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LE TESTAMENT 

Le Moyen Age est hantć par la peur de la mort (manifestće sous 
les formes les plus diverses: famine, guerres, ćpidćmies). La prćsence de 
la mort dans la vie quotidienne a, puet-€tre, sa plus troublante illustra- 
tion dans I'existence du fameux Cimetiere des Innocents ossuaire sinistre 
et indócent au coeur de Paris, lieu de rencontre et de promenades pour 
les amoureux, cynique memento mori et instigation A rechercher les plai- 
sirs d' une breve existence. 

Les dernieres volontós et le testament constituent, naturellement, des 
moments nócessaires et fróquents dans la vie de I'homme mćdićval, sou- 
cieux de I'approche de linstant de la mort, tout aussi ignorant de ce qui 
Iattend apres la mort que de ce qui reste apres lui. Ce qui est surprenant, 
c'est l'occasion qu'y a vue et dont a profitć ce poete de gónie qu'a ćtć 
Villon, de transformer le testament, acte judiciaire et privć, en un theme 
littćraire si gońtć des contemporains que le XVe siecle en connait la 
prolifćration dans toute la littórature europćenne. Le theme du testament 
se rópand dans la littórature par Iintermódiaire des fabliaux, dós le XIIle 
siecle, en une premiere tentative d'adapter cet ćvćnement sćrieux de la 
vie de 1 homme 4 la parodie et A la satire du clergć. 

Le fabliau Le Testament de ldne est repris en vers, sous le meme 
titre, par Rutebeuf (poste considćrć par beaucoup de ceritiques littćraires 
comme un prócurseur de Villon, vu la meme existence mouvementće, 
affrontće avec le meme sourire aux levres et la meme satire dans l'oeuvre, 
mais surtout vu leur affinitć thóćmatique) qui raconte 1'histoire d'un riche 
curć de campagne ayant enterrć son ane mort, digne serviteur, dans le 
cimetióre. Appelć devant l'ćv6que pour justifier cet acte hors du commun, 
le curć se dćbrouille A merveille, en invoquant la dernićre pensće charita- 
ble de Iane qui avait laissć a l'ćv6que, par testament, une somme d'argent. 
Le curć est jugć innocent et l'Ane peut rester chrótien: «Li asnes remest 
chrestiens /'A tant la rime vous en lais, / Qu'il paiat bien et bel son lais» t. 

1 Rutebeuf, oeuvres completes, t. 2, Paris 1959—1966, p. 304, 
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Une autre source d'inspiration en est le recueil de I'Italien Poggio-Bra- 
eciolini. Le conte intitulć Canis testamentum inspirera certainement 1'au- 
teur des Cent Nouvelles nouvelles (fin du XVe siecle) qui prćsente, dans 
la nouvelle XCVI, Vingćniositć d'un curć. Accusć par le juge ecclósiasti- 
que d'avoir enterrć chrótiennement son chien mort, le curć s'en sort en 
offrant au juge ciquante ćcus d'or lógućs par le chien. Il est A remar- 
quer que, dans ce conte-ci, le testament, bien que theme central, n'xiste 
pas; il y est invoquć seulement, comme un moyen de s'en tirer. 

Francois Villon remaniera ce theme d'une maniere originale. Le succćs 
de ce theme littćraire est surtout assurć par la forme fixe du testament 
(a multiples variations de style, contenu ou intention) et par la dichotomie 
du contenu (d'une part des considćrations mondaines, de l'autre des pen- 
sćes tournćes vers la vie dans l'au-dela). Le testament «sćrieux» n'a 
pas eu de succes. Seule la parodie testamentaire s'est imposće, ancrće 
dans la realitć quotidienne, parmi les personnages mal famćs ou de triste 
cćlebritć de la citć, rappelant les voleurs, clients du gibet, et les plaisirs 
que quelque «grosse Margot» distribue avec largesse. La satire et l attaque 
directe s'allient dans la parodie et ćlevent le testament au rang de genre 
litteraire; l' un des plus anciens testaments burlesques, remontant a 1380, 
appartient a Eustache Deschamps. 

La monde que retrace Villon, dans le Lais * et dans le Testament, est un 
monde citadin. On imagine Villon sortir, entre chien et loup, pour aller 
chercher 4 la Mule, a la Pomme de Pin, au Trou Perrete, ses compagnons 
louches et bruyants, continuer avec eux sa tournće joyeuse au Barillet 
ou aux Trumi!lieres, sabreuver (quand la bourse est vide) a l'abreuvoir 
Popin ou a la fontaine Maubuć, dresser sous les porches, a la faveur de 
la nuit, des plans loufoques (comme celui du dćmćnagement du Pet au 
Diable, grosse pierre prehistorique et source d'une vćritable guerre en 
miniature) ou sinistres (comme celui du vol du College de Navarre qui 
fait prendre le large a notre jeune „coquart” et I'incite a ćcrire le Lażs, 
plaisante annonce du Testament). On imagine ses repues franches au 
milieu daventuriers falots, vćritable gibier de potence (Casin Cholet, 
Jean le Loup, Colin des Cayeux, Regnier de Montigny), d'un dófilć hóćtć- 
roclite de femmes (de Macće d'Orlćans a la trop cćlebre grosse Margot, 
en passant par Jeanneton, Catherine de Vausselles, Denise, Marion I'Idole 
ou sa «chere Rose» qu'il a obstinćment aimće mais qui lui prófćrait «une 
grant bourse de soie / Pleine d'escus, parfonde et large». Le groupe de 
bourgeoises que semonce la Belle Haulmiere nous dit long sur les frć- 
quentations de Villon); ses promenades au cimetiere des Saints Innocents 
qui lui suggere une vćritable Danse Macabrć. le Chatelet qu'il ćvite et 

2 «Si me souvient bien, Dieu mercis, /Que je feis a mon partement/ Certains 
laiz, lan cinquante six, /Qu'aucuns, sans mon consentement/ Voulurent nommer 
Testament;», Villon, in Poetes et Romanciers, Paris, p. 1167. 
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qu'il connait trop bien; les rues boueuses, autant de coupe-gorges; les 
rixes frćquentes dont parfois mort s'ensuit; la rentróe furtive, a linsu 
de Maitre Guillaume, dans la chambre gelće dou il entend sonner la 
cloche de la Sorbonne pour la priere. 

Extremement mobile et paresseux, Villon ne se trouve a son aise que 
parmi ce monde fou et bigarrć dćtudiants, soldats, geóliers, sergents, 
archers du roi, bateliers, bouchers, barbiers, comćdiens, ladres, assassins, 
serveuses, sur lequel il dirige une lumiere aveuglante et cruelle. On 
comprend bien ses regrets tardifs et son repentir: «He! Dieu, se j'eusse 
estudić / Ou temps de ma jeunesse folle / Et a bonnes meurs dedić, 
/ J'eusse maison et couche molle, / Mais quoi? Je fuyoie l'escolle / Com- 
me fait le mauvais enfant. / En escripvant ceste parolle, / A peu que 
le cuer ne me fent.» 3 

Il souvre a nous, sincere et sensuel, sur son idćal terrestre: loin de 
lui les dólices d'une vie rustique nourrie de «gros pain bis / [...] / d'orge, 
davoine» et d'«eaue tout au long de l'anee» (p. 1189); il reve d'une vie 
commode aux petits soins, telle quil ne Ia point, lui, si maigre, si seul 
dans sa chambre froide et sans «couche molle», allant, pour retrouver 
les charmes douteux de la grosse Margot, «en ce bordeau ou tenons nostre 
estat». 

Le Testament avec ses legs devient prótexte aux plaintes, aux regrets, 
aux remords, aux confessions. C'est la nócessitć, la pauvretć qui conduit 
au mal («faim / fait / saillir le loup du bois») qui isole. Il se voit, de 
tous, le plus imparfait, et, en coutumier de la faim, du froid, des coups, 
des tortures et des viles jouissances, il s«me la panique des affres de la 
mort: «La mort le fait fremir, pallir, / Le nez courber, les vaines tendre, 
/ Le col enfler, la chair mollir, / Joinctes et nerfs croistre et estendre.» * 
A cette mort personne n'ćchappe; le motif traditionnellement módićval 
de vanitas vanitatum lui inspire un vćritable chef-d'oeuvre, la Ballade 
des Dames du temps jadis, et il renie l'amour. 

Il se sent tres affaibli, aussi legue-t-il 4 sa mere «pour saluer nostre 
Maistresse», la Ballade pour prier Nostre-Dame, ce quw'il a de meilleur, sa 
poćsie (car pour conclure le dćbat, il avait lóguć son coeur a la Trinitć et 
a Notre Dame, et le corps a «nostre grant mere la terre». Villon n'exalte 
pas dans cette ballade la Vierge, mais ćvoque avec une infinie tendresse sa 
mere, en employant le langage qui seul pouvait la faire revivre «povrette 
et ancienne», agenouillće devant les vitraux de la paroisse promettant 
«harpes et lus» ou effrayant par les «dampnez [...] boullus». Avant de 
mourir, elle semble se faire, avec joie, «pócheresse» pour lui, demander 

3 Ibidem, p. 1151. 
ś Ibidem, p. 1155. 
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le pardon en son nom, affirmer sa profonde foi: «En ceste foy je vueil 
vivre et mourir.» 5 

Fidele a sa mobilitć d'esprit et de sentiment, Villon chasse le sórieux 
d'un ćclat de rire et trouve de chaudes couleurs pour peindre «bon feu 
maistre Jehan Cotart» qui avait ćtć si bon archer qu'on n'avait jamais 
pu arracher de ses mains le pot, et qu'il avait toujours la gorge en feu. 
Villon en appelle aux buveurs de lAncien et du Nouveau Testament 
pour qu'ils ouvrent a celui-1la la porte du paradis. 

Dans le monde de Villon, justice est faite seulement par la mort; bien 
qu ćgalitaire, elle est I'Inconnu, et devant celui-ci Villon se tient humble, 
rćsignć et repentant, sans pouvoir sempćecher de le braver, de sen mo- 
quer («Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie: / A luy n'ayons que 
faire ne que souldre») pour aussitót donner tout le poids de son inquie- 
tude et de ses incertitudes («Hommes, icy n'a point de mocquerie; / 
Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!» $). 

Cette Epitaphe (Ballade des Pendus) nous vient de l'au-dela: Villon 
est mort («Nous somes mors»), cette voix plaintive et chuchotante qui 
nous clame «Freres», nous associant dans un ćlan qu'on ne doit blamer 
(«Se freres vous clamons, pas n'en devez / Avoir desdaing, quoy que 
fusmes occis / Par justice ...» 7) au sort ignominieux de ces misćrables 
«attachez cinq, six», rópete sans cesse, dans le rythme ballangant des 
squelettes, un memento mori. «Quant de la chair, que trop avons nourrie, 
/ Elle est pieca devorće et pourrie, / Et nous les os, devenons cendre et 
pouldre. / De nostre mal personne ne s'en rie; / Mais priez Dieu que 
tous nous vueille absouldre.» 8 Plus.que la ruine du corps qui retourne 
d'ou il vient («De terre vint, en terre tourne»), celle de l'Ame Il'oppresse 
au moment dócisif de son existence et il a besoin de la pitić de ses sem- 
blables, garantie de la pitić divine, pour calmer son angoisse. 

Le Testament constitue une ćnigme, bien que les personnages en 
soient historiquement repćrables; mais une ćnigme satirique. I1 ne legue, 
a son lit de mort, que des rien$, et si I'on regarde au-dela des appa- 
rences, rien tout court. Besogneux, qu'allait-il lóguer? A ceux qu'il hait 
(tel Podieux bourreau Thibaud d'Aussigny) il rend ce qw'ils lui ont donnć: 
rien, tout en oubliant de gómir et de pleurer, pour se moquer d'eux, pour 
les ćcarteler en images chiffrćes, symboles et allusions; les fantasmes 
ainsi exorcisćs permettent la dólivrance de son moi profondóćment satiri- 
que, voire gouailleur, vivant. Il leęgue a Jean Cornu une maison en ruines 
qui ne lui appartient meme pas. A Denis Hesselin, quatorze tonneaux de 

5 Ibidem, p. 1171. 
6 Ibidem, p. 1221. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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vin, que Turgis ne lui vendra pas 4 cerćdit. A Jacques Raguier, Le Grand 
Godet du quai de Greve dont il a €tć le client, etc.? 

L'attaque dirigóe contre ceux qui ont jouć un róle nófaste dans son 
existence (Cotart et Laurens, Francois de la Vacquerie, Michault du Four) 
ou contre les vauriens auxquels il ne veut qu'on l'associe (G. Cholet, Jean 
le Loup, Pernet de la Barre) est accompagnće de I'ćnumćration des cir- 
constances, attónuant sa propre responsabilitć (la malchance de tomber 
sur Thibaud, au lieu d' Alexandre, la pauvretć, lignorance de la jeunesse, 
lamour), qu'il fait retomber sur d'autres (ćveque d'Orlćans, sa famille, 
Catherine, ses compagnons, ses ennemis) poussć comme il est par ce dćsir 
supreme de se justifier, en omiettant tant d'affaires scandaleuses (I'assas- 
sinat de Sermoise, le vol du-College de Navarre), en reconnaissant cer- 
tains póchćs de jeunesse pour illustrer son repentir et suggćrer la pitić; 
plein de bonne volontć et d'humilitć, fils aimant, chrótien misćricordieux, 
se dćpouillant de tout ce qu'il (ne) possede (pas) et se refusant a soi- meme 
le droit de juger les autres 1. 

Le Testament tourne a lironie, devient nóćgatif, surtout dans sa deu- 
xieme partie, celle qui comprend les donations appelant en scene une 
file de figures grotesques de carnaval: Y. Marchant, un sabre a la main, 
J. Cornu, dotć d'une paire de cornes et Beaubignon d'une splendide bosse, 
Saint-Amant et. sa femme, sur un cheval blanc et une mule, s'identifiant 
avec un ane rouge et une jument; Denis Hesselin roulant ses tonneaux 
de vin; Jacques: Raguier, ivre mort, exposant ses jambes scrofuleuses; 
Merbeuf et Louviers, I! un—boeuf placide, l' autre—loup agressif; les gen- 
darmes D. Richer et J.'Vallette la corde au cou; Jean Riou, recouvert 
d'une t6te et d'une fourrure de loup, etc.!! 

Dans ce monde en perpótuelle osmose, ou il devient de plus en plus 
difficile de distinguer entre amis et ennemis, hypocrites ou ćgoistes, entre 
Famour et le jeu ćrotique ou tromperie, entre lapparence et la rćalitć, 
il est surtout difficile de se retrouver et de se dócouper sur le fond de 
Tincertitude universelle. 

L'introduction des animaux nous permet de mieux saisir l imaginaire 
du poete dans lequel rien n'est impossible et dans lequel tout peut chan- 
ger de forme, de place ou de portće. En rapprochant I' homme de l' animal 
(Videntifiant meme avec celui-ci, parfois), Villon rćussit a projeter, sur 
le fond de l'imaginaire collectif, ces images chargóes de leur symbolique 
initiale et pórenne, tout en permettant «la dćshumanisation du discours 
poćtique» (Dufournet) et la description d'un monde concret, abject. 

Les portraits de personnages, repris (Lais) ou nouveaux (Testament), 

» Cf. J, Dufournet, Recherches sur le Testament de Villon, t. 1, Paris '1971, 
pp. 47—48. 

10 Ibidem, pp. 60—68. 
11 Cf. ibidem, pp. 12—13, 
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s'enrichissent de traits surprenants, grace aux jeux symboliques qui en 
accompagnent le nom (souvent modifić dans ce but) et surtout les dona- 
tions du legataire ou l'antiphrase est systómatiquement employće. Les 
termes juridiques sont situćs, pour la plupart, A la rime pour confćrer 
un aspect plus sćrieux aux legs; plus les dons sont insignifiants, plus 
les apparences sont rćelles, le rćsultat ćtant un art subtil, mar qui dć- 
voile les obsessions du poete 1%, illustróes surtout par les pieces qu'il 
insere dans le Testament. Pour Villon, c'est le passć qui a du poids, c'est 
le prósent qui compte, le futur / I'avenir n'ćtant que fonetion de ceux-ci: 
prolongement, rćpćtition ou projection. 

Les lignes thćmatiques assurent la cohćrence de I'ensemble: vie, joie, 
jouissance, amour, fosse, prison, mort, chacune de ces «virtualitćs 
associatives» (Zumthor) renvoyant presque synonymiquement 4 l'autre et 
recróant par juxtaposition (et non par composition) toute une existence. 

Tous les pośtes du XVe siecle ont ćtć sensibles A la crćation originale 
de Francois Villon et la littórature — de la poćsie, aux pieces de theatre 
(monologues, dialogues, sotties, farces) — a ćtć envahie detestaments 
a plus grande ou moindre consistance. 

Pierre de Nesson intitule sa priere adressće a Notre Dame Le Testa- 
ment de Pierre Nesson. En invoquant la Vierge Marie, en parlant des 
souffrances de Jósus, qu'il n'hćsite pas 4 critiquer pour avoir permis 
Finjustice («Il donne au fol, il tolle au sage») ou parce que ses voies sont 
impónćtrables («Et nul ne peult saisir qu'il pense: / Une fois il dit, tout 
est mien; / Fautrefois il dit quil n'a rien» 1%), Pierre de Nesson s'offre, 
lui et sa famille, a Marie («Je vous donne mon corps $z m'ame / Sy fait 
pareillement ma femme / Et vous fesans foy 8: homage / De tout notre 
petit menage, / En vous promettant feaultć, / Service, foy śz leaultć.” 14). 
Ce qwil demande, en ćchange, c'est I'appui moral et matćriel («Seulement 
nos necessitós / Pour passer ceste povre vie» 15), et apres la mort, la vie 
ćternelle et le pardon. 

Les dernieres volontćs, dans I'ćventualitć de la mort, exprimćes dans 
le Testament de Pierre Nesson, sont loin de la parodie, les sentiments 
religieux, sincóres et naifs, sont exprimćs avec dólicatesse et dćvouement; 
le texte doit 6tre retenu en tant qu'illustration du theme du testament 
sćrieux (et non parodique). i 

Mais dans la lignóe thćmatique tracće par Villon s'inscrit ce pa 
rhćtoriqueur» cólebre, Jean Molinet (1435—1507), qui (Le Testament de la 

12 Aussi I'obsession de la mort et le spectre du gibet sont-ils plus fróquents 
dans les ballades insóróes que dans le Testament. Cf. ibidem, pp. 217—219. 

w Cf. Dance aux aveugles, [in:] Pierre de Nesson et ses oeuwres, Pamis 1925, 
pp. 169—184. 

14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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Guerre 16) esquisse le cortege des malheurs et destructions que la guerre 
rópand sur la terre natale. La Guerre est devenue un personnage torturć 
du remords de n'avoir pas completement donnć satisfaction Aa ses adeptes 
et qui, avant de mourir, ćcrit son testament («La guerre suis en train 
de mort...» / «Et pour cause que je n'ay pas / Satisfaicts aux miens 
plainement, / Il me fault, avant mon trespas, / Faire mon petit testa- 
ment»). Sa premiere pensće est adressće 4a Dieu auquel elle laisse son 
ame; mais que le plus sage (roi ou pape) en prenne possession, pour que 
celle-ci n'entre pas aux mains des ennemis dćsireux d'apprendre les maux 
les plus affreux. Aux rois, aux princes et aux ducs, qui ont nourri son 
corps, elle legue tous les biens qui ne sont pas perdus: prospóritć, ćloges, 
triomphe, victoire, mais aux pervers tyrans qui exploitent les travailleurs 
elle legue la honte, le malheur, les maladies, les disputes, les discordes 
et la diminution des biens, I óćpuisement des membres et du corps. Elle 
offre par testament aux ćglises — des clochers ruinćs, des greniers sans 
blć, des caves sens vin, des fours sans pain, manque d'offrandes, des.pre-. 
lats et des moines ignobles («Prólatz honteux, moisnes crottćs»), ćpide- 
mie dans le bćtail et, couronnement des dons, «sur leurs dos une grande 
taille». Le testateur continue, dans ce meme style ironique, ses donations, 
Tantiphrase relatant les calamitós qu'occasionne la guerre dans presque 
toutes les classes sociales et qui ne sont profitables qu'aux nobles; on 
suggóre la nócessitć de la paix par lidće meme de «la mort» de la 
guerre. Aux villes accablćes d'impóts et de rćquisitions, elle legue dęs 
tours dćfoncćes, des murs dómolis et des bourgeois efirayćs; aux cam- 
pagnes — des chateaux en ruines, des fermes brdlćes, des terres incultes, 
des paysans apeurćs, des bergers rossćs et craintifs, des marchands muti- 
lós et des corbeaux croassant leur faim en survolant les gibets. Aux. 
soldats, elle legue les filles de la dernićre espece, aptes a allóger leurs 
bourses («Du deable vient, au deable va» 17). Aux aubergistes ayant loge 
les troupes, elle laisse les coffres A or vidćs, les meubles brisćs, une 
bourse pleine de prieres et quelques servantes enceintes; aux pages — de 
gras poux par milliers, aux valets—la faim aux entrailles, aux laquais — 
— une fievre continuelle, aux troupiers—de faibles jambes et aux vo- 
leurs — des poignets et des oreilles cloućs au pilori. On n'oublie ni le 
bourreau, ni les vivandieres, ces «joieuses fillettes». 

Comme Villon, Molinet prend son róle au sćrieux, organise ses 
donations par ordre testamentaire, ne craignant point une ćventuelle 
monotonie (chaque strophe ćtant introduite par «Je laisse a / au, aux, 
a ceux /») ćvitóe par la varićtć des lógataires et surtout des legs, va- 
rićtć renforcóe par un vocabulaire extremement riche et direct, dans 

16 In Anthologie poćtigue francaise. Moyen Age t. 2, Paris 1967, pp. 336—337. 
17 Ibidem. 

5 — Zagadnienia Rodzajów Literackich, tom XXXII, z. 1 (63) 
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une ćnumćration apocaliptique inoubliable et qui a pour effet une ironie 
cuisante aux accents de satire sociale. 

Un autre poete du XVe siecle, Jean Róćgnier, de retour d'une mis- 
sion, est fait prisonnier et enfermć a Beauvais ou il risque de perdre 
sa vie. Lies impressions de captivitć ont inspirć son Testament d'un prison- 
nier, pittoresque, bien que dćpourvu de grande valeur littćraire. En ex- 
primant sa foi et en faisant don de son Ame A tous les saints et saintes du 
calendrier, le poćte veut qu'on paie toutes ses dettes et qu'on ćtende un 
linceul blanc sur sa biere (double symbolisme: il retourne a la terre nu 
mais plein de douleur et d'humilitć). Les mćónestrels I'accompagneront 
avec gaitć, la mort n'est point rćversible, A quoi bon pleurer? Portć par 
quatre travailleurs, il se contentera d'une messe. Il compose sa propre 
ćpitaphe et dóclare que tout n'est que vanitć: «Sic transit gloria mun- 
di» 18, 

Que les derniers moments de Iexistence, et surtout la ródaction du 
testament, aient 6tć transposćs dans des pieces reprósentćes devant le 
public, dans des scenes et des situations comiques, ne doit ni scandaliser 
ni surprendre: la crainte de la mort, l'obsession du moment dócisif et 
dćfinitif, qui ont dominć tout le moyen age, se devaient d'€tre exorcisćes 
par le ridicule, l'opposition d'un vigoureux ćpicurisme (comme dans le 
Testament de Pathelin). 

Le recueil Montaiglon-Rothschild comprend cinq pieces (entre 1488 
et le dóbut du XVle siecle) ayant pour theme le testament: Le Grand 
Testament de Taste-Vin, Roy des pions, Le Testament feu Ruby de 
Turcquie, maigre marchant, contrefaisant sotie, Le Testament de hault 
et notable homme nommóć Ragot, Le Testament et Epitaphe de Maistre 
Frangois Levrault, sergent royal en la sónóchaussće de Guyenne et Le 
Testament de Jenin de Lesche qui sen va au mont Saint-Michel.!9 

D'une ćtendue sensiblement ćgale (entre 91 et 150 vers), a l'excep- 
tion du Testament de Francois Levrault (plus de 330 vers), mais A mó- 
trique distinete, ces compositions se distinguent surtout par le caractere 
plus ou moins dramatique de I'ensemble; mais dans toutes, le testament 
proprement dit, intógrć A la farce, est ćcrit A la premiere personne, 
destinć sans aucun doute A la rócitation devant le public. «Ce nonobs- 
tant, pour venir A mes fins, / Devant le peuple qui est icy present, 
/ Tous, cordeliers, carmes et Augustins, / Gueux de Lubie, cagnardiers, 

18 In Anthologie poćtigque francaise, t. 2, pp. 201—205. 
19 Recueil de poćsies francaises des XVe et XVlIe siecles, t. 3, Paris 1865—1878, 

pp. 77—83; t. 13, pp. 1—9; t. 5, pp. 147—154; t. 10, pp. 128—145; t. 10, pp. 372—377. 
Cf.. de meme, J.-CI. Aubailly, Le thódtre módićval, profane et comique, Paris 
1975. 
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gonfarins / Soyez tesmoings de mon grant testament» (Testament de 
Ragot) *, 

La structure des pieces est en lignes essentielles la meme (les diffe- 
rences ou les variations permettant de mieux saisir la parodie de la 
realitć): le testament dóbute par Iintroduction au public du testateur 
et des raisons qui lont poussć a rćdiger ses dernieres volontćs; on rócite 
ensuite le texte du testament proprement dit (volontós et donations), 
aux formules empruntćes a la jurisprudence testamentaire; le testament 
finit par une exhortation a la priere ou par un adieu. Certes, la partie 
la plus importante (et donc la plus ćtendue) est celle du testament pro- 
prement dit. 

L'intention parodique est visible dós le dóbut de la piece, lorsque le 
signe de la croix se fait «ou nom du pot, ou nom du verre, ou nom 
de la grosse bouteille / A qui, comme bien povez croire, / J'ay maintes 
fois tirć l'aureille [...]» ?! ou qu'on prend un ton sćrieux pour ćnumćrer 
les dćfauts du futur dćfunt: «Jean Ragot, noble gueux en mon temps, 
/ Attaint de mal et peu garni de sens [...]» 22, le tout dans la maniere propre 
a Villon mais en montrant les signes visibles d'une recherche dramatique, 
d'un essai de rajeunissement du sujet (le testateur ne git plus, et le mime 
a a sa disposition tout un arsenal de ressources pour cróer I'effet comi- 
que et dramatique escomptć). 

Le testament proprement dit dóbute par l'expression des dernieres 
volontćs quant a I'endroit de l'enterrement, relevant de la meme inten- . 
tion parodique par antiphrase: Jenin de Lesche, simple d'esprit, se veut 
porte au «Sainct Innocent», Taste-Vin se veut enterrć «aupres de taver- 
ne la belle», tandis que Jean Ragot, maitre des ribauds, veut qu'on lui 
ćleve une statue autour de laquelle on joue les «miracles» qu'il aura 
ćcrits. Les dćtails d'un enterrement traditionnel, auquel celui-ci s'oppo- 
se point par point, ne sont illustrós que par Jenin de Lesche. 

L'imitation de Villon apparait ćvidente, autant dans la maniere que 
dans la thćmatique, lorsqu'on ćnumere les donations accordóes A des 
gens bien connus dans la ville, dont on souligne les dófauts ou contre 
lesquels I"auteur veut se venger; il s'y ajoute I'intention d'une critique 
sociale, visible dans l'attaque dirigóe contre certains groupes sociaux: 
clercs, mendiants, ribauds, prostitućes, gens de la robe, sergents. La sa- 
veur comique est accentuće par ce que le testateur est un vaurien, 
n'ayant a lóguer rien d'autre que son propre corps, ses haillons ou des 
objets risibles et pathćtiques dans leur absence de valeur. Ragot legue 
son corps aux Augustins, pour qu'on le mette dans le reliquaire, son 

20 Extremement important, A ce titre, l'ouvrage de J.-Cl. Aubailly, Le mo- 
nologue, le dialogue et la sottie, Paris 1976, pp. 94—101. 

A Montaiglon-Rothschild, op.cit, t. 3, p. 77—83. 
22 Ibidem, t. 5, pp. 147—154. 
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cerveau—sur les marches de la Sainte Chapelle; il legue ses quatre 
vieux pots, dont deux ćbrćchćs, et ses vieux proces, y compris les 
frais—a ses hćritiers et parents, ses poux—aux docteurs, et sa bćnćdic- 
tion, si pleine de valeur—a tous ceux qui ont la bienveillance d'ćcouter 
le testament. 

Taste-Vin legue aux vagabonds sa robe toute neuve qu'il n'a vetue 
que neuf ans durant, un gros baton aux maris ayant femmes bavardes, 
une bourse d'ail et d'oignon aux amoureux de la boisson, ses cartes et 
ses dós aux tricheurs de la citć, ses cornes et son chapeau aux putes 
du bordel et les bouteilles et pots a ses enfants ainćs. 

Ruby de Turcquie legue aux galants de la ville sa literie sale et ses 
pantalons «pas tres propres», son manteau, son pot, son bonnet—aux 
pelerins rentrós de Rome; il donne magnanimement les cabarets cćlebres 
de la ville aux exócuteurs testamentaires, et a sa dame d'Auvergne il 
laisse son plaisir et sa renommee. 

Meme le rien, linexistant, peut €tre lóguć, plus gćnćreusement que 
le reste d'ailleurs; Taste-Vin laisse aux mendiants sa bourse vide, Ra- 
got—aux galants—des dettes a faire, et Ruby—les dettes qu'il a contrac- 
tćes pendant sa vie. Leur gćnćrositć n'est ćegalće que par les bons senti- 
ments qui apparaissent rarement ou par lesprit vengeur (Frangois Le- 
vrault souhaite A son ennemi une vie misćrable, Ragot legue ses poux 
aux docteurs et aux Jacobins). 

Tout est tournć en dćrision, en suggćrant des scenes quotidiennes 
comme cette donation de Taste-Vin aux amateurs de boisson (ail, oignon 
et viande salóe) ou aux maris A femmes bavardes (son gros baton), tout 
en ayant parfois recours a lobscćnitć («Apres a vous, mon conseiller 
/ Messire Jehan, sans truffe ou sornette / Je vous laisse pour faire 
oreiller / Les deux fesses de Guillemette / Ma femme [...]» 23). 

L'imitation de Villon jusquau plagiat (cf. les strophes CXZZXI, 
CXXKXVIII, CLIII, CLX) se retrouve dans les expressions memes, mais 
il faut remarquer (comme le fait Aubailly) qu'on en choisit les expres- 
sions matóriellement sensibles, les plaisanteries les plus faciles ou les 
plus traditionnelles et qui ne sont pas susceptibles de multiples inter- 
pretations: la reprćsentation dispose de beaucoup moins de temps pour 
parcourir le trajet de loreille a l'esprit que la lecture; d'autre part, le 
public prósent aux reprćsentations (la foule du bourg) est infiniment 
moins subtil que les esprits fins de lettrćs sachant godter la lecture du 
Testament de Villon. 

Les pieces s'achevent sur un adieu ou la tristesse ne peut cacher les 
accents comiques: Taste-Vin I'adresse aux divers crus, Ruby fait appel 
a tous pour qu'ils se souviennent de lui, Ragot se voit dćja sanctifier 
et rópand autour de lui bćnćdictions et pardons. 

. 28 Testament de Pathelin, [dans:] Farces de Moyen Age, Paris 1942, p. 61. 
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Le XVlIe siecle va connaitre d'autres reprćsentations identiques, com- 
me Le Testament de Carmentrant, attribuć a Jehan d' Abundance (ćcrit 
vers 1540) et illustrant la bataille entre Carmentrant et Careme, bataille 
allćgorique entre la gourmandise et le jeńne, le dernier, vistorieux, obli- 
geant Carmentrant a s'enfuir de la ville. I'adieu qu'adresse ce dernier 
surprend surtout par un plagiat du Testament de Pathelin, qui, a notre 
connaissance, n'a pas encore ćtć signalć, et qui atteste, donc, la propa- 
gation du theme: «Adieu les Enfans-sanssoulcy, / Adieu a tous bons 
gaudisseurs, / Je vous laisse les roustisseurs / Et bonnes tavernes 
aussi» 4 et «Apres (a) tous (bons) gaudisseurs / Bas percez, gallans sans 
soucy, / Je leur laisse les rostisseurs, / Les bonnes tavernes aussi» 25, 

La tradition se continue aux siecles suivants, il suffit de rappeler 
Le Testament de Lucifer de Gringoire (1521), Le Testament cynique, 
dans Le Singe de La Fontaine (1675) et les Contes en vers de Fólix No- 
garet (1810) 26. 

TESTAMENT 

STRESZCZENIE 

Nawiedzany przez strach śmierci, ducha powszedniego, człowiek średhiowieczny 
stoi rozdwojony między trwogą i namiętnością życia. Testament w takiej sytuacji 
staje się całkiem naturalnie aktem niezbędnym. Jego przemiana z aktu prawnego 
i prywatnego w temat literacki, który zaczyna się bujnie rozrastać jest nieoczeki- 
wana, ale dająca się objaśnić. 

Biorąc za punkt wyjścia model gatunku Testament Franciszka Villona, poprzez 
krótkie przypomnienie źródeł, autorka artykułu przechodzi do egzemplifikacyjnego 
przeglądu utworów Pierre'a de Nesson, Jeana Molinat, Jehana Rćgnier oraz pięciu 
innych tekstów ze zbioru poezji francuskiej XV i XVI wieku Montaiglona-Rotschilda, 
aby na koniec objaśnić intencje satyryczne i parodystyczne wyżej wymienionych 
przykładów odróżniając je od założeń „serio Pierre'a de Nesson. 

Autorka podkreśla zasadniczą rolę dla tego gatunku Testamentu Franciszka 
Villona, który to utwór często imitowano aż do formy plagiatu. 

Przełożył Grzegorz Gazda 
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% Testament de Carmentrant, [in:] Deux Jeux du Carnaval de la fin du moyen 
fge, Paris 1978. © 

25 Testament de Pathelin, p. 80. 
26 Le theme, central au moyen Age occidental, est reprósentć dans la littórature 

roumaine par quelques poćsies móditatives, romantiques, exprimant le retour au 
sein de la nature-mćre (N. Burlanescu-Alin, 1869—1912, M. Eminescu) ou, dans les- 
quelles, lidće en est traitće anthropologiquement, sur le mode philosophique, la 
succession des gónćrations mettant en relief la permanence de I'esprit et de la 
crćation (Perpessicius, T. Arghezi). 


