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1. EDITION DU "SIRVENTES-ENSENHAMEN" DE GUERAU 
DE CABRERA 

L'édition et la traduction appeUent quelques brefs commentaires. 
Comme nous l'avons exposé dans l'étude de la versiilcation, nous 

croyons que le siruentes-ensenhamen a été composé en sizains. 
Toutefois, puisque nous ne possédons qu'un seul manuscrit, toute 

possibilité de comparaison en cas de permutation de tercet (uníté syn- 
taxique fondamentale) nous est interdite. 01, des permutations existent 
sans doute, comme ii ressort de Ia comparaison des versions du Fa& 
Joglar et comme nous invitent le penser certaines interprétations du 
texte. 

11 reste donc bien évident que la division strophique retenue ici est 
liypothétique et reste aléatoire. Apres de tres nombreuses hésitations, 
nous I'avons mainteuue pour donner A nos lecteurs la possibiiité d'établir 
des rapprochements qui nous auraient échappé. 

D'autre part, nous avons occupé certains de nos loisirs A établir un 
texte "logique" en rassemblant quelques altusions disséminées dans le 
Cabra Juglar. Nous avons longtemps hésité A le publier, et, par respect 
pour le texte unique arrivé notre connaissance, nous ne le domons 
pas. Un jour, peut-&re.. . 

La traduction. Par tempérament, nous sommes peu enclin & "animer" 
les traductions d'oeuwes lyriques par l'emploi de la ponctuation et par 
l'utilisation de certaines toumures on répétitions. Nous avons donc sou- 
vent sacnfié le rythme et l'élégance A la fidélité. 

La syntaxe du provenga1 ancien, la plus souple de toutes les ancien- 
nes langues romanes, n'implique pas la répétition du sujet et (ou) du 
verbe lorsqu'iis sont identiques cew de la proposition précédente. De 
plus, on sait que le de a conservé le sens que la préposition possédait 
en latin "au sujet de, en ce qui oonceme". 



1. Cabra juglar, 
non puesc mudar 

3 q'eu non chan pos a mi sap bon; 
e volrai dir, 

. sena mentir, 
8 e comtarai de ta faison. 

Jonglenr Cabra, je ne peux m'em@cher de chanter puisque cela me semble 
bon; et, je dirai, sans mentir, et  ramnterai au sujet de ta m a ~ k e .  

2. Mal saps viular 
e pietz chantar 

9 del cap tro en la fenizon; 
non sabs fenir, 
al mieu albu, 

12 a tempradura de breton. 

Tu sais mal t'ammpagnex de la viole et, pis e m r e ,  chanter du debut a la 6n 
(dime oewre); tu ne sais pus ,terruinex, i mon avis. avec la modulation d'un breton. 

3. - Mal t'ensegnet 
eel quet mostret 

15 los detz amenar ni i'arson; 
non sabs balar 
ni trasgitar 

18 a guiza de juglar guascon. 

11 t'enseigna mal, celui qui te montra comment il f d s t  placer les doigts et 
Yarchet; tu ne sais ni danser ni jongler comme fait jongleur gascon. 

4. Ni sirventesc 
ni balaresc 

21 non t'auc dir e nuilla fazon; 
bons estribotz 
non t'ieis pelz potz, 

24 retroencha ni contenson. 

Ni sinientes, ni ballade, je ne t'entends dire en a u m e  mamere; bon estribot 
ne te sort des Ikvres, ni rotrouenge, ni tenson. 
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5. Ja vers novel 
bon d%n Rudell 

27 non cug que+ pas sotz lo guingnon, 
de Markabrun, 
ni de negun 

30 ni de N'Anfos ni de N'Eblon. 

AssurémenS un h a  'bers" wuveau de sire Ruda je ne pense par qnil te 
passe sous da moustache, de Marcabm, ni de penonne, ni de sjre Al+, ni 
de sire Eble. 

6. Jes gran saber 
non pokz aver 

33 si fors non eis de ta reion: . . 
pauc as apres, , ,  . 

que non sabs jes 
36 de l a  gran jesta de Carloi. . .  ~ 

I 

Du tout, tu ne peux avoir grand savoir si t u  ne sors pas de ta région: tu as , . 
peu appris, car tu ne sais nen  de la grande geste de Charlemagne. 

7. Con eu, tras portz, (m. con en tras portz) 
per son esfortz (m. effortz) - 

39 intret en Espaigna a bandon; 
de Ronsasvah, 
los colps mortals 

42 que fero 1 m. compaignon. 

(Tu ne sais pas) Commo lui, i travers les ports, par son rigmueux effort, il 
entra en Espagne sans coup f& (sans résewe); de Roncevaux, les coups mortsls 
que porterent les douze pairs. 

, . ,  
8. Can foron mort . 

~. 
e pres a tort, 

45 trait pel trachor Guanelon, . ~ 

. . al amirat, 
per gran pechat, 

48 et al bon rei Manelion. ( c m .  bon = ros?) 

(Tu une saio pas) Quand ils h t  morts et  p i s  A tort, liwk par le Mtre 
Guanelon A Phi r ,  par grand péohé (malheur), et au noble roi Marsile. 



9. Del Saine cut {m. cuit) 
c'ajas perdut 

51 et oblidat los motz e4 son: 
ren non diptz 
ni non sabetz, 

54 pero no i ha meiUor chanson. 

De (la Chanson du) Saisne je pense que tu as perdu et  oublié les paroles et 
la musique: tu n'en dis rien ni den  sais rien ponrtant il n'y a pas de meilienre 
chanson. 

10. E de Rollan, 
sabs atretan 

57 oDma d'aiso que anc non fon. 
Conte d'Artus 
non sabes plus 

80 ni del reproier de Marcon. 

Et de Roland, tu sais autant comme d'nne chose qui n'exista jamais. Un conte 
&'Mur tu ne sais pas plus ni de la colire d e  Mardon). 

11. Ni sabs d'AioIz 
com anec solz, 

63 ni de Machari lo felon; 
ni d'hfeüs, 
ni ghseis ,  

06 ni de Guillemes lo baron. 

Et (tu ue sais) d'Aiol cvmment il d a  senl, ni de Macaire le félon; ni d'An- 
feüs, ni d'Anseis, ni  de Gnillanme le baron. 

12. De Floriven (m. Florisen) 
n0.n sabs nien 

69 ni de las ganas de Milon. 
Del Loerenc 
non sabs co venc 

De Floovant, tu n'en sais rien, ni des mses de Milon. D u  hr ra in  tu ne sais 
wmment il vint.. . 
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13. Ni sabs d'(E)rec (m. dree) 
com conquistec 

75 I'esparvier for de sa reion. 
Ni sabs d'Amic 
consi guario 

78 Ameii, lo sieu compaignon. 

Et tu ne sais pas d'Erec comment il conquit l'épewier hors de sa ~égion. Et 
tu ne sais $Ami comment il gu&t Amile son compagnon. 

14. Ni de Robert, 
ni de Gribert, 

81 ni del bon alvematz Uguon. 
De Veda 
non sabs cos va, 

84 ni de Guondalbon lo frizon. 

{Tu ne sais) Ni de Robert, ni de Gribert, ni dn bon Xiugon d'Auvergne; de 
Vezia tu ne sais comment il en est, ni de Gondelbuef de Frise. 

15. Del duc Augier, 
ni d'olivier, 

87 ni Gstout  ni de Salomon, 
ni de Loer, 
ni de Rainier, 

90 ni de Girart de Rossillon. 

{Tu ne sais) Du duc Ogier, ni ZOIivier, ni GEstout ni de Salomon, ni d e  
Lohier, ni  de Rainier, ni de G u a t  de Roussillon. 

16. Ni de Davi, 
ni de Rai, 

93 ni de Berart ni de Bovon. 
De Constanti, (m. ni de Constanti) 
non sabs c'om di 

98 de Roma ni de Prat Neiron. 

Ni de David, ni de ..., ni de BBrart ni de Beuve. De Constantin, tu ne S& c-3 
qn'on dit A propos de Rome et du jardin d e  N h n .  



17. De Gualopin, 
ni de Guarin, 

99 ni d'Elias ni de Drogon, 
ni de Maurin, 
ni de Sanguin, 

102 ni $Oliva ni de Dovon. 

(Tu ne sais) De Galopin, ni de  Guarin, ni d'Eiie ni de Dregon, ni de Mawin, 
ni de Sanguin, ni d'Oliva ni de Dovan. 

18. De Guaieta, ( c m .  Ganita?) 
ni d'Aigleta, 

105 ni de Folcueis ni de Guion, 
ni de Afmar, 
ni de Guasmar, 

108 ni de Faquele ni d'orson. (m. faqlenini dorson) 

De OBnite (?), ni BAiglente, ni de Fouque ni de Gui, ni d'Aimer, ni de Guasmar, 
ni d e  Fauque ni BOrson. 

19. Del orgoiUos 
non sabes vos 

111 de Cambrais ni de Bemisson. 
Ni d'Andemais (m. de Damais) 
n0.n sabes mais 

114 com N'Aimeric en #es lo don. 

De I'orgueilleux de Cmbrai et de  Bernier vous n'en savez. Et d'Andrenas 
vous n'en savez plus comment le seigneur Aimezy en fit le den. 

20. Mon Melian 
vas oblidan 

117 on Carles fon mes en preizon. 
Ja de Mauran 
on not deman, 

1.20 ni de Daurel ni de Beton. 

Tu anbiies Monméliao o& Charles fut mis en prison. Jamais au sujet de Morant 
on ne t'interroge, ni au sujet de Daurel et de Beton. 
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21. Jes m>n saubes 
-si m'ajut fesl- 

123 del setge que a Troia fon. 
D'Antiocha, 
non sabres ja 

126 ni de Milida la faison. 

Et tu ne sus jamais -Dieu me pardonnel- du sikgequi fut h Tmie. D'An- 
tioche, tu ne sanras jamais ni de la manikre de Milida. 

22. Ni de Saurel, 
non sabs qel pel, 

129 ni de Valflor ni de Merlon, 
ni de Tertic 
non sab(s), sot dic, (m. sab) 

132 ni de Rambaut ni de N'Aimon. 

Et de Saurel, tu n'en comais que le pelsge, ni de V d o r  ni de Merlon, ni de 
Thierry, tu n'en sais, m m e  je te dis, ni de Raimbant ni de Hamon. 

23. Ni d'Esimbart, 
ni de Sicart, 

135 ni d'Albaric lo borguognon, 
ni de Bematt, 
ni de Girart, 

138 de  Josiana ni de Bovon. (m. Viviaun) . 
(Tu ne sais) Ni d'Isambart, ni d e  Sicart, ni d'Aubery le Bourgoing, ni d e  

Bemart. ni de Girart, ni de Josiane ni de Beuve. 

24. Ni de Jausbert 
non sabes cert, 

141 ni de Folquier ni de Guion; 
ni de Guormon, 
qui tot lo mon 

144 cuidava conqueme per son. 

Ni de Jaosbert tu u'en sais cerhimment pss, ni de Fonque ni de Goio~; ni-& 
Guormont qni &wit de mnquérir la terre e n t i h .  
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25. Ni d'Agnolan, 
ni de Captan, (corr. Capan?) 

147 ni del rei Braiman I'esclavon; 
ni del bon rei, 
non sabs ques fei 

l50 8AiixandrisiFiiipon. 

(Tu ne sais) Ni d'Agolant, ni de Cayman (?), ni du mi Braiman I'esclavon; ni du 
noble roi, tu n'en sais ce qúil fit d'Nexandre, 6is de Philippe. 

26. D'Apolome, 
non sabes re, 

153 qu'estors de mar de perizon. (m. demá) 
De Daire ros 
que tan fon pros 

156 quts defendet de traizon. 

D'Apollonius, tu n'en sais rien, qui se tira sain e t  sauf diin ~ & i l  de mer. De 
Daire le mw quise défendit de trahison car il fut tellement p m .  

27. Ni d'olivier 
non sabs chantier, 

159 ni de Verdun ni Vosprezon; 
ni de Cardueili, 
ni de MartrneiU, 

162 ni de Aimol ni de Guion. 

Ni d'<)livier tu n'eu sais chanter, ni de Verdm ni de Vospreum., ni de Car- 
h i l ,  ni de Marheill, ni d'Aimol ni de Guion. 

28. Ni sabs d'Ytis, 
ni de Biblis, 

165 hi de Caumus nuilla faisson; 
de Piramus 
qui for lo murs 

168 sofri per Tibes passion. 

(Tu ne sais) Ni Ut i s ,  ni de Biblis, ni de Camm nulle rnaniekej de Piramus 
qni sa&t une passion pour TkbB B h w s  le mur. 



29. Ni de Paris, 
ni de Floris, 

171 ni de belPAia d'Avignon; 
del Normanes, (m. Formanes) 
ni del Danes, 

174 ni d'Antelme ni de Frizon. 

(Tu ne sais) Ni de Fans, ni de Floris, ni de  la belle Aye d'Avignon; du NOS- 
mand ni du Danois, ni d'htelme ni d u  Frison. 

30. De Rainoall 
ab lo tinal, 

177 non sabs ren ni del gran baston; 
ni de Marcueill 

- 

com perdet l'oill 
180 a la ponta d'un aguillon. 

De Rainonart au tinel tu n'en sais rien ni du g~and  bdton; ni de  Marcueil 
comment il perdit i'oeil A la pointe d'une aiguille. 

31. Ni d e  Bramar 
- 

non sabs chantar 
183 de l'auca ni de Nauruzon; 

ni del vilan, 
ni de Tristan 

186 c'amava Yceut a iairon. 

Et de l'Oie de  Bretmar tu n'en sais chanter ni de Nauruzon; ni du vilain, ni 
de Tristan qu'Yseut aimait en secret. 

32, Ni de Gualvaing 
qui, ses compaing, 

189 fazia tanta venaizon; 
ni d'Aldaer, 
ni de Rainier, 

192 ni de Ramberg'ab lo furguon. 

Ni de Gauvain qui, sans compagnon, faisait une si grande chasse; ni d'Audi- 
gier, ni de  Rainier, ni de Raimberge au fourgon. 
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33. Ni de Mainier, 
ni de Folquier, 

195 ni del bon vassall Rubion; 
de tLionas, 
ja non sabras, 

198 ni de Tebas ni de Caton. 

(Tu ne sais) Ni de  Mainier, ni de Folquier. ni du bon vassal Rubion; de Lionas, 
jamais tu ne sauras, ni de ni&h ni de Caton. 

34. De Nersisec, 
d'Arumalec, 

, 
201 ni de Calcan lo rei felon; 

de Tideus, 
ni de Formus 

204 que sofri tanta passion. 

(Tn ne sais) De Narcisse, d'Ammalec, ni de Calcas le roi félon; de Tydew. 
ni de Fomus qni x>&rit une si grande passion. 

35. Del cavalier 
ni del liUner 

207 que sus en la garda mort foxx 
ni de Riqueut, 
ni de Mareut, 

210 ni d'Arselot la contenson. 

(Tu ne sais) Du chevalie~.ni du l6vrier qui resta en garde sur le m* ni de 
Richeut, ni de Mamut, ni d'Arselot la discussion. 

38. Non saps upar 
ni organar (m. mot guariar 

ou ni ot guanar) 
213 en glieiza ni dedim maizon. 

Va, Cabra, boc, 
que be+ conoc, 

216 qu'ieu te vi urtar al mouton! (m. quiet enia urcar 
(m urtar) al mouton) 

Tu ne sais pas pousser des cris joyeux et chanter B l'église et  B Iint&ieur de 
la maison. Ves, Cabra, bouc, car je te connais bien, depuis que je t'ai ni te 
cogner au moutonl 



NOTES 

v. 1. Cabra. Nom de jongleur. Le tronbadow s'adresse a son jongleur au début 
et a la fin du pohme (w. 1 et  214). On peut connaltse de  wmbreux norns de  
jongleurs par Witthoeft, Siroentes iogloresc, p. 3; J. Bédier, Les fabliaux, p. 363; 
L. Cautier, Les épopdes frary:aises, t. 2 p. 103, et R. Menéndez Pidal, Poesla 
iuglorsia, Madrid, 1957, pp. 4 5  et 392400. 

Z i  est évident, comme Pa bien vu M. de Riquer, que le nom du jongleur est 
directement inspiré de  celui de  son patron. C o m e  l'indique encere I'émdit cata- 
lan, une cbhvre figure dans les armoiries des Cabrera. Sur cette question, on 
peut voir Alberto e t  Arturo Caraffa, Diccionario herdldico y genenlógico de a p e  
llidos españoiea y americanos, Madrid, 1925, t. 20, pp. 111-179, o& I'on constate 
que les ames primitives des Cabrera sont "En campo de  oro, una cabra, pasante, 
de sable" Oa planche 84 du Nobiliari generd cataki, de F. Domhech, Baroelone, 
1923, t. 1, est consacrée aux m e s  des Cabre~a); on vena ensuite le manuel 
beaucoup plus accessible de M. Bassa i Armengol, Elr comtes-reis catalnns, Bar- 
lone, MiUQ, 1984, planche 4, annoiries 14 et 15; planche 32, armoirie 227, e t  la 
reproduction du blason des Cabrera figurant dans le cloltre de Sant Cugat del 
Valles dans J. Puig y Cadafaicb, L'arquitectura romdnica a Catalunya, Bacelone, 
1918, t. 3, pp. 225-227. 

Un phénomene assez semblable peut se &re chez Guilhem de Berguedan, 
P.-C., 210, 17 a, publié en demier lieu par M. de  Riquer, E1 trovador Guilhem 
& Berguedán y Ins lucha fewiales, GsteUbn, 1953, p. 45, w. 41-42, et &d. cit., 
t. 2, p. 178: "Mon Cabril, qi tai Gelida, / e la tor de Gervillon ..." Ce Cabril n'est 
autre que Guillem de GerveUb et de Gelida qui po& lui aussi un ceMdé dans 
ses armairies. Cet espece de  senhal mascuiiu, Cabrit, fut également utilisé par 
Gui de C a v d o n  dans la tenson avec Richad de T a m n  (P.-C., 422, 2) éditée 
par A. Kolsen, Dichtungen de7 Trobobndors, HaUe, 1919, pp. 208-213. 

v. 4. volrai dir. Voir A. Rencaglia, La tenzone tra Ugo Catolrr e Marcabrum, 
in Mblonges Tmracini, éd. C. Segre, Milan, 1968, p. 219: "faire si nferisce al 
momento delia composizione poetica (fuile m t z  = trobar uers), dire al momento 
della recitadone cantata (dire so = chantar)". 

v. 7. oiulor. 11 me pardt que le r6ie de la vielle auquel pense Guerau est 
celui de I'accompagnement. Viula on Violo (dans Iilomenca, viuh rime avec siula 
[v. 6031). 

v. 8. chantar. Sur l'importance dn chant chez les tsoubadours, on vena, ontre 
I'iutroducüon au Fa&t Joglor de Gniraut de Calanson (éd. Keller, pp. 21 et sv.), 
A. Jeanroy (Po&e lydque, t. 1, pp. 136-137). 

v. 9. del cap tro en la feniurn. LR, 111, 329, 4": "du comencement jwqu7& 
k fin". 

v. 10. fenir [lo chan]. ~xpression; voir LR, 111, 329, qui renvoie Gira& de 
Roussillon. Le manuxrit offre bien fenir et non finir (Mussafia). 

v. 11. albir. LR, 11, 111: "avis, opinion, ~rudence, go6t"; SW, 1, 48: "Uber- 
legen, Besiunen". 

v. 12. fent T... a t m ~ r a d u r a  de breton 
tempradura. On vena d'abord Keller, Fadet Joglor, v. 35, p. 70. Pour "tem- 

prar= stimmen", voir FEW, t. 13, pp. 16&177, pour temprdura, p. 170. Dans 
F l o w a .  éd. P. Mever. 1865, w. 587 et 1865, on verrn a la traduction (p. 217) , - 
'Adoncs auziras retentir / cordas de manta tempradura": "Alors vons eussiez en- 
tendu retentir des instments montés Q tons les tons." Au glossaie de  Meyer, 
"ton auqnel une corde est montée". Dans Daurel et Beton (v. 147% "pren sa 



vieul'a temprar" a le &me sens que cidessus. Meme sens également dam le 
Fragment d'A&xudondre, v. 102. Voir aussi Guiraut de Calanson, v. 35. 

de breton. Anglade, Les troubadours et les brdonr, p. 18: 1 1  fait aüusion 
A la musique, bretonne dans le passage suivant de G. de C.: u i u  ne sais pas 
finir, A mon a-&, selon les modulations d'un hretonn." On mnnait un passage pres- 
que identique dans Flamenca: "Dansas e viuladuras Bretas / popas auzir sai e lai 
tantas / qu'esser cujaras inz e ,Nantas / on hom las boba e las diz" (w. 7472-7475 
de la 1;re édition Meyer): 'Vous pouviez ouir de divers &tés tant de danses 
et d'airs bretans pués sur la viole que vous vous fussiez cm transporté B Nantes, 
o& on les mmpose et on les chante." Une mte assez semblable dans le Raoul de 
Cambmi: "Harpent breton et vieilent jongler." 

Je ne sais kop ce que peut signifier "de breton". Je peux, en tout cas, evancer 
avec Gérold (Histoire de la mupique des origines d la fin du XN' &ck, Paris, 1996, 
t. 1, p. 387): "Un fait qui jusqu'ici n'a pas enmre étb sufFisamrmnt pris en mu- 
sidération c'est qu'il y avait, au IX' sihele, & Laon cmme B Likge, des colonies 
d'Idandais, parmi ksquels se trouvaient des hommes tres versés dans les questions 
de theorie musicale." On notera aussi quim kmdit de l'importance de Gerbert 
d'Anrillac (le futur Syivestre 11) -ancieu directeur de l'émle musicale de Reims- 
a sbjoumé queique temps en Catalogne (voir, sur ce séjour, H. Angles, La múrica 
a Catalunya fins a1 segle XIII. Barcelone, 1935, pp. 60 et sv.; du meme, La mu- 
daue en Cataloene aux X" et XZ' sidcles. in La Catalnene d rdwaue romane, - . . 
 iris, 1932, pp.Y157-179). 

Voir. sur breton, FaraL Joneieurs, D. 321, articie 261, et P. 300. articie 155: 
p. 199, &ticle 109.. 6 n  v&a a& nos Couelusions sur la ~ a t i & e  a&rienne. 

v. 15. detz, et non ditz imprimb par Bartsch (MussaEa). 
amenor. LR, N, 189: "ameuer, guider, mmluire"; SU', 1, 57: "anführen", 

exemple assez semblable cité &pr& LR, V. 367, chez Daude de Prades: "Aissi 
mm fan il estnmen / c'om toca de mas o d'arzo": "Ainsi mmme fout les insb-  
meuts qu'on tonche de maim ou d'amhet." 

v. 16. balar = iianser: LR, 11, 174, et Godehoy sous boler. 
v. 17. trmgitar. LR, JiI, 471; 1, no 11, et  &l. Peire Cardenal de R. Lavaud. 

p. 212: "bateler, jongler, barioler, entremeler". Voir Guiraut Riquier, V. Berto- 
lue* Lo supplica di GuiraM Riquier, v. 165 de la Declaratio. On verra bgdement 
Menéndez Pidal P a e h  juglaresca, pp. 21-22; Morgan, Obi French "Jogleor", 
p. 308. 

v. 18. gunscon. Le jongleur gascon mmme Cercarnon, Negret, Marroat. si 
m - d  sont effectivement gmmns.. . 

g w c m  (v. 18) et breton (v. 12) se renvoieuf comme I'art du bateleur et l'art 
musical se rkpondent On s'étonnera douc, A bon droit, de lire ces Zgnes d'A. Jean- 
roy: "Guiraut de Cabrera reproche B son jongleur Cabra son ignorauce et dresse 
une liste vraiment fantastique des pieces qu'il devrait connaitre sans faire aucune 
aüusion A des exercices d'adresse" (Poksie lyriquej t. 1, p. 136, note 2). 

v. 19. simenfac. Genre littéraire bien mrmu sur lequel il faut voir FEW, X, 
534 a, et J. Storost, Ursprung und EnhDicklung des prooendischen Siruentes bis 
auf Berhan do Born, Helie, 1931 (RA, n' 17); on peut toujours recourir B W. Keller, 
F& Joglm, pp. 11-16, et A. Jeanroy, Poésie lgn'que, t. 2, p. 180. Le siruentes 
cité ici parait &tre une des premieres attestations du teme dans la lyrique pro- 
ve-ale. Si l'ancienneté de Marmat se révele sure, un trouvera l'exempk le plus 
ancien du mot dans P.-C., 294, 2, v. 31, car on ne le trouve pas chez Guiliaume IY 
Rudel, Cercarnon ou Marcabm. Voir ALIR, t. 6, p. 191, et cette thkse, pp. 42-53. 

v. 20. balamc: LR, 11, 174, et FEW, 1, 218 a. 11 s'agit d'une variété de 
chanson de danse dont on a peu d'exemples (voir Po&# lydque, t. 2, pp. 341-344, 
et Odigine, pp. 402-403 et pp. 530-531). En provencal, les chansons de dance 
caracterisées par un refrain monorime sont souvent ananymes (P.-C., 481; 12, 20, 
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69, 72, 166). L'anonymat de ces oeuvres fait croire a l'ancienneté du genre. 
D'autre part, on reisouve ce type d e  poemes chez des pdtes tardifs, mais archai- 
sants, comme Cerveri de Girona (éd. M. de Riquer, p. 7 et  p. 12). Pour le genre 
littéraiLe de la ballade, il faut toujours se reporter B F. Davidson, Uebeí d a  
Urspmng und die Geschicl~te d a  franz. Ballnde, Halle, 19M) (surtout p. 53), et 
O. Ritter. Gahichte  der franí. Balindenformcn, Halle, 1914 (surtout p. 2). 

v. 21. Voir Mussaña, p. 425: '2 Raynouard poi, il Bartsch ed il Mahn leggono 
tutti dir e nnilla faaon; e wsi ha in modo indubbio il codice. Mal si pud inten- 
dere adnnque come il Galvani s'inducesse a leggere: a n u i k  sason aunotmdo: 
'A questo verso hu seguita la lezioue del codice pinttesto che la volgata.'" 

v. 22. estribotz. Ce geNe iittéraire a été fort étudié. La meiueure syitbhe 
sur la question reste ceUe de R. M. Ruggieri, Protostoria dello strambotto romnnzo, 
in Studi di Filologia Italiana, t. 11, 1953, pp. 321-424 (pour nous, surtout pp. 324- 
326). Le genre est bien attesté en provencal d4.s les plus anciens tmubadour~ 
(Raimbaut d'orange, Bernart Marti). 11 u'est donc nullement étomant de  le voir 
figure1 c h a  Guerau de Cabrera. On conuait de plus la fortune tonte particulikre 
de ce genre littéraire dans la péninsule ihérique. (Sur cette question, voir J. Coro- 
minas, in Estudi- dedicados a Menéndeí Pidal, t. 1, pp. 3039.) Voir Raimbaut 
d'Orange (t 1173, XXIV, v. 3 de i'éd. Pattison) el  Bernart Marti ( t  v e s  1160-1170, 
éd. HoepBner, p. 15). On %*erra aussi, postérieurement B l'article de  Ruggieri, I'arti- 
cle de Li Gotti, Postina m110 strambotto. Poiir une synthhe rapide sur la ques- 
tion de l'estribot en langue d'oc, on peut toujours oonsulter R. Lavaud, éd. de 
Peire Cardenal, pp. 206210. 

v. 23. Le manuscrit offre ti& = tieis = tibi m't. 
v. 24. retroencha = la rotrouenge: FEW, X, 509. Ou ne conserve pas de  

votrouenge proven& de la plus ancienne époque. Les plus vieux exemples 
sont de la fin du me sikcle (Guirant Riquier, Joan Estkve), m& le mot paraft 
bien attest6 de% l'époque de  Guerau de  Cabrera, tout particulihemeut dans le 
domaine franqais. Sur le genre littéraire, la monographie de base reste celle de 
F. Gennrich, Die nltfranwsische Roirouenge, Haile, 1925, et le mmpte rendu 
de P. Fouchk, iu RLR, t. 63, 19?5, pp. 168170. Pour une éhide étymologique, on 

' 

verra en outre, avec prndence, A. Schossig, D a  Urspmng de? altfranz~sischen 
Lyrik, Halle, 1957, pp. 5 et sv. On vena, enfin, Ron., t. 53, p. 287. 

contenson: LR, V, 346, et SW, 1, 341. Ce mot est une variante du mot hahi- 
tuel =tenso: on peut noter son existen- dks Marcabm, L'iuems (P:-C., 293, 31, 
v. 13). On vena L. Selbach, Das Streitgedicht, Marburg, 1886 (AA, 57). p. 10 et, 
surtout, p. 20. 

w. 25-30, Pour le wmmentaire de ces six vers, on vena évidemment les 
pp. 133-174. Toutefois, quelques notes s'imposent ici. 

v. 25. uers. Sur ce rnot désignant un genre littéraire i hante époque, on verra 
J. H. Marshall, Le "Vers" au XZI' ddcle: genre podtiqun, in Anes et  m$nwires 
du 11' Congrds de longtre et littérahrre du Midi de la France, 1961, t. 2, pp. 55-63. 
et U. Molk, Clriraut Riquier. Las Cansos, Heidelberg, 1962, pp. 121 et sv. (avec 
toute la bibliogra~hie antérieum, p. 121, note 4). Marshall, art. cit., p. 57: "Raim- 
baut d'orange fut le premie1 a faire une distinction entre v a s  e t  c h a w "  (A* 
mon uecr uuiilh senapr'ordre, pikce IV de i'éd. Pattison), et d'aprb le début de 
la piece 30 de la meme édition "confirme que le pokte attachait un sens diff6rent 
aux deux mots et nous suggkre la possibilité que la chanso était, pour l ~ ,  qnelque 
chose de plus facile que le oers". Sur les diíféxences possihles de fond e t  de forme, 
voir outre Marshall, i'étude de J. Chailley, Les prmiers troubodours et les versur 
de I'kcole ZAquitaine, in Rom., t. 76, 1%5, pp. 212-239. La sede  chose certaine 
que l'on puisse retenir des différentes éhides consacrées au vers est que ce genre , . 
littéraire - m e  l'nnt déjh bien ni les auteurs de  &as- est dominé par Par- 
chaisme. novel, voir pp. 136-145. 
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v. 27. guingnon. SW, IV, 215: "Schnurhart". 
w. 34-36. de la gran testa de Carinn. Vou pp. 345-948. 
v. 36. Carinn est évidemment Charlemagne que Pon retrouve au cas sujet au 

v. 117: Carles. Voir Birch-Hirschfeld, pp. 17-54; Chabaneau-Anglade, p. 182. 
v. 36. jesta: LR, 111, 465, et SW, IV, 117. Ici, il y a déji, bien entendu, 

croisement entre le sens de "chronique, histoire" et de "poeme rappelant des 
exploits chevaleresques". 

v. 37. Ms. con en tras portz. G. Paris (in Rom., t. 7, p. 457), se fondant sur 
una mauvaise lecture de Bircb-Hirschfeld: "Que veut dire, dans le passage de 
Guerau de Cabrera sur Gharlemagne, le premier de ces vecs: Con en trans- 
pordz Psr son esfort*, Intrd en Espaign'n bandon? 11 faut sans doute lire entrek 
porz." Correction reprise par Levy, SW, IV, 117, et Martín de Riquer, p. 343: 
"n faut comprendre: cominent lui (eu = el), A travers les ports (dkfilés), etc." Levy, 
aiUeurs (SW, VI, 467): "Die Hs. hat Con en transportz, Gaston Paris, in Rom., 7, 
457, andert in entre.Ls portz. Gegen die Lesart Crescinis spricht die Vokalisiemng 
des E in eu, die sich sonst in dem Denlmial, so viel ich sehe, nicht findet, und das 
Feblen des hier doch wol nothigen Artikels, gegen die Lesart vou Gaston Paris, 
dass entre dodi kaum "durch" bedeuten kann. Wie w&e aher m lesen?" 

w. 38-39. Ces ven ont trait sans doute i une chanson contant une Enttrée 
d%spagne {voir Birch-Hirschfeld, p. 62). 11s sont i rapprocher des w. 2,940 du 
poeme de Berh.and de Paris: "Ni no sabetz del senhor de Paris / a cal esfars 
pres Espanh'e conquis." Je renvoie ici i deux articles fondameataux: de R. M. Rug- 
gieri, 11 titolo e la protasi dell'EnCrée d'Espagne e dei Fatti di Spagna in rapporto 
alla materia delta Chanson de Roland, in Mélanges Dcilbouille, t. 2, pp. 615-633 
(surtout pp. 615-616, 626627), et P. Aebischer, L'expédition de Charlemagne en 
Espagw jwqu'd la bataille de Roncevaux, in Renue Suisse d'iiistoire, t. 7, 1957, 
pp. 28-43. Voir notre commentaire, pp. 340-345. 

v. 39. n bandon. LR, 11, 177: "sans réserve". 
w. 40-42. Ces trois vers ont trait i fa bataille de Roncevaux. On verra 

P. Aebischer, Le titre originaire de la Chanson de Roland, in Studi Monteuerdi, 
t. 1, pp. 33 et sv., et notre Mmmeutaire, pp. 345-!i46. 

v. 40. RonsmaE. Forme occitane de Ronceuaux (voir Chahaneau-Angladc, 
pp. 485-438). 11 faut se reporter i notre commentaire, pp. 345-367. 

v. 42. compaignon, forme pour companho: LR, IV, 408, et SW, 1, 302. Le 
mot dans la Chanson de Roland désigne les pairs, voir J. Bédier, t. 2 (Commeii- 
aires), glossaire de Foulet, p. 357. 

VV. 43-48. Vers tres controversés qni sont étudiks dans notre commentaire, 
pp. 345-367. 

v. 45. Guanelon. Voir Birch-Hirschfeld, p. 59. 
v. 48. Marselion. Voir Btrch-Hirschfeld, pp. 57 et 61. 
w. 49-54. 11 s'agit bien entendu de la célebre chanson des Sohes.  Voir 

notre commentaire, pp. 375378. Voir Birch-Hirscbfeld, p. 74. 
v. 51. los lnoh e.1 son = les paroles et la musiqne. 
VV. 55.57. Le célebre Roland. Voir Birch-Hirschfeld, pp. 5659, et Chabaneau- 

Anglade, p. 434. 
w. 58-60. 11 s'agit évidemment du roi Arthur de Bretagne. Voir Birch- 

Hirschfeld, pp. 17-18, 47-50, 53-55; Chabaneau-Anglade, pp. 109 et  169; Anglade, 
Les troubadorars et les Bletons, p. 45, note. Voir commentaire, pp. 444445. 

v. 60. ni del reproier de Marcon. reproier: LR, N, 653; SW, VII, 252 et sv.; 
voir pp. 444 et sv., 459 et sv. Le mot a plusieurs sens: reproche, blame, parole 
amhe; sentence, avis. "Les deux sens du mot entrdnent deux identscations entre 
lesquelles ü faot choisir: le reproche de Mam (vou B.-H., pp. 17 et  42) on le pro- 
verbe de Marcoul (voir B.-H., pp. 3'758).')." Tout un chacun reconnaltra une aUusion 
i la légende de Tristan si Pon retient le premier sens. Cette identification ne pose 



aucune difficulté puisque Guerau de Cabrera conndt celle-ci: "ni de Tristan / cama- 
va Yoeut a lairon" (w. 185-186). On est tenté de souscrire & cette interprétation, . - 
étant donné la mention d'Arthur au v. 58. 

w. 61-63. Allusion A la chanson d'Aiol; voir pp. 408-411. 
v. 61. Aiols. Le héros de  la chanson de  geste du meme nom que Birch- 

Hirschfeld n'était pas parvenu i identifier (voir, A ce sujet, P. Meyer, in Rorn., 
t. 7, p. 449). 

v. 63. Maihari lo felon. Ce trdtre joue un r6le important d m  la chanson 
d'Aiol. Ses machinations entraineront le bannissement par le roi Louis d'Elie et 
d'Avisse, parents d'Aiol. Ce dernier se chargera de démasquer le trattre. Macaire 
est un nom qui, dans I'épopée frenapise, est souvent porté par des trdtres. 

w. 64-66. Anfelis, Anseis, GuiUemes. Voir commentaire, pp. 380-381. 
VV. 67-69. Florioeni Floovant. Voir wmmentaire, pp. 405-4137, 
w. 70-71. Loerenc. Voir commentaire, pp. 4222-423. 
v. 72. Le vers manque dans le manuscrit. 
w. 73.75. Erec. Vou commentaire, pp. 469-475. 
VV. 76-78. Amic et Ameli. Voir wmmentaire, pp. 412413. 
v. 79. Robert. On conndt dfnnombrables Robert dans la geste francaise. Un 

autre Robert apparatt &ns un poAme de Guilhem de aerguedan. Note de  M. de 
Riquer, Guilhem de B e r g d d n  y las luchas feudales, pp. 40-41: "Este Robert es, 
seguramente, algún personaje de cantares de gesta, pero son tantos los así h a -  
dos en la epopeya francesa que seria preciso estudiarlos uno a m o  hasta encontrar t 

aquel al que cuadre esta referencia (cfr. E. Langlois, Table des noms propres 
de toute nature compris dan8 les chansons de geste imprimées, Pais, 1904, 
pp. 563-565). Giraut de Cabreira, en su Enseiihamen al juglar Cabra, menciona 
a un héroe de  epopeya llamado Robeft, también difícil de identificar (verso 79; 
véase el texto en M. de  Riquer, Los cantares de gesta franceses, p. 394). No creo 
que esté ancrtado Milá cuando lanza la conjetura de que se trate de Robert 
d'Aguiló, enemigo del arzobispo de Tarragona." M. de  Riquer, dans son edition, 
penche mainteoant pour i'identification de Milá Vdd. cit., t. 2, pp. 184-185). Le 
Robert du Cabra Juglar serait un personnage d'Aye ZAoignon d'aprAs Gaston 
Paris (iu rec. Birch-Hirschfeld), Voir commentaire, p. 418, note 66. 

v. 80. Gribert. Voir commentaire, p. 422, et  P. Meyer, iu Rorn., t. 7, p. 452. 
v. 81. H u a  d'Auvergne. Voir commentaire, p. 417. On signalera toutefois 

que le personnage appardt épisodiquement dans Sépopée franca& et joue, par 
exemple, un r61e daus Mainet. 

v. 82. Vezia. Voir commentaire, pp. 381-383. 
w. 84-87. Gwndalbon lo frizon, Augier, Olioier, Estout, Salomon. Voir com- 

mentaire, pp. 355-360. 
VV. 88-90. Loer, Rainier, Girart de Rossillon. Voir commentaire, pp. 404-405. 

Pour Rainier, voir Birch-Hirschfeld, pp. 65-67 et 88, et P. Meyer, in Rorn., t. 7, 
1878, p. 451. 

v. 91. Da&. Un des innombrables personnages de ce nom figurant dans la 
geste francaise. 

v. 92. Rai. Persomage inconnu. L'identification de Mili< avec Keu (Kai?) 
nous parait pour le moins problématique dans le contexte qui est épiqne. 

v. 93. Berart et Bovon. Voir wmmentaire, p. 414. 
w. 9496. Ccnstanti. Voir commentaire, pp. 535-5343. 
w. 07-99. GuaIopin, Guarin, Elias. Voir mmmentaire, pp. 409 e t  sv. Voir anssi 

P. Meyer, in Rom., t. 7, 1878, p. 450. 
w. 99-100. Drogon et Maurin. Vou commeutaire, p. 405. 
v. 101. Sanguin. Voir commentaire, pp. 422-423. ~ 

v. 102. Olioa et Dooon. Voir wmmentaire, pp. 407-408, et  P. Meyer, in Rorn., 
t. 7, p. 450. 



w. 103-105. Aiiusion B Foucon de  Candie. Voir commentaire, p. 383. 
w. 10B-107. Aimr  e t  Guasmor. Voir mmroentaire, p. 3%. 
v. 108. Faquele e t  Orson. Voir commentaire, pp. 385 et 408. 
w. 109-111. AUusion i Ruuul de Cambrai. Voir commentaire, pp. 394 et sv. 
w. 112114. Ailusion A Guibert d'Andrenns. Voir commentaire, pp. 385 et 987. 
w. 115-117. Allusion i la captivité de Chademagne A Mon Melian. Voir 

commentaire, pp. 371473. 
v. 118. Les Morant sont innomhrahles. 
v. 120. Musion B Daurel et Befon. Voir commentaire, pp. 415-417. 
w, 121-123. Allusion i la Matiere de Troie. Voir commentaire, pp. 528 et sv. 
v. 124. AUusion i la Canso d'Antiocha, Voir commentaire, pp. 425 et sv. Pour le 

probleme -mékique, on verra Aldo Menichetti, R i m  per l'ccchio, in CN, t. 28, 
1966, p. 47. 

v. 128. Milida. Inconnu. 
w. 127-129. Le nom de Saurel (cheval au pelage row) vient sans doute sous 

la plume du trauhadonr apres le rappel de la Matiere de Troie ... et de son ckldbre 
cheval. Les toponymes Vaylcr e t  Merlm font partie de la géographie Lpique. 

w. 130-1i%2, Tan'c, Raimbaut e t  Hamon. Voir commentaire, p. 430. 
v. 1 Esimba*. Voir commentaire, pp. 391-394. 
v. 134. Sicort. Voir commentaire, p. 405. 
v. 135. Albarlc lo bc~guognon. Voir commentaire, pp. 422-423. 
w. 136137. Berna* e t  Girart. Innomhrabfes persomages de ce nom d a s  

i'épopée fran~aise. 
v. 138. AUusion A Beune de Hanstoue. Voir commentaire, pp. 413-417. 
v. 139. Iausbert. M. de Riquer pense au wmpgnon d'Aiol. Cest possihle. 
v. 141. Folquier et Guion. Vou v. 105. 
w. 142-144. Guormon. Voir commentaire, pp. 391-394. 
w. 145.147. Aguolan, Coyman et Braimn. Voir commentaire, pp. 332339 
v. 150. AEexandre. Voir wmmentaire, p. 532. 
w. 151-153. Apolnine. Voir mmmentaire, p. 533. 
w. 154-156. Daire. Voir mmmentaire, pp. 527-528. 
w. 157-159. Voir mon article des Mélanges Rito Leieune cité dans le commen- 

taire, p. 349, note 62, et  les pp. 849-2-54. 
v. 160. Cardueill. Voir mmmentaire, p. 44.4, note 25. 
v. 181. b4artrneill. Toponyme inconnu. Voir, toutefois, p. 418, note 66. 
v. 162. Aimol e t  Guion. Personnages fréquents dans les gestes francaises. 
w. 185170. Ooidha.  Voir commentaire, pp. 533-535. 
v. 171. Aye d'Avignon. Voir mmmentaire, pp. 418-420. 
w. 17Q-174. N o m n e s  e t  Dams. Voir commentaire, pp. 348-401. 
VV. 175-177. Rainouart. Voir commentaire, pp. 387-3823, 
w. 178.180. AUusion précise B un sujet inconnu, 
w. 181-183. Sur le conte de l'Ok de Bretmr, voir A. KoEen, Samtliche Lie 

d a  des Trobadors Giraut de  Bornelh, HaUe, 1935, t. 2, pp. 72-73. 
w. 184-186. Tristan e t  Yseut. Voir mmmentaire, pp. 459-461. 
w. 187-189. Gunluaing. Voir commentaire, pp. 478482. 
w. 190-192. AUusian i Audigia. Voir commentaire, pp. 423-424. 
w. 143-195. Mainier, Folquim et Rubion. Personnages &piques fréquemment 

attestés dans les gestes. 
w. 198-148. Lionns et Tebas. Voir comnta i r e ,  pp. 527-52i8. 
v. 148. Caton. Musion a w  DLrtiques. 
v. 199. N e r h c .  Vou mmmentaire, p. 5%. 
v. 200. ArurnoEac. Voir noke commentaire, p. 146. J'avoue ne nen pouvoir ajou- 



ter a la note décisive - e t  si mal connue- de G. Contini panie. 4 propos de 
tout autre c h o s e  dans Rorn., t. 33, 1937, pp. 265-268, note 1. 

v. 201. Cnlcan. Voir commentaue, p. 528. 
w. 2024.04. Tideus et Forrnus. Vou commentaire, p. 527. 
w. 205-207. Nous n'avons rien A ajouter aux notes de C. Paris (in Rom., t. 7, 

1878, p. 456) et P. Meyer (id., p. 453): "11 s'agit, suivant Paul Meyer, du 
chien d'Anberi, tu6 par Manire dans la chanson de la Reine Sebik; pour C. Paris, 
Guiraut se réfdre au récit cnnis de l'histoire des Sept Sages, o& un chevalicr hie 
le Iévrier auquei il avait confié la garde de son &s." Etant domé le contexte, 
nos préférences vont i l'identification de 6. Paris. 

w. 208-210. AUusion aii fahiiau de Aicheut. Volr, sur cette qnestion, l'ar- 
ticle d'A. Vawaro, Due note sil Riclieut, in SMV, t. 9, 19o1, p p  227-233: "Rieheut 
ed Hersant furono idenacate de Gaston Paris secondo cui prnbabümente Guiraut 
conohbe il nostro testo, in cui non figura, A vero, akuna Mareut, nia che B 
incompleto, sicchc! essa poteva trovamisi pi& avanti, neUa parte ora perduta. Ma 
la mntilanone ha le ,  se pare c.&, non & tate da averci prívato di molta parte del 
testo, poiohb sembra del tutto esclusa la possihilith di alhi svilnppi narrativi. 11 
Riquer nene sue note sembra intendere la frase come mennone di almeno due 
testi diversi, il che presenta diffimlth insormontahili (in Rigueut egli vede non 
il personaggio ma il titolo del testo, in Maratt «tal vez un fahlian perdido,,, 
dunque ancora un titolo, in Arselot invece il personaggio del nostro racconto. Ma 
mme si spiegherebbero sia l'inseiimento di Mareut fra due riferimenti ad uno 
stesso testo sia l'alternanza di nomi usati come titoli con nomi usati come tali?). 
Se invece awicinimo a questi tre versi uno di Philippe de Seaurnanoir in cui 
tre comari vengono appunto chiamate, non certo a caso, Mebaus, Richaus ed 
Hersent, sarA chiaro che Guiraut rimprovera a Cabra di non mnoscere ula con- 
tesa di  Riqnent, di Maheut e di Arseloto, racconto hen noto ancora un secolo 
dopo, tanto da snggerire a PhjLippe di dare gli stessi nomi, efficacemente caratteriz- 
zanti, al sno temtto. Del resto, se si trattasse invece in Gnirant delia menzione di 
tre racmuti diversi, ala contesa di  Arselot» -una volta ammessa l'identilicazione 
di Arselot con la nostra Hersant- non potrebbe certo essere il nostro testo." 

w. 211-216. La malicieuse ehute du poc!me est bien dans Ie style de Marcabm, . 
confiere et  ami de Guerau de Cabrera. Le sizain n'a jamais été expliqué de ma- 
iiiere satisfillsante. 

v. 211. upar: LA, V, 450; SW, VIII, 544; Gdefroy, IV, 528; TL, IV, 1231; 
Du Cange, VI, 883; FEW, IV, 515. D'aprb Crescini cité par Levy: "Naturale che 
upar del prov. antico dovesse avere il senso stesso dell'ant. fr. huper, secondo 
cid che l'eccitativa particella voleva; 'eccitare, gridare; gridare in partimlar guisa. 
con voci allungate, ecc,': da ciii forse anche in chiesa una maniera speciale di 
modulazione e di fiorettatura, pib asiai profana che sacra, come nel mottetto", et 
R. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca, p. 113,, note 3: "La voz guariar inmmpren- 
sible, véase E. Levy, Prov. Supplern., IV, 1904, pág. 65 b. V. Crescini, Manuaktfo 
prwenínle, 1905, pág. 516, documenta para upar el sentido de lanzar gritos de 
alegría al terminar un cantar, y supone que en la iglesia sería una modulación o 
fioritura en el canto de los motetes. Estos gritos de alegría con que se termina 
un cantar se llaman relincho en CastiUa, renchillido en Aragón, reninys en Cataluiia, 
regujio en un texto de Argote de Molina (acentuado sin duda regujb), +$, 
ijufú, ijiji en León, jiieo, jujeo en Salmanoa, iiujú, rinfüdo en Asturias, relincho, 
ju*, iujeo, ifuiú en Santander, apjido en Canarias, nturuxo en W c i a ,  sanso en 
Vizcaya. Hay verbos jifear, ajijear, refijear, r infh,  etc." 

v. 2F2. ni ot guarim. Comme vient de le rappeler Menéndez Pidal B 4a suite de 
Levy, le verbe guoriar est inmnnu. Le vers, qni était sans doute de compr&ension 
un peu délicate, usa pas 6th compris du scribe. Une remnstitution du vers doit 
répondre i trois imperaafs: 1) mot avec finale en -or pour ia rime: un verbe de 



la premiere conjugaison, selou toute vraisemblance; 2) un rnot ayaut trait au chant 
et a i'activité jongleresque en générd; 3) cene activité peut se d6roulm a i'église 
et dans une demeure privée. Nous ne pouwns proposer que le rnot organar qui se 
rapproche beaucoup de la lecon du manuscrit unique et qui répand aux impératiís 
exposks ci-dessus. 

k i e m e  l an~ue  wssede, en effet, un déverbal fumé  sur orearzum ínom dun - 
insiriment de musique): or&enw Wace) ou orgener: Du Can&, IV, '733; a- 
defroy, V, 696; TL, VI, 1257; FEW,  VII, 409; voir aussi Rom., t. 16, 1887, p. 378. 
Le rnot sienifie "chanter" m i s  Du Canee orécise ou'ii est emdové surtout oour - & 

désigner I'émission vocale de sons spéciaux, parti~ul;ers. Le ~ h ' r é s u m e  bien la 
pensée des lexicograpbes en traduisant 'chanter avec une sorte de modulation". Le 
rnot est attesté en ancien provencd dans la fameuse p i k  de Pétoumeau de  Mar- 
cabm (P.-C., 293, 26, v. 9). L'oiseau -qui rapporte des événements part Lerido, 
soulignons-le- "orguanet e trobet a chantar comensa". 

En relation avec I'allusiou nettement érotique du demier vers, ou peut se 
demander si Cabrera ne joue pas sur un antre sens d'organur, car, en latiu médiéval, 
organum signiíie aussi de ,  vivacité, sans que lón puisse toutefois y voir le rnot 
"organe" te1 que nous le connaissons (attesté seulement au xv' sikle) (Niemeyer, 
p. 748). 

v. 213. glieiza = église. L'organum, I'instrument, était utilisé a la fois $ I'église 
et dans les demeures privées; le déverbal devsit sans doute désigner une activité 
chantée susceptible d'etre pratiquée dans les deux endroits. 

v. 214. Cabra. 11 est curieux de  noter que dans le parler actuel de la vallée 
d'Ager, k rnot désigne un "nyonya i poques ganes de trehallar" (A. Griera, Tresm 
de la llengua, sous Cabra). 

boc. Aüusion plaisante. Cabrera joue évidemment sur le rapprochement de 
cabra et de boc pour en tirer un effet comique. Le bouc est bien connu pour 
ses caracténstiques d'animd érotique: ii incame, dans la tradition littéraire, i'animal 
en mt  pewanent. 

demier vers. Correctiou de  Crescini que nous acceptons. 
urtar: FEW, XVI, 271; Godefroy, 1% 758 a; TL, IV, 1239. Le mot d é r i v 6  

du scandinave htln (hélier)- signiñe ''heurter la manidre dUn bélier", mais il 
possMe aussi un sens érotique (faire le cmt, vou TL, IV, 1239 a). 

rnouton. Cabrera complete l'allusion érotique en citant, comhle de  malice, un 
troisieme animal ... Mouton pr4te également sourire, car le rnot désigne non 
seulement i'ensemhk de i'espece, mais, plus spéciñquement, le male ohatré. Cabrera 
ferait-iI allusion a un "crime infame" de son jongleur? 


