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Anne de Graville (1492-1544) 
et la tradition epique au XVle siecle 

Anne de Graville et Le Beau Romant des deux amans 
Palamon et Arcita et de la belle et saige Emilia sont 

pratiquement inconnus des commentateurs litteraires 
du XXe siecle. Plusieurs raisons expliquent cette situa
tion : d'abord, aucun « contrat de lecture », contrat qui 
facilite habituellement l'approche d'un texte, ne se 
trouve a la disposition du lecteur face a une telle reuvre. 
En effet, il s'agit d'une « translation» du moyen franc;ais 
et de l'italien, en franc;ais du XVle siecle, mais cette 
precision suffit-elle a categoriser I'reuvre? Quoique 
I' etiquette ne definisse en rien les particularites du texte, 
il semblerait qu'on ait longtemps repondu par l'affir
mative. Eludant les difficultes Bees a la poetique des 
genres que souleve cette reuvre, on l'a reIeguee, avec 
son auteure, dans cette categorie que l'histoire Btteraire 
telle qu' on la pratiquait anciennement qualifiait de 
« mineure». Ou encore, cette reuvre, en tant que tra
duction, represente aux yeux de bon nombre de criti
ques litteraires du xxe siecle, une non-reuvre, c'est-a
dire - en vertu de criteres herites de l'esthetique 
romantique - le simple decalque sans originalite d'une 
reuvre anterieure. Par ailleurs, la posterite des femmes 
ecrivains est longtemps restee silencieuse. Ce n'est que 
tout recemment que les etudes feministes ont permis 
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une redecouverte de corpus meconnus. Nombre d'au
teures ayant beneficie d'une relative notoriete a leur 
epoque connaissent, depuis quelques annees seulement, 
un regain de popularite. C' est le cas d'Anne de Graville 
dont les textes constituent un materiau d'analyse pre
cieux pour les commentateurs modemes, tant par la 
presence dans ces textes de choix poetico-politiques 
determines, que par leur contribution a l'histoire litte
raire de ce debut du XVIe siecle qui ne compte somme 
toute que peu de femmes ecrivains. 

La premiere partie de cette etude sera consacree ala 
biographie pratiquement inedite d'Anne de Graville, 
qui sera ainsi tiree de l'ombre, alors que la seconde 
partie situera Le Beau Romant des deux amans dans une 
tradition poetique, celle de l'epopee, qui trouve sa 
source chez les Anciens. Il s'agira donc de categoriser 
cette reuvre, en presentant quelques Heux communs du 
genre herolque tel que les poetes le pratiquaient a la 
Renaissance. 

Une femme de lcttres 

La date de naissance d'Anne de Graville n' est pas 
connue precisement ; on suppose qu' elle est nee autour 
des annees 1490, d'une famille noble tres fortunee. Son 
pere, Louis Malet de Graville, etait amiral de France et 
exer~a une grande influence aupres d' Anne de Beaujeu 
et son epoux, de meme que, quelques annees plus tard, 
aupres de Louis XII, ce roi qui encouragea fortement 
Claude de Seyssel, son traducteur, a rendre accessible 
en fran~ais de nombreux textes grecs et latins. Le 
biographe de la famille de Graville, Maxime de Mont
morand, ecrit au sujet de l'amiral ; « Par son patriotisme 
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eclaire et qui, a l'occasion, s' exprimait avec une aprete 
spirituelle, il fut en avance sur son tempsl ». Il s'inte
ressait en outre aux problemes d'education : en 1494, il 
aida le docteur braban~on, Jean Standonck, a restaurer 
les etudes du college de Montaigu, qui devint l'institu
tion rivale de Sainte-Barbe ; ce qui laisse croire que ses 
fiUes - il en avait trois - re~urent une education exem
plaire. En effet, Anne de Graville, toujours selon Mont
morand, etait « fort instruite et lettree. Elle savait 
probablement le latin, peut-etre l'italien ; et, a ses gouts 
litteraires elle se rend a elle-meme ce temoignage 
dans la devise qu' elle s' est composee: musas natura, 
lacrymas fortuna [la nature m'a donne les muses, la for
tune les larmes] - elle joignait le don poetique2 ». 

Anne de Graville perdit sa mere, Marie de Balsac, 
alors qu' elle etait encore jeune fille, et vecut ainsi de 
nombreuses annees seule avec son pere, ses sreurs 
ainees etant toutes deux deja mariees. Entre les annees 
1506-1510 - le moment exact n'est pas connu en raison 
des circonstances qui entourent le mariage - eUe 
epousa clandestinement son cousin maternel, Pierre 
de Balsac, qui I'avait enlevee. Son pere la desherita 
aussit6t et les biens et revenus de Pierre de Balsac 
furent saisis a la requete de l'amiral. Les epoux tom
berent vite dans la misere. Il y eut done quelques 
tentatives de reconciliation en 1510 ; l'amiral accepta de 
ratifier le mariage de sa fille et le roi leva la saisie 
pratiquee sur les biens de son gendre. Toutefois, Louis 
Malet de Graville ne pardonna jamais a sa fiUe d'avoir 
epouse Pierre de Balsac sans son consentement et ne la 
retablit pas dans son testament. Jusqu'a sa mort qui 
survint en 1516, il refusa meme de voir sa fiUe. 
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Apres son mariage, Anne de Graville donna nais
sance a onze enfants, mais cinq de ses sept fils mou
rurent en bas age. Une de ses filles, Jeanne, epousa un 
gentilhomme fort en vue a la Renaissance, Claude 
d'Urfe, qui fut ambassadeur de France au concile de 
Trente. De ce mariage est ne un fils qu'on nomma 
J acques et qui, plus tard, epousa Anne de Lascaris. 
A son tour, elle mit au monde un fils, Honore d'Urfe, 
devenu celebre grace au succes qu' obtint son roman 
pastoral L'Astree. 

Anne de Graville evolua aupres de la reine Claude, 
premiere epouse du roi Fran~ois 1er, en tant que dame 
d'honneur. La fille d'Anne de Bretagne reunissait a sa 
cour de Blois quelques nobles dames qu' elle prenait 
soin de former aux « bonnes disciplines» ; elle veillait 
a la proprete et a la sobriete de leur parure et maintien, 
elle s'assurait de leur progres en broderie, en lecture et 
en musique. Vers 1530, Anne de Graville se Ha d'amitie 
avec Marguerite de Navarre. A l'instar de celle-ci, elle 
s'interessa aux questions reHgieuses et hebergea meme 
chez elle plusieurs exiles reformes. Ainsi, Pierre Tous
saint, un protege d'Erasme, ecrivit dans une lettre : « Je 
suis dans le chateau de la tres genereuse dame Den
traigues, l'''appui des exiles du Christ" [ ... ] 3 ». Anne de 
Graville connaissait une grande notoriete autant pour 
son role de protectrice que pour son activite de poe
tesse. Dans son traite de 1529, le Champ fleury, Geoffroy 
Tory ecrit: «Et pour monstrer que nostre diet langage 
fran<;ois a grace quand il est bien ordonne, j'en alle
gueray iey en passant un rondeau que une femme 
d'excellence en vertus, ma dame d'Entraigues, a faict et 
compose [ ... ] 4 ». Ce traite est important pour l'histoire 
de la langue fran~aise, car il est l'un des premiers a 
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exhorter les poetes franc;ais a creer des reuvres afin 
d'« illustrer » leur langue matemelle. 

La premiere reuvre que composa vraisemblablement 
Anne de Graville est une suite de soixante et onze 
rondeaux inspires de La Belle Dame sans mercy d' Alain 
Chartier, reuvre composee en 1424. C'est le biographe 
Carl Walhund qui a decouvert ces rondeaux et les a 
identifies comme etant I'reuvre d' Anne de Graville, qui 
n'avait pas signe ce travail de son nom, mais de sa 
devise maintenant bien connue : «J'en garde un leal ». 

lIs ne sont pas dates, mais il est possible de croire qu'ils 
ont ete composes avant 1521, soit la date de compo
sition du Beau Roman~ car seule la notoriete acquise 
grace au succes de ses rondeaux aurait pu entrain er une 
commande royale pour la traduction/adaptation d'une 
reuvre de Boccaccio. Ces rondeaux sont le resultat d'un 
remaniement visant a rendre plus explicite et moins 
ambigue la position d' Alain Chartier, dans le debat pro 
et contra au sujet de la femme. En effet, celui-ci avait 
cause toute une controverse avec son reuvre, La Belle 
Dame sans mercy, qui fut interpretee a la fois comme une 
defense et une condamnation de la dame vertueuse. Le 
manuscrit des Rondeaux5 d' Anne de Graville presente 
un texte en deux colonnes, soit la version d'Alain 
Chartier a gauche et celle d' Anne de Graville a droite. 

Vint ensuite, vers 1521, Le Beau Romant des deux 
amans Palamon et Arcita et de la belle et saige Emilia. Ce 
« romant» est une adaptation de l'epopee (en vers) de 
Boccaccio, intituIee Teseida delle nom d'Emilia et com
posee vers 1340. Le poete italien s'inspira a la fois de la 
Thibaiae de Stace6 et du Roman de Thebes (Xlle siecle). II 
s'agit d'une epopee divisee en douze livres, Oll Boccac
cio pretend, au Livre XII, etre le premier a avoir fait 
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parler la muse epique dans la langue vulgaire italienne 
(<< ma tu, 0 libro, primo a lor cantare / di Marte fai gli 
affanni sostenuti, / nel volgare lazio piu mai non 
veduti »). La Teseida fut bientot traduite par plusieurs 
poetes. Chaucer, un des premiers a le faire, adapta le 
« roman» d'environ douze mille vers en une version 
anglaise de trois mille verso Au siecle suivant, vers 1460, 
on traduisit en fran~ais la Teseida, qui devint le Thezeo. 
Cinq manuscrits de cette traduction anonyme sont 
conserves dans diverses bibliotheques europeennes7• On 
peut supposer qu' elle est I'reuvre d'un traducteur issu 
du petit groupe litteraire du roi Rene d' Anjou. Selon le 
biographe Montmorand (qui ne precise pas ses sources 
a ce sujet), la reine Claude avait dans sa bibliotheque 
une copie de la traduction de 1460 et, bien qu'elle ait 
aime l'histoire du Thezeo, elle trouva, semble-t-il, la 
langue un peu vieillie et le roman un peu trop 10ngB. La 
reine aurait pu, en effet, formuler de telles exigences, 
puisque la langue a ete modernisee et que les deux tiers 
de I'reuvre ont ete supprimes. Toutefois, il ne faudrait 
peut-etre pas prendre au pied de la lettre les indications 
que don ne Anne de Graville dans son exorde: « U'ai] 
translate de vieil langaige et prose, en nouveau et rime 
[ ... ] [d} u commandement de la Royne ». Car, sans chercher 
a nier le fait que cette reuvre fut une commande de la 
reine, je crois qu'il faut d'abord considerer cette formule 
de I'auteure comme un topos de l'exorde reperable 
depuis les <Euvres de l'Antiquite jusqu'a la Renais
sance9 

• 

La date de composition du Beau Romant se situe 
autour de 1521, date etablie par deduction les manus
crits n' etant pas dates - a partir d'un passage du texte 
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qui fait reference a l'episode du Camp du Drap d'or, 
qui eut lieu a l'ete 1520: « [ ...] ayez souuenance / Ce 
qu'il fut fait des gros princes de France / Et des Anglois 
a Ardre laultre estelO ». Nous savons que la mort de 
la reine Claude survint en 1524 et que I'reuvre fut 
vraisemblablement « commandee » par la reine ou du 
moins qu'elle lui etait dediee. Puisque la narratrice fait 
reference a un episode qui eut lieu «laultre este », on 
peut supposer qu'une seule annee s'est ecoulee depuis. 

D'apres le Suedois Carl Walhund, le premier bio
graphe d'Anne de Graville, celle-ci aurait traduit direc
tement du texte italien de la Teseida et, a l'appui de cette 
these, il releve un assez grand nombre de passages qui 
s'apparentent tres precisement a l'original de Boccaccio. 
Toutefois, cette meme conformite pourrait etre associee 
a la traduction de 1460, puisque le (ou les) traducteur a 
choisi de traduire mot a mot et que le resultat final est 
une reuvre franc;aise tres proche de l'original. D'ailleurs, 
non seulement la tres riche bibliotheque d' Anne de 
Graville, qui comprenait environ quatre mille six cents 
livres et manuscrits, ne contient pas le livre de Boccaccio 
en italien, mais encore, ecrit-elle dans le prologue, elle 
a «translate de vieil Zangaige et prose, en nouueau et 
rime ll » (le texte original de Boccaccio est versifie, alors 
que la traduction anonyme offre une version en prose). 
La version d' Anne de Graville existe aujourd'hui al' etat 
de manuscrit en six copies differentes 12 • Elle a ete 
imprimee pour la premiere fois en 1892 a Stockholm 
d'apres une copie photographiee d'un manuscrit. 

Cette epopee-roman raconte comment deux amis 
valeureux, Palamon et Arcita, en viennent a se battre 
pour l'amour d'une vertueuse dame, Emylia. Apres 
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avoir vaincu les Amazones, parmi lesquelles se trouve 
«la belle et saige Emylia », Thesee, roi d'Athenes, 
epouse leur reine, Ypolite, et les ramene toutes avec lui 
a Athenes. Puis il entreprend une guerre contre le tyran 
de Thebes, Creon. Il lui livre un sanglant combat et le 
tue. Parmi les prisonniers des Atheniens se trouvent 
deux jeunes Thebains de sang royal, Palamon et Arcita. 
Thesee les fait enfermer dans un cachot, dont la lucame 
donne sur les jardins du palais. C'est de la qu'un matin 
de printemps, les deux jeunes gens apen;oivent Emylia. 
Les deux Thebains deviennent aussitot amoureux fous 
d'Emylia et par consequent ne voient plus le temps 
passer, malgre l'emprisonnement. Les deux amis 
chevaliers deviennent adversaires en amour et, liberes, 
se battent en duel, avec chacun it ses cotes une armee 
de cent guerriers, afin de determiner qui des deux 
pourra epouser Emylia. Arcita est le vainqueur du com
bat, mais au cours de la parade d'honneur supervisee 
par Venus, le cheval d'Arcita est renverse par une 
Furie, et Arcita est mortellement blesse. Voyant la mort 
prochaine, Arcita demande a son ami d'epouser, a sa 
place, Emylia. Apres de longues lamentations funebres, 
Palamon cede finalement aux instances de son com
pagnon. Le Beau Romant se termine par un rondeau 
evoquant les festivites de la noce d'Emylia et de 
Palamon. La bataille comme telle occupe la plus grande 
partie du recit, tandis que la description des spectateurs 
et de leurs atours, l'enumeration des personnages pre
sents au combat et aux mariages (celui de Thesee et 
d'Ypolite ainsi que celui de Palamon et d'Emylia) occu
pent le reste de 1'reuvre. 
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Roman ou epopee ? 

«Chanson de geste tardive », «epopee tardive », 

«mise en prose », «roman de chevalerie », «roman 
chevaleresque tardif », « roman sentimental », « epopee 
ratee », « parodie epique », tous ces termes renvoient-ils 
a une realite litteraire propre au XVle siecle? « Des 
qu'il s'agit du roman, ecrit Bakhtine, la theorie litteraire 
revele sa totale impuissancel3 ». La seule mention de 
ceUe difficulte theorique constitue un lieu commun de 
la critique litterairel4• Mais une theorie du « roman» 
peut-elle reellement etre construite avant le XVlle 
siecle ? Avec Le Beau Romant des deux amans et de la belle 
et saige Emilia, on assiste a cette meme impuissance de 
la theorie a laquelle Bakhtine faisait allusion. Le Beau 
Romant est, selon les commentateurs, une «anti
epopee », un «roman sentimental» (ou d'« amour »), 
une mievre adaptation d'une epopee, de toute fa~on 
« ratee » 15. 

Depuis qu'on utilise en fran~ais le terme « epopee », 

c'est-a-dire depuis environ 167516, le terme «roman» 
qui, avant le XVIIe siecle, avait un sens equivalant a 
celui d'« epopee », renvoie a la fois aux recits « longs et 
confus des tines aux damoiselles» et a la plus majes
tueuse composition que puisse produire la langue fran
~aise17. A partir de la fin du XVle siecle, on qualifie 
indistinctement une ceuvre de «roman» selon qu' on 
veut la denigrer ou l'encenser. Les classiques « moder
nisent» le roman en le soumettant aux regles d' Aris
tote ; ils accordent encore au roman le sens d' « epopee 
en prose », mais le roman modernise devient, au cours 
du siecle, une forme particuliere et distincte de l'epo
peel8

• Contrairement a ce que l'on croit generalement, 
il existe au Moyen Age et a la Renaissance nombre 
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d'reuvres qui pourraient, en regard de la terminologie 

instituee au XVlle si(!cle, etre qualifiees d'« epiques ». 

Les termes derives du grec, «epopee» et «epique», 

n'apparaissant que tardivement dans le vocabulaire de 


. la poetique fran~aise, les commentateurs en ont deduit, 

peut-etre trop hativement, que l'epopee fran~aise n'exis

tait pas. 

Le Beau Romant d' Anne de Graville constitue un 
exemple representatif de ces textes a caractere cheva
leresque, dont l'inspiration paIenne, quoique lointaine, 
revele l'attachement a la tradition de la translatio studii. 
Par le biais d'une analyse des themes et des motifs, 
notamment l'apparat mythologique des personnages, 
les evenements epiques tels que les combats, les jeux, 
les mariages, on pourra observer que Le Beau Romant et 
d'autres textes epiques «classiques» relevent d'une 
meme inventio. Pour les besoins de l'analyse, le corpus 
se limitera aux reuvres reconnues generalement comme 
des «epopees », soit l'Odyssee et l'Iliade d'Homere de 
meme que I'Eneide de Virgile et Le Roman de Thebes 
(Xlle siecle), «roman» que l'on qualifie generalement 
d'« epique »; ces reuvres seront etudiees en rapport 
avec le texte d'Anne de Graville. 

Les lieux de la personne19 

Dans le Beau Romant des deux amans, quatre person
nages principaux se partagent l'avant-scene: Emylia, 
Thesee, Palamon et Arcita. Ces quatre personnages sont 
issus de la noblesse amazonienne, athenienne et the
baine. Meme les prisonniers tels Palamon et Arcita 
doivent, dans le recit epique, etre de noble extraction. 
Les «vilains », quoiqu'ils remplissent tout de meme 
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quelque fonction dans le recit, ne sauraient occuper le 
premier plan. Bien que Thesee joue un role plus impor
tant dans I'reuvre de Boccaccio, Emylia, dans la version 
d'Anne de Graville, devient le personnage central, le 
personnage sans lequel, comme le dit Curtius, « il ne 
saurait y avoir d'epopee20 ». En effet, le recit du Beau 
Romant n'est motive que par la rivalite des deux amis, 
causee par la «belle et saige Emylia », qui tient, en 
quelque sorte, le meme role qu'Helene dans I'Iliade et 
que Lavinia dans I'Eneide, celui de la femme symbo
liquement responsable des plus terribles hostilites. 

Palamon et Arcita s'imposent comme des heros 
authentiques en faisant preuve de courage et d'habilete. 
Cependant, il ne faudrait pas oublier la presence de 
l'herolne. La definition que nous donne Curtius du 
heros s'applique a merveille a notre personnage femi
nin, Emylia: « IJidee du heros est liee a une valeur 
capitale: la noblesse d'ame. Le heros, c'est le type 
humain ideal qUi n'a en vue que le "noble" et ne pense 
qu'a sa realisation [ ... ] Sa vertu essentielle est la 
noblesse du corps et de l'ame21 ». La noblesse de l'he
rOlne se manifeste dans sa qualite d'epouse parfaite, 
selon les criteres de l'epoque: modeste, discrete, 
devouee et fidele. Emylia est un parangon de l'epouse 
ideale, ou du moins de la «future» epouse ideale, 
representee par la tradition epique. Andromaque, Pene
lope, Lavinia et meme Antigone et Ismene s' offrent 
comme modeles du personnage feminin vertueux qu' est 
Emylia. Dans I'Iliade d'Homere, Andromaque se revele 
une epouse fideIe et eprouvee, n'exprimant que du 
devouement face a son courageux mari, Hector : « Elle 
tisse au metier, dans le fond de la haute demeure, un 
manteau double de pourpre [ ... ] Elle vient de donner 
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ordre ases suivantes aux beaux cheveux dans la maison 
de mettre au feu un grand trepied, afin qu'Hector 
trouve un bain chaud, quand il rentrera du combat22 ». 
Tout comme Emylia, Andromaque devra affronter la 
dure realite du veuvage en se voyant courtisee par un 
nouveau pretendant, alors qu'elle jette encore des 
larmes sur la depouille de son mari. Emylia, promise a 
Arcita, vainqueur du combat, doit renoncer presque 
aussitot a cet amour et envisager d' epouser le vaincu, 
Palamon, qui survit a son rival. Cette soumission doit 
convaincre le lecteur de la grande vertu du personnage. 
En se conformant a l' ethique epique, la protagoniste 
feminine se voit qualifiee d'epithetes telles «saige», 
« vertueuse » et « leale », connotees positivement. 

Penelope, a son tour, est un modele, bien sur de 
fidelite, mais plus encore de sagesse feminine. Ulysse, 
bien qu'il se trouve loin de chez lui, doit subir l'injure 
des pretendants qui assaillent Penelope de presents et 
de promesses amoureuses. Penelope do it continuelle
ment rejeter les avances et les declarations mensongeres 
de soi-disant voyageurs-messagers apportant des nou
velles d'Ulysse. Le paradigme qui sert a definir le 
personnage de Penelope est celui de la femme guidee 
par sa vertu et sachant distinguer le «mauvais» du 
«bon ». Bien que parmi les qualites d'Emylia on ne 
puisse reconnaitre une grande perspicacite, la narra
trice, qui intervient a quelques reprises dans le recit 
d' Anne de Graville, fait preuve de cette lucidite propre 
a Penelope : 

Mais eureux est qui de sens est pourveu. 
Bien suis dauis que si ung honneste homme 
Voit pourmener quelque sotte personne 
Que on doibt nommer damoiselle legere, 
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Je treuve bon qui luy face grant chere, 
Car cest aulmosne & laprenne en ce liure : 
A ieune sotte on doibt apprendre a viure [ ... ] 23. 

Toutefois, Emylia n'est pas entierement depourvue 
de clairvoyance, puisqu' eUe soumet a l'epreuve du com
bat ses deux soupirants, tout comme le ferait une 
Penelope trop peu convaincue par la fine rhetorique 
amoureuse : « Car toujours mon creur tremblait en ma 
poitrine que quelque homme ne vint ici pour me trom
per par ses discours. Il en est tant qui n'ont en tete que 
la ruse et le mal! » (Odyssee, XXIII, p. 329). Les person
nages feminins vertueux de la tradition epique ne 
croient pas leurs pretendants sur parole. Ce trait de 
caractere feminin defini par Homere reapparait dans 
toutes les reuvres de la tradition etablie depuis Virgile 
jusqu'a Anne de Graville. 

De meme, la formule faisant allusion a des femmes 
« echevelees» acquiert, par sa recurrence dans les 
reuvres d'Homere et de Virgile, une valeur symbolique, 
fonctionnant presque comme un trait generique distinc
tif. En ayant recours au motif de la femme eploree, les 
successeurs des poetes antiques s'inscrivent dans la 
tradition epique classique. En fait, cette image feminine 
est censee representer 1'intense emotion de douleur et 
se dissocie rarement de quelques autres elements 
descriptifs, tels la femme se meurtrissant la poitrine et 
s'arrachant les cheveux. Les cheveux denoues et epars 
renvoient aussit6t aux gran des reuvres epiques. Virgile, 
dans l'Eniide, se sert a maintes reprises de ce topos. Par 
exemple au Chant XI, alors que les compagnons 
d'Enee et leurs epouses portent le deuil des nombreux 
guerriers morts au combat, les femmes d'Ilion pleurent 
leur souffrance « avec leur chevelure en deuil, denouee 
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selon le rite24 ». Dans Le Roman de Thebes, cette meme 
image est evoquee pour rendre compte de la douleur 
d'Isiphile: «Cele trova eschevele : / bien resemblot 
femme desvee » et, plus loin, pour evoquer la douleur 
des dames d'Argos: «Tortent lor puinz, fruissent 
aneals / qui sount d'or et d'argent molt beals, / rumpent 
lor crins, batent lour chiere, / grand doel fount en toutes 
maniers25 ». Anne de Graville ne renie pas ce motif 
recurrent de la tradition epique et en fait usage autant 
de fois que son « sujet », Boccaccio. Ainsi dans Le Beau 
Romant des deux amans, lorsqu'il est question de la 
douleur feminine, Anne de Graville ecrira : «Vindrent 
vers luy dames escheueIees, / Plaines dennuy, oultree
ment adeulees»; «Et apres eulx Emylie en dueil 
taincte / Qui bien sembloit estre de mort attaincte ; / Et 
la suyuoient les dames esplorees, / Toutes nudz piedz, 
testes escheuelees [ ... ] ». On trouve un autre passage 
encore plus significatif, car il ne s'agit plus d'insister sur 
la souffrance d'Emylia, mais plut6t sur sa «dignite 
epique », si 1'0n peut dire: «Emylia, nudz piedz, 
escheuelee, / De sa chambre est en ce lieu deualee, / 
Sortant du Het [ ... ] » (Romant, 45; 118; 53). Ces trois 
extraits trouvent bien sur leur source premiere dans la 
Teseida de Boccaccio : 

- Chi son costor ch' a' nostri lieti eventi 
co' crini sparti, hattendosi it petto, 
di squalor piene in atri vestimenti, 
tutte piangendo [ ... ] 

[ ... ] e Palemone, di lugubre manto 
coperto, nella corte si mostrava 
con rahhuffata harha e tristo crine 
e polveroso e aspro sanza fine. 
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Un bel rnattin ch' ella si fu levata 
e' biondi crin ravolti alla sua testa, 
discese nel giardin, corn' era usata [ ... ] 26. 

Bien que l' on puisse alIeguer que l'utilisation du lieu 
commun de la «femme echevelee de douleur» soit 
d'abord imputable it l'auteur italien, en etudiant de plus 
pres ces trois extraits, on s'aperc;oit que la traductrice ne 
s' est pas completement assujettie au texte italien : elle 
ne traduit pas les passages cites dans un ordre lineaire, 
mais elle les adapte et les deplace it d'autres endroits du 
texte; elle demontre par consequent qu'elle connaissait 
assez bien ce motif pour l'utiliser it sa guise. Lors des 
ceremonies funebres entourant la mort d'Arcita, c' est 
Palamon, dans la Teseida de Boccaccio, qui est decoiffe 
par la douleur, et non les « dames esplorees », comme 
dans Le Beau Romant d'Anne de Graville, qui respecte 
ainsi davantage le topos epique. 

Contrairement a Emylia, Thesee jouit d'une renom
mee mythologique et litteraire. Pour l'auteur d'epopee, 
ce personnage offre l'avantage de se passer de longues 
presentations, en plus d'etablir un lien direct avec les 
grands recits heroi'ques. Combattant des plus valeureux, 
Thesee est aussi celebre pour la grande amitie qu'il 
partageait avec Piritholis. Eponyme de l'epopee de 
Boccaccio, la Teseida delle noa,e d'Emilia, il sert plutot, 
dans Le Beau Romant, a enrichir la toile de fond et it 
delimiter le cadre spatio-tempore!. Dans la Teseida, la 
guerre que Thesee mene contre les Amazones (Livre I) 
et Creon (Livre II) a des consequences sur tout le recit : 
le premier combat sert a introduire Emylia (sreur 
d'Ypolite) dans la narration, tandis que le second fait 
intervenir Palamon et Arcita, les deux chevaliers qui 
deviendront amoureux d'Emylia. Anne de Graville, 
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pour sa part, pratique l'ellipse de ce premier combat 
avec les Amazones. Elle y fait brievement allusion dans 
les premiers vers, mais il ne sert pas de pretexte, 
comme dans la Teseida, a la venue d'Emylia. Au con
traire, elle est presentee, dans Le Beau Romant, comme 
le sujet principal de I'histoire : « Mais de cela je laisseray 
le conte / Et vous diray que le liure raconte [:] / Ypolite 
eut une seur belle et jeune [ ... ] » (Romant, 33-35). 

Palamon et Arcita, tout comme Emylia, acquierent 
une identite prop re grace a certains traits de similitude 
avec de grands personnages herolques. Le nom de 
« Palemon» est present dans I'Iliade, l'Eneide, Les 
Metamorphoses et plusieurs autres recits epiques, mais 
tres peu de precisions existent a son sujet. Les deux 
Thebains se definissent avant tout comme un duo 
valeureux, tres commun dans l'epopee. Pour Jean
Marcel Paquette, « le couple epique est une necessite, 
non pas de psychologie mais de structure, de l'epo
pee » ; il attribue ainsi au duo epique la fonction d' exte
rioriser les sentiments des heros, autrement inexpri
mables27• La tache de ces duos est par ailleurs d'une 
importance cruciale, puisque sans rivalite, il n'y aurait 
pas de combat, et sans combat, il n'y aurait pas d' epo
pee : ainsi, Chryseis, fiUe de Chryses, est al'origine de 
la dispute entre AchiUe et Agamemnon, dans I'Iliade, 
tandis que Lavinia se trouve, bien malgre elle, au centre 
du sanglant conflit entre Tumus et Enee, dans l'Eneide. 

La mention d'autres personnages mythiques dans Le 
Beau Romant remplit, en surface, une fonction deco
rative visant a assurer le lien intertextuel, mais elle 
repond aussi a une loi du genre. Les longues enume
rations d'illustres protagonistes - ce qu'on appelle 
souvent des « catalogues» - se reveIent necessaires au 
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narrateur du recit epique qui veut attester I'importance 
d'un evenement par la presence d'un nombre imposant 
de dignitaires. Dans l' Odyssee, I'Iliade, mais surtout Les 
Metamorphoses d'Ovide, le recensement des personnages 
presents coincide avec les moments de detente du recit. 
En effet, la nomenclature se fait surtout lors des jeux 
gymniques et lors de ceremonies funebres ou de maria
ges. Au Chant VIII de l'Odyssee, alors que se preparent 
des jeux, le narrateur rapporte les noms de chacun des 
figurants : 

Ils se rendirent a l'agora; une foule suivait, qu'on ne 
pouvait compter; les jeunes gens accouraient nom
breux et braves. Ainsi s'etaient leves Acroneos, 
Ocyalos, Elatreus, Nauteus, Prymneus, Anchialos, 
Eretmeus, Ponteus, Proreus, Thoon, Anabesineos, 
Amphialos, fils de Polyneos, fils de Tecton. Debout 
aussi etait Euryale, egal au tueur d'hommes Ares, le 
fils de Naubolos, le meilleur en beaute et stature de 
tous les Pheaciens, apres l'irreprochable Laodamas. 
Et s'etaient leves encore les trois fils de l'irrepro
chable Alcinoos, Laodamas, Halios et Clytoneos 
pareil a un dieu. (Odyssee, VIII, p. 114) 

Au Chant V de l' Eneide, entierement consacre a la 
description de jeux de toutes sortes, Virgile a recours au 
meme procede : 

La il invite par des recompenses ceux qui voudraient 
lutter de vitesse a la course, il expose les prix. De 
partout accourent, confondus, Troyens et Sicanes; 
Nisus et Euryale sont les premiers, Euryale retenant 
les regards par sa beaute et sa fraiche jeunesse, Nisus 
dont on savait la belle affection pour l'enfant; apres 
eux, le royal Diores de l'auguste lignee de Priam, 
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puis ensemble Salius et Patron, l'un Arcanien, l'autre 
du sang arcadien d'une famille de Tegee, puis deux 
jeunes Trinacriens, Helymus et Panopes, familiers 
des fon~ts, compagnons du vieil Arceste, beaucoup 
d'autres encore, disparus aujourd'hui dans les 
ombres de la tradition. (Eniide, V, p. 165) 

A la lumiere de ces deux illustres exemples, nous 
pouvons maintenant constater que 1'inspiration it la 
source de 1'inventio du Beau Romant d' Anne de Graville 
provient d'un univers plus vaste que celui de la Teseida : 

Grant assemblee y eut de roys & ducz 

Qui au palais se sont tous descenduz. 

De roys y vint Peleus & N ysus, 

Agamenon, Mynos, Menelaus, 

Puis Euander, Sicheus, Ulysses, 

Pigmalion, aussy Dyomedes 

Et Serpedon, Radamante, Amethoz, 

Princes puissans, desirans bruit & loz. 

(Romant, 1098-1105) 

Tous ces personnages de haut rang participent, 
depuis Homere, it 1'« experience epique » sous ses formes 
en evolution continue. 

Les lieux de la cause 

La Grece antique est certes un haut lieu de l' epopee. 
Elle est it la fois lieu et moment de 1'histoire. Que les 
heros evoluent it Athenes, Troie, Thebes ou dans 
quelque autre contree legendaire, ils appartiennent tous 
au me me univers litteraire. Achille, l'Acheen, Enee, le 
Troyen, et Palamon, le Thebain, reI event d'une seule et 
me me autorite : la determination du poete it situer son 
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histoire dans l'intemporalite et l'espace sans limite. Le 
lieu et l'epoque auxquels les heros appartiennent 
suffisent, malgre l'imprecision, ales doter d'une 
noblesse et d'une force de caractere que le chant epique 
celebre. Dans Le Beau Romant, ces memes lieux imme
moriaux sont evoques. Toutefois, ils perdent, a quelques 
endroits, ce caractere intemporel : par exemple, lorsque 
la narratrice decrit le jardin d'Emylia, elle compare le 
lieu idyllique au « paradis terrestre », comparaison qui 
nous transporte immediatement dans l'univers chre
tien : « Brief qui pourrait en ung si beau lieu estre, / Plus 
laymeroit que ung paradis terrestre » (Romant, 389-390). 
Anne de Graville laisse une autre empreinte historique 
lorsqu'un «eveque» intervient dans le recit, lors du 
mariage de Palamon et Emylia: «Alors Leuesque [ ... ] 
au faict bien entendant / Les deux amans ensemble 
maria» (Romant, 3367-3368). 

La guerre 

Le theme predominant de l'epopee homerique, 
medievale et renaissante, est evidemment le combat 
guerrier. Dans I'Iliade, il se prepare des les premiers 
verso La colere d' Achille et d' Agamemnon est decrite 
comme la cause principale du prolongement de la guerre 
c~ntre Troie. Avec la reconciliation des deux heros le 
combat prend fin. Dans l' Odyssce, il est toujours question 
de combats, mais les adversaires sont multiples. Ulysse, 
l'ingenieux voyageur, doit affronter les nombreux 
obstacles que le fulminant Poseidon lui impose. Que ce 
soit c~ntre les dieux de la mer, du ciel ou des forets, 
Ulysse doit sans cesse defendre sa vie et celle de ses 
allies. La colere de Poseidon est sans borne et ce n'est 
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que lorsque celle-ci s'apaise qu'Ulysse parvient a rentrer 
chez lui. Dans l' Eneide, les combats n'accaparent deja 
plus une aussi grande proportion du texte. Comme l' a 
explique Curtius, cette caracteristique de l'epopee 
virgilienne est relative a l'epoque d'Auguste, qui en est 
une de pacification. Virgile a tout de meme reussi a 
conserver l'essence epique, en agrementant son recit de 
metaphores guerrieres qui transforment l'adversaire du 
heros: le premier antagoniste d'Enee sera l'amour, 
habile «detourneur» personnifie par Didon, mais la 
nature, avec ses tempetes, secheresses et famines, est 
aussi une ennemie redoutable. Enee tentera meme 
d'eviter le combat avec les habitants du Latium28, mais 
Turnus le provoquera. 11lliade et l' Odyssee off rent donc 
deux « prototypes» similaires de l'epopee, quoique 
les deux recits proposent deux «fa~ons» distinctes 
d'evoquer l'adversite. La tradition s'inspirera des deux 
modeles, en favorisant, selon l' epoque, le combat guer
rier «classique» tel que presente dans l'Iliade ou, 
comme dans l' Odyssee, sous sa forme metaphorique. 
Dans Le Beau Romant des deux amans, tout comme dans 
la Teseida, le combat metaphorique de Mars et Venus 
represente l'autre versant de la tradition. Les deux 
premiers livres de la Teseida relatent certes deux 
combats traditionnels, celui mettant aux prises Thesee 
et les Amazones ainsi que celui opposant le roi 
d'Athenes (le meme Thesee) a Creon; toutefois, le 
« vrai» combat, celui de Palamon et Arcita, n'est 
plus un affrontement entre deux peuples; il devient 
plutot une lutte entre deux chevaliers secondes d'une 
armee constituee de cent combattants chacune29

• Cette 
similarite entre la Teseida et Le Beau Romant, soit la 
narration d'un combat metaphorique, inspire davantage 
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de l' Odyssee que de I'Iliade, reflete une meme vision du 
monde. 

Les atrocitis du combat 

Les horreurs de la guerre sont evoquees conforme
ment a la tradition homerique et virgilienne. Une scene 
de combat typique de l'epopee fait appel ades descrip
tions de l'horrible que l'on retrouve encore dans une 
reuvre comme Le Beau Romant. Cet extrait tire de 1'Iliade 
donne le ton a plusieurs descriptions d'affrontements 
guerriers: «Peneleos le frappe au-dessous du sourdl, 
aux radnes de I'reil, et lui enleve la prunelle : la lance 
pousse a travers l'reil et la nuque. 11 s'affaisse, les deux 
bras etendus. Peneleos alors tire son glaive aigu, frappe 
en plein cou et fait choir sur le sol la tete avec le casque 
- la forte lance toujours fIXee dans I'reil. » (Iliade, XIV, 
p.60) Plus evocatrice encore, s'avere la description que 
nous livre Ovide, dans Les Metamorphoses: «il [le fils 
d'Ophion, Amycus] le souleve au-dessus de sa tete 
comme fait le sacrificateur qui se prepare a fendre avec 
sa hache le cou d'un blanc taureau ; HIe laisse retomber 
sur le front du Lapithe Celadon, brisant ses os con
fondus dans sa figure meconnaissable. Les yeux ont 
jailli hors des orbites ; les os de la face sont fracasses, au 
point que le nez, repousse en arriere, est venu se fixer 
au milieu du palais30 ». La version d' Anne de Graville 
relate aussi ces details sanglants: «mist dung veuil 
cueur, corps, pensee & main / Et tant picqua & frappa 
de lespee / Que ce iour eust mainte teste couppee.» 
Plus loin, aussi, lorsque 1'armee de Palamon combat 
contre celle d' Ardta : « Mais tant vous dis que de sang 
& douleur / Fut ce iour plain: maint prince de valeur, / 
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Les bras sanglans, leurs chefs esceruellez, / Leur chair, 
leur sang sont en pouldre meslez » (Romant, 88). Contrai
rement ace que l'on pourrait croire, Boccaccio n'insiste 
pas autant qu' Anne de Graville sur ces details hideux. 
La traductrice a elle-meme rajoute ces precisions a la 
description. Dans ce meme episode de combat contre 
Creon, Boccaccio ecrit simplement: « s'avevan l'armi, e 
le cami tagliate» (Teseida, 11, 59). La scene la plus 
violente du combat entre les deux armees de Palamon 
et Arcita est evoquee en ces termes : «Il sangue quivi 
de' corpi versato / e de' cavalli ancor similemente / aveva 
tutto quel campo inaffiato [ ... J » (Teseida, VIII, 87). 

Les invocations 

L'invocation aux dieux confirme la tenue d'un 
combat: sans la protection divine, les affrontements 
sont impensables. Hector, chef des Troyens, invoque le 
grand Zeus : « Zeus Pere, maitre de l'Ida, tres glorieux, 
tres grand! et toi, Solei!, toi qui vois tout et entends 
tout! et vous Fleuves, et toi, Terre, et vous qui, sous ce 
sol, chatiez les morts paIjures a un pacte ! servez-nous 
de temoins et veillez au pacte loyal» (Iliade, Ill, p. 80). 
Enee n'invoque pas les dieux pour les memes raisons 
qu'Hector; le chef troyen invoque les Muses pour 
qu'elles contribuent a l'immortalisation de ses aven
tures : « Ouvrez cette fois, deesses, votre Helicon, eveil
lez vos chants : quels rois se leverent pour la guerre, 
quelles armees sous chacun ont recouvert nos plaines, 
quel heros des lors la bonne terre d'Italie fit jaillir 
comme ses fleurs, les armes qui la mirent en feu ; car 
vous vous en souvenez, () divines [ ... ]» (Eniide, VII, 
p. 235). Les deux heros du Beau Romant obeissent a ce 
meme rituel : 
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Les deux amans sen vont parmy les temples 
Offrans grans dons & sacrifices amples. 
Mais Arcita se recommande a Mars 
En luy offrant dor & dargent maintz mars 
[...] 

Palamon va en plus de trante Heux 

Pour requerir les deesses & dieux, 

Et ces propos a achascun tenuz : 

Qui! a fiance a ma dame Venus. 

(Romant, ·1208-1211 ; 1274-1277) 


Ces dieux tout puissants, en accordant leurs faveurs 
aux heros, leur assurent la victoire, la gloire et, ulti
mement, I'heureux hymenee. 

Le mariage 

Le mariage et l' amour sont omnipresents dans l'epo
pee. Ils sont la cause, le resultat ou le denouement d'un 
conflit et sont toujours celebres en grande pompe. Les 
noces, en particulier, donnent lieu a d'eloquentes des
criptions : portraits, vetements, invites, festins, danses, 
etc. Comme on l'a vu dans I'Iliade, Chryseis est « res
ponsable » de la colere des deux Grecs, tandis qu'He
l€me est la cause symbolique du conflit entre Troyens et 
Grecs. Dans l' Odyssee, I'amour conjugal devient la 
preoccupation obsedante du recit: Ulysse veut retrou
ver Penelope, celle-ci l'attend desesperement. Leurs 
retrouvailles, but ultime de la narration, devient le point 
culminant de l' Odyssee. Avec Virgile, Venus se rend 
indispensable: mere protectrice d'Enee, la deesse 
inspire le desir amoureux a son protege. Enee, en 
laissant derriere lui son epouse, Creuse, s' enflamme 
pour la grande Didon qu'il doit quitter malgre sa 
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volonte, puis se lie finalement a la jeune Lavinia. Meme 
si Le Beau Romant commence par le recit de la guerre 
de Thesee contre Creon, le veritable combat s' engage 
10rsqu'Emylia est aper~ue par Palamon et Arcita. 
11amour suscite une rivalite qui mene au mariage et a la 
mort, et ce, selon le meme schema narratif que dans la 
Teseida de Boccaccio. Ce lieu commun epique constitue 
pourtant, selon plusieurs commentateurs, l'essence du 
« roman » : « l1interet que les romans antiques portent au 
mariage n'est pas denue de fondements sociologiques. 
En racontant I'histoire de la reussite ou de la faillite, de 
I'impossibilite ou de I'annulation d'un m ariage , et en 
evaluant ses consequences, ce genre litteraire partage 
les preoccupations de la classe chevaleresque dans sa 
quete frenetique d'heritieres [ ... ] 31 ». Richard Neuse, 
pour sa part, entrevoit que les poetes du Moyen Age et 
de la Renaissance ont pu extrapoler, en faisant du lieu 
commun epique une caracteristique importante de leur 
reuvre : «The idea of the Troilus as somehow modeled 
on the Aeneid is not as farfetched as it might at first 
appear to be. It would require, in the first place, a focus 
on the early books of the Aeneid dealing with the 
destruction of Troy and Dido's love tragedy as the real 
center of the epic32 ». 

Les ceremonies funehres 

Les ceremonies funebres apparaissent aussi comme 
un lieu commun du genre epique. La ceremonie funebre 
de Patrocle, ami inseparable d' Achille, dans I'Iliade, et 
celle d'Elpenor, dans l' Odyssee, servent de modeles a 
d' autres recits epiques : 
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Achille [ ... ] donne a ses compagnons l'ordre de 
mettre un grand trepied au feu : il faut au plus vite 
layer Patrocle du sang qui le couvre. [ ... ] lIs lavent le 
corps, ils le frottent d'huile luisante, ils remplissent 
ses plaies d'un onguent de neuf ans ; ils le deposent 
sur un lit; de la tete aux pieds, ils le couvrent d'un 
souple tissu, et ensuite, par-dessus, d'un carre d'etoffe 
blanche. Puis, toute la nuit, autour d'Achille aux 
pieds rapides, les Myrmidons gemissent et pleurent 
sur Patrocle. (Iliade, XVIII, p. 180) 

Au Chant XII de l' Odyssee, une autre forme du rite 
funebre est celebree : « Ayant coupe des buches, al'en
droit le plus haut du cap, nous le br11lons, navres et 
versant de grosses larmes. Quand le cadavre fut con
sume avec les armes du mort, on lui eleve un tertre, on 
lui dresse une stele et au sommet du tombeau nous 
plantons une rame bien maniable» (Odyssee, XII, pp. 
175-176). Ce rituel a inspire Virgile qui decrit a son tour 
une ceremonie funebre : 

Deja le grand Enee, deja Tarchon sur le rivage creux 
ont dresse des buchers. Chacun y a porte le corps 
des siens, selon l'usage des ancetres, et la fumee qui 
monte des feux noirs ensevelit dans les tenebres le 
haut du del. [ ... ] Id les uns jettent dans le feu les 
depouilles arrachees aux Latins tues, casques, epees 
ouvragees, mors, roues naguere fievreuses; d'autres 
apportent en offrande les objets familiers [ ... ]. 
(Eneide, XI, p. 336) 

A partir des elements de cette meme ceremonie que 
Boccaccio lui foumit, Anne de Graville consoHde ce 
recit funebre, en I'abregeant et en insistant surtout sur 
les Heux communs epiques tels que nous les retrouvons 
dans les reuvres d'Homere et de Virgile : 
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Une forest y eut haulte & planiere, 
Tresfort espesse & [d'] antique maniere, 
Ou au myllieu y auoit une plaine 
Toute de fleurs aromatiques plaine, 
[...] 
Theseus fist dresser une grant pirre 
De la haulteur de quatre vingts coutees 
Pour rend re au corps honorables souldees 
Et pour y faire auantaige tout oultre. 
[...] 
Le corps fut pris, laue & embasme 
Comme celluy sur tous cher & ame. 
Puis fut porte ce treslouable corps 
Et mys au lieu que Ion dit lict de mors. 
De drap dor noir il eut robe & pourpoint. 
(Romant, 2914-2917 ; 2925-2928 ; 2938-2942) 

Boccaccio, pour sa part, insiste piu tot sur les pre
paratifs de la ceremonie; il decrit longuement la 
recherche initiale du lieu precis des funerailles, puis 
s'attarde sur la construction du bucher (Teseida, XI, 13
56). 

Les jeux 

D'autres motifs agissent aussi comme des topoi du 
genre. Parmi ceux-ci, il faut d'abord compter les jeux 
gyrnniques ou d'habilete que l'on rencontre dans le recit 
comme un lieu de plaisance. Dans l' epopee medievale, 
ces memes jeux acquierent une nouvelle denomination, 
les « tournois », qui representaient une nouvelle realite 
par rapport a l' Antiquite. Les athletes aux corps nus et 
enduits d'huile se disputant la victoire au javelot laissent 
place aux combats courtois entre chevaliers. Comme le 
remarque Curtius au sujet de Virgile, qui deja relevait 
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quelques dissemblances entre son epoque et celle 
d'Homere, l'epopee s' adapte a son temps: «IJepopee 
virgilienne, reuvre reflechie, hautement consciente et 
complexe se rattache a Homere par bien des cotes. 
Mais elle exprime necessairement I'ideal d'une epoque 
toute autre. [ ... ] Virgile est profondement impregne de 
I'esprit du siecle d' Auguste et de son ideal moral33 », 

Les jeux et les «divertissements» s'accomplissent 
comme une parenthese entre les combats. Dans le recit, 
ils se rapportent aux ceremonies entourant le mariage, 
les funerailles ou la visite d'un eminent personnage. 
Ulysse fait une visite aux Pheaciens qui ne tardent pas 
a lui rendre hommage. Ces fetes liees a la venue d'un 
grand heros se deroulent selon un rituel que les epopees 
homerique et virgilienne ont contribue a definir. Le chef 
Alcinoos declare d'abord les jeux ouverts en ces 
termes : « Quant avous autres, rois, porteurs de sceptre, 
venez dans mon palais, pour traiter en amis notre hote 
dans la grande salle» (Odyssee, VIII, p. 112), On com
mence generalement les festivites par un festin oil le vin 
coule a flot, tandis que l'aede chante les gestes fameuses 
des heros. Peu de temps apres, un chef tel Alcinoos 
prend la parole et dit: « "Ecoutez, chefs et conseillers 
[ .. ,] ; deja notre creur est rassasie du festin, oil chacun 
eut sa juste part [ ... ]. Maintenant, sortons et essayons de 
tous les autres jeux, afin que notre hote puis se dire a ses 
amis [ ... ], combien nous l'emportons sur tous au pugi
lat, a la lutte, au saut et a la course a pied"» (Odyssee, 
VIII, p. 114). Les vainqueurs sont recompenses de prix 
egalant leur merite. Virgile a bien sur repris ce theme 
epique et en a fait la matiere de son Livre V. Au cours 
des Eneades qui se tiennent en memoire d' Anchise, 
pere d'Enee, des vaisseaux rapides s'affrontent et, une 
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fois les jeux nautiques condus, on se defie a la course, 
avec les « poings gantes », au lancer des fleches et sur 
des chevaux magnifiques en simulant la guerre. Dans 
l'elaboration de son reuvre epique, Anne de Graville 
developpe eUe aussi cet element ludique. Tout comme 
chez Virgile, les jeux ont lieu, dans la Teseida et dans Le 
Beau Romant en version quelque peu ecourtee, apres les 
ceremonies funebres entourant la mort d' Arcita : 

Si ordonnerent les princes faire ieux 
Ou ung chacun semploye a qui myeulx myeulx' 
11 y eut pris donnez, beaulx & exquis, 
Au myeulx faisans comme il estoit requis. 
Les ungs couroient & les aultres saultoient, 
Aultres tous nudz lung a laultre luctoient. 
{RomanI, 3114-3119} 

Un genre en evolution 

Lorsqu'il s'agit de 1'reuvre que, de nos jours, 1'on 
qualifie d'« epique », les premiers ecrivains de la langue 
fran~aise evoquent plut6t la « chanson » (La Chanson de 
Rolandj, le « roman» (Le Roman d'Alexandre34), le « long 
poeme» et le «poeme heroi'que35 ». Toutefois, il ne 
faudrait pas s' attendre a reconnaitre l'appartenance de 
certaines reuvres a la tradition epique par la presence, 
dans les textes, de la denomination precise d'un genre. 
Le texte narratif medieval et renaissant obeit d'abord a 
des regles poetiques de style: styles bas, moyen et eleve. 
La question de « genre» ne preoccupe pas encore les 
ecrivains a cette epoque. Il ne faut donc pas voir dans 
le titre Le Beau Romant des deux amans un indice du 
genre auquel appartiendrait le texte, genre qui, pour les 
lecteurs du XXe siecle, correspond au long recit fictif en 
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prose. Ce sont les ecrivains du XVIle siecle qui etabliront 
une specificite generique romanesque, lent processus 
au cours duquel on disputera la place du roman dans 
la hierarchie des genres36• Le Beau Romant des deux amans 
est une translation du moyen fran~ais en fran~ais du 
XVle siecle d'un texte aux accents herolques de Boccac
cio. S'il nous faut repondre a la question du genre, on 
pourra, a defaut d'inclure ou d'exclure cette reuvre dans 
une categorie hi en determinee, la situer dans une tradi
tion epique en evolution jusqu'au XVIIe siecle, moment 
oil l'on tentera de figer definitivement cette forme 
poetique. 

Notes 

1. 	 La plupart des renseignements biographiques proviennent de 
l'ouvrage de Maxime de Montmorand, Une femme poete du 
XVI siecle. Anne de Graville, sa famille, sa vie, son (Euvre, sa postiriti, 
Paris, Picard, 1917, p. 13. 

2. 	 Ibid., p.58. Leroux de Lincy et Maulde la Claviere confirment 
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fran~aises des reuvres de Petrarque et de Boccaccio, entre autres 
une traduction des Trionfi de Petrarque, OU sont inscrites diverses 
anagrammes d'Anne de Graville telles «Gami d'un leal », «J'en 
garde un leal » (Louise de Savoie et FraTlfois r. Trente ans de jeunesse 
(7485-1515), Paris, Perrin et Cie, 1895, p. 293). 

3. 	 Maxime de Montmorand, op. cit., p. 96. «Dentraigues» est le 
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de Balsac d'Entraigues. 

4. 	 Geoffroy Tory, Champ jleury [reimpression de l'edition de 1529], 
introduction de J. W. Joliffe, Paris/La Haye, Mouton Editeur, 
1970, fo!' 4~. 

5. 	 Le manuscrit des Rondeaux d'Anne de Graville se trouve a la 
Bibliotheque nationale de Paris et porte le numero 2253. Yves 
Le Hir cite le numero 25535, que nous avons dd corriger apres 
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verification sur place. Les Rondeaux furent publies pour la 
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mercy ». En fransk dikt flrfattad uti attaradiga Stroftr af Alain 
Chartier ar 74260ch omdiktat afAnne de Graville omkind ar 7525, 
UpsaIa, AImquist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag, 1897, in-4°. 
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8. 	 Maxime de Montmorand, op. cit., p. 140. 
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ecrire, c'est uniquement parce qu'un protecteur ou un superieur 
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Litterature europienne et le Moyen Age latin, Jean Brejoux (trad.), 
Paris, P.U.F., 1956, coIl. «Agora », p. 157). Voir, par exemple, 
L'J!:loge de la Folie d'Erasme, le Cymbalum mundi de Bonaventure 
des Periers. 

10. 	Anne de Graville, Le Beau Romant des deux amans Palamon et 
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cation de eet ouvrage, aucune ne nous a semble aussi deter
minante, pour cette raison qu'elles reprennent les premisses du 
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rart littiraire au Moyen Age, Daniel Poirion (dir.), Paris, Sedes, 
1990, pp. 141-163: «Un des lieux communs de la recherche 
litteraire veut que les theoriciens et les historiens du roman 
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commencent par se repandre en lamentations sur l'impossibilite 
de trouver la definition de leur objet. » 

15. 	 Cf la preface d'Yves Le Hir a l'edition du Beau Roman~ op. cit. t 

p. 30; Henri Hauvette, «La Teseide », dans Les Plus Anciennes 
Traductions franfaises de Boccace, extraits du Bulletin italien de 
1907-1909, Paris, Fonteming, pp. 204-205; Maxime de 
Montmorand, op. tit., p. 136. 

16. 	 Cf Dictionnaire historique de la langue franfaise, Paris, Dictionnaire 
Le Robert, 1992, «epopee ». 

17. 	 Voir a la rubrique «roman» du Dictionnaire universel d' Antoine 
Furetiere, Alain Rey (ed.), Parist Le Robertt 1978. Pour une 
etude des diverses expressions du « roman chevaleresque » a la 
Renaissance, on consultera le numero special de la revue Etudes 
franfaises, Jean-Philippe Beaulieu (dir.), XXXII, 1, 1996. 

18. 	 Cf Rene Bray, Formation de la doctrine classique, Paris, Nizet, 
1963, p.347. Bray cite un commentaire de d'Aubignac qui 
illustre exactement cette imprecision: «On ne trouvera pas 
etrange que [ ... ] je reduise les romans a la meme regIe que les 
poemes epiques. Car ils ne sont distingues que par la versi
fication t tout le reste leur est commun, l'invention, la disposition, 
la fabrique et les ornements ». Pour la premiere fois depuis 
Bakhtine, David Quint tente de definir le roman dans une 
perspective a la fois diachronique et synchronique, en retablissant 
partiellement la synonymie des termes « epopee » et « roman» 
(Epic and Empire: Politics and Generic Form from Virgil to Milton, 
Princeton, Princeton University Press, 1993 t p. 8). 

19. 	Olivier Reboul, dans son Introduction a la rhitorique. Thiorie et 
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des Heux. [ ... ] Au sens le plus ancien et le plus simple, le lieu est 
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de son discours, souvent apres l'avoir appris par creur. Sous une 
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rhetorique antique ». Roland Barthes, pour sa part, definit 
l'inventio en ces termes: «L' inventio renvoie moins a une 
invention (des arguments) qu'a une decouverte : tout existe deja, 
il faut seulement le retrouver : c' est une notion plus "extractive" 
que "creative". Ceci est corrobore par la designation d'un "lieu" 
(la Topique), d'oD l'on peut extraire les arguments et d'oD il faut 
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(<< L'Ancienne rhetorique. Aide-memoire », dans Communications, 
Paris, Seuil, 1970, p. 198). 
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20. 	Ernst Robert Curtius, op. cit., p.282. «Sans la colere du heros 
(Achille, Roland, le Cid), ou du dieu (Poseidon dans l'Odyssee, 
junon dans l'Eniide), il ne saurait y avoir d'epopee. » 
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au point de vue feminin d' Anne de Graville; eIle critique 
l'apathie du personnage d'Emylia qu'eIle qualifie de «hapless 
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Object in Boccaccio, Chaucer, Anne de Graville and Shakes
peare and Fletcher », dans Comparative Literature East and ffist. 
Traditions and Trends, Comelia N. Moore et Raymond A. Moody 
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ture, University of Hawaii, 1989, p. 149). 

22. Homere, lliade, Paul Mazon (trad.), Paris, Belles Lettres, 1977, 
XXII. Dorenavant, les renvois a cette edition seront indiques 
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26. Boccaccio, Teseida delle nov:,e d'Emilia, Milano, Arnoldado 
Mondadori, 1992, I1, 26 ; XI, 30 ; Ill, 10. Les prochains renvois 
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« Teseida ». 

27. 	jean-Marcel Paquette, « Epopee et roman: continuite ou discon
tinuite ? », Etudes litteraires, IV, 1, 1971, p. 30. 
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rangs et au nombre de cent se rendent a l'auguste palais du roi 
[ ... ], [et] demandent la paix pour les Troyens» (Virgile, Eneide, 
op. dt., VII, p. 220). 

29. Georges Lukacs ecrit: 	«De tout temps, on a considere comme 
une caracteristique essentielle de l'epopee le fait que son objet 
n'est pas un destin personnel, mais celui d'une communaute» 
(La TMorie du roman, jean Clairevoye (trad.), Paris, Gonthier, 
1971, p. 60). Quoique ce trait caracteristique constitue un element 
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1'« epopee » renaissante, il nous semble plus pertinent d'insister 
sur la fonction ideologique des deux types de recit. 

30. Ovide, Les Metamorphoses, Georges Lafaye (trad.), Paris, Belles 
Lettres, 1980, Livre XII, p. 39. 

31. Jean-Charles Huchet, «Le Roman antique », dans De la littera
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32. Richard Neuse, « The Question of Genre : ne Canterbury Tales as 
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the « Canterbury Tales », Berkeley/Oxford, University of California 
Press, 1991, p. 25. 

33. Ernst Robert Curtius, op. cit., p. 286. 

34. 	Le mot «roman» renvoie ici a la transposition en langue 
romane d'un texte grec ou latin. 

35. 	Ces termes sont respectivement utilises par Joachim Du Bellay 
(le chapitre intitule « Du long poeme francoys », dans Difense et 
illustration de la langue [ranfaise, Henri Chamard (ed.), Paris, 
Diclier, 1948, pp. 127 et suiv.) et par Pierre de Ronsard (<< Preface 
sur La Franciade touchant le poeme heroi'que », dans (Euvres, 
Jean Ceard, Daniel Menager et Michel Simonin (ed.), Paris, 
Gallimard, 1993, colI. « Bibliotheque de la PIeiade », pp. 1162 et 
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Creore, A Word-Index to the Poetic J1IOrks ofRonsard, Leeds, W. S. 
Maney and Son, 1972, et Keith Cameron, Concordance des fEuvres 
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