
11. EDITTON DU "SIRVENTES-ENSENHAMEN" 
DE GUIRAUT DE CALANSON 

1. LA TASE DE W. K E ~ R  ET NOTRE ÉDITION. 

L'édition du Fadet J0gla~ a fait l'objet d'une excellente monographie 
due i l'érudit suisse Wiihelm Keller l. Ce dernier a consacd l'ktude 
et au commentaire de ce texte 142 pages tres serrées d'un grand h- 
octuvo. 

Les comptes rendus consacrés A cette &&se doctorale fwent tres 
élogieux. Les plus grands maltres de la philologie provende de l'époque 
(Alfred Jeanroy, Antoine Thomas, Carl Appel, Oskar Schultz-Gora, Ed- 
mund Stengel, E. Herzog, RudoE Zcnker) tombhrent d'accord pour af- 
firmer que l'édition et le commentaire étaient remarquables et dépassaient 
de loin ce qu'on pouvait exiger $une dissertationZ. 

Nous n'allons donc pas accompagner notre édition d'un commentaire 
qui ferait double emploi avec celui de Keller. L'édition due i ce dernier 
étant tres accessible (la dissertation ayant été reprise dans les A- 
nische Forschungen), nous nous sommes permis de renvoyer simple- 
ment au commentaire de Keller lorsque nous étions d'accord avec lui. 
Un grand nombre dadenüfications devant &re retenues, nous entéri- 
nons simplement la note de Keller apres l'avoir résumée et accompagn6e 
de notes bibliographiques récentes. On s'apercevra donc -par la lon- 
gueur de notre propre commentaire- lorsque nous nous écartons des 
conclusions de Keller. Pour la commodité de ceux qui liront ce travail 
et qui voudront recoun'r A l'édition de Keller, nous renvoyons toujours 
la note de ce dernier afférente au numéro du vers, certains de nos lec- 
teurs pouvant disposer de la these en separutum ou dans les Romanische 
Forschungen. 

2. D~VERCENCES DE LECTURE AVEC LES ÉDXTIONS DIPLOMAnQUF-5 

DE W. KELLER. 

Je ne signale pas les différences constatées dans les coupures de 
mot. Contrairement A Keller, je ne transcris pas dans l'kdition diploma- 
tique le u par v et le i par f. Je réserve cela pour l'édition critique. 

1. W. Xciier, Das Skusntes "Fadet JogZar" des Guiraut um Colanso. Verauih 
dnes ktiliaohen Tsrtss lmit Einleitung, Anmerkungen, Glossar u. Ind(ce8. Zurjcber 
Dissert., Erlangen, 1905, 142 pages, grand in-E.', aussi in RF, t. 22, 1908, pp. 99-238. 

2. A. Jeanroy, in AM, t. 19, 1907, pp. 139.140; A. Thamas, in Rom., t. 37, 1908, 
PP. 185-186; C. Appel, in ASNSL, t. 120, 1908, pp. 235237; 0. SchultLGam, fn 
LGRP, 1907, col. 205-209; E. Stengel, in ZFSL, t. 31, 1907, pp. 23-26; E. Henog, 
in ZRP,  t. 33, 1909, pp. 631-632; R. Zenker, in ZRP, t. 33, 1909, pp. 486491. 



Le premier mot suivi d'une parenthese représente la lecture de 
Keiier: v. 8 Trastotz) trastoz; v. 9 cscrire) escrir; v. 10 non) no et quart) 
qart; v. 35 bels) belz; v. 41 pivas) puias; v. 45 cascavels) cascauelz; 
v. 60 aolz) aoilz; v. 62 Sairta) sauta; v. 69 qe) que; v. 75 premir) p(re)mier; 
v. 80 de) do; v. 90 .x. manque; v. 98 qe) que; v. 99 fez) fes; v. 127 ma- 
chabieu) macabieu; v. 141 no) no(n); v. 162 escandir) escontir; v. 184 
bmtus) bietus; v. 197 falcembril) falcerabril; v. 200 monton) monto; 
v. 223 enguanz) enguans; v. 224 granz) grans; v. 225 los sieu) lo sieus; 
v. 241 corillar) conillar. 

v. 18 semsonia) semfonia; v. 153 bou) buou. 

5 3. ChOIX DU MANUSCRIT DE BASE. 

Comme Keiier, nous choisissons Da comme manuscrit de base. Tou- 
tefois, ii va sans dire que nous combinons les deux lecons a tous les en- 
droits oA cela parait s'imposer, car, dans une édition comme celle-ci, la 
méthode "bédi6riste" se justiíie cncore moins qu'ailleurs. 

Girauz de Calanson Gr. de Cala(n)so 

Fadet iuglar. Fadet ioglar 
con ptz pr(e)guar. co ptz pe(n)sar 

3 aqo ques greu adissemir 3 so q(e) es gieu p(er) eyssarnir 
cades tidon. cades te do. 
simentes bon sirve(n)tes bo 

6 tal eom no1 puesca desmentir. 6 ~ ( m )  no1 te puesca d(e)sm(en)tir 

1 Fadet juglar, 
con potz pregar 

aqo qu'cs greu ad issernirl 3 
C'ades ti don 
sirventes bon 

tal qu'om no1 puesca desmentir! 8 

1. Jongleur Fadet, comment peux-tu solliciter ce qui est difficile 8 exkuterl 
Que ie te donne sur-le-champ un bon s h n t e s  te1 qu'on ne le puisse démentirl 

3. On rappelera que Kelier n'a pas collatianné lui-mAme le manusmit de M o d h  
uiais quil a uolis6 une copie foumie par Pémdit italien Sala. 
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em guart dels motz e gardab motz 
hen de  instoz he tras q(e) totz 

9 de cels gen giraut fes escrir. 9 de sels q(e)n. Gr. fes escrir 
no sai lo qart. no say lo eart 
mas luna part. m(a)s luna part 

12 ten dnai segon mon aibir. 12 uo(n) dirai sego(n) m&) albu 
sapehas trobar sapchas trohar 
e hen to(m)har. e ge(n) tombar 

15 e ben parlar e iocs partir. 15 e heb) p a r h  e iocx partir 
taholeiar. taboreiar 
e tadeiar. e tauleiar 

18 e far s inpho~a  hrogr. 18 e far la semfonia hmgir 
e paucs pomelz e paucx pomes 
ah  fes wltelz, ab .u. cotels 

21 sapchas gitar oe retenir. 21 sapchas gitar e retenir 
e chanz dauzelz e cha(n)s d a w l s  
ahauastelz e bauastels 

24 e fai lur chastelz assaiiiir. 24 e fay los castels assalhit 

11 E.m gart dels motz 
-ben de trastotz- 

de cels qu'En Giraut fes escrirl 9 
No sai lo qart, 
mas Puna part 

t'en dirai segon mon albir. 12 

111 Sapchas trobar, 
e gen tombar, 

e ben parlar, e jocs partir; 
taboxeiar 
e tauleiar 

e f a  sinphonia brogu. 

IV E paucs pomelz . 
ab dos coltelz 

sapchas gitar e retenir; 
e chans Gauzelz 
e bavastelz 

e fai lor castels assaillir. 

11. Et que je me garde des m t s  -absolument de t o w  de cenx que le 
seigneur Guiraut fit écrirel Je n'en mnnais pas le quart, mais une partie je t'en 
dirai 2. ma manih. 

111. Sache "trouver", et gracieusement tomher, et bien parler, e t  'partir des 
jeux"; jouer du tarnbour et des castagneites et faire retentir la symphonie. 

IV. Sache ieter e t  rattraper de petites boules de mdtd .avec deux wuteaux; 
(sache aussi) contrefaire le cbant des oiseaux et montrer des mariorinettes e t  (fais 
iivrer des assauts 2. leurs chhteaux ou fais assaiiiir leurs haraques). 



566 F R A N ~ I S  P ~ O T .  - RECHERCHES s m  LES CO~MSSANCES r.rrrÉms 

e citolar e sitolar 
emandurar. e mandurcar 

27 e p(er) catre sercles sailiir. 27 e per .=u. selcles saihir 
manimrda manicorda 
ab una corda. una corda 

30 e cidra mm u01 ben auPr 30 e sedra com u01 be(n) atizu 
sonetz nota. sonetz nota 
fai la rota. e faitz la rota 

3i) ab despeot cordas guarnir. 33 a .xvn. cordas gamir 
.m. ahume(u)z. sapcbas arpar 
si belz ap(re)nz. e be(n) te(m)prar 

36 ne pob a toz obs retenir. 36 larguimela p(er) esclarzir 
ioglar leri 

[8&901 del salt(er)i 
39 faras .x. cordas estra{n)gir 

sapchaz arpar. .m. estunn(en)s 
e ben temprar. si bels apre(n)s 

39 la guiga el sons aelarzir. 42 be(n) poiras fol esferenzir 

V E citolar 
e mandurar, 

e per catre sercles saillir; 27 
manicorda 
ab una corda 

e sedra c'om vol ben auzir. 30 

VI Sonetz nota, 
fai la rota 

ab detz e ot cordas gamir; 33 
sapehas arpar 
e ben temprar 

la guiga pel(s) so(& esclarzir. 35 

VI1 Juglar len, 
del salten 

faras detz cordas estampir; 39 
nou esturmenz, 
si be4s aprenz, 

ne potz a totz obs retenir. 42 

V. (Sache jouer) de la citole, et  de la mandore, et  santer Q travers quaire 
cerceanx; (jouer) du manicorde une seule cmde et du &e qu'on aime en- 
tendre. 

VI. Compose une mélodie, fais gamir la rote de dix-huit cordes; sache jouer 
de la barpe et bien accorder la gigue pour obtenir des sons purs. 

VII. Jongleur écemelé, du  psaltérion tu feras résonner les dix cordes; neuf 
instments, si tu les apprends bien, tu peux les retenir pour (jouer) en tnutes 
circonstances. 
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et estiuas. 
ab uos puias. 

42 e la lira fai retenir. 
e del temple. 
p(er) eisempk. 

45 fai toz los cascauelz ordir. 
barba coia. 
auras roia. 

48 don ti poiras totz reuestir. 
se1 gníunim(en). 
as qei apen. 

51 ben poiras fol esferezir. 
artüisi. 

et estiuas 
ab uob piuas 

45 e las Liras fay rete(u)tir 
e del tempe 
p(er) issemple 

48 fai totz los cascaueh ordir 
barba rassa 
auras roia 

51 do(n) te poiras tok reuestir 
sih garnim(en)s 
as $e)y apeín)s 

54 be(n) poiras fol 4u)fadair 
artiiici 

qnar sigisi. car saguessi 
auras grans sabe1 saps en dir 57 auras gra(n)s si be1 fas eudir 

tom de baston. tom de gosso 
e de gnoson. s a b ~ ( n )  basto 

e fai len dos pes sostenir. BO e fay le(n) .u. pes sostenir 

VI11 Et estivas 
ab votz pivas 

e la lira fai retentir; 
e del temple, 
per eissempie, 

fai totz los cascavels ordir. 

IX Barba-coia 
auras roía 

don ti poiras totz revestir; 51 
pel garnimen 
as 4e.i apen, 

ben poiras fol esferezir. 54 

car signisi, 
auras gran($, s'ab el saps endir; - ~. 

tom de goso 
sobr'un vbasto 

e fai l'en dos pes sostenir. 

VIII. Et les comemases aux sons aigus et la lyre, fais Ies retentir; et du 
tympanon, par exemple, fais entendre tous b grelo&. 

IX. Tu auras une barbe de ceurge rouge dont tu pomas bien t'aatbler; par le 
dbguisement que tu t'es attach6, tu pomas bien effrayer foliement. 

X. Un masque, cber poulain (?), tu en auras un grand si, avec lui, tu sais 
hennir; fais sauter roquet au-dessus d'un biton et oblige-le A se tenir sur deux 
pattes. 



apren mes*. 
de simier. 

80 e fai los aoilz escamir. 
de tor en tom. 
sauia e cor 

63 m& guarda ¶(e) la mrda ür. 
ta mdeUa 
sia bella 

88 mais la ca(m)bal fai torkzir. 
e faulas dorc. 
e ioc de borc. 

88 rei ero que beill te uoiU dir. 
pueis ap(re)ndras. 
de pekas. 

72 mn el fes hoia deskuir. 
e de argus 
de &dauus 

75 q(e) p(re)mier la f- bastir. 

epre(n) m(es)tier 
de simier 

63 e fay los auols escarnir 
de tor e(n) tor 
sauta e a r  

BB e p d a  q(e) la arda ür 
tarudela. 
sia bela 

89 mas fay la camba tortezir 
e faulas dorp 
e ioc de borc 

72 be q(i)er las q4e) bels te uuelh dir 
pueys ape(n)ras 
de peleas 

75 co(m) el fetz hoya des- 
de daracu(s) 
e de damus 

78 se1 q(e) p(re)mier la feb; bastir' 

m. Apren mesiier 
de simier 

e fai los avols escarnir; 63 
de tor en tor 
sauta e cm 

mas garda que b corda tirl 86 

XII Ta nidela 
sia bela 

. .. , 
mas fai la camba tort*; 69 

e faulas d'orc 
e joc de borc, 

.. requier las que bels te vuelh dir. 72 

Xm Pueis apenras 
de Peleas, 

. . com el fes Troia desmiir;,, 75 
d'Assaracus , 

e Dardanus 
que premier la feron bastir. 78 

XI. Apprends k m é t k  de moueur desinge &t (fais railler les huvsis?); 
de tour en tour saute et murs, mais fais attention que la carde soit tendue! 

XIL Que ta moe sóit M e  mais fais cambre~ ta jsmbe; et cvntes d'ogre et + 
d e  ..., réclame-les, car je veux bien te les dire. 

. . 
W I .  Puis tu appreudras de Peleas, comment il fit détruire Troie; d'haracus 

et Dardanus qui les premien la iirent batir. 



denfrasian. de deufrano(n) 
e de  i m n .  e de gendn) 

78 con annet lo uell bon q(e)nir. 81 canero(n) lo uas cenq(e)rir 
de pnpeigon de  p(m)peo(n) 
e do dracon. e de rago(n) 

81 m n  mnet mwir. 84 canero(n) a tonas murir 
de dedalus. de dedalus 
de  jachar(us). de  uiracus 

84 mn uoleron p(er) gran desir. 87 co ualero p(er) grain) denr 
del semitaw. del simi taur 
e del tezanr. e del trezaur 

87 quoctauian fes sebelir. 90 q(e) eneas fekz sebelir 
inglar len. 
del salten. [37-391 

90 faras x. cordas estampir. 
e de uaitan. e de nata(n) 
e de sairan. e de sata(n) 

93 q(ne) saiamon saup p(re)s tenir. 93 com saiamas saup pres tenir 
d(e)l rei seon , del rey seo(n) 
el rei amon. e de amo(n) 

96 con fes felip espaoirir. 98 ro fes felip espaordir 

XIV D'En Frasion 
e de Jazon 

corn annet lo ve1 conquerir; 
de Pompeon 

2 
com mnet a Tonas murir. 

XV De Dedalus, 
de I cam 

con voleron per gran desir; 
del Semitaur 
e del trezaw 

qu'Octavian(s) fes sebelir. 

XVI E de Natan, 
e de Satan 

que Salamos saup pres tenir; 93 
del rei Seon 
e 1 rei Amon 

con fes Felip espaordir. 96 

XIV. (Tu apprendras aussi) du seigneur Pkasios (4 et  de  Jason c o m e n t  il 
aUa conqukrir la Toisou. ..? 

XV. De Dédale et Icare comment ils volerent par grand d&ir; du Minotawe 
et du trésor qu'Cktavian fit enterrer. 

XVI. Et de Nathn, et de  Satan que Salomon sut tenir prisonnier; dn roi Séon 
et le roi Amon comment il effraya Philippe. 



a ren del pom. 
pfer) que ni cona 

99 discordia lo fes legir. 
del rei flauis. 
e de  paris. 

102 con lo saup lo uachier n o h .  
dartasenes. 
edulixes. 

105 con dea uenus fes peru. 
de pelaus. 
e de pirms. 

108 que niwmedes fes murir. 
e d e  @as 
e deneas 

111 con el annet semrs q(e)rir. 
descaneus 
e de  nirmus. 

114 con sab demont alban issir. 

apre(n) del pom 
p(er) q(ue) ni m m  

99 na discordia lo fes legir 
del rey fiauis 
se1 de  paris 

102 com lo sauprols uaq(i)ers noirir 
de tartases 
e dislaires 

105 com na uen(us) los fetz perir 
de pelaus 
e de pirus 

1M) q(ue) licornedes fey murir 
de  peleas 
e deneas 

111 corn mero secors querir 
e descanns 
e de  tornus 

114 m saup de  mo(n)talba %sir 

XVII Apren del pom 
per que ni com 

Discordia lo fes legir; 99 
del rei Flavis 
e de PariF 

com lo saup lo vaquiers noirir. 102 

XVIII D'Artasenes 
e d'Ulixes 

con Palamedus fes perir; 105 
de Pelaus 
e de Pirm 

que Licomedes £es n o s .  108 

XIX E de Paiias, 
e a n e a 5  

com el anet secors querir; 111 
d'Escaneus, 
e de Tornus 

com saup de Montalba issir. 114 

XVII. Apprends a wnualtre la pomme par qni et comntent la Discorde la fit 
attnbuer; (connais) du roi Flavis (?) et de Paris wmment le vacher sut F&lever. 

XvIn. (Sache) d'Artaxenr&s e t  d'Ulysse commsnt il fit périr Palamkde; de 
Peleus et de  P ims  que Lycomede fit &ver. 

XIX. Et de Pallas, et d'Eneas comment il aila chercher des secours; &cape, 
et de Turnus comment il snt sortir du Mont Albain. 



de sibiila 
de  camilla 

117 co(n) sabia grant colp  fe^. 
e dismaell. 
e desaeil. 

120 cui p(er) totz no(n) pot guerir. 
del rei lari. 
e dolimpi. 

123 del poi(n)g cuen no($ pot ferir. 
e de remus 
de  mmalus 

126 eil q(e) fer4n) roma bastir. 
de  macabien 
lo bon iuzien. 

129 don potz irop bona chanson dic. 
del rei b ~ t u s .  
e deleus 

132 con sab ab  son fraue partir. 

de sibiila 
e de camiiia 

117 com sabio grain)s colp ferir 
e dismael 
e dissael 

120 com hom p(er) cors nok p a  guerir 
del rey lari 
e de  lompi 

123 del pueg o(n) uens no(n) pot ferir 
de  romul(us) 
e de rom(us) 

126 seis q(e) fero rom(a) bastir 
de  macabuou 
lo bo(n) iuzieu 

129 d4n)  pairas bo(n)as chansos dir 
del rey bress(us) 
e de  gei(us) 

132 w(n) saup ab 4 n )  fri*re p a r e  

XX De Sibilla, 
e Camiiia 

com sabia grans colps ferir; 117 
e d'ismael, 
e &Asael 

cui hom per cors non poc seguir. 120 

XXI Del rei -Lati 
e d'olimpi, 

del pueg ou vens non pot ferir; 123 
de Romulus 
e de Remus 

sels qe fero Roma bastir. 128 

XXII De Macabieu 
lo bon juzieu, 

don p t z  trop bona chanso dir; 129 
del rei Brutus 
e BEleüs 

com saup ab son fraire partir. 132 

XX. De Sybille, et CarniUe wmment eile savait porter de grands coups; e t  
d'Ismae1, et GAsael qu'un homme ne put suivre A la course. 

XXI. Du roi Latin et de POlympe, de la montagne o& le vent ne peut frapper, 
de Romulus e t  de Remns ceux qui ürent conskuire Rome. 

XXiI. De Machabée le bon juif, dont tu pew dire Ia tres bonne chanson; du 
roi B N ~ S  et GElenns comment il sut se séparer de son frlre. 



e de  doec. 
135 con fes lo taur ,acom dormir. 

de  golias. 
e de pocras. 

138 con gualias lo saup m(en)tir. 
del haraci. 
e del dnn 

141 q(e) anc no(n) poc allop fugir. 
e dnn amor 
q(e)s de  dolor. 

144 de dido car sen uolc ausir. 
aprim fadet. 
lo laniolet. 

147 con saup islanda co(n)q(e)~.  
e d e  ditis 
e de  felis. 

150 si co(n) lo fes amom morir. 

e de foler 
e de  doer 

135 com fetz lo taur a 4 n ) d m i r  
de  galias 
e dipocras 

138 com galias li saup m(en)tir 
de barachi 
e del deui 

141 q{e) a{n)c no saup als lops fugir 
e dnn amor 
q(e)s de  darsor 

144 de dido a ( n )  se vok aussir 
apre(n) fadet 
de lansolet 

147 m saup ge(n) landa c(on)q(ne)rir. 
e de  teris 
e de  teris 

150 ni &m) lo fes amor9 morir 

m11 E de Falec, 
e de Doec 

com fes lo taur acondurmir; 
de Galias 
e d'Ipocras, 

corn.. .. li saup mentir. 

XXIV De Barachi, 
e del devi, 

que anc non poc al lop fugir; 141 
e &'amor 
qu'es de dolor 

de Dido can se volc ausir. 144 

XXV Apren, Fadet, 
de Lansolet 

com saup Islanda conquerir; 
? 
? 

ni com lo fes amors murir. 150 

XXIII. Et de Falec, et de  Doec comment il fit dormir le taureau; de Galien 
et d'Hippocrate comme... lui sut mentir. 

XXIV. De Barakin et du devin qui ne pnt jamais fnir avec le loup; et diui 
amour qui est de douleur, de Didon quand elle voulut se tuer. 

XXV. Apprends, Fadet, de  Lancelot, mmment il sut conquérir PIslande; 
comment I'amour le fit mourir. 
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de marescot. 
e den enbmt. 

153 qui pogran leu un bou trair. 
del duc bastart. 
del luziart 

156 w(n) auzet lo cors enardir. 
de pan6li 
de u(ir)gili 

159 con de  la conca saup cobrir. 
e del ue(r)gier 
e del pesquier. 

162 e del fuec q(e)l saup escontir. 
de  menelau. 
con el afrau 

165 fe1 mirail de roma fremir. 
e de  pepin 
e dolein. 

168 q(e) no(n) volc lo pau deuezir. 

de mareswt 
e de lambrot 

153 q(e) pogra ieu .l. buou trair 
del duc bastart. 
de lussiart 

156 co(n) auzet lo COI e(n)ardir 
de pamfüi 
e de u(er)gili 

159 com de la co(n)cas saup w b N  
e del v(er)gier 
e del pesqfui)er 

162 e del foc q(e) saup esca(n)tk 
de menalau 
co(m) el a frau 

165 fetz utra de roma fugir 
e de p p i s  
e de uelis 

168 ca(n)c no nolc lo pau d(e)uens 

XXVI De Marescot 
? 

que pogran leu un bou trak; 153 
del duc bastart, 

? 
com auzet lo cor enardir. 156 

XXVII De Pamfili, 
de Virgili 

com de la c0nca.s saup cobrir; 159 
e del vergier, 
e del pesquier 

e del fuc que saup escantir. . 162 

XXVIII De Menelau, 
com el a frau 

fe.1 miralh de Roma fremir; 1% 
e de Pepin 
e BUelin 

que no volc lo pau devezir. 188 

XXVI, De Marescot et de ... qui pourraient tirer facilement un boeuf; du dnc 
bktard.. . 

XXVII. De Pamphile, de Virgile mmment il sut se cacher dans le bassin; et 
du verger e t  du vivier et dn feu qu'il sut éteiudre. 

XYVIII. De Menelau comment il fit en secret attacber le miroir de Rome; et 
de Pépin et d'uelin qui ne voulut pas démnper le paon. 
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de clodomer. de dodoyr 
e pueis d a .  de pu(n)h de tir 

171 e de picolet lescremir. 171 e dido q(e)l let lescremiz 
aexaxoes. 
de lorfenes. 

174 con lo fenes sap inzei trair. 
pueis aprenems e pueys apre(n)s 
con sil de rems m 5i.b de re(n)s 

177 en feron uiiius fugir. 174 e fem iulin(u)s fugir 
apren daureill e de d a d  
e de conseiii. e del msselh 

180 que det la do(u)na ap(re)s doimi(r). 177 ¶(e) det la dona p(re)s d o d  
de boloes 

. [1721741 e dofemes 
180 m(u) los saup ge(n) iudas irair 

dorklus de sur& 
e de nisus. e de gislis 

183 cant lor amor non pot partir. 183 com(m) lor amors nos poc par* 
de bietus. de domel(is) 

. , de cessius. de beuelis 
186 con saubron lor sei(u)nor ausir. 186 co(n) fero(n) lor senhor aussir 

XXM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
du Pui de Rir 

e de Dodinet í'escudier; 171 
de Zaroes, 

. . d'olofernes 
: com lo saup gen Iudifi trair. 174 

XXX - E pueis aprens 
corn silh de Rens 

en feron Julius fugir; 177 
apren d'Aurelh 

. . e del cosselh 
que det la don'apres dormir. 180 

XXXI D'Orielus 
e de Niius, 

. - com lor amors non poc partir; . . 183 
e de Bmtus 
e Cassius 

com saubron lor senhor ausir. 186 

XXIX. ... de Pui de Rir et de Dodinet I'écuyer; de k w ,  d'olopherne com- 
ment Judith sut bien le trahir. 

XXX Et puis apprmds mmment ceux de Reims en hent fuir Jales; appmb 
d'Aurel (7) et du conmil que donna la dame au rkveil. 

- XXXI. D ' E q d e  et  de Nisus eomment leur "amour" ne put les skpanr; el 
de Bmhis et Chsius commeut ils surent assassiner leur seigneur. 
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d e  polibus 
e de leus. 

189 cui no(n) uoi so sers obezir. 
de euamendn. 
e d&daguon 

192 coh) laisset si mezeis auzir. 189 
e pueis damier 
lo N rainier. 

195 con fes lo ioue(n)cel burdir. 192 . . 
e de  bd1 .  
del fdce~abrü 

198 con fes son mal talan rnerir. 1% 
ap(re)n caton. 
e del monto. 

201 con p(er) maistxe sanp guerir. 198 

de gameno(n) 
e de  dagdn) 

~ ( n )  laisset si meteis aunir 
daita(u) damo(n) 
lo filh dw(n) 

co fetz lo iouefn)sel burdir 
e de uassin 
de falsabrin 

co volc =(u) m(a)l tala(n) m(er)ir 
aprefn) de  o(n) 
e de lio(n) 

co(n) saup p(er) .J. mezel guerir 

XXXII De Polibus 
e de Laius 

cui non vol(c) so(s) sers obezir; 189 
de Gamenon 
e . . . . . . . . . . . . 

com laisset si meteis aunir. 192 

XXXIII ? 
? 

com fes lo jovencel bwdir; 
? 
? 

com fes son maltalan merir. 

XXXIV 
[un tercet?] 

XXXII. De Polybe et de Laius H qui son seniteur ne voulut ob&; d'Aga- 
memon et... 

XXXIII. ? 

XXXIV. ? 



sapchas damor 
con uola eutor 

e com iai nuda ses uestir. 
e no(n) uer. 
mas fet trop ben. 

ab sos dartz oafatz gen forbir. 
del dos carrelz. 
luns es tant belz. 

de fin aur eonue resplandir. 
aantres dasier. 
mas tan mal fer. 

corn nos pot del sieu wlp guerir. 
mmandame(u)z 
nous siil ap(re)nz. 

i trobaras senes m(en)tir. 
ap(re)s sabras. 
los .un. @as. 

el quint escalon del fenir. 

sapchas damor 
co(m) u01 e cor 

201 e m uay nuda ses uestir 
m(m) p(er) acort 
fay del dreg tort 

204 ab sos dartz ¶(e) a fagz furbir 
e .u. oairels 
brus ab combels 

2M de fin aur co(m) ue resplandir 
iautres dassier 
m(a)s ta(n) m(a)l fier 

210 co(m) no(n) pot a so(n) colp gandir 
coma(n)s damors 
el sieu semrs 

213 i trobaras seues m(eu)tir 
a p(re)s sabras 
los .m. gras 

216 eis .xv. escalos deuezir 

XXXV Sapchas d'amor, 
com vol'e cor, 

e com vai nuda ses vestir; 204 
e no ve re, 
mas fer trop be 

ab sos dartz qu'a fatz gen forbir. 207 

XXXVI Dels dos cairels, 
I'us es tan bels 

de fin aur qu'om ve resplan&; 210 
l'autr'es d'asier, 
mas tan mal fer 

qn'om non pot del sieu colp gandir. 213 

XXXVII Comandamens 
nous, si% aprens, 

i trobaras senes mentir; 
apres sabras 
los catre gras 

el quint escalon de(1)fenir. 

V .  Que tu saches de (l'allégorie de) l'arnour comment elle vale et court, 
et comment elle va nue sans vbtement; e t  eUe ne voit neu, pourtant elle frappe B 
merveiile avec ses flBeJies qu'elle a bien fait fourbir. 

XXXW. Des deux oarreaux, l'uu est t r b  beau, d'or fin qu'on voit resplandir; 
I'autre est d'acier, mais il frappe avec une teile rapidité qu'on ne peut se protéger 
de son mup. 

XXXWI. Les commandemeuts nouveaux, ainsi hi les apprends, et tu trouveras 
sans mentir; aprh tu sauras raconter les quatre degrés e t  le ciuquiAme échelon. 



con ua de brin. 
e de que uiu. 

222 ni que fai cauen al partir. 
e deiz enguans. 
que fai tan grans. 

225 e ron sab lo sieus destniir. 
e del fenix 
w m  foral rix 

228 sil diuinail fes adimplir, 
ohansou sabras. 
ni teniras 

231 en araguon senes faiUir. 
al iouen rei. 
cautre no(n) vei. 

234. mielz sapcha bon mestier g&r. 

m uay de  hrieu 
ni de q(e} uieu 

219 ni q(e) fay a (n)  ue al partir 
e deis dn)ga(n)s 
q(e) fai ta(n) gra(n)s 

ZQB ni m sap los sieus destruir 

ca(n)so sabras 
tu te(n)uas 

225 en arago senes falhir 
al ioue rey 
cautre no(n) uey 

228 mtels sapchas bos m(e)stiers gazk 

XXYVIII Co vai de briu 
e de que viu 

ni q ~ e  fai, can ve al partir; 222 
e dels engans, 
que fai tan grans, 

e co sap los sieus destruir. 225 
- 

[w. 226-228 (apoctyphzs)] 

XXXIX Can so sabras, 
tu t'en iras . 

en Arago, senes halbir, 231 
al jove re& 
qu'autre non vei, 

rnielhs sapcha bos mestiers grazir. 234 

XXXVIII. Comment eUe va rapidement et de quoi eUe vit et ce qu'elie fait; 
quand eUe prend son envol; e t  des homperies, qu'eile fait tekment gnandes, et 
m e n t  elle sait dhtruire les siens. 

XXXJX. Quaud tu sauras ceci, tu t'en iras en Aragon assurément, chez le jeme 
roi, car je ne vois pas un autre qui sache micux accueiiür les jongleurs qui connais- 
cent bien leur métier. 
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sii fadeiar sii fadeyar 
- no vols laissar. uoles layssar 

237 can uolras en sa wrt uenir. 231 ca(n) uolras a sa cort nanir 
no(n) comiiar not q(e)relhar - ia del anna(r). ia del donar 

240 sa me&r ndn) te las era&. 254 sintreIs melhars te faz aaPr 

ia del paguar. 1241-243 de D manquentl 
243 sal meiiior ndn) te fas auPr 

XL Si4 fadeiar 
no vols laissar, 

can volras en sa cort venir, 
non querelhar 
ja del mar, 

s'a(l) melhor non te fas grazir. 

[w. 241-243 (apoqphes)] 

XL. Si tu ne veux abandonner ta m a n i b  de faire des sottises quand tu 
voudras aller i sa mur, (tu ne dois) assdmeut pas te plaindre de t'en aner si  par 
la meilleur tu ne te fais pas bien recevoir. 

V. 1. Fadet. Ce nom domé au jougleur signüie "insensé, fou"; voir SW, 111, 
372. Pour d'autres exemples de noms de jongleurs, on vera la bibliographie domée 
au v. 1 do Cabra Jugiar. Le FEW, Iií, 436, ne reprend pas la forme fadet qni 
est nn doublet de fodnt (A moins que fadel comporte une faute d'impression). 11 
nous parait éndent que Guiraut de Calanson ne sadresse pas A un jongleur réel, 
car le mot lui-m€me implique une fiction (ou vma aussi le v. 235). Pour I'histoire 
du mot fade, ou verra RCiA, t 25, p. 223. 

w. 2-7. La traducüon de Keiier nous semble tmp libre: 'Wie kanust m 
um das bitten. was schwer m d e n  isf namlich, dass ich dir em Sirventes gebe, 
das man nicht Liigen strafen (?) konne, nnd dass ..." 

v. 2. preguar (D) et pensar (R). La lepn de D doit &tre préférée, car eUe 
implique une demande du jongleur au troubadour: 'presser quelqu'un d'acmrder 
quelque cbose'; voir SW, VI, 497, e t  FEW, IX, 337, sous precari. 

v. 3. Le v. 3 dans R est faux. eissmir. Sed d&vé roman de memere,  
mdiquer, raconter, exécuter"; voir LR, 111, 20; SW, 11, 337; FEW, iII, 279. 

v. 4. ti (D) ne doit pas &tre mrrigé en te (R), car la forme ti (nc; régime 
indirect) est fréquemment attestée en ancien provencal (voir A. Gafs&8m, Morpho- 
logie, 5 17 et 18). 

v. 5. simenteJ bon. Formule identique chez Berhmd de Paris, v. 2. Pour la 
JigniGcation de ce mot, on vena les pp. 4253, 

v. 9. En Giraut fes escrir. 
En Gira& est évidemment Gnerau de Cabrera pour lequel Guiraut de Ca- 

lanson emploie la particde honorifique En. Ceci confirme de la manihre la plus 
explicite le préwm du seigneur de Cabrera qui a composé le Cabra Juglor. En effet, 



outre le fait que les deux manusaits donnent ce nom, il eut été impossible, pour 
la mesure du vers, que Ponginal 9it pu présenter Pautre nom en vigueur chez 
les Cabrera, Pow. 

fes escrir. escrir (A la rime en i r )  nést pas une liberté de i'auteur visa-vis de 
eshure et escrire: on verra, sur ce point, SW, 111, 197, et la note de Lay. L'emploi 
du prétérit et du verbe escrir indique clairement que Calanson n'a eu mnnaissance 
du Cabra Juglaf que pa  une transaiption mauuscnte. L'ahsence de donbles emplois 
le fgisait d'ailleurs logiquement supposer. Nous croyous donc qn'un texte te1 que 
le Cabra Juelar eut, des I'orieine, un soutien manuscrit. 0 n  doit ~aiconnablement 
penser que Cabrera a pris soiñde transcrire son poeme sur un breu de perguamina, 
sur un LiederbWer (Grober) cu un rotulw (Avde). Sur escrire, on vena les nom- 
b r e ~  exemples réunis par M. DelbouiUe dans son &ude sur La c h o n  de geste et 
le liwe, in Colloque de Lidge de 1957 consacré B la Technique littéraire des chansons 
de geste. 

v. 10. no sai lo qart. Expression fréquente qui peut signifier "savoir peu de 
chose". Bartsch voyait un lien entre les VV. 9 et 10: Guiraut de  Calanson ne 
saurait donc que le quart des connaissances de  Cabrera. Comrne Keiier a mnclu, au 
terme de  son étude, B la non-imitation par Calanson du Cabra Juglnr, il ne peut 
admettre de liens entre les deux vers et estime qu'il s'agit dn quart des mnnaissances 
générales du jongleur idéal. La note de  Keller nous parait forck. La remarque de  
Schultz-Gora dans son eompte rendu ne p u t  pas non plus &&e reteme: "no sai 
lo cart mncemant i'ensemhle de Part e t  des mnnaissauces da jongieur me pmait 
osé, j'introduirais le non de D (no.n) dans le texte critique et wmprendrais "je 
ne mnnais pas le quart de ce que Gniraut de  Cahreira a présentk, mais ce que je 
sais, je te le dirai»". En effet, le non de D est une faute de  transcriptiou. Ceci dit, 
le lien entre les deux vers nous parait évident. 

v. 12. s g o n  mon albir. Voir i'expression al mieu albir (v. 11 du Cabra Juglur) 
et m'albir (v. 73  de Gordo). 

v. 13. trobar. Teme  consamé pour l'inoentio et la compositio poétiques. Sur ce 
mot, tres étudié, on verra toute la bihliographie citée dans le FhW, XIII, 319323, 
et V. Bertolucci, Guiraut Riquier, Declaratio, note aux w. 136-137, e t  tout spéciale- 
ment W. von Warthurg, "Trobare" und "Turbare", in ER, t. 8, 1964, pp. 95-104. 

v. 14. tombar. LR, V, 371; SW, WII, 267, et FEW, XVII, 384 et  sv.: "tour- 
noyer, sauter, faire des culbutes d'acrchates". On vena aussi Morgan, art. cit., 
pp. 308-309, et E. Armstrong, in MP, t. 38, 1941, pp. 247-250. Keller cite trois 
exemples mnnus depuis longtemps: Flamenca, v. 613, Daurel et Beto~, w. 204 
et 1210. li est sans doute bon de  rappeler ici une note de C. Paris dans son 
article sur Daurel et Beton (repris in Mélanges de littérature fran~aise du moyen 
dge, Paris, p. 148): "Les gens du moyen &ge prenaient, mmme on sait, un pusi r  
exh.eme a voir faire des culbutes (c'est probablement le sens de rrtomber>i), et 
certains jongleurs, comme le héros du charmant conte du Tumbeor Nostre Dame, 
n'avaient pas d'auke spécialitk." Voir Cabra Juglar, w. 16-18. 

v. 15. s ben parlar, e jocs partir. Nous pensons que ce vers doit &&e examiné 
dans son ensemble, car il existe un lien entre les deux expressions. partir un joc 
est une formule consacrk qui possede le sens technique de tensonmr. Cette 
expression est attestée ddes Guillaume I X  Ben vuelh que sapchor (P.-C., 183, 2, 11). 
Mais Iéxpression a-t-elle cette valeur ici? Ncus croyons que, dans le mntexte, 
A caté de temes aussi généraux que hobar, ba i  parlar, I'expression partir un ioc 
pourrait avoir un sens plus large que cdui d e  "tensonner". Nbus nous sommes 
posé la m&me question que P. Remy (Jeu parti et romn breton, iu Mélanges 
Delbouille, t. 2, pp. 545-561): "Mais que signiíient exackment le mot jeu parfi 
(OU parture), les expressions partir un jeu, jeu m 1  parti, etc., dans les oenvres 
m&diévales non-lyriquei o* n'apparait pas Pélément esseutiel du feu purti, le débat 
de oaractere amcureux?" Apres une maiyse serrée de nomhreux exemples, P. Remy 
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conclut sa recherche en affirmant que pmtir un foc signiiie "propser une mndi- 
tion, forcer un adversaire A tomber d'accord" (nrt. cit, p. 560). Nous myons donc 
que. dans le antexte pr6cis des w. 13 et sv. du Fa& Joglar, Pexpression partir 
un a trsit A un jeu de socikté ou le jongleur fait pmuve de ben pnriar p u r  
mnvaincre un adversaire et ne vise dmc pas nécessaírement la mmpsition d'une 
tenson proprement dite. 

v. 16. tabureiar: LR, V, 292; SW, Viii, B2; Dick, pp 1.125. Pour les 
tedmes musicaux, nous avons eu reamrs A toute une bibliographie que nous citons 
ici: R. Branmurt, Hirtoire des instruments de musique, Paris, 1921; F. Dick, 
Bezsichnungen für'SaiteMInd Schhginstrumente in der aylanzdsischen Literohir, 
Giessen, 1932; A. Gastoué, La musique d Aolgnm d dans le Comtnt du XIV' mi 
XVIIIn siecle, Paris, 1904; Th. Gérold, Les inshuments de mvsique au moyen &e, 
in Revue &.Y Cwrs et Confkenw, 1928; H. Lavoix, La musique au d k l e  de 
St. Laris, !n ReouilLr de mt& fra&, publ. par Gaston Raynaud, Paris, 1883; 
J. Levy, Die Signalinrtrumente in den nltjrnnztisischen Texten, Diss. Halle, 1910; 
A. Machabey, Remarques sur le &que musical dtb "De Canticis" <Es Gerson, in 
Rom., t. 79, 1Q55, pp. 175-238; G. Reese, La musica nel Medioew, Elorence, 1980, 
C. Sachs, T h  histoy of musical instruments, New-York, 1640, rM.;  C. S&, 
Re&&m der M&inshumente, Berlin, 1913; C. Sachs, Handbuch der M&- 
i n s t r u ~ ~ ,  Leipzig, 1930 (11. Aufl.). 

Ce verbe inaugure un teroet fonsacr.4 A Iáctinté musicale; il est touteiois 
séparé par deux autres tercets de  la lmgue exposition des qualités imtnunentales 
des jongleurs. Pourquoi? On peut wpliquer oe fait par la nature des instnments 
qui sont ici rassemblés: inshuments "faciles" qui peuvent &&e jou& par des 
non-musiciens (tambour, castagnettes et urganirtnrm) et  qui .peuvent 6 6 1  A I'ec- 
compagnement musical de t o m  d'adresse. On vena d'aprh les témoignages g a -  
phiques ( P d  jugiara~ca de MenBndez Pidal, miniatures pp. 36 et 52) que le 
tambour acmmpagne des ambaties d'hommes ou dánjmaux. 

v. 17. tauleiar. LB, V. 308; SW, VIII, 84; FEW, XiII, 14: ]ouer des cas- 
iagnettes". Cet inahument ktait intituik tabuIobuIo d& la premiere moitik du u' si& 
cle. On vena la note de Keller; Gkrold, La mwique, p; 408, et Dick, p. 115. 

v. 18. e far Binphonia brogir. Keller mnserve lartiole avec R, article qui 
doit &&e omis pom la mesure du ven (ce qdavait bien ni Appel, CR). 

sinphonio: LR, V, '291; SW, VIi, p. 555; Dick, pp. 83-86. Keller conclut: S i  
je vois en premier lieu dans mtre semfoniu une sorte d'inshument pmche du 
tambour e t  de la timbale, c'est pace que nous la voyons mise en rapport avec 
ces instniments. Cependanf dans i'énumération qui n'est pas tres systématique de  
Guiraut, ce sens n'est par obligatoire." Marcel Deneckere (Le la*igue des ins- 
i r u m  de mwique en uncien franca& s. d., palygrapbié. J'ai pu disposer 
d ím exemplaire dAposk Q PInstitut de Lexicologie francaise de PUniversit.4 de 
Liege, qm mnsem les archives du DicMonmire ~nmn&ologiqus de Pancien fran- 
pais. Cette monograpbie e étk dirigk par Guy de Poerck, alors directeur de cette 
publication) añinne sous symphonie: "Notons encore que les leximgraphes ont 
commis de nombreux mntresens A propm decchifonien et  nsymphoniei>. Du Gange 
y voit une so* de flite, Keller (Rornanhche Forschungen, XXII, 159) explique 
le «semfonia» qu'on renmntre dans Giraud de Calanson (1210) par vtambour, 
timbalen; Godefmy, U, 133, y voit un iustrument A vent ou nn tambour. Toutes ces 
déhitions sont inexactes, et d'aiiieurs parfaitement gratuites; il faut les fomger 
A l'aide de notre éiude." Toutes ces erreurs proviennent en fait d'une confusion 
due A Isidore de Séville que les émdits médiAvaux recopknt. M. Dewckere mn- 
bhue: '29 symPbonie a d'abord, du x' eu xm' sible, portk le nom scolastique 
mediolatin d'organ*rrum; inshument en usage c h a  les moines, et  qui est repré- 
sentk sur des sculptrnes d'églises kan- et espagnoles du n' e t  du xn" sikles. 
C'était un inshument dont les trois ardes  principales, accordh A Yunisson, ne 



DES TROUBADOURS OCCiTANS ET CATALANS DES We ET XIIle S ~ C L E S  581 

résonnient pas par un aitouchement des doigts, mais par une es* de pea 
levier activé par des buches. LHchet &ait remplacé par une mue de rkine, mise 
en mouvement par une manivelle. Les pmniers ~organistran, pos& sur les genoux 
de deux joueun, étaient t r k  grands (jusqu'd un mbtre et demi); un des joueurs 
toumait la manivelle, tandis que l'autfe s'mnipait des touches." Voir A, Machabey, 
pp. 225-228, qui &e que cet insbvment de musique est utiiisé par les aveugles. 

brogir. LR, Ii, 285, et SW, 1, 169: "bniire, mugir, frémir". Le verbe con- 
vient done parfaitement B la débition de la symphonie proposée par Deneckere. 

v. 19. e paucs pmelz. 
paucs = pannrs; voir Keller. 
pomelz = parmrm pomum d'aprk le Donai pr-l= une petite -e (le 

fruit). KeUer estime qu'il s'agit de pommes que le jongleur devait a m a p  sur 
la pointe de couteaux. Ceci n'est gu&re vraiknblable, car pomsl n'est pas ici un 
huit. Ce teme désigne une '%oule de métd", comme ii ressort de nombre= . 
exemples réunis dans le FEW, iX, 151 et  sv. et, surtout, p. 136. En fdt, + tour 
d'adresse consiste i faire passer de mab en main des muteaux et des billes de  
metal aprb une trajectoire en Pair, 

v. U). ab fes coltelz (D) et ab JI. cotek (R). Appel, dans son CR, "écrirait , 

tres au lien de dos en s'appuyant sur k lewn de D dont le fes pmvient sans 
doute de t'ar". Le jeu des couteaux est une activité bien connue des jongleurs 
mmme l'attestent de nombreuses miniatures (voir Menéndez Pidal, Poesía @gh- 
resca, p. 21) et des textes (Flamenca, v. 612; Les deur bourdeurs ribmfdr, v. 49). 
Voir, pour d'autres exemples, Morgan, pp. 295-296, et Gautier, li, 65. Miniature 
chez Menéndez Pidal, p. 21, avec les épées seules. On vena surtout la miniature 
donnée par M. de Riquer, HLC, t. 1, p. 56, oii l'on voit un jonglem puer avec 
des boules et des muteaux. 

w. 2224. Nous croyons, comme Schultz-Gora (a), A l'eestence dime la- 
cune dans ces vers. En d e t ,  "e chm d'auzeke bavasteh" font évidemment 
pemr  aux w. 207408 de la Dechut&: -%i mm de bavastels o contrafan ancek". 

v. B. c h m  Zauzelz. Keller hésite entre deux interprétations. Le jongienx 
pouwit soit s'acmmpagner d'oiseaux dressés, soit "conidaire" lui-mhe le chant 
des oiseaux. Nous préférons la semnde solution qui a le mérite d'6h.e bien attes- 
tée dans les textes. Sur l'art du "'contrefar", no verm en effet Morgan, art. cit., 
pp. 311312; Menéndez Pidal, Poesía iuglnmca, pp. 22-23 et ,E?, note 2; Gautier, 
II, 62, note S. 

w. 23-24. e bmwstelz / e fui lor capte& nssaiiiir. 
Les bavasteis dksignait les marionnettes. Le mot se trouve avssi dans FIa- 

mencn, v. 621, et la Dechrdio déji citée. Ce mot est d'étymoiogie inmnnue 
(Bloch-wartburg, demi& éd., p. 62, sous "'mcaionnette"); voir aussi TL, 1, 7%. 
qui renvoie $ 1:article de Suchier, iu ZAP, t. 19, pp. 1% et  sv. Morgan, art. cit., 
pp. Z&I? st  312313, résume les hypothhs sur 1'6tymologie du mot dont aucune 
ne paraft tr&s concluante. De toute maniAre, l'ktymologie proposée par Keller ne 
doit oas &be mtenue m m e  l'a souliené k Thomas ICR): "'Pourouoi wuloir. . - . . 
par &emple, impro&r une étymologie du pmv. baoastel; en le rapprochant (san; 
aucune vraisemblance) de l'ancien francais b a t e  'tour d'observation'r' Sur la 
vogue des marionnettd, on vena la note bien documentée de Faral, Jongleurs, 
p. 245, note 1, qui renvoie toute une bihliographie. 

e fui ior capte& assaillir. Keller note 'comme il se dégage de cette indicstion 
qui dit que le jongleur doit laisser assi6ger le chateau des mariounettes, Gwraut 
de Calanson avait particuli8rement en vue la représentation de guemers ou de 
chevaliers". 

cBstels. Le jongleur doit non seulement irniter les chants d'oiseaux et savoir 
modifier sa voix pour faire parler les marionwttes., il doit enwre donner l'iRusicm, 
par le jeu, que ces mariomttes sont mobiles, assaillent des ch8teaux mmme des 
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chevalien. Sur le jeu de certains baoastels, on vena le glossaire de &y. Cette 
interprétation est-elle la seule? L'adjectif passwsii b r  est g h t  ... Castel ne 
désignerait-il pas l'ensemble de la baraque oh sont montrées les marionnettes et 
non des chateaux construits sur sdne? Je pense ici A castelet (attestk toutefois 
B date récente) que le FEW interprete m cu&Uum comme baraque de poli&- 
nelle. Ceci sous toute réserve. Lacune? 

v. 25. citolm. Outre la note de K e k  et les nombreux exemples rassemblés 
par TL, U, 450, on vena M. Deneckere, op. dt.: 'Te teme est attesté du m' au 
xv' sikcle sous les graphi es... Cet instniment B cordes pinches, duque1 on s'accom- 
pagnait pour chanter, ktait formé sur le type de vielles en usage du x' au m' 
siecle: il avait donc la forme de poire caractéristique de la viene: il 6tait 
pmche de la guitare, et pmcb A l'aide d'm plectre. Sachs. Ha, 199/20u, et 
Dick, 51." 11 s'agit donc d'un dkverbal qni se trouve aussi dans Flamenca, v. 604. 

v. 26. madurar: 'LA, 114; SW, V, 95; Dick, pp. 59-61. Voir maintenant 
M. Deneckere, sous Mandoire: "Tous ces temes désignent un instniment plus 
petit que le luth, =is ttks prochede celuisi (Sachs, Ha, ZQ9/13, 251/3; Denis. 
112 et suiv., Gérold, 609). Au moyen ige pmprement dit (avant 1500), ces termes 
sont mes en ancien fran@s. On renconire baudnire ou bandoire dans le Roman 
de Mahomet, écnt pen aprks 1350, mandoire dans Cléomadh, dans le demier 
tiers du w" siecle (ou vers 1279), dmadurie dans Le bon berger de Jehan de 
Brie (1378), pantere dans le manuscrit de Turin de Sone de Wausag, du m'. 
En ancien provencal mandurar est attesté dans Fa& loglnr de Giraud de Calao- 
son (1210). mandura m Fhnenca (1235) (vers 609)." 

v. 27. per catre sercies sailiir. On verre la note de KeUer qni cite le pas- 
aage cor~espondant de Flnmenca. Jen d'adresse qui consiste B sauter A travers des 
cerceaun. Voh Morgan, art. c<t., pp. 3083.10. 

w. 28-29. manicordo I ab u w  corda. Voir TL, Vi ,  215; FEW, V i  (3). 79, sous 
rnonochcrdon: Dick, pp. 43-45. Pad  Znmthor, dans son article dn FEW, signale 
que "le mot fut dtérk sous Yidluence dn latin m<uius, cm sil  avait &té encore 
sensiile B l'ktymologie du mot, il se se~ait dispensé de la précision ab una corda". 
C'est un inshment que le moyen age a repris, A travers le De institictione m&- 
cae de Boece, A Pantiquité grecque. "Le monocorde se composait d'nne corde 
tendue au-desm dime caisse oblongue qui d o n d t  les intervalles entre les tons, 
basés sur un calcul math&matique. Enwe la caisse et la corde se trouvait un 
chevalet mobile servant A racmurcu - a u  gr6 du musicien- la mde.  et A obtenir 
ainsi les so- voulus. On tenait le chevalet de la main gauche, et on pinmt la 
corde de  la main droite. Le monocorde se développa, d'inshument thAorique, 
servant B accompagner les autres mstniments (in Flamenca, kdition P. Meyer, 
P;nis. 1901, 809-610 «e l'autre acorda / lo sauteri ab manicordai>), en msbument 
proprement dit A partir du xn' sikle: et subit deJ 101s des transformations radi- 
cales. On y ajouta plusieurs cordes, mais Pinstniment ne changea pas de nom." 
Pour la mesure du vers, on verra le chapitre de la versiEcation. 

v. 30. e sedra c'om wl ben auzir. Voir LR, 11, 399; FEW,  11, 717, et note 
de Keller. sedra: instmmmt B corde pincée différent de la citole (v. 25) et de la 
mfte (v. 32). En mut m, Menéndez Pida1 (PpasiB fughresca. p. 42 et note 2) 
note que le Rommr &lernndre distingue la cedra de la citoln. 

v. 31. sonet. LR, V, 263; SW, VII, 817-818; FEW, XII, 103: sigui& "mnsi- 
que" ou "chanson", "mélodie", "a$. 

notar. SW, V, 424: "accompagner avec .u iris-ent", conune dans FhnmCG 
VV. 606607: 'Z'm -a giga, Panhe rota / l'us diz los mok e l'autre.1~ nota." 
Nons traduisons comme Keller: "jouer une méiodie". 

v. 32. m&=rotte: LR, V, 1.16; SW, VU, 52; Dick, pp. 71-78; FEW, W, 
250. Voir M. Deneckere, op. cit.: "Aum texte ne mnttedit l'hypothese que la 
rote désignait une lyre B cordes pinches. La mte est mentionnée dans beaumup 



de textes, en compagnie de k vielle ou de la viole, et dsns p e q u e  tom en com- 
pagnie de la harpe -ce qui coutredit évidemment i'identification avec ces deux 
instruments. Un passage du Tristan: nCunquis vous ont par barper, / e je vus con- 
quis par mter», oppose. de fapn  consciente, les deux insainnents. En 1210, Giraud 
de Calanson attribue déjA A la mite^&-buit cardes, ce qui serait inamcevable 
s'il s'agissait dUn instrument jou6 A Paide dUn arcbet." Appel, dans son C S  
trouve quil y a kop de cordes B cetk rota e t  Voudrait &e x o a A la plan 
de x e ~ m .  Je ne vois ancune raison de le suivre aprh la remarque de Kelier qui 
signale la prksence de cet instnunent A proximité de la harpe, comme c'est 
d'aillem le cap id. 

v. 34. arpar = "jouer de h harpe": LR, 11, 126; TL, N, 032-937, et FGW, 
XVI, 127 b. VoP M. Deneckere: "Malgré les recherches de nombrein- mnsimlo- 
gues, i'histoire de cet instrument avant le n' sikle reste obscnre. ii est p u r  la 
premihe fois fait mention de la harpe dans un p h e  de Venantius Fortunatus 
ln" sikle)." "La barpe médiévde était ce que nous nommons une harpe verü- 
cale angdaire; elle se composait d'une caisse de r6somance. d'oi partaient les' 
cordes, <une console o& elies sénrodaient autour dime chevilie, et d'une colonne 
qui reliait la caisse de rksonnance A la console et f o d t  ainsi le t r o h i k  &té 
du hiang1e:La harpe qui, jnsquSapr&s 1400, était en usage en Europe, nommée 
~harpe romanen, était *te et large; la distinction entre les eois parties était 
tr& neite et accentu6.e encore par i'ornementation." 

v. 35. temprar = "acmrder"; voir v. 12 du Cabra Iuglnr sous fempradwa 
v. 36. & guiga el son8 esclmzir (D) et i'arguimeln per esclmzir (R). La l q n  . 

de D est sup6rieure. EUe serait exceliente si Ibn voulait bien combiuer avec le 
per de R: ''Et (saches) bien acmrder la gigue pour rendre les sons pm." 

guiga: TL, IV, 316.318; FEW, XVI, 35; Dick, pp. 89 et sv. Voir aussi M. De- 
neckere: "Le terme gigue se renmke  d h  le Brut de Wace (xn"); on conndt les 
variantes gi(y)q(h)e, guige, gingue. Ggreour est attesté dans CUomodaP (m');  
k verbe est gigw. On mnnait, A par& du xn' sikcle, et dans le courant du m', 
le diminutif gigle, avec le verbe gigler. Faut-il y voir une gigue plus petite ou, 
plut6t avec M. Golde, un diminutif de valeur affective? (Die oltfr. Diminutiw. 
in Ramanische Forschungen, XLI, p. 35)." 

esclonir: SW, 111, 169; FEW. ii, 743, et 111, 273. Kelier, se fondant sm . 
le v. 4259 de la Croisade Albigeoise ("e li mrn e bs trompas e.k gailes escldtt ' )  
06 'ésclarzit" a le sens de 'orillant. qui a un son éclatant, retentissant", kaduit 
noke passage -puisqu'il vient <&-e r e m a n d é  de temprar- par "pour obtenir 
des sons pus". Ce vers est B rapprocher du v. 101 du fragment d'tliemndre <A- 
b é ~ c  de Pisanpn: "et rotta et leyra clar sonar". 

v. 37. leri: LR, IV, 44; SW, N, 309. No& passage est 6videmment B rap- 
umcber des w. m10 et sv. de Flnmsnca: "Ces ara h o ~  ~ a i s  ni t r o ~  leri", o& 
ieri = "content, joyeux, jovial, 16gers', e t  de Misid, al, 4 *'&rwl6, ééaporé". 

v. 33. salteri: LR, IV, 63; SW, W, 488; Godefroy, VI, 452, et X, 44'2; Dick. 
DO. 3639: Du Cariee. VI. 553: FEW. IX 501. Voir aussi M. Deneckere, ov. cit.: 

A , , . , 
"Tour s'&liquer i'hi,toire du psaltkrion, il faut remonter jusqu'aux kaductions 
des P s a w  sux premiers siBcles qui rendent ainsi le terme mor. Saint JáBm 
dans une kthe adressée B Dardsmis, se sert du terme «psaIterium decmhmdum 
forma quadratan: il s'agit dtn cadre rectangulaire tendu de dix cordes verticales, 
que le joueur tenait duoit dans sa main, et qu'il pinpait Paide de ses doigts." 

v. 39. estampic LR, 111, U)1; SW, 1% ~399; TL, XII, 1950; FEW,  XVIII. 
213, et note de Kelier: "résonner, retentü'. A rapprocher de "mmpsition musi- 
cale', "estampida et estampie" en franwis (voir O. Smg-Rmkonen. Les &m- 
pies franmes, Paris, 1931, CFMA, u" 81). 

v. 40. nou esturmene. Sur "neui" instruments, on verra la remarquable note de 
W. Keller. L'éditeur voit, et A notre sens svec raison, un souvenir de la kadition 



- smlastique oii le  chiffre 9 possede une vakur allégorique. Le m&me ehifFre joue 
un d e  dans la description allégonque des organes phonateurs. Appel, dans son CR. 
n'est pas mnvainni et voudrait supposer mus  esturmms 'íiouveaux inshments", 
c'est4-dire autres que ceux cités ou munus jusqu3Q. présent par le +te. La sup- 
position d'Appel ne doit pas etre retenw, cm on sait que Guiraut de Calanson est 

, - un spécialiste de PallBgone. 
v. 4. La lepon de D est évidemmeut la bonne, puisque la kcon de  R est 

la répktition du v. 54. 
v. 43. e.stiom. P. Meyer, dans le glossaire de Flamenca, 2' &d.: " j ~ ~ e r  de 

PeJiiw, instmmeut Q. vent, jusqu'ici assez mal défini, qui parait avoir été une sok 
. . de comemuse, d'origine galloise ou bretonne". D'apres Gérold, p. 404, et F F W ,  

XU, 271: "esp&ce de  flfite", mais aussi "dudelsack" (voir aussi ZRP, t. 56, p. 82). 
Cfr. Roma, de la Aose de Guiliaume de  Loms. 

v. 45. üra: TL, V. 511; F E W ,  V, 483; la note de  Keller et celle de M. Denecke- 
re: "Dans certains textes en ancien fraocais, du xn' ou du début du m*, les 
auteurs mentionnent la lire d a s  leurs éuumCrations d'iostmments (Brut, v. 3757: 
,<De lire e t  de saterionn; Troie, v. 14784: iiMonomrde, &re, coronw; Alexandre, 

. v. 100: nrotta et leyra clar sonar»; Fa& Joglor, v. 45: «E la lira fai retentirn. 11s 
font allusion A un inshmeut en usage de leur temps, e t  il serait 4 noke a+ 
pep indiqué d'y vou le doublet savaut pour «harpe». En effef dans ce dernier 
sens, le tenne est d'emploi exceptionnel, et aunme hypothese w parvient Q. ren- 
dre onnpte d e  liisage de lire en ce sens dans les textes mentionnés. Ce n'est pss, 
Q. wtre  sens, émewe une hypo thh  injustifik q m  d'ideutihr le  hzme lire avec 
Pinstrumeot qríon nommira, un peu phis tard, vielle." 

v. 48. temple="sorte de  tambour de basque"; voir SW, Vm, 115; FEW, 
XIII (2), 453; Dick, pp. 135 e t  sv.; Rom., t. 22, p. 170. T m p ,  temp~, temple3 
sont att&& dans le Pseudo-Turph e t  la Croisade Albigeoise. Voir M. Deneckere: 
"Cest probaMement le meme instrmnent quil faut voir dans un certain nombre 
de textes oii il est question de timpanon, timpane e t  timhe. Les lexicographes y 
voient k. p l d  souvent un tambour -le tympanum qui aurait eu des conünuateurs 
en anuen fraqais. Mais d'une part, on renmntre ce ierme dans des énurnérations 
d'instruments Q. mrdes et, d'autre pp;at, il est question d* un texte d ú n  pueur 
qui «de sa harpe timpanneran. 11 ne peut évidemmeut s'agir d'un tambour. D'aprh 
la déhition d'Isidore de Séville «le tymprrnum était frappé ?t Paide de baguetksn. 
En ancieu fxancais, on vena plusiews exemples (Clkomades, v. 17279: ncymbales, 
rotes, timpanons ... o; v. 17!273 e t  suiv., i la rime sautefions, camns. .., timpnons, 
micanons; v. 7251: xet tirnpanes e t  micanonsn; L'Atre p$rilleux, ctimpanes et sal- 
ierions... n; Ckf d'Amour, 2605: «A somer le psalterion ou timbre, ou @teme 
ou c i b h n )  ... Cest probabkment sur cene carad6nstique du jeu que repose la 
dénomination tympmum, timbris (et les termes mrrespoudants en  ancieu francais), 
appliquée B mie variété de  cloches en nsage dans les monastkes, qui se disiin- 
guaient précisément des sutres en ce qu'elles étaient frappées i I'aide d'un mar- 
teau. C'est la meme caractéristique qui a probablement Até prksente Q. 3'esprit de 
ceux qni oni nommé le «Hackbrett» t impam, timpane ou timbre. De toute 
f a p n  le terme n'est pss fréquent en ancien fraucais et disparait de I'usage au murs 

, du m' sikle: du mains n'eu rehouvons-nous plus mention dans des textes 
postériews." - 

v. 48. fui tetz bs m m e k  ordir. 
m d  = "scheiie, gloklein"; voir FEW, 11, 455; saus ~ a b e h s  = "doche"; 

. on vara aussi Dick, p. 101. Le mot se imwe également dans Flmnena, v. 781. 
ordir. SW, 11, 518: "reten*". 
v. 40. bmba coa (D) et  barba '109s~ m). La forme coia de D mt B préférer. 

. . La forme rossa (R) doit &be rejet&? Q. cause du r d a  du ver3 suivant On ne peut 



que renvoyer si i'excellente note de KeRer. La forme barbacoia n'est pas reprise 
par Levy, mais Mistral connait barba-cufo = "barbe de courge", et Lespy sous 
barbecuje donne "barbe de citrouille". K e k  signde alors les dérivés romans 
de barbator (voir Du Cange) qui désigno un jongleur affublé h e  bmbe (voir 
maintenant TL, 1, 837, sous barbeoire = masque). Des dérivk ont subsisté dans 
les dialectes modemes. Keller -qui ne pouvait connaftre le FEW, 1, 24%- n'a 
pas cité la forme daupbinoise barboeri "toute personne dotée d'm déguisement".. 
Mais si cela rcnd compte de la premiere partie de notce forme, la seconde partie 
reste encore enigmatique. Le FEW, 1, 2.43, donne heureusement la forme "'barba- 
cuje" qui désigne en béamais le croquemitaine dans les contes enfantins. Pierre~ 
Bec (dans Les norns d'anlmoux en gascon, in RLiR, t. 24, p. 321) mentioune une 
forme Barbacuia qui dksigne une b6te si citrouille o& barba désignerait la bete 
(la b6te qui mange des ci&ouiües)? 

coia=courge vient du latin cucurbita (FEW, 11, 1458); cih.ouilEe vient du 
latin citrium (FEW, 11, 720), mais un citre en ancien francais est une espece, 
de muge.  Dans les deux cas, le mot a pu dksigner une personne "imbécilé' ou 
"folle". Que peut bien vouloir signüier Barba-coio? Le contexte général des w. 49-57 
indique des activités jon&resques qui ont trait au déguisement ot A la mas- 
carade. Les exemples dlégués sur Pactivité de barbator doiveut donc 6tre retenus: . 
des jongleurs utilisent sans doute des barbes paur faire peur. Et coia? 11 est 

noter que les jongleurs étaient généralement ras& "e medio capitis undati, his- 
trionum more baubis rasi" (voir Faral, Jongieurs, p. 65) et devaient donc s'afib1e1 
de barbes. La courge possédani de  ties nomheuses e t  longues racines a sans 
doute été utilisée par les jongleurs pour se dhguiser. On connaft 8auh.e part une 
expression wallonne babe (di fodre) étudib par M. Delbouille (in Bulkin du Dic: 
tionnaire Wallon, t. 18, 1933, pp. 149-150). En wallon, bxpression signifie "\risage 
de bois", mais Delbuuille signale des exemples de  faire barbe de paille "tromper, 
se moquer" dans la langue du m" sihele. 11 n'est pas exclu d'esümer que Pexpres- 
sion faire barbe de paille est i'équivalent septentrional de far barba-coia. 

v. 50. roia: L R  V, 102; SW, VII, 367, o& notre exemple est cité. 11 faut 
donc peuser que la barba-coia était teinte dans une couleu voyante (rouge pour 
accentuer le caracthre eihrayant du déguisement). La couleur rouge est spéciflque 
de la tenue des jongleurs, c o m e  il ressort d'u'ne note de Faral, longleurs, pp. 64-65: 
"Les jongleurs se distingudent dans la foule par l'ktrangeté de leur accoutrement. 
A Porigine, ils portaient des costumes de couleur simple et unie. Cest ainsi que 
les re~rksentent les miniatmes. Mais d&s le xu' siecle, ils adoptent les étoffes 
éclatantes; pour ressembler A des jongleurs, on voit Tristan et Curvenal mettre 
des manteaux muga avec une capuce jaune." Faral cite encore de nombreux 
exemples. 

V. 51. ti. Voir note v. 4. 
vevestir: LR, V, 529; SW, VIII, 319. Dans le sens obvie, mdgré une difficulté: 

"Peut-on rev&tir une barbe"? 
v. 52. garnimn dans le sens d'hhit.  On verra le FEW sous warnjan (XVII, 

531): "vhtement, parure, omement"; LR, 111, 434: "équipement, équipage", et 
SW, IV, 71: "Cmvand". Prend wtainement ici le  sens de "v4tements spéciaux 
pour la représentation" (voir Faral, p. 64 et  index). 

v. 54. La lecon de  D est cnrtainement la buune, car R a mélangé plusie& 
vers (42); voir Keller. 

w. 55-57. Appel, dans son CR, &irme: "On peut supposer une lacune avmt 
le vers 55 dans laqnelle ü était queslion dUn cheval (vrai ou imité) que le jon- 
gleur aurait d13 faire hennir." Voir le v. 58. 

v. 55. artifioi. LR, 11, 127: "arofice, adresse"; SW non signalk; Petit Levy: 
"arofice, ustensiIe"; le FEW, 1, 150: "arofice, ustensile" o u  "masque" (s'appuie 



sans doute sur noiue tente). Artificium dans le sens de "masque" est ronnu au 
moya  age. 

v. 58. sigulsi: SW, VII, 657; FEW, XI, 492 a. Ce mot désigne sans doute 
une jeune b& qui suit sa m&re (serouil, en moyen francais, 'i>eau qui suit enmre 
sa mere"). Le mot subsiste encore dans les parleas modemes (voir article segd du 
FEW). Le mot sigubii désigne sans doute ici un poulain ou un hon.  C'est l'animal 
que cherchait Appel; voir supra aux w. 55-57. 

v. 57. endir = "hennir"; voir FEW? IV, 427, sous hinnire. La forme normale 
en ancieu provenial est enhir. Endir est un hapax, m& on wnnait de nombreux 
endilhar et enilhar. 

Sur la nnpréhension exade de ces w. 55-57, on ne peut que renvoyer A la 
note de Keller. 11 est certain que l'imitation des .snímaux fait partie du bagage 
du jongleur. L'imitation du cheval était mnnue. Parmi les textes les plus accessi- 
bles, on vena Faral (Jongleurs, pp. 89 et 236). il sembae, d'aprb tous Ies textes 
wnnus, que ces déguisements étaient surtout utiüsk lors des "fbtes de fous": "11 
serait bien étonnant que les jongleurs n'aient pas pris une part active aux m6me- 
ries des fbtes de Fane et des fous. On voit, sur les miniahxes, des rondes de per- 
sonnages étranges gesticuler i la musique d'un jongleur déguisé en fou, qui joue 
de la viole, du chalumeau, de la flUte ou d e  la wmemuse. lis portent des bliauts 
éclatants, verts, rouges, jaunes, bleus; des chausses bigarrées, des capuchons & bon- 
net de folie, i longues oreilles, garnies de grelots; et  quelquefois aussi des pos- 
tiohes, qui leur font des te ta  de cerfs, de liiwes, d'hes, d e  boucs, de boeufs" 
(Faral, p 89). 

w. 58-60. tom. LR, V, 371; SW, VIII, 2%; FEW, XVII, 385: "Culbute". 
Pom le saut dUn.chien (non pas au-dessus d'um baton, meis i travers un cerceau), 
on vera une miniaiure dans Menéndez Pidal, Po& fuglaresca. 

v. 58. goso. LR, 111, 488; SW, 1, 56 et 397; IV, 151: 'ioquet, petit chien". 
v. 62. simier. LR, V, 234; SW, VII, a: "dresseur de singe". Garrtier, 11, 66, 

insiste tres fort sur le snccds des singes qui est c o h é  par de nombreuses mi- 
ziiatures (voir Menéndez Pidal, p. 18, et M. d e  Riquer, HLC, t. 1, p. ?&). Passage 
assez semblable dans la Supplicatio de Guiraut Riquier. Les deux manuscrits pré- 
sentent "de simier". U manque done un pied pour la mesure du vers. Keller 
supplée en introduisant (sel); Schulk-Gora, CR, lit de simier, h d i s  que Appel, 
CR, simji)ier. Tonta mes préférences vont i la lecture de Schultz-Gora qui res- 
pecte la leson des deux mauuscrit.; et postule un simiarius. Le FEW, XI, 632, 
Traduit 'Celui qui va, avec son singe, aux foires". 

v. 63. escarnir. SW, III, 155157; FEW, XVII, 120: 'Iailter, se moquer de" 
et mbme 'Se moquer de en contrefaisant". Ce vers s'oppose ii ce qui est dit au 
v. 15 "bm parlar". En fait, wmme daus toute la tradition lyrique hispauique 
et spécialement galicienne, Pescarnir correspond au mal diíer. 

w. 64-66. tirar. SW, VIII, 258: "Straff gespannt sein". Voir un passage iden- 
time dans la Declaratio de Guiraut Rionier. éd. V. Bertolucci. w. 139-140: "e tue: 
~ L~~ ~~ A .  - 
li tumbador en las cordas tirans". 

v. 67. dela.  SW, VII, 364; Fm X, 498: 'Ioue". C'est le tour d'acrobatie 
bien wnnu. Les multiples exemples proposés par Keller montrent que les jon- 
gkurs exécutaient souvent ,un band des pieds aux mains pour donner l'illusion 
d9,une roue. 

v. 69. mas fui la camba toltezir. Kelter ne wmprend pas bien ce passage: 
"pent-etre Guiraut voukit-il atürer pairtiniii6rement l'attention du jongleur sur le 
fait qn*il sache présenter son tour de fawn mesurée ou selou un rythme égal, afin 
de donner I'illusion de la roue eoumante". Keller remarque toutefois que pour 
accepter cette interprétation, il aurait mieux valu que camba soit au pluriel. Je 
crois que, pour interpréter ce  vers, il faudrait explique1 le mot tortezir, un hapaz 
en provencal. Levy, la wite de Raynouard, traduit par. ''toditx" (SW, 111, 7% 
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et VIII, 322), mais c'est au FEW (XIII, 84; et sv.) qu'il faut empmter la bonne 
traduction "se tcudre". Nous croyons que ce vers rappelle la pratique de la dislo- 
cation des membres commune cbez les acrobates avant leur prestation. 

v. 70. orc. Non repris dans le LR et le SW; voir F E W ,  VII, 394: "Satan. 
diable". Dans le Bloch-Wartburg, p. 422: "Ogre, vers 1300, au sens modeme. 
Trk probablement une dtération d'une fome mt. orc, latin Orcus «Dieu de k 
morti> et <renfer» qui aurait survécu dans les croyances popuisira pour aboutir 
A la légende de i'ogre. Cette étymologie e& appuyée par i'it. orco «craquemitaine», '\ 
resp. arcbdque huer~o xenfer, diablen et par un passage de la vie de Sauit Elok. <- 

mort en 659, qui faisait ailusion A un sermon ,021 celui-ci, b l h a n t  ceux qui gafi 
daient de vieilles superstitions pdennes, citait A la fois Orcur, 8ephrnus (dr. Lutin) 
et Diam ( 8 0 4  entre autres, a. fr. gene nsorte d-e fée malfaisantes)." Fautre part. 
ce mot représente celui de la divinité infernale Eatiue Orcus; ''cfr. A. Eckhardt, 
L'Ogre, dans Rema des Etudes Hongroises, 1927, pp. 368-369, et De Sicambrid 
d Sans-Souci, Paris, 1943, pp. 5571; ogre vient de orcanus, déaivé de orcus et 
iníluencé par Ies fonnes g e m i q u e s  orkn ou ogn: le pays des Ogres serait len- 
fer" (Flutre, p. 279). 

v. 71. ioc de borc: TL, 1, 903. Je ne sais ce que borc veut dire. 
v. 72. Les deux lewns ont un sens amptable. Le ms. D: "c'étaieut des rois 

que je veux bien te nommer", et  le ms. R: "exige les et  je te les nommerai". 
Passage corrompu qui me parait trk lacunsire. Voir la note de Kelier. On a Iün- 
pression que ce vers sert d'introduction B la liste des persomages qui suivent. La 
mphue entre faulos d'orc et foc de borc et  les personnages légendafres reste ir& 
brutale malgré k v. 72. Lacune? 

v. 74. Peleas, dans les &ux manuscrits. On v e m  Ea note de Kelier, mais il 
faut distinguer ce personnage de Peleus, phre d'AchiUe (v. 106). Peieas désigne 
ici Pelius, lbncle de Jason qui joue le r6le que l'on sait dans lhistoire des Argo- 
nautes. "Peleas pour Peleüs, qui fut, avec Hercule, le véritable chef de la pre- 
&&re expkdition contre Txoie: confusion amalogue, mais contraire, B celle qui 
a fait nommer par Benolt PeIeüs, i'oncle de Jason, Pelias. La rime est-elle res 
ponsable? Cf. le Roman en prose, qui spkcifie que Peleüs, bucle de Jason, était 
le mari de Thétis et  devait &&e le pere d'AchilleH, éd. L. Constans, Le Romun de 
Troie, Parir, 1912, t. 6, p. 346, note 5. Voir commentaire, pp. 529-530. 

w. 76-78. e de argus (D) et de dnracus (R). Keller n'accepte pas la conec- 
tion proposke par Birch-Hiischfeld: d'Assaracus. Pourtant, Assarncus est dann fa 
Iégende ~ditionnelle, un descendant tardif de Dardansu et le fdre  (ou le p h )  
de Ganym&de. De ~ l u s ,  Keller signale lui-mbme qu'Assaracus appardt comme 
co-fondateur de Troie dans un abre  génédogique dúne version siave de la lk- 
gende de Troie. Voir p. 530. 

v. 77. de dardanus (D) et e de darnus (R). La mention de la conshuction 
de Troie ani v. 78 m n h e  de la manihe la plus explicite qu'il s'agit de Dardanus, 
le b$tiss& de la citadelle (voir Grimd, op. cit., p. 117). Le personnage existe 
dans le Brut et 1'Eneas. En conclusion, nous maintenons la mmection de Birch- 
Hirschfeld au v. 76; au v. 77, nous combiuons la lepn de R e t  D: e Dardnnus 
afin de donner deux sujets au feron dn v. 78 (lecon de D). 

v. 79. denfrasion (D) et de deufranon (R). Keller estime qu'il faut mettre en 
relation oe personnage avec Jason et la quete des argonautes. E s t e  si s&r? La 
lecon de D dome annei qui ne suppose qúun sujet (Jason). La forme de D: d'En 
Frusion peut s'expliquer. Dans la mythologie, il exirte, en effet, un personnage 
nommk Phmrios. Ce devin origindre de Chypre se rendit en Egypte, au conrs 
dúne famine, et prkdit au roi du pays, Busiris, que la famine se terminerait si 
l'on sacrifiait chaque année un étranger. Busms suint ka conseil et  n>mmcnca par 
saciiüer Phr&os (&mal, op. cit., p. 373). Ce personnage f i p e  dans YA6 d'aimer, 



1, &19, mais .est totalement inconnu des oeuvres littéraires romanes dn moyen 
, age. Je propose donc avec prudence cette interprétation. 

VV. 80-81. uel désigne la Toison. On verra le Petit Levy e t  le FEW,  sons 
uellus, XIV, 2U). L'identification ne pose aucune difficulté. Jason se trouve dans 
F i a m e ~ ~ a  {v. 641) et est trks fréquenunent cité en ancien francais. 

v. 82. de papeigon (D) et de  pompeon (R). Voir note de Keller. 11 s'agit 
- . ici du Pompée histdque ou dn Pornpée Iégendaire (roi du Caire on de Babylone). 

La forme Pompieu existe chez Peire de Corhian. 11 est impasible de dire i quoi 
se rapporte cette citation. 

v. 83. La seule manidre de comprondre ce tercet est d'expliquer le drocon (D); 
le ragon ou deragon (R). ~Birch-Hirschietd, p. 86, pense $ un personnage nommé 
Dragon, dans le Cirari de Roussillon. Cette identificatiou ne pent etre retenue 
dans le contexte. Dans I'amtiquité, le seul Dragon bien comu est Ie fJs d'Echidna 
qui gard.ait la Toison d'm dont on vient de parler aux w. 80-81. Nous ne con- 
naissons aucun personnage du nom de Deragon, Dodracon ou Ragon dans la my- 
thologie. 11 existe un Iégislateur antique nommé Dracon dont on a tu la mort. 
Serait-ce lui? 

v. 84. con anwt murir (D) e t  canel.on a tonas murir .(R). Lecon trks corrompue. 
Inexpliqué par Birch+Hirschfeld et par KeUer. Si I'on retient bien la leqon du ms. R, 
Tonos parait 6tre un norn de lieu. Malheureusement, il a résisté A touts  nos 
recherches. S'agirait-il d'un nom d'homme: Thoas ou Toas qui jouc des roles divers 

. . dans le roman francais? S'agirait-il surtout du Jnge des Enfers comme le laisserait 
supposer la proximité du verbe murir? S'agirait-il du géant Thoas, fils de Gaia et 
d'uranos, tué A coups de massues par les Moires? Nous n'en savons rien. 

w. 85-87. 11 s'agit évidemment de la légende de Dédale et d'lcare qu'il est 
inutile de gloser longnement. Cetke légende, fort conoue par les Métamorphoses 
d'Ovide, a eu un grand succb si ron tient compte du nombre des allusions des 
troubadours {Birch-Hirschfeld, p. 16: o& sont cités les passages de Bertraud de 
Paris e t  de Fiurnenca). On notera que Dédale est cité indépendamment d'lcare 
dans d'autres textes: d'aprds POnomastique des troubadmrs, G. Magret (P.-C., 223, 
4; Naudieth, p. 114) e t  Rigaut de BaTbezieux (P.-C., 4121, 2; éd. Varva~o, p. 130, 
note). En fcancais, on verra R. Dernedde (op. cit., p. 108) e t  Onomastiqw des 
trouv2res (p. 81), qui renvoie i R. Berger, éd. Adam de la >falle, 1900, pp. 106- 
108. 

v. 88. Semitrmr i Minotaure: LE, V, 309. il est évident que le rappel du vol 
de Dédale et d'lcare entraine Guiraut de Calanson i parler du Minotaure. On 
sait, e n  effet, que Dédale construisit i la demande du roi Miuos le labyrinthe pour 
y enfenner le monstre. C'est la seule mention de celui-ci dans la littérature d'oc 
(Birch-Hirschfeld, p. 16). 11 existe beauconp plus d'allusions en franms (R. Der- 
nedde, op. cit., pp, 98 e t  108; Flutre, op. cit., p. 139, etc.). 

VV. 89-90. octBoian D )  et eneas (R). Sur la légende d'octavian, on verra 
d'abord Grd, op. cit., t. 1, pp. 171-181, et G. Paris, Jonrnal des Sauants. Octavian 
n'est sutre que I'emperelir Auguste dont la richesse et le trésor sont proverbiaux 
(voir A ce sujet Birch-Hirschfeld, pp. 27-30, et Demedde, pp. 148-149). La l w n  
de D est évidemment la meilleure. Birch-Hirschfeld (p. 30) met ce passage 
en relation avec la légende de  Virgile et les w. 183-165 du Fadet Jogiar, mais ce 
rapprochement ne doit pas etre retenn, car nons avons affaire des épisodes tout 
différents. Le sebelir entralne quelques restrictions de la part de KeUer, cm, 
d'aprds lui, nons u'avons aucun texte explicite ob Octavian enterre un trésor. Mais 
GuiUanme de Malmesbury cite un épisode o& il ressort clairement qu'octavian fit 
enterrer un *&sor e t  4 e  qui est encare plus cnrieux- la comparaisun avec 
Dédale vient sous la plume de l'historien latin: 'lnter qnae vidi montem per- 
foratum, ultra puem accolae ab antiguo aestimabmt thesauros Octaviani recon- 
ditos ... Itaque Daedali s e d  ingeninm, qui Theseum de labirinto füo eduxit 
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praevio, nos quoque giomus ingens prtantes psaiuurn in introitu fiximus." Voir 
p. 5 3 6  . . 

w. 91-93. Natan. Voir notice CH. Lesetre dans Vigomoux (Dtctiounaire de 
la Bible, t. 4, col. 1481-148%): "Cest le prophete, contomporain de David e t  de 
Salomon, wunu par deux faits céldbres. Le prernier est I'avertissemeut donné H 
David ap& IkdultAre de  ce demier. Nathan 3ui raconta, en effet, Papologne du 
riche qui tua la hrehis du pauvre pour Poffrir en nourriture A son h8te. Le s w n d  
acta qui fit passer Nathan A la. postérité est d'avoir assuré le h8ne A Salomon 
par sa clai~oyance e t  sa rapidith de décision." 11 est donc tout A fait faux d'd- 
íirmer, wmme Keller, que ce personnage n'est pas en liaison éboite avec la lkgende 
de Saiomon. Ce prophete est connu du Brut e t  de Guillaume de Malmeshury. 
6&st la seule mention connue dans la littérature d'oc. 

v. 92. sairan (D) et satan {R). O. Paris: "ii est intéressant par exemple de  
reconnaitre, dans ces vers de Guiraut de Calanson. l'antiaue léeende de  Salomon 
n ~smodée" (in Rom, t. 7, p. 457). Kelier, dans hne n/% ~emar~uable,  identiüe 
le rienonuapo A la suite de G. P h s .  11 s'arit bien d'Asmodée -retenu prisonnier 
p& ~alomoñ ponr i'aider A conshiire le  le- et qui, dans certaine; venions 
trb rares, est appelé Catan. 

v. 94. del rei Sean, dans les deux manuscrits. j'ai cru puvoir -jusqn'an der- 
nier moment- jdentiüer ce personnage. Je n'ai pas réussi. 

v. 95. el rei aman (D) et e de anwn (R). Note tr& cuconstanciée et parfaite- 
meut exacte de Keller. On sait au'Alexandre est dit. dans de &As nomhreux textes 
(voir Meyer, Légende d'~lexand;e le Grand, t. S), fik dn roi égyptien Nectanahus 
íl'ensemble de la tradition médiévde: Pseudo-Callisthdne, Valerius, Ewitome, Historio 
de P~oeliis) ou de Jupiter Amon (la tradition grecque et la tradition historique). 
Cette anecdote a irait B un épisode contenu dans I'Epitome: "U. s'agit plus 
prkiskment de  cet épisode oii le séductem d'olympia, A I'kpuvante de  Philippe 
et de tous les assistants, apparait sous les traits d'un dragou et se met A caresser 
Olympia." Pour le reste, voir p. 532. On signalera toutefois qu'une tradition a 
sans doute confondu Nectanabus e t  Amon, comme semble le prouver le N a t t m o  
Amone du Cantare dei Cantad (0 57). 

w. 97-99. 11 s'agit de la célkbre histoire de la Pomme de Disc~de qui fut la 
cause de  la guerre de Troie. Le verbe legir pose un probl&me, wmme l'a bien 
souligné Kelier. 11 faut, en effet, donner au verbe le sens d'athünier alors que, 
généralement, il signifie "lire, choisir, élire". Le personnage mis en s&ne est 
évidemment Paris qui est chargé de la périlleuse mision que Pon sait. KeUer 
signale, A la suite de Birch-Hirschfeld (p. 16), que la source de Guiraut de  
Calanson n'est pas le roman de Benoit de Sainte-More puisque la Discmde n'y parait 
pas. Léopold Constans émet Phypotbk &e autre soorce (Roman de Troie, 
Paris, 1912, t. 6, p. 349): "Troie, 3860 SS. Mais la mention de la Discorde, qui 
n'est pus dans Benolt, semble indiquer une source complémentaire, peut-&tre 
Eneasasasvv. 99 SS." Voir p. 530. 

v. 100. Flauis, dans les deux manusuits. Inexpliqué cliez Birch-Hirschfeld, 
Barisch avait estimé qnll ságissait d ú u  adjectif "Flavus" accol6 par Ovide (CXV) 
i Menelas. Flavis est inconnn de Fluixe. de Chabaneau-Andade. de Dverrve, de 
Langlois. L'hypothese de B&ch est de plus coutestée par ~ & h u f & - ~ G ,  CR, 
p. 208: "Wenn S, 93  die Vermutung von B a r k h  benicksichtigt wird, dass in del 
rey Flaois (: Paris) kein Eigenname vorliege, sondem das Adjektiv flaw, wom 
neben bei bemukt das Homerische santlios als E~itheton des Menelaus stimmen 
*de, so wZre auch zu sageu gewesen einmal, dass flavis eine Fonn flauius nir 
Basis verlangt und femer, dass Guiraut dem Reime m Liebe den Accent verlegt 
sowie eine Flexiousfehler gemacht habe." 

w. 101-102. Puis qui vient detre mis en s&ne dans Pépisode prkc6dent du 
jugement est cité. ici. La mention est curieuse, car la tradition parle ghkalement 



d'im ou de p lo s im  bergers. Ce wquier est donc ertremment hizarre: nous en 
parlons p. 530. 

w. 103-105. Lemns fort divereentes, mais, s ede  celle de D vardt explicable. - 
On verra la longoe note de KeUer qui n>mmkte & tercet. ~rt&- nS&t autre 
-qn'Artmexes, le roi de Pene, qui pne un d e  de g h t  dans certaines légendes 
non romanes (voir Keller).. La mention de ce premier géaot justifierait la correction. 
du v. 105 con Polyphnnw fes perir oii a p p d t  un auhe ghant. En effet, mmme 
r.avait dkja remrqu.4 G. Paris (Rom., t 7, p. 458): "E ZUlixes Com &a Venua 
fes perir; cela n'est pas plus clair, mais Venus n'a certainement rien B faire ici: 
j'y chercherais plutot Polyph6me." Si I'on admet cette correction, le passage 
amait trait A m e  variante de !a Iégende de Polyphhe dans laquelle Ulysse ne 
se mntenterait pas de rendre le géant aveugle mais le merait (ce qui se produit 
dans certaines versions). Une autre interpr&tation, entreme par Keller, est égale- 
ment possible. Elle fut propsée par L. Constans, Romn de Troie, Paris, 1912, t. 6. 
p. 319: " P a h d w ,  lo uenus los fes, 6d. dea Venus f. p.; M. P. Meyer propose 
Polyphemus (cf. Tr., 26611 SS.)." Cette dernihre correction me pardt la meilleure, 
cru elle rappelle I'assassinat de Palamede par Ulysse B h suite d'une m e .  A moins . 
qu'S ne s'agisse ici de Diomede, mmpagnon habituel d'Ulysse. 

w. 106-108. Personnages de la Lkgende & Trois. Voir pp. 529590, 
v. 106. Pelaus, dms les deux manuscrits. Est le p&re d'Achille et le grandphe 

de P i m .  
v. 108. ii s'agit évidemment de L y d e ,  roi des Dolopes, qui cacha Achiile 

d w  son harem. JA fille dn roi, Deidamia, &a Achille et en eut un enfant 
qu'elle appela N6optolhme on q.mis. On se demande si Guiraut de Calanson oe 
vient pas B parler naturellement de Pelaus, Pnms et Lymmede la suite d'Ulysse 
(ou de DiomMe?), car on sait que ces demias rendirent visite B LycomMe p u r  
chercher Achille. 

Le murir (les deux manuscrits) est B d g e r  en d r i r  pUiS<DIe c'est Lycomede 
qui éleva l'enfant a p r k l e  départ d'Achille pow Troie. De tonte manikre, la 
lecon des deux manuscrits ne peut &tre mainterme, car k meurtrier de P h  
est, dans la plnpart des traditioh, Oreste. 

w. 109-117. Ces vers out trait B la Iégende d'Enée. Cette d d r e  vient donc 
logiquement ap& les hém de la légende iroyeme dont on vient de parler, en 
paTticulier Achille. Le passage dont il eut question se situe la fin de YEnéide de 
Virgile. Arrivk en Italic, Enée mive I'embouchnre du Tibre et se heurte aux 
trwpes des Rutnbs conduites par le roi Turnus. Le h h s  iroyen pr6fAre s'allier 
au roi Evandre, arcadien installé sur le Palatin. Tres &gé au moment de la venue 
d'Enée, Evandre lui envoie son fils Pallas. Cuiraut de Calanson passe alors a un 
autre épisode oii le d e  essentiel est tenn par le 6is d'Enée, Ascagne. et dans 
kquel Tumus entre dans la forteresse de Montalban doot il ne sortira que par 
hasard. La mention de la SyhiIle a trait la descente d'Eoée aux enfers, tandis 
que Camine n'est antre que la famense "amazone" qui aida Turnus dans sa guerre 
conire Enée. Tous ces personnages sont & connus et m. préseotent aucune 
diEnJt6 d'interprktation. Voir pp. 531-532. 

v. 114. Keller corrige I'issir des deux manuscrits en (ehsir. C&e correction 
cst oarfaitement inutile. mmme Ya bien \N Schdtz-Gora, CR. 

&. 118-120. ~éros~bibl i~ues:  
I m e l .  Sans doute un ils de la race de Juda; contemporain de Jérémie. Anteur 

d?im massacre célhbre pour lequel les ha6litcs observent enme de -nos PUTS un 
i e h  expiatoire (le 3 de Tischn) (voir Vigouroux, Di-dre de lo Bibte, t 3, 
Coi. 994). 

Asn¿il. D'aprh la notice de Palis dans Vigouroux (Dlctionnaire de lo Bible, 
t. 1, col. 1054): "Le plus jeme des b i s  í3.s de Sawia, soeur de David. Le seul 
fait que la Bible ra-te de lui est un trait de bravoure qui lui meta la vie. Avant 



d'en faite íe recit. l'kstorien sacré a soin de dire qu'AsaEl «était d e m e n t  agik 
a la course, pareil~aux gazeiles qui vivent dans les boisv. L'agiiité a la -se 
était, en effet, une des qualités physiques les plus prisées des anciens, A cause 
surtout des seMces qu'eik reudait la guem." Schultz-Gora, CR: "La supposition 
GHoUand qu'au vers 119 il est question du rapide Assahel a, en effet, beaucoup 
pour elle. Seulement, si Keiier appmwe la modification de B&ch de guerir (les 
2 ms.) enqwrir, il faut dire que puenr daos le sens de nrattrapern exigé ici est 
difficilement conuu par ailieurs." Peut-on penser seguir? Appel, CR, donne raison 
A Schultz-Gora, cm cela evite k répétitiou dn  v. 111. Le meme personnage est 
cité dans I'menhomen de Bertrand de Paris (vou uobe note au v. 37). 

w. 121-123. Lati: lnri dans k s  deux msnuscrits. Birch-Hirscbfeld ne s'explique 
pas ce uom (p. 87). Bamch et Rapa out tenté d'idenüüer le personnage avec un 
héros de la matike épique. Cet effort s'est révélé vaiu, car il reposait sur une 
erreur de lecture. P. Meyer (in Rorn., t 7, p. 4%) pensait au roi Lear. Keiier 
restait sceptique devant cette identiücation. ii avait raison: le nom dn mi Lear 
(formes Leir, Leyr, Loir) ne peut &e graphié en provencal Id; de plus; ce sou- 
verain anglais n'a aucune raison G6be dans b wntexte. KeUer pense &te au 
roi Latinus ou Pilotw (e2 pi lah' ponf del rei lari). Le mi Laünus joue nn d e  
dans la legende d'Enée dont Guiraut de Cdanson vieut de mettre en scAne plusieun 
protagonistes avant les bois ven cousacrés A la matihe bibliqne. Grimal (op. cit., 
p. 254) note A propos de ce souverain que "deux témoignages nous font connaitm 
une légende selon laqueüe le roi Latinus dispamt au cours diin combat meué 
conbe Mézence, le mi de Caeré, et devint k dieu Jupiter Laün, dont le culte 
était, A i'époque historique, chlébré par la confédération laüne sur la montagne 
qui domine le lac de Nemi". Quid? 

w. 124-126. On ne connait pas de texte Wtéraire q& soit nmsacré exclusive- 
ment i la conshction de Rome par les deux frhres. L'anecdote est toutefois hAs 
connue des oeuvres romanesques autiques et, tout spkidement, des textes relatant 
la légende d%n&. Les deur freres sont cités dans le Thevrur de Peke de Corbian. 
Ce demier rattache directement, les deux f r h .  comme il se doit, A la Iégende 
post-troyenne: "De Troia e de Tebas co fa1 destruimens; / e eom en Lombardia 
venc Eneas h g m ,  / com fek sos & Ascanis GAlbanais h n s .  / Aqui 
d m t  i'emperis qatoriengmamens. / ho que Remus e Romulus, que fomu d'els 
par ens..." (w. 425 et sv.). Les deux f r h  sont aboudamment cités dans la iitté- 
rahire francaise (voir R. Demedde, op. cit., pp. 135-136). Voir pp. 535-536. 

w. 127-129. 11 a sans doute existe des pohes  anciens sur les exploits des 
Machabées comme le laissent supposer les w. 655-656 de Flamenca. On connait 
évidemment le i i m  awnyme et la version de Gautier de (Beiieperche o& la fxadition 
de la Vulgate est hansformée en cbevalerie épico-romanesque. On posskde mainte- 
uaut I'éd. J. R. Smeeb, La Chevolerie de judas Mffiabé, Assen, 1955 (&&se de 
Groningen). Judas Machabée est cité dans le Thevrur de Peire de Corbian (w. 1&0- 
181): "De Tudas Machabieu. dels fraires eissamens. / oue feron erans batalbas als . A 0 . . 
pagans mescrezens." . . 

w. 130-132. Ce tercet est resté totalement-inexpliqué. On verra la &&se de . , 

KeUer pour toutes les explications antérieures: inexpliqué chez Birch-Hirscbfeld 
(p. SI), la premiere identiücation de Constans (Légende d'Oedipe,, p. 359 = Leus 
Etioclus). refusée mar G. Paris (iu Rom., t. 10. o. 275). réfutation admise oar 
constan, lui-m€meA(iu éd. Roma; ds ~ h e b a ~ ,  p.- &.u, note 4). Keller s'embGue 
alors dans une longue digzessiou sur la Iégende des deux frAres dans les iitté- 
ratures européeunes. La solution est en fait beaucoup plus simple. La lepn  de D 
e deleu doit €be comprise e üEleüP qui désigne E l e w  ou Helenur, fils de Priam 
et d'Hécube et f&e de P d .  Je me demande si le v. 132 n'a pas hait aux pré- 
dictious par lesqueiies Heleuus dévoile toutes les damités qui devaient résulter de 
son voyage en GAce. Je compreuds donc partir dans le sens de "se séparer de". Cette 



identification est m&& par la mention de Bnihis (v. 130). Le mman de Bmt 
met en s&m le mi B N ~  accustitnt en Crece: "Cil pasa mer, en Gdce ala; / 
de cels de Troie iluec trova / tute la lignee Eleni un des & al rei Priami" 
(w. 149 et m.). 

w. 133-135. Mnsion des personnages de la littérature judaique sur laquelle 
nous revfendrons aiüeurs. 

w. 138-138. Voir la note de Kelier. 
V. 136. Appel, CR: "be  Golias, avec D, la ressembknce du nom enhaine le 

pokte te p e r  B Galias". La mention d'Hippocrate appelle presqne nécessaire- 
ment la mention de Pauixe célkbre médecin de I'antiquité, Calien. G. Paris (Rom., 
t. 7, p. 458) rappmhe ce passage du Roman des Sept Sages: "]e m i s  remnnaitre 
dans le meme p o h e  une antre aliusion A ce c&hre onvrage: De Galias E d ' 1 p  
mas Com G<ilins li saup mentir (non relevé par M. B.-H.); cependank dans le 
conte Medicus, le neveu d'Hippocrate n'est appelé Oalien dans aucune des anciennes 
rédactions, et il ne lui fait aucun mensonge; peut4tre Galias est-il le nom de sa pe- 
fide épuse (cf. R m ,  VI. 299). ou encore de !a dame des Gaules, qui, d'ap* Ze 
Roman du Saint Grnnl, lni joua le tour mmmunément mis sur le mmpte de Virgiie." 
Quid? 

v. 138. Scbultz-Gora, CR, fait marquer  avec raison que mentir se conshWt 
a w  un régime indirect Il fant donc reteni? la forme de R =li. 

v. 139. baraci (D) et barnchi (R). Voir la note d e  KeUer. il existe bien un 
personnage de ce nom cité $ plusieun reprises dans h littérature mediévale pmmi 
les divinités paiemes et les personnages infemaux. 

w. 140-141. Kder  a-opkré un &S henrenx rapproehement avec un p&e 
d'Onl de Cadark o& sont 4galement présents un devin et un loup. Quant B préciser 
davantage.. . 

w. 142144. ii s'agit évid-t de Pépiscde c é b r e  de la mart de Didon 
aprk le d$& d'Enée. Ce personnage est rarement cite par les ixoubadours, sauf 
dens Flamenca oii la mention est curieuse: "L'autre comtava d'Eneas e de Dido 
mnsi remas per Iui dolenta e mesquina" (w. 62&6B). Voir pp. S l - 5 5 8  

w. 145-147. Nons parlons de ces vers aux pp. 482484. 
w. 148150. Lepus trk divergentes dans les deux manuscrits quant aux deux 

noms propres: de ditis (D) et de tens (R), de felis (D) et de feris (R). Nons avons 
deux certitudes: 1) La lqan de D de ditk ne pent désigner Itbis ou Ythis. 
pemonnage connu par Ovide et  dont on p o d e  plusieurs aitestations en ancien 
provencal (voir Cub~a Jugiar, w. 163-165). Dans ce cas, en effet, le vms e8t &té 
trop m t .  2) Le personnage dénommé Felis ou Ferls est un homme. car les denx 
m m r i t s  doment lo au v. 150. Ce fait m b e  que felid ou fe* ne sont pas 
des lepns ixk m m p u e s  pour Biblk, penonnage fémiuin apparaissant avec Itis 
et Caiinur dans de nombreuses allusions des ixoubadours   ir Cabra Juelnr, ~- ~ ~~ - -. ~ ~~~~~ - 
w. 163 et sv.). Quid? Voir pp. 535595. 

v. 150. Scbultz-Gora. CR: 'le ni de R au v. 150 ne se iustifie wkre en ce qui 
concerne la langue, qu'& &ve S+ avsc D .  

- - 
w. 151-153. Marercot est dans les deux mannscrits, mais le F o n n a g e  dn 

v. 152 est présenté sous des formes divergentes: d m t  (D) et lnmbrot (R). 
De toute manihre, Pallusion dn v. 153. indique que le personnage du v. 152 
(et sans donte celui du v. 151) pos& une certaine force physiqne. On est donc 
amen6 $ y voir des g h t s .  Marescot est inconnu de Birch-Hirschfeld (p. 87). On 
"erra toutefoir les Meni& de Rigomer. éd. W. Foemter, et H. Breur, &en- 
achaft für rom. Lit., t. 19 et 30, Dresde, 1908-1915. 

v. 152. nenbrot (D) et lambmt (R). D'aprk Graf (Romo, t. 1, pp. 81 et sv.), 
Neimot jone un r61e en Itaüe au temps de la fondation de Rome. 
. v. 153. hagr. SW, VIII, 357: 'W. Keller dentet im Glossar tdr = *aire 'Schlep 
pen'." Schultz-Gora, CR, p. 209: "ni Schaden bringen, übemaltigen. ist nicht auch 
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hier ~venchlingen» ni überseben. Der Name Nenbrot steht nicht sicher; Hds. D hat 
Lambrot". Appel, qui a sans doute rédigé cette note du SW, avait déjd exprimé 
la meme idée dans son CR. 

w. 154-158. Camme nos prédécesseurs, nous ue comprenons pas ce tercet. 
v. 154. del duc bostart, dais les deux manuscrits. Doit sans doute désigner 

Gdaume d'hgleterre comme dans le Roman de Fouke Fita Warin (éd. Louis 
Brandin). Mais ii quoi cela pent-il bien se rapporter? 

v. 155. luziart (D) et  lussiart (R). Plusieurs possibilitér,: Lussfmt, Luzkm, 
Lyziart, Lifssiort, Usiart, Yziart, etc. S'agirait-il d'Urien, parfois graphie Uriain? 

v. 156. auzet. S'agit-il du présent d'auzir (enteudre) ou le prétént d'auzar 
loser)? . . 

v. 158. enardir = 'énhardir, oser". 
(D) e t  w r  (R) = 'Coeur. courage, choeur, corps, cadavre, enterrement, 

course"? ~ ~ 

V. 157. panfili (D) et pmfili (R). n s'agit de la célebre histoire de Pamphile 
si répandue au moyen age. Cette comédie latine, vraisemblablement composée 
dans le demier tiers du m" siecle, a été éditée par G. Cohen, La "comkdie latine" 
en Prance ou XII' Sieck, Paris, 1931, t 2, pp. 167-223. Cette p i h  - s i  connue en 
moyen ige- a été fort bien étndiée par Murawski, Pamphiie et  Galathks, Paris, 
1917 (avec examen des allusions anx pp. 15-21), et  par F. Lecoy, Rechchss sur 
le Libro de Buen Amor, Paris, 1938, pp. 307 et sv. 

w. 158-1132. Ces vers traitent de Virgile 'éuchanteur" et "magicien" te1 qu'il 
a ét6 mnnu au muyen gge. En ce qui mnceme Ia 16gende de Virgile au moyen. 
age, on wrra le célebre onvrage de Domenico Comparetti, Virgilio nel Medio 
EVO, Florence, 1896, Ze éd., & tomes; d i'aide de i'ouvrage de Compareto, ces 
lignes ont été parfaitement expliquées par Birch-Hirschfeld (p. 29) et  W. Keller. 
Tvutes h ailusions rapporth par Virgile se renwntrent dans la Iégende médiévale 
et nous en traitons A la p. 536. Le v. 159 rappelle Pépisode de la fuite de k 
prisou. Virgile se fait apporter un baquet d'eau dans lequel il dispar& aprks 
avoir &¡té des parales magiques (Camparet!i, t. 2, p. 133). 

v. 160. oergier a trait au fameux fardin magique de Virgiie. 
v. 161. pesquier n'est autre que le célebre nvier. G. Paris (in Rom., t 7, 

p. 458): "Dans le passage de Gu. de Cal. sur Virgik, dont l'auteui a bien appré- 
cié Pimportance. il explique dime maniere inadmissible les mots E del pesquler, 
en écrivaut peschier (ailleun pechier), en expliquant ce mot par h g l .  pitcher, 
et en y reconnaissant I'ampuün uitrea, palladium de Naples, dont parle Conrad de 
Qnerfurt. Picher et  ses analogues out tous un i et n'ont pas d's, et  ne signifient 
jamais une bouteille. mais une mche." 

VV. 163-1135, G. Paris (iu Rom., t. 7, p. 467): "M. B.-& a, je mis ,  bien 
interprkté les v a s  qui suivent, De Menehu Com el a frau Fe1 mirail de Roma 
fremir. en y reconnaissant une allusion an récit Virgilius dans les Sept Sagas." Et 
plus loin: "El en est auirement pour Gu. de Calanson: les deux allusions qn'on 
vient de rapporter doivent avoir &té puisées dans une version des Sept Sages, 
version qui différait de toutes la antms, car aucune n3appeUe Ménélas le roi 
éhanger qui fait d h i r e  le miroir de Rome dans Virgilius." Deux choses sont 
cependant sures: Menelau est attesté dans deux manuscrib et  mirail désigne 
Pépisode dn miroir. Quant au reste... 

v. 16.5. Jeanroy, CR, p. 140: "L'auteur e&t pu laisser de cBtk krtaines hyp& 
&&es tout B fait en Pair, cek ,  par exemple, qui rattache fremir .i frendere.'" 

v. 166. e de Pepin. il s'agit kvidemment de P6pin le bref. Voir G. Paris, La 
Iégende de Pépin le bref, in Mklnnges J. Havet, Paris, 1895, et  commentaire. 
pp. 37-338. 

w. 167-168. Voir Th. Flori, Isembart et G o m t ,  Basel, 1895, &se de Zmich, 
p. 57: "Guiraut van Calansun (XIII. Jahrh.) in «Fadet joglar~, Bartsch, Denhnaler, 
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p. 99. E de Olein Que non mIc lo pau devezir. Die richtige Lesart ist jedoch 
E de Uelin. Es ist eine Anspielung auf die Oesandtschaft, die Huelin bei Gormont 
ausrichtete und die uns ein neues De td  bringt, dessen Zusammenhang uns freilich 
nicbt verstandlich ist: Huelin soUte einen Pfau zerschneiden und wolite nicht. 
Cf. nben p. S9 f." Voir commeutaire, pp. 393 et sv.; A. Bayot, Gormont et Isembart, 
3' éd., 1931, CPMA, n' 14, p. x, et Zenker, in ZRP, t 33, 19(19, p. 480. 

w. 169-171. k w n s  tr& divergentes dam les denx manuscrits, mais il s'agit 
bien de deux versions d'un m&me tercet et non de deux tercets différents. En effet: 

D R 
de, c2odomer de dodoyr 
e pueis derrer de punh de tir 

e de picolet lescremir e dido q(e)l let lescremir 

Kelier cmit que la lepon de D est la bonne lepon: je suis plus prudent. En 
effet, si le v. 171 de R ue parait pas devoir €&e retenu (Didon appardt déji au 
v. 144); le v. 170 de D ne veut rien dire. Nous adoptoiis une interprétation rejetée 
par Keller pour les w. 170-171. 

En effet, les lepns du v. 170 e pueis derrer (D) et de punh de tir (R) font 
h&ish%iement penser au Pui de Rir (ou de Tir), patxie de Dodind (var. Dodinet, 
Dodianet), Pécnyer d'Hector dans le Roman de Tr&. 

Le v. 171 te1 qu'il a été édité par Keller e de Picolet Pescrmir pdsmte de 
graves difficulth grammaticals. En effet, Kelier voulait voir en escrimir un substan- 
af uui sirtnifierait 'larron" ou "sorcier" mur aualifier le nain Picolet (voir. sur 
ce &o&age, M. Delbouille, Notes de phhogie' et de folklore. 2. Les Ggi& du 
luan Pamlet, in Buaetin de lo Société de littératwe wabnne. t 69. 1053. DD. 131- 
144). A. J-oy'et O. Schdh-Gora out contesté l'interpritation.de ~ & r  dans 
leur CR. Avec toute raison. 

w. 175-177. Le texte est de compréhension et d'interprétation difEiciles. En 
e f f q  il me semble que la forme de D (aprenems) est inférieure celle de R 
(aprens). car une deuxihe personne du sioguüer parsit plus conforme au contexte. 
Keller signale avec raison que ce t emt  rappelle une défaite de César en Gaiile, 
car le grand conqukrant est souvent cité par son wm d'apparknanoe a la Gens Julia 
(voir Jean d'outremeuse, par exemple). 

Rens me parait bien &re Reims, mais je ne counais aucun récit o& Cksar est 
d&t en Champagne. 

W. 178180. On serait .tenté voir une alhision A Daurel, le partenaire de 
Beton dans Pépopée pmvenyle mnsew6e. Toutefois, rien ue milite en fa- 
veur de cette identification. En &t, Gnerau de Cabrera cite Daurel e Beton 
(v. leo); le mntexte paraft relatif i Phistoire mmaine; la chanson de geste 
canservéa ne mntient aucun bait susceptible $&&e rapprochb de ces vers. Ne 
s'agirait-il pas d'un Aurelien, mmme le suppose Keller? 

k w. 179-180 sont d'interprétation plus commode. On sait, en effet, qne 
la femme de César eut un souge prhmdtoire et averiit son de sa fin proche. 
Le dictateur refusa de l'entendre. Voir la note de Keller. 

w. 181-183. Cklbbre épisode de lamiüé qui correspond sans doute B la mention 
de la légende d'Am4 ei Amib dans le Cabra luglor. Lhistoire de l'indéfectible d é  
8Eurialus e t  de Nisus est bien cunnue par Virgile et, en ancieu f ranw,  par 
I'Eneus. La 1-n de R ne veut den dire. 

w. 184-188. Ici anssi, R u'a aucun sens. Par mube, b i d  est une faute &vi- 
dente pour Btuhrs qui est, avec C&W, le céBbre assassiu de César: "Tu quoque 
a mi." ii d i t  de renvoyer a Graf, Romo, pp. 272-298 du t. 1 et, pour la littkahxe 
d u  Nod, Dernedde, pp. 147-148. 
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w. 187-189. Non b a m d s  par R. il skgit évidemment, comme l'avaient bien 
ni G. Pmis et L. Constans. de l'kpisode du Roman de Thdbei oii le mi Lmus 
avait ordonné de tuer. Le mman franpais mentionne trois semitem et non un sed 
mmme G. de Cdanson. il serait téméraire d'accorder une grande impmtance i 
cette divergence, somme touie bien secondair.= et qui po-it facilement 
mmgée. On verra L. Constans. La &gen& d'oedipe, Paris, 1880, pp. 959380. 
Polybe n'est autre que le sowerain de Corinthe qui éleua Penfant d h v e r t  par 
ses gens. 

w. 190-192. n sagit bien s i  d'Agamemnon, oar la forme Gmenon est celle 
clu Roman de T r d .  Quani au dmiaguon, erdaguon ou dagon, je ne penq pss 
plus que KeUer, PidentiAer. Je refwe -en tout cas- IldentiAcation de Meyer (m 
Rom., t. 7, 1a18, p. 454) avec Dugon, le Dieu-Poisson des Philistins, maintes fois 
évoquk par la Bihle. Cela ne veut rien dire dans le mntexte du Romun & Troie, 
d'autant que la ba l e  en -on fait penser 8 un nom grec. 

w. 193-201. Ce passage est partinili&ement commpu. U est dair que les 
scnbes n'mt nen compns au psssage qu'ils copiaient. Toutes les mteqmétations que 
Pon peut tenter relAveraient de la devinette. 

w. 183-195. Une alhision i B d n ?  
w. 196198. Que1 rapport peut-il bien y avoir entre les Distiques du Pseudo- 

Caton ( come  le voudrait P. Meyer, in Rom., t. 7, 1878, p. 454) et un wnte 06 se 
serait illustré un mouton? Keller s'est lancé dans des recherches fort érudites dont 
les mnclusions me paraissent plus qu'aléatoires. 

w. 202-2225. Ces vers sont mnsacrés k Pexposition du contenu d'une chanson 
qui fait évidemment SMger k la chanson anégoriqne du m b e  Guirant de Caianson 
Celeis cui am de cw e & saber (P.-C., 2-43, 2). Nous avons déj8 traité longue- 
ment de ces ves du F& Jogiar et du pohme comespondant. On y h a  une longue 
mmparaison entre les deux textes et ou vera qne m couclusions sont plus pnidentes 
que celies de nos prédécessem. On verra le commentaire, pp. 254-261. 

w. 226228. Ces trois vers me paraissent une interpolation, mmme l'avait déja 
souligné SchultzCora dans son CR. Doit-ou rapprter ce tercet an sizain XXXM 
De toute rnanihe, il existe bien un oiseau nommé Phoenix qui, d a  le Fable2 ~ O U  

Dieu d'Amwrs (éd Jnbinal, Paris, 1834). garde le Palais d'Amour, le gardien ne 
laisse entrer que ceux qui ont bien répondu A une de ses devinettes ( d e u i d ) .  

w. 229-238. On vena le mmmentaire, pp. 259-254. 
w. 241-24. Ces vas  me paraissent une ajoute tardive snivmt le principe de 

Penvoi dans la p b i e  lyique. 


