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« Elle ordonna a lors de sais ir Mer l in par les p ieds et 
par la t ê t e e t de le j e t e r dans la t o m b e o ù é t a i e n t 
é tendus les deux aman ts . Elle f i t ensu i te rep lacer la 
da l le . Cela fa i t , e t non sans d i f f i cu l té , e l le prat iqua ses 
enchan tements e t , t an t par ses sor t i lèges que par ses 
f o r m u l e s m a g i q u e s , e l l e sce l l a s i b ien la da l l e à la 
t ombe que personne, par la su i te , ne put la dép lacer 
ou la soulever ni revoir Mer l in , mor t ou v ivant [...]. 

« Lorsque V iv iane eu t a ins i en fe rmé Mer l i n , 
e l le fe rma de son mieux la por te de la chambre , ma is 
sans se l ivrer à des enchan temen ts e t passa la nu i t 
avec ses gens dans la p ièce de devant . Le lendemain , 
au lever du jour , e l le s'en al la et fe rma la por te mais 
de te l l e manière que ceux qui v iendra ient d 'aventure 
en ces l ieux puissent l 'ouvrir. » 

Merlin le prophète, Paul Zumthor, 
« Moyen Âge », Stock, 1991, p. 316-317. 

Merlin enfant défend l'honneur de sa mère devant les juges 
(f° 120, cliché B 59/178 de la B.N.). 

« A lors , avec la rouer ie innée des jeunes f i l les , Nyneve 
c o m m e n ç a à q u e s t i o n n e r M e r l i n s u r sa m a g i e , 
p romet tan t plus ou mo ins de lu i accorder ses faveurs 
e n é c h a n g e . Et M e r l i n , a v e c la f a i b l e s s e i nnée des 
h o m m e s , b i e n q u ' i l e û t d e v i n é s o n b u t , n e p u t 
s ' e m p ê c h e r d e l u i l i v r e r s e s s e c r e t s . L o r s q u ' i l s 
rev inrent en Ang le ter re , chevauchant len tement de la 
c ô t e vers la Cornoua i l les , Mer l in lu i mon t ra ma in tes 
m e r v e i l l e s , e t l o r s q u ' i l v i t q u ' e l l e é t a i t e n f i n 
i n t é r e s s é e , i l l u i e n s e i g n a ses t o u r s , l u i d o n n a le 
pouvoir de produi re des enchan tements , d 'envoûter e t 
de désenvoûter , e t en f in , dans la luxur ieuse fo l ie de sa 
v ie i l lesse, lu i enseigna les sor t i lèges qui ne pouvaient 
pas ê t re br isés. Et lorsqu'e l le se m i t , te l le une enfant , 
à ba t t re des ma ins , le v ie i l la rd pour lu i p la i re c réa à 
l ' in tér ieur d'une grande fa la ise rocheuse une chambre 
rempl ie d ' incroyables merve i l les , un l ieu é t ince lan t de 
r ichesse et de beauté , une chambre g lor ieuse pour la 
consommat ion de leur amour. I ls pénét rèrent tous les 
deux dans un passage menant à la p ièce merve i l leuse, 
tendue d'or e t éc la i rée de ma in tes boug ies . Mer l in y 
en t ra le premier , ma is Nyneve recu la d'un pas et lança 
le te r r ib le sor t i lège ; le passage se re ferma sur Mer l in , 
qu i demeura pr is au p iège à j ama is . Nyneve entend i t 
s a v o i x l o i n t a i n e à t r a v e r s l e r o c , i m p l o r a n t l a 
d é l i v r a n c e , m a i s e l l e e n f o u r c h a s o n c h e v a l e t 
s 'é lo igna. 

« Et Mer l in est tou jours enfermé là , comme il 
savai t qu ' i l le sera i t . » 

Le roi Arthur et ses preux chevaliers, John Steinbeck, 
J.C. Godefroy, 1982, p. 113. 

<< Et dès qu ' i l ouv r i t les yeux e t la bouche , l 'enfant 
posséda l ' in te l l igence e t le pouvoi r du d iab le . C'éta i t à 
j u s t e t i t r e , p u i s q u e c ' é t a i t l e d i a b l e q u i l ' a v a i t 
engendré . Mais le d iab le ava i t quand m ê m e c o m m i s 
une erreur ; i l n 'avait pas prévu que la mère de l 'enfant 
se tournera i t vers Dieu et que, de ce fa i t , la mère et 
l 'enfant lu i échappera ient . L'enfant reçu t donc , c o m m e 
l ' ava i t p r é v u le d i a b l e , la f a c u l t é e t le p o u v o i r d e 
c o n n a î t r e t o u t c e q u i a v a i t é t é d i t e t f a i t d a n s le 
p a s s é . Ma i s , p a r c e que la m è r e a v a i t r e f u s é t o u t e 
compromiss ion avec l 'Ennemi, Dieu accorda à l 'enfant 
la facu l té e t le pouvoir de connaî t re ce qu i sera i t d i t e t 
fa i t dans les temps à venir . 

« Lorsque les f emmes reçurent le nouveau-né 
d a n s l e u r s b r a s , e l l e s f u r e n t t r è s e f f r a y é e s , c a r 
l 'enfant é ta i t t rès fo r t et p lus ve lu que tous les aut res 
enfants qu 'e l les avaient pu voir à leur na issance. El les 
le p r é s e n t è r e n t à la m è r e qu i d i t s i m p l e m e n t : 'Cet 
enfant me fa i t peur. ' Et e l le f i t auss i tô t un grand s igne 
de c ro i x . Puis e l le a jou ta : 'Prenez l 'en fant , fa i tes - le 
sor t i r e t fa i tes en sor te qu ' i l so i t bapt isé le p lus v i t e 
possib le. ' Les f emmes demandèrent : 'Quel nom veux-
t u lu i donner ?' La mère répondi t qu 'e l le vou la i t qu ' i l 
por tâ t le nom de son propre père, à e l le , e t qu i é ta i t 
Mer l in . » 

Le cycle du graal, La naissance de Merlin, Pygmalion, 
1992, Jean Markale, p. 118-119. 

OU RETROUVER MERLIN ? 
P o u r l e s œ u v r e s a u t h e n t i q u e m e n t 
m é d i é v a l e s , o n s e r é f é r e r a 
e s s e n t i e l l e m e n t à : 

R o b e r t de B o r o n , M e r l i n , r o m a n d u X l l l e s i è c l e , 
p r é s e n t é , t r a d u i t e t a n n o t é p a r A l e x a n d r e M i c h a , 
Garnier F lammar ion, 1994. 

P remiè re œuvre r o m a n e s q u e en f r a n ç a i s s p é c i f i 
q u e m e n t c o n s a c r é e à Me r l i n , t r a d u i t e de f a ç o n t r è s 
accessib le, sans archaïsmes inuti les. Auteur de l 'édit ion 
en ancien f rançais (« Textes l i t téraires f rançais », Droz, 
1979). L'œuvre s 'arrête peu après le sacre du roi Ar thur 
m a i s le t r a d u c t e u r n o u s p r o p o s e q u e l q u e s t e x t e s 
complémenta i res parmi lesquels un extrai t du Lancelot 
racontant c o m m e n t Viviane t race autour de Mer l in un 
c e r c l e m a g i q u e e t le r e t i e n t a i n s i d é f i n i t i v e m e n t 
enfermé dans une pr ison invisible. 

Mer l in le Prophète o u le l i v re d u Graal , R o m a n d u 
X I I I e s ièc le m is en f rança is mode rne par Emmanuè le 
B a u m g a r t n e r , S t o c k M o y e n A g e , 1 9 9 1 . T r a d u c t i o n 
d 'ap rès le Mer l in en p rose éd i té par Gas ton Par is e t 
Jacob Ulr ich, SATF, 1886. 

On r e t r o u v e d a n s c e t t e œ u v r e h é t é r o g è n e u n e 
première par t ie assez p roche d u Mer l in de Rober t de 
Boron . La longue h is to i re de Balaain, le cheval ier aux 
d e u x é p é e s , o c c u p e e n v i r o n 50 p a g e s qu i v i e n n e n t 
rompre l 'uni té de l 'œuvre. Dans ce t te ve rs ion , Mer l in 
disparaît en forêt de Brocél iande, enfermé par Viviane à 
l ' i n t é r i e u r d ' u n e c a v e r n e , d a n s la t o m b e d e d e u x 
parfai ts amants . 
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L'assemblée des démons. Un démon 
déshonorant une jeune fille pendant son 

sommeil. De cette union naîtra Merlin. 
(f° 113 v. cliché D 58/472 de la B.N. [partiel]). 

« La grande leçon de la 
légende de Merlin, c'est 
de nous apprendre à aller 
de l'avant et à pratiquer 
le grand écart qui nous 
mènera dans le nemeton, 
là où sont reconstituées 
les conditions optimales 
qui permettent l 'extase, 
autrement dit la commu
n ion pa r fa i t e avec les 
dieux, ou avec la nature, 
ce qu i est i den t i que . 
Quand Merlin devient fou 
à la bata i l le d 'Arderyd, 

il prend brutalement conscience de la Réalité et ne 
peut p lus suppor ter de v iv re dans un monde où 
dominent les cont rad ic t ions , les v io lences et les 
illusions. Ce déchirement qui s'opère en lui, c'est ce 
qu'on a appelé sa folie. Et c'est ainsi qu'il se retire 
à l 'écart. Mais ce n'est pas une fui te, car dans les 
bo is , va commencer son ac t i on sur lu i -même et 
sur les choses , c e t t e t r a n s f o r m a t i o n de l ' ê t re , 
c e t t e m a t u r a t i o n qu i va le condu i re au p le in 
épanouissement. » 

Merlin l'Enchanteur, Jean Markale, 
Albin Michel, 1992, p. 232. 

« Pourquoi Merlin a-t-il accepté l'enserrement ? Parce 
qu'il a compris que vivre en dehors de la Nature, c'est 
se vouer à la destruction. En plein XII* siècle, époque 
où commence déjà à se dessiner le profi l du Capi
talisme dans des villes nouvelles livrées au pouvoir 
exc lus i f de l 'argent, la f igure de Mer l in é ta i t un 
aver t issement . La bourgeois ie, sur le chemin du 
triomphe, reconstruisait, à l'abri derrière des murailles, 
un monde à sa mesure, où l'édifice principal n'était 
plus l'Église, mais l'Hôtel de Ville, le lieu principal non 
plus le c imet iè re , symbole de la communion des 
vivants et des morts, mais la place du marché. Un 
peuple qui rejette ses morts au-dehors de l'enceinte 
urbaine et qui abandonne le sanctuaire sacré pour le 
Temple de la Fortune se coupe brutalement de ses 
rac ines. Et coupé de ses rac ines, i l ne sai t plus 
comment u t i l i ser la Nature. II c ro i t le savoir en 
l'exploitant à outrance : en défrichant les forêts, en 
creusant des mines, en massacrant des animaux, en 
détruisant le paysage écologique. Les aberrations du 
XX* siècle sont déjà contenues dans la démarche de 
la société du XII* siècle. » 

Merlin l'Enchanteur, Jean Markale, 
Albin Michel, 1992, p. 233. 

QUELQUES PISTES BIBLIOGRAPHIQUES 
Études fondamenta les : 

Alexandre Micha, Étude sur le Merlin de Robert de 
Boron, « Publications françaises et romanes », Droz, 1980. 

Paul Zumthor, Merlin le Prophète : un thème de la 
l i t térature polémique, de l 'h is tor iographie et des 
romans, Slatkine Reprints, 1943,1973. 

Jean Markale, Merlin l 'Enchanteur ou l'éternelle 
quête magique, Albin Michel, 1992. 

À la différence des deux études citées précédem
ment qui s'adressent essentiellement à des spécia
listes, celle de Markale est une œuvre de vulgarisation, 
à un prix abordable. 

Adaptations et compilations : 

Jacques Boulanger, Les romans de la Table ronde, 
Pion, 1941, repr is dans la co l lect ion 10/18, 1971. 
L'histoire de Merlin occupe les pages 87 à 233 du 
premier volume dont la lecture est d'accès facile. 

Henri de Briel, Le roman de Merlin l'Enchanteur, 
Klincksieck, 1971. Adaptation en français moderne de 
tex tes t i rés de sources hé téroc l i tes . L 'ouvrage 
comporte quelques reproductions d'i l lustrations de 
manuscrits. 

François Johan, Les Enchantements de Merl in, 
« L'ami de poche », Casterman : premier d'une série de 
cinq volumes sur « Les Chevaliers de la Table Ronde ». 
L'adaptation la plus simple pour de jeunes lecteurs 
dans une col lect ion i l lustrée. L'adaptateur ne ci te 
malheureusement pas les textes utilisés. 

Jean Markale, Le Cycle du Graal, Pygmalion, 1992. 
Le premier volume de cette monumentale compilation, 
intitulé La Naissance du roi Arthur, est essentiellement 
consacré à Merlin. Markale cite régulièrement ses 
sources et mentionne les textes utilisés. 

O n r e t r o u v e r a M e r l i n d a n s q u e l q u e s œ u v r e s 
c o n t e m p o r a i n e s : 

Guillaume Apoll inaire, L'Enchanteur pourrissant, 
1909, repris dans la collection « Poésie Gallimard ». 
Toutes sortes de personnages viennent s'entretenir 
avec Merlin enfermé dans son tombeau. 

René Barjavel, L'Enchanteur, Denoël, 1984, repris 
dans la collection Folio. 

Michel Rio, Merlin, « Points », Seuil, 1989. Court roman 
qui se présente comme un monologue de Merlin après 
l'effondrement du monde arthurien. L'auteur, qui prend 
quelques libertés avec la légende, avoue : « Je me suis 
permis la scandaleuse appropriation [...] consistant à 
accaparer sans la moindre piété une grande légende 
[...] à mon seul profit. » 

John Steinbeck, Le roi Arthur et ses preux cheva
liers, J.C. Godefroy, 1982, repris dans la collection « J'ai 
Lu », 1984. 

Marion Zimmer-Bradley, Les Dames du Lac, 1988 
(repris dans la collection du livre de poche). 

(D'un livre à l'autre, la transcription des noms de 
personnages et de lieux varie parfois. II suffit de savoir 
que Engls, Engist, Henguist ou Hangus est un chef 
saxon donc adversaire des rois bretons. Vortlgern ou 
Vertigier est un sénéchal breton, usurpateur du pouvoir 
roya l . Viviane se nomme aussi Nlnlane, Nlvlene, 
Nyneve, sans doute de mauvaises t ranscr ip t ions, 
Nlmue, parfois Gwendydd. Le sénéchal se nomme Keu 
ou Kay. Le roi Arthur tient principalement sa cour à 
Car l ion, Carduel ou Cardeui l . La grande batai l le 
opposant Saxons (ou Saines) et Bretons a lieu dans la 
plaine de Salisbury ou Salesbières. Logres désigne 
normalement le royaume d'Arthur ; c'est aussi la ville 
où il est couronné. Pandragon s'écrit indifféremment 
avec e ou a ; Uter avec ou sans h. 
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