
La plupart des historiens ne semblent pas aujourd'hui accorder beau- 
coup d'iiitéret aiix sirveutés, une source qui, pour etre partie intégraiite 
de la lyrique occitane, ne s'en inspire pas moins d'événements concrets 
qui en sont contemporains. Or, au xrx' siecle, Villemain écrivait, exa- 
gérant peut-2tre eii sZns inverse: "Ce n'est pas l'intéret poétique qu'il 
faut chercher dans ces vers; c'est avaiit tout l'intéret historique" l. 

D e  fait, on le sait, alors que la chanson est consacrée A l',aniour, le  
sirveutés preiid pour sujet le monde réel et les allusioiis i ,&a vie de 
chaque jour ou aux préoccupations politiques y foisonnent; son champ 
d'actioii est d'autant plus vaste que le troubadour coule son pohine 
dmans le nioule d'une chansou et le sirventés sera d'autant plus facile A 
retenir que la chanson sera plus célhbre. 

Compte tenu de la spécificité de ce genre, je me propase de m'iii- 
terroger sur des lieiis privilégiés qui l'uiiissent i l'Histoire, eii exaini- 
nant si le sirventés participe de celle-ci et dans quelle mesure le Corpus 
de ces poésies peut constituer une source digne de l'intéret des his- 
torien~. 

Réfléchir sur le statut d e  ce genre aux xn' et xm' sihcles conduit i 
poser une question qui parait étrange: peut-on parler d'une opinioii 
publique au nioyeii ige? Si Clédat définissait les sirventés comme des 
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"sortes de pamphlets eii vers", Villeinaiii notait: "Je ne iiommerai pas, 
comnie I'a fait uii savaiit historieii, cette liberté des troubadours, la voir 
de Z'opi?iioix pbliqcie, une telle piiissaiice iiesistait pas alors. La liberté 
Était reiiferniée daiis quelques chateaux ..." (ibid., p. 194). Pourtant, avec 
certaiiies iluances, iie serait-il pas possible d'eiivisager i'existeiicc d'uiie 
telle réalité des lors qu'uii certaiii iloinbre de personiies, iiiises eii rap- 
port entre elles par uii moyeii, ici uiie cliansoii, le plus souveiit écou- 
tée eii collectivité, sont aiiisi ameiiées A se fornier uiie opiiiioii et A 
exercer, eii foiiction de celle-ci, uiie pression quelcoiique. 

Or, saiis coiiteste, un te1 nioyeii de diffusion des idées existe bien 
au iiioyeii @e, et nous iie oianquoiis pzs de tevtes préseiitaiit ces assis- 
taiices devaiit lesquelles les jongleurs iiiterprétaieiit roiiiaiis ou clioii- 
soiis% Ces puhlics des chiteaux et des cours, pour iious en teiiir A 
ceux-la, prktmaieiit voloiitiers l'oreille aux critiques adressées A ceur qiii 
tronsgressaieiit le code de leurs valeurs: on appreiid aiiisi daiis Flumeii- 
ca Que, lorsque le íaloux Archzinbaut a emprisoiiiié sa feinme d:ins 
une tour, soii attitude, coiitraire A tous les priiicipcs de l a  fin'nmor, est 
brocardfe par des sirveiités. On in~~agiiie aussi I'éclat de rii-e reteiitissiiiit 
que devaient provoquer cliez leurs voisiiis les facéties de Guillem de 
Bergueda contre le seigneur de Berga '. 

Si I'oii admet ,l'existence de ce public des cliiteaus et des camps, 
une conséquence, fort importaiite pour la suite de  moii propos, s'iiii- 
pose: pour un troubadour, soiiveilt d'un raiig social élevé, ce qui (et 
ce iiest sfirement pas un accident) est souvent le cas des auteurs de 
sirveiités" iil est impossible, sous peine de se décoilsidérer, de iiieiitir 
trop impiideniinent sur des sujets qiii iie soiit pas iiiconiius de ses 
auditeurs, souveilt ses voisiiis, ses parents et ses pairs. En revaiiche, 
des que la matiere est suffisamnient étraiigere, oii aura iiitér&t iie 
pns prendre toutes les allégations pour des véritfs: les sirveiitts url 
ho~ninenl de Bertran de Born contre le roi d'Aragoii le nioiitreiit bien 
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Le premier indice du r6le joué par les sirventés dans la vie publique 
est fouriii par .les razos et les vidas; celle de Bertran de Born nous 
coiite le rOle qn'aurait joué ce trouhadour auprks des rois de France et 
d'Aiigleterre: "#E s'il avian pntz ni treva, ades se penava e.is percssava 
ab sos sirveiites de desfar la patz e deiiiostrava cuni chascuiis era 
desoiirat~ eii la patz" Certes le temps ii'est plus ob l'oil adinettait, 
sur la parole de l'auteur des uicld, que le seigi~eur d'kIautefort avait 
joué un r6le de premier plan dans la politique des Plaiitageii&ts; qu'il 
s'agisse d'ui1 exc&s d'honiieur ou dúne  indigiiité, Bertraii n'a pas inki té  
que, sur cet iii6dAle témoigilage, Dairte lui fasse dire: "Sappi ch'io so11 
Bcrtraii da1 Boriiio, quelli che al re giovaile diedi i ma' conforti. 10 feci 
il padre e il figlio in SE ribelli. Arcliitofel non fe' pib d'Absaloiie e di 
David co' malvagi pungelli" (Inferno, XXVIII, 134-138); on sait désor- 
iiiais que les auteurs des razos soilt, moins que des ancetres de I'his- 
toire, ceux du roman en prose. 

11 n'eii est pas moins intéressant que, i un sikole de distance, 011 

ait pu accorder tant d'importance aux compositions des troubadours et 
il serait tout B fait abusif de conclure que le sirventés ne doit &re 
exaininb que sous un ailgle littéraire ou qu'il i~"a pas exercé d'actioil 
directe sur la vie publique médiévale; une telle idée trouver,ait d'ailleurs 
un démenti immédiat daiis l'indiscutable iiitéret que les puissants ont 
accordé a ce type de poésie. 

011 peiiserait en effet que ceux clui posskdeiit les moyeiis de faire 
pnrt de leurs volontés et de ,leurs opinions par des voies ofñcielles 
n'ont nul besoin de  recourir i un te1 procédé: o11 pourrait niiisi pré- 
texter que, si Richard C e u r  de Lion l'a fait, avec sa cél&bre chansoii" 
composée eii oc et eii 011, pour eiicourager ses vassaux des deux langues 
i payer sa rancon, c'était peut-&re parce que le soiiverain emprisoiiné 
ne disposait plus des circuits classiques de l'information ou parce qu'il 
eiltenclait faire intervenir la pression de ceux que de tels moyens ne 
touchaient pas. 

Voire, outre qu'uiie explication aussi conjoncturelle ne saurait ren- 
dre compte des sutres cas, elle mésestime singuli&remeiit le succks d e  
ce geiire et la dimeiision de l'audience de ces poetes. Le sirveiités, eii 

"Modcrri Philology", 34, 1936-1937, pp. 225-248) a bien moiitré qu'uuc graiidc partic 
dcs accusations du troubadour relcvait dc  la purc calnmiiic. 

8 .  Cf. p. 1 dc L'Aniour ei la Guerre. L'aruute dc Berticin de B o r i ~ ,  édition cri- 
tiri~ic, trild~ictioii et notes par Gérard Gouiran, Univcrsité dc Provcncc, 1985. 

9. Cf. M. de Rirluir, Los trouodures, Barccloiie, 1975, t.  11, lip. 752-754. 



tant qu'expression critique et moralisaiite, seiiible &tre marqué, daiis 
une large niesure, de I'idéologie des Jeunes, doiit la prégnaiice parait 
avoir l'argement dépassé les limites du graupe, ce qui explique uiie 
efficacité dont les graiids ne semblent aucunémeiit douter, puisqu'ils y 
recoureiit, parfois iii&me directenrent. 

C'est aiiisi qu'eii 1194 uii écliange poético-politique lU opposa le roi 
Hichard, qui avait alors retrouvt soii pouvoir, i Dalfiii d'Alvernha, et 
que, de la iii&nie facoii, entre 1216 et 1218, Gui de  Cavailloii et Guilheiii 
des Baux échaiigereiit des sirveiités pour exposer leurs iaisons de coiii- 
battre et s'en prendre i leur adversaire ll. 

De fait, une des ~a~actéristiques iinport,aiites du sirveiités est de 
pouvoir se divulgue1 daiis les deuv canips opposés: A la chaiisoii Vai, 
Hugonet, ses bistensa, écrite au début de 1213 pour encourager Pierre 
d'Aragoii i apporter soii üide ?+ R'aiinoiid VI caiitre Moiitfort, et d'inspi- 
ratioi~ tres liostile aux Francais, uiie chanson de croisade franqaise, Ale 
chante pus que nus ne die, coiiiposée eii 1239, eiiipruiitera sa forme, 
prouvant aiiisi que son mod&le s'était he1 et bieii répaiidu daiis le  canip 
eiineini 12. 

Une autre preuve de Pimportance du rOle des sirventés est fournie 
par ce que M. de Riquer nomnie le Cycle de 1285 l? Dans la guerre, 
nssimilée une croisade, qui opposa cette aniiée-la Philippe 111 le Hardi 
i Pierre 11 le Graiid, les, Franqais passSeeiit les Pyrénées avaiit de cou- 
rouiier roi d'hiagon Charles de Valois, fils de Philippe et neveu de  
Pierre, et d e  inettre le siege devant Gérone. Au iiioinent oh I'iiivasioii 
de la &talogne était imniiiieiite, u11 troubadour biterrois, Berirnrt d'Au- 
riac, composa des coblas pour y enconruger les Fvancais: il y employait 
une niétaphore héraldique sur les fleurs de lys et forrnulait le v e u  
(étraiige pour un Occitaii) qu'oir entendlt bieiitot, daiis le royaume 
d'Aragon, "0i1 nenil en luec d'oc e de no". Reprenniit en toute boiiiie 
régle le metre, les rimes et probablenieiit la mélodie de Bernart, le 
roi d'Aragon entreprit de lui répondre en personne: il proclama son 
bon droit, menaqant les lys du "baston" (les barres catalanes); il s'a- 
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dressait A uii troubadour c:italaii, Pere Salvatge, qui, eii retour, i'en- 
couragea ciieillir les lys. L'affaire n'en resta pas l i ,  et deux auteurs 
eiicore, Roger-Beriiart 111, cointe d e  Foix et vicomte de Castellbó, et 
un anonynie, tous deux partisaiis des F~a i ip i s ,  iiiterviiirent A leiir tour, 
cornine si les heurts des armes gagnaieiit i etre justifiés par uii touriioi 
poétique. 

Seloii les niots de M. de Riquer: "Este curioso ciclo de poesías re- 
vela d e  u11 niodo claro y decisivo el valor del sirveiités conio arma polí- 
tica, precisa~neiite en momentos eii que dos bandos en luclia precisa11 
de una propagaiid'a eficaz y de animar a sus respectivos partidarios. 
Letra y música atravesaroii por lo nieiios tres veces la línea de frente 
que separaba a dos poderosos ejércitos eiieiiiigns y hallaron la debida 
réplica" (ibid., pp. 1592-1593). 

Au deineuraiit, le sirveiités iie s'adresse par qu'a des adversaires; il 
en existe aiiisi doiit le  but avoué est de doiirier un coiiselh par lequel 
un  seigneur ou u11 groupe cle pression rappelle soii existeiice et ses 
services, ou prend date pour l'avenir: lors de l'électioii de Baudoin de 
Flandre au trbne de Constantinople, Raünbaut de Vaqueiras composa 
aiiisi un conselh ou il recomina~idait i u  iiouvel empereur d'accorder i 
Boniface de Montferrat, n~éc&nes du troubüdour, les conipetisations 
qu'il peiisait lui &trc diles. De nieme, i Rome, eii 1220, 101s du sacre 
de l'einpereur Frédéric 11, Fa,lquet de Romaiis lui adressa son nou 
sirventes, oh, sous l'apparente baiialité des coiiseils de largesse, se dissi- 
mule peut-&tre une niise en garde: que les gzandeurs iiouvelles n'eff,a- 
cent pas de la ménioire de l'empereur le souvenir de ceux qui iie lui 
oiit pas niarchaiidé leur appui dans les tenips difficiles, et parnii lesqiiels 
figure de protecteur du troubadour '.l. 

De iileme, il est facile de passer d'uii sirveiités de progranime ou 
de justificatioii A un sirveiitts ,de proclamatioii dont le but est de rasseiii- 
bler: un cri de ralliemciit argumenté en quelque sorte. Bcrtr'aii de 
Borii a composé i deiix reprises de ces chansons, qu'il n'appelle d'ailleurs 
pas sirventés., qui lui ont été commaiidtes par de puissaiits baroiis 
afin d e  réunir sous leur banniEre le  plus de monde possible. Eii pré- 
visioii d'une guerre, qui finalenient n'eut pas lieu, coiitre le roi $Ara- 

14.  Pour le  Coitsalli de Raiimbaut, cf. V. Crrscini, Aiiiiib<ildo Vrioueiriis a Biil- 
doijzao iinperdure, in ".4tti del R. Istituta Vmetu", LX (19 mai 1901), et poicr Falquct, 
cf. V. Do Dartholomaiis, 11 conselh di Ful'ruet da Ronians o Ferlerico 11 ilnnerolure, 
"iMcinoric della R. Accadcmia delle Scienze dill'lstit. d i  Bulogii<i", CI. di Sc. Mor.~li, 
Scz. Stor. filol., s. 1, t.  VI (1911-1912), pli. 51-88.  



gon, le conite de Toulouse lui conimanda eii 1151 une cliaiison "o11 si011 
treiicat iiiil escut". En 1153, ce fut le tour du Jeuiie Roi d'Aiigleterre 
de passer coiiimaiide, claiis le cours iiieme de cette guerre qui dewiit 
se termiiier assez nial pour le poete et pis eiicore pour le priiice. D'iilleurs, 
Bertran avait si bien coiiscieiice du r6le de SES chailts qu'il ii'liésitnit 
pas i dire en 1182, sans en avoir Até prié cette fois: "M'es be1 q'ieu 
chaiit e que iii'eii entrenieta d'uii sirventes per ior assegurar", pour 
doiiner uii dernier élaii aiix conjurés aq~iitaiiis l G .  

De rn&nie qu'il servait, ,avaiit ou peiidant le conibnt, i rallier les 
troupes et i leur doiiiier du ceiir, le sirveiités pouvait aussi devenir le 
chaiit d e  victoire destiiié i préparer les combattants aux cornbats fu- 
turs: les Tamscoiiiifiis Toii-iier et Palaiziii, apres l'embuscade du 1 G  aofit 
1216 qui f o r p  les croisés i lever le sikge de lieaucaire, cél4brereiit 
cet exploit, tout en eiicuuirageaiit les baroiis occitaiis i en finir avec 
Simoii de Montfort I". 

Un deriiier exemple me periiiettrn de coiiclure sur ce r61e politi- 
que, et done liistorique, du sirventés: l'échaiige de coblas ,entre FrC- 
cléric 111 d e  Sicile et Pon$ Hiig IV, comte d'Ampurias. Frkdkric, in- 
formé que son frhre, Jacques 11 d'Aragon, allait l'attnquer, eiivoya uii 
iiiestager en Cat.ilogne pour demander aux baroiis de  détouriier leur 
suzerain de son propos. Celui-ci telita de faire arrGter le niessager, qui 
s'eufuit, mais la chaiisoii de Frédéric n'eii viiit pas nioins A la con- 
iiaissaiice d'uii baraii de grand prestige, Pon$ Hiig, qui lui rEpoiidit 
de fn~oii  encourageaiite, mais sans pour aiitaiit iiianquer a sa iidélité 
i Jacques 11 17. 

Ainsi que le note le savaiit catalaii, ce cas "patentiza, una vez iiiás? 
basta qué punto l'a poesía era vehículo d e  :iccioiies polítioas". 

Abaiidoniioi~s niainteiiaiit la question du r6le de ce geiire littéraire 
daiis la vie publique mkdikvale pour en venir aux problernes qu'il pose 
aujourd'hui et doiit la solutioii exige qu'on fasse appel h la fois i l'his- 
toire et i !,a littéi-nture: le cliercheur doit jouer constainnieiit des deus 
disciplines dans u11 geiire nussi dépendant de l'actualité. 011 ne peut 
que partager l'opinion de  Clédat ' 8 ,  qui écrivnit: "Quant anx sirventes 

15. SI s'agit des chensunr no 9, Lo cvms rii'o ninvidat o riiogul; ne 12, I e u  chan, 
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conservé par le seul cliansoiinier M 'O, dont l'es preniiers vers aniioiiceilt: 
"Miei-sirveiites vueilli far dels reis amdos, q'en brieu veireiii q'aura mais 
cavailhiers del valen rei de Castella, N'Anfos, c'aug dir qe ven e volra 
sodediers: Richarz n~etra a mueis e a sestiers aiir e argen ..." 011 lit 
plus loiii: "S'amdui li rei son prou ni corajos" (v. O), et eiicore: "... qel  
segles sera bos, qes hoin tolra I'aver als nsuriers, e per cainis non .aliara 
sauiuiers jorii aficatz iii borjes ses duptaiisa ni niercadiers qi venga de- 
ves Frariqa ..." (VV. 19-23). 

Ce sirventés a provoqué de riombreuses d iscuss io~is~~;  o11 s'est meilie 
iiiterrogi sur l'identit6 des deus rois clui, pourtarit, d'apres le texte, sont 
bieri Richarclet Alphoiise VI11 de Castille. Les critiques son évideni- 
nieilt g&n&s par l'aiinoiice d'uiie guerre que I'histoire iie iiientioiiiie pas. 

Saiis entrer dans le détail des rapports, assez difficiles, entre Cas- 
tillaiis et Aiigevins, je ralipellerai qu'en 1205 une guerre opposa ~ lphoi i -  
se et Jean sans Terre; selon h4arca ", le sujet en "estoit pris saiis doute 
de la doiintioii de la Gascogiie, que le roi d'Angleterre tlenri 11 et la 
reine Aliéiior avoient faite en faveur du inariage de leur fille Aliénor 
avec Alplioi~se roi de Castille, célébré I'an 1170, soit trente-ciiiq ans 
plus t8t. 011 coinpreiid qu'uii chroniqueur castillan se sente tenu d'ex- 
pliquer pourquoi son roi avait atteiidu aussi loiigtemps pour faire va- 
loir ses droits. 

Or un chroniqueur breton, Picrre Le BaudZ3, indique, saiis préci- 
ser de date, que, apr$s les guerres qui opposereiit de Coeur de Lioii 
i son rival fraiiqais, "cl'icelles conditire se delaissa le roy Kichard pour 
tourner ses armes sus le roy d'Espaigiie qui avoit assis La Riolle Pi Le 
Bray Girard, deux cliastaaux audit Richard apparteiians. Et fut ledit 
roy d'Espaigiie en bataille descoiifit par Richard qui apres celle vittoire 
se transporta en la terre di1 conite de Limoges pour soy veiiger d 'ui~ 
forfait que il avoit vers lui coniis; cO assegea ung sieii ch'asteau appellé 
Acallus ..." On sait coinnieiit I'histoire de Richard devait prendre fin 
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eii 1199 devant ce chatenu dAcallus oii nous recoiiilaissoiis Chhlus: il 
n'est pas aussi aisé de recoiiiiaitre le lieu que Pierre Le Baud travestit 
en Le Bray Girard. 

En revaiiche, on n'a aucune peiiie a recoiinaltre Alphonse de Cas- 
tille sous ce titre d e  roi d'Espagiie: Roger de Weiidover parle de meme 
cI"'A1plionsi resis 1-Iispnniae, cujus regni caput civitas est Toletiirn; quem 
q ~ ~ i a  principatur regulis Arragoiiuni et Galiciae, in~peratorem FIispania- 
r u n ~  appelant" 24. 

Clédat il situé la composition de ce sirveiités eii 1195, car, cette 
année-la, le 18 juillet, les Maures iníligerent au roi de Castille la dé- 
faite d'Alarcos (ibid., p. 86); C. Appel (Bertra$i. fion Born., p. 61, note) 
a montré que cette date ne fouriiissait au mieux qu'un ter1idnu.s ad 
yuem, et L. E. Kastner ("Roniaiiia", no LVII, p. 457), pour qui la situa- 
tion d'Alphonse lui interdisait de regarder vers le Nord cette année-la, 
pense que, comnie la questioii du douaire gascon, attribué par Richard 
a sa femiiie, fut agitée en 1190, c'est vers cette date qu'on aurait pu 
parler d'iine menace de guerre. Dans mon éditioii de Bertran de Born, 
j'ai adopté cette hypothhse qui m'a paru mieux foiidée que les autresZ6. 

Pourtaiit, si i'oii se fie a la parole; fort isolée, certes, de Pierre Le 
Baud, la guerre entre les beaux-frhres, qui succtderait aiiu conibats 
entre Pliilippe et Richard, devrait doiic se placer entre I'échec de  Phi- 
lippe Auguste devant Gisors en 1195 et le dtnouenicnt de Chalus 
en 1199. 

Les chroiliques espagnoles ne iious aident guere puisque, selon 
Marca, "Roderic de Tolede se coiiteiite d'escrire qu'Alphonse le Noble, 
aprks avoir mis sous son obéissaiice toute la Gascogiie, exccpté Bour- 
deaux, La Réole et Bayonile, se retira victorieux e11 Espagiie, lorsque 
les treves qii'il avoit faites avec le Mifiarnanioliii d'Afrique veiioieiit a 
expirer et comprend cette actioii . . .  entre les années 1195-1212" (ibid.). 

Je  ne crois pns significative la difffrencc d'appréciation des résultats 
de la guerre par le Bretoii et les Castillans: les guerres des Planta- 
gen& nous ont appris que les reiicontres décisives étaient bieii rares 
et, d'autre part, les propagniidistes du roi de France étaient passés 
maEtres dans 13,art de trailsformer un échec en succes. Une incursion 
d'Alphonse au Nord des Pyréiiées pouvait figurer une victoire pour les 

24. Flores Histo<nruni, &d. H. 6. Hewlett, rhimpr. Londres, 1964, t .  1, p.  11. 
25. Je remercie ici Madime Y .  Hillion, de PUniversitk de Brest, qiii m'a signale 
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cliroiiiqiieurs castillans; soii iiiterruptioii deveiiait uii fraiic succes de 
Richnrd aux geux de ses partisans. 

11 existe encore un &l¿ment qui parle eii faveur de cette date de 
1198; en effet, cette aiiiiée-lh, iious clit Roger de H ~ v e d e n ? ~ ,  i propos 
dii mois de septeiiibre, "postea Marchadeus cum ruta iiitravit Flnn- 
driam, et iilvasit nundiiias prope Abbevillc, et spoliavit mereatores 
Francine, et cuiii prneda magna redieiis in Normanniam replevit terrain 
spoliis Frniicoriim, et multos eoruin intcrfecit; et multos captivos secum 
duxit redinieiidos". Cuinment Iie pas etre frappí: de la ressenlblaiicc 
entre cette liistoire de marchands pillts, préseiitée coinine iiii fait d'ar- 
mes par Hovedeii, et les proclaniatioiis de Bertran nieiiacaiit les mar- 
chands fraiipis? 

Ainsi, puisquc l'affaire d'Abbeville est du niois de septeinbre, on 
pourrait situer la coiiipositioii de  ce sirventés ovaiit le priiitenips 1199. 

Donc, meiiie si ces divers indices ile peuvent, A nioii avis, fouriiir 
la preuve. décisive d'une guerre aiiglo-castillane eii 1198 ou 1199, ce 
sirventés periiiet d'eii poser valablemeiit la qiiestion". 

J'ai dit i plusieurs reprises avec quelle prudeiice il fallait coiisidérer 
les sirventés de Bertran de Born contre le roi d'Aragoii: outre l'ini- 
mitié personiielle de Bertran pour celiii qui avait au nioins assisté A 
la prise d'Hautefort, l'éloigiieineiit de ,la cour catalaiie conduit notre 
Périgourdin A faire son profit de  reiiseigileiiients de seconde main, tres 
11robaMement obtenus de Guillein de BerguedA, lui-inrine eiiiieini sans 
iiuaiice d'Alplioiise I'époque de ces conipositioiis 2> qui iie béiiéficient 
pas .de l'ordinnire garaiitie de véracité puisque le public local ii'a pas 

- ~ 

de coiiiiaissance personnelle des faits. 
Or daiis la premiere de ces coinpositioiis, Pois lo gens termitzis floritz, 

Bertran traite soii ennerni dc "rei apostitz". Cette nccusntion d'illégiti- 
inité est précisée daiis A4olt ~n'es clescenclre cnr col (no E), oU une 
strophe vengeresse stigmatise Alphonse: "Aragoiies faii p a n  dol, Ca- 
talan e cil d'Urgel, car non aii qui los capdel mas uii seigiior flac e 
gran tal ques lausa en chantaii e vol mais diners c'onor e peiidet so11 
aiisessor, per qucs destrui et eiiferna" (str. V). 

26. Cltroniqiie, Cd. W .  Stul>lx, i.éiiiipr. Lonrlris. 1964;  t.  IV, p. 60. 
27. Rerterait bien riir i se dcmaiider alors si  un rirveiités niissi su~erbcmciit 

gucrriel., doiit I'erivui riroclamc: "E ~i SI,¡ \,¡LIS, er mi eralls llennnnn~n, e se ieu niueir, 
er mi gr;i~is dcliiiiicrs" Iiw. 27-28), fort peu rcligicureiiierit, peiit-&re nttribue s a t i  
héritntinii :i celiii iiui oviiit renoxicé nii nronde iiciidniit I'hiver 1193-1196. 

28. Cf. M. de Rioucr, Guillítn de Rerguedii, Poblct, 1971,  t. 1. 



Conime l'a inontré M. de Kiquer, cette accusation contre un "rei 
apostitz" qui "peiidct son ansessor" ne releve pas de la seule imagiila- 
ti011 fertile en calomnies d'un adversaire peu scrupulcus: un pliéno- 
mene de sébastianisnie s'est bien produit en Aragoii. "Etaiit donnt. 
qu'au soir de la bataillc d e  Fraga o11 ne retrouva pns parmi les victiines 
le corps du roi Alphoiise, quelqnes-uns oiit cru que son cadavre avait 
é té  eiiterré au monastere de MontéaragOn; mais d'autres affirinaient 
qu'Alphonse s,'était tiré vivant de la bataille, et, iie voulant pas réappa- 
raitre eii vaiiicu devant les sieils, avait disparu déguisé eii pelerin. 
Quelqiies aiinées plus tard, sous le regne d e  son petit-iieveu Alphon- 
se 11 d'hagon,  un homme qui disait h e ,  Alphonse 1" le Batailleur 
se pr6seiita en Aragoii et, rappelant a certaines gens des faits que le 
roi e t  eux auraieiit ttt. seuls 2I coiiiiaitre, se fit pnsser pour oelui-la. 
Mais comme le nombre 'des partisaiis de ce prétendu roi augnieiitait 
sans cesse, le roi Alphonse II le fit peodre" Voilh qui démoiitre 
q~i'on ne snurait rejeter saiis exaiilen ii18me ces poésies, peu fiables diis 
l'abord; mhne les calomnies les plus grossikres peuveiit nous instruire 
sur des bruits qui n'oiit pas liesoin, on ne le sait que trop, d'Ctre fondés 
pour participer 2I la foriiiation de l'opinioii. 

En effet, niCnie si, coinnie o11 'a vu, les sirventés peuvent apporter 
des reiiseignements sur des faits, je crois que leur plus graiid mérite 
est de foiiriiir ce qui inaiique parfois aux choiiiques: une atmosphere. 
Le rapprochement des chansons de croisade coinposées entre 1157 et 
1189 nous permet aiiisi de ressentir comiiieiit i'arcleur fiévreuse q ~ i i  se 
nianifeste aprBs I'aiiiioiice de la chute de Jérusalein se transforine peu 
h peu en désenchanteineiit, puis eii une colerc de nioins en nloins 
coiiteiiue devant les atermoiemeiits des poteiitiits peu pressés de gagner 
l'orieiit ", 

Un autre exemple provieiit des sirventés de Bertreii de Born, qui 
espriment volontiers une morale se référant une visioii idbalisée du 
monde caroliiigien; oii peut y relever une vingtaiiie d'allusions aus 

29. Ln littdrriture mu~anqnle  d la coa? d'Alphonsc 11 d'Arngon, "Cahiers <le cirili- 
salion m&di&rnlc", 2" aniiéc. no 2; pp. 177-201, Poitiers, 1958. La mEme tournure se 
reirouve chiz Giraut dcl Luc (cf. Riquer, Los t~oonrlorer, t .  1, p.  552);  peot-etre h i t - u n  
roir  iin souvenir de cette affaire claiir deur coblas niionynies dii cycle <le 1285 (n" 182, 
1) ob oi i  lit: "Los d'Arsgon vcirem penjir, ni plus scanipsr poirnri rnison, e.1 sieu 
seigtior veirem lignr et aforcar coiiia lairon; non i serri lo pveinier ?nos . . "  (M. de Ri- 
quer ,  op. cit., p. 1600). 

30. Cf. P. IIiilzle, Die Kretizmga iri dcr okíitonlsclicn vind deutsáien Lyrik des 
19 J<ihrhrtnderfs, Stuttgart, 1980. 



cliansons de geste oii figure I'einpereur. On aurait toutefois tort de ne 
voir I A  que rémiiiisceiices, si j'ose dire, livresques et de grands enjeux 
politiqiies iie sont pas loiii. 

Les liistoriens " se soiit attacliés A iiiontrer coniment Puii des, soucis 
constaiits des propngnndistes du roi de France avait été de soiiligiier 
la filintion inateriielle de Philippe 11. Comme la mere du roi, Adele de 
Champagne, desceiidait des Carolingiens, le sang de Charlemagne se 
melait en la persoiiiie de son fils i celui d'Hiigues Capet et il ii'était 
plus possible désoriiiais de dénoiicer I'usurpatioii capétieiiiie; Guillaume 
le Bretoii ne parle-t-il pas de "vivida karolide virtus" A propos de lui 
dans sa Philippicle? 

Bertraii de Bnrn ii'a pas été inseiisible A ce thhnie et, deux ans 
apres l'avhneineiit di1 jeune roi, il le inoiitrait B la croisée des chemins 
et des lignnges: "Del rei Felip sabrem ben s'il paireia o s'il segra.1 bon 
usatge Carloii ...", se demaiidaiit si Pliilippe "tiendrait de son pere", 
Louis VII, le roi pacifique, ce qui aurait été u11 mérite pour un ecclé- 
siastique, iilais non pour un roi, ou si, gshce au saiig des conites de 
Cliampngiie, il allait liériter des qualités de Charlemagne (n.' 10, 
vv. 41-42). Ce th6ni.e reparalt eiicore deus fois dans l'ceuvre de Bertran: 
ainsi, quaiid le roi se décide i partir pour la croisade, il écrit, daiis 
des vers ajoiités A la cliansoil no 33 par les maiiiiscrits IKd:  "Aras sai 
eu qu'adreitz tiol esser reir lo reis Felips, que dizeii qu'es crozatz; et 
aiic Curles eii tu1 pretz no s'enzpeis cwm el fma, cl'aiso s'as ben tianals." 
C'est assez dire que, pour se niontrer I'liéritier Iégitiine ("adreitz") de 
Cliarleiiingiie, Philippe devra friire la preuve qu'il a choisi le boii 
Iignage ". 

Ces passages nous moiitreiit done coinbieii ce troiibadour était atteii- 
tif nux graiids couraiits: il participe aiiisi B ln foriiiatioii de l'opiiiion, 
niais il n surtout, ti nos yeux, le considérnl~le mérite de nous en con- 
server le reflet, parfois déformé, certes, mlis toujours précieux. 

Comme oii l'aura conipris, le sujet est fertile et, daiis nombre de 
cas, le sirveiités apparnit comuie le lieu oh se rejoigneiit I'histoirc et la 
littératurc, doiit on pourrait, d'ailleurs, nie reprocher d'avoir peu tiaité: 
or, dalis la pliipart des pikces meiitionnées, I'art dc la conipositioii n'est 

31. Cf. mon nrticle des "Mélanees Larmnt", Berlrnri de Born el la I I I E  croi~ode, 
esstii de datntion ..., Nice, 1983, pp. 127-141. 

32. B. GuénCe, L a  fiertd d'itre copótieir ... ("Annales E.S.C.", 33* ande,  no 3; 
M. Rur, Lo fomiotioir da cointé de Cltoinpopr?e, u. 850.0, 1150, Lille, 1977. 



pas u11 aspect secoiidaire, loin de la: encore fallait-il se plier aux regles 
et composer ses vers en suivant des metres et des rimes souvent diffici- 
les. Le seul fait de se soumettre un jeu si délicat devait représenter 
eii lui-ni21iie une efficace captatio benevolentiue et conférer du prestige 
A celui qui s'y risquait. 

Les troubadours ont parfois camposé leurs sirventés dans le but 
avoué d'influer sur leur monde, produisant des textes, de leur point de  
vue, politiques au sens largc et historiques du iiotre. Mais, meine lors- 
que leur propos iiétait pns aussi délibéré, les sirventés ~i'en fournissent 
pas moins des éléments non négligeables a l'histoire évéiiementielle et 
plus encore i l'histoire des mentalités et des idéologies. De m&me qu'il 
parait iiidispeiirable que l'éditeur de sirventés eii fasse connaitre les 
arrikre-plans historiques, il est donc pour le moins souhaitable que 
l'historien considere comnie une source, aussi valable que les autres, 
les poésies lyriques liées aus événemeiits d e  leur époque: elles sont 
évideniiiient exploiter avec prndence, mais quclle source ne I'est pas? 
Peut-etre m&me une collaboration entre chercheurs en histoire et en 
littérature du inoyen Age permettirait-elle de préciser, tout particuliere- 
nient propos de  I'Occitanie médiévale, certains aspects de l'histoire 
des mentalités pour lesquels nous devoiis souvent eiicore nous contenter 
de généralités ou d'extrapolations A partir des r6alités francieniies. 




