
ENCORE SUR «AOI» 

Une dizaine d'interprétations ~ ' A O I  proposées jusqu'ici se résument 
ainsi: lo, notation musicale (Chailley, Comelia, Gennrich, Green, Ha- 
mel, Louis, Réau & Cohen, Reese, Riquer, Spanke et Storost); 2', signe 
de crescendo pour mettre une emphase (Jenkins); 3', abréviation de 
adaudi "écoutez" (Crowley); 4', abréviation de amen (Mandach); 5", abré- 
viation des initiales de  Alpha Omega lesus (Mermier); 6', signe pour 
une version raccourcie (Place); 7", signe pour le jongleur d'accélérer ou 
de ralentir sa vitesse de chanter (Franck); So, signe pour le jongleur de 
s'arreter, ou d'informer ses auditeurs du chaugement de ton (Deferrari); 
9", cri de guerre des Francais ou des Basques, prononcé par le jongleur 
ou i'audience (Mermier et Devoto); ,lo0, interprétation gnostique (Kaha- 
ne); 113 interpolation postérieure sur le manuscrit par un scrihe pour 
indiquer son déplacement et son arrbt de tiavail (Love). On renvoie 21 
la bibliograpbie, oh figurent encare d'autres auteurs sur ce sujet. 

1. Une nouvelle tentative du point de w e  lexical ne serait pas 
inutile pour résoudre le probleme de ces mots énigmatiques. Dans la 
suite, on utilisera Sédition de Whitehead et on se servira du sigle A 
pour les premiers hémistiches dans les premiers vers de laisses précé- 
dés 8~01;  du sigle B pour les premiers hémistiches des vers ni suivis 
ni précédés ~ ' A O I ,  et, enfin, du sigle C pour les premiers hémistiches 
des vers immédiatement suivis ~ ' A O L  



1.1. 11 faut distingues les 180 vers suivis ~ ' A O I  enlever de tous les 
autres. Les mots-vedettes (premiers mots de chaque vers) de  A, classés se- 
lon les parties du discours, sont les suivants: 1-1. (alticle) n m :  (la) ba- 
taille, disme cschele, siste escbele; (li) .xii. pers, amiralz, arcevesque/ar- 
cevesques, emperere/empereres, uies Marsilies, quens Genns, quens Ra- 
bels, quens Rollant, seis apelet, reis Marsilie/Marsilies, li val parfunt. 
11. nom: ami, cumpainz, danz Oliver, filz Malpramis, hom, paien, reis, 
seignors/seignurs, sire. 111. adjectif: beVbeIs, clers, dreiz, francs, grant/ 
granz. N. uerbe: dist, passet, respunt, tresvait. V .  aduerbe: ataut, en, 
mult, si, tant. VI. pronm: chi/ki, 90, nul, tu. VII. conjonction: dunc, 
e, mais, pnis, quan/quant. VIII-1. préposition: a, aprés, cuntre, $/de, 
en, entre, envers, par, pur. VllI-2. prépositimi. + artick: al, as, par, 
pus. IX. inteljection: as vus. X. nom de personne: Carles/Karles, Ge- 
frei, Guenes, Malpramis, Marsilie/Marsilies, Naimes, Oliver, Rollant, 
Turpins. XII. nombre: un, treis, dis. 

lünsi, on remarque qu'il ne s'agit que du vocabulaire banal de sens 
trks général, excepté des noms de personnes un peu variés. Cette sim- 
plicitk du vocabulaire est assez significative, comme on le verra. 

1.2. Les mots-~edettes de B sont les snivants: 1-1. article + nom: 
(I')amirail, anme, aveir, elme, emperor/emperere/empereur, encanteur, 
enseigne, erbe, escnt, espee, espiet, estreu, ewe, oie, olifan, osberc, ost; 
(la) bataiile, bone sele, dent seint Perre, destre joe/main/oreille, fin del 
secle, fhir ae France, forceure, gent de France, guige, hanste, lei, meie 
honor/mort, mort Rollant, neire gent, noefme eschele, noivnuit, pre- 
mere/quinte eschele, rereguarde, sue mort, tere, traisun, tue arnurs; (le) 
blanc osberc, cheval, cors, destre poign, duc Oger, glorius, gran aveir/ 
orgoill, jur, patriarche, seignur; (les) .ii. enfanz, .xii. peres/pers, alves, 
amirafles, castels, chefs, colps, dis messages/mulez, dis sunt, dous cos- 
tez, escheles, freins, lengues, mains, oz, roches, sinagoges; (li) .xii. per, 
duze per, adubez, altre, amiraill/amiralz, angles, arcevesqne/arceves- 
ques, ber Gilie, bons osbercs, capelers, cheval, chrestien, destrers, dui 
message, emperere/empereres, encbalz, frein, gentilz quens/reis, glo- 
rius, messager, mien baron, miez guariz, nies Droun/Marsiiie, nostre 
deu, nostre Deu, nums Joiuse, paiens, pelenn, quens, quens Oger/ 
Rollant, quint, reis, reis Marsilie/Marsilies/paiens, seis se drecet/serat, 
reis Torleus, reis vos mandet, sanc/sancs, sire, soens orgoüz. 1-2. arti- 
cle + pronom: (I')altre, un; (li) altre, uns. 11. nom: ami/amis, armes, 



barons/baruns, bataille, beste, branches, cevals/chevals, ch'evalers, chres- 
tiene/chrestiens, chrestientet/christientet, colp, cors, cunseill, cuntes, 
Deus, doel, drodmunz, enseigne, eschiez, escuz, espemns, espiez, ester- 
minals, fers, fiance, fila, frere, gent, geste, gifuuz, yarnemenz, hal- 
bercs/halbers/osbcrcs, healmes/helmes, hom/home/hume, message/mes- 
sages, messe, mirre, mulz; munies, mur, nums, nuveles, 01, ordres, p a i d  
paiens; pais, pechet, piere/pierres, piez, pitet, pluie/pluies, proidom,' 
regnes, reis, seignors/seignurs, seive, senefi,ance, serpenz, . sieges, sire, 
soer, soleiii, teches, tendmr, teres, urs, vassals, vasselage. 111. adjektif: 
bel;blanche, bon, cIer/clere/clers, culvert, demi, dreites/dreiz, dur/durs, 
fedeilz, felun/feluns, i iedks,  fols, graisles, grant/granz, greignor, gros, 
haltnialz, heingre, las, lees, lungs, males, malvaises, meillor/meillors, 
neirs, noble, petites, pleine, quite, recreanz, sanglant, sein/seint/seinz,: 
sours, sul, vairs, veirheire. 1V. verbe: ademplir, adobez/adubez, afer- 
met, ofublez, ait, aler/alez/va/vait/veit/vunt, ardent, asemblet/asem- 
blez,'avmm, baisset, baptizet/baptizez, brandist/b~ndR, brochent/bro- 
chet, caiuz/chet/cheent/chiedent, ceignent/ceinent/ceint/ceinte/ceintes,' 
cercet; cevalche/chevalchet, cl~amez/cleimet, creire, cmisiedes, cmis- 
sent/cmist, milcez/culchet, cumbatrat, &nduit, - cnnquerrat/cunquis, 
cunseilez, cunsentei, curant, cuverz, demandenint, demurent, descent, 
desfi, deven, dient/dist/dit/dites, dunez, eissez/issent/ist, empeinst/em-, 
peint/enpeint, encalcent, endormiz, enfuemnt, enquis, entret, enveiuns, 
envolupet, escrient, eslargiz, eslisez, esveillez, fait/faites/funt, falt, fem- 
duz, ferez/ferir/femt/Siert, fraites, fieint,fmisent/fmissent/fmisset, fuir, 
fust/ier/seiez/seit/serai/serez, gesir, getez, gnadez/yardent/guardet/ 
gukdez, guariz, guaz, gniez, jointés/juntes, juitees, Iac~nt/lacet/laciet, 
laisent/lai'ssenWlaissez/laissun/laisum/lessez, lancnns, lascentAaschent/ 
laschet, levemnt/levet, liverrai/livrentAivrez, loat/loerent, luisent, man- 
det/mandez, meinenvrnenet, met/metez, moerent/mort/morz, mon- 
tetlmuntet, nuncerent; oent/oez/oiez/oit/orez/ot, passent/passet/passez, 
peintes, pent, perdud/perdut/pert, pema/prenent/prent/pris/prist, 
pleignent/pleindre, poret/plurent/pluret, podez, portet, pramis, puig- 
nent/puint, quasset, quiadquidet, receif, recleimet, remes, rendre, re- 
pairet/repairez, requerent, respondent/respont/respundent/respunt, re- 
tenez, mmpent/rumput, salt, salvent, saveir, seignat, serveie, siet, si- 
glent, succurez/suc&rrat, siment/sunet/sunez, sunjat, sustenir, tais, 
teint, tencent, tendit, tenent/tenez/tient, tert, tiret, tolent/tdez, trait, 
trenchent/tren&et, tmvat/truverent/t~vet, tumat/tumetLtumez, nvrit, 



vaiilant, vedeir/veeir/veez/veiz/virent, vendrat/vend~nt/venez/ven/ 
venuz/vient/vindrent/vint, venger/venget/vengez, vest/vestent, vivre, 
voeillet/voelent/voelt/voillet. V .  adoerbe: altrement, altresi, altrer, am- 
hure, asez, atant, ben/bien, ci, cumfaitement, cumunement, cunquerrant- 
ment, curteisement, dedesuz, durement, enceis, encoi/encui/enquoi, en- 
pres, ensemble, enz, er, hoi, idunc, iloec, ireement, isnelement, issi, ja, 
jamais, jus, la, mal, meilz/melz/mielz, mult, nine, ne.1, nem, nes, nuq 
oi, plus, poi, puis, sempres, si, tant, tres, tnt, ultre, unc/unches/unkes/un- 
ques. V - l .  adoerbe interrogatif: u. VI- l .  p7onom: alquanz, altre, cas- 
cuns/chascuns, ce, cel/cele/celes/celoi/cels/celui/cil, cest/ceste/cez/ 
cist, 90, dunt, eles/els, icele/icels/icil, iceste/icez/icist, ico, il itel, je/jo, 
ki, les, lor, lui, lur, ma/men/mes/mi/mun, mei, mult, nos/nostre/noz, 
nuls, nus, plusurs, qu'/que, qui, s'/sa/ses/si/sis, tant/tante/tantes/tanz, 
tei/teis, tes, trestut/trestute/trestuz, tuit/tut/tute/tutes/tuz, vos/vostre, 
voz/vus. VI-2. pronom interrogatif: que, liquels. VII-1. conjonetion: 
ainz que, car/kar/quar, cum/cume, dunc, e/et, einz, enceis, qu'/que, 
josqu'/josque, mais, or, quna/quant, s'/se, u. VII-2. conjonction + pro- 
nom: s', se.1, sem, si.n, sil, si.5, u. VIII-1. préposition: d a d ,  anpres, 
apres, avoec, cuntre, $/de, dedavant/dedevant, dedenz, defors, dejuste, 
des, desur, desuz, devant, devers, einz, emmi/enrni, en, encuntre, en- 
pres, ensembl'od, entr'/entre, entresqu'a, entresque, envers, envirun, fors, 
fors de, jesqu'/josqu'/jusqu'a, lez, lunc, od, par, paimi, por/pur, senz, 
sor/sur, suz, tresqu'a/en, ultre, vers. VIII-2. préposition + article: al, 
as, del, des, el, entesqu'al, jusqu'al, tresqu'al. IX. interjection: ahi, ais, 
li/vos, as, munjoie. X. nmn de personne: Alde, Arguille, Baligant, Bar- 
barins, Blancandrins, Carle/Carles/Charle/Charles/Karles, Escababi, Es- 
paneliz, Esperveres, iEstamaiin/Estamariz, Faldrun, Gefrei/Gefreid/Gei- 
frei, Gilie, Grandonie, Gualter, Guenes/Guenelun, Ive, Mahumet, Mar- 
ganices, Margariz, Marsilie/Marsiliun, Milun, Naimes/Naimon/Neimes, 
Oliver, Pinahels, Richard, Rollant/Rollanz, Sansun, Tedbald/Tedbalt, 
Torleus, Turpins. XI. nmn ethnique: Alemsns, Franc/Francs, Franceis, 
Romain, Sarrasin/Sarazins, Turcs. XII. nombre: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 17, 
20, 30, SO, 400, 700, 1 1 ,  7000, 20000, 30000, 40000, 60000, 10D000, 
400000. XIII. nmn géographique: Baivers/Bavier, Cordres, Costenti- 
noble. 

Ainsi, on se rend compte, A travers cette variété lexicale, des faits 
suivants: B, au contraire de  A, contient 1-2 (article + pronom), V-1 dad- 
verbe interrogatif), VI-2 (pronom interrogatif), VII-2 (conjonction + pro- 
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nom), XI (inteqection), et comprend beancoup de noms de personnes 
ennemies en mbme temps que des noms géographiques ainsi que divers 
noms de nombres. La différence lexicale entre A et B s'avere tres claire, 
bien que B soit composé de 3 823 ven, contre A de 180 vers. 

1.3. Les mots-vedettes de C, classés de la mbme maniere, sont les 
suivants: 1-1. article + nom: (l')anme, (la) bataille, (le) cheval, (li) em- 
perere, quens, reis. 11. nom: angles, barons, bataille, Deus,'doel, paien, 
pitet, tere, vassals. 111. adjectif: balt, male, malvaise, seinz, sours. 
IV. verbe: baisset, cunquerrat, demurent, dient/dist, entret, fait, ferez/fe- 
rir, guiez, laissun, respont/respunt, seit, venez. V-1. adoerbe: bien, einz, 
encoi, ja, jamais, la, mielz, kult, nV/ne, nen, pois/puis, si, sus, trestut, 
unches. V-2. adverbe + pronom: nes. VI. pronom: els, il, jo, ki, nos, 
tutes, cel/cil, ceste, so. VII. cmjonctfon: cume, e, kar, mais, or, quant, 
que, S '  VIII-l. préposition: a, apres, de, des, devers, en, envers, fors, 
iesqu'/josqu'a, jusque, par, pur, vers. VIII-2. prépositim + article: al. 
VIII-3. préposition + prmtm: entr'els. I X .  interjection: munjoie. X.  nom 
& personne: Carles/Charles, Guenes. X I .  nom ethndque: Franceis. 
XI I .  nombre:, mil. , , . . . . . .  . . 

On s'aper~oit ici de la nature lexicale sensiblement distincte de  A. 
Ce n'est pas sur le vers suivi ~ ' A O I  que la présence de ces trois lettres 
donneune inRuence quelconque, d'aukant que les vers suivis d'nox 
n'ont rien de divergent des vers non suivis ~'AOI.  

1.4. Les mots-vedettes partagés par A et B sont les suivants: 1-1. (ar- 
ticle) nom: (la) bataille, (li) .xii. per, amiralz, arcevesque, emperere/empe- 
reres, nies Marsilies, quens Rabels, li quens Rollant, li reis Marsilie/Mar- 
silies. 11. m: ami, cumpainz, gent, hom/home/hume, paien/paiens, 
seignors/seignurs, sire. 111. adjectif: bel/bels, clere/clers, grant/granz. 
IV. oerbe: dist, respont/respunt. V.  adverbe: atant, ben/bien, si, tant. 
VI. pronm: chi/ki/qni, ?o, nul/nuls. VII. conjonctiotx dunc, e, mais, 
quan/quant. VIII-1. prépositim: a, apres, de, en, entre, envers, par, 
pur. VIll-2. préposition + article: al, as. X.  w m  de personne: Car- 
le/Carles/Charle/Cbarles/KarIes, Gefrei/Gefreid/Geifrei/Geifreid, Gue- 
nes/Guenelun, Marsilie/Marsilies/Marsiliun, Naimes/Naimon/Neimes, 
Oliver, Rollant/Rollanz. XI I .  nombre: 1, 10. 

On note que les mots communs sont si peu nombreux, que A et B 



sont donc de caractere différent. Ceci prouverait Pinfluence de AOI sur 
le vers suivant. A seul est susceptible de se soumettre a i'action de AOI. 

.. . 

1.5. Les mot~~vedettes partagés par A e t C  sont les suivants: 1. ar- 
tick $. non: bataille. 11. nom: paieu. IV. uerbe: dist, respont. V - l .  ad- 
verbe:, s i .  VI. prwm:. 90,  ki. VII.  conjonction: e, , mais, quant. 
VZII-1. prdpoMm: a, apres, $/de, en, envers, par, pur. VIII-2. p~dpo- 
sition +article: al. X. nom de perspw: Carles/CharIes, Guenes. 

A c6té de ce petit nombre de mots partagés, on en trouve d!autres. 
assez nombreux propres a A et A C. Alors que les conjonctions et les 
prépositions sont presque pareilles, les  adjectifs, les interjections, les 
noms etbniques, et les noms de nombres ne sont pas communs. Il va 
sans diie que cette différence frappantc est causée par raction de AOI,, 
c'est-A-dire le changement de ton reqnis. 

Toute cette recherche lexicale nous incite A supposer que AOI soit 
un indice de Paltemance des jongleurs, soitpour chanter, soit pour 
danser. 

2. On va s'éloigner. du . . .  texte lui-meme pour se situer dans lliis- 
toir+.'du temps o& Pon exécutait la :écitati;n ou laprésentatio$ de l a  
 hans son de RoEand chez les grands seignebrs et aux foires comke aux 
cours des nobles. 

2.1. Voici des faits que Phistoire médiévale nous apprend. Les Bas- 
ques descendants des "Vascones" ont donné leur nom a la Gascogne 
au VI" siecle, inñigé une défaite a iarriere-garde de Charlemagne en 778, 
occupé le troue de Navarre des le x" siecle, mais vu leur union Seffri- 
ter au m" siecle et se désagréger au m* siecle. Au déhut de ce siecle, 
Ie manuscrit d'Oxford aurait été rédigé e t  le rbgne dtlliénor d'Aqui- 
taine commencait. C'est lh en France que les jongleurs comme successeurs 
des mimes et des histrions ont eu leur gloire (Faral, p. 18). D'autre part, 
les mots iog-ler et jogleoz ont pu entrer dans Pusage populaire au déhut 
du m* siecle, et au ora siecle on entendait parler des jongleurs, déja 
fort répandus, lorsqu'un événement est arrivé, vers 1003, modifier la 
situation sociale de facon avantageuse en leur faveur: Robert le Pieux, 
roi de France, s'est marié en troisiemes noces avec Constante d'Aqui- 
taine, fille du comte Guillaume Y. Ce mariage aurait donné encore 



plus de chances de travailler comme jongleurs aux habitants de la ré- 
gion: Aquitains, Gascous et Basques. Ces derniers, collaborateurs en 778 
avec les Sarrasins A Roncevaux (Pida], p. 209), ont remis en déroute 
en 824 les Gascons acquitains d'Ehle et d'Aznar. On ne les distinguait 
plus des Aquitains ou des Fiancais, A te1 point qu'au cours des sidcles 
ils allaient faire ensemble partie dUne meme corporation. 

2.2. Gautier (p. 226) compte le manuscrit Digby 23 parmi sept "m&- 
nuscrits de jongleurs", de petit format, A une seule colonne, Iégers, et 
charmants. Et Jenkins (p. 4, note to line 9) I'a conikmé: "The size of 
the Oxford manuscript indicates that it was. a jongleur's copy, a sort 
of pocket edition." Tant et si bien que les jongleurs pouvaient porter 
le Dighy 23 avec eux durant le voyage et le séjour. 11s pouvaient &re 
une centaine pour une grande présentation, comme le dit Strayer (p. 116): 
"It was not unusual for more than 100 of them toattend and to enter- 
tain at the larger gatherings of the nobility." Le grand podme épique 
qu'est La Chanson de Roland n'aurait pas été chanté par un seul, mais 
par certain nombre de jongleurs, qui se prdtaient de cette occasion 
pour faire valoir. leur propre hahileté. Hindley & Levy (p. ,130) expli- 
citent ainsi: "The success of the entertainment depended on the jon- 
gleur's ahility to attract and hold the attention of a large gatbering and, 
byusing every means a th i s  disposal; mimicry, gesture, facial expres- 
sion - to establish a close relationship with. his audience." 11s devaient 
éviter toute sorte d'iuconvénients de leur part. 
. Un. jongleur qui va &ir ou qui i fhi de jouer souffle A Poreille de 

son collApepour que ce dernier reprenne son &le, sans que les audi- 
teurs s:apercoivent de cet acte'qui nca aucun rapport au déroulement 
du r'écit. Sil avait prononcé des mots francais, il aurait fait vite en com- 
prendre le sens aux spectateurs, provoquant une conséquence ficheuse 
de relicher leur attention, de les coutrarier et enfin de leur déplaire. Le 
Mai jongleur devait se garder de commettre cette incoovenance. 11 ferait 
mieux d'utiliser des mots, compréhensihles entre ses collkgues en meme 
temps quincompréhensibles aux auditeurs. Si le jongleur était d'origine 
hasque, habitué A exécuter La Chanson de Roland, il aurait certaine- 
ment recouru aux mots basques, et il les aurait fait mettre aux endroits 
requis de son manuscrit dit l e  Digby 23. En toute vraisemblance, ces 
mots seraient AOI. . .., 



2.3. Encore aujourd'hui, on assiste Z+ la survivance de la coutume 
de chanter les textes dans la présentation théatrale des basques. Pen- 
dant cinq ou six heures, les acteurs s'affrontent, dialoguent ou monolo- 
guent en vers rimés, récités sur un ton de mélopée, parfois accompagnés 
par les instruments (Allieres, p. 79). 

Quant Z+ la versificatiou de cette langue, on dispose d'un témoignage 
direct du premier et grand poete basque Dechepare du XVI" siecle, qui 
employe des mots pour marquer le rythme, A la tete, A IU fin du pre- 
mier hémistiche et A la fin d'un vers. Bengoechea ((p. 243) dit: "No que- 
daría completo el estudio del verso dechepariano en lo que respecta a 
la existencia en él de la unidad menor, cuarto de verso o semihemisti- 
quio, si no dedicáramos especial atención al papel que desempeñan en 
él ciertos vocablos, particularmente conjunciones, y en concreto a 13 
posición que ocupan en el verso, integrándose en uno u otro gmpo de 
palabras y, por consigniente, perteneciendo por el sentido a uno u otro 
miembro de la frase y, lo que es mis, insertándose algunos por fuerza 
en el mismo semihemistiquio que el vocablo al que van unidos." On 
est porté h les considérer comme descendants de signes rythmiques em- 
ployés par les jongleurs du Moyen Age et A croire que AOI se rattacherait 
A un de ces signes, qui invitent le ou les jongleurs soit A faire un geste, 
soit A danser. 

Et Bengoechea (pp. 244-336) cite une série de mots utilisks par De- 
chepare, dont les sens sont attestés dans le dictionnaire de Berrondo: 

a) adverbe affirmatif. bai "oui", efe "aussi"; 
b) adverbe de maniere ("tant"): ain, anbat, bai, bezain, bezaia, 

bezanbat; 
c) adverbe interrogatif ("comment"): noia, nolako; 
d) adverhe négatif: eta ez "et non", ez "non", ez eta "non et"; 
e) conjonction: eta "et", aldiz "cependant", bada "puis", gero/geroz 

"ensuite"; 
f )  pronom indéfini: bana "chacun un", bat "un", ehor "personne", 

ezein "aucun", zenbai "aucun", oro "tout", guzi "tout"; 
g) pronom possessif: bere "son", ene "mon", eure "ton", gure 

"notre''. 
Bengoechea cite encore des mots suivants que nous pouvonq pas 

trouver dans Berrondo: ezi, bezi, baiezi, baiezila; horrein, nonein; behar, 
nahi. 



En me rangeant du c6té de Franck et de Defemari, qui ont vu 
en AOI un signe pour le jongleur, et me rappelant Mermier et Devoto, 
qui ont fait allusion aux Basques poussant des cris de guerre, je vou- 
drais terminer cet exposé par une hypothbse aprks tant d'autres. 

AOI serait une abréviation des mots basques abestu "chanson", odol 
"sang" et ibar "val", qui signifieraient "Chantons le sang et le val", 
ou simplement a "ah", o "ceci' et i "avant", qui signifieraient "Eh bien, 
ceci en avant". Toutefois, il est plus raisonnable d'interpréter AOI comme 
un signe que le jongleur basque adresse A un ou aux autres collegues 
pour indiquer i'altemance du r6le de jouer et continuer le rytlune des 
vers, rythme reflété sur la danse ou quelque autre geste pendant la 
présentation théktrale de La Chamon de Roland et ceci est facilité 
par l'a simplicité du vocabulaire de A, déjA mentionné. En effet, AO veut 
dire en hasque "bouche" ponr chanter, et 01, "pied pour danser. AO et 
01 se combinent en AOI, signe par excellence pour la présentation des 
jongleurs basques. 

(L'auteur adresse sa reconnaissance ti son collkgue K. Miki pour sa pfograrn: 
mation de I'ordinateur utilisb.): . , . , . . .  . . . . ,  
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