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INFORMATIONS DIVERSES 

BUREAU INTERNATIONAL 

Présidents d’honneur : M. Martín de Riquer, professeur à la 
Faculté des Lettres de Barcelone, Rosario, 22-24, 08017 Barce- 
lone, Espagne. 

M. Cesare Segre, professeur à l’Université 
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M. Gerard I. Brault, professeur à la Penn- 
sylvania State University, 705 Westerly Parkway, State College, 
Pennsylvania 16802, USA. 

Mlle Madeleine Tyssens, professeur émérite 
à la Faculté de Philosophie et Lettres de Liège, boulevard 
Frère-Orban, 43/071, B-4000 Liège. 

M. François Suard, professeur à l’Univer- 
sité de Paris X-Nanterre, 40, rue de Fleurus, F-59000 Lille. 

M. W. G. van Emden, professeur à l’Uni- 
versité de Reading, Whiteknights, Reading RG6 2AA, Grande- 
Bretagne. 

Président : M. B. Guidot, professeur à l’Université de Nancy II, 
2, Allée Pontus de Tyard, F-54600 Villers-lès-Nancy. 

Vice-présidents : M. Alberto Varvaro, professeur à l’Université de 
Naples, Via Porta di Massa 1, I-80133 Napoli.  
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M. Joseph J. Duggan, professeur à l’Université de Cali- 
fornie (Berkeley), CA 94720, USA. 

Secrétaire : M. Jacques Horrent, chargé de cours à l’Université de 
Liège, rue des Buissons, 63, B-4000 Liège. 

MEMBRES FONDATEURS 

Belgique : Mme Lejeune, MM. Jodogne (†) et Horrent (†). 
Espagne : MM. Menéndez Pidal (†), Lacarra et de Riquer. 
France : MM. Frappier (†) et Louis (†). 
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Italie : MM. Monteverdi (†), Roncaglia et Ruggieri. 
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COMITÉ DE DIRECTION 

Les membres fondateurs et les membres du Bureau Internatio- 
nal en font partie de droit. Chacune des Sections nationales y est 
représentée par deux des membres de son bureau. 

BUREAUX DES SECTIONS NATIONALES 

Allemagne : M. H. Krauss, professeur à l’Université d’Augsburg, 
président. 

MM. G. Holtus, professeur à l’Université de Göttin- 
gen et P. Wunderli, professeur à l’Université de Düsseldorf. 

Mlle A. Becherer, assistante à l’Université d’Augs- 
burg, secrétaire-bibliographe. 

Belgique : M. J. Horrent, chargé de cours à l’Université de Liège, 
président. 

M. Th. Venckeleer, professeur à l’Université d’Anvers 
(UFSIA), vice-président.  
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Henares, secrétaire-trésorier. 

France : M. Cl. Régnier, professeur émérite à la Sorbonne, prési- 
dent d’honneur. 

M. A. Labbé, professeur à l’Université de Toulouse-Le 
Mirail, président. 

M. J. Grisward, professeur à l’Université de Tours, vice- 
président. 

M. Ph. Ménard, professeur à la Sorbonne, vice-prési- 
dent. 

M. Fr. Suard, professeur à l’Université de Paris X- 
Nanterre, vice-président. 

M. B. Guidot, professeur à l’Université de Nancy II, 
secrétaire général. 

M. J.-P. Martin, maître de conférences à l’Université 
d’Artois, Pôle d’Arras, trésorier. 

M. P. Nobel, professeur à l’Université de Franche- 
Comté, secrétaire-bibliographe. 
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Japon : M. Yorio Otaka, professeur émérite à l’Université 
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Kansaï, président. 
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secrétaire-trésorier. 
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VIE DE LA SOCIÉTÉ 
 
Le présent fascicule a été réalisé avec l’aide de Mme N. Hen- 

rard, Première assistante à l’Université de Liège, Département 
d’Études romanes. 

La bibliographie espagnole ne nous a pas été communiquée. 
On ne la trouvera donc pas dans ce fascicule. 

Les cotisations doivent être versées globalement par Section. 
L’ordre de paiement, rédigé si possible en F. Belges, doit être 
adressé au compte « Société Rencesvals », 340-1242212-68. 

La règle est que chaque section fixe le montant de ses cotisa- 
tions. Nous insistons pour que ces cotisations s’élèvent à une 
somme au moins équivalente à 350 FB. 

Il reste établi que le Bulletin n’est pas mis en vente en librairie. 
Il ne sera cédé aux personnes qui ne font pas partie de la Société 
qu’au prix de 450 FB. Ces personnes sont priées de s’adresser aux 
secrétaires-trésoriers nationaux. 

Enfin, nous nous permettons de demander, dans l’intérêt com- 
mun, à tout membre de la Société qui aura publié un article ou un 
 ouvrage touchant de près ou de loin à l’épopée romane, de bien 
 vouloir, s’il veut être absolument sûr de voir son travail cité dans 
le prochain Bulletin bibliographique, le signaler au secrétaire de sa 
section nationale et à la rédaction liégeoise du Bulletin. 

* 
* * 

Le XVe congrès international de la Société se tiendra à l’Uni- 
versité de Poitiers, dans la semaine qui suivra le 20 août 2000. 

Les thèmes retenus, parmi ceux que le président a reçus sont : 
1) Saint Jacques : les routes et itinéraires épiques ; 2) Humour ou 
 dérision dans les chansons de geste ; 3) Chef d’œuvre : théorie, récep- 
tion, analyse ; 4) La chanson de geste et l’Orient ; 5) Divers. Table 
 ronde : l’édition de textes à l’âge de l’informatique.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

A.A. Bologna  :  Atti della Accademia delle Scienze dell'Istituto 
   di Bologna, Classe di Scienze morali 
A.A. Verona  :  Atti e Memorie della Accademia di agricoltura, 
   scienze e lettere di Verona 
A.B. : Annales de Bourgogne 
A.B.ä.G. :  Amsterdamer Beiträge zur älterer Germanistik 
A.Br. :   Annales de Bretagne 
A.E. : Annales de l’Est 
A.E.S.C. :   Annales. Économies, Sociétés,Civilisations 
A.H.D.L. :   Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du 

Moyen Âge 
A.I.O.N. :  Annali dell'Istituto Orientale di Napoli (sezione 

romanza) 
A.I.Ven :  Atti dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed 

arti, Classe di scienze morali, lettere ed arti 
A.M. :  Annales du Midi 
Archiv ou 
A.S.N.S.L. :   Archiv für das Studium der Neueren Sprachen 

und Literatur 
B.B. :  Bulletin du Bibliophile 
B.B.S.R. :  Bulletin Bibliographique de la Société Rencesvals 
B.D.B.A. :  Bien Dire et Bien Aprandre 
B.E.C. :  Bibliothèque de l’École des Chartes 
B.F.R. :  Biblioteca di Filologia romanza della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna 
B.H. :  Bulletin Hispanique 
B.H.R. :  Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 
B.H.S. (Glas.) :  Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow) 
B.H.S. (Liv.) :  Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool) 
B.I.F.G. :  Boletín de la Institución Fernán González 
B.L.E. :  Bulletin de Littérature Ecclésiastique
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B.M.G.N. : Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
geschiedenis der Nederlanden 

B.R.A.B.L.B. : Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona 

B.R.A.E. : Boletín de la Real Academia Española 
B.T.D. : Bulletin de la Commission royale de Toponymie 

et Dialectologie 

C.C.M. : Cahiers de Civilisation Médiévale 
C.H.L.R. : Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes 

(voir R.Z.L.G.) 
C.L. : Comparative Literature 
C.L.H.M. : Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale 
C.N. : Cultura Neolatina 
C.R.A. : Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions 
C.S. : Cultura e Scuola 

D.A.I. : Dissertation Abstracts International 
Est. Rom. : Estudis Romanics 
Et. : Études 
Et. Angl. : Études Anglaises 
Et. Celt. : Études Celtiques 
Et. Germ. : Études Germaniques 
Et. It. : Études Italiennes 

FeL. : Filologia e Letteratura 
F.M. : Filologia Moderna 
F.S. : French Studies 
G.B.M. : Greifswalder Beiträge zum Mittelalter 
G.R.M. : Germanisch-Romanische Monatsschrift 
G.S.L.I. : Giornale Storico della Letteratura Italiana 

H. Rev. : Hispanic Review 
Hisp. : Hispania 

I.L. : L’Information Littéraire 
I.M.U. : Italia Medioevale e Umanistica 

J.S. : Journal des Savants 
Let. rom. : Lettres romanes 
L.I. : Lettere Italiane 
Lit. : Littérature  
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L.L. : Lingüistica e Letteratura 
L.N. :  Lingua Nostra 
M.A. : Le Moyen Âge 
Med. Aev. : Medium Aevum 
M.I. Lomb : Memorie dell’Istituto Lombardo di Science e 

Lettere 
M.L.N. : Modern Language Notes 
M.L.R. :  Modern Language Review 
M.P. : Modern Philology 
M.R. :  Medioevo Romanzo 
M.S. :  Mediaeval Studies 
Neoph. :  Neophilologus 
N.M. :  Neuphilologische Mitteilungen 
N.R.F.H. :  Nueva Revista de Filología Hispánica (Méjico) 
N.tg. :  Nieuwe taalgids 
P. :  Paidea 
P.H. :  Provence Historique 
P.M.  : Perspectives Médiévales 
P.M.L.A. :  Publications of Modern Language Association 
Po. :  Poétique 
P.Q. :  Philological Quarterly 
Q.F.R. : Quaderni di Filologia romanza della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna 
Q.L.L. : Quaderni di Lingue e Letterature 
R.B.A.M. :  Revista de Bibliotecas, Archivos y Museos 
R.B.P.H. :  Revue Belge de Philologie et d'Histoire 
R.E.I. :  Revue des Études Italiennes 
R.F. :  Romanische Forschungen 
R.F.E. :  Revista de Filología Española 
R.H. :  Revue Historique 
R.H.D. :  Revue d’Histoire Diplomatique 
 R.H.E. :  Revue d’Histoire Ecclésiastique 
 R.H.E.F. :  Revue d’Histoire de l’Église de France 
 R.H.F.B. :  Rapports. Het Franse Boek 
 R.H.L.F. :  Revue d’Histoire Littéraire de la France 
 R.H.T. :  Revue d'Histoire des Textes 
 R.I.Lomb. :  Rendiconti dell'Istituto Lombardo, Classe di Let- 

tere e Scienze Morali e Storiche  
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R.J. : Romanistisches Jahrbuch 
R.L.A. : Romance Languages Annual 
R.L.C. : Revue de Littérature Comparée 
R.L.R.  : Revue des Langues Romanes 
R.Li.R. : Revue de Linguistique Romane 
R.M.A.L. : Revue du Moyen Âge Latin 
R.N. : Revue du Nord 
Rom. : Romania 
Rom. N. : Romance Notes 
R. Phil. : Romance Philology 
R.R. : Romanic Review 
R.S.H. : Revue des Sciences Humaines 
R.Z.L.G. : Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 

(voir C.H.L.R.) 

S.F. : Studi Francesi 
S.F.I. : Studi di Filologia Italiana 
S.M. : Studi Medievali, 3a serie 
S.M.V. : Studi Mediolatini e Volgari 
S.P.C.T. : Studi e Problemi di Critica Testuale 
Sp.d.L. : Spiegel der Letteren 
Spec. : Speculum 
St. Neoph. : Studia Neophilologica 

T.L.S. : The Times Literary Supplement 
T.N.T.L. : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letter- 

kunde 
Tra Li : Travaux de Littérature 

Vox Rom. : Vox Romanica 
Z.F.D.A. : Zeitschrift für Deutsches Altertum 
Z.F.D.Ph. : Zeitschrift für Deutsche Philologie 
Z.F.G., N.F.  : Zeitschrift für Germanistik. Neue  Folge 
Z. F. S. L. : Zeitschrift für Französische Sprache und Litera- 

tur 
Z.R.P. : Zeitschrift für Romanische Philologie 
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ALLEMAGNE 

ÉTUDES CRITIQUES 

1. AA.VV. : BATTS, Michael S. (éd.) : Alte Welten — neue Wel- 
ten. Akten des IX. Kongresses der Internationalen Vereini- 
gung für germanische Sprach- und Literaturwissenschaft 
(IVG). Bd. 1, Plenarvorträge, Tübingen, Niemeyer, 1996, 
VI-94 pages. 

2. AA.VV. : BUSCHINGER, Danielle et SPIEWOK, Wolfgang 
(éds) : « Chanson de Roland » und « Rolandslied ». Actes du 
Colloque du Centre d‘Études Médiévales de l'Université de 
Picardie Jules Verne, 11 et 12 janvier 1996, Greifswald, 
Reinecke, 1997 (Wodan, 70), 144 pages. 

3. AA.VV. : Literatur, Geschichte und Verstehen, Festschrift für 
Ulrich MÖLK 60. Geburtstag, hrsg. v. Heinrich HUDDE und 
Udo SCHÖNING in Verbindung mit Friedrich WOLFZETTEL, 
Heidelberg, Winter, 1997. 

4. BASTERT, Berndt : Sequentielle und organische Zyklizität. 
Überlegungen zur deutschen Karlepik des XII. bis XV. Jahr- 
hunderts, dans « Chanson de Roland » und « Rolandslied »..., 
pp. 1-13. 
[L’A. applique le modèle de la construction des cycles épi- 

ques, élaboré par Jane H.M. Taylor à l’épopée carolingienne 
et aux adaptations allemandes des chansons de geste. Il fait 
la distinction entre la « cyclicité séquentielle » (un corpus de 
différents textes où l’ordre logique n’est pas strictement 
observé) et la « cyclicité organique » (un ensemble de textes 
arrangés dans un ordre logique). L’A. constate un développe- 
ment graduel de structures cycliques qui mène du Rolandslied 
(sans aucune structure cyclique) au Züricher Volksbuch (cycli- 
cité organique).]  
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5. BERTHELOT, Anne, : Roland à Ronsasvals, dans « Chanson de 
Roland » and « Rolandslied »..., pp. 15-26. 
[L’A. propose une nouvelle interprétation du Ronsasvals 

par rapport au « texte classique » de la Chanson de Roland.] 

6.  BOUTET, Dominique : La « Chanson de Roland », du manuscrit 
d’Oxford au manuscrit de Châteauroux : problèmes d'esthé- 
tique et de poétique au tournant des XIIe-XIIIe siècles, dans 
« Chanson de Roland » und « Rolandslied »..., pp. 27-36. 

      [L’A. établit une comparaison entre les deux chansons par 
rapport au traitement de trois sujets : la mort de Roland, 
Roncevaux et la mort d’Aude. Il constate une différence fon- 
damentale dans la mise en scène de la mort de la belle Aude 
qui témoigne d’un changement de la vision du monde au 
tournant des XIIe et XIIIe siècles. C’est une nouvelle esthéti- 
que qui en découle et qui, tout en multipliant les marques du 
rituel sacré, s’éloigne en réalité de la transcendance et 
emploie le pathos en tant que « signe de la présence de l’hu- 
main».] 

7.  BUSCHINGER, Danielle : Le diable dans la « Chanson de 
Roland » et le « Rolandslied », dans Literatur. Geschichte 
und Verstehen..., pp. 209-219. 

[L’A. met en contraste les deux chansons par rapport à 
deux principaux sujets qui sont étroitement liés avec le 
diable : Ganelon (sa trahison et son jugement) et les païens. 
La Chanson de Roland contient des allusions au diable 
comme l’exclamation de Charlemagne à l’égard de Ganelon 
« Vos estes vifs diables » (O, 746) et des références multiples 
par rapport au culte du diable pratiqué par les païens qui 
semble forgé sur le modèle chrétien et qui constitue en quel- 
que sorte un monde à l’envers — et tout en noir. En effet, les 
complices de Marsile ont la peau noire, signe de leur âme 
toute noire et vouée au diable. Konrad renforce les rapports 
entre Ganelon et le diable. De même, l’A. constate une multi- 
plication des références sur le monde diabolique des païens : 
ils sont enfants du diable ; leurs idoles sont assimilées au 
diable lui-même ; en mourant, ils livrent leurs âmes au 
diable ; le diable et ses instruments, les païens, constituent 
une menace terrible pour les chrétiens. L’A. souligne que le 
développement de ce sujet dans le Rolandslied met l’accent
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sur une idée chère à Konrad : la guerre sainte. Celle-ci est vue 
à la fois comme le choc entre la civitas dei et la civitas diaboli 
dans l’acception augustinienne et comme le combat décisif 
entre Dieu et le diable sur terre.] 

8. BUSCHINGER, Danielle : Ganelon dans le « Rolandslied » du 
Curé Konrad, dans « Chanson de Roland » und « Rolands- 
lied »..., pp. 37-50. 
[Selon l’A., Konrad a multiplié dans son œuvre les réfé- 

rences au diable, non seulement en relation avec les païens, 
mais aussi en relation avec Ganelon. Ceci est dû au thème 
cher à Konrad : la guerre sainte dans l’acception augusti- 
nienne, c.-à.-d. l’antagonisme entre la civitas dei et la civitas 
diaboli. L’A. avance la thèse que Konrad, sur l’ordre de son 
mécène Henri le Lion, a tenté de légitimer les campagnes 
menées avec beaucoup de fanatisme et de brutalité contre les 
Slaves.] 

9.  DUIJVESTIJN, Bob W. Th. : « Do stoent hey under en. Karl der 
Große, der ideale König im ‘Rolandslied' der 'Karlmeinet’- 
Kompilation », dans « Chanson de Roland » und « Rolands- 
lied »..., pp. 51-58. 
[Comparé au Rolandslied de Konrad, le personnage de 

Charlemagne dans le Karlmeinet présente des traits de carac- 
tère différents dont l’A. souligne les éléments prédominants : 
le Charlemagne de Konrad est un être surhumain, empereur 
exemplaire et champion fervent de Dieu. Celui du Karlmeinet 
par contre est dépeint comme un être humain qui, tout en 
étant le souverain juste et pieux, souffre et connaît des fai- 
blesses.] 

10. FASBENDER, Christoph : «Willehalm» als Programmschrift 
gegen die « Kreuzzugsideologie » und « Dokument der 
Menschlichkeit », dans Z.F.D.Ph., 116, 1997, pp. 16-31. 

 [L’A. examine la nouvelle édition du Willehalm établie par 
Joachim Heinzle en 1994. Au cœur de son analyse critique se 
trouve la question de savoir si Wolfram a disposé d’une véri- 
table formation de théologien comme le suppose Heinzle. 
Cette hypothèse, qui est au centre d’une vive discussion, est 
basée sur les vers 307, 1 ff. dans la Toleranzrede de Gyburg. 
L’A. réfute cette interprétation qui est à ses yeux exagérée, en 
concédant qu’en matière de théologie Wolfram avait certaine-  
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ment des connaissances plus étendues que la plupart de ses 
contemporains. Néanmoins, il met en garde contre une sures- 
timation chère à Heinzle : voir dans Wolfram un « theolo- 
gisch gebildeten und verantwortlichen Denker ». Par consé- 
quent il aurait été obligé d’exagérer l’importance de ses com- 
pétences en la matière.] 

11.  FIETZ-BECK, Martina : Dictionnaire étymologique de l’ancien 
français, Index G, Tübingen, Niemeyer, 1997, IX-237 pages. 

12. GEITH, Karl-Ernst : Das deutsche und das französische 
Rolandslied. Aspekte einer Beziehung, dans « Chanson de 
Roland » und « Rolandslied »..., pp. 59-71. 
[L’A. part de la constatation qu’au temps de Konrad, la 

traduction allemande d’une œuvre française était une chose 
exceptionnelle qui avait besoin d’explication (cf. l’épilogue du 
Rolandslied). Ce qui est encore plus remarquable, c’est le tra- 
vail de remaniement qu’a dû effectuer Konrad sur le texte 
pour l’adapter à la situation politique en Allemagne. Mises à 
part les différences dans l’arrangement des éléments du récit, 
on peut constater une orientation nette vers le destinataire du 
Rolandslied, Henri le Lion. Ainsi le Rolandslied peut être 
considéré comme une œuvre de propagande qui chante la 
gloire est les aspirations politiques de la maison guelfe.] 

13. GUTFLEISCH-ZICHE , Barbara : Zur Überlieferung des deutschen 
« Rolandsliedes ». Datierung und Lokalisierung der 
Handschriften nach ihren paläographischen und schreib- 
sprachlichen Eigenschaften, dans Z.F.D.A., 125, 1997, 
pp. 142-186. 
[L’A. propose une analyse paléographique et linguistique 

des manuscrits du Rolandslied pour retracer le réseau de leur 
diffusion. Son but est d’en tirer des indices qui parleraient en 
faveur d’un autre lieu d’origine du Rolandslied que Regens- 
burg. D’après ses recherches qui fournissent des éléments 
pour une localisation des manuscrits en Franconie et ses 
régions voisines, un lieu quelque part en Saxe serait un lieu 
de composition probable.] 

14. KJÆR, Jonna : La réception Scandinave de la « Chanson de 
Roland », dans « Chanson de Roland » und « Rolands- 
lied »..., pp. 73-76.  
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15. KRAUß, Henning : « Noblesse utérine oblige doublement ». Zur 
Ätiologie des Loherains im « Hervis de Mes », dans Litera- 
tur. Geschichte und Verstehen..., pp. 239-250. 
[L’A. examine les implications idéologiques dans Hervis de 

Mes, une chanson de geste qui traite de l’origine des Lohe- 
rains tout en étant postérieure aux autres chansons du cycle. 
Dans Hervis (le protagoniste est issu d’une mésalliance entre 
une noble et un bourgeois) le sujet de l’antagonisme entre 
natura et nutritura est développé. Bien que le père essaie de 
le « dénaturer » en imposant à Hervis la vie d’un marchand 
gagnant sa vie en « barguignant » (380), son sang lui indique 
la conduite d’un chevalier. Il le pousse même à acheter une 
jeune prisonnière qui n’est autre que Béatrice, la future 
grand-tante de Charlemagne. Ces actions lui valent le mépris 
de la famille de son père. Dans cette mise en lumière de l’im- 
possiblité de toute communication entre les couches sociales 
diverses dans une société strictement stratifiée, l’A. voit un 
concept idéologique bien net : que la natura, c.-à.-d. la 
noblesse utérine se révèle beaucoup plus forte que la nutritura 
bourgeoise, et que le gouffre qui sépare le monde des mar- 
chands de celui des nobles reste infranchissable. Le fait que 
Hervis révèle sa vraie nature noble, témoigne selon l’A. d’une 
tentative littéraire de revalorisation de la noblesse lorraine qui 
y retrouve une projection de ses aspirations et de ses idéaux. 
La réalité est bien autre : elle révèle les contraintes que subit 
une couche sociale pour subsister face aux riches marchands 
et à la monarchie française avec son pouvoir centraliste.] 

16. KRAUß, Henning : Zur Ätiologie des Rittertums in « La Che- 
valerie de Judas Macabé et de ses frères nobles » von Pieros 
du Riés (1285), dans R.Z.L.G.-C.H.L.R., 21 (3-4), 1997, 
pp. 235-251. 
[L’A. part de la constatation que, étant sans importance 

pour la formation de l’identité juive au Moyen Âge, les frères 
Maccabées persistaient dans la tradition chrétienne en tant 
que protomartyrs, héros de la foi et tyrannicides légitimés par 
Dieu. Judas Maccabée, le sauveur de la foi en un Dieu uni- 
que contre l’hellénisme militant, est promu au rang d’un des 
Neuf Preux/Nine Worthies. Gautier de Belleperche et Pieros 
du Riés l’ont choisi pour protagoniste de leurs chansons de 
geste respectives. En s’appuyant sur le témoignage de la  
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Bible, Pieros propage une nouvelle étiologie de la chevalerie : 
n’est chevalier que celui qui milite uniquement pour Dieu ; les 
nobles courtois et mondains contemporains sont des cheva- 
liers du diable. Malgré le manque de preuves directes, on 
peut supposer que l’œuvre de Pieros a dû intéresser le public 
juif de France qui pouvait y voir une mise en valeur de sa 
communauté, réduite en réalité à la condition de serfs. Le 
message de la Chevalerie de Judas Macabé et de ses nobles 
frères n’a, selon l’A., pas été adopté par ses contemporains : 
la noblesse ne s’est pas convertie à l’idéal des chevaliers de 
Dieu, les Juifs ont été expulsés de France en 1306.] 

17. KULLMANN, Dorothea : Onkel und Neffen in der französischen 
Epik des Mittelalters, dans Jahrbuch der Akademie der Wis- 
senschaften in Göttingen 1995 (1997), pp. 53-57. 
[L’A. part de la constatation que dans les chansons de 

geste il y a beaucoup plus de rapports entre oncles et neveux 
qu’il n’y en a entre pères et fils. Elle réfute les explications 
qui reposent sur le matriarcat ou — dans le cas de la Chanson 
de Roland — sur une relation incestueuse voilée. Son 
approche est basée sur les exigences structurales et dramati- 
ques de la chanson : l’importance et la tradition d’un clan 
familial, la subordination d’un jeune héros à son suzerain qui 
est renforcée et sensibilisée par l’alliance familiale.] 

18. KULLMANN, Dorothea : « Pere Jhesu ». Überlegungen zu einer 
theologisch bedenklichen Ausdrucksweise in den Chansons de 
geste, dans Literatur. Geschichte und Verstehen..., pp. 221- 
238. 
[Il n’est pas rare de rencontrer dans les chansons de geste 

des expressions comme « Jhesu le Pere » ou « nostre Pere 
Jhesu». On serait tenté d’y voir une vulgarisation ou une 
interprétation erronée de la Trinité. Cependant, l’A. essaie de 
retracer les sources de la « paternité » de « Jesu » dans diffé- 
rents textes. Dans l’Évangile, le Christ assume les traits d’un 
père spirituel et métaphorique. Dans des textes liturgiques, 
homilétiques et surtout des prières, on constate une certaine 
fréquence de ces expressions depuis l’Antiquité tardive. En ce 
qui concerne les chansons de geste par contre, l’épithète 
« pere » paraît vers la fin du XIIe siècle, et elle semble liée à 
des prières in extremis. Dans la Chanson d’Antioche et dans
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d’autres chansons de la croisade, il est aussi question de ven- 
ger Jésus, père de tous les chrétiens. Si on tient compte du 
renforcement des liens féodaux surtout entre les membres 
d’un clan familial, il paraît que l’idée de venger le parricide 
du Christ ait été utilisée comme concept idéologique de la 
propagande pour la croisade.] 

19. LIEBERTZ-GRÜN , Ursula : Das trauernde Geschlecht. Kriege- 
rische Männlichkeit und Weiblichkeit im « Willehalm » Wolf- 
rams von Eschenbach, dans G.R.M., 46, 1996, pp. 389-405. 
[L’A. essaie de retracer les concepts prédominants dans 

Willehalm, l’idéologie de la croisade et l’amour courtois qui 
structurent le récit. La tension inhérente au récit est surtout 
due à l’image ambiguë du guerrier et du conquérant. L’A. 
laisse au lecteur le choix de tirer ses propres conclusions de 
ces incohérences.] 

20. MARZO-WILHELM , Eric : Zur Datierung des « Poema de Fer- 
nán González », dans R.Z.L.G./C.H.L.R, 21 (1-2), 1997, 
pp. 1-28. 
[L’A. part de la constatation que deux variantes de data- 

tion sont actuellement en cours. L’une (1250) et l’autre (1275) 
sont fondées sur des références à des événements historiques 
que semble fournir le texte. Les allusions aux comtes de Poi- 
tou et de Toulouse et à la sixième croisade sont généralement 
reconnues comme arguments plaidant en faveur de la pre- 
mière date. Cependant, l’A. exprime ses doutes et propose 
une autre explication de ces références qui rend plus plausible 
la deuxième date. Il s’agit de références à une tribu berbère, 
au conflit entre la France et la Navarre lors du règne de Phi- 
lippe III le Hardi qui expliqueraient aussi la tendance géné- 
rale à la francophobie dans le Poema, et à l’esprit de croisade 
qui s’accentue en Castille vers 1275-76, surtout à cause de 
l’arrivée des armées marinides.] 

21.  MERTENS, Volker : Religiöse Identität in der mittelhochdeut- 
schen Kreuzzugsepik (Pfaffe Konrad : « Rolandslied », 
Wolfram von Eschenbach : « Willehalm »), dans « Chanson 
de Roland » und « Rolandslied »..., pp. 77-86. 
[Entre les deux chansons de geste il y a des différences 

remarquables concernant la question de l’identité religieuse. 
D’abord, dans le Rolandslied, cette identité est caractérisée 
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par l’affirmation d’une harmonie universelle, dans le Wille- 
halm par sa mise en question. Ensuite, en ce qui concerne 
l’opposition entre l’individu et la collectivité, elle est au degré 
zéro dans le Rolandslied, tandis que dans le Willehalm une 
tension est perceptible qui pourtant ne mène pas à la rupture 
entre les représentants des différents groupes de nobles. 
Enfin, c’est seulement dans le Willehalm que l’antagonisme 
entre le comportement religieux et l’action politique est mis 
en relief. En guise d’explication à ces phénomènes, l’A. pro- 
pose une interprétation qui tient compte des différentes 
conditions historiques et culturelles qui auraient exercé une 
influence sur la genèse des deux textes.] 

22. MOSER, Marc : Konfliktaustragung, und -entwicklung im 
« Rolandslied », dans « Chanson de Roland » und « Rolands- 
lied »..., pp. 87-91. 
[L’interprétation du conflit entre Roland et Ganelon 

repose sur l’analyse des rapports de parenté qui semble, selon 
l’A., forgée sur le modèle biblique de Caïn et Abel. Dans le 
contexte de l’idéologie des croisades, Ganelon accuse aussi les 
traits de Judas et sa trahison est vue comme autorisée par la 
volonté de Dieu, à laquelle tous les chevaliers doivent se sou- 
mettre.] 

23. PASTRÉ, Jean-Marc : Roland et Ganelon : le péché du guerrier 
dans la chanson française et dans le « Rolandslied », dans 
« Chanson de Roland » und « Rolandslied »..., pp. 93-116. 
[Le « péché du guerrier », selon l’A., c’est le déshonneur du 

guerrier, le manque de hardiesse, la couardise. Le Roland de 
la Chanson comme celui du Rolandslied ne le connaît qu’en 
termes négatifs et d’absence. Ganelon par contre est le 
modèle exemplaire de la lâcheté, mais surtout de l’appât de 
l’or qui le rend vil. Mis à part ces grands traits, il subsiste la 
question d’autres péchés — celui de l’orgueil (Roland), de 
l’inceste (Charlemagne) — et des valeurs apparemment négli- 
gées comme la paix ou la protection de sa famille (Ganelon).] 

24. SKÅRUP, Povl : Xavier Marmier, et ukendt fœrøsk visehånds- 
krift og visen « Aligast », dans Vergleichende germanische 
Philologie und Skandinavistik. Festschrift für Otmar Wer- 
ner. Herausgegeben von Thomas BIRKMANN, Heinz KLIN- 
GENBERG, Damaris NÜBLING und Elke RONNEBERGEER-  
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SIBOLD, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1997, pp. 263- 
274. 
[Lors de sa visite aux îles Féroé, Xavier Marmier, écrivain 

et traducteur français, reçut du pasteur J.H. Schrøter un 
manuscrit contenant quelques ballades feroïennes, qu’il tra- 
duisit en français. Une de ces ballades, Aligast, raconte l’his- 
toire de la Chanson de Basin, chanson de geste française per- 
due, de Karel ende Elegast, poème épique néerlandais, et de 
plusieurs autres textes. Cette ballade est publiée ici dans la 
traduction de Marmier et dans les versions féroïennes 
connues. Finalement est discuté le rapport entre la ballade 
féroïenne et les autres rédactions de la même histoire.] 

25. STÄDTLER, Thomas : Dictionnaire étymologique de l’ancien 
français, Faszikel H1, Tübingen, Niemeyer, 1997, col. 188. 

26. STEVANOVITCH, Colette : La traduction moyen-anglaise de la 
« Chanson de Roland », dans « Chanson de Roland » und 
« Rolandslied»..., pp. 117-126. 
[L’A. analyse les rapports entre la Chanson de Roland du 

manuscrit d’Oxford et le Song of Roland. Elle met l’accent 
sur les remaniements en faveur d’un plus grand succès auprès 
du public : l’auteur du Song procède à coups d’épisodes forts, 
sans trop se soucier des contradictions, il noircit Ganelon, il 
fait pleurer Roland (et non seulement Charlemagne) et il 
multiplie les appels aux combats. Pour conclure, l’A. constate 
que le Song of Roland est une œuvre très inférieure à son 
modèle.] 

27. SUARD François : La « Prise de Saragosse », but ou prétexte 
de la « Chanson de Roland » ?, dans « Chanson de Roland » 
und «Rolandslied»..., pp. 127-136. 
[L’importance de Saragosse s’explique facilement par son 

rôle comme but dernier de l’expédition de Charlemagne. Dès 
les premières laisses, elle constitue tout un programme narra- 
tif : la fin de Saragosse et de son maître Marsile, le roi d’Es- 
pagne, est indispensable pour le succès de la campagne et le 
retour des Français. Sur le plan symbolique, la ville est un 
miroir du camp de Charlemagne, la civitas diaboli qui semble 
inexpugnable. Dans cette interprétation, la trahison de Gane- 
lon semble encore plus importante. Mais Saragosse succom- 
bera, il ne restera rien qui puisse témoigner de la fausse  
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créance, elle ne sera plus rien d’autre qu’une ville fantôme. 
La fin de la Chanson de Roland se déroule dans une autre 
ville prestigieuse, au siège impérial d’Aix-la-Chapelle, qui est 
décrit comme le centre de la justice royale et de la spiritualité 
chrétienne.] 

28. VAN DIJK, Hans : Le « Roelantslied » moyen néerlandais et ses 
relations avec la «Chanson de Roland» et le « Rolands- 
lied», dans «Chanson de Roland» und « Rolandslied »..., 
pp. 137-144. 
[L’A. constate une forte ressemblance entre les textes néer- 

landais et allemand. Bien que rien ne suggère une relation 
directe entre la traduction allemande et son pendant néerlan- 
dais, les deux textes « du nord » semblent imprégnés du 
même esprit de christianisation.] 

29. WACHINGER, Burghart : Schichten der Ethik in Wolframs 
 « Willehalm», dans Alte Welten — neue Welten..., pp. 51- 

58. 
[L’A. propose de fournir des éléments supplémentaires 

pour répondre à la question débattue de savoir si le Wille- 
halm est une œuvre contre l’esprit des croisades ou le 
contraire. Il nie une prise de position consciente de la part de 
Wolfram tout en concédant que sa manière de présenter les 
normes et les valeurs prédominantes pourrait impliquer une 
certaine distanciation vis-à-vis de son esprit belliciste qui per- 
mettrait au public de voir les événements historiques sous un 
angle nouveau et de changer ses attitudes envers les croi- 
sades.] 

30.  ZINK, Michel : Renouart et Perceval. Le tinel et le javelot, 
dans Literatur. Geschichte und Verstehen..., pp. 277-286. 

[L’A. part de la constatation que le rapprochement entre 
Renouart et Perceval paraît à la fois trop évident et trop loin- 
tain. Le premier jugement est basé sur les caractéristiques 
communes aux deux personnages : l’innocent sauvage mal 
vêtu, ignorant de la chevalerie et des armes, qui devient à la 
fin un chevalier exemplaire. Néanmoins, l’A. constate aussi 
des contrastes sousjacents comme dans le cas du mélange 
bizarre des tenues que revêtent les deux héros. Le trait le plus 
remarquable dans ces comparaisons consiste, selon l’A., dans 
le maniement de différentes armes qui témoignent de l’acces-
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sion des deux héros au monde chevaleresque. Au début de 
leur « apprentissage », ils se servent d’armes incongrues, 
démodées et censées êtres les attributs du sauvage : le tinel et 
le javelot. A la fin, ils seront capables de pratiquer une tech- 
nique moderne qui est celle du maniement de la lance. Cepen- 
dant, il y a toujours une différence au cœur de cette symétrie : 
tandis que Perceval échange le javelot contre la lance, 
Renouait apprend à utiliser son tinel comme une lance.] 

COMPTES RENDUS 

31. FASSÒ Andrea (éd.) : La « Canzone di Guglielmo », Parma, 
Pratiche Editrice, 1995 (Biblioteca Medievale, 47), 
360 pages. 
C.R. de D. Kullmann, dans R.F., 109, 3-4, 1997, pp. 541- 

543. 
32.  GROSSE, Max : Das Buch im Roman. Studien zu Buchverweis 

und Autoritätszitat in altfranzösischen Texten, München, 
Fink, 1994, 307 pages. 
C.R. de A. Arens, dans A.S.N.S.L., 234 (1), 1997, pp. 190- 

194. 
33.  MILLET, Victor : Waltarius-Gaiferos. Über den Ursprung des 

Waltharsage und ihre Beziehung zur Romanze von Gaiferos 
und zur Ballade von Escriveta, Frankfurt a.M., Berlin, 
Bern, New York, Paris, Wien, Peter Lang, 1992 (Euro- 
päische Hochschulschriften. Reihe XVII : Vergleichende 
Literaturwissenschaft, 67), 386 pages. 
C.R. de M. Heintze, dans Mittellateinisches Jahrbuch, 32 

(1), 1997, pp. 136-141. 
34.  WOLF, Alois : Heldensage und Epos. Zur Konstitution einer 

mittelalterlichen volkssprachlichen Gattung im Spannungs- 
feld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Tübingen, Narr, 
1995 (Script Oralia 68). 
C.R. de G. Lohse, dans Beiträge zur Namensforschung, 32, 

1997, pp. 139-140. 
— V. Millet, dans Z.F.D.Ph., 116 (3), 1997, pp. 442-445.
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BELGIQUE 

TEXTES, ÉDITIONS, MANUSCRITS, 
TRADUCTIONS 

35. GRABOÏS, Arieh : La bibliothèque du noble d’Outremer à Acre 
dans la seconde moitié du XIIe siècle, dans M.A., 103, 1997, 
pp. 53-66. 
[L’article s’efforce de reconstituer, par l’étude des manus- 

crits originaires d’Acre, la classification des fonds d’une 
bibliothèque typique du noble d’Outremer. Des cinq groupes 
thématiques — livres sacrés, traductions d’œuvres classiques, 
manuels juridiques, compilations historiques, chansons de 
geste et romans — seul le dernier intéressera le lecteur : il 
s’agit d’œuvres directement liées à la matière des croisades ou 
d’œuvres copiées ou collectées comme sources des compila- 
tions historiques. On retiendra La Conquête de Jérusalem, les 
Gestes de Godefroi de Bouillon. Le but principal est, grâce à 
la prise en compte de ces collections, de « dévoiler les deux 
tendances contradictoires qui ont caractérisé [la bibliothèque 
du noble de l’Orient latin au XIIIe siècle] : d’une part, son 
appartenance à la culture de l’Occident européen (...), d’autre 
part, son insistance à proclamer des liens spirituels avec l’An- 
tiquité biblique et classique (...) » (p. 166).] 

ÉTUDES CRITIQUES 

36. AA.VV. PORTMAN, K., VERBEKE, W., WELLAERT, F. (éds) : 
Tegendraads genot : opstellen over de kwaliteit van middel- 
eeuwse teksten, Leuven, Peeters, 1996, XVI-204 pages. 
[Continue, entre autres, l’article de P. Wackers sur les Vier 

Heemskinderen. ]
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37  AA.VV. : Studium et Museum. Mélanges Edouard Remou- 
champs. Folklore, Ethnographie, Ethnologie linguistique, 
Littérature populaire, Histoire, Arts et Société, Muséologie : 
vol. II, Liège, Édition du Musée de la vie Wallonne, 1996. 

38. GUIDOT, Bernard : La géographie de l’imaginaire dans 
« Renaut de Montauban », dans M.A., 103, 1997, pp. 507- 
526. 
[L’A. se propose de se livrer à une approche essentielle- 

ment littéraire du texte du manuscrit Douce conservé à la 
Bodléienne et édité par J. Thomas (Genève, Droz, 1989, 
TLF, 371), s’interrogeant d’abord sur le cadre narratif (un 
cadre narratif à géographie variable, pp. 509-514), en repé- 
rant les itinéraires ou les lieux des principales péripéties, en 
France et à l’étranger, pour dégager un géographie imagi- 
naire, ponctuée de touches de vraisemblance dans une impré- 
cision, un reflet du temps. Les « caractéristiques de la géogra- 
phie épique» (pp. 514-510) donnent à voir un cadre spatio- 
temporel conventionnel, mais aussi des notations épurées en 
harmonie avec les « tournants narratifs importants », en pri- 
vilégiant des pôles comme la forêt, le perron, l’arbre, le 
marbre, voire le palais. 

Les décors dégagés sont ensuite interprétés (La signification 
de la géographie épique dans « Renaut de Montauban », 
pp. 519-526). On signalera une tendance à l’idéalisation atta- 
chée au décor castral comme pour Montauban ou Aigre- 
mont, accompagnée d’un intérêt pour la population et sur- 
tout pour les commerçants, dessinant une sorte de société 
idéale. L’idéalisation s’arrête aussi à la plaine de Valcolor, 
dont le caractère désertique traduit le dénuement spirituel et 
« renvoie à l’idée de trahison ». La géographie de l’imaginaire 
reflète le « paysage intérieur des protagonistes » (cas de Mau- 
gis dans son ermitage ou des frères en Ardenne ou à Montes- 
sor).] 

39. JANSSENS, J. : De Middeleeuwen zijn anders. Cultuur en litera- 
tuur van de XIIde tot de XVde eeuw, Leuven, Davidsfond, 
1993 (Historische Reeks, 112), 227 pages.  

 [Dans ce livre, l’A. attire l’attention (entre autres) sur l’in- 
tertextualité de Karel ende Elegast et la symbolique de la 
forêt.]  
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40. NEUBAUER-BRUCK, Christiane : « Renaut de Montauban » sei- 
gneur de Tremoigne. Mise en question de l’identification du 
Tremoigne légendaire avec la ville de Dortmund, dans Stu- 
dium et Museum. Mélanges Edouard Remouchamps, vol. II, 
pp. 467-480. 
[Considérations mettant en doute l’identification du Tre- 

moigne de la geste avec la ville de Dortmund. Le Tremoigne 
de la légende serait un Tremonia Leodiensis, c’est-à-dire Ter- 
mogne, « aujourd’huy dépendance de la commune de Celles, 
près de Waremme » (p. 470). Cette proposition repose sur des 
données historiques, légendaires, géographiques.] 

41. STORMS, Colette : La fin de Marsile dans le « Roland » d’Ox- 
ford, dans AA.VV. : Passion de lecture pour Pierre Yerles, 
publiés sus la direction de COLLÉS, Luc, DEZUTTER, Olivier, 
DUFAYS, Jean-Louis, LITS, Marc, RONVEAUX, Christophe, 
SOHIER, Francine, Bruxelles, Didier Hatier, 1997 (Collec- 
tion Séquences), pp. 15-17. 
[À la suite d’extraits de la fin de Marsile dans le poème 

d’Oxford cités en avant-propos (pp. 11-14), l’A. présente une 
lecture de la mort du roi d’Espagne. Elle traite de la blessure 
infamante de Marsile — la main droite tranchée par 
Roland — événement symbolique qui entraîne des « consé- 
quences multiples et catastrophiques » pour le guerrier, pour 
les époux, voire pour les idoles païennes qui annoncent la fin 
de l’exercice de la royauté. Une fois rendu à Baligant le gant 
que Marsile devait porter sur sa dextre, l’Espagne passe sous 
l’autorité de l’émir. Baligant mort, Marsile « adopte la pos- 
ture du désespéré qui sait qu’il va mourir ».] 

42. SCHMITZ, Wolfgang : L’histoire des Quatre Fils Aymon et le 
culte de saint Renaut en Rhénanie et en Westphalie, dans 
Studium et Museum. Mélanges Édouard Remouchamps : 
vol. II, pp. 485-497. 
[Série de réflexions portant sur des témoignages depuis le 

Moyen Âge jusqu’à nos jours à propos de l’« épisode rhé- 
nan » et la « sanctification de Renaut » dans l’histoire des 
Quatre Fils Aymon. 

L’attention de l’A. se porte d’abord sur Cologne. Dans 
toutes les versions, Cologne est le lieu où la chanson de geste 
passe à la légende historiographique. C’est à Cologne qu’ap-
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paraît pour la première fois l’histoire en version allemande, 
proche du Renout van Montalbaen en moyen néerlandais. 
C’est encore à Cologne que le culte de saint Remacle a acquis 
de l’essor au XVe et au XVIe siècle. 

Dortmund est pour sa part l’un des nombreux lieux d’ac- 
tion ; ce sera le cas tout particulièrement pour le remaniement 
(28392 vers rimés) de la seconde moitié du XIVe siècle. 
D’autre part, le culte de Renaut en Westphalie, en particuler 
à la Reinoldi-Kirche, est retracé : objets, reliques, châsse 
d’argent doré (1324), statue de Renaut (1300).] 

43.  WACKERS, Paul : De historie van den vier Heemskinderen (titre 
non exact), dans Tegendraads genot, pp. 161-171. 
[Dans cet article, L’A. donne un exposé sur la mort de 

Beyaert, le cheval celèbre des quatre fils Aymon dans le 
roman en prose De historie van den vier Heemskinderen. Il 
essaie d’expliquer les attitudes et les réactions des person- 
nages les plus importants (Charlemagne et les quatre frères) 
durant l’agonie du cheval héroïque.]. 

COMPTES RENDUS 
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ÉTATS-UNIS — CANADA 

TEXTES, ÉDITIONS, MANUSCRITS, TRADUCTIONS 

54.  DYER, Nancy Joe (éd.) : El « Mio Cid » del taller alfonsí. Edi- 
ción crítica, Newark, DE, Juan de la Cuesta, 1995, IX- 
237 pages. 
[L’A. reproduce los pasajes de la Crónica de Veinte Reyes, 

(CVR) (ms J) derivados de una fuente perdida pero similar 
al manuscrito del Mio Cid. L’A. incluye las variantes de 
todos los manuscritos de la CVR (inclusive S) y los trozos de 
la Primera Crónica General (mss E2C y F) inspirados en el 
Mio Cid. Emplea un sistema extenso de notación para indicar 
las fuentes de los trozos cronísticos como : 1) épicas, (9 sub- 
categorías (41), 2) no épicas, (5 subcategorías (42), 3) desco- 
nocidas, (10 subcategorías (43)]. 

55.  MARCEL, Jean : La « Chanson de Roland » : version moderne 
en prose, Outremon, Québec, Lanctôt, 1996, 144 pages. 

ÉTUDES CRITIQUES 

56.  AA.VV. : CASPI, Mishael M. (éd.) : Oral Tradition and Hispa- 
nic Literature. Essays in Honour of Samuel G. Armistead, 
New York, Garland Publishing, Inc, 1995 (The Albert 
Bates Lord Studies in Oral Tradition, 15), XXII- 647 pages. 

57.  AA.VV. : VAQUERO, Mercedes, DEYERMOND , Alan (éds) : Stu- 
dies on Medieval Spanish Literature in Honour of Charles F. 
Fraker, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 
1995, XVIII-287 pages.  
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58.  ALLAIRE, Gloria : The « Spain » Cycle in Italy : the Case for 
a « Seconda Spagna » by Andrea da Barberino, dans Oli- 
fant, 19 (1-2), 1994-1995, pp. 5-18. 
[Après un examen des preuves codicologiques, l’analyse des 

similitudes textuelles internes, des motifs, des expressions et 
du lexique, l’A. propose que la version médite en prose tos- 
cane d’Anséis de Carthage, ms. II.I.15 de la Bibliothèque 
nationale de Florence, ait été composée par Andrea da Bar- 
berino. Or ce texte en prose traite des mêmes événements que 
ceux contenus dans un manuscrit perdu de la Seconda Spagna 
provenant de la Bibliothèque Albani de Rome ; ce fait semble 
confirmer les hypothèses émises par des érudits précédents 
selon lesquelles c’est le même auteur qui a composé la Prima 
Spagna, également contenue dans le ms. Albani perdu.] 

59.  BIOW, Douglas : Mirabile dictu : representations of the marve- 
lous in medieval and Renaissance epic, Ann Arbor, U. of 
Mich. Press, 1996. 

60.  BRASSEUR, Annette : Les manuscrits de la « Chanson des 
Saisnes », dans Olifant, 19 (1-2), 1994-1995, pp. 57-99. 
[L’A. fournit une description détaillée, avec des échantil- 

lons de reproductions photographiques, de quatre textes de la 
Chanson des Saisnes, identifiés comme suit : A, Paris, Biblio- 
thèque de l’Arsenal, 3142 (ancien B.L.F. 17 S) ; R, Paris, 
Bibliothèque nationale, fr. 368 (ancien 6985 de la Bibliothè- 
que du Roi) ; L, Cologny-Genève, Fondation Martin Bod- 
mer, Cod. Bodmer 40 (ancien 13555 de la Collection Phil- 
lips); T, Turin, Bibliothèque de l’Université (aujourd’hui 
Bibliothèque nationale), LV44 (ancien K 1 35), fr. 148.] 

61.  CAMPBELL, Kimberlee A. : Commemorative Formulae in the 
« Geste des Loherens », dans Olifant, 19 (1-2), 1994-1995, 
pp. 101-112. 
[L’A. examine les formules commémoratives de la Geste 

des Lorrains en ancien français qui renvoient à des personnes 
ou à des événements provenant d’autres récits du cycle. L’A. 
conclut que la répétition inhérente à l’usage de ces formules 
présente un moyen pour l’auditoire de parvenir à une défini- 
tion de l’être dans le temps.]  
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62.  CATALÁN, Diego : El « Mio Cid » y su intencionalidad histó- 
rica, dans Oral Tradition..., pp. 111-162. 
[El Autor recalca el valor del enfoque interdisciplinario de 

Menéndez Pidal ; también recrea el punto de vista del narra- 
dor del Mio Cid, resaltando los elementos ficticios como indi- 
cadores de sus objectivos políticos. La inclusión del conde de 
Barcelona en la humillación sufrida por los nobles terrate- 
nientes lleva a pensar en un reflejo de tensiones sociales más 
que una simple rivalidad regional como explicación de la ani- 
mosidad entre los castellanos del Cid y el bando de Carrión, 
idea que se refleja en las revueltas de los caballeros villanos 
y sus aliados « ruanos » de la Extremadura soriana y sego- 
viana en el segundo decenio del siglo XII. El A. propone el 
matrimonio del nieto del Cid, García Ramírez de Navarra, 
con la hija bastarda de Alfonso VII, Urraca (junio 19, 1144), 
como catalizador del tono celebratorio de los versos finales 
del poema, fecha que se hace más plausible por la referencia 
en el Carmen de expugnatione Almariae urbis (c. 1149) al Meo 
Cidi como objeto de cantos épicos.] 

63.  DE STEPHANO, Mark Thomas : Feudal Relations in the 
« Poema de mio Cid », dans Comparative Perspectives in 
Medieval Spanish and French Epic, DA9609864, Har- 
vard U, (Dissertation Abstracts International, 56 (12), 
4794A-4795A, 1995, Ann Arbor, MI.) 

64.  ESPÓSITO, Anthony P. : Counts and Beards : The Duality of 
Signification in the « Poema de Mio Cid », dans Studies..., 
pp. 119-128. 
[L’A. réexamine les vocables comde/cuemde et barba à la 

lumière de la division du poème entre Gesta et Razón opérée 
par Garci Gómez (1975). Il conclut que, dans la Gesta, 
l’usage de ces mots est représentatif tandis qu’il est symboli- 
que dans la Razón : dualité suggestive du castillan pré-litté- 
raire.] 

65.  EVANS, Carol Anne : The Development of the Roles of the 
Male Vassal and the Female Protagonist in Spanish Epic 
Ballads, DA9534777, Austin, U. of Texas, 1995 (Disserta- 
tion Abstracts International, 56 (6) 2258A), 1995, Ann 
Arbor, MI.)  
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66.  GERLI, E. Michael : Liminal Junctures : Courtly Codes in the 
« Cantar de Mio Cid », dans Oral Tradition..., pp. 257-270. 
[L’A. identifie des éléments imaginaires dans le Cid et 

conclut que leur présence souligne la familiarité du poète 
avec la culture courtoise, spécialement avec le roman chevale- 
resque du XIIe siècle finissant. Les exemples concernent la 
conception de l’exotisme, le goût pour l’apparat et la couleur, 
la connaissance du raffinement social dans le second cantar ; 
la courtoisie d’Abengalbón (262) et le paysage emblématique 
de Corpes dans le troisième (265).] 

67. GONZÁLEZ, Cristina : El conflicto entre el héroe y el rey en el 
« Poema de mio Cid » y en el « Libro del Cavalier o Zifar », 
dans Studies..., pp. 173-182. 
[El A. observa que el Mio Cid y el Zifar presentan los mis- 

mos dos cuentos folklóricos, el del hombre probado por el 
hado, el del matador de dragones, estructurándolos de modo 
atípico para sus respectivos géneros. Otros elementos com- 
partidos son el sentido del humor, el estilo realista, la termi- 
nología legal y el espíritu burgués, atribuidos por él a la per- 
sonalidad de los presuntos autores de estas obras, Per Abbat 
y Ferrán Martínez, « escribanos de clase media que escriben 
obras que reflejan sus aspiraciones » (p. 180).] 

68. GORNALL, John : Two more cases of doubel narration in the 
« Cantar de mio Cid », dans La Corónica, 25 (1), 1996, 
pp. 85-92. 
[L’A. trouve deux cas de narration double qui sont passés 

inaperçus dans le Poema. Chaque occurrence contient la des- 
cription d’une situation suivie par une répétition, avec de 
légères différences, qui crée une rupture dans le progrès chro- 
nologique de l’histoire. Le premier cas de narration double se 
trouve dans la description des neufs jours de grâce que le roi 
accorde au Cid avant son exil (vv. 415-426). L’A. trouve que 
les vers 427-438 racontent de nouveau les mêmes événements, 
mais, d’une façon différente. L’autre cas consiste en les pré- 
paratifs des filles du Cid sur le point de quitter Valence 
(vv. 2618-2633 et 2634-2645). L’A. attribue ce procédé à une 
technique narrative et artistique bien connue à l’époque.] 

69.  JACKSON-LAUFER, Guida M. : Encyclopedia of literary epics, 
Santa Barbara, ABC-CLIO, 1996.  
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70.  KROW-LUCAL Martha G. : The Jezebel paradigm : Construc- 
tion of an Image for Doña Lambra and Doña Urraca, dans 
Oral Tradition..., pp. 353-383. 
[L’A. affirme que la représentation de doña Lambra dans 

les Siete Infantes n’est pas fondée sur un fait historique, mais 
sur la représentation d’une protagoniste féminine de même 
mentalité, comme Lilith, la première épouse d’Adam dans la 
tradition juive, Kriemhild et Brunhild du Nibelungenlied et 
Jézabel, la princesse de Tyr, dans l’Ancien testament. Un 
autre parallèle est établi entre Jézabel et Urraca, dont les 
plaintes au chevet de son frère mort gagnent en importance 
dans les chroniques en prose successives et dans le romancero. 
On peut relever un processus identique quant au rôle d’Ur- 
raca dans le meurtre de son frère, Sanche II, et dans sa rela- 
tion incestueuse avec un autre de ses frères, Alphonse VI. 
Cette représentation reflète une femme énergique qui s’efforce 
d’usurper les « prérogatives du mâle (...) jusqu’à l’abomina- 
tion la plus profonde et la plus complète ».] 

71.  LACARRA, María Eugenia : La representación del re Alfonso 
en el « Poema de mio Cid » desde la ira regia hasta el perdón 
real, dans Studies..., pp. 183-95. 
[La A. estudia la relación en el poema entre el rey Alfon- 

so VI y el Cid a la luz de las disposiciones legales del Fuero 
viejo de Castilla y de Las siete partidas de Alfonso X (1263). 
La A. concluye que la conducta de los dos es paradigmática 
y que otras interpretaciones son anacrónicas.] 

72.  MICKEL, Emanuel J., Jr. : « The Council Scene in the Oxford 
Roland », dans Olifant 19 (1-2), 1994-1995, pp. 113-120. 
[L’A. analyse la scène du conseil dans la Chanson de 

Roland, durant laquelle les Francs examinent l’offre de capi- 
tulation des sarrasins. En se plaçant dans la perspective de la 
réaction du lecteur, l’A. met en parallèle un passage contenu 
dans le dixième livre de l’« Histoire ecclésiastique » d’Orderic 
Vital (c. 1135) et le considère comme évocateur de la réponse 
appropriée d’un noble européen face au conseil discutable du 
Duc Naimes.] 

73.  MORGAN, Leslie Z. : «Berta ai piedi grandi» : Historical 
Figure and Literary Symbol, dans Olifant, 19 (1-2), 1994- 
1995, pp. 37-56.  
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[L’A. met en lumière l’intrigue, unique en son genre, de la 
version franco-italienne de l’histoire de Berthe, contenue dans 
le ms. français 13 de la Marciana, qui est probablement de la 
première moitié du XIVe siècle. L’A. explique pourquoi le 
contexte nécessaire pour comprendre cette histoire, c’est Ron- 
cevaux et le rôle joué par le grand pied de Berthe et d’autres 
difformités, symboles de péché, pour donner des leçons 
concernant les maux causés par un comportement inappro- 
prié.] 

74.  MORI, Masaki : Epic grandeur : towards a comparative poetics 
of the epic, Albany, SUNY Press, 1997. 

75.  PICHERIT, Jean-Louis : Chronologie et temps dans la chanson 
d’aventures, dans Olifant, 19 (1-2), 1994-1995, pp. 19-36. 
[L’A. analyse le traitement du temps dans deux poèmes du 

XIVe siècle, Tristan de Nanteuil et Lion de Bourges, qui font 
référence aux « chansons d’aventures ». Les conceptions dif- 
fèrent dans les deux œuvres : dans la première, elles sont 
« amenées de façon automatique et ne dénotent pas une 
conception dynamique du temps », tandis que dans l’autre, la 
« conception dynamique du temps permet même d’ébaucher 
un calendrier assez satisfaisant» (p. 34).] 

76.  SMITH, Colin R. : « Miran Valençia commo yalze la çibdad », 
dans La Corónica, 24 (2), 1996, pp. 154-165. 
[L’A. considère les vers qui décrivent la cime de la citadelle 

de Valence (vv. 1610-1617) comme un passage unique dans le 
Poema. Il attribue cette description et d’autres détails à des 
sources littéraires telles que Berte aus grans piés et l'Historia 
Roderici. Enfin, il examine l’étude de Horrent sur la géogra- 
phie du Cid et conclut que « le poète avait beaucoup voyagé 
et qu’il connaissait bien Toledo, Burgos, le Val du Jalón et 
Cardeña ».] 

77.  THOMPSON, Billy Bussell : Chivalric Transformations of the 
Cid, dans Studies..., pp. 259-264. 
[L’A. décrit quelque 21 embellissements dans la légende 

rimée du Cid de Diego Ximénez Ayllón, soit 646 vers sous le 
titre raccourci de Los famosos y heroycos hechos del invencible 
y esforçcado cavallero, honra y flor de las Españas, el Cid Ruiz 
Diaz de Bivar.]  
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78.  TRETIAKOVA, Nina Semionovna : Typological paralells in the 
« Slovo o polku Igoreveci » and the « Cantar de mio Cid », 
in Russian, SUNY at Stone Brook, Thèse, 238 pages. 

79.  VAQUERO, Mercedes : « La Leyenda de Cardeña » enfrentada 
a diferentes tradiciones carolingias, dans Studies..., pp. 265- 
283. 
[La A. estudia la relación entre Carlomagno y Santiago en 

la Crónica del Pseudo-Turpín (c. 1170) como modelo de la 
unión del íntimo de Cristo con el Cid en la Leyenda de Car- 
deña (c. 1272). Cita las dificultades económicas de los prime- 
ros decenios del siglo XII como inspiración para la creación 
del culto cidiano en el monasterio de San Pedro de Cardeña.] 

80.  WEBBER, Ruth House : Jimena's Prayer in the « Cantar de 
Mio Cid », dans Oral Tradition..., pp. 619-647. 
[L’A. examine les origines et le développement des prières 

bibliques par le biais d’un commentaire suivi consacré à la 
prière de Chimène. Il conclut qu’elle n’est pas fondée sur un 
modèle spécifique français. Les diverses anomalies stylistiques 
de la laisse 18 lui sont propres : la longueur, la diversité des 
assonances, et la préférence marquée pour les substantifs 
comme mots placés à la rime. Suivant Menéndez Pidal, l’A. 
conclut que la prière de Chimène est en désaccord avec ce qui 
l’entoure et émet l’hypothèse qu’à l’origine, il n’y avait pas de 
« verbalisation », mais simplement une description de Chi- 
mène en prière constituée par les vers 327-329 et 367-368, 
semblables aux vers 51-54 (p. 640).] 

COMPTES RENDUS 

81.  AA.VV. : BABBI, A.M., PIOLETTI, A., RIZZO, F., STEVANO- 
NI, N. (éds) : Medioevo romanzo e orientale : testi e prospet- 
tive storiografiche. Colloquio Internazionale, Verona, 4- 
6 aprile 1990, Messina, Rubbettino, XIII-356 pages. 
C.R. de G. Allaire, dans Olifant, 19 (1-2), 1994-1995, 
 pp. 131-137. 

82.  AA.VV. : KOOPER, E. (éd.) : Medieval Dutch Literature in its 
European Context, Cambridge, Cambridge UP, 1994  
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(Cambridge Studies in Medieval Literature, 21), XV- 
327 pages. 
C.R. de S. Murk-Jansen, dans Spec., 71, 1996 (3), 1996, 

pp. 727-728. 

83.  AA.VV. : PICKENS, Rupert T., (éd.) : Studies in Honour of 
Hans-Erich Keller. Medieval French and Occitan Literature 
and Romance Linguistics, Kalamazoo, MI, Western Michi- 
gan University, 1993, Medieval Institute Publications, 
XXVII-540 pages. 
C.R. de P. Beekman Taylor, dans Romance Quarterly, 42 

(4), 1995, pp. 235-236. 

84.  AA.VV. PORTMAN, K., VERBEKE, W., WILLAERT, F. (éds) : 
Tegendraads genot : opstellen over de kwaliteit van middel- 
eeuwse teksten, Leuven, Peeters, 1996, XVI-204 pages. 
C.R. dans Spec., 72 (1), 1997, p. 255 (note brève). 

85.  DEMBOWSKI, Peter F. (éd.) : « Jourdain de Blaye » (Jourdains 
de Blavies), chanson de geste, Paris, Honoré Champion, 
1991 (Classiques français du Moyen Âge, 112), XXVI- 
161 pages. 
C.R. de W. W. Kibler, dans R. Phil., 49 (1), 1995-1996, 

pp. 111-113. 

86.  HARNEY, Michael, : Kinship and Polity in the « Poema de Mio 
Cid », West Lafayette, IN, Purdue University Press, X- 
285 pages. 
C.R. de St. D. Kirby, dans Romance Quarterly, 42 (4), 

1995, pp. 244-245.  

87.  HERBIN, Jean-Charles (éd.) : « Hervis de Mes », chanson de 
geste anonyme (début du XIIIe siècle), Genève, Droz, 1992 
(Textes littéraires français, 414), XCII-849 pages. 
C.R. de W.W. Kibler, dans R. Phil., 48 (3), 1994-1995, 

pp. 302-306. 

88.  KELLER, Hans-Erich (éd.) : Jehan Bagnyon. L’« Histoire de 
Charlemagne (parfois dite « Roman de Fierabras ») », 
Genève, Droz, 1992 (Textes littéraires français, 413), XLIX- 
325 pages.  
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C.R. de J.-L. Picherit, dans R. Phil., 49 (1), 1995-1996, 
 pp. 105-106. 

89.  MARTÍNEZ, H. Salvador (éd.) : Poema de Fernán González, 
Madrid, Espasa-Calpe, 177 pages. 
C.R. de M. Bailey, dans H. Rev., 63 (1), 1995, pp. 79-80. 

90.  SPEICH, Johann Heinrich (éd.) : La « Destruction de Rome » 
(d’après le ms. de Hanovre IV, 578), Bern, Frankfurt, New 
York, Paris, Peter Lang, 1988 (Publications Universitaires 
Européennes, série XIII. Langue et littérature françaises, 
135), 368 pages. 
C.R. de G.S. Burgess, dans Olifant, 19 (1-2), 1994-1995, 

pp. 121-122. 
91.  SPIJKER, I. : Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over 

« Renout van Montalbaen » en de Franse « Renaut »-traditie, 
Hilversum, Verloren, 1990 (Middeleeuwse studies en bron- 
nen, 22), 320 pages. 
C.R. de K. Busby, dans Spec., 68 (1), 1993, pp. 262-264. 

92.  STANNARD, Brendan, n.d. : The Cosmic Contest : A Systems 
Study in Indo-European Epic, Myth, Cult and Cosmogony. 
A publication of the institute of Systems (iS), Southport, 
England, CARIB 2, 304 pages. 
C.R. de S.E. Farrier, dans Olifant, 19 (1-2), 1994-1995, 
 123-131 pages. 

93.  WOLF, Alois : Heldensage und Epos : Zur Konsituierung einer 
mittelaterlichen volksprachlichen Gattung im Spannungsfeld 
von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Tübingen, Gunter 
Narr, 1995 (Script-Oralia, 68), 463 pp. 
C.R. de E.R., dans Spec., 72 (1), 1997, pp. 240-242.
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FRANCE (*) 

TEXTES, ÉDITIONS, MANUSCRITS 
TRADUCTIONS 

94. AA.VV. : La « Chevalerie Vivien », éditée par (†) Duncan 
MCMILLAN, Publications du CUER MA, Université de 
Provence, 1997 (Senefiance, 39-40), 748 pages. 
[Édition critique des manuscrits S, D, C, avec une intro- 

duction, notes et glossaire par (†) Duncan McMillan. Texte 
revu, corrigé et complété pour la publication par Jean- 
Charles Herbin, Jean-Pierre Martin et François Suard, ainsi 
que l’explique l’avant-propos. 

Il s’agit d’une édition synoptique ayant pour texte de réfé- 
rence le Manuscrit S, celui d’Oxford — le plus ancien de la 
tradition manuscrite, avec des scriptae régionales, mais dispo- 
nible au public depuis un quart de siècle seulement — accom- 
pagné de la varia lectio des familles A et B, essentiellement en 
oïl commun. En regard figure l’édition du manuscrit D, de 
scripta lorraine avec la varia lectio (en fonction de S) du 
manuscrit E, de Berne, en picard oriental. L’édition de C, le 
manuscrit de Boulogne daté de 1295, de scripta picarde, est 
donnée en appendice, ainsi que certains passages des manus- 
crits D et E. 

L’importante introduction fait le point sur le classement 
des manuscrits et sur les scriptae, avant de s’intéresser à la 
langue et à la technique poétique de l’auteur, telles qu’elle se 
dessinent à travers les nombreux manuscrits. À l’apparat cri- 
tique attendu s’adjoignent de précieux tableaux de concor-  

                     
(*) La bibliographie française a été préparée par Denis Collomp, Micheline de 

Combarieu du Grès, Bernard Guidot, Alain Labbé, Valérie Méot-Bourquin, Pierre 
Nobel et Jean-Claude Vallecalle. 
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dance entre éditions, entre rédactions ainsi qu’un index des 
notes grammaticales.] (D.C.) 

95.  AA.VV. : Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et 
voyages en Terre Sainte. XIIe-XVIe siècles, édition établie 
sous la direction de Danielle RÉGNIER-BOHLER, Paris, 
Robert Laffont, 1997 (Bouquins), 1483 pages. 
[Cet ensemble de traductions est précédé d’une Préface de 

Jean Subrenat (pp. VII-XIII) et d’une Introduction générale de 
Danielle Régnier-Bohler (pp. XV-XLVI). Le volume comporte 
des repères chronologiques, historiques et littéraires 
(pp. XLVII-LII), sept cartes (pp. LIII-LXVII) et les arbres généa- 
logiques des Ayyûbides, des rois d’Arménie et de la Maison 
d’Antioche (pp. LXVIII-LXXI), et une présentation du premier 
cycle de la croisade par Micheline de Combarieu du Grès 
(pp. 14-24).] 

96.  COMBARIEU DU GRÈS, Micheline DE : La « Chanson d’An- 
tioche » (Richard le Pèlerin et Graindor de Douai), chanson 
de geste de la fin du XIIe siècle. Traduction, introduction et 
notes, dans Croisades et pèlerinages..., pp. 25-169. 

97.  COMBARIEU DU GRÈS, Micheline DE : « Saladin ». Traduction, 
introduction et notes, dans Croisades et pèlerinages..., 
pp. 417-496. 

98. GOUIRAN, Gérard : « Le livre des aventures de Monseigneur 
Guilhem de la Barra ». Édition et traduction, Paris, Cham- 
pion, 1997 (Textes et traductions des Classiques Français 
du Moyen Âge, 5), 305 pages. 

99. IKER-GITTLEMAN , Anne : « Garin le Loherenc », Paris, Cham- 
pion, 1997 (Classiques français du Moyen Âge, 119), t. III, 
856 pages. 
[Ce volume termine l’édition du Garin dans la version du 

manuscrit F (cf. B.B.S.R., 28, 1996-1997, n° 93).] 

100.  LABORDERIE, Noëlle : « Hugues Capet », chanson de geste du 
XIVe siècle, Paris, Champion, 1997 (Classiques français 
du Moyen Âge, 122), 464 pages.  
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101.  LAFONT, Robert : La « Chanson de sainte Foi », édition et 
traduction, Genève, Droz, 1998 (Textes littéraires français, 
490), 185 pages. Voir le n° 227. 

102.  ROUQUIER, Magali : Les « Enfances Vivien », édition critique, 
Genève, Droz, 1997 (Textes littéraires français, 478), 
226 pages. Voir le n° 228. 

103.  SUBRENAT, Jean : La « Conquête de Jérusalem » (Richard le 
Pèlerin et Graindor de Douai), chanson de geste de la fin 
du XIIe siècle. Traduction, introduction et notes, dans Croi- 
sades et pèlerinages..., pp. 171-351. 

104.  SUBRENAT, Jean : Le « Bâtard de Bouillon », chanson de geste 
du début du XIVe siècle. Traduction, introduction et notes, 
dans Croisades et pèlerinages..., pp. 353-416. 
[Cette traduction ne prend en compte que la partie consa- 

crée à la croisade, soit les 3290 premiers vers.] 

ÉTUDES CRITIQUES 

105.  AA.VV. : Actes du colloque Languedoc et langue d'oc, Tou- 
louse, janvier 1996, organisé par le groupe de recherches 
Lectures médiévales, Université de Toulouse II, dans 
P.M., supplément au numéro 22, 1996. 

106.  AA.VV. : Littérature et religion au Moyen Âge et à la 
Renaissance, études réunies par J.-C. VALLECALLE, Lyon, 
Presses universitaires de Lyon, collection XI-XVI Littéra- 
ture, Lyon, 1997, 220 pages. 

107.  Banquets et manières de table au Moyen Âge, Publications 
du CUER MA, Université de Provence, 1996 (Senefiance, 
38), 562 pages. 

108.  AA.VV. : Miscellanea Medievalia. Mélanges offerts à Phi- 
lippe Ménard. Études réunies par Jean-Claude FAUCON, 
Alain LABBÉ et Danielle QUÉRUEL, Paris, Champion, 
1998, 2 vol., 1534 pages. 
[Les articles se rapportant à l’épopée seront recensés dans 

le prochain numéro du B.B.S.R.]  
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109.  ARRIGNON, Jean-Pierre : La jeunesse de David de Sassoun, 
dans PRI-SMA, XIII, n° 1, janv.-juin 1997, pp. 13-21. 
[David de Sassoun est le héros-type d’une épopée armé- 

nienne née vers le milieu du Xe siècle, longtemps transmise 
oralement puis tardivement mise par écrit et éditée. Orphe- 
lin de naissance, le jeune Arménien est d’abord élevé par 
une femme arabe qui voudrait établir entre son fils et David 
« une fratrie de lait », gage d’alliance et de paix ; mais c’est 
au contraire une rivalité de tous les instants qui s’instaure 
entre l’aîné et le cadet, — le jeune âge de ce dernier étant 
plus que compensé par un force suréminente qu’il manifeste 
à maintes reprises. Personnage d’origine populaire, David 
exercera, pendant son adolescence, le métier de bouvier. 
Après divers exploits, celle-ci prend fin à l’issue du combat 
où il vainc son « frère de lait ». « Né arménien mais nourri 
de lait arabe », David, « héros à double naissance, est au- 
dessus des nations » (p. 17). Sa naissance est voulue par 
Dieu et il est présenté comme « au-dessus des corps consti- 
tués », axistocratie ou Église ; il est directement secouru par 
les anges et la Vierge dans un récit dont l’imprégnation 
chrétienne, très forte, « se manifeste dans un rapport direct 
à Dieu et non par l’intermédiaire de ses représentants » 
(p. 17). 

Il est enfin présenté comme inspiré de Dieu ; il est un de 
ces Byzantins fols en Christ (p. 18) perçus par les hommes 
comme des « innocents », des « simples d’esprit ». 

L’œuvre fait apparaître les influences du Digénis Akritas 
byzantin et de l'Odyssée, elle-même base de la culture 
byzantine.] (M. de C.) 

110.  BENNETT, Philip E. : La « Chronique de Jordan Fantosme » : 
épique et public lettré au XIIe siècle, dans C.C.M., 40, 
(157) janvier-mars 1997, pp. 37-56. 
[Article qui a d’abord fait l’ojet d’une communication 

devant le Groupe de Recherches sur l’Épopée Romane, 
dirigé par Fr. Suard, au sein de l’Université de Paris X-Nan- 
terre. Dans le cadre du débat, jamais totalement abandonné, 
portant sur la réception de l’épopée, ce nouvel examen de la 
Chronique souligne l’importance de l’élément épique dans la 
composition du texte, qu’il s’agisse d’un recours constant à 
un langage formulaire ou d’une rhétorique à caractère sco- 



— 45 —

 

lastique. À l’évidence, la Chronique était destinée à être 
chantée ou lue à voix haute, bien qu’elle ait été écrite par 
un clerc lettré et pour un souverain qui ne l’était pas moins. 
Peut-être Jordan Fantosme avait-il l’intention de diffuser 
son œuvre au-delà des milieux qui vivaient dans l’entourage 
royal.] (B.G.) 

111.  BUSCHINGER, Danielle : Les « Enfances Hagen » dans l’épo- 
pée allemande du XIIIe siècle « Kudrun », dans PRIS- 
MA..., pp. 33-39. 
[Dans cette épopée, constituée par l’agglomération d’élé- 

ments d’origine variée, et racontant une « histoire de 
famille » qui s’étend sur trois générations, les Enfances 
Hagen occupent les aventures 1-4 : celles-ci exploitent la 
trame populaire souvent attestée de l’enfant «jeune aban- 
donné, grandissant en marge de la société de son temps » 
(p. 33). 

Les Enfances Hagen comportent des éléments merveilleux 
et légendaires (animaux fantastiques : griffons, dragons... 
dont le sang, bu, rend invulnérable et invincible, et donne la 
maîtrise du feu), associés à des représentations chrétiennes 
(le griffon est un être diabolique ; Dieu, dont Hagen arbore 
la croix à son cou, aide le héros) ; mais l’essentiel en sont les 
éléments chevaleresques et courtois : éducation par les 
femmes jusqu’à sept ans, apprentissage de la chasse, achève- 
ment de l’éducation en milieu curial et portrait du jeune 
héros en être généreux, vaillant, intraitable sur les questions 
d’honneur. 

Ce récit d’enfance est un « un exemple typique de la litté- 
rature médiévale allemande post-classique » (p. 37).] 
(M. de C.) 

112.  CAPUSSO, Maria-Grazia : Le jeune Roland dans la « Geste 
Francor » (cod. Marc. fr. XIII de Venise), dans PRIS- 
MA..., pp. 41-51. 
[Dans le cycle épico-romanesque dénommé Geste Francor 

par P. Rajna, les poèmes intitulés Berta e Milon et Rolandin 
font une large place « aux prouesses de l’enfant et de l’ado- 
lescent Roland » (p. 41). La naissance misérable du futur 
héros, né du couple des amants fugitifs, est valorisée par le 
rapprochement avec la Sainte-Famille en même temps que
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son devenir glorieux est prédit par sa mère. L’enfance du 
héros développe le thème du puer senex. Mais son premier 
« exploit », en « capitan » d’un groupe d’enfants de son âge 
« commence (...) sous le signe d’une joyeuse croisade gastro- 
nomique » (p. 43) en réponse à une large invitation lancée 
par Charlemagne, — et malgré les réserves de sa mère qu’il 
veut ignorer. « Il s’agit bien de l’enfance à l’état pur, plus 
que de la jeunesse d’un héros épique » (p. 45). La « vail- 
lance » manifestée à l’assaut des plats les plus convoités 
« renvoie au répertoire (...) des enfances », même si l’inso- 
lence qu’il manifeste envers l’empereur — qui en est 
séduit — est de tonalité plus épique. 

Non plus en enfant mais en jeune adulte, Roland inter- 
vient dans la Chevalerie Ogier de la Geste Francor, il y 
devient l’avocat d’Ogier devant le tribunal impérial (p. 48), 
le nourrira dans sa prison (le conflit Ogier-Charlemagne fait 
écho à des situations vécues par le neveu de l’empereur pen- 
dant son enfance) et tend à y devenir « chevalier humani- 
taire et raffiné » (p. 49) dans la mesure où le héros guerrier 
du poème ne peut être qu’Ogier.] (M. de C.) 

113. COMBARIEU DU GRÈS, Micheline DE : Une ville du sud vue du 
nord : Narhonne dans le cycle d'Aimeri, dans Actes du Col- 
loque Languedoc..., pp. 59-77. 
[Dans les chansons de geste consacrées à Aimeri, l’image 

de Narbonne ne reflète guère la réalité historique et géogra- 
phique. Les épithètes qui la caractérisent en soulignent sys- 
tématiquement la puissance, mais les descriptions sont plus 
variées, associant aux qualités défensives de la forteresse, 
située sur une montagne, le « luxe d’une ville idéale, c’est-à- 
dire utopique, plutôt que (...) l’idéalisation d’une ville histo- 
rique ». Les trois fonctions duméziliennes y sont harmonieu- 
sement représentées, et par delà cette association, « Nar- 
bonne est Ymago mundi, de la terre au ciel dans l’espace, 
dans le temps, des origines au présent de l’histoire ». Mais, 
cité parfaite, comme toute cité humaine, elle est aussi le lieu 
de l’épreuve et du danger, inséparable de son seigneur : 
« elle est attaquée dès qu’il s’en éloigne, il sera tué pour s’en 
être éloigné ».] (J.-C.V.) 
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114.  COMBARIEU DU GRÈS, Micheline de : Bonnes et mauvaises 
manières de table dans la « Chanson de Guillaume » et 
« Aliscans », dans Banquets..., pp. 281-301. 
[Si, « en une représentation très réaliste, le trouvère [de la 

Chanson de Guillaume] souligne qu’un guerrier est étroite- 
ment soumis aux nécessités du corps », l’accent est mis dans 
les deux œuvres sur l’ordonnancement des banquets, qui 
constitue un rite communautaire. Participer à ces repas est 
un enjeu social, notamment pour Rainouart, finalement 
agrégé à l’ordre féodal dont il a été longtemps exclu. L’oubli 
de soi qu’engendre l’ivresse, liée à la gourmandise (et parfois 
à la luxure), est incompatible avec la vie héroïque. Il y a 
certes évocation de gros mangeurs, mais il s’agit alors de 
repas en solitaire et justifiés par l’effort, car il ne peut avoir 
de démesure pour accéder à l’univers chevaleresque. La tra- 
dition germanique des riches nourritures et la tradition 
gréco-latine de la mesure sont à l’arrière-plan de ces repré- 
sentations, qui débouchent sur le prix donné à un aliment 
spirituel : à ces agapes terriennes répond la communion de 
Vivien dans la Chanson de Guillaume.] (D.C.) 

115.  DIENG, Bassirou et KESTELOOT, Lilyan : Les épopées d’Afri- 
que noire, Paris, Editions Karthala, 625 pages. 
[La première partie de l’ouvrage est consacrée à la 

confrontation de l’épopée et des théories littéraires. L’intro- 
duction définit les théories, les projets et les méthodes ; sont 
ensuite posées les questions de l’historique et de la définition 
du genre épique, de l’identification de l’épopée africaine et 
des questions de critique littéraire. Un essai de typologie 
définit les épopées royales, classiques, corporatives et reli- 
gieuses. Les artistes-producteurs de l’épopée sont les bardes 
et les griots ; les contextes de production et d’énonciation 
sont envisagés dans le contexte wolof/mandinge ; épopée et 
pouvoir le sont au sein de l’espace soudanais. Le rapport 
entre mythe et épopée dans l’ouest sahélien permet de repé- 
rer la structure de l’imaginaire. La seconde partie est consa- 
crée aux récits épiques de l’Afrique occidentale : épopées 
mandigues, sonike, wolof-séreer, peules, et à celles du Niger. 
La troisième partie présente les récits épiques d’Afrique cen- 
trale, d’abord les épopées claniques des régions forestières, 
puis les épopées royales et religieuses de la ceinture orien-
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tale. L’ouvrage comporte un biblographie et un index.] 
(A.L.) 

116.  FLORI, Jean : Réforme, reconquista, croisade. L'idée de la 
reconquête dans la correspondance pontificale d’Alexan- 
dre II à Urbain II, dans C.C.M., 40 (160), octobre- 
décembre 1997, pp. 317-335. 
[On a eu tendance à repousser la thèse selon laquelle la 

reconquista et la croisade sont l’aboutissement de la notion 
de guerre sainte et on a privilégié le pèlerinage. L’A. reconsi- 
dère ces positions de la critique. Urbain II est l’héritier de 
la pensée de Grégoire II. Dans l’esprit de ce dernier, les 
chrétiens sont engagés dans une lutte contre le Malin 
incarné par tous les ennemis de l’Église : combattre contre 
les musulmans en Espagne et en Terre Sainte contribue au 
rétablissement de la justicia. Ceux qui s’engageaient dans ces 
conflits gagnaient « des privilèges spirituels les assimilant 
aux martyrs ». L’étude de la correspondance d’Alexandre II 
à Urbain II permet « d’évaluer l’héritage conceptuel » qui 
sera transmis.] (B.G.) 

117.  GALENT-FASSEUR , Valérie : L’épopée des pèlerins : motifs 
eschatologiques et mutations de la chanson de geste, Paris, 
PUF, 1997, 254 pages. 
[L’A. s’appuie sur un vaste corpus (environ 80 chansons 

de geste de langue d’oïl et d’oc) étalé dans le temps (de la 
fin du XIe au XIVe siècle) pour y étudier les différentes 
fonctions jouées par le personnage du pèlerin en tenant 
compte de l’évolution du genre épique (passage de la chan- 
son de geste au roman d’aventures) et de celle de l’Histoire 
(crises engendrées par la montée du pouvoir monarchique 
aux dépens des franchises et de l’anarchie féodales, ainsi que 
par l’échec des croisades, — dès le XIIe siècle, mais plus tar- 
divement reflétées dans les œuvres écrites au tournant des 
XIIe et XIIIe siècles : l’A. parle donc de « chanson de 
l’idéal », de « chansons conservatrices » et de « chansons de 
crise », et apprécie ainsi le rôle du pèlerin : 

(...) La figure du pèlerin cristallise (...) l’évolution de l’imaginaire 
et est (...) capable de drainer les causes de l’évolution formelle du 
genre (p. 12).  
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La « chanson de l’idéal » (ch. I, pp. 13-52) montre le 
peuple chrétien s’efforçant d’étendre ici-bas par le moyen du 
combat contre les Sarrasins, fût-ce au prix de sa vie, « la 
puissance de la Cité de Dieu ». 

Le pèlerin y a une double fonction. 
Le jongleur authentifie et sacralise sa parole en ayant 

recours à des pèlerins extradiégétiques assimilés virtuelle- 
ment aux auditeurs du poème, eux-mêmes potentiels pèle- 
rins : ils attestent du caractère de relique revêtu par le cor 
de Roland (p. 15), ou le tinel de Rainouart (p. 18), ou, 
mieux, de la sainteté d’Ami et Amile (p. 19). Il se donne des 
pèlerins comme source de son récit (Girart de Vienne, Entrée 
d'Espagne, pp. 23-24). 

D’autre part, dans ce type de chanson, qui comprend 
essentiellement le cycle de la croisade et le cycle du roi, les 
croisades sont présentées comme des pèlerinages, et les 
héros, croisés, y sont un « peuple de pèlerins » ici intradiégé- 
tiques qui se mettent en marche pour imiter le Christ. 

Cette perspective peut se retrouver dans des chansons plus 
tardives et conservatrices (Les Saisnes, L'Entrée d'Espagne). 
« Le souverain, en tant que chef spirituel (...) entraîne à sa 
suite l’ensemble des croisés qui accomplissent les gestes péni- 
tentiels de la prière » et qui, « authentiques pèlerins (...) tra- 
vaillent à l’avènement du royaume de Dieu sur terre en se 
préparant à combattre l’Infidèle et en ajoutant (...) à la per- 
fection d’un système féodal qui se veut miroir de l’organisa- 
tion céleste » (p. 29). L’A. étudie les marques de cette assi- 
milation du croisé au pèlerin dans l’épopée (vocabulaire, 
rites d’absolution, sacrifice de la vie présentée comme imita- 
tio Christi, accent sur l’humilité, pp. 30-42). 

« Celui qui cimente cette collectivité et la fait agir dans le 
sens de la volonté divine est le monarque » (p. 42), témoin 
la figure de Charlemagne (Roland, Aspremont, Aiquin, etc.). 

Mais l’échec de la croisade va progressivement dévaloriser 
l’image de l’armée des croisés-pèlerins et charger d’un jour 
positif celle du simple pèlerin en marche. Ce sont ces « pèle- 
rins de rencontre » « manifestations de la Providence » 
qu’étudie le ch. II (pp. 53-88). Ce sont des figures salvatrices 
voire christiques (Siège de Barbastre, Beuve de Hantone, 
Aubri le Bourgoin). Le pèlerin joue le rôle d’un messager  
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(p. 68) et sa présence appelle une interprétation symbolique 
et non réaliste : il est messager de Dieu et la légitimité du 
héros se lit dans la confiance qu’il fait à ses conseils (Beuve 
de Hantone, Gui de Bourgogne, Ami et Amile, Ronsasvals). 

Le chapitre III (Le pèlerin, facteur d'équilibre dans la 
chanson conservatrice, pp. 89-116) étudie le rôle joué par les 
pèlerins dans les chansons qui « ne pouvant ignorer l’ébran- 
lement de l’image du monarque de la féodalité (...) se propo- 
sent de restaurer les valeurs traditionnelles » : chansons (tar- 
dives) du cycle du roi (Entrée d'Espagne) ou du cycle de 
Guillaume (Aliscans, Charroi de Nîmes). Les pèlerins ten- 
dent à s’y confondre avec les héros. Le roi y voit sa per- 
sonne exaltée, et le vassal, fidèle à un roi incapable mais 
légitime, y voit aussi confirmée sa tâche de défenseur de la 
chrétienté. 

Le chapitre IV (Pèlerins coupables, pp. 114-188) porte son 
attention surtout sur le cycle des barons révoltés qui montre 
la société féodale en crise, ce qui n’est qu’esquissé dans le 
cycle de Guillaume : fût-il mauvais roi, le monarque 
« demeure une personne inviolable et sacrée » (p. 115) et les 
vassaux révoltés sont donc « coupables par essence ». 

Les héros fautifs sont appelés à expier leur crime entre 
errance et pèlerinage, étapes préparatoires d’une conversion 
de vie qu’on peut assimiler à un pèlerinage intérieur, et qui 
débouche en un premier temps sur une réhabilitation sociale 
(nombreuses analyses basées sur les chansons des barons 
révoltés, mais aussi — pour le cas du comte de Toulouse — 
sur la Chanson de la croisade albigeoise, et sur le Chevalier 
au Cygne). 

Le pèlerinage débouche parfois sur la fuga mundi (p. 156). 
Ce geste peut traduire une contestation de la hiérarchie des 
valeurs sociales des plus anciennes chansons de geste où le 
simple paumier (différent du croisé-pèlerin) pouvait être 
dévalorisé. On voit maintenant des héros comme Guillaume 
et Rainouart (dans les Moniages), Girart de Roussillon, 
Renaut de Montauban « renier toutes les valeurs épiques à 
la fois » (p. 161) à l’issue d’un pèlerinage (ou d’une errance) 
et « dénier tout intérêt à la reconnaissance sociale et à la 
renommée dans la mesure où celle-ci est gagnée par des 
hauts faits guerriers (gesta) et non par dévotion » (p. 162).  
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On est à la limite d’une contradiction puisque le monarque 
« reste le garant théorique de la conformité de l’ordre ter- 
restre à l’ordre céleste » (p. 171), mais que « rester dans le 
monde féodal, pour celui qui en connaît les insuffisances, 
revient à s’en rendre complice » et qu’« on ne peut donc y 
gagner le salut » (p. 172). 

Cependant, « les héros sortis du monde féodal » restent 
au service de la société : élimination des brigands, construc- 
tion de ponts. Une fois morts, par leurs reliques, ils conti- 
nuent de jouer une tâche de médiation spirituelle entre les 
hommes et Dieu (pp. 176-179), — et ces « hommes » ne sont 
plus seulement des personnages, mais aussi, potentiellement, 
ceux qui constituent le public des poèmes : c’est cette rela- 
tion entre le récepteur et la figure du pèlerin qu’étudie la 
dernière partie du chapitre (pp. 179-188). « Le héros sort du 
cadre narratif pour pénétrer dans la tradition collective » 
(p. 179) et symétriquement, « le récepteur (...) assimilé à un 
pèlerin (...) est amené à suivre l’exemple du héros » (p. 183). 

Enfin, le chapitre V (Éclatement et agonie du genre épique, 
pp. 189-236) étudie ce que devient le pèlerin épique lorsque 
l’épopée subit « l’attraction du roman d’aventures » et de ses 
péripéties multiples (p. 189). « Les thèmes fondateurs des 
premières chansons de geste s’étiolent ou bien sont traités de 
biais, s’agglomérant souvent autour du pèlerinage (p. 190). 
L’A. examine en particulier les épisodes de croisade 
(pp. 190-191), le lignage (pp. 191-194 : Raoul de Cambrai) et 
le pèlerinage dans le Voyage de Charlemagne (pp. 195-198). 

Un des avatars du pèlerin est celui du faux pèlerin, dégui- 
sement favori du héros épique. Il constitue un thème formu- 
laire, permet la mise en œuvre de la ruse militaire (Siège de 
Barbastre, Narbonnais, Prise d’Orange, Gaydon) du chrétien 
en lutte contre les Sarrasins, mais c’est aussi un artifice dont 
usent les traîtres (Parise la duchesse). 

Cette figure permet aussi l’introduction du rire dans le 
chant épique (Gaydon et Renaut de Montauban) (pp. 218 ss). 
Dans la chanson de geste tardive, le topos du pèlerin perd 
de sa valeur emblématique (p. 230). Le pèlerin n’a plus sa 
raison d’être dès lors qu’il a perdu « son lien privilégié à la 
Providence, sa symbolique eschatologique et rédemptrice » 
(p. 236). 
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L’A. conclut sur le lien profond existant entre l’imaginaire 
du pèlerin et celui de la chanson de geste (p. 242) : « Si les 
chansons de geste cessent d’exister lorsque, avec les pèlerins 
disparaît leur visée eschatologique et sociale, c’est que la 
création épique médiévale (...) meurt lorsqu’elle renonce à 
cette vocation prophétique, qui veut faire l’homme à l’image 
de Dieu, force créatrice de l’univers qui lui a été confié » 
(p. 242).] (M. de C.) 

118. HASENOHR, Geneviève : Note sur la naissance du « Chevalier 
au Cygne (Beatrix) », dans Rom., 115, 1997, pp. 250-258. 
[Le répertoire de Seymour de Ricci mentionne un frag- 

ment de deux feuillets du Chevalier au Cygne daté des pre- 
mières années du XIVe siècle. L’A. les fait remonter, sans 
hésitation possible, au premier quart du XIIIe siècle et les 
considère comme le vestige du plus ancien manuscrit connu 
d’une chanson du cycle de la Croisade. L’analyse de la déco- 
ration aboutit à la même conclusion. La langue est le fran- 
çais littéraire standard avec des traits champenois qu’on lit 
aussi dans la copie de Guiot de Chrétien. Ce fragment per- 
met d’induire l’existence, dans la Champagne du début du 
XIIIe siècle, de foyers littéraires et d’ateliers de copistes dif- 
fusant les textes littéraires. L’artiste qui l’a décoré est déjà 
converti au style parisien, mais montre encore une certaine 
fidélité aux formes régionales.] (P.N.) 

119. HAUGEARD, Philippe : L’avenir des fils de la chanson des 
« Narbonnais ». Héritage indo-européen, histoire féodale et 
crise des relations familiales, dans Rom., 115, 1997, 
pp. 406-433. 
[Dans ce qu’on pourrait appeler ses dispositions testamen- 

taires, Aymeri, comte de Narbonne, réserve son héritage et 
sa succession au plus jeune de ses fils — ce qui est contraire 
aux usages de la classe chevaleresque de l’époque, — et 
chasse les aînés loin de chez lui pour les gratifier de charges 
qu’il ne possède pas non plus. On a vu dans ce comporte- 
ment une sorte de facétie. J.H. Grisward a révélé dans cette 
manière d’agir la survivance de structures mythiques indo- 
européennes. En fait la résurgence de ces dernières sert à 
poser les problèmes d’héritage de la noblesse féodale des 
XIIe et XIIIe siècles. L’impossibilité de partager le fief impli-
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que l’exil des enfants. Les fils d’Aymeri découvriront cepen- 
dant la réalité d’un monde clos où toutes les places sont déjà 
prises. Il s’agit du reflet de la situation historique. L’œuvre 
résout alors fictivement les problèmes que rencontre la 
noblesse des XIIe et XIIIe siècles en les situant aux premiers 
temps de l’ère carolingienne, à une époque où l’espace avait 
encore besoin d’être maîtrisé, où les services rendus aux 
puissants étaient encore récompensés par des fiefs et où la 
fortune souriait aux audacieux. Charlemagne confirme en 
effet la distribution d’Aymeri : le maître du monde, géné- 
reux donateurs de fiefs, vient relayer un père qui ne possède 
qu’une petite terre et qui est condamné à faire émigrer ses 
enfants.] (P.N.) 

120. ION, Despina : Banquet, conflit et fidélité dans « Garin le 
Lorrain » et « Gerbert de Metz », dans Banquet..., pp. 303- 
318. 
[Sur les douze repas de quelque importance que comptent 

les deux œuvres, l’À. s’intéresse aux banquets, repas d’appa- 
rat en temps de paix ou de trêve qui mettent moins l’accent 
sur la nourriture que sur le service et la hiérarchie sociale 
qu’ils reflètent, contrairement aux repas pris en temps de 
guerre, notamment lors de sièges, qui privilégient la nourri- 
ture. Ces banquets ne dérogent pas à l’idée d’un lieu de 
sociabilité et donc d’investigation des rapports sociaux au 
sein d’une collectivité, ici entre Bordelais, Lorrains et pou- 
voir royal. Au seul banquet de Garin le Lorrain, qui marque 
les noces de Pépin et de Blanchefleur, répond dans Gerbert 
de Metz une série de banquets, qui s’ouvre par le repas qui 
célèbre les fiançailles de Gerbert et de Biautris. Les parallé- 
lismes sont nombreux, surtout entre le repas de noces dans 
Garin et celui de Guérin dans Gerbert. 

Un des enjeux fondamentaux est le service du vin et c’est 
avec ce service et sa matérialisation par la coupe confiée à 
l’échanson désigné que la série de banquets va dessiner 
l’évolution des rapports entre Bordelais et Lorrains, du défi 
à la réconciliation temporaire, car la transformation du 
crâne de Fromont en coupe relancera le conflit. En effet, 
par cet acte, Gerbert introduit une série de distorsions dans 
la codification habituelle de l’espace convivial et commu- 
nautaire.  
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À l’image des entremets médiévaux, le banquet, qui s’in- 
sère entre deux épisodes guerriers, révèle quelque surprise et 
ne manque pas de pittoresque.] (D.C.) 

121.  JEFFERSON, Lisa : Fragments of a French Prose Version of 
Gautier de Châtillon’s « Àlexandreis », dans Rom., 115, 
1997, pp. 90-117. 
[L’A. signale la présence, au Public Record Office de 

Londres, de deux fragments d’une traduction française de 
l'Alexandreis que Gautier de Châtillon avait effectuée dans 
les années 1176-1182. Ils avaient servi, au XVIe siècle, à 
relier des livres de comptes de la Maison Royale anglaise. 
Le texte qu’on y lit est celui des mss Paris BN fr. 1973, 
ff. 66-68 et Bruxelles Bibliothèque royale 10493-97, ff. 57-60. 
Ces derniers proviennent du royaume de Bourgogne et plus 
particulièrement des Flandres. La traduction livrée par les 
fragments recèle aussi des traits linguistiques propres au 
nord et au nord-est. Des résidus de déclinaison permettent 
de penser qu’il s’agit de la modernisation d’un texte plus 
ancien du début du XIVe siècle, nos fragments remontant à 
la fin du même siècle. L’A. émet l’hypothèse que le texte 
pourrait provenir de la glose interlinéaire ou marginale de 
l'Alexandreis. Le ms. dont font partie les fragments a pu 
être composé pour le plaisir de la lecture d’une famille 
noble, peut-être aussi pour l’instruction des enfants. Il aura 
gagné l’Angleterre au début du XVe siècle, lorsque un cer- 
tain nombre de riches personnages ont acquis des livres sur 
le continent pour leur collection personnelle. Il a aussi pu 
servir de modèle dans le scriptorium d’Henri VII qui 
employait un bibliothécaire et des copistes flamands. L’ar- 
ticle se termine par l’édition des fragments français de 
l'Alexandreis.] (P.N.) 

122.  KAHN, Deborah : La « Chanson de Roland » dans le décor 
des églises du XIIIe siècle, dans C.C.M., 40 (160), octobre- 
décembre 1997, pp. 337-372. 
[Intéressante étude, malgré une mise en place liminaire 

lente et peu originale. Il s’agit d’étudier la manière dont 
l’épopée et sa tranmission orale ont influencé l’iconographie 
monumentale. L’importance de Roland (largement prouvée 
par le beau livre de R. Lejeune et J. Stiennon) est visible
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dans le domaine de l’architecture religieuse, le preux cheva- 
lier servant de modèle et d’inspiration aux chrétiens à l’épo- 
que des croisades. « Roland en vient à incarner l’histoire ter- 
restre que l’Église pouvait intégrer au thème du Salut ». 
Cependant l’image de Roland n’occupe jamais de place dans 
le chœur des églises (elle apparaît seulement sur le pavement 
de la nef ou placée au seuil des édifices). Par ailleurs, le 
domaine iconographique ne saurait offrir « le type de certi- 
tude » que l’on trouve dans les textes. Le christianisme est 
« une religion du Livre », l’épopée est marquée par ses ori- 
gines orales ; c’est pourquoi les images des héros épiques ne 
sont pas liées à des textes précis. L’article est illustré par de 
nombreuses et séduisantes photographies.] (B.G.) 

123. LABBÉ, Alain : Enchantement et subversion dans « Girart de 
Roussillon » et « Renaut de Montauban », dans Chant et 
enchantement au Moyen Âge, Travaux du Groupe de 
Recherche « Lectures Médiévales », Université de Toulou- 
se II, Éditions Universitaires du Sud, Diffusion H. Cham- 
pion; 1997, pp. 121-155. 
[L’enchanteur, qui « renverse, inverse et subvertit le cours 

naturel des phénomènes », apparaît dans l’épopée comme 
une figure complexe : si, à l’évidence, il appartient à la caté- 
gorie des bellatores, il entretient en même temps « avec le 
domaine de l’abondance, comme ailleurs avec celui de la 
sacralité, un rapport ambigu qui perturbe et infléchit (ses) 
attributions fonctionnelles, dans la perpective dumézi- 
lienne», et fait de lui « l’une des rares figures ‘transfonc- 
tionnelles’ que compte le domaine épique ». Dans leur 
opposition à la figure royale, des larrons-enchanteurs 
comme Fouchier, dans Girart de Roussillon, et Maugis, dans 
Renaut de Montauban, « ne visent pas seulement la person- 
nalité individuelle et contingente du roi, mais aussi et de 
façon bien plus grave sa fonction même, son intangible 
essence ». À sa « chronique instabilité fonctionnelle », Fou- 
chier associe le rôle de « bandit fastueux » qui s’attaque à 
l’ordre social. Il est «l’agent d’une inversion des valeurs qui 
mêle inextricablement en ses effets le positif et le négatif, le 
bien et le mal, le clair et l’obscur ». Acte de subversion déli- 
bérée, le crime de lèse-majesté qu’il commet en son encante- 
ment a pour effet, « par-delà son aspect idéologique et l’at- 
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teinte majeure portée au prestige royal en l’un des lieux où 
se condense le plus clairement l’idée de souveraineté », de 
s’attaquer « à l’ordre même du monde et à sa cohérence ». 
Sans doute, l’auteur de Renaut « est trop attaché à la préser- 
vation de la personne du roi » pour faire de Maugis un per- 
sonnage aussi extrême que Fouchier, et « c’est à cette essen- 
tielle différence de visée que tient l’inégale accentuation qui 
dans une œuvre valorise Maugis et dans l’autre minore com- 
parativement Fouchier ». Mais le caractère subversif de leur 
action est identique, même si le comique et la dérision don- 
nent une tonalité particulière à « la stratégie subversive que 
Maugis déploie contre Charlemagne », notamment dans 
l’épisode du faux pèlerin. « De tous ceux qui au sein du 
cycle de la révolte s’attaquent à la personne et aux pouvoirs 
du roi, l’enchanteur-voleur est le seul à agir dans cette tripli- 
cité qui défie le souverain à la fois en termes d’opulence, de 
puissance guerrière et de sacralité. »] (J.-C.V.) 

124. LABBÉ, Alain : « Durer nullement ne le tente.:. ». La vie brève 
de Boson l’Escarpion dans « Girart de Roussillon », dans 
Bulletin de la Société des Fouilles Archéologiques et des 
Monuments Historiques de l’Yonne, 14, 1997, pp. 53-72. 
[« Héros du libre furor incontrôlé », Boson, comme Fou- 

chier, représente face au roi « un constant principe négateur 
où se lit une réaction féodale exacerbée devant le renforce- 
ment du pouvoir central ». L’A. examine le destin qui 
conduit ce héros inflexible jusqu’au « sacrifice inutile ». 
D’abord personnage de second plan, « aussi positivement 
fidèle qu’il est négativement obstiné », il se signale bientôt 
par sa fougue juvénile et l’intansigeance d’un discours belli- 
queux qui rejette systématiquement le tort sur la figure de 
Charles. Mais « à tant vouloir la guerre pour l’honneur (il) 
en est venu à l’aimer pour elle-même ». Lors du meurtre de 
Thierry et de ses fils, mais aussi à travers les exploits pour- 
tant salutaires qu’il accomplit au moment de la deuxième 
prise de Roussillon, il devient un homme de l’excès, une 
figure du désordre dont la disparition précoce est nécessaire 
au rétablissement de l’équilibre qu’incarneront « Girart 
rédimé et Fouque porteur en ses fils de l’avenir ».] (J.-C.V.)  
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125.  LABBÉ, Alain : Pays et paysages du Languedoc dans l’épisode 
gascon de « Renaut de Montauban », dans Actes du collo- 
que Languedoc..., pp. 119-135. 
[Lointaine et imprécise, comme « une sorte de presque 

Orient, la Gascogne que peint l’auteur de Renaut est un 
vaste ailleurs ». Il superpose notamment à Montauban, « un 
toponyme et une topographie inconciliables, l’un et l’autre 
empruntés à la réalité référentielle, mais arbitrairement unis 
en un tout qui n’appartient qu’au poème ». Sous la conven- 
tionnelle forteresse maritime, « paradis d’abondance 
d’abord, enfer de la famine ensuite », on décèle des traits qui 
évoquent « l’essor aquitain des villes franches », et un 
« contact précis avec les realia juridiques et démographiques 
d’une région que le poète ne méconnaît donc pas complète- 
ment ». Il dessine un lieu, certes imaginaire, « avec un très 
paradoxal réalisme, et avec ce don du plus vrai que nature 
qui est le propre du grand art littéraire ». De la cité des fils 
Aymon, Vaucouleurs constitue un sombre revers (...), 
immense panorama régi par une quadripartion hostile qui 
dessine en creux celle de Montauban tandis que Toulouse, 
sous une apparence conventionnelle, offre, comme la ville de 
Renaut, « une représentation singulièrement laïque de l’es- 
pace urbain ». La Gascogne du poème évoque, par son éten- 
due et son statut de royaume, l’Aquitaine carolingienne, 
tout en laissant percevoir l’antagonisme contemporain du 
nord et du sud : « le Renaut paraît bien transporter, dans le 
conflit épique un pan, certes malaisément mesurable, d’une 
réalité historique immédiate, inextricablement mêlée au pro- 
fond substrat antique et carolingien. »] (J.-C.V.) 

126.  LABBÉ, Alain : La poétique des ruines dans quelques chansons 
de geste, dans Littératures, 36, 1997, Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, pp. 5-32. 
[Mêlant, dans sa mémoire, le souvenir de l’Antiquité et 

celui du monde carolingien, la chanson de geste attache une 
valeur particulière à l’image des ruines, où elle découvre « à 
la fois la gloire du passé, les sombres feux du présent, l’in- 
certitude de l’avenir, voire sa radicale et morbide négation ». 
L’architecture imposante des monuments anciens, leurs 
substructures et surtout leurs souterrains offrent un espace 
favorable au déploiement de l’action et aux coups de 
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théâtre. Ces antiquités « sarrasines » évoquent les splendeurs 
et l’opulence d’un passé prestigieux, en même temps que 
l’on y perçoit la présence toujours inquiétante d’un « irré- 
ductible paganisme » : « la haute valorisation des ruines 
romaines enchâsse ainsi, au plus secret d’elle-même, une 
poétique de l’effroi». Mais l’intégration de la ruine à l’es- 
pace épique, son remploi ou son « détournement poétique », 
où se lit « une conception de l’histoire comme cyclique 
retour », lui donnent une signification nouvelle : « la ruine 
en secret parcourue, le passage à travers l’obscurité de l’en- 
vers des choses, l’univers du mystère païen un instant tra- 
versé de chrétiennes lumières sont plus qu’un simple topos, 
et fondent solidement dans l’Antiquité mythifiée les assises 
de l’action temporairement ou définitivement conclusive. »] 
(J.-C.V.) 

127. LABBÉ, Alain : La poétique des ruines dans quelques chansons 
de geste (2), dans Littératures, 37, 1997, Toulouse, 
Presses Universitaires du Mirail, pp. 237-259. 
[À « l’initiale nature nobiliaire » de la chanson de geste 

correspond un regard particulier sur les malheurs infligés 
par la guerre, notamment aux petites gens, un « aristocrati- 
que cadrage » plongeant « qui n’exclut pas l’émotion ». L’on 
perçoit d’abord dans Gerbert de Mez ou dans Girart de 
Roussillon, le « désastre architectural », mais « oratores et 
laboratores (sont) confondus dans le même type d’approche 
globalisante », alors que c’est l’individualité du guerrier qui 
est clairement mise en cause dans les atteintes portées à son 
château et à ses terres. À travers les scènes d’incendie et de 
destruction « se manifeste entre baron et fermeté un rapport 
mimétique si fort qu’atteindre l’un revient à frapper l’autre, 
en une homologie qui dit avec évidence l’union vitale de 
l’homme et du monument ». Et à la différence de la « ruine 
de gloire », dont la permanence marque une sorte de « tellu- 
rique et muette indifférence », la « ruine dramatisée par le 
siège ou l’incendie (...) crie de toutes ses pierres vives le 
scandale de la violence », témoignant à la fois de la gran- 
deur de l’homme et de « son inlassable puissance d’autodes- 
truction ».] (J.-C.V.)  
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128.  LABBÉ, Alain : Guerre sainte et guerre privée dans les chan- 
sons de geste : « Girart de Roussillon, Garin le Loheren, 
Gerbert de Mez », dans Littérature et religion..., pp. 47-64. 
[Les chansons de geste montrent une guerre parfois 

« fraîche et joyeuse », parfois destructrice et mortifère. Le 
corpus choisi (tournant des XIIe et XIIIe siècles) est celui 
d’un temps où la féodalité militaire voit son horizon politi- 
que de violence se rétrécir, entre le développement du pou- 
voir monarchique et celui de l’influence des marchands, 
alors que l’espace littéraire lui demeure ouvert. Un autre 
facteur y entre aussi en compte : l’éloignement d’un Dieu 
qui « paraît se détourner des cruelles affaires des hommes ». 

Le cycle des Lorrains et Girart reflètent des « visions anta- 
gonistes de la guerre » : celle d’une exaspération libératrice 
des fantasmes dans le premier, celle d’une médiation politi- 
que dénonciatrice dans le second. 

Ces textes, récits de guerres privées, ne font pas une place 
de premier plan à la guerre sainte, mais si ces deux formes 
sont « juxtaposées » dans Garin et Gerbert, elles s’opposent 
dans Girart, — même si ce poème est trop pacifique pour 
aller jusqu’à prêcher fût-ce la guerre sainte. 

On voit comment, si l’idéologie cléricale de la paix de 
Dieu et l’esprit des croisades imprègnent le paysage officiel 
de référence commun aux trois œuvres, celles-ci témoignent 
d’attitudes diverses. Et comment, si elle donne forme à « la 
lumineuse statuaire (...) du transept de Chartres », cette 
clarté implique une face d’ombre. Et surtout, on note, dans 
ces textes, l’absence de la perspective eschatologique si pré- 
sente dans la Chanson de Roland, qu’il s’agisse du cycle des 
Lorrains, mais aussi du Girart, où l’amendement moral des 
hommes n’aboutit qu’à mettre en place une humaine cité 
harmonieuse.] (M. de C.) 

129.  LABBÉ, Alain : Un repas ridicule dans « Renaut de Montau- 
ban » : Maugis servi par Charlemagne », dans Banquets..., 
pp. 319-335. 
[Dans la mesure où le rituel du banquet reflète la cohé- 

rence de la société féodale, ses perturbations, rarement mises 
en scène, font sens, même si dans Renaut il y a plus de déri- 
sion que de violence. Dans le déguisement de Maugis en
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 pèlerin afin de berner Charlemagne et de l’humilier, il y a 
cependant plus que de la parodie. Par un jeu habile de cor- 
respondances, de complicité avec l’auditoire, c’est autant 
l’institution que l’individu qui sont visés par l’image déva- 
luée du monarque « vaniteux, obstiné, colérique et crédule ». 
C’est d’autant plus significatif que l’épisode n’est pas néces- 
saire à l’économie du récit et que, mis en liaison avec le vol 
de la couronne impériale et celui des armes des Francs par 
le même Maugis, il entre, au-delà du rire, dans un schéma 
trifonctionnel des atteintes à la fonction royale.] (D.C.) 

130. MARTIN, Jean-Pierre : Les sarrasins, l'idolâtrie et l’imaginaire 
de l’Antiquité dans les chansons de geste, dans Littérature 
et religion..., pp. 27-46. 
[Les inexactitudes dont font preuve les chansons de geste 

dans la représentation de la religion musulmane s’expliquent 
moins par l’ignorance et/ou l’esprit des croisades que par 
référence à « une conception établie depuis longtemps du 
paganisme » considéré comme constituant un ensemble dont 
l’Islam n’est qu’un cas particulier. 

L’A. montre que la peinture épique du monde musulman 
offre peu de traits qui lui soient propres, alors que, dans le 
domaine religieux, elle emprunte des traits à la représenta- 
tion « patristique et hagiographique » du paganisme : dieux 
assimilés à des démons, recours au panthéon gréco-latin, lui- 
même considéré comme démoniaque, supplices rappelant 
ceux des martyrs chrétiens, etc. : il s’agit d’opposer Dieu au 
diable. 

Cette analyse est confirmée par le fait que le terme de 
« Sarrasins » s’applique en fait à tous ceux avec qui l’Occi- 
dent chrétien a été en conflit et, de façon plus large, aux 
« peuples auxquels la révélation n’a pas été donnée » (l’uni- 
vers de l’Antiquité gréco-latine) « ou qui du moins ne l’ont 
par reçue » : « Sarrasin » est comme un équivalent en ancien 
français du latin « gentiles ». 

Ainsi s’établissent des « passages » entre Anciens et Sarra- 
sins (les premiers peuvent avoir Mahomet comme dieu ; 
l’imaginaire sarrasin inclut Jules César et le souvenir des 
constructions gallo-romaines ; Clovis avant sa conversion 
est perçu comme « sarrasin » ; les sarrasins épiques récla-
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ment comme leur cet héritage antique dans l’Italie du Cou- 
ronnement de Louis ou dans les Narbonnais). 

L’Histoire est donc perçue comme organisée en trois uni- 
vers (sarrasin, juif, chrétien), dont les deux premiers sont 
destinés à disparaître mais menacent en attendant le troi- 
sième de façon continue : « avant le christianisme l’univers 
entier était occupé par les sarrasins (à l’exception occasion- 
nelle du domaine juif) et, hors de la chrétienté, il continue 
de l’être ».] (M. de C.) 

131.  MATSUMURA, Takeshi : Pour la localisation de « Florent et 
Octavien », dans Travaux de Linguistique et de Philologie, 
30, 1992, pp. 355-366. 
[Version remaniée de l’article paru à Tokyo en 1991.] 

132.  MATSUMURA, Takeshi : Sur le vocabulaire d’« Ami et Amile » 
en alexandrins, dans R.Li.R., 56, 1992, pp. 475-493. 
[L’A. examine des mots régionaux et des mots rarement 

attestés qu’il a relevés dans les quatre mss. connus de la ver- 
sion en alexandrins d’Ami et Amile.] 

133.  MÉNARD, Philippe : Rotiers, soldadiers, mainadiers, faidits, 
arlots. Réflexions sur les diverses sortes de combattants 
dans la « Chanson de la croisade albigoise », dans Actes du 
colloque Languedoc..., pp. 155-179. 
[L’A. examine, dans la Chanson de la croisade albigeoise, 

mais aussi dans l'Historia albigensis de Pierre des Vaux-de- 
Cernay et dans la Chronique de Guillaume Puylaurens, « les 
guerriers étrangers au monde de la noblesse ». Une catégorie 
importante est constituée de mercenaires : ce sont les rou- 
tiers principalement employés par le comte de Toulouse, 
« soldats assez proches des brigands, se déplaçant en 
bandes » parfois importantes, mais qui se montrent plus 
enclins au pillage et parfois au sacrilège que capables de lut- 
ter efficacement contre des chevaliers expérimentés. D’autres 
noms, moins nettement péjoratifs, peuvent désigner un mer- 
cenaire, notamment celui de mainadier, qui s’applique aussi 
à celui qui conduit une troupe de soldats. Mais quels que 
soient les termes qui les désignent, et même si l’auteur de la 
deuxième partie de la Chanson évite de les mentionner, l’on 
sent quelle place pouvaient tenir ces « soldats professionnels  
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  recherchant le butin et l’aventure ». Les faidits, qui appa- 
raissent assez régulièrement dans la Chanson, notamment 
dans la deuxième partie, « se caractérisent par le fait qu’ils 
ont perdu leurs biens » dont ils ont été privés par les croisés. 
Lorqu’ils proviennent de la classe chevaleresque, ils « s’avè- 
rent de redoutables guerriers puisqu’ils n’ont plus rien à 
perdre ». Et le mépris affiché par les seigneurs du nord pour 
ces « vagabonds », révèle toute l’hostilité qu’ils nourrissent 
pour ces « rivaux à la fois les plus démunis et les plus redou- 
tables ». L’on aperçoit aussi, dans les récits de la croisade 
albigeoise, « les gens du peuple présents dans les armées 
médiévales ». Certains, comme les lanceurs de javelots, ces 
dardacers propres aux armées méridionales, ou les soldats 
armés de frondes ont une spécialité guerrière. D’autres, 
ribauds, arlotz, truans ou gartz, ne sont pas des routiers mais 
des valets d’armée ou des gueux, à qui il arrive de se lancer 
spontanément à l’assaut et, comme à Béziers, de triompher 
de leurs ennemis avant de commettre sans vergogne les plus 
effroyables massacres.] (J.-C.V.) 

134. MICKEL, Emanuel J. : The Manuscripts of the « Enfances 
Godefroi », dans Rom., 115, 1997, pp. 434-450. 
[L’A. examine la suite des laisses et de la narration dans 

les mss BNF fr. 1621, BNF fr. 12558, BNF fr. 795, BNF 
fr. 12569, Ars. 3139, B.L. Add. 36615, Bern 320 et 627, afin 
de préciser la place des Enfances Godefroi dans le Cycle de 
la Croisade. Il arrive à la conclusion qu’on peut les considé- 
rer comme partie intégrante du Chevalier au Cygne, consti- 
tuant une transition avec la Chanson d’Antioche. Leur exis- 
tence en tant que récit individuel est sujette à caution. La 
constitution du lignage vise à justifier les prétentions de 
Godefroi sur la royaume de Jérusalem.] (P.N.) 

135.  MOISAN, André : De la cuisine à la chevalerie et à la vie 
monastique ou les trois « fonctions » chez le « Rainouart » 
épique, dans Banquets..., pp. 337-352. 
[L’étude met en lumière le « lent épanouissement du moi 

profond » chez Rainouart, qui passe dans la Chanson de 
Guillaume et Aliscans de l’état de laborator à celui de bella- 
tor, avant de devenir orator dans le Moniage Rainouart. De 
l’état de servitude où il est réduit dans les cuisines, le per- 
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sonnage conserve un caractère excessif, après son baptême 
et son adoubement et même après son entrée en religion. 
C’est qu’à chaque stade, il garde dans son comportement 
des résurgences de la fonction antérieure et cette synthèse 
des fonctions duméziliennes chez ce seul être en fait un per- 
sonnage plus riche et plus profond que peut le laisser penser 
de prime abord son comportement rustre et comique.] 
(D.C.) 

136.  MÜHLETHALER, Jean-Claude : Mourir à table. Contextualisa- 
tion et enjeux d’une séquence narrative au XIIe siècle (de la 
« Chanson de Guillaume » à « Érec et Énide »), dans Ban- 
quets..., pp. 215-234. 
[« La mort à table est l’expression d’un mundus inversus, 

dans lequel la hiérarchie des valeurs chrétiennes et féodales 
est inversée », car l’irruption du domaine des armes dans 
celui de la table, domaines ordinairement séparés, est source 
de distorsions. Dans le Cycle de Guillaume d’Orange, il 
s’avère que « toute mort avec une table comme toile de fond 
est une mort infâmante ». Mourir à table, c’est mourir en 
état de péché et les traîtres connaissent souvent cette fin. 
Mais, ce constat s’étend au prince, qui en mangeant et en 
buvant trop révèle son manque de maîtrise de soi et par là 
son incapacité à gouverner les autres et son caractère tyran- 
nique. Il en va de même pour la littérature antique et le 
roman arthurien, dès lors que cette mort révèle une tran- 
gression des institutions ou des règles de convivialité. Il 
convient toutefois de la distinguer de la mort différée, 
comme celle d’Alexandre, figure christique, ou celle de la 
dame aimée dans le récit du cœur mangé, qui sont, comme 
celle de Vivien, des morts sublimées.] (D.C.) 

137.  NAUDEAU, Olivier : Observations sur la langue de « Aigar et 
Maurin », dans Rom., 115, 1997, pp. 337-367. 
[Les avis divergent en ce qui concerne la région d’origine 

d’Aigar : Poitou, Saintonge, Limousin (R. Louis et 
W.M. Hackett), ou domaine franco-provençal (Pfïster). À 
partir de l’examen de quarante-deux exemples de mots et 
d’expressions, l’A. arrive à la conclusion que le poète savait 
user de procédés stylistiques et formulaires en usage dans 
l’épopée française à la fin du XIIe siècle. La coupe 6 + 4 tra-
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hit une familiarité certaine avec la tradition épique de Picar- 
die. Le poème a été écrit par un méridional, à la fin du 
XIIe siècle. Les faits lexicologiques coïncident indéniable- 
ment avec ceux des documents du Rouergue et du Quercy. 
Quant aux traits morphologiques et lexicaux du ms. de 
Gand, ils sont attestés dans une variété de documents et de 
textes littéraires originaires d’une région allant du Bourbon- 
nais à l’Italie du Nord et recouvrant une aire comprenant le 
Forez cis-ligérien, le Forez provençal, le domaine franco- 
provençal, le Dauphiné et les régions alpines.] (P.N.) 

138. PASTRÉ, Jean-Marc : Quelques traits héroïques des Enfances 
de Charlemagne, dans PRI-SMA..., pp. 81-89. 
[« Les traditions légendaires ont toujours fait des fonda- 

teurs (...) de dynasties et d’empires des héros (...) dont la 
conception, la naissance et la jeunesse paraissent dotées de 
traits fantastiques (...) auxquels il faut ajouter la dissimula- 
tion du nom et l’enfance cachée » (p. 81). 

Ces traits s’appliquent bien au Charlemagne de la littéra- 
ture médiévale (l’article emprunte ses exemples aux 
domaines français, allemand, espagnol, italien). 

Étrange conception : l’épouse de Pépin s’étant vu substi- 
tuer une « fausse » Berthe, il faudra un rare hasard roma- 
nesque pour que la « vraie » devienne cependant la mère de 
cet improbable mais annoncé empereur. 

Enfance mouvementée : le héros manquera d’être empoi- 
sonné par ses deux demi-frères, — thème bien connu des 
aînés jalousant leur cadet (voir l’exemple iranien de 
l'Avesta)) ; il se verra aussi relégué aux cuisines, mauvais 
traitement qui jette la suspicion sur la noblesse des ses ori- 
gines (on pense aussi au Rainouart d’Aliscans) ; il devra 
enfin « faire la preuve de ses qualités guerrières et reconqué- 
rir la royauté usurpée » (p. 86) : il affronte un géant pour 
obtenir la main de la fille du roi, selon le schéma tradition- 
nel des contes merveilleux. 

L’A. montre comment ces traits, rapportés au jeune Char- 
lemagne sont « hérités des plus anciens mythes du panthéon 
européen » (il en donne des exemples empruntés aussi bien 
aux sagas nordiques qu’aux littératures grecque et latine 
antiques, aux hymnes védiques, à l’Iran, etc.).] (M. de C.)
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139.  PINVEDIC, Marie-Jeanne : Édition et étude des « Enfances de 
Doon de Maience », chanson de geste, thèse de doctorat 
nouveau régime, préparée sous la direction de Mme May 
Plouzeau et soutenue le 8 avril 1995 à l’université de Pro- 
vence, devant un jury composé de Mme May Plouzeau et 
de MM. Gilles Roussineau, François Suard et Jean 
Subrenat. 
[Présentation dans P.M., 22, 1996, pp. 75-79.] 

140.  PINVIDIC, Marie-Jeanne : La tradition en prose de « Doon de 
Maience », chanson de geste. Inventaire des éditions des 
XVIe et XVIIe siècles, dans Rom., 115, 1997, pp. 207-256. 
[La Chanson de Doon de Maience, composée sans doute 

dans la seconde moitié du XIIIe siècle, a connu une tradi- 
tion en prose à travers des imprimés des XVIe et 
XVIIe siècles. L’A. s’applique à recenser ces dernières jus- 
qu’à l’année 1626, date à laquelle le roman né de Doon de 
Maience ne paraît plus avoir été imprimé. L’énumération de 
sept éditions du XVIe siècle, quatre ou cinq du XVIIe siècle, 
complète les renseignements fournis par les catalogues 
actuels. De tels chiffres permettent de conclure au succès de 
 la mise en prose. Chaque édition est soigneusement présen- 
tée, le contenu brièvement examiné ainsi que les similitudes 
et les aspects de style.] (P.N.) 

141.  SUBRENAT, Jean : Les « fils et petits-fils Aymon » en terre 
d’oc. La relation du ms. R, Paris BN fr. 764, dans Actes 
du colloque Languedoc..., pp. 197-209. 
[Le ms. de Paris BN fr. 764 de Renaut de Montauban pré- 

sente un remaniement du XIVe siècle, qui amplifie considé- 
rablement la fin du récit (le pèlerinage de Renaut à Jérusa- 
lem et son retour), mais qui, en revanche, réduit fortement 
l’épisode gascon qu’il traite d’une manière originale. L’A. 
examine quelques-uns des aspects les plus significatifs de cet 
épisode : d’abord l’importance nouvelle accordée à l’idylle 
entre Renaut et Clarisse, dont la tonalité est « plus romanes- 
que, plus tendre aussi » que dans la version ancienne, puis 
la transformation de Bègue de Toulouse, anciennement 
conquérant sarrasin de la ville, qui devient ici « un seigneur 
chrétien en conflit depuis longtemps avec Yon », et surtout 
le siège de Montauban, dont de nombreuses particularités
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permettent peut-être de déceler, chez le remanieur, « un 
point de vue plus favorable à l’attitude des ‘gascons’ qui ne 
fait que mettre davantage en valeur l’inconvenance de la 
conduite impériale ». Et s’il ne renonce pas aux stéréotypes 
de la géographie épique, l’image qu’il propose de Bordeaux 
« donne l’impression de vouloir y faire perdurer une atmo- 
sphère de luxe courtois et de liberté agréable (...) en opposi- 
tion avec l’austérité du Nord », tandis que sa présentation 
du site de Montauban laisse deviner une certaine familiarité 
de l’auteur avec les lieux qu’il évoque.] (J.-C.V.) 

142. SMEETS, Jean-Robert : « La Chevalerie de Judas Macchabée » 
de Gautier de Belleperche (et de Pieros du Riés?). Étude 
linguistique fondée sur une confrontation avec les « Atlas » 
de Dees, dans R.Li.R., 60, 1996, pp. 335-402. 
[L’A., qui a édité la Chevalerie de Judas Macchabée en se 

fondant sur le ms. B (Assen, 1991, 2 vol.), s’efforce de préci- 
ser ici de quelle partie de la Picardie est ce poème et de dis- 
tinguer entre l’apport de l’auteur (des auteurs ?) et celui des 
deux copistes, à partir des indications fournies par les atlas 
de Dees : 

A. DEES : Atlas des formes et des constructions des chartes 
françaises du XIIIe siècle, Tübingen, 1980 ; 

A. DEES, Atlas des formes linguistiques des textes littéraires 
de l’ancien français, Tübingen, 1987. 

Le chapitre I.A est consacré à la langue des copistes qui 
« certainement proviennent du nord de la Picardie et, proba- 
blement, de (la région de) Tournai ». L’A. y examine treize 
formes. Le chapitre I.B, intitulé « Indécision » regroupe neuf 
cas où il se révèle impossible de « déterminer avec un degré 
satisfaisant de certitude à quelle région les attribuer ». Le 
chapitre II est tout entier consacré à la langue de l’auteur de 
la Chevalerie : à partir de l’examen de seize formes, l’A. pro- 
pose de localiser Gautier de Belleperche dans le Ponthieu- 
Vimeu. La conclusion, qui forme le troisième chapitre, vient 
appuyer l’argumentation fondée sur l’étude des faits linguis- 
tiques par la mise en exergue de l’appartenance de Gautier 
de Belleperche à la famille (plutôt qu’au fief) « de Belleval », 
puis de « Belleperche » dans le Vimeu. S’interrogeant sur 
celui ou celle pour qui Gautier écrit son roman, l’A. propose 
plusieurs hypothèses : Simon de Dammartin ? Mathieu de  
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Montmorency? Avec prudence, il semble pencher pour 
Marie de Ponthieu elle-même. Enfin, il étudie le lien entre 
les Montmorency et les Laval, propriétaires du ms. B.] 
(V.M.-B.) 

143. VALLECALLE, Jean-Claude : Les formes de la révélation sur- 
naturelle dans les chansons de geste, dans PRI-SMA, 
pp. 65-94. 
[Dans les chansons de geste, songes et anges transmettent 

aux hommes les messages de Dieu. 
La première réaction des héros est « un effroi mêlé de res- 

pect », mais non le doute : c’est que les trouvères ignorent 
les songes et visions suscités par le démon et leur confèrent 
toujours une origine divine ; ils ne font pas non plus de dis- 
tinction rigoureuse entre « songe » et « vision », — les 
songes épiques sont parfois apportés par des anges. Songes 
(plus nombreux) et (plus rares) apparitions manifestent l’ac- 
tion divine dans le monde (p. 75) mais pas exactement de la 
même manière. 

Selon une distinction généralement reçue au Moyen Âge, 
« l’apparition marque (...) une ‘descente’ (...), l’irruption du 
surnaturel dans le monde des hommes », alors que la 
« vision constitue une ‘ascension’, le ravissement d’une âme 
vers un monde supérieur » (p. 76) : dans l’épopée, appari- 
tion d’un ange à Charlemagne (Roland, Gaydon, Gui de 
Bourgogne, etc.), mais aussi songes dans lesquels le héros est 
transporté hors de l’espace et du temps de la narration 
(Roland : songes où Charlemagne se « voit » aux ports de 
Size ou à Aix ; autres exemples dans Girart de Vienne, 
Anseïs de Carthage). 

Le rêve épique apporte au héros des informations sur des 
événements terrestres à venir : il « est une forme de divina- 
tion » (p. 81) ; il n’offre que des images et des signes et n’est 
pas réaliste dans ses détails. Il n’introduit pas le rêveur dans 
un monde surnaturel (l’A. compare le songe de la mère de 
Raoul de Cambrai qui lui annonce la mort de son fils et la 
vision de la mort de Charlemagne dans la Chronique du 
Pseudo-Turpin, p. 83). Il n’apparaît comme message surna- 
turel qu’au réveil ; pendant son déroulement, il donne l’illu- 
sion de la réalité (exemple de Girart de Vienne, p. 85). Il 
fournit des images énigmatiques qui donnent au rêveur le
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sentiment qu’elles ont une signification et c’est leur seule 
interprétation qui en dégage le sens surnaturel (p. 86). 

Au contraire, l’ange « fournit au visionnaire une expé- 
rience directe du sacré (Gui de Bourgogne, Fierabras, pp. 87- 
88) et celui-ci (Charlemagne, dans les deux exemples cités) 
en ressort grandi. Mais l’épopée insiste en fait peu sur l’évo- 
cation des réalités surnaturelles. « Les trouvères savent 
reconnaître dans la vision angélique une manifestation expli- 
cite du divin, mais ils ne cherchent pas à en souligner la 
transcendance » (p. 91) : « La mission de l’ange ressemble 
(...) à celle d’un messager humain » (Gui de Bourgogne, Gay- 
don, Doon de Mayence, pp. 92-93). 

Songes et appparitions angéliques ne marquent pas tant 
« une rupture ou une opposition entre l’univers visible et 
celui des réalités spirituelles » qu’une « continuité et une 
fusion » (p. 94) entre eux.] (M. de C.) 
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GRANDE-BRETAGNE 
TEXTES, ÉDITIONS, MANUSCRITS, 

TRADUCTIONS 

158. SHIRLEY, Janet : The Song of Roland, Felinfach, Llanerch, 
1996, XIII-pages non-numérotées. 
[Traduction en anglais et interprétation.] 

ÉTUDES CRITIQUES 

159. AA.VV. : Al que en buen hora naçio : Essays on the Spanish 
Epic and Ballad in Honour of Colin Smith, edited by Brian 
POWELL and Geoffrey WEST, Liverpool, Liverpool Uni- 
versity Press, 1996 (Modern Humanities Research Asso- 
ciation), 207 pages. 
[Ce tome, qui est paru peu avant la mort de Colin Smith, 

comprend treize articles, dont la plupart s’occupe du Poema 
de mio Cid. D’autres études sont consacrées au romancero et 
aux ballades.] 

160. ARMISTEAD, S.G. : Ballad hunting in Zamora, dans Al que en 
 buen hora naçio..., pp. 13-26. 
 [L’A. décrit une expédition à Zamora en 1980 et nous 

  donne une édition annotée avec une courte analyse des bal- 
 lades les plus rares découvertes à l’occasion de cette visite.] 

161.  DEYERMOND, Alan : The problem of Lost Epics : Evidence 
 and Criteria, dans Al que buen en hora naçio..., pp. 27-43. 
 [Cette enquête comporte une liste de textes perdus et l’A. 
 étudie l’hypothèse selon laquelle ces textes aient jamais 
 existé en tant que textes épiques.]  
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162. FRANKIS, John : Taste and Patronage in Late Medieval 
England as Reflected in Version of « Guy of Warwick », 
dans Med. Aev., 66, 1997, pp. 80-93. 
[L’A. traite surtout des versions françaises en prose de la 

chanson de geste anglo-normande Gui de Warewic.] 

163. GORNALL, John : The Cid’s Youthfull Deeds : Decadent 
« Mocedades » or the Pristine Enfances, dans Journal of 
Hispanic Research, 1994-1995, pp. 69-79. 

164.  GORNALL, John : ¡ Fabla, Pero Mudo...! — ¡ Direvos 
Çid... ! : Address in the « Poema de mio Cid », dans Al que 
en buen hora naçio..., pp. 45-53. 
[Cette étude analyse l’emploi de vos et de tu dans le 

Poema de mio Cid.] 

165. LACARRA, María Eugenia : Sobre las dobles bodas en el 
« Poema de mio Cid », dans Al que en buen hora naçio..., 
pp. 73-90. 

166. PATTISON, D.G. : ¡Dios, que buen vassallo ! ¡Si oviesse buen 
señor ¡ : the theme of the Loyal Vassal in the « Poema de 
mio Cid », dans Al que en buen hora naçio..., pp. 103-113. 
[L’A. analyse les rapports entre le héros et le roi, et 

démontre que le rôle du héros est exemplaire dans toute 
l’œuvre, dont il analyse les trois chants relatant l’exil du 
héros, le mariage de ses filles, et son habile plaidoirie pour 
obtenir justice.] 

167. WEST, Geoffrey : The Cid and Alfonso VI revisited: Charac- 
terisation in the « Poema de mio Cid », dans Al que en 
buen hora naçio..., pp. 161-169. 
[L’A. examine les personnages comme les produits du 

récit et démontre que leur comportement est prédestiné par 
le rôle qu’ils jouent dans ce récit.] 

168. WHETRAL, Jane : A Question of Genre : « Roncesvalles » and 
the « Siete infantes » Connection, dans Al que en buen hora 
naçio..., pp. 171-187. 
[L’A. démontre que Roncesvalles fait plutôt partie du 

romancero que des chansons de geste.]  
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169.  WRIGTH, Roger : Escribir el « Poema de mio cid », dans Al 
que en buen hora naçio..., pp. 189-201. 
[L’A. donne une analyse linguistique du Poema de mio 

Cid.] 

COMPTES RENDUS 

170.  AA.VV. : Al que en buen hora naçio : Essay on the Spanish 
Epic and Ballad in Honor of Colin Smith, edited by Brian 
POWELL and Geoffrey WEST, Liverpool, Liverpool Uni- 
versity Press, 1996 (Modern Humanities Research Asso- 
ciation), 207 pages. 
C.R. de Y. Macpherson, dans B.H.R. (Glasgow), 74, 

pp. 471-473. 

171.  AA.VV. : Aspects de l’épopée romane. Mentalités, Idéologies, 
Intertextualités. Recueil publié par Hans VAN DIJK et 
Willem NOOMEN, Groningen, Egbert Forsten, 1995, IX- 
526 pages. 
C.R. dans Med. Aev., 66, (2), 1997, pp. 369-371. 

172.  GAUNT, Simon : Gender and genre in Medieval French Lite- 
rature, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 
(Cambridge Sudies in French, 53), X-372 pages. 
C.R. de M.J. Ailes, dans Med. Aev., 65, 1996, p. 322. 

173.  AA.VV. : KOOPER, E. (éd.) : Medieval Dutch Literature in its 
European Context, Cambridge, Cambridge UP, 1994, 
(Cambridge Studies in Medieval Literature, 21), XV- 
327 pages. 
C.R. de E. Strietman, dans Dutch crossing, 19 (1), 

pp. 127-133. 

174.  KAY, Sarah : The « chanson de geste » in the age of 
Romance : Political fictions, Oxford, Clarendon Press, 
1995, X-273 pages. 
C.R. de J.H.M. Taylor, dans F.S., 51, 1997, p. 305. 

— F.E. Sinclair, dans Med. Aev., 66, 1997, pp. 147- 
148. 

— Ph. E. Bennett, dans M.L.R., 92, 1997, p. 185.  
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175. ORCHARD, A. : Pride and Prodigies : Studies in the Monsters 
of the « Beowulf »-Manuscript, Cambridge, Ds. Brewer, 
Rochester, NY, Boydell & Brewer, 1995, XVII-352 pages. 
C.R. de H. Wirtjes, dans Med. Aev., 66, 1997, 2, pp. 369- 
 371. 

176. SHIRLEY, Janet (trad.) : The Song of Roland, Felinfach, Lla- 
nerch, 1996, XIII-pages non-numérotées. 
C.R. de Ph. E. Bennett, dans M.L.R., 92, 1997, p. 721.
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GRÈCE 
ÉTUDE CRITIQUE 

177. PÉTALAS, Dimitrios : L’image du héros épique dans les chan- 
sons de geste françaises et dans « Digénis Akritas », 
Athènes, ALEA-Dimitrios Kanellopoulos, 1995, 
278 pages. 
[L'A. analyse l’image du héros dans cinq chansons de 

geste françaises (Chanson de Roland, Couronnement de 
Louis, Charroi de Nîmes, Prise d’Orange, Moniage Guil- 
laume) et dans l’épopée byzantine de Digénis Akritas. 

Dans la Chanson de Roland, la présence impressionnante 
d’éléments provenant, d’une part de la mythologie germani- 
que (Beowulf Waltharius, Nibelungenlied, Edda,...) et, de 
l’autre de l’Ancien Testament — éléments communs dans les 
deux mondes à la fois (culture de la vengeance, tendance des 
héros vers la démesure et l'hybris, soif de gloire écrasante et 
sans merci, omniprésence de la fatalité — amène à la 
constatation que la « christianisation » de cette épopée s’ob- 
tient surtout à travers une morale austère et « hébraïque ». 

Par contre, dans les chansons du cycle de Guillaume 
d’Orange, l’absence d’éléments païens et hébraïques est pres- 
que complète : le christianisme qui y règne est celui du Nou- 
veau Testament (le héros éprouve des remords même pour 
les infidèles qu’il a tués). 

L’épopée de Digénis Akritas met en scène un héros para- 
doxal qui, après avoir accompli maints exploits surhumains, 
abandonne la vie héroïque pour vivre dans la mollesse et 
mourir, finalement, d’une maladie. Le fossé qui sépare les 
deux mondes héroïques est donc évident.] 
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ITALIE (*) 

TEXTES, ÉDITIONS, MANUSCRITS 
TRADUCTIONS 

178. FICHERA, Flavia (trad.) : Bertrand de Bar-sur-Aube, Girart de 
Vienne. Introduzione e traduzione di F.F., Catania, 
CUECM, 1994. 

[L’A. propose une traduction italienne du Girart de 
Vienne en se basant sur l’édition du ms. Royal 20 B XIX du 
British Museum offerte par van Emden. Il s’agit de la pre- 
mière version intégrale en langue moderne de la chanson du 
trouvère champenois, remaniement de poèmes plus anciens 
réalisé entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Dans 
les Notazioni critiche introductives (pp. 9-99), à l’aide de 
références textuelles bien précises, l’A. montre la double 
intention de Bertrand de Bar-sur-Aube qui vise à laver le 
comte Girart de l’accusation de rébellion que la tradition lit- 
téraire lui attribuait et, en même temps, à absoudre le sou- 
verain de l’accusation d’injustice à l’égard de son vassal. À 
ce propos, l’A. offre son explication à l’introduction de 
Girart dans la geste de Monglane et, par conséquent, à la 
fonction des trois gestes évoquées dans la commançaille. Par 
cette analyse, en s’opposant à l’attribution du Girart de 
Vienne au cycle « de la révolte », elle suggère que le poème 
entier est construit pour soutenir la politique de Philippe 
Auguste visant à la résolution des particularismes féodaux. 
L’A. s’arrête aussi sur la caractérisation des personnages et 
sur les éléments expressifs du poème (formules, plaintes,

                     
(*) La bibliographie italienne a été établie par Fancesco Benozzo (F.B.), Sara 

Furlati (S.F.) et Salvatore Luongo (S.L.). Les fiches relatives aux Actes du colloque 
de Bologne, La chanson de geste e il ciclo di Guglielmo d'Orange, reproduisent en 
partie les résumés rédigés par les auteurs eux-mêmes. 
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prières, « anticipations » et « angolini del narratore », 
enchaînement des laisses)]. (S.F.) 

179. FERRARI, Fulvio : « Storia di re Carlo e di Elegast » ; a cura 
di F.F. [trad. dal nederlandese], Torino, Lindau, 1994, 
(Nuovo letture, 26), 135 pages. 
[Une traduction italienne de Karel ende Elegast.] 

ÉTUDES CRITIQUES 

180. AA.VV. : La chanson de geste e il ciclo di Guglielmo 
d’Orange. Atti dei convegno di Bologna, 7-9 ottobre 1996, 
a cura de Andrea FASSÒ, dans M.R., 21, 1997. 

181. ANDRIEUX-REIX, Nelly : Le jardin saccagé : une leçon du 
« Moniage Guillaume », dans La chanson de geste e il ciclo 
di Guglielmo d’Orange..., pp. 362-381. 
[Quand, dans son ermitage, il reçoit l’appel de détresse 

lancé par le roi Louis, Guillaume, sous les yeux du messager 
chargé de le rechercher, mais dont il ne se fait pas recon- 
naître, se livre à un comportement étrange : sans mot dire, 
sans colère apparente et en prenant le soin d’y replanter de 
mauvaises herbes, il détruit le curtil qu’il s’était tracé dans 
le désert. Revenu à la cour, le messager raconte ce dont il 
a été le témoin ; ce récit fait immédiatement identifier Guil- 
laume par un sage qui, en forme de leçon adressée au roi, 
donne une signification au saccage du jardin : les bonnes 
herbes arrachées symboliseraient les hommes de valeur que 
Louis a voulu éloigner pour ne s’entourer que de fourbes et 
de traîtres, eux-mêmes symbolisés par les mauvaises herbes 
que l’ermite a replantées. Cette élucidation, interne au texte, 
laisse ouvertes d’autres possibilités d’interprétation.] (F.B.) 

182.  BARBERO, Alessandro : Les chansons de geste et la mutation 
féodale de l’an Mil, dans La chanson de geste e il ciclo di 
Guglielmo d’Orange..., pp. 457-475. 
[L’A. se propose de vérifier la datation des chansons de 

geste du cycle de Guillaume, à la lumière de la théorie de la 
mutation féodale. Il suffît de relire les chansons de geste du 
cycle des Narbonnais pour reconnaître l’époque qu’elles 
dépeignent : ce n’est pas, de toute évidence, la France des
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XIe-XIIe siècles, mais bien celle d’avant l’an Mil. Ducs et 
comtes y détiennent leurs gouvernements de l’empereur, et 
ils ne sauraient s’empêcher de reconnaître leur dépendance, 
même lorsque leur soutien s’avère indispensable à la survi- 
vance de l’autorité monarchique ; l’empereur, tout faible 
qu’il puisse paraître, n’hésite pas à les dépouiller de leurs 
provinces pour les attribuer à d’autres. En revanche, ils 
commandent à l’intérieur de leurs comtés sans que personne 
ne songe à contester leur autorité ou simplement à s’y sous- 
traire. D’ailleurs on ne voit guère dans le paysage de ces 
châteaux qui foisonneront après l’an Mil se dessiner une 
capitale : le siège de l’autorité est toujours une ville, le plus 
souvent d’origine romaine. Il en va de même pour ce motif 
central du cycle de Guillaume qu’est la lutte contre les 
païens : ces tristes guerriers qui ne marchent pas soulevés 
par l’enthousiasme de la guerre sainte, mais se battent dans 
des conditions désespérées pour défendre le pays contre la 
menace des incursions païennes, reflètent l’esprit des guer- 
riers francs qui se battirent contre les musulmans et les 
Vikings. Les textes tels que nous les possédons ont pu être 
composés au cours du XIe ou du XIIe siècle ; toutefois la 
société qu’ils peignent ne ressemble guère à la société fran- 
çaise de la même époque, mais bien à la société franque 
d’avant l’an Mil.] (S.F.) 

183. BENNETT, Philip E. : Des jongleurs et des rois : réflexions sur 
le « prologue » du « Couronnement de Louis », dans La 
chanson de geste e il ciclo di Guglielmo d’Orange..., 
pp. 296-312. 
[On reconnaît depuis l’étude de Jean Frappier que le Cou- 

ronnement de Louis propose à son public un prologue d’un 
développement peu commun. L’A. explore les complexités 
de ce prologue dans sa présentation à la fois de l’idéologie 
royale et d’une prise de position artistique et culturelle. À 
cette fin l’étude se focalise sur les rapports instables entre les 
concepts chanson, estoire et essemple dans les diverses rédac- 
tions. Un seuil d’une complexité comparable à celui du Cou- 
ronnement ouvre le poème du XIIIe siècle, Huon de Bor- 
deaux, qui s’occupe aussi des relations problématiques entre 
le roi et ses grands feudataires. Pour permettre de mieux 
apprécier le sérieux des stratégies poétiques et didactiques de
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l’auteur du Couronnement, l’étude se termine par une com- 
paraison des deux prologues.] (F.B.) 

184.  BUSCHINGER, Danielle : La réception du cycle des Narbonnais 
dans la littérature allemande du Moyen Âge, dans La chan- 
son de geste e il ciclo di Guglielmo d’Orange..., pp. 404- 
420. 
[Du cycle des Narbonnais seul le sous-ensemble de la 

geste de Guillaume a été reçu dans l’Allemagne médiévale, 
plus précisément les Aliscans, dont le principal témoin est le 
Willehalm de Wolfram von Eschenbach, adaptation de la 
chanson française faite sur l’ordre du landgrave de Thuringe 
Hermann 1er vers 1210-1220, mais qui est restée inachevée. 
Avant le milieu du XIIIe siècle, Ulrich von Türheim (1236- 
1285), qui a déjà composé une continuation pour le Tristan 
de Gottfried von Strasburg, resté lui aussi inachevé, entre- 
prend de terminer le fragment de Wolfram : c’est le Renne- 
wart, qui se fonde probablement sur la bataille d'Aliscans, le 
Moniage Rainouart, la Bataille Loquifer et le Moniage Guil- 
laume. Le Carinthien Ulrich von dem Türlin écrit, quant à 
lui, une Vorgeschichte, « un premier vers », pour l’œuvre de 
Wolfram : c’est Arabel, œuvre dédiée par son auteur au roi 
Ottokar II de Bohème (1253-1278) : il n’a pas utilisé de 
source française, mais seulement les indications sur les évé- 
nements précédant la bataille d’Aliscans présentes dans le 
Willehalm. Ces trois œuvres ont été réunies dans plusieurs 
manuscrits cycliques, et cette trilogie a été mise en prose au 
XVe siècle. Indépendamment de Wolfram, un auteur bas- 
allemand fait au début du XIVe siècle une nouvelle adapta- 
tion de la chanson française, dont il ne reste que des frag- 
ments.] (F.B.) 

185.  FASSÒ, Andrea : La chanson de geste, dans La letteratura 
francese medievale, a cura di Mario MANCINI, Bologna, Il 
Mulino, 1997, 504 pages, pp. 51-102. 
[C’est le deuxième chapitre de ce nouveau manuel de litté- 

rature française médiévale qui nous intéresse. La matière est 
exposée d’une manière assez complète et claire. L’A. se 
range de manière catégorique du côté des traditionalistes, en 
accordant beaucoup de crédit aux hypothèses de Joël Gris- 
ward.] (F.B). 
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186.  FASSÒ, Andrea : Le petit cycle de Guillaume et les trois 
péchés du guerrier, dans La chanson de geste e il ciclo di 
Guglielmo d‘Orange..., pp. 421-440. 
[Comme d’autres héros indo-européens étudiés par Dumé- 

zil (Starkadhr, Héraclès, Sisupala) et Dubuisson (Rama), 
dans sa carrière de juvenis (c’est-à-dire dans le « petit 
cycle »), Guillaume commet trois péchés correspondant aux 
trois fonctions indo-européennes. I : sacrilège (Couronne- 
ment de Louis : le meurtre d’Hernaut d’Orléans devant l’au- 
tel). II : combat déloyal. (Charroi de Nîmes : le stratagème 
des tonneaux). III : adultère (Prise d'Orange : la conquête 
d’Orable-Guibourc épouse de Tiébaut), accompagnée en 
outre du massacre des petits enfants d’Orable. La stérilité 
du couple Guillaume-Guibourc représente peut-être le châti- 
ment de ce crime. Comme Starkadhr, Sisupala et Héraclès, 
Guillaume vit au service et pour le service du roi, sans 
aucune prétention à la royauté. Il vit et meurt en pénitent ; 
comme Héraclès qui est accueilli sur l’Olympe, Guillaume 
est reconnu et vénéré comme saint. C’est vraisemblablement 
cet élément (la pénitence, la sanctification) qui, à l’âge caro- 
lingien, a produit l’identification du héros archaïque avec le 
comte de Toulouse. Pourquoi le héros commet-il trois fautes 
correspondant aux trois niveaux fonctionnels ? Comme le 
roi est le guerrier qui « possède » les trois fonctions, le récit 
veut peut-être montrer la différence essentielle entre un roi 
et un « simple » héros. Entraîné par sa violence, celui-ci ne 
sait pas se « gouverner » lui-même et ne peut donc pas gou- 
verner les hommes. En France, c’est au XIIe siècle qu’on 
commencera à proposer au guerrier le modèle du souverain 
(idéaux parallèles du chevalier chrétien et du chevalier cour- 
tois, ce dernier basé aussi sur l’idéologie trifonctionnelle).] 
(S.F.) 

187.  FLORI, Jean : L’idée de croisade dans les premières épopées 
du cycle de Guillaume d’Orange..., dans La chanson de 
geste e il ciclo di Guglielmo d’Orange, pp. 476-495. 
[L’étude des chroniques de la première croisade et des 

chartes émanant des croisés à leur départ a permis aux his- 
toriens de la croisade de mettre en évidence les principaux 
thèmes qui, proposés par Urbain II et par l’Église aux che- 
valiers, ont poussé ceux-ci à prendre la route. La plupart de  
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ces historiens soulignent à quel point cette prédication 
répondait aux aspirations religieuses des laïcs (en particulier 
des guerriers) et à leur désir de salut, et combien ces mes- 
sages étaient parfaitement bien adaptés à la mentalité des 
chevaliers de ce temps. Or, ces thèmes mobilisateurs (pèleri- 
nage, pénitence, pardon des péchés, purification des lieux 
saints, protection et défense des pèlerins et chrétiens 
opprimés, etc.) font presque totalement défaut dans les 
chansons de geste que l’on peut considérer comme anté- 
rieures à la deuxième croisade (principalement dans le cycle 
de Guillaume d’Orange), bien que la lutte contre les infi- 
dèles y occupe une place considérable. L’étude des mobiles 
invoqués pour les combattre permet de dégager d’autres 
valeurs qui sont peut-être plus révélatrices de la mentalité 
des chevaliers eux-mêmes.] (S.F.) 

188. GRISWARD, Joël H. : La naissance du couple littéraire Vivien 
et Rainouart, dans La chanson de geste e il ciclo di 
Guglielmo d’Orange...., pp. 441-456. 
[Jean Frappier pensait que le poète de la Chanson de Guil- 

laume a construit le personnage de Vivien comme une sorte 
de calque épuré de Roland, un Roland mâtiné toutefois 
d’Olivier. La démarche de Frappier témoigne d’une attitude 
critique et d’une conception de l’histoire littéraire qui ont 
longtemps prévalu, où le Roland, relique sacro-sainte érigée 
en texte-source absolu, fournissait systématiquement le ou 
les modèle(s) de toute la production épique ultérieure, où les 
héros ne sont jamais envisagés qu’isolément et où postério- 
rité signifie dépendance. L’apparition de Vivien relève non 
de la chronologie mais de la structure. La matrice qui a 
servi à sa fabrication n’est pas extérieure à la geste au sein 
de laquelle il vient à l’existence. Son surgissement soudain 
s’accompagne d’un autre surgissement tout aussi soudain, 
tout aussi énigmatique : celui de Rainouart. La contempora- 
néité de ces deux naissances littéraires invite à une approche 
jumelée : les deux héros neufs du Guillaume et d’Aliscans ne 
constituent pas l’assemblage fortuit et capricieux d’un sou- 
venir rolandien et d’un type folklorique ; ils ne résultent pas 
de la simple juxtaposition d’une « copie de Roland » et d’un 
avatar du conte populaire. Solidaires, ils s’expliquent l’un 
par l’autre ; articulés, ils ont une signification l’un par rap-
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port à l’autre ; structurés, ils forment un duo, un couple.] 
(F.B). 

189.  GUIDOT, Bernard : La fantaisie souriante dans le Cycle d’Ay- 
meri, dans La chanson de geste e il ciclo di Guglielmo 
d'Orange..., pp. 241-275. 
[Dans la famille de Narbonne, les règles de conduite 

rigides et les principes chevaleresques rigoureux sont accom- 
pagnés d’une saine bonne humeur. Il s’agit le plus souvent 
au sein du Cycle d’Aymeri d’une mise à distance stimulante 
et nuancée ou d’un regard ironique voire humoristique, en 
tout cas dépourvu de toute bienveillance immédiate, porté 
sur les travers et les défauts du monde chrétien : démesure 
pervertie conduisant à des vœux téméraires (comme ceux 
d’Hernaut li Roux), royauté à dignité limitée (le statut royal 
étant souvent déprécié par la couardise, l’égoïsme, la pusilla- 
nimité), ramposnes dont sont victimes les plus jeunes et les 
plus vieux. La narration est agrémentée de situations 
piquantes, aussi peu épiques que possible, les ridicules et les 
mesquineries de l’esprit marchand étant la cible privilégiée 
de remarques caustiques des Aymerides. Le bel équilibre de 
l’univers chrétien, dans son ensemble, n’échappe pas à la 
dérision et à la parodie : de même que dans Aliscans l’irrup- 
tion de Rainouart ébranle les convictions les plus solides 
avant de leur redonner un bel éclat. Peu à peu, dans les 
chansons du Cycle d’Aymeri, la moquerie de l’Autre (qui 
était défense frileuse de valeurs établies) se transforme, évo- 
lue vers la reconnaissance des qualités d’autrui et aboutit à 
la prise de conscience de défauts et de manques : la fantaisie 
souriante permet alors un réel épanouissement des cheva- 
liers en harmonie avec leur environnement spirituel.] (F.B.) 

190.  HERBIN, Jean-Charles : Guichardet/Begonnet : une rencontre 
entre le Cycle de Guillaume et la Geste des Loherains ?, 
dans La chanson de geste e il ciclo di Guglielmo 
d’Orange..., pp. 276-295. 
[Outre une rencontre mot pour mot sur plusieurs vers 

entre le texte d’Aliscans et celui de Hervis de Metz, on relève 
encore au moins un passage où une rencontre entre la Geste 
des Loherains et le Cycle de Guillaume paraît fort pro- 
bable : l’épisode de l’adoubement de Guichardet dans la  
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Chevalerie Vivien et de Begonnet dans Hervis de Metz. 
Après avoir rappelé le déroulement de l’épisode dans les dif- 
férents témoins des deux chansons, l’A. tente de déterminer 
si l’emprunt est assuré et le sens dans lequel il s’est effectué, 
notamment en essayant d’évaluer la qualité de l’insertion de 
chacun des deux épisodes dans la trame respective des chan- 
sons où il apparaît.] (F.B.) 

191.  LUONGO, Salvatore : Fra tradizione e innovazione : la leg- 
genda degli Infanti di Lara nel compendio di Lope García 
de Solazar, dans M.R., 20 (2), 1996, pp. 209-230. 
[L’A. rend compte d’une version de la légende des Infants 

de Lara différente de celles qu’il a examinées dans ses précé- 
dents travaux (cf. B.B.S.R., 27, 1995-1996, n° 222 et 28, 
1996-1997, n° 219). Il s’agit d’un témoignage abrégé contenu 
dans le Libro de las bienandanzas e fortunas de García de 
Salazar, qui, par rapport à son modèle (la Crónica de 1344), 
se signale par d’intéressantes innovations : le fréquent rappel 
de l’entreprise de Cascajar, une nouvelle évaluation éthique 
du comportement des sept frères dans les épisodes de Bur- 
gos et de Barbadillo, et l’atténuation qui lui est conséquente, 
la responsabilité de Ruy Velázquez dans leur fin tragique, la 
présentation de l’incursion à Almenar en tant qu’initiative 
des Infants, l’introduction d’un personnage inédit (Rodrigo 
de Lara), la moralisation du rapport entre Gonzalo Gustioz 
et la sœur d’Almanzor, etc. Quelques-unes de ces diver- 
gences trouvent des correspondances dans le romancero ou 
dans d’autres textes de chroniques qui nous ont transmis la 
légende, ce qui pousserait à inscrire le témoignage offert par 
le Libro dans ce « continuum tradizionale mosso e varie- 
gato » dont Samuel G. Armistead avait déjà parlé à propos 
du Compendio des Mocedades de Rodrigo, contenu dans le 
Libro lui-même, quelques chapitres après.] (S.F.) 

192.  LUONGO, Salvatore : La leggenda degli Infanti di Lara nella 
« Refundición toledana de la Crónica de 1344 » dans 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
della Basilicata, a.a. 1993-1994, [1996], pp. 261-290. 
[Toujours dans le cadre de ses recherches sur la légende 

des Infants de Lara (cf. B.B.S.R., 27, 1995-1996, n° 222 et 
28, 1996-197, n° 219), l’A. analyse la version transmise par  
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la Refundición toledana de la Crónica de 1344, que l’on pour- 
rait dater vers 1460. Le texte peut être le fruit, du moins 
partiel, de la mise en prose d’une nouvelle élaboration de la 
légende primitive, ou bien le résultat d’un remaniement de 
la chronique du XIVe siècle ; il présente toute une série d’in- 
novations macroscopiques et de détails qui confèrent plus de 
logique et de vraisemblance au récit et qui, en même temps, 
contribuent à sa moralisation. L’étude des différences prin- 
cipales qui caractérisent la version du XVe siècle par rapport 
aux rédactions précédentes vise justement à une définition 
des modalités et des formes de l’opération de réécriture et 
d’adaptation de l’ancienne légende au nouveau contexte 
culturel et aux nouvelles exigences du public.] (S.F.) 

193. MARTIN, Jean-Pierre : Le motif de l'adoubement dans le cycle 
de Guillaume, dans La chanson de geste e il ciclo di 
Guglielmo d’Orange..., pp. 333-361. 
[C’est au cours du XIIe siècle que l’adoubement prend, 

pour la chevalerie, toute sa valeur de rite d’intégration dans 
une caste. C’est à cette même époque que se développe la 
production épique, où les récits d’adoubement constituent 
un motif narratif clairement repérable. Le cycle de Guil- 
laume, où les figures de jeunes chevaliers occupent une place 
éminente, constitue à cet égard un corpus particulièrement 
intéressant. Le motif de l’adoubement y apparaît en effet 
sous des formes diverses qui méritent d’être examinées sous 
plusieurs angles. Qu’il s’agisse de son économie interne 
comme de son inscription dans l’histoire propre de chaque 
chanson, l’examen de sa structure narrative permet d’y 
observer les différentes variations susceptibles d’affecter un 
modèle sous-jacent, qui à cet égard appartient tout autant à 
la tradition littéraire qu’à la représentation de la réalité his- 
torique. La chronologie des chansons permet d’une part de 
suivre l’évolution du motif au plan de son contenu narratif 
comme de son expression rhétorique, de la Chanson de Guil- 
laume ou du Couronnement de Louis aux Enfances Guillaume 
ou aux Narbonnais. L’A. s’attache surtout à voir en quoi ces 
variations s’accordent au contenu thématique des œuvres, 
mais aussi quelle peut y être la part de l’intertextualité : 
reprise ou évolution du motif d’une chanson à l’autre, ou 
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dans les versions successives d’un même événement épique.] 
(F.B.) 

194.  MCMILLAN, Duncan : Le « Charroi de Nîmes » : déstemma- 
tisation et délocalisation des manuscrits, dans C.N., 56 (3- 
4), 1996, pp. 411-433. 
[Cette étude, publiée après la mort de l’A., nous offre une 

discussion ponctuelle et passionnée des conclusions que 
Mme Schøsler a atteintes (v. article dans Trends in Linguis- 
tics Studies and Monographs, 79, 1995, pp. 225-276) en 
appliquant au texte du Charroi de Nîmes, à savoir au frag- 
ment B.N. nouv. acq. fr. 934 (135 vers), les principes du 
traitement informatique des données graphiques des manus- 
crits, selon la méthode élaborée à l’Université d’Amsterdam. 
Se basant sur les procédés « traditionnels » de la critique 
textuelle, l’A. réfute le stemma proposé par Mme Schøsler 
pour la famille x et la nouvelle justification de la famille b. 
De même, il conteste la localisation de l’archétype et des 
manuscrits qui nous sont parvenus, précise la position du 
fragment étudié et discute la prééminence accordée au 
ms. A1 (considéré comme le modèle direct ou indirect des 
autres mss A) et l’existence d’un intermédiaire en amont des 
mss. A3 et A4. Enfin il constate, à l’égard de b, que « le 
témoignage des formules évoquées par Mme Schøsler est loin 
d’être corroboré par celui des lieux variants ». Comme 
Aurelio Roncaglia l’a déjà remarqué dans sa présentation de 
l’étude de McMillan, il s’agit là d’une contribution de très 
grande valeur méthodologique, qui aborde toute une série 
de questions très actuelles, portant sur l’application de l’in- 
formatique aux problèmes philologiques.] (S.L.) 

195.  MORENO, Paola : La tradizione manoscritta del « Foucon de 
Candie », Napoli, Liguori, 1997 (Romanica Neapolitana, 
30), 370 pages. 
[Dans la geste de Guillaume d’Orange, le Foucon de Can- 

die a été sans aucun doute une des chansons les plus 
connues au Moyen Age, jusqu’au XVe siècle, non seulement 
dans le domaine français, mais aussi en milieux occitan et 
italien. Cela semble démontré par le nombre assez élevé de 
témoins dont on peut disposer, à savoir dix manuscrits com- 
plets, six fragments et plusieurs témoignages indirects conte-
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nus dans des textes contemporains ou postérieurs. Malheu- 
reusement, de nos jours le poème n’a pas joui de la même 
fortune : le seul texte existant, publié par Schultz-Gora, date 
du début du XXe siècle et ne rend pas compte de la com- 
plexité de la tradition manuscrite, soit à cause des choix 
méthodologiques de l’éditeur, soit par suite de la découverte 
postérieure de nouveaux témoins. Ainsi, l’A. se propose-t- 
elle d’analyser soigneusement du point de vue textuel et 
codicologique tous les manuscrits et les fragments qui nous 
sont parvenus et de publier, pour la première fois, des frag- 
ments encore inédits. La complexité des rapports entre les 
différents témoins et le caractère tout à fait « mouvant » du 
texte, dans lequel l’œuvre des remanieurs se confond avec 
celle d’Herbert de Danmartin et de ses continuateurs, repré- 
sentent les difficultés les plus importantes pour une nouvelle 
édition critique du poème, édition en vue de laquelle l’A. a 
réalisé son étude, en tant que travail préliminaire.] (S.F.) 

196.  ORLANDO, Sandro : Amore e follia nell'« Orlando Furioso », 
dans Annali della Facoltà di Lettere e Filosofía dell'Univer- 
sità della Basilicata, a.a. 1993-1994, [1996], pp. 359-366. 
[L’A. analyse les relations entre folie d’amour, chevalerie 

et célébration des descendants des seigneurs de Ferrare dans 
le poème de Ludovico Ariosto. Une fois mises en relief les 
fonctions narratives autour desquelles s’organisent les épi- 
sodes principaux de la queste, qui est le moteur du roman, 
l’A. souligne la présence de la folie à l’origine de toute quête 
amoureuse, folie qu’il définit en tant que « sconvolgimento 
(...) delle regole sociali o del codice a cui l’eroe è tenuto ad 
obbedire » et qu’il perçoit spécialement comme une viola- 
tion du lien féodal, c’est-à-dire comme la faute la plus grave 
qui pouvait tacher l’honneur d’un chevalier. Le fait que la 
seule queste érotique à ne pas être marquée par la folie, rele- 
vant de la transgression du code chevaleresque, soit la 
queste de Ruggero et Bradamante, est donc d’autant plus 
significatif, que la famille d’Este fait remonter son origine à 
l’union de ces deux personnages.] (S.L.) 

197.  RONCAGLIA, Aurelio : Geografía storica di leggende e fiabe 
da « Roland » a « Auberon », dans C.N., 56 (1-2), 1996, 
pp. 45-99.  
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[C’est le résultat d’une série de cours et de séminaires, 
tenus à partir de 1989, que cet article présente. L’A. inscrit 
la Chanson de Roland d’Oxford dans le cadre des préparatifs 
d’une expédition en Espagne promue par les papes Alexan- 
dre II et Grégoire VII dans les années 1072-1073, et confiée 
à Eble II de Roucy. Ainsi démontre-t-il que la récupération, 
sous le nom glorieux de Charlemagne, d’événements concer- 
nant le nord-ouest de la région ibérique faisait partie tout 
naturellement de la « propagande grégorienne » dès la pre- 
mière moitié du XIe siècle et qu’elle se refléta aussi dans le 
poème. À l’aide de cet encadrement historique, il est donc 
possible d’éclairer de nombreuses allusions textuelles qui, 
jusqu’à présent, faisaient l’objet de controverses. Un 
exemple est offert par la conquête de Cordres (ville à identi- 
fier sans aucun doute avec Cordoue), évoquée aux vers 97- 
98, qui pourrait être rapprochée des dévastations infligées à 
la ville par les troupes chrétiennes en 1009 et en 1010. Et 
encore, la prise de Séville, que Roland revendique au 
vers 200, ne serait que le transfert symbolique d’une entre- 
prise de Fernand Ier, roi de Castille et de Léon, ce même roi 
qui délivra Coïmbre (Commibles) en 1064 et qui détruisit le 
château de Montemor-o-Velho, près de la ville de Nobres, 
sous laquelle l’A. propose de reconnaître la ville de Noples, 
conquise par Roland. En s’appuyant sur cette dernière loca- 
lisation et grâce à toute une série de données géo-historiques 
convergentes, l’A. parvient ensuite à identifier la ville féeri- 
que de Monmur, mentionnée dans Huon de Bordeaux et 
dans le Roman d’Auberon, et considérée comme avant-poste 
occidental de la société prégrégorienne, avec cette même 
Nobles, que Roland a prise, malgré l’interdiction de Charle- 
magne.] (S.L). 

198. RUIZ DOMÈNEC, José Enrique : La « Chanson de Guil- 
laume » : relato de frontera, dans La chanson de geste e il 
ciclo di Guglielmo d’Orange..., pp. 494-506. 
[Dans la première partie de son article, l’A. considère la 

Chanson de Guillaume dans le cadre de la phénoménologie 
du « récit de frontière », se référant, par ce terme, à une 
frontière géographique (les territoires dont Guillaume a 
hérité se situent en marge du royaume de France) aussi bien 
qu’à la frontière en tant que condition psychologique (de
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même que pour d’autres hommes-frontières, les aventures de 
Guillaume sont souvent caractérisées par l’ambivalence). 
Ensuite, il remarque que le principe de légitimation de 
l’ordre social dans la Chanson de Guillaume réside dans la 
mémoire et, de ce point de vue, il analyse le thème de la 
mémoire familiale, du lignage, en tant que moteur profond 
d’une société, dont la marque distinctive est l’aspiration du 
jeune chevalier à hériter de territoires. Voilà donc que la 
frontière devient le lieu et la perspective à travers lesquels 
tout homme noble et en mesure de porter les armes peut 
espérer exprimer ses capacités. En ces termes, la Chanson de 
Guillaume, en tant que « récit de frontière », qui situe les 
possibilités et la valeur de la noblesse éuropéenne dans le 
souvenir d’un âge perdu à jamais, incarne, dans la littéra- 
ture du XIIe siècle, la nécessité d’une fiction littéraire 
comme principe de compensation sociale. Dans ce but, par 
sa quadripartition topologique (Archamp, Barcelone, 
Orange, Laon), le poème réalise, aussi bien au niveau des 
stratégies narratives, une sorte de « carte des sentiments 
humains » (l’A. emprunte la terminologie de Buttimer) et il 
ouvre un espace suffisamment vaste pour créer un monde 
d’énigmes, d’aventures et de métaphores, dans la tentative 
de répondre à la grave crise de conscience qui traverse l’Eu- 
rope au XIIe siècle.] (F.B.). 

199. SUARD, François : Héros et action héroïque, des batailles de 
l'Archamp au « Moniage Guillaume », dans La chanson de 
geste e il ciclo di Guglielmo d’Orange..., pp. 208-240. 
[Dès son commencement, la chanson de geste se pose la 

question de la perte de la valeur héroïque et des conditions 
de son renouvellement ou de son exaltation. Dans la Chan- 
son de Guillaume, le héros éponyme est un personnage qui 
accumule les années ; son âge lui confère une autorité indis- 
cutée, mais pose aussi la question du surgissement de nou- 
veaux héros, et des vertus que ceux-ci manifesteront. Plus 
qu’en Guillaume jeune, la démesure est ici vertu et risque, 
dévorant les « bachelers » les uns après les autres. On com- 
prend qu’apparaissent alors, aux côtés des figures tradition- 
nelles, des personnages indestructibles qui exhibent en les 
poussant à l’excès les vertus fondamentales du héros épi- 
que : courage et force. Mais la tonalité des poèmes, où l’hé- 



— 90 —

 

roï-comique succède à l’épique, où l’action glorifie l’écrase- 
ment et la mise en pièces de l’ennemi, subissent de pro- 
fondes modifications et préparent le resserrement de la foule 
héroïque. Renouait, le géant railleur, explore bientôt pres- 
que seul un univers peuplé d’adversaires à sa taille. Le choix 
opéré par les Moniages, et d’abord celui de Guillaume, n’est 
donc pas le résultat d’un brutal changement de cap. Marqué 
par l’histoire de Renouart, le héros aborde, à la fin de sa 
vie, des variations religieuses et épiques où s’impose l’image 
d’un héros solitaire, même au milieu des siens.] (S.F.) 

200.  SUBRENAT, Jean : Vivien a-t-il respecté son vœu?, dans La 
chanson de geste e il ciclo di Guglielmo d’Orange..., 
pp. 313-332. 
[Comme il arrive souvent dans le domaine épique, la 

chronologie poétique et la chronologie historique des textes 
ne coïncident pas. Aussi bien, s’agissant du vœu de Vivien, 
sait-on que la chanson de La Chevalerie Vivien, dans 
laquelle le héros prononce son vœu, « sert, en réalité, de 
prologue, fait après coup, à la chanson suivante Aliscans » 
(Jean Frappier). Il est par conséquent impossible de juger de 
la conduite de Vivien dans la Chanson de Guillaume ou dans 
Aliscans, en se fondant sur les termes exacts du vœu prêté 
au jeune homme par l’auteur de La Chevalerie. En revanche, 
on doit comprendre, au-delà d’un consensus idéologique 
patent, l’intention propre de chacun des poètes dans son 
interprétation de ce vœu et dans la réalisation qu’il en pro- 
pose. L’A. étudie aussi la perception que pouvait en ressen- 
tir le public contemporain : pour ce faire, il cerne le concept 
exact d’un vœu prononcé par un laïque et situe les scrupules 
moraux du jeune Vivien vis-à-vis de son engagement, ainsi 
que le jugement que portent éventuellement sur lui d’autres 
personnages.] (F.B.) 

201.  TYSSENS, Madeleine : Aspects de l’intertextualité dans la 
geste des Narbonnais, dans La chanson de geste e il ciclo 
di Guglielmo d’Orange..., pp. 163-183. 
[Partant de la définition d’intertextualité fourme par Julia 

Kristeva, l’A. considère les influences thématiques et tex- 
tuelles que l’on peut répérer à l’intérieur du cycle des Nar- 
bonnais. Elle examine tout d’abord un certain nombre de
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formules et analyse successivement la façon dont, au moyen 
de superpositions textuelles assez complexes, les personnages 
de Guillaume et de Hernaut se dessinent dans le cycle. Par 
la suite, à l’aide de comparaisons entre textes tels que 
Aymeri de Narbonne, le Siège de Barbastre, la Chanson de 
Guillaume, le Fragment de la Haye et le Couronnement Louis, 
l’A. envisage un autre aspect du domaine de l’intertextualité, 
à savoir la présence d’un « récit dans le récit ». Et encore, 
toujours à propos des manuscrits cycliques, elle souligne une 
fois de plus qu’il est possible d’y identifier avec certitude des 
signaux, des indices qui démontrent que chaque auteur, ou 
chaque remanieur, connaissait le travail des autres. Finale- 
ment, s’opposant à l’idée de « mouvance » formulée par 
Paul Zumthor, idée qui exclut par principe toute notion tex- 
tuelle d’« authenticité » ou de « paternité d’auteur » pour les 
œuvres médiévales, l’A. conclut son analyse par quelques 
affirmations théoriques de caractère général : les remanie- 
ments « ont nécessairement été élaborés dans et pour le livre 
et par un recours direct à des textes, in praesentia (copies 
disponibles) et parfois, mais rarement, in absentia (recours à 
la mémoire) ». Voilà, donc, que derrière ces affirmations 
l’on aperçoit l’intention de l’A. de rompre une lance en 
faveur des positions individualistes à l’intérieur du débat, 
toujours ouvert, à l’égard de la nature des chansons de 
geste.] (S.F.) 

202. VARVARO, Alberto : La « Chanson de Guillaume » et l’his- 
toire littéraire du XIIe siècle, dans La chanson de geste e 
il ciclo di Guglielmo d’Orange..., pp. 184-207. 
[L’A. se propose d’analyser quelques aspects de la Chan- 

son de Guillaume du point de vue de l’histoire littéraire du 
XIIe siècle et, tout en discutant l’idée d’« histoire littéraire » 
en elle-même, il affirme « qu’il n’est pas possible de mettre 
en relation des événements si l’on fait abstraction de deux 
coordonnées essentielles : l’espace et le temps ». Par la suite, 
il considère d’une attitude mesurée les différentes positions 
des individualistes et des traditionalistes, pour se réserver un 
domaine d’investigation plus concret et apparemment plus 
limité : « Je dois donc me contenter, en tant qu’historien 

  d’un texte, du matériel restreint que je possède : une ou plu- 
sieurs versions écrites ou orales ». Par ses remarques l’A.  
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vise aussi à prendre position du point de vue théorique ; 
pour ce qui concerne la datation de la Chanson de Guil- 
laume, par exemple, il affirme qu’il ne faut pas confondre 
entre elles la date du manuscrit, la date du texte contenu 
dans le manuscrit lui-même, celle de l’original hypothétique 
et celle des traditions collatérales qui ont déterminé la nais- 
sance de la tradition examinée. Enfin, il analyse la biparti- 
tion de la Chanson de Guillaume dans les deux versions G1 
et G2 (en s’arrêtant sur les différentes interprétations de spé- 
cialistes tels qu’Appel, McMillan, Frappier, Wathelet-Wil- 
lem, Bennett, van Emden, et, de même, sur le problème du 
style, en concluant que « la leçon que nous devons en tirer 
est que notre idée de l’histoire de l’épopée est réductrice, 
trop normative » ; se rattachant à Auerbach, il ajoute que 
« le mélange des styles est justement le trait caractéristique 
de toute la littérature chrétienne et donc de la littérature 
médiévale».] (S.F.) 

COMPTES RENDUS 

203.  FASSÒ, Andrea (trad.) : La canzone di Guglielmo, a cura di 
A.F., Parma, Pratiche Editrice, 1995 (Biblioteca Medie- 
vale, 47), 357 pages. 
C.R. d’A. Bisanti, dans Quaderni Medievali, 22, 1997, 

pp. 285-288. 

204. NEWTH, Michael A.H. (trad.) : The Song of Aspremont. 
Translated by M.A.H.N., in alliterative vers, with intro- 
duction, general and specifical bibliographies, glossary, 
New York, London, Garland Publishing, 1989, 
294 pages. 
C.R. d’E. Pezzi, dans Q.F.R., 11, 1994 [1997], pp. 225- 

230. 

205. RICHTER, Michael : The Oral Tradition in the Early Middle 
Ages, Turnhout, Brepols, 1994. 
C.R. d’A. Varvaro, dans M.R., 20, 1996, pp. 313-314. 

206. SAGGIORATO, Laura : Ogier le Danois dans la « Bibliothèque 
Universelle des Romans » : la matière épique au
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XVIIIe siècle, dans Annali di Ca' Foscari, 21 (1-2), 1992 
[mai 1994], pp. 265-280. 
C.R. d’A.M. Babbi, dans S.F., 40, 1996, pp. 414-415.
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JAPON 

TEXTES, ÉDITIONS, MANUSCRITS 
TRADUCTIONS 

207.  MATSUMURA, Takeshi : Sur le texte des « Enfances Renier », 
dans « The Proceeding of the Department of foreign Lan- 
guages and Literatures » (College of Arts and Sciences, 
University of Tokyo, 38 (2), 1990, pp. 37-58. 
[L’A. Propose de nombreuses corrections à l’édition Cre- 

monesi en collationnant celle-ci avec l’unique ms. (BN, 
fr. 24370) qui nous transmet l’œuvre.] 

ÉTUDES CRITIQUES 

208.  MATSUMURA, Takeshi : Des régionalismes dans « Florent et 
Octavien », dans Études de langue et littérature françaises 
(Société japonaise de langue et littérature françaises), 58, 
1991, pp. 1-14. 
[En s’appuyant sur des mots régionaux, l’A. propose de 

localiser l’œuvre en Picardie.] 
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PAYS-BAS 

TEXTES, ÉDITIONS, MANUSCRITS 
TRADUCTIONS 

209. BRUINSMA, K. : « Karel ende Elegast » : ridderroman ; yn 
oers. [út it Middelnederlânsk], Ljouwert [Leeuwarden], 
Frysk en Frij, 1994, 56 pages. 
[Traduction en frison de Karel ende Elegast.] 

210. VAN DIJK, Hans et FINET VAN DER SCHAAF Baukye : « Die 
historie van Coninck Karel ende Elegast ». « L’histoire du 
Roi Charles et d‘Elegast ». Texte établi, traduit et intro- 
duit par H. van D. et B.F. V.D.S., Groningue, Egbert 
Forsten, 1994. 
[Édition en deux langues (en moyen-néerlandais et en 

français) de Karel ende Elegast avec une introduction brève. 
C’est la seule épopée carolingienne en moyen-néerlandais 
imprimée en vers. L’édition est basée sur le texte de l’incu- 
nable A (Delft, Jacob Jacobszoon van der Meer of Chris- 
tiaen Snellaert, 1487).] 

ÉTUDES CRITIQUES 

211.  AA.VV. STUIP R.E.V. et VELLEKOOP, C. : De Middeleeuwen 
in de negentiende eeuw. Hilversum, Verloren, 1996 
(Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek, 14), 199 pages. 
[Recueil de contributions diverses sur la réception de la 

période du moyen âge au XIXe siècle. Contient entre autres 
un article de F. Brandsma sur la Chanson de Roland, voir ci- 
dessous.]  
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212. BRANDSMA, Frank : Het « Chanson de Roland » : van vondst 
tot nationaal epos, dans De Middeleeuwen..., pp. 155-168. 
[Cet article sur la découverte et l’édition du manuscrit 

d’Oxford de la Chanson de Roland (Bodleian Library 
Digby 23) montre que, dans la deuxième partie du 
XIXe siècle, ce texte acquiert une importance non seulement 
scientifique mais également nationale.] 

213. DUIJVESTIJN, Bob : « Reinolt von Montalban » eine niederlän- 
dische Dichtung in deutschen Landen, dans A.B.ä.G., 47, 
1997, pp. 40-64. 
[L’A. donne une vue générale de la diffusion du Renout 

néerlandais (le roman en vers et le roman en prose) dans la 
région linguistique allemande.] 

214. KLEIN, Jan Willem : Bijdrage tot re-reconstructie van « Karel 
ende Elegast », dans T.N.T.L., 113 (3), 1997, pp. 222-242. 
[Étude critique sur la méthode de reconstruction des 

textes, introduite par A.M. Duinhoven dans son étude Bij- 
dragen tot reconstructie van Karel ende Elegast. Cette 
méthode pose des problèmes quand on veut re-reconstruire 
le texte quasi original de Karel ende Elegast (c’est la route 
à l’envers). C’est-à-dire qu’il veut reconstruire le texte de 
Karel ende Elegast comme nous le connaissons dans les 
sources connues, partant du texte construit par Duinhoven.] 

215. SCHLUSEMANN, Rita : Erzähltechnik und Stil im niederlän- 
dischen Prosaroman, dans Jahrb. : Zentrum f. Niederl. 
Studien, 4, 1993 (publié en 1994), pp. 221-238. 
[L’article sur la technique, la perspective et le style de la 

narration des romans en prose néerlandais. L’A. traite entre 
autres les prologues de Strijt van Roncevale et de Madelgijs.] 

216. VAN DIJK, Hans : « Ogier van Denemarken », dans A.B.ä G., 
47, 1997, pp. 39-48. 
[L’A. compare les fragments en moyen-néerlandais 

d'Ogier van Denemarken (Ogier le Danois) avec la traduction 
allemande de ce texte. Il conclut que l’adaptateur allemand 
ne s’éloigne que peu de son original, mais qu’il y a des pas- 
sages dans le texte en moyen-néerlandais que cet adaptateur 
n’a pas bien compris. Cette traduction allemande des 
romans épiques en moyen-néerlandais est d’une grande
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importance pour notre connaissance de ces textes, dont seuls 
quelques fragments subsistent.] 

217. VAN DER MEULEN, Fritz : Bruges, Brendan et « Baudoin de 
Sebourc », dans Queeste, 3, 1996, 1, pp. 1-17. 
[L’article porte sur le lieu de naissance (c’est-à-dire 

Bruges) du roman de la croisade de Baudoin de Sebourc. Ce 
texte doit probablement avoir été écrit à Bruges (dans les 
années 1360 ou 1370) parce que le poète se réfère à une 
source de Bruges, et qu’il fait allusion à la dévotion pour 
saint Brendan et à la vénération pour le Saint-Sang dans 
cette ville.] 

218. VAN OOSTRON, Frits : Karel ende Arbogast. Die Spitze von 
welchem Eisberg?, dans A.B.ä.G., 48, 1997, pp. 31-39. 
[Dans le contexte de la discussion sur l’oralité entre les 

traditionalistes et les individualistes, l’A. examine la relation 
de Karel ende Elegast avec la Chanson de Basin, réprésentée 
le plus fidèlement dans la Karlamagnús saga. Aussi 
recherche-t-il un passage dans le Speculum virtutum mora- 
lium de Engelbert von Admont, où outre Karel un autre 
personnage est nommé, c’est-à-dire Arbogast. Ce passage, 
récemment découvert, complique la situation.] 

COMPTES RENDUS 

219.  AA.VV. : KOOPER, E. (éd.) : Medieval Dutch Literature in its 
European Context, Cambridge UP, Cambridge etc., 1994, 
xv-327 pages (Cambridge Studies in Medieval Literature, 

   21). 
 C.R. de P. King, dans Queeste, 2, 1995, 2, pp. 163-170. 
220.  AA.VV. : STUIP, R.E.V. et VELLEKOOP, C. (éds) : De Mid- 

deleeuwen in de negentiende eeuw, Hilversum, Verloren, 
1996 (Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek, 14), 
199 pages. 
C.R. de I. Bejczy, dans Millenium, 11 (1), 1997, p. 78. 

221.  AA.VV. : Aspects de l’épopée romane. Mentalités, Idéologies, 
Intertextualités. Recueil publié par Hans van DIJK et  
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Willelm NOOMEN, Groningue, Egbert Forsten, 1995, IX- 
526 pages. 
C.R. dans Millenium, 11 (2), 1997, p. 189 (note brève). 

222.  BRUINSMA, K. : « Karel ende Elegat » : ridderroman ; yn oers. 
[út it Middelnederlânsk], Ljouwert [Leenwarden], Frysk 
en Frij, 1994, 56 pages. 
C.R. de L.H. Weestra, dans Harpe Bernlef 40 (6), 1994- 

1995, p. 14. 
— S. Bottema, dans Trotwaer, 26, 1994, pp. 257-262. 
— J. Dotinga, dans Frysk en Frij, 24, 1994, p. 46. 

223.  CLAASSENS, G.H.M. : De Middelnederlandse kruisvaartro- 
mans, Amsterdam, Schiphouwer en Brinkman, 1993, XII- 
479 pages. 
C.R. de J. Janssens, dans Queeste, 4 (1), 1997, p. 94. 

224.  HEINZLE, Joachim (éd.) : Wolfram von Eschenbach : Wille- 
halm. Nach der Handschrift 857 der Stiftsbibliothek St. 
Gallen, Tübingen, Niemeyer, 1994 (ATB, 108), XXXII- 
474 pages. 
C.R. de A. Quak, dans A.B.ä.G., 46, 1996, p. 264.
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SUISSE 

TEXTES, ÉDITIONS, MANUSCRITS 
TRADUCTIONS, RÉPERTOIRES 

225.  AA.VV. : Catalogue Slatkine du Moyen Age, Éditions Slat- 
kine, Honoré Champion & Diffusion, Genève, 1977, 120 p. 
[Diverses éditions et de très nombreuses réimpressions, 

depuis Gaston Paris (1865) à 1997, p. 105 ; catalogue Cham- 
pion, 1996-premier semestre 1997, pp. 106-110; index des 
auteurs, des noms propres et des titres anonymes, pp. 111- 
119 ; table des collections et des éditeurs cités. Abréviations 
(dos de la couverture). Adresse postale : 5, rue des Chau- 
dronniers, CH-1211 Genève 3; internet : <www.slatkine.ch 
et E-mail> : <slatkine@slatkine.ch>.] 

226. CORBELLARI, Alain : Traduire ou ne pas traduire : le dilemme 
de Bédier. À propos de la traduction de la « Chanson de 
Roland », dans Vox Rom., 56, 1997, pp. 63-82. 
[Étude critique de la traduction rolandienne de Bédier, 

avec mention des éditions/traductions de Moignet, Jonin, 
Segre-Tyssens et Short. Modèle insurpassé et, dit-on volon- 
tiers, insurpassable d’élégance littéraire, la traduction de la 
Chanson de Roland par Joseph Bédier a également la réputa- 
tion d’être ce que l’on peut faire de mieux au point de vue 
de la fidélité à l’esprit et la lettre d’un texte ancien. La 
stricte fidélité au texte aboutit à la traduction littérale et en 
fait « s’éloigne de la pensée profonde de l’auteur et même 
elle la trahit ».] 

227. LAFONT, Robert (éd. et trad.) : La « Chanson de sainte Foi ». 
Texte occitan du XIe siècle édité, traduit, présenté et 
annoté par R.L., Genève, Droz, 1998 (Textes littéraires 
français, 490), 185 pages.  
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[Redécouvert au début de ce siècle, ce texte poétique en 
occitan attire depuis lors l’attention des médiévistes. Par son 
caractère archaïque, qui le place au niveau de la Chanson de 
saint Alexis, non loin du Boecis limousin, il est un document 
de premier plan sur les origines de la narration versifiée en 
langue romane. Les échos de stylistique épique qu’on y a 
d’emblée reconnus éclairent de façon exceptionnelle le pro- 
blème des connexions génétiques de la Chanson de saint et 
de la Chanson de geste, spécialement de la Chanson de 
Roland. Dans le texte difficile de ses trois premières laisses, 
où est évoquée son interprétation dansée ou tresca, se pose 
la question d’un art global (poème, musique, danse) dont ce 
poème est en quelque sorte l’exemplaire liminaire. À tous 
ces titres, il n’a cessé de susciter des commentaires. 

L’introduction [pp. 11-57] examine les nombreux aspects 
historique, géographique, liturgique et littéraire de la chan- 
son. En contraste avec les éditions précédentes, par J. Leite 
de Vasconcelos (1901), A. Thomas (1925), E. Hoepffner et 
P. Alfaric (1926), cette édition met les accents nécessaires du 
texte. Elle met à jour le commentaire dans les notes abon- 
dantes notamment linguistiques et historiques [101-152]. 
Cette édition sert très habilement la fruste beauté de la 
Chanson de sainte Foi.] 

228. ROUQUIER, Magali (éd.) : Enfances Vivien. Édition critique 
 de M.R., Genève, Droz, 1997 (Textes littéraires français, 
 478), 272 pages. 

[Une chanson du cycle de Guillaume d’Orange qui se 
situe après La Prise d’Orange et avant La Chevalerie Vivien. 
Le petit Vivien est livré en guise de rançon par son père 
emprisonné, Garin d’Anseüne, au chef sarrasin Marados à 
Luiserne. Vendu à un marchand, Vivien fait un piètre mar- 
chand. Il ne sait pas compter et se fait berner dans l’exercice 
de la vente et de l’achat. Il lève une armée de marchands et, 
avec l’aide du roi Louis et de son oncle Guillaume d’Orange 
parvient à conquérir Luiserne. Édition du ms. A2 avec 
[pp. 123-174] les variantes des familles a et b. Cette chanson 
n’était accessible que dans une édition très élaborée d’élèves 
Scandinaves de Gaston Paris, un ouvrage depuis longtemps 
épuisé. Ce texte court se prête à l’étude dans des séminaires. 
La chanson trouve sa continuation dans la Chevalerie Vivien 
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éditée d’après tous les manuscrits y compris celui du moine 
pro-arthurien Thomas Arnold de Saint-Augustin de Cantor- 
béry nouvellement disponible, élaborée par feu D. McMillan 
et publiée par François Suard et ses collaborateurs, Paris, 
Champion, 1998.] 

229. WUNDERLI, Peter : Speculatio Carolina : Variationem des 
Karlbildes in der altfranzösische Epik, dans Vox Rom., 55, 
1996, pp. 38-87. 

ÉTUDES CRITIQUES 

230.  CORBELLARI, Alain : Joseph Bédier, écrivain et philologue, 
Genève, Droz, 1997 (Publications Romanes et Françaises, 
220), 800 pages. 

COMPTES RENDUS 

231.  GOUIRAN, Gérard et LAFONT, Robert (éds) : Le « Roland » 
occitan. « Roland à Saragosse », « Ronsasvals », édition et 
traduction, Paris, Bourgois, 1991 (Bibliothèque médié- 
vale, 2175), 257 pages. 
C.R. d’A. de Mandach, dans Vox Rom., 56, 1997, 
 pp. 374-382. 

232.  STRAUB, Richard : David Aubert, « escripvain » et « clerc », 
Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1995, 394 pages. 
 C.R. d’A. Arens, dans Vox Rom., 56, 1997, pp. 313-315.
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Le Congrès s’est tenu à Naples du 24 au 30 juillet 1997. 
Les thèmes proposés (voir B.B.S.R., 27, 1995-1996, p. 7) ont 

fait l’objet de nombreuses communications, dont on trouvera ci- 
après la liste alphabétique. En séance plénières, les congressistes 
ont assisté à quatre leçons de nos collègues M. Meneghetti (Icono- 
graphie des chansons de geste), A. Barbero (Les Institutions et leur 
fonctionnement dans l'épopée), J.J. Duggan (Édition et interpréta- 
tion de textes épiques médiévaux sous le titre de Prolégomènes à une 
pragmatique textuelle de la Chanson de Geste), B. Guidot (Formes 
tardives de l’épopée médiévale : mises en prose, imprimés, livres 
populaires) (exposé lu par Fr. Suard). Une table ronde a été orga- 
nisée sur le thème des épopées non romanes : L’Épopée byzantine 
par R. Beaton, l'Épopée arabe par J.P. Guillaume et l'Épopée slave 
par R. Picchio. 

Les actes du Congrès seront publiés par les soins de nos collè- 
gues de Naples. 

LISTE DES COMMUNICATIONS 

I. Iconographie des chansons de geste 

R. HARTMAN : L’Enfance et le départ du chevalier : les deux pre- 
mières miniatures dans l’unique ms. d'Aiol. 

M.D. LECLERC : L’Histoire des Quatre fils Aymon : l’évolution de 
la page de titre au travers d’un motif légendaire. 

D. I. SCHRADER : L’iconographie de l’eau : les images de la fontaine 
dans Brun de la Montagne.
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I. SPIJKER : Un coup d’œil sur quatre frères et un cheval : les 
Quatre fils Aymon dans les arts plastiques des Pays-Bas. 

A. VARVARO : Floovant au Molise au XIIe ? 

II.  Les Institutions et leur fonctionnement dans l'épopée 
W. AZZAM : Guillaume couronné : la Royauté dans le Couronne- 

ment de Louis. 
L.C. BROOK : Lignage et renouveau dans Gui de Bourgogne. 
D. BUSCHINGER : La notion de lignage dans le Rolandslied du curé 

Konrad et dans le Rennewart d’Ulrich von Türheim. 
F. DENIS : Primauté d’une politique territoriale dans le mariage 

épique. Un cas exemplaire : Raoul de Cambrai. 
Y. FOEHR-JANSSENS : Une reine au désert : désolation et majesté 

dans Berte ans grans piés d’Adenet le Roi. 
D. ION : Les alliances matrimoniales dans Garin le Lorrain et dans 

Gerbert de Metz. 
D. KULLMANN : Renaut de Montauban et ses frères. 
S. LUONGO : La leggenda di Bernardo del Carpio nella Primera 

Crónica General. 
Y. MÉOT-BOURQUIN : Les figures du pouvoir dans les Enfances 

Ogier d’Adenet le Roi. 
M. MESCHIARI : Il sogno di Soline. La regalità dell’ultimo nato nel 

Guibert d’Andrenas. 
L.Z. MORGAN : Ogier le Danois in the Geste Francor (Ms. 13) : 

Chevalerie, the Maganzesi and Incompetent Kings. 
A. NEGRI : Le conseil des barons dans l’épopée française médié- 

vale : lien juridique et écart littéraire. 
M. OTT : Aymeri et ses enfants : le cas de Guibert d’Andrenas. 
A.C. REJHON : Les chansons de geste du Ms. B.N. fonds fr. 860 : 
 un « Cycle de Ganelon ». 
W.A. SPIEWOK : Das Nibelungenlied : eine Familientragödie. 

III.  Prolégomènes à une pragmatique textuelle de la chanson de 
geste 

S. FURLATI : Per un’edizione critica dei Cantari del Danese. 
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A. DE MANDACH : Le Terroir aragonais et périgourdin dans Rollan 
a Saragossa et dans le Ronsasvals. 

V. MARTINES PERES : El Girard de Roussillon, entre la épica can- 
tada y la « épica novelada » ? Claves para una traducción crí- 
tica. 

Ü. MÖLK : Cafard — hapax irritant de Lohier et Malart. 
Y. OTAKA : Vocabulaire du combat dans le Roman d'Alexandre du 

ms. inédit Royal 15.E.VI, ff. 4B-24b de la British Library. 
Fr. SUARD : L’originalité de la Chanson de Jérusalem. 
H. VAN DIJK : Ogier de Danemark : un texte français aux Pays-Bas 

et en Allemagne. 
W. van EMDEN : L’importance du manuscrit de Cambridge pour le 

stemma du Roland rimé. 
M. C. VOS : The new day in the Chanson de Roland. 

IV. Formes tardives de l’épopée médiévale : mises en prose, 
imprimés, livres populaires 

H. BLOM : Valentin et Orson au XVIIe siècle : les éditions de la 
Bibliothèque Bleue. 

C. BLONS-PIERRE : Le personnage de Richard Ier dans la mise en 
prose de Richard sans Paour de Gilles Corrozet au XVIe siècle. 

A.M. COMPAGNA : Epica catalana perduta ed epica in Catalogna. 
L. FORMISANO : Avatars méditerranéens de la légende de la Cava. 
L. GEMENNE : Sansonnet : avis de recherche d’un orphelin épique. 
E. HOYER-POULAIN : De l’alexandrin à la prose : comparaison de 

deux versions tardives du Roman d'Ogier le Danois. 
C.M. JONES : Autour du « nouveau langage » : la Geste des Lohe- 
 rains aux XVIe et XIXe siècles. 
J.M. LUCÍA MEGÍAS : La dos caras de un héroe : la figura del Cid 

en la imprenta hispánica. 
M. MALFAIT-DOHAIS : Le héros des chansons de geste tardives 

comme reflet d’un concept folklorique. 
A. MOISAN : La chanson des Quatre Fils Aymon dans le théâtre 

populaire Breton (communication lue par Mme M. C. Vos).  
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J. PAREDES NÚÑEZ : Relatos épicos el los Livros de Linhagens. 
D. PATTISON : Epic diction in spanish clerecía verse : from imita- 

tion to parody. 
J. DE RUITER : Charlemagne’s Thieving Expedition in Danish 

Chapbooks. 

V. Divers 

A. BERTHELOT : Huon de Bordeaux, ou l’irruption de la féerie dans 
la geste. 

A. CORBELLARI : Relire Les légendes épiques. 
B. FINET VAN DER SCHAAF : Die Historie van Peter van Provencen : 

traduction / adaptation / réécriture de l'Histoire de Pierre de 
Provence et de la belle Maguelonne. 

V.GALENT-FASSEUR : L’intériorisation de la croisade dans l’Entrée 
 d’Espagne. 
P. GASPARINI : Pio Rajna e l’epopea longobarda. 
P. GRACIA : La maldición de los hijos como tema épico : Raoul de 

Cambrai, Sancho II y Afonso Henriques. 
J.H. GRISWARD : La magicienne-guerrière, la riche et la putain : le 

système des personnages féminins dans le cycle des Narbon- 
nais. 

E.A. HEINEMANN : Un changement dans l’esthétique de la récep- 
tion ? (Le ms C de la Prise d’orange). 

M. HEINTZE : Bueve de Hantone en Espagne. À propos des 
romances sur Gaiferos. 

P. LEVERAGE : Identité variable quand la répétition ne se répète 
pas. 

J.E. MERCERON : Charlemagne et l’économie de la charité et de la 
conversion dans le Pseudo-Turpin. 

R.T. PICKENS : Le sens du terme cortois dans les premiers poèmes 
du cycle de Guillaume d’Orange. 

PIOLETTI : Gli « arcaismi » nell’epica romanza e la teoria delle 
unità stadiali. 
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Sidi Ali Elkarray, Sfax, 3001, Tunisie. 

ALLAIRE, Prof. Gloria, Foreign Langs and Lits, Purdue U., 134 
Stanley Coulter Hall, W. Lafayette, IN 47906, USA. 

ALLEN, Prof. John Robin, Saint John’s College, 400 Dysart Rd., 
University of Manitoba, Winnipeg, MB R3T 2M5 Canada. 

ALMEIDA RIBEIRO, Cristina, Urbanização da Portela, lote 120, 
 1° esq. 2685 Sacavem, Portugal. 

ALVAR EZQUERRA, Carlos, Professeur à l’Université d’Alcalá de 
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USA. 
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BADEL, Pierre-Yves, Professeur à l’Université de Paris VIII, 51, rue 
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Cambridge, Harvard College Library, Serial Records Division, 
MA 02138 USA. 

Carcassonne, Groupe Audois de Recherche et d‘Animation Ethno- 
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croisade, 18, 19, 95, 116, 117, 187. 
Crónica de 1344, 191. 
Crónica de Veinte Reyes, 54. 
cuisine, 135. 
curtil, 181. 
cycle, 4. 

dardacers, 133. 
Dauphiné, 137. 
David de Sassoun, 109. 
dérision, 189. 
Destruction de Rome, 90. 
diable, 7, 8.  
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Digénis Akritas, 109, 177. 
Doon de Maience (mise en prose), 

140. 
Doon de Mayence, 143. 
Dortmund, 40, 42. 

Edda, 177. 
enchanteur, 123. 
Enfances de Charlemagne, 138. 
Enfances de Doon de Maience, 139. 
Enfances Godefroi, 134. 
Enfances Hagen, 111. 
Enfances Renier, 207. 
Enfances Vivien, 102, 228. 
Entrée d’Espagne, 117. 
épopées d’Afrique noire, 115. 
Érec et Énide, 136. 
escripvain, 232. 
Espagne, 116. 
essemple, 183. 
estoire, 183. 

faidits, 133. 
Fernán González (Poema de), 20, 89. 
Ferrán Martínez, 67. 
Fierabras, 143. 
Florent et Octavien, 131, 152, 208. 
forêt, 39. 
Forez cis-ligérien, 137. 
Forez provençal, 137. 
Fouchier, 123, 124. 
Foucon de Candie, 51. 
Fouque, 124. 
Franconie, 13. 
franco-provençal, 137. 
Fromont, 120. 
Fuero viejo de Castilla, 71. 
furor, 124. 

Gaiferos, 33. 
Ganelon, 7, 8, 22, 23, 27. 
García Ramírez de Navarra, 62. 
 

Garin d’Anseüne, 228. 
Garin le Lorrain, le Loheren, le Lohe- 

renc, 99, 120, 128, 150. 
gartz, 133. 
Gascogne, 125. 
Gaydon, 143. 
géographie épique, 38. 
Gerbert de Metz, de Mez, 120, 127, 

128. 
Gerbert, 120. 
Geste Francor, 112. 
Girart de Roussillon, 123, 124, 127. 
Girart de Vienne, 117, 143, 178. 
Girart, 124. 
Godefroi de Bouillon (Geste de), 35. 
Godefroi de Bouillon, 155. 
Gonzalo Gustioz, 191. 
Guelfe, 12. 
guerre privée, 128. 
guerre sainte, 7, 116, 128. 
Gui de Bourgogne, 117, 143. 
Gui de Warewic, 162. 
Guibourc, Gyburg, 10, 186. 
Guichardet, 190. 
Guilhem de la Barra (Livre de), 98. 
Guillaume (Chanson de), 31, 114, 

135, 136, 188, 198. 
Guillaume (Cycle de), 177, 180, 184, 

187, 190. 
Guillaume (Petit Cycle de), 186. 
Guillaume, 181, 228. 

Henri le Lion, 8, 12. 
Héraclès, 186. 
héritage, 119. 
Hernaut d’Orléans, 186. 
Hernaut li Roux, 189. 
Hervis de Mes ou de Metz, 15, 87, 

190.  
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Histoire de Charlemagne (parfois 
dite Roman de Fierabras), 88. 

Histoire ecclésiatique, 72. 
Historia albigensis, 133. 
Historia Roderici, 76. 
Hugues Capet, 100. 
Huon de Bordeaux, 183. 

identité religieuse, 21. 
idéologie trifonctionnelle, 186. 
idolâtrie, 130. 
inceste, 23, 70. 
institutions, 149. 
Italie du Nord, 137. 

Jalón (Val du), 76. 
javelot, 30. 
Jézabel, 70. 
Jordan Fantosme (Chronique de), 

110. 
Jourdain de Blaye ou de Blavies, 84, 

85. 
Judas, 22. 
juif, 130. 
Jules César, 130. 

Karel ende Elegast, 24, 39, 209, 210, 
214, 218. 

Karlamagnús saga, 218. 
Karlmeinet, 9. 
Kriemhild, 70. 
Kudrun, 111. 

laborator(es), 127, 135. 
Lambra (Doña), 70. 
lance, 30. 
langue d’oc, 105. 
Languedoc, 105, 125. 
Libro de las bienandanzas e fortunas, 

191. 
Lilith, 70. 
 

Limousin, 137. 
Lion de Bourges, 75. 
littérature espagnole médiévale, 57. 
Loherains ou Loherens (Geste des), 

61, 190. 
Loherains (Mise en prose de la Geste 

des), 47. 
Lorrains, 120. 
Louis (roi), 181, 228. 
Luiserne, 228. 

Madelgijs, 215. 
mainadier, 133. 
Marados, 228. 
marchand, 15. 
Marie de Ponthieu, 142. 
Marsile, 7, 41. 
Maugis, 123, 129. 
merveilleux, 59. 
miles Christi, 129. 
Mocedades de Rodrigo, 163, 191. 
Moniage Guillaume, 181, 184. 
Moniage Rainouart, 135, 184. 
Montauban, 38, 125, 141. 
Montessor, 38. 
mourir à table, 136. 
mutation féodale, 182. 

Narbonnais (Cycle des), 184. 
Narbonnais, 119, 130, 182. 
natura, 15. 
neveu, 17. 
Nibelungenlied, 70, 177. 
nutritura, 15. 

Odyssée, 109. 
Ogier van Denemarken, 216. 
Olivier, 188. 
oncle, 17. 
Orable, 186. 
oralité, 56, 205. 
orator, 135.  



— 161 —

 

origines, 185. 
Ottokar II de Bohème, 184. 

parodie, 189. 
péchés, 23. 
pèlerin, 95. 
pèlerinage, 116, 117. 
Pépin, 120, 138. 
Per Abat, 67. 
Perceval, 30. 
Pere Jhesu, 18. 
Philippe Auguste, 178. 
Philippe III le Hardi, 20. 
Picardie, 137, 142. 
Poitou, 137. 
Ponthieu-Vimeu, 142. 
Portman, 36, 84. 
Prima Spagna, 58. 
Primera Crónica General, 54. 
Prise d‘Orange, 177, 186, 228. 

propagande, 12. 
Pseudo-Turpin (Chronique du), 52, 

79, 143. 
puer senex, 112. 

Quatre fils Aymon, 36, 91. 

Rainouart (tinel), 117. 
Rainouart, 135, 138, 188, 189. 
ramposnes, 189. 
reconquista, 116. 
Regensburg, 13. 
régions alpines, 137. 
réimpressions, 225. 
Reinolt von Montalban, 213. 
relations familiales, 17, 22. 
religion, 106. 
relique, 117. 
Remacle (saint), 42. 
Renaut de Montauban, 38, 40, 123, 

125, 129, 141. 
Renaut, 141. 
Rennewart, 184. 

Renouart, 30. 
Renout van Montalbaen, 42, 91. 
repas de noces, 120. 
rêve, 143. 
ribauds, 133. 
Rodrigo de Lara, 191. 
Roelantslied, 28. 
roi (Cycle du), 117. 
Roland ( Chanson de) ( version 

danoise), 53. 
Roland (Chanson de), 2, 5, 6, 
14, 17, 23, 26, 27, 28, 41, 53, 55, 
72, 128, 143, 146, 147, 158, 174, 
176, 177, 188, 212, 226, 227. 

Roland (cor de), 117. 
Roland (iconographie), 122. 
Roland (Song of), 26. 
Roland à Saragosse, 231. 
Roland, 6, 22, 23, 41, 112, 188. 
Rolandin, 112. 
Rolandslied, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 21, 

23, 28. 
romancero, 70, 159, 160, 168, 191. 
Roncesvalles, 168. 
Roncevale (Strijt van), 215. 
Roncevaux, 6. 
Ronsasvals, 5, 231. 
routiers, 133. 
royaume, 125. 
ruines, 126, 127. 
Ruy Velázquez, 191. 

Saint Alexis (Chanson de), 227. 
Sainte Foi (Chanson de), 101, 227. 
Saintonge, 137. 
Saint-Sang, 217. 
Saisnes (Chanson des), 60, 117. 
Saladin, 97. 
San Pedro de Cardeña, 79.  
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Sanche II, 70. 
Saragosse, 27. 
Saxe, 13. 
Scandinavie, 14. 
Seconda Spagna, 58. 
Seymour de Ricci, 118. 
Siège de Barbastre, 117. 
Siete infantes de Lara, 168, 191. 
Siete partidas, 71. 
Sisupala, 186. 
Slaves, 8. 
Slovo o polku Igoreveci, 78. 
sociologie, 15. 
songe, 143. 
Speculum virtutum moralium, 218. 
Starkadhr, 186. 

Termogne, 40. 
Terre sainte, 95, 116. 
textes perdus, 161. 
Thierry, 124. 
Tiébaut, 186. 
tinel, 30. 
Tolède, 76. 
Toulouse (comte de), 133. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toulouse, 125. 
Tournai, 142. 
traduction, 226. 
Tremoigne, 40. 
Tremonia Leodiensis, 40. 
Tristan de Nanteuil, 75. 
Troie (légende de), 151. 
truans, 133. 

Urbain II, 187. 
Urraca (Doña), 62, 70. 

Valcolor, 38. 
Vaucouleurs, 125. 
vie monastique, 135. 
Vier Heemskinderen, 36, 43. 
vision, 143. 
Vivien, 129, 188, 228. 

Waltharius, 33, 177. 
Westphalie, 42. 
Willehalm, 10, 19, 21, 29, 184, 224. 
 
Zamora, 160. 
Zifar (Libro del Caballero), 67. 
Züricher Volksbuch, 4.
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