
I

Le rayonnement de la civilisation occitane
ä l'aube d'un nouveau mill6naire

6" CONGRüS TNTERNATIONAL
dE I'ASSOCIATION INTERNATIONALE O'ETUOES OCCITANES

12_19 SEPTEMBRE 1999

acres nEul,tles Eolrrs P.q,R

GEORG KREMNITZ . BARBARA CZERNILOFSKY
PETER CICHON . ROBERT TANZMEISTER

Edition Praesens
Wissenschaftsverlag

Wien 2001

I

I

I



Raimon de Miraval et la diglossie culturelle

Jan RÜDIGI R, Harnburg

"Lo con.ts de Tolosctfo dezerelatz per la Gleizu e per los Fransös, et ac perducla ArgenscL e

Belcaire, e li Francös agron Saint Gili et Albugös e Carcasös, e Bederrös,fon destr"uitz, el
vescotns cle Bezers era mortz, e tota la bona gens d'aquelas encontraclas Joron nlortt e.fugida

a Toloza." Nous sommes en 1212. Le r6sumÖ que donne la rqzö commentant la cansö de

Rairnon de Miraval dont je vais parlerl en dit tout l'essentiel. La situation sernble dösespörÖe

pour ceux qui olit choisi le camp toulousain. En trois ans I'armöe croisÖe s'est installöe

solidernent en Languedoc rn6diterran6en. Simon de Montfort a Öchou6 utre fois devant

Toulouse, mais il a conquis presque toutes les autres places fortes du Languedoc int6rieur'.

C'est un contröle pr6caire, il est vrai. Mais il y a plus grave: les crois6s ont massivement

interrompu les courants 6conomiques du pays. En automne 1212, en pleine moisson, la ville
de Touiouse a dü rationner l'alimentation, on a mÖme ctu n6cessaire de confisquer le contenu

des greniels des grandes maisons religieuses2. Pour le moment, la situation n'est pas encore

critique. Mais un an de guerre de plus poumait bien 6puiser les forces de la ville et du pays.

Döjä le comte et le consulat de Toulouse ont des difficultös avec ceux qui changent de cöt6.3

"Miraval erct col comte de Toloza", cOntinue la razö, "com qui el se clamat,a'Aucliartz"'. On

connait la r-elation sp6ciale entre les deux hommes - ou plutöt, on ue la connait pas: Qu'en
savons-nous, de ce qui se passait entre le co'.rte et I'aristocrate qui s'6taient ainsi faits les

saurs .jumelles quasi symbiotiques l'un de I'aurre? Au moins pouvons-nous supposer que le

lien entre eux allait bien au-delä de la solidarit6 entre grands, que ce lien n'ötait pas de ceux

qui se d6nouaier.rt au fil des changements de la situation politique. Des g6nör-ations d'historiens

se sont effolcös de dömontler qu'en Occitanie ces liens se d6nouaient avec encore plus de

facilit6 qr.r'ailleurs.a Qr.relques-uns y voient une "faiblesse", voire un factenr d6cisif dans la

döfaite occitane n,-r .o,,r, de la Ctoisacle albigeoise.s Moi, je n'y crois guÖre. Certes, les

relations entre puissants, disons les r-elations de surface, vont et viennent au lythrne du jeu des

rTexte 
de Boutiöre/Schutz, citö aprÖs Riquer, Los trot,adores, 1003-1004.

2 Mundy (1954), document no 12,206,6dite un inventaire des biens confisquÖs ä I'höpital de I'abbaye

de Grandselve (situ6 prös de Saint-Sernin) par le gouvernenent r-rrbain - blö, vin, fromage, bois,

argent... - et une liste des bönöficiaires, parmi lesquels la dite "noblesse rurale" (les Artlanhac,
Rabastencs, Montagut...) en tant que clientes de Capinlo.
t Ce genre de problöme est le plus souvent pass6 sous silence dans les documents. Seuls les cas les

plus "en vue" sont bien connus, tels les dömölös que le comte Rair.uon VI eut avec son fi'öre cadet

Bandouin, ancien 6löve si I'on ose dire de la cour capötienne, qui se t'angea du cötö des CroisÖs le plus

töt possible et que le comte fit pendre comme traitre en 1214. Le cas d'Arnaut de Garac, citoyen

toulousain, dont les possessions furent saisies et vendues aux enchöres par le Consulat "quia predictus

Amaldus de Garaco ab hac villa Tolose recesserat et cum inin-ricis domini comitis et huius ville per

rrrultum tempus moram fecerat et adhuc morabatu-" (HGL VIII n" 169, 170), nous pertlet de penser

qu'il y eut plusieurs cas semblables. On est mieux rehseignd pour le grand siÖge de 1'211-1218.
o Je ne peux pas ici entrer dans une discussion dötaill6e de ce sujet, que je traite dans le cadre de ma

Grmnmuire cllme ntentalitö (ä paraitre). Les historiens de la 'f6odalitÖ' occitane ont bien saisi

I'esserrtiel sans pour autant s'intöresser au cadre socio-s6mar-rtique dans lequel se d6roulaient les

övdnements de la "surflace" politique. Le möne manque de compröliension est d'ailleurs döjä manileste

chez les auteurs non-occitans du XII" siöcle, qu'il s'agisse des chroniqueurs nonastiques de I'aire

franco-anglaise ou des conrpilateurs des sogrtr norroises.
s On retrouve ce point de r,ue dans beaucoup d'ceuvres sur la Croisade, Un des grands historiens de

I'aire occitano-catalane, Piene Bonnassie, I'a adopt6 et döveloppö dans solt "esquisse d'histoile
coqrparde" entre les comtös de Barcelone et Toulouse (1988).
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influences, des alliances, des confrontations. La famille des Miraval en donne un excellent
exemple: tout au long du XII" siöcle elle vacille entre le pouvoil des Trencavels de

Carcassonne et celui des Rairnondins de Toulouse.u Des centaines de documents dans

I'Flistoit"e gönörale de Languedoc racontent toujouts la rnÖme histoire: tant de promesses de

fdelitas et rmticitia perp6tuelles qui pourtant ne restent valables que jusqu'au prochain
virement politique. Mais au-dessous de ce d6sordre apparent il y a quelque chose qui öchappe
ä la fixation par l'öcrit et qui pourlant gouverne le comporter.r.rent social de I'aristoclatie
occitane. Autrement, comment expliquer que ces M6ridionaux sans foi et sans honneur qui, au

dire des chroniqueurs du Nord7, rompent toute ptomesse au premier mor.nent venu, que ces

M6ridionaux se soient solidarisös avec leur seigneur dans une situation qui souvent semblait
perdue, pendant des ann6es et des annöes et au prix de la ruine du pays tout entier?
Evidemment, je ne veux pas dire que tout un peuple se soit cornport6 ainsi, bien au contlaire.
Mais les öv6nements de la Guerre des Albigeois montrent bien que ceux qui se sont
constamment solidarisös avec les Raimon I'ont empoft6 sur leurs adversaires int6rieurs.
Miraval est de ces solidaires. Il n'est pas suffisant de dire qu'il est du "parti" dn Comte. Son
engagement va bien au-delä d'une prise de parli, et dans ce contexte il faut prendre au sörieux
le jeu du double nom "Audiart". Il y a toute une profondeur anthropologique dans ce jeu.
Rairnon de Miraval, le puissant, le courtois - d;.ns un mot du temps: lo pros - s'est engag6 une
fois pour toutes. Dor6navant, se söparer du Comte avec lequel il s'est "identifi6" au sens

premier du terme, ce serait mourir. Dans cette perspective d'anthropologie historique, il faut
prendre au s6rieux ce que nous disent les troubadours sur la sociabilitö aristocratique, sur
"l'organisationyrttie des relations de sociötö" comme I'a dit Georges Dubys qui ne croyait pas

pouvoir la trouver dans la litt6rature courloise. Je dirais möme plus: la littdrature courtoise -

ou plutöt la pratique sociale que nous appelons la Cortesia et pour laquelle les chansons des

troubadours constifuent ä peu prös l'unique source dont nous disposons - est pröcis6ment
I'espace culturel oü se constifue la sociabilit6, oü elle se reconnait, oü elle se ren6gocie
constamment. Loin d'ötre le simple raffinement aristocratique ou la strat6gie d'ascension ou
d'exclusion sociale que I'on y voit trop souvent, la Cortesia est l'espace symbolique privil6gi6
qui seul permet aux p/"os de communiquer, d'agir. Ce n'est pas ici le lieu de r6surner mon
6tude sur "la gtammaire de la mentalit6". Tout de m€rne, il faut retenir que dans I'aristocratie
occitane ol1 peut suivre les traces de solidarit6s presque souterraines, solidaritös sur un niveau
bien diff6rent de ces alliances quotidiennes changeantes qu'on qualifie souvent de "f6odales"e.

6 L'introduction historique de l'6dition de Raimon de Miraval par Topsfield ( I 970) clonne urr rösum6 de

cette histoire sans trop s'attarder sur l'interpr6tation des faits. Dans ma Gramnnire d'une mentalitö je
suis les Miraval un peu dans leurparcours toujours assez (etparfois trop) risquö entre les deux centres.
Une ötude trös soigneuse des m6canismes de pouvcir autour des Trencavel a ötö faite par Claudie
Duhamel-Amado (1994).t Et ce ne sont pas que les moines conservateurs du Nord qui saisissent l'occasion d'attribuer aux
influences aquitaines ou auvergnates la corruption du siöcle. On relöve, par exemple, dans les Otla
imperialia de Gervais de Tilbury des remarques sur le manierrent trop löger du sennent par les

Provinciales, assimilds par I'auteur ä la promesse solennelle qu'Esau fit ä son fröre mieux avisö Jacob
(öd. Monttntenta Germaniae Historica, Scriptores XXVII, 368).
t Dans son arlicle "A propos de l'amour que l'on dit courtois" (1986, repris en 1988), Duby s'applique
ä dtudier "les correspondances entre ce qu'exposent ces chansons et ces romans et, d'autre par1,

I'organisation vraie des pouvoirs et des relations de sociö16" (74).
e Il ne s'agit pas que d'une question de terminologie. Möme si I'on accepte toutes les röserves de Susan
Reynolds (Fiefs and vassals,1994) ef se rend compte que le systöme "föodal" dans son sens strict est

en Occitanie un instrument du marchÖ immobilier, il demeure que la plupart des historiens lisent les

documents, qualifiös ou non de föodo-vassaliques, comme source unique sur le "politique" au XII"
siöcle occitan sans prendre en consid6ration ce que disent les soul'ces sur Ia Cortesia en tant que
systöme politique.
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Ce type de lien se fäit ratement jour. L'acte julidique u'est pas le genl'e applopriö ä sa

verbalisation. Per"rt-ötte faut-il plutöt le senhal röciproque des deux Raimon, ceh.ri de Toulouse
et celui de Milaval.

Maintenant je me propose de regardel de prös I'activitö rl'r6torique de Raiuron de Miraval an

selvice de son comte sa jumelle au printemps 1213. Un rrot sru'la situatron: Le roi Pete
d'Alagon, dont l'intervention a ötö sollicitöe r.naintes fois par les Occitans face ä la Croisade et
qur jusque-lä avait pröf6rö jouer le m6diateur, avait les rnains libres apr'ös la victoire de las

Navas de Tolosa contre les Ahnohades (uillet l2l2). Aussitöt rentr'ö d'Anclalousie il vint ä

Toulouse prendre le comte, la ville et le pays sous sa protection (anvier 12i3), mettant ainsi
uu ter-lre ä la livalitö centenaire entre Toulouse et Barcelone poul la pröpondörance occitane.
Le comte Raimon avait perdu cette bataille. Mais face ä Sirnon de Montfort il risquait de
perdre bien davantage. Courme les interv"'rtior.rs du loi Pere ar"rprös du Saint-Siöge
n'aboutirent ä rien, la plotection se transforma en alliance alagon6so-toulousaine oppos6e ä la
Cloisade. Quel soulager.nellt poul' les Toulousains! Derliör'e leurs plopres pouvoirs döfaillants
ils savaient clorönavant avoir le royaulre de Catalogne-Aragon. La majorit6 catholiquel0 qui
s'6tart vue döclaröe I'ennemi de la Chr6tient6, se retrouvait sor,rs la protection dn loi Pere "le
Catholique", höros de la croisade contre les Musuhnans d'Espagne. Et la "bona gent" dont
parle la razö cit6e plus haut se sentait bien avec un roi qui döjä avant la Croisade avait fait
partie du nrorrde de la Cortesia. Ce n'ötait pas grand-chose de l'appeler "lo noslre rei".
Air.neric cle Peguilhan, le Toulousain, le dösigne comrne ".fons cle joy"rl: Pere cl'Alagon,
sauveur de la Cortesia, ötait venu lier avec son peuple l'union nouvelle. A I'horizon se

dessinait le letour ä I'oldle d'avant-Croisade, pas seulement quant aux shuctul'es politiques de
sut'face: "Pcu'atges senrettenria", dira le fameux sirventös anonyllle Vui Hugonet sur lecluel je
revierrdrai, "que s perclet totz salt ntest nos" .

Oü est Raimon de Miraval dans tout cela? Miraval le röfllgiö, Miraval I'homure politique,
Milaval I'orateur, ou möme harangueur, d,ela.fin'antor? Il avait, nous dttla razö,"el preponul
cle tron far chansös entrö qtrcz aguös cobrat lo caslel de Miraval, cpte avict perdut". Le
troubadotu qui s'ötart si souvent 6rigö en arbiter elegcmtiannt de la Corlesia savait bien quand
il fallait se taile. Lors du Congrös de Toulousel2 j'ai par'16 du moment oü la Cortesia perclit la
par:ole devant la tlenace de la Croisade. Cal avec I'arrivöe de cette lationalitö jusqu'alols
iuconnue, londamentalernent incompatible avec l'univers conceptionnel coutumier, toute la
Cortesia se trouva rnise en question, pour la premiör'e fois depuis nn siöcle. Pendant des

anriöes e,lle n'y tlouva point de röponse. La Croisade lanqait ses döfis, et la Cortesia restait
ruruette.rr Milaval qr.ri ne voulait plus faire cles chansons I'avait bien cornpris.

r0 Il est öviclerlment inrpossible c1e parler cle "rnajorit6 catholiqr.re" clans un sens quantitatif. L'iclöe
mÖure de distinguer entre "uu catholique" et "un hörötique" eirt 6t6 6trange ar:x iddes de la populatior-r,
en tout cas avant I'Inquisition. J'entends "majoritö" dans le sens oir la disposition cles habitants
(probableu-rent) et clu consulat (certainement) ötait plutöt orthodoxe, sinon du point cle vue tr'ös strict
des futr"rrs inquisiteuls, du moins de leur propre point de vue.

" PC 10, 38, öcl. Sheparcl / Chambers, v. 39.
r2 Cf. Rüdiger (1998).
r3 A condition cle ne pas croire en une pefte totale cle la production troubadouresque de la pöriocle
1209-1212,le peu que nous connaissons - tel le fameux sirventös de Guilhem Augier Novela sur
I'assassinat du Vicon.rte Raimon Rogier Trencavel (PC 205, 2) - relöve plutöt du monde conceptionnel
chrötien occidental corlurun que de celui de la Corlesia. Cherchant ä comprendre la catastrophe, les
orateurs trouvaient inadÖquates les rdponses que leur fournissait la Cortesia, bien cpe celles-lä eussent
tor-r.1ours paru sulfisantes jusque-lä. Au lieu d'entrer dans une analyse de cette "catastrophe" qLr'6tait la
Croisade ii tous les niveaux, je rappelle les mots de Clifforcl Geertz(1973'.100) sur l'effonclrerrent d'un
systörre synrbolique coutme "a tumult ofevents rvhich lack notjust interpretation bttinterpretability".
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E,t tout d'un coup la Cortesia reprend la parole. Miraval change d'avis et se met ä öclire Bel
nt'es qtlieu chant e coincleita. Cet efforl du troubadour s'insöre dans un cadle plus large,
presqu'une r6surrection d'une certaine pratique sociale. Nous trouvonsle clomnei, ce style si
cher aux pros occitans, un peu partout en ces mois. Je dis bien stylels: c'eirt un rnoyen cle

communication vieux de trois g6n6rations qui avait fini par ötre le seul langage syn.rbolique
dont dispose cette sociötö, ä ce que nous savons. Voilä pourquoi I'arriv6e d'un tout autre
langage, celui "dels clercs e dels Frctncös" comme on dira plus tard, avait 6t6 un 6v6nement
aussi traumatique pour les pros. Miraval complis.
Maintenant revit le style ancien. J'en donne quelques exemples. Le comte de Toulouse, ayant
besoin d'un appui militaire, anive ä un accord avec le puissant poitevin Savaric de Mauleon?
Le tract de l'accord que Savaric remet au comte publiquement prend la fomre d'une coö1a
adress6e ä la corntesse Eleonor, öpouse de Raimon YI'."Sem cinc cen queJarem tot lo ttostre
manclcunen"t6. Mauleon emprunte le schöma m6trique ä une cansö bien connue de Guiu
d'Ussel, assurant ainsi sa petite lettre po6tis6e non seulement d'une diffusion facilitöe, mais
d'un intertexte qui dit: J'entle en jeu en entenclent. Les vilans sont ceux du camp oppos6.
Nons retrouvons le rnöme message au moment de I'intelvention du roi Pere. On possöde
plr"rsieurs soul'ces qui parlent de 1'arriv6e du roi en termes relevant du style cortös, crr:r langage
synbolique de la /in' cunor. La femme, 'rnorphöme symbolique'li par excellence de ce
langage, y retrouve sa place. En 1210, le roi vient outre-Pyönöes pour des pourparlers avec
les puissants de la r6gion (pourparlers qui ne vont aboutir ä rien, rnais iritent beaucoup Sirnon
de Montfort). "Mostratten-li lbu"s mullers", nous racontera son fils Jaume le Conqu6rant dans
son Llibre clels Feitst9,"e lltu"s Jilles e llw"s parentes les pus belles que poclien trobcd'. Ce
röcit est post6rieur d'une g6n6ration aux 6vönements. Au milieu du XIIf siöcle r-rn tel
comportement du roi est censur6: "era hont de ./btnnes". Mais derriöre la censure dn
Conquörant nous pouvons lite un comportement du roi bien avis6, ajustö aux besoins dr.r jour:
il fallait montrer aux Occitans que le roi connaissait les rögles du jeu. Qu'on pouvait se fier ä
lui. Qu'il n'6tait point vilan. Nous retrouvons la möme histoire, vue dans la mörne lumiöre
(nrais avec une interprötation d'auteur toute diiförente) dans un autre texte, une razö au. sujet
de Raimon de Miraval et Asalais de Boissason, "la Bela d'Albig6s"le: " [MirctvctlJ ntes lct en si
gran honor que tuit li yalen barö d'uquela encontrada entendion en ela: lo t)escont.t de Bezers
el coms de Toloza el reis Peire d'Aragon." Ce concours poötico-politique fut gagn6 par'

I'Aragonais, qui se dut d"'en ötre forl enamour6 sans I'avoir vue" et qui I'assiögeait avec "sos
mesatges e sas letras" auxquels l'aristocrate dut cöder aussitöt que le roi ftrt venu "culhir su
censcl', comlne le dit encore un autre texte2o dans ce continuttm communicatrf qu'ötait la
Cortesia textualisöe. Et une troisiöme source, bien diff6rente celle-ci - la chronique latine de

Il ser.nble qu'il fallait trois ans pour donner de I'interpr6tabilit6 ä la Croisade dans le cadre dr-r systöme
syrnbolique que je d6signe par le mot Cortesia.

'o PC 406, l2 (texte de Topsfielcl, cit6 aprös Riquer, los trovaclores,. 1005-8). Qu'on ne prenne le not
"öcrire" au sens strict.
r5 Et je l'entencis dans le sens oü I'emploie Meier (1985) en examinant I'interaction entre politique et
chiu'is ä Athönes au V" siöcle av. J.-C.
tu PC 432, 1, v. 5-6. Tl va sans clire que je ne parle pas du comportement cle Savaric clans la pratique
militaire. Enlever le lils du comte comme gage du paiement dir de f,10,000 n'est en fin de con.rpte pas
trösfin. L'important es1 que Savaric considöre comme adöquat d'intervenir en style cortds,

'7 Pour ce concept je renvoie, outre ma Granrnnire d'une mentalitd, ä mon artrcle "Das Morphem
Frau. Überlegungen zu einer Grammatik der -.{entalität in.r okzitanischen Mittelalter", XXW.
D eu ts c h er Ronl uxi s ten to g, Sektion | 5, 26. -29.9. 1999 (ä paraitre).
r8 Ed. Soldevila, $ 8.
te Razö de406,8,28 et 15, ecl. Boutiöre/ Schutz, 392-395.
20 Le sirventös clöjä mentionnö Vai, Hugonet (PC 461,241).
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Guilhem de Puylaurens2l - raconte col.nment Simon de Montfort intercepte une lettre du roi
aragonais: "lnvenit in eis quod rex Aragonwn quandant nobilem, uxorenl cuiusdam nobilis
Tholose cliocesis salutabat, persuadetts quoc\, ob emorem eius acl expellendos de terua

Gallicos veniebat, et alias Ltlandicias continebant." La röaction du chevalier frangais qui, lui,
ötait habituö ä un tout autre style de communication aristocratique, fut lnoqueur: "Sic Deus me

adiuvet, quod ego regem tton vereor qtri pt'o una venerit contrct Dei negotiwn nteretrice!"
Nous avons affaire ä un cas classique de malentendu intercultul'el. La lettre intercept6e, les

ntessatges du loi ä la "Bela d'Albig6s", enfin la cobla de Mauleon adress6e ä la comtesse: au

pays de la Cortesia, il fallait parler ä travers la donma.
Et les antres? Ceux qui n'avaient jamais appris ä €tre entendents? Ceux qu'il fallait pourlant
gaguer ä la cause comnlune car leur soutien 6tait devenu döcisifl Les vingt mille habitants de

Toulouse qui devraient se battre une fois de plus, poul' comnencer. Quel langage employer
pour leur parler?
On conrrait la Chanson de la Croisade, cet efforl tant adrnir6 d'un seul Toulousain de dire
torite la civilisation occitane en un langage accessible ä tous et eu urÖtne temps acceptable

pour les plus raffin6s.22 Nous n'en sommes pas lä. Au printemps l2l3 Guilhem de Tudöle s'est

arröt6e et I'Anonyne n'a pas encore conr11enc6. De cette 6poque nous poss6dons un autre

texte, anonyme lui aussi: le sirt,entös qni commencepar Vai, Ilugonet.23 Eclit sur le modöle
nrötriqtre et par cons6quent musical d'une cansö de Miraval, il s'insör'e bien dans le contexte
dont je parle. Le contellu de la piöce est assez bien connu: que le roi Per-e vienne, aprÖs la

victoire sur 1es Almohades en Andalousie, chasser les Franqais. De möme, il est bien connu
que ce sintenlls emploie tons les lieux communs du genre: "Elms et ausbercx me plairia et

astas ob bels penös vissem hueyntais pels cambös..." Voilä un langage que tout le monde
pouvait corrprendre. Il est permis de croire qu'un tel langage ne manquait pas de r6ussir' ä

Toulouse avant la bataille de Muret. Mais bien qu'il utilise une diction presque Öpique, son

poöte ne chante pas une chanson de geste. En Occitanie, il faut cliarrter en cortös ou se taire.

Ce sirventös peut ötre en queique sorte le "trobar leu" pouss6 ä I'extr'Öme; il demeure toujours
soumis aux standards de la Cortesia. (En I'occurrence le poöte fait preuve de sa maitrise du

style et de sa fid6lit6 aux standards erl composant la piÖce selon un schörna assez ingÖnu

d'entrelacement cles personnes grammaticales. J'en ai fait la dötnonstlation ailleuts2a et n'y
reviendrai pas ici.) Nous ne connaissons pas les autres chansons qui furent chant6es ä

Toulouse au cours de ces rnois. S'il y en avait, elles n'ont pas sulöcu. La Cortesia contrölait
encore strictement la ligne de d6malcation entre la parole qui s'envole et l'Öcrit qui demeure.

Des piöces comme Vai, I{ugonel sont un effort de rnise ä jour poul r6pondre aux exigences de

la situation. Guiraut de Bomelh avait voulu que les femmes chantent ses chansot.ts en allant ä

la fontaine25. Maintenant il fallait que chantent les hommes sur les murailles. Dans Vai,

Ilugonet il n'y manque möme pas le cri 6ternel de toute chanson de croisade: "quar es nostrcr

rezös, cre quel dans ab els n'iria!" Paien unt tort e chrestiens unt dleit... Attcun troubadour
n'aurait os6 dire cela avant. La Corlesia 6tait en train de devenir Öpop6e.

Les gardier.rs de la Cortesia s'en m6fiaient. Parmi eux, Raimon de Miraval. Il doit lui ötre

alriv6 de penser qu'il fallait chanter l'arrivöe Cu roi dans un autre langage. Bien qu'il filt

'' Ed. Dnvemoy, S 20.
22 

Je renvoie une fois cle plus ä mon intervention au Congrös de Toulouse (Rüdiger 1998).
23 Texte de Topsfield, citö aprös Riquer, los trot,adores, l'702-1704.
2o Dans le chapitre 26 de rna Grannnaire d'une mentcrlitö

" Apenas sui contensar (PC 242, l 1), v. 1 1- 13: "Qui que s n'azir, r.ne sap bö Can auch dire per contens

Mo sonet rauquet e clar E l'auch a Ia fon portar". C'est övidemment une prise de position trös

polömique, mais c'est bien comme telle que le passage a valeur de preuve: Bornelh propose aux

troubadours d'6crire pour un public principiellernent illirnitö tandis que son antagoniste dans la tenqö

se fait clrarrrpion de l'ölitisrne littöraire type entendents.
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n6cessaire de tt'ouver un langage ä la port6e de tous, il ne fallait jamais oublier: cle respectel le
style de la sociabilitÖ pour laquelle on menait, en fin de compte, cette guen'e. Et c'est biel ce
style qtre Miraval allait tnainterrant employer, adapter. Larazö nous raconte le"joi c1u'el uc cle
la pronrcssiö Etelreis.[es ctl comte et a lui de rentlre sö c1u'uvion perult.tl". Nous pouvons trös
bieu compreudre qu'une telle prornesse avait de quoi fäire chanter un exilö. Mais er.r langage
cortrtois il fallait ajouter (et en ceci, nous allons le voir, larazö stil trös fidölen.rent le style de
Miraval nrör-ne): "... e per lo tents d'estat qu'et'u ven,gutz, e ccu's'era enemot.atz cle ma clonct
Elienor, ntoiller clel conüe." Milaval sait bien parler en entenclent, et comme Savar:ic de
Mauleon avant lui il emploiera la cot.trtesse Elienol comme pl'ol1or1'l syrbolique clans son
discouls. Aucune autre ne s'y pr'ötait tant: s@ur dr.r roi Pere, 6pouse dn comte Raimon.
Alot's, au plinternps 1213, tl faut crier'aux armes'. D'autres I'ont fait. Cornment Raimorr cle
Miraval, l'arbitle des ölögances coul'toises, va-t-il suivre? Pour commencer il 6r'itera tolte
r-nentiotr du son de latrces, heaumes, hauberts, On n'en par:le pas en enletttlent. Ce qu'il entend
au lier"r du bruit des armes? "Aug lo retint e'l gabei quefant l'auzeillet ntentlt...,'(v. 4-5). c,est
le d6but plintanier, et il ne faut pas renvoyer au maitre Curtius pour soulignel qu'un tel topos
Ötait nrani6 avec prudence. En fait, Miraval dit ä ceux qui öcor-rterontla cunsö: Voilä la bonne
tnaniöre, la "drecha tnaniera" ditait Rairtron Vidal de Besalü, de clire la guerre en langage
cortäs.Il proclaure la prdtention, encore maintenue, de la Cortesia cle pouvoil parler de tout.
MÖme la guerre est un sujet qu'otr per.rt, qu'on doit ir.rt6grer au cacL'e cle I'univers syr.rboliqr.re
de la cor:tesia . "L'ctltt'' es dotrs' e l tentps gars" (v. 2). I1 faut se lappelel queJ pour ce qui est cle
la cottsotntnation cultulelle, on est vraiment au printemps: I'engagement forrnel du roi Pere
envers le comte et la ville de Toulouse date du 27 lanvier 1213. Jusqu'ar.r lieu courmun initial,
rlous avons ici tout un continuum de ce qu'il serait grossier d'appeler r6alitö et fiction.
La cobla d'ouvet'tttre aboutit ä son temre coufumier: "Acloncs se cletu"i' crtraire cel cltte t,ol
qtt'Antors l'ajut t,as chcqttenenssa de dnü" (v. 7-9). c'est ce que j'appelle, dans les ter-mes de la
'Grantntaire de la rnentalit6', un lexörne syrnbolique: une combinaison de 'morphömes
sy.rnboliques' (amot', captetrenga, drut) qu'on peut, dans cette forme, isoler et employer dans
quel contexte que ce soit. Un lexörne symbolique, col.nme il en est cle tous les lexör.1es, ',n'a
pas de signification, il n'a que des erlplois". Voilä porrLquoi je maintiens que la/irr' annr n'est
qu'ttn langage, un code de cotnmunication, d6pourvu de tout'sens'a priori26. C'est le contexte
qui enger.rdle le sens.
Et le sens qu'engendre le texte de Miraval se d6tache bien du coufumier. Il continue: "Ett rlott
sui drutz, rttcrs clomnei...' (v. l0). Au niveau littöral de lecture le Je'se place ä un certain
monlent de sa trajectoire amottreuse, ä savoir, tout au döbut. Au niveau cin cliscour-s
syrnbolique dilig6 aux pros de 1213, il dit: Je vais vous expliquer.un autre moclöle
colnportelnental. D'ttu cötÖ celLri que Ia saison rrmöne "r,ds chaptenensxt cle clrut" - de l'autre
cöt6 Miraval qtr "domneja". Il continue d'esquisser ce seconcl type: "ni nt ranctrr IetL rti
m'irais, ni per orguoill no m'esfi"ei..." (v. l2-13). Nous reconnaissons I'iclöal troubaclouresque
de la Mesura, oppos6 ici ar.t n.rodöle du ,drut' irascible, orgueilleux ou craintif. Pourquoi
Milaval insiste-t-il tant? Il semble qu'il veut rappeler quelle "chaptenenssa", qr.rel style cle
comportement est en train de se perdre ä cause des d6söquilibres provoqu6s par quatre ans de
guelre. Dans la quatriöme cobla,sans doute la centlale delacansö (au rnoins dans l'6clition cle
Topsfield est-elle plac6e en position centrale), il le dit en se r6förant au morphörne symbolique
le plus liche de tous, la femme. En I'occurrence sa clontttct non nommöe que le rdclactelr cle la
razö et tous les philologues s'accordent d'identifier' ä la comtesse Elielor. Quel est le
comporiement qu"'elle" veut? "Ben vol c'ont gent lo, cortei, e platz li solctlz e jais. E noill

?( Pal opposition altx interpr6tations r6centes qui s'accordent poul'voir clans laJin'ontor un systör.ne
discursif mais continuetrt d'attribuer, par exernple, äla donna un ,signifiö'plus on moins bien cl6fini:
le seigneur'. la nröre, I'Autre...
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egracl' om savctis cltrc se'n clesqui ni.faclei" (v. 28-3 1). Des mots durs, ä vrai dire. Qui d'entre
ceux qni 6coutaient cette cansö au printemps 1213 ä Toulouse, sachant le penchant didactique
du cölöbre troubadonr, en fut amen6 ä se demar.rdel s'il ne s'ötait pas lui-möme souvent
cornport6 elr "ome savai" au cours des derniöres ann6es? "Mas li pro son ben vengut", ajoule
Mitaval(v.32): pros,lecondensd lexicaldetoutcequedoitötreuncitoyendelaCortesia.
Miraval y revient tout au long de la cutsö, er.r d6corant son exposö d'une mise en scöne bien
nresur6e dn "cors ben .fait e gen cregut" (v. 41 ) pour ne j amais laisser oublier toute la r-ichesse

du rnorphöme synbolique qu'est la femme tror.rbadouresque. Miraval parle d'elle, et il par-le de

la valeur de la parole: "De lieis non sui gabaire: que plus no i ai entendLtt mas gen m'ctcuoill
em salut" (v.52-54). A la diffdr'ence, donne-t-il ä entendre, des "omes savais" de B6ziers ou

de Lavanr, ou bien de la Chattson d'Antioche et tant d'autres modöles correspondeuts de

repr6senter la ferlme d'une maniöre toute diff6rente. "leu non ai cor quent biais, ni vcrs bass'
antor desrei!" (v. 48-49). Il en r6sulte bien le caractöre pronominal de I'amour
troubadouresque. Miraval veut qu'enfin soit retabli tout ce qui, par cons6quent, appartient ä

I'univers de la Jin' amor.
Et pnis Miraval change de diction. La derniöre cobla est pour ainsi dire mise entre guillernets.
Stylistiquement elle pr6tend ötre une tornada: "Chanssös, vci me clir al rei..." (v. 55) Pourtant
il s'agit d'une cobla entiöre, elle fait donc encore partie de l'orcttio centlale; deux vöritables
tornadas suivront. En r.nör.ne ten.rps elle prötend 6tre un sirventös dans la ccmsö: nn catalogue
des lienx ä reconqr.rör'ir; l'öquivalence ötablie erltre les denx guerres ("doptarc)n son esurt sai
Fruncäs e lai Mcrsmul",v.62-63); le roi sera conronn6 "cle pretz entperttire" (v. 61). Poultant
cette coblct stylistiquement bien ä part fait toujours partie de la cansö et doit oböir aux
exigences correspondantes; elle est toujours une unitö syntactique de laJin'arlor. Sömantiser
d'un telle rnaniöre une cobla entiöre - qui est, prise ponr elle seule, rtn sirventäs marqu6
colnme tornacla - est une nouveaut6 dans la grarnmaire de la Jin' antor. Mftaval lance ce

n6ologisme syrnbolique non sans objectif. Ainsi peut-il ins6rer la louange du roi conquörant,
topos 6pique ou tout au plus sirventesque et pourtant bien ä l'ordre du jour', dans le cadre de
1'oratio ä travers la clonuta. Ainsi peut-il 6tablir la prirnaut6 de laJin' cntor rnöme sur le sujet
de la guelre. Les pr:öceptes de I'un sont applicabies ä l'autre. Le ntot ecluivoc "biais" tel que

l'6dite Andraud (v. 48-49 "cf iel! non ai cor que'nt biais ni yas bess' cunor clesrei" I v. 51-58
"c1'en lrti non o ren biais, c'aital ctun lo tuoill lo vei"27) prend ainsi tout son sens. Le
comportement propre au fin amant 6quivaut au comportelnent prople ä un loi.
Miraval ferme les guillen-rets poötologiques avec deux v6ritables tornadas, dont la prerniöre
correspond ä la diction de la cansö propre, la deuxiöme ä celle du sirventös. Je les cite de
n-raniöre synoptique (v. 64-73):

Dornpn', ad6s m'avetz valgut
tant que per vos sui clran(airet
e no.n cugei chanson faire
tro l fieu vos agu6s rendut
de Milaval q'ai perdut.

Mas lo reis m'a covengut
que l cobrarai anz de gaire,
e r.nos Audiartz Belcaire:
puois poirän dompnas e drut
tornar- e l joi q'ant perdr-rt.

Dans la premiöre des deux tornadas Miraval s'explique devant la "domna" en langage
syrnbolique delaJin'cunor de ce qui palait ötre un vceu violö: "Non uüei chansonfaire lröl
fieu ttos aguös renclut de Mit'aval q'ai perdut" (v. 66-68). Bien que le "fieu de Miraval" de la
platiqtre, le chäteau en Carcassös encore tenu par les Crois6s, n'ait point 6tö rendu äla dontna,
le trotrbadoul d6clare qne d'ores et döjä "per ros sui chantaire" (v. 65). Voilä la raison qu'il

27 
Je suis ici Martin cle Riquer qui pröföre cette legorr ä celle adopt6e par Topsfielcl: "Qrf ieu non ai cor

que nr'abais". Il ne s'agirait point d'un mot torncü puisque "biais" serait ici forme verbale et lä ad.yectif.
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donne: "Vous ln'avez ddjä tant 'valu"', mot qui ä I'oreille des contemporains avait Lu) sens
double juridico-politique et (dans la diction des troubadours) sexuel que Miraval col-nme
toujouls sait manier avec beaucoup de d6licatesse.
La deuxiörne tornacla est shuctut6e en complöte symötrie, rnais en un langage diff6rent, hors
de la grarmnaire de la.fin' amor. Ici on parle du roi; celui qui parle n'est plus Miraval le
dontnejaire mais Miraval l'hotnme politique, changernent de röle scellö par la rnention
m6tonymique ("Belcair"e") des possessions du comte Raimon qui apparait ici pour lapremiöre
fois sous son propre nom. La parole qu'6changent les paftenaires, le 'Je" et le roi, et qui dalts
la prerniöre tornada avait nom "cansö" d6diöe ä la "domna" est appelöe ici avec son nolr
v6ritable - ou mieux, du norn que prend cette parole dans I'actualit6 politique occitane alots
que dans I'actualit6 poÖtique son nom v6ritable est bien cansö -: "Lo reis m'a convengut..." Il
est bien tare qu'un troubadour exprime aussi clairement la correspondance entre les deux
paroles les plns inrpoltantes de la sÖmantique sociale du temps, la cansö etla cont,enientiazs.

"Pttois poiritrt dompnas e dnft tornar el joi q'ant perdut." Le troubadour a introduit la
transcendance du Joi dans le printemps toulousain de I'an 1213. Ainsi, ä la Croisade, le
combat pour la droite voie vers Dieu, s'oppose une anagogre du söculier. La Cortesia a enfin
trouv6 une r6ponse, et cela ä tous les niveaux. Et pourtant... Les dnis qui "pourront", toujours
au futur grammatical, rentrer dans I'univers de la Cortesia - auront-ils compris la legon? Nulle
part dans la cansö Miraval ne r6sout l'opposition initiale entre "druts'' et "domnejaires". C'est
comme si Miraval m€me n'y croyait plus.
Et il ar"rra raison. Le 12 septembre 12i3, devant Muret, le comte Raimon sa sceur jumelle
voudra bien se comporter, selon I'opposition miravalienne, en domnejaire, non el1 drtü. Au
conseil de gueme la veille de la bataille, il conseille de demeurer campö dans la position
avantageuse sur les collines. Ce comportement modöle de la Mesura lui vaudra le ricanement
et le möpris des nobles aragonais: "Per vostrct volpilhia us laichatz deseretar!"2e Ce seront
encore une fois les "omes savais" qui "fadejarän" devant Muret. Au moment döcisif le roi
d'Aragon se compoftera en höros 6pique. Il en mour:ra sur place. E,t personne ne "tornarci el
joi q'ant perdlll". Le conflit de diglossie culturelle qui est devenu virulent ä Toulouse en 1213
aura 6tö trop aigu pour que Raimon de Miraval puisse le r6soudre. L'annöe suivante, le
continuateur anonyme toulousain dela Chanson de la Croisade prendra la plun.re.
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