagnol monte. 

27. VoV L'architecturc ..., PP. 151-153. 



palmeraies de i'Islam dont la fertilité n'avait pu manquer de frapper 
croisés et pelerúis 

Cette image de la ville maure d'Espagne ceinte du double annean 
de ses remparts et de ses jardins n'est pas piopre au Roland, meme 
si elle y a trouvé son expression 1s plus suggestive. On la rencontre 
en effet en d'autres pages épiques qui témoiguent de sa large diffusion 
et de sa valeur de référence comrnune aux poetes et 21 leur public. 
muvre tardive mais fidele aux schémas narratifs et descriptifs de I'épo- 
pée, Roland d Saragosse permet de vérifier la péreniiité de cette si- 
Ihouette. En ce poeme méridional, plus proche des réalités du monde 
méditerranéen, nous retrouvons un paysage comparable qui laisse ce- 
pendant entrevoir une connaissance plus précise de  Paménagement bor- 
ticole des abords des villes marquées par Pinfluence de l'Islam et oh, 
pour autant qu'on en puisse juger par des mentions toujours breves, 
les jardins semblent importer davantage en fonction de leur rsle éco- 
nomique implicite que de leur vocation aulique. Les composants essen- 
tiels de la vision obligée de la ville ibérique y apparaissent en deux 
temps A partir du début de  la laisse VIII, oh se déploie d'abord la 
vue d'ensemble que Roland découvre depuis une hauteur: 

Vi Saragossa la gran cieutat valhant, 
285 Sot si esgarda ves miech dia passant 

Las autas tors e 1s palays que son grans 28. 

Ces quelques mots sonores suffisent 2I exprimer la double visée de ce 
regard de guerrier prompt A évaluer et la puissance des défenses et 
I'opulence future du butin, regard de conquérant posé sur la ville- 
femme30. En accord avec les préoceupations du h&ross, i'accent porte 
d'abord sur les tours de I'enceinte et le palais oh a'attend la belle Bras- 
limonde. Mais la suite du récit révele bientat la présence de la cein- 

28. Comme naus I'a *&S justement fait remarquer M. Franiois Cuard. i'imnge 
épique des iardins d'Espngne est issue d'un smsfgrime de données aun origines di- 
verses o& les récits des crois& de Terre Sainte ont certainement cu one larec part. 
Sur i'aménagemeot dri tenitoúe et la mise en valeur des terres dans le monde musul- 
man, voir D. et J. Sourdel. op. cit., pp. 287-292. 

29. Rolond d Sarogosse, podme Qpique rnéridionnl du XIVB siecle publié par &Iorio 
Roques, Paris, CFMA, 1956. 

30. Sur ce th&me, voir N. Andrieux, Une uille deueniie désir: lo "Prise d'Oronge" 
et la tranrfamtbn du mtif  printanier, dans MQIanges Alice Planche, P d r ,  1984, t. 1, 
pp. 21-32. 
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ture de  jardins qui entoure la ville, ces ortas ob, hors les murs, un 
Sarrasin monte la garde: 

E lo rey Farnagan vay las ortas gardant; 
En amont esgarda e vi venir Rolian 

360 Quen davalla am son destrier brocant. 

Plus loin, la fin de la mbme laisse et le début de la suivante permettent 
de mesurer i'étendue d e  la zone de jardins que Roland traverse avant 
d'atteindre la porte de la ville: 

Hueymais parlem de palla* Rollan 
Qu'es romasut ha las ortas de dans. 

460 Le duc cavalca per mot grant ardimant, 
Passa un rieu es una aygua corrant. 
E per li pont si vay soau passant 
Que non i'entendan la sarrazina jant. 
.................. ' ...................................... .... 

468 As Saragossa en es Rollan intret, 
Mas alla porta li creys grans encombriers. 

Au v. 461, le r&u que franchit Roland évoque hrikvement mais avee 
bonheur la présence nourriciere de  i'eau, indispensable A la fécoudité 
du jardin méridional, e t  sugghre peut-&re i'existence d'u* systhme d'irri- 
gation, tecbnique ob les musulmans d'Espagne ont toujours excelléal. 
C'est cette meme eau bienfaisante des pays de la soif que Roland boit 
A la fontaine ob il trouve réconfort au cours de son combat contre 
Marsile (laisse XIV): 

880 A la fontayna es deycendut Rollan 
E senhet si el nom Jbesus lo gran, 
Pueys bet de l'ayga eant li venc ha talant. 

L'épaisseur des ombrages, autre trait significatif déj i  relevé dans la 
Chanson de Roland, est ici tacitement indiquée par le plan de cam- 
pagne que I'archevbque Turpin expose 21 la laisse XVIII: 

31. Sm les techniqucs d'iriigation dans I'agriculhire du monde islamique, voir 
D. et J. Saurdel, op. cit., pp. 273-286. Siir I>irrigntion dans L'Espagnc rnirsulmane. 
voir L. Torres Balb5s;Los nwios flaoiales en Espnño, "Al Andalus", V. Madrid. 1940, 
et E. Garcia Góma,  Sobre agricultura arobigoarrrlaluro. ibid.. X, 1945.. 



"Por miech las ortas nos annem coiiduzant, 
Vostres destriers annas mot fort celant, 
Garas las astas que non annon burdant, 

1140 Ja non ho sapchan la sarrazina jant." 

En progressant en siience A travers las ortm, sous le  couvert des ar- 
bres, les Francs poirroit parvenir sans htre MIS jusqu'au pied des 
remparts et prendre les Sal-rasins i revers. Jardins ombreux, jardins 
frais aux eaux toujours courantes: ce po&me ovare de développemeuts 
descriptifs sait pourtant en peu de  mots en faire ressortir tout le prix, 
avec une nuance de  familiarité qui fait défaut aux fohtes du  nord. 

Teintée d'un certain réalisme dans Roland dSaragosse, I'image des 
jardins d'Espagne est au contraire, dans le Siege de Barbastre, riche 
de  tout son poids de songes: nous y retrouvons I'Orient de  la rhverie, 
au sein d'une géograpbie ibérique particuli&rement fantaisiste3*. Aux 
uoms de  villes porteurs dúne  véritable poétique de I'espace étranger, 
i'image du jardin est.réguli&rement associée. C'est .ainsi.qu'est évoquée 
Tarragone, caractérisée par ce seul trait (laisse 100): 

"Si me diré Garin, qui d'Anseüne est fis, 
3210 Qu'il me viengne secorre en esfrange pais, 

Ansin con ge 6s lui contre les Arrabiz, 
As naces dant Guiberc avec qui i fu pris 
Par desoz Terrasconne en un vergier flori" m. 

Notons quici encore le verger est lié au souvenir d'une fete de cour. 
Le  nom de Cordoue appelle d e  la meme facon un environnement vé- 
gétal o& I'on retrouve au complet la flore conventionnelle di1 Roland 
(laisse 193): 

Droit a Cordres s'en est rois Loois alez; 
La fichent li Francois lar lojes et lor trez. 

7020 Par de desus lo mont avoit arbres plantez, 
Pins i a et loriers et aiglentiers ramez; 
La fist son tref fichier nostre rois coronez. 

. , 

32. Voir C. Cazanave, Bnrbastro/Bnrbdstre ou quond fa légende Épique s'empore 
d'un territaire apporfcnant d i'histoire, dans Le territoire, "Cahiers CRLH-CIRAOP', 3, 
Université de 'la Rdunion, 1986, pp. 31-48. 

33. Le Sidge de Barbastre, chonson de geste du XZI' sidcle BditÉe par J. L. Pemer; 
Paris, CFMA, 1926. Poiir I'identification Tewusconne = Tarragone, nous suivons Popi- 
nion de i'hditeurr voir I d e s  p. 275. . ~ 



Bien que ce site ne soit pas précisément identifié et qu'il se situe dans 
la typologie plus large du locus amoenus, il ne se rattache pas moins 
au paysage type de la ville entourée de ses "vergers". 

Ces memes jardins de Cordoue jouent un r61e de premier plan dans 
le poeme, puisqu'ils sout le cadre de i'apparition de la belle Malatrie, 
incarnation d e  toutes les séductions féminines de POrient (laisse 57): 

Par desoz le palés ot un arbre planté, 
Un sicamor molt riche qui molt ot de bont6; 

1515 Ne pot sofrire vermine, c'est pieqa esprové, 
De tant come uns -ars het un carrel enpaué. 
La s'asist Malatrie, la bele au cors molé. 
Tieus vint et cinc puceles s'ient lez son coste 
Que tote la plus base fu fille d'amiré. 

1520 Uns paiens les servoit, par sa nobilité, 
Malaquin de Susane, einsi estoit nonmé. 
Cil tenoit en sa mein un %ael d'or ovré; 
Devant li fesoit vent por mienz avoir son gré 34. 

Vision de reve, bien faite pour éblouir un public de chevaliers e t  o& 
rien n'a été négligé pour faire miroiter le chatoiement du luxe des 
terres lointaines. LA encore l'idée du faste oriental se nourrit A des 
sources diverses. La présence du sycomore, essence exce.ptionnelle dans 
la %ore épique e t  parée ici de vemis qui en font une de  ces "mer- 
veilles" naturelles qu'aimait la pensée médiévale, est probablement 
libe A la tradition classique et A la faveur dont jouissait cet arbre dans 
les jardins de I 'Ant iq~i té~~.  En revanche, le floel d'or avec lequel Ma- 
laquin évente Malatrie semble bien constituer, en meme temps qu'une 
implicite notation climatique, un trait autbentiquement orientalisant. En 
effet, tandis que I'éventail autique, le flabellum, s'était spécialisé en 
Occident dans une fonction de chasse-mouches liturgique limitée au seul 
domaine ecclésial 38, il était resté dans les cours d'Orieut I'un des acces- 

34. Nous avons modifik la ponchiation des v;. 1515.1516 en fonctioil du sens 
qui semble le plus satisfaisaot pour expliquer Findicstion: "De tant come uns ars tret 
un cure1 enpané" (v. 1516). Le poPte entend mesuier ainsi l'étendue oU se fait sentir 
I'infiuence salubre du sycomare et non, rornme pourrnit donner A le eraire la ponehia- 
tion adoptée. par I'8diteur. la distance séparant l'arbre du lieu o& se tient Malatrie, ce 
qui serait absurde. 

35. Voir L. Hautecaeur, op. cit., PP. 16-17 et 20-21. Sur ce passage, voii. 
A. Planche, La dome au sycornore, dans Mélanges Jeanne Lo&, Psris, 1978, t. 1, 
PP. 495-516. 

36. 11 étnit "tilis6 pour bloigner les insectee de I'autel, c o m e  le précise Ipune 
des inscriptions figurant sur l e .  flabellum carolingien d e  Tournur, éventail de parche- 



soires courants des cérémonies auliques. L'emploi erroné de la fome 
flael au lieu de fhvel attecte d'aiileurs que pour le poete (ou pour le 
copiste?) le mot n'était pas plus familier que I'objet. Comme dans la 
Prise d'Orange, oii ii joue un i6le analogue 1orsqu'Orahle apparalt h 
Guillaume dans tout i'éclat de sa I'éventail apporte ici une 
précieuse note d'exotisme propre A caractériser I'atrnosph&re de ce jar- 
diu des délices de la féminité orientale. 

Car les jardins du Sidge de Barbastre sont avant tout les jardins 
du désir: c'est dans un cadre semblable que va se développer le the- 
me de I'amour du chevalier pour la belle Sarrasine éprise par avance 
de la &se prestante des Fiancs. Des son arrivée A Barbastre oh les 
troupes de son pere assiegent les Aymerides eufeimés dans la place, 
Malatrie a soin de faire dresser sa tente A I'écart, bien en vue de la 
forteresse, dans les jardins qui s'éteudent au pied des remparts, au 
hord du fleuve (laisses 68-69): 

"Fille", dist i'amustant, "ou vodroiz osteler?" 
1765 "Sire", dit la pucele, "le pont vodrai paser; 

Lez ce bruillet ram6 ferai mon tref porter, 
Au ru de la fonteinne qui sort et be1 et cler; 
Dela erent noz dame por lor cxs deporter." 
...................... ' ....... ..... ...... .... ...... *..... ...... .. 

1781 Le tref a la pucele tendent lez un vergier, 
Au ru de la fontainne, par delez I'olivier. 

Le résultat ne se fait pas longtemps attendre: des le lendemain matin, 
Girart de Conmarchis découvre depuis les fenetres de la citadelle le 
spectacle euchanteur du jaidiu oh la tente somptueuse et le précieux 
harnachement de la monture de Malatrie, longuement décrits plus haut 
(w. 1783-1796 et 181%1824), rehaussent de tout l'éclat de leurs ors la 
beauté de la princesse: 

Au fenestres de marbre s'est alez apoier 
E regarda aval devers Sore el gravier. 
Les oisiaus ot chanter contreval le vergier, 

min parte par un long manche d'ivoire (Florence, Musee du Barsello); voir L. E. Eitner, 
Tke "fhbellum" oj Tournus, "Art Bulletin", suppiément 1, 1944, et D. CaboritChopin, 
Iiioires dw Moyen Age, Fribourg-Paris, 1978, pp. 56-60 e t p l .  66. 

37. Lo Prise d'Orange, chonson de gaste de lo fin du X118 sidcle éditde d'amds 
lo rédoction AB va, Claude Régnier, 6- éd., Paris, 1983, lairre XXI, v.  665. 11 Iaut noter 
que la rédaction A de la Prise donne egalement une lecon fautive, platel au lieu de 
f&oel.(< flnbellum), tandis que. te ms. D présente l a  forme conecte. . . 



Chaoir voit la rousee er le jor esclerier, 
1880 Si q'an puet bien connoistre un armé chevalier, 

Le paien vit saz l'arbra et lez lui son destrier, 
La pucele et l e  mur, qui si fet a prisier; 
Le confanon de soie vit au vant baloier. 

Le  caracthre stéréotypé du motif épique de la "vue de  la fenktre" 
n'ate rien de sa fraicheur A ce matin d'ardeur oh Girart va céder au 
douhle élan du  désir et de  la prouessea8. Une femme A couquérir, un 
ennemi A défier, des montures de prix en guise de butin: tous les attraits 
de  la guerre joyeuse, le  jardin d'Espagne les renferme ici encore, dans 
le bruissemeut des eaux vives et le  chant des oiseaux. Girart n'y ré- 
siste pas: 

1891 "Se Damedieus ce done, qui tout a a jugier, 
Que ge ceanz peüse le destrier convoier 
E la gentil pucele qui tant fet a prisier 
E le mulet d1Arrabe qui tant par est legier ..." 

La vocation du jardin comme cadre privilégié de la séduction fémi 
nine et des joies d e  I'amour est confirmée plus loin par le message que 
Malatrie fait transmettre A Girart pour l'inciter A venir la rejoindre A 
nnuveau (laisse 78): 

2395 "Ice dites Girart del Conmarchis le ber, 
Le fil au duc Buevon, qn'il viengne a moi parler, 
O lui cinc chevaliers que ge sai bien nonmer. . 

' 

............................ ............................... . ..... . 
2401 Chascun avra s'amie en ce vergier ramé, 

Fille a roi ou a conte et de haut paranté. 
Si lor loi vellent freindre et ilecques fauser, 
14 porront ilec fere tote lor volenlk." 

Le theme du jardin d'amour, issu de la littérature romanesque, vient 
ici infléchir le earactere traditionnel du verger épique. Mais Iinfluence 
de  I'érotique courtoise n'est pas le  seul vecteur de cette mutation: elle 

38. Voi J. P. Martin, "Vue de la fen&treW ou ''panorama &<que": Btructures 
rhétmiques e: fonctions norrbtives, dans Au cnwefour des routes d'Eutope ..., ti 11, 
pp: 859.878, Sur le elirnat psychologique, voir B. Guidot, L'état d'esgrit du chevalier 
dnns le "Sidge de Bnrbastre", dans Charlernagne et Pépopée romano, "Aetes du 
VII' Congres international de la Societb Rencesvaln" (LiBae, 1976), Liege, 1978, t. 11, 
pp. 629.642. 



Sassocie A la sensualité latente enclose dans i'image du jai.din oriental. 
11 n'est pas impossible que la présence dn brillant essaim de jennes 
filles qui entoure Malatrie se rattache A Pécho de  récits évoquant les 
harems des princes musulmans, dont on trouve également la trace dans 
la Chanson d'Asp~emont 3@. 11 est peut &re meme permis de voir daus 
i'insistance avec laquelle la beauté de Malatrie et de ser cornpagnes 
est liée aux vergers de Cordoue e t  de Barbastre un reflet de la con- 
ception islamique du Paradis, jardiu de  délices oii de jeunes vierges 
~ccueilleut les Elus. Guillaume ne s'exclame-t-il pas, dans la Prise 
d'orange, "Paradis est ceanzl", en découvrant Orable assise avec ses 
dames d'honneur sous le pin ramé de G l ~ r i e t t e ? ~ ~ .  

Malatrie est si bien la princesse des jardins que i'extraordinaire 
vaisseau sur lequel elle embarque pour se rendre de Cordoue Bar- 
bastre possede un vivier et un praielet oii i'on reconnait le "préau", 
enclos gazonné et fleuri 41 qui était la forme la plus élaborée du jardin 
de I'Occident médiéval (laisse 65): 

La nef a la pucele firent apareillier; 
La barge au roi Judas n'i vausist un denier, 
Que ele avoit de lonc le tret a un archier, 

1650 Et la mahonmerie et molin et vivier. 
......................... ' ................... ' ................. 
Al un borc de la uef ot un praielet chier; 

1655 Malatrie s'i vait sovant esbenoier. 

On croit reconnaitre IA YOrient de toutes les splendeurs, des "merveilles" 
les plus improbables. Et pourtant, une fois encore, il s'agit tres vrai- 
semblablement d'une réminiscence des fastes de SAntiquité, si souvent 
transférés aux Sarrasins par les pohtes épiques. Ou ne peut manquer 
en effet de rapprocher ce passage des textes décrivant les jardins qui 
om&rent, avec ce supriime luxe princier de contraindre la nature aux 
conditions les moins naturelles, le pont des gal&res de plaisance de 
Hiéron 11 de Syracuse et de C a l i g ~ l a * ~ .  

39. Lsirse 200, w. 3673-3681 de i'edition de L. Brandin, Paris, CFMA, 2* &d. 
revue, 1970. 

40. Laisre XXI, v. 676. 
41. Voir M. Charageat, ap. cit., pp. 81-82. 
42. Hiéxoron de Syracuse avsit fait constntire par Archias de Tarente une galkre 

A laquelle ArehirnEde avait prbté le ancourí de ses inuentions. Le pont étnit srnenagé 
en iardin wmprenant un gymnase, des pelouses, des berceaur de lierre et de vigne, des 
bansins peupler de poissons et uo Aphrodision (voir L. Hautecoeur, op. cit., p. 40). Cei 



En ce jardin flottant, Malatrie navigue de vergers en vergers ... Lais- 
sons se refermer sur cette irnage de féerie le paysage épique de PEs- 
pagne des jardins omniprésents pour en retrouver un dernier refiet en 
des lieux moins attendus. Car si les poetes de Pépopée ont le plus sou- 
vent imaginé les jardins de PEspagne manresque en leur pretant les 
formes dn jardin septentrional, ils ont A l'inverse donné quelquefois 
aux jardins d'occident des conleurs singulierement orientales que i'on 
peut attrihuer au moins en partie au domaine ibérique. C'est ainsi que, 
dans la Prise &Orange, le palais d e  Gloriette est présenté en des ter- 
mes qui conviendraient bien A un chateau du désert se refeimant sur sa 
fralcheur préservée et qui paraissent insolites meme dans la Provence 
rhodanienne (laisse XXI): 

649 Soleil n'i luist ne n'i cort point de vent. 

Si cette indication releve f i n  orientalisme diffus malaisément localisa- 
hle, la présence de l'arhre mystérieusement enclos au m u r  du palés 
sor Ia tor invite A un rapprochement plus précis. Si Pon s'en tient A la 
lettre dn texte, ce  pin pourtant qualiiié plus loin de rnmd (v. 740) et 
donc d'une taille suffisante pour avoir développé une importante ra- 
mure semble en effet se dresser A Pintérieur meme de la pi&ce princi- 
pale de Pappartement d'orable: 

A une part de la chambre leanz 
652 Avoit un pin par te1 esperiment 

Com vos orroiz se vos vient a talent: 
Longue est la branche et la fueille en est grant; 
La flor qu'en ist par est si avenant, 

656 Blanche est et inde et si est venneillant. 

Pitre et canele, garingal et encens 
Flere soef et ysope et piment. 

660 La sist Orable, la dame d'Aufriquant. 

Bien que Pesperiment qui a permis cette paradoxale floraison du pin 
puisse snggérer une autre in te rp ré ta t i~n~~,  on peut comprendre que 

deux demiers Blémeots peuvent &tre rapprachés de la mahonmede et du vivier de la 
nei de Malatrie. Quant aux galbres de Caligula, elles possédaient également des porti- 
quer, des vignes et des arbrer fmitiers (Suétone, Vie de Caligula, XXXVII). 

43. On peut en effet supposer partir de ces indices qu'il s'agit non d'un arbre 
réel rnair d'm arbie dórfhvreiie sernblable A eeux qui ornbrent les palais de Bagdad 
et de Constantinople; sur cette hypoihesc, voir L'architecture ..., pp. 314-321. 



cette "charnbre" autour de laquelle s'ordonnent les autres pieces du 
p a l a i ~ ' ~  est en fait soit une cour intérieure, soit une salle-jardin par- 
tiellement ou totalement & ciel ouvert, autrement dit une sorte de pa- 
tio dont le modele, défomé sans doute par le vague de i'information 
dont disposait l e  pobte, pourrait &re les jardins intérieurs des palais 
maures d'Espagne 'I 

11 n'est pas impossibfe que ceux-ci aient également contribué 
inspirer Ia brillante description que donne du jardin précieux du pa- 
lais roya1 d'orléans la laisse CXXXi de Girart de Roussillon: 

Entres mur el palaz ac u n  plan gent. 
Perrons asis en at per tau ciment 

. , , ,  
Ob art de bestiaire magistraument ' ' 

Fuguraz. a musec . d'aur resplendent; , . 

2140 De clare marevitre le paviment. 
En mi leuc a un pin que1 cau content. 
Une gole lai fert d'aisi dolc vent, 
Melz flaire que d'encens ne de piument: 

, .Une fontane i sor d'un desmbent- 
. . .  2145 Cer , ab aur e a peines qui taige rent 4". 

. . 

Bien que la t.onaEt6 byzantiae qui colore la plupart des descriptions 
;alatines et castrales du poeme soit ici dominante, comme, i'attestent 
en particulier la meution de mosaiques fond d'or et le raffinement 
d'un décor o& I'art rejoint I'artifice; le type du jardin & i'ordonnance 
esseutiellement minérale et refermé sur I'ombrage d'un seul arbre n'est 
pas sans rapport avec celui du patio ibérique. 11 serait bien dans la 
maniere du pobte du Gifart, homme de haute culture qui a nourri son 
muvre de connaissances étendues 47, d'avoir ainsi superposé des don- 

. . 

44. La "'chnmbre de I'sibre" est une piAce d e  réceptitin,, distincte des chambres 
d'Orable et de $es suivsntei fibid., pp. 293-295 et 3063141., 

45. Sur Parchitechire de PEspagne musulrnane, voir H .  Terrasse, Carl kispono- 
muresque de8 origines au XIII' sidcle, Pan$, 1932, et 6. Morcais, L'orchitecture. mu- 
~ulmdne d'Occident. Tunide, Algd~ie, Mnroc, Espagne, Paris, 1955; sur le patio, voir 
Ogalement M. Chsrageat, op. cit., pp. 45-47, et M ;  Stapley et A. 'Byne, Spanbh gorden? 
and potio~, New York, 1928. 

46. Girort d e  Roussillon, c h a m  de geste, publike por  W. Mary H ~ k s t t ,  Par@, 
SA&, 1953-1955. , . 

47; Voir W. M. Hackett, ~ i v e p w  de culture dans. les chansons de 8este: ,"Gir&f 
de Roussillon", dans Essor ei forfune de la chanson de gaste dan* 2'E"rope et I'Odefit 
lotin, "Acter du IT Cohgrhs international de l a  Sociéth Rencewals" (Padaue-Venise. 
1982). Madene. 1984. t .  1, pp. 105-110. , ,, , , ~ ,. . . . . ,  . . :  . . 



nées empmntées A des sources d'origines diverses ponr enrichir Pévo- 
cation du plus oriental des jardins de l'épopée. 

Une interprétation exclusivement rhétorique ne saurait rendre eomp- 
te de i'apport des jardins d'Espagne A la création épique. Bien que 
tontes deux indéniables, ni la valeur symbolique du motif du jardin 
roya1 ni la fréquence du recours au eadre général foumi par le topos 
du locus amoenus ne suffisent en effet A explique1 Ia place faite aux 
jardins dans les textes que nous venons d'examiner. Si conventionnelles 
qu'elles puissent paraltre, ces deseriptions n'en évoquent pas moins avec 
force une réalité, lointaine, certes, et le plus souvent déformée, mais 
qui transparait A la fois dans l'importance qnantitative des occnrrences 
et dans Pémergence de quelques détails précis et révélatenrs. Les "ver- 
gers" de  Cordoue, de Saragosse et de Barbastre comme les "patios" 
d'orléans et d'Orange illustrent dans sa liberté et son originalité la 
double démarche créatrice des poetes épiques qui ont tantat transposé 
en termes familiers les singularités de cet étranger absolu qu'était 
POrient du Moyen Age et tantbt embelii le cadre quotidien des palais 
et des chateaux d'occident des raretés d'un "ailleurs" prestigieux. LUne 
comme l'autre de  ces attitudes complémentaires témoignent d'une 
meme fascination, d'un meme besoin de s'approprier un monde B la 
fois hostile et séduisant en le recréant par la poésie. 


