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L'ESPAGNE 
ET LA GEOGRAPHIE EPIQUE ROMANE 

Les études, fort nomhreuses, qui ont été réalisées durant les ceut 
dernidres années sur la géographie des poemes épiques romans répon- 
dent, d'une mauiere générale, a deux types d'approche distincts. Le 
pr&iier, fréqueut dans lis theses, consiste i'recueillir minutieusement 
et avec rigueur les données des textes 1; cette démarche est utile mais 
dépourvue d'approfondissement critique. L e  second type d'approche est 
d'uue utilité majeure, mais il comporte un:caract&re t'endancieux évi- 
dent et reflete bien souvent une aussi grande ingénuité que celle qu'on 
$&ut t rkver  dans les travauia 1á foishonnetes et sans piésomption 
dont nous- parlions précédemment: il consiste A identifier un ou plu- 
siiurs topoiqmes sur la base de théories ipécifiques portant sur la 
genese d'uue c h o n  de geste ou d'un cantar de gesta ou encore du 
genre lui-meme. '. . . 

Le parallele qu'on établit entre ktilisationdes indices historiques et 
Í'gtilisation des indices géographiques est Lvideut; on  traite les uns et 
les autres comme des vestiges susceptibles de nous révéler les états 
précédsnts, les. paysages disparus, et ils sont recueillis et analysés 
grice A des procédés identiques ceux qu'onutilise en géologie ou 

1. Je veur parler de travaux oomme ceux de ni. Müller, Zur Geographie der 
Zteren Chonsons de geste, diss. Gottingen, 1885; E. Droesbach, Der Orient in der 
oltfranz<lsische Krsuazugsliteratur, dirs. Breslau, 1901; W. Schober, Die Ceogrophie der 
<Iltfranrdsischen Chansona de geste, diss. Marburg, 1902; J .  Malsch, Die Chorokteds- 
tik der V6lker ¡m nltfronz&isehPn Ndtionalegos, diss. Heidelbeig, 1913.: 
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en paléontologie. De telles méthodes sont compréhensibles, certaine- 
ment opportunes et fonctionnelles, mais elles font conrir de tres sérieux 
risques: constmire des hypotheses tres ambitieuses A partir de données 
fragiles. Et, en particulier, il n'est ni évident ni justi6é que par le terme 
de géographie d'un poeme épique on entende, et ceci a déjA été re- 
levé2, "die Identiñzierung von Ortsnamen". Une telle réduction, sou- 
vent dépourvue de conscience critique, est un obstacle 2t une meilleure 
compréhension de nos textes. 

Je dois préciser que c e  type tie .r,echerche ne me semble absolu- 
ment pas inutile, et je ne sous-estime ni certains des résultats obtenus 
ni les précieuses informations qu'il nous a fournies au sujet de la préhis- 
toire de textes qui nous sont parvenus et du genre épique dans son 
ensemble. Je veux simplement due qu'une telle utilisation -des infor- 
mations géographiques tirées des textes épiques ne saurait &re exclu- 
sive, il en existe d'autres, non moins légitimes et tout anssi profitables. 

. 4 f h e r  que le poeme épique dn Moyen .Age roman est une ceuvre 
iittéraire et que donc elle doit &re h e  dans ce sens, est A .la fois .une 
.affirmation,trop générique et fort suspecte. Au mieux, on .court le risque 
d'etre .enr&lé d'office dans ;les rangs d'une critique "individualiste" .qui 
apparait (justement) comme désuete, jouit d e  peu de crédit et dans 
laquelle, quoi qu'il en  soit, je ne sanrais .me reconnaltre. Mais il y a 
pire: cette affirmation est une "banalité qui peut donner .lieu ,a .des :in- 
terprétations tres diverses. 

,Mais 'lorsque nous lisons, et bien que partageant .un certain nom- 
bre de ces idées, que la géographie des chanrons de -geste est "une 
géographie purement imaginaire".?, "une géographie .fantastique, qui 
fait maibeureusement perdre du temps 4 de nombreux nidits ,  e n  
quete d'identifications réelles" ', "fantaisiste, absurde, iacohér.enQ, .ri- 

2. Cf. M. Metz, Zur Tradition und Perspektioe in .de? Geogrnphie .de, Chonson de 
Roland, Frsnkfurt, 'Haag & Herchen, '1981, p. .6, qui, bien entendu, oitique 'ce point 
de vue. 

3. Josepb Bbdicr, La Choneon .de Rolund. Commentaires, Paris, 1927, p. 505, A 
propos ae "un gran8 nombre 8e ces noms" d e  lieu de la C h m o n  ¿ie Rolond. 

4 .  C f .  R. Menéndez Pidat, La Chatuon de Roland et :la hadition Qpique :dedes 
Frnncs, Paris, Picard, 1960'. p. 344 (avec la rerhiction, pour le Rolond d'OxfoÍd, 
"dans l a  plupart des cas"). Le iegretté Jean Claudc Payen (Encore le problLme de la 
géogrophie &pique, "Actes du IVB Congres inteinational de la Saciété Rencesvals" 
(Heidelberg. 1967). Heidelberg. Winter, 1969, pp. 261-265) avait adopté une posi- 
tion extrkmiste ("Ilkpoiike est irrkaiiste: ellc joue avec I'erpace camme elle jaue .avec 
le ,temps ou I'histaire", .p. 261) que ie ne psrtage pas. Je penre qu'il .est %plus utile 
de se servir de sa conclusioo c o m e  d h  point de départ ('Z'épopée deforme dmc 



dinile" nuus voudrions .rappel.er, ~anec.un .grand écrivain d e  ce sgcle, 
qdil -existe une littérature qui ..imite, déca1que .la réalité, ,et qu'il existe 
une autre 1ittér.ature .qui.remplace la .réalité, la peuple d'infinies réali- 
tés possibles mais m n  réelles: 

Aike '~olte penso alla materia del libro da scrlvere come qualcosa che 
gis c'k: gensieri gii  pensati, dialoghi gii pronunciati, .storie gia acca- 
dute, luoghi e ambienti visti; illibro non dovrebh'essere altro che l'equi- 
valerite del mondo non scritto tradotto in scrittura. Altre voite invece 
mi pare di comprendere che tra il .libro ¿ia scrivere e te cose che gia 
esistouo ci pub essere solo una. specie di complementaritA: il libro 
.dovrebb'essere la contraparte .scritta del mondo non scritto; la sua ma- 
teria dovrebbe essere cib che non c'& n.4 potra esserci se non quando 
sara scritto, ma di cui cib che c'2 sente oscuramente il vuoto uella 
propria incompletena.6. 

N'en est-il point ainsi d e  l'épique médiévale? N e  peut-on pas -a- 
:giner, ,par exemple, qu'en esquissant les contours de SEspagne des 
chansous et des cantares les pohtes n'aient point eu justwent l'inten- 
tion de.représenter le -pays r&el .et qu'ils :n'aient -constmit, au contraire, 
qu'un pays qui u'est pas, :máis u n  .pays possible, altematif.? 

'Mais :nous n'avons point .l'iritention d e  poursuivre .sur cette :voie. 
D'ibord, si l  ,est wrai qu'on ne .peut reuoncer ?I appliquer des ,théories 
modernes dans le domaine de la littérature -médiévale, il faut cepm- 
dant reconnaitre .que rette pratique :n2est -pas sans danger. Ensuite, et 
surtout, souvenons-nous que le pokme épique -médiéval a .une tres forte 
exigence ou préteutiou d e  vérité; ceci doit donc nous rappeler A la 
.pmdence. 'Jean Bode1 a b i t i  sur cette caractéristique la sp6ciñcité ile 
l a  "Matikre de France" et les aombreux rapports entre l'kpique e t  I'his- 
tonograpbie, en Castille mais aussi en a'autres lieux (nous -y revien- 
drons plus avaut), bien que sujets A controverse, doment .raison an 
pokte $Arras; A ,te1 -point que Hans R. Jauss -n'a pas hésit6 1 -autiliser 
cette domée iorsqu'ii a défini I'opposition entre les genres épique *& 

romanesque aans la littérature -médiésale'T. 

I'espace comme elle défome le temps", p .  265) .& de .re ,demar.de suelleo xmt .les 
raisons et la significstian de ces déformations. 

5. Cf. J. Wathelet-Willern, A .propos de la géographie d e  la .Chunson de Cuillnu- 
me, CCM, 3 (1960), pp. 107-115, p. 107. 

6. Italo Calvino, Se una norte d'invemo un viaggiatore, Torino, .Einaudi, ,1979, 
OO. 171-172. . - 

7. Cf. Epos und Roman - eine vergleichende Betrnchtung:m Teden dss:XZI.:Jahr- 



: ' Réfléchissons cepgndant sur-.cet :autre point: n e  ponrrait-bn pas 
penser que l a  géographie épique peut &re dite. également "vraie" 
dans un sens qni ne. signifie pas correspondance totale et minutiense 
a w  données réelles? 11 y a plus de vingt ans, Eugene Vance S parta- 
geait le jugement de Martín de Riquer selon lequel "la géographie de 
la charison [de RoEaridl, contientune infime part d e  vérité et une gran- 
d e  part de fantaisie" 9, mais il insistait cependant sur l e  seis piécis de 
I'espace dont, san; nul doute, le &&te de la Chanson de. R o h d  fait 
preuve et .qui,, A dire v~ai,  nest pas conrant dans la littérature mé- 
diévale. 

J'éprouve personnellement quelque diiculté A suivre jusqu'an bout 
la these de  Vance lorsq~i l  prétend que le poete "has consistently re- 
lied npon spatial concepts in order to reñder. th'e actions of liis heroes 
more profound" 'O, et je suis encore moins convaincu par son id& selon 
laque1l.e la relation entre la Ftance,et .PEspagne "reflects either explic- 
itly or by analogy a much broader relationship, ultimately that between 
the kingdoms of Christ and5atan""; d'autant plus. que cettehypo- 
thke  repose sur la conceptiondes mappemondesdn type "T-O", sur 
lesqnelles Fa Méditerranée représente le pied du T et a s a  gauche, en 
Eu~ope, -la France "is situated directly above Spain. Spain, in fact, is 
at  the very bottom of the map, down near Christ's right foot" 12, étagt 
donné qn'on établit ic iune analogie entre mappemonde et ,corps d u  
Christ et par.conséquent entre géographie, monde surnaturel et réali- 
tés morales. Certes,, je n'ignore pas que le lien entre I'espace et les 

. . . . . .  

hu@rts(Fierabtas -Be1 Inconnu), in Altfranúisische Epik, hgg. H. Kiauss,,Darmstadt, 
Wirsenschaftli6he Buehgesellschaft, 1978, pp. 314-337 ("Denn 'historiSch' hat f ü r d a s  
Publikum 8er Chanson de Gesteioch nieht den modeme" Sini des historisih Getreuen 
ader Beglaubigten, sondern meint nur mchr- eine Begehenheit oder Erfahmng, 'die ge- 
glaubt werderi mili'", pp. 318-319). e t ,  encore Theoiie ds, Gottun&en m d  Literohn 
des Mittelolters, GRLMA,' 1 '(1972), $p. 107-138: ' ' ., . ~ 

8. Spatiol Stnicture in the Chanson de. Roloqd, MLN, .E2 (1967), pp. 604-623. 
9. Le? chanaons de  geste fmncaisis, Paiis, 1957, p. 23. Pase' 168, parlnnt de 

Duiberr. dyndrenns, d e  la Prise d e  Cordres kt de Sebille et d" SGge de Bdrbostve, Ri- 
quer est tout aurri clair: "La géographie ,espapole . apparait comme ,& fantaisirte 
dans ces pohmes romenesques, oU, s i  i'oi identifie facilement Cordoue, Séville,-Bar- 
bastre, Balaguer, Almerie (Aumorle), Barceione, Gandia (CondieJ, etc ..., U est déjb 
Plus difficile de verifier quelles. vlfles se'eachent sbus les noms de Burienge, Connim- 
bres, Moriengne, Osquepuie, etc..., noms de la pittoresque géographie espagnole des 
chansons de geste francaises, géo&aphie qui se note comme déih partiellement ctinsti- 
tuée loisque le Roland fut 6mit." 

10. . Op. cit., p. 622.. , . .  
11. 00. cit., p. 616. 

' 2 .Op. cit.. p. 621. , . . ,  . . 



valeurs morales est fortement perpercu par la culture médiévale (pen- 
sons, par exemple, a la projection spatiale du monde éternel dans la 
Divina Commedia), mais je ne pense pas que de tels concepts puis- 
sent 6tre constitutifs de la Chunson de Roland ou de d'autres chan- 
sons de geste dans lesquelles je ne vois trace ni de l'image du monde 
comme corpus Christi ni de  Itdée qui sert de  fondement aux mappe- 
mondes du type "T-O" pas plus que de d'autres symholismes spatiaux- 
moranx. 

Ceci ne signifie pas que le sens de  l'espace dans la chanson de 
geste ne puisse 6tre dit "vrai" (adjectif qui ne veut pas dire 'réaliste') 
par rapport a des modeles culturels completement différents. De fait, 
dans la définition du poeme épique médiéval la pertinence de I'élé- 
meut "+ vrai" est indiscutable. Rappelons-nous que la culture médié- 
vale accorde une grande importauce A l'auctoritk aux garanties offer- 
tes par les témoins, et alors nous comprendrons que la vérité de Iepi- 
que est, estimée en Ionction de celui qui la garantit; et done ce "vrai" 
nous semble fantastique parce que d'une part nous possédons un cri- 
tere dejugement différent et parce que d'autre part nous sommes con- 

! 
vaincus du manque de crédibilité d e  la personne (poete ou ménestrel) 
qui témoigne de la vérité de I'épique. Dailleurs, i'insistancc avec la- 
quelle les narrateurs, revendiquent la vérité de- leur propre version 
contre lesdéfomatious des versions d'autruia-t-elle un autre sens? 11 
est évident que la vérité est. un attrihut indispensable, m6me si con- 
troversé, du récit épique. . . ~. 

( Et d'ailleurs, que, .pourrait bien signifier .la réaction de Geoffroi de 
Vigeois lorsqu'il recoit une copie du Pseu&Turpin? 11 aecueille avec 
une reconnaissance infinie "egregios invicti regis Karoli eiumphos ac 
praecelsi eomitis Rotolandi praedicandos agones ... quia apud nos acte- 
nus ista latuerant nisi quae io'cuiatores iu suis praeferebant cantile- 
nis" ls. Par ,son témoignage, ce document latin confirme et infirme A 
la fois le témoignage du ménestrel, oral et roman. En somme, la vérité~ 
du poeme &pique vulgaire est une vérité seconde, plus faihle, mais qui 
n'en est pas moins telle. E t  on nepeut certes pas attribuer au hasird 
le fait que Mare Bloch considérait l'historiographie. e t  I'épopée eomme 
deux phénomenes distincts mais paralleles de la mémoire collective, et 

13 C Meredith-Jones, Historio Knrali Magni et Rouiolondi ou Chronique du 
Pseudo-Turpln, Genkve, Slatkine, 1972 t19361, p. 350. 



' propos de l a  seconde il écrivait: "Pait d e  i'authentrque, part ' de 
i'iiaginaire: toute tentative d'interprétation qui manquerait a rendre 
-compte, -avec une égale plénitude, de l'un et de l'autre élément serait 
par la mrme, condamnée" lb. 

C'est donc dans ce contexte qu'il faut envisager le -probl&me de la 
géographie épique. Metz prétend16 que le but d'une étude de ce 
genre n e  peut etre que "im Rahmen des dem Mittelalter Gegebe 
nen - so, wie wir es hente rekonstmiren konnen - festmstellen itnd 
ni u~terscheiden, ,wie der .mittelalterIicheMensch seine Welt sieht ..., 
was e r  in dieser Welt -an Phantastischem nnd  Realem ,erkennt und 
warum er die Wélt gerade so darstellt .und nicht anderc. Personnelle- 
ment, je ne.me fie guere ?í des généralisations du type .der mittekal- 
terliche Welt e t  je -me .contente d'un but plus limité, en tenant compte 
du fait que $une  part les concepts d'imagination et de  "réalite? ne 
sont pas nécessairement altematifs et ,que, d'autre part, Ia géographie 
qui nous oocupe sera "vraie" sur le .sed .plan de vérité des iocuEntorurn 
,mntZenue et sur aucun autre. 

',Etant don& cette gradation d'autorité, 8ont.nous devons2t&ir comp- 
,te, il faut nous attendre .& c e  que la géographie épique obéisie, bien 
qu'avec une certaine -marge üécart, .aux memes parametres, synchroni- 
ques e t  aiachroniques, que  ceux de 'la géographie savante. Nous pren- 
drons donc en considérátion-une remarque de Jacques .Le Goff, comme 

l'ordinaire 'brillante et subtile. Zors de la cl'oture du congres de Spo- 
leto consacré aux Popoli e pues% nella cultura aEtomedieuale, l'historien 
franqais, il y a de cela quelques années, obsemait que vers San 11OO 

14. La socGt6 f60&31~. Zn fomiation des'liens de Zépen¿iance,'Paris, '1939, p. '150, 
Eit6 3 fuste titm par R .  Lefeune, 'ReiherGhes sur le thame: 'Les Chansons de geste i t  
I'histoire, Paris, Les Belles Lethes, 1948, p. 8. Avec sumrise, on peut constater que 
la version italienne (La sode* feudal., h a a .  de B .  M. Cremonesi, Z0  éd. remaniée, 
Tarino, Einauai, 2953, p. 161) est: "Parto dell'autenticiti, -parto ildl'ihmaginazione: 
qualsissi tentativo .di interpretadone ,&e non .readesse conto, con eguale pienezza, 
dell'una e aell'altro elemento, sarebbe percih stesso condannato." 'Jules Honent (Chaw 
son de Roland et Geste de Chn~lemogne, GRLMA, 3i1, -f*fasc. 2, 198P), api.+s :amiir 
relevé -que '%ui da Bourgogne est une fantaisie épique, dont l e  point de départ 
géographique est une tres réelle portian ae l a  iiVia 7ac6bitanai<" '(p. 381, remarqub 
qu+ici et dsns Anseis üe Certhage la .géographie est presque totalement 'fantastique mais 
que la disposition des  événements dans I'espace est trBs soignée (p. 40). .On se doit 
hvidemment Cétablir une distinction entre css deux aspects, mais lorsque I'on constate 
un te1 senn de la spatialité il faut penser que les pdtes (et leur public) n'htaient pas 
indifférents A la ionction de la oéomaohie littéraiie. m&me si eelle-ci n'était oas celle - .  
II laquelle nous s o m e s  hahihlés': 

15. Op. cit., pp. 4-5. 



prend fin. l:époque. d'une chrétienté latine renfermée sur elle-mbme et 
&une "géographie de la nostalgie", nostalgie du savoir cla'ssique et de. 
l'unité impériale romaine, et on passe. alors A une chrétienté ouverte, 
et. agressive et, parallelement, A une "géographie du désir, A la. con- 
qubte de l'espace qu'elle avait. rbvé"'18. 

Eartant,. nous possédons sans doute la. clef pour une relecture de 
In géographie épique. En premier lieu, l'attention. portée aux topony- 
mes acquiert, eile aussi, un sens différent. De fait, lors du. meme con- 
gres;. Le Goff. faisait. remarquer. que "la. toponomastique. constitne. pour 
Ehistoire de la culture géographique. un document histo~ique:"'~; cette. 
observation vaut pour la toponomastique. fantastique comme pour ia- 
toponomastique réelle. En effet,. qu'elle soit. réelle ou fantastique,. la. 
toponomastique épique peut &re répartie en deux modeles tres. sipi- 
ficatifs: celui. de, la. "énumération des peuples" et celui. de l'"itinérairen; 
On ne doit certes pas au hasard la présence du piemiei de ces mod& 
les dans de. nombreux monuments. de- la littérature antique, en: coml- 
mencant par Homhre, et ceci a été interprété par J. Goody l8 comme 
unemarque significative du. passage A, la peusée civilisée. Daus cette. 
perspective, les. énumérations. présentes. dans: la Chanson de Roland. 
(les. conqubtes de- Roland,, VV. 2322-32; les corps d c  i'armée chrétienne 
affrontant Baligant, w:. 3026-95; les partisans de Baliganc: w. 3214-e. 
les juges de Ganelon, VV. 3700-03 et 3793-96,3960.-61), quelles que. soient: 
leur véracité et leur vraisembIauce, sont Kexpression d'une volont& 
consciente d'organiser l'espace. et les ethnies qui, le peuplent, en des. 
termes compréhensibles. 

-Quoi qu'il. en soit, que les informations singulihres soient vraies ou 
non; il y a une distinction qui est vraie: celle entre espace "A nous" 
et espace "des autres", entre "intérieur" et "extérieur"1~. Une opposi- 
tion. de ce type est extrbmement significative, parce qu'elle délimite 
Lextérieui. et organise B Lintériwr. r.e.space. d e  notre culture et de  natre 

16. J. Le Gaff, Discorsu d i  ehiusuta, dans Pwoli e paesi nella culf<lro altomedie- 
vale, Spoleta, 1983, vol. 2, PP. 805-838, pp. 837-838: 

17. Ibid., p. 810. 
18. The Domastication of the Saiiuage Mind, Cambridge, 1977; cit. Ear Le Goff, 

op. cit., p. 811. 
19. Est évidente la rkférence faite. su modele du monde formnlé par J. Lotman 

et appliqué A Pépique mmane par C. Segre, Semiotica filologica,.Tcrin~ Einiudi,. 19.79'. 
p. 9. 
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société, elle traduit en des formes spatiales une "recherche de Ilden- 
tité: il (agit ici de I'identité des peuples A la recherche de leur terri- 
to i~e"~".  Au-del& de I'exactitude dUn toponyme particulier, ce qni 
compte c'est, par exemple, que l'ltalie située au sud de Rome est con-, 
sidérée dans la Chanson de Rolad  comme étant aux confins du monde 
'< A nous", peu surez1, que l%urope centre-orientale soit étrangbre. et 
souvent ennemie, que Constantinople soit ignorée ou éludée en tant. 
que puissance chrétienne altemative mais non "intérieure" ".-. 

Enfin, A propos de FEspagne, il nous semble important que le, 
Pseudo-Turpin ait consacré le chapitre 111 de 1'Historia Karoli. Magni 
e t  Rotholandi aux "urbes et maiore? villae" en Galice et en Espagne: 
grbce i tette liste, les orgueilleuses conquetes espagnoles de Charlemagne 
acquierent le statut vérifiable d'espace civilisé. Cette liste est d'un tres 
grand intéret aussi bien par sa ricbesse que pour la forme d'une tres 
grande quantité de noms, et il serait utile d'en refaire consciencieuse- 
ment I'analyse23; mais ce qu i  compte (encore une fois, an-dela de la. 
plus ou moins grande exactitude des informations singulihres et au-deh 
du probleme de l'utilisation desources orales melées. A des sources éeri-: 
tes plus émdites) ce sont certaines caractéristiques fondamentales. Je 
veux parler, surtout, de la continuité qui apparait entre la péninsule 
et le Maghreb, qui fait que Ceuta, Melüla (peut-&e), Oran, Bijaia, 
Bizerte et meme Djerba, I'lle au large de la Tunisie méridionale, fout 
partie intégrante de I'Hispania. Ici, Gilbdtaria ou Gibaltaria n'ont aucu- 
ne importance, et le détroit n'est mentionué qu'A propos de Ceuta 
("Septa quae est in districtis Yspaniae ubi maris est anystus concur- 
sus", 99,viii-ix), mais pas ponr exclure la Barbarie ("Goharan quae ast 
urbs in Barbaria", W v i )  de la péninsule ibérique. De. la meme ma-: 
niere, la liste des. terrae et des peuples conquis par Charlemagne Iors. 
de sa premiere expédition ibérique, en grande'partie correcte ou plau- 
sible (Alandaluf, Portogdlorum, Castellanmm, Alavarum, Biscaiokm, 

20. Le Goff, op. cit., p. 836. 
21. Cf. Rolnnd, v. 2923, au sujet de Romoin, Puillain et tuit cil de Polerne. 
22. Cette observalion suffit pour discrkditer totalernent les spkculations faites il 

y a plus de suarante ans par H. Grégoiie. 
23. Qu'on a, .+ non avb, un peu trop néglig8e apds R. Dozy, Accherches sur 

l'histoire et In littérature de l-Fspagne pendant le Moyen Age, Leyde, Brill, 1881: "Le 
faux Turpin", pp. 372.431. Cf. Jacques Horrent, Notes de critique telrtuelle sur le 
"P&o-Twin" du Codez Cdlirtinw et du m. B.N. wttv. fonds lat. 13774, MA, 81 
(1975). pp. 37-62. A. pp. 41-51. 



@asclorum, NauaforumZ4 -et  peut-6tre Pardorum, s'il s'agit dhne sorte 
d'ordre militaire26), peut 'comprendre saus difficulté non seulemeut 
S e r ~ a n o r u m ~ ~  et MaurorumZT qui nousramenent vers SAfrique, mais 
aussi Palargorum ou Palargarum, qui semble échapper toute réalité 
historico-géographique. . . , 

~ e ~ e u  d'importance accordée. au détroit de ~ibral tar  lorsqn'il s'a- 
git de définir géographiquement la péninsule ibérique, chez ~ u r p i n '  
comme dans tant d'autres chansons de geste, ne dépend pas seulemeut 
de  1:effective connaissance ou ignorante au sujet du-détroit, mais ren- 
voie A une autre caractéri~ti~ue plus fondamentale de la représentation 
géographique de SEspagne, que  Son retrouve aussi daus l a  geste: la 
péninsule de Turpin apparait comme un pays massivemeut musulmau. 
En commentant le chapitre 11 ("De muris Pampiloniae per semetipsos 
lapsic), Meredith-Jones écrivait: !'On ne compreud pas facilement pour- 
quoi Charles, empereur ehrétien, a. voulu détruire ainsi une ville chré- 
tienne et peuplée de chrétiens" A la vérité, j'ai du mal ti comprendre 
qu'en spécialiste si diligent ue se soit pas apergu qu'il u y  a point de  
chrétiens dans SEspagne de Turpin. Les habitants de Pampeluue sout 
des Sarrasins ("perfida gens", 93.xiv) et, une fois les remparts de la 
ville détxuits, ils, devront chgisu entre la conversion et la mort; aussi-- 
t6t aprAs, ~arraceni (93 .4  et gens sarrkenica (95.i-ii) sont les peuples 
qui se soumettent sur "tota iila terra" (95.i), jusqu'ti Saint-Jacques-de- 
Compostelle. Des habitants de la Galice on -dit aussi .explicitement que 
"ad perfidiam paganorum couversi erant" (95.i~). Aucune trace de chré- 
tiens, et uulle part, ou seulement une fois la :conqu&te acbevée, grhce 
au phénomene des conversions. Du reste, Aigolandus reconquiert I'en- 
semble du territoire espagnol sans trop de difficultés, "eiectis etiam 
et interfectis de opidis e t  urbibus:' custodibus christiauis" Lorsque 
Charles et. Agolant discuteut devant Pampelune, le premier accuse, le 
secoud de lui avoir pris fraudulenter non point un territoire. dantique 
chrétienté mais tellurem hispanicarn et g@conicam quil a acquis et 

24. Abrente paimi les manuscrits de la famille A. 
25. Cf. Horrent, op. cit., pp. 50-51. 
26. La variante Senanonim du Cod,. Calixtinus eit ¡solde, mais le Sanoce&rum 

des autres est.focilior, camme le remarque Jacques Horrent, op. cit., pp. 47-49: .4 ron 
avis, il r'agirait des Phbniciens. 

27. "Mauretani" selon Horrent. op.. cit., p. 50. 
28. . Op. cit;, p . .  265. 
29.. , Op. cit.; p. :lOS.riv.w. .. . . .  . . . . .  . .  . . ., .. 
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assujetti christianis &gibussO; Agolant réplique que Charles a retiré. a. 
nostra gente un territoire qui n'est pasa  lui iure hereditarioal, et Pem-. 
pereur chrétien ne conteste pas Pappartenance des EspagnoIs A la gens 
d'Agolant mais se contente d'afíhmer que Dieu "gentem nostram, sci- 
licet christianam, prae omnibus gentibus elegit!" (13l.xiv-xv). Quand, 
par la suite, la domination d e  Charles sur PEspagne tipparaltra comme 
d é í i n i t i ~ e ~ ~ ,  Pernpereur condamnera A mort ou enverra en Gaules: "qui 
ad pefidiam Sarrticenornm revertebantur" (l69:xvii.xvüi) et ferarenaitre: 
le christianisme- ibénque, fondant ainsi les aspirations primatiales d e  
Saint- Jacques. 

E= partant des chansons, de geste, 2. serait aisé d e  rassemhler. un. 
grand nombre d'éléments qui témoigneraient A. la. fois du peu d'im-~ 
portance (ou de l'inexistence) du détroit de- Gibraltar e t  du caracthre: 
non autochtone du christianisme hispanique, qui aurait succédé A la 
conquete f'ranqaise. 11 serait aisé, mais insensé, d'ironiser sur l'ignorance, 
grossibre qu'ils révblent. J e  me  contenterai d e  citer encore: deux- passa- 
ges qui montrent jusqu'k quel. point la pénin& pouvait &re consi- 
dérée comme un territoire étranger et hostila Dans les. Enfancesyivien, 
lorsque l e  jenne garqon doit se. rendre en Espagne afin. de. remplacer. 
son phre Garin, prisonnier des paiens, sa rnhre.Heutaccle: pleure: comme. 
si's était mort: 

"Fiiz Vivien, ce. dist Sti gentis dams., 
Ne vos. envoi, hels fiiz, poz axmes prendre,; 
Ne por hafberc, por escut, ne por lance,. 
Mais por la mort dont ge su? a fiance. 
Filz Vivien, por ce vas en Espaigne"'": 

Quand ensuite, dans la Cheoakrie Vioien,. l e  protagoniste et: ses. c m -  
pagnons pénbtrent. en Espagne; on Ia.présente comme: un territoire: qiiü 
faut réduire a' feu et: A sang: 

. . . . 

30. Ibid., pp. 129.nviii-130.i. 
31. Ibid., p. 131.x-di. 
32. "Nemo postea fuit qui suderet Vr Hymania Xmlum expugnare". (ibid.,' 

p. l6g.xiii-xiv). Cette affirmation peut sqrendre,  car il semble que le reiatéur ait- 
0~bli6 que la d6faite de Roncevaux appnrtient encare. au firtur:. 

33. Je cite fa laisse XI da texte reconstitué qu'on poitrra kouver: aur pp. mii9~niüi 
de Leo enfances Vivien, p.p. C. Wahlund br H. von Feüiken,. Uppsda-Parir, l'895: 



Cil sont entrei en Espaigne la grant, 
Gastent les terres as Turs et as Persans. 
Tuent les meres, s'ocient les enfens. 
Par tote Post fait crier Viviens: 
"Qui pora prendre paien ne mescreant, 
N'en preigne ja .ne or fin ne argent, 

.Mais i l  li toille la teste maintenant" 

On peut sincerement se poser la question de savoir si au .m' siecle 
on n'avait pas la possibilité d'etre informé de meiileure maniere sur 
la géographie de la péninsule ibérique ainsi que sur sa situation poli- 
tigue et religieuse. .U faut d'abord tenir compte du fait quun grana 
nombre de Francais connaissaient personnellement l'Espagne, en pre- 
m i e ~  lieu, bien entendu, les nombreux pelerins qui se rendaient A Saint- 
Jacques-de-Compostelle. Mais i l y  a plus: e t  je veux parler dUn texte 
écrit en aucien francais dont le chr&iqueur anglais ~ o g e r  de Hove- 
den (peu étudié par les spécialistes en littérature) a su tirer des informa- 
tions tres riches et le plus souveut exactes 35. Le récit du voyage de la 
flotte des croisés anglais (en 1189-1190) allant des ports atlantiques de 
i'empire plantagenet vers Marseiile, oh le roi s'était rendu par la terre, 
est l'occasion d ~ n e  minutieuse énumération de centres habités, de 
monts, de promontoires et defleuves. Roger dédie au détroit de Gi- 
braltar, qu'il appelle districtas Affiicae, toute l'attention qui lui est due. 
Le chroniqueur sait que "ab una ripa in alteram, non'habet plusquam 
sex mitliaria in latitudine" et que du caté espagnol il y a la montagne 
de Calpe et du caté africain celle de l'Atlas On pourrait fort juste- 
ment souteuir que ces quelques pages du chroniqueur anglais sont un 
itinéraire, et peut-&re meme un portulan (mais le relevé des distances 
fait défaut), qui s'appuie peut-etre sur.les indications écrites f i n  des 
croisés, certainement de langue francaise, car, dans une cbronique en 
latip, les v.oyelles finales de Denia, Burriana, Peñísc.ola e t  Cervera a n t  

34. Lo chsvalerie Vivien, éd. A,-L. Terracher, Paris, Champion, 1909;~~. 51-67, 
35. Chronicd mogistvi Rogeri de Houedane, éd. W. Stubbs, vol. 3, London, Sta- 

tionery Office, 1810 (Renim britonnicanim msdii aeui scriptorcs, vol. 51). Les re*- 
seignementa .sur la géographie erpagnole qdon peut trouver dans cet ouvrage sont 
indiques, avec quelquep inexactitudes, par J. K. Wright, The Geographicol Lore of fhe 
Time of the Crusodes, New Yark, Dover, 1965 (1- éd., 1925), p. 322. 

36. OP. cit., pp. 46-50. Cette fois, les sources doivent etre claesiques, mair Roger 
de Hoveden conndt la toponomastique contemporaine, .de Hodiene 'Guadianu' et Wu- 
delkebtr 'Guadalquivir' Esporte 'Espartel' et Leziratnrif pe.ut4ke <AigecirasV + Taxi- 
fa' et luboltarie 'Gibraltar'. 



Qté changées en -e, et on trouve également Ebre, Taragune, Barzelune, 
Sainte Felice (de Guíxols) et Cockeliurel 

hlais, meme si l'on admet que cet itinéraire résulte d'une occasion 
uniquc et spécifique, il y a quelque chose de plus significatif: Roger, 
et avant lui le déi~ommé Benedict de Petersborough qui est ici sa sour- 
ce", connaissaient la subdivision politique de Ia péninsule. Selon eux, 
la Navarre possede la c8te atfantique du port de Huarz (= Oyarzun, 
pres de Rentería?) jusqu'i la iivibre Castre (le río Agüera, prbs de 
Castro-Urdiales?); la Castille s'étend i partir de cet endroit jusqu'aux 
monts de SoreY8, oU commence le royaume de Saint-Jacques (= León), 
qui rejoint la rivihre Mine (= Minho); on pénetre alors au Portugal 
qui s'allonge au-deli de Silves tu, oU commence "terra paganorum, qui 
sunt in Hispania secus mare, sub dominio imperatoris Affricae", ladite 
terre rejoiiit le haut mont Muntcian ou Muncian (r= sierra de Moiitsii); 
de l i  jusqu'a Nice c'est la terre du roi d'Aragon 40. Jusqu'k présent, on 
pourrait penser que des informations d'une telle précision, qu'on doit 
dater du temps o& la Navarre possédait le pays basque, oii le royaume 
de Le611 était indépeudaut et o& Silves était aux mains des chrétiens, 
proviennent encore de quelque passager de la flotte anglaise. 

Mais Roger de Hoveden possede également de nombreuses infor- 
mations sur i'intérieur du pays. 11 décrit, lui cette fois et non plus sa 
source, Sorganisation eccIésiastique de la péninsuIe et foumit une liste 
des villes et des chateaux du pays intérieur. On note de nombreuses 
inexactitudes, ducs en grande partie au fait que pour lui, le réseau des 
évechés se superpose i celui des divers royaumes. La Navarre ne 

37. Le terte, pob!ii? ii pnrt par \V. Stubbs lui-memc (Londan, Stationary OfFtce, 
1867. nertim britnnnicarirm meWi oevi scriplores, vol. 49), se trouve égnlement dan9 
I'éd. cit. de R6ger de Hoveden, dans laquelie les passages qui sont tirés de Benoit 
Ggurent en caracteres plus petits. 

38. Pour L. G. de Vaideavellnno, Hisloria d e  Españo, vol. 1/2, Madrid, Aevista 
de Occidente, 1963, p. 552, la frontikre Btait piobablement sur le río Deva; on pouirait 
donc penser qu'it s'agit de la Cordillera de Ciiera. 

39. Silves svsit &té prise par les Poitirgais au dBbut de septembre 1189, précisk- 
mcnt grRee h I'nide de la Aotte des moisés, qni avaient quitté Dartmouth -=f. Ambro- 
si" Htiici Mirnndn, Historia pol(tica del (mperio almohode, vol. 1, Tetuhn, Editora Marra- 
wí, p. 345: K. hl. Settnn (bd.). A liistory of tke Crusadm, vol. 2, Madisoli, etc., The 
University af \Visenniin Press, 1969, p. 50; Liiis Suarez Fcrnhndez, Historia de España. 
Edad Media, Madrid. Credos' 1970, p. 256: les trois livres nous fourniseent des dates 
qiielqt~e peu dircordnntes (3, 6, 1 septembre, rerpectivement), msis il me semble que 
la d l ~ s  vrnis~mb!able est 13 premiere, de sources miisulmaner-, mais peu apres elle fut 
reconquise par les rnusulmans. 

40. 0% cit., P. 52. . , 



posskde que Péveché de Pampelune, mais les chateaux de Tudeie et 
Lestaiie 'Estella' lui appartiennent. La Castille a son centre religieux 
en i'archevkché de Tulette, leqnel "hahet primatiam Hispaniae". Mais 
dans la meme ville il y a un second évkque, i'"episcopus de Musce- 

- - 

ravs" 'des Mozárahes'; c'est une informatiou étrauge mais qui n'est peut- 
etre pas sans foudement 4'. On retrouve ce meme éveque des Mozára- 
bes dans une liste 021 il figure en tete des onze suffragants pour i'élec- 
tiou de I'archevbque primat, suivi des éveques d'Aiurchm prks de Cor- 
dres "id est Corduba", Plazence, Trugel, Auille, Segove, Aiurhges, Se- 
gunce, Soyre et Osme, Palence, Burs, certainement Burgos. Cette fois 
encore, les sources sont évidemmeut franqaises. Plusieurs erreurs sau- 
tent aux yeux, dabord au sujet des dépendances (Burgos était un ar- 
cheveché et Avila était suffragante de Saint-Jacques), ensuite daus 
Pénumération des mystérieuses Alarchas, Alarhges (duplication de Alar- 
cos, rendue célebre par la défaite castillane de 1195, mais qui ne fut 
jamais sikge épiscopal?) et T ~ u g e L ~ ~ ,  enfin par Pabsence de Cuenca, 
recouquise en 1177 et devenue sikge épiscopal en 118343. Mais il faut 
aussi remarquer la prkcisiou avec laquelle Soria et Osma sont inté- 
grées daus la liste, et i'iuclusion de  Plasencia, fondée en 1178 ou en 
1180 et érigée siege épiscopal par Clément 111 en 1189. S'agissant de 
Saint-Jacques, Roger de  Hoveden nous apprend qu'elle a sous sa dé- 
pendance les éveqnes de Leone, Sturghe, Auzemore, Salemanke, Citaz 
Rodrike, Cooire, Sancta Maria de Lughe, Sancto Salvatore de Wede, 
Villemaiur, Aurens et Tuie. Ici aussi, on peut constater que la ville 
BOviedo a été incluse, ainsi que ses suffragautes (Lebn, Astorga et 
Zamora), que les év&chés portugais sout absents et que les suffragantes 
de Braga sont présentes: une fois encore, les frontikres politiques déter- 
minent les frontieres ecclésiastiques. Mais Roger de Hoveden sait que 
I'évSque de Mondoñedo avait transféré son sikge épiscopal de San Mar- 
tín de Moudoñedo i Villamayor de Brea44. Le centre religieux du 

41. Cf. P. B. Gams, Series e p i s c o p o m  Eccbsioe Catholicne, Graz, Akademischo 
Dmck- und Veilapanrtalt, 1957 [rnais 1573-18861, p. 81. 

42. 11 ne peut s'agir de Trujillo, que Mauies et Chrétiens se disputdrent vers 1190 
et qui ne fut iamair sidge épiscopal. Tautefoir, on remarquere que le Pseudo-Turpin 
aussi nous pade de Turgel. 

43. Je me réfdre aii Diccionario de historia eclesiápticn de España de Q. Aldea 
Vaquero, T. Marín Martinez, J. Vives Gatell, Madrid. CSIC, 1972-1975, et B H. Em- 
merich, S.M.,  Atlas hierarchichus, Modling. St. Gabricl Verlag, 1968. 

44. Le transfert avait eu lieu au debut du xos si4cle; B la fin de ce siAcle, il était 
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Portugal est Braga, duque1 dépendent Portugal, Cuoilana, Lamegke, 
Viseou, Cunimbre, Eoore "in marchia Saracenomm" et Ulyxisbonae. 
Ici on n*est surpris que par Cuvilana, qui doit etre Covellana, la Cova 
Julián de la Primera cr6nica general 4? La liste 'aragonaise' semble etre 
plus confuse: une série de 21 localités qui vont jusqu'a Russilum et 
Alne", parmi lesquelles on ne désigne explicitement comme éveché 
que les villes de Turtusa, Saraguce, Tanagune et Tanazune, mais ou y 
reconualt kgalement Albarracín, Huesca, Lérida, Urgel, Vic, Gerona et 
Barcelona, de sorte que la sede absente est C a l a h ~ r r a ~ ~ .  Globalement 
parlant, A part les omissions tres limitées (Cuenca et Calahorra), les 
adjonctions incomprkhensibles (Alarchas, Alarhges, Trugel, Cuvilana), et 
en faisant abstraction du cas de I'éveque des Mozárabes, le principal 
défaut du tableau tracé par Roger de Hoveden réside dans cette ten- 
dance & superposer i'orgnnisation ecclésiastique et hrganisation politi- 
que, et c'est pourquoi je suppose que ses sources sont d'origine laique. 

Afin de complkter cette description générale, Roger de Hoveden 
ajoute que 1'Espagne musulmane -dont il peut citer une trentaine de 
localités- est divisée en quatre iegnes (Cordres, Gahang, Murcia et 
Valencia) qui dépendent de I'imperator Affricanorum. La encore, la 
description est assez précise, accompagnée diin rappel a propos des 
royaumes de taifas. 

Etant donné la richesse de ces informations, il est impensable que 
Roger de Hoveden, et en partie avant lui Benolt de Petersborough, 
aient utilisé simplement le jouinal de voyage d'un croisé de langue 
francaise. Les deux historiens avaient vraisemblablement devant eux 
sur leur table de travail un récit descriptif, qui comportait sans doute 
quelques erreurs m a s  qui était extrgmement précis, en langue franqaise 
et d'origine laique: celui-ci provenait tres probablement des archives 
de la cour des Plantagenets. 11 existait donc effectivement des gens qui 
avaient & ce sujet des idées tres claires, certes plus claires que celtes 
des jongleurs épiques. 

Les sources de Roger de Hoveden posddent une caractéristique 
qui fait que, pour nous, elles sont encore dUn plus grand intéret. On 

45. Primera ci6nico feeneral de Esfioím, &d. R. Meoéndea Pidal, Madrid, Gredas, 
1955. vol. 2. p. 652 U 3-37,  § 971. 

48. La liste continue, faisant 6tat des possessions du roi d'Arsgon dans la Franee 
mbridionnle. 

47. 01,. cit.. pp. 175177. 



a pu remarquer que Córdoba est toujours appelée Cordres, meme si 
ou I'identifie toujours coriectement A l'aide de son nom latind8. 11 nous 
nait, danc, le soupcou que l'on connaissait la toponomastique épi- 
que; celui-ci se renforce lorsque dans la description des terres du 
roi d'Aragou on peut lire "deinde Sain de Urgel, deinde Gymnde civi- 
tas, deinde Turezele castellum, quod quoudam vocabatur Purpallar su- 
pra mare, deinde alti montes, qui vocantur portus de Laclusa, deinde 
Castellun, deinde Empires" 4@. On se rappelle que dans le Chatroi de 
Nimes Bertrand suggkre h Guillaume d'Orange de demander au roi 
Louis, qui a fait preuve de parcimonie lors de la distribution des terres, 
la seigneurie d'Espagne h reconquérir: 

"Demandez li Espagne le re@, 
Et Tortolouse et Portpaillart sor. mer"60. 

De fait, ce sera bien la requete du héros: "Et Tortolose et Portpaillart 
sor mer" (v. 482). L'association des deux tennes Guülaume-Port- 
paillart est douc constante ("Et puis Guillaume, qui puis tint Poitpail- 
lart" 51), jusqu'au moment oh dans Aliscans le héros fait don de "Tor- 
telouse et Portpaillart sor mer" A Rainouart, qui en prend possession ". 

L'identification de cette localité a posé quelques problbmes. Géné- 
ralement on a considéré qu'il s'agissait de l'ancien Pagas Palliatensis, 
l'actuelle Pallars s3, mais il nous semble btrange que le nom d'une ville 

48. Cf. op.. cit., pp; 52  et 177. 
49. 0s. cit., p. 178. 
50. Ed. D. McMillan, Paris, Mincksieck, 1972, VV. 450-451. 
51. C t  Norbonnois; éd. H. Suchier, v. 2628. Por(t)paillail et To(ulrtelo(ufse sont 

Bgalcment c i t h  ensemble daas les Enfnnces Viuien, Bd. cit., v. 218. 
52. Cf. Aliscnns; hgg. von E.  Wienbeck, W. Hartiiacke, P. Rnrch, Halle, Nieme- 

yer, 1903, 1. clxrxiv.e, v. 16 (p. 504), 1. crcv, v. 8318 (p. 534) et l. cic, v. 8476 
(p. 543). On mentionne égalcment Portpaillart dans la Cheualerie Violen (Bd. A,-L. Terrn- 
cher, Paris, Charnpion, 1909, VV. 151-152: "Porpallnrt / desor la me?', oU smvent 
les naviresdes marcbands de Cordes et qui se trouve assez D?&S de Tourtolouse; ces 
deux cités sarrnsines sont conquisespar Vivien npras Borgelonge et Bolesqué4 et dan$ 
la Mort Aimerl (Bd. J. Couraye du Parc, Parir, SATF, 1884, VV. 593. et 1385; eette 
fois c'est Aimeri qui, $ Porpsillert, abat Pennemi sarrasin). 

53. Cf. E. Langlois, Table des noms Propre#:.. dans les cJU>nsons d e  geate, Pnris, 
1904, s. v.; A. Jeanroy in R 26 (1897): 33; H. Suchier, index des noms de l'édition 
des Narbonnnis; de m&me cher M. de Riqver, op. cit., p. 181, et J. Frappier, Le# 
chansons de geste dzi cycle de Guillaums d'orange, 11, Pnris, Sédet. 1967, p. 220, 
u. 3 -"sehble coirespondre su pag<is Pallnrensis (environs dSUrgel)'.-. La localit6 
aurait 6té dBp1ncée sur mer porsuite A I'éqiiivoque portnot sur la sipifirathn di* mot 
port <dBfilé'. Cf, également M.-J. Bamett, Portpnillort in tlie Clrcle de G<iillniirne d'ornn- 
ge, MLR, 5 1  (195% pp. 507-511, qui pense A Lattes, le. port rnédiéval de  Montpellier. 
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de montagne puisse devenir celui d'une viile maritime. D'antres iden- 
tscations plus précises, comme celle de McMillan: "peut-etre a l'ori- 
gine S o ~ t " ~ ~ ,  sont encore plus improbables. Pour sa part, Roger de 
Hoveden décrit un itinéraire un peu confus mais qui Sinscrit Pinté- 
rieur d'une zone bien déterminée: apres la Seu d'Urgell il mentionne 
Girona, puis notre localité, qu'on peut facilement reconnaitre comme 
étant Torroella de Montgrí, pres de I'embouchure du río Tera8, puis 
le col du Perthus sur le versant duque1 on trouve, cdté francais, La 
Clusa 8B, puis Castelió d'Empúries et enfin Empúries. La localisation 
de Portpaillart est désormais explicite et tout fait plausible. 

Quoi qu'il en soit, il se confirme que les sources de Roger de Ho- 
veden font appel a des informations d'origine épique, condition qu'on 
les transpose au passé (quondam) en suivant un processus de distan- 
ciation tout A fait jnstifié pour celui qui voulait ramener le récit de 
la geste Phistoire. Toutefois, un te1 processus ne permet pas de réson- 
dre la contradiction qui existe entre une géographie réaliste, relative- 
ment exacte, et la géographie fantastique des poemes 6'. On ne ponvait 

54. Op. cit., p. 168. McMillan cite P. Aebischer, Rohndiana i t  Olioeriann, GR 
nhve, Droz, 1967, pp. 235.238, mais s'ii est vrai que Sort est la localité la plus im- 
portante du Pellers, il est indéniahle qu'elle est aussi "dans la  partie supériouie de la 
vallée de la  Noguera Pallaresi" (ibid., p. 238), fort éloignée de la mer. Du reste, 
Aebischer parlait de "Port et Paillait" qui auraient éventuellement fait partie du 
Roland dDxford au v. 200 et  qu'il fnut ahsolument distinguer du Poitpaillart de Guillau- 
me (cf. p. 237). 

55. A plurieur reprise on mentionne cette petite ville (aujaurd'hui encore. un im- 
posant ehhteau du mns siacle, rmté inachevé, se dresse dans son voisinage): en 1192 
on I'appelle Torricetlo (cf. A. M.' Atcover-F. de B. Moll, Diccionari cotnld-val&ncid- 
balear, vol. 10, Barcelona, 1969, p. 383), puis en 1277 on en parle comme "in vUla 
Tuiricelle de Montegrino" (cf. F. Baer, Die Juden im christlichen Sponien, vol. 1, rist. 
England, Gregg. 1970, p. 123; on rehouve la meme nppellation en 1342, ibid., p. 1069). 
Je dois cette identification aux aimnhles conseils de Francisco Noy et quelquer autrcs 
informations A David Romano: je les en remercie vivement. Malheureusement, je n'ai 
pas connaissance de recherches historiques portant sur Torraella au Moyen Age. 

56. La Clusa est une mmmune du Vallespir, au milieo de la  vallée de la  Rom, 
commune dont faisnit partie le Perthus il y a encore un si4cle. La Clusa est certaine- 
ment une implantation antique, les vestiges des fortifications romaines qui défenduient 
la voie entre Narhonne et Tanagone et les édifices de Pépoque médiévale en sant la 
preuve (ef. Gran Enciclopddid Catalana, val. 5, Bamelonn, Endclophdia Catalana, S. A., 
1973. pp. 262-263). Le toponyme est eertainoment antique: lors de la campagne de 
Wamha conhe les rebelles de la Tarraconense et  de la Septimanie, en 673, la résistanee 
la plus importante fut le fait du costrun de Clousurffs (=f. Histo~ia de Esparía, vol. 4: 
José Orlsndis, Epoca visigoda, Madrid, Credos, 1987, p. 241). On mentionne égale- 
ment Lo Clusa, isolément ou associée su Perthus, chez Muntaner et Pere IV (cf. AI- 
cover-Moll, op. cit., vol. 3, Barcelona, 1968, p. 228). Cest  Francisco Noy qui m'a 
permir, encore m e  fois, d'ideniifier cette localité: j& Pen remercie. 

57. 11 est vrai que, dans fe hut d e  concilier épique et réalité, la situation réelle, 
du prbsent, pouvait &tre considérée comme un résidu évolué Bun état passé et, par 



résoudre, en partie, cette contradiction que de deux manieies: en ad- 
mettant d'abord que la tradition avait laissé s'altérer un certain nom- 
bre de données informatives; puis, surtout, en reconnaissant qu'au-dela 
des inexactitudes, le cadre géographique global avait une signification 
et une vérité propre. C'est cette signification posible, cette vérité voi- 
lée par i'imaginaire que nous devo~ls nous efforcer de saisir. A la cour 
des Plantagen&ts on savait donc fort bien que la péninsule était en 
grande partie chrétienne et que le détroit de Gibraltar la séparait de 
I'Afriqne. Et par conséquent, ce qu'on pouvait tiouver dans Iepiqne 
et qui allait i I'encontre de cela ne pouvait &re ressenti que comme 
la déviation d'une réalité, une déviation qui cependant pouvait recou- 
wir une signification propre et une valeur particulihre. 

Tout en insistant sur le fait que Sunivers médiéval nous apparalt 
comme divisé en deux parties opposées, celle des Chrétiens et celle des 
Infideles, Martin Metz a judicieusement remarquk que dans la Chan- 
son de Rokznd "die Handlung vollzieht sich im wesentlichen im Span- 
nungsfeld zwischen beiden Interessenspharen"68 et a déterminé ces 
trois articulations de la géographie du poeme comme das Reich Karls, 
das Reich Baligants et der Konfliktraum Spanien. Or, un espace con- 
flictuel entre deux empires se dkfinit nécessairement en termes néga- 
tifs, par ce qu'il n'est pas, et comme une aire de mouvance en tant que 
zone susceptible d'etre absorbée par Sun ou Sautre des espaces déjri 
définis qui s'en disputent Sinclusion. 

Ce concept existe depuis longtemps en géographie: ponr le définir 
la langue anglaise utilise le terme frontier, qui s'oppose ri boundary ". 
Le bounday renvoie i une idée de linéarité tandis que la frontier dé- 
termine une 'zonalité': "La 'marche' ... ou la frange piouniere ... se 
définissent plutbt par des forces centrifuges alors que la frontihre 
(= bounday) manifeste davantage des forces centriphtes. Dans un cas, 
il y a orientation d'une force vers la périphkrie et dans I'autre, orien- 
tation vers le centre" aO. De fait, I'Espagne des chansons pent &re dé- 
finie par rapport ri la force expansive de la cbrétienté carolingienne qui 

exemple, oon pouiait considere1 les royaumes mauies comme le restant d'une domina- 
tion intkgrnle sur 1s péninsiile (ce qui d'ailleurs était juíte). Mais des diswrdances 
criantes persirtaient. 

58. Oe. cit., p. 16. 
59. ?si nuisé iei =hez Claude Raffestin. Frontidres. in Cmtea et finurea de la 

teme, ~ a d s ,  Centre G.  F'ampidoil, 1980, pp. 412-421. 
60. Ibid., PP. 413-414. 



exerce une- pression vers la périphéne; et par-..l.m retours offensifs: de 
l'ennemi musulman; Et, tout comrne "La marche ou frange pi0nmbr.e 
est caractéristique d e  relations. sucio-politiques pent-ktre rudiientaires,. 
en tout cas inachevées puisqu:elles continuent & intégrer des territoi- 
re,s; par oscillations ou fluctutitions suc~essive$'~~, les relations socio- 
politiques de I'Espagne épique sont sujettes & des fluctuations e t  sont. 
nidimentaires, elles dépendent d e  la plus ou moins grande fiabilité de 
rtipports inter-personnels ou de conversions forcées. Comme dans toutes 
les-frontiers; la société chrétienne est ici tigressive, couquérante, mais 
elle est parfois contrainte A la défensive: en somme, la situatioa est 
instable. Claude Ráffestin a déjA relevé le. paradoxe qui est la caracté- 
ristique de tous les empires dans leur zone périphérique: " h e r  des 
limites pour irnposer un orbe  et une administration mais les transgres- 
ser pour. incorporer, pour intégrer de nouveaux. espaces e t  les soumet- 
tre7'=%. Mais la spécificité de  Pempire carolingien en tant qu'empire 
chrétieE est: d'etre- universel 65; et- donc de n e  pas avoir de boundaries 
mais seulement des fiontiers- en continuelle expansion. La liaison. entre 
idédogie universalisteet spatialité politique (réelle ou littéraire) se réa- 
lise. par- la trame des- relations personnelles; de la vasstilité, qu i  gou: 
veme 1:empire: "Par le lien féodal, d'essence personnelle; qui se nouait. 
ou. se- dénouait; on entrait dans une sphere d'influeuce ou on en: sor- 
tait" 64. Ceci nons permet d'ahandonner définitivement la référence A 
de précises boundaries et de définir: les limites- de  l'empire chréti'ex, 
c h i s  les- chansons. de- geste, en dehors de toute- lixéarité: 

Si. nous acceptons- c s  cadre référentiel, 1a conreptim- et. la r.epr& 
sentatiom de SEspagne dans l'épique franqaise deviennent extíkmement 
claires et.tout A fait plausibles. Dbslors o= comprend aussi les raisons 
pour. lesquelles Ildée que la péninsule représente-idéalement une énor? 
me fronter fluctuante entrechrétienté e t  Islam est idéalementinne.pro-- 

6Y. IhiS., p. 414. 
62. Ibid., p. 415. 
63. "Dominus noster lhesus Christus, creator eeli et terrae. gentem nostram, sci- 

lieet chiistianam, piae omnibus gentibus elegit, et super omnes gentes totius mundi eam 
dominari instituit", comme dit Charles ti Agolant (Historio Koroli Mogni, cit., 13l.xiii-mi). 
La nkgation idkologique de la frontihre est inh&rente ti tous les pouvoirs théocratiques: 
B. Zientara ("Fiontiera", in Enciclopedia, vol. 6, Torino, Einaudi, 1979, pp. 403-413) 
écrit que les frontieres "poterano addirithire non esistere, coms ad osempio pei il dio 
Assur, signore del mondo; e per il suo rappresentante terreno, il re assiro, roltanto i con- 
fini del mondo conatihiivano il limite estzemo delllespanrione. tenitoriale!' (p. 407). 

64. Raffestin, op. cit., p. 415. 



gressiou~ par rapport A la phase (chronologique?, thématique?). durant 
laquelle on situait la frontier plus au nord, englobant la France méri- 

' 
dionale, de Narhonne A: mnes et Orange. La situation géographique. 
e t  sociale de cette zone dans les, chansons les plus anciennes du cycle 
d e  G d a u m e  d'Orange est absolument analogue A celle des territoires 
situés au sud des Pyrénées et dont ü. est question ailleurs. 11 est tout 
aussi intéressant d'obsewer les changements qui interviennent A propos 
d e  la situation de la Catalogne, tour A tour position arrihre de Pennemi, 
ensuite terre conquise et perdue, puis possession pacifique des chrétiens. 

Ainsi la frontiere, le Spannungsfeld, se déplace dún mouvement 
lent, incertain, contradictoire, de flux et de  reflux. Mais ü en. résulte 
que, spatialemeut, les discontinuités géographiques (montagnes, fleu- 
ves; mers) sont heaucoup moins importantes que les discontinuités reli- 
gieuses et politiques. Ainsi, on accorde peu dimportance au détroit d e  
Gibraltar tandis qu'on exagere la foi musulmane de tous les habitants 
de; la péuinsule ibérique. Mais tout peuple infidele peut &re assimilé 
A la foi chrétienne, de meme que tout pécheur peut &&e. racheté;. La. 
culture chrétienne est une, la culture "A nous", celle qui est personni- 
fiée par "notre." empereur, par ses pretres,, par ses guerriers; le centre 
d u  monde est IA oh réside l'empereur, Aix-la-Chapelle, Laon ou Paris., 
L.a diversité et. la frtigmentation A l'intérieur meme de la culture chré- 
tienne sont inconcevables; on. concoit plutbt l'alténté, qui représente 
la conditiou non pas taut d e  celui qui est. divers mais de ce1uiqui:n:est 
par (encore) comme nomas. 

Mais. revenons un instant au. nio.dele- d e  i'itinéraire, familier lui-aussi 
aux: auditeurs des pohmes épiques, en. premier lieu A ceux de la Chaw 
son. de RolandBB. Mais ici encore, plus que de vérifier Pexactitude d e  
la correspondauce entre un itinéraire épique et son terraia d'action réeI, 
il faut s'interroger sur la valeur collective d e  ces représentations ou  de 
ces modes de concevoir Pespace. Ulricb Freitag expliquait que la trans- 
mission orale des cartes mentales entre les peuples primitifs "était possi- 
hle dans la mesure oh les reperes étaient distrihués- l e  long d'itinérai- 
res, ramifiés ou non, dout la pratique faisait Pexpérience de ces peupla- 

65. Ceci, dgalement, est une caractéxistique gbnérale: B. Zientara (op. cit., 
pp. 409-410, B partir #une citation de F. Tumer, The Frontier in Amencon History, 
New York, Holt, 1920; trad. it., Bologna, 11 Mulino, 1959) iemarqiie fort justement 
que I'idéologie de la fronticire ignore les populationr indigenes, qui sont ainsi eontraintes 
B I'aseimilation ou B la disparitian. 

66. A propos des Heerstrassen d m  iiolnnd cf. Metz, op. cit., zp. 9598: 



des. Les zones situées entre ces voies et qui ne représentaient rien A 
leurs yeux ... n'étaient pas mentionnées: on les ignorait ou on les défor- 
maitnB7. On aurait pu écrire ceci ti propos des itinéraires épiques, 
la virgule pris, mais s'il est vrai que "le maillage territorial est une 
manifestation du pouvoir: Iúne des nombreuses manifestations du pon- 
vOir-.Oa , ceci est vrai A plus forte raison de i'itinkraire médiéval des 

souverains. Girolamo Arnaldi a remarqué que I'itinerarium regis est le 
reflet spatial de i'exercice concret de la sonveraineté. Lorsque Otton 
de Freising envoie A Frédéric Barberousse sa Chronica de duabus ciei- 
tatibus, il demande aux notaires du souverain de lui faire parvenir. un 
abrégé de tout ce que Frédéric a réalisé 101s des ciuq premihres années 
de son rigne; les notaires lui envoient aIors un itinéraire de i'empe- 
reur: "Nella mente di chi ha redatto questo testo, il periodo in queS- 
tione del regno di Federico non era, insomma, una duraia, ma un-per- 
corso" 09. 
.' Donc, si I'itinéraire est une manifestation du pouvoir, il conviendra 
d'indiquer d'une maniire ou d'une autre en quelle circonstance celui-ci 
nous porte au-dela de la zone du pouvoir consolidé, dans la frontier ou, 
meme, dans I'espace du pouvoir d'autrui. De nouveau lors du congris 
de Spoleto et A propos de la relation de Carlrichard Briihl Jacques 
Le Goff constatait que "o& Son s'avance dans l'inconnu, notamment 
lorsque cet inconnu est I'effrayante foret, on doit avoir recours des 
guides locaux ... 11 y a, au moins en certaines régions, des spécialistes, 
occasionnels ou professionnels, de l'espace: des guides" 11, et il citait 
le récit d6 Lambert de Hersfeld consacrb I'expédition de i'empereur 
Henri IV contre les Saxons en 1073 72. Mais on retrouve exactement la 
meme chose dans Mainet, lorsque Charles s'en va dans la péninsule 
pour y chercber salut et fomine. Dans les fragments q u i  nous sont 
parvenus 73, Charles est contraint de fuir "fors de France la bele" (1.88) 

67. Cf. U. Freitag, Peuples éans cartea, in Cartes et flgurss, cit., p p .  61-63, 
a p. 62. 

68. Cf. C. Raffestin, ibid., p. 420. 
69. Cf. G. Ameldi, in Popoli e poesi, cit., PP. 642-643, A propos de C. Brühl, 

Die Henschedtinerore, ibid., pp, 615-645. 
70. Qui avait comparé le parcours <intérieur' de Attigny A Compikgne dans les 

Annoles Bertinioni coneernant I'an 874 au psicours 'extérinir' de Louis 11 allant vcrs 
la Thuringe en t'annbe 852, figuiant dans les Annales Fuldenses. 

71. Ibid:, p. 821. 
72. Annales, MGH,  SS, vol. 5, Hannover, 1844,pp. 198-199. 
73. Publiés par 6. Paris, Mainet, frngments d l n e  chmison de geste du XII' sidcle, 

R, 4 (1875), pp. 305-337. , . 



et converse avec ses compagnons pour savoir o& il convient de  se r é  
fugier. La proposition d'Henri est la suivante: 

"Ains irons a Toulete en Espaigne la bele 
Au rui sarragouchan pour les armes conquerre 
A oes no petit roi" (1.92-94). 

Le pokte fait preuve dúne excellente connaissance du parcours des 
pelerins de Saint-Jacques-de-Compostelle'*, mais au-deb de Pampelu- 
ne, quand il faut pénétrer dans i'inconnu, dans le domaine de Pautre, 
les Francais cherchent un conduit (I.112), qui est un naoar paisant 
(1.114), un latimiers (1.116). Dks lors, la géographie de  i'Espagne d e  
Galafre devient "toute poétique" T5, mais dé+, la nécessité d'un p i d e  
et d'un interprete est le signe de la reconnaissance d'une différence, 
Pindice qu'il y a passage, en suivant un itinéraire Iinéaire, dUn "en- 
de$" vers un "au-dela" 7%. 

L'histoire de Mainet mérite toute notre attention parce qu'au mo- 
ment meme oh, d'une facon fort canonique, on souligne la différence, 
on admet également une communauté de valeurs qui justifie de  sin- 
guliers dkvcloppements. Henri propose d'aller chez le roi de Tolede 
pour que Charles puisse les armes conquerre, devenir chevalier lT. 11 ne 
semhle donc point étrange qu'un futur roi de France '8, soit fait che- 
valier de la main d'un SarrasinTQ. Mais la largeur d'esprit de Gnlafre 

74. Le meiileur connaisseur du comino de Santiago, le p d t e  de I'Ansets d e  Car- 
thage, peut nous foumir des détails minutieux et exaets sur la section -du Lebn et de 
la Castille occidental- du chemin des pelerins, entre Castraieriz et Rabanal del Ca- 
mino (Astorga), mais il pensu que Coimbia est un port A partir duquel, "la mer maioi ... 
costoiant" (v. 585), on va-vcrs l'Afrique ou YOrient (c'est assez confus) jusqu'B Morinde. 
capitale imaginaire de Marsile, et c'est sans p r o b h e  qu'il situe la capitale de la p6- 
ninrule ibérique B Marlingane ' l a  cité" (v. 192). Et ainsi de suite (cf. Jacques Hoirent; 
Lo pkninsule ibérique et Ee chemin de Saint-jocques dans la chnnson d'"Ansels de 
Carthape", in La chanson de geste et le mythe camlinpien. Mélanges Rend Louis, vol. 2, 
Saint-Pbre-saur-Vézelav, 1982. pp. 1133.1150). On trouve des remarques du m&me 
type B propos de Nicolb da Verona et la Pdse de Pampelune "hez J .  Bediez, Les 16- 
gendes dviques, vol. 3, Paris, Champion, 1929', p. 131. 

75. G.  Paris. op. cit., P. 319. Le voyage de PampeIune B Tolede n'occupe qu'uo . - ~. 
seul vers. 

76. 11 y a dans le Pseudo-Turpin une conrcience sigue du fait que la différencc 
linguistique est coriélative B la différenee religieuíe: devant PampeIune "ut Aigolandus 
sgnavit loquelam ruam arabicarn, quam Karolus loq~zebatui, miratus eit multum et ga- 
visus est. Didicerat enim Kaiolus linguam sarracenicam aput urbem Toletam in qua, 
cum esset iuvenis, per sliquot tempus ~mmora tus  est" (131."-ia). Ferracutus, le gennt 
ryrien. parle 'lingua yspanica quam Rotolandus satis intelligebat" (153.xvi-nvii). 

77. Cf. sussi 1.101-102. 
78. Mainet est dhji appelh par les siens rois des fmnc (11.38 et 94). 
79. On paurra se reporter i la minutieuse 6tnde de Paul Bancourt, Les musulsnons 
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n'est ni moindre ni diverse: A peine a-t-il constaté la valeur. d e  sire 
Meinet de Frunce (111.101) qu'il décide de lui donner sa fille mais aussi 
son royaume, avec la totale approbation de la cour (cf. III.91-96 et 
116-118). Pour le poete la valeur militaire est un critere qui prime les 
divergences religieuses: SÉlite militaire peut jouir d'une. solidarité saus 
frontieres ". 11 est vrai que Marsile est courroucé par le projet de ma- 
riige de sa sceur Galiane, mais aprks tout u'a-t-il pas été déshérité 
(V.13 SS.)? E t  il est vrai aussi qu'en raison des manceuvres de  Marsile 
les Sarrasins refitsent Mainet comme roi et repoussent le christianis- 
me (V.66), mais le poete va jusqu'i les accuser de trahison et, devant 
la résipiscence de Galafre, Mainet se plaint de n e  pouvoir se fier 
personne (V.148). 11 semble doncque pour notre poete l'antagonisme 
religieux soit somme toute négligeable, A condition toutefois qu'il ne 
serve.ni d'occasion ni de prétexte au déclenchement de quelque mal- 
veillance 8'. 

La couleur Iocale dens 1'Espagne.de Mánet est assez eontenuea: 
ies carne1 sejornl c8toient les haridelles (II.75), les bugles marles, les 
éléphants et les cknieis noirs-et blancs sontaux catés des destrieis, des 
mules e t  des bnes (11.103-105). La couleur locale c'est aussi, et surtout, 
l'initiative- érotique de Galiane. L a  6lle de Galafre tombe tout de suite 
amoureuse de Mainet et désire immédia'tement un enfant de lui (111.2-5 
et 20) bien. avakt que- ion. $re n i  peuse- A des prbjets de mariige 
entreeux deux, etsans que Charles. -qui songe plutot la France- 
ne démontre pour elle un quelconque intérbt; .Une fois Ie manage pro- 
jeté, mais non encore célébré, Galiane -en compagnie de Sarrasines- 
passe la nuit avec Charles- e t  les Francais (V.44 SS.); seul Mainet pré- 
serve sa chasteté. Mais malgré tout cela Galiane, qui connalt grbce h 
I'astrologie84 les origines réelles et le statut de Charles ainsi que les 
intrigues de Marsile, va prévenir le jeune roi franqais. 

dhs les chansons da gsste du cycle du mi, Aiñ-en-Provence/ManenIe, Univeirité de 
Pravenee/Laffitte, 1982. A propos de I'adoubernent de Chndel, cf. vol. 2, P. 865. 

80. Namellement, Galafre eit musulman et un copeloin qui prhche Sislamisme 
(1.156-157, mais Mainet, A son service, réursit B convertir au cbristiaoiíme meme les 
Sarinsins (cf. IV.85 SS.). 

81. A pmpos du mariage de Galiane cf. Bancourt, op. cit., vol. 2, pp. 677.684. 
82. Bancourt est plus optimiste, op. cit., vol. 2, p. 682. 
83. L'brotisme de Galiane est tres erplicite: "Miels aim le soldoier tout nu en 

son bliaut / Que les trente roiaumes a Braimsn I'escorfaut" (IV.20-21). 
84. Bencourt, ap cit., vol. 2, p. 683, sautient o e  i'attribution d'un te1 savoir 

k la jeme íüie est di? B la renommée rcientifique de Talede durant le ws si4de. 



On retrouve ici le theme bien connu de la princesse sarrasine amou- 
reuseS6, dont le prototype idéal (et peut-&re chronologique) dans le 
domaine épique est Orable (puis Guibourc) dans la Prise ZOrange, et 
qui tres souvent est associé, et pour cause, SEspagne. Nous pourrions 
également citer le cas de  Floripas, íiile de l'amirant BEspagne Balan 
et sceur de FierabrasS6. Quand, 101s du sac de Rome, la jeune fille 
tombe amoureuse de Gui de Bourgogne, sa décision est nette: 

"Se cis n'est mes maris, je n'arai homme né; 
Par lui voel je croire ou roi de sainte maisté" (VV. 2244-45) 87. 

Plus tard, lorsqu'on lui confie la garde des pairs prisonniers de son 
pAre, elle parle aussitbt de son amour A Roland sans meme se rendre 
compte que Gui est, comrne le lui dit le paladin, A moins de guatre 
pieds d'elle. Floripas, elle non plus, ne perd pas de  temps: 

"Sire, dist Floripas, cel voei que1 me donnbs" (v. 2805). 

La chaste auto-discipline du chevalier chrétien, fidBle A ses devoirs, 
produit un fort effet de contraste avec la sensualité exubérante de .la 
femme sarrasine: ce contraste nous l'avons déja rencontré entre Mainet 
e t  Galiane, e t  le pauvre Gui de Bourgogne, de qui personne n'a de- 
mandé l'avis, refuse la main de la jeune fille, arguant du fait qu'ii re- 
vient au roi Charles de lui choisir une épouse. Seul le chantage de 
Floripas, qui menace de mettre A mort tous les paladins, le fera céder. 
Aussitbt, Floripas lui saute au cou sans toutefois oser l'embrasser sur 
les Ikvres, "Pour ce k'elle est paienne, il est crestiennés" (v. 2823): les 
convenances religieuses sont plus contraignantes que Ia pudicité. Le 
grossier et violent Lucifer, prétendant hai (et halssable) de Floripas, 
n'a pas tous les torts lorsqu'il dit A Balán, tout en le réprimandant Ba- 
voir confie sa fille les précieux prisonniers: 

85. C f .  F .  Warren, The itvlmouted Sorocen Primeas in O~dedc Vital and the 
French epic, PMLA, 29 (19141, pp, 341.358; W. W. Confort, The Literaw R61e of the 
Sarocens in the French Epic, PMLA, 55 (1940), pp. 628-659, & pp. 655-658; Bancariit, 
op. cit., vol. 2, p p  735 ss. (an y houve une étudc h + s  rninutieuse). 

86. Cf. &d. A. Kraeber et G. Servoir, Pnris, Vieweg, 1860 ("Anciens po8tes .de 
la France", 5); Bancourt, op. cit., pp. 691-695 et 806-809. 

81. De 1s -&me maniere, dans l'Anseis de Carthage, lorsque Gaudisse, fille de 
Marsile, apprend que le roi chrétien d'Espagne I'a demaridbe en mariage, "la bele ... / 
Le roi comenchc tant fort a enamer, / ... / Et pense bien, cui k'cn doie peser, / Ke 
se fnirn baptúier et lever; / Mahon comenche du tout a adaser': (VV. 976.81, &d .J .  Al- 
ton, Tübingen, 1892). . . . .  . . 
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"Fame a en petit d'eure sa penstle fenie" (v. 2854). 

Paul Bancourt a remarqué que la sensualité impérieuse des Sarra- 
sines épiqnes est partagée par les héroiues des romaus anciensss, et 
que "la Sarrasine n'est ... pas hardie en amour parce qu'elle est 'pai'eu- 
ne' mais parce qu'elle est femme que nos épopées représentent la 
femme selon un modele ancien" s8. On ne peut donc pas prétendre qu'il 
s'agisse ici d'un caracthre intentionneltement hispanique, d'autant plus 
qu'il apparalt chez Orable et qu'ou le retrouve sous la plume de l'his- 
toriennormaud Orderic Vital dans sa version romancée de la libération 
de Bohémond d'Antioche par la jeune Melaz, a l e  de l'émir Daliman80. 

Et pourtant, un fait nous semble fort singulier: dans Pépiqne fran- 
caise il n'y a qu'une seule jeune fille chrétienne qui se comporte d t n e  
maniere analogue: il Sagit de Letise, fille d'Ysoré, seigneur de Conim- 
bres, c'est-A-dire certainenient Coimbra, dan; PAnseiS de C~rthage'~'. 
Quand Ysoré fait I'éloge du roi Anseis sa ale,  qui ne le connalt pas, 
"li cors li [a Letise] est fremic (v. %9), si bien que sur-le-champ, 
elle le demande pour mari A son phre (v. 252). Ysoré réplique que ce 
désir est irréalisable A cause de la distance sociale qui sépare le roi 
et la a l e  d'un vassal. Alors Letise répond qu'elle plaisantait, mais se 
promet de faire en sorte "ke de lui ert privée" (v. 276): le désir4roti- 
que de possession survit la fin des ambitions matrimoniales. Lorsque 
par la suite Letise apprend que son pere est parti demander pour le 
compte du roi la main de la a l e  du roi Marsile, elle fait le serment 
qu'avant son retour, 

88. Op. cit., pp. 763.764. 
89. Ibid., p. 753. 
90. Cf. Bancourt, op. cit., pp. 695-712. 
91. Cf. Bancourt, op. cit., p. 756. De Bédier (Ldgendes Wques, cit., vol. 3, p. 142) 

A Jacques Horrcnt, les critiqiin qui ont résurn6 cette histoire se sont montrés si réservés 
qu'U est nécessaire d'avoir recoun au texte lui-m&me afin d'avnir les idéen claires. Ban- 
court (loc. cit.) cite également I'amour de la fille de Guimer de St.-Omei pour Ogiei 
dans la' Chevolerie d'Ogier de Donemarche (éd, M. Eusebi, Milano-Varese, Cisalpino, 
1963, VV. 49-89), mais il s'agit d.un cas bien différent: Ogier, cncore tout icune homme, 
est placé par ordre de Charlemagne sous la sunieillance de Guimor; eelui-ci, impru- 
demmcnt, en confie la gaide i sa fille, qiii. frappée par la benuté du jeune homme, en 
tombe amaureuse, et, Pentendant se plaindre de ses malheurs, elle entreprmd dc le 
~ n s o l e r ;  le dialogue qui s'instsure entre eua deux se transformo en rapDoit sewel, et 
Bauduin~f en naftra, qui par la suite sera hié par le fils de Charlemagne. Ici done on 
ne tombe point amoureux B distance, il n'y a oi de volonté impridique ni d'érotisme 
considérk comme étant en lui-m&me sa pmpre fin: il s'agit au cantraire d'une douce 
rencontre entre deux ieunei gens, et qui ert la rairon d'etre d'un kvénement fondamental 
dans le dkroulement du rbcit. .. . 



Ara le roi si a li converti, 
K'ele en ara tout son bon accompli (w. 531-532). 

De fait, la jeune íüle appellera le roi A son secours afin de la défendre 
contre d'inexistants persécuteurs, et, des son arrivée, elle lui avouera 
que c'est lui son seul vrai persécuteur: 

"car vostre amors m'aigroie" (v. 654). 

EUe ne lui cache pas non plus que son plus grand désir est de satis- 
faire ses sens: on ne s'ktonnera donc poiut que la nuit suivante, "nue 
en chemise" mais "mout .. osé et hardie" (v. 699), elle entre dans la 
chambre o& dort le roi et 

tout belement s'est jouste lui glachie (v. 704). 

Le poete remarque alors, usant d'un lieu commun non sans fonde- 
ment, q u ' h o u r  triomphe des cceurs les plus durs; mais on pourrait 
sans nul doute ajouter que Letise Iui prete main-forte, avec zele. Le 
roi encore éveillé s'est apercu de  la visite, "mout tost" lui prend la 
taille et la prie de bien vouloir s'en aller si elle est "gentis feme" (v. 712), 
mais si elle est "camberiere ... coie soit et tapie" (v. 714). Letise se tait 
et le roi, hypocritement, opte pour la seconde hypothese: 

Ke vous diroie? Faite fu la folie (v. 716). 

Ce n'est qu'au matin, lorsque Letise lui apparaft, que le roi "le co: 
nut" (v. 732), et  alors il se désole, attribuant la responsabilité de I'in- 
cident A Sathenas (v. 736), qu'on absoudra bien volontiers, au moins 
pour cette fois. 

Je ne me pennettrais pas de preter au poete un sens de  I'humour 
bien improbable, puisque loin de plaisanter il répete au contraire de 
sinistres prévisions de malheur, tout comme si les ruses érotiques de 
Letise étaient comparables h I'enUvement d'Hélene de Troie. Je ne 
crois done pas que son intention soit de donner au roi Anseis un r6Ie 
d'opportuniste hypocrite et bernégZ. Ce  qui m'intéresse c'est la marge 

92. Lorsqu'il va -quitter Caimbra, Anseis est, nouveaii, involontairernent ridicule. 
Lexo i  dit A Floripas: :'Chertes, dsnsele. mout fesis grant desroi, / Quant sans congié 
venis genir o moi; / Honi m'avér,.@&s. bien .le sai et voil::. ("v. 81416).. ,. , ,, ,., 
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d'absence de scrupules attribuée h Letise, e t  qui va 'bien au-delh de ce 
qu'on pourrait attendre de la part d'une grande dame chrétienne (et 
cette fois, Anseis n'a pas tous les tortsl). 

On notera cependant que (i) Ysoré porte un nom qui dans plus ¿le 
la moitié des vingt-trois cas répertoriés par E. Langlois 83 est attribué 
h des mnsulmans; (ii) a6n de vengerl'affront qui lui a 4th iniiigé par 
le roi, Ysoré deviendra musulman et  entrainera pratiquement le royau- 
me dans la décadence; (iii) l'auteur d'Orson de Beauvais, probablement 
influencé par ce poeme, a meme imaginé et mis en scene un Ysoréroi 
musuiman de Conibres 04; (iu) quoi qu'il en soit, nous .sommes dans la 
péninsule ibérique: il y aurait sans doute bien peu de jeunes íiiles chré- 
tiennes d'outre Pyrénées auxquelles les poetes épiques .francais prete- 
taient ces paroles, comme le fait Letise en rbpondant aux adieux d'An- 
seis: 

"Sire, dist ele, chertes, grant folie oi; 
Tant vous amoie, che vous a6 par foi, 
Ke se neusse de vo cors le donoi, 
Jou me pendisse en bois u en aunoi" (w. 817320). 

Dans le domaine de l'épique proprement dit, on ne trouve aucune autre 
jeune fille chrétienne qui avoue un désir sexuel avec une telle fran- 
chise. Dans un texte qui n'est pas proprement épique mais qui est tres 
proche du genre puisqu'il peut &re rattacbé h une légende fort com- 
plexe, on trouve cependant un cas assez remarquable: Belisante, la 
fille de Charlemagne, convoite Amile d'une facon tout h fait sem- 
blable 

Et la pucelle de sa chambre i'esgarde. 
"He1 Dex, dist eie, biaus Pere esper~tahlesl 
Qui vit ainz home de si fier vassela~ge 
Do te1 proesce ne de te1 baronnajge, 

93. 0p .  cit., pp. 363-364. 
94. G. Paris, daos san édition de ce pdme (Parir, SATF, 1899), nous dit que 

Isor6 de Conibres ent un nom empmnté Q la traditian "d'oiigine sans doute esnamole. 
mire en auvre dans Anseii de Carthoge" mais appliqué 4. un rai ou Q un omiril &a: 
sin; du reste, ce nom eat "appliqué ailleurs Q d'autres Samasini", parmi lesqueh l e  
géant vaincu par Guillaurne nux portes de Parir et Irore de Monbranc daos Huon de 
Bordeow. 

95. Cf. &d. P. F. Demhowski, Paris, Champion, ,1969 ("CFMA", 97). Je n'ai pas 
souvenir qu'en ce qui wnceme cette jcPne, on aitiusqu!A-p&~sent.signa1&~Ies similitudes 
eristant entre Ami. .e; Am&s .et .Ana& .& CartWe. 



Qui ne me deingne amer ne ne m'esgarde. 
Mais par Jhesu, le Pere esperitable, 
Or ne laireai ce que je voil ne face, 
Ainz nulle fame ue fu onques si aspre, 
Que anquenuit an son lit ne m'en aille, 
Coucherai moi desoz les .piauls de martre. 
11 ne m'en chaut, se li siecles m'esgarde 
Ne se mes pere m'en fait chascun jor batre, 

Car trop i a be1 home" (w. 649-661). 

A minuit la femme se glisse dans l e  lit d'Amile qui, en s'éveillant, lui 
dit: "Si tu es fame, espeuse nos&, / ozr fille charle, va-t-en; si ,tu es 
beasse ou chamberie~e / de bus paraige, reste et demaiu tu auras cent 
sous." Belisante se tait, le comte -hypocrite- y trouve son plaisir et 
aussitbt aprbs, elle lui lance: "Par be1 engieng voz ai prins et 'maté" 
(V. 698). La catastrophe qui fait suite cet épisode vaut bien celle 
qu'on trouve dans l'Anse2s. La ressemblance des deux scenes est évi- 
dente et n'est probablement pas dne au hasard. 

11 n7emp4che que, dans le cadre des conventions de Képique, on 
ne trouve généralement ce type d'érotisme que chez les Sarrasines. Si 
dans Anseis il est attribué A une chrétienne de  la péninsule, on en 
trouve encore une fois l'explication dans la perspec.tive des concepts 
de frontier et de SpannungsfekE. 11 n'y a qu'ici, et rien qu'ici, qukn 
noble te1 Ysoré peut de chrétien devenir musulman par simple rancceur, 
ou bien, et c'est encore plus courant, que des seigneurs musulmans s e  
fassent chrétiens, e t  il n'y a qu'ici, et rien qu'ici, quiine jeune fille, 
mame si chrétienne, soit sensuelle et rusée, qu'elle veuille posséder .un 
homme et qu'elle sache comment on -y parvient. 

Nons sommes, encore une fois, dans u n  pays oh l e  possible a plus 
de sens et moins de bornes qu'il en a en France, dans un pays oZi un 
jeune chevalier comme Anseis peut devenir roi et o& le lit des sou- 
verains se peuple de femmes, sans mame quils n e  l'aient voulu. On 
pounait Yoniquqent parler d'un Spanish dream de 1.a poésie épique 
franqaise, du r4ve f i n  lieu id6al de la mobilité sociale et de la satis- 
faction sexuelle. 11 n'est pas certain que I'histoire d'Anseis, Letise et 
Ysoré soit .une reprise des aventures du roi Rodrigo, ni que celle de 
Mainet reprenne 'les aventures d'Alfons9 VI e t  de la mauresque Zai- 
dese: en tous cas, ces deux mod.bles narratifs ibériques n'auraient fait 

96. Mais lüquer y croit, ap. cit., pp. 216-219 st 191194, ahsi gue A. Men6ndes 
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que renforcer dans lenr conviction les poktes francais et leur pnblic, 
savoir que des choses de ce genre pouvaient tres bien se dérouler 
au-dela des Pyrénées. 

Mais je puis apporter une autre confirmation que les critiques, si 
je ne me trompe, n'ont pas relevée, et que j'ai trouvée une fois encore 
chez Roger de Hoveden. Celui-ci nous coute d'abord comment Alfou- 
so IX de León, l'instigation du pape Célestin 111, s'était séparé (en 
1194 et sous le prétexte habituel de consanguinité) de sa femme Tere- 
sa, a l e  de Sancho 1 du Portugal et qu'il avait épousée en 1191;~en 1197 
Alfonso s'était remarié avec Berenguela, fille d'Alfonso VI11 de Cas- 
tille; puis on nous raconte alors comment la fille de Boiac Almirami- 
moli, empereur africain (qui n'est donc autre que l'almohade Abii Yii- 
suf Ya'qiib al-Mansiir), "audita per communem famiim probitate Sano 
tii regis Navarrae" (c'est-A-dire de Sancho VI1 el Fuerte, heau-frere 
de Richard Cceur-de-Lion), "dilexit enm in tantum, quod vehementer 
adoptavit eum sihi in maritum". Incapable de taire plus avant sol1 
désir, la jeune ñile dit A son pere qu'elle se pendra si jamais on ne la 
marie pas A Sancho. Son pere lui fait observer avec sagesse: "Quo 
modo potest hoc fieri, cum tu sis pagana, et ille Christianus?" Mais la 
jeune fille se dit prete la conversion et sugghre A son pere une ma- 
nikre d'obtenir le consentement de Sancho: puisque l'empereur est 
craint de tous, blandices et dons devraient suffire. Mais, comme si A 
l'intérieur du palais de Ya:qiib un te1 discours n7était deja pas par lui-, 
meme chargé d'invrksemblance, le dialogue se poursuit 2 coups de 
citations encore plus étonnantes des Amores et des Heroidzs d'ovide, 
qui auraient difficilement pu figurer parmi les livres de chevet du 
successeur du mahadi O7. La tentative du pkre pour convaincre la jeune 

Pida1 i propos du second cos, "Galiene la bele" y los palacios de Goliand en Toledo, 
in Hislorio y epopeya, Madrid, Centro do Estudios HisMiicos, 1934, pp. 263-284 (et 
Poesio ámbe poesin europea, Madrid, Austral, 1955', pp. 79-106). Au suiet du )?re- 
mier eas cf. Jacques Horrent, Ansels de Carthage et Rodrigo, le demier roi goth #Es- 
t>itgne; in Eludes de philologie romnns et d'histoire littéraire offertes d Jules Horrent, 
LiPge, 1980, @p. 183-191. 

97. O n  rnniirltera les annotationi do Stubbs, op. cit., vol. 3, pp. 90-92, ob I'on 
trouve ce récit. La ieune fille propose A son pere d'attirer Sancho A I'aide de ces mots: 
"Omnia te metuunt, et ad te hrachia tendunt" (on compaiera ceci avec Amores, i.2.33, 
&d. F. Munari, Firenze. 1959: "Omnia te mehient, ad te sua biacchia tendens"), 
"Crede mihi. res est ingeniosa dare" (ibid., i.8.62) et "Fit cito per multas praeda petita 
manun" (ibid,, i.8.92). Le p b e  r6pond: "Donec eras simpleu, animum cum corpore 
amavi, Nunc mentis vitio laeso figura tua est" (ibid,., i.10.13). Et pour finir 1s jeune 
fille dit A son pere: "Devarer ante prrcor subitu telluris hiahi, Aut rutilo missi fui- 

, . .  minis igne creme? (cf. Zleroides, lii.63). .?  . , 



flle d'épouser "virum de gente nostra" échone, et l'empereur envoie 
un amhassadeur aupres de Sancho: épousez ma fille et on vous donuera 
toutes les richesses que vous désirerez et, en plus, "totam terram quae 
dicitur Hispania Saracenica". Le roi de Navarre évidemment accourt, 
mais malheurensement entre-temps Boiac Almiramumoli est décédé 
(dans la nuit du 22 au 23 janvier 11W), en laissant un fils "adhuc mi- 
nimus" (il avait dix-sept ans), incapable de gouveruer et ayant de nom- 
breux ennemis: il s'agit d'AbG Ahd Allhh Muhammad al-Nhsir, contre 
lequel il y eut en effet des le départ une révolte berhhre dans le sud 
du Sahara et une attaque almoravide en Ifriqiyya et aux Baléaresg8. 
Sancho espere tout de meme parvenir A ses fins, mais le jeuue homme 
(qui bien qu'étaut minimus et inapte n'est pas totalemeut idiot) lui dit 
qu'il maintiendra les promessec de son pkre A condition que Sancho 
Paide A conquérir son royaume; dans le cas coutraire, Sancho sera em- 
prisonné jusqu'A ce que mort s'en suive. Le souvenir d'une maxime de 
saiut Augustiu oriente Sancho vers le choix de "servire ei quam poni 
in captione": en l'espace de trois ans les ennemis du jeune homme 
sont vaiucus et celui-ci "factus est imperator", mais entre-temps Alfon- 
so VI11 de Castille et le roi d'Aragon (qni était Pere 11) ont envahi la 
Navarre, le premier s'est emparé de 24 oppida, le second de 18. Per- 
sonne alors ne se souvient plus des promesses faites A Sancho et des 
irrépressibles exigentes érotiques de la jenne Hle. 

L'histoire d'amour de Sancho ainsi que son voyage en Afrique sont 
tres certainement légendaires, par contre il est vrai qu'il a entretenu 
des relations durables avec le souverain almohade qui lui pr&ta des 
fouds, et qu'il s'est rendu en Andalonsie vers 1UX)-120188. Stuhhs note 
que l'épisode "is added by Hoveden at the end of the year 1190 on a 
spare leaf" et qu'il "must have been one of the latest additions of the 
compiler" '00. Or, étant donné que le manuscrit sur lequel on peut lire 

98. C f .  Ambiosio Huici Miranda, Historio politico del imperio elmohode, de lnquellc 
je n'ai pu cansulter que le vol. 1, Tehián, Editora Mairoqui, 1956 (en particulicr 
pp. 358 et 384.385); Luis Suárez Fernandez, Historia de España. Edod Media, Madrid, 
Gredor, 1970, p. 266. 

99. C f .  Rodrigo Xirnenez de Rada, V11.32, Madrid, 1793 (Collectio potirrn Ecile- 
"ae Toletome), pp. 172173; Primera crdntcn general de España, éd. cit., val. 2, 
5 1005; 6. Cirot, Chroniqve latine des mis de Castille, B H ,  14 (1913), p. 265; A. Huici, 
Estudio sobre Id campaña de los Navas de Toloso, Valencia, 1916, p. 16; L. C., de 
Valdeavellano, Historia de España, Madrid, Revista de Occidente, 1963=, vol. 1/2, 
p. 589 et note. Je n'ai pas consulté Luis del Campo Jesús, Sancho el Fuerte, Pam- 
plona, 1960. 

100. Op. cit., p. 91, n. 3. Cf. vol. 2 ,  p. x, n. 2, dans lequel on parle de ce ma- 
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cet Bpisode a sans doute été écrit avant 1213101, on peut penser que 
I'histoire a probablemeut aussitot été largement divulguée et qu'ainsi 
elle sera parvenue jusqu'A un historiographe latin de  la lointaine An- 
gleterre: tout ceci est exemplaire, car on pergoit ainsi la perméabilité 
de la haute culture aux thkmes narratifs épiques, et en particulier A 
la fascination qu'exerce le mythe de la jeune Sarrasine prhte A tomber 
amwreuse d'un yerrier chiétien au oui-dire de sa seule renommée, 
et disposée A renier i'Isl2m pour le posséder. On comprend A travers 
tout ceci la force du mythe gratifiant de YEspagne lieu de tous les pos- 
sibleq des promotions sociales et érotiques, qui ailfeurs sexaient impen- 
sables. 

Toutefois, on ne peut absolument pas dire qu'il y ait ici une inten- 
tion de définir des caractéristiques etbnographiques, qu'elles soient exac- 
tes ou erronées. 11 me semble que cette intention est totalement étran- 
gkre aux poktes épiqnes. Norman Daniel, qui s'est efforcé d'en trouver 
la traceIo2, s'est attaché A l'étude d'un passage de Fierabras, celui au 
cours duqnel Lucifer de Baudas pénétrant violemment dans la salle o i ~  
Floripas retient les prisouuiers attiape Nayme de Baviere par la barbe, 
lui fait décliner ses nom et qualités et lui demande: 

"Que1 gent sont cil de France, di par ta loiauté, 
Et comment vivent il FA en vostre regnb?" (VV. 2896-2897). 

D'aprBs Daniel: "The question Lucifer puts is a very good one 
indeed, and the poet who conceived it thought not only of cultural 
difference, but of what the difference might look like from the other 
side" '", mais je crains que notre spéciaIiste ne se fasse des illusions, 
et du reste il precise par la suite que "tbe result is disappointing" (ibid.). 
En effet, le duc Nayme explique gue, quaud le roi de France a dmé, 

"Lors va esbauoier pour son cors deporter; 
Et li un escremissent et saient par ces prés; 
Li pluiseur vont as tables et as esciés juer. 
Au matin oent messe et servent Damedé, 

nusciit comme d'un "original draught", compartant un fouillet blanc i la fin de chaque 
snnée, et sur leqrfel ront rkdigber les notes additionnelles au pseudo-Benoit. 

101. Cf. ¡bid., vol, 2, p. n, n. 2. 
102. Heroes and Sorncen? An Interpretotion of the Chansons de Geste, Edinburgh, 

Edinburgh University Presr, 1984. 
103. Op. cit., p. 62. 



Et font largues aumosnes volentiers et de grk, 
Et servent Jhesu Crist par baine volontés. 
Quant vienent en bataille, vassal sont esprouvé" 

(w.  2899-2935). 

Mais si Nayme n'est pas A la hauteur des intérkts ethnologiques que 
le poete prkte A Lucifer, Lucifer lui-meme l'est encore moins: il con- 
sidere en effet que les Franqais sont fous parce qu'A son avis ils igno- 
rent ce qu'est le jeu, puisqu'iis sont incapables de souffler sur des tisons 
ardents. Si bien que la supposée curiosité pour les différences cultu- 
relles se révele n'htre qu'uu moyen pour justifier narrativement ce jeu 
idiot qui permettra aussitot A Nayme de se venger en brulant la barbe 
et le visage de Lucifer, et finalement de le tuer104. Je crains que la 
seule intention du p d t e  ait été d'insister sur i'esprit borné et bovin 
de LuciEer, qui est entré en lancant un coup de  pied dans la porte 
qu'il a détruite, qui a maltraité Nayme, l'a interrogé avec brutalité 
("D'ont es tu nés, viellars?", v. 2885), et qui chemin faisant s'est exposé 
A risques. Cette figure de Lucifer contraste avec la maitrise retenue 
dont fait preuve le duc, qui répond tranquillement ?t ses questions, le 
prie de Iicher ses moustaches, lui compose une image d'otium noble 
et pieux qui dans l'esprit du poete devait correspoudie au nec plus ultra 
de la vie chevaleresque et, enfin, lui regle définit~ement son compte. 
Qu'on lise plutbt sa réflexion ha le :  

"Pour ce se cil paiens me cuida amuser, 
Si li aige bien fait sa folie humer" (w .  2939-2940) 

La seule cultural difference & laquelle tient le poete est que la culture 
des Sarrasins, d'Espague ou d'ailleurs, est l'envers de la culture fran- 
pise, elle en est l e  négatif. Daniel a raison'o* lorsqu'il observe que 
"Fictious are iuhabited by fictional people, who may or may not he 
intended as the real thing". Ces Espagnols musulmans de la fiction ne 
sont pas the real thing. Et ceci n'est le résultat ni de l'ignorance ni de 
la naivet6, comme le fait tres justement remarquer Daniel ' .  

104. 11 semblc quil est moins grorsier, le prosatcur qui plus tard mettra dans la 
bouche d'un Sarraoin une questton moins sophistiqu&e  ICE^ je te demande -disi Lu- 
csfar-, Nsyrnes, quelx ieula I'en foue en France et, quant Charlemsigne a dignk, a 
quoy il s'ecbat?,," (Fieiobrns onnnimo in firosn, a cura di Maria Carla Marinnoi, Milano. 
Cisalpino-Goliardica, 1979, p. 41, 11. 973-975; le paint d'interrogation est nbseixt). 

105. Op. cit., p. 9. 
106. Op. cit.. p. 17. 



325 ALBEF~TO VARVARO 

Le probleme c'est que les Espagnols réels, musulmans et surtout 
chrétiens, existaient vraiment, avaient une identité sociale et culturelie 
spécifique et n'avaient absolument pas Pintentiou de se laisser consi- 
dérer comme un groupe marginal en cours d'assirnilation I'identité 
franqaise. Si, la lumiere de ces réflexions, nous lisous les phrases 
fameuses de Panouyme Sileuse, nous saisirons mieux leur importante.: 

Ceterum a tanta ruyna [l<s chute du royaume des Goths], preter Deum 
Patrem, qui peccata hominum in virga misericorditer uisitat, nemo 
exterarum gentium Ispaniam subleuase cognoscitur. Sed neque Caro- 
lus, quem infra Pircneos montes quasdam ciuitates a manibus paga- 
norum eripuisse Frauci falso asserunt '07. 

Ce passage va au-dela de la simple accusation de  mystification en- 
vers les poetes épiques los: ce que revendique le moine Silense c'est 
I'identité et le destin historique des Espagnols. 11 ne faut pas sous-esti- 
mer le fait que le paragraphe 18 daus sa totalité rompt la succession 
chronologique du récit: l'expédition espagnole de Charlemagne et son 
échec sont relatés juste aprh  Phistoire du roi Rodrigo et juste avant 
celle de Pelayo. Cela suffirait a prouver qu'il ne s'agit pas tant de réta- 
blir la vérité sur les événemeuts de la fin du m" sihcle plutbt que de 
contester une afñrmation qui romprait la continuité entre i'Espagne des 
rois gothiques et celle de la Reconquista. On ne trouve pas par hasard A 
la fin du paragraphe 18, reprenant textuellement les mots précédents: 

Igitur, post tantam Yspaniarum ruynam, opere pretium est refene qua- 
liter diuina pietas, que percutit et sanat, uelud eu rediiiiua radice 
virgultum, gentem Gotorum resumptis viribus pullulare fecerit '09. 

La continuité espagnole est comparable A une racine qui produit sans 
cesse de nouveaux bourgeons, qui pullule. 

107. Historio Silense, é d .  J. Pérez de Urbol y A. Gonzáiez Ruiz-Zorrilla, Madrid, 
CSIC, 1959, p. 129 (cf. &d. F. Santos Coco, Madrid, Centro de Estudios Hist6ricas, 
1921, p. 16). 

108. Bien que, cornme l'ont rcmaiqué les éditeum espagnols (cf. Pérez de Ur- 
bel, etc., p. 50 et n. 43 au has du texie eitd), l'affirmation contestée ait été retrouvée 
dan$ des souices $origine latine comme Ademar de Chahannes (Chroniqus, &d. J. Cha- 
vanon. Paiis, 1897), ie pease que I'interprétation longnement défendue par R. Menén- 
dez Pidal 6st exacte: celui-ci considtait que les pohtes épiques fran~ais étaient bien 
I'obfet de la critique du moine espagnol. 

109. Ibid., p. 131. 



11 sagit toujours, avant et bien aprds 711, d e  "gens Gotomm", de 
la "sangre de los.Godos", comme dira un poete quelques siecles plus 
tard; mais le Gotenmythos ll0 a des nécessités antagonistes par rapport 
aux présupposés culturels qui sont le fondement de la géographie épi- 
que de la geste francaise. 11 suffit d'ajouter que le mythe goth non 
seulement ignore mais exclut l e  caractere centralisateur, du point de 
vue historique et culturel, de Pempire carolingien; son universalisme 
il suhstitue un 'localisme' péninsulaire. Du reste, de par ses rapports 
avec les "loores de Espaíia", ce mythe influe directement sur la reprk- 
sentation de respace et détermine, pour emprunter les termes de Le 
Goff, la permanence dúne "géographie de lanostalgie", du recouvre- 
ment de iespace perdu, se substihiant ainsi A la "géographie du désir", 
A la conquete d'espaces toujours nouveaux, qui caractérisait la cuiture 
francaise. 

Durant les quarante dernieres -annéei, grace aux étude's de Julio 
González, José María Lacarra et Claudio Sánchez Albornoz 11', le long 
processus de la Reconquista est apparu non plus comme "una Ilíada de 
combates militares y políticos, sino, sobre todo, una repoblación o reco- 
lonizacióu medieval de la Penínsulaibérica", "como un movimiento 
de frontera, ,en el auténtico sentido americano, o sea, ocupación y 
desarrollo de  territorios relativamente deshabitados prbximos a otros 
ocupados por una sociedad de tipo expansivo" *12. 

C6té francais, le point de vue est completement divers: la pknin- 
sule dans sa totalité est une zone qu'il faut conquérir et dominer, et 
non pas repeupler. Ses habitants doivent non seulement &re soumis 
mais convertis, par conséquent on maintiendra sur place les popula- 
tions sans les remplacer ou les suhstituer. L'épopée présuppose Itm- 
portant expansionisme d'une classe particuliere, celle des militaires, la 
pression démographique des autres classes de la société demeurant in- 

110. 11 n'est sans daute pas inutile de rap~ele i  le livre de Hans Messmer, Hispa- 
"la-Idee und Gotenmythos, Ziirich, Fretz und Wssmuth, 1960, qui étahlit fort iuste- 
ment un rawort entre ce mvthe et la suc&s des "laudes Hispaniae" de Isidoie de . . 
Séville. 

111. Cf. 3 présent le valume systématique de Salvador de M o d ,  Repoblación Y 
sociedad en la Espoñu eristinno medieool, Madrid, Rialp, 1979; la bihliographie rappelle 
les travaux de ses prédéeesseurs. 

112. Ce sont les mots dp Charles Julivn Bishko, El caslellono~ hombre de llanura. 
La explotación ganodeva en el drea fronteriza de l<r ilfoncha y Extremadurn dtironte la 
Edad Media, in Homenaje n Jaime Vicens Viaes, vol. 1, Barcelona, Universidad de Bar- 
celona, Facultad de Filosofía y Letxas, 1965, pp. 201-218, 3 p. 201. 



variable. L'Espagne est une frontier, un espace en voie de constitution, 
une zone marginate en. cours d'absorption. qui {interpose entre nous 
et. le monde de fa négativité absolue. 

Caté: espagnol, la frontera est un concept tout aussi essentiel mais 
totalement différent: c'est la zone, peut-&re en. partie despoblada, sé- 
parant deux mondes qui sont antagonistes mais qui ont en meme temps 
une conscience réciproque iun de Sautre; llun des deux mondes (la 
chrétienté ibérique) se souvient d'avoir inclus par le passé non seults 
ment- la frontera mais toute SAndalousie, et il entend bien renouer 
avec cet 6tat antérieur et récupérer (non pas, donc, en déterminant 
poux la premiere fois, mais en redéterminant par un processus de res- 
tauration) l'cspace perdu par le péché des hommes et le chitiment 
d e  Dieu.. 

D'autant plus qu'avec i'expansion du pelerinage de Saint-Jacques- 
de-Conipostelle et la quantité toujours croissante de guerriers, de reli- 
gieux et de marchands ven& d'outre-Pyrénées vers la péninsule,. les 
chrétiens espagnols sont toujours plus A meme de. se rendre compte 
de: 1.a concqtion francaise, une réaction se fait jour qu'il serait excessif 
d'appeler xénophobieU3, mais qui est au contraire une r éa fha t i on  
antagoniste de soi-meme. VoiU donc les phrases du moine Silense e t  
voilh surtbut la création de la légende de Bernardo del Carpio. Dans 
la version de la Primera crónica gewral la réaction contre Charlemagne 
est provoquée au nom de la liberté. Les ricos omnes du. León disent 
2 Alfonso le Chaste "ea mas querien morir libres que ser mal andantes 
en. semidumbre de los franceses"; dans les Asturies et en Alava, en 
Biscaye et en Navane, en Gascogne e t  en Aragon, "dixieron. todos de. 
vxs coraqan que mas querien morir que. non entrar en semidumbre de 
franceses',"l*. Mais la sewidsmbre n'est que la perte de sa propre 
identité sociale et culturelle, 18 liberté est dans le refus de Ildentifica-. 
tion: pour les chrétiens de la péninsule Charlemagne est, explicitement, 
tout. aussi étranger que le sont les Maures. 

A cette opposition totale des présupposés en profondeur répond une 
différence bien visible en surface. La géographie de la pkninsule dans 
l.'épique espagnole est tres réaliste. Dire que les poetes espagnols ont 
une meilleure connaissance de leur pays que ieurs imaginatifs collegues 

113. Comme le fait C. SBnchez Albornoz, España, un en<- hlstdrico, vol. 2, 
Buenas Aires, Editorial Sudamericana. 1962, pp. 610-611. 

114. Cf. kd. cit., vol. 2, p. 353, 9 619. 



franca& peut sembler une évidence: maí$ on sait que ces deniieis 
sont généralement assez vagues en ce qui concerne la géographie de 
la France elle-meme. On a longuement débattu, en se demandant Sil 
s'agit d'une opposition entre Pépique francaise de type romanesque e t  
Pépique castillaue de type réalisfe. Je crains que la problématique soit 
moins fondamentale, bien que d'importance. En premier Iieu, e t  pour 
les raisons auxquelles nous faisions allusion & Sinstant, Sespace des 
cantares de gesta est intrinsequemeut plus réduit que dans les chau- 
sons de geste: qu'on considere Popposition entre la Chanson de Roland 
qui fait converger vers Roncevaux et sur le champ de bataille o& s'op- 
poseut Charles et Baligant des gens appartenaut & la totalité du monde 
connu, et le Cid qui ne met en jeu qu'nne partie de la péninsule et 
le Maroc. 11 faudra attendre Pavbnement du roman en prose pour que 
le genre narratif ibérique acquiere un senc de Sespace (réel ou fantas- 
tique) comparable & celui des chansons de geste. Cette donnée corres- 
poud parfaitement & la lenteur avec laquelle la conscience politique d e  
la Castille sést Iibérée de ses limites péninsulaires: la Couronne $Ara- 
gon e t  ensuite le Portugal, par les extroversions méditerranéenne et 
atlantique qu'ils manifestent, précedent largement la Castille, o& les 
ambitions impériales d'Alfonso X restent incomprises e t  pour laquelle 
i'ímmixion dans la Guerre de Cent Ans n'est que passive lI6. 

En revanche, la conscience et la maltrise de respace péuinsulaire 
sont beaucoup plus solides e t  mieux assurbes. Un espace qui vous appar- 
tient de pleiu droit, meme si perdu, ne peut   as &re fantasti'que. Le 
réalisme géographique du Cid, de Fernán Gonrález ou des Infantes 
de Sal& n'est ni une circonstance fortuite ni la couséquence d'un réa- 
Iisme hispanique métahistorique: c'est seulement la traductiou géogra- 
phique de la volonté culturelle ' ~ e t r e  espagnols, et non pas andalous 
ou franpis, la facon d'exprimer une certaine assurance dans la pleine 
possession de sa propre terre. Les modestes toponymes qui parfois in- 
triguent les spécialistes du Cid (Spinaz de Can, Alcobiella, el Ansa- 
rera, Griza, el robledo de Corpes, pour n'en citer que quelques uns '16), 

115. Naturellement, 1s realite est en avance sur les mnsciences: le commeice 
cartillan avait de&+ depuis longtemps une extension europdenne, surtout veis I'Angle- 
terre et les Flsndies. 

116. A propos derquels cf. 1. Michael, Ceogrdphical Problew in the "Poema de 
Mio Cid", in Medievol Sfudies Presenfed to R.  Hamilton, London, 1976, pp. 117-128, 
et Geographical Pvobbms in the "Poema de Mio CM': 11, The Corpes routa, in A. D. De- 
yemond, dd., "Mio Cid" Sfudies, London, Tamesis, 1977, pp. 83-89. En ouke, M. Cria- 
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meme s'ils n'étaient que le fruit de la pure imagination, sont bien difé- 
rents des Morinde et des Morlingane de la geste: les uns sont des in- 
dices, d'ailleurs tout A fait plausibles, de la volonté de coller au terrain 
dans ses replis les plus infimes, les autres se laissent prendre au jeu de 
sonorités allusives afin de dénommer de parfaites cités du reve, des 
"chateaux en Espagne". 

do de Val, Geografio, toponimio e itinerarios del 'Cantor de Mto Cid!', ZrPh, 86 
(1970), pp. 83-107; J. Horieiit, Hktonn y poesia en tomo 02 "Cantar dt. Mio Ctd!', 
Barcelona, Ariel, 1973, pp. 313-329; P. E. Rusiell, Temas de 2a "Celestind' y otms estu- 
dios, Barcelona, Ariel, 1978, pp. 159-205, sans oublier evidemment lee tiavaux classi- 
pues de Menéndez Pidal. 


