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P  F I L '  D E  N T E  S

M E F I C A T O F T E S

>< FIISTL' S

S  P O N  S L '  S
(  I ' E p o u x )

P E F T S O N N A G E S

tous l -es in terprdtes
(  s a u f  I ' E p o u x )

L ' A n g e  ,  s o p r a n o

5 Fenures foll.es , a Z voix

5 F e n r e s s a g e s r a l v o i x

(2> Fenres narchandes ,
a  2  ( o u  3 )  v o i x

I e  C h r i s t ,  I ' E p o u x  ,  b a r y t o n

2  Ho ines  rus i c iens  }u th ,  psa l t6 r i on ,  ha rpe ,
f l 0 t e  s o p r a n i n o ,  p e r c u s s i o n s ,
c l o c h e  d e s  H e u r e s .

L ' i r l u s t n a t i o n  d e  c o u v e r t u r e  r e p r 6 s e n t e  r , u n e  d e s  c i n q  v i e r g e s
f o l l e s  d o n t  l e s  s t a t u e s ,  a c c o m p a g n 6 e s  p a r  c e l l e  d u  d i a b l e , o r n i n t
a  l a  c a t h 6 d r a l e  d e  S t r a s b o u r g  l e  p o r t a i l  s u d  d e  l a  f a g a d ep r i n c i p a l e .



t1

TEXTE DE LA PARABOLE
MATTHIEU XXV,  1 -13

6d .  F i I I i on  1A87
d e  J 6 r u s a l e m ,  C e r f ,  1 9 6 1

,
.)

5
:
6

t0

l t

12
r3

T e x t e  l a t i n :  V u l g a t e ,
T e x t e  f r a n g a i s :  B i b l e

Tunc simile erit, regnum caelorum decem virginibus : quae
accipientes lampadas suas exieruDt obviam sponso et
sponsae.

puinque autem ex eis eran[ fatuae, eb quinque prudentes,
Sed quinque fatuae, acceptis lampadibus, non, sumpserunt

o leum secum;
prudentes vero acceperunt oleum in vasis suis cum lam-

padibus.
Moram autem faciente spotrso, dormitaverunt omnes e[

dormierunt.
Media autem nocte clamor factus esL : Ecce sponsus venit,

exite obviam ei.
Tunc surrexerunf, omnes virgines illae, et, ornaverunt, lam-

pades suas.
Fatuae autem sapientibus dixerunt : Date nobis de oleo

vestro, quia lampades nostrae exstinguuntur.
Responderunt, prudentes, dicentes : Ne forte non sulliciat

nobis et vobis, ite potius ad vendentes, et emite vobis.
Dum autem irent emere, venit sponsus, et, quae parate

erant, intraverunt cum eo ad nuptias, et clausa esL
janua.

Novissime vero veniunt e[ religuae virgines, dicentes :
Domine, Domine, aperi nobil".

At ille respondens ait : Amen dico vobis, nescio vos.
Vigilate itaque, quia nescitis diem, neque horam.

(l) Textc de la Vulgate. - Dans lo manuscril le drame n'est prccedo
d'aricirno lepon ou lormule d'introduction liturgique.

N o t e s :
Cet te  parabo le  se  r6 f6 re  d r

6 ta ien t  g6n6ra lement  c616br6es  Ia
compagnes de  ] -a  mar i6e ,  a l la ien t  en
g u ' e l l e s  a c c o m p a g n a i e n t  j u s q u e  d a n s
b i b l e  d e  l i l a r e d s o u s ) .

V u l g a t e :  s p o n s o  e t  s p o n s a s .  L e s  d e u x
I ' E c c l e s i a .  C f  T H O i I A S ,  o p .  c i t 6 ,  p p  4 4 - 4 5 .

25. r"Alors i l  en sera du Royaume des
Cieux comme de dix vierges qui s'en
allirent, munies de leurs lampes, i la ren-
contre de l '6poux". ?Or cinq d'enrre el les
6taient sottes et cinq etaient sens6es. 3les
sottes, en effet, prirent leurs lanrpes, mais
sans sc munir d'hui le; rrandis que les sen-
s€es, en m€me temps que leurs lampes,
prirent de I'huilc dans des 6oles. sComme
I'epoux se faisait attendre, elies s'assou-
pirent toures et s'endormirent. 6Mais i mi-
nuit  un cri  rctenti t :  'Voici l '6poux ! sortez
A sa rencontre ! '  ?Alors toutes ccs vierges
se r6r'eillirent et apprdtirent leurs lampes.
EEt les sottes de dire aux sensdes: 'Donne:-
nous de votre huile. car nos lampes s'6tei-
gnent. '  elr, lais cel les-ci leur r ipbndirent:'ll n'y en aurait sans doute pas asse; pour
nous et pour vous; al le: plut6t che: les
marchands et achetez-en pour vous.'loElles
6taient parties en acheter quand arriva
l'€poux: celles qui dtaient pr6tes entrerent
avec lui dans la salle des noces, et la porte
se referma. rrFinalemenc les autres vierges
arrivlrenc aussi et dirent: 'Seigneur, Sei-
gneur, ouvre-nous!' rtMais il r6pondit:'En v6rit6 je vous ie dis, je ne vous connais
pas.' rsVeillez donc, car vous ne savez ni
le iour ni I'heure.

u n e  c o u t u m e  j u i v e .  L e s  n o c e s
n u i t  e t  d e s  j e u n e s  f i l l e s ,
c o r t d g e  a u - d e v a n t  d e  1 ' 6 p o u x

l e  l i e u  d u  f e s t i n .  ( N o t e  d e  I a

f i g u r e n t  d ' a b o r d
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iUntrotuction

e nombreux commentaires et de multiples Editions de ce Sponsus ont deja ete r6alises depuis
plus de cent ans.

our plusieurs raisons en effet, le manuscrit lat. No. 1139 de la Bibliotheque Nationale d Paris
(appartenant anciennement au Fonds de la Bibliothdque lmp6riale) repr6sente un joyau pour
la paleographie m6di6vale et suscite de nombreux points d'interrogation de par ses
remaniements, ses erreurs, ses manques aussi, tant pour la notation musicale que pour la
versification, le rajout dans son texte latin d'une sorte d'explicitation en langue populaire
romane, elle-m6me remani6e de la langue d'OTl a h langue d'Oc du limousin, de par I'absence
aussi de portEe pour les neumes (a part une pointe sdche visible uniquement sur le manuscrit
mais pas sur les fac-simili) qui emp€che de d6terminer avec exactitude le ton d employer, de
par les maxi intervalles que je crois pouvoir y distinguer et qui apportent un 6clairage nouveau
sur le choix des tons, etc.

rl$ ,
UV n voit qu'il y a matidre i des commentaires sans fin, d'autant plus que I'ontcjamais retrouvE

d'autres manuscrits reproduisant ce Jeu, quand bien m6me celui de Limoges repr6sente la
copie d'un remaniement, d'un petit format destin6 i transmettre la tradition de ce drame
liturgique par la m6moire priv6e et non destin6e i I'ex6cution.

g la suite des travaux de COUSSEMAK ER (1852 puis 1860) et d'autres, l'or6e du XXdme sidcle
a vu naitre de nombreuses th€ses plus ou moins contradictoires sur la lecture correcte puis le
r6tablissement du texte litt6raire, accessoirement sur la notation musicale, jusqu'au travail
magistral de Lucien-Paul THOMAS, Professeur d l'Universit6 Libre de Bruxelles, qui publia i
Bruxeffes d'abord en 1927, puis en 1929, enfin i Paris, aux Presses Universitaires de France
(PUF, 1951) l'6dition de r6f6rence quir6gle definitivement bien des questions.

ar la suite, des travaux compl6mentaires sur la notation aquitaine, les "versus" et leur
dramatisation, des articles g6n6raux de pr6sentation ou de critiques de points de d6tails
6grendrent la seconde moitiE de notre sidcle, sans remettre fondamentalement en cause les
travaux de THOMAS.



. h .

qt res peu represente et jamais d une large audience, le SPONSUS de Limoges m6rite
amplement d'€tre ressorti de I'oubli pour le public, m€me s'il est th6oriquement connu des
sp6cialistes. En fait, aucune €dition musicale compl6te et pratique n'existe i ma
connaissance, pour les raisons expos6es plus haut. Les travaux du prof. THOMAS sont
remarquables en ce qu'ils abordent tous les aspects culturels qui entourent une oeuvre, fagon
nouvelle de pratiquer la musicologie oU l'on accepte que les arts soient compl6mentaires et
puissent contribuer par des comparaisons inattendues i rEsoudre certaines questions : la
d€monstration de l'arriv6e de l'Epoux entre les deux versets des Folles par exemple ou encore
l'explication du "fudimus" par exemple sont des merveilles de perspicacitE parmi d'autres.

@ out tois, du c6t6 de la transcription des neumes et du choix des tons, les options retenues par
le Prof. THOMAS, sur la base des conseil regus qui sentent l'influence d'une 6poque, ne m'ont
pas convaincu totalement. Les diff6rences dans la versification, dans la m6lodie parfois, ne
sont pas d gommer syst6matiquement selon moi, et l'influence du chant des troubadours
comme des trouvdres me semble permettre de les accepter. Les colloques que I'OPERA-
STUDIO de GENEVE se propose d'organiser sur le DRAME LITURGIQUE permettront, je
I'espdre, d'approfondir ces questions, notamment sur le m6lange des tons, sur les maxi et
micro intervalles, sur certaines origines byzantines du JEU, passionnantes d d6couvrir.

@, nfin, il me semblait manquer une 6dition pratique pour permettre l'interpr6tation de ce JEU
DES VIERGES par des non-sp6cialistes, 6dition qui reproduise d'abord le manuscrit, fasse
des choix, propose une lecture compldte et ais6e, une polyphonie ad libitum que I'on peut
imaginer i la fin du Xl€me sidcle, une dramaturgie qui permefte la repr€sentation. Edition qui
propose aussi une restitution de la prononciation, renvoie pour toute question musicologique
aux interprdtes potentiels.

e Drame Liturgique est l'une des sources fondamentales de notre th6Atre musical d'Occident.
Sa bridvet6 et le d6bat qui l'entoure ne doivent pas €tre un frein d sa repr6sentation, car il
s'agit d'un petit chef-d'oeuvre.

lLt T,itrt

ppel6 SPONSUS dans le manuscrit, folio 53 r, pour signifier que I'on traite i pr6sent de la
venue de l'Epoux, le Christ, qui rdpond d I'attente des Vierges Sages et des Vierges Folles,
appel6 parfois aussi d6licieusement mais improprement Mystdre des Vierges Sottes, qui en
sont les personnages principaux, ce DRAME ou JEU LITURGIQUE est ici l'un des meilleurs
repr6sentants du genre, qui met simplement en musique et en scdne une paraphrase de la
parabole des Vierges, Matthieu XXV, 1-13, avec le souci d'€tre bien compris de ses
interprdtes, d'oil le remaniement pour Limoges. ll ne comporte aucune indication d'insertion
liturgique : je l'ai donc situ6 aux V6pres et fait suivre d'un Magnificat, selon les conseils du
Prof. THOMAS auquelcette transcription se r6fdre la majeure partie du temps.

Jean-Marie CURTI
Gendve, novembre 1993
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. tl4.
REGLES GENERALES DE PRONONCIATION

q u e  l e  c h a n t e u r  o b s e r v e n a  a u  l o n g  d e s  p a g e s  s u i v a n t e s ,  v i s a n t  a
n e s t i t u e n  c e  q u ' i l  e s t  p o s s i b l e  d e  d i n e  d e  l a  p r o n o n c i a t i o n  d u
I a t i n  e n  F n a n c e ,  E U  s u d  d e  l a  L o i - r e ,  e t  a u  1 l d  s i d c l e .  V o i r  l e s
6 t u d e s  n o m b r e u s e s  e t  f o u i l l 6 e s  q u e  c h a c u n  p e u t  c o n s u l t e r .  O n  n e
t r o u v e r a  d a n s  l e s  p a g e s  s u i v a n t e s  q u e  l e s  c a s  p a r t i c u l i e r s ,  €t
l a  p n o n o n c i a t i o n  d u  l a n g u e  d ' o c .

1 .  U  >  r i  d i t u i . t u r >  d i l U i t t i r
m a i s  e n  f i n a l e :  >  o  d i r u m  >  d i n d ( m )
L e  m  f i n a l  n ' e s t  p r o n o n c 6  q u e  t n d s  f a i b l e m e n t :

m a t r e m  >  m a t r e ( m )

d a n s  t o u s  l e s  c a s : u s > o s
u n  r e s t e  O r
u n t  >  o n t

- e n s  =  d n n s2 .  D i p h t o n g u e s  n o n  n a s a l i s 6 e s :

3 .  L e  V  e s t  p r o n o n c 6 :  v i g i l a t e
d v >
g n >

r g n o s c o  >  l n n o s c o
g n >

s i g n u m  >
p t  >  t t  :  s c r i p t u r a  >

4 .  C  >  t s  ( s s  d d s  1 3 d  s .  )  d i c i t u n  >  d i t s i t i . i r
S C  >  s s  s c i r e  >

5 .  Q u  >
a t q u e  >

6 .  i  e n t r e  v o y e l l e s  >  d j :  c u i u s  >

7  -  G  f a i b l e  o u  m o u i r r 6 :  g e n t i u m  >  d j d n n s s i d ( m )
g a m b a  >  d j d m b a

8 .  a i  >  a - i .
e  b r e f  +  v o y e l l e  >  i o :  o l e u m  >  o l i o ( m )
o  > o u :  f o  >
a u  >  o  ( d e j a  d e p u i s  5 O O  a p .  J C .  )  g a u d i u m  >  g 6 d i o ( m )
o e > 6 : p o e n a > p 6 n a
a e > 6 :  p r a e d a  > p r 6 d a

P R O N O N C I A T I O N  D U  L A N G U E  D ' O C  d a n s  l e s  p a g e s  d e  n o t e s .

A  consu l te r :  sYNoPsrs  DE PHONETTQUE HrsroRrouE,  H.  BONNARD,
E d .  S e d e s ,  P a r i s  1  9 7 9

-  L e  S P O N S U S ,  L - P .  T H O t j t A S ,  p U F  1 9 S l  ,  p p  9 4 - l O 9
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OUELOUES REFLEXIONS GLANEES EN MARGE DE LA TRANSCRIPTION:

O R I G I N E S  D U  S P O N S U S :
N o n d  d e  I a  F r a n c e  ( N o r m a n d i e ? ) .  L a n g u e  n e m a n i 6 e  e n  l a n g u e
d ' o c ,  p r o b a b l e m e n t  p o u r  I ' u s a g e  d e s  c h a n o i n e s  d e  L i m o g e s .
M a n u s c r i t :  p a r c h e m i n  c a d r 6 ,  f i n  X f d  s i d c l e ,
A b b a y e  S t - M a r t i a l - d e - L i m o g e s  .
a v e c  u n e  p o i n t e  s d c h e  p o u r  l e  t e x t e  e t  u n e  m 6 d i a n t e  p o u r
l e s  n e u m e s .  N o t a t i o n  a q u i t a i n e .
p l u s  a n c i e n  d o c u m e n t  c o n n u  a v e c  l a n g u e  v u l g a i r e
( i c i :  g l o s e s  r o m a n e s ) .

T H E O L O G I E :
1 O  v i e n g e s  =  e n s e m b J e  d e s  c r o y a n t s .  L a  v e r t u  a n c e s t r a l e  d e

I a  g a r d e  d u  f e u ,  1 ' a t t e n t e ,  a s s o c i 6 r e  d  l a  f 6 m i n i t 6  e t  q u i  d e m a n d e
I a  v i r g i n i t 6 .  L e  s y m b o l e  t r d s  f o r t  d u  P A R T H E N O i l  ( e n  g r e c :  l a  j e u n e
f i l l e ) ,  l e s  o i e s  d u  C a p i t o l e  a n n o n c e n t  l e  r 6 l e  d e  M a r i e .
P n i n c i p a l e s  s o u r c e s  d u  t e x t e :

1 .  E v a n g i l e  M a t t h i e u ,  X X V ,  1 - 1 3 .  C e t t e  p a r a b o l e  e s t  s u i v i e  d e
c e l l e  d e s  t a l e n t s  e t  d e  1 ' a n n o n c e  d u  j u g e m e n t  d e r n i e r .

2 .  S a i n t  A U G U S T I N ,  S e r m o n  2 2 a .
3 .  S a i n t  M E T H O D E ,  S y m p o s i o n  t 6 n  d e k a  P a r t h e n 6 n  ( s e r t  d e  b a s e

d j - r e c t e  a  n o t r e  J E U ) ,  l u i - m 6 m e  i n s p i r 6  d u  B A N Q U E T  d e  p l a t o n .
V o i r  l e s  i n f l u e n c e s  b y z a n t i n e s  d u  d r a m e  l i t u r g i q u e  m 6 d i 6 v a l  d a n s
u n  o u v r a g e  p a s s i o n n a n t :  L E  R A P P R E S E I I T A Z I O T { I  S A C R E . . . ,  G i o r g i o  L A
P I A N A ,  G r o t t a f e r r a t a ,  1 9 1 2 .

l a m p e s :  a m o u r  ( 6 m e ) ,  c h a r i t 6  ( c o e u r ) .
5  s e n s :  t o u c h e r ,  g o 0 t ,  o d o r a t ,  v i s i o n ,  a u d i t i o n .
5  v i e r g e s  s a i n t e s ,  B i b i a n e ,  B a r b e ,  E u l a l i e  d e  M e r i d a ,  o d i r e

e t  ?  s o n t  f 6 t 6 e s  d u r a n t  l ' A v e n t  e t  a s s i m i l 6 e s  a u x  v i e r g e s  s a g e s .
( D o m  G U E R A N G E R ,  I ' A v e n t ,  p  3 3 1  e t  s q . )

I ' E C C L E S T A :  L ' E p o u x  e t  1 ' E p o u s e  ( c f  1 e r  v e r s e t  d e  r a
p a n a b o l e )  .  L a  t r a d i t i o n  a u g u s t i n i e n n e  I ' a  6 t e n d u e  d  l a  c o m m u n a u t 6
( p r e s e n t e )  d e s  c r o y a n t s :  a u s t r a l i  ( r e s  h o m m e s  a  c o u r ) ,  b o r e a r i
( I e s  f e m m e s  e  j a r d i n ) ,  d i s p o s i t i o n  q u e  I ' o n  r e n c o n t n a i t  e n c o n e  i I
y  a  q u e l q u e s  a n n 6 e s  d a n s  n o s  6 g l i s e s .

L I T U R G T E
p l a c e  d u  J E U :  p r o b a b l e m e n t  a u  1 e r  d i m .  d e  I ' A v e n t  ( a n t i e n n e

d e s  I I d  V 6 p r e s ) . V o i r  a u s s i  l e  C o m m u n  d e s  V i e r g e s .
P a r a b o l e  c i t 6 e  L e  2 7 d  d i m .  d e  l a  T r i n i t e ,  d e n n i - e r  d u  c y c r e .

p a r e n t 6  l u t h 6 r i e n n e :  c a n t a t e  f { a c h e t  a u f !

I C O N O G R A P H I E  ( a b o n d a n t e ,  o n  s ' e n  d o u t e )  .
E m a u x  d e  L i m o g e s  ( B a r g e l l o  d e  F i r e n z e  e t K u n s t m u s e u m  d e

W i e n  )
P o r t a i l  d e s  c a t h 6 d r a l e s  s t r a s b o u r g ,  S t - D e n i s ,  s u p e r b e s

s t a t u e s  a u  p o r t a i l  s u d  d e  s t - p i e n n e - r e - J e u n e  a  S t r a s b o u r g .
F r e s q u e s  a  r ' 6 9 l i s e  d e  p e d r e t  ( B e r g a ,  c a t a r o g n e ) ,  d a n s  l e s

c a t a c o m b e s  d u  c i m e t i O r e  M a i u s  a  R o m e .
B N ,  g r e c  7 4 ,  E v a n g i l e s  a v e c  p e i n t u r e s  b y z a n z i n e s ,

X I e  s .  ,  f o g l i o  4 9  R / V .
v i t r a u x :  c a t h r g d n a l e s  d e  L a o n ,  A m i e n s ,  p a r i s ,  B o u r g e s ,

R e i m s ,  s t n a s b o u r g .  c f  E .  M A L E ,  r ' A r t  r e l i g i e u x  e n  F r a n c e .
R o s s a n o ,  c o d e x  p u r p u r e u s ;  c h a p i t e a u  d e  T o u l o u s e .  e t c , . .
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NOTES p .  1 4

TRADUCTION:

1 .  I E C C L E S I A :  C H O E U R I  ( l a t i n )

V o i c i  1 ' 6 p o u x ,  c ' e s t  I e  C h n i s t :  v i e r g e s ,  v e i l l e z !
D e  s o n  a v d n e m e n t  l e s  h o m m e s  s e  r r b j o u i s s e n t  e t  s e  r 6 j o u i r o n t .

C a r  i l  v i e n t  d 6 l i v r e r  l e s  o r i g i n e s  d e s  n a t i o n s ,
g u o r  p a r  I a  p r e m i l r e  d e s  m d r e s ,  o n t  s u b j u g u 6 e s  l e s  d 6 m o n s .

I 1  e s t  A d a m ,  c e l u i  q u e  I e  p r o p h d t e  a p p e l l e  I e  s e c o n d l
p a n  l u i ,  l a  f a u t e  d u  p r e m i e r  A d a m  n o u s  e s t  e f f a c 6 e .

f l  f u t  p e n d u  [ s u r  l a  c r o i x ]  p o u r  n o u s  r e n d r e  i  l a  c 6 l e s t e  p a t r i e
E t  n o u s  d 6 l i v r e r  d e  I ' e m p r i s e  d e  n o s  e n n e m i s .

I 1  v i e n t  I ' E p o u x ,  q u i  a  p a r  s a  m o r t  1 a v 6  l a  t a c h e  i m p u r e  d e  n o s
c r i m e s  e t  q u i  f u t  s u p p l i c i 6  s u r  l e  g i b e t  d e  l a  c r o i x .

PRONONCIATTOil :
V o i r  p a g e  1 1 .
L e  u  e s t  t r a n s c r i t  e n  v  p u i s q u ' i l  s e  p r o n o n c e .
P o u r  l e  n e s t e  e t  s a u f  l e s  c o n t r a c t i o n s ,  l e  t e x t e  e s t  t r a n s c r i t  t e l
q u e  s u n  l e  m a n u s c r i t .

N O T E S :
J ' a i  c h o i . s i  c e  8 d  t o n  p a r c e  q u ' i l  m e  p a r a i t  r e s p e c t e r  l e

m i e u x  l e s  m a x i  i n t e r v a l l e s  s u r  e t  s u r t o u t  s o u s  l a l i g n e  t r a c 6 e  i r  l a
p o i n t e  s d c h e ,  d e  m 6 m e  q u e  I e  m i c r o  i n t e r v a l l e  s e  r e t r o u v a n t
r 6 g u l i d r e m e n t  e n t r e  c e  q u i  d e v i e n t  s i  e t  d o .  C e  t o n ,  6 g a l e m e n t
c h o i s i  p a r  T H O M A S ,  e s t  e n  o u t r e  p l u s  v a r i r 6  q u e  l e  5 a  u t i l i s 6  p a r
COUSSEMAKER.

M a i s  e n  c e  c o n c e r n e  L a  r y t h m i s a t i o n  d e  c e t t e  h y m n e  v e r s i f i 6 e ,
c o n t r a i r e m e n t  a  T H O M A S  q u i  c h o i s i t  l e  t r o c h 6 e  ( U  - ) , j ' a i  p r 6 f 6 r 6

l e  i a m b e  ( -  U ) ,  p l u s  s o u p l e  e t  c o r r e s p o n d a n t  m i e u x  a  I a  t n a d i t i o n
a n c i e n n e  d e  n e  p a s  f a i r e  c o i . n c i d e r  l o n g u e  e t  a c c e n t  l a t i n .

J e  p r o f i t e  d e  r e m e r c i e r  i c i  l e  P n o f e s s e u r  L u c a  R I C O S S A ,
p r o f e s s e u n  d e  c h a n t  g r 6 g o r i e n  a  I a  S c h o l a  d e  B 6 1 e  e t  t r a n s c r i p t e u r
e n t n e  a u t r e s  d u  J E U  D ' H E R O D E ,  p o u r  s e s  p r 6 c i e u x  e t  a m i c a u x
c o n s e i l s  t o u t  a u  l o n g  d e  c e  t r a v a i l .

( s p o n - ) s u s :  m s =  r a - s i  c o r n i g€r s  e n  s o r - I a  p o u r  c o r r e s p o n d r e  a u x
a u t r e s  v e r s e t s .
D e  t e l l e s  e r r e u r s  s o n t  n o m b r e u s e s  d a n s  l e  S p o n s u s .  L e  P r o f .  T H O M A S
l e s  n 6 p e r t o r i e  e t  l e s  d i s c u t e  s y s t 6 m a t i q u e m e n t :  j e  p r i e  d o n c  l e
l e c t e u r  d e  s e  r 6 f 6 r e r  i  s o n  l i v r e :

L e  S P O N S U S , . . ,  s u i v i  d e  3  p o d m e s  l i m o u s i n s ,  L u c i e n - P a u l  T H O M A S ,
P r o f .  U n i v e r s i t 6  L i b r e  d e  B r u x e l l e s ,  P a r i s ,  P U F ,  1 9 5 1 .
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N O T E S p .  1 6

( s u i t e  d e  l a  p a g e  1 4 )
L e s  o n g a n a  ( d 6 c h a n t s ) ,  l e s  i n d i c a t i o n s
d n a m a t u n g i e  s o n t  6 v i d e m m e n t  d e s  p r o p o s i t

L a  t n a d u c t i o n  p r o p o s 6 e  e s t  i n s p i n 6 e
G u s t a v e  C O H E N ,  d a n s  A N T H O L O G I E  D U  D R A M E

d ' i n s t n u m e n t s  a i n s j  q u e  I a
i o n s  a j o u t 6 e s  d e  m a  p a r t .

d u  P n o f .  T H O M A S  o u  d e
L I T U R G I O U E ,  p p  2 6 5 - 2 7 1 .

D R A M A T U R G I E :

C l o c h e  d e s  H e u n e s :  1 7 h 3 0 .
T o u t e s  I e s  i n t e n p r d t e s  a v a n c e n t  e n  p n o c e s s i o n  d e p u i s  l e  f o n d  d e
1 ' 6 9 I i s e  j u s q u ' ? r  1 a  c n o i s 6 e  d u  t n a n s e p t .  E I t e s  p o n t e n t  s o u s  J e u r
c a p e  n o i n e  l e  c o s t u m e  d e  l e u n  n 6 l e .  L e s  v i e n g e s  f o l l e s  s o n t  e n
n e t a n d ,  p a n l e n t  e n t r e  e l l e s ,  p u i s  s ' a s s o u p i s s e n t  d a n s  l _ ' a I l 6 e
t a n d i s  q u e  l - e s  s a g e s  s ' e n d o n m e n t  a  j a r d i n  a p n d s  a v o i n  a c h e t 6  d e
1 ' h u i l e  a u x  m a r c h a n d s ,  a  c o u t .  f n t e n l u d e  P S A L T E R I O N  e t  L U T H .

P e n c u s s i o n :  D d s  l e  4 d
1 e  n y t h m e  ( i n v e r s 6 )  d e

v e r s e t ,  o h
i a m b e '  

I  f f  {
u n  t a m b o u r i n  a v e cp e u t

r t F t
a j

f
o u t e n
1 1  "
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NOTES p .  1 8

TRADUCTTON:

2 .  G A B R I E L  ( O c )

E c o u t e z ,  v i e r g e s ,  c e  q u e  n o u s  v o u s  d i r o n s ,
p a r t e z  s i t 6 t  q u e  n o u s  v o u s  I ' e n j o i n d r o n s !
A t t e n d e z  1 ' E p o u x ,  J 6 s u s  s a u v e u r  s e  n o m m e

G u d r e  n e  d o r m e z  !  -
c e  f i a n c 6  q u ' o n e s  v o u s  a t t e n d e z .

I 1  v i n t  s u r  t e r r e  p o u r  v o s  p 6 c h 6 s .
A  B 6 t h 1 6 e m ,  d e  I a  V i e r g e  i l  e s t  f r 6 ,
d a n s  l e  f l e u v e  J o u r d a i n ,  i I  f u t  1 a v 6  e t  b a p t i s r S ,

G u d r e  n e  d o r m e z ! -
c e  f i a n c e  q u ' o r e s  v o u s  a t t e n d e z .

I 1  f u t  b a t t u ,  m o q u 6  e t  i n j u n i 6 ,
h a u t  s u r '  l a  c n o i x  p e n d u ,  d e  c l o u s  p e r c 6 ,
d e d a n s  u n  m o n u m e n t ,  D i e u  a u s s i t 6 t ,  p o s 6 ,

G u d r e  n e  d o r m e z  !  -
c e  f i a n c 6 r  q u ' o r e s  v o u s  a t t e n d e z .

E t  i l  r e s s u s c i t a ,  I ' E c r i t u n e  I e  d i t .
G a b r i e l  s u i s ,  s o n  e n v o y 6  i c i .
A t t e n d e z - l e !  c a n  b i e n t 6 t  v a  v e n i r

G u 6 r e  n e  d o r m e z ! -
c e  f i a n c 6  q u ' o r e s  v o u s  a t t e n d e z .

PRONONCIATIOT' l  :
M 6 m e s  r d g l e s  q u e  p o u r  I e  1 a t i n .

A i s e e t  >  a i s i 6 t  l h e s u  >  D j  6 s O
S a l v a i r e  >
B e t l e e m  >
e  f l u m  i o r d a >  e ( n )  f l o m  D j o r d a  b a t e e t  >
s c n i p t u n a  >
s u s  >

N O T E S :
L ' a t t n i b u t i o n  p a r  I e  m s  d e  c e s  s t n o p h e s  a u x  v i e n g e s  s a g e s

( P R U D E N T E S )  e s t  e n  c o n t r a d i c t i o n  a v e c  l - e  t e x t e .  N o t n e  m a n u s c r i t
e s t  d e  p e t i t  f o r m a t ,  e n v .  l B c m  d e  h a u t e u r ,  ( v o i r  d e s c r i p t J - o n  p a r
T H O M A S ,  o p  c .  p p  9 - 1 1 ) .  S o n  b u t  n ' e s t  d o n c  p a s  d ' 6 t r e  u t i L i s 6  p o u r
u n e  n e p 1 6 s e n t a t i o n ,  m a i s  d ' 6 t n e  l - a  t r a c e  d ' u n e  i n t e r p r 6 t a t i o n
v i v a n t e  a u  m o m e n t  d e  s a  r 6 d a c t i o n .  A i n s i  p e u t - o n  e x p l i q u e r  l e s
e n n e u r s  m a j e u r e s  g u i  p a n s d m e n t  c e  t e x t e ,  t a n t  a u  n i v e a u  d e s
n u b r i q u e s  q u e  d e  I a  v e r s i f i c a t i o n ,  e r n e u n s  d o n t  l a  n 6 s o l u t i o n  e s t
c o m p l i q u 6 e  e n c o n e  p a n  1 ' a d j o n c t i o n  d e  v e r s  e n  l a n g u e  n o m a n e  d ' o r L
a u  p r e m i e n  d r a m e  l a t i n  e t  p a r  s o n  a d a p t a t i o n  e n  l a n g u e  d ' o c .
( V o i n  I a  d 6 m o n s t n a t i o n  d u  P r o f .  T H O M A S ) .

A T E N D E T  U N  E S P O S :  p o u r  d e s  r a i s o n s  d e  v e n s i f i c a t i o n ,  T H O M A S
p r o p o s e  d e  r 6 t a b l i r  a t e n d e t  S P O N S U M ,  c e  g u i  n e  m e  c o n v a i n c  p a s .

s u i t e  p a g e  2 O
DRAMATURGIE:

L ' a r c h a n g e  G a b n i e l ,  s u r  u n e  h a u t e u r ,  n 6 v e i l l e  t o u t e s  l e s  v i e r g e s
p a r  s o n  c h a n t .  L e s  s a g e s  s e  r e m e t t e n t  a  s u r v e i l l e r  l e u r s  l a m p e s ,
l e s  f o r l e s  o n t  p e i n e  a  s e  r e v e r ,  h e  s e  r e n d e n t  c o m p t e  q u e  v e r s  l a
f i n  d u  c h a n t  q u e  l e u r s  l a m p e s  v o n t  s ' 6 t e i n d r e .
B n e f  i n t e r l u d e  P S A L T E R I O N :  G a b r i e l  s e  t r a n s f o r m e  e n  m a r c h a n d .
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NOTES p . 2 0

T R A D U C T I O N :

3 .  L E S  V I E R G E S  F O L L E S  ( l a t i n )

N o u s ,  1 e s  v i e n g e s  q u i  s o m m e s  v e n u e s  a  v o u s ,
N o u s  a v o n s  p a n  n 6 g l i g e n c e  6 p u i s 6  I ' h u i l e .
N o u s  d 6 s i n o n s  v o u s  p r i e r ,  s o e u r s ,
V o u s  e n  q u i  n o u s  p l a g o n s  n o t r e  c o n f i a n c e .
( R e f r a i n )  S o u f f r a n t e s ,  m a l h e u r e u s e s ,  n o u s  a v o n s  t n o p  d o r m i !

N o u s  q u i  s o m m e s  l e s  c o m p a g n e s  d e  c e  v o y a g e
E t  s o e u r s  d e  m 6 m e  r a c e ,
v o u s  p o u v e z ,  q u o i q u e  l e  s o r t  n o u s  f r a p p e ,
n o u s  r e n d r e  e n c o r e  a u x  s u p r 6 m e s  d e m e u r e s .
( R e f r a i n )  S o u f f r a n t e s ,  m a l h e u r e u s e s ,  n o u s  a v o n s  t n o p  d o r m i !

P a n t a g e z  I a  f l a m m e  p o u n  n o s  I a m p e s !
A y e z  p i t i 6  d e s  f o l l e s  i g n o r a n t e s ,
a f i n  q u e  n o u s  n e  s o y o n s  p a s  c h a s s 6 e s  h o r s  d e s  p o r t e s
L o r s q u e  1 ' 6 p o u x  v o u s  a p p e l l e r a  s u r  v o s  s i d g e s .
( R e f r a i n )  S o u f f r a n t e s ,  m a l h e u r e u s e s ,  n o u s  a v o n s  t r o p  d o r m i !

PRONONCIATION:
V o i n  p a g e  1 1 .

N O T E S :
s u i t e  d e  l a  p a g e  1 8 ,  p o u n  I e  N o  2 :

( G a i n e )  n o i  ( d o r m e t ) :  j e  p r o p o s e  d e  r a j o u t e r  r a  a v a n t  s o l  p o u r
f a i r e  c o i . n c i d e r  I e  c u s t o s  e t  I a  p r e m i E r e  n o t e  d u  f o g r i o  5 4 r .  G , e s t
I a  s o l u t i o n  q u i  o f f r e  I e  m o i n s  d e  p e r t u r b a t i o n s  a u  t e x t e .  V o i r
a u t r e s  s o r u t i o n s  c h e z  c o u s s E M A K E R ,  T H O M A S .  L a  r e p r i s e  d e  c e
r e f n a i n  n ' e s t  m a l h e u r e u s e m e n t  i n d i q u 6 e  q u e  p a r  s o n  i n c i p i t .

A i s e I  a v e c  m a j  u s c u l e .  L e  r e f n a i n  s e n a i t  d o n c  u n i q u e m e n t  G A I R E
N o r  D O R M E T ,  m a i s  l a  s u i t e  n e  f o n c t i o n n e  p r u s .  V o i r  l a
n e c o n s t i t u t i o n  p r o p o s 6 e  p a r  T H O M A S ,  p p  1 8 9 ,  2 2 2  e t  s g ,  e t  p o u r
l ' 6 t u d e  d u  c h a n t  d e  G a b r i e l  e n  g 6 n 6 r a l .  L a  s t r o p h e  c o m m e n c e  d o n c
s u r  V E N I T  E N  T E R R A .

C h o i x  d u  t o n :
5 d  e t  6 d  t o n s  p o u r  c o u s s E M A K E R ,  1 e r  t o n  p o u r  T H O M A S ,  m a i s  c e l a

s e n t  t r o p  l e  p a s s a g e  m a j e u r - m i n e u r .  P o u r  m o i ,  i l  y  a  c 6 s u n e  e n t r e
I ' h y m n e  d ' e n t r 6 e  e t  l a  m o n o d i e  d e  I , a n g e  g u i ,  e l L e ,  e s t  l i 6 e
d r a m a t u n g i q u e m e n t  a  I ,  a c t i o n  s u i v a n t e  d e s  f o l r e s .  L ' 6 t u d e  d e s
i n t e r v a l l e s  c o n f i r m e  q u ' i l  f a u t  u t i l i s e r  l e  4 d  t o n .

N o  3 :
m s :  f u n d j - m u s  a u  p r 6 s e n t  p a n  e r e u n .  V o i r  T H O M A S ,  o p . c .  p  6 6  e t  s q
D o R M r r :  l d r e  q u i l i s m a  d u  J e u :  n o t e  d e  p a s s a g e  t r e m b l 6 e ,  9 u i

a l l o n g e  c e l l e  q u i  p r 6 c d d e  e t  q u i  s e  s i t u e  s o u v e n t  u n  d e m i - t o n  e n
d e s s o u s  d e  r a  n o t e  s u i v a n t e .  c e  q u i  n o u s  a i d e  a  r e t e n i r  l e  s i
b 6 c a n r e  ( b 6 m o l  c h e z  T H O M A S ) ,  e x p l i q u e  s a n s  d i f f j c u l t 6  l a  f i n a l e  I a
e t  d o n n e  u n e  c o h 6 r e n c e  m o d a l e  d r  t o u t e  1 ' o e u v r e .

DRAMATURGIE:
L e s  f o l l e s  s ' a v a n c e n t  v e n s  l e s
g e s t e s  d e  p a r t a g e r  l e u r  h u i l e .

s a g e s ,  I e u n  d e m a n d e n t  a v e c  f o r c e
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NOTES p . 2 2

TRADUCTION:

4 .  L E S  V I E R G E S  S A G E S  ( I a t i n )

N o u s  v o u s  p n i o n s ,  s o e u r s ,  d e  c e s s e r
D e  n o u s  p r i e r  p r 6 c i p i t a m m e n t .
E n  e f f e t ,  c e l a  n e  v o u s  n a p p o r t e r a  r i e n  d e  p l u s
D e  c o n t i n u e r  i  n o u s  p r i e r  p o u r  u n e  t e l l e  c h o s e .
( R e f r a i n )  S o u f f r a n t e s ,  m a l h e u r e u s e s ,  v o u s  a v e z  t r o p  d o r m i !

M a i s  a l l e z  m a i n t e n a n t ,  a l l e z  v i t e !
E t  d e m a n d e z  a u x  v e n d e u r s  a v e c  d o u c e u r
q u ' i l s  n e m p l i s s e n t  d e  m 6 m e
V o s  l a m p e s  d ' h u i l e ,  p a r e s s e u s e s !
( R e f r a i n )  S o u f f n a n t e s ,  m a l h e u r e u s e s ,  v o u s  a v e z  t r o p  d o r m i !

PRONONCIATION:
V o i r  p .  1 1 .

N O T E S :

L a  t r a n s c r i p t i o n  d e  T H O [ I I A S  d i . f f d r e  s o u v e n t  d u  m a n u s c r i t ,  a f i n
d e  g a r d e r  I e  s c h 6 r m a  r 6 p 6 t i t i f  e t  r y t h m i q u e  d e  I a  s t r o p h e .  S i  l e s
e r n e u r s  d u  m a n u s c r i t  o n t  e n g e n d n 6  u n  f l o t  d ' a n a l y s e s  e t  d e
c o n t n e - p r o p o s i t i o n s  d 6 m o n t r a n t  u n  m a l a i s e  b i e n  r 6 e l ,  j e  p n o p o s e  d e
c o n s i d 6 n e r  I ' i n t e r v e n t i o n  d e s  v i e r g e s  s a g e s  c o m m e  u n e  m o n o d i e  n o n
m e s u r 6 e  e t  d e  m a i n t e n i r  a i n s i  l e s  v a r i a n t e s  v o u l u e s  o u  n o n  d u
m a n u s c r i t .  C e l a  a u g m e n t e r a  e n c o r e  l e  c o n t r a s t e  a v e c  l a  p o l y p h o n i e
d e s  f o l l e s .

M s :  H o s  p r e c a n i  p o u r  N o s  p r e c a n i .

v o - ( b i s  e n i m )  e t  u t  ( o l e u m ) :  1 6  c h e z  T H O i I I A S
c u s t o s .  M a i s  I a  h a u t e u r  d u  m i  a p p a r a i t  p l u s
c o m p a n a i s o n  d e s  m a x i  i n t e n v a l l e s .

q u i l i s m a  s u r  ( p r e ) - c a - ( r i ) ,  d e - ( s i n i t e ) ,
(  v e n  )  - d e n -  (  t e s  )

c e l e r i t e r ,  d u l c i t e r :  T H O M A S  p n 6 f 6 r e  c o r r i g e r
p o u r  d e  q u e s t i o n s  d e  p i e d s  e t  d e  n i m e s .

e t  c o n f o r m 6 m e n t  a u
c o n v a i n c a n t e  a v e c  f a

d o r - ( m i . t ) ,  ( i ) - t e ,

l - e s  f i n a l e s  e n  - i u s

DRAMATURGIE:

L e s  s a g e s  r e f u s e n t  p a r  c r a i n t e  d e  n e  p a s  e n  g a r d e n  a s s e z ;  e l r e s
n e n v o i e n t  l e s  f o l l e s  a u x  m a r c h a n d s ,  a  c o u r .  E n  c h a n t a n t ,  l e s  s a g e s
s e  p l a c e n t  e n  l i g n e  d  I , e n t r 6 e  d u  c h o e u r .
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NOTES p . 2 4

TRADUCTION:

5 .  t L E S  V I E R G E S  F O L L E S I  ( l a t i n )

A h !  m i s 6 r a b l e s !  Q u e  f a i s o n s - n o u s  i c i ?
N e  p o u v i o n s - n o u s  d o n c  v e i l l e r ?
C e t t e  p e i n e  q u e  n o u s  d e v o n s  s u p p o r t e r  m a i - n t e n a n t
n o u s - m 6 m e s ,  s u r  n o s  f r o n t s ,  n o u s  I ' a v o n s  a t t i n 6 e !
( R e f r a i n )  S o u f f r a n t e s ,  m a l h e u r e u s e s ,  n o u s  a v o n s  t n o p  d o r m i !

Q u e  I e  m a r c h a n d  o u  b i e n  s o n  c o m p a g n o n
n o u s  d o n n e  v i t e  t o u t  c e  q u ' i I  p e u t  n o u s  v e n d r e :
N o u s  v e n o n s  m a i n t e n a n t  c h e r c h e r  I ' h u i l e
Q u e  n o u s  a v o n s  n 6 g l i g e m m e n t  g a s p i l l 6 e .
( R e f r a i n )  S o u f f r a n t e s ,  m a l h e u r e u s e s ,  n o u s  a v o n s  t r o p  d o r m i !

PRONONGIATION:
V o i r  p .  1 1 .

N O T E S :

P a s  d e  r u b r i q u e  p o u r  a n n o n c e r  l e s  F a t u e ,  m a i s  u n e  l e t t r i n e  e t  l e
t e x t e  s u f f i s e n t  a  c o m p r e n d r e  q u ' i l  s ' a g i t  d ' e l l e s .  M a i s  p o u r  I e
f o g l i o  5 5 r ,  v o i r  I e  d i a l o g u e  r e s t i t u 6  p a n  T H O M A S ,  o p . c . p .  1 8 2 - 1 8 5

g t  6 7  - 7 A .

DRAMATURGIE:

L e s  f o l l e s  s e  p l a i . g n e n t  e t  i n s i s t e n t  a  n o u v e a u ,  c h a n t a n t  d o s  a u
p u b l i c  o u  s e  t o u r n a n t  b r u s q u e m e n t ,  d a n s  d e s  a t t i t u d e s  g r o t e s q u e s .
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NOTES p . 2 6

TRADUCTTON:

6 .  I  l e s  v i e r g e s  f o l l e s  a u x  s a g e s  ]  :
V o u 1 e z - v o u s  b i e n  n o u s  d o n n e r  d e  v o t r e  h u i l e ?

l L E s  V I E R G E S  S A G E S I  ( o c )
P o i n t  n ' e n  a u r e z !  A l l e z  e n  a c h e t e r
A  c e s  m a r c h a n d s  q u e  l d - b a s  v o u s  v o y e z !

I L E S  V I E R G E S  F O L L E S I
I E t  v o u s r m a r c h a n d s ,  p o u v e z - v o u s  n o u s  a i d e r ? ]
( R e f r a i n )  S o u f f r a n t e s ,  m a l h e u r e u s e s ,  n o u s  a v o n s  t r o p  d o r m i !

PRONOI{CIATION:

N O N  N ' A U R E T  P O N T :  n o  n ' 6 r 6 t  p d n n t
V E E T :  v e d j 6 t
M E R C H A A N S :  c h  d o u x .

N O T E S :

d i a l o g u e  r e c o n s t i t u 6  p a r  L - P .  T H O M A S ,  o p . c .  p p  1 8 2 - 1 8 5  e t  6 7 - 7 0 .

DRAMATURGIE:

L e s  s a g e s  l e u r  r 6 p o n d e n t  p l u s  s d c h e m e n t ,  m a i s  s a n s  m o u v e m e n t ,
d ' a I I e r  v e r s  l e s  m a r c h a n d s .
L e s  f o l l e s  v o n t  v e r s  e u x  ( d  c o u r )  e n  l e s  s u p p l i - a n t .
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NOTES p . 2 a

TRADUCTION:

7 .  L E S  M A R O H A N D S  ( O c )

G e n t e s  d a m e s ,  i I  n e  v o u s  c o n v i e n t  p a s  d e  r e s t e r
n i  d e  d e m e u r e r  l o n g u e m e n t  i c i .
C e  q u e  v o u s  d e m a n d e z ,  n o u s  n e  p o u v o n s  p a s  v o u s  l e  d o n n e r .
P r i e z - e n  D i e u ,  g u i  p e u t  v o u s  c o n s o l e r .

R e t o u r n e z  a u p r d s  d e  v o s  c i n q  s o e u r s
E t  p r i e z - I e s  p a r  l e  D i e u  g l o r i e u x
Q u ' e 1 l e s  v o u s  p o r t e n t  s e c o u n s  a v e c  l e u r  h u i l e .
F a i t e s - I e  v i t e  c a r  d e j a  v i e n t  1 ' 6 p o u x !

PRONONCIATION:

E S T E R :  d s t 6 ( r )
L O I A M E N :  I o d j a m 6 n
C O S E L E R :  c o s s 6 1 6 ( r )

N O T E S :

V o s t r a s  s i n c  s e r o s :  C O U S S E M A K E R  d o n n e :  v o s t r a s  s a j e  s o r o s :
L ' i n d i c a t i o n  d e s  5  s a g e s  e s t  i c i  u n  6 l r 5 m e n t  s c 6 n i q u e  i n t 6 r e s s a n t

R y t h m e  d u  t a m b o u r i n  p r o p o s 6 :  d a c t y l e  +  f q m b e  ,  s o i t  =  ( ' l r f  l f  f

DRAITIATURGIE:

L e s  m a r c h a n d s  s o n t  s o u d a i n  t r d s  a c t i f s .  I l s  p l i e n t  b a g a g e  e t  n e
v e n d e n t  p l u s  n i e n .  F L U T E  e t  T A M B O U R f N  s o u l i g n e n t  l e u r  a g i t a t i o n .
I l s  L e s  r e n v o i e n t  a  l e u r s  5  s o e u r s  €t ,  s e n t a n t  q u e  I ' E p o u x  v a
a r n i v e r ,  d i s p a r a i s s e n t  d a n s  l e  t r a n s e p t  s u d  ( a  c o u r ) .
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NOTES p . 3 0

TRADUCTION:

8 .  I L E s  V I E R G E S  F O L L E S ]  ( l a t i n )

H 6 l a s  !  i n f o r t u n t i e s  !  o i r  a l l o n s - n o u s  !
C a r  i l  n ' y  a  p a s  c e  q u e  n o u s  c h e r c h o n s .
L e  d e s t i n  e s t  l a  e t  n o u s  v o y o n s
Q u e  n o u s  n ' e n t r e r o n s  j a m a i s  a u x  n o c e s .
( R e f r a i n )  S o u f f r a n t e s ,  m a l h e u r e u s e s ,  n o u s  a v o n s  t r o p  d o r m i !

Q u ' i  c e  m o m e n t  a r r i v e  l ' E P O U X .

E c o u t e ,  E p o u x ,  l e s  v o i x  d e  c e l l e s  q u i  p l e u r e n t !
F a i s - n o u s  o u v r i r  I a  p o r t e
A v e c  n o s  c a m a r a d e s .  A p p o r t e  I e  r e m d d e
I e t  c o n d u i s - n o u s  a u  c 6 l e s t e  f e s t i n l
( R e f r a i n )  S o u f f r a n t e s ,  m a l h e u r e u s e s ,  n o u s  a v o n s  t r o p  d o r m i !

PRONONCIATION:
V o i r  p .  1 1 .

N O T E S :

L e  M O D O  V E N I A T  S P O N S U S  a  f a i t  c o u l e r  b e a u c o u p  d ' e n c r e .
v o i r  r ' 6 t u d e  d e  L - P .  T H o l t A s ,  o p . c .  p  1 8 6 ,  l e  c h a p i t r e  r v  a u
p a r a g r a p h e  " L ' a r r i v 6 e  d e  I ' 6 p o u x , ,  e n f i n  1 e s  p .  2 3 4 - 2 3 5 .

DRAMATURGIE:

L e s  f o l l e s  s o n t  p r i s e  d e  p a n i q u e ,  E t r e s  e r r e n t  e n  s e  r e g a r d a n t .
L ' E p o u x  (  l e  C h r i s t )  a n r i v e  a v e c  s o n  m o i n e  h a r p i s t e .
f n t e r l u d e  H A R P E ,  L e s  s a g e s  s e  r e t o u r n e n t ,  e l l e s  s o n t  a t t i r 6 e s  v e r s
l u i  c o m m e  p a r  u n  a i m a n t .  E l l e s  s o n t  s a n s  h a i n e  e n v e r s  l e u r s
c o n s o e u r s  i m p r 6 v o y a n t e s  .

A U D I  S P O N S E :  l e s  f o l l e s  v e u l e n t  s e  p r 6 c i p i t e r  m a i s  s o n t  g e n 6 e s  p a r
l a  p o s i t i o n  d e s  s a g e s .  E l l e s  d o i v e n t  r e s t e r  d e r r i i r e  e l l e s  e t
t  r 6 p i g n e n t  .
L e  C h r i s t  d o n n e  a l o r s  I e  b a i s e n  d e  p a i x  a  c h a c u n e  d e s  5  s a g e s  e t
l e s  f a i t  p a s s e r  a u  f o n d  d u  c h o e u r ,  l i e u  s y m b o l e  d u  f e s t i n  c 6 l e s t e .
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NOTES p . 3 2

TRADUCTION:

9 .  C H R I S T  ( l a t i n  p u i s  O c )

J e  1 e  d i s  e n  v r 5 r i t 6 ,  j e  n e  v o u s  c o n n a i s  P ? S ,
C a n  v o u s  6 t e s  s a n s  c l a r t 6 .
C e u x  q u i  l a  p e r d e n t  s ' e n  v o n t  l o i n
D u  s e u i l  d e  c e  p a l a i s .

A l l e z - v o u s - e n ,  m a l h e u r e u s e s !  A 1 l e z ,  m a u d i t e s !
A  t o u t  j a m a i s  j e  v o u s  l i v r e  d  l a  p e i n e .
M a i n t e n a n t ,  e n  e n f e r ,  v o u s  s e P e z  e m p o r t 6 e s .

A  c e  m o m e n t  l e s  d 6 m o n s  l e s  p r e n n e n t  e t  l e s  p r 6 c i p i t e n t  e n  e n f e r .

PRONONCIATION:

H U I U S :  h o d  j  i i s
I O R S :  d j o r s

N O T E S :

C e  f o g l i o  5 5 v  n ' a  p a s  6 t 6  t e r m i n 6  p a r  l e s  c o p i s t e s
p r o b l€r m e s  m a  j  e u r s :

e t  cornpor te  4

1  .  M a 1 9 r 6  l ' i n d i c a t i o n  e n  m a r g e  ,  L a  r u b r i q u e  M O D O  V E N I A T  S P O N S U S  a
6 t e  n a j o u t 6 e  s u r  c e l l e  d e  X R I S T U S ,  s o i t  u n e  l i g n e  t r o p  b a s ,
p e u t - O t n e  p a r c e  q u e :
2 . l e  c o p i s t e  d e s  l e t t r i n e s  n ' a  p a s  l a i s s 6  d e  p l a c e  e n  6 c r i v a n t  u n
g r a n d  M  p o u r  A  d e  A U D I ,  f a u t e  d ' a u t a n t  p l u s  p r e j u d i c i a b l e  a  I a
c o m p r 6 h e n s i o n  d u  m a n u s c r i t  q u e  I e  c h a n t e u r  r e s t e  l e s  F o l l e s
d ' a p r d s  I e  s e n s  d u  t e x t e .
3 .  I t  m a n q u e  u n  v e r s  a p r 6 s  r e m e d i u m .
4 .  L a  m u s i q u e  m a n q u e  d e p u i s  A u d i  s p o n s e .

J ' a i  s u i v i  l a  n e c o n s t i t u t i o n  d u  P r o f  .  T H O i | A S  p o u r  c e  p a s s a g e ,  t o u t
e n  r e p r e n a n t  l e s  t o n s  c h o i s i s  i c i .

M A G N I F I C A T :  n e  p a s  o u b l i e r  d e  l e  c h a n t e r  a v e c
c o n r e s p o n d a n t e  a u x  r e c h e r c h e s  s u n  I e  X I d  s . !

L a  p r o n o n c i a t i o n

DRAMATURGIE:

A u  m o m e n t  o 0  l e s  5  f o l l e s  s e  p r r i s e n t e n t ,  n e r v e u s e s ,  d e v a n t  l u i ,  I e
C h r i s t  c h a n t e ,  a c c o m p a g n 6 r  d e  I a  h a r p e .  I I  l e s  r e j e t t e  A  c o u r  o t r
l e s  m a r c h a n d s ,  t r a n s f o r m 6 s  e n  d i a b l e s ,  I e s  a t t a c h e n t  a v e c  u n e
g n o s s e  c o r d e  i n t e r l u d e  b r u y a n t  e t  l e s  t i r e n t  e n  e n f e r  (  a u
f o n d  d u  t r a n s e p t  s u d ) .
I n v i s i b l e  d u  p u b l i c ,  t o u t  I e  g r o u p e  r e j o i n t  l e s  s a g e s  d a n s  l e
c h o e u r .  T o u t e s  l e s  i n t e r p r d t e s  r e m e t t e n t  l e u r  c a p e  €t ,  a v e c  I a
c a p u c h e  s u r  I a  t€t e ,  (  s a n s  I  '  E p o u x )  ,  c h a n t e n t  I e  l . l a g n i f  i c a t  e n
v e n a n t  s e  d i s p o s e r  s o u s  l a  c l e f  d e  v o 0 t e ,  d  v u e  d u  p u b l i c ,  t a n d i s
q u e  s o n n e  1  8 h  '  

F r N  D u  J E U
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eoticipde d'accent pour les cadelces labes de prCparation.
dactyliques).
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llagnl- 6-cat *
Et exsul(dvit spi-ri-tus m6- us * in

GAt Arlr^onnl

4
t

l*r [';pt*t*rl9?*rg
lcr
.14

t.
I

6-nima mC- o D6minum
Dd-o sa-lu- ld-rl m6- o

p

ffi

ou ..  {  Ddminum.
tme- o.

3. Quia respdxit humiiit:item ansillae sriae : r ecce enim ex hoc beA-
tam me dicent dmnes genero/i6nes.

{. Quia fecit mihi md.gna qui pdiens est : * et siinctum ndmcn 6jus.
5. Et miseric6rdia 6jus a progenie in prog6nles * tim6n/i6us 6um.

, .6. Fdcit potdntiam in br{chio srio I * dispdrsit sup4rbos m6nte cdrdis
tur.

7. Depdsuit potentes de sdde, * et exallriyil hrimiles.
8. Esuridntes impl6vit b6uis : * et dlvites dimlsi! ind,nes.
9. Susc6pit Israel puerum suum, * recorditus miseric6rdiap siiae.

10. Sicut locritus est ad pd,tres n6stros, * Abraham et sCmini d/us ia
ra6cula.

tl. Gl6ria Pitri, et Fillo, * et Spiritlc S6,ncto.
12. Sicut 6rat in princfpio, et nunc, et s6mper, + et in sadcula saecir-

l6rum. Amen.



-3Lr - lLt7Brtrme TLtur$que
o.ngu. pour €tre jou6 dans l'€glise par les moines ou les chanoines exclusivement, le drameliturgique avait comme r6le de rehausser la solennitE de certaines f6tes, soit A la fin du 3€menocturne (Offices des Matines), avant le Te Deum, soit d la fin des Secondes V6pres, avant le
Magnificat ou encore avant la messe. Deux cycles en dehors des f6tes isol€es : Raques
(ou.g| Queritis, etc.), No€l (officium steilae, ordo Rachelis, etc.). Lui-m6me issu de tatradition byzantine (hom6lies dramatiques), c'est dans le drame que se trouvent les origines denotre_ polyphonie, de rdgles th66trales raffin€es, d'une symbolique mystique, gestuelle, spatialequ'il faut connaltre pour saisir pleinement l '6volution artistique de l'Europe.

\'R

N epuis le Xeme sidcle jusqu'au milieu du Xlldme sidcle, les drames liturgiques sont donn6es enlatin, par les clercs, A I'int6rieur des €glises, en rapport 6troit avec les c€remonies du cultequ'ils ne font que continuer. Ces JEUX ne sont que partiellement mis en musique, ou pas dutout, et l'on emploie des musiques d'origine ind6pendante et vraisemblablement uniouementsacr6e (liturgique) comme interludes. ll s'agissait, pour le clerg6, comme pour les vitraux et les
chapiteaux, de rendre solennels les points forts du catechisme, sous forme de legons.

I'origine, une solennisation des 6vangiles de P6ques, de No€I, de I'Epiphanie. A p6ques, trois
moines ou chanoines pr€sentent en surv€tement blanc une mise en scene des trois femmes
arrlvant au tombeau du Christ, oit l 'Ange leur chante le trope "Quem Queritis". Le dialogue
s installe, source du jeu liturgique. A Nodl, la figure maitresse de la Sibylle d'Erythree (isie
Mineure) annonce sur un ine la venue du Sauveur et arrive comme douzieme prophdte. ious
les r6les €taient symboliques et peu d6velopp6s, tenus exclusivement par les moines ou les
chanoines c6l6brant l'office. Cette solennisation liturgique s'est perpetr6e durant tout le
Moyen-Age, paralldlement au ddveloppement des Jeux. ll nous en reste le recit de la passion
au Vendredi-Saint, Jeudi-Saint et Dimanche des Rameaux par trois personnages. Elle
apparait dds l'6cole des scribes apr6s Charlemagne.

u point de vue musical, l '6volution de la liturgie au jeu fut possible grdce A la trouvaille de
mettre des paroles sur des vocalises, c'est-ir-dire de faire des tropes. ll est vraisemblable de
penser que le Troubadour designait a l 'origine le musicien qui faisait des tropes. "Trouver''
venait de "tropare" et celui qui faisait des tropes s'appelait "tropato/', le "b" 6tant une 6volution
du "p". Les troubadours (langue d'oc, midi) et les trouvdres (Langue d'oil, Nord) syllabisent
donc les voyelles des chants du Kyrie (processrons) ou de I'All6luia (solennisation de
l'Evangile), comme proc6d6 mn6motechnique pour retenir les longs m6lismes. NorKER,
moine de Saint-Gall, d6veloppa cette technique - vers 850, suite d une visite d'un moine de
Jumidges, selon son propre rdcit - et l'on composa peu d peu des hymnes et conduits
inddpendants du texte liturgique, syllabiques (un mot = une note), dont le Jeu de Daniel
repr6sente par exemple une forme raffin6e d'aboutissement.

ers le milieu du Xlldme siOcle, une dvolution importante se produit, dont les divers aspects
sont €troitement lies. La repr6sentation et sa mise en scdne prennent plus d'ampleur, son
texte d€borde du cadre sacr€, les drames sont jou6s sur le parvis de l'eglise.

&) imultandment apparalt la forme de dOcors qui subsistera durant tout le Bas Moyen-Age : te
decor multiple juxtaposant sur la scdne diverses "mansions" (terme tir6 du latin "manere",
rester, et signifiant demeure, s6jour), en particulier le Paradis, J6rusalem, l'Enfer. Les porches
des cath6drales nous les montrent avec une vari6t6 infinie. Les acteurs sont d6sormais des
laics appartenant A des confr€ries. Le frangais remplace le latin. La Justice est au centre,
6lev6e (l'Ange, le Roi), le Paradis i sa droite (c0t6 jardin), I'Enfer d sa gauche (cOt6 cour) Le
passage du Mal au Bien d6termine le jeu des acteurs tandis que les mouvements "lointain-
proche" (narthex-choeur) signifient la pur:ification des personnages.

insi nait le drame semi-liturgique o0 l'on distingue les mistdres (de ministdre), dont te sujet est
tir6 de la Bible et les miracles quand il s'agit de relater la vie d'un saint de l'Eglise.

nfin, le jeu devient compldtement profane et intdgre les conteurs, paralldlement aux Misteres
et Miracles qui se poursuivent de m0me que la "Sacra rappresentazione" baroque sur
l'intervention des j6suites. Ce th66tre populaire s'organise en rond, dans une afene en bois ou
les mansions alternent av€c un public r6parti en sections. L'une de ces sections s'appelle"Silete" (faites silence), et ctt ocaup6e par les musiciens du spectacle.

J M C
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Etude litt6raire du Sponsus, par Olivier BETTENS, Op6ra-Studio Gendve, 1998

Le Sponsus de Limoges : langue d'oc ou langue ad hoc ?
Jouer et chanter une Guvre aussi ancienne que le Sponsus souldve une foule de probldmes
insolubles. Quels modes choisir pour ex6cuter les m6lodies ? Quels rythmes adopter ? Ce sont
des questions aussi fondamentales que celles-ci qui se posent au musicologue ou au musicien.
Pour parvenir aux solutions pratiques sans lesquelles aucune restitution sonore n'est possible,
il se voit donc contraint de prendre des d6cisions qui, si elles s'appuient sur des indices
historiques, n'en restent pas moins en partie arbitraires.

Comment prononcer ?

Les questions de langue n'6chappent pas d cette rdgle. On pourrait donc €tre tent6 de laisser,
sur ce point, l'interprdte livr6 i lui-m6me, ou le renvoyer d tout ce que, d6jd, la science
philologique a produit sur le sujet. Ce serait l6ger : confront6 aux farcissures en langue
vulgaire du drame, plus d'un chanteur demande aussit6t avec un rien d'angoisse . << mais
comment faut-il prononcer cela ? >.

Une question aussi pratique surprend le philologue qui, homme de l'6crit, voit les choses sous
un angle fort diff6rent. Et pourtant, c'est bien en ces termes qu'elle s'impose au praticien du
chant, et c'est d elle qu'il entend qu'on r6ponde, sachant bien que la prononciation qu'il
choisira, loin de reposer, silencieuse, dans un 6pais volume, se r6percutera de manidre directe
sur la couleur sonore de son interpr6tation.

Un texte touristique

Les 6rudits qui, depuis le K)f sidcle, se sont pench6s sur ce texte 6nigmatique ont tous 6tudi6
minutieusement la graphie de l'unique manuscrit. Sur cette base, ils ont 6mis nombre de
consid6rations phon6tiques. Cela n'etait cependant jamais dans un but pratique. Pour eux, le
recours i la phon6tique n'6tait que le moyen de parvenir d une fin que, probablement, ils
jugeaient plus noble et plus digne d'int6r6t qu'une 6ph6mdre reconstitution sonore :
< lbcaliser > le texte; c'est-d-dire d6terminer le plus pr6cis6ment possible, en fonction de
critdres dialectologiques, la patrie de son auteur et celle d'6ventuels copistes. Le moins qu'on
puisse dire est qu'ils ne sont gudre tomb6s d'accord. Mises bout d bout, les localisations qu'ils
ont successivement cru devoir proposer font penser i un guide touristique: Normandie,
Angoumois, Limousin, P6rigord, Poitou...

Nous proc6derons d'une manidre un peu diff6rente. Tout d'abord, nous refl6chirons d propos
de la langue du Sponszs, mais en essayant de d6passer la question de sa localisation pr6cise.
Sur cette base, nous tdcherons ensuite de proposer des solutions pratiques quant d la
prononciation, en concentrant notre attention non pas tellement sur I'auteur ou les auteurs et
remanieurs successifs du texte, mais plut6t sur les ( acteurs >>, c'est-d-dire la < troupe > de
clercs dont le jeu, un jour, marqua suffisamment les esprits pour qu'on juge n6cessaire de
jeter sur parchemin et de conserver l'Guvre sous la forme qui nous en est parvenue.

Oil ou oc ?

Comme chacun sait, le latin parle en Gaule a donn6 naissance i deux langues distinctes. Au
nord, la langue d'oil, ou frangais ; au sud, la langue d'oc, ou occitan, ou encore provengal. Les
d6nominations d'oil et d'oc proviennent de la manidre dont on dit oui dans chacune de ces
langues. C'est d Dante Alighieri qu'on les doit, deux bons siecles apres le Sponsus et il n'est
donc pas possible de savoir avec certitude si, par exemple, la langue d'oTl s'appelait d6jd
langue d'oll au XI" sidcle. Jusqu'd quel degr6 de nettet6 existait-il, chez les contemporains du
Sponsus, une conscience de la bipartition de I'hexagone en un domaine d'oc et un domaine
d'oil ? C'est une question i laquelle il est bien difficile de r6pondre. En effet, la Gaule



linguistique se pr6sentait alors, pour autant qu'on puisse en juger, comme une constellation de
parlers locaux extrCmement variables et diffrcilement d6limitables, dans laquelle il ne serait
nullement absurde de voir, du nord au sud, un continuurn sans subdivision nette.

La distinction entre les langues d'oil et d'oc n'acquiert sa pleine signification que lorsqu'on
considdre que, trds t6t, elles ont chacune donn6 naissance i une koind, c'est-d-dire d une
langue litt6raire commune, relativement homogdne et transcendant la fragmentation en
dialectes. Ce n'est qu'entre ces deux langues communes qu'apparait, de manidre
incontestable, une solution de continuit6, sous la forme d'une < frontidre D qui est plus
culturelle que g6ographique. A l'6poque du Sponsus, la koind d'oc est illustr6e par les
premiers troubadours, dont Guillaume de Poitiers. C'est le style 6pique, port6 i son plus haut
point par la Chanson de Roland, qui est embl6matique de la koind d'oil.

Quant au Sponsus, il vient remettre en question cette dichotomie. Il est en effet constitu6 d'un
curieux m6lange de traits semblant appartenir d chacune des deux langues, au point qu'il est
difficile de d6cider s'il est 6crit en langue d'oc ou en langue d'oil.

Histoire d',4

Le latin mare a donn6 mer en frangais et mqr en occitan. Si l'on trace, sur une carte de France,
une ligne au nord de laquelle les patois locaux disent mer et au sud de laquelle ils disent mar,
on obtient une singulidre < ligne de partage des eaux > (les linguistes parlent d'une ligne
isoglosse) qui, par d6finition, est la frontidre linguistique entre le domaine d'oil et le domaine
d'oc : au sud, l'occitan, essentiellement conservateur, a, comme la plupart des langues
romanes, garde d"l'a accentu6 libre du latin son timbre d'origine; au nord, le frangais, au
terme d'une 6volution complexe qui lui est propre, I'a transform6 en e. Il en va de mdme, de
manidre gen6rale, de tous les a qui, en latin, occupent cette position.

Mesur6 d cette aune, le Sponsus est ind6niablement frangais et non occitan : la quasi-totalit6
des a latins accentu6s y sont not6s e. Ajnsi pechet, net, ester, demorer, pour n'en citer que
quelques-uns, en occitan, tous ces e, qui proviennent d'a latins Qteccatum, natum, stare,
demorari), auraient d0 rester des a. Voild la principale des raisons pour lesquelles la tradition
philologique a, dds le )il)f sidcle, consid6r6 le Sponsus comme appartenant < de droit > d la
langue d'oil. Comment expliquer alors que, par bien d'autres aspects, il ressemble plus i de
l'occitan qu'd du frangais ? Pour ce faire, les philologues ont eu recours i deux m6canismes
explicatifs qu'on peut appeler l'< effet frontidre ) et l'( effet copiste >.

L'<< effet frontiire >>

Son principe est le suivant : si, dans un texte, on trouve des traits appartenant d deux langues
ou d deux dialectes en th6orie distincts, on postule qu'il a et6 6crit prds de la frontidre qui les
s6pare. Dans le cas du Sponsus, qui < doit >> avoir 6te 6crit dans le domaine d'oil puisque les a
accentu6s du latin y sont not6s par e, les nombreux traits apparemment occitans ont amen6
certains philologues d proposer, comme localisation pr6sum6e, le Poitou, qui occupe
I'extrdme sud-ouest dudit domaine. Et si, malgr6, tout, quelques traits sont trop occitans pour
pouvoir raisonnablement 6tre consid6r6s comme poitevins, qu'd cela ne tienne, on les attribue
d l'< effet copiste > !

L'<< effet copiste >>

Son principe est trds simple 6galement : si, dans un texte, on trouve des traits appartenant d
deux langues ou d deux dialectes que, pour une raison ou pour une autre, on ne peut ou ne
veut pas attribuer d l'< effet frontidre >>, on postule qu'un texte original, pur du point de vue
linguistique ou dialectal, a et6 d6form6 par des scribes qui y ont introduit, qui des fautes de
copie, qui des modifications volontaires, toutes r6v6latrices de leur propre dialecte ou langue.

L



Le va-et-vient des philologues

Consid6r6 d'un eil l6gdrement irr6v6rencieux, le patient et laborieux travail de localisation
entrepris par les philologues consiste d actionner les deux ( manettes > qui regissent l'<< effet
frontidre ) et l'(( effet copiste >. Selon l'importance relative qu'ils accordent, de manidre assez
arbitraire il faut le dire, d chacun de ces deux effets, ils << tombent )) sur une localisation qui
est plus ou moins proche de la frontidre linguistique.

Ainsi, Cloetta (1893) choisit-il de recourir au maximum d l'< effet frontidre )>, ce qui I'amdne
d situer le texte d un jet de pierre de la frontidre linguistique, dans le village de Saint-Amant-
de-Boixe, non loin d'Angouldme. Tant de pr6cision laisse pantois...

Toute diff6rente est I'approche de Thomas (1951). Celui-ci met d'embl6e et arbitrairement
l'<< effet frontidre >> a z6ro en localisant le texte le plus loin possible du domaine d'oc, soit en
Normandie. Pour expliquer les nombreux traits occitans qu'il y reconnait, il est alors oblig6 de
faire jouer au maximum l'<<effet copiste>>, si bien que celui qui, pour Cloetta, n'6tait qu'un
simple scribe besogneux qui fait des fautes d'inattention se transforme, pour Thomas, en un
<< remanieur >> occitan dont le travail tient plus de la traduction que de la copie.

Avec Avalle (1965), c'est le retour de l'<< effet frontidre >, qui ramdne le texte dans le Poitou,
mais pas forc6ment aussi prds de la frontidre linguistique que ne l'avait voulu Cloetta.

Un certain Bartsch

Nous n'entrerons pas ici dans tous les d6tails de l'argumentation de ces auteurs. Il ne saurait
toutefois 6tre question de passer sous silence le r6le qu'y joue la loi dite de Bartsch, du nom
du linguiste qui, le premier, l'6nonga : en frangais, a latin accentu6 et libre donne, disions-
nous, e, i I'image de matrem ) mire, contare ) chanter. La loi de Bartsch d6crit le fait
suivant . lorsque cet a accentu6 et libre se trouve aprds une consonne palatale (un c ou un g,
principalement),l'e frangais qui en r6sulte va diphtonguer en ie : le latin manducare va donc
donner, en frangais m6di6val, mangier et non manger. Or, jusqu'au XII" sidcle en tout cas,
c'est le son I qui est pro6minent dans cette diphtongue. Des mots dont l'a latin a subi la loi de
Bartsch et << sonnent >> par cons6quent en i ne devraient donc, en principe, pas rimer avec des
mots dont l'a ne I'a pas subie et qui << sonnent ) en e. Mais justement, le Sponsus regorge de
rimes comme net (< natum, ne) : pechet (< peccatum, le p,iihd qui,loi de Bartsch oblige,
devrait s'6crire pechie(t) en frangais m6di6val). Aucun philologue n'a donc manqu6 d'utiliser
cette apparente irr6gularit6 qu'est le syst6matique non respect de la loi de Bartsch par les
rimes de notre texte, i l'appui de sa localisation de pr6dilection.

Pour 6tayer son hypothdse << normande >>, Thomas se sert d'exemples tir6s de manuscrits
anglo-normands qui < oublient > de temps i autre la loi de Bartsch et 6crivent, par exemple,
pecchet. Quant d Avalle, il d6ploie des tr6sors d'6rudition pour d6montrer que, dans la variete
de langue d'oil qu'il suppose 6tre celle du Poitou m6dieval, la loi de Bartsch n'a jamais
exerc6 ses effet et que, par cons6quent, e issu de a latin n'y a pas diphtongu6. Ces deux
argumentations oppos6es ont chacune leurs points forts. Elles restent n6anmoins, d l'arriv6e,
sujettes d caution : la premidre s'appuie principalement sur des textes en vers assonancds et la
seconde sur des textes non litt6raires, ou alors nettement ant6rieurs ou post6rieurs au Sponsus.
Aucun de ces auteurs ne peut - et pour cause, car elle n'existe pas - citer une collection de
textes en langue d'oil qui soient d la fois contemporains du Sponsus et en vers rim6s. Or seule
l'existence d'une telle collection, dans laquelle la loi de Bartsch serait syst6matiquement
ignor6e et dont la provenance g6ographique reposerait sur des indices extralinguistiques,
permettrait, en y rattachant le Sponsus, de le localiser avec une raisonnable vraisemblance : la
rime ayant, depuis ses origines, ob6i d des conventions qui lui sont propres et dont rien ne dit
a priori qu'elles correspondent exactement d celles qui r6gissent l'assonance, ni m6me aux



sonorit6s de la langue la plus naturelle, on ne peut valablement comparer un texte en vers
rim6s qu'avec un autre texte en vers rim6s.

On nous permettra donc de conserver, d l'6gard des prophdtes de la localisation qui, d ce jour,
se sont exprim6s, une attitude prudemment sceptique. Pour un texte aussi court (moins de
trente vers en langue vulgaire), aussi ancien et aussi unique en son genre, pr6tendre proposer
une localisation pr6cise tient plus de la cartomancie que de la cartographie.

Et les << acteurs >> dans tout cela ?

Au point oi nous sommes parvenus, il convient de replacer au centre du d6bat les << acteurs >>
ou les chanteurs, qui sont les grands oublies du raisonnement philologique et de tenter, autant
que faire se peut, de nous mettre dans leur peau. Comment en.effet, en un point ind6termin6
de I'hexagone, les interprdtes pouvaient-ils prononcer un texte 6crit dans une langue aussi
composite ? Trois scdnarios, fort diff6rents, peuvent €tre envisag6s :

. Premier sc6nario: l'original mythique. Le manuscrit tel qu'il nous est parvenu n'est
que le lointain aboutissement d'une tradition strictement 6crite qui a, en quelque sorte,
( corrompu >> un texte au d6part linguistiquement ( pur ), le seul d avoir 6t6 chant6 et
jou6. Il faut donc remonter d des sources quasiment mythiques et cr6er de toutes pidces
une version < originale >>, i la manidre de Stengel qui, en l$79, produisit un Epoux redige
en un ancien frangais fictif, aussi ( pur ) qu'irr6el, et qu'il est amusant de comparer avec
l'6dition, plus fiddle au manuscrit, d'Avalle :

Stengel Aval le :
Oiez, vos vierges, igo que vos dirom, Oiet, virgines, aiso que vos dirum !
Ayez present que vos commqndarom Eiset presen que vos comandnrum !
L'espos d'atendre, Jhesu salvere q nom. Atendet un espos, Jesu'salvaire a nom.
N'i dormez gueres !
Es vos I'espos que vos or attendez.

Gaire no'i dormet !
Aisel espos que vos hor'atendet,

Il fallait certes de I'audace pour produire une < 6dition )) comme celle de Stengel, mais
aussi beaucoup de naivet6 pour croire i la validite d'un tel bricolage philologique.

Deuxiime sc6nario: I'aboutissement occitan. L'unique manuscrit n'est qu'une 6tape
dans une 6volution qui fait qu'un texte originellement frangais va finalement €tre jou6 en
occitan. Partant d'un texte composite transmis par la tradition 6crite, des clercs
m6ridionaux montent le drame dans leur langue, ce qui implique qu'ils achdvent le travail
de < traduction > que les scribes, pour des raisons qui restent obscures, n'ont pas
compldtement men6 d bien. L'adoption d'un tel sc6nario exigerait de la part de l'6diteur
un travail oppos6 d celui qu'i fait Stengel, visant i construire un texte fictif en pur
limousin, ou tout au moins en occitan. Ce travail - est-ce I'effet d'un <<jacobinisme
philologique > ? - ne semble pas avoir et6 realis6. Nous pr6ferons nous en abstenir, car
une telle version se heurterait en fin de compte aux m6mes objections que celle de
Stengel.

Troisiime sc6nario: la langue hybride. La langue composite du manuscrit n'est pas
qu'un artifice purement graphique traduisant la d6cadence d'une tradition plus ancienne
ou l'6mergence d'une tradition future, mais elle refldte au contraire de manidre assez
directe le Sponsus tel qu'il a, d un moment donn6, 6t6 jou6. En d'autres termes, il a exist6
des < acteurs > qui ont donn6 une r6alit6 sonore i une langue hybride, celleli m6me que
le scribe s'est efforc6 de transcrire. Reste i trouver un sens, une raison d'Otre d cette
langue. Si I'on s'en tient en effet aux doctrines v6hicul6es par les 6ditions les plus r6centes



du texte, il faudrait admettre que des acteurs ont jou6 un texte frangais, mals avec un
accent limousin dont I'intensit6 serait proportionnelle d I'importance accord6e par
l'6diteur d l'< effet copiste > (maximal chez Thomas, moindre chez Cloetta et Avalle). En
adoptant un tel point de vue, pourra-t-on 6viter que des com6diens modernes ne
transforment l'Epoux en une invraisemblable pr6figuration du Monsieur de Pourceaugnac
de Molidre ?

Le chflteau de cartes

Au fur et d mesure de leur succession, on voit les editions du Sponsus se rapprocher du
manuscrit. A la fin du XIX" sidcle, les 6diteurs, en v6ritables Viollet-le-Duc, < corrigent > i
qui mieux mieux et il est probable que, questionn6s par des acteurs d6sirant monter le drame,
ils n'auraient pas reni6 notre premier sc6nario. Les 6ditions plus r6centes donnent du
manuscrit une transcription de plus en plus fiddle. On peut y voir le signe d'une humilit6
croissante des philologues, mais une telle humilit6 n'est pas innocente . en publiant, sous une
portee musicale, les syllabes m6mes du manuscrit, et en permettant donc d n'importe qui de
chanter ces syllabes sur des notes de musique, ils donnent corps i notre troisidme scdnario,
celui de la langue hybride et admettent, ne serait-ce qu'implicitement, que le Sponsus a pu
6tre jou6 dans une telle langue.

Et c'est ici que tout bascule. Car enfin, admettre que des < acteurs >> ont pu, au Moyen Age,
jouer dans une langue hybride, et que cette langue a pu 6tre comprise par des < spectateurs >>,
n'est-ce pas aussi admettre qu'un << auteur )) a pu, d lui seul, forger une telle langue ? Sur quoi,
en dernidre analyse, la doctrine de I'original d'oil copi6 ou remani6 dans le domaine d'oc, et
toutes les tentatives de localisation qui s'ensuivent, reposent-elles ? Sur I'affirmation
dogmatique des deux principes suivants :

o Un ( auteur > ne peut composer un podme que dans un dialecte absolument < pur > qui
doit 6tre celui de sa nourrice.

o {Jn < copiste >> ne peut qu'alt6rer la purete du podme original en le parsemant de traits
linguistiques qui 6manent de son propre terroir.

Pour pouvoir mener d bien leur entreprise de localisation, les philologues ont r6duit les lettr6s
du Moyen Age i l'6tat d'automates, enferm6s chacun dans son 6troit dialecte et incapables de
jouer avec les mots et la langue. A bien des 6gards, cela est absurde. Comment ne pas voir
que les jeux formels de toute espdce sont I'essence mdme de la po6sie, que les podtes lettres
n'ont manifestement jamais compos6 pour des veill6es villageoises, mais en ayant toujours i
l'esprit un auditoire bien plus vaste ? Pourquoi vouloir d tout prix qu'un podme ait exist6, i
I'origine, dans un dialecte parfaitement pur alors m€me que, de tous les textes litt6raires qui
nous sont paryenus, qu'ils soient d'oc ou d'oil, pas un seul n'existe sous cette pr6tendue
forme originelle ?

Retour au manuscrit

Priv6s de toute certitude philologique, nous en sommes maintenant r6duits i repartir de ce qui
reste : le manuscrit qui est, lui, localis6 de manidre pr6cise. Il provient, c'est d peu prds
certain, de St-Martial de Limoges, c'est-d-dire du nord du domaine d'oc, et n'a rallie la
Bibliothdque Nationale que tardivement. De la main mdme qui a 6crit le Sponsus, on trouve, d
quelques folios de distance, trois podmes que Thomas qualifie de limousins et dont personne
n'a jamais contest6 I'appartenance d la langue d'oc. Voild deux 6l6ments concordants.

Toute la discussion philologique d propos du Sponsus est basee sur le dogme selon lequel le
texte aurait voyag6 d'oil en oc, Limoges n'6tant que la destination finale d'une tradition



commenc6e de I'autre cdt6 de la frontidre linguistique. Mais il n'existe pas le commencement
d'un indice historique (c'est-d-dire extra-linguistique) i I'appui d'une telle proposition. Nous
posons donc la question suivante : et si le texte n'avait jamais quitt6 Limoges ?

Imaginons que, en un lieu qui pourrait 6tre Saint-Martial, on se soit mis d jouer un petit drame
en latin sur le thdme des vierges sages et des vierges folles. D'ann6e en ann6e, la renomm6e
du << spectacle >> croit et un public de plus en plus nombreux y afflue. Comme il comprend des
laics, on ressent le besoin de farcir le texte latin avec des interventions en langue wlgaire.
Des spectateurs importants 6tant venus d'assez loin, il est n6cessaire, bien qu'on se trouve au
sud de la frontidre linguistique, de faire des compromis et de < franciser > quelque peu le texte
afin d'en 6largir la compr6hension. Si I'on rejette les dogmes Simplistes de la philologie, que
peut-on encore objecter i un tel sc6nario ?

Le paradoxe des rimes

C'est sur le probldme des rimes qu'on risque encore d'achopper, et c'est lui qu'il faut
maintenant examiner plus en d6tail. Traditionnellement, on considdre en effet que les
dernidres syllabes des vers, du fait de la contrainte formelle qui les r6git, sont moins sujettes
que les autres d 6tre d6form6es par une transmission orale ou manuscrite. Il est donc peu
6tonnant que tous les 6diteurs du Sponsus s'en soient servis comme d'une planche de salut et
qu'ils aient consid6r6 que la langue primordiale du podme 6tait celle qui apparait aux rimes.
Deux types de rimes ont particulidrement retenu leur attention, les autres n'6tant pas
r6ellement d6terminantes, car communes aux langues d'oc et d'oil :

o Les rimes en e provenant de a latin, d6jd 6voqu6es plus haut, qui touchent prds de la
moiti6 des vers en langue wlgaire de I'euvre, ce qui est trds important. Sans exception
aucune, elles sont not6es par l'e caract6ristique de la langue d'oil. Une telle unanimit6 est
presque trop belle : un bon copiste ne doit-il pas, de temps d autre, se < tromper )) pour
signaler son existence ? S'il ne fait aucune erreur, il est << transparent >>, et donc
parfaitement inutile au philologue ! Mais il y a plus : qu'est-ce qui aurait donc bien pu
empdcher un scribe occitan de < traduire >> volontairement tout ou partie de ces rimes en
en faisant des rimes en q ? Rien, d vrai dire : d l'exception d'atendef, dont l'e ne provient
pas d'un a - mais qui n'a pas forc6ment besoin de rimer si, comme la majorite des
6diteurs, on le considdre comme faisant partie d'un refrain - elles auraient toutes
parfaitement fonctionn6 dans I'occitan le plus pur. Quel curieux < scrupule philologique >
a donc pris ce scribe ? On le soupgonnerait presque de n'avoir laiss6 trainer tous ces e que
pour faire un clin d'ail aux philologues du futur et leur permettre de retrouver la < vraie >
origine du texte..,

o La rime dirum : comandarum : nom est seule de son genre. Traduits en occitan, les deux
futurs prendraient la d6sinence -em, qui ne rimerait bien s0r plus avec le substantif nom.
Le vers en question est donc en fait le seul du podme qui,,pour rimer en occitan, devrait
subir un remaniement en profondeur.

Ainsi donc, alors que les syllabes finales des vers indiquent d premidre vue la langue d'oil, on
s'apergoit que, paradoxalement, l'argument qui voudrait qu'un copiste d'oc ait 6t6 contraint
par les conventions de la rime i maintenir la graphie originale d'un texte en langue d'oil ne
repose en fait que sur un seul vers, et que ce vers est, qui plus est, le seul du podme d poser un
probldme majeur de m6trique: il compte deux syllabes de trop, ce qui donne i penser qu'il
n'est peut-Otre pas si < authentique > que cela.



L'art du d6guisement

Partons alors de I'hypothdse d'un original occitan, qu'il ait 6t6 r6ellement 6crit ou qu'il n'ait
exist6 que de manidre latente et fugitive, dans I'esprit d'un podte. Le texte est donc
initialement construit sur des rimes en -o- et en -em et non en -e- et en -um. A un moment
d6termin6, on d6cide de donner i ce podme les habits du frangais. Il est assez vraisemblable
que l'effort se porte d'embl6e sur les traits les plus 6vidents, et donc en particulier sur les
rimes. On peut imaginer, par exemple, qu'on ait volontairement transform6 des futurs en leur
donnant la d6sinence 4rm, et qu'il ait fallu, par cons6quent, remanier un vers, celui qui se
termine par nom et qui compte trop de syllabes, le remaniement un peu hitif pouvant
justement 6tre d l'origine de cette irr6gularit6.

La volont6 de donner un air frangais d un texte occitan pourrait aussi fournir une explication
assez convaincante (plus convaincante d notre avis que celle du < scrupule philologique >) au
fait que le scribe a pris soin de transcrire par e tous les a latins apparaissant i la rime, et ce
sans exception aucune. Elle expliquerait aussi le fait que le Sponsus fait fi de la loi de
Bartsch : en effet, bien avant tout dialecte d'oil, I'occitan ignore superbement ladite loi. Or,
pour sugg6rer, il n'est pas n6cessaire d'imiter pr6cis6ment : en 6crivant e pour a, le podte ne
cherchait-il pas simplement d sugg6rer la langue du nord ? Rien ne l'obligeait donc d pousser
le mim6tisme jusqu'd respecter une loi phon6tique qui ne lui 6tait probablement pas familidre.
L'essentiel 6tait que le < d6guisement >> convainque...

La pratique du d6guisement est aussi vieille que celle du th66tre. Les clercs qui jouaient le
Sponsus se servaient, on peut le penser, d'accessoires vestimentaires qui aidaient d identifier
les personnages. Personne n'6tait dupe au point de croire que tel chanoine barbu 6tait
r6ellement une vierge folle. Mais les conventions du th6dtre fonctionnaient, de sorte que les
spectateurs se prenaient aujeu. Pour une raison ou pour une autre, afin peut-dtre d'honorer tel
haut personnage venu exprds du nord assister au jeu, on a pu vouloir, sans les traduire tout i
fait, donner une apparence de frangais aux farcissures vullaires du Sponsus. Et si les
philologues avaient 6t6les premiers i se laisser abuser par ce d6guisement ?

Langue adhoc

Notre propos n'est pas, on I'aura compris, de r6futer point par point l'argumentation des
philologues. Ceux-ci ont tent6 de construire leur discipline sur le moddle des sciences dites
naturelles. Ils expliquent les ph6nomdnes en 6liminant au maximum le < facteur humain >>,
c'est-d-dire en ayant recours d des lois linguistiques et phon6tiques qu'ils ont voulues
analogues d celles de la physique, et auxquelles ils veulent consid6rer tout locuteur comme
inconsciemment et irrem6diablement soumis. Forts de ces pr6suppos6s, ils ne pouvaient gudre
aboutir i des r6sultats diff6rents de ceux auxquels ils sont parvenus.

Nous nous sommes au contraire efforc6 de replacer ce < facteur humain >> au centre de notre
r6flexion. Face au strict < 6volutionnisme > affich6 par la science philologique pure et dure,
nous avons cherch6 d faire valoir une forme de < cr6ationnisme ) qui repose sur le fait
diffrcilement contestable que, justement, l'6laboration d'un texte litt6raire, qu'il soit po6tique
ou dramatique, est un processus de crdation qui n'a pas grand-chose d voir avec la production
spontan6e du langage dans la vie quotidienne. Nous pensons que le lettr6 m6di6val, surtout en
des temps recul6s oir la norme 6crite n'6tait pas encore toute puissante, disposait d'une libert6
qui, contrairement d ce qu'on a pu croire, pouvait toucher jusqu'd la substance m6me de sa
cr6ation : la langue.

Ce changement de perspective nous fait remettre en cause la thdse < classique >> mais
probablement simpliste voire trompeuse d'un texte d'oil copi6 par un m6ridional. Nous avons
vu qu'il n'y avait en fait aucune raison d'6carter I'hypothdse de I'occitan francise. Du point de



vrre de I'interprdte, une telle hypothdse a I'avantage de permettre de voir le Sponsus, celui du
manuscrit, comme le r6sultat d'un acte cr6ateur coh6rent et non comme la r6sultante fortuite
d'une errance g6ographique. Elle permet aussi de construire une interpr6tation artistique sur
des indices materiels (le manuscrit et sa provenance) et non sur une origine mythique.

Il convient toutefois de rester prudent : en des temps aussi anciens, il n'est pas certain,
r6p6tons-le, que I'alternative ( oc ou oil ? > ait eu un sens. Il est en tout cas probable qu'elle
ne se posait pas d'une manidre si binaire et exclusive d I'auteur'du Sponsus. Celui-ci a, i notre
avis, cherch6 i composer dans une langue vulgaire qui convenait aux circonstances et dont il
esp6rait simplement qu'elle serait comprise. Qu'il ait puis6, pour ce faire, dans les dialectes
qu'il entendait autour de lui, dans les koinds d'oil ou d'oc qui, d6ji, avaient commenc6 d
circuler ou m6me dans les manuscrits latins qu'il fr6quentait, la question est somme toute
secondaire.

Peu importe donc que nous soyons en presence d'un texte d'oc ou d'un texte d'oil (en
admettant que la question ait, malgre tout, un sens), que sa gestation ait passe par plusieurs
stades ou qu'il ait et6 r6dig6 directement sous la forme que nous lui connaissons. Il nous suffrt
d'affirmer que la langue du Sponsus est une langue ad hoc et que, si elle a la forme qui est la
sienne, c'est que quelqu'un I'a voulu ainsi. Nous refusons d'y voir un idiome composite qui,
fortuitement m6langerait deux ou plusieurs terroirs et nous choisissons r6solument de la
consid6rer comme une langue en partie < artificielle >, forg6e volontairement en ob6issant d
des conventions qui, m6me si nous ne pouvons en connaitre les termes exacts, pr6valaient d
un moment oir le Sponsus fut repr6sent6.

Cela implique que, conform6ment aux conventions qui, de toute 6ternit6, ont r6gi la
d6clamation th6dtrale et le chant, nous ne chercherons pas d ancrer notre diction dans une ou
deux < localit6s > pr6cis6ment d6termin6es, mais que, partant du manuscrit lui-m6me et
cherchant d ne pas nous en 6loigner, nous nous efforcerons de proposer la prononciation la
plus < universelle >> possible, quitte d admettre que la langue qui en r6sultera n'a jamais 6t6
parl6e par personne d'autre que par des << acteurs >>, et d s'abstenir, m6me, de lui donner un
nom.

Et le latin ?

Comment les clercs du XI" sidcle, quelque part dans le sud de la France, pouvaient-ils
prononcer le latin ? Certainement pas comme Virgile ou Cic6ron. Encore moins selon l'usage
mitine d'italien qui est aujourd'hui en vigueur dans les 6glises de France oi l'on pratique
encore cette langue. Ce sont ld nos seules certitudes.

Qui voudra aller un peu plus loin sera tent6 d'affirmer qu'ils pronongaient le latin (( comme ))
la langue vulgaire. L'affirmation parait raisonnable, car c'est bien ainsi que, partout en
Europe, le latin semble s'6tre prononc6 dds le Moyen Age. Le probldme est que, pour une
p6riode aussi ancienne, ce ( comme > peut prendre deux significations fort diff6rentes.

o La lecture glob4le et << romanisante >> : le lecteur < voit > le mot latin comme un tout,
l'identifie et le prononce de fait comme il prononcerait le mot vulgaire qui en est d6riv6.
Ainsi, dans la bouche d'un clerc m6dieval, les vers initiaux du Sponsus :

Adest sponsus qui est Christus vigilate virgines

pro adventu cujus gaudent et gaudebunt homines

auraient trds bien pu ressembler d quelque chose comme :



Ades espos ki es Christ velhet virg(in)es

pro aven cui gauden e gaudiran omnes

o La lecture analytique et phon6tique: le lecteur se sert de la graphie comme d'un code
phon6tique. Ce n'est que la valeur phon6tique des divers caractdres qui est influenc6e par
les habitudes articulatoires qu'il tient de sa langue maternelle. Ainsi, le caractdre u sera-t-
il prononc6 [y] parce que c'est comme cela que certains z latins ont 6volu6, par exemple
flumen > flum. C'est pour cela aussi que les scribes utiliseront ce m6me caractdre u pour
noter les [y] de la langue vulgaire.

Il est fort plausible (quoiqu'inv6rifiable) que, jusqu'i la fin du VIII' sidcle, ce soit la lecture
globale qui ait largement pr6domin6. En ces premiers siecles du Moyen Age, la langue
wlgaire n'6tait pas encore consid6r6e comme distincte du latin, mais plut6t comme ce que
nous appellerions aujourd'huiunnivequ de langue. Un lettr6 qui parlait roman (ou qui lisait
du latin en le << romanisant >) avait donc simplement l'impression d'employer un latin un peu
plus rel6ch6 et populaire. Ce sont les r6formes carolingiennes, initi6es par Alcuin, qui ont
scell6 I'individualisation de la langue wlgaire par rapport au'latin, langue savante. Ce sont
elles aussi qui ont r6tabli une prononciation du latin plus analytique et phon6tique. Mais il est
peu probable que la prononciation < romanisante > ait imm6diatement et totalement disparu et
l'on peut penser qu'elle persistait au XI" sidcle, paralldlement d une prononciation analytique,
plus scolaire mais probablement aussi plus soutenue et convenant mieux d la solennit6 du
chant et du drame.

Ce qui nous fait opter sans h6sitation pour une prononciation analytique dans le chant du
Sponsus, c'est la musique. Une prononciation << romanisante > a pour effet de diminuer
consid6rablement le nombre des syllabes. Or, dans notre manuscrit (comme d'ailleurs dans la
totalite des manuscrits not6s), chaque syllabe du texte latin est surmont6e d'un neume. Il faut
donc bien par exemple que Christus, cujus aient 6te chant6s chacun sur deux syllabes, ce qui
exclut en bonne partie les fantaisies << romanisantes >> auxquelles nous nous livrons ci-dessuJ.

Prosodie et versification

Le Sponsus est construit sur deux vers bien distincts. Le d6casyllabe, d'une part et une forme
rythmique extrdmement courante dans la latinit6 m6di6vale d'autre part.

Le d6casyllabe

Il est ici roi : refrains except6s, toute la partie centrale et dramatique de l'Guvre, que ce soit en
latin ou en langue wlgaire, a recours d ce vers. En plus du compte des syllabes, le podte
s'astreint d la contrainte de la c6sure qui partage le vers en deux h6mistiches de quatre et six
syllabes respectivement. Sur le papier, cette c6sure correspond d une fin de mot et, le plus
souvent d une < fin de sens )), quoique cette dernidre notion soit un peu floue. Ainsi, dans :

Deus merchaans / que lai veet ester

ou dans :

Nos virgines / que oQ vos venimus

oir le premier h6mistiche est sujet de la proposition principale et le second une relative.

La grande majorit6 des vers sont (( masculins >. Seuls les trois derniers, associant d la rime
trois mots < feminins >. c'est-d-dire dont la dernidre svllabe est inaccentu6e :



A tot jors mais / vos so penas livrd-qs

Conform6ment d une convention qui fonde la tradition de la versification frangaise, cette
dernidre syllabe est surnum6raire. Les d6casyllabes latins sont, quant deux, toustermin6s par
un proparoxyton (mot accentu6 sur l'ant6p6nultidme), 6quivalent rythmique latin du mot
masculin en langue vulgaire.

A la c6sure 6galement, on peut, contrairement aux rdgles < classiques > de versification
frangaise, trouver un mot feminin. Souvent, sa dernidre syllabe est aussi surnum6raire. Ce
proc6d6, qui consiste donc en l'ajout, d l'h6mistiche, d'une syllabe << muette >> au vers, a 6t6
nomm6 << c6sure 6pique ), car il est largement employ6 dans la chanson de geste. On en
trouve des exemples dans :

Venit en tdr-ra / per los vostres pechet

ou dans :

Ad vos oro-re / sorores cupimus

Pour 6tre surnum6raires, ces syllabes n'en 6taient pas moins chant6es. En effet, elles sont
toutes surmont6es d'un neume dans le manuscrit. Cet usage de la c6sure 6pique n'exclut
nullement le recours d la c6sure dite < lyrique )), oil la syllabe < muette ) se trouve i la
quatridme place et n'est pas surnum6raire. Ainsi, dans :

De nostr'6li / queret nos a doner

ou dans :

Quamvis male / contigit miseris

Finalement, l'auteur duSponsus recourt occasionnellement d l'6lision. Ainsi, dans :

Atendet un espos / Jesu Salvair(e) q nom

ou dans :

E resors es / la scriptur(a) o dii

Il apparait clairement que, pour conserver six syllabes au second h6mistiche, les dernidres
voyelles de salvaire et de scriptura doivent 6tre 6lid6es. D'ans les deux cas, la notation
musicale contredit cette interpr6tation, en r6servant un neume pour la syllabe f6minine. Il ne
faut y voir ni incoh6rence ni erreur, mais simplement un reflet du fait que le chanteur n'6tait
pas soumis aux rdgles de composition auxquelles s'astreignait le podte.

Le vers rythmique

Les vers de l'Adest Sponsus et de I'Amen dico sont-ils des tdtrapodies trochaiques rythmiques
alternqtivement acatqlectiques et catqlectiques, comme le veut Thomas, ou des tdtrqmdtres
trochailques catalectiques rythmiques comme l'affirme Avalle ? Qu'y a-t-il derridre la
scolastique pseudo-m6trique utilis6e par ces deux auteurs ?

o En utilisant tous deux le terme < rythmique >, ils reconnaissent que ces vers n'ob6issent
pas aux rdgles de la versification mdtrique antique, mais d celles de la versification
rythmique latine du Moyen Age, et par cons6quent qu'ils se caract6risent par un nombre
de syllabes exactement d6termin6. Ils ont donc cet 6l6ment fondamental en commun avec
les decasyllabes.
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o Un mdtre selon Avalle compte quatre syllabes, alors qu'un pied (ou pode) selon Thomas
n'en compte que deux. Ceci assimil6, on peut sans dommage oublier les tdtrapodes et
tdtramdtres car, l'unit6 de versification 6tant quand m6me la syllabe, les notions de pied et
de mdtre perdent une bonne partie de leur contenu. Il en va de m6me pour tous les autres
termes employ6s qui appartiennent eux aussi au vocabulaire de la m6trique antique et ne
s'appliquent que trds imparfaitement au vers rythmique.

o Par catalectique, ils entendent que le dernier pied (ou mdtre) du vers est amput6 d'une
syllabe, et donc que le nombre de syllabes est impair. On calcule que, ld oir Thomas voit
un octosyllabe suivi d'un heptasyllabe, Avalle ne voit lui qu'un seul vers de quinze
syllabes, compos6 de deux hemistiches de huit et sept syllabes respectivement. L'histoire
des origines de la versification rythmique et la disposition des rimes donnent raison d
Avalle. L'6volution ult6rieure de la versification vulgaire donne, elle, raison d Thomas.

o En utilisant le terme trochaique, ils rendent compte du fait que les accents des mots latins
tombent sur des syllabes impaires. Un tel emploi dans un contexte rythmique est d notre
avis malheureux: un troch6e consiste par d6finition en une syllabe longue suivie d'une
brdve et non d'une syllabe accentu6e suivie d'une syllabe inaccentu6e. Quoi qu'il en soit,
cette disposition r6gulidre des accents des mots latins est propre i cette forme de
versification et ne se retrouve pas dans les d6casyllabes du reste de l'Guvre.

Cela r6sum6, la principale question que se pose l'interprdte est de savoir si la disposition des
accents, dont I'auteur s'est manifestement servi comme d'une rdgle de composition,
influengait la manidre de chanter le vers, et si oui comment. Cette question, qui touche en fait
une grande partie de la monodie m6di6vale, a agite bien des esprits depuis le XDf siecle. Elle
n'a jamais regu de r6ponse d6finitive, ni mdme provisoirement satisfaisante. Il est clair en tout
cas que rien dans la notation musicale du Sponsus ne permet d'y r6pondre. Il n'y a gudre de
raison de prendre i la lettre le terme trochai'que utilis6 par les 6diteurs de ces vers et de faire
syst6matiquement coincider les syllabes impaires avec des notes longues et les paires avec des
brdves. Pour le reste, il revient i l'6diteur de la musique de faire des propositions, et d aux
interprdtes de les suivre... ou non !

La prononciation en pratique

Nous utilisons ici l'Alphabet Phon6tique International, dont se sert, notamment, le Petit
Robert. A sa premidre occurrence, chaque signe phon6tique est suivi, entre parenthdses, d'un
exemple tir6 du frangais standard. Nous soulignons le son pro6minent des diphtongues.
Lorsque deux voyelles sont en hiatus, nous les s6parons par un tiret. Sauf remarque
particulidre, la prononciation donn6e vaut aussi bien pour les passages en langue vulgaire que
pour ceux en latin. Les points qui ne concernent que les passages latins sont signal6s par un *.

Voyelles

o a : en g6n6ral lal (putte). L'a prec6dent une consonne nasale, ecrite ou seulement
6tymologique (merchaans, Jorda) peut eventuellement, par analogie avec la langue des
troubadours, 6tre prononc6 post6rieur : lol @dte).

o e . en syllabe accentu6e, maintien de I'opposition e ouvert, [e] (bAte) - e ferm6, tel (blQ
qui existe aussi bien en occitan qu'en frangais archaique et qui d6rive du latin wlgaire.
Pour les e provenant de a latin, nous choisissons un e ( de compromis >>, et donc ouvert
(lel)

en syllabe inaccentu6e : un seul e plutOt ferm6 ([e]).
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i : [i] (/ir).

o : en syllabe accentu6e, maintien de l'opposition o ouvert, lc) (cotte) - o ferme, [ol @6te)
qui existe en occitan et en frangais archaique, et qui d6rive du latin wlgaire. L'o ferm6
peut 6tre consid6r6 comme < plus que ferm6 >>, donc d mi-chemin entre [o] et lul (clou).
Nous le notons n6anmoins par [o].

en syllabe inaccentu6e . o trds ferm6, trds proche de [u]. Nous le notons aussi par le signe

lol

Comme il n'y a pas d'opposition [o]-[u] dans la langue du Sponsus, on peut fort bien
choisir de prononcer [u] ld oir nous notons [o]. On prendra par contre garde d bien
marquer l'opposition [c]-[o]. Plus [o] sera ferm6 et mieux elle sera sensible.

. u . on admet qu'en frangais, l'z s'est palatalis6 en [y] (chute) au VIII" sidcle. La question
est plus controvers6e pour l'occitan oir, selon les auteurs, une telle 6volution, qui s'est bel
et bien produite, pourrait 6tre trds ancienne, ou nettement plus r6cente que le Sponsus.
Comme nous consid6rons que ce texte, s'il n'est pas forcement frangais, est n6anmoins
francis6, nous optons pour [y] Si l'on pr6ferait [u], il faudrait rester attentif d maintenir
une distinction entre u et o ferm6, ce qui interdirait de trop fermer cette dernidre voyelle.

* Si I'on prononce [y] les a romans, il faut logiquement faire de m6me pour ceux du latin,
y compris dans les finales en -us ou en -ur, bien qu'elles ne se soient conserv6es ni en
frangais ni en occitan. Cet usage est largement attest6 i partir du XII" sidcle, par le biais de
rimes bilingues frangai sJatin en -us.

*Le cas de z suivi, dans la m€me syllabe, d'une consonne nasale (m oun) est plus d6licat.
En effet, la tradition de la rime a, depuis toujours, c'est-d-dire au moins la Vie de saint
Alexis (XI" sidcle), associ6 -um final latin avec -on frangais. Dans cette situation, il faut
donc consid6rer l'u graphique comme un o (trds) ferm6 et prononcer [om] ou [um] (mais
certainement ni [cm] ni [ym]). Le manuscrit du Sponsus ne nous donne-t-il pas,
d'ailleurs, dans un autre contexte, un exemple de confusion des graphies -um et -om dla
rime (dirum : comandnrum : nom) avec la valeur d'o ferm6 ? Dans d'autres contextes, er
suivi d'une consonne nasale est 6galement un o ferm6 : gaudebunt, secundus, numquam,
etc. Seule exception, elle aussi traditionnelle : les mots oir la consonne nasale est suivie
d'un c, comme nunc, otr l'z est i prononcer [y] conform6ment i la rdgle la plus g6n6rale.

Diphtongues

La langue du Sponsus est pauvre en diphtongues: ie, ue, ui, on, pourtant fr6quentes en
frangais, n'y apparaissent pas. Certains commentateurs en ont fait une marque d'occitanisme,
d'autres parlent d'archaisme. Ne pourrait-on pas y voir aussi une marque de la vocalite propre
au chant qui, souvent, s'accommode mal des diphtongues ?

o ai : [ai], comme en frangais avant le XII" sidcle et en occitan.

. au : [eu], diphtongue latine qui s'est conserv6e en occitan (bt non en frangais).

o ei : [qi] car, dans sa seule occurrence (areir), est issue d'un e ouvert.
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. eu . [eu] ou [eu], selon l'origine de I'e.

.  o i  :  [o i ] .

Voyelles nasales

L'occitan ne connait en principe pas de voyelles nasales. En frangais, on admet que les
nasalisations sont en majeure partie plus tardives que le XI" sidcle. On peut donc consid6rer
qu'il n'y en a pas dans le Sponsus.

Consonnes

o b . lbl (bete).Il est bien distinct du v dans notre texte, alors que certains parlers occitans
confondent ces deux consonnes.

. c : devant o, o, u ou consonne, [k] (col)

*ca ne se trouve pas dans les farcissures wlgaires : on trouve cha en lieu et place.

*Cu est 6galement absent des vers romans.

devant i, e, [ts] (tsd-tsd). Cette prononciation est commune au frangais et d I'occitan.

o ch : devant q ou.e provenant d'a latin,ltJl @tchoum). Cette prononciation est commune
au frangais central et m6ridional et d l'occitan septentrional.

devant I (une seule occurrence) : [k].

o d : ldl(dinde).

o f: ltl(force).

. g . devant a,lg] (goutte). Dans une bonne partie des domaines d'oil et d'oc, g latin s'est
palatalis6 et a donn6 [d3], mais le scribe du Sponsus utilise la lettre I (d lire comme un7)
dans cette situation. Il r6serve la graphie ga d des g d'origine germanique ou savante
(gaire, Gabriet): dans ces cas, ainsi qu'en ce qui concerne les passages latins, il faut
admettre que le caractdre g devant a abel et bien la valeur phonetique [g].

devant ux otr consonne, [g] 6galement.

devant i et e, [dS] Qljinn). Prononciation commune d I'occitan et au frangais.

. *gn . (ignosco) pourrait avoir la valeur de n mouill6 tn] (agneau), ou mOme celle d'un
s imple [n ] .

o *h : non aspir6 (donc non prononc6).

o i semi-vocalique ou yod '. li lQtanier). Nous admettons qu'un yod non 6crit peut exister
entre deux e, ou entre e et a cons6cutifs (bateet, Iivreas), ainsi qu'on le trouve 6crit dans
meneias.

. j (l consonne) : [dS].
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. l: fll(loup)

. m:lml(main).

.  n: lnl(nu).

p : [p] (pou).

*ph : ff], probablement.

qu : [k], comme en frangais et en occitan

. r: [r], toujours apical (roul6).

s . entre deux voyelles, [z] (rose), comme en frangais et en occitan, parfois [s] en fonction
de l'6tymologie.

ailleurs, [s] (soz).

o *sc : devant voyelle, probablement [s]

o t : l t l ( tout ) .

*ti : devant voyelle, [ts].

v (z consonne) : [v] (vous).

Groupes de consonnes

La graphie des passages en langue vulgaire peut 6tre consid6r6e comme essentiellement
phon6tique. Elle ne contient pas encore la multitude des consonnes < fantdmes >,
6tymologiques ou simplement ornementales qui apparaitront aux sidcles suivants. Il est donc
raisonnable de faire entendre toutes les consonnes. La prononciation des groupes
consonantiques du latin, quant i elle, 6tait susceptible d'entrer en conflit avec les habitudes
articulatoires des clercs. On peut donc supposer une certaine ( paresse >, notamment dans
l'articulation des consonnes implosives, sans qu'il soit possible de donner des rdgles vraiment
precises. Pour Adest Sponsus, par exemple, on pourra 6tre tent6 de simplifier quelque peu le
groupe [stsp] qui se forme entre les deux mots. Peut-Otre [adesponsys] est-il suffisant. Le
choix final, qui d6pendra largement du phras6 et du tempo adopt6s, doit revenir aux
interprdtes.

Consonnes finales

En principe prononc6es. M et n finaux peuvent avoir tendance d s'amuir, particulierement en
occitan.

Nous consid6rons que, devant voyelle, s final est susceptible de se sonoriser en [z],
conform6ment d la pratique de la liaison en franqais standard.

Les vers romans du Sponsus

Nous jugeons utile de donner ici une transcription phon6tique compldte des vers en langue
vulgaire. Nous ne pr6tendons nullement acc6der i la V6rit6, mais seulement proposer une
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solution pratique, qui soit si possible plausible et coh6rente en vue du chant. En plus des
signes phon6tiques, nous avons not6 des accents, qui correspondent d ceux de la langue
vulgaire. Pour certains emprunts latins, nous avons prefer6 une accentuation < vulgaire >.
Ainsi notons-nous virgines alors que le latin rdclame virgines. De cette manidre, nous rendons
ce mot < feminin ) : sa syllabe finale peut donc faire I'objet d'une cesure epique. De ole6, (au
lieu de de 6leo qui serait orthodoxe en latin) correspond aussi i une scansion < vulgaire > de
cet h6mistiche, qui entre ainsi mieux dans le schema du decasyllabe. Tout cela est bien s0r
sujet d discussion. Quoiqu'il en soit, l'interprdte doit se sentir libre de ne pas marquer
syst6matiquement tous les accents not6s et de faire reposer sa diction sur une minorit6 d'entre
eux seulement. Seuls les < pos6s > principaux que sont la c6sure et la rime nous paraissent
incontournables.

Oiet virgines aiso que vos dirum

aiset presen que vos comandarum

atendet un esposjegu salvaire a nom

Gaire no'i dormet

Aisel espos que vos hor'atendet

venit en terra pet los vostres pechet

de la virgine en betleem fo net

e flum jorda lavet e bateet

Gaire

Eu fo batut gablet e laidenjet

Sus e la crot batut e claufiget

(D)eu monumen desoentre pauset

Gaire

E resors es la scriptura o dii

gabriels soi eu [m'a] trames aici

atendet lo queja venra praici

Gaire

dolentas chaitivas trop i avem dormit

De nostr'oli queret nos a doner

no'n auret pont alet en achapter

deus merchaans que lai veet ester

olet virOgines ais5 ke v6s dir6m

aiset prezen ke vos komandarom

atendet yn espos $ezy salveire a n6m

garre nol dormrt

aisel espos ke voz or atendst

uenit en terra per los vostres petj;t

de la vird3ine en betle-em fo net

e flym dgordo lavet e batejet

gu fo batyt gabl;t e lEidend3et

syz e la krot batyt e klaufidget

uu rnony.en deso-entre pauzet

e resorz 6s la skriptyra o Oli

gabri-els soi eu ma tramez aitsi

atendit lo ke O3a venr6 praitsi

dolentas tJEiiivas tr5p i av6m dormit

de nostrcli keret n6, a don6r

non auret po4t alet en atJapter

d6us mertJa-6ns ke l6i vejet ester
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Domnas gentils no vos covent ester domnas d3entils no vos kovent ester

ni lojamen aici a demorer ni lod3amen aitsi a demorer

cosel queret no'u vos poem doner kos6l keret nclu vos po-6. doner

queret lo deu chi vos pot coseler

Alet areir'a vostras sinc seros

e prejat las pgr deu lo glorios

de oleo fasen socors a vos

faites o tost que ja venra l'espos

keret lo dgu ki v6s p5t koseler

at6t arqir a vostras sink ser6s

e pred3at las per dqu lo glorios

de ole-o fasen sok6rz a uos

t'1itez o tcst ke d36 uenr6 lesp6s

Alet chaitivas alet malatireas alet tJqitivas alit mala-yrejas

a tot jors mais vos so penas livreas a t6t O3ors m6is u6r 16 p6nas livrejas

en efern ora seret meneias en efern ora seret menilas
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