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L E S  E T  I I I  CU S

COSMOGRAPHES.

1. Les E lh icus  sont  encore  des siècles qui se ra ttachent  à l’antiquité .  
On discuta i t  beaucoup su r  e u x ,  et 011 ne  savait  pas a r r iv e r  à aucune  
so lu t ion;  parce  qu ’o rd in a i rem en t  le fond de la cause é tait  ignoré ,  on 
ne  connaissait pas ce qu’ils ont é c r i t ,  on ne  connaissait  pas les kosmo- 
graph ies  qui po r ta ien t  leu r  nom. Une kosmographic  consonnante  avec 
celle de Ju les  l lonorius,  é ta i t  en elfet publiée, mais l’a u tr e  res ta i t  inac
cessible, enfouie dans de  nom breux  m anuscr i ts .  C’est depuis  peu que 
cette  de rn iè re  fut éditée p a r  les soins de D’Avczac et ensuite  p a r  Henri 
W uttke .  L’édition de ce d e rn ie r  e s t  sans dou te  préférable ,  pa rce  qu 'e lle  
a pu pu ise r  dans celle de D’Avezac; elle  avait  de  très  bons m anuscri ts  
e t  elle  suivait  une m éthode  p lus exacte e t  plus sc rupu leuse  dans la 
publ ica tion  du texte ( 1 ).

Ces édit ions 11e laissent rien à désirer .  De nom breux  m anuscr i ts  
com pulsés,  é tab l iren t  le texte et son langage e t  son orthographe. P a r  
l’analyse du texte on a su ap p réc ie r  l’a u te u r ,  à la réserve de que lques 
incerti tudes ,  ainsi qu ’il reste  à chacun de s’expliquer com m ent on peut 
envisager ce s ingu lie r  m onum ent  géographique.

Dans les in l i lu la i ions  il est  d it  que l 'ouvrage du philosophe e t  kos- 
m ographe  Ailhicos, Æ th ic u s ,  E lh icu s ,  qualifié aussi d ’a s t ronom e,  est 
t radu it  à Hieronymo presbytero,  ainsi que cette  version offre les extraits 
e t  les ré sum és de nom breux passages de  la kosmographic d’E lhicus,  
qu i  ne sont in te r rom pus  que par  de t irades  e t  réflexions du t raduc teu r

(I) Cosm ographiam  Æ lliici istrici ab Hieronym o ex græeo in latinnm  breviarium  redactara , 
prim nm  ed id it llco ricus W u ttk e , I.ipsiæ , iu bibliopolio D y k ian o ,<833, 8% pp. cxxxiv, <36. — Je 
dois à l'obligeance de l 'au teu r-éd itcu r la connaissance de ce t ouvrage. 11 a eu la com plaisance de 
m e co m m uniqueraussi son a rtic le  : d ie Aecbtlieit des auszugs aus d e r  kosm ographic, des Aitbikos 
gep rü fl, Leipzig 185J, ainsi que  je  puis a jo u te r encore q ue lques notes à m es réflexions déjà p rép a 
rées p o u r l’im pression.

1



2 LES ETHICUS

abrévialcur.  Sous celle  forme l’ouvrage se présenle  dans de  nombreuses 
copies à pa r t i r  du  vm® siècle;  sous celle  forme il esl connu par  H rabanus  
Maurus (m orl  856) ,qui em p ru n ta  de lui quelques passages de la desc rip 
tion de la Grèce, reproduites  ensu ite  par  Vincent de Beauvais.  Ilalding- 
liam, su r  sa carte  de 1220, Roger Bacon et p lusieurs  de postérieurs 
co n n u ren t  cet abrégé  de la kosmograpli ie d’Etliicus.

2. L 'abrév ia teur  ne  se nom me pas dans son texte : les in ti lu la tions 
des m anuscr i ts  l’appel len t  Il ieronym us presbÿler ,  in s in u an t  le nom 
d 'u n  père  de l’église. Sa in t  Jé rôm e,  qualifié o rd ina irem en t  de presbÿler ,  
naqu it  ve rs  531 dans  S tr idon  en Dalmatie. A Rome il était  d isciple du 
g ram m air ien  Donalns, et depu is  586 il passait  son tem ps en Pales tine  près 
de Belblcein , ju sq u ’à sa m ort  qui a rr iva  le 30 sep tem b re  420. L’abré- 
v ia teur  indique son sé jour,  lorsqu’il signale  le climat nostrarum  regio- 
n u m  de C om agène,  Fenicié  e t  Pa les t ine ,  en tre  l’Égyple  e t  l’E u fra te ,  
noster  E n trâ tes  (cap. 108, p. SI); lorsqu’il dit que la Chaldée,  la Syrie  
et l’Égypte  lui sont  voisines (cap. 66, p. 48). C’est Jé rôm e,  quand  il 
parle  de  ses m aladies ,  quand  il pa ra î t  faire a llusion à la fustigation 
n o c tu r n e :  me furcs rap ieb an t  et me captivum dux issen t ;  quand il 
nom m e son pédagogue Douai ,  d’après  lequel il modèle son eufonic 
latine  (cap. 66, p. 47) (2 ); quand  il cite sa le t t re  su r  les philosophes 
(cap. 17), adressée  à Paulin (3 ). — L’a b rév ia teu r  nom m e le rh é te u r  
Alchimus ou Alcimus (cap. 11,  p. 6), lorsqu’un  Alciinus est annoté  
dans la ch ron ique  de Jé rôm e sous l’année  358 (4); il dit qu’Arcu lius et

(2) Mein T ex t, d it 'SVuttke Hest, Donatus miliï in te r  tnaxinios pr im tis  p ræ cra t e t m agnus in eofo- 
nicis versibus. R’Avezac liest e t M a g n u s,'und g lau b t cinen  U czngauf tien Magnus o ra to r u rbis Rom;e 
zn lm den, an Üén Ilieronym us 85 te r  Urief (benédictiner ausgabe sc in e r  w e rk e , 700, IV , 2, 054) 
g e r ic h te t is t .— Un Maguus aiusi rem arq u é , augm ente  les in tim ités  e n tre  l’ab rév ia teu r e t  sa in t 
Jé rô m e , e t  m érite  par conséquen t un bon accueil.

(3) C’est à l’occasion de lllarcas, que  c e tte  le t tre  es t rappelée. L’ab rév ia teu r d it, nos in aliquibus 
ep istb lis m en tionem  philosopborum  e t  eorum  laborum  stud io ru m q u e fecimus. lliarcam  sablo 
ealhedram  sedentem  auream  ad m eridiem  m aris oceani d ispu tan tem  cura discipulis de mensa solis 
a slro ru ra  s iderum que difTerentia (cap 1*7). A ce passage répond la le ttre  par le voyage d ’Appollonius, 
tjui parv in t ad Rrachmanas e t  lliarcam  in tbrono sedentem  aureo  e t  de Tantali Tonte po tau tem ,
in te r  pancos discipulos de u a tu ra  de m otibus ac sidernm  cursu  a u d ire t docentcm  reversus
Alexandrin perrox it Aethiopiam  u t gym nosophistas e t  faniosissimam solis m eusain v id ere t in sabulo 
(ep p tlac m  vel Lin S . Ensebli U ieronym i s tridoniensis  presbyteri operum  t. I , s tud io  D. Yallarsii, 
Veronu» 1734, p. 2G8\ — Il es t bon d ’observer q u e  le voyage d’A itikus du  Caucase dans l’Inde e t 
son re to u r  vers l’E th iopie (cap. 105110), es t à l’in sta r du voyage d ’Apollonius m eu liouné dans c e tte  
lo lire . Apollonius trouva daus l’an 40 ce chef de Bram ines Jarchas e t  le roi F rao tcs; le  roi q u ’Elhicus 
a vu s’ap p ela it F erze tes.

(i) Le savant K unstm anu, indique Alcimus Ecdicius Avitus, évêque de  V ienne en 500, qui laissa 
un poèm e, de sp irita lis h istoriæ  g estis , (en partie  publié  p a r Gagneras, M olthcrs, F abricius, Sir- 
m ond e t  p lusieu rs  au tres), daus lequel on lit le  vers :

Q uique c rca tu ræ  produisit in ord inc prim us
Brimas v cu tu rc  peu d e t sub indice poenas.
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A ni lia il u s ,  i l i rcan u s  e t  Macedo, al) I lis tr ia  orii,  n u p e r  usque m agnam 
R om ani ,  répand iren l  leurs  e r re u rs  (cap. 58, p. 57). Macedonitis fut 
dest i tué  de son p a lr ia rcha l  de  Constantinople en 362 et le synode de 
Rome, en 566, recevait la conversion des Macédoniens. Mais l’abrév ia-  
leu r  m entionne  encore  les hé rét iques  Eunohie  e t  Prisc ill ien,  condam nés  
plus tard en 582, 583, et re la te  la sen tence  d ’Augustin (cap. 58, p. 50, 
57), qui fut converti  en 587, e t  la le t tre  su r  les philosophes fut adressée 
à Pau l in  vers  595.

Une a u tre  let tre  que  S. Jé rôm e écrivit  en 411 au moine R uslicus (s), 
prouve qu ’il a im ait  a rep rodu ire  les contes su r  l ' I n d e ,  généralement, 
connus et re la tés dans l’abréviation d’Ethicus (cap. 105, 106). On voit 
que  l’abrévia t ion  t ra i te  les questions connues par  S. Jé rôm e,  qu ’e lle  le 
connaît  parfa i tem en t ,  e t  répète  ses paroles  : mais on ne voit pas si 
sa in t  Jé rôm e avait  la connaissance d’Ethicus.  Il ne le nom m e dans 
aucun  de ses ouvrages,  et on n ’y rem a rq u e  aucun  t ra i t  qu i  se ra i t  
ex tra it  d’E thicus.  L’euphonie  de  la latinité  de l’ab rév ia teu r  n’est 
pas celle du disciple de Donatus,  c’est  que lque  chose de p i s ,  qui 
ne  ressem ble  guère  au langage de  sa in t Jé rôm e.  L ’ab rév ia teu r  se 
p la in t  de l’obscurité  d’E lh icus ,  il sc  propose con tinue llem ent  de  le 
re n d re  cla ir  e t  lu i-m êm e, non moins obscur,  l’em brouil le  de scs éloges, 
de ses réflexions e t  le bavardage de son baragouin.  Ses g recismes s’ex
p liquen t  p a r  la langue de l’o rig ina l ,  mais les défauts de la g ram m aire  
e t  les défigurations des mots sont du jargon de l’a b rév ia lcu r  lu i-m êm e. 
S. Jé rôm e  se p la in t  de  l’imperfection de son langage,  mais  il ne  se 
m on tre  aussi insuflisant dans  aucun  de ses ouvrages : on ne peu t  faire 
dé r ive r  cette  imperfection  é trange  de la dictée, car  les au tre s  ouvrages 
de  S. Jé rôm e fu ren t  aussi écr i ts  à la dictée; et il se ra i t  difficile d’a t t r i 
b u e r  une  sem blab le  caducité  du langage à la vieillesse du S. Père .  
L’ab rév ia lcu r  b ien in s t ru i t  s u r  la vie de S. Jé rô m e ,  s imula  que celui-ci  
est  l’a u te u r  de l’abréviation ( g ) .

L’a b rév ia teu r d’E thicus (cap. t i ) ,  s’exprim e de m êm e q u ia , d iabo lus, cu ique c rea tu ra j pncfu ls it in 
o rd in e  prim us, e t  v iarum  dei c la ru il iu ru d e  m iraculum , idem que prinm s, in novissimo in d in o  
te rr ib ili v en tu ro  poenas dam uatu rus. — On p eu t considérer ces expressions e t  leu r versification 
com m e form ules assez généra lem en t connues e t acceptées p o u r la ch u te  «lu diable. Mais l’ahrcvia- 
te u r  d ’E lh icus d i t  positivem ent qu’il rép è te  ce q u ’il a  tro u v é  dans Alchimus : illud  quod ait 
Alch im us  (cap. 1 1 , p . 6).

(5) O péra, iv ,  vcl cxxv, p . 928.
(6) Uu des adversaires d e  l 'au th en tic ité , R o th , rappelle  q u e lq u es  écrivains de la la tin ité  co rrom 

pue, su rto u t le gram m airien de la Gaule V ergilius Maro, publié par Augelo Maï. S u r 300 du glos
saire  des m ots bizarres e x tra its  de V ergilius, W u tlk e , ne tro u v an t q u ’un seul charaxatura , n’accepte 
les rapprochem ents du langage de  l’ab rév ia teu r d’E thicus, à l’époque po sté rieu re , dans laquelle  la 
co rru p tio n  devenait générale. L’abrcv ia teu r fournit p e u t-ê tre  300 a u tre s  m ots bizarres de la cor
ruption  : ne doit-on pas se dem ander, com bien de ce nom bre, à p a rtir  de charaxatura , se tro u v en t 
dans les o u v rag es , aussi n o m b re u x , de  S. Jé rôm e. Si la la tin ité  do l’ab rév ia teu r est d’un an tre
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5. E th icus n ’est connu que p a r  ce seul résum é de sa kosmograpliie.  
Il n’é lail  ni g re c ,  ni rom ain ,  é tan t  nalione scythica nobile  prosapia 
pa ren tu m (cap .  115), l I i s i r iæ re g io n is (c ap .2 ,  79,105).  11 voyage par  m er  
et par  t e r re  : préoccupé de la construction de nav ires ,  il observe les 
métaux, les produits de la t e r re  et les hommes de difl'érenles nations : 
il ne néglige pas le comm erce, e t  il dit q u ’il sé journait  une année  
aux environs du Kaukase, à Choolisma, pour  son p ropre  tralic (cap. GO, 
p. 4-1). Mais il y est accompagné p a r  ses compagnons ou associés, socii, 
aussi savants que  lui ; p a r  ses disciples e t  acad ém ic ien s , viri académie!, 
qui a lla ient  avec lui à la per lus tra t ion  du monde (cap. 107). L u i-  
m êm e néophyte cl zélé chrét ien ,  il é ta i t  philosophe et sophicus,  r e c h e r 
chan t  la science, sur tou t  celle de P y lh a g o re , q u ’il re trouva dans son 
berceau dans l’île Samos. 11 passa cinq ans en Grèce, cinq ans à Athènes, 
e n tra în é  p a r  la renom m ée  d’un Fabius.  Là e t  p a r to u t  a il leurs ,  en Dal- 
malie, en  E sp a g n e ,  en I r lan d e ,  il d iscuta i t  et posait des problèmes et 
énigmes insolubles aux savants et docteurs q u ’il t raite  avec m ép r is ,  de 
sols et s tupides.  S o n ab rév ia teu r  sait que  le Danube et la Il is lrie , seson t  
élevés b ien  au-dessus de l’an c ienne  sagesse d’A thènes ,  d ’I lidria  et de 
Metippa, qui sont en ru ines  (cap. 79, p. GO), c’est-à-d ire  au-dessus des 
écoles d’Athènes e t  d’Italie  (Ilydrous et Metapous).

■i. E th icus rédigea sa kosmographie  en vers  e t  en  p rose ,  dans la 
langue  g re cq u e ,  mais il y mêlait  le latin  et composait de problèmes 
obscurs e t  des énigm es composées de let t res  hébraïques ,  cbaldéïques,  
sy r ia q u es ,  cl de sa p ropre  invention (cap. 5, 8, G2, GG, 72). Dans une 
na rra t ion  em p h a t iq u e ,  tortueuse,  obscure,  il a im ait  à racon ter  de m er
veilles, de  choses peu croyables, ex traord ina ires ,  inconnues aux au tres  
e t  don t  il a vu beaucoup par  lu i-m ême. Il re la ta i t  de choses que l’ab ré-  
v ia leu r  n’osait répé ter ,  considérant  la répétit ion  dangereuse  e t  nuisible 
pour les fidèles. L’Histrien E th icus  connaît  e t  fait ressortir  avan t  tout 
les exploits d’A lexandre-le-grand e t  les conquêtes postérieures,  presque 
récentes  de  Rotnulus. Ce d e rn ie r  ravagea la Pannonie,  va inqu i t  Lace- 
dcm onc (haemi-monlium) e t  les Alains,  a ll iés de F ran cu s  et Vasus, qui 
du  bord de  Meolide passèrent dans les solitudes de  la G erm an ie ,  où ils 
bâ tiren t  S icham bria ;  les Alains se re t i rè ren t  dans leu r  pays. Uomulus

g en re  q u e  celle  de  Y ergilius le Gaulois : elle es t à plus d e  raison d’un au tre  g en re  q u e  celle de 
S. Jérôm e. — Le gram m airien  Y ergilius offre qu e lq u e  analogie avec les E th icus sous d’a u tre s  
égards. F u it, d it-il apud  T roiam  quidam  Y ergilius eiusdem  Donati aud ito r; e t  ce Donatns, senex 
apud T ro ia m , é ta i t  contem porain  «le U om ulus, parce q u ’il v ivait m ille ans. I /a u trc  Yergilius es t 
asianus cappadox, qui tra ita  de duodccim  laliuatibus. Hune vidi m eis oculis e t  pueru lo  m ihi notas 
characsavit. T ercius, Yergilius ego : e t  ce Y ergilius rela ta  ouvrages, [écrivains én igm atiques, évé
nem ents inconnus, m erveilles, e tc ., dans un im broglio  inextricable.
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poursu ivan t  leu r  re t r a i t e ,  e n tr a  de nouveau dans  le pays du D anube ,  
l l is lr iam  ingressus ,  ravagea,  cnnnena  les p r isonniers  dans  les îles 
Casiopes (Korkyre), e t  r e to u rn a n t  de son expédition Yalcriam de bel- 
lavit.  Les régions d an u b ien n es ,  I l is lr ia ,  au tre fo is  cult ivées, re s ta ien t  
désertes ju sq u ’au jo u r  de la naissance d 'E tb icus  (cap. 103, p. 7G-78) (r). 
C’es t  du v ivant  d’E tbicus que les pays danub iens  re fleurirent  ; les é tu 
des e t  les sciences h is tr iennes  su rp assè ren t  celles d’Italie et d 'Athènes.

Ce R om ulus  e t  ces ravages peuvent  se rap p o rte r  en d e rn ie r  lieu aux 
conquêtes de T ra jan ,  qui traversa  le Danube e t  conquit  la Dace dans  
les années  106, 107 (s). E th icus,  qui p leu re  au tan t  su r  ces ravages 
ro m a in s ,  ne fait au cune  mention des ravages posté rieurs  des Colites, 
il ignore ce n o m ,  il ignore  la désolation posté r ieure  des pays d a n u 
biens, de sa patr ie .  Aussi a -t- i l  dil ignorer  qu 'ap rès  ces ravages posté
r ieu rs  la basse Pannonie  reçu t ,  en 29(1, le nom do Yaleria.  Si donc celle 
nouvelle  appellation se trouve dans le résum é latin  de sa kosmographie, 
il faut p ré su m er  que c’est l’abrév ia teur  qui introduisi t  ce nom de 
Yaleria dans la narra t ion  des exploits de R om ulus  : comme il remplaça 
a il leurs  Byzanl pa r  u rbs  Constantinopolis (cap. 7G, p. 38), qui reçu t  ce 
nom et celle  qua li té  depuis 330 (o).

5. P endan t  les dix a n n c e sq u ’E lh icushab ita i t  la Grèce il l’a vu partout 
florissante e t  payenne. Le s labu la r ius  sam ari ta in  n’y é ta i t  pas encore  
pour  p rêcher  avec succès (cap. 72). On p e u t  p ré su m er  que celte  p réd i
cation a eu lieu à 1 époque où les ordonnances de Constantin,  favora-

(7) Quaiil;u clades in Eaccdcm onia, Norico e t  Panuouia, Histria e t  A lbaoia , vieinæ m wc soplei»- 
trionalium  légion uni eu ni tædio cordis m ei slrngem  suholis meae cogor p ropalare ... Quld subfrlis 
ignavia m cæ in crn e rit non p ræ term ilta in  curn eo tem pore  captivati ab Ilislria  easiopas insulas per- 
v eo e ru n t posl m ulla anuorum  curricn la  v'ijc ad vastaui e t iuviam  cæuura ac pulverum  ustioneni 
c»ni m agno nierore. e t  ted io  rcp ed av e ru u t e t  u sque iti dicm  n a liv ila tis  m eæ, cu lla  quæ  ditdum  
file ro n t, in st litm linem  redacU  (cap. 103, p . 78) — Cassiope est Korkyra, Cassiape (anou. raveu. 
Y, 22). Aeliaia babet ab africo e t  occâfu Ceplialcuinm  u t Casiopam iusulas Oros. 1, 2, p. 24; K lliici, 
dcscr. trip a rti  la  p. 39; Isid orig . X III, 4, p. 538; E lhic. cap 8C}. ab lly d ru n te  Cassiope insula Goreiro 
id est Korcira) (itiu c ra r. A nlouini, p. 118). Corcyra cum  u rbe  Corcyra e t  oppido Cassiope tcniplo- 
q ue  Cassii lovis (Plin. IV, 12). Cassiopis.

(8) Sed si legcris Odocarai bellum  quod gessit T raianus rom anorum  im perato r, qnando litus, 
to lum  arctou iu  oceauum  am bulavit, quaudo e t  Dacuruiu reg rm  d iv icit, tuitifice ibidem  invuuius 
quom odo m irab au tu r rom anorum  sapicnlissim i arb ilan tes  d e tin c ri terra in  æ q u alile r (ravciiu. I, 15).

(Il) Valeria ne so tro u v e  pas dans lus origines d’Isidore, q u an t à C o u slau liu o p le , voici sa concor
dance avec n i is tr ie n .

E thicus  (c. 7G, p. 58). Isidore  (orig. xvi, 4. p. 330).
Tbraciam  p osa it in o rd in e  surip luræ  sua», in- Thracia : bu ic  ab o rien te  P ro p o n tis , e t urbs

tcrclusam  ab uuo la le re  Istro  am n u ; ab alia C onstantinopolis opposila es t : a sep ten trio n e
parte  o rien tale  urbs C onstantinopolis. vero Iste r oh tend it.

Ampla a tq u e  fèctinda populis Irtig ibusque... Ampla e s t rn im  ideoque plttriinas con tiu u it
in rig u a tu r  u im pe Ebro  fluviu m aguo. g én ies. Ebrum  fliiviiim Thracia luud it.

Valeriam  v en it p arten t quondam  P au u o n iæ , sed ad honorent Valorise, Uioclctiani G lise e t  in slitu -
tarn e t  itacogno in ina tam  : Amm. .Marcell. XIX , 1 t.
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bles aux ch ré t ien s ,  p u re n t  p ren d re  leu r  exécution en Grèce. E thicus 
ayant  quitté  son pays avant les ravages des Golhs, a du passer ces dix 
années en Grèce avant  les ravages des l le ru lcs  et des Gotlis, qui r u i 
n è ren t  les îles e t  le continent vers 2G7. 11 m entionne  l’ouvrage volu
mineux de ce savant  qu ’il rechercha it  à A thènes ,  dans lequel Fabius 
re la ta i t  cuneta mala quac illuc perpessa su n l  (cap. 79) ( 10 ). P a r  ces 
volumes E thicus ap p r i t  peut-ê tre ,  pendan t  son voyage, les dévastations 
récentes .  —  11 est cependant  b ien d’observer qu’il voit souvent  les 
choses p a r  réminiscences historiques. Il regarde  Ninive et Babylone 
en pleine  g ra n d e u r ;  il voit Tbèbcs debout, lorsque P ausan iasexam ina it  
ses ruines.

Le philosophe et kostnographe his tr ien  d isputai t  en E spagne  avec 
Auriiius  et Arbokrales (cap. 24). Mentionnant les volumes de F ab iu s ,  il 
cite  que lques  assertions du philosophe Dimomorchas (c ap .88), réprouve  
les philosophes Cluontem et Agrippum , e t  les astrologues scylhcs, e t  se 
se r t  de Mantuan et de Ilebion (cap. 17, 71, p. 10, 54) ( n ) .  Le poète 
Mantuan, le stoïcien Ebio (vers 70), le m athématic ien  Agrippa (vers 94), 
sont p lus rapprochés;  Clconthe, p eu t-ê t re  un  stoïcien plus ancien (ta). 
—  Ethicus re la te  au suje t  de la Genèse la bible  c l  Josephe (cap. 50, 
p. 17). On pourra i t  cro ire  q u ’il connaissait l’histoire de Troggus Pom - 
peius,  quand il par le  des Scy thes ,  parce  que  tout ce qu ’il y dit des 
Am azones,  de Plyino et Solapesio, de Menalyppe e t  au tre s  amazones 
(cap. 07, 08, p. 50-52), est  très  conforme et consonnant  avec ce qu ’en 
dit Jus tin  (11, 5, 4); il pu isa i t  dans l’his to ire  d’Alexandre  et dans c e r 
tains au tre s  ouvrages qu’il n 'ind ique  pas ;  il combatti t  les opinions 
kosmographiques de Hiarcas (cap. 14, 17, 18, p. 8-10).

Apollonius de Thyaue, ve rs  46, allait  voir Ja rchar ,  r echerchan t  la 
sagesse de ce philosophe indien. E th icus  ré fu ta i t  ce savant  de l’Inde. 
Apollonius é ta i t  un pythagoril ien,  E th icus  avait  une prédilection pour 
la doc trine  de Pylhagore. Tous deux ava ien t  des disciples,  des associés

(10) Fabius M arccllinus écriv it l 'h isto ire  d’A lexandre Scvcre (222 à 255) (l.arnpr. in Alex. Sev. 
cap. 48, p. 239 ', e t  p eu t ê tre  de  tem ps p o sté rieu rs . Plus ta rd  un au tre  Fabius Ccriliauus, écriv it 
les tem ps de Carus, Cari nus e t  Num erianus (282-85) (Vopisc. cap. 4, p. 440).

(11) L’ab rév ia teu r connaît lui-m ètne p lusieurs e t  rappelle  encore  Sam monem  , Leucom que, Tul- 
1 inn» e t  C iceronem , P lalonein (cap. 00). ■— Sum mon, probablem ent S erenus Sam m ouicus médecin 
e t poète . — l.eucus dans lequel l'ab ré  via le u r  tro u v e  inulta  incredibilia e t  obscura, para it ê tre  , d it 
d’Avezae, (p. 2C7;, ce Leucius Cbariuus signalé par Evodc d ’U zala, Innocent I, e t  Pholius comme 
l’a u te u r  de divers tra ité s  apocryphes sous les nom s des ap ô tre s  S. P ie rre , S. Jean , S. Jacques le 
m in eu r e t  a u tre s  (comp. Vossius de historicis græcis, Levde, 1050, p . 202,517). In v en te r  les ouvrages 
apocryphes, é ta i t  une  singu liè re  occupation des tem ps des E th icus.

(12) C léanthe qui peusait que les régions voisines des trop iques, b rû lées par le soleil, n e  pouvaient 
pas ê tre  habités (ap. G cm iuum , p. 3i). C leanlhès Pham i lilius, asius, voyez Diog. L aert. VII. — Son 
contem porain  T im archus (Diog. I-aert. V I, sub M ctrocl.), est pen t-è tre  appelé par le nom de 
Dimomorchas.



COSMOGKAPHES, G.

ei é ta ient  de g rands  voyageurs,  a llant  dans l’Inde e t  r e to u rn an t  p a r  le 
m êm e chemin pour p én é t re r  dans  l’Ethiopie. L’un trouva dans l’Inde 
le roi Fraoles ,  l’au tre  Ferzclcs .  Les chré t iens  avaient donc un voyageur 
à com parer  avec Apollonius de T h y an e ,  voyageur qui surpassai t  celui- 
ci, qui re la ta i t  les choses inconnues aux au tre s  : son ab rév ia teu r  le di t  
et lu i-m ém e le répè te  plus d ’une l'ois.

G. E thicus tra i te  de la c réa t ion ,  du nom bre  des e ie u x , du ciel qui 
enveloppe cl couvre la t e r re  avec ses astres. Le so le i l , qui n ’est qu ’un 
disque, mensa solis ,  sort  p a r  la porte  de l’or ien t  pour  écla i re r  la terre ,  
e t  se re lire  p a r  celle de  l’occident pour  re to u rn e r  pen d an t  la n u i t  par  
d’épais nuages qui la déroben t  à la vue h u m a in e ,  tout en éc la i ran t  les 
étoiles et la lune (cap. 1 G, 18) ( 1 3 ). Aithikos appela i t  ces jan u æ  solis,  
ces portes du lever et du coucher mcrocleas; I l iarcas celle de l’orient 
qualifiait de  t ilanique. Le soleil p a r  celle-ci r ép ara i t  p u r  et b r i l lan t  
(cap. 18). Les Ind iens s’im aginaien t  que le lever s’opérai t  d 'au-delà  de  la 
montagne  or ienta le  O u d a ïag u i r i , et qu’une m ontagne Aslaguiri couvre 
le cou ch e r ;  Ethicus p a ra î t  m en t ionner  cette  m ontagne  sous le nom du 
m ont Astrixis (cap. 21) ( u ) .

Les deux au tre s  bouts du m on d e ,  les pôles ,  card ines m undi,  te rm i
nen t  les deux p lages ,  septentr ionale  et mérid ionale.  Celle du nord est 
élevée, fro ide ,  r ig o u reu se ,  exposée aux orages de l’o céan ,  aux vents . 
Les îles Rifargica (Rifarrica) e t  Zhirisolida (Chrisolide), couvertes  de 
neige e t  de g lace ,  n’on t  de  soleil que m o m e n tan é m e n t ,  au mois de 
ju in  ou ju il le t  (cap. 18, 19).

Le pôle sep ten tr ional  est  au-de là  de  l’océan, p a r  derrièrej lé  soleil ;  un 
point fixe, duquel,  p a r  la voûte passe une ligne vers le m id i , linca præ - 
magna tendens ad m erid iem  (le m érid ien  du milieu), secuiidum cardi- 
nem p ræ p o l le n tem , ju sq u ’au second pôle,  fixé à l’a u tr e  bout de la con
vexité dans  la plage d e x tre ,  échauffé,  sa lub re  et opulen te  où se trouve 
le nom bril  de la t e r re  (cap. 20) ( is) .

(13) Jaunuæ  coeli duac su n t oriens e to ccasu s, nam  uua p o rta  sol p roced it, alia sc rce ip it (Isidori 
c tym ol, III, 40).

(14) Le soleil se lève du lit de  Titlion (llias XI, 1 ; Odyss. Y, l ;  theogon. 084) e t  se re tira n t par une 
p o rte  au-delà d’un rocher blanc, se couche chez un peuple du someil (Odyss. XXIV, -il » e t  X L ..)— 
A strixim  est en effet nue  m ontagne de l’occident M auritauiæ  (sitif. e t  cîcsar.) u træ q u e  liabéht 
a m en d ie  m ontem  A strix im , qui d iscern it iu te r  foecundam  terram  e t  arenas iacentes iisqti.e ad 
occanum  (Oros. I , 2, p. 31 ; A elü. descr. trip . G4; Isid . o rig . XIV , 5, p. 341 ; m spti Guidonis p. 40).

(15) Cardines caeli ex trem æ  p a rte s  su n t ax is, e t  dicti card ines eo quod p e r cos v e rtitu r  coelum  
vel quia sicu t cor vo lvuu tu r (Isid etym . III, 38). Axis es t sep ten trio n is  linea recta , quæ  pcrm cdiain 
jiilam spbæ ræ  ten d it, e t  d ictus axis, quod in ea spliæra u t  ro ta  vo lv itu r vel quia ibi p laustrnm  e s t...  
e t  d icti poli quod s in t axium  cycli ex usu p laustro rum , a policudo soi lice t  nom inati, sed polus 
boreus sem per v id etu r, austrono tb ius nunquam  qui dex tra  coeli a ltio rc  s u n t , pressa au stri (Isid. 
etym . X III, 5). — Ailliikos avait une  a u tre  opinion.
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Etliicus n’adm ei ia i l  point de rotaiion de la terre .  E lle  p lana it  
au-dessus des ab îm es avec son océan, qui l 'en tourai t  de toute p a r t ( ic ) .

Le nombril  (de la terre) du soleil, est  un  îlot méridional su r  le grand  
océan, appelé  Syrtinice  ; insola m erid iana  Syrl in icen  ad um bilicum , 
solis in m agnum  oceanum ; îlot plein de plantes et d’an im aux  inconnus, 
de petites bêtes à a igu i l lon ,  de S irènes ;  îlot presque  inaccessible aux 
hommes, où la m ontagne austronoili ieus,  aussi hau te  que le Caucase ou 
Aslrixis, domine les n uages ,  ainsi  que de son sommet,  le solicus lui- 
m em e pouvait  à peine su p p o r te r  la lum ière  du soleil ( 1 7 ). Du sud 
souillent les vents du midi, venant  du grand  océan; du cété droit ou du 
sud l ’e u ro au s le r  propage la s é r é n i t é , e t  du côté gauche ou du no rd ,  
l’austro-afr ique  prend  les e au x ,  et la m er  absorbe  les pluies. Au-delà 
des m ers  se  t rouvent  : Æ gyp tus  e t  p r im a In d ia ,  Zeusis ,  N atabres ,  
Cellhigageni Ct Æ tb io p es  (Ziyyi;, ?.'k,3iOpxi, KtTiavoi, ’AyayyTv«<, Ptol. 
géogr.  IV, G, 7), quee yicinæ su n l  dextræ p lag æ a  m er id ie ,  voisins du 
sud de la plage droite  (cap. 21,  p. 12, 13) ( is) .

C’est de  T aprobane  q u ’E lb icus ,  avec ses disciples, navigea vers l’oc
c ident  à Sir t in ice  (avpn; ensuite  à Calicopas (zai / ixw-a ,  beau 
colier) ;  pu is  à l tiakcon (pûaf,  ¿uazo;, p ro d u v iu m ,  du  flux, refusio 
oceani);  d’où il arr iva  au-delà  des colonnes d’i le rcu le  (cap. 21).

Celte description des q u a tre  poinls cardinaux du m on d e ,  indique 
l 'assiette  de  la t e r re  p e r lus tréc  p a r  Etliicus.  L’ilol Syrt in ice  et l’île 
d’Ouranos des Grecs,  la coupole  des Arabes ,  le nombril  de l’hémis
phère ,  le point d’a r in ,  dont le mérid ien ,  pa r  une longue ligne d’un pôle 
à un au tre ,  tranche  la t e r re  hab itab le  en deux moitiés. Cette te r re  
e n to u rée  de  l’océan est donc placée dans l’hém isphère  sep ten tr ionale ,  
ne  dépassant  l’cq u a tcu r .  Mais l’a stronome Etliicus 11e regarde  que  l’é lé 
vation de la te r re  vers le n o rd ,  reposan t  au-dessus de l’abîme. La m er  
inéd i le rranée  qui sép a re  l’Europe  de l’Afrique e t  divise les trois parties 
du monde, est un cloaque de l’ab îm e (19 ).

7. Du som m et du Kaukase,  Etl iicus avec ses associés e t  ses acadé
m ic iens ,  ch erc h an t  in fruc tueusem en t  l’a rche  de N oé ,  descendit  jus-

(10) Kosmas iudikoplcuslcs, fixait sa te rre  su r le fondem ent d u  m o n d e , e t  le soleil suspendu 
sous le firm am ent, to u rn a it  to u t  a u to u r d e  l’é lévaliou d e  la te r re  (collect. p a tru m , Paris, 170C, 
t. II, p. H  5-345 ; mes recherches su r la eartogr. de la géogr. ancienne, 111,151-154.

(17) Illu ceu im  ascendisse se le r tu r  c t  sp leudorem  (solis vim  lanUc c la rita tis  haberc u tc c ru iv ix  
quis possit a facic solis e t  igt.is {Hthic. 2 1 , p . 15).

(18) Maldinghara inscriv it su r  sa ca rte  : insula S irtin ice  ubl ex ticus (Aeticns) in ven it bestiolas 
adiversislas aculcis plenas velud strix  (aptul S an tar. essai su r  l’h ist; de la cosm ogr. II, 431). — lllic 
iu ven il bestiolas pessim as, ignotas, cydrosilas, plenas aeuleis v e lu t ¡strix  (Aithikos, 21, p. 12).

(t9 ) Marc n iaguo... in tersccan tcm  trip ifa rie (tr ifa ric )  gem inatam  orbis p lan ieiem ... m arc magnum  
sorb itiunculam  vel cloacam abvssi m agui (cap. 73, p. 50).
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qu ’au Gange. Son séjour dans l 'Inde n’avail  p lus de succès. L’Eden fut 
inaccessible  e t  l’a rd e u r  du soleil em pêchait  d’avancer.  Il congédia p a r  
conséquent la cour  hospital ière  du roi Ferzet is  e t  r e p ar t i t  p a r  le 
Gange, com battan t  les opopodians ( h ippopotam es)  (cap. 105, 10G); 
re to u rn a n t  p a r  la Par th ie  (2 0 ) et la Mésopotamie,  auxquelles  sont 
voisines : A rachoria ,  Media,  Persida  la g ran d e ,  la peti te  P a r th ia ,  
Assyria;  Niniven um helicum  a c  m edullam  quant a rchochyram («pxn 
wpn) vocitavil  (2 1 ), e t  Babylon de Chaldëe s u r  E ufrale .  La Syrie  en tre  
E ufrates  et m o n t  Guzan (2 2 ), à p a r t i r  de Kappadocia et A rm en ia ,  
Comagena, Fenicja,  Paleslina, où m c d u l læ e t  um helicum , u rhs  magna 
Hierusalcm fahricala est ;  ju sq u ’à l’Égyple  e t  su r  la m e r  rouge et 
l’Arabie (cap. 107, 108) (2 3 ). Enfin l’Égyple  en tre  la m er  rouge e t  
Gaditane ou grande,  le long du Nil e t  de la Libye ju sq u ’à l’E tio p ie ;  et 
sa voisine Bactria  (Barca?) (cap. 100), et la g rande  Libye ou Afrique,  
baignée par la g rande  m er  et les eaux  de l’océan, contient : l’Æ th iop ie ,  
la Lybie d ése r te ,  pen tapo lina  eernensem , T ripo lim , Bizatium, Carlha- 
ginam, N u m id ia m ,  M auritaniam islil insem et t in g i tan am ,  trogloditen,  
Nabatres  e t  G a ra m a n te se t  Getuliam (cap. 110, p. 12).

E th icus donna la descrip t ion  de la Grèce assez é tendue  (cap. 71-87), 
et des îles de la m éd i le r ran ée  avec beaucoup de soin,  én u m é ran t  les 
petites îles ignorées pa r  les au trcs(cap .  88-101) (2 1 ). Dans la description

(20) Delà Parthiam  ab India usque Mcsopotamiam fertilem , populum  robustum . Vicinæ cartim  
su n t Aracusia, Parth ia  m inor, Assyria, Media e t  m agna Persida qu;e e t  origincm  populorum  e t 
in ilium  ab Irnlo am ne m agno su m u n tu r ... F lum ina magna in rig an tu r Id asp em et Arbem  (E th . 107). 
Ce passage se trouve dans Isidore, comm e su it : Parth ia  ab Indiæ  flnibus usque ad M esopotamiam 
g en e ra lile r  nom iu a tu r, p ro p te r  inviclam  euim  v irtu te rn  P a rth o ru m ... S u n t  enim  ex Aracusia, 
P arth ia , Assyria, e t  Persia : qtiæ  reg ioues invice ni sibi coniuncta; in iliu m  ab Iudo Humilié su m u n t... 
habentes iluvios Ilydaspen e t  Arbem (Isid. orig. XIV, 5, p. 331). A confron ter ce que  d it Orosc 
Humilia præcipua Ilydaspcin e t  Arbim : in his s u n tg e n le s  32 (liist. I, 2, p. 14). E th icus a flum ine 
Iudo ... varian t dans F enscm ble, term in e  : in m edio au lem  sui habel flum ina principalia Uiduspem 
e t  Carbim  (deser. t r ip a rtita  p. 52).

(21) F ra  Mauro près de  ce nom bril, plaça le c e n tre , le  nom bril de sa m appem onde (géogr. du  
moyen Age IG3).

(22) Der grosse Ilerg Guzan (I, 108, p. 81), is t  du rch  den Beisatz idolorum  als d e r Garizim oder 
Grizim gckennzeicliuet, observe Henri W u ttk c  (p. lx x iii).

(23) In m edio an tem  Iudeæ  civitas lerosolym a est, quasi um bilicus regionis to tius terr ie  (lsid ). 
Voyez n o tre  geogr. du moyen âge , 48, 108, 155).

(24) Certaines rem arq u es  su r A thènes, Thessalie e t  Olympe se tro u v e n t rep rodu ites m ot à m ot, 
quo ique un peu abrégées dans Ilraban i Mauri d e  .-uni verso X II, 4 ,  e t  dans spéculum  n a tu ra le  de 
V incent de Beauvais XXXII, 10, 11 (observe W u ttk e). — 11 est bien je  pense d ’observer encore une 
singu lière  analogie dans la description de la Grèce e t  des îles en tre  E thicus e t  Isidore de Séville. 
C’est le m êm e o rd re , la m ôm e su ite  in in te rro m p u e  des îles (iusuiæ  itaq u e  m ari m agui : Ethicus 
89-101), ni p lus, ni m oins : les îles d ’Abydos e t  de Tapsus y so n t en o rd re . A thenæ  philosophorum  
u u t r ix , M aratlionius cam pus c ru en tiss im u s , Thebas civilia bella, Thessalîa Macedoniæ conjuncta; 
mous O lym pus, in cacum iue e ius, nee nnbes nec venti s e n tia n tu r ... résonnen t comm e un écho qui 
ne se fatigue pas de rap p eler q u ’on e s t en o rd re . Hefléchissant su r l’analogie co n tin u e , on peu t 
d ire  que  la description d ’Isidore est un résum é souvent trè s  su cc iu t, enrichi 4  é tym ologies e t
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de [a Grèce ¡1 dit,  qu ’une partie  de la Macédoine, où est le mont Pieria , 
s’appelle  Lachonia  à cause qu ’on y trouve la p ie r re  laehon; la montagne  
Laelion donna le nom aux Lacédcmones,  e t  il verse des larm es su r  la 
dévasta tion de son pays e t  des pays voisins,  N o r ic ,  Pannonie ,  Lacéde- 
m o n ie ,  Mesic et Albanie qui s’é tend  au-de là  du Danube (cap. 80, 101, 
107) (25).

L’abrév ia tcu r  ne fait que  m en t ionner  l 'I talie  et la ville Evandria  qui 
p r i t  le nom de Home; la Tuscia  ou Tatiana; la Gaule cisalpine,  où dans 
le  pays Yénicieu se trouve Mantua (2 0 ); la Narbonnaise  où sont  Massilia 
et le fleuve Rhodanus;  au-delà  Gal l iae t  A q u i tan ia ,e l  au-delà  des Pyré
nées ,  Il isperia  ou Hispania , Valeria ,  G alat ia ,  Cantabria .  Le reste  de 
l’E u ro p e ,  c’est-à-d ire  sa pa r tie  s e p ten t r io n a le , est  appelée  Germania.  
Cent districts hab ités  ou inhabités  s 'é tenden t  du fleuve R hin  ju sq u ’aux 
¡les de l’océan e t  au lac meolidc (cap. 20). Elle contient  Fr is ios ,  
Chugnos (Cógenos),  Danos, Yinnosos (F innos?  Vino-Viloth?), Sicambria 
bâtie  p a r  les F ranks ,  qui v in ren t  des bords m eolides ;  Saxones sortis 
des Grifons; Rífeos et p lusieurs  au tres  qui se r ap p o r ten t  aux parties 
Scythiques (2 7 ).

d 'o rig in es ; e t  celle  que nous avons sous le nom  d’E th ic u s , bouffie p a r d e  p iopos fu tiles, faussée 
p a r une diction to rtu e u se , p a r  la m auvaise a rticu la tion  des n o m s, res te  cru e llem en t défigurée e t  
obscure. — Les dimensions de  quelques îles, sout les m êm es que  celles q u ’on trouve dans Ethicus 
(descr. tr ip a rt. p . 05), augm entées p a rd o s  additions de gressus.

E th icus, p. 75 : B a learesinsolrc an fracLcdtire Isidori, o rig . p. 517 : Baleares iusulæ  duæ
gem ellæ , quas vulgo Maioricam e t  Minoricam s u n t, Aphrodisiades e t  Gym nasides... eas vulgus 
vocanl. lu bis iusolis prim um  funda ad lapides Maioricam e t Minoricam nuncupau t. lu  iis pri 
ja d e a d o s  inven ta  tes ta  tu r ,  balistas quidem  e t  m um  insulis inventa  es t fiiutla qua lapides em it- 
trageuas. tu n tu r .. .  unde e t  balista ... e t fiindibulutn.

Le ch ap itre  d’Isidore, de uavibus, e s t trè s  m aigre pour ê tre  com paré avec l’indagation du philo
sophe, où crcdim its e ta lio ru m  pliilosophorum  códices iu bac p a rte  reeipisse, où le philosophe a copié 
les a u tre s  : cependan t la m êm e su ite  daus le dénom brem ent des navires es t rem arquab le . A p a rtir  
de  navium  inven to res  prim um  Lidia p ro tu iit  (cap. 43), e t  Lvdii au te tn  prim um  navinv fabricav e n iu t  
{orig. XIX, 1, p. 455), sep t à h u it (cap. 47 5 3 ,3C), o bserven t c e lte  su ite  (lam ia prolixa (cap. 50), so n t 
longai naves quas d rom ones vocamus (orig. p. 454); ju sq u 'à  inioparo germ auico (cap. 5C; o rig  p. 455) 
e t  carina ob agi lita te m , quasi cu rri nam credim us m iucupatam  (cap. 54); carina a cu rrendo  dicta 
quasi cu rrina  (orig. XIX , 2 , p. 455}. E thicus explique au long la construction e t  l’usage des navires 
e t  p ro teste  q u ’il ne  v e u t p a rle r  q u e  de ceux des peuples e t  des iles occidentales e t  sep tentrionales.

(25) Cela explique d e  q u e lle  Laconique parle , en 550, expositio  to lius m und i, quand elle d it : 
post Thessaliara, Achaiaj Græciæ e t  I.acouicæ te r ra . ..  ensu ite  (p. 205) Licomca (Lacónica) vero solo 
crouico lap ide, quem  d icu n t laccdæm onium , o rnari p u l a t .— Lacedem one rep a ra ît plus tard  chez 
les Sicilieus (E drisi, V I, 4, p. 285, 293 ; analyse d e  sa descr. 43, geogr. du  moyen âge, t .  I II , p . 1 5 9 )  

en su ite  6u r  la carte  de S auuto  (géogr. du m oyen âge, 18, 122, t. II, p, 20, 29).
(2G) Voici ce q u ’il est d i t  de Mantua : Bost hæc (Rom ulus) Valeriam  debcllav it urbes m arítim as 

u sq u c lta liæ  fiues eep it, actenus Muntuam urbem  accedens; quia  Manto Teresiie filia post iu te rítu m  
T hebanorum  in Italiam  co mi ta ta  in Veneciam , quæ  Gallia cisalpina d ic itu r... aedificavit (Ktüic 
cap. 104, p. 78), e t  nous trouvons daus Isidore (orig. XV, I ,  553): Mauló T iresiae filia posi iu te rítu m  
T hebanorum  d icitu r delata in  Italiam , M autuam condid isse, es t au tem  in V cnetia q uae  Gallia cisal
pina d ic itu r. — Y irgil. A en .X , 198.

(27) AVultke Chugnos explique par Ilunnos. En effe t, Isidore  d it : Ugnos an tea  Huunos vocatos, 
postrem o a rege suo Abares appella tos d icu n t (orig. IX, 1, p. 208). Chuni sont uom m ées au nom bre



C’est en navigant l’océan de S ir t in ice ,  pa r  Calicopa et Riakeon ju s 
qu’aux colonnes d’Ile rcu le  e t  GadéS, que l 'H istrion commence à exam iner  
les îles ex té r ieu res  de  l’Europe  : les inhabitées Yacelæ, l’II ibcrnia  e t  
ses faux d oc teu rs ;  les îles b r i tann iques  q u ’il qualifia de Brutanicas 
e t  Tyle (Ilaldingam ajoute  ultima),  enfin les îles Betorides ou Beroli tes 
(Hébrides) et Orcades,  où il observe l’exploitation des métaux (cap. 22- 
27). Il m entionne  f i le  Munilia, dans  laquelle  se t rouven t  les cenoccfales 
(xuvoxsjaiot à tète de chien), appelé  Cananéens (canis), par  ses voisins 
e t  par  les Germains qui y font comm erce (cap. 28).

8. A tout tem ps les hab itan ts  des rivages se com m uniquaien t  en tre  
eux p a r  la m er  inconnue  aux  civilisés grecs et romains. Auguste fit 
p én é t re r  les navires  romains dans la Baltique e t  la navigation appor ta i t  
de renseignem ents  variés su r  ce parage  (es), et on éprouva de difficultés 
sér ieuses pour  c om prendre  ces re la tions : un tel connaissait  mieux que 
l’a u t r e ,  un  troisième appor ta i t  de  nouvelles et de  plus abondantes  
re lations,  qui ne cad ra ien t  point avec les autres .

Mettant de côté tout ce que l’ab rév ia teu r  racon te  de voyages fantas
tiques, il sem ble rai t  qu ’en efiet E th icus fil un tour dans la m er  Baltique 
e t  dans les m ers du nord . Quand il p ren a i t  de renseignem ents  su r  les 
lieux, il a pu va r ie r  de scs p rédécesseurs ;  il est cependant  d’accord avec 
tous les a u t r e s ,  qu ’il n’y trouve que  les iles e t  les insulaires. L’a b ré 
via teur n’a pas nom m é la fameuse appellat ion  d c S k a n z i a ,  comme si 
elle ne  se t rouvait  pas dans la kosmographie  d’E th içus ;  mais il connaît  
les Chugni e t  les Dani,  c’es t-à-d ire ,  les Cogeni e t  de leu r  souche Bani 
qui se dis t inguaient  spéc ia lem ent dans le nom bre  des peuples  de la 
Skanzia (Jordan, de  reb. gel.  5). S u r  une  a u tre  île Munil ia ,  il connais
sait  une population comme les kananéens  kynokefales ,  à tète  de chien, 
peuple  plus tard plus renom m ée  (sa).

des peuplades de la S arm atie  p a r  P tolém éo (géogr. I II , 5). lîu n n i p a ru re n t  vers 375, fu ren t d é tru its  
m  453. Les Abarcs se firen t connaître  depuis 538. Le nom de C liugu i, Ugni se ra it doue applicable a 
ce lte  époque su ivan t les renseignem ents d ’Isidore , e n tre  450 e t  550.

(28) Inscr. an cyrana; Pom p. Mcla I II ,  36; Pliu. II, 108, IV, 13, X X X V II, 2 ;  P ro tagoras ap >l3 re. 
heracl. I I ,  9 ,1 0 ;  P to l. géogr. I I ,  11.

(29) AVntlkc a réun i d’excellen ts renseignem ents à ce su je t (p. xix-xxiv). — S. Cbristopb m ouru t 
eu 284, e t  la  trad ition  rap p o rte  qu ’il é ta it  de cynoccpbalorum  oriendus genere  (acta ssetor. 23 ju li 
p. 14C) e t  il v enait de iusula g en e rc  canina*orum , où rég n a it le ro i Dagno (ibid. p . 139). Les tra d i
tions des Lom bards, en I ta lie , rap p ela ien t les cynocéphales (Paul. diac. I ,  11). I lim b e rt(m o rt 888) 
com pagnon e t successeur d’AnSgair, a p ô tre  du nord (829, 8 52 , 863), dem andait l’avis de Ita tram  
p rê tre  à Korvei (840) en su ite  abbé d'O rbais (868), s’il fallait considérer p o u r la race hum aine, ceux 
q u ’on ap pella ic t Caniuéens. R atrain  n ’hésita p o in t à se p rononcer en faveur de leu r hum anité  lors
q u ’ils sou t raisonnables e t  fo u rn iren t un m arty r de l’évangile (eptla Ita tram m i iu D uraonl hist. 
c rit. de la répub l. des l e t t re s ,  A m sterd., 1714, V I, 188; Casim O udin, com racutar de. scrip to r. eccles.
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Au boni de la G erm anie ,  E th icus a trouvé les deux î l e s V ia r c c e t  
lîridinno, dont les insulaires d’une petite  taille, ceux de Bridinno plus 
peti ts,  sont qualifiés de nains,  nani p a r  le vu lga ire ;  peu nom breux,  mais 
fort c l  h a b i le sca n n e le u rs ,  b ro d e u rs ,  orfèvres et p rê ts  à com ba t tre ;  ils 
sèm en t  le in ilc l;  il y a dans ces îles nom bre  infini d’o iseaux , poin t  de 
s e rp en ts  ni d’an im aux  féroces (cap. o i ) .  Le bout d’Allemagne indique 
s u r  l’Oder, V iad rus ,  l’île Yiarce;  ou s u r  la Yistule,  P r u s s î , B ru ten i  in 
te r ra  Sem land ,  Bridinno?

Les insulaires  des îles Gadarontes ou Godaroniles ,  sont  barbares,  
sèm en t  de l’orge, ont le f e r , s ’a d o n n en tà  la navigation dans leurs  petites 
ba rques  q u ’ils ap p e l len t  b y ro n n es ,  aussi bien q u ’à la m usique ,  ayant 
de  nom breux  citants. On pense qu’au-delà  de ces îles il n’y a plus 
d’au tres ,  tan t  elles sont froides (cap. 85) (3 0 ).

9. Ensu i te  E th icus a rrive  aux îles des p ira tes  ineopares, meoparotes, 
meoparonilcs.  Baignées par  la m er ,  elles sont deux e t  form ent une 
porte  à deux ba ttan ts  pour e n t r e r  dans le grand  océan boréal : quas 
duarun i  geminatas  ja n u a ru m ,  an tb ilum  (inquiens) in oceanum  m agnum  
b o r r icu m ,  longiludinc non modica c ircumvalla las  ipso pelago ( p a r l a  
m er  Baltique). Les p ira tes  de ces îles sont de g rands  nav ig a teu rs ,  très 
exercés dans  la construction  de leu r  b r ig an l in s ,  colympbæ, avec les
quels  ils p longent  avec adresse.  C’est su r tou t  de ju in  ju sq u ’à novembre 
qu’ils infestent les mers et l’océan de leu r  p i ra te r ie .  P our  la construc
tion de leu rs  b r igan lins  ils t irent  le b i tum e  d’une  île Tripicia (cap. 19, 
22, 5G, 41, 53, 5G, G3) Les m éopares sont  imités pa r  les Saxons,  
Scy thes ,  Grifons, T arakonles  (cap. 53) (3 1 ).

Au nom bre  des peuples g e rm an iq u es  sont com pté ;  les Bifcens 
(cap. 29); et l’île Itifargica, R i fa r r ica ,  a rrosée  de deux petites rivières 
Minervio e t  Conubio, est  s i tuée  très  au n o rd ,  ainsi que ce n ’est qu’au 
m o i s d c ju in o u d e ju i l l c t ,  que les ray o n sd u  soleil y lèche un peu la glace. 
Mais les h ab itan ts  sont vigoureux d’esprit,  audacieux et habiles su r tou t  à 
la des t ruc t ion  des villes et des m ura i l le s ,  à  quoi ils on t  des chariots  de

Leipzig, 1722, II, I2G ).— Dans la ca rte  d u  chanoine de Mayence de I I 10, où l’on voit Norcya 
(Norvège), su r  la côte à l'E , près d ’un golfe, son t p lusieurs to u rs ;  au-delà d e  ce golfe à l’E de la 
peniusule Scandinave es t encore une cspè.ee de  pén in su le , occupée par deux hom m es à tè te  de 
ch ien , accroupis, e t  u ne  hache à la main : in hoc trac tu  su u t cinocephales (Santar. essai , I I , 32-1). 
Des Cynocephali é ta ie n t les enfants mâles des Am azônes, on les voyait captifs chez les R usses, caput 
in pecto rc  habenles e t  cum vertus la lran t in voce. (Adam. brem . cap. 19, vel 228).

(50) V oir ce que «lit «le ces ile s W u ttk e  p. x u v  e ts u iv . — Lexicou linguæ  finiiiæ, p a rllcn v a ll, 
A boa\ 182G, p . 89, d it ; p u r si, g én itif  p u rre n , navig ium , cymba velifera e t  rem iganda.

(31) Contra saxonum  pandos m yoparones (Sidon. Apollînaris ad Nam m at. V III, G) ; gens saxo- 
mim : piralicis tan tum  m yoparonibws non viribits n iti tu r  (Psid. ctym . X IX , 1, p. 455).
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g u e rre  el d 'a ttaque  auxquels  r ien  ne  p eu t  résister .  Ils n ’ont pas de roi, 
mais leurs  chefs sont en paix; leurs  p rodu i ts ,  su r to u t  les a rm e s ,  sont 
transportés  chez les Al bains, Scythes e t  Hyrkans (cap. 19, 57).

Les îles Dizas e t  Chrisolida sont  voisines,  placées a i rh o u t  du nord 
en tre  l'océan e l  les montagnes bo réa les ,  b ir rén icnnes  ; le clim at  y est 
rude  e t  c’est de ces îles que souffle la bise (cap. 19, 22, 58). La te r re  
produit  le fer et p lusieurs  m étaux e l  p ie r r e s ;  on y voit de  m onstres 
q u ’on ne voit pas a il leurs .  Les hab itan ts  sont aussi de  la souche de 
Jafet,  mais brutes ,  cruels,  m a lp ropres  : ils m angent  la viande c ru e  e t  
c reusen t  des sou le ra ins ,  ainsi qu’ils sont très habiles à re n v erse r  les 
villes (cap. 19, 22, 58). Alexandre n’a pu  les e n fe rm er  comme il se 
l’était  proposé, à cause des eaux de l’occan, qui divisent les rivages en 
petites îles (cap. 59) (ne).

10. La chaîne boréale,  hyperboréeune  (Spy ßoppä, r.pbi ßoepdv), b ir -  
r e n i ,  b i r r i c h e i , s’é tend vers  l’o r ien t ,  comme m am elon sep ten tr ional  
( /¿ z Z o i  t o u  ßopp-2 ) ,  ubera  aquilonis le long de la m er  ou de l’océan boréal,  
bo rr icus ,  byrr ichus ,  b i r ren iens  (cap. 18, 20, 55, 40). De ces m ontagnes 
descend T ana is  vers le m id i;  e l  les C r i io n s ,  gentes G riphæ , habitent  
les frimas de l’océan b o r é a l , en tou rés  des m ontagnes hyperboréens;  
peuple  inquie t  et b r igand ,  ressem blan t  à des an im aux féroces. Aucun 
d’en tre  eux ne s’est convert i encore .  L eu r  pays n’es t  pas cultivable,  
mais n o u r r i t  grand nom b re  de bétail ; l’a m b r e , le c r i s t a l , les ¡lierres ,  
l’or  et l'oiseau h ircan ique  y br i l len t.  Los grifons se d is t inguen t  par  
leu r  musique, par  la chassé et les a rm es ,  e t  p a r  les nav ires  q u ’ils fab ri 
q u e n t  (cap. 51) : c a r  c 'est un d’e n tre  eux qui inven ta  le navire  à bec 
(cap. 49). Les grifons quadru p èd es  à bec sont aussi  dans ces montagnes 
hyperboréennes  et g a rd en t  l’or. E th icus les a vu et il donne la des
crip t ion  de la chassé q u ’on en fait (cap. 07) : sans nom m er les chas
seurs  q u e  l’antiquité  appela i t  Arimféens (3 3 ).

(52) Adam de Brèm e d it : ibi su n t bom ihes pallid i, v irides e t  niacroim , id e s t longi, quos Bitsos 
àppellan t. Postretno  iili qui d icu n tu r au thropophagi e t  hum auis vcscuo tu r carn ibus (cap. 19, vel 289). 
llnldingham  en a fait une  p én insu le  e t  inscriv it : Omnia liorribilia plus quarn credi p o tes t, frigus 
in to lc rab ile , enim  tem pore  v eu tu s  acerrim us a m outibus quem  incole biza vocant. lise su n t liomi- 
nes tru cu lén li nim is, hum ants carn ibus vescentes, cruorem  p o tan tes, Glii Caini m aledicli. E nsuite 
Ilaldingltam  co n tra rian t l 'assertion  d 'E th icus, c on tinue  : IIos inclusit deus p e r m agnum  Alexandrum , 
nam  le rræ  m olu facto in conspcctu priucip is m oules su p e r m ontes iu c ircu ilo  eoriim  ceclderun t, 
übi m ontes d ee ran t ipse eos m nro  insolubili c inx it. l.a d e rn iè re  p a rtie  d e  c e tte  ép igraphe es t en 
effet e x tra ite  d’E th icus, m ais mal app liquée à Biza , p arce  q u ’elle ap p a rtien t au Gog e t  .Magog (Etli. 
cap. i t ) .  — Busi, Iiiza, rap p e llen t l’an tiq u e  Bizonc, m otu  te rn e  in te rcid it (Pom p. Mêla II, 2], et 
Ityzia arx reg u m  Thraciaj, a T erei nefasto crim inc invisa h irundin ibus (P liu . IV, 51 )-

(53) Voici ce q u e  d it E th icus : su n t ctiam  e t  p iu rcs  p a rte s  te rn e  inaccesstbiles e t  inhab iles ; in 
pherisque naraque locis au ru m  probalissim um  e t  gem m as pulcherim as aflîunt, grifonum  im m aoita- 
tata*, obpressæ  sta tim  p ro ced en liu m .... (suit la descrip tion  des grifs). E q u itibus vehem enter iiifesti
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T om  à côté su r  les rivages de l’océan boréal,  se t rouvent  les T urch i ,  
D urch l ,  Tiilehl, passés sous silence par  tous les écrivains.  EUiious sait  
qu’ils sont  enferm ées p a r  les m ontagnes boréales ju sq u ’au golfe de 
l’Euxin.  Mais l’Albanie s’é tend ju sq u ’aux T.ulches, ainsi que  les Tulches 
la c e rn en t  pour  la p lu p a r t  au nord (cap. 51, 52, 05, 01). Issus de Gog 
cl Magog, les T urcbcs  form ent un peuple  abject ,  idolâ tre, m onstrueux, 
dont  les den ts  j a u n e s ,  les cheveux noires  et hérissés donna ien t  à leu r  
m alpropre té  un aspect repoussan t ;  ils dévorent  les ours ,  les singes et 
toutes les immondici lés ;  ils on t  clic/, eux beaucoup de cham eaux  e t  des 
chiens qu i  te r rassen t  les lions. Dans les de rn ie rs  jours  ils v iendront 
avec l’anlichris t.  Du temps d’Auguste ,  ayant  app ris  que  leurs  voisins 
payaient  un  t r ib u t ,  ils se r é u n ire n t  s u r  l’île de l’océan T araco n la ,  au 
mois d’août  e t  envoyèren t  leurs hommages à Auguste. Dans la dite  île 
ils constru is iren t  une  g rande  ville,  Taraconla ,  e t  é levèrent  deux grandes 
colonnes su r  un sou te rra in  de m a r b r e ,  e t  les appelèren t  m orcholon, 
c’est-à-d ire,  l’a s t re  du dieu S a tu rne  (cap. 52, 55) (si) .

11. Le nom des T ourks,  T u rk s ,  repara issa it  longtemps obscurém ent 
chez les écrivains.  L es ly rk is ,  qu’Herodol indique pour  voisins des Thys- 
sagetes,  p a ru re n t  dans la version latine  de Pom ponius Mêla, juxla Tliyr- 
sage tas ,  Turcteque vastas sylvas,  occupant  a lu n tu rq u e  venando (1, 21 ; 
P l ine  VI, 7) (*s). Les bihlisles, dans l’explication d e là  genèse, considé
ra ien t  à celte  époque  les T urk i  pour  jafc ti ics  de T h ira s ,  e t  r em 
p laçaient  quelquefois ces d e rn ie r s  p a r  Tourks (sc). Les a rm én iens  Elisa 
e t  Moses de Chorène, co n n u ren t  ces T u r k s ,  proches du Kaukase e t  de 
.Mosehi (ai) .  Les T urks  du fond de l’Asie se firent connaître  plus

nam hom inum  visus d iscerp u n l (Aitliikos 07, p. 48). Ce passage se trouve dans Solinus : in asiatica 
Seythia te r ræ  su n t locupletes, inhabilabiles la m on, nam eum  auro  e t  geim nis affluant, g ryphes ten e n t 
m ijTcrsa, a lites  fc*ro«:issim;e q uarum  in iu ianitate  obsistcn le  advenas «îivîtes, accossus rarus e s t,  
qu ip p e  visos d iscerpun t (cap. 20, vel 13, 22). Solinus d i t  ensu ite  : Arim aspi cum  bis dim icant.

(.”4) E iusdem  tra c tu s  alii germ anorum  populi p e r legatos amiciciam m ram  e t  populi rom ani pe- 
l ie ru n t,  d it l 'inscrip tion  aneyrane. Les K im bres du nord de leu r  p resq u ’île *è 'zey .'p zv  r w  S â S a ç rô )  
QÔtço't TÔv i s p & r c ir o v  ~ z p  « C r o t ;  Les Prussiens appela ien t le u r  m er kronion. l.es
n av igateu rs rom ains d écouvriren t-ce  nom  (Plin. IV, 1 3 ; A gathcm . 14), e t  re te n d ire n t  ju sq u ’au 
Tlntlf* (P line V I, 10). L 'appeÜaiion se confondant avec le nom grec y .p o /o z ,  on  l’exp lique  par 
S a tu rn e  : Sa tu rn in  stagna (Claudian. d e  laud . S lilicb. 1,178) ; sa tu rn ia  requora (Prisciani perieg. 
41, 690; Avieni descr. orbis 30 ).— L’appella tion  m orebolom  rappelle  le nom  de Marcolpl», M arcbolt, 
espèce «le rev en an t chez les Allem ands, d ’uu spectre  qui rève e t  in q u iè te  les nu its . — M orebolom, 
dans la langue slave, d it au tn u t q u e  cbolnt, te r t re ,  m o n ta g n e , m o n t de la m er ou de la m ort.

(33) T u rca* usque ad soH tudines... u ltra  quas, a jo u te  P lin e , Arim pbæ i, qui ad Ripbæos p e rtin en t 
m ontes, e t  fout la cb asseau x  grifons.

(3G) T arg u m , jeru sa lém ite  du p rem ier e t .d u  deuxièm e sièc le ; M odrasch, rabba du  deuxièm e 
sièc le; rnbbi Sim ou du tro isièm e, e t p lusieurs postérieu rs.

(37) Eliseo, le tex te  éd ité  à Venise 1828, storico arm eno del qu in to  sccolo versione del parte  
(iiuseppe C a p p e llc lti , Venise 1810. — Moses de  C b o rèn c , publié  p a r Cuil. e t  O o r g c  W histoni filii 
x e rte ru u t, Londitii 1730.



lard (os). Mais ni ceux du lia  ukase ,  ni ceux d’au-delà  de la caspicnne 
ne possèdent guère  d ’îles su r  l'océan boréal et n’avaient a u cu n e  nav i
gation. Il est  quest ion  des T u rk s  m ar i t im es ,  voisins de inéoparotes de 
la b a l t ique ,  des T urks  qui possédaient une  î le ,  ainsi qu ’il y avait près  
des grypes, une nation kyperboréenne,  appelée  du nom de l’île T arky-  
ncciis '• îrori oi xctl Tup/.v/noc; elai xal Tapy.tvalot sflvoç vxepGopeoiv r̂ v.p oï$ ci
ypÙ7tz$ tô ‘¿p'jcb/ <î>s *1 zpoxkr.^ ¿v tocs <pi).ic7opçt (Stcpl).  b)'Z. 11. V.
p. 05(5, édit.  Amstel.  1078). La carte  anglo-saxonne (vers 900), place 
ainsi  tout  à côté : gens griforum e t  T urcb i .  Adam de Brèm e (1070) sait 
bien que  su r  les rivages balliques se t rouven t  Turci  usque ad Ruzziam 
(d e s i tu  Danie 222);  llaldii igliam (1220), p laçant  dans sa m ap p e m o n d e ,  
vis-à-vis des Rifécns une  î le ,  inscrivit  : Demeoraia  (Taraconta) insula 
quæ inbabitanli  T urcb i  de s l i rpe  Gog Magog, gens ba rbar i  e t  im m unda  
i iivenérant ( iu iuenlorum) carnes  e t  aborciua. . .  m au d ù c an tc s :ex t ray a n t  
ces mots de la kosmograpbie  d’E lbicus (cap. 52, p. 18); c l  comme les 
Turcbi  m angent  les s inges,  I laldingbam avait  soin de dess iner  un  
singe, simea, dans la Noreya, Norvège. Si l’on veut a d m e t t r e q u ’E b li -  
cus avait  réele inen t  vu les T u rk s  navigateurs,  il faudrai t  convenir  qu ’il 
les a vu en exam inan t  la m er  B a lt ique ,  ainsi que cc sont les Tourkou, 
T u rk u ,  T ourkoula incs finlandais, inséparables  dans sa description des 
kynokefales, R ifargites ,  Gadarontes  e t  inéoparotes.

La mention q u e  ces T urcb i  on t  de  cbam aux ,  e t  qu ’ils repara î t ron t  
avec l’anliebris t ,  l eu r  assigne une place  au fond de l’Asie, e t  fait cro ire  
que l’existence des T u rk s  de  l’Asie, au moins de ceux du Kaukase (aux 
environs de  Terek) ,  fut connue  e t  q u ’Etbicus en fit une confusion qui 
n’éta i t  que trop facile, lorsqu’on s’imaginait  qu ’ils é ta ien t  voisins dçs 
Arim féens et des Grifons (Pline  Y I ; Aitbic . 51, 52). E tb icus s’imaginait  
des re la tions très  anim ées en tre  les peuples  de la Balt ique e t  de la 
Caspicnne : mais il regarde  la navigation méotide et caspicnnc à part  
(cap. 57, 05), e t  la navigation boréale  séparém en t .  Les R (far ri les cepen
dan t  venden t  leu rs  produits  ju sque  chez les Hyrkaniens,  et E tb icus 
lu i-m èm e trafique avec leurs  p roduits ;  A lexandre-le-grand trai te  avec 
les m éopares (no), plonge chez eux pour  connaî t re  le fond de l’océan 
e t  de  l 'abîme, érige les aute ls  (to), c l  obtin t  d ’eux le b i tum e q u ’ils 
avaient  de l’île T r ip u c ia ,  p o u r  cons tru ire  les portes de  fer (cap. 50, 
p. 25). Les Albanais avaient  leurs  navires  su r  l’océan et la caspicnne,

(38) Voyez cc  que  W u ttk e  d it des T u rk s , p. xxxi-x lii.
(39) Alexantlruoi m agnum  pero b sid iu m  fédéra pcraccessisse, d it E tbicus (cap. 30).
(40) P to lcincc place ces au te ls  dans la Sarm atic  eu ro p éen n e  (géogr. 111, 3). — K oger Bacon de 

m irabili p o testa te  a rlis  rapporte  la navigation sous-m arine d 'A lexandre ,  secundum  quod .E tb icus 
n a rra i astrononuis.
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parccqu’ils touchaient  ces deux m ers ,  cl si E lh icus pa ra i t  ê tre  obscur 
e t  confus, c’est qu ’il s ' im aginait  que l’océan et la Caspienne e t  les m ers  
méopares é ta ien t  très  rapprochées .  L’ab rcv in lcu r  ren ch é r i t  sa confusion 
e t  si jam a is  E lh icus  considérait  la m e r  Caspienne p our  un golfe de 
l’océan, on en trouve le dém enti  quand  on exam ine  la s ituation d e l à  
Scythie  (cap. 40, p. 27, confr.  07, p. 48) ( u ) .

12. Le langage obscur et douteux qualifiait m ainte  fois d ’iles les 
rivages, comme ceux d’Abydos en Asie et de Tapsus de Sicile (cap. 92, 
99) ( t e ) ; dans scs extravagances il décèle  l’ignorance incontestable,  
quand  il d it  que la Galal ic ,  autrefois pa r tie  de la Uilhynie, a lla it  ê tre  
a ttachée à l’i l lyrie  (cap. 75) (ta).  Lorsque nous rem arq u o n s  : l’Albanie 
é ten d u e  su r  la G e rm an ie ;  les T urcb i  toucher  l’E uxiu ;  la Scythie  
s 'é tendre  su r  l’Albanie;  la s i tuat ion  de Gog et Magog se croisant avec 
la Scy th ie ;  la position des portes de fer indé te rm inée ,  nous voyons dans 
l’ah rcv ia teu r  et dans son E lh icus  peu de d iscernem en t  e t  moins d'idées 
quand  ils pu isa ien t  dans  différentes sources. Car en effet,  le kosmo-

,41) Im m anilas gcu lium , g y ra t, d ît E lh icus, a in arc  occano in plaga sep ten triona le  e t  m arc  cas* 
pio ab oeeasu llu en tc  ad m eridiunam  plagam  vorgen te  (cap. 40, p. 27). S u r c e tte  expression W u ltk c  
lait so rtir  la m er  caspicnuc du golfe finlaud. Mais la m er ab occasu fluens, ne signifie q u e  la m er 
baignan t le  côlc occidental de l ’im m ensité dans la portion  m érid io n a le , car la portion  se p ten trio 
nale du côté occidental e n tre  les deux m ers caspicnuc e t boréal avait é té  mouLiuin d ensita tc  val- 
lata  (p. 28). C ette  im m ensité  c ’e s t la S c y tie , e n tre  oceauum  scricum  e t  la m er Caspienne, quod 
resp icitoccasum  (cap. G7, p. 48). — A dm ettan t l’em bouchure de la m er caspicnuc, ou p lu tô t l’i rru p 
tio n  des eaux tic l’océan dans la caspicune , AVutlke , sachant que  m coparorum  insidias naufragio 
jie rp e lra to , ru ina m ultortim  Déri (cap. 56), in tro d u is it ces m coparcs dans la m er c a sp icn u c , su p 
p léan t la d e rn iè re  phrase qui m anquait par : idcoque a m eoparis in iu riarum  casu uaufragio sæpe 
p e re u n t (cap. G5, p. 45). Je p e n se , q u ’à  la période p récéd eu te , qui parle  de  la navigatiou habile et 
p ro sp è re , il couvicnl m ieux de se re la te r  à un au tre  chap itre  d ’E lh icus(cap . 53, p. 53), e t  de sup
p léer lad ite  phrase par : idcoque a m eoparis opéra  faciuut ad siinililudiuem  uaviuin illarum .

(42) Voici ce q u ’ou tro u v e  su r ces iles dans Isidore (XIV, 6) : Àbidiis iusula iu E uropa  super 
ellesponinm  posita angtislo  e t  perieulosa m ari separa ta , e t  abidos grcce dicta  quod in tro itu s  elles- 
ponti m ar is , iu quo xerccs poutem  ex nauibus fecit e t  in greciam  trau siit (p. 344). Tapsum  insu la , 
sladiis deeem  a Sicilia rem ota iaeens e lp la n io r ,  uude e t  n u n c u p a ta , de qua Y irg iiius: Tapsacum quc 
iacentém  (p. 54G). — Virgil. Aon. I II , 680; S ilius ita l. XIV, 207. —  C’e s t u n e  langue d e  te rre  au 
nord  de Syracuse, où les M cgariens constru isiren t un p e tit  bourg  (Tliucyd.). Insu la  Thapsos d ista t 
ab oppido M egara, id es t castello S yracusauoruin sladia xi (itiuer. A u to n iu i, p. 118). Le vulgaire 
l ’appelle au jourd ’hui : isola deili m aughisi (Cluver. 1 , 12 ). —  H aldingbam , daus sa ca rte , place l’Ile 
T liapsus eu face d ’A d ru m ct, au sud duquel on avait, su r  les cô tes d e  la  m er, nue  ville africaiue du 
môme n o m , T liapsus.

(43) Galalia ig itu r  prim um  lîilh in iæ  con juucta , m odo enim  Illyrico subjecta (cap. 75), s’explique 
p ar un  auachrouism e du langage : Galalia liilhiukc ju u c la  siguiüe Asie m iu cu re. A lexandre-le grand 
subie oit eam  Illyrico, parce que  Illyrieum  g en cra litc r  oinnisG ræcia es t (Isid. orig . XIV, 4, p. 337; la 
G rèce fu t enclavée dans IT liyrie vers 510, S ext. l iu fus in breviario; Jo rnand . de reg n . success.).—
l.a G rèce, élarg ie  par A lcxandre-le-grand, se com posait, d ’ap rès E lh icus (chap. 74), d e  la Grèce 
p ropre  illy ricnue e t de  la Galalic ou de to u te  l’Asie m ineure  : du Dauubc ju sq u ’au m o u t Cimera e t 
la m er. N une itaq u e  to la  (Moe.sia) reguo Græciæ subiccla es t (cap. 74, p. 57). C’est l’em pire byzantin 
depuis l’invasion des Arabes.



graphe pour les régions d’au-delà  du Kaukasc et d’au-de là  de  la IŸas- 
pïennc, avait  à  sa disposition une  car te  géographique  : nisi lanlo modo 
pe ll ibus  a r ie lu m  auro  inli lis  et historias picias (cap. 71, p. 51), un 
géograplic, une histoire d 'Alexandre,  l’his to ire  de I r o g g u s  et un com
m en ta ire  b ib lique su r  la genèse. Le bavardage de l’ab rcv ia teu r ,  s’a n i 
m a n t  p a r  l’autopsie  d’E lh ic u s ,  entasse  leurs  réci ts  variés  l’un su r  
l’au tre  e t  en fait une fusion. P o u r  déb rou il le r  celle-ci  il faut re trouver  
l’origine de tout  ce que  la cosmographie  r ap p o rte  e t  exam iner  com m ent 
elle é tait  comprise  par  les cartographes postér ieurs ,  comm e sont  les 
a u te u rs  des m appes  m onde ,  l’anglo-saxon ,  les sicil iens (d’Edrisi) ,  l la l -  
d ingham , Sanulo,  les catalans.

Le his tr ion  E th icus compte  au nom bre  des peuples  qui se se rvaien t  
de  pironos : les T urch i ,  Gangines, Minazeli,  Meoti, Timazeli  et Albani 
(cap. 57, p. 55). Si les p rem iers  sont ces T u rc h i ,  Tulchi qui nous ont 
occupé lou t-à - l’heu re ,  cl t[ui sont re légués ju sq u ’à l’océan boréal : les 
Gangines sont c e r ta in em en t  rcm eniionnés  p a r  E th icus  lu i-m ême, sous 
le nom de ü e n n an g in es  (cap. 01, p. ■11). Minazeli,  Mteoli et T im aze li ,  
sont ces peuples Sarm atcs  qu ’on connaît  assez aux environs de Méolidc. 
De ce nom bre  les Thizamatæ p a ru re n t  sous les m u rs  d ’Olbia, près de  
l’em bouchure  du Borysthcnc [ a )  : o ra m ,  quæ a bosporo ad Tanaim 
usque  d e l lec l i tu r ,  Mæotici inco lun l  (Mæotidæ '/vvcaxcy.puToin&ct) c t 
oslio fluminis proximi lxamalte (Pomp. Mêla, I, 19); dans le l iaukase  
on dis t inguait  au moins trois  portes  : celle des Kaspiens (Derbent), celle  
des Alains (Dariel) ct une appelée  des Masutes (Minazeli, S a rm al ic i ) ( is ) .

15. Enfin les A lban i ,  sont  les Alani inséparables  des Rboxalains. 
E th icus les connaît  au-de là  du  Danube comme ses bons voisins,  vicinal 
ineai scp len tr ional ium  regioncs (cap. 102 ,  p. 70), e t  il p a ra î t  qu ’il 
couvre  de  leu r  nom une g rande  pa r tie  orientale  de  cent cantons habités  
et inhabités  de la Germ anie ,  où sont  les Alani nucolæ, Vafri e t  Alapes 
(cap. 29). Ces de rn ie rs  ra p p e l le n t ,  in lus  insulam  Alopecen (Pline IV, 
(12) 2 7 ) ;  A lopecea,  p o r tan t  Pbanagoria  e t  H ennonassc  (Prisc iani  
perieg. 5C1). Vafri, Dal'ri, Tbafri  (cap. 29, 02, 05) ne sont pas éloigné : 
in te r  pa ludem  ct s inum  est T ap h ræ  n om ina tu r  (Pomp. Mêla 11, 1 ; 
P l ine  IV, 12; Ptol.  III, G). Malancini ou M a lancb in i , Dafri e t  Alces sont 
les descendants  de Jafel,  race  pernic ieuse ;  ils dévoren t  la v iande  crue  
de  ces petits  hom m es  q u ’ils a t t r a p e n t ;  noyés dans toutes sortes de

(44) Olbische Pscpltisma K ôppcu, W 'ieü <823; Koblcr zwey AuTsclirif; d e r  S lad t Olbia, l 'e le rsb . <822; 
Ilocckb, corpus îuscrip . græe. I I ,  p . 117-123.

(43) Ces tro is  po rtes son t ainsi appelées par les écrivains d ’Arm énie A gataugdo du IV* siècle 
{vers, ilaliaua illu stra ta  dai mooaci arm eni iiiccliitariiti, Youisti 1843); Jb-scs de cborèuc, liist. I I , 8U
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débauches ,  ils hab iten t  une t e r r e  inculte  e t  m arécageuse  (cap. 02). 
Kolike, Melanchlacni (Scyl. pcripl.  p. 77); Melanchlaeni terres tr ia  sex- 
olicæ, Colaxi phth irophàgi  (portent  les m anuscri ts  de Pompon. Mêla 
I, 19): feræ  naliones ten en t  Melanchlami,  Coraxi u rb e  Colchorum Dios- 
curiade,  u unc  deserla  (Pline  VI, 5; Ptol.  V, 9); les Mclanehlcncs, Malan - 
chini,  Melanglinon (des ravennatés  IV, 4 ; d ’Ammien Marcell. XXXI,  2), 
sont voisins des Kolches, e t  les Alçes s ’y déb rou il len t  dans les variantes  
du texte de Pom ponius Mêla. Mais l 'an thropophagie  de M elanehini,  se 
re la te  aux p lus anc iennes  réminiscences (Hecat. ap.  Stepli. byz. p. -105; 
Hérodote IV, 20; Ainm. Marc. X X X I,  2) ;  aussi E th icus p ré tendait  que 
ces exécrables  populations s’é tendaien t  ju sq u ’à l’océan boréal et j u s 
qu 'aux  portes kasp iennes (cap. 02, p. ¿2).

Melhrodoros de Skepsos, as tronom e familier à la cour de Milhridatc 
et à celle de  T ig ra u e ,  a p p r i t  que les Amazones,  assises su r  la rivière 
Mermodas (Mcrmandalin) ,  qui se je ta i t  dans  le  Méolis, se  trouvaien t  
séparées par  la montagne  lveraunos des Gargaréens qui venaient p a r 
tager leu r  lit (ap. S lrab .  X I,  p. 578, 579). Ce conte répé té  ensuite  par  
llypsikrates ,  é ta i t  connu p a rT h e o p h an e s  de Mitylène, h is toriographe de 
Pom pée ,  l’accom pagnant ju sq u e  dans  les cam ps d 'Albanie  (Slrab. XI,  
]>. 578, XIII , p. 71 i ;  P lu t ,  in Pomp. cap. 20). E th icus connaît  les Gar- 
gan iens  su r  le même lieu.  Ils hab iten t  la G argan îe ,  pays boiseux cl 
m arécageux ,  toujours froid, sillonné de petites rivières qui cou len t  des 
montagnes qui s’é te n d en t  en longueur  e n tre  l’Albanie  et la chaîne kas- 
pienne. De bêtes m onstrueux  e t  de lamies cnsorce l lan t  l’im ag in a t io n , 
se p ro m èn en t  dans de forêts et solitudes où l’homme n’a pénétré  et ne  
p én é tre ra  jam a is ,  où l'on e n ten d  des chan ts  e t  des gambades.  Les 
hab itan ts  sont g rc les ,  l a id s ,  sa les ,  c ru e ls ,  débau ch és ,  sans pudeur ,  
couverts de peau de bouc ,  m arch an t  uu -p ieds  (cap. 05, p. 44). Toutes 
ces nations féroces sont au sud de l’Albanie  (cap. 05, p. 42).

14. Les Albanais, a insi nom més de leu r  blanche  cheve lu re ,  d’une 
haute  taille , sont  aguerr is ,  bien a rm é s ,  industr ieux  e t  bons ouvriers  
(cap. 03). Les T urch i  sépara ien t  pour la p lupar t  les Albanais du nord 
de  l ’océan ;  cep en d an t  les Albanais possèdent deux iles longues mais 
é l ro i te sd e  la m er  sep ten tr iona le  : Oerea e t  Sa m n itc s ,  danslesquel les  ils 
on t  or et perles, q u ’ils appellen t  phyre tros  (ae). Du tem ps d’Anech, (ils 
de Gomer, le géan t  Phyros fit invasion au nord e t  constru is it  dans  de 
m ontagneuses tr iacas fontes un  immense ' sanc tua ire ,  d i lubra .  P lus tard 
Alexandre com batti t  trois  jou rs  le p r ince  a lbanais  Arbogan, et vainquit

o ; l .c i  doux iios j / ' .V f î ,  p atustrea  (P toL  V, 12,.



])lulôl p a r  adresse  que par  b ravoure  (cap. 04) (a:) .  Enfin, R om ulus  
lit i r rup tion  en Albanie (cap. 105), quand  Pom pée,  accompagné de 
l’hisloriograplie  T l ieophane ,  s’avança ju sq u ’à l’Albanie (as). Le fleuve 
Cancera  et p lusieures au tres  g randes r ivières t raversen t  l’Albanie, fe r
tile a u ta n t  en  produits  végétaux que  m in é rau x ;  elle  n o u r r i t  quanti té  
de  b é ta i l ,  e t  des chiens qui te r rassen t  les tau reaux  e t  les lions 
(cap. 05) (49). L ’é tendue  de l’Albanie est considérable; elle est indiquée 
a insi  : Les Albanais sont assez éloignés de  Malancini.  La fameuse forêt 
f ’rosbodina (~ f°; Boudina),  nourissan t  le gibier,  traversée  par  le 
moclon ou la porte  du re m p a r t  (pilæ chosdronicæ), couvre de l’o r ien t ,  
en commençant sous la m er  Caspienne; du midi les peup les  féroces 
dont 011 a fait m ention ;  su ivant les r ivages de  l’océan sep ten t r io n a l ,  
ju sq u ’au lac méolide à t ravers  les déserts  et les lieux incultes  e t  boiseux 
ju sq u ’aux Tulehi (cliap. 05) (so). Celle indication a été  répé tée  avec 
moins de p rolix ité  pa r  Orose,  I s idore ,  l l r a b a n  M aure ,  Vincent de 
Bauvais (s i) ;  elle re p ara î t  dans  la carte  anglo-saxonne : A lbanorum  
regio, quoique séparée  com plè tem ent de  l’océan p a r  les T urch i  et Gog 
Magog. Dans la car te  de Sanuto ,  tout au con tra ire ,  Albania  est  placée 
au-delà  des m ontagnes su r  l’océan boréal.

Avant d’exam iner  l ' in té r ieu r  de l’Albanie nous allons à la reconnais
sance de la Scythie. Les peuples  scylhes possèdent des s i tuat ions  m onta 
gneuses e t  de  vastes forêts, e t  les p laines fert i les en tre  l’océan sér iqne

( 4 7 )  I taq u e  Jasoui to tu s  ferm e o rien s , u t comUlori divinos honores, tem plnquc can stitu it ; qtia» 
Purm cuion dux A lexandri m agni post m ultos annos d iru i iu ss it, ne  eujusquain uom en iu o rien te  
venerabilius q u ïm  Alexandri esset (Justin , x l i i ,  4 ) .

(48) S trabon XI, Justin  X LII, 4, P line VI, 13.
(49) Albani iu o ra  agen tes, a lb o e rin e  n ascu n lu r... A put! hos populos nati canes feris om nibus an te  

p o u u u tu r :  fran g u n t tau ro s , Icônes p e r im u n t, d e tin e n t quicquid  objectuin es t, d it Sotinus (polyli. 
cup. SO, vel 15, en co n tin u an t ce qu 'il a tro u v e  là dessus dans P line V III, 40). — Albania nom eu 
suarun i g en tiu m ... tra x it  ob can d o rc ... qu ia  albo crino  n ascu n lu r... Huic te rn e  canes ingeulissim i 
ac rapacissim i su n t, tan ta  vero fcrita le  ita  u t  tau ro s  in terfic ian t, leones p é rim an t, d it de sa p a rt 
l’ab réviaiour d 'E lb icus  (cap. 63). — Ces deux passages tro u v en t le u r  écho dans Isidore de  Séville 
(IX , 2 ; XIV, 30; le second rép é té  p a r Hrab. M aurus de  uni verso XVI, 2 ,  p a r  Viue. bclovac. speeul. 
Iiist. V, e t I I ,  69;.

(50) Albani ilaq u c  non parvo in tcrvallo  ab bis d iv id u n tu r. T am cn Frosbodiuam  famosissimam 
silvam , bestiarum  a lq u c  ferarun» nu trieem , in te rsccan tem  silices vel pilæ  chosdrouica; 
y jù 'j)  ; y o i ' jr ô s ,  y o x sp tç )  s ecc rn u n t ab o rie n te , sub m arc çaspium  »urgentes a inerid ie  
vero gen tibus ferocissimis unde su p ra  inentio  fa c ta , per o ra  oceani sep ten trionalis  usque ail 
m eotîdas paludes, p e r deserta  e t  in via loca si! vis vel saltibus p rîefcrla, ad Tulcbos usque ex ton ta 
(cap. 63, p. 42).

(51) Albania : h æ cab  o rien te  sub m are caspium  surgens p e r orain  oceaui sep len trioua lis  usque ad 
Mæotidas paludes p e r deserta  e t inculta  e x te n d itu r  : Isid . XIX , 50 ; Ilrab . M aurus e t  Viue. belovae.
II. ce. —  Les incm cs expressions se re tro u v en t encore  dans la descrip t. du inonde trip a rti  te  d'Orose 
e t d ’Ktbicus : itaque a nsa ri caspio quod es t ad o rien tem , p e r oram  oceaui sep ten triona lis , u sque ad 
cap u t e t  po rtas Caucasi, quæ  su n t ad m éridiens gen tes su n t 54 : sed g cn e ra lite r  regio proxiina 
AÎbaula u lle r io r , sub m ari caspio ... (p. 57 ed it. grouov. 1690; Orose I, 2).
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01 la m er  Caspienne qui regarde  l’occ iden t ,  c l  à pa r t i r  de c e l le -c i , du 
sud (vers le nord) ju sq u ’au lac hu inér iquc  (kyinmerique) b i tum i
neux (sa). A p a r t i r  de ce lac (et de la m er  Caspienne), la Scylliie s’étend 
le long du mont T aurus  ju sq u ’aux chaînes du Kaukasc. Ses nom breux  
peuples  sont  d isperses ,  p lus ieurs  m o n s t ru eu x ,  fa rouches,  an th ro p o 
phages, p lus ieu rs  cult ivent  la t e r r e ,  c l  soignent les t roupeaux et les 
chevaux dans les déserts  (sa). Les Amazones e t  les grifons quadrupèdes  
s’y tro u v en t  dans les parties hyperboréennes  (cap. 07, p. -18). Ainsi 
e n t r e  la m er  Caspienne e t  le Tenais , l’Albanie cl la Scylliie, se trouvent 
à la fois l’une su r  l’au tre .  De grands fleuves traversen t  la Scylliie : 
O scorum ,  Fas idon ,  Araxen e t  Murgenccn qui la sépare  des frontières 
orientales  des au tres  régions; de  g rands lacs, méolide  cl m urg ina tc  qui 
s’é tend a parte  h um er icas  pilas usque Trina rch ias  aras ,  où l’encom brc-  
ment des m ontagnes te rm in e ,  croit-on, le m onde;  où le fleuve Murgi- 
nach ius  par  de longs dé tours  rou le  du nord vers  le sud, pour  se perdre  
dans la m er  in té r ieu re ,  avec le fleuve Therm odonl,  qui vient des champs 
tcmiscircens (cap. 07) (tu).

15. 11 n’est pas dit,  si le histrion au ra i t  vu ces peuples féroces qui se 
trouvaien t  au sud des Albani,  qu ’il a dù  cependan t  t rav e rse r  lorsqu’il 
lit son voyage ju sq u ’au m am elon du n o rd ,  ad ubera  aqu ilon is ,  où il 
a lla it  voir de ses p ropres yeux bien de choses ex trao rd ina ires ,  inacces
sibles et ignorées de  tout le monde. E thicus s’est a r rê té  un  certain  
tem ps dans  l’Arménie ,  en r ech e rch an t  l’arche  de Noë. Il sa it  que l’Ar
ménie  s’é tend ju sq u ’à la m e r  Caspienne c l  se trouve te rm in ée  pa r  la 
petite  l l ib e r ie ;  il a lissé l’h is to ire ,  les plis et les replis  des plus g rands 
royaumes e t  des nations ba rbares  qui l’obsèdent,  il lit cependant  avec

f£»2) E thicus cap. 07, à co u fïo u ter avec ce qui est d it des rég ions des Ilypcrboi éenes : Pom p. 
M cla .lII, Si.

;53) M ultæ su n t gen tes sparsim quæ d iffusa;, e qu ibusquc nonnullæ  portentuosa.* ac trucissim æ , 
rarn ibus hum anis e t  corum  sanguine v iv an t, plu ri nue e teu im  ngrorum  cu lto rcs  ex is ta n t. Pecudun» 
e t  a rm cu lo ru in  . . .  m u ltitu d m c  u berrim a . . .  su u t e tiam  e t  plures partes terr .e  inaeceasibilcs e t 
inbabilabileSi Ce passage d 'E th icus  (cap. 67}, e s t à co lla tio u n er, eu p a rtie  avec Isidore : p ro p ter 
te rra ru m  infccundila lcm  laie  vagantes, ex quibus quedam  p o rten tu o sc  ac truces carnibus hum anis 
e t  corum  sangu ine v iv u n t (ïsitl. XIV, 13, p. 531, in m scrito  Guldpnis de 11 10, p* 40); ensu ite  avec 
ce  q u 'on  tro u v e  dans Ju stin  : honiiuibus in te r  se uulli fines, n eq u e  enim  agrura exercen t ; ncc dom ns 
illis n l ln . . .  a rm en la  e t  pccora sem per puscenlibus e t p e r  iiicullas so litudines e rra re  solitis (II, 2 ,5}. 
De inènic p lusieu rs a u tre s  passages de la rép é titio n  encore p lu s  explicites.

(54] In v en itu r  iu aliquibus locis in eadein région*’ zistnaragdus e t  cbianciis lapis, crista llus au lc iu  
illic purissin ius præ graudisq iic  illinc rep c iiti ir . F lum ina e teu im  plu ri ma e t  m agna ipsa Scithiea regio 
babet : Oscorum , Easidou n ique  Araxen (E thicus 07, p. 40). Voici ce q u ’on tro u v e  dans Isidore : 
sm aragdis optim is liée patria  est : canaueus quoque lapis e t  crisla llus purissinius scicu tic  (Scitlii* ) 
est. Habet lluiniua m agna Oscorum, Facidcu a tq u e  Araxeu (XIV, 3, p. 534; in m scriplo 1 H 0 Cui- 
üonis p. 40). De m urg iua tes il n ’v a rieu.
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effusion l’éloge d’une seule ville, Isauria,  et du pays q u ’arrose le fleuve 
llaal  (cap. 70, p. 54). Il p a ra î t  q u e  ces env irons  (et ceux de Thyane),  
lui r ev en a ien t  dans la m ém oire ,  quand il rappel le  souvent le volcan de 
Cliimera (cap. 59, 75, 100), quand il a im e à se s e rv i r  du nom des 
m onts T au ru s  (cap. 59, 07), qu an d  il d i t ,  noste r  Eul 'ra tes ,  et regarde 
l’Arm énie  e t  la Cappadoce aboutissant au clim at  noslra rum  regionum 
ubi Comagëna (cap. 108), pa rce  que ces expressions sont a u ta n t  à lui 
q u ’à son abrév la tcu r .  Or, quand il fait en p rem ier  lieu mention des 
M orin i ,  hab itan ts  vers  le nord du m ont T au ru s  ju sq u ’à  la m er  cas- 
pionne (cap. 59), on p o u rra i t  cro ire  qu ’il parle  sous ce nom des 
A rm éniens,  dont un can ton ,  louchant à la Cappadoce et à la Comngène, 
s’appela i t  M u ran i ,  cT/saw/i«,- mpvpixvf.f (Pomp. Mêla I, 2; Plolcm. Y, 7). 
La ville  Choolisma serai t  X oXî/i /j.« ; T r inach ia  si tuée  près de la montagne  
Ghocira rép o n d ra i t  à Chorzene, KorapÇiîwi (Plol.V , 13) et la vi lle T a m is a , 
Camisa, se t rouve en A rm énie  (as). On pourra i t  d ire  que l’A rm énie  est 
la position réel le  de Muriui : mais Aithikos l’a re je té  dans  la Scylliie 
a lbanaise  au-delà  du Kaukase.

Murini,  à p a r t i r  du m ont T au ru s  (Kaukase) s’é tendai t  vers  le nord 
e n tr e  la m e r  Caspienne e t  les chaînes des monts Chorm acinaie  (Sar- 
niatc) e t  um erososborreos  (c im m erien ) jusqu’à la m er  (boréale),  ferions ,  
a rd en te  de l’Aehcron, e t  ju sq u ’aux portes  caspiennes.  L e u r  t e r re  est 
appelée  telragina.  Ils sont de  la souche Jafétique, de laquelle  so r t i ren t  
Magog, Gomer, Mosoc et Tyras, Mcdi e t  Caspii.  Nation s tu p id e ,  peuple  
lâche, assi à coté des Olclii (Colchi; O lehes ,  quos vulgus in illis regio- 
n ibus Orcos,  appelan t  cap. 29, p. 10). Dans la chaîne  des Olclii, qui 
s’avance vers les m am elons du n o rd ,  en tre  la m er  Caspienne e t  l’océan 
boréal,  i l s o n lu n e  ville  Choolisma, bâtie  p a r  Magog, fils de  .lafel, s u r  la 
riv ière  Beomaron, qui coule ju sq u ’aux deux chaînes des montagnes.  
Celle v i l le ,  après une  courte  rés is tence ,  s’est  soumise  à Alexandre.  
Kthicus y sé journa  toute  une année  avec scs marchandises r ifa rr iques  
e t  il a vu de ses p ropres  yeux les m ino lau rcs  (cap .59, 00). C’est le pays 
des Amazones (so).

10. T rogus ,  J u s t i n ,  E th icus racontaien t  les exploits des Amazones

(3-il I.a pro testa tion  de l’ab rév ia tcu r, q u ’il n e  s’ag it g u è re  d e  Morini (Mauri) d e  l’A frique, mais de 
Morini du T aurus (cap. GO), p o u rra it encore  confirm er c e tte  supposition , quand on sa it q u e  les libri 
punici Pesaient rem o n ter l’orig ine des  M auri à  une  m igration des Arm cui (Salluste , lu g u rt. 18 cf. 
lsid. IX , 2 , p. 2 12 ). Arm enia niaior A ta ra t  id es t terc ia  e t  q u a rta  (anon. ravennate  II, 12) : la te r re  
de M urriui est appelée tetrag in a  (quarta) e t  la v ille  de Cliorzeiie, Trinachia (tercia).

(35) Ilaldingliam  place 1res au nord , e t  au-delà de la gorge de la m er caspienne. su r u n e  riv iè re  
innom m ée : nrbs choolissim us quam  edilicavil Magog s ... filliis Japho t m ... oche (olclte). — llom arei 
sont connus dans la Margianc (Pump. Mêla I, 2 ;  Pliuo VI, !G). — Q uant aux M inolaurcs, Ilaldingliam  
les place e t  les dessine au sud de  l’Acliéron qui tom be dans la kaspienne : h ic iu v eu iu n lu r beslie 
niinot3uro similes advesli u tiles; daus leu r voisiuage ou vo it les Massagetcs e t  les Eunociii Silhes.
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depuis  qu’elles ou i  ex te rm ine  leu rs  m ar i s ,  compagnons de Plynio cl 
de Solapesio, ju sq u ’à leur  re tra i te  au-delà  du Kaukase. Justin  sait que 
T ales l r is ,  voisine des A lban i ,  bientôt ap rès  la visi te  q u ’elle  a rendu  à 
A lex an d re ,  d ispa ru t  avec toutes les Amazones (Just.  I I ,  4, 5 5 ;  XLII,  
5, 7). E tl i icus,  de  sa p a r t ,  connaît  le refuge an té r ieu r  des Amazones 
vers les sources de Vafri (Tliafri) e t  le lac m u rg in à t ,  où le fleuve Mur- 
gisicen se divise en plusieurs rivières .  E lles y l irent  une vaste solitude 
et ayant inventé  de  nouvelles a r m e s ,  fondirent  su r  l’Asie et l 'Europe  
(cap. 07 et 08). Dans le pays de Tem isc ire ,  T am ir is  bâtit  la fameuse 
ville  Tamisia (cap. 07; C u n issa , Camisa de la tab le  i t in é ra i re ,  dans 
l’A rm énie  m in e u r e ,  en tre  Draconos e t  Satala). P e n d a n t  cent  ans leu r  
puissance restait  inv inc ib le ,  e t ce n ’est  que plus lard que  Scythes ,  
Grecs,  G erm ains ,  T ro iens  im ita ien t  leurs  a rmes.  Etl iicus lu i-m êm e a 
vu ces Amazones,  h ab itan t  cavernes,  b u l le s ,  g ro t te s ,  dans les îles et 
les lacs (d u  lac M arg in a le ) ,  apprivo isan t  et nourr issan t  de leu r  
mamelle  les poulains de m ino tau rcs  e t  de c en tau re s  (cap. 08) (si) .

On savait  des tem ps les plus reculés  qu’en Scylhie  se t rouvaien t  les 
Myrgetcs (Hecat.  m ile t.  in Europa ap. Slcph. byz. p. 478);  que les 
Scythes portaient  le nom d’Amyrgicns (llerodot. VII, 04), qu ’ils avaient 
chez eux une p la ine  Amyrgion (I lellanic. in Scyth. ap.  S tepb. byz. 
p. 77). Etl iicus peuple  les te rres  m u rg in e s ,  lollora M urg inum ,  p a r  les 
Amazones. En  p a r la n t  vers le nord  : Caspiani proximi sinuin  caspium 
c in g u n t ,  u l tra  Am azones,  u l traq u e  cas Hyperborei  esse m cm o ran lu r  : 
su p e r  Amazonas cl l lyperboreas  Cimmerii  (Pomp. Mêla I, 2). R evenant  
dans la direction con tra ire ,  on savait  que  là où finissent r ipæ orum  
m ontium  iuga, se t rouvaient  (les chasseurs degrilons)  les Arimplucens, 
ul tra  eos p lane  iam  Scytliue : Cimmerii  Cissianli  et Amazonum gens 
Saurom atidum  (Pline VI, 42) où sont  les Sarm ates ,  Charim àtes (Ilellan. 
d e  originib. gent.  ap.  Stepb. byz. p. 710). E tli icus,  exam inan t  de  ses

(57) Dans la Margiauc od a un  fleuve Margus e t  son lac Margus (Pline Y I, 10; P tol. VI, 10).—Peut- 
ê tre  dira t on q u ’Aillticus avait l'o riginal d e  T rogus e t  qu’il l’a m ieux com pris que Justin . On voit 
ccpcudaul deconsounauces là où la na rra tio n  d ’Ailbicus n ’es t pas surchargée d’extravagances : 

Aitiiicus G7. J ustin I I , 1.
Duo regii juvenes egregii ac sagacissimi Plyino Duo regii juvcne«s Ylinos e t S rolopitus p e r fac- 

e t  Solapesio sodalium  uobiliuin a tq u e  in d u str ie -  tiouein  optim atum  dom o pulsi iugeutem  juveu- 
ru in  iugeutciu iuveu tu tem  ab  Schitliia scctim Ira- tu te in  secuui tra x c rc .. .  p e r  insidias tru c id an t, 
x e ru n t . . .  p e r  crudeli gladio tru c id an t. Horuni llo rum  uxorcs cum  v id èren t exsilio addilam  
uxores exilio ac v id u e la te  te tra . ..  orb ita len i.

(Suivent : Vafri, M urginacus, parm a, b itum en , 
in s lu p ro  pro ies decepta).

Yiros qui su p e rfu e ru n t iu terflc iunt a tq u e  in Yiros <jui dom i rem anscran t in terfle inn t. Ullio- 
hostem  aeceusc, sanguine suo finitim orum  ullio* nem  q u oque  cm soruniconjugum  uxcidio linitimo- 
nem  excidis consecuulur. T u n e  invieem  pace rum  co uscquun tu r. Tum  p 3ce arin is quæ sita , ne 
p a tra ta  in sceleralos concubitus in eu n t. genus in té r îre t,  concuhituni lin itim orum  in eu n t.

K t ce qui su it encore m érite  d ’è tr e  exam ine, p o u r concevoir com m ent Aitiiicus réform e c l  défigure- 
les orig iuaux q u ’il explo ite  , com m ent il em bourbe les sources q u ’il epuiso.



propres  yeux la chasse des grifons dans les mam elons du no rd ,  a ttache 
à ces m am elons : chorm acina la  iuga et h u m er ica ,  les chaînes sa rm a-  
liques e t  c im m erîques .  11 est  effrayé du sor t  des Mureni et Teglemi 
(Aijyiâvîj ville d’A lban ie ,  Ptol.  Y, 12), lorsque se déchaînera  l’orage 
b o ré a l ,  lorsque Umerosi  Chorinaces ,  de la plus g rande  obscuri té ,  
brisant  la porte de l’a q u i lo n ,  se ru e ro n t  s u r  Olchi Murreni (cap. 39, 
p. 59, 40) (as).

17. Les poêles grecs savaient que  pour  descendre  aux enfers  dans le 
som bre  la r la r ,  il (allait passer le seuil de cuivre p a r  une porte  de fer, 
et près de l’océan descendre  dans des ab îm es où sé jou rnen t  lapetos et 
lvronos, e t  tout ce qu i  est  qualifié de T itans (¡lias VIII, 15, 478, XIV, 
2S0, XX, GI, 81; theogon. 721). L’Acheron y roule ses eaux (Odyss. X, 
508, XI,  21); les habita tions de misérables  Ciminériens s’y t rouvent  
dans  l’obscurité  p rofonde,  les rayons du soleil n ’y v iennen t  jam ais  
in te r rom pre  la nu i t  pe rpétuelle(O dys.  XI, 14; theogon. 759).

Au-delà des m ontagnes humerosos se trouve le fleuve Acheron, et un 
gouffre, b a ra t rm n ,  e t  la source  gehenna  du lac 'num érique  b i tum ineux ,  
éloigné de cent  stades des montagnes, b rû lan t  et bouillant comme dans 
une m arm i t le ,  inaccessible à cause de  vapeurs  e t  fumées. A midi seu le
m en t  on peu t  y regarder,  lorsque les rayons du soleil y pe rcen t ,  encore 
faut-il p rendre  garde de n’y resp ire r  les exhalaisons mortelles.  Les an i
m aux ,  ni les oiseaux ne peuvent  su p p o r te r  l’odeur  fé tide; dans  les 
montagnes il n’y a pas de végétation. L’Acheron, se perdan t  dans 
l’océan ,  le fait bouill ir  t rès  loin : tout y est a rden t  comm e dans un 
four;  la navigation, m êm e pour  les p ira tes  m eopares ,  y est impossible . 
Il n’y a ni poisson, ni serpen t .  Au-delà il n’y a aucune  habita tion et 
quand l’aquilon souille , l’a ir  fétide répand  des ravages. Les hab itan ts ,  
toui-à-fait  inconnus ,  sont d ifformes,  h id eu x ,  imbéciles;  les t roupeaux 
qu’on y fait ven ir  dépérissent.  De ce lac b i tum ineux les Amazones t i ren t  
le b i tum e pour  leurs a rm es.  Le h is tr ien  assu re  que lu i-m êm e gr im pa les 
montagiiês p our  voir l’infernale  fumée (cap. 59, 07). Ce sont les pyrrones 
cymerici ,  les bouillonnements  c îm m ériques  (c. 75, p, 57). E thicus 
vidisse se adserit ,  cl il m entionne  les hu m er icæ  pi fie (sa).

U
•58) Ou p o u rra it d o n n er au x  M urreni une  explication trè s  h isto rique en y voyant la souche de 

Moria , M erens (Jord . d e  reb. pot. 23). — Com me les chaînes boréales sont les u b e ra , on p o u rra it 
c o n c lu re , que les hum erosi so n t leu rs liras , leu rs  é p au le s , hum er! : ou bien dériver ce nom de 
hm nidus, on de luim or, parce que  : ad scythicam  plagam e t  huniores nim io rigen lia , p ro p te r  quod 
m inim e verisim ile e s t, illic , m aria defleere, iibi hu m o n s vis sû p e re t (Pline I I, 67). Pour les Chorma- 
r in i ;  on tro u v e  encore  un peup le  Cormaci (Pline VI, 10).

(39} luferni jan u a  regis e t  tenebrosa palus Acheronla {Virgil. Æ u. VI, 100, 107).
Il inc v ia , T a rta re i quæ  fe r t  Àclierontis ad iindas :
Turbid its hic coeno vastaque voraginc purges
/E slu a t, a tq u e  om uem  Cocylo é ru c tâ t a renam . (Virg. Æ o. VI, 29S).

COSMOGRAPIIES, 17. 2 5
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Suivant  cette  connaissance,  une m appem onde  m érovingienne  inscr i
vit dans l’océan boréal  : cym m ericum  marc (m are  fcrvens). Les géo
graphes de  Sicile chercha ien t  l’em placem ent du pays fétide et de 
gehenna ou de la descente aux enfers  (Edris i VI, 8, p. 412, VII, 8, 
p. 458) ( g o ) ,  l la ld ingham  inscrivit à l’Ouest  de la gorge Caspienne : hic 
fluvius inferna lium  esse c red i tu r ,  quod fliens m are  ing red i lu r  c u rren s  
ab  um brosis  m onlibus : et hic os gehenne p a le t ,  ut  d ic i tu r ;  e t le fleuve 
se perd d’ap rès  son opinion dans la m e r  kaspienne. La m appem onde  
de Sanulo ,  qualif iant les Rifei de sa rm a l iq n es ,  appelle  aussi l’océan 
boréal s a n n a t iq u e  e t  annote  regionem inhabilabilem p rop ter  algorcm 
( tar larus  vis s«;) (oi).

48. Du vivant d’Alexandre-le-grand on a commencé à fabuliser  son 
histoire  : b ientô t les exagérations fu ren t  englouties dans les inventions 
les p lus extravagantes .  Les traditions populaires se confondaient avec 
les exploits d’Alexandre et les écrivains ne négligeaient pas de coopérer 
à leu r  fusion; Hercule ,  Uacchus, Sem ira in is ,  C yrus,  Darius fou rn iren t  
leurs  avan lu rcs  pour  le compte  d ’Alexandre. Alexandre érigea des 
aute ls au-delà  de Jaxarles  (Demonax ap .  P l ine  VI, 1G vcI 18, et ap. 
Solin 52, vel 49; S trabo  X ,  4, p. 508, 518, XV, p. (187, G98; Arr ian  de 
exped. Alex. V, 5; Dionysi 014; Avieni orb. descr.  1084). Jaxarles  é tant 
le fleuve ’fan a is ,  on plaçait  ces aute ls  en E urope,  aux pieds des m on ta 
gnes Riféens (Ptol. III, 5) e t  ses co lonncs(co lonnesd’l le rcu le )au  bout du 
monde et de ses conquêtes ,  aux pieds des m ontagnes h ipp iques ou sa r-  
m atiques  (Ptol. V, 9). C’éta i t  d ans  les régions de la m ém orab le  expédi
tion de Darius. A lexandre  poursuivant  ses conquêtes  et so r tan t  de la 
Médie, passa le défilé de caspiæ pylaj (Pline VI, 12 15, 51; Ptol.  VI, 2), 
ensu ite  traversa  les m ontagnes en leu r  donnan t  le nom de K aukase,  et 
le m ont Kaukase po r tan t  aussi le nom de Caspius, avait des défilés et 
au-delà on par la it  de Caspiens é tablis  su r  les rivages de  la m er  Cas
pienne. La gorge du m il ieu ,  qui com m uniquai t  avec l’i b é r ie ,  bien 
connue,  fut appelée  caucasiæ pylæ, caspia via (Pline VI. 41; ï a e i t i
annal .  VI, 55) : ingens na tu ræ  opus m onlibus in le r ru p t is  rep en te ,  ubi 
*

(60) D elà description d’Edrisi on n e  supposera it pas l’indication de l’en fer : m ais la carte  le d it 
p o s itiv em en t, inscrivant le gehenna. I.e pays fétide es t placé e n tre  Sim riki e t Sisian (Cim m crii, 
('.¡ssianli ou  Cicianti de Pline?). S im riki es t ce rn é  de m ontagnes, n ’a y an t q u ’u ne  p o rte  pour y en tre r.

(Cl) Isidore d e  Séville (orig. XIX , 9 ', donne l’explication des m ots d o n t s’est servi l’ab rév ia tcu r 
d’Ethicus : Specus est fossa sub te r ra . ..  spclunca. Spiracula appella ta  om nia loca pestiferi sp iritu s , 
qnæ gra jc i y  y. peov-ta. ap p e lan t vel A cheronlia. B aratrum  , n iiniæ  a ltitud in is noinen e s t, e t  dictum  
haralrtirn quasi vorago a tra , scilicet a p ro filnd ilatc . T arla ru s, vel quia illie om nia tu rb a ta  su u t, vel. 
quod yerius, ccxb  r r.ç r p ù Ç e w z  ;d es t a tim o ré  frigoris quod e s t a lgerc  scilicet quia lucc soleque 
care t. (¡ch a în a  est locus iguis e t  su lphuris. In feru s  ap p c lla lu r  co quod iufra sit.
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fores obdilæ ferralis  i rab ibus. . .  loci le r ra ru m  orbe porlis  discluso 
(Pline VI,  11). Le passage de la m er  Caspienne en Albanie  : m are  in le r  
et exlremos Albanorum m oules,  élait  peu connue, im pra ticab le  (Taciti 
ann .  VI, 55). On par la it  encore des portes  de la l e r rc  yi ;  y.UïOpov qui 
com m uniquaien t  avec les chasseurs des grifons Arimféens (Pline VII, 2 ; 
Solin. 20) (os). On niut¡pliait les gorges, défilés, porles, pylæ, quand on 
cherchait  il débrouil ler  les données confuses (P lo lém .géogr.),  e t les 
fictions des inven teu rs  ne les d is t inguaient  point.

19. A lexandre-le-grand reçoit du histrion E lh icus les plus grands 
éloges (cap. 55, ” 5, S2 ,  81). Ce grand macédonien agrand it  la Grèce; 
v a in q u eu r  des Albanais (c. Ci), ayant reçu la soumission de Choolisma, 
de  Murrini (c. GO), il vou lu t  e n fe rm er  les liizes, ce qui lui p a ru t  difficile 
(c. 55) : mais il eu t  pitié de la race hum aine  et il enferm a Gog, Magog 
et v ingt-deux au tres  : Gogctcs, Magogeles,  I lonarg iens ,  peuples  h o r r i 
bles, cruels, m onstrueux ,  détestant  ce qui est bon ;  méchants,  dépravés,  
a im a n t  le mal (cap. 5 9 ,1 1 ) .  Il constru is it  les au te ls  su r  le m ont Chelion 
(Geloni); sacrifiant,  et invoquant le d ieu ,  il trouva a r tem  magnant. La 
volonté du dieu secoua la t e r re  c l  ce qu ’a dit le p rophète  (Miclia, VI, 1) 
cela avait  lieu : les m ontagnes so r t i ren t  avec fracas du sein de la t e r r e ,  
e t  se rapp rochan t  m ontaient l’une su r  l’au tre .  Le grand roi plaça ses 
a rm ées  d’une n i e r a  une au tre  (de la Caspienne ju sq u ’a l ’océan);  lui-  
m êm e s’arrê ta  près  des fissures et o u v e r tu re s ,  lat ihula  m onlium  des 
m o n tag n es ,  où il fil fondre  duas m iræ  m agnitud in is  columnas,  et sus
pendit  les porles, munies de  seuil,  verrou e t  s e r ru re  im bues  de b i tum e  
de l’île T r ip ic ia ,  T r ipuc ia  {rptuirra, pix), que  lui fourn iren t  les Meo- 
pares (cap. 5 6 ,  -il) . C’est caspium pyrgus n v p y o ;  re m p a r t  caspien 
(c. 75, p. 58); les fameuses caspiæ po rlæ ,  caspiæ pylæ (cap. 52, 56, 59, 
60, 62, 69); ce sont les pi læ ch o sd ro n icx ,  y_aaTpii, m ô le ,  chostr inus de 
la d igue élevée dans la fameuse forêt Frosbodina,  boudiné, Ttpoj Bouîivmv 
vAijv' (cap. 65) (ça).

(02) Ces gesklilhron paraissent sc ra p p o r te ra  la gorge du m ilieu , Dariel. Les Arimfccns, qui sou t 
Argippécns ou Arimaspcs, se tro u v a ien t su r le versaul sep ten triona l du Kaukasc. Voyez l'a rtic le  
Scythie dans n o tre  ouvrage polonais : N arody... à Tosco , 1833.

(G3) Là où l'on p laçait les colonnes d 'A lexandre (Ptol. V , 9}, il n ’y a d 'a u tre s  forêts que  celles de 
Doudini ; y rrt vs/XQ/J-ztOi rczacc'/ àct'jitX'j \ j\r , Tzct n oîvj, où ils constru isiren t une
ville en bois, nom m ée Gelouos x ô X i ;  ê ï  sv a O r o i i ,  T Z îT x à ïto ru i, Ç 'j \h r tx oüvojxcc o s  r ç  ~xo).t 
= 7 7 t Y z \ w o x encein te  d e là  v i lle ,  tem ples, édifices, tous é ta ie n t en bois (Uerod. IV, 21, 108}. 
Plus tard  on peuplait ces forêts d c T u rcb i, Doudini Gelonos urbem  ligucam  h a b ita n t;  ju x ta  Tlivssa* 
g elæ  T u ro eq u a  vastas sylvas occupant (Pomp. Mêla I , 2). Tnrcae tisque ad solitudiues, saltuosis 
convallibusasperas (Pline V I, 7); on les appelait longas silvas des Sarm ates (Avieni, descr. orbis 838). 
Darius brilla la ville Gelonos, s’a rrê ta  su r le fleuve Oaros e t  y constru isit h u it châteaux (llerod . IV, 
123, 121). Mais les Gcioni avec les Hudini ex ista ien t tou jours [ \m .  Marcell. XXXI, 2). — On voudrait,



26 LES ETUI CUS

20. II parai t  que les h um er icæ  pylæ (cap. G7) désignent encore les 
caspiæ pylæ, parce  qu ’il est dit, que les Ilumerosi  Chorinaces sortiront 
des ténèbres  lorsque aquilonis fora (caspiæ pylæ) serai t  devulsa (c. 59). 
Le lac J lu rg lna l  n ’est pas éloigné des h um er icæ  pylæ e t  s’é tend ju sq u ’à 
t r lna rch ias  a ras  a  velcribus conslilulas (cap. 07, confer. Dcmonax ap. 
P line  VI, ap.  Solin. 52) : p robab lem ent les d ilubra  de tr iacas fontes 
(de tren te  sources) construits  par de géants (cap. 64). Trinacliia  est  une 
ville m u n ie ,  t r ia n g u la i re ,  sl luée au pied de la t rès  hau te  montagne 
Chocira, en tre  Caspii,  Bcnangines et M u r r ln i , hà lie  par  Mosoe, fils de 
Ja fe t ;  personne  ne s’est em parée  d’elle ; les hab itan ts ,  descendants de 
g éan ts ,  sont bell iqueux, bien a r m é s ;  dans leu r  pays, les chevaux cl les 
cham eaux  sont  exce llen ts ;  il n’y manque que le poisson à cause de 
l 'am ari tudo des eaux (cap. CI) (or). Ces Trim arc i ,  Trinach i ,  sont l’épou
vante  et la t e r r e u r  de leurs  voisins Alccs ou M clanciu i .Tulchi  ou Murgiui 
(cap. 02, p. 42). A lexandre,  en signe de son all iance avec les Meoparcs, 
érigea de g rands  au te ls ,  qu ’on dit exis ter encore  (cap. 50); si ce sont 
ceux de tr inacliia , ils p o u rra ien t  p a ra î tre  dou teux ,  mais ils sont sans 
doute  indiqués p a r  Marin de T yr  et Ptoléméc (III, i l )  (ots).

La t e r r e  de Gog et Magog est coupée et hér issée  ; cependant ,  traversée  
par  de fleuves, elle  est riche en produits très-variés : forêts et plantes, 
chevaux e t  t roupeaux  y abonden t  ainsi que  le lait  e t  le miel ; privée de 
v i n , d 'h u i l e , d’aromal,  elle ne m anque  r ien  pour  avoir des a rm es  e t  des 
fabriques ; l’o r  y est  mêlé avec le sable (cap. <42). T e r re  vaste,  fermée de 
l’occident de hautes  c im es,  2000 stades à -peu-p rès  en tre  la m er  Cas
p ienne  et l’océan, de l’un et de l’a u t r e  côté bordée  de montagnes, 
cernée par  leu r  densité  a u ta n t  du  côté des deux m ers  que des pays 
l imitrophes.  Le philosophe dé te rm ine  la longueur  des chaînes les plus 
rabo teuses ,  par  mille milia passum quos nos dextros vocam us,  c l  la 
largeur  p a r  mille mill iaria.  Il n ’a pu lever les dimensions des au tre s

p eu t ê tre  faire d é riv e r  f.helion de vjX ic ; ,  mais il n 'y  a pas d e  motifs ; ou de cliché, digues môles?
— Rotli peuse que  pylæ chosdronicæ son t ainsi appe lées, parce qu 'e lle s  é ta ien t eu possession de 
K usrou, Cbosdrocs des Sassanides 531-579, 590-G28; W uLlkc observe q u ’a n té rieu rem en t, vers 250, 
un lio sro u , roi d ’A rm énie, possédait ces pylæ.

(81) Miricæ qoam  latini tram ariliam  (tram ariam ) vocant : ex am aritud ine  uom inata  : gustus euim 
ci us nim is arnarus est. llæ e a rbor ¡11 so litud inc e t saxoso liumo n ascilu r : ex qua etiara  arbore  tnale- 
ficis a rtib u s  m istra , id c s lo d ia , concilari d icu n lu r (Isid. o n g . X V II, 7, p. -118).

(65) S u r  la carte  itin é ra ire  Ara A lcxaudri se trouve inscrite  p rès d 'O xus e t  des Scythes Ksscdons.
— Atn. Marccllin (XXII, 8, 40) voulant in d iq u e r son em placem ent d’après P to lé m c e , d it tcu iu s  
(lîorystbenis) iu u iarginibus uem orosis (hylea d 'Ile rodo tc) Borystbenes est ciyitas e t  Cepbaloucsus 
e t avæ A lcxandro m agno, cæsariquo A ugusto sacratæ . —  Orose (hist. I , 2) e t  la description trip a rtite  
d 'E lb icus (p. 51) les p lacent aussi eu E u ro p e : qui (Tanais) p ræ tericn s  aras ac lerm iuos A lcxandr; 
m agoi m acedonis iu Ilhobascorum  tiuibus sitas. — C ette  leçon est confirm ée p a r R boboristhcucs. 
nom ades g e n s ,  de Ju lius Ilonorius (excerp ta , p. 17), de quoi s’e s t fo rm é: N arbonas, S taastcnas, 
Uidoos dans la descr. quadriparli d 'E tb icus (p. 47 .
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parties à cause des rem par ts  et des habita tions du peuple  le plus 
niéeliant de toute la t e r re  ( cap .40). Grâce à la curiosité  d’Ethicus, nous 
avons des renseignements  d’un témoin occulaire  su r  la situation de 
ce vaste pays, qui devait p re n d re  son em placem ent dans les caries 
géographiques.

21. Vers la fin du iv ' siècle se lit connaître  un  ouvrage apocryphe  de 
l’histoire d’Alexandre. Kallislhènes fut appelé  son au teur .  Cet ouvrage 
fut bientôt t radu i t  en latin e t  en a rm én ien .  E n su i te ,  souvent  copié, 
il fut augm en té  d ’additions cl de changem en ts ,  au ta n t  dans le texte 
g rec ,  que  dans ceux des versions hébra ïques ,  a rabes  ou latines.  Les 
p rem ières  e t  les rédac tions plus anciennes de Pseudo Kallislhènes ne 
font aucune  mention de la construction des portes kasp iennes,  quoique 
le dicton de leur construction par  Alexandre pouvait  déjà  exis ter,  
parce  que un siècle plus tard il é tait  connu e t  répété  p a r  les byzantins 
(Procop. de hello pers.  I, 10). Ce n’est  cependant  que plus tard encore, 
vers  700, que p a ru re n t  de nouvelles rédactions de l’original grec aug
m entées par  l’insertion de passages qui t ra i ten t  de  G o g e tM a g o g ,  de 
l eu r  circumvalla t ion  e t  de  la construction des portes, ju s te  comme 
Pabrév ia lèùr  d’E thicus traite  ces questions.

Les descrip t ions,  m algré  leur  d ifférence, sont au fond les m êmes. 
Une cependant  se d is t ingue  par  une  certaine  conformité et concor
dance avec la description de l’abrév ia leur .  Alexandre  y voit les deux 
montagnes; s’a r rê te  pour  invoquer la puissance d iv ine ;  les montagnes 
se rap p ro ch en t  e t  Alexandre ferme leu r  fissure avec la porte de fer qu’il 
fil fondre c l  indu ire  de b i tum e ;  vingt-deux rois cl nations y sont re lé 
gués e t  enferm és vers  le nord. Dans cette  relation aussi conform e, les 
Tourks ne  sont pas nommés. La re la tion d’une a u tr e  rédaction parle  
des Tourks e t  de leu r  destruction p a r  Alexandre. Outre les ct)ks in 
duites  de b i tum e  «amfra, e lle  exam ine une au tre  construction i-êpm  
eixfitpfàiy ôtk lt0c.iv jù xp tm ,  c’est-à-dire  une  d igue ,  un môle de rocher et 
de  p ierre ,  e t  m entionne  la c lô ture  de deux au tre s  m u ra i l le s ,  zlcic«,-xat 
âU a  tîîxv) ¿¿o, elle  offre aussi p lusieurs  consonnanccs avec l’imbrouille  
de l’ab rév ia teu r  d’E lh icus (hist. Alex, ß ,  lib. 111, 2 9 ;  C, lib .  H ,  28, 
III, 2G; Aithik. 32, 53, 50, 59, 40, 41, 03) (ne).

(CG) Berger do X ivrey  e t  Mliller d istinguen t par B e t  p a r C deux rédactions po sté rieu res  dp 
l’h isto ire d’A lexandre. — Celle de C s’accorde plus avec l ’ab rév ia teu r d’Ethicus, car e lle parle  de 
la navigation sous-m arine (lib. II, 28, chez les M éopares, c. 3G) e t  de  la circum vallation d e  vingt-deux 
peuples (lib. 111,26; Ailhicus -il) ; l’a u tre , de  B, ue tra i te  que de c e tte  d ern iè re  (lib. 111,29).— 
W u ttk e  (dans son A cchlïieit g e p rü f t, p. 37, 38) rep ro d u isit le  passage de  c e tte  double réd a c tio n , e t 
reg ard an t c e t accord singu lier, sc d it ; wenn einige Anklänge sich Gilden, was stünde d e r Annahme 
im wege, dass jen e  griechischen Schriftsteller der Alexaudersage aus A ithikos ihren  Stoff genomm en
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Ces deux passages in lerca lés  dans l’ouvrage de Pseudo Kallislhènes,  
nom m ent 12 e t  1G peuples du nom bre  des 22 qu i  fu ren t  enferm és : à 
l’exception de Gog e t  Magog tout-à-fai t  différents. Tous deux d iren t  
qu’Alexamlrc appella  les pylæ de kaspiennes et les montagnes .uaçot
TOÜ ¡¡OppÛ. ( G i ) .

Etbicus traduisi t  les noms des m ontagnes boréales p a r  ubera  
aquilonis,  e t  cm poulan t  sa n a r ra t io n ,  il ra t tache  les constructions

baben (p. 39}? — E n e ffe t , ces Anklàngo, ces consonnancos son t assez rem arquables : V idcns egre- 
gius princcps , io w v  c i  A X è ^ x v o p o i  T «  d v o  è'pvj (ailleurs on a ,  diiorum  itiga m onlium , c. 00); 
edifieavit a ras in m onte , im m olatisquc hosliis deo, ¿ /E te s  t e  7r u p x p .& b x s  z b  £ e îo v  i^ iX z o v z o f 
depreca tusquc  e s t ,  m isericordiam  q n æ re n s , c tc c ;  oè  r ,v $ x z x  o v t w ;  e Ittw v . Ozï Oswv x x i  
x v p i î . . . .  p ræ cu rren te  p o ten tia  d e i,  m agno im p e tu , p ro x im a tè ru n t se m ontes usque stadium  
u n u rn , v x i  T zxpxX pÂ /J.x  e v v r .X S o j z x  oprj xXX-éiXoiç w ;  à<rô oiv.ee 7T ïj% w v.... A lexandcr 
congregavit aes p lurim um  e t  fudit duas colum nas w x o o é /rq 'js  7ru).cc; '¿ a X v êx ç ,  c rex itq u c  portas, 
e t  l im in a , e t  serracula, x x i  z ôv txzsvbv z ÔtïOv tw v  ovo  opzov/ rtG ^v .X io x zo  , c t i n d u x i te t  
lin iv it ea sa s in c ito , x a i  TZspU/.picccy a u r a ;  XGiv.r.zo) (bitum ine) : tantam  vehem entiam  babere. 
adscrib itu r, u t u cquc  ferro  in eid a tu r, neque igne d isso lvalur, *q à k  ç>uct; z  oit X G ix h zo v  o u rs  
ix v p l  x x i z z x t  o u r s  G iô h p w  7:pOG'j.Ti-zzxcu (Ailliic. cap. 4 t ; C. 111, 26, M üller, p. 138,139). 
A lexandcr m agnus rcc lu d erc  xx duo regua fccit ad ubera aquilonis v/.zîg z  oùv b ’A v .iÇ x v d p o ;  
¿ ix o o io v o  ( 3 x ç tX ù i  sv a T T o z is io ro u ; iizo ly jc s t ev r ô t i  T z ip x ç i  z o v  (Z o p p x  (Ailli. 30; C. ibid). 
C o g e ta sc t M agogetas e t H onargias, r w S ,  M ayw S-, \A v o u y o t . . .  (Ailli. Il ; C. ibid.). — On peu t 
encore con fro n ter ce que d it Aithikos de la race de Gog : com edent cnim  universa abom inabilia e t 
abortiva h om inum , tic S to v  y x p  / x v o x p x  v .x i y.iÇo'vjXa, v s t tpôiv o x p / .x ^  (ailleurs philosarcas), 
canum  e t  sim iarum , x u v a ; ,  / z ü a ; ,  iuvenum  c a rn es , s/zS/vua r s  z x  où tsA e îw ; y s v w jS s v ra  
o u o i'jij  (Ailli. 5-2; G. ibid.) Mais A ithikos a ttr ib u e  c e tte  n o u rritu re  spécialem ent aux T u rk s , q u i ne 
son t pas m entionnés dans la rédaction de 0 . On p o u rra it p résum er que lu i-m êm e, ou son abrévia- 
tc u r ,  a fait c e tte  rem arque  quand il d it : Turcbos cnim  alia scrip tura  (c’est-à-dire de la rédaction C) 
om itlit(cap . 32); une a u tre  en parle , celle de B. Or c e lte  a u tre  rédaction , scrip tura  B, offre de sa 
p a rt certa ines consonnances avec la rela tion  d ’Ailbikos : philo-sarcas e t  crliorum  p o la to res .. .  
i v z ï  e&v/j tcoXXx, z tâ i o 'j x x  o x p v .x s  àvSrpw irov  x a i  TTtvovrsi a ï / z a  Çwwv oiG ~zp v o u p  
(gentesquæ dam  p o rten lu o sæ ac  tru cescarn ib u s  b u m an ise t eorum  san gu inev ivun t, ls id .o r .X IV ,5)... 
ab u trisq u e  parlibus m ontium  d ensila te  vallato , eioc z x  üpvj w ;  zzi'/y/] £ v o . . .  e t  to u te  la des
crip tion  des m ontagnes e t  du  p ay s , a m arc occano in plaga se p ten trio n a le , f tp b ç  f io p p x v  ew ; 
t / ; ;  ¡/.zyxX v^  S a i-à c rc / j;  t ü $  v ~ b  ¿¿'jçqv v .x i z ôv ffxoreivàv  (tenebrosum ) zqtco'j . La des
cription de la rédaction B ne se borne pas à re la te r  la construction  d e  7 rv ).a ;, e lle  a jou te  encore 
EÇWScV TOUTWV tw v  <p(t$EpolrXZOiV TZvXôi'j È£i/ZyjV ZZ-pX'J oixoÔ'o/Z/V/ QIX X iS MV ~ Z Z p i-  
vwv : ce son t ces silices vel cbosdronica pila en to u rés  des forêts frosbodinicnncs ; ad Tulcbos 
ex tensæ  (Aitb. cap. 63). Ayant purgé les rég ions b o réa les, A lexandre x / s i s « ;  v .x i x X X x  zzl'^rj 
o v o  T:x/j.y.zyi& r , , ensu ite  o t z z ô i f f i o x  àk  « v à  /z ico v  T o û p x w v  x x i  ’A o /zsv iw v  x aX îlS ey  
w p[xr,GX s t ;  a ù r o ù ;  w ;  isw v  e t ;  S r ,p x $  v .x i x T z é x r z tv x  h  p o / x ç x i x  « T r a v r a ;  a u ro iv , 
v .x i rb'J a ù tw v  f î x o i X ix  v .x i iov.vXev g x  z x  / j i X x v S p x  a ù r o u ,  r  ou x c iX o v /x i/o v  K â v o u  
v .x i ¿TziSz s i ;  z x  a ù r î u  jSxoiXzCX . C’est ce q u e  d it d esT o u rk s  11 (III, 29). Aithikos de sa p a rt dit, 
q u ’A lcxandre banc generationem  capere  nec subiicerc po tu it : m ollis  nem pe vicibus cxercilum  te l  
aciem contra eos d irex it e t  non p o tu it superare  (cap. 32, 33). Ce n ’es t que  ceux d es îles Bizas q u ’en 
effet m axim am  m ullitud incm  gladio c ru d c lite r  in te rfcc it (cap. 39). Magog (d’Aitbikos) répond à 
M a y w y  d e  la rédaction  de B, e t  M agogct à M « y w $  do cedlc de C.

(67) ’E o z l  z x  o v ô p .x z x  t w v  Ê&vwv M à y w y , K uvozÉ ^aX ot peuple é th iopien  e t  indien, qui 
e s t boréal dans la kosm ogr. d ’E lbicns, N oü v o t, ü o v o v lp x z o ïy  S v p ix o o p o i f  ■’Iw v e ;, K k t k -  

fj.ô p y o p o t,  * I/Jiav ro7ro ÎE ; é th iopiens, K a /zT rav E ;, S x jx x v d p s tç ,  ' I t t ^ ù e î ;  hippici m ontes de 
la S arm atic , * E ~ x p .o o p o i  (les 12 de la rédaction de B, lib. 111,29). — rw B -, jMaywS-,  ’A v o u y o t, 
'E y E t : ,  ’E ^ s v à x »  A t f x p y  'b o iz tv à ïo tj  <l>xpiÇxloe, Oxioni, Levoni, F avoni, F ira isi, Z a p /z a v -  
r t a v o t  Sarm atm , X x X o v to i  Chali, ’\ y p i j x x p d o i y ’A v o û ^ a y o t,  Q x p Q x lo t ,  * A ).av ô ;, ‘btcroXo- 
v t z a to t ,  S x X z x p to t  (les 16 de la rédaction  d e  C, lib. III, 26).
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d’Alexandre  aux aute ls érigés au-delà  du Tanaïs ,  aux Murrini et Meo- 
pa res ,  à l’île T r ip ic ia ,  aux forêts F ro sb o d in a , à la prophétie  de Micha 
e t à rAnticliris t.

22. P lu s  t a r d ,  en SiO, Salam el T erd jem an  a lla it  exam iner  cette  
position. Il n’a vu que les gard iens des po r tes ,  dont il p r i t  les d im en 
s io n s ,  e l  il ap p r i t  de la garde qu ’on prê te  l’oreil le p our  savoir  ce qui 
se passe dans l’in té r ieu r  et qu ’on a vu en dehors trois  Jadjoudjs et 
Madjoudjs qui se cassèrent le cou en m ontan t  pa r  curiosité les crénaux 
de la digue (Edrisi,  VI, 9). On savait  cependant  qu ’il y avait dans l’in 
té r ieu r  un  lleuvc el Maschar, où l’on noyait les prisonniers  de g u e r re ,

• e t  que  les au tre s  fleuves sont très b ien indiqués dans la géographie de 
Ptolémée (Edris i,  VI, 10, VII, 9). Salam el T erd jem an  fil p a r  ce voyage 
le tou r  de la m e r  Caspienne : la situation géographique de Gog elMagog 
é ta i t  doue tonl-à-fait  détachée de la Caspienne.

Les anglo-saxons com priren t  a u trem en t  la position du pays de  Gog 
e t  Magog; ils le plaçaient comme voisin de T u r c h i ,  qui du temps 
d’A n lichris t ,  so r t i ron t  ensemble  pour inonder  le monde. D’ap rès  cet 
em placem ent la m er  Caspienne est  à l’or ien t  de Gog. —  Les Sicil iens 
se conform aient  aux re la tions d’E lh icus el de Salam à la fois. — 
Haldingham fil e n ferm er  les Bizcs pa r  A lexandre ,  comme le furent 
les Gogs (os). En  même temps A lberlus Magnus savait  que le gardien 
de portæ  caspiæ était  une reine des Amazones, qui règne chez les Gogs 
d’après l’opinion des juifs (oa). Les ca ta lans ,  dans leur  m appem onde,  
n ’adm et ta ien t  point l’in te rvention  divine dans l’œ uvre  d’Alexandre : 
c’est à l’aide  de sa lan que le roi s’est t iré  du danger  d ans  les forêts du 
mont Caspis,  e t enferm a là les ta r t res  Gog et Magog e t  y fil fondre 
deux (colonnes) s ta tues (ro).

(C8) Voyez ci-dessus no te  32, dans laquelle nous avons rep ro d u it le passage où Ilaldingliam  
racon te  com m ent fu re n t enferm es G o g e l Magog.

(09) Gog e t  Magog : decein tribus u ltra  m ontes Caspios c lausæ , tam en ita  quod bene possent exire 
si p c rm ilte re tu r , sed non p e rm iltu u tu r  a regina A m azonum , stib euius regno et d ilione vivunt. 
lias diciint Judei intiuc seculi ex ilu ras  e t  ven tu ras in H icrusalem  e t cuni messya eeelesiain ex truc- 
tu ras. Alii d icun t quod per Gog e t  Magog iu teU igilur excrcitus À'nticliristi, qui inOne seculi veuict 
ecclcsiam cxpiignarc  (Albert Mag. com pend. llieol. veritali» , V II, 10). — Voyez géogr. du moyeu 
âge, no te  4 83 ,chap. 465, e t  n o te 210, cliap. 108.

(70) Géogr. du  m oyen 5gc, cliap. 417 e l  a llas. — En 4092 Iouria ta  R ogovitsch, de la Novogrod la 
grande, raconta  à Nestor, m oine de Kiiov, q u ’il avait envoyé un hom m e à P ctschora , dans le pays 
«les Iougrcs e t  Sam oïedes. De re to u r , il re la ta  ce q u ’il ap p rit des lo u g re s ,  qui lui d iren t que p rès 
de la m er, dans uu enclos de m ontagnes qui touchen t aux c ic u x , il s’c ta it  déclaré depuis tro is  an» 
un vacarm e épouvantable  , e t  ceux de l’in té r ie u r  de la m ontagne l’avant perforé  , dem andent p a r 
ce tro u  du fer, q u ’ils échangent co n tre  leu r p e lle te r ie ;  le u r  langage es t incom préhensible. Le 
savant m oine N estor explique à Iouria ta  q u e  c’e s t le peuple enferm é p a r A lexandre , e t  lui indique 
un passage de M éthode de Palara , dans lequel il est d i t ,  que ce peuple est de la race de J a p h c t .
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25. Descendant du Kaukase,  vialor nosler nau p icu s ,  notre  touris te  
charpen tie r  voulut exam iner  la construction de l’a rche  de Noe, pour 
savoir se sauver en cas d’un au tre  déluge. Mais c’é ta i t  en vain qu ’il 
g r im pa it  les chaînes de la m ontagneuse A rm é n ie ;  il couru t  les plus 
grands dangers ,  toujours aux écoules ,  les yeux écarquillés dans l’obs
c u r i té ,  de p e u r  de dragons et d’au truches ,  de grifes cl de se rp en ts ,  de 
lézards cen tauriques  c l  de fourmis aussi voraces que  les chiens.  T o u r 
m enté  d’insomnie, de vertiges de téle, il tombait  en lan g u e u r ;  exténué 
de fatigue il déplora que le plus grand t résor lui é tait  inaccessible 
(cap. 105). Lorsque l’éclat  pluvieux touche à la montagne où l’arche  de 
Noè repose,  elle  résonne  e t  le rugissem ent se fait en ten d re  ju sq u ’aux 
frontières de  la rég ion ;  m ontagne d’or et de p ierre r ie s  : mais c’est tin 
pilier tout inat tendu  , e t  qui oserait  y m on te r  (cap. 70)?

P o u r  nous ,  le paradis  e t  l’a rche  de ¡Noé n ’offrent aucun  em b arras  : 
mais un voyageur et son ab rév ia teu r  qui voudra ient  nous faire croire 
qu’il y avait un  voyageur au to u r  du m onde ,  qui a  vu les m inotaures 
a llaités par  les amazones; les c rénaux do l’infranchissable  rem p ar t  
m esuran t  les espaces de Gog et Magog; exposant sa prunelle  à l’inlo- 
lc rab lc  sérén ité  du soleil de la c im e de Syr t in ice ,  et scs nar ines aux 
exhalaisons fétides de l’enfer ;  u n  voyageur qui examina de scs p ropres 
yeux les merveilles e t  les niaiseries des peuples de  tous les coins de la 
te r re ,  ce voyageur et son ab rév ia teu r  nous p lacent  dans u n e  perplexité  
fâcheuse; com m ent envisager le voyageur ou son voyage, et l’ab rév ia lcur  
lu i-m êm e?

21. L’ab rév ia teu r  s’est qualifié de l l ie ronym us presbyter ,  et sut 
é tab l ir  son iden ti té  avec sa in t Jé rô m e ,  par quelques a rgum ents  assez 
positifs; mais il laisse à son kosmographe his tr ion  une  exis tence ex trê 
m em ent nébuleuse .  L’E lh icu s ,  scylhe d’o r ig in e , c h r é t i e n , néophyte , 
connaît  la domination rom aine  an nord du D an u b e ,  quoiqu’il semble 
ignorer  les noms de la Dace conquise et des Gothes qui comm ençaient  
à se faire connaî t re ;  il sem ble  ignorc r le s  calamités des pays danubiens,  
de la Grèce et de l’Asie. Serait- i l  a n té r ie u r  à tous ces g rands désastres? 
Lu a t t e n d a n t ,  Dani et Saxoni,  p irates ,  se font connaî t re  plus t a rd ;  de 
m me l’é tendue  du nom d’Albania; les noms de Yalcria et de Constan- 
t ioople; les qualifications d’Asia minor,  d’india prima, des îles Cassiope,

i r r  ; : , m angeant la verm ine e t  les o rdures. Dieu ordonna à A lexandre «le le chasser au nord  e t
l'c r.’frtiia par une  chaîne d e  m ontagnes , où il n ’y a q u ’une brèche de 1*2 a u n e s , ferm ée p a r une 
p >ri ■ cu ivre , en d u ite  d ’un cim ent qui ne cède ni à l’eau ni au feu. Vers la fin du m onde, lo rsque 
h h u it tribus vont so rtir  des déserts  de I a l r ib , Dieu o rdonnera  à ce peup le  de  rep a ra ître  (poluoïe 
ttù r a u ic  I, 09 107).



Abydos,  T h ap su s , Minoricn e t  Maiorica; la Grèce considérée comme 
partie  d’Il lyric ;  regnu ni græciæ, comme s’il é tait  des successeurs  
d’Ucraclius, e t q u an ti té  d’au tre s  choses paraissent  p rém a tu rém en t  sous 
la p lum e d’un aussi ancien  kosmographc. Tout cela le rapproche  aux 
tem ps de Jo rn an d cs ,  d’Isidore de Sévi!le c l  des r em an iem en ts  des 
apocryphes de Kallislhènes.

On p ourra i t  de ceci renvoyer beaucoup su r  le compte de  l’ahrévia-  
t c u r .m a i s u n c  concordance trop frappante  sous certa ins égards d’E lhiçus 
jeronym ique,  avec le petit  ElhicuS et Isidore, fera it cro ire  qu’il est leur 
contem porain .  Cette concordance en tre  Ell iicus c l  Isidore compose de 
séries  in in te r ro m p u es ,  revenan t  continue llem ent su r  les m êm es mots ,  
expressions ou périodes,  ainsi  que s’ils ne se répé ta ien t  pas eux-mêmes, 
tous deux puisaient dans la meine source  la t ine .  Ils pu isa ien t  dans le 
même ouvrage ,  mais Isidore résum ai t  ses extra its  su cc in c tem en t ,  avec 
d iscernem en t ;  sans em brou i l le r  il a jouta it  les origines e t  les étymolo
gies. Le his tr icn  E lh ic u sc n  fait des extra its  beaucoup p lus nom breux  et 
plus é te n d u s ,  il les gonde et les em brouil le  par  son p rop re  bavardage ,  
dérange leu r  sens e t  les accouple avec ses voyages imaginaires et ses 
extravagantes  exclamations su r  l’abyssus des en fe rs ,  su r  les portes cas- 
piennes,  Cimera,  S ir l in icc ,  M arg inales ,  Alexandre  cl Romulus.

25. L ’ab rév ia leu r  fait cro ire  q u ’il est sa in t  Jéi’ô m c ,  qu ’il abrège  
un  kosm ographc an té r ieu r .  Son texte se  rencon tre  avec quelques 
écrits  de ce s a in t ,  avec la bible et avec Jus tin  ou Troguc Pom pée ,  
a u te u r  a n té r ie u r  ( 7 1 ) .  Mais le texte de  l’abrév ia leur  se rencon tre  
aussi  avec quan ti té  d’ouvrages p o s té r ie u rs , spéc ia lem ent avec Paul 
Orose de 417 ( - 2 ); Ju les  So l inus ,  soit de 450 (ta ) ;  Alcinus Avitus de 
450 (74 ); Isidore de Séville de  G56 (75 ); les pseudo Kallislhènes (7 0 );

(71) Ju stin . II, 3, 4 ; Ailhikos 07, 08. Voyez ci-dessus les notes 33, 40.
(72) Voyez les notes 14,20.
(73) Dans p resq u e  tous les codes de  polyhistor de S o lin u s , vus par V inctus e t  Saum aiso , l’cx- 

plic ile  du  tex te  é ta it te rm in é  p a r : opéra  e t  studio  Tlicodosii invictissim i principis, ou bien p a r :  
stud io  e t  diligentia Tlicodosii invictissim i princip is p erscrip tus liber. Thcodosc II m o u ru t en  450 ; 
o r  AVuttke conclu t que  le polyliistor e s t de ce tem ps , rem arq u an t ses consonnanccs avec Ammien 
Ih rc e llin  (Am. Marc, xxii, 13, x xn t. G, x xx i, 2 ; Soliu. 15, 1 7 ,2 1 ,3 2 ;  A V uttkc, A echtheit geprüft). 
Nous acceptons c e lte  d a te . — Ailhikos se rcu co u lrc  deux fois cap. 03, 07, avec Solinus 15, vel 20. 
Voyez les notes.

(74) Aitli. I l ;  Aie». Av. de sp ir ita lisb is to riæ  g estis; voyez la no te  4.
(75) Les plus nom breux , AVutlke les résum e ainsi : in d e r Nachricht von Schiffen, Brev. 4^, 49,31 ; 

Isid . XIX , cap. 1 , § 12, 13, cap. 2 ,§  1 ;—bei d e r Beschreibung G riechenlands, Brev. 78-87, Isid. XIV , 
cap. 4 , § 10-13; — bei d e r  Kunde von den Inseln des m ittelländischen M eeres, Brev. C3p. 91-101, 
Isid. XIV , c. 0, § 10-18, 20, 24, 25, 29, 31-34, 50, 38, 40, 42-44; — ausserdem  in ein paar verein
zelten ste llen  : Brev. 29, 103, Isid. IX , c. 2, § 97; XV, c. I , § 59. — Voyez ci-des«us les n o tes 9, 20, 
2 4 ,2 0 , 27, 42, 5 1 ,3 3 , Cl e t  64.

(70) Voyez chap. 2 1  e t  la note 60.
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les E thicus kosmograplies nomcnclateurs ,  a n té r ieu rs  à l 'année S25 ( 77 ).
Ce texte avait  des copies nombreuses.  E lles se re trouvent  dans les 

catalogues et les annotations des années 810 (entre 822 c l  878), 831, 
857. L eur  nom bre  augm entai t  ensuite  c l  la plus g rande  quan ti té  se 
re trouve  en Angleterre  ( is) .  L’ouvrage devait donc ê tre  connu de 
tout  le monde. E n  ellct,  Aithikos, ou p lu tô t  son abrév ia teu r ,  est  nom 
m ém en t  cité, ou ce qu’il re la te  est reprodui t  c l  m entionné  par  l l rab an  
Maur, m ort  830, par  Vincent de Bauvais ,  e t  su r to u t  en Angleterre  
dans  la chanson de kyng A lisaunder;  par Ualdingham vers 1220;  par 
Itoger Bacon mort  1201 (70), enfin p a r  Jean  i la n d e v i l le ,  qui connut  
l 'a lphabet de l’invention d’Elhicus.

D’ap rès  cet a p e r ç u , on pourrai t  conclure  que l’ouvrage du prétendu 
ab rév ia teu r  avait  été composé à la fin du vin* siècle cl que son inven
teu r  puisait  dans les ouvrages d ’Àlcimus Avitus,  de S o l in ,  de pseudo 
Kallisthènes e t  spéc ia lem ent dans l’ouvrage d’Isidore de Séville.

Mais ceux qui voudra ien t  voir dans celte  composit ion l’ab rév ia t ion  
réelle  de sa in t  Jé rô m e ,  avancen t  ha rd im en t  que ce sont Solinus, Isidore 
et les am plia teurs  de pseudo Kallisthènes, qui exploitèrent l’abréviation 
sans avoir  nom m é le sa int P è r e ,  ou ignorant  q u ’il é tait  l’abrév ia teur ,  
ignorant  ou ne voulant  pas énoncer  le nom d’Ethicus a u te u r  (so). 
C’est en l’exploitant qu’ils se sont servi de que lques passages e t  locu
tions ,  r e tran ch an t  ce qui ne leu r  convenait  p a s ,  comme c’est la façon 
de tous les exlrayeurs .

Adm ettan t  qu’un sem blable  e m p ru n t  avait été  fait par  Solin,  Isidore 
e t  Avitus,  comme le langage e t  la diction de ces écrivains sont diffé
rents  des manières  d’Elhicus,  il est  su rp re n a n t  de voir comme d’accord 
ils se sont donné la peine de pu rger  leurs e m p ru n ts  des b izarreries 
p ropres  à la diction de l’ab rcv ia teu r ,  comme ils ont soigneusement

(77) Cités p ar Dicuil.
(78) W u ttk e , A echlheit g ep rü lt, p. 7 ,8 .
(79) Voyez su r Haldingham  ci-dessus les chap. G, 9, 45, e t  les notes 18, 3 2 ,G6. — I.a chanson de 

kyng A lisaunder con tien t les m entions les plus nom breuses quand elle chaule  l'insuccès d 'A lexandre 
dans le pays de Magog, sous la ville de Taracun , où il com batta it les noirs  an thropophages dans les 
m arais ou dans la navigation sous m arine vers l 'île  M eopantc ; il a vu la naissance des vents e t  
tro u v an t le m erveilleux  b itum e, ¡1 o u v rit  la m er Caspienne contre, les T aracoun tcs, Magogceas, 
V ê la s , T u rk s , Gogar, Crisolidas, G rifayu , Desas e t  a u tre s  (W u ttk e , A echlheit g e p rü l t ,  p . 40).

(80) Ou tro u v e  dans Isidore : Ilistoria  dicit ex Jasouc nalu in  fuisse Philom elum  e t  P lu lu in , ex 
Philom clo Pareautum  geuitum  qui de suo nom ine Paron insulam  e t  oppidum  appellav it (orig. XIV, 
G, § 29). Opitz proposa de co rriger Ilis to ria  en l lis le r  (inccrti poctie rbylbm us de S. Annonc, Dant- 
z ig , 1039, p. 2G), e t  P crtz  conv ien t que  les m anuscrits p o r te n t  faussem eut Ilistoria au lieu de 
l iis te r  (p. 9 0 ) .— C elte  substitu tion  de llis le r , re tro u v e  E th icus indiqué p a r Isidore. Es is t  sogar 
m oglich das d ie  ausdrücklicbe A nfürung eiues l i is te r  : also Aethicus b iste r im Isidorus cu lh a llcu  ist, 
d it W u ttk e  (A eçhtbcit g e p r i if t , p. 13), parce q u e  l’abrégé d 'A ilh ikus en fait un écho lo rsqu’il d it : 
L'bi luiou e t  P lutoucm  vel Paroucm  e t  Pharium  æ ditos affirmât (cap. 97, p. 73).



cherché  d’accrocher que lque  mol de son invention , de sa locution (si) ,  
comme d’accord e n f in , y compris les a m plia tcu rs  de pseudo Iiall is- 
th èn e s ,  tous évita ient  de n o m m er  M urin i ,  Choolisma, T arakon ta ,  
Borrichi et tant d’au tre s  objets de prédilection à la na rra t ion  d’Elhicus. 
Les em p ru n ts  q u ’IIaldingham et kyng Alisaunder ont fait d’Eth icus ,  
sont tous différents, d’une a u tr e  n a tu r e ,  ils sont f rancs et incon
testables.

20. Cette singulière  différence en tre  les e m p ru n ts  réels e t  les 
e m p ru n ts  p résum és ,  s’explique pa r  l ’examen et l’analyse du texte 
d ’Elhicus abrégé. Dans son é ta t  a c tu e l ,  il offre une espèce de galima- 
lliias inex tr icab le ,  beaucoup de passages restent abso lum ent in in te ll i 
gibles (sa). Il est douteux si jam ais  on parviendra  à débrou il le r  ce 
fatras de mots b izarres et de locutions tortueuses.  Le p ré tendu  saint 
Jé rôm e  protes te  qu ’il veut  ren d re  clair  son original o b sc u r ,  e t  ¡I 
s’efforce à toute outrance  de l’em brou i l le r  et do le re n d re  encore  plus 
obscur. On le voit par  ces passages, p a r  ces phrases qui se re trouvent  
dans les ouvrages connus, tantôt tronqués,  tan tô t  déchirés ,  gonflés et 
ampoulés par  un  radotage superflu et m onstrueux .  Scinderatio  pho- 
n orum  était  connu à l’ab rév ia teu r  (sa). Il s’en est peu servi pour  les 
mots : mais il se m on tre  très versé et infatigable dans la sc indération 
du sens c o m m u n , du contenu des e m p ru n ts ,  d e l à  suite  régu liè re  de 
leurs  idées et de leur logique.

C’est ainsi qu ’il s’est servi de la bible  , d’une cer ta ine  genèse dont il 
n’offre que  quelque  lambeau lacé ré ;  de la le t t re  de  sa in t  J é rô m e ,  de 
quelques chapitres  de Ju s t in  ou T rog (sa). La m êm e sc indération du 
bon sens se déclare  pa r tou t  où scs paroles se ren co n t ren t  avec Alcimus

(81) Comme il y a plus d 'in tim ité  en tre  E lh ic à t  e t  Isidore  , e t  comm e on trouve dans Isidore 
l’explication de certa ins m ots qui sc ren c o n tre n t dans Elhicus (ci-dessus no te  C l, 04), cnlin  comme 
Isidore s e se r t  de la basse la tin ité , qu i e s t cependant très com préhensible, il est bon de questionner 
Isidore pour savoir le nom bre q u ’il a em p ru n té  de  ces m ots bizarres forgés p a r  E thicus à p a rtir  de 
charaxatura  (voyez ci-dessus note G).

(82) D’Avezac. P crlz.
(83) Sloechadcs insu læ , com posent l’euphon ie  de S toc instilæ cades (cap. 101).
(84) Voyez ci dessus les notes 53 e t  57. Puisque T rog e t  Ju stin  sont incon testab lem en t p lus anciens 

que le p rétendu  Elhicus , je  pense q u e  l’exem ple es t bon pour com prendre  la m anière  de  l’abré- 
v ia leu r quand il puise dans un ouvrage quelconque. De m êm e com m e su it :

S. J é rô m e , père  de l’é g lise , d it q u ’Apollonius S. Jé rô m e ab rév ia teu r d it que dans ses propres 
a lla it dans l’Inde voir Hiarcam in throuo seden- ép ilrcs il Cl m ention  : Hiarcam sabio calhedram  
tem , in te r  paucos discípulos, d e  n a tu ra , de m oti- sedentem  aurcam  disputan tem  cum  diseipulis de 
bus ac siderum  cursu d o ccu lem ; q u ’ensu ite  il se m ensa solis , aslro rum  siderum que d iflereulia 
ren d it en /E th iopie  u t  solis m ensam  v id ere t in (Aitliik. 17, p . 10). Le tex te  n’es t pas corrom pu, 
sábulo. 80 m anuscrits le prouvent.

S aiut Jérôm e aurait-il rép é té  ainsi scs propres paroles ?

COSMOGRAPIIES, 2 0 . 5 5



34 LES ETIUCUS

Avitiis, avec Solimis (ss), avec Isidore (sc). La consonnance y est 
t raversée  p a r  des mots et des phrases, qui fa tiguent et dé rangen t  maintes 
fois le sens. Ce qui est clair,  régulier ,  logique dans le texte de Trogus,  
de Solin e t  d ’Isidore ,  dev ien t  o b scu r ,  e m b ro u i l lé ,  to r tu eu x ,  ou plus 
a m p le ,  ou tronqué et insuffisant, m aintes fois in in te ll igible  chez le 
p ré tendu  ab rcv ia teu r  d ’Ailhikos.

Supposer  de  nom breux  originaux perdus  qui se rv iren t  à Ju s t in ,  
Avitus,  Solinus,  aux am plia leurs  de pseudo K allis l l icnes, à I s ido re ,  
originaux réunis  dans une  bibliothèque pour les é ludes d’Ailhikos,  
se ra i t  une extravagance. A quoi bon des hypothèses aussi laborieuses ,  
quand on voit c la i rem en t  que le pré tendu  ab rév ia teu r  avait  à sa dis
position Jus tin ,  Avitus, Solin,  pseudo Kallislhènes, Isidore, et comme il 
s’est  servi à  sa m anière  de J u s t in ,  des lettres  de  sa in t  Jé rô m e ,  de 
même il s’est servi de S o l in ,  d’Isidore ,  de pseudo Kallislhènes. C’est 
abso lum ent ce qui convient d’ad m e ttre  pour  dé te rm in e r  l’époque de la 
composit ion de la kosmographie en  question (s i) .

27. On dit que le histrion E th icus é ta i t  scythe g r e c ;  mais dans son 
abrégé  rien ne vient  confirmer sa grecilé  : il y est latinis te  à sa façon, 
ou à la façon de son abrév ia teur .  Quelque apparen ce  de grecisme (ss),  
s’explique p a r  la b iza rrer ie  du  langage. Une soixantaine de mots grecs, 
dont un  nom bre  considérable  res ta i t  familier à la latinité  du  moyen 
âge, n’offre q u ’un tas de  mots d ’un usage vulgaire;  pour  srtr il y en a 
peu que le sophicus au ra i t  e m p ru n té  de que lque  ouvrage grec (so). 
Aussi, si ex par te  græcas syllabas e l icu i t ,  c’est qu ’en partie  il sc servit 
de mots grecs : magis immo ac magis latina prosodia posuit (cap. CG, 
p. 45), cependant  toujours  e t  toujours  il accen tua it  en latin. S’il y avait

(85) Voyez ci-dessus les noies 4, 33, 19.
(8G) Quand nous voyons le dicton de M autouc c l de M anto in tercale  m ot à m o t, comme il l'e s t 

dans les origines d’Isidore (E thicus cap 104, p. 78; Isid. o n g . W ,  1, p. 359), accroché à la légende 
de R om ulus, nous y trouvons un exem ple frappan t de l’em p ru n t copié d ’Isidore.

(87) Il e s t assez curieux de rem arq u er certa ines clauses du com positeur de la k o sm ograph ic .il 
explo ite  p lusieu rs ch ap itres d’Isidore. S’ap p rê ta n t à la description des uavires, il y trouve des 
notions insu Disantes. Or il d it : cred im us e t aliorum  philosophorum  codices in hac parte  rccipisse 
(cap. 44, p. 30), comm e s'il voulait p rév eu ir qu 'en  su ivant l’o rd re  isidorien , il consultera un au tre  
ouvrage. — Dans sa description de la circum vallation de Gog par A lexandre, il su iv it la narra tion  de 
l'am plification de pscudo-kallislhcnes C , où les T onrks ne  sont pas uom m és : o r  lorsqu 'il parle des 
Tourks, il a soin d ’a v e rtir  : T u rch o sa lia  scrip tu ra  om it lit (cap. 32, p. 15). — l  à où l’on trouve les 
paro les d'A lcim us Avitus (posté rieu r à S. Jérôm e), le  com positeur d e  la kosm ographie avait Pim- 
prudcncc d ’ê tre  tro p  sincère en p révenau t d’avance : illud quod a it Alchimus (cap. 11, p. C).

(88) W u ttk e , notes à la p. cxm .
(89) W u ttk e , p . cxiv-cxvi, explique ces m o ts : chosmos, p ro top lasla , crem a, pyron , p irgos, rum- 

phæ a, stephanium , dapes, to race, lo reu tica , to rg h in arc , charaxa tu ra , e tc ., sout assez comm uns. — 
uiaxo um bri n 'a  rien de g rec.



pour cette  accentuation latine un  ouvrage grec, ce n ’était pas la légende 
ou l’histoire d’Alexandre  : que lques notes d’un gram m air ien  pouvaient 
ê tre  plus utiles à cet  effet;  au reste  il est latinis te . Les paradigmes 
et paraboles données au nom d’Eiliicus (cap. 59, G2, 75, 84 etc.), sont 
la t ines ;  l’élymologié mise en jeu est toujours  latine (oo); les r im es sont 
latines (oi), cl les mots du langage vulgaire,  Maiorica, Minorica,  bize, 
nain , ne  sont  pas d’un g re c ,  mais d’un écrivain q u i ,  par  antic ipation,  
savait  se se rv ir  de  la langue du v u '  ou vin ' siècle. Sous tous les ra p 
ports l’ouvrage ne ressem ble  à au cu n  de ces ouvrages qui nous sont 
connus du imc siècle : il ressemble  aux ouvrages postérieurs du v i ' e t  
vu '  siècle. L’ab rév ia teu r  fait pa r le r  Ethicus lu i-m êm e ,  il ne s’arroge 
pas les paraboles où prédomine ce langage ab ject  qui dégrade l 'anc ien
neté  du kosmographe. Cependant  on ne saurai t  d is t inguer le style 
de l’ab rév ia teu r ;  il ne diffère en rien de celui du kosmographe. L’ab rc -  
v ia teur,  le kosm ographe ,  voyages et per lustra lions,  paraissen t  ê tre  le 
p roduit  de la m êm e invention. Humilis anonymus m it  à con tr ibu tion  
tout son savoir pour se couvrir  des noms postiches qui recu len t  son 
travail  vers le n i '  ou iv ' siècle. C erta inem ent qu ’il a t rouvé  quelque  
chose de plus an c ien ,  peu t-ê tre  m êm e des siècles écoulés ,  à quoi 
donnant  les formes c l  les proportions fantastiques,  il les affubla dans 
un froc de son temps.

28. Sa in t  Augustin réd igean t  son ouvrage de ci vitale d e i , donna, 
en 114, l ' ins truc t ion  à Paul Orose,  l’envoya en 415 à sa in t  Jé rôm e,  et 
l’engagea ensu i te  de composer une histoire. Orose s’en  aquil ta  suivant  
ses moyens. Il n ’est pas copiste : ¡1 cite  les ouvrages ,  répè te  m aintes 
fois quelques passages des a u te u r s ,  mais il ré sum e e t  rédige p a r  soi- 
même. Dans le second chap i t re  il donne une  description succincte  de 
l 'h ab i tab le :  majores n o s t r i ,  d i t - i l ,  orbem  to lius t e r r æ ,  océani limbo 
c ircum septum  t r iquadrun i  s la tuere ,  e iusque  t rès  partes  Asiam, Europam  
cl Africain vocaverunt.  Il répète  p lusieurs fois que c’est lu i-m êm e qui 
rédige la description des divisions tr ipa r t i t i  orbis : p e rce n su i ,  dit-il à 
la lin, b rev iter ,  u t  p o lu i ,  provincias et insulas orbis universi.  Or, cette 
description succincte  de trois parties  du  monde est son p ropre  ouvrage. 
Il est t rès  possible qu ’un modèle de ce genre  ne  lui m anqua i t  pas, 
mais il est non moins p robable  qu’il abrégeait  lu i-m êm e une  descrip-

(90) Iste  ja im ds m eroeleas scribit : m erum  enim  pu n ira  (cap. 1 8 ).— Capile canino quos Ticimc 
gén ies canancos nppeltau l (cap. 28). — Grajcla gratifica e l  graliosa (cap. 85). — Turchi a trucu lcu lia .

(9!) Untla m ater iccuuda, u ltra  quid iudiges (cap. 72); æ ta lc  ten c liu s , anooru iu  venustus , p rosa- 
pia novellus ; im m o v ib ran te  virago edid it laclao le  (cap. 82); fausla perspccilla m ater (cap. 84). — 
Fiscclla Æ tbici tenella , in te r  sofistas len licu la (cap. 7 9 ); l’accord de la s u ite : calleücola, criptola, 
ro ate rco la , lenlicola , incola.
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tion plus é tendue  et ré sum ait  lu i-m êm e ce qu ’il t rouvait  a il leurs. Celte 
courte  description,  en effet, se base en général su r  l’éta l précéden t ,  cl 
n ’en tre  pas dans ces bouleversements qu ’opéraient dans l’em pire  et 
dans la géographie des peup les ,  les événem ents  de la m isère  hum aine ,  
su r  laquelle  Orose revenait  dans ses histoires.  Au re s te ,  pcrccnsui  
b rev ite r ,  s icu t  polui,  comme il le dit,  n’est  p a s :  je  répète ,  je  fais copie 
de ce qu’en ont dit les autres.

29. il existe de  celle  époque de bouleversement une  a u tre  d e sc r ip 
tion ou p lu tô t une nom enc latu re  géographique, Ju l i i  l lonorii  o ra lo r is ,  
sous le t it re  d ’excerpta quæ ad cosmographiam per t inen t .  Ce que 
sont  ces exem ptes a p p a r ten a n t  à la kosm ograph ie , et la kosmographic 
e lle-même, explique l’in troduction à la nom enc la tu re  où il est d it  : 
cxcerpla  e jus sphere  vol con lincn lia ,  p rop ter  aliquos anfractos ne 
in lc l lcclum  forte legenlium p e r lu rb c l  el vitio nobis acrosticis esset,  hic 
cxcerpenda  esse c red im us ;  c’e s t -à -d i re ,  les extra its  et le contenu de 
celle  sphère  (de cette  cosmographie, de celte  carte  géographique, d ece t te  
m appemonde),  nous pensâmes à ex tra ire  pour  que certaines f rac tures  
(de l’écr i tu re)  n ’e m b arrassen t  les le c teu rs ,  ce qui pourra i t  vicier 
(acrosticis), la n o m enc la tu re .  A la fin se trouve le dénom brem en t  
général des mers,  iles, peuples ,  divisés en tre  les q u a tre  occanis ,  suivi 
du conseil  comme s u i t :  et u t  hæc ratio ad compendia ista deducla  in 
nu l lum  e r ro rem  cad a l ,  a magistro d ic tum  est : hic l iber  excerp torum  
ab sphera  ne  se sep a re lu r  : pour  que celte  exposition réd u ite  dans ce  
précis,  n’occasionne pas d ’e r re u r s ,  comme le m a î t re  l’a d it  : ce l ivret 
d ’extra its  ne doit pas ê tre  séparé  de la sphère  (p. 7 e t  21) (os). .Julius 
l lonorius magister  pe r i lu s  ayan t  p réparé  cette description très correc
te m e n t ,  ne voulut pas la re n d re  pub lique  : c’est un de ses copistes qui 
divulgua l’ouvrage et le ren d it  à la sc ience (p. 21) (tu).

Ces renseignem ents  du copiste ,  confirme Cassiodor : l ibcl lum  Julii 
ora loris quem  vobis rc liqu i ,  d it- i l  à ses confrères  (de divinis leclionib. 
cap. 25), lâchez d’é tu d ie r ;  il com prit  quadrifa r ia  dis t inc t ion!,  dans les 
q u a tre  sec tions ,  m ers ,  î le s ,  m on tagnes ,  p rovinces,  v i lles,  r iv iè res  et 
peuples  (c’est l’o rdre  suivi dans les excerptes  de Jules),  ainsi que r ien  ne

(93) Cette explication se conform e à la version proposée p3r Henri W u ttk c  (über F.rdkundc und 
K arten des B lin d a ite rs , abdruk  aus N aum ann’s S c rap eu m , Leipz. 1835; cosniogr. Æ lliici is lr ic i,  
p. xevi) : son in te rp ré ta tio n  es t adm irable.

(tu) E xccrp ta  Ju lii o ra lo ris  p u b lic s , soul défectueux dans réo ù m é ra tio n  des riv ières de l’océan 
o rien tal ; la descrip tion  d’une quinzaine d e  riv ières y m anque (p. 9, cf. p. 30 31) e t on y rem arq u e  
u n e  e rre u r  assez singulière  : n e u f peuples de l’océan o rien tal (p. 9) so n t rép é tés  e t  inscrits pour la 
secoudc fois dans la liste des peuples de l’océan sep ten trio n a l (p. 17), grossissaut le  nom bre ; ainsi 
q u ’au lieu de xxi goules ind iqués dans le dénom brem ent général (p. 21) on en tro u v e  tre n te  (p. 17).
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m anque  dans son l ivre ,  ce qui est re la tive  à la connaissance d’un kos- 
mographc. Cassiodor con tinuan t  à d o n n e r  ses conseils ,  a joute  : é ludiez 
la petite  im age ,  p in ae em ,  s ivaf ,  la pe ti te  car te  géographique  de 
Dionyse, afin que  ce que vous apprendrez  o ra le m e n t ,  puisse  se p ré 
sen ter  au  regard de  vos yeux (as). Ora tor Ju l iu s  Honorius ne  devait  pas 
ê tre  trop ancien pour  Cassiodor. La n o m enc la tu re  décèle en môme 
tem ps et le désordre  qui to u rm en ta i t  le m o n d e ,  e t  la p e r tu rba t ion  
lâcheuse e t  croissante  de  l’o r thographe. Elle devait  ê tre  in séparab le  
avec la sphère ,  mais Cassiodor n’avait  pas celle su r  laquelle  Ju les  com
posait sa n o m en c la tu re ;  à sa place il recom m ande  pinaeem  Dionysii 
qui bien que p e t i t ,  pouvait  assez répondre  et offrir une  concordance 
suffisante.

SEPTF.XTRtO
joccanus

SK PTE.ITRIO

e s c -

sep ten trioua lis

Skyth ia

apeliotes
«siUAqdo*/
~  m are nostrum

si|cuon>u<>iu i r  
suucnno '*

M ERID tES

EUROPA
(Theodotus)

m are nostrum

AFRICA
(Polyclitus)

A S I A
(Zenodotus)

50. Depuis des tem ps très  reculés  on donnait  la description de 
l’habitable  et on figurait son image de différentes manières.  Deux en tre  
au tres  fu ren t  les plus généra lem en t  connus.  L’une é ta i t  q u a d r i f a r ia , 
q u ad r ip a r t i la ,  r appelan t  l’an tique  division du philosophe et h istorio
graphe  E forus ,  qui qualifiait les q u a tre  sections de  l’habitable  p a r  les 
noms de l’Inde, de l’E thiopie,  de  Kellique et de  Skythie  (oc). X c»  nccvixb 
rorro'/jsscyia, rappela i t  cette  a n tiq u e  m éthode (or), et il ne  m anqua i t  pas 
de  caries ,  q u i , conform ém ent à cette  m éthode ,  fu ren t  dressées q u ad r i 
par ti te  cæli cardinc,  a ins i  que  l’habitable  entière ,  oceani limbo circuni-

(95) Libellum  Ju lii o ralo ris  quem  vobis re liq u i, studiose legere  festinctis : qu i m aria, insutas, 
m ontes famossos, provincias, c iv itatcs, fta quadriiarin  d istinctione com plexus es t, u t pene niliil libro 
ipsi d e s it ,  quod ad cosm ographi no titiam  cognoseilur p e rtin e rc ... deinde penaeem  Dionysii discite 
L rev iter co m p reb cn su iu , u t  quod au ribus in supra d icto  libro p erc ip itu r, pene oculis ¡u tuentibus 
v idere  possitis. Cassiod. de devin, lec t. cap. 25).

(9G) Mes recherches su r la géographie  des an c ien s , bad an ia , I I I ,  2 5 ; Pytheas de Mars. p. 51, 
planche 1 ,4 .

(97) Ad calcem geographica an tiqua . Jacobi C ronovii, L ngd. bat. 1700; Cosm. indicopl. christ, 
opinio de m undo I I ,  p . 148.
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data,  é tan t  divisée en  q u a tre  sections,  représen tai t  le m on d e ,  kosmos, 
orbis  de  qua tre  océans. —  Un a u tr e  système fesait de l’habitable  
t r ifariam , t r ipa r t i tam ,  t r iquadram , pa r tagean t  i’o r b i s e n  Asia, Africa et 
E uropa .  Les trois fils de Noë y trouvaient chacun sa division ; c ep en d an t  
on d iscuta it  beaucoup, s’il n’était pas m ieux de pa r tager  l’hab itab le  en 
deux sections seu lem en t ,  c a r  c e u x , qui res divinas evidentius agnove- 
ru n t ,  proposaient d’enclaver dans l 'Europe ,  l’Afrique qui estdesséehée  et 
chétive (Ælhici cosmogr. p. 23). Ju l ius  l lonorius fit ses excerpta  d’une 
image de l’hab itab le  quadr ipa r t i  (vers l’année  500); Orosius donna 
en 117 une courte  description de l’habitable  tr ipar t ie .  L eu rs  opuscules 
sont connus e t  leurs  au teu rs  sont  positivement indiqués (os).

31. Orose e t  Ju l iu s  l lonorius recom mandés p a r  sa in t  Augustin et par 
Cassiodor, t rouvaien t  des copistes.  Dans ce nom bre  p a ru t  un  kosmo- 
g raphe  rom ain  ou p lu tô t  i ta lien,  chrét ien ,  sous le nom d’Æ lh ic u s ,  très 
im p o r tan t  pour l’histoire de la géographie (Æ lhici  cosmographia) (oo). 
P a r  sa lec ture  assidue, lec lionum pervigili  cura  c o m p er im u s ,  il trouva 
sena tus  populusque  ro m an u s ,  ayan t  sub jugué  le m o n d e ,  exp lo rè ren t  
les q u a tre  coins du  c i e l , q uadr ipa r l i to  coeli card ine  inves ligaverunt ,  e t  
d iv isèrent  tout ce qui est cerné  par  l’océan en trois parties. P a r  ses 
lec tures  il a p p r i t  encore  que Ju le s  César, bissextilis inven to r  ex sena tus 
consullo  censu it  om nem  orbem  jam  rom ani nominis a d m e l i r i , ce que 
lu t  exécuté  dans le c ouran t  de 52 ans et présenté  au sénat  (p. 23, 2G). 
Le séna t  et le peuple  rom ain  fu ren t  connus à Æ th icu s  p a r  une lecture 
assidue.

Après,  sans aucun  préam bule  Æ th icu s  rep rodu i t  la nom en c la tu re  des  
q u a tre  océans de Ju l iu s  l lo n o r iu s ,  rem an ian t  très  p eu ,  e t  raccommo
dant  par  que lques  additions. S’il omit que lques  noms dans la nom en- 
i l a tu re ,  il augm enta  leu r  n o m b re  de 219 oppida à 570, de 90 gentes 
à 125. La suite  des oppida est tout-à-fai t  dérangée. Les excerpta  de 
Ju les  conduisen t  év idem m ent  celle su i te  s u r  une  carte  géographique,  
Æ th icu s  t ient  d ’abord  à nom m er les chef-lieux : B yzant ,  R avcnna ,  la 
p rov ince  en chef  [ la l ia ;  ensu ite  il a r ra n g e  par  g roupes désordonnés.  
Ju les  a compté  21 gentes  de l’océan s e p ten t r io n a l ,  auxquelles  la copie 
a jo u ta ,  p a r  rép é t i t io n ,  les noms de 9 gentes de l’océan oriental  (p. 9).

(as) l.a co u rte  expositio  to liu s  m undi e t  gon tium  (in gcogrnp. ont. Jac. Gronovii p. 253-271), 
p récède, ces deux opuscules é ta n t  de l’anuée 350.

!‘J3) Depuis q u e  S im ler, 1574, publia à B:\le, Æ lhici cosm ographiam , les éd itions e t  les ré im p res
sions sc m ultip lieron t tou jours insuffisantes : H enri S leph . 1577, Lugduni, batav. 164G, G lareani 
Paris , 1019, Jac. Gronov. Leid. 1G9G, 1722 ; t ra d u ite  en français par B au d e t, Paris, 1813. — Petersen  
e t  D'Averac p rép a ren t d es  éd itions plus satisfaisantes.
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Æ th icu s  copiant fidèlement cette  m ép r ise ,  fit le com pte  de 29 génies 
p o u r  l’océan septentr ional  (p. 55, 47) (îoo).

Æ th icu s  s’est donné la pe ine  d’é laborer  spéc ia lem en t  l’océan occi
denta l .  11 a augm enté  su r to u t  le d én o m b rem en t  des provinces,  des villes, 
e t  il est  curieux de re m a rq u e r  qu’en faisant m on te r  le nom bre  de gentes  
d e 25 à 41, il y nom m e Ilunos,  Rugos, sena tum  popu lum que  ro m an u m , 
g en tem que logatam (p. 42). Quoiqu’il n ’augm en te  pas le nom bre  des 
fleuves, il déclare  cependant  que pour  les fleuves de  l’océan occiden ta l  
il veu t  p ro cu re r  une  satisfaction aux lec teurs  in te l l igents  qui vou
d ra ien t  savoir leu r  g randeur .  E n  effet ,  il dé te rm ine  la longueur  des 
r iv iè res  e t  à  la fin fluviorum rex pulcl ier  T iber is  e t  la si te  d’æ lc rn æ  
u rb is  R om æ , p réoccupent  toutes  ses sollicitudes.  11 y exam ine  l’île  
regioni quarlædecimoe ( J a n icu lu m )  et l’île de  l’e m bouchure  près  
d'Oslie. Il y est émerveil lé .  Roina totius m undi domina voit scs portes  
des apôtres  de P ie r re  et de Paul e t  de  sa int Félix  (mort 274), an im ées  
p a r l e  co m m erce ;  c l  celte  au tre  porte  encore  p a r  laquelle  d ébouche  
populus rom anus cum  urb is  præfccto vel consule,  pour  cé léb re r  ses 
joyeuses fêtes des ju m e a u x  (p. 40, 41) ( to i ) .

A la fin de  la description q u ad r ip a r t ic ,  dans la section de l 'océan 
m é r id io n a l , Æ th icus  rédu is it  le nom b re  des fleuves à deux e t  néglige 
de  rep ro d u ire  les innom brab les  gentes : gentes Mazices m ultas  (p. 47, 
50) (toa).

Après quoi ,  il r e p ren d  u n e  a u tr e  to tius o rb is  desc rip t ionem , en 
d isant  : h anc  q u ad r ip a r t i tam  totius te r ræ  conlinen tiam , hi qui d imensi  
su n t ,  longe majores nos t r i ,  t r ipa r l i tam  rep u ta r i  def in ierunt  (p. 50); il 
nous  di t  que les t rois géomètres  a rp e n te u r s ,  Zenodoxos, Theodotos e t  
Polyklitos,  chargés p a r  Ju les  César de  m esu re r  le m on d e ,  l’ont t rouvé 
t r ipa r t i .  E nsu i te  il t ranscr i t  e n t iè rem en t  le second chap itre  d’Orose, et 
là où Orose répè te  : significare curabo, stylo pervagabor,  expédiai» ,

(100) Karl P ertz  (d it W uU ke, p . x c v j i i ,  ex ix ', liait Cerner dafü r, das die  Antorscliaft d t s  Ju lius 
H onorius dureh  einen  codex des VI o d er VII Ja h rh u n d crts  ausscr Zweiflel g eslc llt sei wülirend sic 
dem  Æ thicus gSnzIich abgesproclien w erden  m ü sse , weil von etw a 70 Ilaudscliritien  dieser kosmo- 
g rap h ie , u u r 3 aus dem  XII Jah rh u n d e rt den Namen des Æ thicus trag en . — U m gekehrt sagt 
F e terscn  (iin rhenischen Muséum fiir Philologie 1833, 5 ,8 0 ): keine d e r  vollst5ndigcren Handschriften 
n en n t Ju lius H onorius als V erfasscr. Cela se com prend : Ju lius Honorius para îtra  tou jours moins 
vollstâudig, lo rsqu’un Æ thicus s’em parau t de  ses e x ccrp ta , les surchargeait d e seu a tu s  populusque 
rom anus, etc.

(101) La description d e  Rom e dans expositio  to tiu s  m undi de  l’année 330 (p. 2GG, 267), es t 
beaucoup plus païenne.

(102) Dans to u te  l’Afrique m érid ionale, d éserte , b rû lée , expositio  to tiu s  m undi en 550 n e  connaît 
q ue  paucam  g e n te m , q u æ  sic vocatur Mazicum e t  Æ thiopum  (p. 2C0). — Si l’éd ition  d’E th icus ne 
donne ni nom s ni nom bre des gen tes de l ’océan m érid ional, c’est q u ’elle avait un m anuscrit insuflt- 
san t. Dicuil trouva dans le  m anuscrit q u ’il possédait 2J g eu les  nom m ées (p. Si).
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stylo d im e t ia r ; là Æ lliicus r é p è t e :  te rm inos  demonslrabo, indicabo, 
expédiant ,  spatia  exponam. Mais il se distingue p a r  son an tour  de la 
gloire e t  de la g randeur  de l’Italie e t  de Home. Quand il va t ra i te r  
l’Europe  in q uan tum  conditioni humante  conceditur ,  indicabo (in q uan
tum  cognitioni hom inis  conceditur ,  stylo pervagabor,  Oros), il a joute 
pa r  paren thèse  : in qua nobis Italia r e p u ta tu r  (p. 5S). Quand Orose 
examine si tus I t a l iæ , Æ tl iicus  regarde  Italia; venerab il is  e t  s ingularis 
s i tus (p. 59), e t  te rm in an t  la descrip t ion  de fines Europæ, il y con tinue  : 
in quibus totius regina n tundi,  cælestis h a b e tu r  I ta l ia ,  s ingular i  v ir -  
tu te ,  fe rt i l i la te ,  po ten l ia ,  loto m undo  sacra ta (p. 62). Quand Orose 
nom m e à l’or ient  de la Corse porium  u rb i s ,  Æll iicus y fait une excla
mation : porium  æ ie rn æ  u rb is  Homte. T e rm in an t  la copie de la des
crip t ion  t r lp a r t i l e ,  il se proposait  une p lus g rande  dém o n s tra t io n ,  ex 
æ terna  u rb e  Roina init ium  surnens ,  quæ caput  est  orbis et domina 
sena tus  (p. 67).

32. Æ lh ici  cosmograpltia  réu n i t  donc e t  raccommode un assemblage 
de trois ar tic les  : de  la note su r  la m esure  de l’em pire  du  tem ps de 
César, de  la description q u ad r ip a r t i te  de Ju l iu s  Ilonorius en partie  
r e m a n ié e ,  e t  de la description t r ip a r t i t e  d ’Orose fidèlement copiée. 
Les expressions : sena tus populusque  ro m an u s ,  u rb s  æ te rn a ,  venera 
bilis e t  cælest is I ta l ia ,  dom ina  m und i  R o n ta ,  fluviorum re x ,  regina 
Italia y sont  acc rochées ,  fou rrée s ,  in tercalées.  Il est difficile de faire 
cro ire  q u ’il y a il  eu deux écrivains (Julius i lonorius e t  Orose), qui se 
d ispu tassen t  les deux m orceaux  d’un tro is ième afin de les sépa re r  d ’ac 
cord à leu r  p ropre  usage;  qu i  se donnassen t  le  so in ,  chacun p a r  sa 
p ropre  impulsion , d’épousselcr  sa d iv idende ,  en  é lim inan t  les expres
sions c i-dessus é n u m é ré e s ,  comm e si elles é ta ien t  hors de  saison ou 
con tra ire  à leu r  conception ,  lorsque du tem ps d ’Orose le séna t  c l  les 
e m p e reu rs  exis ta ient  encore ,  lorsque l’opuscule  de  Ju l iu s  Ilonorius fut 
recom m andé  par  le préfet,  s é n a te u r  e t  consul Cassiodor. Ces expressions 
sont  év idem m ent in trodu ites  pa r  Æ l l i ic u s ,  f r u i t ,  comm e il déclare  
l u i -m ê m e ,  de  sa lec tu re  assidue : p lusieurs  y sont p i toyablem ent in
cluses.  Elles y sont pour  donner  un  carac tè re  plus ancien  à l’ouvrage ,  
soit p a r  am o u r  pour  sa chère  Italie, en rap p e lan t  la g ran d eu r  de Rome 
et de son sénat.  Quoiqu’il m en t ionne  Ju les  César,  il ne  s’a ttache pas aux 
souvenirs des em pereu rs .  Cassiodor, qui formait  vers  540, 550, une 
b ib liothèque p our  ses confrères ,  devait  avoir  Orose, et il avait  les 
cxcerp ta  de Ju l iu s ,  qui fu ren t  utiles à l’explication d’une car te  géogra
p h ique  de Dionyse : mais en recom m andan t  ce d e rn ie r  il prouve q u ’il 
ne  connaissait guère  l’exis tence de  la cosmographie d’Æ th icus .
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33. Deux cen t-sep lan le  ans plus tard,  en 823, Dicuil ,  en Ir lande, se 
félicitait d’avoir  une  cosm ographie ,  n u p e r  in meas m anus  ven ien te  
(p. 21, de  l’édit .  de 1807), dont il ne connaissait  pas J ’.auleur,  mais  
c’é ta i t  celle qui est  connue  sous le nom d ’Æ th icus .  Pa rce  q u e ,  quand  
il s’imaginait  qu ’e lle  é ta i t  composée sous le consulat de Ju les  César e t  
d ’Antoine (p. 18), il fait voir qu ’il possédait ce que la cosmographie di t  
du m esurage de l’em pire  (Æ lh .  p. 20). L’énum éra l ion  d’un cer ta in  
nom b re  de r ivières e t  le nom bre  de sep tem  reb u s  (p. 21-20, 31) sont  
extra its  de la nom enc la tu re  q u ad r ip a r t i te  (Æ th .  p. 45, 46, 27, 54, 
42, 47). Enfin les dimensions de Cypre, de Crète (p. 45), sont  prises de  
la description t r ipa r t i te  (Æ lh .  p. 63). —  C ependant  de cette  pa r tie  
t r ip a r t i t e ,  il cite  spéc ia lem ent Orose, lorsqu’il exam ine la g ra n d eu r  de 
Corse (p.  48); de  la pa r tie  q u a d r ip a r t i te ,  il nom m e les îles de l’Inde  : 
Theras,  S i lep h an t iu a ,  et solis quæ ap pel la tu r  Perusca  (p. 53), qui sont 
passées sous silence dans l’édit ion de la cosm ographie  d’Æ th ic u s ,  e t  
sont mentionnées p a r  Ju lius f lonorius (excerp. p. 7). Enfin s’im aginan t  
que  cette  cosmographie est  du tem ps de César, Dicuil y trouva que  le 
Nil se perdait  par  un bras dans la m er  rouge en tre  la ville Oliva et le 
fort Monsei (p. 19). Cela ne  se t rouve pas dans la cosmographie éditée.  
Dans la description t r ip a r t i te ,  Orose e t  Æ th icu s  (p. 54) rap p o rten t  Nilum 
qui de lil lore incipienlis m ar is ru b r i  v id e tu rem e rg e re  in loco qui d ic i tu r  
Mossylon ( 10 3 ). Dans la description t r ip a r t i te  Ju l ius  o ra to r  et Æ th icu s  
(p. 18, 19, 49) re la ten t  : exiens...  b racc ium .. .  pergat  usque  ru b r i  m aris  
ripas .. .  ubi consum itu r  e t  hic m em ora tus  lluvius Fossa T ra ian i  ap p e l 
a n t , nam ei oppidum ibi quod est hoc n o m e n ,  n u n c u p a tu r .  Fossa 
Tra ian i  ne convient  pas à une cosmographie du tem ps de César.

Toutefois est  il cer ta in  que Dicuil avait  une cosmographie don t  il 
ignorai t  l’au teu r ,  cosmographie connue sous le nom d’Æ th icus .  Elle  est 
a rrivée  à la connaissance de Dicuil ve rs  8 2 5 ,  lorsqu’un au tre  Æ th icu s  
h is ter  cosmographe é ta i t  exploité  p a r  H rab an u s  Maurus (né  788, 
m o r t  856), lorsque la renom m ée  d 'Æ th icu s  comm ençait  à se répandre .  
On ne sait pas si le nom d’Æ th icu s  fut jam ais  connu an té r ieu rem en t .  
Les copies des cosmographics sous ce nom se sont m ultipliées .  Flodoard 
(m ort  960), r e la tan t  les i t inéraires  rom ains (Antonini)  c ru t  qu’ils é ta ien t  
l’ouvrage d’Æ th icus  (hist. r em en .  1 , 1 ) .  Jean  Sarisberi  (né 1110, 
m or t  1182), reproduisan t  nom bre  de vers d’Horace e t  de Juvenal,  savait  
que c’é ta i t  le p roduit  de la poésie d’Æ th icu s  (io»). On savait aussi qu ’un

(103) Voyez, géographie du m oyen âge 5 2 -— L 'em bouchure  Mossyloo , es t celui d e  M3gadoKso 
chez les arabes.

(104) Joh. Saresb. ineta log icus, II, 4 ,7 ,  e tc.; polycraticus I , 8, *3, II, 2, I II , i ,  S, 4, 8 ,9 ,  14, 
V III, 13, 24, etc.

4.
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produit  philosophique d’Æ th icu s  philosophe exis tait que lque  par t .  —  
Richard  Haldingham (vers i 220) p a ra i t  connaî t re  les deux cosmogra
phes Æ th icus .  11 a re la té  dans  sa m appem onde  p lusieurs  passages 
d ’Æ th icu s  h is ter ,  comme nous l’avons re m arq u é ,  e t  quand  il par le  des 
géomètres Archodoxus (Zenodoxus), Theodotus et Policli tus (Polyklitus), 
il es t  assez p robable  qu ’il les t rouvait  dans Æ lh ic i  cosmographia , qui 
re la te  que  ces géomètres  fu ren t  chargés de m esu re r  l’em pire  du  tem ps 
de César ex sena tus consullo  (p. 20) : m ais  Haldingham sa i t ,  su ivan t  le 
témoignage de l’évangile de sa in t  L u c ,  que ces géomètres  m esu ra ien t  
le monde par  un décre t  de l’e m p e reu r  Auguste (îos).

51. La quest ion  des E lh icus est  scabreuse .  On a m ain ten an t  deux 
E th icu s ,  tous les deux  cosm ographes,  dont l’existence est  insaisissable. 
L ’un raccom m odant les opuscules de  difl'érentes époques ,  p ré tend  au 
vieux temps. Ses sorties avec le séna t  et le peuple  rom ain  lui donnen t  
des a irs  d’a n tiq u i té ,  obscurcissent un peu la n a tu re  des opuscules dont 
il fit l’assem blage,  ou pour  l’assemblage desquels il servit  de p rê te -  
nom (ioc). — L’au tre  cosm ographe ,  E thicus hister, t ravesti  en c h a r 
p en t ie r  voyageur, qui va on ne sait p a r  quels c h em in s ,  p a r  quelles 
m ers  voir tout ce qu ’il r aco n te ,  p ré tend  ê tre  connu ,  h au tem en t  adm iré  
e t  abrégé  par  sa in t  J é rô m e ;  il s’em brouil le  dans sa n a rra t ion  et 
dans son langage in in te ll ig ib le ,  ne  sach an t  guère  s im u le r  de vieil les 
années. Quand il trai te  les s i tuat ions réel le s ,  généra lem en t  connues ,  il 
re ssem ble  à ces années  où l’on com m ençait  à p rêch e r  l’évangile  au 
nord. Pu isan t  dans un  chap i t re  de J u s t in ,  il fit v ib re r  les mots isolés 
de l’original, e t  il dérou te  ses locutions e t  les im m erge  dans sa p ro p re  
verbosité . Le m êm e exem ple  se  déclare  en plus grand  nom b re  e t  p a r  
d ’assez longues sé r ie s ,  dans la concordance avec les origines d ’Isidore 
de Séville (évêque G01 mort G3C). Les m êm es rapports  se décè lent  avec

(105) Géogr. ü a  m oyen âge cit. 105, n o ie  0. — A b rie f  d eserip t. o f tbc  niap p reserved  in tlic 
cathedra) church o f H erefo rd , by S. Dannister 1849. —  Haldingham confond l 'é d it. de Ju les César 
de l’année -14, avec l 'é d it  d ’A uguste do l 'année 26, Tarraconc d a tu m , e t  renouvelée dans l 'an n ée  27, 
pour faire  un dénom brem ent des habitants de to u te  la te r re . T ro g . Pom p. ap L u itprand. adversar
200, ed it. A ntw erp. 1648, p . 490; Lucas évangel. II, 1; Macrob Isidori o p é rastrev a lo  éd ita  t. I II ,
p . 511, e tc . etc. — Nous exam inons encore plus ta rd , ci-dessous chap. 92, 93, com m ent Haldingham 
se se rv it de l 'ouvrage d’E thicus.

(106) Saum aise, OpiU, les Valcsii n e  d o u taien t poin t que Ju lius Honorius es t a u te u r  d ’un opus. 
cule contrefaçonné sous le nom d 'E th icus : senatus populusquc rom auus ne  les im pressionnait guère . 
— De nos tem ps on a pris plus cha leu reusem ent la cause d ’E thicus : d ’Avezac d é te rm in e  son ex is
tence e n tre  303 e t  393; I.e tronnc  vers 400; G râberg de Hem soe e t  P etcrscu  vers 425; D em pstcr 
vers 440 ; B audet e t  S ain t Croix vers 450. — Voyez W u ttk e , p. xciv e t su ivantes. — Cet E thicus par 
son tem p éram en t é th iq u e , possède un  insatiab le  a p p é tit  : il voudrait d évorer les itin éra ires  
d’A ntonin i, avaler la tab le peu tin g érien n e  e t  d isposer pour sa p â tu re  d e  to u t ce que  lui prépara 
d ’avance gens togata.
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les am plia tcu rs  de pseudo Kallis lhcncs ,  qui ne  sont pas plus anciens. 
Q uant aux merveilles qui sont amalgamées avec tant  d’assiduité  p a r  la 
verbosité  obscure  dans l’ensem ble  de  l’o u v rag e ,  elles ne  paraissen t  
a il leurs ,  ju sq u ’à ce qu ’avec l’appari t ion  d ’E lb ic u s ,  on a commencé à y 
puiser e t  à déb ite r  scs rela tions. Je  ne serai pas é tonné quand on saura  
prouver  e t  quand  on é tab lira  que  le philosophe his tr ien  avec sa cosmo
graphie  est le p roduit  de l’invention  ingénieuse  des vu '  et v in '  siècles. 
Aussi il n’y a rien d’improbable  q u ’on re trouve ra  l’assemblage des 
poésies d’un E th ic u s ,  a insi qu’il dev iendrai t  douteux si Juvenal ou 
Horace ne se soient avisés de copier  un  plus ancien  Ethicus.  Il faut 
enfin espé re r  q u ’en  fouillant les oublie t tes  on découvrira  le sopho- 
gram m a du philosophe histrien.

♦





A L B A T E N I

ET LES KASMS DE SOURET ELARDS.

55. P a r  diCTérenles inductions nous avons conçu de p résom ptions ,  
que l’origine de la car ie  a lm am oun ienne  rem onte  vers l’année  750 
(cap. 19). A pa r t i r  de  Konslanlinople  e t  d ’Alexandrie  ju sq u ’à Rokliadj 
e t  S a m ark a n d ,  du Iiaukase ju sq u ’à A d en ,  form es, p ropor t ions ,  q u e l 
ques b iza r rer ies ,  si tuat ion  de chaque position re la tive  et spécia le ,  sont 
à tel po in t  différentes de  celles qu ’ind ique  P to lém ée ,  qu'i l  devient 
difficile de débrouil ler  dans la car te  a rabe  une  refonte de celle de 
Ptolémée. Elle ollre p lu tô t une  composit ion toute particul ière .  On n’y 
voit que les longitudes de Malalia e t  de Ragdad qu i  l’encha înen t  au 
système de la graduation très  a n c i e n n e , défigurée p a r  la composition 
p to lém éenne.  On y débrouille  su r  les deux extrémités  de l’h ab i tab le ,  
p lusieurs  e m p ru n ts  de P to lém ée ,  pa r  lesquelles sont rem pli  les vides 
des parties  inconnues  à ceux qui d re ssè ren t  la table a lm am ounienne  
(cap. 17, 5 2 ,2 5 5 ,  257). Mes doutes  su r  une sem blable  refonte p re n n en t  
u n e  cer ta ine  certitude, quand  je  r en co n t re  enfin l’essai, de cette  époque, 
d’une  refonte  de la car te  de P to lém ée ,  si la refonte était possible.

Cet essai m ’a r a m e n é  à un nouvel examen des discussions e t  des 
assertions que j ’avançais su r  la car te  a lm am oun ienne ,  à l’examen de sa 
c o n s t ru c t io n , ' si que lques e r re u r s  assez graves ne  s’é ta ien t  g lissées ,  
d ’a u ta n t  plus probables  que l’index des positions de ra s tn ,  n’était pas 
assez exac tem ent copié dans  les tables de longitudes de mon allas (t).

Aboulféda lit des extra its  d’un ouvrage ,  d’un livre v >LaS" inti tulé
/ u j i  rasm  el raba  el m am our,  exposition, p lu tô t  dessin 

(ou car te  géographique), du  q u a r t  de l’habitable .  Massoudi savait  que 
cet  ouvrage, comme tous les au tres  de ce g e n re ,  indiquait  les positions 
par  les longitudes et les lati tudes (2 ), et que sa car te  é ta i t  la m eilleure

(1) Aussi dans la carte  du u* 1 de  l’a tlas, j ’ai rem arqué  une e rre u r  dans rem placem en t d ’Amed 
ali dadjala, q u ’il fau t faire rem o n ter v c rsT ig ris . Il faudrait aussi iuscrire  Malalia.

(2) Le passage de  Massoudi ne d i t  rien en p a rticu lie r; il tra ite  les généralités du dessin e t 
d it : que  les hom m es o n t l’h ab itude  de dessiner la figure d e  la te rre  h a b ité e , selon ce qui y est
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de toules celles qu'i l  a v u , el pa rm i  ces car ies  q u ’il a vu se trouvaien t  
les car tes  de Marin,  de  P to lém ée ,  mais celle  de  rasm  el inam our seule,  
é ta i t  bonne. Les extra its  qu’Aboulféda en a t iré  confirm ent que les 
positions y fu ren t  indiquées par  les longitudes et lati tudes.  Aboulféda 
sait  q u e  son a u te u r  é tait  un khovarezmien Abou D ja fa r Mohammed ben 
M ousa, bibliothécaire à Bagdad, connu p a r  ses é ludes m athém atiques  
e t  astronomiques.  C’é ta i t  un  livre ¡S j - s  v_>Lxi" de figure de
la te r re .

C’éta i t  assez pour  le d is t inguer  de la géographie de P to lém é e ,  qui 
donnait  aussi une  figure de  la te r re .  Mais Aboulféda
nous d it  qu ’il y avait  des écrivains qui p ré sum aien t  que le *~.j r a s m , 
le dessin de  la figure de la t e r re  (du khovarezmien) é ta i t  l’ouvrage 
de Ptolémée lu i-m ême. Le  tac t  géographique d’Aboulféda n’éta i t  pas 
capable de se  p rononcer  su r  cette  p ré te n d u e  iden t i té  du khovarezmien 
avec P to lém ée,  parce  qu ’il ne  connaissait  guère  la géographie  de 
Pto lém ée. Cependant  lu i-m êm e ne pouvait  pas p re n d re  l’un p our  
l’a u t r e ,  s’il ne  voulait  a d m e t t re  la coopération com m une de deux 
au teu rs  à la fois au  m êm e o u v ra g e ,  à savoir de P to lém ée  et d’Abou 
Djafar Mohammed. E nf in ,  il faut d is t inguer  l e s r a s m s  e t  ne pas con
fondre  le rasm d’Albatcni avec celui d’cl m am our .

55. Les o rientaux avaient  tou jours  l’hab itude  de c ite r  les ouvrages 
pa r  leurs  l i t r e s ,  passan t  sous silence les noms des au teurs .  Aboulféda 
cite ainsi lobab, rasm , m oschtarek, atval,  à la place des noms des 
au teurs .  La d jagraphia  de  P to lém ée,  l e s a l v a l s ,  l e s z i d j ,  le rasm  el 
m am o u r  fu ren t  de  volumes ^y?} —̂ qui t ra i ta ien t  de  la

figure de la t e r re ;  zidj é tait  u n e  tab le ;  rasm u n e  car te  géographique,  
dessin d’une car te  a t tachée  à un  ou v rag e ,  e t  com m uniquait  son appel
lation à l’ouvrage même. Un ouvrage indiqué p a r  la phrase  de  la figure 
de  la t e r re  reste  dans un vague, cette  expression ne  signifiant r ien  de 
précis. 11 y avait  un  ancien  atval connu p a r  Abou R ih an ,  q u ’on ne doit 
pas confondre avec atval p os té r ieu r  du p e r s a n ,  e l  il est t rès  p robable  
que  d’au tres  atvals de p lusieurs  a u te u rs  exis ta ient a u ss i ,  comme il y 
avait  zidj h a ra ï r  e t  différents au tre s  zidj de nom breux  au teurs .  11 faut 
les distinguer.  Quand on a un rasm el m am our  (exposition, carte  de 
l’habitable) d’un khovarezmien connu par  Massoudi e t  A boulféda , il

dessine en fait de lieux de séjour, d e  m e rs ,  de  fleuves, su ivant les longitudes e t  les latitudes.

' JJ=)I C,X.M
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est nécessaire de le d is t inguer  de la description de la figure de la terre ,  
qualifiée de rasra par  Albateni.

Le khovarezmien Abou Djafar Mohammed, dans son rasm  el raba el 
m am our  donnait  la description des p a y s ,  des m ers ,  des fleuves, des 
m ontagnes,  e t  indiquait  leurs  positions p a r  les longitudes et les lati
tudes. Grâce aux soins d’Aboulféda, nous possédons un cer ta in  nom bre  
de  positions qu i  forment un  ensem ble  bien dé term iné .  Il a compulse  
fi t  ou 95 positions de villes et u n e  tren ta in e  re la tives aux fleuves e t  
montagnes. Le texte a rabe  d’Aboulféda est publié  en en tie r  p a r  R e inaud  
e l  Mac Guckin de  S lanc .  Ils confronta ient  p lusieurs  m anuscr i ts  avec 
l’au tographe  d’Aboulféda e t  dans les nom bres  de longitudes e t  la t i 
tudes ,  ils n’ind iquen t  aucune  v a r ian te ,  ne son t  a r rê tés  p a r  au cune  dif
ficulté. On p o u rra i t  cro ire  qu’ils t rouvaient  tous ces nom bres  lisibles 
e t  dans  tous les m anuscri ts  égalem ent a n n o té s , ou plutôt q u ’ils 
d é b rou il lè ren t  des indications c e r ta in e s ,  incontes tab les ,  r e je tan t  et 
rectifiant les e r re u rs .  Miehaclis puisant  les longitudes et les lati tudes 
de positions du Misr du  m anuscr i t  de  P a r i s ,  m ent ionne  quelques 
var ian tes  e t  que lques incerti tudes dans la leçon. Le m anuscr i t  de 
Vienne (Autriche) offre aussi que lques variantes  pour Mavaralnabar,  
Fars ,  Misr e t  Arabie,  su ivant  la publication de Demetr Alexandride.  
Ces différences sont insignif iantes et peu t-ê tre  presque  toutes sont à 
reprouver .  Mais dans l’exam en de l’Arabie, R o m m e l ,  puisant  quelques 
longitudes e t  lati tudes peu différentes des ouvrages de Gagner et de 
Gravius, ind ique  la position de el Djar, qui ne se  trouve pas dans  le 
texte édité . Enfin ,  Charles Schier,  éd itan t  (à Dresde 1852-1SiG) la 
géographie  d’Aboulféda en  a r a b e ,  fournit  à l 'exam en e t  à la confron
tation le texte d’un  m anuscr i t  du  m usée  bri tannique.

57. Une a u t r e  source  encore  se présente  p our  la composit ion de 
la car te  a lm a m o u n ien n e ,  pour  contrô ler  la situat ion  des positions 
extra ites  de rasm  el m am our,  du  khovarezm ien,  source plus a bon
d an te  et p lus im p o r tan te  que les variantes  ou les e r re u r s  de copies 
aboulfédines.  Cette  source  est dans les annotations des astronomes q u i ,  
trois siècles av an t  Aboulféda, exploitaient rasm  el m am our et en 
e x tray èren t  de positions plus nom breuses .  Ils a jou ta ien t  les positions 
négligées ou inconnues pa r  Abou Djafar e t  par  la composit ion primitive 
de  sa ca r te ;  ils y m êla ien t  des em p ru n ts  de caries d ’une au tre  o r ig ine ;  
ils y anno ta ien t  des rectifications qu’appor ta ien t  les observations de 
lati tudes ou de longitudes : mais le fond de la car te  se basait s u r  celle 
de  rasm el m am our.  C’était cette  carte  e t  pas u n e  au tre  qu ’on rem a
niait e t  rectifiait.
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Les tables de positions d ’ibn Iounis et de Rouschiar  sont de celte 
na tu re .  En les exam inan t  (chap. 27-33, 245), nous avons reconnu 
l’identité  de  la carte  d 'Ibn  loun is  avec celle d’Abou Djalar, l’identité  
plus la rgem en t  développée dans la car te  de Rouschiar ,  e t  le même 
lond que lque  pa r t  modifié. Dans les tables de ce de rn ie r ,  où l’on a 90 
positions, nous avons trouve 59 ,  et dans les tables de l’au tre  où l’on 
compte 270 positions, nous avons trouvé 77 positions coïncidentes avec
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celles de  rasra el m ainour  : ainsi que su r  94 positions re la tées par  
Aboulféda, 78 sont  contrôlées p a r  les annotations des deux astronomes. 
Ce contrôle confirme en général  l’h eu reu se  leçon des éd iteu rs  d’Aboul- 
l'éda, ou s ignalent p lusieurs  modifications qu’on a essayé d ’in tro d u ire  
dans la car te  a lm am oun ienne .  ans la tab le  qu i  s u i t ,  nous avons 
conserve la leçon des éd iteu rs  d’Aboulféda p o u r  toutes les positions et 
nous les collationnons avec les indications des deux astronomes.

38. ABOU DJAFAR MOHAMMED BEN MOUSA KIIOVAREZMI 830.

LIVRE DE LA DESCRIPTION DE L’HABITABLE D’UN QUART DU CLOIJE.

NOMS DE V ILLES,
I.ONGIT. LATITUD,

DE LACS C O N C O R D A N C E .
ET  DE MONTAGNES. ■uao

i-1 ■sau
2H

e i 5

Péninsule arabe.

Mekka 67 0 21 0 Ibn lo u u is  de m êm e; Albatcni 77 i i» »1 40; 
Kouscbiar 77 10 21 40; Arzakh. 67 0 21 40.

Medina du prophète 05 20 25 0 Ibn lo u n is , Kouscbiar e t  Arzakhcl de m êm e; 
Albatcni 76 0 26 0.

Madaïn 61 20 29 0 Ibn loun is de m êm e.

Djodda 65 30 21 45 Ibn louu is C0 30 21 15; Arzakh. 60 30 20 15.

Zafar 78 0 13 0 A lb a t.,Ib n  louu is de  m êm e, en ong it. 73 0.

Aden 65 0 15 0 Kouscbiar de m êm e; Ibn  lounis 05 30 13 0; Alba 
U n i 74 0 13 1 8 ; R om m el 65 40 13 0.

—  ailleurs 65 0 15 40 Itom m elCtiO  15 40.

Sanaa 63 50 14 30 Ibn lou u is , Kouscbiar e t Arzakhel de même 
Albatcni 73 0 14 0.

T a ïf 68  20 21 20 Ibn louu is de m êm e; Albatcni 77 30 21 20.

Djorasch 65 0 17 0 Albaleui de même.

Mareb 68 0 14 10 Rom m el e t  Schier G4 0 17 0.

Faïd 6 8  20 27 0 Ibn lo u n is  de même.

Schebam 71 0 12 50 Ibn louuis e t  Arzakhel de m êm e; la titu d e  clie 
Dem etr Alexaudr. 13 30.

5
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Jam a ni a 71 45 21 50 Ibn Ioun. e t  Kousch. d e  m êm e; Albat. 74 0 21 30,

Sohar  Oman 81 50 19 45 A lbat., Ibn Io u n ., Kouscli. e t  Arzakli. de m êm e; 
Ilom m cl 83 0 14 20. - ---- '

Tadm or 07 0 55 0

Djar Ci 20 

Mûr. '

24 0 R o n n n c l, Ibn Ioonis 05 0 23 0.

Keft 57 40 25 50 Ibn Iouuis de  m êm e.

Aklimim 55 50 26 50 Ibn Iounis de m êm e; A lbatcni 60 30 33 30.

Behnesc 00 55 29 0 Ibn Iounis 00 33 39 0.

—  ail leurs 58 40 29 0

Aksor 58 0 25 45 Ibn I. 00 0 23 43; la long it. chez Michaelis 38 40.

A rm ent 50 0 21 45

—  ailleurs 55 20 24 25 Ibn Iounis de m êm e.

Askcndria 51 20 51 0 Ibn Iounis e t  Arzakhei de m êm e; A lbatcni e t 
Kousch. 00 30 30 20; chez Michaelis long. 5 t 0.

Assouan 50 0 22 50 Ibn Iounis de m êm e; ailleurs h t i t i tu d e  20 40; 
Albatcni 03 0 22 30.

Esna 50 50 22 0 Ibn Iounis 30 30 21 43; chez Michaelis long. 30 0.

Oschm unein 57 0 27 0 Ibn Iounis de m êm e ; Michaelis p o rte  37 43 27 40.

E nsine 57 0 20 59 D cm etr Alexand. p o rte  les m inu tes de la tit. 29; 
Michaelis la tit. 27 0; Ibn Iounis sous le nom 
d 'E soa 34 0 23 30.

Faloum 54 55 28 0 Ibn Iouuis 01 13 28 0 ; Michaelis e t  D em etr Alex, 
la titu d e  28 13.

Rasclieid 52 40 55 40 Ibn Iounis de m êm e.

Menf 54 40 29 15 Scbier 54 39 29 20; Ibn Iounis CI 45 29 35; 
Michaelis la tit. 29 0.

Damiat 55 15 51 25 Albat. e t  Ibn I. 33 34 31 2 5 ; Arzakli. 54 0 31 0.

Kolzoum 50 50 28 20 Ibn I. e t  Arzakli. d e  m êm e; Albat. la tit. 27 50.

Tennis 54 0 51 40 Ibn Iounis T cllis de m êm e {*); Michaelis e t  Dem. 
Alexand. long. 54 4 0 ; Albat. 04 0 31 20.

Fostat 54 40 29 55 Ihn I. 54 40 30 0 ; A lbat. e t  Kouschiar 75 0 (76 0 
se ra it improbable} 31 0 ; Arzakhei. 55 0 31 0.

(*) Les tables d ’Ibn Iouuis signalent Tennis deux fois encore  : une fois 54 40 31 0 , une  au tre  fois 50 42
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Aïnscbems G1 50 50 4

—  ail leurs 54 4b 50 4

Zagava Soudan 54 0 1 1 50

L'occident cl le Mugrcb.

Tandja 8 0 55 50

Tounis , 52 0 55 0

Atrablos 40 40 52 0

Barka 45 0 55 45

Korlouba Andalous 9 2 0 58 50

Ileikeluzhcrc 19 50 42 1 0

S a rd a n ia ,  île 42 8 56 0

Tuli  î le  (long. 58) 1 0 0 55 0

Roumia (kbovarezmi) 50 50 45 50

Rorscban 40 0 45 0

T ern ao u n  m arl l im e 48 50 40 15

Kostanlinie 49 50 45 0

Ibn Iounis de  môme.

Ihn Iounis ES 12 110.

Ibn I . e t Arzakhcl G 50 53 15; P to l. C 30 35 o5.

Ibn I . e t  Arzakh. 29 0 33 0.

Ibn I. -10 10 53; Arzakh. 10 0 55 0.

Ibn I.;iG  0 31 0 ; A rzakh. 37 51 31 0.

Ibn I. de m êm e; Scliicr la tit. 58 20; A rzakh. 27 30; 
l 'to lém ce  9 20 38 5.

P to lé m é e , tem ple d e  V enus 20 20 32 20.

Arzakh. 51 0 58 0 confr. P to l. Kaliari 52 30 30 0.

(Aboulf. Ileiskii p. 232); Arzakhel 10  50 58 1 0 ; 
confr. P tolém éc 29 0 G3 0 e t  30 20 03 0 ;  Kar 
tan ia  (Bartania) d’Ibn  Iounis 27 0 52 0.

Arzakh. 3G 25 41 51 confr. P tolém ée 5G40 41 40; 
longit. rela tive  à K ostantiuia 19 40.

I l  fau t lire la long it. par 43 5 0 ; six degrés de la 
long it. rela tive  à K ostau lin ie , coulr. P to lém ée 
T enarion  30 0 34 45.

Ibn I. Arzakh. de m êm e; P to l. 56 0 43 5 ;  th a s -  
daibar S p ro t e t  Arzakh. ré p è te n t  56 40 4.» 40.

Scham .

Kaïsaria 57 50 55 15 Schier 52 50 53 15; Ibn  Iounis 52 43 32 45 
Kousch. 70 15 33 15.

Arsouf 56 50 52 45

Beil  al Makadessi 56 0 52 0 Kousch. de m êm e; Schier long. 56 30; lin 
Iounis 5G 5 0 ; Arzakh. GG 0.

Akka 58 25 55 2 0

Tabaria 57 45 52 0 Ibn Iounis 59 20 32 0; Kouschiar 70 0 52 0.

Beirout 59 50 54 0

Saïd 59 2 0 55 45 Ibn Iounis d e  m êm e.

5 .
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Adliana 5 9 0 36 50

Massissa 5 9  fraction 5 6 15 Ibn  Iounis 59 10 3G 43; Kousch. 50 10 36 0.

D ie; ira .

Schemscliat 62 40 38 45

Miafarekin 65 40 55 15 Dans la la t i t .  il fau t lire  58 15.

Belad 68  45 56 20 lbn  Iounis e t  Kouschiar de  m êm e (*).

Amcd ali dadjala 65

Ira k .

50 57 52 Ibn Iounis de m cinc; Kouschiar 75 15 38 U; Al- 
batcui 75 55 58 0

Kufa 69 50 51 50 Arzakli. de m ôm e; Albatcni 79 50 31 30 ;K o u  
schiar 79 0 31 0; Ibn I. lougit. G i/e rrcu r)  30.

S a m n e n r a ï 09 45 34 0 Ibn Iounis d e  m ôm e; Kouschiar 80 0 35 0.

Vasel 71 50 52 2 0 S chier long. 72 30; Ibn Ioun . 71 30 31 30; Albat. 
e t  Kousch. 81 20 32 20.

l la lvan 71 45 54 0 Ibn Iounis e t  Kouschiar de m êm e.

Abadan 75 15 51 0 Ibn  Iounis de m êm e ; A lbateni 84 33 31 ü.

Alivaz K houzistan 75 0 52 0 Ibn Iounis e t  Kouschiar d e  même.

Djour Fars 78 15 51 50 Ibn Iounis 79 30 31 30.

Touh 77 40 50 45 Ibn  Iounis d e  m êm e.

Basa ou Fnsa 78 15 55 40 K ouschiar de m êm e; Albateni 89 9 35 30; Ibu 
Ioun. 78 15 28 40; Démet. Alex. 78 53 28 40.

Sii 'djan K erm an 83 0 52 0 K ouschiar 85 0 32 30.

Rokhadj Sedjcslan 81 0 57 0

—  ail leu rs 94 0 52 0 (Aboulf. p. 59).

Houm.

Aniasia 57 50 45 0

Malatia 0 1 0 59 0 Ibn Ioun. e t  Kousch. de m êm e; Plol. 71 0 RU 50.

Arzen a rroum 66 0 59 15 Ibn louu is e t  K ouschiar de m êm e.

(*) Albateni donnan t une  plus g rande inflexion au T ig re , déplaça B elad; par conséquent il rem ua 
aussi de le u r  place S a rrm cn ra ï, UoTvan, Uamdan e t Koum.
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A rm in ia  et Aran.

Klielat 64 50 50 50

Ardjisch G8 50 40 55

Bardaa 75 0 45 0

Djcbal.

Schahrazour 70 20 57 55

Nehavend 72 0 56 0

I lam dan 73 0 56 0

Kazvin 75 0 57 0

Raï 75 0 35 45

Koum 74 15 55 40

Asbahan 74 40 34 50

K ilan  cl Tabcrislan.

Salvas 75 40 57 40

Rouian (latit.  56 55) 76 35 56 15

Amol (long. 77 20) 76 20 57 45

Saria 77 50 58 0

Djordjan 80 45 58 50

Kliorassan.

Nisabour 80 45 57 0

Tous 82 50 57 0

Marou a lrud

Osnco 58 0

Maroualsahdjan 84 20 58 15

Ainouta 85 45 57 40

Ibn Ionuis de même.

Ibn Iounis de m êm e; Albatcni 84 0 12 0 ; Kou
sebiar 84 0 45 0.

Ibn Iounis 70 20 57 45; Kousebiar 70 20 57 15.

Ibn Iounis de m êm e ; Kousebiar 72 0 56 10.

Ibn Iounis de m êm e; Kousebiar 75 0 36 lu.

Ibn Iounis e t  Kousebiar de mêm e.

Ibn Iounis de m êm e; Kousebiar 75 0 56 0 , 
A lbatcni 86 0 36 50.

Ibn Iounis 75 15 ou 55; Kousebiar 80 15 37 0.

Ibn Iounis de m êm e; Kousebiar 74 40 32 0 ; 
Arzakbcl 75 0 34 30.

Ibn Iounis 75 45 37 50; Kousebiar 86 45 37 55.

Ibn Iounis de m êm e; Albat. e t  Kouseb. 76 35 
57 15; Sellier 74 55 56 15.

Albat. Ibn Iounis e t  Kousebiar 77 20 37 45.

Ibu Iounis d e  m êm e; Kousebiar 87 55 38 0 ; 
Albalbcni 87 30 38 0.

Ibn Iounis la tit. 37 45 ; Kousebiar 05 03 6 55.

Ibn Iounis de  m êm e; Sebier 82 0 36 20.

Ibn  Iounis 82 45 37 0 ; Albatcni e t Kou
sebiar 02 0 37 0.

Schier e t Ibn  Io. 85 0 38 50; Kouseb. 95 0 38 55.

Sellier 84 20 35 45 ; Ibn Iounis 85 25 37 35 ; Kou
sebiar 94 20 37 30.

(Aboulf. p . 6!) Ibn Iounis d e  m êm e.
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Bokhara

Sam arkand

Osrousclina

Les lacs cl fleuves.

milieu du lac Koura 55 50 aucune

lac Basra 75 0 52 0

lac Khovarezm 90 0 45 0

—  cote occidental 86 0 42 0

lac, d’où sorlD jihoun 1 0 0 0 48 0

f l .so r tan td eD jih o u n 91 0

—  se perd  dans la m er
v erte 87 0 2 0 0

Mahran (Indus) sourc. 126 0 56 0

—  courbé  vers  s.-o. 1 2 0 0 52 0

—  courbe  versoues t 1 1 1 0 26 0

—  un peu vers  sud 107 0 25 0

tombe dans  la m er
de l’inde 104 0 2 0 0

Source de  Didjela,
du Tigre 64 40 59 0

Djiban, source 60 0 46 0

Siban, source 58 0 44 0

confluent avec Djihari 59 0 56 50

leu r  em bouchure 59 0 56 15

Ânkira, source 56 0 40 0

—  près  d’Ankire 54 0 41 0

tombe dans la m er 56 0 49 0

Ibn  Iounis 87 20 38 SO; Kouschiar 97 20 36 35 
la la tit. chez D em etr A lexand. 57 50.

Ibn  Iounis e t  Kouschiar 80 50 56 5 0 ; Schier 
la tit. 57 30.

Ibn Iounis de m êm e.

(Aboulf. p. 38), chez P to l. lac Koloe CO 0 0 0.

59

Pto lém éc, source de Iaxartes 124 0 43 0. 

P to lém éc, source d’Arabios 101 0 27 30.

(Abonlf. Reiskii p. ICO) Pto lém éc cm bouch. d’A
rabios 103 0 20 15, la ville Arbis 105 20 23 30.

(Ptolém éc source de l’Inde 425 0 37 0.

— flexion vers V iudius 122 0 20 30.

— flexion vers A rbetos 117 0 25 0.

— em braneh. d e  Sagapa 113 40 23 15.

— em bouch. Sagapa 110 20 19 30.

(Aboulf. p. 53 vel 48), P tolém éc 74 40

(Aboulfeda p. 50 vel 45).

ila va ra ln a lia r .

87 20 57 50

89 50 40 0

91 10 56 40

ET LES RASMS, 38.
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59. Poursu ivan t  le d én o m b rem en t  des géographes qui i l lustra ient  
les é tudes a rabes  dans les tem ps postérieurs  à A lm a m o u n , nous avons 
touché Albatcni (chap. 22), dép lo ran t  que nous étions privé de ces 
notices qui pouvaient nous faire  connaître  su r  quoi se fondaient ses 
é ludes géographiques.  Nous avons m entionné  son observation faite à 
Rakka qui dé te rm ina it  la position de  celle  ville re la tivem ent à Alexan
drie, e t  nous avons re la té  ces généralités qu’Albatcni donnait  su r  
l’é tendue  de l 'habitable  connue  cl de ses mers. Il répé ta i t  qu’en lon
gu eu r  elle  s’é tendait  su r  toute une  hém isphère  du globe 15500 milles 
qu i  donnaient  ISO degrés ,  co m ptan t  75 milles su r  un degré  du grand 
cercle .  Il sa it  que vers  le nord  elle  est  connue ju sq u ’à Toule et au sud 
jusqu’à l’é q u a të u r ,  au-delà  duquel au cu n  voyageur n’a p é n é t ré ;  on 
savait ,  disait-il,  que les pays d’Algiemen (Agisymba?) et Senahaban  
(Sonnihita  indien  du m érid ien  Lanka) sont  des régions qui en sont t rès  
voisines. Donnant les dimensions des bassins des m ers  il compte  pour  
la m er  Habesch Hind 8800 milles en  longueur  e t  2700 en largeur ,  dont 
1900 milles désignent son extension vers le sud au-delà  de l’équaieur .  
Ainsi que cet te  m er  Ilabesch llind se te rm ine  à 25 degrés sud. C’est le 
parallè le  vers lequel Marin de T yr  avançait  le p rom ontoire  Prason et 
le con tinen t  qui enclavait  du sud la m er  Ilabesch llind.



ET LES KASMS, 3 9 . 01

M ontagnes.

K om ri ,po in t  ocçid. 4G 50 1 1 5 0 s  rtotéméo,i .unæmonsSïO 12 50 S.

—  poin t  orienlal  0 1  5 0  i l  5 0 ®  — po in t o rien tai o j  o 12 5 0  s.

Kerman, point occitl. 89 40 29 0

— point oriental  94 45 25 55

point du m on t  Glacial 59 45 52 0

m ont L ab n u n  ’00 0 55 0

mont Lokami 00 50 55 10

—  jusqu’au 02 0 57 0 (Àbfjpr. p. n ,  èa v<t eo}.

Seiakouh, point occid. 70 O 5 5  0

—  point orient .  80 0 55 0

Certa ine  intimité  e n t r e  Albaleni e t  le géographe g re c ,  est donc 
déclarée  incontestab lem ent.  Mais il avait  un rasm  dans un  volume de
la figure de la terrei i p i n t  u n  l u  m m ;  » ~ i j

trouvait  les longitudes c l  les la t i tudes «le positions, e t  il a fixé cela 
,3 !.!! o X J Â  L-i-X-uJI ï j y O  j ,  ïÜnXanj

selon le dessin (le r a s m ) , qu ’il il a trouvé lu i-m êm e  dans le l iv re  de 
la figure de la te r re .  Les m êm es appellat ions du  dessin c l  de l’image ,  
de rasm e t  d e s o u r e t ,  qui désignent cl raba el m am our,  le q u a r t  de 
l’habitable  du  k liovarczmien, insinuaient  la p lus  g rande  probabil i té  : 
qu’Albateni exploitait  la car te  a lm am ounienue ,  comme p lus lard encore  
elle  é ta i t  à l’usage d’Ibn Ioun is ,  de Kouschiar  et d’Arzakhel.  Je  suivis 
cette  opinion dans l’espoir q u e  p a r  l’identi té  de souret  e l  rasm  avec la 
car te  a lm am o u n icn n e ,  il se ra i t  séparé  de l’in tim ité  t ro p  évidente  avec 
Pto lém ée,  laquelle  j ’ai voulu r é d u i r e ,  p our  l’honneur  de l’a s t ronom e,  
à une é rud it ion  tout-à-fait inutile .  Je  ne  savais pas m ’imaginer que par 
cette  érud it ion  m êm e il se ra i t  d isculpé  de sa trop grande  familiarité 
avec cet ancien géographe.

11 é tait  d i t  que  dans  son ouvrage ,  don t  le m anuscri t  est  conservé à  

î’E sc o u r ia l , se t rouvait  u n e  table de  94 positions géographiques.  Celte 
tab le  seu le  pouvait  expliquer e t  t r an ch er  les incer ti tudes e t  p e u t- ê t r

6

dans  lequel il
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m êm e elle pouvait  fournir  des rense ignem ents  sur  les é tudes  géogra
phiques d’Albaleni, su r  sa coopération dans la cartographie ,  parce  q u ’il 
rectifiait  les positions erronées et que  lu i-m êm e  observait  les longitudes 
rela tives à son observatoire. Je  me décidais de bonne  h e u re  à faire 
tous les efforts possibles afin de me p ro cu re r  la copie de celle table. 
P lus ieurs  années j ’ai vu avec peine toutes mes dém arches  sans succès, 
f ru s t rée s ,  in f ru c tu eu ses ,  impossibles. Enfin l’amitié  de M. Boudard de 
Beziers à mis fin à  mes anxié tés. P a r  son in te rvention  nous sommes 
possesseur de  des tables de positions d ’Albaleni en  en tie r .
Elles m en t ionnen t  dans la p rem ière  inli luInlion le nom bre  de 9 4 ,  
mais elles appor ten t  502 positions à no tre  exam en. C’est à la complai
sance du conserva teur de la bibliothèque de Madrid de M. Bermudez 
de Sotomayor que nous devons celte  riche acquisition pour nos études.  
11 a eu l’ex trêm e  obligeance de faire ven ir  le m anuscr i t  de l’Escourial 
e t  de faire les calques de h u i t  pages qui co n tiennen t  une  si nom breuse  
su i te  de positions. Si de ma re tra i te  je  n ’avais aucun  droit  de molester 
par  mes dem andes  le savant  de l’E spagne ,  j ’ai le dro i t  de  lui p résen te r  
mes gra ti tudes e t  témoigner ma reconnaissance ;  il verra  j ’espère ,  dans 
l’exam en des calques, que ses bons offices ne  sont pas négligés.

40. Le m anuscri t  de l’Escourial est une  copie  faite à l’usage du 
m a g r e b , en  carac tè re  africain. Casiri a  donné une am ple  notice su r  
ce p récieux m anuscr i t ;  nous n’avons à nous occuper que des tables 
géographiques. Elles sont au nom bre  de h u i t ;  chaque a deux colonnes,  
chaque in ti tu lée  e t  rangée  par  deux à deux ligues dix ou onze fois, 
ainsi chaque  colonne peu t  con ten ir  (et su r  six pages contient en  effet) 
20 ou 22  noms de positions. (Voyez pour  exemple  le fac-similé ci-joint).

Le caractère  de l’écr i tu re  est gros.  Elle est peu soignée sous le rap 
po r t  de la cal l ig raph ie ,  coulée en  noeuds. Les j  j  souvent réun is  avec 
les le t t res  su iv a n te s ,  s e rp en te n t  quelquefois ind is tinc tem ent avec

s j  qui p rê ten t  leurs oreil les cerclées à la voix qu’on
voudra i t  leu r  accorder. L’attention  à la ressem blance  d’un ===avecJ=,  
est  aussi nécessaire qu’à  la ressem blance de , à .5, que le copiste 
d is t ingue  assez. Il paraî t  s’ê tre  app liqué  à la ponctuation qui abonde,  
cepen d an t  quelquefois d ispersée  pa r  sa p lu m e ,  elle  laisse m ainte  fois 
les pe ti tes  perches in d é te rm in ées ,  su r to u t  lorsque celles-ci sont à l’in
s ta r  d’un J ,  trop élancées.  C’est p a r c e l l e  ponctuation que  le caractère  
africain du m anuscr i t  peu t  t roub le r  la leçon des noms.  On y rem arque  
le ^ 3  final ou isolé accompagné de deux points placés dedans ou en
hau t.  Les points des v j  , J j  m ér i ten t  une  attention  particulière .  Le
copis te  est sans doute un homme in s t r u i t , mais malgré ses connais



sances, cette  foule de noms b izarres ,  su r to u t  p rovenant  du grec  , offrit 
de  ba rbar ism es peu familiers à sa vue. En les copiant il n ’a jam ais  
reprodui t  un jJJ à deux po in ts ,  il le change en caractère  a fr ica in ,
en  ; mais il n’en est pas de m êm e avec v j  fc : la t ransm uta tion
du point en v 9 lui échappe  m ainte  fois et le fé, dans sa copie, devient
un quaf.

C’est de peu d’importance  p our  débrou il le r  un nom p ro p re ;  m ais  cela 
affecte sens ib lem ent les nom bres de longitudes. O n s a i t q u ’il ya  p lusieurs 
nom bres  q u e  le caractère  africain m arque  pa r  d’au tre s  le t t re s ;  ainsi :

so n t rep résen tes 
les nom bres en caractère  en caractère

o rd inaire  africain p a r:  c’est a-d ih e : en o rie n t. en  afrique.

go *  ^  ^  00  r.oo
90 J O  300 1000

300 ¡ J ,  J e  90 00

S00  J S  Jà 800 90
900 Jb ^  p  1000 900

1000 t  LT ^  900 800
L’original é ta i t  écr i t  en  carac tè re  o r ien ta l ;  or, quand le cop is te ,  

t ransféran t  en carac tè re  a f r i c a in , laissait p a r  m éprise  un 80 de 
l’or iginal,  il fesait m o n te r  la long itude  à 100. Quand pa r  inadvertance  
il ne changeait  et ne  rem plaça it  pas le dans la longitude (ce (pii 
lui est a r r iv é  deux fois), il ne  désignait  pas 300 mais 0 0 .

Et. quand il oublia it  de d onner  un point à ^  90, il laissait 00.
En a t ten d an t  les oreil les coulantes  de l’écr i tu re  des ç ^  

d em anden t  toute a t ten t ion ,  pa rce  que  1 0 0  ^  90 se ressem blen t,  
ç  1 0  00_v__9 p rivés de points sont à d iscerner .

Plus d’une fois l’ince r t i tude  s’a r rê te  en tre  ? J j et celle non moins 
connue  en tre  j  3  quo ique  le copiste est  d iligeant pour m arq u e r  ; ou 7.

Ces r em arq u es  sont  de p récau tions  à p re n d re  dans l’exam en des 
tab les  d’A lba ten i ,  e t  p o u r  m ieux ap préc ie r  ou faire p lus c la ires  les 
m éprises  que  nous avons su rp r i s ,  nous conservons dans  l ’impression 
de l’a rabe  le mode africain e t  les défectuosités qu’ollre  la cop ie ,  en 
p laçan t  tout  à côté en paren thèse  les rectifications proposées.

L ’in tim ité  qui s’est déclarée  de  p r im e  abord  en tre  Albateni et 
P to lém ée ,  se  dcccle beaucoup  plus e t  d’une m an iè re  s ingu l iè rem en t  
in té ressan te  dans les tables. A côté donc de la version française  des 
t a b le s ,  je  range  une  colonne spéciale p our  Ptolémée, afin de  confronter  
les données des deux géographes e t  d’ind iquer  où ils se rapprochen t  
e n t r e  eux, com m ent Albateni re la te  Ptolémée et se fonde su r  ses bases.

ET LES RASMS, 40 . G3
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MOHAMMED BEN HEBER BEN S EN AN AROU OBEDALLAH EL HORRANI 

d it  A L B A T E N I .  ss o .

• i l .  R u b r iq u e  des m il ie u x  des p a y s ,  
do n t n o n a n le -q u a lre  p a y s  se tro u 
ven t d a n s  le liv re  de la  figure  de la  
terre .

LONG. LAT1T,

NOMS DES LIEUX.
-2 ¡3 a So r. w - a S

a  “
5 ,JG5 y. U a a s>

-m  i ®3>-‘

Ins. Nubarsia barhàtanika 13 0 

Ins. Alvanoun barbatanika 20 0

18 30
(S8 JO)
34 0

Skania Bahta (SfnniaBetica) 
de l’Ahdalous. 9 9 38 20

Skania Lastania Andalous 8 0 39 9

Skania Tarakonisa Andal. 11 0 42 0

Gallia Akvabalania 

Gallia Lugdunisia

13 0
(18 0)
20 40

45 30 

48 20

Gallia Betika 26 50 47 1

Gallia Narbonisia 22 0 44 30

Djehermania la grande 34 10 52 0

Retia Vindelikia 32 30 46 50

Borifkos (Norikos) 37 43 0

K.AATA1ÖS HTOAEMAIOS 

( v i l l ,  2 9 . )

À:o£ ¿ iz b  cd y v o ic S r t lc x t  i x x p y i x  X 

ct&çpaizittt ?•/;$ ol/.o/y-èvr^.

’ O y o û  cet t î ç  o iy .O 'jju iv ijç  i r c a c / iz ç  9S

1 'ïGspviX vr.ijo; BpîTttVtxr..

2 ' A / guÎ cjvo;  vfjG O i B p z r x v tx f i .

5 'Is-rcma Bccirtxfi.

A  ' I ït c z v Îcc A o u - r c r K v .a -

5  'Içrrav ta  'T z è p a .x w n n iz .

G r«Ü ca ’Axovtravta.

7 r«A).ia AovyoG'jvycicc.

8 Tzïliz B s/y tx-h.

9 ls .z l7oycx.).a .7 iccj$xpG c»vri f:(cc,

10 rzpy.tt.ńz fieyiXvj,

11 'Paerta /a t O0tvo£>ixia.

12 N upixov»
G.
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ET LES 11ASMS, Al. G'

Janounia (Pannonia) sup. 39 30 A7 13 13 Uavvovîa /, avw.

Janounia (Pannonia) inf. Al 5 A5 A 11 Ilawoviai /.irai.

Illouris Lioubournia 15 0 Ai 0 15 lXXvplç xal Atëovp'jix.

Dalmalia (i) ■¡G 0 A2 0 10 Aa/uarix.

Antalia (Ilalia) peninsul 30 10 Al A0 17 'IrscKct.

îleFirnos(Kirnos) 32 0 A0
(iu

2
50)

18 Kùpvc; -J-f.no;.

île Sardania 31 50 38 0 19 Zv-po w

île Sakalia 30 8 30 19 20 Iixs/ ta  vôeo;.

Sarnalia Evronka 57 0 A9 0 21 l'jpp-ZTt?. r, Èv Eùpù~,;.

Taui'ika Korsouniscliis le 
beau pays (lat. A8 0) 02 0 58 0 22 TCtVpMYt XipCOVÏJÇOÇ.

-<S3 2

Aïazogosch balanisa (me- 
tanisa) A3 58 25 ’lâÇ’jyz$ //.iravxçrai.

Dakia la grande 50 Ai 21 Aay.ia.

Moua-sia supérieur A0 A3 25 Mima r, â'vw.

Moua-sia inférieur 55 ' A3 20 Mucta -h xxtw.

(Trakia) c’est le pays de 
Kostanlinie 

Korsounisiscb Tliraka 
comme un faiseau

52

5A

A3

Al

27 Qci/.r, (voyez ci-après la eol. 11).

28 Xe^sôvïjao?.
Mafedonia 50 Al 29 Maxeoevta.

Ankiros (Epirus) A0 39 50 II~6C^o;.

Adjana (Akbaïa) 50 38 50 31 ’Ay.xia.

île Iluboa (Eubea) 52 57 32 Eî-Sota vÿco;.

île Koloscli Kolononisos 
(Eolobonisos) 

île Kreta (s).
51
5 t

30
3A

35 nei.oîrivviiso;.
51 Kp'iTr, V1Î70,-.

Mauritania Tadjalania 
pays de Tandja 8 32 55 MaupiTavia Tiy/cravvi.

(1) IH o Icm ée , V IU , 2 9 , p la c e  I l l j  r is  e t  D a lm a tia  e n s e m b le  e t  s é p a re  I.ib o u rn ia . L ’in v e rs e  d ’A lb a te n i se 
tro u v e  c lica  P to lé m é c  d a n s  l 'in d ic a tio n  d e s  é p a rc li ie s , à  la  t è t e  d u  liv re  II .

(2) L es 5-t é p a rc liie s  d e  l ’E u ro p e  s o u t  d o n c  c o m p lè te s  e t  r é g u liè re m e n t  r e p ro d u i te s .
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ET LES RASHS, 42 . 69

M au rita n ia  K a ïsa ren s ia 15 52 56 ftteofitrxvtx K a isa fr jv s ia .

pays  A frik ia 36 31 57  ’Afpixrt.

N u m id ia 50 30 50 58 x a t N ov/xiiia . -

F ita fo lo s 30 29 39 IleVTBÏtoXtç.

M arm arn ik a 32 28 40  MXpp.Oipty.rt.

L i n o u a ï (L ibya) 37 29 41 A îSÛïj.

A g afa to s  in fe r ,  pays M isr Cl 52 4 2  A i’/UTTTO;.

T si n a b is  (T h eb a ïs) 66 24  . 45 Q ijSkî;  ( i ).

L ib y a  in té r ie u r  A frik ia 15 22 44  AiZvr] r, ivr b; .

42. R ubrique des la titudes des p a ys cl 
des villes et de leurs longitudes, selon ce 
qu i se trouve dans le livre  de la figure  
et de ce qu i a  etc vérifiée, comme su it.

-€Ü 5  ®*-

K o u sch in  q u i s o n t a u -  
d e ssu s  d e  M isr (2 ) 62 56 (15) 43  A iSioîtf*  ôito A îy u a ro ;.

K o u sch in  in t .  q u i  s e  te rm i
n e  p a r  un  d é s e r t  in fin i (3) 30 12

40 voricorâT-vj Â ib io iïta , tx s  Èvriij A iâ to - 
S ~ix.

T s o liu n ia  (B ith y n ia ) 38 42 47 BiOuvia.

A sch ia 38 38 48  n ’A s ta .

F ro u d jia 68 58 49 iv ri i  'l'pu-/ia.

L o u k ia 60 57 30 Auy.ia.

G a la tia , K a ria 62 41 31 r a i a n 'a .

K afiagon ia 63 44 32  iv vi n a y la y o r i .

F a n fo u lia 64 57 33 UupfvXCx.

F a k a d o k ia 67 41 34 K aïi7 taoox ia.

p ay s  A n n in ia  la  p e ti te 71 59 3 3  ’Ap /w ta  ¡uv.py.

K ilik ia  pays  T a rs o u s 08 37 36  K ilixca .

S a rm a tia  s i tu é e  en  A schia 74 57 (37) 37 Sxpy.otTia « Iv ’A si« .

(4) D ans l 'in d ic a t io n  d e s  é p a rc h ic s  d u  IV* l i v r e ,  E g y p te  e t  T h è b e s  s o n t r é u n ie s  A iy u rc e s  6/yj -7j xxtoî 
x x c  «vw.

(2) I,a leç o n  m a rg in a le  p o r te  a l A s ta fo ,  n e u v e  d e  l 'E th io p ie .  —  K o u sc h in , b é b ra ism e  d é f ig u ré  p a r  le  

c o p is te  d u  M agreb . Æ th io p ia ,  /E t l i io p e s ,  n ig r î tæ .

(5) E n  A friq u e  le s  T a b le s  d ’A lb a te n i p a s s e n t M ero u  so u s  s i le n c e ,  m a is  s é p a r e n t  en  d e u x  l ’é p a rc h ie  
d ’AIVika e t  N o u m id ia , a in s i q u e  le s  12  é p a re b ie s  d e  l ’A f r iq u e  se  t r o u v e n t  a u  n o m b re . C e t te  d if fé re n c e  a 
l ie u  ch e z  P to lé m ë c  d a n s  l ’in d ic a tio u  d e s  é p a rc h ic s  d u  IV* l iv re .
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jL3?J|

f
^  «xL

Lp J j X * b̂.-̂  .XL
Lp a J>•• J.L «xL
AP 0 * ¿ ( j j l . )  jJL



ET LES RASMS, 42 . 71

eau  d e K a d jis  (F as is , K o l- 
k h is 73 43

A n b ir ia 73 43

A lb ab ia  pays a lb a b 78 43

A rm in ia  la  g ra n d e 77 41

île  K ib r is GG 34

S y r ie  p ro fo n d e  pays d e  la 
m o n ta g n e  le p ro fo n d 71 30

S y rie  u l té r ie u r ,  pays d e  la 
te r re  de  D am aschk 71 58

pays Je h o u d  F a le s tin G7 31

pays d e  l’A ra b ie  h a b ité e 68 29 30

- € 8  4 e -

b a b i lo n ia  pays B abel 78 52

A to u r pays M osoul 80 37

M edi A d h e rb id ja n 83 39

S ous pays A hvaz 83 51

pays F a rs 00 52

p a y s I s b a h a n 97 57

K erm an  d é s e r t  ( 1 0 0 ) 9 0 32

K erm an  h a b ité 109 23

pays A rab  h a b i té ,  Ie m e n , 
lled jaz 83 22

pays D jo rd jan 93 40

p ay s M a rru a rro u d 101 41

pays B alkh 116 41

pays S a ïd  (Sogd) 114 43

58 HoXxtç.

59

60 ’A /êavia.

61 *Apjieviet fisrjiXij.

6 2  KÚ7Tp 05 V/iffOi.

65 2u^ia xct)./j.

64 <fcotvix/j.

65 na).atffrivyj ’Iouoata.

66 'ApstBCcc IIâT/5«ta.

67 Baêvicovca.

68 ’Aocvpia.

69 Mvjita.

70 Souffccwft*'

71 Ili/wrfe.

72 U x p Q lx .

75 K a ^ a v ta  *Epr,po;*

74 Kxpp.xvlx.

75 ’ApxGix iùSatjÀOiv.

76 ('T/sxavior y&pxy voyez ci-après 85).

77 Mapytavtt.

78 BaxTp w À .

79 Soy^tavoi,
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F.T LES RASMS, AS. 73

pays S ch a sch 138 43 80 E axat.

p a y s  T o u rk  s i tu é  e n tr e  le  
m o n t  I li in ao u s 120 30 81 Sxuüia r, i'it o ;  'l/uxoii Spov;.

p ay s  T o u rk  s i tu é  au -d e là  
du  m o n t

pays T a b c r is ta n

pays H era t

107
(110)
183
(95)

101

48

43

37

82 SxuOta ri sx tô ; T/xxou üpouj. 

85 "îp/.xyix yùpa..

84 ’Apela.

p ays F a rg a n a 110 53 85 llxpona'Jtaidott.

pays S ed je s tan 108 29 80 àpayyicc/vi.

pays lto k lia d j 113 29 87 ’Apxyailu.

pays  S in d 25 88 rzoputia.

4 5 .  R ubrique des la titude des pays cl
des villes cl de leurs longitudes, ce 
q u ise lro u ve  dans le livre de la  form e.

- € 9 - 5  » -

H in d  q u i e s t  e n tre  le 
fleuve d e  G andja 132 27 89 TvÎ îxyî r, tvTÔj ràyyoù.

H in d  q u i e s t  a u -d e là  d u  
fleuve 180

(150)
22 90 TvÍ íxíi ú exTO; ràyyov.

île  S e r in d ib 125 10 91 T k txpoQivr, r¡ rr.ao;.

m ilie u  d e s  p ay s  H a m ir 120
(82)

12 50 92 ’Àâpapnüv yúpas 82 0

pays S in  (t) 177 22 93 Stviiv ywpx.

D jira  m e tro k o lis 30 50 18 0 Tdpx. prirpOTioXii 50 0

L a n d jira  (N ig ira) 23 40 17 13 N iytipx 25 40

S o n a tsa lia  (S obatsa ) 80 0 10 30 SaÊSa&a 87 0
S a fk a ra 78 0 17 50 SaTtyapa 78 0
î le  S a ra fo s et

(W
8
)

17 50 S a^aîrtxooç  sv 7 Upb'> 94
la lotit. des éditions latines 17 50.

0

B alsa , I th n e  (T liinc) 180 0 13 p.riTpônoXt; S tv a t 180 40
loDgit. de la versiou latine  480 0.

(1) Ic i f in isse n t les  é p a rc h ie s . l .c s  ta b le s  d ’A lb a te n i o m ire n t  l ’A rab ie  d é s e r t e , la  S Ieso p o tam ic  e t  la 
S e r ik e  q u i se  r e t r o u v e r a  p lu s  b a s  d a n s  la co lo n n e  14; e l le s  s é p a r è r e n t  e t  n o m m è re n t  sp é c ia le m e n t F rv g ie  
e t  P aflag o n ie , e l le s  d o u b lè re n t  o u  d iv is è re n t  l ’H y r k a n ie ,  c e  q u i  c o m p e n se  les  o m issio n s. E l l e s a jo u te n t  le 
m ilie u  d u  p ay s d ’I la m ir , q u i  p a r a i t  s u p p lé e r  l 'in su ffisan c e . L e c o m p te  e s t  e m b ro u il lé , p a rc e  q u e  P to lé m é e  
lu i - in f  
M ais c 
a s ia tiq u
liv re s  V , V I , V II, il n e  c o m p te  q u e  44 , d a u s  le s q u e lle s  c e p e n d a n t o n  t ro u v e  le s  46.

ni lien  o u  p ay s u i i a n n r ,  q u i  p a r a i t  s u p p ic e r  i in su in sa n c e . i .e  c o m p te  e s t  e m u ro u iu e ,  p a rc e  q u e  r to ie m e e  
u i-m ô m e  y fit p lu s ie u r s  m é c o m p te s . Il d o n n e  94 é p a rc h ie s  p o u r  le  n o m b re  e n t i e r  d e s  p lu s  re m a rq u a b le s , 
l a i s  q u a n d  il Fait m o n te r  le s  é p a rc h ie s  a s ia t iq u e s  à  9 4 , il d é p a sse  le  to u t  à 95. C o m p la u t ces é p a rc h ie s  
is ia tiq u e s  sp é c ia le m e n t V I I I ,  2 9 , il n ’e n  in d iq u e  q u e  4 6 , e t  q u a n d  il fa it l e u r  é n u m é ra t io n  s p é c ia le  au x
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ET LES RASMS, 45 . 7 5

D iosfo lid s la  g ra n d e 62 0 23  50 A tOG7:â).t; ¡iv/â).>] 62  0 25  50

O asis la  g ra n d e 59 50 23 30 - 0 k 7 î ;  / i £ / cc).ï 7 59 50 26 55

B ad ja lan a  (B ajlana) 43  0 23 50 B cîÇ îov  à x p o v 65 0 25 0

M ekka la  b ie n h e u re u se 71 0 21 40 (M a y .G p zëa 73 20 22 0

lo n g it.  d é te rm in é e  

I a th r ib  la  s a in te

77 53  ( 0
(13)

75 0 25  0 (Azzft~ira 71 40 55 20

K lio lo k ir (K ellefz) le  g ra n d  54  10 52 40 K.g).).o ô  p è y x i 27 20 32 20

l le f l is  (L ep tls) la  g ra n d e
(27 10)

-il 0 31 0 A ¿-.TU /isyaiyj 42  0 54 40

K atam ao s (K a tab a th m u s) 
le  g ra n d 54 30 51 10 K a r /«' /«> 54 50 51 15

O asis (la  p e tite ) 59  20 27  10 ’O a c tra i 50  50 29  30

~ € §  0  

A sk en d e ria  d u  M isr G0 30 50  48

*OZGt$ f i t y p i

’ AxE^ XJG  p£LX

60  15 

60 50

2 8  45  

31 0

K a isa ria  a fo m io s  (P eneas) 67 25 58 20 K c u a i p u a  T r a v i â i 67  40 55  0

K a isa ria  F a le s tin 66 15 32 30 ----  GZpXZGiVOi 66  15 52  30

S a k a ra ta n s  (S afark a lao n )
(07 13)

67 50 53  40 KaTTÇCjWÎGTVSÎ 67 45 5 2  35

A skalon 65 W cY - j'jc y j 65 40 31 40

S a lsa tia  (s) 67  50 51 50 T x Ç u p o ; 67 50 31 15

R am la
(00 31)

65 50 31 54 lb n  Io u n is 50 0 52 0

I .a d h a k ia  F ro u d ja 59  45

(31 33)

3 8  40 K a o S iy .u a 59 50 38 50

île  R o b o u s  (lto d o s) 58 40 36 0 A h S o i  'Pooou 58 40 56 0

S a lam o s 64  45 55 30 SxXxtjLt; K 'j îz p o v 66  40 55 50

T a rso u s 67 40 56 55 T  a p a ô ; G7 40 56 50

A dh an a

(07 0)

68  55 5 6  50 * K 8 a v x 68  45 56  45

M assissa 67  50 56  45 Mo-^ousrria 68 50 36 45

L a d h a k ia 68 30 34 5 K x G 8 iy .u a 68  50 55 5

(!) C e t te  lo n g i tu d e  e s t  r é p é té e  p lu s  ta rd  p a r  le  p e r s a n  K o u sc h ia r e t  p lu s  t a r d  O u lo u g b c y  d o n n a i t  77 10. 
O r d in a ir e m e n t  s u r  la  c a r t e  a lm a m o u u ie u n e , p a r  A bou l l ih a n ,  lb n  Io u u is , A bou l l la s sa n  c e t te  lo n g itu d e  
é t a i t  m a rq u é e  ro n d e m e n t  77 0.

(3) G ra n d e  in c e r t i tu d e .  S is tia  r é s o n n e  p lu tô t  le  n o m  d u  lac  A sfa ltite s  d o n t  le  m ilie u  66 50 51 10.
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ET LES RASMS, 44 . 7 7

Alrablos 67 30 54 20 Tptnoïti 07 30 34 50

Garfa (Arkat) 68 30 34 0 *A pza — -  68 20 31 0

Sur 67 0 33 20 T vpos 67 0 55 40

Saïda 67 20 53 50 Szoùv 67 10 33 40

Akka 66 30 33 0 IIt 0).E/ACtiç 66 30 55 0

lieras 69 30 51 0 7E/Jt tGGX 66 40 34 0

■54. R ubrique des latitudes des pays  
et de leur longitudes su ivan t le con
tenu qu i se trouve dans le livre  de la 
figure et ce qu i a été déterm iné.

-€® "  B=-

R es tin 69 50 34 10 voyez A b o u lfé d a . p . 49 e l  231 du  te x te  
a r a b e ,  e t  p . 167 d u  la t.

H am at 69  30 33  20
(34 20)

ETts^âvcta 69 53 54 23

S am ia 69 30 56
(33

3
=)

0 e)./Z£V(CÎ CJ 69  40 33  0

F a m ia 70 0 54 43 ’AîIZ.UStCC 70 0 54  45

DamaschU 69 0 53 0 Aa/-eacz<j$ 69 0 33  0

B aalbek 68 20 33 13 ’lUtOO TlÔïtÇ 6 8  40 33  40

T a d m o r 72 0 34 0 U iip .vp a. 71 30 54 0

H aleb 71 0 34 30 X a i u6ci)v 71 20 33  0

K e n esrin 70 40 53 0

M aara l’a g ré ab le C9 33 34 0 M xptâpri 69 20 34 0

F o ro sc li (B oroscli) 70  30 3 6  20 H ip p o ix 70 50 36 10

D oloug 70 40 37 0 A o\txe 70 40 56 50

R eg ian 71 0 57 0 'Pijyms 71 13 37 0

A n ta k ia 69 0 33  30 ’A vr(éx « a  69
V oyez c i-d e sso u s  co l. 0.

0 33 50

M alatia 71 0 39 0 MaAscrta 71 0 59 0

S era sch a t 73 20 38 40 ’A p c a p ô tu ra 75 0 38 20
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ET LES IUSM S, 4 1 . 7 9

M iafarek in 76 0 38 0 àcùpZrirx 76 0 38 0

A m id 76 S3 38 0 ra sm  63 50 57  52; K ousch . la t i t .  38  0

A rzan 76 40 58 0 Ib n  Io u n is  66  0 39 15

S e m isa t 72 0 5 4  50 Sa/iôjccTSt 71 30 37 45

8 6 3 -

T a lis  (B alis) 71 -10 35 50 ’A ia li f 72 20 55 15

m e d in a t  e l R akka  d é te r ra . 75  15 56 0 Ib n  Io u n is  66 0 36  0

F a rk is ia 74 40 37 20
(50)

H a rra n 73 0 56  40 K appscs 73 15 36 10

R ah a 72 50 57 0

M enbedj 71 15 36 15 Boùga 71 20 36 40

T a ra o u d a n  (I lo u ra d cn ) 73 50 57 0 ’O^iC-po *0 75 50 37 0

R as  e l a ïn 74 0 36 50 'P ésa iva 74 40 53 40

K a fa rth u th a 74 35 57 5

N esib in 75 30 57 0 N¿!j :6íí 75 10 37 30

R ara 75 13 37 10

M ard in 73 0 37 13

B elad 77 40 56 35 Be/xtava 77 50 57 0

M osoul 78 10 3 6  30 Nt'vo; 78 0 36 40

S in d ja r 77 30 36 0 Styycxpa 76 0 37 0

K helat 78 0 59  20 THoïca 78 0 39  50

(G andja) 97  40 43 0 Váy/apa ’A lS a v ta ; 79 30 45 0

T a g a lis  (T aflis) 82  0 43 0

B erdaa 83 0 42 0 ra sm  75 0 43  0

B agdad  v ille  d e  la  p a ix  , 
d é te rm in é e  80 0 53  20
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4 5 .  R ubrique des la lüudcs des pays cl 
de leurs longitudes, su ivan t le con
tenu qu i se trouve dans le livre  de la 
figure.

-<€© 9 Ü3>-

S a rrm e n  ra ï 79 10 34 0

K oufa 79 50 51 30

B ab e l la  c é lè b re  ( t) 79 0 55 0

R aï 86 0 56 50

N i n iva 78 0 56 0

Basa 110 0 51 0
(83)

S ira f 89 50 29 29

V ase t 71 30 52 50

D h am ia t 63 30 51 25

F o s la t 63 0 51 0
(30 0)

A in za rb a 86  30 50 0
7 °)

K rad jo s  A n tak ia 69 40 30 40

R o u m ia  la  g ra n d e 36 40 41 40

K o stan tin ie 56  40 43 10

A m o u ria 58  20 49 44
(03 20 30 43)

S a n aa 73 0 14 50

A den 74 0 15 18

T ib e t 86 0 38 0

D jo z ra n , K harzan 81 0 44 0

S o u a n  H abesch 65 0 22 50

R abil 100 0 25 20

K azvin 24
173'

0
1

57 0

(1) C 'e s t  B ab ilo n ia  nova d e  la  ta b le  d 'A rz a k b e l. Il
é lè b re p a r  nova.

ra sm  69 45  54  0 

ra sm  69 30 31 50

Bsc6jiwv 79 0 35  0

ra s m  7 5  0 35  45

Ntvcj 78 0 56  40

Ib n  Io u n is  74 0 31 0

Xepaô'/qçcç a /jc a  89  40 29  50
Abon M lian, Aboulféda d e  m êm e.

ra sm  71 50 32  20 

ra sm  35  15 5 1 2 5  

ra sm  54  40  29 55

Kaisaysîia itfO j’AvaÇ«f6o) 68 30 57 0

’Avrt4j£st« Kpiyw 64 40 36 55

a e ru  'Vùpri 36  40  41 40

BuÇîvtiov 56  0 43  5

’kp.èpio> 60  50  40 15

ra s m  6 5 3 0  14 3 0 ;  E d r is i  66  0 1 4 3 0

ra s m  6 5  0 13 0 ;  E d r is i  66  0 11 0

Ib n  Io u n is  150 15 38  0 , u n e  a u tr e  lo n 
g i tu d e  chez  lu i 104 0 

voyez E d r is i  V, 6, p . 3 2 9 ; A b ou lféda  
p . a r a b e  5 8 7 , la t in e  506 

SuAv>) 62 0 23  50

Ib n  Io u n is  92  0 24  30

ra sm  75 0 37 0

p ara it que Gerard de Crém one tra d u is it  le m ot de
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ET LES RASMS, -ta . 8 3

- € 0  1 0  B * -

v ille  d e  l le r a t 8 i 0 37 0 A lkom i 104 0 30  0 ; le  P e rs a n  8 5 3 0  35  0

Jam am a 74 0 21 50 ra s m  71 0 21 50
(SI 0)

T a ïf 77 30 21 20 ra sm  08 20  21 20

T e n n is 04 0 31 20 ra s m  54 0 31 40

K araha  (K arm a) 04 40 31 50 'Vcjo'/.opovpa 04 40 51 50
K arm a d 'Ib u  Io u u is  s i  40 3 1 30

T a u k ia n a 100 0 30 0 Tauxtava ’Apelai 10G 0 30 0

Koum 84 0 30 0 ra sm  74 15 35  40

H alvan 81 0 38 0 ra sm  71 45  34  0
(33 o)

K astifo n  a l M odaïn 80 0 35 55 KTvjatywv 80 0 35  30

n ie d in a t el A bvab SO 0 47 0 ’A /êx v ta t n u la i 80 0 47 0

R esafa 75 50 54 40 'Pxaîfya 72 15 34  45

D jibel 07 30 55 45 r iS x X x 07 15 53 10

D ja rn e l (D ja rb e l) ru in é e  (i ) 80 0 37 55 "A pCrjXec 80 0 57 15

O urim a 71 •10 37 20 Ouptpoc 71 45 37  50

R ag m a (Z ogm a) 71 40 57 9 72 0 37 0

k a s r  S c b ir in 89  20 54  30 voyez H alvan
(70)

T e lm is 70 0 35 0 0 î i (V.SVt5CO4 09 40 35 0

G oarin 70 0 55  40 r oxplx 70 30 55  50

d e i r  el A koul 79 0 35 55 A koul ch ez  le  P e rsa n 70 10 33 0
d a n s  A b o u lféd a  70 20 33 0 (p . a r a b e  34 2 3 0 ; d e
la versiou latine ICI, 234)

Ila m d a n 00 20 50 0 ra sm  75  0 50  0
(82 20)

E m m ao u s 07 10 31 45 ’E/i/taoOj 05  45 51 45

A rk ina 05 0 51 50 'P  iye ix 05 0 51 30

(1) Àrbcla eo a rabe un indigène re la ta it, d it Aboulféda, que  c’es t une  g ran d e  Tille do n t la plus

g raude p a rtie  es t ru in ée  L ^ J l s  i „ ’ ^  A 3  ± ï  d J jA .*  ( J r 3 *? (j) 5

(page ] p \ “  315).
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40. R ubrique des laliludes des pays cl 
de leurs longitudes, ce qu i se trouve  
dans le livre de la  forme et ce qu i a 
etc déterm ine.

ET LES ItASMS, -46. 85

-<€© 11 83»-

A s d o d 0 5 1 5 51 5 5 ’A Ç m t o ; 0 5 1 5 5 1 5 0

D l i i n o b a t r a 7 0 0 5 8 1 5 VuÇOXTpX 7 0 0 3 8  1 5

K o s o u m a  p a y s  d u  r o i  
K o u s c l i 6 5 0 11 0 A v so ù fx r i  p a c tis a ) '* 0 5 3 0 11 0

D a k a  v i l l e  d e  F a r s 71 0 0 T  eeôxïj 8 9 0 3 0  2 0

A b l a n a s  o u  v i l l e  s a v a n t e ( i )  5 2  4 0 5 7  2 0 ’EAcufftç 5 2 2 0 3 7 1 5

T r a k i a 5 4 0 41 4 0 v o y e z  c i - d e s s u s  c o l .  2 .

A s k e n d e r o u n 0 9 0 5 0 10 x a r à  ’ I cco'J 0 9  5 0 3 0 1 5

D j i n d a r o s 7 0 0 5 5  4 0 T i 'i S x fO i 7 0 0 3 5  4 0

l l e d j r  a n t é r i e u r  ( i ) 0 7 5 5 5 4  1 5

A r l o u s i a 0 7 5 5 5 5  2 0
(34 30)

’O p O w n ta 0 7  2 0 3 4 5 0

S i n d j a 71 0 5 0  2 2
(37 40)

S iy  ycc 71 0 5 7 4 0

D j e b a l a 0 8 2 2 5 4  5 5 T « G a / a 6 8  2 0 5 4  5 5

R o s s o s 0 9  2 0 5 5  4 0 ‘PÆcffOi 0 9  2 0 5 5  4 0

K a r a ,  F a z a ,  F a s a 8 9 0 5 5  5 0 I to p u i ts - a ïa .  
rasm  I-'asa 78 43 33 45

8 9 0 3 3  5 0

B e r o u t  ( 3) 0 9
(07)

5 0 5 3  2 0 B ijp u ró s 0 7 3 0 3 5 4 5

I i a b  d j e b e l  n a b i  ( 4) 0 0 0 51 0

S o u r a 1 0 0  5 0 5 0 0 Z o v p z  S y r iæ 7 2 0 3 5 4 0

A r a n t  v i l l e  r o y a l e 6 9  2 0 5 2 0 Z x 6 p ź y .  pactis'.O '* 0 9  2 0 2 2 0

S i r a s p a y s  T o u r k 7 7
(177)

0 5 8 3 5 Z i ip a  /j.T,zpÔ7îoXtç 1 7 0 0 5 8 3 3

N i s i b i s  e n  l i e r a i 1 1 1 0 3 5 2 0 N tV iC û  ’A p u a i 1 1 1 0 5 5  2 0

(1) A la place de la savaetc  A thènes I — F.drisi connait un au tre  a rb a t Ablana (IV, 4, p. t i4 ) .
(2) J ’ignore ce q u e  c’es t. — (3) La longit. G9 30 est celle d e  rasm .
(4) Les longit. e t  latit. p lacen t c e tte  position aux environs de lleb ron  (Kirjalh Arba, al khalil, sa in t 

Abraham), plein de souvenirs. Adam (géan t', Abraham, Isaak, Jakob e t  leu rs fem m es son t e n te rré s  a 
lleb ron  m êm e: Isaï, p ère  de David, es t e n te rré  su r la m ontagne de  lleb ron . Il y a un rocher de la c ircon
cision d’A braham , en form e d ’un tom beau de tro is  palm es, q u e  les ism aélites h o n o reu t infinim ent. 
(Carmoly, itin éra ires , p. 128, 187, 388, 413). On p e u t y choisir pour Bab djebel nabi : mon ami Kazimirski 
observe seulem ent que n ab i, p rivé  d ’a rtic le , n e  p eu t pas ind iquer un grand prophète .
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r,T LES RASMS, 4G. S7

pays Avar roi des rois pays
Atrak (des Tourks) (t) 70 0 24 0 ’A Xovy-çr, Ç A B p tr x t )  ( ) )  70 0 24 15

v ille  lias du Iemen 73 0 

^ € S )  1 2  Ê $ ~

12 55 K6ia 82 50
Ibn Iounis 03 0 12 13 - '

12 30

Saraï de Iemen (2) 73 0 13 43 75 50 14 50

lîarliouzde Iemen (3) 79 0 15 0 B a p v c v v  84 30 14 15

Ilatzarmaut (Schebam) ( 1) 81 0 14 30 ’A ip a /z iT M V  '/.¿¡pc'-i 
voyez ci-dessus Ilam ir col. 3.

v ille  Taïb (s) 8-2 0 30 30 OxüSx 72 45
Ibn Iounis 72 0 15 30

30 50

ville Ma/d (e) 87 0 9 0 Ibn Iounis place Maïal de m ême
par K7 0 0 0

ville Maadda ( 7) 83 35 15 42 Ibn Iounis place Maala de Iemen
p ar 73 13 1115

Zafar

Occcc 15 0 rasm 78 0 15 0

Saba 64 0 17 0 S x ëv j i - ) 40
Ibn lonu is 04 0-17 0

17 10

Djoras 75 0 17 0 rasm 65 0 17 0

Mahra 71 0 18 30 M a.p&G$cv 7-1 50
Ibn Iounis Gîi 0 18 30

18 50

Tebala 77 0 19 0 Ibn Iounis 66 0 19 0

Bahraïn 84 20 23 45 'Y /v .p v . 'jr,GOç 82 0 
Ibn  Iounis 75 20 25 45;K ouscb. 84 20 25

25 0
15

Oman 94 50 19 45 *0/zavov s/z tzà p io v  87 20
en long, rasm , Ibn Iounis 94 30 ; Tvousçü

19 15
. 97 59

Biroun

Misra de lernen (s)

94 20
(10* SI) 

60 0

28 50
23 50)

25 0

Ibn Iounis 92 20 23 30

Akhmim CG 50 35 30 rasm et Ibn Iounis 55 50 2G 30

lions (a) G5 30 20 30 Ibn Iounis 53 30 24 30

Koulzoum GG 30 27 30 rasm 56 30 28 20

I)jar inférieur 59 50 30 0 Vingt m illes d’Aïia trois de Djohfas
(Aboulféda p. a rabe 82, latine  90)

lladjar 83 20 45 45
(s?;

(voyez Aboulféda p. 1G 8,170)
Ilm Iounis 75 0 25 15

(1) La lonjçit. e t  la la tit. am èn en t su r ce po in t de l’Arabie, mais c’est p lu tô t le pays d e  Ayars, dont la 
d om ination , bien que  d é tru ite  en E urope , laissait un souvenir dans la géographie. Si c’es t ainsi, la latiludr. 
*erail 54 0. Dans la S arm atic  asia tique de P to lé inée on tro u v e  JS a v a p iç  70 0 55 0.

(2) Inconnue p o u r m oi. — (3) Inconnue pour moi e t  la leçon in certa in e  : p eu t ê tre  llarhanonz.
(I) Il asm , Abou R ihan , e t  le Persan p laçaien t Schebam  par 71 0 12 20 ou 10.
151 Taib en Khousistan chez le Persan 75 0 32 0, la long, chez Ibn Iounis 72 0.
(G) Si Maïal est une ville de la m er com m e on p e u t p résum er alors 0 dans la la titu d e  p résen te  20 0.
(7) Je  trouve Maadda où dom inaien t les K inditi hom erites e t  d jorham ites (Keiske, prim ai Hneæ p. 90.

ed it. AVrüsleudfeld), mais j ’ignore l ’o rthographe  de ce nom  e t  je  pense que  Maalà e s t p réfé rab le , lo rsqu’on

rem arq u e  q ue Î ^ L  se so n t form és par la ru p tu re  de bi. — (8) J ’ignore ce que. c’est.

(9) L’o rth o g rap h e  o rd ina ire  le ren d  par
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J 5
c
£ cTJ3!;3

d
/*- V-» 

cuO



ET LES I1ASMS, 47 .

üjirfat 93 0 5) 13

Kaboul 110 0 28 0

•47. R ubrique des la titudes cl des p a ys et 
des villes cl de leurs longitudes, ce 
qu i se trouve dans le livre de la 
figure.

•<€f 15

Donkola ville de Nouba 63 0 14 •15

Rouian 86 55 57 10

Mahmoudia 100 0 31 45

Kasr al molh (t) 61 0 52 0
(ss 0 37 »)

Saberdjan (2) 83 0 5 i 0

Danavend (86) 50 57 55

Atnol 87 20 57 45

Saria 87 30 58 0

Atrabezounda 75 0 45 0

Kbouni ( 3) 04 0 4 1 4 0
(03 0 38 40)

Sarousia (i) 81 ou 101 10 56 40

Abadan 84 5 5 3 1 0

Tous 92 0 55 0
(37 »!

Sarkhas 1 0 6 0 57 0
(04 »)

Hit 78 30 3 3 55

Aradvan (5) 88 0 34 50

Beit al makadessi 66 20 51 50

Abou Rilian de même
Ibn louois 90 0 34 45

lbn Iounis 100 10 28 0
Kouschiar 110 Ü 53 0

Kouschiar 05 0 11 30 

rasm 76 35 56 55 

Kouschiar 105 0 51 -15 

Ibn Iounis 83 0 32 50

Ibn Iounis 76 50 30 15

’A/iava 8 1 50 -10 40
ra sm  77 20 57 15

rasm 77 50 58 0

T ^ « 7 7 eÇoo;

'Y/.vno't 
c itez  le  P e rsa n  5C 50 4 1 0

rasm 75 13 31 0 

rasm 82 50 37 0 

Ibn Iounis 85 20 57 0 

Ibn Iounis 08 30 3-1 15

'lepocol'j/ia 60 0 31 40

70 50 45 5 

64 30 58 45

(1) Krtsr a l molli su r  le  chem in d e  Raï à Seninan , p rès  de Seninan e t  D anarend (Edrisi IV, 7, p. l ia ) .
(2) S ah erd jasà  la fron tiè re  de Djebal p rès de P our (Etlrisi IV, 0, p, 1GG). Le Persan place L our 710 32 0.

(3) L 'o r th o g ra p h e  a ra h c  d 'Ik o n iu m  p o r t e  o r d in a i r e m e n t  tL -l 

(1) Im p o ss ib le  p o u r  moi.

(3) Aradvan dépendance de riischabour s itu e  a tro is  jo u rn ées  de  Nischabour p rés de M eherdjao (Edrisi 1\ , 

7, p. 184, 186). C’est j L i U  ] A radhvar 8 i  45 3C 5G selon Àbou Uiliau e t 80 46 36 30 selon le persan.

8.
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ET LES RASHS, 4S. Î) I

-58. Les long itu d es des villes cl des 
s ta tio n s  connues déterm inées cl les 
la titu d es  d ’A n d a lo u s  et de H agreb .

-=€§ U  gï>-

Atrablos Barka 41 40 52 0 h confronter avec P io i.’Eûa 41 50 31 40
rasm  du kliovarezm . e t  Ibn louu is 40 40 32 (ou 
3 3 ) 0 .— Lus données de p o sté rieu rs son t très

Kariahcna Andalous 28 45
(23 45

52 0 
r.ï o;

v aric e s; celle d ’Abuul llassau s’a rrê te  à 48 30.

Kortouba 27 0 58 58 d’accord avec ce qui est relaté par
Abraham  b a r llaïia e t par Aboul Hassan 1).

Isclibilia 25 40 57 15 de m ême.

Tolitala 28 0 40 0 de même (2).

Garnata 27 30 57 50 de même.

Santarin 23 40 45 15
(40 13)

de même.

Malaka 2G 22 37 0 de même.

Almeria 28 0 36 50 de même.

Moursia (Tadmir) 29 29 57 37 île même.

Balensia 30 30 37 57
(39 30)

de même.

Sarakosla 29 55 41 30 de même (maque chez Abraham).

Tandja 25 10 35 13

l'as 23 0 55 0 de même (3).

Sebta 25 40 53 20 de même.

Bidjaïa 5G 0 36 50 Aboul Hassan 36 5 56 0

Kalaat 5G 17

1 5  ®$-

5G 57 Aboul Hassan 36 50 36 0

Sala 10 0 
(24 0

27 0
54 0)

(Ptol. 6 10 33 50; Ibn Saïd 7 10 35 30)

Asila 2ü 15 35 15 (Ptol. Zc/£* G 30 55 50)
(24 13)

(1) Iiordouba dans P to lén icc , rasm  ut Ibn lo u u is  0 20 38 3 ou 20 ou 30. — Abou Riliau 8 30 33 0. 
N’assir eddin 28 20 33 0.

(2) Arzakliel a d o p ta it dans ses tables c e tte  long itude de  T olède par 28 30, la tit. par 39 31.
(3) Ibn Ion pis Fas 24 0 33 33. Il a donné à Sous cl garb une  longitude de 103 33 ; il es t probable q u ’elle 

est du m eridieu o r ie n ta l, la loDgiludc de  Sous cl garb se ra it done 17 23. Le persan e t  Nassir eddin 
donnan t 13 30.



92 AI.IiATENt

•19. C hacune d es h u it tab les porte u n e in titu la tio n , où l'on rencontre  
qu elq ue d ifféren ce . L’in titu la lion  de la p rem ière  ta b le  d it qu’e lle  
ex p ose  JsL - j I le s  m ilieu x  d es pays.de 9 i  pays qui se  trouvent

d ans v__le  liv re  d e  la figure d e  la terre ( t ) .  Com m e

la p rem ière  tab le  11e  con tien t dans se s d eu x  co lon n es q u e A't m ilie u x , 
la num érotation  d es su iv a n ts con tin u e  en core  par le s  deux co lo n n es de la 
secon de ta b le ;  cep en d an t l ’in tilu la lion ; de c e lte  secon de table d it déjà 
(ce q u e le s  su ivan tes vont rép éter), qu’e lle  exp o se  les la titu d es des pays 
et  leu rs lon g itu d es se lo n  ce  qui s e  trouve dans le  livre  de la figure  

(de la terre) aj) c t  ce  fi1“  e s l d é term in é . L’in titu la iion
d e la tro isièm e ta b le , su r  la q u elle  la su ite  d es m ilieu x  se  te r m in e , est  
p resq u e la m êm e que c e lle  de la tab le p récéd en te; e lle  dit que la tab le  
ex p ose  le s  la titu d es et le s  lon g itu d es n o n -seu lem e n t d es p a y s, m ais 

d es pays e t  d es v ille s  q u i s e  trouvent dans le  livre de  

la figure (de la terre). L es in litu la tio n s  su iv a n tes d es tab les i ,  0 , G, 7, 
rép èten t qu’e lle s  exp o sen t le s  la titu d es e t  le s  lon g itu d es d es pays (c e lle  
de la se p tièm e  ajoute de nouveau c t  des v ille s) , qu’on trouve v_>Lx_^ 

dans le liv re  de la form e c l  d éterm in é .

(1) Voyez la no te  85 du chap. 2-2, t. I , p. 57, com m e le nom bre 91 m ’a illusionné. M aintenant 
nous voyous q u e  les 91 a lbatcn iens ne  sont pas les 91 de la carte  a lm am ounicnnc, mais les 91 des 
m ilieux d’éparcbics p to lém ceuncs.
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Merida 8 0
(20 0

•11 33
30 55)

(Ptol. Aùyo'jorct ’l l /a p n a  8 0 39 30)

Medina Salem 9 30
(29 30

40 53
10 15)

(Ihn Saïd 18 0 45 0)

Tortouscha 32 0 57 13 (PlOl. AqsTiôcra: 15 15 40 0
ibn Saîd 22 30 10 0)

Sarakosta 8 30 41 50 répétition.

Tadmir 10 13
(29 15)

37 50 répétion de M oursia,
voyez Edrisi IV , I , p . .10 (1).

Gana 10 0 17 0
(14 0)

Aboul Hassan 18 0 10 0 (2).

Djiaen 28 0 38 0 Aboul Hassan 27 30 58 50

Djeziret el kbatra 20 0 56 50 Aboul Hassan 25 40 50 0

Balalios 23 20 59 30 Aboul llassan 24 32 39 30

Kalaalrabah 27 20 59 30

(1) I.c  nom  de T adm ir T ient d e  T ücodcm ir, le  d e rn ie r  chef des V isigotliesi q u i défendaient c e lle  
province.

(2) Ibn Iouuis, Gana 15 50 iO 45.

Toules ces in li tu la t ions com m ençant  p a r  e t  en  se re la tan t
égalem ent a u  livre de  la figure de la t e r r e ,  où se t rouvaient  les posi
t ions d é te rm in ées ,  couvren t  la suite  et l’ensem ble  in in te r ro m p u e  de 
273 positions ex tra ites  du l ivre  de la figure de  la t e r r e ,  don t  s’é ta i t  
serv i Albateni.  S u r  la sep tièm e table  il n ’y a du nom bre  de 275 que 17 
positions dans la p rem ière  colonne;  l’a u tr e  colonne de cette  table  est 
en b lanc ,  v ide ,  ainsi que l’extra it  de souret,  de  la te r re ,  don t  s’était  
servi Albateni,  parai t  ê tre  épuisé et finalem ent term iné.

La hu i tièm e  table  se détache e t  se sépare  des p récédentes .  Elle  n’est 
plus cette  exposition continue du livre  de la figure que les inli tu la t ions 
11e négligeaient de  r ap p e le r  chaque fois. L ’in ti tu la t ion  de la hu itièm e 
table di t  : ^ L x j j  ^I ju»  J L . L Î
v les longitudes des villes et des sta tions b ien  dé te rm inées  et
les lati tudes d ’Andalous et du  m agreb .  Or cette  table est lout-à-fait 
spéc ia le ,  destinée  exclusivem ent au m agreb et à l’E spagne ,  et parce  
qu’elle s’isole des a u t r e s ,  nous allons avan t  tout  l’exam iner  isolément.

La situation de l’E spagne ,  dans le r a s m ,  c’e s t -à -d ire  dans la carte  
du khovarezm ien ,  se t rouve placée en  ap p a re n ce  conformément aux 
données de Plolémée. C’éta i t  une apparence ,  parce  que rasm  comptait  
su r  la longitude qui donnait  70° 0' à Bagdad, et celle de Pto lém ée  lui 
assignait  80° 01; or, les m êm es chiffres de longitude de l’Espagne rap -
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prochaien t  sa situat ion  de 10 degrés vers Bagdad et donna ien t  54 ou 52 
degrés pour la longueur de la m éd i te rranée ,  que  P io lcméc lésait  m on te r  
à 02 degrés. Celte situation de l’Espagne, re la tive  à Bagdad, était 
conservée en or ient  par  tous ceux qui se servaien t  du rasm  khovarez- 
mien. On la rem arque  t rès -c la irem ent dans les tables d’ibn lounis .  
Les annotations connues d’Abou Bilian ,  sa u f  l’e r r e u r ,  offrent pour 
l’E spagne ,  à peu de différence, la m êm e situation. R egardan t  les cartes 
du persan  et de N’assir ed d in ,  il pa ra i t  que  la car tographie  orientale  
tena i t  fe rm em ent à cet  em placem en t  et sou tenait  la longueur  de  la 
m éd i te r ran ée  à 52 ou 54 degrés (t) .

50. En  occiden t ,  l’andalousien A rzak h e l , com pulsan t ,  comme ses 
collègues de l’o r i e n t ,  le rasm  du khovarezm icn ,  annota  aux joyeux ,  

à F a g e n ,  à la ville joyeuse ,  qui est Tolède (2 ), u n e  toute 
a u tr e  longitude de 28° 50' ou 4 li. e t i ¡\o du m érid ien  a r in ,  qui passait 
à dix degrés est de Bagdad, ainsi q u ’en tre  Bagdad e t  Tolède l’obse r
vation as tronom ique  d é te rm in a n t  51“ 50' porta la longueur  de la 
m éd i te r ran ée  à 41° 50'. On pourra i t  c ro ire ,  p a r  une  sem blab le  anno
ta t io n ,  que  celte  observation de longitude re la tive  e n tr e  Bagdad et 
Tolède é tait  toute nouvelle  du tem ps d’Arzakliel ,  ve rs  1 0 7 0 ;  q u ’elle 
forçait la carte  a lm am oun icnnc  et toutes les au tre s  de  sa génération à 
une  re fon te ,  su r tou t  au dép lacem en t  de l’Espagne pa r  7 degrés ou 
7° 50 vers  l’e s t ,  et par  17° 50 s u r  le compte de P lo lém éc. Nous avons 
m êm e essayé (chap. 45 et n° 18 de no tre  allas),  de d is t inguer  dans les 
annota t ions d’Ar/.akbel lu i -m ê m e ,  que lques vestiges des opérations 
car tographiques provoquées p a r  la longitude lolédane de 28 “ 50. Ces 
opérat ions fu ren t  en  effet accomplies ,  comm e le prouve la tablette  de 
l’espagnol A braham  b a r  llaïia  (1156 (3) chap. 244), c l  b ientôt l’astro
nom e m aro ca in ,  Aboul Hassan (vers 1250), exam inait  toutes les côtes 
de l’Afrique, depuis  l’Espagne déplacée d ’après  la longitude lolédane 
de 28“ 50 ju sq u ’à A lexandrie ,  placée à 55°, ou dix degrés de R a k k a , 
pa r  une an c ienne  observation d ’Albateni.  P a r  celle  opération la lon
g u e u r  de la m éd i te r ran ée  11e m onta i t  qu ’à 44  degrés (n° 0 8  de l’a tlas ,  
chap. 91).

(1) Los longitudes deD jolikia e t  de K ouria, anno tées dans les tables du P e rsa n , sont trè s  propres 
p o u r réd u ire  la longueur de  la m éd iterrau ée  : m ais sont incom patibles avec to u t l’cnsem blc.

(2) G érard de Crém one a d it : Tagen id est Tolcdum . Voyez l’explication dans la no te  des tables 
de n o tre  a tlas p. Iti. — Voyez aussi Aboulféda p. a rabe e t  228 latjne.

(3) P our ce eliap. 244 des pro légom èucs, nous avons dressé  la ca rte  d e  l’Espaguc d ’Abrabami 
Bar lla ïia , e t ,  par une crue lle  inadvertance, l'e ssen tie lle  position de la com position, T olède, se 
t ro u v e  mal placée sous le parallèle 41 do la tit. Il fau t y faire desceudro  Tolède sous le 40* degré .



Nous ne savons pas si les caries  d ressées su r  ce pied l à , à l’occident, 
fu ren t  acceptées ou m êm e connues par  les géographes o r ien tau x ;  nous 
n’ayons rencon tré  aucune  trace  pour le p ré sum er .  Dans le inagreb 
m êm e  elles n’é ta ien t  pas assez généra lem ent suivies,  lorsque (vers 127-1) 
Ibn Saïd a im ait  mieux une toute au tre  construction.

La huitième tahlc de la copie inagrébienne de l’ouvrage d’A lba ten i ,  
in ti tulée  : les longitudes des villes et des stations b ien d é te rm in ées ,  et 
les lati tudes de l’Audalous et du magrch, contient  29 positions disparties 
en  deux colonnes. Dans la p rem iè re  on voit la suite  de 17, dans laquelle , 
à l’exception de T r ip o l i s ,  toutes les 16 se conforment à l’Espagne 
d’Abraham  har llaïia et d’Aboul Hassan m arakaschi;  c’e s t-à-d ire  les 
nombres de leurs  longitudes sont reportés  à la longitude tolédano 
de 28° 0' ou 28° 30'.

Dans la seconde colonne de la hu itièm e table on n’a que  12 positions. 
On y rem arque  les nom bres  des longitudes très-variés e t  très-différents 
m êm e dans les longitudes de deux positions qui avaient  leur place dans 
la p re m iè re  colonne ,  e t  sont répétées dans celle  seconde ,  savoir,  de 
Saragosse e t  de M oursia-Tadmir.  Cette seconde colonne offre un assem 
blage de différentes annotations .  Les q u a tre  de rn iè res  positions et 
Tortouscha e n t re n t  dansla  combinaison de la colonne p récéden te ;  quan t  
aux au tre s  p o s i t io n s , dont  les longitudes fu ren t  engendrées p a r  rasm 
ou P to lcm ée ,  elles ne se laissent r a m e n e r  à l’ensemble  que p a r  l’opé
ra tion  de 7°, 7° 30' ou 20°, a d m e t tan t  que lques m éprises ou e r reu rs .

Il est  év iden t  que cette  huitième table  regarde une carte  de l’Espagne 
e t  de l’Afrique ad jacen te ,  dont la construction rie s’accorde p a r  aucune  
m an iè re  avec ce qui se t rouve dans les 7 tables p récédentes ,  où l’on voit 
pour  l’Afrique les seules positions d e g ran d s  Katabathm, Leplis,  Ivollops 
e t  de  Tandja,  les oasis, Gir et Nigira, ex tra ites  de Ptolémée, e t  les lon
gitudes d’Athènes et de Rome prises de Ptolémée. Il est  aussi évident  
que la hu itièm e table n ’a r ien  de commun avec le livre de la ligure  de 
la t e r r e ,  duquel  puisaient  les sept tables p récéden tes  et achevaient 
leu r  extra it  de 275 positions dans la p rem ière  colonne de la septième 
tab le ,  n’ayant r ien  de plus p our  re m p l i r  son blanc. Cette  huitième 
table  mise de façon à pa r t ,  t ra i te  l’objet qui se p résen te  posté r ieure 
m en t  comme nouveauté ,  e t  plus tard  en co re ,  occupant certains 
géographes de l’occident, pa ra î t  ê tre  ignoré p a r  ceux de l’orient.  Ainsi 
la hu itièm e t a b l e , p a r  son co n te n u ,  par sa forme e t  p a r  son insertion 
toute spéc ia le ,  dans une copie in a g ré b ie n n e , soulève de doutes très- 
graves, si e lle  est  l’ouvrage d’Albatcni lu i-m ême.

ET LES RASMS, 5 0 . 9 5

51. Je ne me servirai  pas comme d’un a rgum en t  contre M hatcu i ,  du



m ot J i U ! )  qui se trouve dans l’in t i tu la t ion  d e là  table. Les orientalistes 

me l’ont in te rprétée  par  station, dérivant  de  et affirment qu’il n’est 
pas en usage dans la langue arabe .  La formation insolite d ’un mot a pu 
sor t i r ,  je  pense,  aussi bien d e l à  p lum e d’un sabéen des environs du 
F r a t ,  que d’un m agrébien  des environs de  Zakah,  su r to u t  lorsque

l ’idiome a rabe  possède 3 * * »  (prison, citadelle). Je  ne me servirai  pas 
non plus contre  Albateni de Tripolis  Barka. Les o rientaux d is tinguaient 
Tripolis d’Afr ique,  p a r  el garb ,  l’occidentale .  P o u r  un  magrébien,  
Tripolis se t rouvant  à l’o r ien t  : il le d is t inguait  p a r  Barka. Mais 
Albateni a pu la dis t inguer a in s i ,  à cause qu’elle é ta i t  au-delà  de 

.Barka. La qualification de Karthaghena de la ville d’Andalous, p a r le  en 
av eu r  d’Albateni e i d e  la hau te  anc ienne té  de l’annotat ion ,  préoccupée  

encore  de l 'existence de Karthagc d’Afrique par  l’é tude de Ptoléinée.
Nos examens d ’annota t ions a rabes  ont avéré  suff isam m ent,  je  pense, 

que  les positions de longitudes incohérentes  et comptées su r  différents 
m ér id ien s ,  s’y trouvent  ensem ble  pè le-mèle.  Si donc Albateni  inscrivit  
pa r  les sep t  tables ,  les positions p lo lém éennes ensem ble  avec  celles 
qu ’il qualifiait  de vérifiés ou dé te rm inées  : il a pu s u r  la hu itièm e 
insc r ire  à p a r t  les longitudes d ’un a u tr e  genre  e t  de deux espèces pour  
le magreb. L’égyptien lbn lounis  inscr ivan t  les positions en déso rd re ,  
sépare  de leu r  foule celles de  l’E g y p te ,  des i t inéraires  e t  il te rm ine  ses 
tables p a r  un  su p p lém en t  destiné  p o u r  l’Amlalous el quelques au tres  

•positions. Albateni aussi a pu  faire à la fin de ses tables un  supp lém en t  
pour  Andalons e t  magreb, pu isan t  les longitudes d’ouvages qu’il n’a pas 
m entionné.  L’observation qui dé te rm in a it  la longitude de Tolède 
à 28° 50', annotée  vers 1070 p a r  A rzakbel ,  a pu  ê tre  beaucoup plus 
a n c ie n n e ,  avec toutes ses conséquences ,  c’e s t-à-d ire  avec une  carte  
d’Andalous d ressée  su r  cette  longitude de son joyeux cen tre  : elle  
pouvait  rem o n te r  au siècle de  l’unité  du khalifat  e t  Albateni pouvait  
en ê tre  in s tru it .

Tout  cela pouvait  ê tre  : mais c’est im probable  e t  m e para i t  impos
sible  pour  le compte  d’Albateni.  Lorsqu’on connaît  ses p ro p res  études,  
il est impossible  de lui a t t r ib u e r  l’annota t ion  du p roduit  des é tudes 
qu i  sont  en  effet (d’après nos connaissances ) postérieures e t  connues à 
l’occident que lques  siècles plus tard. Un m agrébien , copiste de l’ouvrage 
d’Albateni,  copiste qu’on ne  doit pas qualifier d’ig n o ran t ,  regardan t  
a tten t ivem en t  l’éc r i tu re  or ienta le  de l’o r ig in a l , qu’il transférait  en  
caractère  africain,  p ré p a ra n t  la copie à l’usage des andalous,  rem arqua  
que pour Andalous e l  Magreb, les tables a lba lcn iennes  n ’offraient r ien ,  
abso lum ent r ien  : or pour  re m p l i r  celte  lacu n e ,  ayan t  fini les tables

9 6  ÀI.B.YTEMI



ET LES RASMS, 52 . 97
U’éiudc d’Albalcni, il y ajouta après coup celte  hu itièm e lable à l’usage 
de ses compatriotes .  C’est ainsi que cette  é trange  table se trouve dans 
la copie m agréb ienne  de l’ouvrage d’Albaleni. Dans l’é ta t  de nos con
naissances actuel les ,  l’impossibil ité  d’a t t r ib u e r  cette  hu i tièm e  table  à 
Albateni ne sau ra i t  ê tre  levé que  pa r  la découverte  de copies orientales 
de l’ouvrage du dit a s t ronom e,  dans lesquelles se trouverait  juste  la 
m êm e table, connue la huitième de la copie m agrébienne. En  a ttendan t ,  
nous pouvons nous rassu re r  d’avance ,  qu’elle ne sera i t  pas t rouvée ,  et 
m e t tan t  de côté celle que nousavonsappréc iée ,  nous allons exam iner  les 
opérat ions géographiques d’Albaleni, guidés pa r  le kitab sou re t  el a rdh.

52. M. Sédillot  observe, qu ’on s’est  accoutum é à considérer  Albateni 
comme le rep ré sen tan t  de l’école a rabe  au tx 's i è c le ,  parce  que son 
t ra i té  d’astronom ie  fut seul co n n u ;  puis 011 a mis sous son nom 
p lusieurs  découvertes,  dont l’ho n n eu r  revient  de droit  à ses devanciers.  
Cet a stronome si vanté  des Européens(con tinuo  M. Sédillot) , a joué chez 
les Arabes le m êm e rôle (pie Pto lém ée  chez les Grecs: tous deux ont 
reprodui t  l’exposé des connaissances acquises de leu r  tem ps (4 ).

Cependant on lui doit beaucoup de reconnaissance p our  la p a r t  très 
active q u ’il a prise aux t ravaux do l’école de lîagdad. 11 dé te rm ina it  
avec succès l’inclinaison de l’écl ip t ique ,  il observait les éclipses à 
Rakka, à Antiochie; il reconnut  p a r  ses observations,  q u e  son observa
toire de Rakka  e s t a  10 degrés est d’Alexandrie. Or, il désignait l’em 
p lacem en t,  non seu lem en t  aux étoiles, mais aussi aux positions te r re s 
t res ,  el il a pu, on p eu t  même dire  qu'i l  a dû c on tr ibuer  au  p rogrès de 
la cartographie ,  et nous devons e sp é re r  de pouvoir ap p réc ie r  sa coopé
ra tion,  parce q u ’il nous donne dans  ses tables une  su i te  nom breuse  de 
positions vérifiées el déterminées .

Mais nous cherchons en vain  dans les tables des positions,  dans 
lesquelles il réu n it  les vérifications les p lus exactes, nous y cherchons 
vainem ent l’application ou l’insertion de scs propres  observations qu ’il 
nous fit connaître .  La longitude rela tive  e n tr e  Alexandrie  e t  R akka ,  
qu’il voulut rédu ire  à 10 d eg rés ,  reste  dans  les tables 1 2 '  45' , comme 
il l’a trouvé dans le sou re t  d ’ardh. Il observait  une éclipse  en Antiochie, 
il a donc su par  sa p ropres observations qu’Antiochic est  par  50° 20' de 
la lati tude, cependant  dans ses tables il n ’a pas signalé  cette  la t i tude ,  
il y annota  55° 50', celle q u ’il trouve dans  le souret.  P a r  ce m anque  de 
ses propres observations e t  de si im por tan tes  rectifications,  il devient  
évident que tout  ce qu'i l  a fixé lui L i J I )  selon le dessin du

(4) S édillot, in trod. aux prolégom ènes d*O ulougheg,p. xxix, xxx; m atériaux , p. 4 3 4 ,4 3 5 ;a r tic lo  
su r A llât, daus le suppl. au dictionn. d e là  conversation .
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livre de la figure, se réduil  à la s imple  annotation  de ce q u ’il y trou
v a it ,  e t  que  toutes les positions,  telles comme elles sont  inscrites 
daus ses tab les ,  se trouvaient dans le so u re t ,  ce qu’affirment en  effet 
les in li tula lions de 15 colonnes su r  les sepL tables, ou elles ré p è ten t  :

.  L=>-L»

55. Ces mêmes inli tulalions assuren t  que tout  a été vérifié e t  dé ter
m iné.  Nous rem arquons  aussi qu’en p a r t icu l ie r  il est  n o té ,  que  la 
position de Bagdad ■i.xsr'-*-“ est dé te rm inée .  Cela se rapporte  à sa 
lat i tude, qui fu t  reconnue  par  55“ 20'. Celte la t i tude  a é té  dé term inée  
b ien avan t  Albateni. De m êm e la ville  Uakka où Albaleni avait  son 
obse rva to ire ,  est  accompagnée du m ol dé term inée.  Sa lati
tude  fut en effet vérifiée et sa position re la tive  en longitude fut exami
n ée  p a r  Albateni.  La longitude de Mckka est m arquée  71“ 0', mais elle  
est accompagnée de la note  y  b  que sa longi
tude  dé term inée  est 77° 1 5 '. b  Or elle é ta i t  levée p a r  des observations 
ast ronom iques ,  qu i  l’ont fait va r ie r  de bonne  h e u r e ,  lorsque nous 
savons que la car te  a lm am oun ienne  donne  rondem en t  07“ 0 ' et Albateni 
trouvait  15 m in u te s  de p lus.  Vainem ent voudrait-on déduire  cette  
observation de la carte  de P lolémée. Il est difficile de  p ré su m er  qu’avant  
l’é tablissement du khalifat,  la Mekke e u t  in téressée  au  point que les 
Grecs s’empressassent  de d é te rm in e r  sa position astronomiquement.  
Sa longitude n’était  levée que pa r  les m ahom m édans eux-m êm es,  
au  moins à la su i te  de  leu r  dem ande e t  avec leu r  coopération. Dès que 
Bagdad devint capitale  du  khalifa t ,  la levée de la longitude de Mekke 
e t  de Mcdine,  devint d’urgence et c’est  alors que  les astronomes d é te r 
m in a ien t  leu r  position rela tive  à Bagdad. Cette ville  fut fondée vers 770 
p a r  Almanzor. E n  775 et 785 pa r t i ren t  de Bagdad les pèlerinages de 
deux  khâlifs; I laroum  en 795 suiv i t  à pied leu r  e xem ple ,  e t  il y avait 
alors dans son em pire  assez de savants e t  d’astronomes qui se r é u n ire n t  
à son appel pour  ouvrir  l’école de Bagdad. Si dans le couran t  de ces 
événem ents  la longitude de Mekke n’était  encore  levée,  elle  fut défini
t ivem en t  d é te rm inée  ap rès  8 1 5 ,  du  tem ps d’A lm am oun ;  ainsi que le 
khovarezmicn et le livre de  soure t  el a rd h  p u re n t  l’in trodu ire  dans  la 
composit ion de leurs  cartes.

Cette double  annotation de longitude rep ara î t  encore  deux fois dans 
les tables d ’Albaleni. La  longitude de T arsous ,  inscrite  d’après  P to lé-  
mée 67“ 40', est accompagnée de la note  de 67" 0' sans qu’il y est  d i t  si 
elle  fu t  dé te rm inée.  La position Salsatia , long. 67° 50', latit.  51" 50’, est 
aussi accompagnée d’une note qui double  l’indication de la longitude 
p a r  67“ 0' e t  de  la la t i tude  p a r  51“ sans m in tu tes .  11 n’est  pas d it  dans



la note si elles fu ren t  déterminées .  D’où v iennen t  ces trois notes qui 
d oublen t  les indications? Sont-elles de l’invention d 'A lba len i ,  ou 
trouvées, comme toutes les a u tre s ,  dans le l ivre  de souret.  Les diflé- 
rences  des annota t ions de Tarsous  et de Salsatia  sont  insignif iantes : 
mais celle de la longitude de Mekke est t rè s - im por tan te ;  e t  si toutes 
les positions des 15 colonnes sont extra ites  du livre so u re t ,  il devient 
indubitable  que la longitude annotée  77° 15' de Mekke, est  aussi extra ite  
de  ce l ivre  , parce  qu’elle  se coordonne avec Taif ,  Tebala  e t  p lusieurs 
au tre s  positions de l’A rab ie ,  qui se trouvaien t  dans le l ivre  de  la figure 
et de ce qui a été dé te rm iné .

Nous reviendrons encore  su r  cette  double  longitude de la Mekke : en 
a t tendan t  nous devons conclure,  que  les sept  tables de positions de 
l’ouvrage d’Albaleni,  n’ol irent  que l’extra it  de l’ouvrage de la figure de 
la t e r r e ,  puisque  les observations d ’Albaleni connues ne  s’y trouven t  
inscrites.  Q u a n ta  la longitude dé te rm inée  de Mekke, celle-ci é ta n t  in t i 
m em ent liée avec quan ti té  d ’au tre s  positions extra ites  de l’ouvrage de 
la figure, ne  peu t  ê tre  qu ’extra ile  du  m êm e ouvrage de la figure : or 
toutes  les positions e t  notes qui se t rouven t  au  nom b re  de 275 dans  les 
4 5 colonnes de sept  tab les ,  Albateni les a t iré  du livre  de  la figure de 
la te r re ,  comme le rép è ten t  les inti lulations, e t  tout ce qui est vérifié et 
dé te rm iné  se trouvait  aussi dans ce livre. Ainsi que  dans les tables 
d ’Albatcni nous n ’avons q u ’un extra it  de l’ouvrage de la figure de la 
terre ,  que nous allons examiner.

54. Ces tables devaient observer la méthode p to lém éennc  : mais l’o rdre  
de  celle  m éthode est p a r to u t  in te r ro m p u e ,em b ro u i l lée  p a r  l’insertion  de 
positions prises au h a sa rd ,  tout-à-fait  é tran g ère  à la su ite  c o u ran te ;  
l’o rdre  maintefois bouleversée  p a r  un pè le-mêle.  A cause de  ce désordre  
nous éprouvons de  p r im e  abord  de difficultés assez em barassan les .  
L’inti tula tion déclare  que les tables vont d o n n e r  lesîmilieux de 94 pays. 
On voit que ce "sont les 94 provinces,  qualifiées de  sa trap ies  ou 
d’épareb ies ,  comptées dans les chap itres  de la géographie de Ptolé- 
m é e , e t s u r 2 7  pinakes ou cartes  (sur son rasm ), P lo lém ée lu i-m êm e 
ue s’acquit ta it  pas exac tem ent avec le compte  de ces 94 éparchics.  La 
su i te  q u ’en donne  Albateni a l la i t  p e rd re  son compte  quand  trois  é p ar 
chics y fu ren t  omises; elle se comble pa r  la division de p lusieurs  é p ar 
chics eu deux e t  p a r  l’invention de celle  du  pays I lam ir ;  ainsi leu r  
nom bre  a rrive  à 95 sans in te r rup t ion .  A p a r t i r  de ce num éro  il n ’y a 
plus de milieu : un seul de Trakia  re p a ra î t  dans  la onzième colonne ,  
mais il n’est qu ’une répétit ion  du nu m éro  27 de la seconde colonne. 
Je  pense que  cette  su i te  de 95 milieux te rm ine  le compte de 94.
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Connue les dimensions des m ers ,  de m êm e celle  suite  de milieux 
d’éparchies  ferait  croire que le soure l  el ardli ne donnait  à Albateni 
que  l’image de la carte  de Ptolémée. E n  elfet,  lorsque les milieux 
d’éparcbics  épu isés ,  com m encent  les positions des
régions e t  des v i l le s ,  011 11c voit que la continuation  de l’extra it  de 
Ptolémée. P a r  une  très longue série  de colonnes su iv an te s ,  presque 
ju sq u ’au bout de la 8"" colonne, les positions des villes de la Palestine, 
de  la S y r ie ,  du Diarbekr,  de l’Arm énie ,  sont toutes extra ites  de 
Ptolémée.

Cet e m p ru n t  général est non seu lem en t  ostensib le ,  mais en grande  
partie  servit.  Les éparcbics  orientales  011 asiatiques r e ç u re n t  la p lupar t  
les nom s de l’usage p u re m e n t  a rabe  : la SxuSàa m êm e est in te rp ré tée  
par H rt’en est pas ainsi  avec la plus g rande  pa r tie  des e m p ru n ts  : 
ils sont  se rv i lem en t  copiés. Il pa ra i t  qu’on essayait de  re n d re  les 
appellations grecques en  caractère  arabe ,  tantôt par  la prononciation la 
p lus rapprochée,  tantôt en subs t i tuan t  aux let t res  grecques les lettres 
correspondantes  du carac tè re  a r a b e ,  ce qui donna origine  à des noms 
t rès  barroques,  el ces noms devenaien t  ininte ll igibles el indéchiffrables 
pour  les copistes, qui n’c lud ia ien l  ni le g rec ,  ni  Ptolémée.

Dans la suite  de ces noms grecs arabisés ,  de N ig i r a , Diospolis, Kata- 
ba thm os,  sont inscrites Ia tr ib  la sa in te  e t  la b ienheureuse  Mekka; cette 
d e rn iè re  par  71° 0 ' de longitude. Ce n’est pas Makoraba qui place la 
Mekke su r  la carte  de P to lém ée,  mais c’est la longitude 71” 01 q u ’in
dique la s i tuat ion  de Mekka su r  la carte  p to lém éenne. Voyez dans la 
11“ ” colonne des tables a lba lén iennes  la position de la vi lle royale 
Aram (Zabrant), indiquée d’ap rès  Ptolémée, et c’est  vis-à-vis de la lon
g itude  d’Aram 69” 201 que  se place la longitude de Mekka 71° 01 (s).

La M ekke,  avec sa double long itude ,  a don c ,  dans les t a b le s ,  des 
associés pour  chaefflie d’elle, au ta n t  p our  la longitude rectifiée e ld é tc r -  
m inée  p a r  77° 0', que pour celle qui,  dans  le b u t  de ra n g e r  la b ienheu
reuse  ville  su r  la car te  p to lém éenne ,  passe par  71” 0'. Ainsi Albateni 
t rouvait  dans le soure t  deux différents é lém en ts :  ceux que fournissaient 
la  géographie e t  les pinakes de  P to lé m é e ,  e l  ceux qui sont qualifiés 

de déterm inés.  Afin de d iscerner  à coup-d’œil les rapports  
qu i  peuvent  exister  en tre  ces é lém en ts ,  nous avons dressé deux cartes, 
une  g é n é ra le ,  l’a u tre  spéciale  de positions de soure t ,  reproduites  p a r  
les tables d’Albatcni.

(3) Sapfara, Sabbalba , ins. Sarapiados son t inscrits à la grecque dans les tables d’Albateni et p ro 
b ablem ent A louar, Avar, auquel se rapporte  aussi la loug itudc de M* kke p a r 71* 0'.



55. P o u r  d resse r  les cartes  du  volume de la ligure de la t e r r e , nous 
ne  [nous sommes se rv i ,  ni de  dimensions des m ers ,  ni de m il ieux de 
95 éparchics,  m ais  de 180 positions des villes re s tan t  dans les tables à 
p a r t i r  de la S“ 0 colonne, ju sq u ’à la 15mc inc lus ivem ent. 'Po lir  les p lacer  
dans la carte  on ne rencon tre  pas de  g randes entraves .  La plus g rande  
p a r t ie  est contrôlée p a r  les données de  P tolémée, une  très-forte portion 
d ivergeante  de  l’ensem ble  p to lém cen ,  qu ’on peu t  qualif ier  de d é te rm i
née, est  à confronter  avec la carte  a lm am oun icnne  et au tre s  cartes  de 
la composit ion arabe. Dans la reproduc t ion  des tables a lb a tén icn n es ,  
d ’après la copie m agrébienne, exam inan t  chaque position , nous avons 
passé ou tre  s u r  p lusieurs  positions qui nous p a ru re n t  tout-à-fai t  incon
nues,  e t  nous avons cherché  de lever pa r tou t  les ince r t i tudes  et les 
inexactitudes qu i  pouvaient obscurcir  leu r  emplacement.  J ’espère  que  
nous n’avons p lus besoin de rev en ir  à ces détails . Regardons p lu tô t la 
c a r te  qui se dresse  s u r  les au tre s  avec toutes ses qualités e t  ses défauts. 
La carte  généra le  est accouplée avec celle de  P to lém ée,  e t  la car te  
spéciale  avec la carte  a lm am ounienne .

Toute  la pa r t ie  occiden ta le ,  tout ce qui est à l’ouest d’Alexandrie et 
de  Konstantinople  e t  toute la m e r  m é d i te r r a n é c , sont p toléméenncs.  
Rien  ne  vient dé ranger  cette  reproduction  de l’ancien grec. Le livre 
de  souret  n’offrit à Albateni pour  celle  pa r tie  occiden ta le ,  r ien  que 
des extra its  de P to lémée : car  nous considérons la notice su p p lém en 
taire  su rA n d a lo u s ,  placée su r  le  28 “ ' degré  du m érid ien  de Tolède, 
comme un produit  p os té r ieu r  au livre de soure t  et aux é tudes  d’Alba- 
teni.  La car te  a lm am o u n ien n e  du khovarezmien offre une espèce de 
refonte de  P to lém ée dans celte  partie  occiden ta le ,  celle de souret 
ignore  un sem blable  d é rangem en t  du système de Ptolémée.

On voit pa r  la carte  spéciale  , q u ’Albatcni extraya du livre  de so u re t  
la plus g rande  quan ti té  de  positions pour  la Syrie et p our  les pa r ties  
septentr ionales  de la Mésopotamie : mais elles sont pto lém écnnes .  Il 
est  p robable  que so u re t  a vérifié toutes ces positions et les considérait  
comme bien déterminées .  P eu t -ê t re  les petites différences q u ’on y 
rem arque  avec P to lém ée résu l ten t  de  la vérif ication et rectification qu i  
régla ient  la composit ion de la carte .  Mais si l’a u te u r  de soure t  vérifiait  
e t  dé te rm inait  les positions p to lém écnnes ,  il ne  pouvait  plus soutenir  
la m êm e concordance avec P to lém ée ,  lorsqu’il a lla it  descendre  les 
fleuves, s’enfoncer dans les m ontagnes du  Djcbal et de T ab e r is tan ,  ou 
dans les déserts  de l’Arabie. Il devait se re p l ie r  vers  les observations 
ré ce n te s ,  qui d é te rm in è ren t  la lat i tude de  Bagdad e t  la longitude de 
Mekka. Sous ce ra p p o r t  il concorde avec la carte  a lm am oun ienne  de 
Mohammed le khovarezmien. Nous avons donc enfin détaché Albateni

o.
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de P loldmée, non pas par  une  observation isolée d’une longitude  ou 
lati tude, mais par  l’ensem ble  d’une car te  géographique ,  d iscordante  
avec Ptolémée, rép ro u v an t  ses difformités.

56. Dès que Bagdad a été  placée sous le m érid ien  de  "0  ou 80 de la 
c a r te ,  e t  que sa lati tude fu t  d é te rm in é e ,  ainsi  que la longitude de 
Mekka, l’épareb ie  a rab e  a du ê tre  déplacée avec son milieu et toutes 
ses proportions. Les fleuves unis d u re n t  refouler  le golfe persique vers 
l’o r ien t  e t  à la suite  de positions dé te rm inées  et de positions indéter
m in ées ,  le golfe arab ique  se vit tordu et le Nil c herchan t  l’inclinaison 
inconnue  à Ptolémée. C ependant  les mêmes observations donna ien t  à 
la carte  a lm am oun icnne  et à celle de soure l  des résu l ta ts  que lque  peu 
différents. La figure e t  les proportions du golfe a rab iq u e  e t  de l’Arabie 
son t  les m êm es e t  l’excessive é tendue  des rivages en tre  les deux détroits  
des golfes qui resse rren t  la péninsule ,  défigure l’Arabie su r  les deux 
caries également.  La différence e n tre  les deux .cartes se décèle en 
Djezira e t  en Syrie. Le khovarezmien n’a pas suivi P to lém ée;  voulant 
com pter  8° 50' en tre  Bagdad et Auliochie ,  il réserva la place au déve
loppem en t  de  l’E u f ra te ,  e t  conservant  les positions p lolémcennes à 
Malatia et à A lex an d r ie ,  il se v il  forcé de rep lie r  et d’é tendre  l’Eufrate  
vers  le p rem ier  et de d o n n e r  l’extension des rivages de la Syrie vers 
l’a u tr e  plus considérable, e t  re n ch é r i r  su r  la trop g rande  inclinaison 
que lui d onnaien t  les car tes  grecques.  L’a u te u r  de  so u re t  ne  cherchait  
qu’à ra t tach e r  aux nouvelles observations ce q u i  pouvait  ê tre  sauvé 
de la géographie p to lém écnne;  il conserva 11 degrés donnés par  Ptolé- 
méc en tre  Antiochic et B agdad;  connaissant mieux les détours de 
l’Eufrate  en tre  la Syrie  e t  la Mésopotamie,  il donne à l’aide de 
Ptolémée un m ei l leu r  développem ent au D iarbekir .  L’a u te u r  de sourel,  
ra t tach an t  avec tan t  d’adresse  P to lém ée aux nouvelles observations,  
devait  sans doute r e n o n ce r  à P to lé m é e ,  pa r tou t  où il acceptait  les 
nouvelles composit ions.  Albateni  cependant  trouva dans sou re t  : Dios- 
polis, Badjana, Aram cl Mekka pa r  71° O'de longitude, Axoum, Safkara, 
Sabbatha ,  Sarafos ,  Ninive, Babel,  Klesifon expliqué p a r  Modaïn, Arbel,  
la gorge d’A lbanie ,  positions re la tées d’ap rès  Ptolémée et toutes inco
héren tes  avec la composit ion de  la nouvelle  carte. 11 est probable  que 
ces positions ne  se t rouvaien t  dans  le soure t  qu ’à  cause de la rép ro b a 
tion qu’en co u ru t  s u r  ces points l’œ u v re  de  P to lém ée ,  mais elles s’y 
trouvaient  e t  Pto lém ée  en tie r  comme objet d ’exam en. Albateni a jugé  
convenable de  les inscrire  dans la liste de positions dé term inées  : et 
q u ’est-ce  qu’il a fixé de ce-c i?  U x J l
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57. C’esl su r  le cham p des p rem iers  exercices géographiques des 
a rab es ,  que se déclare  cette  différence rem arq u ab le  e n tr e  les deux 
caries. Mlle déclare positivement que le livre do so u rc t  cl ardh  est un 
ouvrage tout  différent do celui du livre de  rasm  el ardli ou rasin cl 
raba e lm am our,  composé p a r  Mohammed khovarezmi. Que si Albateni 
t rouva un rasm dans le sou re l  el a r d h ,  ce rasm (ce dessin d’une carte  
géographique) é ta i t  différent du rasm khovarezm icn ;  et quoique  le 
rasm du liv re  de sourc t  é ta i t  p lus p to lém aïsant  que  l’a u t r e ,  il ne 
p e u t  ê t re  qualifié de rasm  de Plo lém ée,  encore  m oins ê t re  considéré 
comme son ouvvrage.

Si l’on voulait  considérer  le rasm du khovarezmicn p our  une refonte 
de  la car te  p to lém éen n e ,  il faudrait  avouer,  que  cette  refonte a été 
opérée  à tel point,  q u ’il ne  resta de P lo lém ée que la position de  l’Indus 
et de Malalia. Le rasm de sourc t  el a rdh  tout au contra ire ,  accouple les 
pinaltes de P lo lém ée avec les nouvelles car tes  é laborées à B ag d ad , 
base  sa composit ion su r  la car te  de Plolémée. E t  s i ,  exam inant  les 
débris  de  la car te  d’Abou R ihan  e t  les annota t ions  de Hassan a lkom i, 
nous avons rem a rq u é  l’exis tence d’une carte  copiée ou dressée  su r  celle 
de P lo lém ée;  dans le rasm de soure t  cl a rdh ,  nous avons P lo lémée lui- 
m êm e ,  rep ro d u i t  en a r a b e ,  ex am in é ,  corrigé ,  réprouvé  p a r  l’étude 
arabe.

La car te  a lm am oun iennc  du khovarezm icn,  malgré ses fautes et ses 
b iza r re r ie s ,  était  considérée comme supé r ieu re  à toutes les autres .  
C ependant  la car te  de sourc t  pouvait  ê tre  préférée  et devait inqu ié ter  
les c a r to g rap h es ,  quand  ils a lla ien t  se prononcer  su r  l’em placem ent 
d'Anlakia, qui variait  p a r  trois degrés et demi. Il pa ra î t  que Kouschiar,  
qui était  un  des sér ieux  annota teurs  de positions vérifiées el rectifiées, 
su ivit  une m oyenne  e t  donnait  70° 0' de longitude à Anlakia . Plus 
tard, kias plaçait Anlakia par  70“ 15'. Dans les caries  de Nassir eddiu 
(et du persan),  Anlakia re p re n d  la longitude de 71° 2ü' que lui assigna 
du tem ps d’Almamoun le rasm du khovarezmi. C’élail  se rapp ro ch e r  à 
sa position réelle  vis-à-vis de Bagdad, mais e’c lait  aussi aggraver  le 
vice de la situation des rivages de la Syr ie ,  prolongés ob liquem ent de 
deux degrés c l  demi de p lus ([ue ceux de la carte  de Plolémée. Les 
plus graves conséquences de  celte  extension, chargeaien t  su r tou t  lu 
Palestine. Elle  se vit couchée tout le long de l’occident vers l 'o rient.  
Les e r re u r s  des annota t ions s’accum ula ien t  su r  ce po in t  el Jérusalem  
gardait  obst iném ent sa place indiquée p a r  Plolémée. A lexandrie ,  dans 
m aintes z id j . s e  rapprocha it  de 2 ou 5 degrés;  Jé rusa lem  ne bougeait  
pas de GG“ 20' : à peine on la t rouve à 07“, 07° 50', 07° 50', enfin OS" 0' 
dans les tables de Nassir  eddiu. Déplacement insignlianl pour  une si
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énorm e déclivité. Il paraî t  qu’on n ’a jam ais  rem édié  à cet te  incongruité ,  
m algré  les progrès de la cartographie  e t  les observations qui revena ien t  
s u r  ce point.

58. Les Arabes é tud ia ien t  les Grecs, imitaient  e t  copia ient  leurs  
cartes, mais b ien ins tru its  e t  suivant  la m éthode scientifique, ils exami
na ien t ,  vé r if ia ien t,  rect if ia ient ,  corrigeaient e t  opéra ien t  de  refontes 
des modèles.  La longitude de Mckka é tan t  observée e t  dé te rm in ée ,  
Mckke e t  Iîagdad d ev in ren t  les deux pivots des cartes géographiques.  
Bagdad, Antakie, R a k k a , Damaschk, Amid avaient  leu rs  observato ires ,  
e t  certa inem en t  p lus d’une fois les astronomes exam inaien t  leurs  
s ituations réciproques .  Albatcni rem arqua  qu’Alexandrie  n’est éloignée 
de  Rakka que  10 degrés ouest;  Ibu  lounis  de son côté observa que 
F o s ta te s t  beaucoup p lus rapproché  au  m érid ien  de Mekke qu ’on ne le 
pensa it  (voyez chap. 55). Chaque re m arq u e  astronomique appelai t  les 
cartographes à é laborer  la carte  de la Syrie su r  des bases p lus p o s i 
tives. Les 52 degrés pour  la longueur de la m éd i te r ran ée ,  acceptés p a r  
la car te  a lm a m o u n ien n e ,  a r rê ta ie n t  les divagations p to lém écnnes .  
Lorsque l’observation de la longitude de Tolède aver t i t  les astronomes 
e t  les cartographes qu’il fallait r e tr a n c h e r  encore  une  d izaine de degrés 
de  l’extension qu’on donnait  à l’habitable  ouest du m ér id ien  de Bagdad, 
les opérat ions car tographiques fu ren t  exécutés avec succès e t  p rou
vaien t  que non-seu lem ent la théo r ie ,  mais la p ra tique  aussi é ta i t  
capable  de fournir  à la cartographie  des bases de la m éthode scienti-1 
l îque. E t  voici ce qu ’elles ont établi en  longitude ouest du mérid ien  de 
Bagdad :

Ptolcmce cl rasm Rnsm du Abolit Has Modernes.du sourd. khovarozrui. san. (i)
Tanger 75» 50' 02» 0' 55° 50' 50» 10'
Korlouba 70 40 00 40 53 0 49 11
Tolède 70 0 59 0 51 50 48 22
Heikelusherc 50 40 50 50 41 40
Sardinia 47 50 57 52 55 20
Tounis 38 15 34 42
Rome 45 20 59 30 37 0 51 58
T rip o li 58 50 29 20 51 50 31 0

(0) Aboul Hassan o p éra it ses observations e t  sa ca rte  su r le m érid ien  de T olède, d o n tla  position 
re la tiv em en t à Bagdad e t  A rin é ta i t  bien d é te rm in ée  : o r pour appréc ier sa com position, on n e  sc 
trom pe pas quand  on com pte les longitudes du  m érid ien  JUdédan. E n tre  T olède e t  Tounis il a 
com pté 13* 13' il y en a i l*  10; ju sq u ’à A lexandrie il a tro u v é  54* 30' il y en a 54® 3 3 '; ju sq u ’à Autio- 
cbie sa com position donne il® 24' il y en a 40® 7. De l’au tre  côté d e  T olède il éloigna T anger à 4® 20 '  
ou il n ’y a que  I® 4S'.
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Barka 50 do 27 0
T enar 50 0 20 10 21 52
K ostan tin ie 2-1 0 20 10 19 0 11 25
A lexandria 10 50 19 dO 17 0 13 29
l ’osla t 17 0 15 20 15 50 15 5
Syene 15 0 11 0 11 50
Jerusalem 15 ■10 Id 0 15 0 9 10
Anlakia 11 0 8 55 10 G 8 15
Daniaschk 10 0 10 0 9 18 8 2

M alalia 9 0 9 0 0 0
Rakka 7 0 d 0 7 15 5 22
Amid •1 10 d 10 d 20 d 33
Mekka 9 0 5 0 5 0 d 10
Bagdad 0 0 0 0 0 0 0 0

59. P our  la pa r tie  orientale ,  à l'est du  m érid ien  de Bagdad, les notes 
d’Albateni ne sont pas trop abondantes .  Plusieurs  positions qui y sont 
inscrites p o u r  l’Irak, Djebel, A rran ,  Taberis lan  concordent avec celles 
de rasm  du khovarezmien. Ivasr el molli s’est  s ingu l iè rem ent  égaré des 
m ontagnes de cette  de rn iè re  province ,  par  une  e r re u r  qu’il est difficile 
de rectifier.  Les positions du Khorassan ,  Tous,  Sark lias ,  I le ra t ,  
Aradvas (Aradvan), olIVenl beaucoup plus d’obscuri té  dans  leu r  co n 
frontation avec les notes du khovarezmien, d’alkomi et d’Ibn Iounis.  
La d e rn iè re  position su r to u t  reste  dans l’incer ti tude.  Les indications 
su r  Djirfat ,  Malimoudia, K ë r m a n , sont les mêmes qu’on trouve dans 
les no tes  les plus anciennes.  Celles su r  K a b o u l , Biroun , Daïbol sont 
répétées dans  les tables tl’lbn lounis.

Almamoun résidait  un cer ta in  tem ps à T o u s ,  e t  passait son tem ps 
dans le Khorassan. Abou Djafar Mohammed, qui dressai t  la car te  de 
l’habitable ,  é ta i t  o rig inaire  de Kliovarezm. De bonne  h eu re  c’é ta i t  le 
sé jour  des é tudes,  où il ne m anqua i t  pas d 'hom m es instru its .  Ils 
devaient  donc ê tre  b ien informés s u r  les pays l im itrophes ,  et s’ils 
n ’avaien t  pas d’au tre s  car tes  pour ces rég ions ,  celles de  P to lém ée  ne 
pouvaient les satisfaire. E n  e lfe t,  les rivages de  la m er  kasp ienne ,  
tracés dans la car te  du k h o v a rez m ie n , déce la ient  une  per lus lra lion  
soigneuse, qui devait s’é te n d re  au-delà  vers l’orient.  E n  a t ten d an t ,  les 
clim ats  d’ibn Kclir ,  d’a lk o m i,  rasm du khovarezmien,  les tables d’Ibn 
lounis e t  de  Kouscbiar,  la carte  sic il ienne  d’Edris i produisent un an i
m em en t  de g randes insuffisances, su r to u t  dans les lati tudes géogra
phiques (voyez chap. 212, 250). Cette insuffisance d'où vient-elle? 
Elle  doit p a ra î tre  bien e x trao rd in a i re ,  lorsqu’on voit la longitude 
plus positive, é tablie  du tem ps d’A lm a m o u n , confirmée ensuite  par
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les géographes posté rieurs  e t  sou tenue  par  les reconuaissances 
m odernes .

Les longitudes des villes à l’est  du m érid ien  de  Bagdad sont  dans :

Rasm d’Albalcni 
cl du kliovai czmi.

Rasm du 
persan.

Badernes (7)

Ilagdad 0 0 0 0 0 0
Passera 5 0 4 0 5 20
llamdan (s) 5 0 4 0 3 56
Koum (s) 4 15 5 20 6 20
Bahrein 4 20 4 20 6 43
A mol 7 20 7 20 7 25
Tous 12 50 12 30 12 3
Oman 14 30 14 0 12 20
Sarkhas 13 20 14 30 •15 10
lie ra i (a) 14 0 15 50 17 33
Amouia 13 43 18 0
Samarkand 19 30 19 0 19 55
Balkh 18 55 21 0 21 5
Kaboul 20 0 24 40 24 15
Biroun 24 20 24 0 24 20

Les pinakes de Pioléniée é ta ien t  loin de s’accorder  avec cette  longi
tude;  p eu t-ê tre  qu’elle se  trouvait  assez conforme avec que lque  au tre  
des car tes  grecques,  mais elle a été  sans doute  dé term inée  p a r  les 
opérat ions géographiques des m oham m édans.  On peut  dou ter  q u ’elle ait  
é té  basée de su ite  su r  que lque  observation as t ronom ique ,  mais ce qui 
est  cer ta in ,  c’est q u ’elle  est le fru i t  de  la combinaison des i t in é ra i res ,  
avec lesquelles on pouvait  déc l iner  vers le  nord  ou vers le  sud, se lon 
que  le dem andai t  le d e rn ie r  poin t  indiqué s u r  la carte.

GO. Pour  re m p li r  les parties  inconnues de l’habitable  il fallait cher
cher  des renseignem ents  é trangers .  C’est ainsi que  le khovarezmien 
supp léa  le vide de sa car te  p a r  l’e m p ru n t  de Pto lém ée,  et l’indus 
p to lém éen ferma sa connaissance du côté de l’orient.  L’a u tc u r d c s o u r e t ,

(7) C e tte  confrontation  es t faite su r les cartes françaises, à p a rtir  de Dclisle, D clnm archc, Mcn- 
to lle  e t  C hanlairc , Iirué e t  Ilalbi. E lles so n t cepcudau t eu désaccord avec les cartes arabes su r 
rem p lacem en t de  Niscbabour re la tivem ent à Tous. I.c seul Nassireddin e t  Oulougbeg le p laceau  
sud de T ous, tous les a u tre s  plus ou moins vers l’ouest. Je  vois les cartes  nouvelles copiées par 
S tilpnagcl e t  les a u tre s  en Allemagne qui ran g e n t Niscbabour, Tous e t  Sarkhas à peu p rès  comme 
la ca rte  a lm am ounicue ; mais elles s’é lo ignen t fo rtem en t avec la long itude , en d o n n a n ts  T ous to 20 
à l’es t de Bagdad, à Sarkhas à peu près 17 degrés, à Iîalk à peu près 23 degrés.

(8) La no te  d’.Vlbateni ne donne à llanuian que  2° 20' de lo n g it .,â  lvoum -t* 0', parce que dans sa 
corn position Mosoul e s t reculé  vers l’ouest.

(9) Les U ° 0 ' son t d ’après l’indication d ’Alkomî.



qui accola avec t an t  d ’adresse  les éparchics  occidentales de P lo lémée 
à la car te  a lm am o u n ien n e ,  ne  négligea po in t  de  fe rm e r  son or ien t  p a r  
le m êm e Indus. Kaboul p a r  28° 0' de lat i tude se range adm irab lem en t  à 
côté de  l’Indus p toléméen. C’est peu t-ê t re  à  tort  de  vouloir corriger  ou 
rectifier les 28° 0' de la t i tude  en 55° 0' (to). Kaboul ,  sous les 28° 0' de 
lat i tude, pa ra î t  avoir  sa place  vis-à-vis de  l’Indus e t  les i t inéraires  qui 
se  d ir igeaient de  Khovarezm, de  Tous vers Kaboul e t  l’I n d u s ,  en tra î 
na ien t  toute la su i te  de leu r  t r a v e rse ,  chaque  station p lus au sud. La 
per lus tra lion  des e m bouchures  de l’Indus éleva Daïbol,  avec Biroun 
et Mansouria à leurs  vér i tab les  lati tudes et l’Indus  p r i t  une  position 
encore  p lus horizontale . On a certes rem a rq u é  b ientô t  l’absurd ité  
d’une sem blable  d irec tion  du fleuve, on la redressa  m oyennant  d’au tres  
renseignements ,  m ais  une  fois é tablie  s u r  la car te  a lm am ounienne ,  elle 
se pe rpétua  un  peu dans les notes et r ép é t i t io n s ,  e t  elle  se m ontre  
encore  en 1154 su r  la car te  sic il ienne d’Edris i.

11 nous est  impossible  de d ire  com m ent  l’a u te u r  de  so u re t ,  ou 
Âlbaleni, fixaient toutes  ces positions, ils  connaissaient la position de 
T ibet  pa r  58° 0' de la t i tude ,  p a r  conséquent  ils devaient avoir  la s itua
tion plus sep ten tr ionale  de Kaboul. Albaleni annota t rès  peu de places 
pour  le Khorassan, e t  a u cu n e  p our  le Khovarezm, Mavara lnahar,  
Sedjes tan;  en a t ten d an t  il reproduis it  Thinc ,  Sera ,  Nesibis,  Taukiana,  
positions pto lém éennes q u ’il trouvait  dans le souret.  P our  le F a r s ,  il 
trouve F a ra ,  Daka, Siraf,  tous trois fondés s u r  l’indication de P lolémée, 
ainsi nous ignorons si dans le soure t  l’éparchie  de Perse  sub i t  la refonte  
comme elle avait  lieu dans le rasm  du khovarezmien (voyez chap. 212).

Ninive, Babel, Ktesifon, A rb e l ,  Albaniæ pylæ, T aukiana ,  Nesibis, 
Sera, T h inc ,  sont de  s ingu liè res  émersions du naufrage qu ’a du sub ir  
la géographie de P lo lém ée p a r  toutes ces espaces asiatiques.  Positions 
tout  à fait incohérentes  avec la car te  a lm a m o u n ien n e ,  qu’Àlbaleni u ’a  
pu fixer; il les a trouve cependant  aussi nom breuses  dans  le souret.  
Aboulféda trouvait  de  sem blab les  dans el m am our  du  khovarezmien,  
comme 011 le voit p a r  le lac Djihoun et le fleuve Arabios.

Exam inan t  les tables d ’A lb a le n i , nous l’avons considéré comme 
simple a n n o ta teu r  qui fixait selon ce qu’on trouvait  dans le l ivre  de la 
figure de la terre ,  selon ce qui a é té  dé te rm iné  e t  se lon le rasm 
(le dessin) qui se  t rouvait  dans le livre. Nous avons rem arqué  que 
l ’au teu r  du livre de la f igure, m algré  l’apparen ce  de  son identi té  avec 
la car te  a lm a m o u n ien n e ,  est  différente  de  Mohammed le  k hova rezm i,

(10) C ependant lo rsque  Ibn loun is savait que  T ib e t sc tro u v e  p a r 38* 0* de la titu d e  il es t occos- 
saire de faire rao u ter Kaboul à 33* 0'. La position de T ibe t par 38* 0 ' es t connue à l’a u te u r  de so u re t 
su ivaut k>s note6 d’Àlbateni.
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parce  que  ce de rn ie r  re je ta i t  l’ensem ble  e t  l’en tie r  de P lo lémée; 
l’a u tre  soudait  par  le moyen de la Syrie  une portion de la car te  de 
P lo lémée avec l’au tre  portion de rasm alm am ounien .

61. Je  sais qu ’on p eu t  to u rn e r  cette  question d’une au tre  m anière  : 
De considérer  le livre de soure t  el a rd h  avec son rasm , c l  le livre de 
ra sm  cl m am o u r  pour  le m êm e ouvrage du kliovarezinien. 11 y a tant  
d’analogie,  tan t  d’iden ti té  dans  ce que nous o n t  conservé Albaleni et 
Aboulféda, qu’il n’y a pas de motifs assez sérieux d’inven te r  l’exis tence 
d ’un a u te u r  p résum é de la f ig u re , dans le court  in te rvalle  en tre  l’ctude 
du  kliovarezinien (vers S15, 850) e t  l’é lude  d’Albalcni (vers 8S0). 
Alboulféda e t  Albaleni extrayaient  leurs  notes du même ouvrage du 
khovarczmi, seu lem en t  Alboulféda l 'extrayait en  compilateur,  Albaleni 
vérifiant et d é te rm inan t  à sa m anière .  Ne dit-il pas o X J i  L x J l

ï . ^ o  , Lx_r , i, s ü  c j J J  qu ’il a fixé lu i-m êm e
selon le dessin qu ’il a trouvé dans le l ivre  de la f igure,  et il range  en 
tables ce qui se trouve dans ce livre, cl comme a yan t  été  vérifié par 
lu i-m êm e  p a r  la confrontation avec Plolémée. Si l'on n’y voit pas de 
rectif ication de la la t i tude  d’Antiocbie e t  de la longitude d’Alexandrie 
d’après ses p ropres  observations,  c’est  q u ’il élabora sa carte  an té r ieu 
rem en t.  Une sem blab le  explication dev iendra i t  certa inem en t  i rréfu table  
si l’on trouvait  un m ot d’A lb a le n i , q u ’à p a r t  du livre  de la f igure,  il 
s’était servi,  lui, d i rec tem en t  de la géographie  de Plolémée.

En a t tendan t ,  il es t  év iden t  que la géographie de P to lém ée é tait  
connue, é tud iée ,  exploitée par  les Arabes : mais son ensem ble  disloqué 
par  de  connaissances positives fut déconsidéré e l  réprouve. Qu’il yavai l  
p lus ieurs  au tre s  car tes  el que la carte  a lm am oun ienne  acquit  l’autorité  
p a r  la coopération des a s t ronom es,  a insi  qu ’on é laborai t  su r  elle les 
car tes  postérieures : on évacuait  les b izarrer ies  qu’elle co n ten a i t ,  on 
rectifiait  les inexacti tudes,  on corrigeait  les e r r e u r s ,  on opérait  de 
refontes,  on ajouta it  ce qui lui m anqua i t  el on réforma et perfectionna 
toute la composit ion en  détail et en entier.

11 est  évident que dès le co m m en cem en t ,  par  l’impulsion d e l à  
méthode p io lém éennc, on suivit  dans la composition des cartes  la 
théorie e t  les règles de la sc ience,  et on les appliqua avec un succès 
merveil leux à la pratique. Non seu lem ent les lati tudes fu ren t  levées 
chaque jo u r  avec p lus de précision, mais p lusieurs  observations as t ro 
nom iques é tab l iren t  les longitudes géographiques qui se rv i ren t  de 
base aux dessina teurs  des cartes .  A lb a le n i , 11m lounis ,  Abou K ihan ,  
Kouscbiar, Arzakhcl ,  Aboul Hassan A l i , Nassir  eddin,  r e la ten t  quantité  
de ces observations faites par  eux-m êm es ou par  les autres.



C’est a insi que  la la t i tude  de Bagdad e t  la longitude de Mekke (d e  
l’an n ée  780-815) sont re la tées par  Albalcni e t  la longitude d ’Alexandrie 
exam inée (vers 881) par  lu i-m êm e;

La longitude de Postâ t  exam inée (vers 1005) p a r  Ibn  Iounis;
Nom bre  de lati tudes dans l’Inde et dans les provinces l im itrophes ,  

dé term inées  (vers 1050) p a r  Abou I l i h a n , e t  p ro b ab lem en t  que lque  
longitude vérifiée;

La lati tude d’Asbahan re la tée  (vers 10G0) p a r  Kouschiar;
La longitude de Tolède re la tée  (vers 1079) par  Arzakhel;
Les la t i tudes  de plus de q u a ran te  positions observées (vers 1250) par 

Aboul Hassan Ali, m arakascb i;
Prouvent  que dans le couran t  de c inq siècles, l’espri t  a rab e  ne se 

fatiguait  point de rev en ir  su r  son ouvrage et de le perfec tionner  par 
des opérat ions scientifiques,  q u ’il su t  p ra t iq u er  lu i-m ême. Cinq au tres  
siècles s’écoulaient  en su i te ,  on ra isonnait  beaucoup su r  la science et 
su r  ses théories, sans savoir in te rv en i r  dans les opérat ions scientifiques 
par  sa p ro p re  p ra tique .

ET LES RASMS, 51. 1 0 0
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R U D I M E N T S

DE LA SCIENCE LATINE DU X II '  SIÈCLE.

02. Lorsque l 'em pire  rom ain  allait  se l’end rc  en deux portions sépa
rées, la langue g recque  possédait toute la science qu ’elle  avait  é laborée  
dès l’origine o rph ique  c l  hom érique ,  ju sq u ’à  la philosophie et théologie 
c h ré t ie n n e ;  tout  ce qui préoccupait  la poésie et la philosophie, les écoles 
d ’Ionie, d ’Italie,  d’Athènes, d’Alexandrie.  La langue latine  ne  possédait 
de  tout  ceci que  de  répétit ions par ticu lières  et en  général  de  résum és  
e t  de ru d im en ts  des connaissances grecques.  P a r  la sépara t ion  de deux 
portions de l’em pire ,  la langue g recque  se re t i ra i t  de l’occident avec 
toutes  ses r ichesses e t  les rud im en ts  de  la langue  latine  évacuaient  la 
portion orientale.

Les sciences et leu r  é tude  fu ren t  dégradées,  mais on ne  cessait de 
pu ise r  dans ces anciens  produits  que le tem ps d e s t ru c teu r  ne  p u t  a n é a n 
t ir .  G ram m aire  et poésie, philosophie  e t  théologie, connaissance du ciel 
et de  la terre ,  ag itan t  les deux lan g u es ,  p roduis iren t  le fru i t  de  capa
cités re la tives du savoir e t  de  l’érudition .  L orsque  les latins com pta ien t  
Censorin,  Végète, Solin,  Ju les-IIonore  e t  E th icu s ;  L am pride ,  T rehe llc  
Pollio, E u tro p e  e tA m m ien  Marcellin;  Apollinaris,  Yenance F o r lu u a te ;  
Boèce, Cassiodor, Isitlor de Séville ,  Dicuil ; les grecs avaien t  A thénée ,  
Diogènc de L ae r le ,  Long in ;  Achille T atius ,  Pappus,  A ga them cr et 
Kosmas; E usta lhe ,  Hesyche, E tienne  de Byzance, Jeau  S lo b é ;  Dio Cas- 
sius, Procope, Agalhias,  Menandre .  E n  or ien t  l’é tude  grecque  trouvait  
de l’écho chez les Arm éniens,  chez les Persans  e t  p én é t ra i t  p a r  l’Inde 
ju sq u ’en Chine.

Les rud im en ts  la t ins  se v iren t  exclus des é tudes  grecques.  P r ivés  de 
l’appui  de  ces de rn iè res ,  ré tréc is  dans leu r  action p a r  la d iminution  
des espaces,  d’objets e t  de facultés in te l lec tue lle s ,  ils s’é tendaien t  avec 
le chris tianisme vers le nord , se co m m uniquaien t  aux ba rb are s  d ’un 
au tre  idiome, qui chercha ien t  dans leu r  in fo r tune  un refuge dans les 
provinces de l’em pire ,  po r tan t  le servage, la se rv i tude  et l’hum iliation ,
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p e rd an t  la v igueur  de leu r  p ro p re  exis tence. E n fe rm és  chez eux, ils 
n’ava ien t  a u cu n e  impulsion p o u ra v an c e r  ou é la rg ir  leu rs  connaissances; 
p lus ieu rs  siècles ils ne  fesaient q u e  ré p é te r  les ru d im e n ts  de toutes les 
sciences, que  les rep rodu ire  dans de résum és ou extra its  tan t  b ien  que  
mal, g ross ièrem ent exécutés. C’éta i t  u n e  école in fér ieure  qui p rép ara i t  
l’inte lligence de  h au tes  études.

La condition des a rabes  é ta i t  différente. Lancés dans le monde par  
un  ve r tige  de  la p ropagande  re ligieuse,  ils c o u r ra ien t  en  conquérants .  
Sous l’impulsion des en trep r ises  ils  s’a v en tu ra ien t  p a r to u t ;  fesaient de 
découvertes ,sc ru ta ien t ,  traf iquaien t,s’em p ara ien t  e t  prédom inaient.  Les 
peuples  se familiarisaient avec leu r  langue. Syrien ,  Pe rsan ,  Khovarez- 
mien l ivra ient  leurs  p ropres  connaissances e t  les sc iences g recques aux 
arabes ,  dans l’idiome a r a b e ;  l’in te lligence a rabe  se trouva dans une 
école de  hau tes  é tudes,  su r  u n  vaste champ de connaissances hum aines,  
e t  ju sq u ’à ce qu ’elle pu t  sou ten ir  la h a u te u r  polit ique e t  sociale qu ’elle 
avait  acquise  , e lle  augm en ta i t  et avançait  les sciences p a r  l’é lude  e t  la 
pra tique.

G5. Les deux idiomes avaien t  donc leu r  cham p à cultiver.  Chaque 
se servai t  de  la m êm e semence, pour  o b ten ir  le p rodu i t ,  puisa it  dans la 
sem ence  emm agasinée  dans l’an t iqu i té .  La m aigre  sem ence des la t in s ,  
je tée  dans un sol peu fertile, p roduis i t  une  faible réco lte ;  ce l ledesa rabes ,  
féconde, engendra  su r  le sol productif  des fru i ts  p lus abondants  et 
m eil leurs .  De p a r t  e t  d’a u tre  on avançait  su r  ces chem ins ,  su r  lesquels 
fu ren t  en tra înées  les capacités in te l lec tue lle s ;  on se perfectionnait  et 
011 fesail des progrès. La m arche  des latins p a ru t  l en te ,  l’instruction  
longue e t  moins parfa ite ,  le p rogrès m oins ostensible ; mais à la fin le 
développem ent s ’é la rg it  im m e n sé m e n t  e t  se consolida, ne  sachant  p ré 
voir  son avenir .  Chez les a rab e s ,  ap rès  deux ju sq u ’à trois siècles d’ins
truction , l ’e sp r i t  e n tre p re n a n t  e t  av en tu reux  brilla  un cer ta in  temps 
avec un grand  éc la t ,  ensu ite  s’épuisa ,  pe rd i t  sa v igueur  et sa vitalité.

Dans toutes les b ranches  des connaissances cult ivées p a r  les lat ins  et 
p a r  les a rabes ,  on p eu t  re m a rq u e r  cet te  m arche  variable  qui distingue 
le p roduit  dé leurs  études.  La géographie et sa car tographie  offrent 
sous ce ra p p o r t  des exemples qui p rovoquen t  l’exam en le plus attentif.  
Ils pu isa ien t  dans  les m êm es sources où se cachaien t  différentes con
ceptions cosmologiques,  su r  la sphère ,  s u r  la g ra n d eu r  du globe, su r  
les astres, su r  les règles et les théories de la construction des cartes. 
On y avait  les m appem ondes  de  n e u f  heures  divisées par  les climats de 
l'école d’Athènes,  e t  les m appem ondes  de  douze heures ,  divisées s u r  les 
longi ludes e t  la ti tudes géographiques des astronom es d’Alexandrie ;  les



DE LA SfclENCE LATINE, C i.

c ar tes  dressées su r  la rose des ven ts  (m arines ) ;  les car tes  spéciales 
topographiques des provinces e t  les cartes rou t iè res  (milita ires).  Les 
descrip t ions des provinces e t  les indications de divisions de la t e r r e  e t  
des régions; de  la forme de l’hab itab le ;  toutes les é ludes  géographiques 
sérieuses,  amalgamées avec les idées hom ériques ,  b ibliques,  koran iques  
de  tradition,  avec les merveilles e t  les fables q u ’inventait  l’imagination, 
p e rp é tu a i t  l’infatigable écho ora lem en t  e t  p a r  écrit.

G-i. La cour  d’Aix-la-Chapelle  e t  celle de  Bagdad fesaient en  m êm e 
tem ps revivre  l’é tu d e  géographique e t  sta tis t ique des pays. La m ap p e 
monde gravée p a r  Charlcmagne, précéda celle d’A lm am oun e t  p o u r  sû r  
elle  offrit une  image plus fidèle des anciennes  cartes  romaines,  que  
celle  d ’Alm am oun. Charlcm agne , en  qualité  de successeur de C ésar,  
d’Auguste  e t  de Théodose II, im i tan t  leu r  exem ple,  se conformait  plus 
exac tem ent à  l’an c ienne  rou tine .  Il n’a pas recom m encé  un nouveau 
m esurage  des provinces,  il t rouvait  tout  le nécessaire  p our  constru ire  
une  m appem onde  dans les m até r iaux  qu’on avait  de  l’Espagne, d’Italie,  
du  dépôt  de Rnvenne, de la Bretagne e t  de  l’I r l a n d e ;  isidor, Macrobe, 
les répé t i teu rs  de  P line,  les É thicus,  car te  de l’e m p ire  de Théodose II, 
les m appem ondes  des portiques,  des écoles; les images du monde, les 
cartes  routières ,  les i t inéraires ,  tes p lans des capitales. Les géographes 
d ’Aix-la-Chapelle  avaien t  à choisir  différentes m éthodes pour  la con s tru c 
tion des caries .  Nous ignorons si l’a stronome Théodose II s’é ta i t  servi 
de  la m éthode astronomique, mais nous pouvons p ré su m er  avec cer t i 
tude que ceux d’Aix-la-Chapelle ne  la su ivaient  pas. Les d imensions 
des provinces e t  les i t inéraires  rom ains b ien d é te rm inés  suffirent pour 
la construct ion  de leu r  car te .  Il faut m êm e d o u te r  si on avait  assez 
d’égards pour  le c l i m a t , la longueur  du jo u r  e t  la. h a u te u r  du pôle,  
qui préoccupaient  a n c iennem en t  Agrippa e t  Auguste.  Les anciens  
t racés suffirent au besoin de la composit ion en tiè re ,  qu i  su iva it  l’ex em 
ple p récédent .  C’est ce qu’on peu t  conclure  su r  la m appem onde  de 
Charlcmagne, considéran t  le précéden t ,  le développem ent p o s té r ieu r  e t  
les m atériaux  latins qu ’on consulta it  à  ce t te  époque (t).

fi) Voyez, gêogr. du m oyen i\ge. chap. 2, i>, 10, 3 35 ,'e t la ca rte  auglosaxonne, 2C, d e  l’a tla s .— 
C elle  ca rte  anglo-saxonne a é iê  publiée p lusieu rs fois, par S t ru t t  1778; par P ta irfa ir, a systèm e of  
gêograpliy  1808; dans 1«? P euüy magazine 1837; p a r Santurom  1812; réd u ite  dans le Magasin p i t to 
resq u e  de P a ris , t. V III, 2* p a rtie , j». 208. — Elle se re tro u v e  dans le m an u scrit q u lp o r te  1« t it re  : 
I.ibcr periegesis id est d e  situ  terra* Priseiaui gr.m im atici, quein  d e  priseorum  dielis exccrpsit orm is 
tarit ni (entai, de  la bibl. ço tu m ieo n e , p. 3f. ; càtaL o l lh e  m aûuscrip ls  m a p s .c a r ts  aud pians io  tl»<: 
b ritish  m uséum , L oudbu, 18-14, par Fi’é d é r  MaddeÜ, p. ¡1 ; S an tarem , essai, t  I I , p.  -{7-70).—A n o tre  
explication, p. 1 1 du 1er tom e, nous a jou tons : liocusa c iu itas  (n’est pas Vo'.ogesia, mais) Uac.tisà quu 
tu eonfmio Cafipatloei.e 1 1 Anucnim  sita  « si baud proeu t a W o  ubi E tifrates n aseitn r (Om se I. 2, 
p. 15). A v a n t  lVunù, Taca, il fai t lire Luca.— Maus la p . t2 ,tu rc h o ru m l lisez e o k b o ru m  proviueKt.

10 .
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Les géographes a rabes  de  Bagdad p r i ren t  p our  la construction de 
leur  car te  une direction tout  à fait scientifique, su ivant  la méthode 
astronomique , et s’exercaien t  eux-m êm es p a r  des opérations variées, 
ju s tem e n t  estimées. O bserver la h a u te u r  du pôle, vérifier la g ran d eu r  
du globe, m esu re r  les provinces, lever les longitudes géographiques 
par  des procédés astronomiques,  com biner  les i tinéraires ,  tout exerçait  
l eu r  pratique, leu r  p ropre  expérience.  In s t ru i ts  p a r  un  astronome grec, 
ils se m o n trè ren t  su p é r ieu rs  aux in s t ru c te u rs  dans  l’app licat ion  de 
la théorie  à la pratique.  De cel te  m an iè re  ils se sép a rè re n t  b ien tô t  des 
modèles de la car tographie  g recque  e t  co n tin u an t  p lus ieu rs  siècles 
d’obse rver  l eu r  m éthode  scientifique, ils rem an ia ien t  et perfection
na ien t  leurs  cartes.

Q uant aux images du m onde, aux figurines de fantaisie,  aux caries  
t racées à coup de m ain,  les latins et les a rabes  se ressem bla ient  parfa i
tem ent.  Merveille et fable obsédaient éga lem ent l’imagination , a u ta n t  
des latins moins ins t ru i ts  que  des a rabes  plus savants . On se c o m m u 
niquait  ces belles choses, et les la t ins  se m o n trè ren t  avides de contes 
arabes.  Ils a im aien t  mieux s’en occuper  que de la sc ience a r a b e , dont 
l ’é tendue  et la h a u teu r  ne  leur  é ta ien t  poin t  inconnue.

05. L’espr i t  r e m u a n t  e t  av en tu reux  des N orm ands et la m arine  don
na ien t  une nouvelle  impulsion à la car tographie .  Les m arins  traçaient  
les rivages dans leurs  p o r tu lans ;  les N orm ands  composaient les plans 
des cantons e t  des provinces de  leurs  domaines.  Cette double opération 
devenait  utile et nécessaire  su r to u t  pour  la navigation ; on dessinait  les 
por tu lans  des r ivages;  on dressait  à coup de m ain  les cartes  de s i tu a 
tion, les cartes topograpbiques : mais  on ne se pressait  nulle  par t  pour 
en faire une  m appem onde  par  les règles  sc ientif iques connues : l 'hab i
tab le  n’c la i t  plus rep résen tée  que  pa r  les images figuratives.

On copiait  les ouvrages de S o l in u s ,  de M acrobe ,  d’Isidor,  
d 'E lh icus,  des i t inéraires  d’A n to n in ,  de  Gui ra v en n a te ,  d e S a l lu s t e ,  
de P r i sc ien ,  où l’on trouvait  e t  où l’on redess inai t  les ligures cos
m ographiques e t  géographiques.  Les ru d im en ts  des sciences e t  des 
connaissances géographiques é ta ien t  toujours p résen ts  aux esprits  
studieux.

Les copies des images géographiques successivement reproduites ,  
d im inuées  ou agrandies ,  su b i re n t  maintefois de modifications, de ch an 
gements,  paraissent,  en  effet, variables.  Malgré les variations cependant ,  
on d is t ingue  des familles de ces images engendrées  p a r  des originaux 
perdus.

Ainsi quand 011 examine les cartes  de différentes’ dimensions et
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Variées de  p lus ieurs  m anuscr i ts  de Sa l lu s te ,  de celui du xi '  s ièc le ,  
qu i  se t rouve  à Leipzig ,  des au tre s  conservés à Gorlitz , à F lorence  
(bibl.  lau ren tienne)  et de celui du xm ' s iècle ,  qui se trouve égalem ent 
à Leipzig ,  on y rem a rq u e  une  analogie de  la m êm e source  e t  leurs  
inscr ip t ions s’exp liquent  m u tue l lem en t  (2 ).

L ’ép igraphe  de la pe ti te  figurine de Gorlitz  qui d i t  : lie r  d idonis in  
affricam  fra lrem  su u m  p igm alionem  fug ien lis ad  arbam  rgm , explique 
l’inscrip tion  de la copie posté r ieure  de Leipzig qui porte : ite r  didonis  
in  a/fricam  frem. s. p. f. a . I. r .  (suum pigmalionem fugienlis ad a rb am  
libiæ regem).

Les le t t res  in i t ia les ,  à la su i te  de Iiarlago h. c. c. I. s. I. s. 
philcvcnurc, s’exp liquen t  p a r  h ippone, chadrum et ,  ca taba thmus, tercon, 
sirtis ,  leptis,  sir t is ,  pbilenon a re .  De m êm e de la car te  de  Leipzig du  
xm ' siècle : K arlago h. a. (hippone, adrum el)  catliabalm us g. I. g. t. 
(sirtis, leptis,  s irt is ,  tereon) cirene.

Zona pcrusla , inscrite  dans  celle de Gorlitz, e t  les nom s des vents qui 
accom pagnent  celle de F lorence ,  p rouven t  que des idées plus scientifi
ques .p rédom inaien t  l’espri t  des dessina teurs  de ces images.

L’image du monde d’un m anuscr i t  du  xiv' siècle de la bibliothèque 
lau ren tienne  à F lorence  (a) dérive  encore  de cette  famille.

00. Un a u tre  exem ple  de l’analogie variée,  fournit  la copie de  la 
carte  du c o m m en ta teu r  de l’apocalypse. Il composa son com m enta ire  
vers 787 e t  le dédia à E u lhe rus ,  évêque d’Osma. Le m usée  b r i tann ique  
possède une copie du com m enta ire  v enan t  vers l’année  1 10Ü,du m onas
tère  de Silos, du diocèse de  Uurgos. C’est un com m enta ire  dont  une 
au tre  copie se trouve à Turin .

Le m anuscr i t  du m usée  b r i ta n n iq u e  est accompagné, comm e celui de 
Turin ,  d’une m appem onde.  Ces car tes  décèlent  l’origine espagnole, 
pa rce  q u ’elles donnen t  une g rande  extension à l 'Espagne e t  nom m ent 
sa int Jacq apô tre  (de Composlelle).

On r e m a rq u e  en tre  ces deux car tes  de très g randes  différences,  au tan t  
sous le rapport  des inscriptions que  du dessin. Celle du musée b r i tan 
nique porte : J/ons péririons, Olisibona, si tuée au nord  de  Galecia; au 
sud Tiluvicus  (il. Tuvicus,  fluviu tavuus de la car te  de T u r in ) ;  
Ita lien , S p a n ia , Tarracona: R om a, et plus à l’e s t ,  au delà  d’une mon-

(2) Voyez geogr. «lu m oyen âge, elmp. -iü ; n" S i de  l’a tlas, e t  la planche ci-jointe qui rep résen te  
su r la g ran d eu r des orig inaux  les im ages de Gorlitz, de Florence e t  le  diaphragm e de celle de 
Leipzig du xm* siècle, copiées su r la publication de I len ri W u ttk e , über erdkunde und k a rteu , 
Leipzig t8î»ô, (abdruck ans N aum anns sera peu m).

(3) K oprodnite su r u o tra  p lanche c i-jointe, su ivant la publication de Sanlart ui.



lagne M issilia ; puis au delà  d’upe montagne  Acu-ya (Acliaïa), et au  delà 
d ’une  a u tr e  montagne  encore  Maccdonia.

G cnnania  en t re  nions perinous e t  alpcs g a llia ru m ;Tout à  côté  au  
cen tre  Gallias; ensu i te  : Panonia , Rcbcnna, C onslanlinopoli.

Au delà du  fleuve vionles B ifc i, B iffon ian i (Bosforani), Colci, ¡Sikome- 
d ia , B iltin ia , IJb ia  (Lydia), A sia , Cilicia, e t  dans l’in té r ieu r  de l’Asie : 
T roia; mons aqlo (aquilo, u b e ra  aquilonis) dont  la base touche l’océan 
du  nord, et a u to u r  de cette  m ontagne  : A lbania, Ibcria, dcscrla. Ensu i te  
m m  sa iucranus  (mons acroceraunus)  cl mons ceraunius, e t  mons cauca- 
su s; L icaonia, Licia , F rig ia , I lir ca n ia , Babilcnna, In d ia , Idum ea, e t 
près d’une  montagne  hic abce (habet ou habita t)  / e n in ix  Sodoma. A 
l’ouest : m ons caucasus (p o u r  la seconde fois) et mons liban, enclavant  
tous deux la légende : a rab ium  ipsu est ru bric i m irra  et c innam om um  
ib i est.

Caldca, P a leslina , Judca, Mcda, Persida, A ssiria  ISinive. Au cen tre  
de l’Asie e t  à peu près  au  cen tre  de  la carte ,  sous mons libanum  (pour 
la seconde fois), un grand  tem ple  avec l 'ép igraphe  : Ilir lm  (Jherusalcm).

A lexa n d rin , E g ip lus, A frica , Carlago magna, N u m id ia , H a u rilu n ia  
s itlifen s is , M a u rila n ia  cesaricnsis, M au rila n ia  lin g ü a n a ;  dcscrla et 
arenosa. A pa r t i r  de  M aurilania  t ingitana un fleuve (M l)  coule  ju sq u ’à  
Alexandrie.  De l’au tre  côté de ce fleuve on lit : ibi gemme preciose, e in -  
n a m u m etb a lsa m u m ; E lh iop iu  ubi su n tg en lesd iverso  v u llu c l m onslruosa  
specc, o rr ib ilis ; pcrlcnsa est usque ad /'mes E g ip li lerra ru m  quoque cl 
scrpcn lium  rcferla est muU iludo. G aram anlcs Gelltili k l est M auri;dcscrla . 
— Cette t e r re  rep ré se n tan t  l’Afrique presque  carrée ,  est séparée  au sud 
d’une au tre  t e r re  (des anticblAones), p a r  u n e  m er  pe in te  en rouge 
inscrite  : descria terra  veçina soli ab ardore incognila  nabis.

On voit que  ces inscr ip t ions sont différentes, de celles qu ’offre la 
car te  de T u r in  : p our  l’Asie et l’Afrique plus abondantes ,  p our  l’E urope  
beaucoup m oins;  elles po r ten t  l’assemblage des noms plus anciens, 
lorsque l’image de T u r in  est, on doit  le d ire ,  modernisée  par  p lusieurs  
appella t ions q u ’avait  besoin u n e  copie i ta l ienne  du xnc siècle. —  La 
figure en tiè re  de l’hab itab le  pa rai t  aussi différente  : e lle  est  i rrégulière ,  
ressem ble  à un c a r ré ;  les fleuves y sont nom breux  e t  p re n n e n t  une  
a u tre  d irection que ceux de la car te  de T ur in .

Ces deux car tes  du com m enta ire  de l’apocalypse aussi différentes,  en 
apparen ce  ne se re ssem blan t  guère,  offrent cepen d an t  des analogies 
f rappan tes  de le u r  orig ine  com m une.  A p a r t i r  de  seti lacobl ap tli, elles 
décèlent le m êm e fond qui les d is t ingue  de toutes  les au tre s  cartes  con
nues.  La t e r re  des a n tich thones ;  les Amazones de la carte  de T u r in ,  
r ep résen tées  par  le m ont Caucase placé  avec le m ont Liban au sud de
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l’Inde, dans celle  du  musée b r i tann ique .  Les îlots Crise et algure  au 
delà  du p a rad is ;  les îles l'ile, Tanlules, B r ila n ia , Scolia, enfin F orlu -  
nalee e t  Scaria  insula  privée d’inscrip tion  dans la car te  de T urin .  Dacia 
ubl c l  Goti, re n d u  dans la car te  du musée  pa r  Gocia; due alpes coutra 
a ras  ibi,  de la c a r te  de T u r in ,  répondan t  à duo alpes con trarii sibi do 
celle du  m usée, enfin le désordre  assez analogue, décè lent  l’origine 
comm une de ces deux images du monde, a ttachées  au m êm e com m en
taire  de  l’apocalypse ( t) .

67. Ces cartes  décèlent aussi les conceptions scientifiques des dessi
na teurs  des images, quand  ils in d iq u en t  les antich ihones,  qualifiés d’an 
tipodes.  Or, ils donna ien t  l’image d’une  hém isphère ,  su r  laquelle  figure: 
digna sen len t ia  quant ch r is t ianus  approbet ,  di t  un  m anuscr i t  de Marco 
Polo, conservé à Stockholm, t raçan t  l’habitable  du nord  e t  c c l l c d u s u d ;  
sentence rep ré sen tée  très  n e t tem en t  p a r  Cecco d’Àscoli (no trea t l .  n°58).

Mais six cents ans  an té r ie u re m e n t ,  Beda (mort 755), répé ta i t  e t  ne  
désapprouvait  guère  celle  an tique  doctrine  qui a été  rep résen tée  mille 
et c inquante  ans  a n té r ie u re m e n t  p a r  Crates, s u r  un  globe artif iciel de 
sa construct ion  [a). Doctrine an tique  s u r  laquelle  le vénérab le  Beda 
s’expliquait  en d isant : 11 y a deux parties  de la terre ,  tem pérées et 
habitables ,  une  cil deçà et l’a u tr e  au  delà de  la zone torride,  mais quo i
que toutes deux  soient habitables,  nous croyons qu’il n’y en a qu’une 
qu i  soit habitée p a r  l’espccc h u m ain e  e t  encore  seu lem en t  en  pa r tie  : 
mais les philosophes font m en t io n  des h ab itan ts  de  toutes les deux, 
non qu ’ils s’y trouven t  rée l lem en t ,  mais pa rce  qu ’ils peuven t  s’y t rou
ver  (c).

On dessinait  donc les figures de ces deux habitables,  ind iquan t  les 
causes de la varié té  des zones froides, tem pérées e t  chaudes,  qui déri
vaient de l’excentric ité  du  soleil qu i  m onte  ou descend p a r  les signes

(i) On p e u t voir la c a rte  du m usée b ritan n iq u e , dans l’a tlas de S au tarem . C e lled eT u rin  se trouve 
(laus no tre  a tlas {n° 33, cbap. 30, 2GU). — Dans l’analysé e t  la confrontation  de ces deux cartes, je  
suivis les réflex ions de Sautarem  eu résum ant ses rem arques. Les légendes aussi son t répé tées 
su ivan t sa leçon.

(3) Voyez : Dadania I II , 3G ; Pytlieas e t  la géogr. de son tem ps, p. OG.
(G) E st ergo te rra  e lem eiilum  in m edio m undi positum , nam que te rra  es t in m edio u t m cditullum  

in ovo “circa liauc est a q u a , e t  circa m cdilullum  est a lb u m e n ; circa quam  est ae r, u t panniculum  
coutinens album en. E x tra  vero contera concludens es t igu is, adinodum  te s te  ovi. llœ c t e r r a in  
m edio m undi sic posita e t  inde om uia recip iens pondéra : e t  si na tu raU ler sit frigida e t  sieca in 
diversis partibus suis ex accidente  d iversas c o n lin e t qu a lita tes , par» enim  illius to rridæ  p artis  aeris 
«ubjecta , e t  fervore solis to rr id a  e s t, e t  inliabitabUis, sed dus ejusdem  capita , duobus frigidis parti- 
Iius subdita  frigida su n t  e t  iubabitab ilia ; pars vero tem p era  ta) p arti aeris subjecta tem p era ta  est e t 
habitabilis (Ucda, de  e leraen tis  philos. IV, p. 223). — La d o ctrin e  d e  q u a tre  élém en ts se perpé tua  
dans la science. E lle est exposée par le cosm ographe de la carte  cata laue de  1377 (géogr. du m oyen 
âg e , cbap. 133, no te  83).
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du zodiaque. Lorsque P ie r re  Alfonse de  Hucsca en Espagne ( n é  1062, 
écr ivan t  vers l’année  1100), su ivan t  la doc trine  des a rabes ,  re t ra ça i t  
p o u r  ses explications cette  excentric ité  ( 7) : a lors  Lambertus fils d 'O nulfe  
à Sa in t-O iner (vers 1120), d’ap rès  les doc tr ines  g é n éra lem en t  connues  
p a r  les ru d im en ts  des sc iences latines, dessinait  la splière des zones, du 
zodiaque, du flux et du  reflux de l’océan.

Refusio  ou recursus de l’océan s’opère  de  la l igne équinoxiale m eri-  
dics, vers le sep ten tr ion  e t  vers le sud in  a u slru m . Zona perusta a  sole, 
inhabilab ilis  divise l’hém isphère  avec la ligne équinoxiale  et le zod ia- 
cus lacleus la traverse  descendant  au sud, m o n tan t  au  nord. —  Solis 
occasus d u  zodiaque regarde la zona auslra lis  frig id a  in h a b ila b ilisin lem -  
pera la , e t  la zona a uslra lis  lem perala habilabilis, sed incognila  h o m in i- 
bus n o slri generis. —  Solis orlus du  zodiaque re g ard e  la zona seplen- 
triona lis fr ig id a  inhabilabilis inlcm pcrala , e t  u n e  a u tre  zona  habilabilis, 
■noslra lem perala. —  Celle du sud est donc inconnue  aux  hom m es de 
notre  espèce ;  celle-ci,  du  nord , est la nô tre ,  no ire  hab itab le  accostée, à 
l’occident e t  à l’orient ,  p a r  les g randes  in su la . Celle de  l’occident p our
ra i t  s’exp liquer  p a r  la Bretagne, mais celle  de  l’or ient  représen te- t-e l le  
la T aprobane  ou le  Paradis?  (s).

H onora is  d ’A utun  dessinait  moins ra isonnab lem en t  les zones e t  les 
refluxions de  l’occan; en Islande un d ess ina teu r  décorait  une  petite  
sphère  des zones p a r  une bande  zodiacale (9).

68. Dans ces dessins que  le  tem ps  a  préservé  de la destruct ion  , on 
r encon tre  que lques figures de  l ’hab itab le  q u e  la t rad i t ion  éc r i te  c o n se r 
vait  de  longs siècles p a r  la répétit ion  e t  la reproduc t ion  fortuite. Quand 
on ne les dessinait  pas on se rappela i t ,  qu ’inventées,  elles é ta ien t  en  usage 
autrefois : c ar ré  régu lier  ou oblong ,  c li lam yde, sphendoné  ou fronde, 
sac  ou vesica piscis, ronde, ovoïde, ovale, t r iangu la ire ,  en demi-cercle .

P re sq u e  toutes ces formes se fondaient s u r  un  examen sé r ieux  de 
l’é tendue  de l’habitable  e t  des proport ions de  ses pa r t ie s ;  ou d o sa  posi
tion su r  la ligne équinoxiale ou su r  le t rop ique  du globe te rres tre .  La 
forme de demi-cercle  rep ré se n te  l’hab itab le  de la moitié de l’hémis
p hère ,  et la figure t r iangula ire  ne  présen te  qu ’une  bonne portion de 
celte  moitié.

(7) Voyez San la rem , essai, t. III, p. 323, 321, 325. e t la figure dans n o ire  plauclie.
(8) La sp h ère  de L am bert, q u e  nous donnons, se trouve daus le m anuscrit d e  Gand, N oire ami 

Scliaycs nous a fourni son fac-similé. — Le floridus de L am b ert, qu i se tro u v e  à Douai, m en tionné  
p ar San tarem , es t une  copie de  celui de  Gaud, m ais c e tte  copie n ’a pas de figures.

(9) Exam inez les nom . 32,33 de n o tre  a tlas, e t  voyez ch. 53 e t  100 d e  lag é o g r , du  m oyeu âge. — 
La savante abbesse de Iloheuburg  (Alsace), I le rrad e  de Landsberg , fesait vers 1180 des em prun ts 
d e  Honorius d ’A utun , pour sa cosm ographie in titu lé e  : H ortns deliciarum .



DE LA SCIENCE LATINE, 68 .

La figure tr iangu la ire  n ’est pas un  tr iang le  recl i l igne ,  mais  un  
tr iangle  sphérique,  formé par  deux m érid iens con iquem ent appointés au 
pôle.Dans la moitié  de  l’hém isphère  l’hab itab le  pouvait  s’é tendre  ju sq u ’à 
180 degrés en  longueur  ; la forme t r iangu la ire  n ’offrait pas au tan t .  Ce 
t r iang le  avait  p o u r  base  155 degrés, où l’hab itab le  de  n e u f  heu res  
pouvait  se d é ro u le r  com m odém ent en  guise  d’un m an te au ,  ch lam ys,  
son xlxpvàostti; trzi/ia (l o).

La  o f e v i iv r ;  de l ’astronome Pos idon ius ,  t r ad u i te  p a r  une  fronde ou 
vessie ,  ou p a r  un  sac ,  rappelée  p a r  que lque  m en t io n ,  n’é ta i t  pas im i
tée à  dessein p a r  les cosmographes ou dess ina teurs  du  moyen âge : car  
cette  f igure ,  t racée  p a r  une  copie de  la m appem onde  de R a n u l f  
Ilyggden (vers 1580), n ’est q u ’un ovale inachevé. Le dessina teur  de  la 
m appem onde de 1447, p ensa it  p e u t- ê t r e  à Possidonius,  quand  il enfer
m ai t  la longueur  du  m onde  p a r  deux ell ipses : mais ce n ’éta i t  guère  
l’encad rem en t  d’usage des kosmographes ( n ) .

Les m appem ondes  fu ren t  o rd in a irem en t  figurées quadrangula i rcs  ou 
roudes. E lh icus exam inait  les divisions du  monde sous ces fo rm es ,  du 
monde divisé en  q u a tre  ou trois p a r t i e s ,  su ivan t  les descrip t ions de 
Ju les  Honore  e t  d’Orose. Les q u a tre  pa r ties  porta ien t  le nom de qua tre  
océans; les trois fu ren t  : Asie ,  Europe,  Afrique (te),

R abanus  Maurus (m ort  856) ,  t rouve que  l’écr i tu re  sa in te  appelle  le 
monde o rb is ,  de  la ro n d eu r  d’un cercle : parce  qu’il est comm e une  
r o u e ,  pour  chacun  qui regarde  ses ex trém ités ,  te rm inées  e n c e r c l e ,  
qualifié d ’horizon p a r  les grecs. La t e r re  y  est  formée p a r  les q u a tre  
points card inaux  ou angles d’un  carré .  T irez  du  point  oriental  (dit-il), 
les lignes vers  le nord  e t  vers le sud ;  de  m êm e du point  occidental vers 
le  nord  e t  vers le  sud, vous aurez  un  ca r ré  de la t e r re  dans  le cercle 
de  l ’orbis, en tou ré  de  l’océan, qui, in c irculi  modo am bia t .  Le ca r ré  de

(40) S u r  l 'é te n d u e  de n eu f heures, nous avons discuté  dans nos pro légom ènes(chap . 257,254).— 
La form e sphérique  d u  triang le  est expliquée p a r l’anno tation  d’une ca rte  de Mathieu de Paris, 
vers I2G0, où ou  lit : V erissinum  au tetn  figu ralu r (inappamondi) in eodem  ord in e  quod est quasi 
chlam ys e x te n u  : talis est schém a nostræ  p artis  habitabilis (scilicet q u a rta  pars terrai) qu i e s t triau- 
gularis fe re ; corpus euim  te r ræ  sphericum  est.

(11) La ca rte  de R anulf, dans le m anuscrit du  m usée b rita n n iq u e , v enan t d e  la b ibl. ro y a le , 
14 c. » 11, n ’offre q n ’u nc  ébauche d’épigraphes sans dessin .—De la m appem onde d e  1417 (1147), nous 
parlerons encore. — En 1028 Rertius composa uuc figurine ad m entem  Possidouii, sans égard q u e  la 
fronde de  celui-ci devait ê tre  q u e lq u e  peu plus large à l’o rien t. — Q uant à c e tte  largeur, le  con
tra ire  parait vouloir vers 1245 Nikefor Blemraydcs : ï o r t  o ï  r. *A fftoc r b  cyr,p.o: r p v n X tv p o i ,  
n X u r ia .  rrp'o; f i o p p i v ,  o Ç tia  o ï  n p o ;  a v a r o / a ç ,  t o t E ù p d in r a  g '/SP -*  s* t<  
T îTpaic/EUjOO ;, o£ v  /jlïv n o o s  o ü s tv ,  - ) . a r ù  i ï l  n p b i  à v a r o X iç  («dit. Spohn, Lipsiæ «8 18 , 
p. 3), car l’Asie trian g u la ire  avance son angle vers l’o r ie n t;  e t  l 'E u ro p e , q u adrangu la irc  expose à 
l’occident une ex tension  la té ra le . — Santarcm  s’occupe beaucoup des différentes form es e t  figures 
d e  la te r re  e t  du m onde rep ro d u ite s  dans le m oyen âge.

(12) Voyez ce qui est d i t  ci-dessus, chap. 28-33.



la te r re  est divisé en  trois par ties ,  don t  u n e  l’Asie (tr iangulaire)  occupe 
une  m oit ié ;  l’au tre  moitié  p a r tagen t  l’E urope  e t  l’Afrique ( 13 ).

Je  sais que  la descrip t ion  t r ifa r ia ,  aussi b ien que la quadrifaria  
peuvent  égalem ent convenir  aux formes ronde  ou quadri la té ra le .  La 
nom enc la tu re  géographique d’Elhicus devait  se rv ir  aux  dessinateurs 
des cartes. En  effe t,  L a m h e r t ,  fils d’Onulfe s’est  servi (en 1120), dans 
une  composit ion de son floridus ,  de la n o m en c la tu re  q u ad r ip a r t i te ,  
mais p our  rem pli r  une  composit ion t r ip a r t i te .  (Voyez c i-dessus p. 57.)

69. Il est  faux p eu t-ê t re  qu ’Elhicus a it  expressém ent d istingué p a r  les 
descrip t ions tr ifaria  et quadrifa r ia  les formes ronde  et quadrila té ra le ,  
comme je  l’ai dit dans  mes prolégom. (ch. 255) ( u ) .  Mais il n ’est pas 
tou t  à fait faux que la description quadrifa r ia  dérive  de  la forme q u a 
dri la téra le ,  dont  l’orig ine  rem o n te  au tem ps  d’Ephore ,  e t  qu ’e lle  répond 
m ieux à la figure qu ad ran g u la ire ,  qu’à une  figure tr iq u ad re  ou ronde. 
Ainsi que la descrip t ion  t r ipa r t i te  (qualif iée de tr iq u ad re  p a r  Orose), 
devient  le par tage  exclusif  des compositions rondes ou ovales.

En  effet, les images du m onde de la forme quadr i la té ra le  , que  nous 
connaissons , sont  privées de  la dénom ina tion  t r ip a r t i t e ;  on n’y voit 
pas les noms de l’E u ro p e ,  de  l’Asie,  de l’A fr ique,  comm e pa r t ie  du 
inonde ( 1 »), tandis que les dénom ina tions  de l’E u ro p e ,  de l’Asie cl de 
l’Afrique se t rouvent  dans toutes les images rondes (ic).

Une figure q uadr i la té ra le  ne  trouvait  pas d’assiette  commode s u r  un 
globe, n’était  nu reste  qu ’une hypothèse controuvée qui s’adap ta i t  mieux 
à u n e  bande  i t in é ra i re ,  qu ’aux  idées scientifiques.  Une figure ronde 
é tait  p lus p o p u la i re ,  elle s’accomm odait  égalem ent aux idées hom éri
q u e s ,  b ib liques e t  koran iques;  à la form e du globe ou de la sphère;  
aux idées scientifiques : aussi elle  é ta i t  généra lem en t  acceptée p a r  les

(13) Océanus : quod in eirculi m odo am bia t(R ab . Maur. XI, 3).—O rb isa  ro tu n d ita tc  eirculi diclus 
qu ia  sicu t ro ta  e s t. — Form ant terras ideo sc rip tu ra  orbem  vocati eo quod resp icien tibus cx trcm iia- 
tem  c ju s  c ireu lus seroper n p p a re t, quem  eiren lum  gn ee i horizon la vouant. Q uatuor au tem  cardini- 
bus coni form ari d ic it : qu ia  q u a tu o r  card incs, q u a tu o r  an g u lo sq u ad ra li significant qui in tra  preo- 
dk 'lum  te rn e  circulum  e o u lin e u lu r. Nam si ab o rie n tis  cardiuo in au stru m  e t  in aquilqnem  s'mgulnn 
ructas liueas duas, s im ilite r q n oquc  etsi )ab oucidentis card inc ad præ dietas card incs, idcsi, ad 
austrum  e t  aquilonem  siugulas rectas lincas ten d as  : faeis quadra tum  te rn e  in tra  orbem  pncd ictum . 
— IHvisns es t au tem  In fa n te , a q u ibus uoa pars Asia... u n d c  cv id en ler orbem  dim idium  dure leu en t 
E uropa e t  Africa : a lium  vero  sola Àsia (Rab. Maur. X II, 2 , p. 171, 172).

(14) Cbap. 2 55 .— l)eiu Schluts is t aber falsch : m e rép è te  W ù tlk e  (über c rdkuude  und kartcu  de« 
M itU lalters, p . 12 ; d ie  kosm ographie des I s lr ie r  A itbikos, u , p. c.).

(15) R egardez lo« im ages d e  lab ib l. d ’A lby(dans le 1*' vol. de n o tre  geog ï.), nuglo-saxoune do 
m usée b rit. (n° 2G d e  n o tre  atlas); de R an u lf H rggdcn .

(-16) Voyez les n** 23, 27-29, 52-38, 68, 70-74, 78-81, 87, 94 de  n o tre  a tlas , e tc ., e t  to u te  la m u l
titu d e  ind iquée p a r San tarem . —■ l.es a rabes n e  sc serv a ien t pas d e  dénom inations d e  tro is partie« 
du  m opdc : Edrisi. Uygden, Bianebo, Mauro uég lig èreu t de les nom m er.
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lat ins  et par  les arabes.  C’est le type de  l’orig ine  c om m une  des connais
sances vu lgaires  qui se re ssem bla ien t  parfa i tem ent.

Dans ces images ro n d e s , '  on distingue u n e  hab itab le  dont le cen tre  
est ou Jé rusa lem  ou les env irons de Mekke, de  Bagdad. Ou b ien  elles 
rep ré sen ten t  u n e  h ém isp h è re ,  quand  les la t ins  m arq u a ien t  les an tich-  
thons ,  t raça ien t  une  écliptique e t  les zones ;  quand les a rabes  y 
annota ien t  les pays au-delà  de la su i te  de  sep t  climats.

70. Dans l’ouvrage de Zakharia  ben Mohamed kazvini (n é  1210, 
m ort  1285),  nous avons une  sem blab le  h ém isphère  des arabes.  E n tre
les qua tre  po in ts  card inaux  : j L i J I  I v__

l’o r ien t ,  le s u d ,  l’occident ,  le n o rd ,  le d iam ètre  du cercle ou de la 

roue  océan ique ,  rep ré se n te  i â .  la l igne équinoxia le ,  qui
sépare  la moitié vide des climats.  Dans celte  partie  v i d e , au sud de la 
ligne équ inoxia le ,  on ne  r e m a rq u e  que ! AÜj le pays z e n d j , 
h ÿ  N ouba ,  j L X ü j  Zanguebar,  ï  a. ;  ^  C  H ahcsél ia , no
mades ou tr ibus vagabondes, le no ir  occident (Soudan).

Les p rem iers  trois climats sont  coupés p a r  trois  m ers  ou golfes :
Jl=L - . . l i  . J l i .  , , c j j  ^J ià .  golfe v e r t ,  golfe fa rs ,

j  -F- Ly j
golfe kl barbare .  k, v,

Le p rem ier  c limat y \  15 h eu res  du jo u r  le plus long ,  contient
a l S i n ,  . , L s ( - O m a n ,  Iémen.

w  ’* O  | w  ** • •
Le second climat J  j  y  1 5 1/* heures  du  jo u r ,  passe par  

S in ,  j l _ 5 s  l led jaz ,  k , y a ?  Saïd M isr ,  ^  y  le  pays
B e r b e r ,  Sous (c laksa),  Tandja.

Le  trois ième clim at  _'o ^  dont le jo u r  est  de  14 h e u re s ,  r e n 
ferm e t^ a . L s  S a d j in ,  Kbiz il-d j in)? j U-Xas Kandahar,
-m» l l i n d ,  S in d ,  M ckran ,  y j  T iz ,  y j ï  K e rm an ,

Scbiraz  ; ensu ite  L üj pays Afrikia. Enfin q u a tre  ép ig ra 
phes passent  de ce trois ième climat su r  le q u a tr ièm e  :
Bcit  al m akadess i ,  S c b a m , Eskcnderia  et

Andalous,  celte  de rn iè re  re tranchée  p a r  des lignes ( 1 7 ).
Les q u a tre  climats su ivants  ont p lus ieu rs  m ers  qui ne  sont pas 

qualifiées de  golfes. Dans le  sixième clim at  : y ? ?  la m er
Khovarczme indiquée p a r  une s im ple  inscription. , ysr?  la m er

(17) Je  fis rem arq u er c e tte  traverse  des ép ig raphes, parce q n ’e llc  exp lique  la m éprise  de l’a n n o ta 
tion d’M komi qui ind iqua  par deux fois la position de b e it  eim akadess dans le ni* e t  le iv* clim at. 
Géogr. du m oyen âge, vol. 1, p. 1G 2,105). C’est aussi l’exem ple p o u r exp liquer les a u tre s  m éprises 

de ce genre .
i l
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Khozar,  inscr ite  e t  tracée à t ravers  trois climats : 5, G et 7. Enfin : 
j - s r i  la m er  de  m a g rc b ,  ou de roum  , ou de 

schant couvre  une  portion du qua tr ièm e  c l im at ,  à pa r t i r  de  la pointe  
du golfe b a rb a re  (de la m er  rouge), ju sq u ’à Andalous. A p a r t i r  de celte  
poin te  d ud i t  golfe,  un t ra i t  de ligne ferme de l’est la m er  de Scliam et 
se prolonge p a r  deux climats su ivan ts ,  le 5 '  et le 6e, accompagné d’un 
trait  p a ra l lè le ,  pour  ind iquer  l 'a rch ipe l ,  la m e r  noire e t  celle d’Azof.

Le  qua tr ièm e  clim at  J.X.) A d o n t la  longueur  du jo u r  est de 4 4 heures  
e t  50 m in u te s ,  contient  : (_ JL vâk) K am b alch ,  Ba-

dakschan ,  ^  T i b e t , ) K hoian ,
( j jyo)  Gazna, Gour,  lil iorasan, Djebal, I rak ,

, \ > , L o  D iarbckr.  Ensu i te  Scliam déjà m e n t io n n é ,  avec les épigraphes 
de be it  a lm akadess et E sk en d er ia ,  qui t raversen t  la l im ite  du  sud.

Le c inqu ièm e  c lim at  a; s  dont la longueur  du jo u r  est  de 15 heures,  
contient  : T o u r k , m ont T araz  (âiSivos sipyo;),

Mavara al nalir ,  ^ ; , L i .  Kbovarezm, , R o u s ,  inscrit  à 
l’o r ien t  de la m er  Caspienne. A=srJ ,3! Afrandja.

Le sixième clim at  J  aj _. dont la longueur  du jo u r  est  de 15 h eu res  
c l  50 m in u te s ,  c o n t i e n t :  Ivimak, Ivimakie d’E d r is i ;

K imar,  race tourkc  de Bakoui VI, 22), (j ~ ' ï b  (Namian? Naïman?), 

Iiafdjak, L ’ IiLo Seldaba,  ^ 1  a Üj pays Allan ; ces deux 

d e rn ie r s  (comme Rous) déplacés.
Le septièm e climat y  j  dont la longueur  du jo u r  monte à 16 heures,  

passe p a r  Jadjoudj et M ad joud j , p a r ^ b  Boulgar,
( j i l j  in té r ieu r  de R o u m ,  ainsi placé trop au nord (is).  

j j i i A s ,  le v ide ,  où il n ’y a  r ien.

Ce d e rn ie r  climat est  te rm in é  p a r  ' a m er  W areng.
Les clim ats  é ta ient une des bases de la car tographie  chez les arabes,  

comme elle é ta i t  autrefois chez les grecs dans les écoles d 'A lexandrie  et 
d’Athènes.  Les écoles du moyen âge ne  l’ignoraien t  pas,  quand R anulf  
Hygden, dans  sa c a r te ,  savait  qu ’Alexandrie d’Egvpte  condila est in  
5° climale, e t  Ludolf,  cu ré  de Suchen, t rouvait  dans les histoires que  la 
Colchide comme une île  in  scplim um  m u n d i c lim a .... siltta la  cl ipsum  
clim a ibidem  d iu id il cl d is ïin g u il  (l ibcllus de i l inere  ad terra in  sanclam 
cap. 51). Quand les latins copiaient ou é tud ia ien t  l’ouvrage de P l ine ,

(18) Belad Roum  cl ha le né , peuple uom breux. couchant du v* e t  vi* clim at. C’est là que sont situés 
Roum  e t Coustautinoplc. A vant qu 'ils  fussent ch rétiens ils su ivaien t la doc trine  des philosophes; ils 
ou t la cou tum e d e  ch â tre r  leu rs  eufauts pour en faire les gard iens de leu rs  maisons. L eurs rois sont 
nom m és césars. Bakoui, V I, 2 1 .



ils y t rouvaien t  l’application géographique  des clim ats  dans la compo
sition des caries. Les é lém ents  des sciences qu ’ils cult ivaient  t ra i ta ien t  
aussi les climats.  11 sem ble  cependant  q u e  quand  les la tins pa r la ien t  des 
c l im a ts ,  c’c ta i t  par  l’impulsion de la doctrine  a rabe  ( 10 ).

7 i .  Les latins et les a rabes  pa r la ien t  de  la science indienne. Les 
la t ins  savaient qu’un Ethicus com batta it  les doc trines kosmologiques du 
très  savant  indien I l ia rkas ;  E th icus visita  le nom bril  de la t e r re  ou de 
l’hémisphère,  l’île Syrtin ice ,  pa r  laquelle  passe d’un polo à l’a u tre  la 
ligne mérid ionale,  ou le m érid ien  qui divise l’hém isphère  e t  l’hab itab le  
en deux parties  égales : occidentale  c l  or ienta le  (20 ). Cette  doc tr ine  de 
la ligne mérid ionale  ou du m ér id ien  qu i  passait p a r  l’île (Syrtinice),  qui 
e s t  le siège du ciel e t  le nom bril  de la t e r re  , v ien t  des g recs ,  mais sa 
confusion avec les doctr ines indiennes et avec le m érid ien  d ’Oudjein 
est l’ouvrage des arabes.

Dès le d ébu t  de  leu rs  é ludes géographiques ,  ils d iscuta ient la ques
tion du p re m ie r  m é r i d i e n , et le m ér id ien  du  milieu p réoccupait  les 
astronomes. Mohammed el k liovarezmi,  Mohammed cl ba ten i  et les 
a u tre s  fesaienl passer ce m érid ien  du milieu p a r  l’île e t  la ville Arin ,  
form ant su r  la ligne équinoxiale  le n o m b r i l ,  la coupole  de l’hém is
p h è re ,  île inaccessible, connue  dans  les t raditions scientifiques des 
Grecs, s u r  laquelle  O u ran o s ,  quand  il gouvernait  le m o n d e ,  a lla it  fa ire  
ses observations astronomiques.

O11 n ’é ta i t  pas d ’accord au su je t  du p re m ie r  m érid ien  et la  m an iè re  
de  com pter  les longitudes géographiques : les uns  vou laien t  su ivre  la 
m éthode de P lo lém ée ,  les au tre s  p ré ten d a ien t  é tab lir  un  m érid ien  
oriental .  Celui du milieu devait  accom m oder celte  g rande  controverse  
ind iquan t  le poin t  de dépar t  des longitudes de l’est  et de l’ouest à la 
fois. Mais son Arin  glissait  su r  la ligne équinoxiale. On ne s’accordait  
pas si l'on fe ra i t  passer le m ér id ien  du  m il ieu  p rè s  de N iscbabour  p a r  
Djordjan, ou p lu tô t  près  de  Balk p a r  Schabourkan  ou Aschfourkan.

Cette ince r t i tude  fu t  em brouil lée  p a r  un m érid ien  é t ran g er  à la 
quest ion  : p a r  celui q u e  les Il indoux fesaient p asse r  .par le m il ieu  de

(10) Uuo sem blable figure q u e  celle de Kasvini de la sphère  rep ré se n ta n t les c lim ats de  l 'habitab le , 
D’Ailly trouva p rép a ré e  avan t 1110, par un  des kosm ographes la tin s, (u° 70 de  n o tre  a tlas). Ce n ’es t 
pas une  copie du m odèle  a rabe mais l’application de la m éthode  a rabe à une m appem onde élaborée 
p a r les kosm ographes, (voyez ehap. lo i  d e  la géogr. du m oyen âge).

(20) l.ineam  præm agnam  tenden tem  ad m eridiem  : re  vera nim io frigo rc  inculta a sep ten trio n c , 
a m end ie  nim is opu leu lain  plagam  quant uinbelicum  solis idem  chosm ographus re fe r í...  insolara 
rueridian.nn syrtinieen ad um bilicum  solis iu m agnum  occeanum ... líate om nia de  jaun is cœ li e t  
card iiiihus m iindi terg o q u e  solis, sep leu lrio n e  e t  um bolieo e ius descripsit ; m eridiem  liueani a p arto  
ad p artera  niediam inundi p ro te lau lcm  ab aqu ilone  in m eridiem  (Aëthik. 18, 21 ,22).
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leu rs  connaissances géographiques.  L’astronome AbOii Rilian el birouni,  
r ép r im an d a i t  ceux qui voulaient concilier  les choses les plus incompa
t ib les;  ceux qui s 'efforcaient à confondre  le méridien indien avec celui 
du milieu , parce  que  l’idée du  m érid ien  d’Arin  ne s’accorde pas avec 
la m an iè re  de voir des Hindoux (ai).

11 pa ra î t  que la question du m érid ien  d’Arin en or ien t ,  fut  b ientô t 
épuisée  e t  aband o n n ée ;  elle  passa en Andalous où elle  con tinua  à dis
t ra ire  les astronom es du inagreb. Arzakhel vers 1075, p lus tard Aboul 
Hassan Ali du Marok v e rs  1250, et Alfonse de Caslillc se plaisa ient à 
r e v e n i r  su r  Àrin (2 2 ).

Pierre Alfonse de Uucsca, éc r ivan t  en 1110 su r  le p lan isphère ,  dess i 
na it  l’image de la civitas Arin, s i tuée  s u r  la ligne équinoxiale  au cen tre  
de  no tre  h é m isp h è re ,  au sud des climats hab itab les  ( 2 5 ). Plus tard 
Roger Baco (mort 1204), P ie r re  d’Abàno (mort 1515), le cardinal Dailly 
(vers 1410) revena ien t  s u r  la théorie  d ’A r in ,  sachan t  qu’on a dressé  
les car tes  s u r  Arin,  e t  que  ceux qui o n t  dressé  des cartes s u r  cette  ville  
d’ap rès  la théorie  espagnole des planètes,  fu ren t  a ce que  l’on dit,  le 
géan t  N cm b ro th ,  P to lém ée ,  Algorismus (al Khovarezmi), À lboumasar,  
e t  A lbaleni (2 1 ). Chez ces latins le nom bril  Arin  porta i t  p lusieurs  
noms (c’é ta i t  Syrl in ice  comm e nous l’avons vu); c’é ta i t  le nions Malcus 
ou M aleus; c’é ta i t  une  a u tre  Syené. Qualifié de Syené ,  parce  que le 
soleil  y é ta i t  au zenit  comme à Syené de l’Egypte,  quand  il a rriva it  au 
cancer.  Qualifié de nions Maleus, p a r  ce que  l’om bre  de  cette  m ontagne 
tou rna i t  d u ra n t  six mois de  l’année  vers  le n o rd ,  et d u ra n t  six au tres  
ve rs  le sud ( 2 5 ). Enfin la doc tr ine  de  la théorie  du nom bril  ou de la

( i l )  Voyez cc q u ’il es t d it. Géogr. du  m oyen Age, cliap. 2*2, 23G, 237.
(22) Géogr. du  moyen Age, chap. 43, 91.
(23) M anuscrit de la bibl. de P aris, supplcm . la tiu , n® 1218. — R c in au d ap . S an tarem , essai, l. III, 

p. 310. — Nous rep roduisons la ligure.
(24) Bacon e t Dailly (voyez géogr. du m oyen Age, cliap. 91, 104, 135, 157).—-L e passage re la tif  de 

P ie rre  d’Apono e s t le su ivant : m o u stralu r  com m uni fama com ponentium  tabulas super Arym eivita- 
tem , quæ  p ræ dicatu r rcc te  esse lu m edio in u n d i,d is ta n sa b  u n o q u o q n e q u a tu o r angulorum  mundi ,  
sc ilicet o rie n te , occidente, m erid ic  e t  sep ten trio n e  p e r 90 gradus. Com positores au lem  tabularum  
su p er civ ilatcm  prædictam  bi in théories p ianctarum  hispalensis fuisse d icn n tu r : Ncm broth gigas 
iconom icus, P to lom eus, A lbategni, A lbnm asar e t  A lgorism us. Am plius locus tcquinoctrialis  es t 
m édius d istans a iqualiter ab u tro q u e  polo : m edium  nutom  v irtu o siu s , perfeétius e t  tem p era tiu s , 
est ex trem is. Cum ergo versus ex trem a sit habilalis e t  lem p eram en tu m , m ulto  itaq u e  magis e r i t  
circa m edium  quule locus est qui sub æ q u a to rc  habitabilis itaq u e  e r i t .  (P é tri d e  Abano, conciliator 
diiï. 67, p. 100).

(23) U ltra Palibotram  m ons M aleus: in quo um bræ  hyem e in se p ten trîo n es, æ s ts te  in anstros 
cad u n t, v icissitudine liane d u ran te  senis m ensibus. Solin . cap. 55. — Il y avait aussi d 'ap rès la nar
ra tio n  de J o u b a , u n e  île M alachusou Maliclius qui répondait A Syrlin ice  : ab indica prom incnlia  ad 
M alacbum insulam  affirm ai esse quindecim  coutcna m illia passuum  (la  long itude géogr. de Tapro- 
banc é ta n t 110 degrés à p a rtir  de sa p ro ém in an ce , à 1300 milles ou 20 d eg rés , Malachus au ra  la



coupole (le la t e r re  est  t r è s -an c ien n e ,  parce  que  si l 'on ne  la trouve pas 
dans P lo lém ée de notre  connaissance, elle  élaiL autrefois p ronce  pa r  le 
puissant  géant  e t  chasseur  N e m b ro th ,  don t  011 avait  u n e  car te  géogra
p h ique  dressée  s u r  la ville Arin.

Nous ne  connaissons pas de  car tes  d ressées su r  le m ér id ien  d’A rine ,  
e t  nous n ’avons aucune  annota t ion  ,dc longitudes qui se ra ien t  comptées 
de ce m érid ien .  Nous ne  connaissons pas de cartes, dressées régu liè re 
m en t  su r  que lque  projection que  ce soit : mais nous avons de nom 
breuses  annotations de positions ,  don t  les longitudes sont  comptées du 
m érid ien  occidental.

"2.  Ces annota t ions  nous on t  indiqué l’usage chez les a r a b e s ,  de la 
car te  de P lo lcmée e t  d’une  a u tr e  m appem onde  donnée vers 730. Ces 
annota t ions nous ont fourni les m até riaux  à la reconstruc tion  des rasms 
d ’Alkovarezmi (carte  d’Almamoun) 850, e t  d ’Albaleni 880; des cartes  
don t  se sont  servi Alkomi 980, Ibn  lounis 1003 ;  de la m appem onde  
dressée p a r  Abou R ihau  1051, de  celle de Ivouschiar 10G0 et d’Ar- 
zakhel 1075; les car tes  e t  les m appem ondes  d’une longue série  de sept 
astronom es c l  nous savons qu ’il y a eu à cette  époque d’au tre s  carto
graphes.  P a r  ces annota t ions  enfin et p a r  la reconstruc tion  des c a r te s ,  
nous  a p p r îm es  que  dans tou t  l ’em pire  on levait la h a u te u r  du p ô le ,  et 
d é te rm in a it  les lal i ludes;  que  p a r  les observations astronom iques on a 
dé te rm in é  avec un  certa in  succès p lusieurs  longitudes. Quand l’a rab e  
de cette  époque dressait  une car te  de son e m p i re ,  il composait  une 
mappemonde.

Tel é ta i t  déjà  le p ro d u i t  de l’activité  scientifique des a rabes ,  lo rsque  
en E urope ,  Gui d c P isc  1119, L am b er t  fils d’O n u lfe d e  Sa in t-O m er  1120, 
H onoré  d ’A u tun ,  H errade  de L an d sb e rg ,  abbesse de Uohcnberg  1180, 
et p lus ieurs  a u tre s  se con ten ta ien t  de copier  les é lém ents  de  géogra
phie,  de  dessiner les petites images du m onde, de ces m appem ondes  figu
ratives , dont u n e ,  copiait vers 1150, l l c n r i ,  chanoine  de Mayence (2 0 ).

lo n g itu d e  du  n o m b ril  fl0#); a  M aliclio ad  S c c n e o u  d u c c n ta  v ig in ti  q u in q u e  m i l l i a , io d e  ad  iiisu lam  
S a d a u u m  c c n tu m  q u in q u a g in ta  m ill ia , s ic  coufic i ad  a p e r tu m  in a rc  d e c ie s  o c tic s  c c u tc n a  e ts e p tu a *  

g in ta  m illia . J u b a  a p . S o lin . ca p . u l t im o  f>0.
(20, La carte  de Henri de M ayence du collège H cn etse  tro u v e  à Cam bridge corpus Cbristi collège. 

Santa rem  l’u publiée  su r le fae sim ilc q u e  l’u llin g a  eu la com plaisance de lui p rép a re r.— L’ouvrage 
do l’abbessc Hc-rrade p o r te  le t itre  : b o rlu s  d c lic ia ru m ; son m anuscrit se tro u v e  dans la bibl. de 
S tra sb o u rg 4 c’es t une  espèce d’encyclopédie »décorée d ’un  grand  nom bre d e  figures. En 1818 Moritx 
d ’E ngelbart publia en allem and un m ém oire  su r c e tte  abbesse e t  su r son ouvrage, avec un  atlas 
in-folio de 12 planches. E n  1829 A lexandre Lcnoblc, p résen ta  à l’académ ie son m ém oire  su r l’o u 
vrage de lle r ra d e  e t  en publia des e x tra its  eu 1859, dans la b ib lio thèque de l’école des C harles, t .  I, 
p. 238; (voyez San tarcm , essai, 1, 7, t .  I , p. 09 c l  su iv .j.
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Le seul genre  de  dessin  dans lequel les latins surpassa ien t  les arabes,  
é ta i t  le dessin des cartes spéciales de si tuat ion ,  topographiques .  Plus 
habiles dans ce genre  ils négligeaient de perfec tionner les composit ions 
des caries  générales.  Dans leu r  position ré trécie ,  ni  commerce, ni r e la 
tions quelconques ne les engageaient encore  de regarder  le m onde  dans 
toute son é tendue  (2 1 ).

C ependant  si, de  leur  étroites possessions, ils ne  pouvaient pas é ten 
d re  suffisamment leurs  investigations,  ils devaient  au moins ch e rch er  
de renseignem ents  chez les arabes.  L e u r  é tude  é lém en ta ire  p répara it  
l eu r  espri t  à com prendre  toute la science arabe .  E 11 effet, quan ti té  
d’hommes ins t ru i ts  ne  l ' ignora ient  pas. C’est su r to u t  en Andalous qu ’ils 
a lla ien t  ch erch er  la lumière .  Mais on trouvait  non moins de  lum iè re  en 
Sicile, peuplée  p a r  des industr ieux  e t  in s t ru i ts  m ahom m édans.

Sous la dom ination  de la race  no rm ande  qui rem ua it  le vieux monde, 
on e n t r e p r i t  en Sicile de  composer une m appem onde.  Un prince ch ré 
tien donnait  l’impulsion à la g rande  en trep r ise ,  les chré t iens  de Sicile 
l’exécu ta ien t ,  les m ahom m édans  de Sicile y coopéraient de leu r  part.  
F r u i t  de  longues e t  nom breuses  investigations routières ,  qu ’on fixait 
su r  de  bases scientiliques. On ne peu t  pas accuse r  l’œ u v re  de  l’im ita
tion servile  de  que lque  modèle. On peu t  y dém êler  les m atériaux  
exploités, mais cet  œ uvre  décèle une composit ion nouvelle, originale et 
ha rd ie ,  élaborée  p a r  des hom m es instruits .

S’ils avaien t  que lques  car tes  spéciales de que lques provinces ou pays 
dont ils pouvaien t  se servir ,  ils é ta ien t  non moins forcés de  composer 
p a r  eux-m êm es quan ti té  d’au tres ,  su ivan t  ces n om breux  renseigne
m en ts  que leu r  p ro c u ra ien t  leu rs  propres  investigations. Quand il 
fallait  enfin r é u n i r  dans un  corps tous ces déta ils  q u ’ils avaient 
ramassés e t  former une  m appem onde ,  on a dû  consulte r  les m ap p e 
m ondes p récéd em m en t  é laborées,  car  ceux qui ne  bougeaient  pas de 
P a ï e n n e  ne pouvaient se v an te r  de posséder de vastes idées su r  le 
m onde, ni p ré tendre  d’inven ter  son im age ,  encore  moins d’approfondir  
les bases scientifiques su r  lesquelles  ils voulaient la fixer.

A celte  fin les géographes de  Sicile avaien t  trois sortes de  m appe
mondes. L’an c ienne  composit ion ro m ain e  d’Auguste,  refa ite  par  Théo
dose e t  p eu t-ê t re  par  C harlem agne ;  les p inakes et les projections de la 
géographie  de P to lém éeav ee  le dessin d’Agathodaïmon, enfin les rasm s 
des é tudes  arabes.

(27) Je  pense q u ’en reg a rd an t les num . 63, CC du  dessin la tin , e t  les num . 10-15 du dessin arabe 
(e t on ne connaît g u è re  de m eilleur), on p eu t sc convaincre de la su p ério rité  des prem iers e t  de la 
v é rité  de m on assertion . L’a n a ljsc  de la descrip tion  éd risienne donne aussi l’idée favorable de la 

com position soigueuse des cartes spéciales.
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Dans touL ceci se p résen ta ien t  d ' im m enses  discordances. La m ap p e 
monde rom aine  de  n eu f  h e u re s ;  celle de  P to lémée de douze h e u re s ;  
celle  des a rabes  dans le dessin des images de  Massoudi, d’Ibn haoukal,  
vague, in d é te rm in ée ;  dans les rasm s con tred isan t  P lo lém ée  au tan t  par  
de nouvelles observations astronomiques que  pa r  de dimensions et p ro
portions nouvellem ent examinées. E ux-m êm es,  ces géographes, ils n ’ont 
fait  pour  leu r  compte  a u cu n e  observation, aucun  m esurage .  Enferm és 
dans  leur c ab ine t ,  ils ne p u re n t  vérif ier  ce q u ’ils t rouvaien t  de discor
dan t  su r  les pays e t  positions éloignées. Ils jugea ien t  et fo rm aien t  leu r  
eboix, en tra înées  par  la  confiance, ou p a r  que lque  m otif  plausible, et 
souvent au  hasard.

73. Nous avons essayé d’exam iner ,  d’analyse r  le f ru i t  de leurs  opéra
tions e t  de  re s tau re r  la m appem onde  qu ’ils ont é laborée  (géographie du 
moyen âge, cliap. 3 0 -0 5 ,2 4 0 -2 3 4 ;  cartes  de  l’Inde, 7 -20;  analyse de 
p lusieurs  sections), e t  nous devons conclure  qu ’il ne  m anqua i t  pas d’idées 
e t  de  produits  géographiques a n té r ie u r s ;  que les traditions scientifiques 
des écoles se conserva ien t  e t  que  les compositeurs é ta ien t  assez versés 
dans la théorie  pour  concevoir et e n t re p ren d re  leur composition.

Qu’il exis ta it dès l’origine une  cer ta ine  in tim ité  e n tre  la cartographie  
la t ine  et a rabe ,  et que  les latins n ’ignoraient  pas le progrès des arabes,  
connaissaient leurs  moyens et le u r  méthode.

Que les car tes  spéciales fu ren t  é laborées su r  des investigations toutes 
fraîches, avec un succès varié. Que pour  l’ensem ble  on a pris  une  m ap
pemonde a rab e  (n° 17 e t  59 de no tre  allas),  e t  un  rasm  arabe,  modifié 
e t  dé rangé  su r  que lques points p a r  les tortuosités pto lém éenncs .  Que 
m algré  les e m p r u n t s  de  P lo lé m é e ,  la composit ion en tiè re  pa ra î t  ê tre  
basée su r  la tradition de l’hab itab le  de  n e u f  heures.  Que quan ti té  de 
faux renseignements ,  de m éprises (la Suède, la m er  n o i r e ) , aussi bien 
que  certaines conceptions et p réventions invétérées,  vicia ient la grande 
composit ion.

D’ap rè s  la descrip t ion  d’Edris i,  à p a r t i r  de Bagdad, la pa r tie  m érid io
na le  de l’Asie, Hind, Sin,  sont modelées su r  la configuration que leur  
d onna it  Plo lém ée  (géogr. du moyen âge, cliap. 252, 255). L’Afrique est 
une  copie de Pto lém ée p ré p a ré e  p a r  les arabes.  Les rivages de Leptis 
e t  de Barka, sa illant e t  cu lm in an t  ju sq u ’à la h a u te u r  de  Tunis ,  l’a t te s
tent  aussi b ien que le Nil et les rivages de  Zendj e t  Sofala. Mais les 
longitudes de celte  p a r t ie  du m onde, la profondeur  du golfe Kabi ou 
Djerbi,  l’inclinaison des rivages du m agreb  el aksa, offrent de modifica
t ions sensibles.
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Il esi p robab le  que s u r  p lus ieu rs  polnls de  la m ëd i te rranée ,  dans la 
configuration de l’ad r ia tique  et de l’Ital ie m êm e, le modèle ptoléméen 
viciait  les composit ions arabes e t  affectait  celle  des Sicil iens. Mais on a 
ab so lum en t  m is de  côté le m alencontreux  P to lém ée ,  quand  il fallait  
configurer l 'ensem ble  de l’E urope  e t  d é te rm in e r  la longueur  de la 
m éd i te r rance .  Ces portions du monde fu ren t  p lus à la portée  de la con
naissance des Sicil iens, des Norm ands e t  des I taliens. Q uan t  à la lon
g u e u r  de  la m é d i t e r r a n é o , elle m onte  à 4G degrés e t  place  Tolède con
form ém ent à l’observation astronom ique  connue  d ’Arzakhel à 28° 30' de 
longitude (51° 50 de la longitude rela tive  e n t r e  Tolède e t  Bagdad), 
(chap. 217-219).

Quant  à la pa r tie  o r ien ta le  e t  sep ten tr ionale  de l’Asie, e lle est fidè
lem ent calquée s u r  les p rem ière s  perquis it ions arabes,  don t  on connaît  
les t races dans les c lim ats  d’ibn R e tir ,  dans  le rasni du Khoyarezmien, 
dans  les annota t ions d ’A lbateni,  e t  qui fu ren t  rectifiées par  les observa
tions d’Abou Riltan. Mais il pa raî t  que  les nouvelles comm erciales  ou 
de que lques  événements ,  et les m archandises  a r r iv a ien t  de  l’or ient  et 
se  rép an d a ien t  p lus faci lem ent à l’occ id en t ,  que  les nouvelles et les 
p roduits  scientifiques.

Ce majestueux m o n u m en t  de  la géographie ,  plein de  défauts e t  de 
vices m algré  son appare il  sc ien tif ique ,  devenait  insuffisant p our  le 
p rogrès qui a lla it  se dé rou le r  a il leurs .  La construct ion  de la m appe
m onde  en en tie r ,  resta p o u r  longtem ps la m êm e (n°s 59, 7 i ,  87 de 
no tre  a llas ,  et les n°* 87, 88, 9 i ) .  On ne connaissai t  pas de  voyageurs 
qu i  v isita ient de  vastes espaces du monde, e t  quand  ils p a ru re n t ,  leurs 
re la tions  n’apporta ien t  a u cu n e  des truc tion  du m onde  connu. Mais l’im 
perfection de la car te  s ic il ienne  é ta i t  b ientôt avérée  p a r tou t  où l’on fré
quenta i t ,  où les m arins  p é n é t ra ie n t  e t  exam inaien t  les r ivages; l’insuf
fisance de la m éthode  e t  de la théorie  fut en  m êm e tem ps reconnue 
par  l eu r  expérience.  Les m arins  se j e t è re n t  avee plus de  confiance dans 
la m éthode suggérée p a r  leu r  é tro i te  navigation. Au lieu de  croiser  les 
m érid iens  avec les  parallè les, ils t raça ien t  les rayons de la rose des 
v en ts ;  au  lieu de lever leurs  yeux vers  le pôle, ils regarda ien t  l’a im ant 
e t  son a iguille . L eu r  p ra t ique  e t  le u r  opérat ion  car tographique  n ’ap 
portai t  au cune  destruction à la m appem onde  : e lle  é laborai t  ses parties  
d i rec tem en t  v is i téeset  examinées,  elle  p rép ara i t  la découverte  du monde 
e t  la construction complète  de la m appem oude.
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Rose des vcnls, boussole.

~ l. La rose des venls chez les grecs avait  d’abord  son cen tre ,  comme 
en avait  le monde e t  la te r re  hab itab le .  Les géographes dressèren t  celle  
rose su r  l ’île Rhodos, ainsi q u e  cet te  île,  dont le nom et l’em blèm e est 
une  rose, servit  de cen tre  au souille de tous les vents de l’un ivers .  R ho
dos, en  effet, formait  un cen tre  p o u r  la cartographie .  Le m érid ien  su r  
lequel on comptait  les climats, les heures  de la longueur  du jou r ,  
l’om bre,  la h a u teu r  du pôle, les la ti tudes,  passa ien t  p a r  Rhodos e t  s’y 
croisaient avec le d iaphragm e ou paral lè le  su r  lequel  on comptait  les 
h eu res  de la m arche  du soleil e t  les longitudes.

Le nav iga teur  égyptien Tim osthèncs ,  d ressa i t  u n e c a r te  géographique, 
une m appem onde su r  cette  rose. E lle  désignait  p a r  le  m érid ien  et le 
d iaphragm e  les vents des q u a tre  points  card inaux .  Chaque q u a r t  du 
cercle  de la rose, se  subdivisait  p a r  des a ires  de  50 degrés qui formaient 
en tout une rose de 12 vents .  L eurs  noms fu ren t  relatifs à leu r  direction 
vers le centre .  Que dev iendrai t  l ib s ,  l ibonotus, fœnix si l’on déplaçait  
le cen t re  de la rose au dé tro i t  des colonnes d ’IIcrcule,  p a r  exem ple?  
Aussi dans différentes con trées de  la Grèce e t  de l’Asie on se servait  
p our  cer ta ins vents des appellat ions différentes (as).

Du tem ps des ro m aiso n  doubla  la subdivision de la rose  pa r  15 degrés. 
Le nom bre  des vents monta  à 2 i .  Vitruve nous en a  donné  les nom s et 
la su i te  (IX, 01, § o, 10).

.Mais les grecs avaien t  inventé  un a u tre  système de division, com ptan t  
h u i t  vents . A ndronique  Cyrrhestcs construis it  à Athènes u n e  tour 
octogone su r  ce système (Vitruve IX, G, § d). La subdivision pa r  21 r é u 
n issa i t  les conditions de la division p a r  8 et par  12 (voyez la table).

Les divisions aussi  différentes se se rvan t  de  m êm es appellations,  les 
déplaçaient.  Libs,  eu rus ,  t rouva ien t  deux d irections;  euronotos trois, 
boreas qua tre .  L’usage se  se rv an t  de  la n o m m enc la tu re  grecque ,  la t ine  
ou de cer ta ines  localités, créa it  dans  ce dép lacem en t  de l’a rb i t ra i re  et 
de  graves incer ti tudes .  La division de 12 é ta i t  cependan  t la p lus rép an d u e  
e t  dans l’usage général.

Les géographes de leu r  côté, sans égard  aux dénom inations qui d é r i 
va ien t  de la rose  d’une car te  spéciale,  ou de  la m appem onde  de l’habi-

(i8) Voyez ce que  nous avons d it d e  la ca rte  de T im ostliènes daus nos (Badania) recherches géo- 
grapli. III, 42. 5 2 ; e t  les num . 4 2 e t  34 de l 'a t la s ,  où l'on tro u v e  aussi le tableau des veuts, d ’après 
les observations de H enri Vo&s (m ythologisehe B riefen, 35, llr . p. 235) e t  Gossellin (recherches t. IV, 
p. 401-417). — Lorsque Kekias reçu t le nom  de Uellcsponlius, il n 'é ta it  pas de la rose d e  l ’île de 
Hhode, mais d 'u n e  a u t r e , d o n t le cen tre  pouvait ê tr e  en Grcce ou en Ita lie .
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table dressée su r  le cen tre  de  Khode, reg ard an t  le globe te rres t re  en 
en t ie r  e t  l’horizon de son hém isphère ,  p lan tè re n t  la rose des vents sur  
la ligne équinoxiale , au  cen tre  de l’hém isphère .  A gathem er nous a tracé 
la rose de 12 aires su r  in/upnviy  (géogr. II, 12), dont le cen tre  est par 
conséquent  la coupole, f a r i n e  du  moyen âge. P a r  cet  em placem en t  de 
la rose su r  (’équateu r ,  il fallait  d is t inguer  en tre  lesapclio tes  et les zéphyrs 
ceux qui souilla ient de l’o r ien t  e t  de  l’occident  su r  la l igne équinoxiale :
i ' i z y . o i  S I  m i o w p  « 7 to  y b  i ? Y i y ; p a ô $  i v a r o l Z ;  à ït ï ji ic & T ï) ; ,  i - b  ¿ 1  cîvjy - p m , i

Sbmui ç ifjyo;  ( Agathcm. 1 , 2 ,  p. 1 7 8 ;  voyez aussi méléorolgie d’Aris- 
tote, 11, 5). La distinction des vents su r  l’é q u a leu r  se re la ta i t  aussi à la 
rose de huit  a ires ,  y h n rx i  cw ï/.-ù  (id. ibid.).

73. Navigateurs ,  m arin iers ,  pilotes, matelots, mousses,  hommes de 
m e r  exposés à l’action des vents , se p laçaien t  p a r  leu r  p ro p re  expé
rience  au cen tre  de leu r  action e t  connaissaient  leurs  d irections,  sans 
r ecour i r  aux ouvrages. Les écrivains pouvaien t  à  tout  m om ent  p ren d re  
de  rense ignem ents  dans l eu r  p ra tique ,  mais ils a im aien t  m ieux  rép é te r  
ce qu ’ils re trouva ien t  dans que lques  ouvrages p récédents ,  p lus anciens,  
ainsi que  la rose de 12 ou 24 a i r e s ,  se pe rp é tu a  e t  n o u rr i t  la tradition 
des cartes  dressées su r  une  rose des vents. Jean  Dainascène (né 700, 
m or t  700), in s t ru c te u r  du khalif  à Bagdad, enseigna aux a rabes  la doc
t r in e  grecque  de 12 ven ts  (29). Peu d’années  ap rè s  Charlem agne  inven
ta i t  les noms saxons pour  désigner  dans  la langue  teu tone  ces 12 vents 
(E inh. vita Kar. 90, 91 ; Albéric . sub  a. 794, p. 125).

On expliquait  étymologiquement"  leurs  appellations,  on énum éra i t  
leu r  nom bre  e t  leu r  su i te ,  011 dessinait  leurs  rayons. R aban  Maur (850, 
de universo IX, 25), Michel Pscllus (1000, t ra i té  de l’astron .  140), Jean  
Tzetzes (1170, chil iades, p. 254), chez les latins et chez les grecs, r a p 
pe la ien t  leurs  noms, l le r rad e  de L andsberg  (1180), ahbesse de l lohen-  
b u rg ,  donna it  la description de la rose. Si donc les dessina teurs  de 
car ies  négligeaient d’ind iquer  les noms des vents ,  ces noms é ta ien t  
toujours  re trouvablcs  e t  applicables aux q u a tre  points cardinaux. 
L ’image du monde de  T u r in ,  figure seu lem en t  le cortège d’Eolc innom -

(¿¡î) je a n  Rama scène reg ard a it une ca rte  géographique g recque  d ressée su r la rose des vents de 
l'ile  de Rodos, quand il d it : (¡entes atitcn i qu;c in orhis finibus sedes aben t, liæc su n l : ad s u b s o la -  

n t t m  (K), B actrian i; ad e u r u m ,  In d i;  ad p h œ n i c e n t ,  m are  ru b rm u ; (ad notnm  S) e t  .K thiopia ; ad 
l ib o n o th u m  G aram antes qui supra sirtim  s u n t ;  ad A f r i c u m ,  Aethiopes occidentales Mauri ; ad fa v o -  

n i u m  (0) Hereulis enlumina? e t L ib jæ  ac Europn* in it ia ;a d  c o r u m ,  Iberia  q u æ  hodie Hispania vocatur; 
ad t r a x c ia m  Gallhc finitim æ n a tio n cs; ad a q u i lo n c m  (N), Scytluc qui supra  Thraciam  s u n t, ad b o r c a m  

p on tus, maiotis e t  SarmaUc ; ad c a e c ia m ,  m arc caspiuiu e t  Sacœ (defidc o rtüodoxa, t  I , p . 6U, éd it. 
I.equicu).



m om ent  (u° 55 de no tre  atlas) : mais une  car te  de  q u a tre  rou tes  p a r  la 
Bretagne (n° 02 de no tre  allas),  inscrivit  s u r  ces points les noms relatifs 
des vents : zéfirus, aquilo, subsolanus, notus. P lus tard  (1500) Ranulfc 
Ilygden se borna de les ind iquer  de môme, sous les noms de favon ins , 
iceslcrnus, curus. affricus. L’image du monde du m anuscr i t  de Salluste  
dans la bibliothèque l au ren l ien n e  à F lorence ,  annote  les doubles noms 
de ces q u a tre  ven ts  cardinaux : zcfirus, favonius; borcas...; curus. subso
lanus; auslcr, nolus (30). —  Haldingham (1220) ne  signala  tou t  a u to u r  
de sa m appem onde  que  les vents dont il vou lu t  exaller  les v e r tu s  ( 3 1 ) .

Les douze vents  se t rouvent  su r  p lusieurs  images du  monde : de 
Guillaume Trip le  (1270, 11° 75 de no tre  atlas);  de la chron ique  de Sain t-  
Dcnis (1570, de la bibl.  de Sa in le-Geneviève,  n° 71 de no tre  atlas);  du 
m anuscr i t  de Salluste  à Genève (1450, n° 94 de no tre  a llas); sont re p ré 
sentés par Bernardo Sylvano (1511, n° 120 de no tre  allas),  e t ces vents 
sont  toujours  indiqués par  les dénominations anciennes  grecques ou 
romaines,  e m p ru n tée s  de l’antiquité .  La seule  pe ti te  image du m onde  
du m an u s lr i t  de Prisc ien  à Arras  (1520, n° 78 de notre  allas),  se servit  
de la dénomination  méthodique, dé r ivan t  des qua tre  points cardinaux, 
laquelle  p rév a lu t  enfin dans la p ra t ique  de la sc ience e t  de la naviga
tion. Mais cette  subdivision de la rose p a r  12 a subi d’importantes  
modifications,  lorsque l’usage de l’aiguille  a im an tée  s’était  répandu .

70. Guyot de  Provin (vers 1190), di t  : Les m ar ins  on t  u n e  p ie r re  
b ru te  et b r u n e ,  à laquelle  par  la vertu  de la m ar in iè re  (m a g n e te s ) , le 
fer s 'un i t  volontiers et p a r  ce moyen, ils s’aperço iven t  de la d ro i tu re  du 
point.  Lorsqu 'une  aiguille  a touché c l  qu’on l’a mise s u r  un  petit  m or
ceau de bois (de liège, de la paille), ils la posent su r  l’eau et le bois la 
tient su r  la surface  (3 2 ). Jacques  de Vilri (en tre  1195 e t  1218), Vincent 
de Bcauvais (mort 1250), A lbert  Magnus (m ort  1282), s’a r rê ta ie n t  su r

(50) Le dessin de l'im age rem onte  au xii*siècle; une main p o sté rieu re  y a jo u te  : chor{corns', c u r u f  
(Caurus) e n tre  occidcns e t  se p te n tr io ; aquilo, e ir  I t i lu f  (illisible, ce rta in em en t W ulturnus}, en tre  
s ep ten trio  e t  o rien s  ; enfin p rès  de m en d ies  vers occidcns e lle  anno ta  assc ou asic. — C e tte  image 
se tro u v e  dans l’a tlas de Sautarcm  ; e lle est aussi publiée p a r Ilenri W u ttk e  : Ubcr E rd kunde  und 
K arlcn des m itte la lte rs  : abdruk  ans N aum an’s S erapeum  1853, Nous rev iendrons encore à ce tte  
carte .

(31) Voîci ce q u ’il d it : A uster c o n tra rie s  se p ten trio n i vocalus ab bauriend is aquis quarum  per- 
fusione terra in  in u n d a t ; qu i c s tca lid n s  e t hum idus, fulm inons, gonerans n u b e s e t  p luvias, e t  solvit 
fiorcs. A uster Affricus, c o n tra rie s  A quiloni d ictus quod p e r Affricam c u rr i t.  V u ltn rnus flans in alto  
po ten liam  liabet quasi v u ltu r . Aquilo uon d iscu tit nttbcs sed aquas s tr iu g it. C 'est ce que  nous 
donne S au tarcm , (t. I I , p. 290), voyez ce q u e  nous trouvâm es dans le facsimile de T ucker e t  Hauni- 
s te r  (prolég. 2G5).

(32) Passage publié  p a r E. P asquier, A m sterd. 1723, t . I, col. 419 ; (Santar. essa i, II, 18, t .  I ,
P. 290).
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la vertu  e t  l ’usage de l’aiguil le(ss) .  Bailak kaplsehaki écrivant en 1282, 
di t  qu’il a vu en 1212, en tre  les m ains  d ’un pilote de S y r ie ,  l’a im a n t  
placé su r  du liège (s*). —  Brunetlo  Lalini voyant en 12(10 chez Bacon 
en  A ngle te rre  une  aiguille  sem blable ,  écrivit  : les gens qu i  sont en  
E urope  nagent-ils  à t ram on ta ine  devers sep ten tr ion  e t  les  au tre s  
nagent  à celle du niidy, et que  ce soit la vérité, p renes  une  p ie r re  d’ai-  
nianl ,  ce cet  calam ité ,  vous t rouvés q u ’elle a deux faces, l’une g i tv e r s  
celte  t ram onta ine  e t  l’au tre  gil vers l’a u tre ,  e t  chacune  des faces allie 
l’aiguille  vers  celte  tram ontaine ,  vers qu i  cel te  face gissoit e t  p o u r  ce 
seroienl  les m ar in ie rs  de c eu x ,  se ils ne pre issen l  garde.  (Brun. Lat . ,  
t résor  I. 115, ap.  San lar .  essai II, 18, t. I, p. 297).

Depuis que l’aiguille  a été  placée su r  une  pointe,  elle  fut enferm ée  
dans une  boîte ca r rée  qui lui donna  le nom du q u a d ran t  rép o n d an t  aux 
q u a tre  q u ad ran ts  du cerc le ;  la boîte s’a p p e la i t ,  chez les i ta liens bous- 
sola, et l’a iguille  avec sa rose re çu re n t  ce nom. La rose de  la boussole 
a été  divisée en  8 , 1 0  e t  52 vents ,  a insi qu ’en d e rn ie r  l ieu  l’a ire  du  vent 
qu ’on appelle  aussi rhu m b s  du v e n t ,  tenait  11° 15'. Soit que cette  divi
sion fut exhum ée de quelque  ouvrage ancien  , r e trouvée  dans Vitruve  
(IX, G, § i ) ,  Agalhem cr (I, 2), ou que lque  p a r t  a i l leu rs ;  soit qu ’elle  se 
p résen ta  d’elle -m ém e à celui qui en ferm ai t  l’aiguille  dans la boîte, il 
pa raî t  qu ’elle  seule  fut adoptée  pour  la boussole.

San tarem  rapprochan t  les da tes  de l’appar i t ion  de  celle  division de 
la boussole et de la p ré tendue  découverte  de F lavio  G ioïa , insinue  une 
probabili té ,  que celui-ci é ta i t  l’inven teu r  de  la division p a r  8, 4G et 52. 
Si c’est  ainsi,  il faudra i t  aussi a t t r ib u e r  à Gioïa l’heureux  em placem ent  
de l’aiguille  su r  une  pointe  e t  com m e il est  di t  : de la boussole. Bien 
que  la ve r tu  de l’aiguille  a im antée  é ta i t  connue  e t  qu ’on a sû  s’en ser
vir  avec un  cer ta in  succès dans la navigation, Gioïa au ra i t  perfectionné 
l’in s t rum en t  e t  son usage, ainsi que dans  la navigation et la construc
tion des car ies  n a u t iq u e s ,  non-seu lem en t  une a u tre  division des vents 
fut acceptée,  mais de  graves conséquences se déc la rè ren t  rap idem en t  
dans  la désorien ta t ion  des po in ts  cardinaux,  pa r  conséquent ,  de tous 
les vents e t  de toutes les caries  dressées s u r  la rose de la boussole.

77. Un m ar in ie r  qui p a r  m e r  nage : t a n t  il a l’œil en une  esloile, 
disait  vers  4290 encore Jean  de Mehun di t  clopinel.  Le m arin  regarda it  
l’étoile  polaire,  dont le pe ti t  cerc le  lui ind iquait  exac tem ent le pôle.

(331 Voyez la n o te  10 du 107* ch ap itre  d e  n o tre  f éogr. du  m oyen Age.
(31) T réso r des m archands dans le com m erce des p ie rres , m auuserit n* 070 de la b i ll .  nationale  

à Paris , (S an tarem , essai II, 18, 1 .1, p. 207).
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L’aiguille  p a r  sa déclinaison lui c réa i td c s  incer ti tudes ,  ju sq u ’à ce q u ’elle 
fut en ferm ée  dans  pne boussole. Alors il a pu com prendre  mieux que 
jam ais  sa déclinaison d é te rm in ée  cl assez constan te ,  à laquelle  il a pu 
se lier, ne  voyant pas d’étoile polaire ni au cla ir  du jo u r ,  ni dans l’obscu
ri té  du tem ps couvert  de  la nuit .  S’il regardait  les étoiles pour  savoir 
l’h e u re ,  il po r ta i l  toute son attention  su r  la boussole p our  p rendre  les 
directions, et la boussole ,  divisée p a r  8, 16 et 32 a ires,  dites rhumbs, 
désorientai t  la navigation et le dessin des cartes.

En clfet, les anc iennes  cartes ,  dressées su r  le système de 12 vents, 
fu ren t  comparées et dessinées sans aiguille  (as). Les figurines et les 
images du  monde de cet  ancien système inscr iva ien t  zefyros, favonius,  
ju s te  au détroit  des colonnes d’Hercule ,  su ivan t  l’an tique  diafragme et 
l’o rientation  d é te rm inée  p a r  les anciens cl les arabes. P lus tard, lorsque 
la division de la boussole par  8, 16 enfin à 52 fut inventée  e t  acceptée, 
les car tes  dressées su r  ce système de rose boussolique décèlent l’incli
naison et la désorientation de la m er  m é d i le r r a n é e e t  de toute la terre,  
ainsi que  dans  les m appem ondes et dans leurs  images, zefyr de  son 
coin cardinal souffle su r  Lisbonne, Tolède,  s u r  le nord de la péninsule  
ibérique. Voir les cartes  de  Visconti 1518, 1521 ;  de Sanuto  1321, 
(n° 74 de notre  a tlasj ,  des Pizzigani 1567, des cata lans 1577 (n° 80, 81 
de n o t r e a l l a s ) ;  l’a tlas m ar i l in e  p inellieu 1584-1452;  le poème géogra
phique de Goro Dali 1422 (so) ; la car te  acquise  en 1124 (à W eim ar,  
chap. 152 de notre géogr. du moyen âge), d’André Bianco 1456 (n° 84 
de no tre  atlas), de fra Slauro 1459 (n°‘ 88, 89 de notre  atlas) , des Beniri- 
casa 1466-1476-1508 (n°* 90-95  de no tre  allas), de  F rcdu l io  (n° 85), de

(33) I.cs anciens p o rto ien t cartes fo rt p articu lièrem en t designées (dessinées) e t  com partrcs de« 
v en ts , e t  non po in t ta n t  seu lem en t, com m e celles que les anciens avo ien t use, lesquelles u’avoicut 
peu (plus) de  12 v en ts figurés e tn a v ig o ie n t saus a iguille, ce qui es t p e u t-ê tre  la cause q u ’ils ne ac 
U ardissoient poin t de naviguer a u tre  form e q u ’avec v e n t prospère  qui est v en t en poupe e ta llo ie n t 
to u te  fois le long de ia cô te , (traduction  française de l’ouvrage d e  N unrz, m anuscrit du xvi* s èclc 
de la bibl. nationale  à P a ris , fonds C olbcrt, n* 7182. — I»aus l'essai de S au larem , I I, 17, t. I, 
p. 279).

(36) Santarem  (essai su r  l’Îiistoire de la g éo g r,, t. I, p. SGI), tro u v e  12 vents dans le passage du 
poem e de  Goro Dati q u ’il c ite  : Je  pense q u ’en  rep re n a n t l’exam en de ec passage, il a u ra it rem arqué 
q u ’il n e  s’ag it là que de 8 vents de la rose boussolique subdivisée par 16 ou 32. Le d it passage cou- 
fronte  les appella tions anciennes avec les appella tions ita liennes comme su it :

Zephyro es t ponente.
Cboro e s t m aestrale.
Aquilone es t tra inon tana.
Borea e s t grecoeuro .
Notlio es t levante.
. . . siroebo.
Ostro (auster) ostro .
Africoue est iibccio over garbin.

« Siroebo est suivi par l’africaiu ; e t  du  raidi es t le d e rn ie r  de eclu d 'ostro  : libeek» ou garb in , 
qui su dit cs lro . » Le p o ë te  est assez obscur.

12
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l’image dans  le m anuscr i t  de Sallus te  à Genève (n° 94) ; de  De la Cosa 
-1500 (n° III, IIG de no ire  allas),  des portugais 1504 (n° 118 de notre 
allas),  de  Bordone -1521 e l  toutes  les a u t r e s  de celte  période qui fu ren t  
com parées  par  la boussole e t  dessinées su r  sa rose (si).

Lorsque les Portugais e t  les Espagnols fu ren t  lancés dans la nav i
gation h a u tu r iè re ,  qui se développait  au to u r  de la ligne équinoxiale, la 
boussole el son usage se pe rfec tionnèren t  p lus encore  e t  ont été mis en  
o rd re  avec le pôle et l’o rientation  véritable .  La pra t ique  des n a v ig a 
teu rs  e t  l’école portugaise de Sagrcs avaien t  l’init iative  et la plus 
g rande  p a r t  dans tout ceci (as).

78. Les a rabes  su iv iren t  la doctrine grecque de 12 vents. Elle  n’était  
guère  utile  pour  leur c ar tog raph ie ,  mais en dressant  la rose de  ces 
ven ts  su r  Kaaba de la J lekka ,  ils anno ta ien t  dans  chaque  rayon les 
villes e t  les pays qu ’il pa rcoura i t  et touchait ,  afin que  les fidèles des 
villes e t  pays de chaque rayon p u re n t  se tou rner  en p r ian t  vers Kaaba 
(voyez note  50 du  chap. 18, de la géogr. du moyen âge). Dans une des 
figures de la rose de 12 a ires  rep rodu i te  dans  l’ouvrage de Kazvini (39), 
nous trouvons :

Au cen tre  dans le c ar ré  :

J U J  \ angle  d’iemen.

angle  occidental,  

gouttière.

a lm ih rab ,  le sanc tua ire .

^ y > Ü Ü |  angle  de Syrie.

J ! .̂*J I 1 angle  de l’Irak.

la p ierre  noire.

(57) Nos cartes d it N uncz, sont fo rt d ifférentes de  celles des anciens (de 42 vents) parce que  nous 
reportons les aiguilles qui eu tous eudro its  où elles son t, nous rep ré se n te n t l’horizon en 32 parties 
égales (voyez essai de San tarem , t .  I , p. 279). — Ve teres  navicularii duodecim  ventis usi fucrun t, 
q u a tu o r cardinalibus e t  octo co lla tera libus... navicularis vero rccen lio res trig in ta  duos ventos 
p onun t (Sclioncri opnsculum  géogr. 1553.) — Voyez Apiani e t  Gemmai frisii cosmogr. los an tiguos 
m arineros usavan sole de dose v ien tos (de la trnd . espagnole qui est devant moi). La m aucra de 
assentarlos doze v ientos, q u e  enel capitulo passado vimos, es m uy an tigua, segnn se lee  eu A ristolil, 
Aulo Gellio y Macrobio, perolos que  nuevam ente  (depuis 1300 au moins) escriven cartas d e  navegar, 
y  todos los m arineros, ban bailado mas subtil repartic ión , partiendo en 32 v ientos todo e t  circolo 
de la m ar y de la tie r ra . — Exam inez aussi la to ile tte  de m er, m arle lo ïo , celle de liiauco daus n o tre  
ouvrage de la géogr. du moyen âge, chap. 1G2, n* 8G de l’a tlas.

(58) Voyez, Azuni su r l'o rig in e  de la boussole, p. 447; Andrés, t ,  III, p . 4G2-4G9 ; Santarem , 
essai, t .  I ,  p. 298-302, e tc . —  S u r les conséquences de  la navigation b au tu rière  pour les c a rte s , 
voyez nos observations dans les chap. 204 ,205, etc.

(39) Édition  deAVùstenfeld, p . 76, rep ro d u ite  par S an tarem ,essa i, 1 .1 ,  p. 543,



Dans les 12 a ires  on lit  :

< ) \  tYj> J.j lS ' 2sÜj v >1^3^ 1. m ih rab  du pays Kaboul,  en tre
^  ^  . l’angle  de  Iemen et la p ie r re

noil'e -

j  -■ m ihrab  il’Aden e t  S an aa ,  el
- , Zabid cl Hatzarmavet.v—' y y “ -j

-c-JL  5. m ih rab  d 'Aïdbab et Badja et
Habescha.

Ï j j J l j  j - f j - 3' 4. m ih rab  de B e rber  e t  Nouba et
s_ » £ j ,3 < 1 1 ^  d ése r t ,  e t  ce qui est  au-delà.

, 5. m ih rab  de Kolzoum el Tennis,
’ et pays Misr e t  Andalotis.

LaJj  L ,  /  _ J I  L a j J u  G. m ih rab  de Medinet al nabi. . .  el
\ “ ’ des pays avois inant  la Syrie et

^2 * Bcil  el makadess.

t 3 * “* ^  '’t - 5 I t37’"’ 7. m ih rab  de Dainaschk e t  Hems 
U K  A i J I  ¿ %  ,  , - 3 , l i L >  ,  e t  Miafarekin e t  de tout  le pays

® \ C - .-r de Syrie jusqu a Sour.
)y~ *

o X J i  * l , ,L = j  . .  J !  vr ->L=-'’ 8. m ih rab  du pays de R oum  e t  de 
^  \ ’ ‘ ce qui est  a u -d e là ,  e t  péninsule

S j)y^-A  Andalous.

0 , 0 3  \j j  L*_* v i T i  9. m ih rab  de la l r ib  e t  de  ce qui
L . I I ,  ‘.L S ^ I  ,.v» est au-delà  de  Iledjaz e t  Djezira

^ ^  c  i s e l  Mosoul e t  Diar B ekr  e t  Rcbia .
:Arrî ; j  J  . '

.  , .1 .3 .»  i è S L W j  J>!jjü 10. milirab de Bagdad el Koul'a el
J  Khovarezm et Rai e l  Halvan et

j ' ^  Khorasan.

11. m ih rab  de Rassora et Ahvaz et 
J  ^  ‘ Fars  et Asfahan jusqu’aux fron-

¿ . J u s .  J , |  t ières de Sin.

-1.-^1 ! J j ~ J t  y , \ysr*  12. m ih rab  du pays Sind e t  de la
■" ’ ' ' pén insu le  de Hind et ce qui est

c - j '  yj,' s_t-CJj ‘ \j j  U .  au-delà.
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Quand 011 exam ine celle  série  en la confron tan t  avec les caries arabes, 
on trouve que l’indication qu’elle  donne aux fidèles, n’esl  pas sc ru p u 
leu se ,  m anque  d’exacti tude, e l  il est  cer ta in  qu'i l  y a e r re u r  dans les 
num éros 7 cl 8 ;  leurs  épigraphes doivent ê tre  échangées,  Kaboul placé 
sous le rayon, passant en tre  l’angle de lem en et la p ie rre  n o ire ,  est 
l ’e m p ru n t  d’une car te  su rannée  des temps d’Alm am oun et d’Albateni, 
lorsqu’on ignorait encore  le cours de l’Inde e l  la position de Kaboul.

L ’insuffisance des indications de ce genre  répara i t  dans d’au tres  
composit ions pour  ¿ J j  Kiblah de la Mekke, dressées s u r  la rose de la 
boussole  de 16 et de  52 a ires qu’adop tè ren t  les a rabes  (to).

P o u r  la navigation les a rabes  ont deux sortes de boussoles divisées 
en 32 a ires.  L’une est appellée  ¿...sLi. s ^ o  deirah djabié ou boussole 

p o la i re ,  où l’a iguille  a im antée  coïncide avec le points N et S ;  dans 
l’a u tre ,  qui est nom m ée ¿0 _xü ¡3 deirah farkadié ou boussole de 
l’un  des deux veaux ,  on supp lée  à la varia tion de l ’aiguille  en l’a t ta 
ch an t  aux points  appelés  farkad et se lbar,  méthode analogue à celle 
des pilotes de la m er  méditerranéen Les pi lotes a rabes  employent la 
boussole farkadié dans  la m er  rouge et djakié lorsqu’ils ont franchi le 
détroit  de b abelm andeb  (Abbadi, jou rna l  asiatique,  18-i 1, p. 585),

79. Lorsque les anciens dép lacèren t  leu r  rose de vents de l’île de 
Rhode su r  la ligne équinoxiale,  dans le nom bril  de l’hém isphère ,  les 
appellations de p lusieurs  vents devenaient  impropres.  L ibs ,  l ibophenix 
n’avaient pas L ibye ,  ni Phenicic  au sud de la ligne équinoxiale . La 
Libye et les rivages p un iques  de Karlhagc resta ient  au nord de la ligne, 
à l’ouest de  R hode ,  sous le rayon d’a rges les ,  de c ircius, de iapyx de la 
rose de  l’hcmisphère.

C’éta i t  le con tra ire  quand  le moyen âge qualifia les qua tre  vents 
cardinaux de nord,  e s t ,  sud, ouest,  c l les in te rm édia ires  par  la combi
naison des appella t ions des dits q u a tre  cardinaux. La rose assujétic par  
celte  nom enc la tu re  aux qua tre  points card inaux ,  se t rouvait  au centre  
de l’h ém isp h è re ,  su r  sa coupole, dans f a r i n e  de la ligne équinoxiale. 
Mais les navigateurs,  les voyageurs, les dess ina teurs  de cartes ,  la 
déplaça ient  con tinue llem ent  e l l a  p rom en a ien t  de paral lè le  en parallè le  
au nord de la l igne équinoxia le ,  ainsi que les pays,  régions, rivages 
côtes,  s i tués au nord de la rose de l’hém isphère  se trouvaien t  au sud 
des roses m ob iles ,  qui é ta ien t  placées su r  différents parallè les.

Ceux qu i  dressa ient  les cartes régla ient la position des roses, croi-

(40) Voycx l 'in troduction  de M. R eiuaud, (pl. I , u* 3, p. cxcyuj, où la figure ne rep rodu it pa< 
tous le« hoirs qui son t m arqués dans l’original.



so ient les rayons de p lusieurs  pour  d é te rm in e r  leu r  composit ion c l  leu r  
dessin. Fa isan t  m on te r  les roses su r  différents para l lè les ,  ils connais
saient,  comme leurs  a i re s ,  d’après la h a u te u r  de  rem p lac e m e n t  d e l à  
rose, forçaient et modifiaient l’échelle  inéga lem ent et i r régu l iè rem en t ;  
ils savaient comm e celles qui rayonnaien t  vers  le nord  d i la ta ien t  les 
échelles des parties  septentrionales .  En  déplaçant  con tinue llem ent  la 
ro se ,  ils fesaient glisser l’ouest cl l’est su r  les m érid iens des extrémités  
de l’hémisphère.

Tolède avait  son occident ,  l’ouest  de la rose placée su r  sa la t i tude  et 
su r  sa position. Mais les astronomes se r ep o rtan t  toujours  au  cen tre  do 
l’hém isphère ,  à l’ar inc ,  ne  considéraient point cet  o cc iden tde  la rose de 
Tolède pour  le véritable  occident : ils ind iqua ien t  pour  le véritable  

'o c c id en t  celui seu lem ent  qui se trouvait  su r  la l igne équinoxiale à 
l’ouest  d’arine .

Les caries géographiques spéciales é ta ien t  donc privées de l ’occident 
vér itab le ;  les m appem ondes  ne l ’avaient  pas non p lus,  pa rce  q u ’elles 
ne représen ta ien t  point l’habitable  de l’hémisphère  mais u n e  habitable  
de la pa r tie  sep ten tr ionale  de  l’hémisphère.  On discutait  cependant  s’il 
fallait p ren d re  l’occident de Gadcs ou du m ont Atlas. La m êm e question 
agitait  la position de l’or ien t  (.h ) .

80. La rose du cen tre  devait se rv ir  à coordonner toutes les parties 
de m appem ondes e t  d’images du monde, peti tes ou grandes;  cependant  
on p eu t  dire,  qu’en général elle  décorait  seu lem ent ces images et 
mappes, qui rep résen ta ien t  l’habitable  t racée à coup-d’œil. Les croyans 
visita ient le nombril  de l’habitable  (*2 ), et les cosmographes conform é
m en t  à la croyance populaire ,  p laçaient la rose cen tra le  dans  Jé rusa 
lem, comm e 011 le voit par  la m appem onde  de Sannto  (1520, n° 71 de 
no tre  a llas);  par  les images de Guillaume t r ip le  (n° 75), du m anuscri t  
de Prisc icn à Arras (n° 78), de celui de la chron ique  de sa in t  Denis, de .  
la bib lio thèque geneviève (1561, n° 71).

La disposition du dessin re l i ra i t  quelquefois la rose de Jérusa lem  su r  
les rivages de la m er  et dans les eaux de la m éd i le r ranée ,  comm e on le 
voit par  la m appem onde  de R a n u f  l lyggden (1560), pa r  l’image du

(41) Cum te rra  a p a rte  occidental! liabeat mngnam latitu d in em , sc ilice tab  æqui noxinli iisque ad 
m ontem  atlan tem  e t  Gades lfcrcu lis  e t  circa per to tum  c ircu itum  Ilispauiæ  to liu s  e t  llib c rn iæ , po*- 
su n t diversi d îversiraodc accipere occidentera : « o d e  aliqui accip iunt a gadibus, aliqui a m onte a t  
lau tis, aliqui a fine babitabilis sub æ quinoxiali ; sed cum occip ilur sub  æ quiuoxiali, ce rtiu s accipi- 
tu r ,  qu ia illud m odo es t, e t m elius, quia boc est in m edio m undi in te r  duos polos e t  ideo es t verura 
occidens : c l  eodem  m odo est de o rien te . (Roger. Baco, opus m ajus, ed it. loudin. 4733, p. 88).

(42) Voyez la no te  28 du chap. 235 de nos prolégom ènes.
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m anuscr i t  de Sallusle  à Genève (n° 91). L’em placem en t  de la rose 
centra le ,  déviait  plus encore  quand elle se trouvait  près d’Antiochie 
dans l’image de P i l a s t r e , du m anuscr i t  de Pomponius Mêla à Rlicims 
(1117, u“ 87); en tre  Antiocliic et les montagnes d’Arménie ou d 'arche 
de Noé, dans la m appem onde d’André  Biancho (115G, n° 81), e t près 
de Mosul dans  celle de Mauro Ira camaldolese à Venise (1159, n° 88). 
Le construc teur  de la table métall ique (eu 1152), choisit pour  le cen tre  
de l’habitable les env irons de Nicopolis, où Baïazel en 1595, rem porta  
une victoire décisive. Le centre  convenu n’éta i t  plus r igoureusem ent  
observé dans les composit ions du xv» siècle.

La m appem onde sicil ienne (l 151) avait été dressée  s u r  d 'au tre s  bases.  
Elle rep ré se n ta i t  sous un  tissus de longitudes e t  lati tudes géographi
ques l 'habitable  sous la forme d 'un  triangle,  triangle sphérique  équila
téral de 90 degrés su r  la hase  de 155 degrés ou de neuf  h eu res  de lon
gueur .  La peti te  image du monde façonnée su r  ces hases, devait  ressem 
b ler  p lus ou moins à la g rande  composit ion. On le voit p a r  celle image 
sic il ienne que l’a rab e  Edrisi nous a conservé. C’est su r  la composit ion 
de cette  n a tu re  d’une m ap p em o n d e ,  qu’on appliqua tout d’abord la rose 
au cen tre  de l ’habitable .  Pour  se convaincre  qu’une sem blable  applica
tion avait  lieu,  il suffit de confron ter  et d’exam iner  l’analogie cl souvent 
l’identi té  des formes e t  des p roport ions de  la m appem onde de Sanulo 
(1520, n° 71) avec celle d ’Edrisi (de l’an n ée  1151, n° 59, chap. 121, 
122 de la géogr. du moyen âge).

Regardan t  la m appem onde  des cata lans (de l’an n ée  1577 n° 80, 81), 
on rem arq u e  aussi,  que l’é talage des roses su r  la totalité de la carte  est 
une  vaine parade ,  au tan t  pour  ses lis ières accourcies du nord  e t  du sud, 
que pour  toute  la pa r tie  o rientale ,  indé te rm inée  pour  les opérations des 
cosmographes.

81. C ependan t  la question de l’em placem en t  de la ro se ,  essentielle  
dans la construction des cartes  é laborées pour  la m ar in e ,  n ’est pas 
indifférente pour  les m appem ondes  et pour  toutes les car ies  géographi
ques, parce  q u ’elle dé te rm ine  l’or ientation. Aussi la question de l’occi
d en t  véritable ,  n ’est pas futile ou irisigniliante : elle  est  scientifique, et 
lorsqu’il est d it  qu’on pouvait  ind iquer  l’occident d ’une m anière  t rès  
variée pour  toute la t i tu d e ,  e t  q u ’un tel car tographe  l’indiquait  à Gades, 
un  a u tre  au  bout  du m ont Allas (Roger Baco, opus m aius p. 88) : il est  
évident q u ’on tra i ta i t  cette  question avec cer ta ine  connaissance.

Les tradi t ions des anciennes écoles expliquaient  la n a tu re  des cartes 
géographiques; la doctr ine  de projections é ta i t  b ien  résum ée dans 
l’ouvrage de Ptolémée connu en Sicile; en Espagne on é tait  familiarisé
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plus qu ’a il leurs  avec le produit  de la géographie  a rabe  : or, les cos- 
m ographes q u e lq u e  peu ins t ru i ts  et les m ar ins  avec leurs  p o r tu lan s ,  
n’ignoraien t  pas les règles de la construction des caries.

Quand il fallait  d resse r  u n e  carie ,  il fallait  d’abord d é te rm in e r  le 
parallè le  du milieu de la c a r te ,  et ce paral lè le  ind iquait  l’occident et 
d’or ien t  de la car te  e t  de la rose centra le .  Ainsi le paral lè le  de Jé ru 
salem par 52° de  lat i tude passait  par  le mont Atlas et ind iqua i t  l’occi
d en t  du milieu de la carte. C’éta i t  au bout  du 111' c limat,  comme on le 
voit p a r  les cartes de Plu lém éc  (portan t  Jé rusa lem  51" 40' (ou 32), Atlas 
m inor  55 10; fin du IIIe climat 53 37); par  celles des a rab es  et pa r  la 
m appem onde  sic il ienne  (n°* 1, 4, 18, 19, 20, 21, 59, 46, 49, 54, 57, 58, 
00, Albatcni,  Edrisi) . Ce pa ra l lè le  t raversa it  le milieu de l’habitable 
qui s’é tendai t  de la ligne équinoxiale  ju sq u ’au  06 '  degré  du n o rd ;  il 
o r ien ta i t  sa car te  et plaçait la rose cen tra le  des ven ts  su r  Jé rusa lem , 
quand ou a d m e tta i t  que  cet te  vi lle sainte se t rouvait  au milieu de la 
longueur  de l’habitable .

Mais le  souvenir  du paral lè le  de Ilhode, su r  lequel l’antiquité  dressait  
ses caries, laissa longtem ps quelques vestiges dans  cer ta ines m ap p e 
mondes. Ce paral lè le  passait p a r  le milieu d u  IV* climat, p a r  Gades, 
au nord d’Antiochie, par  Rakka, rasan t  le sud de Mosul (les cartes  a rabes 
porten t  Gades et Rakka 50", Anlakia 55" 30', Mosul 50" 50', le milieu 
du IV' c lim at 50" 15'). S u r  ce pa ral lè le  l’an t iqu i té  établit  le cen tre  de 
la car te  de l’habitable ,  c l  toutes ses exécutions géographiques pour  la 
construction  et le développem ent de la projection plane. Ceux q u i  in d i 
quaien t  l’occident  à Gades, dressaient  leur carte  su r  ce pa ra l lè le  e t  les 
vestiges de ce paral lè le  repara is sen t  dans  le cen tre  de la m appem onde  
de P ilas tre ,  de Bianco, de Mauro. Je  dis qu ’on n’y voit que  de  vestiges, 
parce  qu’une au tre  m éthode ab an d o n n an t  les règles  anciennes,  dérangea  
les composit ions a n c ien n es  en pe rfec lionnanl  la construction  et le des
sin  des caries.

L orsque  les m ar ins  com m encèren t  à se se rv ir  de cartes  p o u r  leur 
navigation dans la m er  m éd i te r ranée  e t  de les p ré p a re r  à leur  usage, 
ils trouvaient l’insuffisance ex trêm e  dans le p roduit  a n té r ie u r .  Les cartes  
de Ptolémée, des Sicil iens cl toutes les au tres  des a rabes  ne  répondaien t  
guère  à leurs  portu lans.  Pour  d resse r  ces portu lans  l’a im an t  et la bous
sole de 8, 10, 52 vents , d onna it  la d irection à l’esl im e du pilotage. P a r  
la m êm e m éthode on a d ressé  l’ensem ble  de  la m éd i te r ranée  et l’estime 
du pilotage réu n i t  à  lever a d m irab lem en t  les p roport ions e t  les s inuo
sités de toute  la m er.

Satisfaits du  p rodui t  de  leu rs  opérations,  qu i  devenait  d’une hau te  
util i té  pour  la navigation, les m arins  e t  les cosmographes ne  voulaient
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plus en ten d re  ni de longitude ni de l a t i t u d e , ils se passaient de  m ér i
d iens ,  de parallè les e t  de projection réglée : la rose boussoliquc seule 
se confondait  avec l’estime du pilotage,  avec les distances dé term inées .  
La rose boussoliquc ind iqua it  le  nord, donnait  p a r  conséquent  la d irec
tion à l’o r ien t  et à l’occident de  la carte .  Mais l’a im an t  cl son aiguille  
décl inant  vers l’est, inclinait  l 'occident réel et viciait  l’or ientation. 
Le cen tre  de  Jé ru sa lem  ne trouvait  pas à la suite  de cette  inclinaison, 
son occident au mont Atlas, le zéphyr soufflait à Jé rusa lem  de L isbonne;  
le cen tre  au-dessus d ’Antiochc, au-dessous de Mosul, ne trouvait  pas 
son occident à Gades, le zéphyr  venait  de sa in t  Jacq de Coinposlelle.  
ISous avons tout  à l’h e u re  (ci-dessus chap. 77) observé cette  désorien
ta t io n ,  e t  voyez ce qui est  dit dans la géographie du moyen âge,  au 
su je t  de  la cartographie ,  chap. 121, 155-150, 152, 1G7, 170-175, 195, 
et les num éros 74, 79, 81, 85, 81, 87, 89, 92-94, 118 de no tre  allas.



M A P P E M O N D E S

j u s q u ’à LA RENAISSANCE ET LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU MONDE.

Si .  D’après ce qui a été  accepté  pour  figurer l 'hab itab le  sous une 
forme ronde ou oblonguc, ovale, carrée ,  les m appem ondes ne pouvaient 
se développer et perfec tionner  que  p a r  la navigation, qui examinait  et 
t raçai t  exac tem ent su r  vélin les rivages de la m éd i le r ranée  et de l’océan 
e x té r ie u r ;  que par  les découvertes qu’elle comm ençait  à faire, que 
fesaient les voyages et rapporta i t  le commerce.

Dans la géographie du moyen âge, exam inan t  les caries  a rabes  et 
latines qui nous  é ta ient  connues,  nous avons observé celte  formation, 
la m arche  e t  le progrès q u ’elle fesait. Voyages, découvertes  m ari t im es 
et continentales,  n’échappaien t  pas à nos recherches.  A m esure  que de 
nouveaux m atériaux  se p résen ta ien t  a nos perquisit ions,  nous avons 
rep ris  p lusieurs  questions im parfa i tem en t  en tam ées  ou an té r ie u re m e n t  
intactes.  Dans cet épilogue, nous avons déjà  rem a rq u é  l’analogie et la 
ressem blance  de  p lusieurs  dessins de  la figure de l’habitable ,  et les 
formes variées qu ’on lui donnait .  Maintenant  nous nous proposons de 
reven ir  su r  cer ta ines images de l’habitable  e t  m appem ondes  q u ’à peine 
nous avons pu  très  insuffisamment regarder  ou m en t io n n er  dans  la géo
g raph ie  du moyen âge.

L ’Angle te rre  conserve p lusieurs  m appem ondes  des plus anciennes  : 
m a lheureusem en t  elles ne  sont  pas à notre  disposition. Celle du c h a 
noine H e n r i (1-106-1150) ne  p a ra î t  pas ê tre  aussi im portan te ,  parce 
qu’elle est  assez petite  ( t ) ;  mais celle de  H aldingiiam, p a r  ses grandes 
proportions,  offre un im m ense  in té rê t .

Il y a 7G a n s  (1780), Gough fit savoir p a r  son ouvrage, que la biblio
thèque de la cathédrale  de lie rcsford conserve une  m appem onde fermée

(1) Voyez chap. 103 de  la géogr. du raoven Age t.  I I , p. 3. Cclto ca rie  conservée au collège b ene t. 
i t  trouve à Cam bridge, corpus Christi co llège,pub liée  p a r Sautarem  d ’après le fac-similé fait par 
Pailtog.



dans une  a rm oire  à deux portes, su r  lesquelles on rem arque  les images 
de  la Vierge e t  de l’ange Gabriel.  Celte c a r t e ,  dessinée à la p lume et 
peinte su r  peau de vélin, a 0 pieds e t  4 pouces de hau teu r  e t 5 pieds et 
4 pouces de largeur .

Dix-huit  ans après Gough, Fritsch en 1798, ensuite  P la y fa i ren  1 SOS 
l’ont m entionné. P lus  lard ,  il y a 25 ans,  en 1829, on en a fait une copie 
pour  la société de géographie de Londres, dans le bu t  de la publication. 
De L ab o rd e ,  dans son exam en géographique de l’exode e t  de nombres 
en 1841, reprodui t  en fac-similé la Palestine e t  l’Arabie. I lomm aire  de 
l le l le  consacra à l’exam en de cette  car te  q u a tre  pages de son ouvrage 
in t i tu lé :  Steppes de la m er  Caspienne 1844, t. III, p. 5 5 2 ;  e t  Th. W righ t  
deux pages dans un opuscule de 17 pages, in t i tu lé :  On ihe a ne ien t  map 
of the world in Hereford. Vivien de sa in t  Martin d o n n a  la description 
de l’Asie m ineure  de cette  c a r t e ,  e t l î a n n i s te r ,  en 1849, pub lia  un fac- 
s imilé des îles b r i tann iques  (geogr. du moyen âge, note du chap. 105). 
E n  m êm e temps, 12 avril  1849, l i l terary  gazette dénonçait  que  la m ap 
pemonde de la ca thédra le  d ’Hcreford se trouve dans un é ta t  voisin de 
la destruction  cl dép lora it  que  cette  re lique,  qui in téresse  à un si h au t  
degré la science géographique  du xmc siècle, n ’ait  pas trouvé un com
m enta ire  eu Angle terre .  La société de géographie à  Londres se  contente  
depuis  25 ans,  de garder  la copie.

Mais un  fac-similé de  ce m o n u m en t  a déjà é té  p rép aré .  Dernièrement,  
dit San ta rem  dans  son essai (t. 11, p. 288), M. Jom ard  a fait g raver 
pour  la p rem ière  fois en  en t ie r  cette  cur ieuse  m appem onde et il a eu 
l 'extrème obligeance de m et t re  à no tre  disposition, non-seu lem ent le 
fac-similé que  possède le d ép ar tem en t  des car tes  de la bibliothèque 
nationale ,  mais aussi un exem plaire  de la copie qu ’il a fait graver pour 
sa collection.

11 existe donc deux gravures de la car te  de Haldingiiam, une su r  
12 feuil les du grand  pap ie r  pour  la publication de M. Jom ard ;  une au tre  
l i thographiée  pour  la publication de San tarem . Ce de rn ie r ,  dans le 
IIe volume de l’essai,  a donné  une  am ple  description de la c a r t e :  
elle occupe la moitié du volume. Je  p ré su m e  qu’avec cette  description 
p a ru t  aussi la car te  l ithographiée entière .

J e  n’ai vu ni fac-similé ni g ravure  que lconque  de la carte  en t iè re  : 
aussi je  ne  suis pas en é ta l  de  d resse r  son image pour  la collection de 
mon allas.  On dit  : pa tience!  a ttendez!  Si jam ais  en  a t ten d an t  des 
années,  j’au ra i  le  plais ir  de la voir p our  p ré p a re r  l’image à mon usage, 
il faut en douter .  R eprodu ire  sans image la description e t  l’imm ense  
texte des épigraphes de la g rande  carte ,  se ra i t  une tâche trop lourde à 
mon ouvrage. Chacun trouvera  ces détails  dans lesgrandes  publications ;
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dans celle de  San ta rem  et dans celle de Jom ard  , quand elle pa ra î tra  
à la jouissance de la génération  future.

85. Mais l’Angleterre  possédait à cette  époque les cartes  d ’au tres  
g e n re s ,  supér ieu res  à celle  de  I lald ingham.

Une m appem onde  dressée  par  le m aî t re  Robert d e  M e l k e l e y a  ; une 
au tre  p a r  W a l t u a m .  Elles ressem blaient  à une m appem onde  qui était  
suspendue  dans le château royal de W es tm inste r ,  e t  à celle q u ’à  la su ite  
avait dressé (vers 1260) M a t t h i e u  d e  P a i u s i o .

Nous apprenons  l’exis tence de tan t  de m appem ondes p a r  une ép ig ra 
phe de la car te  a ttachée à une copie de l’ouvrage de Matthieu de Par i-  
sio, flores h is to r ia rum  sive historia  ah orbe condito ad a n n u m  1251, 
(manuscri t  colton. in inuseo b r i t .  ; San ta rem ,  essai, § G8, t. II, p. 254). 
Cette épigraphe  d it  : su m m a lim  fa d a  est dispositif) m appam ondi m ag i-  
s lr i Rob. de ilclkeleya  ex  m appam ondi de W a llh a m . M appam ondi, dom in i 
regis, quod est in  cam éra sua  apu d  W eslm onaslerium  fig u ra lu r  in  ordine  
Malhei de Parisio . V erissim um  aulem  fig u ra lu r in  eodem ordine quod 
est quasi clam is eœlensa : la lis  est scema noslre p a rtis  habilabilis secun- 
dum  philosophas, scilicel qua rta  p a rs  terrai qu i est tr ia n g u la r is  fere: 
corpus cnim  terre spcricum  est.

La carte  e l le -m êm e de la copie de  Mathieu de Parisio ,  ne  saurai t  
d onne r  a u cu n e  avantageuse  ou ju s te  idée des m appem ondes  qu ’elle  m e n 
tionne : car  elle  n 'e s t  qu ’une ébauche  de la nom enc la tu re  géographique  
qui devait  composer la c a r t e ,  encore  y a-t- i l  de graves i r rég u la r i té s  et 
erreurs .

L’épigraphe  nous d it  du schéma qui é tendai t  l’habitable  eu  chlamys 
déployé e t  les philosophes (cosmographes) sava ien t,  que de celle  façon 
l’habitable  formait  un  tr iangle  (sphérique) du globe t e r r e s t r e ,  don t  le 
corps est  sphér ique.  Ils sava ient  que  p our  d resse r  une car te  des îles 
b r i tann iques ,  il fallait  t rac e r  un paral lè le  du m ilieu p a r  l’Ir lande  p our  
d é te rm in e r  l’occident  de  la car te  : cum  ter ra  a p a r te  occidentali  habeat  
m agnam  lal i lud inem  : per  loLum c ircu itum  e t  I l ibern iæ  possunt diversi 
diversimode accipere  occidentem (Baconis opus majus,  édil .  Lond. 1735, 
p. 288. Voyez ce q u e  nous avons d it  ci-dessus ehap. 80).

Malgré ces indications,  on p o u rra i t  encore douter  de  l’exis tence des 
caries d 'u n e  cer ta ine  exac ti tude ,  si le tem ps n’avait pas épargné de la 
destruction une car te  de l' île b r i ta n n iq u e  (Anglia et Scotia,  n° 65, 6G de 
notre  allas), dressée  su r  des i t inéraires .

84. R evenan t  à  celle qu’on a dans  une  copie de Mathieu de Parisio  : 
elle  n ’offre qu ’une  ébauche  des inscrip t ions pour  lesquelles les contours



11e sont pas tracés pa r tou t  e t  re s ten t  inachevés.  Marc ca sp iu m , sinus 
persicus, marc ru b ru m , sinus arabicus brachium  m a ris  ru b r i,  sont en 
l'air, ab so lum en t  privés île leurs  contours.

A nia  (probab lem ent Asia), hpha prcd icau il (hic Philippus apostolus 
prædicatiil).  Près  de Jcrapol, répétit ion de liic prcdicauil Philippus 
aposlolus, i n h u m é  à Il ierapolis  s u r  Méandre en P h ry g ie .—  mons laurus, 
cupadocia, p a m p h ilia , N icliom cdia , B illiin ia , M isia, f r i y ia , T yru s  
(comme péninsule), Jérusalem .

Suivent  les m ers et les îles. — m arc cusinum  , dans laquelle  deux 
îles : Ponlos in su la  ub i O uidius exu l; Colchos insula  ( î ) .— m arc grecum  
(ægeum, archipel).  —  L'Italie  baignée de trois m ers : Marc Vcnelorum, 
Marc ad ria licu m  (¡onium) Marc Threnu  (Thyrrcnum ).  — Les îles : 
Rhodus, C iprus, Siciliu , S a rd in ia , M aiorica, M inorica.

La péninsule  i ta l ique porte : Y la lia , Vcnclia, M cdiolanum , bononia, 
Borna, A p u lia , p isa . — Tout bas de la car te  J a n u a , Rhodanus /!., 
prouincia , Gades. —  Vis-à-vis,  descria A frice, herculis (columnæ vel 
fretum).

D rilania , B urgundia , Francia , A lcm unia.
N orm an ia , F la n d ria , Braib'e  (Brabancia),  A u n i ( llanonia), l lo la n d , 

Uacia (Danemark).  — Dans l’in té r ieu r  : C olonia, E lp le fluu ius  (Elbe), 
Danubius fluu ius.

Après Dacia, su iven t  : B rabanlia  (répétit ion par  e r r e u r  du copiste, 
p robab lem ent  à la place de Prusia) ,  sp land ia  (Esl landia) ,  Sucscia 
(Suède), Melis (Meolis lac ,  le même inscrit  p lus am plem ent)  Macos 
paludes inferiores. —  M inor h ungaria , M aior hungaria , S icia  (Scythia), 
a rim asp i et grip lics, couvren t  les limites et les rivages septentrionales .

Péninsule  g recque  co n tien t:  L a risa , C onslanlinopolis, Miccna, Grccia, 
P annonia , M accdonia; sép a rém en t  Achaia  (T hèbe ,  Athènes et Morea). 
— E n s u i t e :  B ocm ia, Polonia, A u slria  D uring ia ;  séparée  par  une 
montagne de : Theulonia, B avaria , Sa xo n ia , G erm ania, qui louchent 
la ,m e r  de  Venise e t  un  fleuve innom m é qu i  tombe dans cette m er  (r>).

[i] I.a  Colchidc qui est au sep tièm e c lim at, changée eu île , fu t à c e tte  époque  confondue par c e r
tains éru d its  avec l’Ile de Ilodcs. Voici ce q u ’en d i t  Ludolf do Suchen eu 1311 : De Creta uavigatur 
ad insulam  qua  Colttm olim d iceba tu r vel Colchos e t  hubel m elropolitanum  qui colceusis dicilur. 
Ad ltauc iusulant sanclus Paulus scripsit epislolas nuuc Uodis vocalur ob seplinium  m undi clima 
tu quo ipsa insula lau lu tnm odo sit s itua ta  e t  ipsum  cliina ibidem  d iu id it e t  d istiugu il. Cx bac prim o 
eo en it destruc lio  T roye pro p a rte , nam  dicebaut ibi esse arie tem  aureum  vellus liubcntem , u t iu 
Uystoriis plane c o u tin e lu r .. ..  N uuc iusulam  possideu t fra tres bospilalis sancti Jobaunis (llbcllus de 
itln e re  ad te r . sanct. cap. 31).

Cette  ébauche de M athieu de Parisio , publiée  par S an tarem , est réd u ite  su r n o tre  planche à 
peu près à un tie rs  d e  l’ecbelle.
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R A N U L F  II Y CD E N ,  1 3  C 0 .

85. L’Angle te rre  possède encore  une famille  de mappem ondes de 
cette époque,  aliacliée au polyclironicon de K a n u l e  H y g d e n ,  décédé de 
ce monde 1365. (Voyez n° 70 de notre  allas).

L’habitable  y est figurée oblongue, ovale, issue de la famille  q u a d r i 
la té ra le ,  comme é ta ien t  la car te  m éroving ienne  de la b ib liothèque 
d’Àlby, e t  la car te  anglo-saxonne du musée b r i tan n iq u e  (chap. 255, 
A, n* 26) : toutes privées de l’indication t r ipa r t i te  de l’orbis.

S a n t a r e m , exam inant  cinq copies de cette  c a r te ,  en a publié  trois 
dans son allas.  Celle qui se trouve n° 70 de no tre  allas,  rédu ite  à moitié 
de l’échelle  de  l’original, accom pagne  comme seconde le m anuscr i t  de 
polyclironicon du musée b r i tann ique  14, C. IX (a). De cette  car te ,  deux 
au tre s  copies conformes existent dans le m anuscr i t  du  polyclironicon 
de la bibliothèque nationale à P a r i s ,  e t  dans le m anuscr i t  de la biblio
thèque des avocats à Edim bourg , qui ne diffèrent q u e  p a r  l’omission de 
certaines îles qui figurent dans notre  reproduction  (s).

Une qua tr ièm e  copie de  la m appem onde  Uvgdcn publiée p a r  S a n ta 
rem, se t rouve dans le m anuscr i t  du musée b r i tan n iq u e  14, C. XII. 
Le m anuscr i t  qui ren fe rm e  ce m o n u m en t  à é té  é c r i t ,  dit l’a u te u r  du 
catalogue du m usée, vers la seconde moitié du xivc siècle (6). Il est  s u r  
peau de vélin et a p récéd em m en t  a p p ar ten u  au  m onastère  de sa in t  
Thom as d’Acon. La m appem onde  est placée au  fol. !) H. Cette car te  du 
monde habitable  est  ren fe rm ée  dans une figure de la forme qu ’on 
appelle  vesica piscis ( rem arq u e  San tarem );  forme ovoïde qui ren fe rm e  
le monde hab itab le  dans une ell ipse très  é tro i te  e t  te rm inée  en pointe  
aux deux ex tré m i té s ,  comme nous le voyons dans le système de Posi- 
donius,  qui la compare  à une fronde. Mais lesdites ex trém ités  de l’ellipse 
ne sont pas fe rm ées ,  devaient  ê tre  a rrondies .

(1) Nous Pavons p rise  du m agasin p itto re sq u e . En la co n fro n tan t avec la rep roduction  de  S an ta
rem , nous nous somm es rassu ré  q u e  la réduction  du magisin e s t suffisam ment ex acte  e t  qu e lq u e 
fois su p é rie u re  q u e  les leçous e t  les exp lica tions ' d e  San tarem . A insi, où celui-ci a voulu dccliilfrer : 
S te n an la , bananea, canena, m andes, sablca : se l i t :  sueu ia , bauaria , rauenna , w an d a t, g alilea;
— Pile W ureland  n 'in d iq u e  pas P ile Islund, en co re  m oins Vinland com m e le suppose Santarem .
— Il es t à co rriger, rec tifier, ex p liq u e r dans n o tre  im age : montes plures  p a r  m ontés y perbore i; 
faim  su r  le  I tiu u s ,  par calni C ologne; e t  il faut y  a jo u te r  e n tre  Misia c l  Ungaria : Alauia, 
nom m ée [tour la seconde fois su iv an t S an tarem , e t qu 'il fau t lire  Slavia.

(5) Santarem  § SU, t. 111, p. 00-81. l a ca rte  d e  la bibliotli. des avocats à Edim bourg , a é té  rep ro 
d u ite  par IMayfair, a system  of geograpby, 1 .1.

•G) Sauta rem  § 00, t. I II , p. 8 2 ; voyez Casley’s cata logue o f tlie  royal librarv p. 232; conf. ca ta 
logue  o f  tlie iiianuscrist, m aps, carts-au d  plans iu tlie brilisli m uséum  1.1, p. 15. — Le t it re  du 
m anuscrit es t celui-ci : Hanulpbi Hygden cestr. polyclironicon 7 l i l r i s  cum  indice aipliahelico e t 
cliarta  géographie* orb is t< rra ru m .
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Celte c a r te  de  la m êm e g ran d eu r  que les trois  p récéd en te s ,  n’offre 
q u ’une  ébauche .  E lle  contient  dans  le fuseau de deux e ll ipses,  145 
noms insc r its  su ivan t  leurs  positions re la t iv e s ,  sans contours du con
t inen t  : le m ont a tlas seul y est  é b au c h é ;  les m ers pe rs ique  e t  rouge , 
m arquées  p a r  que lques  traits  ; Jé rusa lem , Rome et douze îles de  l’océan 
encadrées en com p ar t im en ts ;  Paradiso séparé  par  une ligne : au r e s te ,  
c’est un  vide. La nom enclatu re  des noms inscrits  est la m êm e que  celle 
des trois a u t r e s ,  de la car te  n° 70 de notre  atlas. E lle  se ra i t  indéchif
frable si l’on n ’avait pas d’au tre s  copies pont- les confronter  (7 ). Ainsi 
nous avons les q u a tre  cartes  m entionnées  de Ilygden conformes en tre  
elles,  suffisamment rep ré sen tée s  par  la seule du n" 70 de notre  allas.

80. Il existe encore  une  c in q u ièm e  copie de la m appem onde  de 
H ygden ,  b ien différente des q u a tre  p récéden te s  a u ta n t  par  la g ran d eu r  
que  p a r  la richesse de nom breuses  inscrip t ions.  Elle se t rouve dans le 
mêm e m anuscri t  du  musée b r i tan n iq u e  14, C. IX, publiée  p a r  San tare in .  
Nous reproduisons  sa figure rédu ite  à  un t ie rs  de l’éche lle ,  en laissant 
la g ra n d eu r  de l’original à l’île b r i tan n iq u e  reproduite  séparém ent.  
Celte  île  ainsi  dé tachée de la carte  e n t i è re ,  a été  publiée  séparém en t  
par  Gougli, lab. III , fig. 2.

La car te  est  dessinée su r  deux feuilles, don t  une  rep ré sen te  la moitié 
or ien ta le  (Asie), l’a u tre  moitié occidentale  (E urope  e t  Afrique) de 
l’hab itab le  ob longue,  dressée sous la rose de douze ven ts ,  cernée  du 
large  océan plein  des î le s ,  parm i lesquelles les douze vents placés à 
leurs distances, sont  accompagnés de leu r  nom enc latu re  double. L ’écr i 
tu re  du  dessin est du m êm e genre  que celle de la car te  ébauchée en 
ell ipse, aussi la lec tu re  est p én ib le ,  que lque  fois ince r ta ine  ou impos
sible.  Dans la double  nom enc la tu re  de douze vents nous débrouillons :

(7) Les précieux  m onum ents géographiques «l'A ngleterre, *e d istin g u en t par la difform ité de 
l’é c ritu re , e t  celle de la copie encadrée  daus des ellipses, si; t ie n t certes  en prem ière  ligne quand on 
y tro u v e  :
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lisez lisez lisez
Sam parti a C,am pania l.orsica Corsiea Rrnhia A rallia
Sol n tn il Col ti ruu Lejcu» lièren t Kvna S v liai
Sajtago Car ta go 1.1 pes Alpes R pK O ll Svdon
Sji-ta C reta I.ijtes S irtes 8Kia l.idia
S liupus Olimpus 1.ici lia Sirilia Slhiopia Klhinp
Solcos Colcos l.o lh ia Golhia Solaiidiu llo landia.

S antarcm  déchiffre tou tes ces inscription avec grand succès : «m i G rèce se iilen içu l, au lie»» d’Acon, 
¡1 e s ta  lire  A caïa , Achata; aussi, vis à-vis de  l.o lh an n g ia  de l 'a u tre  côté du lle iiu s , ne  se tro u v e  pas 
Salvia, m ais C alnia, Cologne. T out près «le AVamlali, l’inscription donne p lu lè t Dacia  e t  pas Tracia, 
comm e on le voit a illeu rs. E n tre  .Misia e t  Uugaria ou a Sclavia  cla ire  e t  co rrecte , l.es e rre u rs  s 'e x p li
q u e n t p a r la coufronlalio»  avec les a u tre s  : n anam ia , bauaria. Il u 'y  a de plus dans ces inscrip tions, 
q u e  Lotharingie, déjà m en tio n n ée , e t  Orcades, qu’ou ne tro u v e  pas «lans l’im age 70 de n o tre  atlas
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Subso lanus; A iolhcs.
On lira it  M iocliës, R io c h e s , Spoclies aussi bien 
qu’Aiotlics : je  pense q u e  c e tte  d ern iè re  leçon est
la [dus raisonnable, in d iq u an t ap e lio te s , ànzr,).L- 
WT7J,, m oyennant une fo rte  élision.

Gcssias in su ta ;  JF uU urnus. E st. s. su t est; A n n u s  grecc.
e rre u r  q u ’il fau t c o rrig er eu Messias e t  ray er ’a /x v s to s , a g n in u s , qualification connue d’eu- 
insu la . C’est y.*Gr¡$ des grecs (Aristot. m etco r. rouothos.
II, 6).

Koras ; A  quilo . E u ro no lhus ; A cra  illisa .
koras, roras, ce rta in em en t boras, bóreas. illisa, h e u rté s , froissés, p a ra îtra it  ren d re  en latin

le v g to î (vo0o$ b â ta rd )  des grecs. A ü s te rg ra x e  
voS oç n p p ella lu r p ro p te r  quod in te rd u m  cor- 
ru  m pa t acrcm , d it Isidore  x u i, n ,  p. 317.

P a m ia s ;  Septenlrio . N o lh u s; A u sler .
lisez p a rc l ia s , a i r a p x T Î a ç .

C ircias; T rach ias. L ibonolhus ; A ustro  a (fr i cus.
tb r a s d a s , O p x r x ix ; .

A grisno ; P erfu o . L ib ia lib ia ; A ffr icu s.
on p e u t lire , p e rsn o , persuo  (persuo , j ’achève de 
coudre). Com me à p y z a z v n  dans agrisno  est 
une appellation g recque  (alb u s , v c lo x , rudis), 
l’au tre  apella liou  doit ê tre  la tin e , e t  je  présum e 
q u 'il fau t y  lire  perfuo , perfuo , qui m o u ille , qui 
trem p e eu souflaul.

F a u o n iu s; E p h o ru s  (Ç à y v o e s) .

L’écr i lu re  e t  les e r re u r s  re n d en t  cet te  lis te o b scu re ,  elle  devient  
énigm atique  p a r  p lus ieurs  appella t ions insolites et tout  à fait  é trangère s  
à toutes les au tre s  de no tre  connaissance. Reste aux  p lus habiles  de 
déb rou il le r  la question,  si nos explications sont insuffisantes.

Nous allons faire revue  de toutes les inscriptions e t  légendes qu i  
composent le contenu de la m appem onde.

87. Dans la pa r tie  orientale ,  tout  en  hau t,  on voit un  ca r ré  v ide ,  
dest iné  pour  le paradis,  duquel s’em b ra n ch e n t  trois  fleuves p o u r  tom ber  
dans  une rivière (Indus),  qui coule du nord  au sud pour  se p e rd re  dans 
•la m er.  Ces trois fleuves t raversen t  l’inscription : hic hermines cum  ïodqrc 
p o m i d iucsccn t  (voyez Megasth. ap.  Plin. VIII, 1. e t  ap.  Solin .  cap. 55 
vel 55, p. 517).

A droite  on l i t :  barbara in d ia  hic habitan t brag m a n n i,  dessous : 
hic A lexandcr pelebgt responsum ab arboribus. Hic A lexander responsum  
accep it  de la table  i t iné ra i re  (peu tingér ienne)  p o u rra i t  se  ra p p o r te r  à 
une a u tre  réponse ;  mais  la réponse  de l’a rb re  est  re la tée  p a r  Ju l ios  
Valerios (de gest. Alex. I I I ,  58-42) e t  dans u n e  le t t re  d’Alexandre  : in 
medio autem  luci sac ra læ  a rbores  s im il l i inæ cupress is f rond ium  g enere ,  
pedum  allæ cen tenorum  e ra t  quas Retrionas Indi appcl lan t  (eptla  Alex.
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de m irabilib .  Indiæ). Maico Polo rap p o rte  que  dans la province de 
T unocan  ou Timôcliaïn on trouve l’a lbero  solo (arbore  del so le ,  arbon 
solis, versus arborent siccam quai est in libro Alexandri) appelé  albero 
secco (Marco Polo cap. 40, 201, I, 27, III, 58). L’a rb re  du soleil est d’or, 
l’a rb re  de la lune d’a rgen t ,  ressem blent  à des cyprès et se trouvent  sur  
le  mont Tigrisone d’où elles pa r la ien t  à Alexandre  (Jacopo di Carlo 
du  xiv' siècle dans  le rom an Gucrino il nieschino) (s).

Su ivan t  les rivage de l’ocean : génies rudes, et crudclcs, puis : signo- 
sophisle (gymnosophistæ) in  rcucrbcralis oculis solcm insp iciun l semper 
(Solin. 55, p. 410); — ensu ite  : ciclopes m edia fronle habcnl oculos, 
vcscunlur crudibus carnibus. (Isid. X I , 5. p. 276). —  S é p a rém en t  et 
sans c om par t im en t  P igm ei (figurent dans  la car te  catalane n° 80 de 
notre  atlas).

A gauche  du pa rad is ,  trois inscr ip t ions se su ivent  : hic homincs 
canéscunt in  iuven lu te  cl nigrcscunl in  scneclule (Solin.  55, p. 416); —  
liic homincs quinqucncs p a r iu n l cl oclavum a n n u m  non cxccdunl (Isid. 
XI, 3, p. 277);  —  herm aphrodites u lr iusque  sexu s , d e x lra m  m am illam  
habcnl v ir ilem , s in is tra m  m uliebrem  (Isid. XI,  5, p. 270).

Tout à côté au  nord,  le long de l'océan et p rès  de m arc caspium , dans 
un  c om par t im en t  cerné  de m ontagnes on lit  : B aclria  (mal inscrite), 
in  is lis  m ontibus surit montes caspee includentes Gog cl Magog, qu i in /inc 
m u n d i orien lu r cum  anlcchristo  ad dcslruendum  m u n d u m ; lios includ il 
A lcxandcr precibus s u is , non u iribus. Ce sont ces p r iè res  que dieu 
exauça, soulevant les m ontagnes de leurs  bases, comme nous l’avons vu 
c i-dessus au cliap. 21 de notre  épilogue, et ci-dessous cliap. 97.

De l’a u tre  côté de l’Indus,  e n t r e  ce fleuve e t  T ig r i s ,  tout  l’espace est 
divisé en c inq  sections chargées des inscriptions su ivantes  :

P arlh ia  : solcbal cgnlincrc A ssy r ia m , M edium , P ersidam  cl Icaru -  
ranam  (Ircaniam), secundum  Ysidorum  (XIV, 3, p. 351. —  Ç iuilas S id i- 
a n i (*j). l in  bâ t im en t  rep ré se n te  celte  cité.

A ssir ia  : m etropglis Assirie est c iu itas N in ivc , d ic ilu r  a  iVtno filio  
IScli; hcc c iu itas cnnlincbat ilcr tr iu m  il'e ru m , in qua predicauil Jonas 
prophcla  (III, 3); un bâ tim ent rep résen te  Ninivc.

Media : hcc terra  habel silvcslrcs homincs h irsulo  corpore cum  denlibus 
c a n in is;  habel nomen a Mcdo p rim o  rege.

(8) Félix I.aijard ap . Sàntarcm  , no te  explicative t. I II , p . 500-313. — L udolf de Suelien pèlerin 
de  1336 à 1311, dans son liln 'llns de  itin e rc  ad terrarn  sanctam , parle  d ’un a rb re  sec c n S u s e d e  
Perse : in hae e iu ita tc  es t a rb o r arida , de  qua d icilu r quod im peratn r rom anoruin clipeum  suum  
pendere  debcat (cap. 71).

(9) On p o u rra it lire : S idi, E id i, C idi, Adi ; e n su ite  S idissianum , etc.
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Pcrsida : sccundum  Ysidorum  a Pcrseo rcge n o m in a la ; in  q u a , sub  
Nembrolil p rim o  orla  csl yd o la lr ia ; cullus inera t soolis cl nondum  dici- 
balur hclam . sicul n o m in a lu r c lam itis; scd n u n c  vocalur Pcrsepolis ( 10). 
Une grande  lo u r  rep ré se n te  la cité  : ciu ilas Pcrsepolis.

La c inquièm e  section porte  le nom de C arm ana, qui touche à la m er  
rouge à l 'em bouchure  de l’Inde;  en bas une tour sans inscrip t ion .

88. Au coin de  la m er  Caspienne, e p t r e  les m onts  casp ie ,  e t  les 
m ontes A rm én ie , on rem arque  le nom de M esopolam ia , qui se term ine  
en tr e  u n e  tou r  anonym e et la source  com m une  aux deux fleuves Tigris 
et E u fra les ,  qui c ouren t  sé p a ré m en t  vers  le sud pour  se pe rd re  dans la 
m er  rouge ou dans le golfe persique.

E n tre  ces deux fleuves ou lit d ’abord : B abilonia csl nom en regioriis; 
Babiton ciuilas, sed Babel csl nomen r cnis  (regionis?  doit ê tre  lurris ) .  — 
Dessous : Mesopolanea. Uelte  ép igraphe  est  fe rm ée p a r  un grand  édifice 
posé su r  E ufra te  , nom m é B abilon ia , cité.

Tigris cl E u fra lcs cxeun l a paradiso , sed h inc  desub terra  crum punl 
super noslram  habilabilem . Tous deux  so r ten t  du p a ra d i s ,  mais de 
dessous la te r re ,  ils s’élèvent su r  no tre  sol h ab i tab le ,  ensem ble  par 
une source  com innne  : Sa lust ius  a u to r  cer t iss im us asser i t  T igrim et 
Eufratem  uno fonte m an a rc  in A rm e n ia ,  terra  qu æ  ab ipsis a m b i tu r  
i lesopotamia  d ic i tu r .  Ex quo Hieronymus an im ad u er t i l  a l i te r  de para-  
disi f luniinibus in te l l igendnm  (lsid. XIV, 21. p. 525).

Celle  légende accoste un au tre  édifice appuyé  su r  l’E u f ra le ,  nom m é 
Babel, lour. T o u t  à côté aux em bouchures  des fleuves : Caldca, Babilonia  
csl p a rs Caldcc.

La m e r  rouge se fourche pour  form er les golfes persique  et a rab ique .  
Six com par t im en ts  y sont p lacés ,  dont trois p o r ten t  : sinus pcrsicus. —  
m arc ru b ru m  de colore lerre sic v o c a tu m ,—  et vis-à-vis de  Carmani : 
k isd ry  cub ilorum  xx ,  iu tra  C arm auke  p rom onto r ium  e t  Arabiam (dit 
Solinus,  57, p. ¿ 5 6 ;  Mail.  C a p e l la ,  VI, 5 8 ,  p. 148) ¡ m e n a c e n t  1 res 
insulte circa quas hydri  m arin i  eg red iu n lu r  v icenum  cub ito rum  longi-  
tudine.  —  Trois au tre s  com par t im en ts  ind iquen t  les îles : scriraa  
insula  à l’em bo u ch u re  de l’Inde ( h ) .  —  A urca in su la . —  A p ir is  linda  
auro  (Olîr’. Opiris h ab u n d a t  auro).

(10) Inscription difficile à déb ro u ille r. Voici le passage d’Isidore su r lequel e lle e s t com posée : 
in iV rsia p rim iim o rla  e s t a rs  ntagica ad quant Nem rollt g ig asab ijl, ib ique l 'e rsas iguem  co lère  do- 
c u it : nam om îtes in illis parlibns soient cn liin t, qui ipsorum  lingua 1*1 d icitu r (XIV, 3, p. 331).

(11) C erta inem en t ce n ’e s t pas Se ri ta  a rabe , m ais j ’ignore  q u e l es t ce nom . l*eul-étrc vient-il 
d e  Sem unda (Tabrobaua), on pourrait p eu t-ê tre  in v en ter une a u tre  leçon p o u r douucr l'explication  
satisfaisante. — I.içon  to u t à lait iu d clc rm in cc , voyez ci-après cltap. US.

13.



MAPPEMONDES, 88.

Le golfe n rab .  est  in te rrom pu p a r  l’inscription : tra n silu s  hcbreorum.
Dans l’c tro i lc  Arabie et pa r  la spacieuse  Pa les t in e ,  nous a v o n s :  

Saba est p ars arabio a Saba /¡lio Clins sic d icta  —  A rabia  — regio 
Amalcçilaruvn. —  mons S yna  près de l’Eufrate .  — m ia  (maxima) 
A rabia  est gens cui nu lla  est cu ra .  —  Ydum ea. —  su r  l’Lu fraie Amon. 
—  M adian c’ (cum) rcgio[ne) Mo ab app. a. °s (apud quos) est fen ix . — 
m ons liban  s’appu i  su r  l’E u fra le ,  Jordanus  coule du m ont pour se 
p e rd re  dans  m are m o rlu u m  ubi fu it  Sodoma.

Jcricu  (Jericbo) sous une  tour. —  Galilc. —  P alestina . —  Ascalon 
sous une  tour.  —  Dcllscm. —  C'ara  (Cesarea) sous une tour.  — 
Fenicea, is ti fu cru n t littera ru m  inventores. —  T yru s . —  Sidon. —  
A ra d ia  in sida  (Pomp. Mela, I, 12,11, 7). — Joppc sous une tour.

Jérusalem  sous un grand  édifice dans un  cerc le ;  accosté de mons 
ca luaria . —  mons Sion. — «¡mis oliuarum . —  Damascos sous un 
un bâ tim ent .  —  au-dessus  S y ria .

Noë ten an t  une  hache,  en tre  les animaux dans son a rche ,  au-dessus : 
tu  m ont Uni s A rm én ie , rcquicuit archa noe. —  Au-dessous dans une 
péninsule  : C apadocia, ante omnes terras est n u lr ix  equorum  (Isid. XIV, 
5, p. 551). —  B ilh in ia . —  L id ia . —  G allada . —  Nicliomcdia  sous un 
b â tim en t .  —  Troga  (Troïa). —  P am philia . —  F rigia m inor. —  Silisie  
(Cilicia).  —  Abidos en  c om par t im en t  d’une  île (ínsula in Europa super  
l lc i lc spon tum  posila , lsid. XIV, 0, p. 511) ( 12). —  De l’au tre  côté de 
la pén insu le  : m arc  cu sin u m .

Au bout de m are  caspium et de  l’océan : S ilk ia  superior : gens isla 
lacle cl melle p asta , a u ru m  non cura i ncc a liud  quod a u ferr i polcsl. —  
A lb a n ia , hic habitant homincs solcm noclc u iden les; hu ius terre canes 
leones occidunt.

Soldanus tarlarie  rex  arm enic, omnes reges orientales [ere su n l subiccli 
T a rla r is  ( 1 3 ) .

Ih jrca n ia , liabet homincs h um ana  carne ucsccnles et liabcl ligrides cl 
pa n tera s  (Solin.  21, p. 2 8 5 ) .—  m ons T aurus. —  Iiybcria . —  Amasoncs. 
Amasoncs sun l fcm inc sine m antilla  d e x lra  per se ipsas v ir ililc r  m ili
tan tes  ( u ) .  —  montes R iphei. —  / lu vius Tanais. — Mcolidcs palus.

(12) Voyez la n o te  42 du chap. 12 de l'épilogue.
(13) Daus ce coin les au tre s  copies d e  la carte  de llygdcn inscriven t Gothia conform ém ent à ce 

q ue  d it Isidore  : Scithia sien t e t  Gothia a Magog filio Iaphet cognoniinata (XIV, 3, p. 333). I.a ca rte  
anglo saxonne (u* 26) inscriv it aussi b ocea ubi e t  G othia.—Jean de  llcse (eu 1489) com pte les peuples 
d e  l ’an tich ris t : Gog e t  Magog, Auic e t  A g it, A zcnach, F o u tm ep ari, G esari, C onei, S am ante , Agri- 
m a n d r i , S&ltcrci, Arme», A nafragei, V iulefolci, Gasbci, Alanei : istas g en tes  e t alias m ultas A lexauder 
m tignus conclusil (in m spto  gam lav. p. 32). A co n fro n ter  avec la no te  67 du chap. 21 ci-dessus.

(14) Les a u tre s  copies de la m appem onde de Ilygden , à côté d e ; A m azones, inscrivent le nom de 
S cand inav ia , Scand in ia  e t  les Masxagcte.



IIYGDEN, 89. l o f

Dans celte  foule d ’inscriptions on ne distingue que dans Soldanus 
seul,  e t  ses T a r ta re s ,  une  note m oderne  et con tem pora ine  au dessin de 
la carte.

8!). Dans la pa r tie  o cc iden ta le ,  nous a llons d ’abord  pa rcouri r  les 
rivages sep ten tr ionales .  Silltia  in ferior, y e s t  annotée  en  p rem ie r  l ieu ,  
cuius p a rs csl B tonia  (Polonia) populus, barbaras génies, cl c.v parle  
aquilonis habitant T a r la r i, quorum  rex  fu it  presbiter Jolianncs. 11 faut 
pré sum er  qu ’en inscr ivant  cette  n o ie ,  le car tographe  ne pensa it  pas à 
faire régner  le p rê tre  Jean  à l’ouest  du Don en E u ro p e ,  sachant  qu'il 
régnait  (fuit  rex) en  Asie avan t  l’i r ru p tio n  et l’é tab lis sem ent des T a r 
tares  en  E urope  (as).

M a n ia . —  Pruscia .
G crm ania conlincl omîtes populos in lcr M an ian t cl F ranciam , cuius  

in ferior pars vocalur A lam an ia , lot populos germ inal quoi alcrc non  
sufficit. Ces peuples  sont én u m é rés  e n tre  le Danube  e t  le Rhin.  Bormia.
—  San o n ia  (Saxonia).  —  T u ring ia . —  W csfa lia . —  B auaria . —  F ra n -  
conia. —  Rclinca  (Relia). —  Sucuia . —  M a m a n n id . —  Renus fluvius.
—  F riseia . —  Dans l’cmboucliure  du R h in ,  Sclandia. —  De l’au tre  
côté du Rhin , Brabancia, F la n d r ia  e t  Anglia.

Anglitt,: une île enfoncée dans  une incourbe  des rivages du  conlincril,  
est  rem plie  de 1 1 tours ,  nom m ées su r  leurs  bases : London. Deram, 
Linco ln , S ta n fo rd , N o rlh a m p to n , W in to n , O xott, F.rccslcr, C ornu li, 
Bristol, Glouccslcr, W ig o rr(nia,  VYorccster), Srogburi, Ebor (York). Le 
pays de Galle est séparé  de l’A ngle te rre  en forme d’une  ile m ince cl 
lo n g u e , é tendue  le long de l’o c é a n , inscr it  : W allia  de r c l iq u m  rom a- 
norum , débris  des R om ains ,  où se re t i ra ien t  les Bretons de la province 
rom aine,  à l’époque de l’invasion des Saxons e t  des Norm ands.

Francia , dont- les provinces sont plus en pê le-m êle  q u e  dans les 
au tres  copies. C onlincl omîtes populos in lcr A ngliam , G crm aniam , Alpes 
cl m arc m agnum , proprie  vocalur Gallia. Celle épigraphe  en toure  de 
deux côlés un b â t im en t  nom m e P arisius.

Pi ' è s d u  Rhin  : Ila n ld a  ( l la inau ll) ;  vers la S e in e :  Bclgica; F rancia  
(ile de  F ra n c e ) ;  P ica rd ia ;  mais la Seine ne louche pas à la m er ,  dont 
elle  est séparée  p a r  M idilbor ou N idilbor.

E n tre  la Seine e t  un  a u tr e  lleuve, sous Alpes godard, on lit  : B urgun-

(15) Qiicc te rra  g eu e ra lite r  p ro p te r  barbaras g en tes, q u ibus iu b ab ita tu r , barbarico, d ic itu r , écriv it 
Isido rc(X l V, 4 , |». 556', e t  la ca rte  m érovingienne (bibl. d ’Alby) inscriv it : barba ri ; celle de Mygdcu 
m en tionne : barbaras g e n te s ; dans la m appem onde on voit : barbarica (n* 74, de n o tre  allas}. — 
Les barbari albi de Jn l. Houdrius e t  d ’Etbicus p. 47, 47) so n t les Albaui de la m er Caspienne.
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d ia ;  lou t  bas,  N o rm a n ia . Cet au tre  f leuve,  qui coule des Alpes godard 
à la m er  de N o r m a n ia , pa ra î t  po r te r  le nom inscrit  dans un com par t i 
m en t  du m il ieu  : flg lig’in  (fluvius Ligerin).

Au sud de cet te  Loire, en tre  elle  e t  les m ontagnes p y ré n é e n n e s , on 
lit : A q u ila n ia  G allia. —  Culonia. —  P rou incia . —  A ndegauia. — N a r-  
bonenns. —  S in u s  gallicus. — B rila n ia  m inor. —  Vasconia. —  P icard ia  
(répétit ion déplacée). —  P ic la n ia  regio  ( 10 ).

Au-delà des Pyrénées : I lisp a n ia , oricnlalis inco lilu r a saracen is, 
occidcnlalis a christian is; habel sex  prouincias : G aliciam , L u s ila n ia m , 
incultas a chrislian is, Beliciam , C karlig inciam  ( u ) ,  A sturicam , A rra -  
goniam  mcllc et métallo copiosam. Sous un bâ tim ent à trois  tours : sanl 
Jacobi. Dans un incourbe des rivages : sin u s balearus.

Portons-nous de l’a u tr e  côté et à l’au tre  bout des Alpes,  où une 
épigraphe  nous d it  : Ita lia  lot habel prouincias, vu : C alabriam , Cani- 
pan iam , Beneucnlanam , Tusciam , A p u lia m , L ig u ria m  et L u m b a rd ia m ,• 
in  Tuscia est Borna. Au milieu un grand bâ t im en t  nom m é : Borna pet 
(pétri).  A u -d essu s :  Tuscia.

Au bout  de la péninsule  : A pulia  cuius melropolis est B rundislon, 
per islam  n a v ig a lu r in  lerram  sanclam ; une  tou r  souscrite  : B rundislon.

C am pania , ua ior'ang cuius N eapolis; une tour nom m ée Ncapoli. —  
yla licus s in u s;  une  tour nom m ée Capua. —  liguslicus s in u s; i me tour 
nom m ée : Ia n u a  (Genua), voisine de Provincia  e t  du s inus gallicus.

Au-delà  de  m are ad ria licu m  et de D anubius fluvius, la péninsule  
contient  : Aca't'a, près d’un bâ tim ent ; A rcadia  sous une tour. — Ellodia  
(Hellada). —  Maccdonia sous une  tour .  —  D alm alia. — H islria . —  
H ungaria . —  Misca. —  g9oa (Tbrac ia  , Dacia?).  —  W anda ly .

Les îles de la m éd i te r ranée  : Tcnnos (Tenedos) ( ts ) .  —  A rsid a  insula  
( ). —  Patlimus s. Johannes ( 19). — Sporadcs insulc. —  illes-
ponlus insu la .

(1G) Dans les au tre s  copies de la ca rte  d e  Hvgdi-u, la Loire ne se tro u v e  pas à sa place; on y voit 
Itodanus conform ém ent à l'indication d 'Is id o re  . Gallia p e r fusa du obus m agnis IUieno e t  Khodaun

(17) l.eçou très-difficile e t  p e u t-ê tre  d o u teu se , in certa in e . Dans les a u tre s  copies on a Catalouia, 
N avarea, qui ne su tro u v e n t pas dans la g rande  que  nous exam inons. — Isidore com pte six p ro 
vinces, parm i lesquelles se trouve cartbag ineusis; la tiug ilanu  est rem placée daus l'inscription de 
Hvgden par aslurica .

(18) A T en e  q u o d am ... Tenedos insula dicta  es t, sic Cicero i Tonen ipsum , cuius ex uomitie 
Tenedos no m in alu r (Isitl. XIV , 6, p . 34t>).

(19) Palhm os in su la , se tro u v e  s ingu liè rem en t an n o tée  su r la ca rte  de  M athieu de Parrsio, au 
fond d 'u n  golfe, près d e  Pam philia. ■— D’une m anière  non moins a rb itra ire  e t  absurde e lle se 
tro u v e  dans les a u tre s  copies de l’im age du m onde de Ilvgden (n* 70) : e lle y es t an n o tée , bathmot, 
rathm os dans le golfe colchique de l'F .uxin, Or ¡1 es t é v id en t que  l’explication qu« nous nous sommes 
efforcé d e  donner aux balhm os e t  colcos (chap. 108, t .  I I ,  p. 1-1, 13) p o u rra it  pa ra ître  ingénieuse, 
mais e lle  est fausse.%>ye< fu r  Colchos ci-<Icssus la no te  2 du  cbap. 84.



Creta insula , terra lenis s tud ium  m usicum  tra d id il m undo, cetera 
Sa lu rn u s  (Isid. XIV, G, p. 511).

Ciprc habcl n n m sogsqp (nonien... .  cipro... )  impossible à débrouil ler .  
— mare cgipciacum. insu la  Coscir (Cossura).

Sicilia  insula , olim  fu it  pars Ylalic, in  qua  est muns E thna  in fern u m  
conlinens et pu rg a to riu m  ; habcl cillam cl caribd im , cl duos fontes n a lu ra  
conlrarios (conférai. Isid. XIV, G, p. 5 1 a ;  Solin. I l , p. 224-226).

S a rd in ia  insula  carcl serpenlibus; habcl cl licrbam a n ru  (apiastrum) 
sial (simulai), ues (vescentes) eneeal, cl homincs ridendo in lcrim ii  
(Isid. XIV, G, p. 317; Solin.  10, p. 220).

M ajor Corsica insu la  habundanlissim a. —  Dans un  au tre  com par t i 
m en t  : Corsica gignil lelissim a pascua  (Isid. XIV, 6, p. 547).

Insuie BaHares : m a jo r cl m inor.
Dans un car ré  appuyé  su r  l’océan, d’où soufle Favonius,  Zefyros e n tre  

Il ispania e t  nions allas, deux colonnes noires ,  au-dessus Gadcs, de deux 
côtés coluitmc U crculia, en bas : ga d ilanum  fre lu m .

90. Maintenant  nous allons courir  au  sud ,  le long île l’océan de 
l 'occident ju sq u ’au bou t  de  l’orient.

Mous A lla s , Ira d ilu r  circuits Im m cris a llingcre, prop lcr quod cclum  
porlare fm g ilu r , in  quo qu idam  A llas nom ine, fra ler  Prom elhci docuit 
aslronom iam , proplcr quod cliam  cclum porlare fingcrclur  (Isid. XIV, 8, 
p. 549). —  Une montagne pe in te  en rouge : mons atlas.

E lh iop ia  occidcnlalis monluosa est.
E lh iop ia  calidissim a habcl m irabilcs beslias.
Androfagi. hum anas cdunl. Gclulia.
G aram antcs , hic est fons de die calesccns, 11 ocle frigcsccns (Isid. XIII,  

15, p. 5 2 0 ;  XIV, 5, p. 541).
F arici crudas carnes comcdunl (Farusii?).
Monocollus capul cum pede legil (Monosceli de l’In d e ,  chez Solin. 5a, 

p. 41 G, p-étu; IZéXc;).
Trogogicus ( troglodilæ) spccus inhab ilan l cl m olum  ncsciunt (inno- 

cue vescenl.) (Solin. 54, p. 550).
Trogodilc (troglodilæ) ceruos cursu  tra n scu rru n l, quorum  aqua polala  

canoras facil voces; h i serpentes comcdunl (Solin. 60, p. 415; Isid. IX, 2, 
p. 245, XIII, 15, p. 519).

Anlipcdcs qu i euersi sa ïla n les , oclcnos habcnl digilos (p lantas veçsas 
h aben t  post c r u ra ,  Isid. XI, 5, p. 477) (2 0 ).
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(20) Soliu 34, p, 3 îîi, rap p o rte  : Ilim aolopodes flcxis nisibus cru rum  re p o u t po tin s  quam  inceduut 
o t pergentli usum  lapsu m agis d estin an t, quara ingressu.



gens isla  habet capul ut o s in  peclore Blemmyi (Plin .  V, 8 ;  Mêla I ,  8 ;  
Mart.  Capella VI, 50, p. 111; Solin .  51, p. 150). Lem nii  (Isid. XI, 5, 
p. 276).

gens isla  obumbral facicm  cum  labro pendente centra  solis ardorem  
(Isid. XI, 5, p. 276).

P rosum bari su n l sine auribus, Sam brcs ,  P sam bar i  (Plin. VI, 5 0 ;  
Solin. 55, p. 512).

hic gcnles carent lingua  el nu tibus pro sennonibus u lu n tu r  (Isid. X I,  
5, p. 2 7 6 ;  ignariq. se rm . Solin.  51, p. 550 ;  Plin. VI, 50).

hic génies habent ora conserla el cum  auenarum  calam is liquiduin  
cibum polan t (Plin .  VI, 50 ; Cinamolgi Solini 35, p. 512).

hic gcnles sine naribus deformem vu llu m  habenl (Isid. XI, 5, p, 276).
E lh iop ia  oricnla lis : pone déserta.
Toute  cet te  su i te ,  r angée  e n tre  l’océan méridional e t  un  grand  fleuve, 

N i l ,  est  e x tra i te ,  p resque  m ot à m o t ,  d’Isidore. Isidore dit encore  de 
ces déserts  : so li tudines inaccess ib i les ,  q u æ e t ia m  basiliscos se rpen tes  
c réa n t  (XIV, 5, p. 510) ; la car te  de Hygden inscrivit  aussi au  bout  : 
basiliscus.

Ensu i te  : gens arabca clhiops C upcrnuda  (Super ,  sem p er?  nuda), 
ueridica alque chrislian issim a, 1res habcl reges, lot episcopos.

Au nord du fleuve : E gip lus, non habet p lu v ia m  sed in r ig a lu r  N ilo  
flu m in e;  ensu i te  plus bas : N ilu s e x il  de parad iso  sed in  fine E thiopie  
ju x la  mare ru b ru m  erum pit super noslram  habilabilem .

Un bâ tim ent  nom mé A lexa n d r ia  : capul E g ip li, capil nom en a magno 
A lcxandro  quod ab ipso condila  est in  5“ climale.

L ibia  arenosa.
Une tou r  nom mée Circne. —  S irtcs m aiores. —  Are philcnorum . —  

Sirtcs. —  Sirles maiores. —  Sirses su n l loca vadosa et arenosa; pu lu is  
aggredilur c ircum slanles. L’inscrip t ion  confond les s ir tcs  avec les 
d é se r ts  sir t iques.

T ripo lilana , hcc terra  ccnlesim um fr u c lu m  rcddil.
N u m id ia . —  Sous un bâ tim ent : B yzancium . —  N ym id ia  habet Ypo- 

nem cia.ni ( inclytam?) ciu ila lem  in  qua scdil doclor angelicus , saint 
Augustin ; cuius melropolis est Carlago. —  contra islam  ciuilalem  
(C a r lb ag in em ), habucrunl rom ani bclla p u n ira ;  qua quondam  pred i-  
cebatur lussa  (E lissa,  Virg. Æ ueid .  IV, 525). —  Sous un b â tim en t  : 
Carlgo.

M au rila n ia  superior quasi M aurorum  patria . —  m ona  (nions) et 
fleuve M alva. Au-delà duquel  nions Atlas, p a r  leque l  nous avons com 
m encé  notre tour du  sud de l’habitable.
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91. R esten t  à no tre  exam en les îles de  l’océan. —  On a pu  r e m a r 
q u e r  que la m appem onde  de R an u lf  I ly g d en ,  p a r  toute l 'h ab i tab le ,  
avec le choix e t  la d is tr ibution  de la n o m e n c la tu re ,  avec les divisions 
en  pays e t  provinces,  reste  sous la d irection  d’Is idore ;  q u ’elle puise  
dans son ouvrage p re sque  toutes les légendes. E lle  néglige d’ind iquer  
la division t r ip a r t i te  en E u ro p e ,  Afrique e t  Asie,  mais elle  se sépare  
ra re m en t  d ’Is ido re ,  et c’est  o rd ina irem en t  p our  in trodu ire  que lques 
détails  ou nouveautés .  Cbristianissimi e tb iopes ,  Jacq de Com poslel lc ,  
Gènes, I lu n g a r i ,  B oem i,  T a r ta r ie  avec leurs  so ldanus,  quatorze  villes 
d’Angleterre  et que lques  au tre s  en  E u ro p e ,  fo rm ent une  belle  part  
inconnue à la notice d ’Isidore.

Po u r  les î les de l’océan e n v iro n n a n t ,  Isidore p a ru t  très  insuffisant à 
Ilygden. Les deux images que nous rep rodu isons ,  offrent de  va r ié té s ,  
mais elles prouvent  que  le com positeur  de la car te  chercha i t  que lques 
au tre s  sources. Il y a une suite  de  52 ép igraphes  qui couvren t  l’océan. 
Haldinghàm, dans  sa m ap p em o n d e  d ’Herefort ,  donna presque le m êm e 
nom bre  d’î le s ,  54 à 56, pa rm i lesquelles une  v ing ta ine  sont puisées 
aux sources qui se rv i ren t  à I lygden ,  ainsi qu ’une grande  partie  de  la 
suite  océanique est com m une  aux deux car tographes  : mais  il y a de 
différences rem arquables .

P r e n a n t  en considération la su i te  de  I la ld ingham , je  la spécifierai 
à côté de  celle de  Ilygden , p o u r  dis t inguer les différences de confor
mité  de leu r  composit ion.

A p a r t i r  de favonius vers le n o rd ,  Ilygden donne  d’abord  une  épi
g raphe  d’I r lande  : Ybcrnia in su la  longior el la lio r A nglia  : ventosa , 
m onluosa, bcllicosa, liberlalem  queril. Ce qui su i t  se t rouve  dans une 
légende p lus  déta illée  de la car te  ca ta lane  (Géogr. du moyen â g e ,  
ch. 111, t. II, p. 66, 67) : laborc fu g il, venenosa fu g a lu r  : habet purga-  
to riu m  p a lr ic ii;  habet in su la m  qua nemo polcst m o r i , cl aliam  inana  
(in qua) m ulier  non p a r lu r i l , c’es t -à -d ire  : de laquelle  fuit le t rava il ,  
fuit le vénén eu x ;  elle a le pu rga to ire  de  Patrice  ; uno île où personne  
ne peu t  m o u r i r ;  une a u t r e  où la femm e n ’accouche pas.

In su la  M un.
Scolia olim  p a rs  brclanie, c’es t -à -d ire  du tem ps des Rom ains,  avant 

que les indigènes se r e t i rè re n t  en Wallis  (s i) .

(2 1 ) Isidore nom m e une p e tite  Ile de l'océan p rès du  d é tro it  gallique (de la m anche), séparée  de 
la Itrrtague  nom m ée Than3to (XIV, G, p. 313); c’e s t Tam aridc (com pagne de  Vectis) de  l'anonym e 
ravennatc  (V, 30); e lle est u ien lionuée sous le nom de Taneuses dans la carte  apocalyptique d e  
T u rtu  (chap. 10, n° 35; ; T hutaua par Lam bertus fils d’OnuIf (chup. 51, n* 31); Ilygden l’a passé sons 
silence. Je  uc  savais pas lui d o n n er d ’explication , San tarem  discute  e t  dém outre  q u e  c’es t l’île
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Norltcegia lata cl fríg id a , el p ira li sun l. Haldingham inscrivit Noreya 
s u r  les rivages du continent.

Yslàndie gens verídica, ideo re x  cjus sanclus.
W itla n d  gens ydo la tra , se ra i t  le pays blanc. La copie ébauchée en 

e ll ipse ,  porte W yntland  : celle que  nous avons dans notre a l la s ,  11“ 70, 
W ris land.  Celte de rn iè re  leçon nous a tourné vers F r is land  de Zéno, 
vers  F e ro e r  : mais comme on a su r  la car te  du XV' s iècle ,  su p p lé m e n 
ta ire  à P to lém ée (n° 90) un Ventheland au nord de la N o rw cg e , 011 

peu t  supposer  que W itland  indique que lqu’île ou rivage de la Norwègc. 
Quel que  soit cependant  le nom de la car te  de Ilygden , W ris land ou 
W it lan d ,  je  pense qu’il ind ique  les Fe roer,  parce  que la m appem onde  
de Haldingham contient les appella t ions d'Yslandc  e t  de F arcie, au 
nord  desquelles figure Thoulé.

92. A pa r t i r  de ce point, 110s deux car tographes com m encen t  u se  ' 
diviser et à pu ise r  un  certain  tem ps dans des sources différentes :

IIAI.DIXr.HAM, 1220. HYGDEN, 13GO.

ultima Tile. Au-delà 011 ne reneon- Tule insula  (Isid. XIV, 0, p. 543).
tre pas d’île  que dans la mer glaciale, D ada gens bellicosa. Danemark. 11
en face des monts riphées : paraît que Haldingham les a o u b lié ,

Dcmcorala insula ingua inhabitant s’il ne les nomme meopares, reléguant 
Turchi de slirpe Gog et Magog, gens leur position au-delà des riféens. 
barbari cl in m u n d a  invenerunl car- Geloni sunl felices qui de hostivm
nes aborciua... manducantes (Æ lhic. culibus vesliunlur (Mêla II, i; Solin. 
32, p. 1 8 ,4 9 ; voyez ce que nous avons 20, p. 271). Haloingham leur donne 
dit ci-dessus, ch. 11 de l’épilogue). le nom de Griste ? et les place sur le 

insula mirabilis quant A lexandcr  continent. 
non nisi per preces et obsides.... Unit gens Ypcrboria bealissima, ultra
(voyez ci-dessus ch. H ) . aquilonem sita arboribus pascuntur,

Apopar (Sleopav) insula  (Ælh. 22, egritudines non scnliunl, in mari de 
30, 56, p. 43, 21, 35). morte optant (Solin. 21, p. 284) (25).

qui M   insula  (meoparon insu- Arim phei símiles sunt yperboreis,
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T h a n c ld u  K ent, qu 'on  tro u v e  m entionnée par Haldingham  Tenetus.(n* G9) e td a u s  p lusieu rs au tre s  
cartes p o sté rieu rs (p o rtu lan , cbap. S i, p. 2S, col. 3). T hauatos insula a llnitur, (Veto g i ll iro ,  a 
H ntaunhc c o n tin en te , ¡estuario tcuu i separata  (Solin 23, p. 301). Après la retrait«! des rom ains 
vers -l-iy, cédé«! par V ortigernc aux Saxons qui en v ah iren t ensu ite  la Bretagne e n tiè re . — Isidore 
(ibid) n 'a  pas oublié les nom breusesO rchades (Dnreades d e  ravennate  V, 52), e tc ., ou c ro ira it q u 'e lles 
é ta ie n t négligées p a r Hygdcu si l’on ue trouvait Urcadca  dans la co p ie , ébauchée, en e llipse. — 
Haldingham  com pte : Orcatles iiisu lc, xxxim .

(22) I.’a u tre  copie reproduit«* n* 70 dans I a tlas iud ique co tte  Ile sous le nom  iV Jppolliniana ínsu la  
parce que les h y p trb o reeu s  lésaien t de révérauces à Apollon délien (Solin 21).— E nsu ite  c e tte  copie 
con m il  une  Cilcana, voyez ci-dessous : patru  licaua.



HYGDEN, 92 .

lam) habitant nauticam induslriam  nullis latentibus abiciuntur, si con-
cxcrcent (Æth. 56, p. 22). turbali sunt (Solin. 21, p. 285; Marl.

Ensuite près de l’em bouchure de Capella VI, 25; p. 141).
la mer Caspienne : T apheica  (Rifar- 
rica) in su la  s ilv a ... copiant, a rs h a -  
b itan linm  in  cainsbulendis (insolam  
in snbuertcndis) urbibus c s t,a rm o ru m  
habcl copiant (Æth. 57, p. 24) (îs).

A l’entrée du golfe ou de la mer 
Caspienne deux petites îles Biles, Cri- 
sclida, Bizas c l Crisolida (Æ lhic. 58, 
p. 26, 27) (s i) .

A pa r t i r  d ’ici tous les deux vont m a rc h e r  ensemble,  mais I laldingham 
est  avancé ju sq u ’aux bouches de la Caspienne, c l  les indications de 
Hygdcn ne sont  a rrivées qu ’à l’e m b o u c h u re  nord du Tanaïs  ; a i n s i , ce 
qui est  indiqué par  ce d e rn ie r  en tre  le sep ten tr ion  e t  le v u l tu r n e ,  est 
répar l i  chez l’au tre  dans l’océan sérique.

Abaltia insula est imensa, ad quant Bolacia (Solin. 2 2 , p. 290 ; D icu il, 
triduo nauitjalur a litlorc scitharis. p. 52 de l'édit. 1807).

Solinus con tinue  ensu ite  sa na rra t ion  : nec longe a Ballhia Oonas 
se p a ra r i ,  v ivant  ovis avium  m ar in a ru m  e t  avenis vulgo nasccntibus .  
Deinde s u n t e l  alia  p rop ter  conslitutæ  instilæ : q u a ru m  l lippodes indi-  
genæ in cquinos pedes desinuni.  Esse illic et Pbanesiorum  gentem , 
qu o ru m  m em bra  m em b ran is  a u r iu m  vestiant (polyli. 21, p. 290 ;  Dicuil, 
7, p. 52, 55). — Tous les deux e m p ru n te n t  ce passage.

Phancsii membranis aurium  sua- 
runt leguntur.

Bone insula. — Oeacocnæ chez D i- gens istius insulc ovibus vcscitur et 
cuil (p. 52). avenis sponte nasccntibus.

hic habitant homines pulro licano, 
I’hanesiorum (îs ).

hipopodes equinos pedes Ilatentes. hec insula habitant homines equinos
pedes habentes.

(23) lu s o h  R ifarrica, gentem  valiJo ingenio in subversion? u rb iu m ... h ircane vel c ithc  e t  a lla u e  
ah bis arm a d ép o rtan t : cé lébré  apud g en tes  illas istorum  iiu lustria  ilivulgata es t in bac insula sil- 
varum  est m agn itudo  (Aetliic. 37, p. ¿4).

(24) Insola Rifargica e t  alia Zhiri solida lAetbici 19, p. I l ) ,  vieille insolc Dizas e t  Crisolida (crista l- 
lida), ventum  ab ipsis inontibus bizum  e x c ita n t; crista llum  in illis inontibus (Actb. 38, p. 26 ,27  
Solin. 55, p. 423),confer, cum  pag. I l ,  2C Actbici).

(25) Pa lro ticana?  p a tr 'tican a  ? cilcana de la copie u* 70? — rappelle  : ultim a epetrim os te llu s, du 
I descrip tion  de  la te r re  d’Avienu* (vers 937, p. 122).

M
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Après celte Ile nous n’en rencon- Crisa insula aura habundat. Les
irons plus (l’autre. Iles d’or se sont multipliées : mais la

position de celle-ci ne saurait  être 
confirmée par quelque autre mention.

En face du Gange : Tile insula Thilos insula cuius arbores habent?
omnibus bonis fecunda, sur laquelle ...s ...fo l....  Telos ferons omni tem-
on voit une montagne : snons cauca- porc folia (Isid. XIV, C, p. 5 4 i ) ; Ty-
sus. los, Thilos quod in ea arbor nascilur,

numquam caret foliis (Sol. 55, p. 421 ; 
Dicuil, 7, p. 54).

Ibi nions C aucasus ,  dit So linus ,  commence à dé rou le r  ses chaînes : 
aussi Thilos se t rouve  dans les extrémités  de  l’o r ien t ,  c l  l la ld ingham  
place le m ont Caucase au milieu de l’Ile m êm e (20).

A l’entrée du golfe persique ou de Campos insula liabundal aura.
la mer rouge : Crise in su la ; Ophir ; Dans la mer rouge (nous l’avons déjà
f ro n d i  j ia  ( A phrodisia, Sol. 58, [>.459); remarqué ci-dessus cliap. 88) figurent
A rgirc. (Ophir, regmn III, 9, 10, 22; trois îles : Aurea insula; Opiris ha-
paralip. II, 8, 9, 20). blindât aura; Seriraa  (probablement

argira).

Chryse e t  Argyre insu læ  in indico oceano, dit Isidore  (XIV, G, p. 544); 
extra  Indi ostium sun t ,  insulæ duæ  Chryse e t  Argyre (Solin. 55, p. 44»; 
Mart,  Capella Yl, 58, p. 148; Dicuil,  7, p. 55); Auron e t  A rgyre ;  Chrise 
id est Au rasa du ravcnna le  (V, 29, p. 10G). Pl ine  (VI, 11), Avienus 
(descr. 771), Pr isc ianus  (perieg. 594) : rappela ien t  ces îles aux car to 
graphes ,  cepen d an t  elles pa raissen t  r a r e m e n t ;  nommées p a r  Haldin- 
gham et Hygden, elles se t rouven t  dans une image sal lus tienne à 
Leipzig (n° 55, ch. 50 de la géogr. du moyen Age). On m entionnait  plus 
souvent  les m ontagnes d’or. —  Piolém éc trouvait  l’or  e t  l’a rgen t  dans 
les îles c l  s u r  le con tinen t  (î i ). Les re la tions su r  les m on tagnes ,  pays 

e t  îles r iches en or, va r ia ien t ,  e t  llygden mult ip lia  les î les ju sq u ’à 
q u a t r e , donnan t  à l’une d’elles le nom de Campos?

E fla la tina  (Galat insula). L’autre 
copie (n0 70) indique sur cette place :

(ÎC) T û A o , 'tr.tjo;  ivTW  TTfpvïxôi x ô Ï tzu  de  P to lém cc VI, 7, sans d o u te  es t la m üme île m ieux 
placée. — Aussi Toron «le Ju les  Honore (p. 7), T licros d 'E lh icus  (p. 27), T lieron du ravennate  (Y, 29, 
p. 4OG) e s t Q x o p d i  du golfe persique  d e  lH olém ée (VI, 7). — Icarn s , Icaron d ’Avienus e t  de 
l ’riscieu : persicus sinus Icaron offert, iguicom o Soli sacra (descr. 800; perieg. G07), est ' l ' / i f x  
du m êm e golTe su iv an t p to lém éc.

(27) \xZ<xgio'j o art y.oti'Jii y.ptQriç lîordei insu la , t v ^ o p o ) t i r e  o è  X i y t r a t  rt vf,oo$
s - v a t ,  x a i  ¿ r t  n X i la r o /  ymp w 7 b t  7 rc te iv , au rn m  g ig n ere , ty ,zw  r t  fJ-^rpGTtoXtv Cvouy. 
’A pyvpri. P to l. g éo g r. VII, 2. — Steplian . b jza u t. *Apyvpx,—  T r $  o i  ’Apyvpzç y ù p x ^ y r, 
Xp'jrsr. yoipx I’toleniaci.
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Galic insula : c'est Galliac, Galliacli 
indise tliermantiçæ, du ravepnale (V, 
29, 33, p. 106, 111). . .

Il est singulier qu'aucune copie de 
liygden ne mentionne la Taprobane.

Dans la mer rouge, en face de deux 
golfes, est une grande lie, sur laquelle 
on voit deux draconcs. A l’extrémité 
septentrionale est une montagne, d'où 
sort un lleuvc qui divise l'île en deux 
parties et se jette dans l’océan indien ; 
sur la partie orientale on lif .T u p h a n a  
(Taprobana) insula Indic sublalens ad  
curum ex quo occcanus indicus inci- 
pil : habet in  anno duas estâtes et duas 
hiemes et du ... floribus vernat, sed 
ulleriur pars clephanlis cl draconibus 
plena ; habet x ciuilales (S. 50, p. -129).

Ciprus, île près de l’Afrique, en 
face du mont ardens (îs).

95. Le roi de M aur i tan ie ,  louba , pensait  que toute la m e r  m érid io
nale ,  de l’Inde ju sq u ’à Gades ,  é ta i t  navigable,  en p a r ta n t  du prom on
toire de l’Inde  quod alii  Leplam  acroni  alii D repanum  nom inavcrun l  ; 
addidit  cl spa t iorum  m odum  , nam ab indien prom inenlia  ad Malactium 
insulain affirmât esse qnindccies cen tena  (1500) raill ia p a ssn u m ;  a 
Malacho ad Scencon ducenla  viginli q u in q u e  (225) n i i l l ia ;  inde ad in 
sulain Sadanum  cen tum  quinquàg in la  (150) millia (Sol. 00, p. 442) (29). 
D’après celte  indication on trouve les trois îles,  e t  lla ldingliam, en  des
sinan t  au sud de l’Afrique une g ra n d e  île, rep ro d u i t  les mots de  Solin.

M a l i ç h u  i n s u i e  E t h i o p ie  a  D r e p a n o  M a l ie n s  i n s u l a  (et nions, Plinius et 
p r o m u n lo r i o q u in d c e i c s c e n t e n a  (1500) alii ; Mart. Capella VI, 1, p. 127, 38, 
n n l t i a p a s s u u m d i s l a l : h i n c a d s c c n a m  p. 148), nions Malcus (Baco opus ma- 
i n s u l a m  c c c c x l  (440) i n i l l i n  p a s s u n t n :  jus p. 195; D’Ailly de imag. mundi 15, 
i n d e  c o n s t a t  l o l u m  l i t u s  n a u i i / a l n ü ,  conipos. cosmogr. I, 19), considéré 
h i c  e sse  qiibd i l a p o t u i t  m e n s u r a r i .  connue nombril de la terre, arin ,

Après Malicbu vient une autre île centre de l’hémisphère , appelé'aussi 
considérable. Elle renferme un nions Syené (géogr. du moyen âge, ch. 104, 
austro notas et une épigraphe : insula  108,155,137).
Sirliniec, ubi cxlicus (Æthicus) inve- 
nit bestiolas adiversistas, acculeis pie-

(28} C ip ru s  in d iq u e  p e u t - ê t r e  les  C ip r in c  s ic  d ic te  a  m u l ti tu d in e  c a p ra r u ra ,  q u e  n o u s  v e r ro n s  p lu s  
l>as; re p ro d u i te  p a r  l la ld in g lia m  d a n s  son  lieu  e n t r e  les  F o r tu n é e s  s o n s  le  nom  d e  C a p ra ria .

[29; S a d a n a  l ig u re  sous le  n o m  d e  S â y c a . a  d a n s  le  g o lfe  p e r s iq u e  (P to l. V I ,  8).
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nas vcli/dstrix  (Ætliic. 21, p. 12) (so).
En face de Blemmyes sur une île : 

hic si ne habundanl;
Sur l'île suivante : Sccna insula, 

hinc, usque ad Adanum  insulam  ccc 
(500) m illia  passuum ;

Ensuite vient A danum  insula.

Gauliena ubi serpentes ncc vivant 
neque nascunlur. Gaulon, Gauloen 
(Solin. 52, p. 540; Isid. IX, 2, p. 213; 
Dicuil 7, p. 27). Elle est rapprochée h 
la petite suivante :

insula hesperidum  (Gorgades). Gor
gones insula; obversæ promontorio 
llesperion. Ultra Gorgonas, hesperi
dum insulte sicut Sebosus (Solin. 60, 
p. 445, -l-li).

insula Canaria plena mar/ni s cani- 
bus (Plin. VI, 52; Solin. 60, p. 444).

Wcmbriona (Ombrion),
F inaría  (Nivaria),
Capraria,
Tlicode (il.  Capella VI, 59, p. 149), 
Junonia, en face de l'Atlas, 
Fortúnale insulcc sex sunt, insuie

Cínife (si), Sceneon.

A danus insula.
E lhiopia in su la , indique la conti

nuation d’emprunt de Solinus : babi- 
tari etiam Æthiopiæ adusla, troglody- 
tarum et ichthiophagorum nationibus 
(Solin. 60, p. 445; Dicuil, 7, p. 59) : 
mais cette continuation d’emprunt est 
interrompue par quelques iles dont 
l’origine nous est inconnue.

Samilcra, Samcliera? insula ;
Fubana, Subania? insula;
Bonomca, Bononica? insula; en

suite continuation d’emprunt :
hic ithiophayi (icbthiopbagi) belluc 

m arine in  m ari magno viventes (Sol. 
60, p. 443).

Gorgades insula, a fem inis solis 
incolitur (Isid. XIV, 6, p. 343; lias in- 
coluerunt gorgones monstra, Sol. 60, 
p. 443 ; Dicuil, p. 27).

L’autre copie (n° 70 de l’atlas) in
dique cette île par canigna insula, 
île des chiens canaria.

Menbrccna in su la , Ombrion de 
Jouba (Plin. VI, 37; Solin. 60, p . 444). 
Pluvialia de Sebosus; Pluitana de 
Ptolémce; aujourd’hui l’île de Fer.

Braca insula, inconnue? Branda? 
Brandan ?

(30) Voyez ce que nous avons d it su r c e lte  île du m ilieu, ci-dessus dans les chapitres C, 71, de 
l 'é p i lo g u e .— T rabnndus, aussi bien que  T abrobana; ubi egressio T rabnnd iæ  robro  m are , q u ’on 
tro u v e  dans la n arra tiou  d 'E th icus bieronym ique (83, p . 61 ,63), est év idem m ent D rcpanum  d 'E th io 
pie. — La s itua tion  des îles dans les régions inaccessibles ob solis llagranliam  (Solin 60, p. 443) 
tro u v e  son écho dans la sp lendeur du soleil qui em brase l’île S irliu îce , insola parvula s ta tu ra ,  qui 
se conform e m ieux p a r sa pe titesse  à la p e tite  Sceua q u 'à  une grande Malichu. Le nom Sceua, 
engendra  probab lem ent arin  Sycne.

(31) Santarcm  veu t lire  Onife, avec c e tte  leçon on p o u rra it se p o r te r  su r A r c h iv a  du  golfe per- 
sique (Ptol. VI, 7).
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brandani (voy. Santarcm, essai, t. Il, insuie Fortumilc fccundc lit para-
p . 132). disus liaient, arbores cxl pedum  lou

pas (Isid. XIV, 0, p. 343; Solin. (il), 
p. 444 ; voyez ¡’.épigraphe de la carie 
catalane, note 89 du chap. 157 de la 
géogr. du moyen âge, t. II, p. 49).

Ci-dessus nommée Capraria. Solin. insuie Ciprinc, sic diclc a m ultilu-
60, p. 444; Dicuil, 7, p. 40, parlent de dinc caprarum. Capria qui ayxias 
lacerlis; — ou bien Ciprus, placée par apellada per la multitut de les cabres 
lialdingham en face de nions ardens qui i son, dit la carie catalane de 1577. 
(voyez ci-dessus la note 28).

l ia ld ingham , par  son dessin , f igurait la g ran d eu r  ou la peti tesse  des 
îles, quelquefois les an im aux e t  les objets de  leu r  p roduc tion ;  Hygdcn 
annota i t  seu lem en t  leur  su i te  en com partim ents .  La conformité dans 
leur exposition se  base su r  l’e m p ru n t  fait aux deux passages de  Solinus 
(cliap. 21 et C0). Ils diffèrent quand  l ia ld ingham  s’e m p are  d’Elhicus 
h icronym iquc  pour  exh ibe r  les m éopares c l  s i r t in ice ;  quand  il déplace 
ou défigure que lque  appellat ion  moins connue  (se).

94. La connaissance des pays éloignés com m ençait  à s’é la rg ir  chaque  
jo u r  plus rap idem en t .  L’em pire  de Djéngliizkan e t  l’invasion des T atars  
en E urope ,  ouvri ren t  l’Asie au comm erce  p lus é tendu .  Les ambassades 
à la g rande  horde  de Piano Carpini 1245, de Ruysbroek 1255, p a rco u 
ra ien t  d ’imm ences espaces;  les Italiens pénétra ien t  dans de  vastes 
régions de l’o r ien t ;  Marco Polo y résidait  plus de vingt ans  1271-1295 
e t  rap p o r ia i ld e s  re la tions incroyables e t  incompréhensib les .  La naviga
tion d’un a u t r e  côté examinait  les Canaries (Lancelollo  Maloccllo 1275), 
s’aven tu ra i t  vers rio d’oro.

En conséquence de ces événem en ts ,  Soldantes (de kaptschak) avec 
ses T atars  se campa dans la m appem onde  de R anu lf  Ilygden. On d ira i t  
que c’est une  appari t ion  tardive,  que celle de 1560 ; elle  est re ta rd ée ,  

' m a iso n  se ra i t  en e r r e u r  si l’on ne voulait pas ad m e ttre  et débrou il ler  
dans  la car tographie  des conséquences immédiates.

Or, en regardan t  la m appem onde que Sanulo  vers 1520-1550 répan
dait  en E u ro p e  (n* 74 de l’atlas),  ou rem arq u e  les indications du C'a ta ï

(3î) P our les in scrip tions île la ca rte  *1#* üald inghain  , nous avons suivi S antareni, ne connaissant 
point l’original, y u a n t  aux copies d e  la m appem onde de I ly g d e u , exam inant les orig inaux publies 
dans l'a tlas de  San tarcm , nous nous sommes sé| a re  tro p  snuvant de  son avis. Eu effet, dans la 
légende placée p rès  de Itrundusium , nous n’avons pas pu accep ter la leçon p er  islam  narig a tu r  in ter  
et S iciU am , (¡11 and uous lûm es trè s  c la irem en t in  lerra m  ta n c ta m ;  nous n ’avons pu laisser Pile 
f lisd ry  est hœreticorum  p a tria , com m e sc l'é ta it im aginé S an tarcm , quand nous y débrouillâm es nu 
serp en t hydra  cubitorum  xx, e tc ., etc.

1.4.
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ou de la Chine, du  cam pem ent  du grand C a n ,  les espaces de Cuttiania , 
le  concours à certa ine  époque des T atars  au cen tre  de la hau te  A s ie , et 
celui de S a ra ,  Nogaï ou kap tschak  près de  la m er  Caspienne di te  S a ra ,  
gorgiana, h y rcan a ;  on y trouve q u e  la navigation su r  la m e r  Caspienne 
é ta i t  suivie. Autrefois l’eau de la m er  avait  son écoulement,  mais l’abîm e 
s’est  bouché p our  les navires.  C ependant  les avirons font c cu m er  la 
m e r  chaque  année  e t  p lusieurs  de  ceux qui y p én é t rè ren t  sont  dé tru i ts  : 
ainsi ([ue celui qui est obligé d’y e n t r e r  trouve de nom breux  périls (3 3 ).

Cette  navigation dans la m er  Caspienne a porté  fruit,  comme 011 voit 
p a r  la carte  cata lane  de  ■157,'), 1577 (n° 80 de l’atlas) e t  p a r  celles de 
Plzzigani. La m er  est  longue du  nord au s u d , incl inée  seu lem en t  vers  
l ’ouest à cause de la désorientation de l’aiguille  a im antée .  On y voit le 
portu lan  de  ses rivages,  su r  tout de ceux de l’ouest de  l’em bouchure  du 
Volga ju sq u ’à Dehistan (portu lan  55).

Les explorations de Marco Polo com m ençaient  à se r é p an d re  du 
tem ps de Sanuto  par  la rédaction p réparée  en 1298dans  un  jargon  vul
ga ire ,  par  les t raduc tions  française 1507, e t  latine  1520 (géogr. du 
moyen âge chap. 110). 11 faut re m a rq u e r ,  d i t-on  à  celte  occasion, qu ’on 
a jou ta it  peu de foi à  cette  re la tion  e t  on pense que c’é ta i t  un  tissu de 
mensonges e t  de fables. Les pa ren ts  et les amis m êm es du voyageur 
p a r tag è ren t  cette  op in ion ,  e t  à son lit de m ort  1525, ils le supp l iè ren t ,  
pour  le sa lu t  de son â m e ,  de ré t ra c te r  tout ce qui se trouvait  dans sa 
re la tion (Sanlarem , essai 11, 8, t. I, p. 125). L’incrédu li té  de son en to u 
rage n’a r rê ta i t  pas l’em pressem en t  de copier l’original et ses versions,  
de  vérif ier ses relations par  de  m ult ip les  explorations du fond de l’Asie, 
plus ou moins av ancées ,  ju sq u ’aux excursions de  Mandeville 1522-

(33) Voyez les légendes,de  la c a rte ,c h a p . 410,117 de la géogr. du moyen âge t .  II, p . 24, 23. I.a 
lec tu re  de celle qui se tro u v e  au nord  de la Caspienne olfro de trè s  graves difficultés. S anlarem  de 
sa p art essaya de les su rm o n ter à sa m anière  (§ 78, l. J II , p. 130). I.a lec tu re  proposée de ma p a ri, 
après un nouvel exam en, dem ande en partie  une  rec tifica tio n , com m e su it : I n  eo  e r a i  v o r a g o  u b i  

d e s c e n d e b u t  a q u a  m a r i s  : s e d  p r o p t e r  n a u t i c o r u m ,  o p t u r a t u  s u n t  :  im o  m a r e  t u m e s c i t  p e r  p a l m a m  

o m n i  a n n o  : e t  i a m  p l t i r c s  h o c  a  (anno) i n g r e s s i  d e s t r u c l e  f u e r u n t  :  t a n d e m  q u i d e b e a t  i n t r a r c  (in) 
m are t a n t u m  n o n  a b s q u e  m u l t o r u m  p e r i c u lo .  Dans n o tre  analyse des cartes de S anuto  (chap. 126), 
nous avons form é d e  grandes espérances su r la copie possédée à Venise p a r l'abbe Canonici. 
S an larem  désira it l’avoir à sa disposition , e t  voici ce q u ’il d it à  c e tte  occasion ; « M. l.azari de Venise, 
a qui nous avons dem andé des renseignem ents su r  le m anuscrit, nous a répondu  le 11) avril 1850 : 
ap rès la m o rt d e  l’abbé Canonici sa p récieuse b ib lio thèque a é té  vendue  par les héritie rs . En 1807 
la b ib lio thèque d ’Oxford a acheté les livres e t  les m anuscrits qui n ’é ta ie n t pas vénitiens ; e t  en 1837 
les m anuscrits  vénitiens o n t é té  vendus a un anglais W alte r  Sneyd liai ing ton , rcc to rv  Covenlry. l.e 
célèbre  m anuscrit île S anu to , ap p a rten a it à l’une  ou  à l’a u tre  de ces catégories, de so rte  que  c’est on 
A uglclerrc , q u ’il se  tro u v e  m ain tenan t (S an larem , t. III, p. 180). » —  Le contem porain  de Sanuto  
l .u d o lfd e  Suchen écrivant en 1511 savait de  la m er Caspienne q u ’elle e s t versus o rien tem  (pontici; , 
u llra  c iu ilatem  Sara T a r ta n s  de Cum auia, caspium  d im u r ,  séparée de l’océan e t  de la m er no ire  
(Hbcllus de itin crc  ad te r . sanct. cap. 5).



1555 ( s a ) .  E n m êm e tem ps te rm in a i t  ses voyages le grand  touris te  
Ibn  Ratouta, qui visita it avec succès Tombouctou et le fond du Soudan.

Lorsqu’on regarde  e t  exam ine  a t ten t ivem en t  la car te  ca ta lane ,  ou 
re m arq u e ,  je  pense, que  les découvertes e t  les explorations des pays,  
profila ient à la cartographie .  Marco Polo n’est pas le seul qui y donne  
des renseignem ents  su r  l’Asie; p lusieurs  au tre s  re la tions fu ren t  exploi
tées pour  d resse r  les furmes e t  la nom enc la tu re  de  l’Inde et de la Chine 
(géogr. du moyen âge , chap. 145-145; portu lan  50-50;  caries  de l’Inde 
chap. 29). On peu t  faire la môme rem arque  su r  l’Afrique. Si les voyages 
tout récents  de B alou ta ,  ne rapporta ien t  aux catalans que lques nou
veaux rense ignem en ts ,  ils possédaient beaucoup plus d 'a u t r e s ,  au tan t  
su r  Mclli ,  Genouia, que  su r  N u b ia ,  Abissinia. Mais la navigation seule 
profi tait avec le  plus grand  succès à la cartographie.

95. La carte  catalane n’a pas louché les renseignem ents  que Marco 
Polo donnait  su r  les îles,  et quoique elle l’exploita su r  la partie  conti
n en ta le ,  la re la tion d e  Polo re s ta ,  eu g é n é ra l ,  très longtemps encore 
incom préhensib le-e t  énigm atique. Au xv ' siècle elle  agita it  encore la 
cartographie ,  eng en d ran t  des extravagances,  que nous avons exam iné,  
et nous allons les revoir  : mais avant  de les r e p re n d r e ,  nous voulons 
combler que lques  lacunes laissées dans nos recherches  e t  exam ens des 
cartes du moyen âge.

Su r  l’image du monde peinte  dans un m anuscri t  de Pom ponius Mêla, 
de l’an n ée  1417 (chap. 155, n° 87 de l’atlas), nous n’avons pas g rande  
chose à a jouter.  Nous trouvons une très ju s te  observation su r  les 
q u a tr e  anges placés aux q u a tre  coins de l’image : ils rep ré sen ten t  les 
anges de l’cvangile  (ss).

Ce m anuscr i t  de  R h e im s  é ta i t  la proprié té  de Guillaum e P ila stre , 
ué 1544, m ort  1428, archevêque  d e  Rheim s, fait cardinal de sa in t  Marc 
en 1411, t rad u c teu r  de la cosmographie de  Pto lém ée  (sg). Le  m anuscri t  
avait  été  p rép aré  p our  lui : auss i ,  sous un des q u a tre  a n g es ,  sous celui 
qui regarde l’Europe,  descendent  en  b a s ,  placés su r  de  feu il le s :  le

(34) Sautarcm  é ta u t  de l'avis qne  les cartographes e t  la cu riosité  généra le  se souciaien t peu de 
voyageurs, observe la ra re té  de copies des voyages de Plan Carpiui e t  de Marco P o lo .a u  xV* siècle,
t. I , p. 42CJ127.— Dans m on.pays, en Pologne, il n ’en m anquaien t poin t. Uue copie d e  Plan Carpiui 

•se trouvan t à Lwow (I.em berg), de la Russie rouge, sera pub liée . Q uan t aux  copies du xv* siècle dii 
voyage de Marco Polo, j ’en avais p lusieu rs dans m es mains. E lles so n t nom breuses en Pologne.

(35) E m ilte t angelos suos cum  tuba e t  voce m agna e t  congrcgab it a q u a tu o r angelis terrae, 
M atlb., 24.

(36) Santarcm  confond ce Cuil. F ilas tre , avec un au tre  qui fu t évêque de Tournai (né 4400, 
•mort 4473),
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chapeau e t  les insignes du cardinal et ses a rm oir ies  po r tan t  de gueules 
à  tète  de  cerf  d’or et b o rdure  dentelée  de m êm e (ô i ).

Il y a plus d’in térê t  pour moi de reven ir  à la table m étall ique du 
musée Borgia à Yclletri,  fabriquée en 4452, re p ré sen tan t  le monde. 
J ’ai donné sa description (chap. 408, de la géogr. du moyen âge, t. I l ,  
p. 97-105) d’après l’analyse  faite p a r  I lc e ren ,  qui avait devant soi une 
gravure  de la planche. Je  cherchais  des rense ignem ents  su r  cette  
g ravure  s u r  le l ieu ,  à Gôttingue, et je  ne l’ai pas trouvé (note 215 de 
la  p. 97).

Il est  donc à savoir que  la dite  g ravure  a été  p rép arée  en 1797 p a r  le 
neveu  du card inal ,  et publiée  sous le  t i t r e  : apographon dcscriplionis 
orbis lerrœ  figuris cl n a rra liu n cu tis  d istinclœ , m a n u  gcrm unica, opère 
nigclliani discolorio circa m edium  sæculi xv tabula! œncœ rriusei borgiani 
Vcllclris consignai»!, quod C am illus Johanncs P a u li /¡lius Borgia, fide 
sum m a  , m axim oque arlificio expressum  rccognilumque pro p o n il, 1797. 
Mes dém arches  p our  me p ro cu re r  un ex em p la i re ,  r e s tè ren t  in f ru c 
tu eu ses ,  et je  n ’ai jam ais  vu celle  publication copiée su r  l’échelle  de  la 
g ran d eu r  de l’original.

Cependant j ’avais une bonne et an c ienne  connaissance de sa figure : 
mes réminiscences se sont  seu lem en t  em brouil lées  et anéanties ,  au 
m om ent  de la rédaction et de  la publication du  chap i t re  108 ,  à tel 
point que  je  ne me rappela is  pas de son exis tence. La niel lure  de la 
tab le ,  rédu ite  à un q u a r t  de l’éche lle ,  se  t rouvait  représen tée  dans 
l’ouvrage de Céroux d’Agincourt,  h istoire  de l’a r t  p a r  les monuments,  
depuis la décadence au iv ' siècle ju sq u ’à son renouvellem ent au xvi*. 
Paris 1811, section de scu lp tu re ,  planche  x l . Ce n ’est que depuis peu 
que cette  publication s’est rappelé  à mes souven irs ;  elle suffit pour 
donner  une ju s te  idée de la composit ion géographique : aussi je  m ’e m 
presse d ’a jou te r  à mon épilogue deux planches, une  de la m appem onde  
en tiè re ,  encore  un peu d im in u ée ;  l’a u tr e  de la position des frontières 
pavennes ,  con/inia p a g a n o ru m , à telle g ra n d eu r  qu ’elle est dans 
d’Agincourt.

I lce ren  a rem arq u é  une  division de la table en  12 sections, n u m é r o 
tées à leu r  bord. La réduction  de d’Agineourt ne nous indique pas ces 
num éros .  —  Ma présomption de t rouver  Jérusa lem  ou Syrie  au cen tre  
de la table  (t. H, p. 97), ne se confirme pas, elle  est fausse. Sans égard à 
que lque  doctr ine  acceptée, la table  place au cen tre  Nicopolis où en 1595 
B asacdehel lav i tch r is l ianos ,  ex qu ibus  m ultosnobilcs  F ranc ie  decapilat.
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Les formes e t  les contours du Danemark, des rivages africains du côté 
d e  la M é d i te r ran ée ,  la direction donnée aux riv iè res ,  décè len t ,  q u e  le 
compositeur du tableau suivit  le modèle  des cartes du xiv'  et du  xv' 
s iècle ,  de  celles des catalans,  de Bcnincasa e t  au tres .  Mais les p ropor
tions de la te r re  e t  des m ers n’on t  aucune  d im ension,  sont tout à fait 
a rb i t ra i re s .  L’Europe  occupe plus q u ’un tiers de la surface.  Grèce, 
Italie ,  Espagne, F ra n c e ,  formées en b locs,  n ’obse rven t  au cune  ligure; 
l’Italie se d is t ingue  par une excessive enflure.

En copiant,  j e  voulu inscr ire  p lus ou moins toutes les légendes et les 
noms de toutes les positions. Quelques omissions, cer ta ines  leçons 
d ifférentes, m ain te  fois l ’indication insuffisante, dans  la réduction de 
d ’Agincourt,  a r rê ta ie n t  mon em pressem ent.  Ainsi je ne savais pas 
p lacer les légendes en Arabie,  ni assigner la position à Baldac. Il 
pa ra i t  qu 'à  la place de  C arcland  et Lilc fan ia  (géogr. du  moyen âge, 
t. I I ,  p. 100) la réduction  de d’Agincourt porte E tio la n d , Tareland : 
mais j e  n ’osais pas rég le r  celle différence. Or le nom de la L ituan ie  ne 
se  t rouve pas dans ma copie : elle  rep ré sen te  cependan t  le combat des 
L ituaniens.  Une légende d i t :  in P russ ia  cliristiani cum paganis bcllant.  
Ces payons en  1452sont les L ituaniens,  su ivan t  l’opinion d’un a llemand 
qui gravait  ce tableau. Cette p lanche m étall ique é ta i t  autrefois fixée 
avec des clous à une m urai l le ,  comme l 'a t tes ten t  p lu s ieu rs  t ro u s ;  ainsi 
la pa rm ula  de  la re ine  des A m azones ,  la ville innom ée de Praga sont 
trouées;  e t  Polonia  reçu t  un  coup, ainsi que de son nom il ne reste  
q u e  p....  a su r  les confins des  payons.

90. La navigation é tablit  a d m irab lem en t  les dimensions e t  les p ro
portions de  la m éd i te rranée ,  de la m er  n o i re ,  des rivages ex té r ieures  à 
pa r t i r  de Bojador ju sq u ’à  la m e r  ba ltique e t  la position des Canaries et 
des îles b r i tann iques  (n° 75, 80, 81, 85, 85, 90, 92, 95). Pour celte 
pa r tie  de  la composition , les cartes géographiques ne diffèrent pas 
e n tr e  e l le s ,  s a u f  que lques  rectifications qu’un dessina teur  soigné ou 
mieux renseigné  proposait  à ses confrères.  La m éthode nau tique  agis
san t  avec succès, devait  é laborer  le p roduit  unique et b ien dé terminé .

La même opération au ra i t  p rép aré  un sem blable  produit  pour l ' in té 
r ieu r  du pays : mais ou y opérai t  sans sc se rv ir  de boussole : restait 
aux cosmographes,  aux  dessinateurs,  d ’a ju s te r  le produit  continental  
avec celui de la m arine ,  p a r to u t  où le pays bordait  une m er  fréquentée  
par  les pilotes. Comme l’ILalie avait  sa car te  spécia le  : pcrfeiia  nelll 
sue rnisurc (chap. 1G9 de la géogr. du moyen âge), on avait aussi au 
xv '  siècle, pour  tous les pays de l’E u ro p e ,  de l’Asie m ineure  c l  de la
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Syrie, nom bre  de caries  spéciales cl lopbgraphiques ,  exécutées : bona 
geomelria  et bona inlclligcnlia  di dcsegno (chap. 1G7; n° 102, 121). On 
y dislingail  les i t inéraires ,  le cours des eaux, la situat ion  de m ontagnes 
et de ravins par  lesquels t raversa ien t  les routes .  L ’assemblage de ces 
caries  spéciales se trouvait  assise dans l’unique  et bien dé te rm iné  
produit  de la m arine .

Les immenses continents  de l'Asie e t  de l’Afrique p résen ta ien t  des 
conditions très différentes aux cosmographes.  Le nav iga teur  n’y abor
dait  pas encore, les indigènes ne  s’em pressaien t  point de composer leurs 
cartes topographiques,  les ra res  pa rcours  de touris tes ne  d é te rm ina ien t  
pas assez exac tem ent les espaces.  Aussi dans ces parties des m appe 
m ondes ,  l’ince r t i tude  e t  l’a rb i t ra i re  inven ta ien t  de  compositions très  
différentes.

La doctrine  des (louves du paradis, é talée dans les images de  l ly g d e n , 
de Biancho (n° 70, 74), devait  céder aux  informations positives. La 
croyance dans les traditions e t  re la tions fabuleuses de l’an tiqu i té  s’affai
blissait ,  avec elle  la nom enc la tu re  an tique  évacuait  la place à la 
nom enc la tu re  m oderne  : mais on reg re t ta i t  le m erveil leux et on a im ait  
encore  à e n ca d re r  les contes su rannées  dans les informations positives 
(voyez n° 80, 84, 94, 11G, 157, table métall ique).  Les renseignements  
qu’on avait des a r a b e s ,  ne d iscontinuaient  pas de form er les concep
tions su r  l’Afrique (n° 74, 80, 88, 91), mais pe rda ien t  cet ascendant 
qu ’ils avaient  décelés en Asie , dans  les m appem ondes  de Sicile et de 
Sanuto  (n° 59, 71).

I.es explorations de Marco Polo, confirmées p a r  p lusieurs  au tres  
pèlerinages, o b t in ren t  enfin une  pleine  confiance. Polo acquit  l’au tor i té  
incontestab le ,  sa nom enclatu re  rem pli t  l’Asie cen tra le  et toutes ses 
extrémités  o r ien ta les ,  décorait  toutes les hypothèses qu ’on inventait  
ensuite .  Celle que que nous voyons dans la m appem onde  catalane de 
l’année  1577 (n° 80), reproduite  pa r  la table  méta ll ique  en 1452, par  
les images, rhémoisc de P ilas tre  1417, e t  genevoise du m anuscr i t  de 
Salluste  (n° 87, 94) est sans aucun  doute  une  de p rem ière  inven tion ,  
t issue su r  les informations con tem pora ines ,  directes, ornée  seu lem ent 
de que lques fables h istoriques; sans amalgam e des indications é t r a n 
gè res ,  car  l 'î le T rapobana  a rab isée ,  est  assez isolée de la composition 
tout à fait homogène du continen t  (voyez géogr. du moyen âge 1 *5-145; 
portu lan  50 -52 ;  cartes de l’Inde 29 ,  50).

Par  ces tem p s ,  la géographie  de Ptoléméc fut re tro u v ée ;  avec elle 
une a u tre  au tor i té  géographique se dressa p our  le con tinen t  é loigné, 
peu  connu ou inconnu  e t  pour  toutes les composit ions géographiques.
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Tradu i te  en latin p a r  Jacq Angelo 1405, dédiée au p a p e ,  elle  arriva  à 
la connaissance du savant cardinal d’Allly vers 1411, comme nouvelle  
découverte  ém in e m m en t  précieuse  pour  la sc ience (cliap. 150, 158, 
159, 180, 182).

Cette apparition  contraria  toutes les conceptions qu 'on  s’était  formé 
de l’h ab itab le ;  con trar ia  les croyances h ypo thé t iques ,  et le produit  
positif  é laboré  par  la navigation,  confirmé par  les i tinéraires .  Les for
m es et les p roport ions va r ia ien t  pa r tou t  : cer ta ines  dimensions par  la 
largeur ,  paraissaient ê tre  assez conformes, mais les au tre s  et toutes 
celles par  la longueur é ta la ient  une excessive extension. La m e r  m édi-  
te r ran éc  p a ru t  un tiers plus longue, l’h ab itab le  en tie r ,  au lieu de  ten ir  
9 heures,  couvrit  12 heures  de l’hém isphère  et n’avait  pas de bornes.

C ependant  c’é tait  l’œ uvre  de plus fameux astronom es,  m o num ent  
provenant  de la prédom ination  greco -rom aine ,  lorsque l’em pire  possé
dait  le m o n d e ,  le connaissait par  conséquent  d’un bout à l 'au tre .  L’ad-  
miration e t  une c rédu le  confiance des philologues e t  savants de la 
renaissance,  encensa it  le nom do Ptolémce, glorifia la perfection de ses 
cartes. T out  devait  s’accom m oder  à son système , se conform er à ses 
bizarreries  e t  monstruosités.

Les cosmograplies se trouvaien t  accablés des exigences des par tisans 
de Piolémée. L eu r  conscience fut mise à une d u re  épreuve  pour  con
c ilier les choses aussi disparates .  On essayait ,  e t chaque jo u r  l’accord 
impossible  s’em broui l la it  par  l’injection de frivoles propos : frivolis 
narra t ion ibus injectis.

D E S C R I P T I O  C O S M O G R A P I I O R U M  

CO U  M ARINO A C C O R D A TA .

Mappemonde génoise de l’année  u * 7 .

97. Un des cosmograplies Génois, à ce q u ’il p a ra î t ,  voulant  a r rê te r  
le débordem en t  de frivoli tés géographiques ,  dressa  en 1447 un accord 
des cosmographes avec M ar in ,  dans une m ap p em o n d e ,  qui é ta i t  en 
possession d’un citoyen ou h ab itan t  de Gênes (note 178 e t  chap. ICI de 
la géogr. du moyen Age, t. II, p. 83).

Cette  m appem onde  se trouve encore  à F lo rence  dans la bibliothèque 
du palais Pitti  ; Baldclli  en a donné  u n e  descrip t ion .  Une copie est 
reproduite  dans  l’atlas de San la rem .  W u t lk c  en  a p rép are  une a u tre  
s u r  le dessin de son ami Neigebauer (cosmographie des Is tr iers  Aithicos 
p. xxx). P a r  leu r  obligeante  a m i t ié ,  l’ayan t  à ma d isposi t ion , je  puis
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donner  sa figure rédu ite  à un  c inqu ièm e  de l’échelle  et exam iner  le 
produit  qui est im portan t  pour  la m arche  de la cartographie .

La m appem onde  en forme e l l ip t iq u e , deux fois aussi  longue que 
l a rg e ,  se compose d’une pe in tu re  s u r  cuir-vélin ,  coupé en  q u a tr e  p a r 
ties, collé s u r  q u a tre  planches de  bois. Elle se  conserve encore  dans un 
é ta t  déplorable  : les cou leurs  se d é ta ch e n t ,  la destruct ion ,  contre  
laquelle  on n 'a  pris aucune  m esure  p ré se rv a t r ice ,  avance et exerce  ses 
ravages à tel  point qu’une g rande  partie  des inscr ip t ions et du dessin 
indiqués p a r  B a ld e l l i , d isparut,  et une  grande  pa r tie  de  ce qui reste  
est  à  peine visible. C’est donc un des p lus g rands  services rendu  à la 
sc ience que  la publication de cette  m appem onde .  Nous tâcherons de 
l’exam iner  d ’ap rès  les renseignem ents  qui nous sont connus.

Par tan t  par  le nord , on r e m a rq u e  : Cracouia, Boem ia, Praga  poussés 
vers l’est au-delà  de Posna, et Dancic : m a lh e u re u se  confusion qui 
a rr ive  lorsque les informations éch ap p en t  p o u r  coordonner  les ren se i
gnem ents  isolés (confr. avec la car te  cata lane,  cliap. 151, n° 80).

G rinlanda  com m encé  à s 'in s ta l le r  dans  la n o m enc la tu re  moderne 
comm e pén insu le .  Les investigations de Zeni p ro c u rè re n t  un  portu lan  
de  cette  nouvelle  connaissance  vers  1105 (chap. 1 6 1 ,2 0 7 ;  tavola di 
Zeni, chap. I l, 15 ;  u° 95, 96).

Tout au n o r d , u rs i albi, e t  la figure d ’un o u r s ;  lordo rex ,  représen té  
en  figure: lordo erra i, e t  là se voit un  chario t  t ra îné  p a r  des bœufs; au 
sud encore  lordo. A côté de cet te  indication de la horde de Kaptschak 
figurent grifones, form a grifon is, f igurée par  le dessinateur.

.Sevastopol (lsgour) , 7’a n a  (Azof), C affa , échelles du com m erce ,  et 
deux fois inscrits  R ossi, sont voisins à S a rm a lia  p r im a  celle de 
l’Europe,  e t  Sa rm a lia  seconda, celle de  l’Asie.

E rzrru m , D crbenl, G to rg ia , Z ilh ia  (Zichia), son t  c e r ta in em en t  les 
appellations du  moyen âge ; mais lberia  an t iq u e ,  rappelle  de  nouveau, 
qu ’avec la n o m enc la tu re  m oderne  on se re la ta i t  à l 'antique.

Testanga, O rganiea, Z i ta ,  T res ta rgo ,  Organci .  Cillant de  la carte  
cata lane  (n° 8 0 ;  po r tu lan  55) e t  la figure d 'un  roi qui porte  le t it re  
C am billan  (lisez lam bu 'lau)  r e x ,  m agni canis filins, du  nom T am bur lan ,  
T am er lau  m ort  U 0 5  : sont aussi des  indications m odernes inscrites 
d ans  l 'an t ique  Scyth ia  c itra  Vmoum monlcm  (ss).

Ç3SJ T a m b u r ia n  q u i  d é f ic i t  U O t»  Isa ïo c ;  e t  Ita rao  q u i d e b rU a v it  IS93 c h r is t ia n o s  ta b le  m é ta l l iq u e  
c h .  ISS ; C o a s ta n t ia e p o b s  f i a i t  e u e v re  e u  p o ssession  d e s  ( I re e s ;  m a ts  1 «  T u  r i  s o t t e  m ao? é te n d ir e n t  
d é jà  l e u r  d c tn io a lk ta  e n  K u r o p e  ; a u s s i  la n ta p p e m , in s c r iv it  F x m *  e u  K a ra m a n ie  d e  l 'A s ie  m tu e u re  
e t  Ï V r m  p r è s  d u  t t a n a b e .  À » n o rd  d*» ('oB>tautufc>p)e e s t  in s c r i te  m é m o ra b le  p a r  Va re c e o te
déC aite d «  c h r é t ie n s  e o  1 4 !* ,— L e  p lo b e  d e  tle h a im  e u  l i s *  tu e  r é p è t e  e n c o re  à  l’e s t  d e  la  C asp ienne 
d a s  fc trca a iseh e  m t r  : d is  ù t  dus  la u d t  d a s  d e u  ç r o is c u  la m o r la u t  l u t  t u f c h o r t  «fin l»<rr in  ta r ta r i* .



Ymaus montes inaccessibiles, divisenL la Scy lh ie ;  de l’au tre  côté est  la 
vasie Scyth ia  u ltra  Ym aum  m on lcm , t raversée  p a r  montes inaccessibiles 
et par  montes inaccessibiles.

Le long des m ontagnes Ymaus, u n e  légende dit  : hic adeo ... .  Iiabi- 
ta n lu r  ex  ebreorum g ..t ..  (geule) ....  ne tribus decem (r)cc(lusæ) gui 
lege sne  (perdidissenl) ... gener... (dégénérés);  e t  une a u tr e  légende 
d ’une au tre  côté des m ontagnes dans la Scythia c iterior ,  con tinue  : 
hac gcnle hoc est ex  tribu Dan na sc ilu ru  est a u l... (antichrisl)  qu i magica  
urtc montes islos apericnles a d ... (christi) colas sib iircndas  ( subucrlen-  
das) acccdel. S u r  la réclusion de ces dix t r ib u s  on a déjà forgé p lusieurs  
hypothèses à celte  époque , comm e 011 le voit p a r  la table  m éta ll ique  
de 1452 (cbap. 108, note 216, t. II, p. 98).

Dans la Scylhie u l té r ieu re  en tre  les m ontagnes inaccessibles est 
placé Magog.

Ces t r ib u s  d ’hébreux dégénérés sont les T ar ta rcs .  Magog sont aussi 
les T ar ta rc s ,  rec lu s  par  Alexandre .  Les car tographes a rabes  n ’ou 
blia ient  pas d ’assigner l 'em placem ent de Gog et Magog reclus dans de 
régions inaccessibles, reculés  au bout du monde. Les sicil iens (Edris i,  
Y, VI, 9, 10), les ca ta lans  (cliap. 14, n° 80), se  conform èren t  au  modèle 
a rab e ;  quan ti té  d’a u tre s ,  su ivant  les m êm es concep tions ,  varia ient  
dans leu rs  dessins e t  acceptaient  les dix t r ibus  pour  compagnons de 
Magog. La m appem onde  de 1447, que  nous avons devant n o u s ,  destina 
p our  les rec lu s ,  toute la Scylhie  au-de là  du m ont Ym aus,  ainsi q u e  la 
chaîne du Caucase ,  q u i ,  changeant  ses dénom ina tions ,  forme l ’épine 
dorsale de  l’habitable  toute entiè re ,  ferm e les reclus du sud.

P orta ferrea  : ubi A lexa n d er Tra taros  in(clusil)  est donc indiquée 
dans cette  chaîne de  l’oues t ,  où p re n n en t  leurs  com m encem ents  les 
r iv ières  de l’Indus. La chaîne  est décorée p a r  une  porte  à l’endro it  où 
commence le Gange,  et par  p lusieurs  tours  : lias turres  con(struxit)
presbiler Johannes re x  ne in clu sis   ad eum palet accessus, o r  les
possessions de  ce p rê t re  Jean  sont au sud de la chaîne.  Marco Polo 
(cliap. 74) re la ta i t  que  le roi de Tenduch  é ta i t  descendant  de p rê tre  
Jean .  Les car tes  de Sanuto  suivaient cette  opinion. Mais depuis  qu ’on 
a p p r i t  l’existence d 'un  chris lianissimus negus a b is s in ,  une au tre  
hypothèse commença à ch erch er  le p rê tre  Jean  en Afrique (carte calai.; 
B iancho; table  métall .;  de la Cosa; R ibero ;  car te  espagnole de 1575. 
cliap. 125, 159, 147, 104, 168 etc .,  de la géogr. du moyen âge) (39).

[Z'J] S u r p rê tre  Jean  xoyoi l’e ic e l le n t  m ém oire  de D’Avezae. — Jean  de  Hese d’U treclil, en 1481) 
n arra it beaucoup dans f o i» pèlerinage à Jérusalem  d e  la puissance de p rê tre  Jean , m axim us Iudorum  
et E lliiopum  eb rislianorum  p a tr ia re b a , auquel 7i rois sont su je ts  e t  tr ib u ta ire s ; >oisiu d e  q u i» -

i b
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98. Au sud de la chaîne dorsale,  est  en généra l  l’Inde. Gog vcl Mugog 
(les T a r t re s  de  Marco Polo cap. 74, I, 65), y figurent encore. IIcc 
provincia  M acina clcphantes g ig n it, ensu i te  M arogum a, Coromoran 
lleuve qui divise le Mangu ou -Matin  de K a ia ï ;  C alagum , c l  près de la 
figure d ’un roi une  inscription d isa i t :  rc x  Cambulech, hic c s lm a g n u s  
canis. Le grand Can de Khanbaligh cessa d’exis te r  depuis  que  la 
dynastie  ta r ta re  Yucn fut chassée de la Chine en 1568 et rem placée  par  
la dynastie  Mini. Mais le souvenir  de la na rra t ion  de Marco Polo conti
n uait  à d i r ig e r  la cartographie .  L ’e r r e u r  seu lem en t  de la m appem onde  
de 1447 est inexp licab le ,  quand  elle place à la renverse  Macin au nord 
de Coromoran : Kataï s’é tend éga lem ent au sud et au nord du fleuve.

A rnona  près du Gange pa ra î t  ê tre  Ardandan de Marco Polo. Les 
légendes : a u r i a rg cn lig em m a ru m  ablindant gcncra; au-delà  d’un grand 
se rpen t ,  cl de descslum  dans une pén insu le  pein te  en rouge liic copiose 
in ve n ilu r  a u ru m  cum [ocalibus et Inpidibus preciosis; c l  près  d’une 
m ontagne  in hoc m onte g ig n u n lu r  carbuncula : sont extra ites  de n a r ra 
tions qui rép é ta ien t  les re la tions de Marco Polo. J ’ignore ce que veu t  
d i re  P anlom a  tout près de celle  m o n tag n e ;  Sine  est une position a n t i 
q u e ,  et le tout,  Macin, Calagum, Arnona, se trouve dans l’an tique  In d ia  
u ltra  Gangcm.

A l’ouest de Ganges, à l’em bo u ch u re  de ce fleuve, une ville porte  le 
nom Berngalia  (Bengal) et le long du rivage : provincia  hcc Maliabara 
dicta, ensu ite  : pro p àpyro  fo liis arborcis u lu n lu r ;  p lus loin vers l’ouest  : 
hic jacc t apos'.oli '¡'home corpus; enfin Tom bcrila  (lisez Cambcrila , 
C a n b e tu m ,  K am baïet ,  Camboïa). Dans l’in té r ieu r  un lacus, la figure 
d’un roi Indorum  rc x ,  e t une vi lle nommée B izungalia , s i tuée  su r  une 
m ontagne, Blsenegal de Mauro, Bisnagar ( a o ) ,  son t  connus p a r  les inves
tigations de Marco Polo (cap. 129, 125, II, 42, -45; cap. 174, 176, 186, 
111,21, 25, 55 ; com parez  l’Asia in le r io r  de la p lanche XVII de notre  
atlas),  e t  des a u t r e s ;  connaissance m oderne  de Ind ia , In d ia  ju sq u ’à 
VIndus', en ferm ée dans  l’an t ique  dénomination  de In d ia  d ir a  Gangcm.

d e c im  g e n e ra l io n c s  re c lu s e s  p a r  A le x a n d re , d o n t  il fa it  le  d é n o m b re m e n t  t G og e t  M agog , Au ¡ c e t  
A g it, A x e n ac li, F o u t  m e p e r i ,  G e sa ri , C o u e i, S a u ta n t e ,  A g r im a n d r i , S n lt r r c i ,  A rm e i, A u a fra g c i, 
Y in te fo ic i, G a sb e i, A lane i : is ta s  g é n ie s  e t  a lia s  in u l ta s  A le x a u d e r  m a g n u s  c o n c lu s it  (p a g . 32 du  

in s c r i t  d e  G arni) C o n fro n te z  ce  q u i é t a i t  d i t  c i-d e s su s  c lta p . 2 1 , 88.
(40) W u t tk e  d i t  q u 'a v a n t  la  d é té r io r a t io n  île  la m a p p e m o n d e  llizunga lia  lus inan Pcrngalia  

(c o sm o g r . d ’A ilh ik . p a g e  x x x i). C e c h a n g e m e n t  d e  n o m  o p é r é  p a r  u n e  d é p r a v a t io n  d u  d e ss in  e s t  

im p o ss ib le  e t  u e  p o u r r a i t  ju s t i f ie r  la leç o n  d e  b iz u n g a lia . b a ld e ll i  a  vu lle ru g a lia  à l 'e m b o u c h u r e  du  
G a n g e . L o rs q u e  N e ig è b a u c r  fe s a it  sa  co p ie  il  a  t r o u v é  d a n s  l ’i n t é r i e u r  du  p av s b iz u n g a lia  : il u e  

v o y a i t  p lu s  B c rn g c l in d c  l’e m b o u c h u r e ,  la v il le  e t  so n  n o m  f u r e n t  d é jà  e n le v é s  p a r  la d é té r io ra t io n  

p ro g r e s s iv e .  —  D»; lac  m ira c u le u x  d e  l’i n t é r i e u r  p a r le  en  t  t8 'J J e a n  d e  l l e s e ,  s a n c te  T h o m ie  c iu i ta s  
U lu a  s u p e r  P liison  ; e x t ra  u rb is  m o e n ia , la c u s  p ro fu u d is s im u s , e tc .  (p a g . ü f ,  07 d u  m s c r i t  d e  C a u d ).
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A pa r t i r  de  l’Inde vers l’ouesl : Gcdrosia, A ra ch o sia ,P a rlh ia , Babylon, 
Bera  (B ir l l ia )  rap p e l len t  les dénom inations anc iennes  qui divisent 
pa r tou t  les régions éloignées.

S u r  le golfe persique  : sin u s persicus inquo m are fin it et rc flu il uelu l 
occanus. En Arabie : Arabia fe lix  , fenicia  (fenix), Subba, Uecka, Arabia  
(leserla, m ons sucer (Sinaï).

Les iles. P rès  d’une innom m ée  (Socotora) liicp o rcu s diclus m allim us  
(marines),  sicut tcrreslris in  luto roslro proprio colligil cscas (Isidore 
XII, G, p. 297).

En  face de Mababara e t  du corps de l’apô tre  Thomas u n e  île porte la 
légende su r  u n  fond d’o r  : X ila n a  (Ceilan) in su la  tr iu m  m iliu m  m ilia -  
r io ru m , conlinens rtib in is, saphiris, g rana tis cl oculis g a lle .... cinam o- 
m u m  ex  arboribus salicibus noslris  sylveslribus g igni in  insula  bac lacus 
est in cu ius m edio c iu ilas nobilis cuius incole astrologie dedili omnia 
fu lu ra  prcdicanl ( i  i).

Au midi de celte  î le ,  une a u tre  pein te  en  rouge porte  le nom de 
Taprobana m aior. Dans l’océan indien est  r ep ré sen té  un  poisson mon
s t ru e u x ,  ayan t  les cornes d’un b œ u f  et le visage hum ain ,  qu’on aflirmc 
avoir  été  pris  (explique San iarcm ) à Candia c l  porté  à V enise ,  et dont 
le p o r t ra i t  a été  envoyé dans différents pays du monde.

Au sud de la g rande  T aprobana  : in  lioc m arc a u slra lis  poli aspeelu 
n a v ig a n t, scplenlrtonalis abscondilur.

Sur cette  m er  sont aussi deux  po issons ,  u n e  s i rè n e ;  un  vaisseau à 
trois mâts : ce navire  a de voiles d’écorce de  canne  et de feuil les de 
palm ier;  dessous la légende di t  : ind icum  pclagus m u llis  occupalur
insu lis , scopulis cl s u r le s  es, idco corum naves p lu rib u s çonslru u n lu r
m ediam s (medianis?) : quoliens, si (maie) aligna  eius parle  (navi )gatur, 
ps  (pars) rc liq u a , ad corum iter  con(ceptum adim) plendum  , sufficiant, 
suppléai; quas cliam  p lu rib u s in  alis  ws(quc) tribus  ad(unalis)  commuta
  1er (co n tin u u n t  i te r ) ;  velis quoque e x  a ru n d in ib u s et pa lm a cum
fo liis conlexlis ulcnlcs velocissim i suu tn  cu rsu m  p erfiç iun l et cis per- 
m a xim e  specicbus rl ceteris arom atibus oncralis sepius ad m ediam  (Aden, 
adenam) arable appcllanles, m crcaloribus occidcntalibus{\m ') m ulalioncm  
m ercium  em unt.

Au sud de la péninsule  de India u l tra  G augein ,  S a n d a y  et noces 
muscatcs garo fa li B andant ilim ...

A l’est de  Calagum et Sine près  de g randes îles : lie insuie Juvc dicte 
sun l, quo ru m  m aior tribus altéra duobus m illibus  tnç(ircuitu) absunl a

(41) C o tte  lé g e n d e  n 'e x i s t e  p lu s . Il e s t  d i t  q u 'e l le  s c  t r o u v a i t  s u r  l ’î le  m ô in c ,  ce  q u i  m e  p a r a i t  
d o u te u x ,  l ’è c r i l u r e  s e r a i t  t ro p  p e t i t e .



continente mcnscs navigalione et ipse sib i cum  m ilia r ib u s hic pp. (ctun 
m u lie r ib u s  hic p ropud iun t? )  cl in m u n d i h a b ita n t, quibus f(e mines) 
occiderc pro ludo est, uxores quotlibcl.

La n a rra t io n  de Polo donne l’origine à toutes ces légendes des îles et 
des m ers ,  em brouil lée  un peu p a r  que lques  additions ou confusions : 
ainsi  au  nord de Java, un hom m e nu se j e t te  dans  la m er  et la légende 
explique : islorum  mos est ut scnio affecii ... se in  m arc  p(recipitan)iM 
ubi rilo ... (religiose se) p erin ia n i (perim unt)  (les hyperboréens,  Solin. 
21, p. 284).

Au-delà au bout  de l’o r ien t  on lit : u ltra  lias insulas nulla  est am plius  
hoihinibus nota liabilalio ncque facilis n a u ta ru m  tra n s ita s , qu i arcenlur  
ab acre navigantes.

99. L’Afrique est rem plie  de  la répétit ion  de Lib ia  d 'Æ lh iop ia . S u r  
son con tinen t  sont dessinés des l ions,  des g irafes ,  des é léphan ts ,  des 
crocodiles e t  des dragons.

Le long de la m éd i le r rancc  : Caïro, A le xa n d r in , soldanus, regnum  
T u n is , B ona , A lier  (Alger), Teffe, regnum  Tcffe (Tefz.a? Tafilel?  p lu tô t  
l’esse, Fez), Marocco ju sq u ’à Budcr, C anarià , sont inscrits  les s ituations 
m odernes : mais l’an c ienne  dénomination  de M a u rila n ia  s’y m êle  cl 
p rès  de Fez : liic fons est a m edia die ad m ediam  noclem b u liens, alla  
d ici et noclis p arle  rigel cl hic m onles continue a rd e n t,  r ép è ten t  les 
t raditions antiques (fons Débris Solini 5 2 ,  p. 539; apud  G aram antes ,  
Isid.  XIII, 15, p.  5 2 0 ,X IV ,5, p. 511 ; mons flagrat, Pomp. Mêla: III, 10).

E n t re  Mcroe e t  regio a re n is ,  se  t rouve  N u b ia , N u b ia , conformément 
aux indications connues (carte  entai.,  car te  métall .  etc.), accompagnée 
de la légende : isti su n t qu i r ilu s  (habenl) dégénérés, in ler  cos n u llu m  
nomen csl p ro p r iu m  e lo r ie n lcm , occidenlcm solem, d ira  imprecalionc  
tu c n lu r , a t t r ib u ée  pa r  l’an t iqu i té  aux a tlan tes  (Solin. 54, p. 550 ;  Mai t. 
Capella VI, 30, p. 140).

Dans l 'E th iopie  bordan t  la m er  ro u g e ,  la légende proplcr Plolemei 
trad ilioncm  est hic griplius (avis) Iroglodile, offre une preuve  plus 
f rappan te  que  toute a u tre  de  la confusion qui accable les idées du con
s t ru c te u r  de  la car te .  Il a pu t rouver  les troglodiles dans Ptolémée 
(IV, 7 vel 8 ), mais un  grifus ne s’y trouve pas ,  il est de la connaissance 
a r a b e ,  duque l  vocanl avec griflbncs r u c h , di t  Marco Polo (cap. 191, 
vel III, 41).

Au sud en  son l i e u , on lit  : is ti  sun l monles lunœ qu i lingua  egypliaca 
d icu n tu r g ibeltan , a  quibus N ilus fluv ius o r ilu r  alquc cslalis tempore 
d isso lu lis ... n iv ibus m ajor elJluit.
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Dans île parties  ex trêm es de l’A fr ique ,  le com positeur  de la carte  
inscrivit  son opinion au su je t  du parad is  : in  hac regionc dep in xeru n t  
quidetn p a ra d isu m  d e lic ia ru m , a lii vero u ltra  ind ias ad  -oricnïem cum  
esse d ix e r u n t ,  scd.... (certior) cosmograpliorum dcscriplio qu i nu llam  du 
ea fecerunl m enlionem  adeo (passim) hic de co n a rra lu r .

A l’ouest des sources du  Nil, nous voyons encore un lac : in  hoc lacu  
insula  est Tenis nom ine que lucos silvasque ac grande A pollin is Icmplum
 n a ta l cl quocunque ven ti ayan t im pellilur, au nord Beslarna. D’où
le car tographe  a t i ré  ce nom e t  l’existence du lac e t  de son île  flottante? 
je  l’ignore (a s).

Eniin à l’ouest de l’Æ th iop ie ,  au sud de Canaries, dans un  com par t i 
m ent rouge, ou su r  un château peint en rouge, une  inscrip tion  en let t res  
d ’or jadis p lus lis ible  qu’a u jo u rd ’h u i ,  po r ta i t  : hcc est ver a cosmogra- 
plw rum  cum  m arino accordala .... dcscriplio quotidic frivo lis  n a rra tio -  
nibus inicclis  M.CCCC.XLYU (1447).

i îa ldelli  avait  lu dans  la da te  l’an n ée  1 i  17. Ncigcbaucr  d is t ingue  
l 'année 1417 c l  il a raison. B a ld c l l i , exam inant  la car te  e t  d ém o n tran t  
qu’elle n’avait  r ien  de P to lém éc ,  ni de Marin de Tyr,  proposait  de 
corriger l’e r r e u r  de l’inlUulalion qui nom m ait  Marin. La proposition de 
la  rectification d’une e r r e u r  supposée é ta i t  absu rde  : m ais  la p lus 
légère réflexion fesait r e m a rq u e r  l’incongru i té  de la date  de 1117 avec 
Marinus-Pioléméc. La géographie  de  celui-c i,  t radu ite  en latin vers 1405 
comm ençait  à se faire jo u r  vers 1110. L’in li lu la t ion  se p la in t  q u ’à 
cause  de la sou d u re  de Marinus avec la description des cosm ographes ,  
les narra t ions frivoles se m ult ip l ien t  chaque jour .  Le tem p s  de sept 
années (1110-1117) pa ra î tra  c e r ta in em en t  insuffisant pour l’a u g m en ta 
tion assez considérable  de f r ivolités ,  m êm e les p rem iers  essais de 
coudre M arinus-Ptolém ée  aux descriptions des cosmographes, pouvaien t  
à peine se déclare r .  Les na rra t ions  frivoles se m ult ip l iè ren t  ensu i te ,  e t  
devenaient nom b reu ses  vers 144-7, comme le d it  à Gênes le compositeur 
de la m appem onde  de cette  année .  Il inscriv i t  dans sa composit ion, 
parm i le pe ti t  nom bre  de positions qu ’il ind ique ,  V a rn a ,  pa rce  que  la 
bataille de l’an n ée  1441 é ta i t  de  fraîche date.

100. A p p ren an t  l’assurance qu ’il n ’v avait  pas de  P lolémce, et la date  
d é te rm inée  p a r  lialdelli  à l’an n ée  1417, v i te ,  sans voir la car te ,  je  me 
balais d’inven ter  une hypothèse  adm e t tan t  une discordance d’un hom me

L 'î le  T e n e d o s  reçu son  n o m  d 'u n  T e n e s  is te  in D im alu s  q u o d  e u n i »dV ifrea su a  eoncubuis.< H , 

fu g ie u s  in  liauc in s it la m , va en a m  c u l lo i ib u s  o b t in u i t  (Isidore X IV , 6 ,  p . 315). A p p e lé e  a u p a ra v a n t  
l .e u k o p h ry s ,  e l a i t  c é lé b ré  p a r  le  c u l te  q u 'o u  y r e n d a i t  à  A p o llo n  sm in th ie u  (S lra b o  x m , p. 275).
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de m er ,  d’un pilote,  avec les cosmographes : hypothèse absu rde  et 
inadmissible.

Les cosmographes é ta ie t  d’accord e n tr e  eux quand  ils traçaient  
l’ensem ble  de  l’habitable .  L eur  désaccord ne regarda it  pas les m ar in s ,  
qui ne s 'enfoncaient guère  dans le con tinen t  éloigné. Ces m arins  d é te r 
m in a ien t  les rivages de  la m éd i te r ra n ée  et de  l’océan a t la n t iq u e ,  les 
cosmographes accep ta ien t  l eu r  p rodui t  e n t ie r  sans  ré se rv e ,  et aucune  
discordance ne pouvait  exis ter  en tre  les cosmographes e t  les marins.

R egardan t  la m appem onde  génoise de  1447, on rem arq u e  que la 
m éd i te r ran ée  et les rivages de l’océan a t lan t ique  sont dressées exac te
m en t  s u r  le modèle é laboré  p a r  les m ar ins  et les cosmographes an té 
r ieu rs  ; que c’est la pa r t  des eosmographes p rodui t  de l eu r  description.

Quant à l’ensem ble  de l’habitable  de  la m appem onde  de 1447, celui-ci 
diffère dç  tous les cosmographes a n té r ieu rs ,  de  toutes  leurs  discordantes 
conceptions. Or c’est celle  différence de l 'ensem ble  de  l’habitable  que 
la m appem onde  de 1447 se propose de m ettre  en accordance  avec les 
cosmographes, avec leu r  connaissances positives. Su ivan t  l’in li tu la i ion ,  
en a t tach an t  cet  ensem ble  à la descrip t ion  des cosm ographes,  de tous 
les cosm ographes ,  la m appem onde  de 1447 a t t r ib u e  l’ensem ble  à  un  
seul  Marinus,  à un a u te u r  qui por ta i t  ce nom ,  à Marinus de P lo lém ée, 
celui de Tyr.

La mention de Plo lém ée  dans une  des légendes, confirme l ' indication 
de Marinus de Tyr,  mais plus encore  les contours dans  la figuration de 
l’habitable .  Les fleuves Niger et Nil;  le carré  du golfe pers ique  e t  de 
P a r th ia ;  la pa r tie  o r ien ta le  de la casp icnne;  les fleuves qui coulent 
vers  le su d ,  A rb ios;  In d u s ,  Ganges; la T abrobana  et les rivages m ér i 
dionaux des Indes, m algré  quelques modifications de  ces de rn ie rs  : tout 
y est modelé su r  Marinus-Ptolém ée, fo rm en t  un e m p ru n t  de leu r  
géographie. La pose de la m appe  e n tiè re  est  p lo lém cen n è ,  parce que  
le nord est en  haut,  le sud en bas.

La nom enc la tu re  de la m appem onde  est  m oderne  ; mais quand elle y 
m êle  : Lybia, /E thiopia  in te r io r  et egipli,  Parthia ,  C a rm au ia ,  Gedrosia,  
Arachosia , T aprobana  m ajo r ;  Sarm atia  prima et s e c u n d a , les monts 
Ymaus ; Scythia  d i r a  et u ltra  Y m au m ;  India citra  et u ltra  Gangem , il 
est év iden t  que  ces appella t ions e t  divis ions sont e m prun tée s  de la géo
g raph ie  de  M arinus-Ptolémce e t  que  la n o m enc la tu re  m oderne  dans ces 
régions et pa r ties  du monde est  enchâssée dans le cadre  de Marinus- 
P to lém ée. Si le com positeur  de la m appem onde  de 1447, voulait  se 
conform er aux usages des eosmographes a n té r ie u rs  et de son tem ps, il 
a u r a i t  qualifié l’Inde super io r ,  parva,  magna, inferior;  prima, secunda,
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lert ia  ( 11° 74 ,  84, 8 8 , 94 ,  table métal!.); il au ra i t  fait de Calai e t  Mangi, 
l’Inde trois ième, mais il a ime mieux T v i« «  >i évrà;, i  i / . r à ;  T â y y o u  n c m p o û  

de Marinus-Ptolémée.
Il n ’y a donc aucune  e r re u r ,  il est  incontestable que  la m appem onde  

génoise se proposait  de t rouver  un véritable  accord en tre  la description 
des cosmographes e t  celle de Marinus de Tyr,  dont on fit la connais
sance  en e xhum an t  la géographie  de  Plolémée.

101. Le compositeur de la m appem onde  génoise de 1447, e n tre p re 
n an t  d’é tab l ir  un  vé r itab le  accord dans la discordance de descriptions 
hétérogènes,  censu re  les a u t r e s ,  de ce q u ’ils chargeaien t  de na rra t ions  
frivoles leu rs  inventions d’un sem blab le  accord. En  inscrivant  lui-  
m êm e su r  sa car te  : l’oiseau g r i f ,  f c n ix , grifons, les dix tr ibus  d ’hé
b re u x ,  Gog e t  Magog r e c lu s ,  il ne  les comptait  pas au nom bre  de 
frivoles narra t ions .

L ’ensemble  de ses légendes e t  épigraphes offre une fusion de la con 
naissance m oderne ,  de  celle qu 'avait  rapporté  Marco Polo, de la nomen
c la tu re  p io lém éenne ,  et de re la tions an tiques  que  les cosmographes 
an té r ieu rs  a im aien t  à rep rodu ire .  Ni choix, ni d iscernem en t  ne se 
recom m anden t  pas dans cette  fusion : p eu t-ê t re  le compositeur de la 
m appem onde  tourna toute son attention  pour  concilier les idées c a r to 
graphiques  de  Marinus avec les conceptions des cosmographes su r  la 
forme e t  la figure de l’habitable .

Les traditions scientifiques e t  p o p u la i res ,  confirmées p a r  le voyage 
de Marco Polo, par  les renseignem ents  qui a rr iva ien t  con tinuellem ent,  
figuraient l’hab itab le  baignée par  l’océan de tout cotés. Ce n’éta i t  pas 
un  fleuve imaginaire  qui la c e rn a i t  : mais un  vaste océan, continue lle 
m en t  agité p a r  de flux et reflux, par  de couran ts  et tem pê tes ;  connu 
par la navigation a t lan tique  depuis  Groenland ju sq u ’au fleuve d’or, et 
par  une  a u tr e  navigation plus é ten d u e  c l  p lus va r iée ,  qui coloyait les 
t rois  Indes, l’Arabie, les Zendj e t  Sofala, allait  aux îles de  Zipang, Java, 
Ceilari, e t de Moabar à Madagaskar. Marco Polo répé ta i t  que les m ers 
ro u g e ,  de l’In d e ,  Sin  sont  rée l lem en t  les m ers  ouvertes de l’océan , 
comm e en est  la m er  d ’A ngle te rre  ou de la Rochelle  (cliap. 161, 
111, 5, 6 ). On respec ta i t  la sa in te té  du nombril  de l’habitable  à Jé ru sa 
lem : mais on ne con tra r ia i t  guère  les informations positives q u 'a r r i -  
vaient  de l’oeéean c l  p a r  le cou linen t ,  que la pa r tie  orientale  de l’habi
tab le ,  a  une  extension p lus considérable  (Baconis opus majus p. 195; 
D’Ailly, de imag. cap. 15), sans ê tre  exorbitante .

La découverte  de  la géographie  p io lém éenne ,  révéla ou rappelle
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l’existence d ’une m appem onde  de Marinus de Tyr,  où l’habitable  se 
p résen ta it  dans de d imensions extravagantes .  Son continen t  infini,  
dépassant  l’hémisphère  avançait  250 degrés en lottgeur infinie, te rm iné  
par  de  régions inconnues,  enclavant  les m ers  rouge ,  verte  e t  de l’Inde 
en m er  in te rne  sans issue, dans le bassin de laquelle , l’habitable  connue  
par  les eosmographes,  pouvait  s’a b îm er  et se noyer en tiè rem en t .  On a 
trouvé que  l’astronome Plolémée, émerveil lé  de l’imposant p roduit  de 
M arinus,  m oyennant  une  théorie acceptée  dans les opérat ions g éogra 
ph iques ,  opéra sér ieusem ent la d iminu tion  du bassin de  la m er  in te rne ,  
ram ena  et renferm a le con tinen t  connu dans une  seule hém isphère  
renvoyant à une  a u tr e  l’inconnu , infini et sans borne.

La car tographie  des cosmographe fut b ientô t inquié tée  et agitée par 
cette  découverte  de viei l lerie  su ran n ée .  Les savants de la renaissance 
se sou levèren t  contre  les conceptions étro i tes  des cosm ographes; pleins 
de  compassion pour  leu r  igno ran ce ,  recom m anda ien t  la belle  décou
ver te  pa r  tous les moyens de  la sc ience et de la vénération  pour  la 
sagesse ancienne .  Les eosmographes ébran lés  dans  leu r  conviction, 
comm ençaient  à dou ter  de leurs  connaissances positives, à t ransiger  
avec la présomption crédule  des savants ,  e t  les na rra t ions  frivoles se 
m u lt ip lia ien t  chaque jour .

C ependant  les eosmographes conservaient  re lig ieusem ent celte  por
tion de leurs  cartes  que la navigation avait  é laborée ;  ils décidèren t  à 
l’unan im ité  que la m er  in te rn e  au sud des Indes n’existe pas, imaginée 
p a r  l ' ignorance ;  enfin ils ne  voulaient  pas déroger en rien aux relations 
de Marco Polo et aux investigations qui venaien t  de  les confirm er;  ils 
com priren t  que les per lus tra l ions  du vénitien  a lla ient au-delà des con
naissances de Ptolémcc, fe rm ées pa r  de te r re s  inconnues ,  à-/'"«™ •/*, 
que les investigations du vénitien firent connaî t re  cette  t e r re  inconnue 
baigné p a r  l’océan.

Nous avons déjà rem arq u é  com m ent  le compositeur de la inappe- 
génoise de 1447 accorda à la descrip t ion  des cosm ographes ,  certaines 
formes de la car te  de Marinus e t  quan ti té  de divis ions géographiques 
de l ’antiquité .  En accordan t  une g rande  portion de la car te  de Marinus 
à la description des cosm ographes,  il a t racé  à sa m aniè re  les rivages 
m érid ionaux de l’Afr ique,  c l  o r ien taux  de l’Asie. Puisque P tolém cc 
rédu is it  l’im m ense  é ten d u e  d’hab itab le  de M a r in , le compositeur de la 
m appe  s é v i t  au torisé  d ’o p é re r  encore  une réduction  conforme à ses 
connaissances positives. 11 se contente  du golfe gangétique et s’a r rê te  à 
la pén insu le  ch rysc ,  re tra n ch a n t  le grand golfe et les rivages fantas
tiques de  Ivattigara e t  Thine .  Cette  péninsule  pe in te  en rouge porte la
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légende : hiccopiosc in vcn ilu r  a u ru m ,  parce  que  c’est  Xpif,*  -/^puat-hno; 
de Ptolémée-M arinus elle  pa ra i t  r épondre  à la pén insu le  Malaï. Sîvai 
c l  sa m étropole  0ïv«i sont t ransportés  en  Chine au Kalaï.

Les Java sont  dessinées assez au n o rd ;  Sanday et Bândam plus ra p 
prochées à la pén insu le .  Inscr ivant  la n o m enc la tu re  m oderne  dans  les 
Indes, le compositeur de  la carte  génoise inscrivit  MahaLar à l’ouest 
du Gange dans India c i t ra  Gangem, et le tombeau de l’apô tre  Thomas 
conform ément à l’indication de Marco Polo (cap. 174, I I I ,  22-25, cap. 
175, 174, III, 20, 21), conform ément à son indication aussi,  à GO milia- 
ria de Manbar se trouve l’île Xilana (Ceilan) cap. 1 7 5 ,1 7 4 ,  III, 20, 21). 
Il est difficile d’exp liquer  p a r  quel motif  le com positeur  de la m appe
monde génoise conserva l’éno rm e  T ap ro b an a  de Marinus,  q u ’il qualifie 
de rnaior, adm e t tan t  p robab lem en t  que  Xilana (Ceilan) est  Taprobana  
minor.  Abstraction faite de frivolités et c e r ta in es  dév ia t ions ,  il faut 
convenir  qu ’il co m prenai t  la na rra t ion  de Marco Polo.

102. Afin d’accorder  Marinus aux cosmographes,  il é ta i t  nécessaire 
de rég le r  e t  coordonner  les échelles et l’orientation : la car te  de Marinus 
éta i t  g raduée  su r  l’o rientation  polaire, e t  celle  des cosmographes confiée 
aux q u a tre  vents de l’orienta t ion  boussolique.

Le  com pos iteur  de  la c a r te  génoise débarrassa  les parties  de Marinus 
de  leu r  graduation  e t  les a ttacha au moyen des d istances à la portion 
des cosmographes sans changer  les or ien ta t ions ni de l’un, ni des au tres .  
Po u r  avoir  la va leu r  des distances il a donné les échelles des milles. 
C’est su r  cette  indication de l’échelle  des milles que nous allons 
exam iner  la situation et les dimensions de différentes pa r ties  de  la com
position. Le dessin est assez grossier,  mais comme il est accompagné 
de l ’échelle  il a dû  observer les proport ions .— En effet, dans les lati tudes 
de la partie  des cosmographes nous trouvons :

rulrc millet degrcj un degré

Gaffa et Caïre ............................... 1 5 0 0 10 “ 15' 9 0  milles.
C onslantinople  et Alexandrie. 1 2 0 0 9  5 5 9 0
Venise e t  R o m e ......................... 5 5 0 5  4 0 8 0
Venise e t  T u n i s ......................... 8 5 0 1 0  2 0 8 0
Avignon e t  Alger . . . . 7 0 0 8 50 85
Londres et Tolède . . . . 8 0 0 1 2  5 07
Paris  c l  T o l è d e ......................... G00 9  10 5 0
Tolède et Boïador . . . . 9 5 0 2 2  5 8 5 5

Celle inégalité des milles su r  un degré  est com m une  à presque toutes 
les caries  nautiques du moyen âge. La partie  ex té r ieu re  océanique est



formée p a r  les milles plus grands.  Ce que nous rem arquons dans celle 
car ie  génoise,  se re tro u v e  dans la car te  catalane e t  dans celle de 
Bcnincasa (cliap. 131 ,  170, de la géogr. du moyen âge;  n° 81, 92 de 
l’atlas) (»3). Dans la m éd i te r ran ée  les milles plus pe ti ts  dé te rm in a ien t  
les distances et les d imensions;  dans l’échelle  de la carte  génoise nous 
t rouvons les milles de  80 à 90 du degré,  moyenne plus que 8 0  au degré  
du grand  cercle . Dans la navigation on employait  de milles nau tiques  
de 00 au d e g ré ,  ce sont les milles vénit iens .  Mais dans l’évaluation 
des portu lans  se m êlen t  t rès  souvent les milles beaucoup plus p e t i t s ,  
r é pondan t  assez exac tem ent au mille grec  o rd in a i re ,  dont trois ne 
va len t  que  deux milles nau tiques  ( n ) ,  or,  il es t  év ident  que l’échelle 
de la car te  génoise ind iquant  ces m il les ,  fit m on te r  un  degré à 85 et 
90 milles.

C’est donc par  cette  espèce de  m i l l e s , que nous devons évaluer  le 
degré  dans les par ties  e m p ru n tée s  de Ptolémée. En effet les 1-4° 44' 
e n tre  A lexandrie  e t  Meroe p a r  l’espace de 1200 m il les ,  t rouvent  80 
milles pour un degré.  La l a rg eu r  de 9 degrés d e l à  Caspienne, par  
l’espace de 770 milles t rouve  85 milles pour  un degré  ( is) .  Mais les 
cosmographes avaien t  de re la tions assez positives des env irons de 
Bakou et Derberi i ( te);  ils connaissaient  pa rfa i tem en t  l’embouchure  du 
Don, et le com positeur  de la car te  génoise a r e m a rq u é ,  q u e  le fleuve 
Rha (Volga) ne coïncidait  pas avec la d irection d’Atcl : or  en a jus tant  
les proport ions pio lém éennes de la Caspienne à la car te  des cosmogra
phes, il lit descendre  toute la m er  au  s u d ,  ainsi  q u ’en tre  le sud de la 
Caspienne (de l’em bouchure  de Stra ton),  e t  l’em bouchure  du T igres ou 
rivage du  golfe persique, on 11e trouve p lus les 9 degrés p to lémécns ou 
800 m il les ,  mais à peine 000 milles. De m êm e le compositeur de  la 
car te  génoise se vil au torisé  de faire m on te r  le Niger e t  Nigira quelques 
degrés au  nord pour  a ju s te r  ce fieuve p lo lém cen à rio d’oro, oro de 
païola.

Ailleurs il d im in u e ,  il raccourcit  les dimensions p lo léméeunes; en 
latitude. Ainsi que  :

(43) J e  d o is  o b s e r v e r  q u e  le s  p o s itio n s  «le M aro k , l ’e s , V ie n n e , D a n z ik , I le rg e n  s u r  la m a p p e m o n d e  
d e  1117, s o n t  t ro p  g ra v e m e n t  d é p la c é e s  p o u r  en  t i r e r  q u e lq u e  c o n s é q u e n c e .

(44) Obse rv a tio n  d e  V iv ien  d e  S a in t  M a r tin ,  d a n s  l ’é v a lu a tio n  d u  p o r tu la u  d e  S a n u to ;  vo y ez  la 
n o te  74 d u  cltnp . 21 d u  p o r tu la n  g é n é ra l  d e  n o t r e  a t la s  p . 15 c o l . 3.

(43) L es d im e n s io n s  d e s  m e rs  (d e  la c a r te  d e  l ’ to lé m tc )  a n n o té e s  p a r  A lb a te n i,  d o n n e n t  au ss i 80 
m ille s  au  d e g r é  (v o y ez  n o te  83  d u  cb a p . 2*2 d e  la g e o g r . du  m o y en  â g e ,  t .  I ,  p . 30). C e c o m p te  p a r  80 , 

à  c e r la iu e n ie u t  u n e  a u t r e  o rig in e .
(40) S u r  la c a r te  g é n o is e  d e  1417, le  n o m  d e  D e rb e n t e s t  d é p la c é ,  il se  t r o u v e r a i t  m ieu x  à la 

p la c e  d e  Ib c ria  ; vo y ez  la  c a r te  c a ta la n e  n* 80.
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les degrés de réduits à ne romptent
entre Plalémée milles au degré que

les sources et l’emb. de l’Inde. 1 7 “ 0 1 0 1 0 (il milles.
les sources et. l’emb. du  Gange. 1 8  0 n o o - 0 1
Alexandrie  e t  Coloe (équateur). 51 i l 1 7 0 0 5 5
le golfe p e r s i q u e ......................... 7 0 .to o 5 7
la m er  rouge ou golfe a rab ique 1 8  5 0 9 5 0 5 7

On pourra i t  cro ire  qu ’il a opéré  cet  accourcissem ent pour se conform er 
à l’opinion des cosmogrâphes,  qu i  ne voulaient pas faire passer le con
t inen t  de l’Afrique au-dèla  de là ligne équinoxiale.  A pa r t i r  d’Alexan
drie  ju sq u ’au sud d’A f r iq u e , où il fit mention  du pa rad is ,  il compte 
2800 milles qui pa r  90 au degré, désignent  ju s te  51° 0' en tre  Alexandrie 
e t  la ligne équinoxiale.  Mais plaçant  dans son accourcissement Coloe, 
les parties  m éridionales de  la Taprobana  m aio r  et la péninsule  d’or, 
su r  la même h a u teu r ,  il y inscrivit  que dans  ces m ers le pôle austral  
commence à d ir iger  les naviga teurs  (4 7).

Le d iaphragm e passe au nord d’Alexandrie  51° 01 (de Plol.) ,  rase au 
sud Larissa (Rhinokoroura  51° 50' de Plol.),  t raverse  Babyion (qui 
indique la position Tcredon de Babyion 51° 10' de  Ptol.),  passe au nord 
du golfe persique,  longe enfin le fleuve Maroguma (par Kanogi/.a 52° 0' 
e t Kassida 51° 10' de Ptolénï.),  ainsi que l’in tention de le désigner par  
le paral lè le  51° 50' est  évidente  (¿s).  Si la moitié m érid ionale ,  p a r  la 
pointe de l’Afrique, touche à la ligne équ inox ia le ,  la moitié sep ten tr io 
nale  m ontan t  au  nord 51° 50' d onnera i t  à la la rgeur  de l’hab itab le  05° 0' 
term inés au  nord par  le paral lè le  de Toulc.

105. Il est  év ident  que  le compositeur de la carte  génoise de 1-1-17 
voulut  conserver pour  le milieu de la longueur  de l’hab itab le ,  le 90“ '' 
degré de  l’hém isphère  : mais  ce n’est pas dans l’in ten t ion  de faire 
m on te r  la longueur  du con tinen t  par  180 degrés.  La longueur  de  l’ha
b itable  est loin d’a t te ind re  ce chiffre.

P our  d é te rm in e r  ht longueur  de l’h ab i tab le ,  011 ne peu t  cependant  
se ré férer  au  parallè le  du m il ieu ,  par  51° 50' ou à la g ra n d e u r  de son 
degré. L’orientation faussée de  la m éd i te r ran ée  le fait passer à un demi 
degré au sud du détro i t  de Gibraltar ,  e t  la m e r  m éd i te rranée  avec tout 
son entourage dressée  su r  une  projection a rb i t ra i re ,  répond plu tô t au 
parallè le  de son milieu. L’échelle de la longueur  de la m éd i te r ran ée ,  à 
p a r t i r  du rivage de la Syrie  jusqu’aux dé tro i t ,  donne  2800 milles. P a r

(47) M anro  (n* 88) r a n g e  à  la  m ê m e  l ia n te u r  M e ro e , Iîab e l m a n d e b , le  N il-n ig e r  e t  S o u m a lra .
(48) C V M ile p a r a l lè le  d e  J é r u s a le m  5 1 * 4 0 ' d e  P to lé m c e ;  m a is  le  n o m  d e  la s a in te  c i té  d is p a ru t  

d e  la  m a p p e m o n d e  q u i  e s t  en  d é s o la tio n .



l’exam en de la la t i tude  nous avons déduit  la m oyenne  85 milles au 
degré  du  grand  c e rc le ,  ce qu i  fait à peu près 6 8  m illes au  degré  du 
paral lè le  de la m éd i te r ranée ,  e t  la m éd i te r ran ée  longue de 2800 milles 
s’é tend par  41° 18'.

Le nom bre  de 68  m illes au degré  du  d iaphragm e ou du pa ral lè le  du 
milieu de l’hab itab le ,  est  constaté  par  l’application de P lo lém ée à  la 
description des cosmogrâphes.  Les 21 d-gi és pto lém éens e n tre  Anliochie 
e t  le 9 0 " '  m érid ien  son t  évalues à 1400 m il les ;  or  un  degré  y compte 
07 milles. E n tre  les rivages de  la Syrie  c l  le 90“ '  m érid ien  1450 milles 
et les positions de Babyion c l  de D erbenl  (T ered o n ,  ou Bagdad et bab 
el ab vab) don n en t  le m êm e  résulta t .

A l’est  du 90 mt m ér id ie n ,  le com positeur  de  la car te  génoise a jugé  à 
propos de  réd u ire  un peu l’é tendue  des dimensions p to lém éennes ,  p roba
b lem en t  pour ne  pas donner  trop de g ran d eu r  à  l’habitable.  Ainsi en tre  
le 90“ '  m érid ien  e t  l 'em bouchure  du Gange il ne donne au degré  plo- 
léméen que 05 milles. Celle d im inution  est  opéré  dans  la p a r t ie  on il 
réduis it  le degré  de la la t i tude  ou du grand  cercle à 00 et 50 milles.

L’échelle  est im e la longueur  de la partie  or ien ta le  du con tinen t  de 
l’hab itab le  à p a r t i r  du 90“ '  m érid ien  ju sq u ’au b o u t ,  4700 milles ou 
09 degrés. La partie  occidentale  contient  700 milles du  promontoire  
B o ïad o rau  d é tro i t ,  2800 milles à t rave rs  la m éd i te r r a n é e ,  enfin 1450 
ju sq u ’au 90“ '  m ér id ien ,  ensem ble  4950 milles ou 72° 40'. Or l’é tendue  
en tiè re  du  con tinen t  de l’habitable  de Boiador ju sq u ’aux extrémités  
orientales est  évaluée à 9050 ou 142 degrés.  Cette  longueur ne  con tre 
d i t  en r ien  l’anc ienne  tradition de l’habitable  de n e u f  heures  : les 
Canaries sont dans la neuvièm e h e u re  à p a r t i r  de l’orient.  La carie  
a joute 700 milles pour  les Java à l’o r ien t  e t  500 milles pour les Cana
r ies  à l’occident.  Ainsi toute filial) table, y comprise  ses îles, compte  
10850 milles p a r  150 degrés. C’est loin de former un .continent infini 
capable  de couvrir  l’hém isphère  de 180 degré.

Le compositeur de la m appem onde  génoise de  1447, débarassan l  de 
la g raduation  les e m p ru n t s  de  M arlnus-P lo lém ée ,  ne  pensait  pas de 
g rad u er  sa p ropre  com pos it ion ,  mais accep tan t  p our  le milieu de  sa 
car te  le milieu de l’hém isphère ,  p rév ien t  que l’échelle  de  sa composit ion 
se racom m ode à la g rad u a t io n :  en accep tan t  pour  le milieu le 90“ '  
m érid ien ,  il re je tte  le p re m ie r  m érid ien ,  le  m érid ien  des îles Fortunées ,  
dans l’océan a t la n t iq u e ,  à 10 degrés à l’ouest de la de rn iè re  des Cana
ries. De sorte  qu 'à  pa r t i r  de ce m érid ien  flottant dans les vagues d ’un 
océan in co n n u ,  il indique p a r  l’échelle  les longitudes géographiques 
comme su it  :
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la d e rn iè re  des C a n a r i e s ......................................
p rom ontoire  lio ïador...................................................
détroit  de G ibra ltar  (Tolède) (49).............................
détro i t  de S i c i l e .........................................................
golfe C ra m e la . d’A lexandrc l lc ...............................
Mekka en A r a b i e ........................................................
Dcrbcnt ,  Rabylon (Bagdad)......................................
le milieu de l 'I iabitablc ............................................
em bouchure  de l’I n d u s ............................................
em bouchure  du G a n g e ............................................
les ex trém ités  orientales  de l’Iiabitablc. . .
océan inconnu aux n a v i g a t e u r s .........................

10°  0'  

18 0
28 50 
47 50 
70 0 
75 55 
80 0 
0 0  0 

107 40 
152 A0 
159 0 
170 0

On peut  dou ter  si les connaissances a rabes  é ta ien t  util isées p a r  le 
compositeur : mais ce qui est  c e r t a i n , c’est  que la combinaison ainsi 
inventée ne pouvait  satisfaire les savants  de  la renaissance.

104. L’encad rem en t  e ll ip tique  pouvait  p la ire  aux savants s’ils vou
laient y voir le spbendoné  de Possidonius : mais les ell ipses ne don
nen t  au cune  façon à la te r re .  Voulant leu r  d onner  de l’im portance  011 

pourra i t  considérer  celle du sud pour  un demi-cerc le  de la ligne équ i
noxiale : mais celle du nord ne sau ra i t  r e p ré se n te r  le dem i-cerc le  
composé p a r  le p rem ie r  e t  le d e rn ie r  mérid ien  de l 'hém isphère ,  passant 
pa r  le pôle,  parce  q u e  l’appréc ia t ion  de la lati tude ne nous ind iquait  
que le 05'”° degré  pour les extrémités  de  l’habitable.

C ependant  il est p robable  que le com positeur  de la m appem onde  
génoise n’éta i t  pas d’une  sc rupu leuse  exactitude pour  les extrémités  
septentr ionales .  Nous y voyons les formes du Groenland e t  de la Gothie 
(Skandinav ie ,  S u èd e ,  Norwège) modelée d’ap rè s  la car te  considérée 
ensu ite  et publiée  com m e com plém enta ire  au  système ptoléméen. Le 
Danemark y est rom pu et courbé  comme -/jp^o^oo; ïLipepa.n co n tra ire 
m en t  à la connaissance positive des m arins.  Le Groenland y est situé 
pa r  70 e t  71 degrés : ce qui dépasse l’échelle  de la car te  favorisant le 
tracé imaginaire  de l’ellipse p a r  le pôle.

Voyez ce que  nous avons di t  de  cel te  car te  com plém en ta i re  aux 
ch. 199, 201 de la géogr. du moyen âge;  ch. A, 5, 9 de lavola di Zeni 
(n° 90, 109, 110, 118, 120, 120-128 de notre  allas).  Son an c ien n e té  est 
a ttestée  par  la m appem onde génoise : on voit q u ’e lle  est a n té r ie u re  à 
l’année  1417; on voit l’activité  de cer ta ins géographes pour  contrefaire  
et com plém eu le r  les car ies  de Ptolémée.

(Î9 ) t . 'in c lin a iso n  rie ta  m é d i tc r r a n c c ,  c a u sé e  p a r  ta d i re c t  on  rtc l 'a im a n t ,  p la ç a it  T o lè d e  p re s q u e  
•o u s  lo m é r id ie n  do  G ib ra lta r .
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La m appem onde  génoise se p ré sen te  la p rem ière ,  essayant de com
b iner  P lo lém éc avec les connaissances des nav iga teurs  e t  des cosmo- 
graphes.  Nous avons re m a rq u é  les inadvertances  de son compositeur,  
nous comprenons l’insuffisance de ses opérat ions : mais nous voyons 
qu ’il ne  voulai t  pas sacrifier scs convictions à u n e  réforme dou teuse ,  ni 
déf igurer  les connaissances positives des p i lo tes ,  ni d é to u rn e r  les per- 
1 usLrnlions de  Marco Polo au profit de l’édifice hypothétique  d ’un 
nouveau-venu .  Les au tre s  p re n a ie n t  des chem ins d iffé ren ts ,  et les 
frivoli tés to u rm en ta ien t  les composit ions géographiques.

Déjà de son tem ps p lusieurs  inventions ont é té  fa ites qu’il répugnait ,  
considéran t  l e u r  absurd ité  ; b ientôt elles au g m en tè ren t ,  ag itant  l’imagi
nation  et la c rédulité .

105. Su rg iren t  des combina isons et des inventions des plus b izarres .  
Les positions les m ieux é tablies fu ren t  délogées ,  les dimensions é ten 
dues  à l’excès;  les fleuves d é to u rn è ren t  leu rs  couran ts  à t ravers  les 
régions é tra n g è re s ,  p our  se décharger  dans  des golfes imaginaires  ; les 
pén insu les  sa i l lan tes  à pic,  se c ram p o n n è re n t  aux r ivages; les m ontagnes 
et les îles fu ren t  dispersées à p le ine  main p a r  le continent  et l’océan; 
le p roduit  d e l à  navigation p ré cé d en te ,a t ta q u é ,  dérangé, bouleversé,  et 
les combinaisons les plus ex travagan tes ,  les plus insensées é ta ient  à la 
fin les p lus accréditées.

Voir le monde du frère  cainaldulc  Mauro (1159), disque sorti  de la 
m ach ine  d 'un  to u rn eu r ,  r em p li  par  le co n tin en t  so igneusem ent arrondi ,  
ou par  les gu ir landes  insu la ires  (n° 88). Mauro désavouait  P to lém ée ,  
assignait  r e m p lac e m e n t  aux m onts r iphéens,  hyperboréens ,  Im aus ;  aux 
Scythia , S e re s ,  Taprobatia  (Sumatra);  se fiant à sa p ro p re  in sp ira t ion ,  
en coloyani le sud des Indes,  il puise  des renseignem ents  de Marco Polo 
et invente  un s ingu l ie r  o rdre  de positions. A p a r t i r  du  golfe gangélique 
e t  de l’e m b o u ch u rc  du G ange ,  en tou rn an t  vers l’ouest , on y passe : 
P e g u , l’em bo u ch u re  de  l’in d u s  p a r  Bengal ; ensuite  Mahaber e t  Comara 
a v e c C e i l a n ;  p u i s s e  succèdent  M aliba r ,  C a licu l ,  C am baïel ,  G uzara t ,  
Tana  e t  I lo rm u z ,  du golfe persique. Nous ne  savons si une  sem blable  
su ite  a i t  é té  imaginée par  que lque  car tographe  av an t  l u i , mais nous 
voyons que  celle  su ite  et le pèle-mèle  de  l’in té r ieu r  de l’Asie, égara ien t  

assez, longtem ps p lus ieu rs  posté r ieu rs  (chap. 1GG, 2GG; portu lan  50 ;  
car ies  de l’Inde 51 ;  tnappes de Mcrcator, O r te l iu s ,  etc.). —  Mekran 
(Raz m acoran)  qualifié de  India p r im a voisine de K arm ania ,  accroché à 
la configuration p lo lém éen e ,  r e t in t  longtemps les car tographes  dans 
l ' incert i tude, de  quel côté de l’Indus se t rouvait  Kalikul (voyez en  1500



d e là  Cosa; en 1511 Sylvano, n" 111, 120, 121; cliap. 198, de  la géogr. 
dti moyen â g e ;  car tes  de l’Inde 51).

Le vertige e t  la dissolution des idées o p é rè ren t  une dispersion géné
ra le  de la re la tion  de Marco Polo. Moabar avec ses adhérences  C o ï l , 
Vaar,  le corps de l 'apôtre  Thomas et M urfuli ,  se sép a rè re n t  de Ceilan ; 
Bengal de l’e m bouchure  du Gange, T ibe t  dése rta  du  cen tre  de l’Asie ,  
et p a r t i ren t  en pè lerinage  chercher  de  vides s u r  une a u tr e  hém isphère .  
La t e r re  in co n n u e ,  ày/ufe; ignola regio à P to lém ée ,  occupée a n té 
r ieu re m e n t  pa r  Marinus de  Tyr,  olfrit l’asile aux  émigrants ,  aux Katai,  
Q u insa ï ,  K am halech ;  au-de là  encore ,  les îles élargies en tous sens 
couvriren t  l’océan;  Cipangou se  déploya e n t r e  270 e t  288 degrés de la 
longitude ,  rapprochée  à 40 degrés du  p rem ie r  m érid ien  de M adère :  
Nous connaissons le tableau  ainsi l igu re ,  é ta lé  en p rem ie r  lieu su r  le 
globe de Beliaïm en 1492, mais on ne peu t  dou ter  q u ’un  sem blab le  
globe, dressé  ou copié en 1474 par  Toscane ll i ,  fut  envoyé à Christophe 
Colomb rés idan t  à L isb o n n e ,  su r  lequel com pulsan t  les r u m b s ,  Tosca
nell i comptait  225 légués de Lisbonne jusqu’à Quinsaï (cliap. 170, 184). 
Ce tableau se  com m uniquai t  de l’Italie au  Po r tu g a l ,  à l’E spagne ,  à 
l’Allemagne cl à N orinberg .  On a rg u m e n ta i t  en sa faveur. C’est en  vain 
que le bon sens,  le compas à la m ain ,  est im ait  à t ravers  le con tinen t  de 
l’Asie les jo u rn ées  de Marco Polo : le tableau  extravagant impressionait,  
imposait silence à la froide réflexion, enflamm ait  l’imagination. L’auda
cieux génie  de  Colomb franchit  l’in te rvalle  en tre  le vieux m onde  e t  la 
regio ignota à P to lém ée ,  se be rçan t  de l’espérance  qu ’a r r iv é  à celle 
que  Marco Polo avait  visi té, il expédiera  un piéton de Kalaï à M adrid ,  
qui por tera it  au roi de  Caslillc la nouvelle  de son h eureuse  en trée  à 
Quinsaï (4492-1500) (chap. 181, 194, 2 5 7 ;  cartes  de l’Inde 52; note 507 
du cliap. 190 de la géogr. du moyen âge, etc.) (so).

D’un au tre  côté ,  les Portuga is  (1497-1511) p e rça ie n t ,  b r i sa ie n t ,  
ab îm aien t  les fantasmagories des cartographes.  Après tan t  de vertiges ,  
Quinsaï devena it  in trouvable  pour  leu r  investigation. La grande  et 
an tique  cité d i sp a ru t ,  d é t r u i t e ,  ab îm ée  ou subm ergée  p a r  que lque  
catas trophe  inconnue.

Les savants de la renaissance t r io m p h a ien t  de leur  t r ipo tage ,  
p rovoquant la découverte  du nouveau monde. Le inonde du globe ter-

(50) T e lle  In tic  d e  l’a u t r e  h é m is p h è r e  se  tro u v e  d a n s  le s  m a p p e m o n d e s  : d u  g lo b e  d e  B ehaïm  1492. 
d e  l’h y d ro g ra p h ie  p o r tu g a is e  1304, d a n s  le s  c a r te s  d e  R u y sc li 1507 , d e  S y lv a n o  1511, d e  S c h o n e r  1520, 
d e  H o rdone 1520, tic  T h o m a s  A u c u p a r iu s  1521, d e  L a u r e n c e  F r i s iu s  1522, r e p r o d u i te  p a r  V illa 
n o v a n o  1 5 3 5 ; c e  q u i p a s sa it  b ie n  à  A p iau  e t  G em m a F r is iu s  e u  1540 (voyez les  n* 109, 118, 119, 
120, 125, 129 d e  n o t r e  a lla s ) .
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re s l re  p a ru t  à la race  hum aine  dans tout son ensem ble  : mais c’était  
l’œ u v re  de la navigation et des nav iga teurs  qui é lab o rè ren t  les caries  
du  moyen âge, l’œ uvre  que les savants comm ençaient  à a t taquer  à toute 
ou trance .  Cet a u tr e  t r iomphe qu 'i ls  a lla ien t  rem por te r ,  plongeait  la 
géographie  dans  une  déplorable  dégradation.

S’ils s’é ta ien t  borné  à recom m ande r  la théorie  sc ien t i f ique ;  s’ils 
l 'avalent app liqué  pa r  leu r  p ropre  expérience à la p ra t ique ;  s’ils 
avaien t  au moins vérifié la h a u teu r  du pôle indiquée par  Pto lém ée  011 

s’ils l’avaien t  dé te rm iné  par  leurs p ropres  observations p our  les cartes  
n a u t iq u es ;  mais sans flairer la m er  ni regarder  le ciel, ils vociféraient 
de leu r  cab inet  et p résen ta ien t  une c réa tu re  m ons tru eu se ,  f ru i t  dégé
néré  et pourr i  de la décadence de l’espri t  hum ain .  A leu r  avis ¡1 fallait  
rayer  des m appem ondes  les proportions élaborées par la navigation et 
les rem placer  par  celles du  g re c ,  pour  la m ed i te rranée  e t  p our  toute 
l’E u ro p e ;  ¡1 fallait  su b s t i tu e r  à la lo n g u eu r  de la m éd ilerra iiée  évaluée 
p a r  l’expérience  m ar ine  à 41° 50', la longueur  de  02 degrés que lui 
assignait  la géographie g recque  (11e 108).

L’idée d’une sem blab le  substi tu tion  ge rm ait  sans doute  de  bonne 
h eure  parm i les a d m ira teu rs  de l’a n t iq u i té , mais on ne peu t  pas savoir 
au ju s te  où elle  s’é la i l  éclose. Elle a dû couver  dès qu ’on p rép ara i t  les 
cartes  co m p lé m e n ta i re s ,  comme celle de Scandinav ie ,  connue déjà  
eu 1447 à Gènes (ci-dessus cliap. 104). Mais le p re m ie r  exemple  connu 
de la subs ti tu tion  du  type p to lé m ée n ,  ol lre vers 1470 Nicolas Donis 
quand  il é labora  une  carte  de l’Italie su r  le type p to lém éen e t  en  fit 
cadeau aux  Ita l iens émerveil lés  de  ce beau p ré sen t  (cliap. 185, n° 104).

Un au tre  exem ple  nous offre en 1402 le globe de Martin Behaïni.  La 
m e r  m ed i te r ran ée  des m ar ins  et les rivages ex té r ieu rs  de l’Europe, 
q u ’ils ont d ressé  par  le u r  p ra t ique ,  sont rayés de la m appem onde  et 
remplacés p a r  le type p to lém éen (cliap. ISS, n° 109).

MARTIN BEHAÏM —  SOJl g l o b e , 1 A 9 2 .

106. Le globe est composé de colle de farine  a t tachée  aux cercles de 
bois, em p lâ tre ,  e t  le p lâ tre  couvert  de v é l in ;  par  le globe passe 1111 

essieu en fer,  a rm é  d’un m érid ien  en fer, qui est  l’ouvrage de Behaïni.  
L’horizon en cuivre  fut fabriqué  p lus tard ,  e t  fini le G novembre 1510. 
Le dessin est pein t  en couleur,  les m ers  u l t r a -m a r in e ,  le continent  et 
les îles b ru n  ou vert,  les m ontagnes neigeuses m arq u ées  p a r  la couleur 
blanche. Les figures assez p e ti te s ,  les pavil lons so igneusem ent pe in ts ;
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l’é c r i lu re  fine en or, a rg e n t ,  ro u g e ,  b l a n c , jaune .  Le temps noircit  
toutes  les couleurs.

Le globe, longtem ps placé à l’hôtel de v ille ,  com m ençait  à ê tre  
négligé, ce qui motiva la famille Bchaïm de le p ren d re  sous sa garde : 
m ais  là aussi il é tait  oublié , lorsqu’on a rem arqué  sa dégradation. Sa 
restauration  avait  é té  en trep r ise  en 1825, e t  les r e s tau ra te u rs  Karl et 
B crnhard  Bauer, re m a rq u è re n t  qu ’il est  devenu fr iable  e t  ne  sau ra i t  
p lus ten ir  long tem ps,  qu’il c rèvera  un jo u r  en  poussière .  E n  1817 011 

en  a fait un  fac-similé pour  le dépôt géographique  de Paris .
P o u r  ap p réc ie r  la figure e t  les proportions de l’hab itab le  qu ’il r e p ré 

s e n te ,  j ’ai r ep ro d u i t  dans mon allas,  11“ 109, son image e n tiè re  s u r  la 
publication faite il y a cen t  ans passé par  Doppelmayr,  rep r i s e  pa r t ie l 
lem ent par  M urr et Gliillany (cliap. 189, note 288). Depuis peu Ghillany 
renouvela sa publication (Gcscbicbte  des seefahrers  r i t te r  Martin 
Behaïm , N ü rn b e rg ,  bey B auer u n d  Raspc 1855, 1°) su r  le dessin de 
Jean  Millier à l’échelle  du d iam ètre  d’un pied e t  h u i t  pouces ,  c 'es t-à-  
d ire  dans sa g ra n d eu r  n a tu re l le ,  par  la projection s léréographiquc. 
Cette d e rn iè re  publication  confirme que l’anc ienne  de Doppelmayr 
é ta i t  assez fidèle : mais la concordance qui se manifeste  en tre  les deux 
publications dem ande  quelques réflexions, à cause  de notre  re p ro 
duction.

Behaïm, d ivisant l’é q u a teu r  en SCO degrés,  l’a laissé sans nom bre ;  
a ttachant  à l’axe un m érid ien  mobile, il a laissé à chacun le choix du 
prem ier  pour  le compte  de ht longitude, sans déc la re r  sa propre, 
opinion (s i) .  Il a tracé  su r  son globe l’écl ip lique divisée p a r  douze 
signes du zodiaque, figurés e t  pe in ts ,  a insi q u e  Taries est  placé à une  
dizaine de degrés à l’est de  : n i t  Cerner ba t  uns  Tholomeus di xvelt 
besch riben ;  c’es t -à -d ire ,  d u  d e rn ie r  m ér id ien  de Témisphère  ptolc- 
m éeune. L ibra  se t rouve  q ue lques  degrés à l’ouest de Castelodoro, au 
sud de l’Afrique, a insi que  le m ér id ien  de ce point  ind iquera i t  le m ér i 
dien de Tolède : mais  Tolède n’est pas inscr it  en Espagne  (sa).

(31) L e p re m ie r  m é r id ie n  e l l e  n o m b re  d e  d e g ré *  d a n s  n o t r e  re p ro d u c t io n  d u  g lo b e ,  i o u t  d e  
l 'in v e n t io n  d e  D o p p e lm a y r.

(32) V oici c o m m e  s o n t  p la c é s  le* s ig n e s  s u r  l 'é c l ip t iq u c  d u  g lo b e  : A ries  a u -d e là  d e  u lt im a  
P lo le m rc l;  T a u ru t  so u s C iam b a p a r s  (p o r to ) ; Geinini e n t r e  le s  d e u x  î le s  q u i  s o n t  t*n trc le  b o u t  d u  
c o u l in e n t  e t  C ip a n g u ; Cancer à l 'e s t  d e  C ip a n g u  ; Léo so u s  A n til ia  ; Viryo  lo u c h e  l ’e s t  d e  F o r tu n a la  
in s  M ajo Bon ; Libra, q u e lq u e  p e u  à  l ’o u e s t  d e  c a s te l  l o r o ;  Scorpius, s u r  le  c o u l in e n t  a f r ic a in  du  
ca p  S . C a tU ar iu a ; A rcitcnens  au  su d  d e s  e x t r é m ité s  o r ie u ta lc s  d e  m o n te s  l u n æ ;  Capricornus à  l’e s t  
d e  l ’e x t r é m ité  o r ie n ta le  d e  l ’A f r iq u e  A g is im b a ; A quarius  a u  n o rd  d e s  e x t r é m ité s  o r ie n ta le s  d e  
M ad a g asca r; P iscc t.su  r a p p ro c h e n t  a u  n o rd  d e  C n il (c a lm ia ) m ais  le  d e ss in  d e  D o p p e lm a y r n ’a pas 

su ff isa m m e n t p r o p o r tio n n é  t e l l e  p a r t ie  d e  la  p é n in s u le  M oabar. E u  g é n é ra l  ce s  s ig n e s  n e  s a u r a ie n t  

ê t r e  r é g u liè r e m e n t  d i s p a i t is  s u r  sou  d e s s in , q u i  e s t  a sse z  fid è le , m a is  p as  t ro p  e x a c t .
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Dans le portu lan  général de notre atlas, nous avons suivi la perlus- 
tration portugaise  des côtes de l’Afrique, indiquée par  Beliaïm ; nous 
l'avons suivi d’ap rcs  la série  résum ée par  Gliillany. Celle sér ie  n’était  
pas complète , Gliillany, par  inadvertance  ne  l’a pas con tinué  ju squ’au 
bout,  nous étions p a r  conséquent induit  en e r re u r ,  t rouvant  à pa r t i r  de 
castel podoroso de san  Auguslina 1111 vide qui nous a tou rm en té  ju sq u ’au 
cabo lormcntoso (aa).

Je pense qu '011 peu t  rectifier le por tu lan  (p. 22 col. 1,2,5) e t  le com 
p lé te r  de la m an iè re  su ivante  :

Castel jiodcroso île san Auguslino. 
angra m anga  (baye vcrmelbas).
cabo de lion. —  De la Cosa cap vcrdc  (c. des vieillards).  
rio  ccrlo (porto uovo de mossamedes). 
terra  fragosa.
m onte n ig to  pein te  e t  décorée du pavil lon portugais  (cap. Negro) ; ac

compagné de l’inscrip tion  : hic wurden gcsclzl die süulen des konigs von 
Portugal anno dom in i 1485 d. 18 jg n .  C'est  à celle  indication que se 
re la te  la longue légende de l’expédition de Cam-Beliaïm, in t i tu lée ;  caput 
bona spei, que  nous allons ra p p o r te r  c i-après (note).  

capo poncro  (point Alexandre). 
terra  aqua  (rivages du golfe d ’os de bala incs). 
rio de Belhlchcm  (fleuve Cuanene  e n tre  T iger et Frio). 
angra de Galto. P rès  de : —  De la Cosa, p un ie  de gado ;  h ydr. p. u ir i-  

d u m :  Rib. p. de la cosibicios.
racao (plaine?) près d’une rivière,  (les p laines Damaras près du cap 

Cross cl la riv iè re  Svakop). 
aranas, —  De la Cosa a renas  gordas.  
san l S te fa n . —  Rugscli c. s. Slefani (c. Voilas), 
insuie e t  golfe forno, ylos secos de la liydrogr. (sant Roussie). 
Barthélémy Diaz en tra  dans  la r iv ière  de l’infante  ou des enfants;  il 

es t  r em arq u ab le  que Beliaïm 11c l’a pas nommé ni indiqué. 
rio da monlos (fleuve Berg).
capo lelo (cap. Castle), décoré du  pavil lon portugais;  ensu ite  olli 

daunelo; enfin , pont v irga  (Iscr, point,  ou Bocli spiz?) (tu). A l'est du 
pavillon, la ligure  d 'un  navire ;  dessous oceanus m a ris  asperi m erid ionu-

(53) L 'in s c r ip tio n  d e  c a p u t  bo ita  sp ei à  c ô té  d e  la  m o u ta g u e  un i r e ,  o c c a s io n n a  san s  rinu tr la 
m é p r is e  d e  G liillany .

(54) Ce s o n t  ce s  d e u x  é p ig ra p h e s  q u i f u r e n t  re n d u  p a r  la  le ç o n  d e  T ucum tro  c l  Bartholo F ieg o , 
d a n s l a g c o g r .  d u  m o y en  â g e  18G, t .  I l ,  p . 134. — L e  r e to u r  a p r è s  u n  v o y a g e  d e  19 m o is , m c ù l io n n e  
v u r  c e  p o in t ,  t e  r e la te  à Diax.
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lis , ensuite  bis an  das orl s ind l die porlugallische schiß' komen u n d  haben 
ih r  seul aufgcrichl u n d  in  19 m onal s ind l sie w ieder in  ih r  land komen. 
Cabo tormentoso n’est pas nommé. Le nom qué  lui a donné  le roi : capul 
bona spei, se trouve du côté de monte  negro, en  guise  de l'inlilulaLion 
de la légende qui couvre le sud de l’Afrique, e t  don t  nous avons donné  
le c o n ten u ,ch ap .  180 de la géogr. du moyen âge, t. II, p. 155 ,1 3 4  (as).

C’est un t rès  beau travail  e t  un très  beau dessin du globe, mais il lau t  
p ré su m er  que  le dessin des caries  de Bejtaïm in plano, pouva it  m ieux 
satisfaire les nav iga teurs  que celui du globe.

107. Les côtes o rien ta les  de  l’Afrique sont figurées s u r  le ’modèle de 
celle de Mauro : mais Diab, Sofala sont  remplacés par Agisim ba das 
konigreich, dans  lequel au sud du t rop ique ,  les villes : agisim ba, tior- 
bion  au  cen tre  su r  le fleuve qui s’écoule  e n tre  racas e l  a ren a s ;  enfin, 
d’un côté Iclla p rès  de  rio madajena , d’un a u tr e  laronclo.

E n tre  le t rop ique  et lune montes est abusia elliiopie, dans laquelle , 
à pa r t i r  de l’o r ien t  : grasa l, ja rc h , S en a ; ga fu l, veba, g a m m a ; lam bin, 
lcron, m a s i;  au  bout occidental de m ontes lune, su r  deux montagnes 
saroß, m elia , au nord de ceux-ci zem a, touche rio de  s. André .  —  Sur  
le rivage m ari t im e de l’est : essigia, pilong, et le pays l ’ra ft,

E n tre  montes lune e t  l ’é q u a teu r  dans C ynam or elli. p ia , la ville deisas 
su r  un lac du Nil : tout près q u a riß a , lagudo; au nord,  konik von Iho 
zim a lra l, don t  la figure au nord de l’é q u a lc u re s l  voisine du roi Furfur .  
—  Dans la partie  or ienta le  Abassia, où à l’est  et au  sud d’un a u tre  lac 
du Nil, zabord, ru p ig  lorcu, région A zan ia , gargisa, laro, golosta s i tuée  
au pied de  m ontes lune  su r  les bords de  la m er  ; vis-à-vis de Miuupias : 
n abo, ensu ite  lomie et près  de  ¡’é q u a teu r  lipo dans le pays capia. —

(55) C ette inscrip tion  p o rte  : als man zeell nach ch risti «users  horrn  g e p u rl 1481 ja r  liese xu 
rü ste n  derdurclilutU -lilig konig Jolian II in portugal zwei schiff ca raueli gcn ian l (g en an n t),gcuiclual- 
h ir t  und g ew ap n et, versehen au f 3 j a r  dem  volk mul schiffen w ar In nahmeusM ud bcfelil gegeben 
auszufahren ü b er d ie Sculcn  dl hercules i» a fr iia  geselze t hat im m er gegen m ittag  und gegen den 
aufgang d e r sonnen so fern ihnen  möglich w erc  auch so versähe d e r  vorgeiiau te kotjig d ie Schiffe 
in ita llc rlcy  w ahr und kauffmanschaffl d ie zum Knuff und zu verstechen auch 18 rosse m it allen zeug 
köstlicg  g e rü s te t w urden in den schiffen m itgeführ den m oren konigen je  einen  eins zu schenken 
wo u n s g u t g edeuch t und m an gebe uns a llerley  m u sle r  specerei di zu zeigen den m ohren wobei 
sic verstehen  m ögten was w ir in ihrem  land suchten w ollen und also g c rü s l seynd l Fuhren w ir aus 
d e r  porlhcti d e r  s tad l Ulisipoua von pu ilu g a l und segelten  zu d e r  insei de Madera da des p o rtuga is 
tu ck e r  w tichst und durch d ie iuseln fo rtú n a le s  und die insein d e r  w ilden Canarien Funden m ohren 
künige deren  w ir Schenkung th äten  die  uns auch w id e r kahm eu in das lan d , in die kouigrcich 
Gam bia, Gcloff da d ie paradis k ö rn cr wachsen , ist von portugal 800 teu tsclie  m eiln darnach in konig 
F urfurslaud  ist 1200 leuge o d er m eilen daselbst pfeffer w ächst den  man u en t po rtugais pfeffer 
auch fern von dannen is t e in  land da w ir z im e tn u d en  Funden wachsen als w ir nun  bey 1200 meilen 
o d er ieugen gesege lt w aren  von portugal k eh rten  w ir w ider und am 10 m onatb kam en w ir w ider 
su unseru  kouig. — C’est l 'expéd ition  de Cam -liebaïm.
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Tout à côlc au sud de l’cq u a teu r  su r  la m er  en tre  lipo e t  l’île 
M arsia  (se), la figure du s a in l ,  souscrite  : dis land l isl bekert von san l  
M atheus (Mathias); dessous, en tre  hebo c u n in u p i a s :  in  dieser gcgenl von  
a[rica, rcg irl der kaiser von abassia oder abissinie sein voll; sin d l chris- 
len und treiben gross handcl m il gold und  helfcnbcin. Cette inscription 
paraî t  se r ap p o rte r  aux conquêtes faites par  les Abissins vers 1430, con
nues par  Mauro (ebap. 1G6, note 205 de la géogr. du moyen âge, t. II, 
p. 93, 94). Mais cette  nom breuse  nom enc la tu re  ne répond en  r ien  aux 
rense ignem ents  qu 'avait  Muro, elle  vient des investigations postérieures 
e t  se  trouve fâcheusement déplacée. Azauia (Aïau) et Abissinia sont, 
on le savait,  au nord de la ligne équinoxiale (si) .

Sous la ligne équinoxiale,  les em bouchures  de grands fleuves rap p e l
lent l'hypothèse an tique  de l’em bouchure  d’un bras  du Nil près de 
Magadoxo. Mais l’île Marsia est Mvptx* * ih/pnix») v**oj de  Ptolémée. —  
Cotoyaul vers le nord , P anovill ékl Ua-iûi x&pn, A rom ala  'Apùptcïzx, 
Arancore  ’Axxiveu, C oniaar, L id i  ’Av«Xît>){, Diner AUpyj (tle lïabcl m an 
de!)), appella t ions plo lém éennes eu partie  défigurées. — Dans le golfe 
a rab iq u e  : Adem  dans le pays Saba  ( em p ru n t  de l’Arabie), Arabe; 
ändern  sa la , pays N u b ia , Bereits (Byrcltarin),  Siracus  (Kosscir) sous 
le lropi<]ue.

A la h a u teu r  de Nubia, à l’ouest  du N i l , elliiopia sub cgi pics. Au sud 
un a u t e l , dessous badios et le pays azexoco, au  sud , au-dessus de 
l’équalcu r  Ju ra  majoies cl la figure assise d’un nègre  lec teur ,  devant 
lequel un  a u tre  est agenouillé .  Les traces des bras  e t  des e m b ra n c h e 
ments  du Nil sont ro m p u s ,  déch irés ,  peu t-ê tre  p a r  le dégât du dessin.

108. Behaïm ignorait-il  la renom m ée  et le nom de Kalikut ? 11 ne l'a 
pas nom m é. Au-delà de Ormos sont les rivages vides. Dans l ' in té r ieur  
p a ra m a  (Carmania) reg. gedrosa p. traepana  (Drangiana), e t ,  e n tre ,  
l’Inde et le Gange aracosia, e t Ind ia  in lr ti gange/n.

In d u s  /L, N om and  /1., Na(«äooy norzpov iy.ôoXat, la ville 7.adro  (Gu/.aral 
ou Sura te?) ,  pays A rcia  ’KpiaM, au nord I I  a z in . — Bogala p. (Bangala 
de Doppelmayr),  boria alias bosis fleuve Bipio; -eexp.oj b.SoXai, Solcsu 
fleuve à'M/vjvo;, Tabil, Jario , Isobora (dans la péninsule  p lo lém éenne de 
Palura) .  Tclcng rapproché  au golfe; au-dessus Tliolomans, ensuite  Ind ia

(86) M ania placée sous la ligne équinoxiale  , est mal inscrite  su r n o tre  rep roduction , Doppelmayr 
n ’a pas rep résen té  Scoria; e lle est au nord  de Marsia, au sud des n ta tcu lina  e t  fetn in ina .

(57) Ou po u rra it p résum er q ue l 'î le  Marsia s’es t forince de Mai ka, s itu ée  p rés de Magadoxo. I.nmio 
p a ra îtra it ê tre  Malindc ou 1.3inu. Nabo se ra it Mombasa, P ilong avancera it l'ind ication  ju sq u 'à  Quiloe ? 
— Kssigia, l’île Souga ou plus m éridionale Zaïtga su r les côtes de  Q ueriinba.
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pcnida  ou p e r r id a ,  ïïnpoixpot. —  E m b o u ch u re  du Gange : gangcs aurco  
rcgio (Bengal), reçoit de l’orient la rivière Calabcda K a - r a S iSa . Au-des
sus su r  le tropique,  pays Vocany, e t  dessous : Sanl J c fim ig  in d vo rrcd cr  
bibcl dus Apolanig  (Apollonius de Thyane) bis in  dis land commcn scy.

L iora, rivière? bcfugu rcgio (Calipcgtto de la hydrographie  portugaise , 
Pcgou, remplace Besingilis de la car te  de Plolémée) (a s) ;  ensuite  aurea  
ch'sorcs, y.fvcïi x tp tw ito t.  —  Vient ensu ite  s inus  magnus, juyiXof r.iXxcï, 
dans lequel l 'inscription dit : diss mccr lund i u n d  slrcct gchürl als don  
grosscn baiser p ris lc r  Jolian aus Ind ia . Il a son e m p ire  à l’est  des 
épigraphes qui se succèdent  du nord au sud : c a m u ri m  (ons) r i'A cp i-  
pavs 6pi), Sccanum  rcgio h Aypipxlx yitax (5 9), calliaï, la rla r ia  , la g u ip .,  
lagni p. ‘làiyovpot,ociocorra regio ’Oncpoxifpçii, qui est à côté des gebürg 
dam asi A xpiccx : où l’on voit une légende ayant  au sud les montagnes 
m urfili, à l’est  lolomum  et chabram , don t  la chaîne  s’é tend  le long du 
fleuve qunam das icasscr (c’es t -à -d ire  l’eau  de quion).  La légende dit : 
dis lund i In d ia  regirl der grossmâcfilig kaiser prieslcr Johann der cin  
verwesser gcslelll isl aller der Uonigreick der drey  h. (heiligen), drey  
konig Jaspar, Dallliasar und Mclchior in  m orkcnlanil u seine nachkom - 
tn.cn bcfolen haben der cin gu ler chrisl und  r i l l . . .  ces rois sont  : de 
l’Inde, de Tars is  c l  de Saha (co).

iVu-dessus de befugu regio, une chaîne de m ontagnes (Mcandros): 
in disen gebirg isl cin berg gcncnnl Vous a u f  wclchcn nach .... T o u rn an t  
le grand golfe, le pays Syndo  SC/i« -o i t ; ,  donios f. Aoiva -ot«/zoO èzCoàkî. 
—  Dans l’in té r ieu r  de la te r re  au nord : ponorajloiyi&pu, Calcilis rcgio 
XxXr.ir i ;  yàpa h ie s in(i golipcrg... T o u rn an t  au sud vers les rivages du 
golfe : ville calhabpda; ville lopierra; près de l’e inhouchure  de cova; 
ensu ite  ! n tl  ferner liai uns Tholomeus d i wcll bcschricbcn, aber on der 
hal uns Marco Polo u n d  M andcwillc gescliricbcn. Enfin sous l’c q u a teu r  : 
Sorala S i p x r a ,  Slano O h m ,  lalaca f .  (colara ), K o t t i i p i o ;  -n o -a p o h  h S o X x l,  

t e rm inen t  l’exposition p lo lém éennc.  Fe rm ée  à l’est par M urfd i;  conli-

(58) N otre rep roduction  du globe n” 109, p o rte  su r  ce po in t S. T hom as, su rp rise  par la double 
e r re u r  de la g ravure  de  Doppelm ayr, laquelle  p a r  les signaux cc, dd , déplaça les légendes. Celle 
de  cc : von discr insel schreibt nian unss vill cd ler dinge, e tc . s ignalée su r le tro p iq u e  près de  Coyl, 
ap p a rtien t à T aprobana, in scrite  au sud d e  l’é q u à teu r. L’au tre  d d  signalée à la place d e  befugu 
reg io , sc tro u v e  su r les cô tes de Coyl sous le tro p iq u e , comm e nous le d irons tan tô t.

(59) Doppelmayr débrouille  dans c e tte  ép ig raphe  :sacarun» reg iu iu . Lui mêm e cependant plaça 
daus son lieu , su r l’a u lre  hém isphère , Sacha regio S a x w v  o rthograph iée  dans la copie de 
Ghillany Müller par Sachapegio accom pagné de m tiriis la p id io  ( tu rris  lapidea), tam pete A a p . p z z  « t ,  
caspicia  K a c r î r ê t p t a ,  ym ans roab C eo : gebürg; tornade K w / a r j o a t ,  bylte  B v / T s a .

(CO) Doppelmayr ind ique  ¡m ur c e lle  légende une place tro p  à l’o u e s t;  e t  p resque à son endro it 
se tro u v e  : E urim u l  (Ergim ul) das konigr. La coj ie Ghillauy Müllcr rem p lit l’e n d ro it par un très 
grand  lac.
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nuée  au sud par  moabar ein konigreich, lackcin konigreich ; ensuite  dans 
une pén insu le  élancée vers l’ouest e t  sud du tropique inscrite  calm ia  
(coyl) sous t rop ique  : Ccylur, das la n l w ir l  genannt eglissilla.

A l’ouest de  cette  pén insu le  coyl-Ceylur,  sous le t ropique ,  l’épigraphe  
porte  : in  diser insel C oylur ist san l Thomas der zivcl/fboll gem artert 
w orden, hic ist gefunden w orden zu  Johann de M andewille zcilten ein  
insei m it volle die allcglcich liundshaupl hellen u n d  da mag m an den 
mccrslcrn der bei uns geheissen ist polus arcticus n il sehen d i müssen  
nach dem astrolabia seglen da n n  der kompas n i l  zeigt (ßi).

Eu  m on tan t  p a r  cette imm ense péninsule  vers le nord ,  011 passedans 
sa pa r tie  orientale ,  par  Vaar (cî) ,  in d ia  pola lis (ou patalis ,  pourrai t-on  
supposer  que  HaTstiïjvA se ra i t  délogée des em bouchures  de l’In d u s? ) ,  
Loach (0 2 ). Au-delà de l’é q u a tcu r  hoch in d ia , l’iude su p é r ieu re ;  lanna  
v ille ,ciam ba das gebirg; au-dessus Ciamba konigreich, dans lequel,  sous 
le tropique, un  lac lam a ein sec e t  ciamba porto  de l’océan (c i ) . — Au- 
delà du tropique in d ia  plolemüus (es); dessus g a m b a d a s konigreich et 
der konig von concha; dessus Ihebel (0 0 ) e t  m angi;  dessus qunam  das 
w asser  (Quian fleuve); C alliai e t un a u tre  fleuve sépare  les villes laci, 
sigw u, tolor ein konigreich, e t  cambula calhaïo; dessus orgui et berg i; 
enfin Tangul in  C alhaï (0 7 ).

A l’ouest de Tangut ,  rou len t  leurs  eaux vers l’océan septentrional 
occhardo OXxipSoi e t  baulisie  Bkùticc;, Riisig fl. se perd dans ce 
de rn ie r .

Cette revue  de la nom enclature ,  que  nous avons faite, incomplète  
qu ’elle est,  prouve q u ’elle dem ande  un exam en spécial. 11 serai t  assez 
curieux de la confron ter  avec les car ies  du môme genre  contemporaines 
et pos té r ieu res ,  de d is t inguer  les rense ignem ents  tout frais qui a r r i 
vaient successivement qu ’on am algam ait  con tinue llem ent  par  de coin-

{01} Dans une a u tre  ép ig raphe  inscrite  p rès d e  M adagascar il e s t  «lit : c die scltifllente aus India 
da S t. Thom as begraben lig t uud aus dem  lan d t m oabar gen an t fareu m it iren  schiffen biss auf diso 
iusei gen an n t M adagascar gewonlich in zwanzig tagen  ; » o r ,  S. Thom as est à la m êm e distance que 
M oabar; son tom beau avec Moabar fu re n t éga lem en t déplacés.

fG2) Il fau t le  m e ttre  dans n o tre  reproduction  qui se tro u v e  daus l’a tlas, à la place Loach.
{03} Dans la copie, d e  Doppelm ayr la ville A ch , est p robablem ent une  fractiou de loach; mais 

tazib  ne se tro u v e  p lus daus la copie de Ghillany M üller.
{64} C’est de  ce p o rto  sans d o u te  q u e  D oppelm ayr inven ta  Ciamba p a rt.
{03) India sivc pars In d ie  ex tra  gaugem , co n tin u en t les copies de Doppelm ayr c l de M urr; cello 

de Ghillauy M üller n ’a tro u v é  que  In d ia  silra, in orient.
(60) A l’o u est de T hebet : dis la n d  hat v u  konig un d  ist u n tern  ka iser  M angu von Cathay. l.e 

globe d e  S choner place c e lte  no te  au nord du T ibe t où on l it  : Cliairâ, Lary (uuo ville) provincia 
cou tino t in se sep tem  régna su u t sub cham m ugno. — Les c artes  xérographiques 1322, 1323, 133C, 
d o nnen t le nom Coroma c iu itas à la ville Lary.

{67} T anna près de l’o céau .d c  n o tre  rep roduction  du globe, est uue rép é titio n  de Tangut.
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binaisons fanlasl iqucs;  de dévider,  de son origine, la i ram e  de ce v e r 
tige inextricable  qui em brouil la it  p lus ieu rs  s iècles le cen tre  de l’Asie 
e t  de l’Afrique. De nouvelles publications du globe de Behaïm donne
ro n t  pour cet exam en les var ian tes  de copistes et fe ron t  connaître  des 
cartes  analogues (os). Nous avons essayé de co lla tionner  p lusieurs 
cartes  de la m êm e espèce (portu lan ,  chap. 50, 51). L’affaire é ta i t  fati
gante ,  les m até riaux  insuffisants.  Les réci ts  de  voyageurs cl la réunion 
plus nom breuse  de cartes  de cel te  époque (1470-1520), sont nécessaires 
pour re m p l i r  celte  tache  ( g o ) .

Lorsqu’on se contenta i t  de  l 'hab itab le  d’un q u a r t  du globe, on ne 
confectionnait  pas de  globes artif iciels. Depuis que  surgit  l’idée d’un 
continent  rapproché  de l 'E u ro p e  à l 'occident,  on s’empressa  de con
s t ru i re  les g lobespour  f rappe r  les y e u x e t  ch a rm er  l’imagination. Behaïm 
était  un des p rem ie rs  qui fabriqua son globe, m an ifes tan t  les capacités 
p réparées  p a r  l’instruct ion  du moyen âgé. Ensu i te  on fab riqua it  les 
globes en Italie et a il leurs .  L ’Allemagne cependan t  m on tra i t  le plus 
d 'ap ti tude  et sou tena i t  longtemps sa g rande  répu ta tion .  Un globe de 
Schoner de l’an n ée  1521 se conserve encore  (chap. 202, n° 127) (io).

Caries d 'Ita lie  el d'Allemagne, du  xvt* siècle.

109. Les globes é ta la ien t  l ’hab itab le  p a r  230 à 2S0 degrés en lon
gueur .  La m er  m éd i te r ran ée  s’y dérou la it  p a r  G2 degrés et le type de 
P lo tém ée s’y développait  m ajes tueusem en t .  Ce type p r i t  la plus large 
possession su r  le globe de B eh a ïm ;  mais il trouvait  en Allemagne de 
contrefaçonncurs  à l’usage moderne.

'CSj SanU rem  av a it une copie pour la publication ; l’infatigable Jom ard  va é lab o rer une  au tre  
•u r le facsimilé q u ’il a A sa d isposition. C onsidérant les varian tes de D oppelm avr, de M nrr, de 
Ghillany M üller, nous pouvons p résum er que  les varian tes de  nouvelles copies so n t inévitables. — 
l*our n o tre  com pte nous rem arq u o n s encore que  recto  soreb  es t p robablem ent forgé par Doppe!- 
m ayr su r tectosagi, q u e  nous voyons dans la copie de M üller ; Mocoy, P erm ian i, Lemberg, d a s la n d  
P u iu i  d isp a ru ren t p o u r la copie d e  M üller ; nous p résum ons que les leçons d e  M üller traepana, 
param a regis, A le xa n d r in  zelum a  se ro n t p lus co rrec tem en t débrouillées p a r trag iana , caram a, 
u llim a. — Dans n o tre  rep roduction  n* 109 il fau t ray er Pentam  e t  tra n sp o rte r  ce nom à la place «le 
N'eucuram e t  in scrire  N eucuram  su r sa voisine plus grande. — Java m nior c o n tien t tro is villes 
ucipo, vilanga  (rilanga), sidana;  Angama u n e , r id ra n i  (pidroni); Java m inor q u a tre  seulem ent, 
pertes, eamba  (candrc) reagarxo, som at;  Madagascar deux d avona , issais. — En a tte n d a n t q ue lque  
chose de m ieux e t  de  plus parfa it, nous avons essayé de rec tifier n o tre  rep roduction  de la copie de 
D oppelm avr, p a rc e lle  d e  Ghillany M üller. A iusi, rectifiée e lle accom pagne n o tre  épilogue.

(G9) Dans le dépô t des cartes à Munich en ilav ièrc  on conserve le dessin de S a lea td e  P ilestrina  
en Mallorque en lay  1511, tro is  cartes générales.

(70) Cirolam o Ruscelli fu t ém erveillé  d e  la vue d’un globe de tro is  pieds e t demi de d iam ètre  de 
la fabrique allem ande, dédié à C ranvella ; il adm irait un plus grand fabriqué par G iu lioSanu to  à 
V enise; e t il savait q u ’en 1560 Ctirlio Gonzaga  avait com m encé la construction  d 'un  globe de trois 
brasses en d iam è tre  (esposilioui univcrsali, ad calçrtn  l’toW mæi, V enctia , Y algrisi (3 6 t. J*}.
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Tous lesm onum cn tsgéograph iqucs  de cet teépoque que  nous pouvons 
avoir  à no ire  disposition, confirm ent celle  rem arq u e ,  que  les espa
gnols el les portugais,  forts du succès de leu r  navigation, ne cherchaien t  
guère  d’in te rven tion  é trangère  qui con tra r ia i t  leur  connaissance (r t) .  
C’éta ient  les a llemands e t  les ita liens qui déch ira ien t  les é ludes géogra
phiques. Les savants de l'Allemagne, peu familiarisés avec l’œ u v r e d e l a  
navigation, commençaient l’é tude  par P to lémée astronome e t  géographe; 
les i ta liens, en tra înés  par  l 'esprit  de la renaissance, su iv iren t  leur 
exemple.  Mais les conséquences pour la car tographie  de leurs p ropres 
pays fu ren t  différentes. Ptolémée apporta  une bonne théorie  et une 
image acaria tre .  Les a llemands, n’ayan t  d’antécédanls ,  ne  t rouvant  de 
g u id ed an s  l’image ap p liqua ien t  la théorie aux opérat ions géographiques 
e t  réuss i ren t  à  composer une bonne  car te  de leur pays. Les i taliens 
négligèrent l’application de la théorie;  s’em p a ran t  de l’image, ils 
dé rangeaien t  e t  dég rada ien t  ce qu ’ils avaient a n té r ie u re m e n t  é laboré  
avec tan t  de succès.

Ils savaient pa rfa i tem ent que le mérid ien  h eu r ta i t  Venise et Rome, 
(voyez Bernard Sylvanus dans la note 29 du ehap. 250 de la géogr. du 
moyen âge, t. I, p. l x x x v i )  e t  ils a d m iren t  pour  leurs  nouvelles opéra 
t ions la différence de 5 degrés en tre  Venise et Rome, (n° 101- de notre  
atlas); ils savaient non moins positivement, que P a ïen n e  e t  Messine se 
t rouvent  sous le m êm e parallèle, (voyez Sylvan.)  ; c ependan t  ils n ’hési
taient  pas à faire descendre  P a ïen n e  un degré  et demi au sud et p lacer 
encore  plus au sud Cagliari.  C ependant  on n’ignorait  pas que  Cagliari 
éta i t  un degré  au nord de Messine. Cela pa ra î tra i t  inconcevable, in 
croyable, inadm issib le ,  si l’on n’avait pas de m onum ents  géographiques 
de  cette  époque (voir tabula; novæ du petit  a tlas de Rusce ll ie l  Molelius).

L’Italie p io lem écnne, modernisée  par Nicolas Bonis (n° 101), devait 
soulever l ' indignation des Italiens qui connaissaient leur pays. Comment 
pouvaient-ils  reg ard e r  Marseille, Cônes, Pisc, t raversées par  le m êm e 
p a ra l lè le ;  Colrone, Olranlo  à la m êm e hau teu r?  Le respect pour l’a s
tronom e grec  les a  décidés d’accep te r  la totalité e t  l’ensem ble  de  la 
monstruosi té .  Il est  vra i qu ’ils essayèrent  de suite  à rectif ier quelques 
détails .  Ils avaient  à cet effet les po rtu lans  e t  les i t inéraires  que les 
cosmographes conservaient pour  leu r  p rop re  u s a g c ( i 2 ) .C ep en d an t  afin

(71) Vattgondy (essai de Phist. p. 389) accuse Marmol de la defiguration des côtes africaines de U 
m éd iterranée . Il fau d ra it vo ir la p rem ière  êd itiou  d e  l’ouvrage de M anuel à G renade 1373.

(72) Ou a un uom bre assez considérable de portu lans au u o tés  q u i u ié rileu t d 'ô lrc  publié. Pour 
en donner un exem ple dans m ou ouvrage, j ’iuaerais daus le p o rlu lau  généra l, le portu lan  d eS a n u to  
(cbap. 20, p . 13-17) com m ente p a r Vivien de S am t M artin. — l.es  annotations itin éra ires  son t muius



d 'opérer  les rectifications su r  la carie  p lo lém éenne,  il fallait  a g ir  par  
les longitudes et lati tudes géographiques,  p lacer  les positions dans le 
canevas des m érid iens e t  des parallèles. Il est  p robable  qu’on essaya d e  
vérif ier  quelques lat i tudes par  l’observation du pèle . La position de 
Venise le fait p ré su m er ,  car  toutes les composit ions lui donnen t  une 
plus grande élévation que celle q u ’on au ra i t  déduit  de la composit ion 
p lo lé m ée n n e ;  Toscanell i érigea un  gnomon à F lo ren ce ,  mais son 
o m bre  n’obscurcit  pas l’éblouissante  lum ière  de Ptolémée. Q uant  aux 
longitudes, personne  ne se hasa rda it  de  les vérif ier  p a r  ces observations 
as tronomiques q u ’on fesait  a ss idûm en t  à Bologne, à Rom e e t  a il leurs .  
L es  tr iangulations des distances portu lanes  011 les i t iné ra i res  écrasées 
par-c i  par-là ,  é tendues  à l’excès partout,  appo in ta ien t  forcément les 
longitudes et su rpassa ien t  celles de  Pto lém ée  dans certaines composi
tions, comm e dans celle que Ruscell i  avait  publié  en 1561. C’éta i t  un 
excès absu rde  pour ceux m êm es qu i  se conform aient  aux extravagances 
de Ptolémée. Mais en général  l’opération indolente  faite su r  une con
struction aca r iâ t re ,  ne  pouvait  effectuer que  des composit ions bar-  
roques.

110. Nous avons compulsé  p lus ieu rs  composit ions i ta l iennes de cette 
époque, et chacune  nous a décelé  celte  aberra tion  de l’e spr i t  qui dé rou 
ta i t  ses œ uvres  an té r ieu res .  Voici la p a r t  pour  l’Italie e l le -m êm e :

CARTES D’ITA LIE ET D’aL L E M ., 110. \ 95

Longitudes de Ptolémée, Sïlvaxus, Castaldo, Ruscelli, réelles.
Milan 30 ¿0 50 50 50 30 50 10 26 36
Gènes 30 0 50 50 31 0 50 5 26 32
Plse 35 30 32 40 32 55 32 50 27 59
Bologne 35 50 55 20 55 50 54 10 29 0
Florence 35 56 55 10 53 46 54 50 28 55
Venise ------ (34 4P) 54 0 34 0 50 0
emb. deTilavcm pto53 50 55 15 -------- -----
Rome 30 40 55 5 55 45 37 5 50 10
Ançone 36 50 56 20 56 50 37 5 51 40
Naples •10 0 57 40 57 24 39 50 51 45

connues. Dans la b ib lio thèque  d e  t’u n iversitc  de G a u d ,d it  S au tarem  dans son essai, existe un itin é 
ra ire  du xiv ou xv* siècle de Rourges à Cracovie (Vilna e t  M oskou),à Rom e e t en T u rq u ie , aux état* 
barbaresques, à A lexandrie e t  en E gyp te , avec les distances. Feu Santarem  p ro m it de d ouuer ce 
docum ent dans une a u tre  partie  de  son ouvrage. Pour ma p a rt je  désira is aussi le donner comm e 
exem ple de ces itin éra ires  qui d irigeaien t les cosm ographes, qu i in d iq u en t les routi-s du com m erce, 
des pèteriuages e t  de tou tes sortes de com m unications. L 'ex trêm e obligeance de il. de S ain t Génois, 
conservateu r de la bib lio thèque de  Garni, m ’a m is en é ta t d 'accom plir m es d é s irs ;  eu m e com m uni
q u an t l’énorm e volum e qui c o n tien t c e t itinéra ire , je  puis le  Copier m oi-m im e e t  le  p rép a re r  a 
l’in se r tio n ,à  la ûu de m ou ép ilogue, où ou le tro n v e c u  e n tie r.
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C o tro n e Al 30 Al 20 AO 20 A3 15 55 8
O tran to A2 0 42 0 A2 25 A3 50 36 10
Z a ra 42 0 59 15 38 AO 39 0 53 A
R ag u se 44 A0 A2 20 A3 0 36 0
D urazzo A3 0 A i 20 A3 53 A6 0 37 2

R astia — — — — 31 55 31 55 27 12
C ag lia ri 51 20 52 0 31 0 27 7
P a te rm e 37 0 55 55 56 20 38 30 51 15
M essine 39 30 59 0 39 20 A2 50 33 30
T u n is — — — — 55 53 38 26

Latitudes de Ptolémée, Sylvanus, Castaldo, Ruscelli, RÉELLES
M ilan 44 15 A i A5 A3 53 44 25 A3 28
G ènes 42 50 A3 10 A2 50 A3 10 A i 25
P ise 42 35 A3 30 A2 12 A2 50 A3 A3
B ologne A3 30 A3 A0 A3 22 A3 50 Ai 30
F lo ren c e A3 0 A2 3b A2 51 A2 A3 A3 A6
V enise — — (A3 12) A i 55 15 10 A3 23
e in b . d eT i(a .v en ip tc  . i l 50 A5 30
R om e Al A0 Ai 0 Al A2 Ai A2 Al 51
A n co n e A3 A0 A3 10 A3 12 A3 30 A3 57
N ap les A0 30 A0 15 10 2A 11 30 AO 50
C o tro n e 39 30 38 50 59 0 AO 10 59 10
O tra n to 59 12 A0 20 AO 17 Al 30 Al 21
Z a ra A3 15 A i 20 A i 22 A3 10 Ai 22
R ag u se A3 0 A i 0 12 50
D urazzo A0 A5 A0 53 i l 18 12 50 Al 23
B aslia AO A5 AO A3 A2 35
C ag lia r i 36 A0 37 0 50 55 ■39 20
P a le rm e 37 0 56 A5 36 25 57 5 38 6
M essine 38 30 37 0 37 50 38 30 58 10
T u n is — — — — 51 0 50 AO

Afin de m el i re  plus à l ’évidence le dép lacem ent varié , inventé  par  
Sylvanus,  Castaldo et Ruscell i,  nous donnons c i- joint u n e  composition 
typographique su r  laquelle  on p eu t  t race r  la transfiguration de la 
pén insu le  i ta lique.

Malgré le discrédit  de  la m éthode  car tographique  des m arins parmi 
les savants  de  la renaissance,  on avait  que lque  considération ppur  la 
car te  nau tique .  On parla it  de  la nécessité  de  corriger son orientation, 
on l’essayait (cliap. 172, 208, 258),  comm e si l’on avait  voulu l’u til iser  
e n t iè rem en t  in tacte .  Sylvanus .ne  pouvant concevoir  n i  adm ettre  
q u ’un as t ronom e puisse fail lir ,  p ré su m a  que si les cartes p toléméennes
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différaient a u ta n t  de celle des m ar ins  qui est e x ac te ,c ’est que les copis
tes avaient  g â té l ’onvragedc  l 'as tronome. P tolémée s’é la i l  se rv i ,d isa it- i l ,  
des m êm es m até riaux  que les m arins ,  sa composit ion devait donc ê tre  
au  moins très  analogue, si elle  n ’éta i t  pas identique.  P our  l’h o n n eu r  de 
l’astronom e,  voulant re trouver  son original,  il rem an ia i t  ses longitudes 
et lat i tudes en les ram e n an t  aux formes de la car te  m arine  (cliap. 198, 
n° 120 de l’atlas). Les formes de celle-ci  sont par  conséquent  encadrées 
dans  la graduation. E tendues  p a r  treize degrés en longueur,  elles p e r 
d iren t  leur  dimension, mais elles décèlent l’idée des m arins relative à la 
graduation . Or, quoique  Sylvanus respecta  leur faussé o rientation  dans  
sa graduation ,  on voit que  les m arins rapp ro ch a ien t  Rome au méridien 
de Venise, qu ’ils p laçaient  P a ïe n n e  au  niveau du  pa ral lè le  de Messine, 
c ta in s i  de su i te ;  ils sou tena ien t  p lus ieu rs  positions c o n t ra i re m en t  à la 
difformité p to lém éenne  : Cotrone, O lranto ,  etc.

Les bévues de  la car te  p to lém éenne  prévala ient  chez les autres.  
Rien qu’ils s’encouragèren t  de r e m a n ie r  et modifier les difformités, ils 
négligeaient ou con tra r ia ien t  la car te  des m arins,  la car te  des anciens 
cosmographes, c l  ils écrasa ien t  les la t i tudes en faveur de  la longitude, 
qui dem andait  l’extension de la tr iangulat ion  des distances.  Florence 
avait  un  gnomon de Toscanell i  ; Bologne un observatoire,  et leur la t i 
tude  resta i t  un  degré  p lus au sud dans  toutes les composit ions géogra
phiques. Le cé lèbre  p iémoulais Castaldo, rem an ian t  les compositions 
déjà  embrouil lées ,  avait le m a lh eu r  de dégrader  la carte  de la Lomhar
die e t  de son p ro p re  pays. Gènes, Milan s’y t rouvent  dans une fausse 
position, T u r in  re la tivem ent à Venise. Pto lém ée  p lace  T u r in  à 50 50 de 
longitude, 45 40 de lat i tude ;  Castaldo 29 50 de long. 45 15 de latitude, 
lorsque rée l lem ent  T u r in  est  25 25 de long, e t  44 50 de la t i tude ,  à la 
h a u teu r  de Milan e t  de  Venise.  E r r e u r  d’un degré  e t  demi dans la lati
tude  de s i tuat ions aussi rapprochées .  Sylvanus ne tombait  pas aussi bas 
en su iv an t  les indications de  la carte  des cosmographes e t  des marins.

I I I .  Avant de t e rm in e r  mes considérations s u r  les car ies  de l’Italie,  
j e  vais visiter cette  péninsule  avec les polonais qui,  à cette  époque, y 
a l la ien t  faire  leurs  éludes, e t  raco n te r  quelques incidents  scientifiques 
de la p lus hau te  importance .

Un krakovien, Nicolas Kopernik, é tan t  à T horn ,  en 1460; pour  les 
affaires d’un négociant dantzikois, se m aria  en 1460 avec mademoiselle  
Rarbe W aeelrode ou Wcisselrode (dont la m ère  é ta i t  née  Modlibog). 
Ayant acquis en 1462 le dro i t  de  bourgeois ie , il p roc réa  d’e l lep lus icu rs  
enfants.  Le plus jeu n e ,  N icolas K o p e r n ik , n aq u it  le 19 février  de  l’an-



liée 1473. Après avoir  passé son ins t ruc t ion  é lém entaire  et scolaire, le 
jeu n e  Nicolas fut envoyé en 1191 à l 'un ivers i té  de Krakovic, où il avait  
des paren ts  et amis de son père,  il y trouva nom b re  d 'é tud ian ts  com pa
triotes, avec lesquels il noua des re la tions f ra te rnelles ;  mais il ne 
sym phatisa i t  guère  avcb ses collègues é t r a n g e r s ,  qui a r r iv a ien t  de 
l 'Allemagne ch erch er  la lum ière  dans cette  célèbre  univers ité .

L’univers ité  é ta i t  renom m ée p a r  les é tudes  astronom iques.  Le jeu n e  
étudiant,  sous la direction spécia le  d’Albert  Brudzewski, conçut un  goût 
particul ier  p o u r  les m athém atiques  et l’a s lronom ic  ( 73) .  En 1495, il fut  
obligé de q u i t te r  Krakovic, afin de se p ré p a re r  à l’é ta t  ecc lésiast ique  
par  l’é tude  de la théologie. Son oncle  [maternel, Luc  de Wasselrode, 
éveque de V arm ie ,  le lit chanoine et en celte  qua li té  il fut  envoyé 
en  1490 à Padoue en Italie,  p our  y con tinuer  son instruction . Il se  fit 
b ientô t connaî t re  et il avait  la satisfaction d’observer  avec Dominique 
de Novarra,  à Bologne, le 9 de m ars  1497, l’éclipse d’a ldobaran  par  la 
lune. Après avoir  obtenu le g rade  de  docteur,  en  1499, il fut 
appelé à Rome pour  y ex p liq u e r  les m athém atiques.  Il co u ru t  encore  à 
Bologne pour observer le ciel,  le 9 de jan v ie r ,  e l l e  4 de m ars  de l’a n 
née 1500. Vers la fin de la m êm e année ,  le 6 de novembre,  il observa 
l’éclipse  de la lune à Rome. En même temps il p répara  un  a lm anach 
pour l’année  1501.

Forcé de re to u rn e r  dans  son diocèse en 1501, il fit des dém arches  pour  
ê tre  autorisé  à faire une nouvelle excursion. Le chap i t re  adhéra  à sa 
dem andé  à condition d’é lu d ic r  la médecine.  C’est dans  cette  d e rn iè re  
excursion, tout  occupé de la m édecine e t  de la langue grecque, qu ’il exa
mina les conceptions variées de  l’e spr i t  h u m a in ,  réfléchit su r  la science 
qu'i l  apprit ,  et com prit  que les savants  m athématic iens d iscordant  en tre  
eux en réun issan t  les m em bres  incohérents ,  constru is iren t  une m o n 
struosité  (dédicace au pape Paul III).

De re tour  dans son pays, il trai ta  la médecine avec succès pa r  une  
p ra tique  obligatoire : mais toute son inte l l igence  fut absorbée  par 
l’imm ensité  du monde. Vers 1500, il conçut l’idée d’a r r ê t e r  les p ré ten
dues  courses du soleil, de ré ta b l i r  la doctrine  condam née du soleil r é g i s 
seu r  (7a).  Il se plaisait quand  il rencon tra i t  les ép îlhè tes  de f lambeau, 
d ’esprit,  de d i rec te u r  du monde, données au soleil, qu i  regarde  tout et

(75) Astronom iæ ta mon stud iu in  v ire t (in KraKovia) ncc iu to ta  Germ ania illo clarior rep e r ilu r , 
d it eu U 7 J  Ila rltuau  Schedel dans sa ch ron ique à N o rim b crg .— A lbert Brudzewski, p rofesseur, fu t 
appelle  eu 1491 à Yilua, où il m o u ru t eu 1495, lo rsque son ouvrage : com m eutario lum  supra  
thcoricos no vas Gcorgii Purbacbii, q u itta it  la presse à Milan.

(7t) Boiuiuus do e to r au tem  praeeeptor m eus, dam uatam  rationcm  gnb ern a tio o is  iu rcru tn  natu^a 
solis, rcvocaudam  s la tu il  : U bclicus in n a rra i.

KOPliRNIK ET P O L ., 111. 1 9 “
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p a ra î t  comme uti dieu visible (75).  Son génie, lancé dans des espaces 
sans bornes, aidé  pa r  les observations q u ’il con tinua it  à F rauenbourg ,  
ne  s’égara pas dans l’infini,  ne chercha  de cen tre  où il 11’y en a pas ,  
s’a r rê ta  dans  le cen tre  du sys tèm e solaire, exam ina le m ouvem ent de ses 
globes, en les exp liquan t  pa r  la rotation e t  la gravitation (7c).

Quoique le grand  penseur  avec ses é lucubrat ions resta i t  tout-à-fait  
r e t i ré  e t  ne com m uniquai t  qu ’avec ses compatrio tes  de Krakovie, 
le b ru i t  de ses nouvelles conceptions com m ençait  à se ré p a n d re .  
En  1509, Albert  Corvinus novoforensis, professeur à Krakovie, d isa i t  
de  lui, qu’il savait  reche rche r  p a r  de m erve il leux principes ,  l’adm irab le  
œ u v re  du  to u t-p u is s an t  e t  les causes inconnues de sa m an i fes ta 
tion ( - 7 ) .

Plus tard ,  en 1555, E rasm  Reinhold, a stronome à W il tenberg ,  éd i tan t  
l 'ouvrage  de P u r b a c h ,  p révenait  q u ’il fallait e sp é re r  d’avoir  du  nord 
une nouvelle  appari t ion  dans l’astronomie qui ém erveil le ra  la posté r ité  
la plus é loignée (7s).

L’ouvrage de P urbach ,  com m enté  il v a  q u a ran te  ans,  p a r  Brudzewski,  
conservait  son crédit  (70) chez les savants de  N orim berg ,  i l lustré  il y a 
peu, p a r  l e s é jo u r d e  Regiomontan, ensu i te  par  les t ravaux de W ern e r .  
M athématiques,  astrologie, géographie,  astronomie , fabrication de globes 
e t d ’ins t rum en ts  é ta ient  la gloire  de cette  ville, e t  les savants  Jean  
Schoner ,  Georges H arlm an,  tous fidèles à la doc tr ine  de  Ptolémée, com
posaient le foyer de l’école a l lem ande.  Inquiétés  p a r  la révélation de 
Reinbold, ils charg è ren t  en  1558 Georges Joachim Retiens, professeur 
à W iltenberg ,  de se ren d re  en Varmie et d’exam iner  ce qui s’y 
passait (8 0).

P resque  en m êm e temps, en 155G, Kopernik recevait  de  Rome la 
le t t re  du cardinal  Schom bcrg , qui lui donnait  le conseil  de  p ub l ie r  son

(75) Siquidcm  non in ep te  quidam  solem lucernam  m u n d i, alii m en tem , alii r ed o re ra  voeent. 
T rism cg istus visibilem deum  ; Sopboclis E lectra  in lu en tem  om nia.

(70) Ambabus (aqtiarum  e t  telluris) idem  een trum  co n tenden tibus g rav ita tc  sua... p u to  maiti- 
festum , te rram  sim ul c ta q u a m  uni cen lro  g rav ita lis  in n iti (de revo lu t. 1 ,3). De cen tre  qnoque 
m undi non tem ere , q itd  «tiibiiabit, an v idelicet fu e r it  istud  g rav ita lis  te rren æ , an alitid. — Equidem  
existim o g rav itatem  non aliud esse quam  appeten tiam  quaudam  natu ralem  partibus inditam  a 
divlna provitteu tia . Quam aflVclioncm, credib ile  es t etiam  snli, lu n æ , cæ terisquc  e rran lium  fulgo- 
ribns iiiesse. — T anquatn  in sotis rega li, sol résidons, circuin agentem  gub ern a t astro rum  famiiiam : 
de revo lu tion ib . I , 9, 10.

(77) M iramlum O m nipotentis o p n s , re ru m q u e  la ten te s  cau sas , sc it rairis quaîrere  princip iis  
(Corvin. dans sa trad . des le ttre s  de Sim ocata, 1509).

(78) Er. Reinbold né 1515, m o u ru t 1533; voyez Gassendi p. 308.
(79) G eorge Purbach professa à V ienne; n é  U i3 ,  m o u ru t l i f l î .
(80) Georges Joachim  R hcc tiens né le 10 fév rier 1 5 U , m o u ru t le 2 d écem bre 1370.
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ouvrage (s i) .  Le jeu n e  Retiens a rrivé  au mois de mai 1559 en V arm ie ,  
initié dans la nouvelle science, reconnut Kopernik pour sou p récep teur ,  
qui reçu t  pa r  la grâce de Dieu le royaume de l’astronomie. La re la tion 
de Reticus (narra t io  de libris revolulionum  Copernici),  pub l iée  d 'abord 
à Danlziek 1510, em barrassa  l’e spri t  norimbergeois.  C ependant  Reticus 
em p o r tan t  de  Varmie la t r igonom étrie  de l’a stronome polonais,  se hâta  
de  l’im p r im er  (à Norimb. 1542) e t  pressa son p réce p te u r  de  l iv re r  à 
i’impressiou le grand  ouvrage. T idem an Gize, évêque  de Cliulm, chez 
lequel l’en trev u e  des deux astronomes avait  lieu, encouragea  le grand 
hom m e son a m i ,  à m et t re  la d e rn iè re  m ain  à l’oeuvre. Le m anuscri t  
de revolutionibus o rb ium  celcstium p a r t i t  enfin pour  l’impression con
certée  à N or lm berg  e t  excita un m éco n ten tem en t  fâcheux. Sehoner y 
t rouva que l’as tronom e polonais connaissait  p lusieurs  observations 
noriinbourgcoiscs : com m ent  donc ces observations pouvaient-elles 
a r r iv e r  à sa connaissance (sa) ? Enfin p a rû t  l’ouvrage de revolutionibus 
en  1515, précédé  d’une préface qui remplaça celle de  l’astronome, dans 
laquelle  on qualifia l’ouvrage d’hypothèse,  lorsque celle de  l’astronome 
le présenta  avec convict ion , de  la m an iè re  absolue,  comm e la seule  
solution possible du  grand  prob lèm e.  Des p laintes et des reproches com 
mençaient  à s’ag ite r  sourdem ent,  lorsque le grand  astronome n’exis ta it 
plus. Sa vie s’éte ignit  à la suite  d’une maladie prolongée, le 21 mai 
(ou 2  ju in  du  nouveau calendrie r)  1545 (sa).

112. Chanoine, il régla it  en 1512 les affaires du chap i t re  avec la cour 
de  Pologne. Ses travaux fu ren t  in te r rom pus  en 1520 par  l’incursion 
a llem ande  des chevaliers iheutoniques.  A dm in is tra teu r  du diocèse, 
en 1525, il dém asqua it  et déjouait  les ruses du  brandebourgeois .  
Comme citoyen de la répub lique  de Pologne, il s’opposa eu Prusse  â 
toutes les m achinations allemandes,  qui ne  cessaient d’opcEer la dép ra 
vation d e là  m onnaie ;  par son intervention  active, l’a t fa i re d e  la m onnaie

(81) Nicolas Schom bcrg n é  en Misnic, dom inicain en 1497* candidat à la papau té , fut prom u au 
card ina la t de S. S ix te  p a r  le pape Paul III en 1533 e t  m o u ru t 153T. — Les Scliom berg s’é ta ien t déjà 
établi eu P ologuc; e n su ite  ce  nom  se f itco n u ailrc  au service d e  France.

(82) O bservations d u  m ouvem ent de M ercure, tria  îoea qm cN orim bcrgaj d ilig en te r sunt observata 
u n e  assez ancienne de l 'an n ée  1491 » faite par Bernard W a ltc r  (né 1430, m o rt 1504); les deux  au tre s  
faites e u  1504 p à rS c lio n er lui-m ôm e. (Kopernik, d e  révolu t .  V , 30, p. 109, 170).

(83) Kopernik légua p a r  tes tam en t ses épargnes à sa ebère  nièce Stolpow icz née G ertu er, Gxée 
avec ses paren ts â K rakovie. La b ib lio thèque fu t déposée dans celle de V arm ie ; les m anuscrits 
fu ren t conflés â U helicus ; e t  un des chanoines s 'es t em pressé  d e  faire le cadeau des in strum en ts 
astronom iques â  T ichobrahe , grand  o bserva teu r danois e t  fam eux n o v ateu r, q u i , réu n issan t les 
m em bres in ad b éren ls , in v en ta it une  m onstruosité . — Nicolas K opernik avait encore  un frère  
André, qui é ta it  aussi chanoine.
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de la république  é ta i t  réglée, et la P ru s se  d û t  se conform er et se sou
m et t re  avec sa m onnaie  en tre  1522 e t  1540. Il suffit de  m en t ionner  son 
activité  c iv ique;  je  passe les a m er tu m es  qu ’il a pu avoir  dans  les 
de rn iè res  années de sa vie, lorsqu'i l  é laborait  en  d e rn ie r  lieu son 
œ u v r é ,  e t  je  re to u rn e  à mes considérations géographiques pour faire 
r e m a rq u e r  une des observations astronomiques de Kopernik , qui 
doit ê tre  appréciée  comblé é m in em m en t  géographique (s+).

Les é rudits  de l’époque, exam inan t  les cartes de Ptolémce, convin
r e n t  u n an im em en t  que  les si tuat ions de Ju liobona, de K arrodunum  et 
de  T a u ru n u m  in d iq u a ie n t :  Vienne, Krakovie et Belgrad. Ils y t rou 
vaient à leu r  usage les longitudes é tablies :

Ju l io b o n a ,  Vienne 57° 45' réel lem ent 54° 2'
K arrodunum , Krakovie ¿2 40 —  57 51
E m bouchure  de Vistule 45 0 —  56 22
T au ru n u m , Belgrad AS 0 —  58 21
Dyrrachium, Durazzo AS 0 —  57 50

La car te  su p p lém en ta ire  de Scandinav ie  (n° 96 de notre  allas) se 
conform ait  à ces positions : l’em bouchure  de la Yislule y est  45° 0' de

'81) La b iographie d e  K opernik avait é té  préparée  par R licticus. Sans d ire  im prim ée elle s’est 
p e rd u e . La p rem ière  b iographie publiée est celle q u ’édita  en 10-27 à Venise Sim on Slnrovolski. 
Gassendi tra ita  la vie do l 'astronom e à fond vers 1051. S u rg it plus tard  la question  sur l'origine 
d e  sa concep tion , qui exerça la p lum e d e  SniadcU ki en 1802, en su ite  d’Id e le r, de Iîobck. — Les 
polonais é rig è re n t à l 'a stronom e des m onum ents. Le m édecin J krakovieu Melchior Pyrnesius 
lui posa vers 1580 une p ie rre  lu m u la ire à  T o rn ;  Jablonovski un buste  dans l'église de S. Jean à 
T oru , exécu té  en 1700 par Roïovski ; par les soins de Sébastien Sierakovski rec te u r  de l 'un iversité  
de K rakovie, un b u ste  dans l'ég lise  de S. Anne à Krakovie, exécu té  en 1823, par À rkusinski ; par les 
g énéreux efforts d e  Staszic (Staschitz m o rt 1829) une  s ta tu e  de bronze ex écu tée par Thorwaldsen 
fu t découverte  à Varsovie le 11 mai 1830. Lorsque l’anniversaire  séculaire de la m ort de l’astronom e 
s’é ta i t  rapproché , on a pensé de le cé léb rer à Varsovie. Dans ce b u t Adrien Krzvzanovski (décédé 
en 1844) publia une biographie accom pagnée des aperçus s u r la Pologne de l’époque de l’astronom e; 
on a d écré té  en m êm e tem ps (sur l’in iatlve de Nina Luszczevska née Zoltovska) uuc édition m onu
m enta le  des ouvrages d e  l’astronom e. Itaranovski en est le trad u c teu r en polonais, la biographie y 
e s t réd igée p a r Ju lien  Bartoszevicz accom pagnée de docum ents. Le grand ouvrage p a ru t en 1854. 
A la su ite  de c e tte  éd itio n , Ü em iuiquc Szulc publia encore ubc biographie eu 1855, opuscule popu
laire, lo rsque la publication m onum entale  res te  p resque  inaccessible aux  études e t  à la curiosité 
des hum bles. Les Allem ands v o u lu ren t aussi ren d re  leu rs hom mages à la m ém oire de l’astronom e. 
On a d’abord rem arq u é  l’ex istence à Torn d’un sd n n cu r de cloches appelé Z eppern ig ; plus tard 
d ’un a u tre  Zeppernig ch iru rg ien . Les Kopcrniks p lacés e n tre  ces deux passaient bien pour la mêm e 
chose. On a pu excuser c e tte  ingénieuse com binaison, p a r le patriostism e bourgeois qui essayait de 
d é tach e r Kbperuik de la souche krakovienne, sans exam iner la ualioualité  des Zeppcruigs bourgeois 
de la ville de  Bologne Torn; Mais depuis la boutade de F réd érik  II le g rand , qui voulait s 'em p arer 
d e  Tôrn  pôur y é rig e r un m onum ent à l’astronom e, Kopernik es t devenu de  la' race allem ande 
p u r saug, sym pathisant avec les chevaliers theu to o iq u es  qui dévasta ien t sou observato ire . C’est sur 
ces bases q u ’on éleva un m onum ent à Valhalla à M unich, e t  un a u tre  à T o r t  mêm e.
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longilude. On essayait de composer les a u tre s  cartes de l’in té r ieu r  de 
l’Europe  s u r  les mêmes positions : Munster  en  donne deux  dans  sa 
cosmographie. La seconde (sequens inulto latins p a le t ,  p. 887 de 
l’édit. 1550) n’est  que  celle de Plolémée inscrite  de noms modernes.  La 
p rem ière  (regni Poloniæ con tracta  desç rip l io ,  p. 88G) portan t  un 
imm ense é tang ou lac, duquel  s’éch ap p en t  en tous sens des fleuves 
nom breux, accom pagnen t  s u r  une  plus g rande  échelle  les édit ions de 
Ptoléméo du m êm e Munster, e t elle  est su je t te  à  la longilude ptolé- 
m éenne,  comme on le voit p a r  sa reproduction  à Venise en  15G1, 15G2 
de Ruscelli  Molelius,  dans laquelle  Ilelgrad du Danube  est  placée 
à 15° 0', de m êm e Plotzk su r  la Vistule à 45® G1 et Krakovie y est por
tée à W ° 50'.  Or, lo rsqu’il n’y a que 5° 29e e n tr e  Vienne et Krakovie; 
Ptoléméc donnait  5 degrés en tre  Vienne e t  H arrodunum  et la carte  de 
Ruscell i  élevait  celte  différence à G“ 50'.

Les cartes i t iné ra i res  du moyen âge dé rangeaien t  plus encore  cette 
disposition, p a r  l’extension du cours du Danube (v o y ez  l’analyse 
d’Edrisi,  cliap. 22 etc. les n°‘ 80, 90, 91, 101 de l’ail.) : mais on voit 
qu’on savait  très bien que la longitude de Krakovie tombait un peu à 
l’est de l ’em bouchure  de la Vistule (n0! 101, 102, 110). C’éta i t  en effet 
p a r fa i tem en t  constaté chez les astronom es de Krakovie.

Lorsque Kopernik é tab l i t  son observatoire  à F raucnburg-V arm ic ,  il 
p résum ai t  que F ra u en b u rg  se trouvait  sous le m érid ien  de  Krakovie. 
En se proposant  de fa ire  ses observations s u r  ce m érid ien ,  il se concerta 
avec scs collègues e t  amis de la capitale ,  pour  d é te rm in e r  p a r  des 
observations as tronomiques la position re la tive  du m érid ien  de  Kra- 
kovieavcccelu i  de son observatoire,  ou de leu r  identité ,  s’il en est  ainsi.  
Rernard Vapovski, Martin d’OIkousch, Jacq de Kohylin, Nicolas de 
Schadek observant  les m ouvem ents  du soleil et de la lune, et Kopernik 
observant à F rauenbourg ,  r eco n n u ren t  positivement que Frau en b o u rg  
se trouve rée l lem en t  sous le. m ér id ien  de Krakovie. Omnia hæc m er i -  
d ianum  c racov iensem , quoniam  F r u e n b u rg u m ,  ubi p lerum que  noslras 
habil itons observationes ad  ostia lstolæ fluvii posita, h u ic s u b e s t  meri- 
diano, ut  nos lunæ solisqne defeclus u trobique  s im ui observati  docent : 
in quo e tiam Dyrrhaehium macedoniæ con line tu r  (de revolul.  IV 7, 
p. 110). On re m arq u e  dans  ce passage, que F r i sch h a f  y est considéré 
comme e m b o u ch u re  de la Vistule, pour  exp liquer  l ’indication P lo lé-  
m é e n n e ,  cl que  Krakovie est placée sous le m érid ien  de Dyrrhaehium. 
L’astronome exam ina ce méridien, afin de r ap p o rte r  les observations 
des anciens au m érid ien  de Krakovie. En effet, il rapporta  ces observa
tions eu com ptan t  une heu re  ou 15 degrés e n tre  Krakovie et Alexandrie
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(l’Egypte, comm e Ptoléméc comptait  une h eu re  e n tre  A lexandrie  e t  
Dyrrhachium  ou l’em bouchure  de  la Vistule. Or, c’est le méridien p to- 
lém écn 45° 0' de  longitude. K opernik  ne  s’explique pas com m ent il es t  
a rr ivé  à re la te r  ses positions au m érid ien  de  Dyrrhachium : mais on 
peut  p ré su m er  que  c’est  p a r  l’in te rpréta tion  de l’embouchure  de Vistule 
par  Frischhaf,  que la position de Krakovie est  fo r tu item ent découverte 
e t enchaînée  au mérid ien  de Dyrrhachium. Mais les longitudes géogra
phiques de Krakovie et de F ra u e n b o u rg o u  leu r  position relative, fu ren t  
un p rodu i t  des observations astronomiques.  Les car tes  et les annotations 
géographiques,  des observations récentes  de  plus exactes, donnen t  la 
longitude de F rauenbourg  57° 20 e t  celle  de Krakovie 57° 55', diffé
ren ce  de  15 m in u te s ;  selon la carte  de Dufour, Frauenbourg  57° 25, 
Krakovie 57° 51, différence 6 m in u te s ;  Durazzo est ju s te  57° 50'.

115. Le m érid ien  dé te rm iné  à travers  la Pologne e t  les observations 
des astronomes polonais ont-elles profilées à la cartographie?  On p our
ra it  eu douter .  Cependant  on é laborai t  et on publia i t  à cette  époque 
les cartes de  Pologne. Des observations ont été  faites vers 1506, on 
pourra i t  p résum er que les situations de Danlzick, de l’embouchure  de 
la Vistule e t  de Krakovie, dans les cartes  d’A llemagne e t  de  Sarmatie,  
publiées en 1515 par U b e l in e t  Essler (n° 101, 102)son t  un  produit  de 
ces observations. Les car tes  de Pologne e t  de pays voisins, au nom bre 
de  trois,  fu ren t  élaborées p a r  B ernard  Vapovski (mort 1455) e t  publiées 
à Krakovie, par Florien  Ungler en  1526 (Cl 1528), (comme le di t  un 
privil .  de 1526, 18 octobre, e t  le calai.  d’Ortelius). Vapovski é tait  un 
de ceux qui dé te rm in a ien t  le m érid ien  : aurai t- i l  négligé ses propres 
observations? on ne peu t  le d i re  : scs car tes  sont  perdues et inconnues. 
Mais nous en  avons deux au tre s  dressées en  m êm e temps : l’une d’un  
an o n y m e;  l’au tre  de Venceslas Grodetzki,  b ientô t  re touchée par  André  
Pograbius de Pilzno.

Je  trouve celle de l’anonyme (peu t-ê tre  de  Vapovski?) copiée dans la 
p rem ière  livraison du recueil  de  de Jode, à Anvers , vers  1570. Celle de 
Grodetzki p a ru t  en 1558 à Cologne, chez Oporin; copiée ensuite  en 1570 
à  Anvers, p a r  Abraham  Ortelius.  A ndré  Pograbius publia  la sienne 
à Venise, en  1569. Ortelius en fit usage p our  corriger  celle  de Grodetzki 
en  1595. Dans ces deux composit ions nous trouvons les longitudes 
su ivantes  : de  l’e m bouchure  de la Vistule ou de

Datilzik, l’anonyme 40“ 52' Grodezki 40“ 20' réelle  56” 22'
F rau en b o u rg  41 50 (W armia) 42 20 —  57 25
Krakovie 41 56 —  41 40 —  57 51
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La carte  anonyme manifeste une  dilférence de  14 minutes.  Mais cette  
différence est apparen te .  La car te  a été rep rodu i te  en 1510 à l’cffigie 
d ’E tienne  Datori ; ensu ite  en 1587 à l’effigie de Sigismonde III. Celte 
d e rn iè re  a é té  copiée plus exac tem ent p a r  Gérard de Jodc à Anvers , e t  
se trouve dans son allas specu lum  orbis le r ra ru m ,  publié  par  son fils 
Corneil le en  1595. Or, dans cette  copie, Dantzik est à 40“20' de longil . ,  
Plolzk 41° 0', F rau e n b o u rg  e t  Krakovie  ju s te  a lignées par  41° 5 5 ' de 
longit.  Ainsi il est  évident que la différence de la p rem ière  copie dérive 
de  l’application inexacte par  l e g r a v e u r d e  la g raduation  en long itudesu r  
l’e n cad rem en t  d’en hau t .  E n  rectif iant celte  division de  l ’e n cad rem en t  
supérieu r ,  les différences en  longitude de Dantzik et de F rauenbourg  
disparaissent et il devient  incontestable  que  la car te  anonym e observe 
s t r ic tem en t  le m érid ien  observé. Le géomètre  Grodelzki se m ontre  
moins disposé de profiter des données astronomiques.  Cependant  il est 
r em arq u ab le  que les deux composit ions ne  t iennen t  a u cu n em en t  à la 
longitude p lo lém éenne  e t  qu ’elles sont d ’accord su r  la longitude de 
Krakovie.  Or celte  longitude est p robab lem en t  basée su r  des opérations 
astronomiques.

Vienne avait  ses é ludes et des re la tions an im ées avec Krakovie. 
Commerce, sciences, typographie  donnen t  de p reuves  suffisantes de  ces 
rejations.  Les calendrie rs  ou a lm anachs krakoviens gagnaien t  déjà leu r  
c rédit  sécula ire  à Yicnne (ss). Les astronomes des deux cités se com
m u n iq u a ien t  quand on dressai t  les car tes  de Pologne affranchies de la 
longitude p lo lém éen n e ,  a insi que les longitudes fabuleuses 42 40 de 
K arrodunum  et 45 0 de l’em bouchure  de Vislule fu ren t  écartées : il 
fallait a t tacher  la composit ion na tionale  à la composition é trangère ,  
pto lém éisante  d’Allemagne voisine. La position de V ienne y é ta i t  fixe, 
enchaînée  à la longit.  p lo lém éenne  58" 0 de Ju liobona. Les astronomes 
de Krakovie connaissaient les opérations astronom iques viennoises : 
or,  ils p u re n t  par  leur  p ro p re  observation  d é te rm in e r  as tronom ique
m en t  la longitude rela tive  e n tr e  les deux cités e t  p lace r  Krakovie

(83) 1,3 question  du  calendrier ag ita it déjà le  m onde ch rétien  e t  devenait de la p lus h au te  im por
tance. Michel de Breslaw p u b lia it ses alm anachs com m e on le v o it p a r  l’im pression connue de 
l’année 4449. Le concile de Latran  invita  eu 4342 K opcrnik e t  ses am is à p rép a re r  uu p ro je t p o u r 
la réform e du calandrier. Le pape Léon X le reçu t, é laboré  p a r  M artiu d ’OIkousch. Sa m ort (4322) 
re ta rda  la réform e. En a tte n d a n t, su r  la m otiou de M athieu d e  M iechov, faite en 4322, les a s tro 
logues de Krakovie fu re n t obligés d e  réd ig e r chaque année un grand  alm auach, ju d itiu m , e t  son 
abrégé pour l ’im pression à l’usage vulgaire. La reform e du  ca landrie r fu t enfin décré tée  par 
G régoire XIII d ’après le com pte fait par L ouis Lilio L ’ouvrage d e  Lilio arriva à K rakovie le 
7 avril 4Ç78; l’u n iversité  l’exam ina e t  J e  tro u v an t exactem en t couronne avec celu i d e  M artin d’Ol* 
kousch, accepta la réform e s m s hésiter.
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pa r4 1 °5 G ?  ce qui fait 5° 5G' ou 5° 40' de  différence, portée  par  les 
cartes m odernes à 3° 29'.  J 'e sp è re  que  des recherches  u l té r ieures  
confirm eront  que  c’est  un résu l ta t  des opérat ions astronomiques.  Si 
celles qui é tab l iren t  le méridien à t ravers  la Pologne, n ’é ta ien t  pas 
assez respec tées dans les combinaisons des cartographes,  le p roduit  de 
ses d e rn iè res  d ir iga ien l  les composit ions u l té rieures.  Cependant  su r  le 
cham p, Castaldo vers  1550, p lo lém éisant  (copié en 1618 par  Paolo 
Forlani)  se plaça en d iscordance avec une composit ion acceptée  p a r  
Mercator.

R egardan t  l’Europe  d’O rte lius ,  les composit ions d’A p ia n ,  de Mun
s ter ,  de  Lazius,  de Sam bucus ,  on se form era  une idée du guingois qui 
s’é ta la i t  dans  le cen tre  de l’Europe.  Les annota t ions d’Apian (mort 
1551) rep rodu i tes  p a r  Gemma Fris ius ,  p lacen t  Vienne 55° 8' de long. 
Krakovie 57° 50'; or,  la djlférence ne m onte  qu’à 2° 42, tandis que 
Dantzik est  59(’ 2', e t  Bclgrad avec Dyrrhachium  45° 0' de longitude. La 
m érid ienne  t ira i llée  yers les e m bouchures  de la Visiule, avançait  de 
Krakovie, touchant  Kgrzelov, Przedborz ,  vacillait  s u r  les positions de 
Piotrkov, d e  Lovilz, de Plolzk, plus encore  en  Prusse ,  où elle rase 
Osterode, Morungen, Rrunsberg ,  qui lui échappaien t  o rd in a i r e m e n t :  
cepen d an t  elle devenait  un  obstacle in surm ontab le  à l’envahissem ent 
occidental  et coopéra it  aux rectifications des pa r ties  septentrionales .

On a r p e n ta i t ,  on m es u ra i t ,  on levait les p lans; on dressai t  les cartes 
spéc ia les  de  cantons e t  d e  provinces (Zator, Prusse) : mais en général,  
les cartes de  Yapovski e t  de  Grodetzki fu ren t  constru ites  par  la combi
naison des d istances rou tiè res .  Le m érid ien  n 'é ta i t  soutenu p a r  aucune  
opérat ion  t r igonom étr ique  ou tr iangulat ion  quelconque  : la seule 
opération  de la longitude géographique  y est c la ire  e t  son application 
à  la car tographie  p lus que  probable ,  cer ta ine ,  indub itab le . . .P to lém ée  y

(80) K opernik lui-m èm e qualifia la position de F rau cn b o u rg  c l  Frischhaff d 'em bouchure de Vistulc 
(de revo lu t. V I, 9 ) : q u e  sous le m érid ien  d e  ce t em bouchure  se tro u v aien t Krakovie e t Durrazo : 
lo rsque Castaldo place Durazzo par 43* 30' de loug. e t  M ercator p a r 44" 22'. — V ers IGoO Ueruard 
Varcnius su iv it l’ind ication  de Kopernik mais à sa m an ière , p laçant Dantzik p a r  44 de loDg -, Durazzo 
par 40, K rakovie par 40 (geogr. generalis , I II ,  3 i). C’é ta i t  m ieux q u e  d e  ran g er Bologne par 34 30, 
Veuise par 35 0, Rom e 30 t5  (id. ibid.).

Vienne (Juliobdnn) 
Dantzik
K rakovic ( K a r rod o 11 u m )

Castaldo. Mercator. 
37 45 39 15
42 50 41 50 ou 54
42 40 42 50

E n tre  T o lk e m it  et Rrunsberg
(comme em bouch .  de Visiule) 45 0 45 0 ou 8 (so)
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m anqua i t  : on avait  donc recours  à la p ra t ique  d’une opérat ion  scienti
fique : a insi  que  la théorie  y avait  son expérience.

1 ldi. Il faut e spé re r  de r e m a rq u e r  b ientôt l’application des opérat ions 
astronomiques à la cartographie ,  dans les pa r ties  skandinaves où 
Plolémée m anqua i t  lo la lemcnl.  L’école a llem ande,  aux environs du 
Danube, qui recom m anda it  aux Italiens les composit ions grecques,  se 
t rouvait  e l le -m êm e abandonnée  en partie  pa r  son m aî t re .  E lle  avait  
chez lui que lques indications au sud du Danube : mais q uan t  au nord 
de  ce fleuve, le m aî t re  se refusait  com plè tem ent.  L orsque  le Danemark 
dressa sa tète  courbée, et Dantzik avec F rau e n b o u rg  p ressa ien t  de 
l 'orient, il fallait  abso lum en t  renoncer  aux  misérables  indications 
r ivera ines du m aître .  L’in te rval le  en tre  les e m bouchures  de l’E lbe  et 
de l’Oder de 11“ 10' fut donc rédu it  à 0“ 50', (l’em bôuchurc  de Viadros 
■12“ 10' de long. plol.  se trouve à 57“ 0 ' de la long, de Sle tl in  dans  la 
carte  de Mercalor).

Le vide au nord du Danube ressem bla it  à u n e  solitude. Les norim - 
bergeois é ta ien t  forcés de ch erch er  e t  d é te rm in e r  leu r  p ropre  position : 
et il faut ren d re  just ice  à leu r  sagacité, qu ’ils l’ont dé te rm inée  avec un 
admirable  succès, r e la t iv em en t  à la position donnée de l’Italie et de 
T ren te  (qui est  55“ 10' de long, ptolém). Voici les positions d’une carte  
é laborée  que Mercalor avait accep té  en  1585 :

longil. lalit. longit. la lit.
E rfu r l 51 10 51 7 réelles 28 42 50 58
N orim berg 55 5 49 21 —  28 44 49 25
T riden lum 55 8 45 40 —  28 45 40 6
Ingolsladl 55 50 48 45 —  29 4 48 45
W itlenberg 55 2 51 54 —  50 19 51 52
Slellin 57 0 55 55 —  52 15 55 25
Vienne 59 15 48 21 —  54 2 48 12

Heureux produit  des opérations géographiques s u r  un te r ra in  inoc
cupé  ou évacué de procédés an té r ieu rs .  N orim berg  pouvait  p ré ten d re  à 
const ituer  un  m érid ien  pour  l’Allemagne, la position cen tra le  é tait  
favorable à cet effet:  mais ses astronomes, paraî t- i l ,  n’avaien t  pas d’idée 
de tracer  une m ér id ienne  à  t ravers  l’Allemagne. Ce qui est  c e r ta in ,  
c’est  que  les Allemands sava ient  re m p l i r  le vide dans la car tog raph ie ;  
qu ’à cet effet ils observaient  e t  levaient la h a u te u r  du pôle. J ’ignore 
s’ils consu ltè ren t  e t  u t i l i sè ren t  leu rs  observations des éclipses e t  des 
astres pour  d é te rm in e r  les longitudes géographiques.

is
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Il csl  bien cependant  de r e m a rq u e r  dans leurs  longitudes les dillé- 
rences re la tives des positions où l’on observait  et é laborai t  le produit  
géographique.  Or, en tre  N orim berg

Apian. Mercator. réel lem ent
et S trasbourg  ä l’oucst 5° 30' 5» 25' 5° 24'

Mayeuce 5 10 5 18 3 10
Ulm 50 1 5 1 5
Ingolstadt ä fe s t 40 25 19
W illenberg 2 10 1 57 1 55
Stettin 5 0 5 55 5 51
Vienne 0 48 G 10 5 18

6 n t re  S tra sb o u rg  et Vienne P lolémée compte  9 55, Apian 10 1S, 
Mercator 9 55, rée l lem en t  9 42. Dans cet in tervalle  se trouve T ren te  
(55 40 de la long. plol.).  E n t r e  T ren te  e t  Vienne P lolém ée compte 
4 5, Apian 4 38, Mercator 0 7, rée l lem en t  5 17.

Aucun pays de  l’ancien m onde, à celle  époque, et longtemps après,  
n 'é ta i t  mieux constitué  dans son ensem ble  su r  la car te  géographique : 
parce  que les géographes de l’Allemagne en  recom m andan t  leur m aître  
Plolémée.et p rêch an t  sa doc tr ine ,  se v i ren t  abandonné  par  leur  maître  
e t  fu ren t  forcés de p ra t iq u e r  la bonne  théorie.

115. Mais l’Italie, qui possédait un  magasin inépuisable  de plans et 
force d’indications cartographiques de l’a stronome grec,  négligeait la 
p ra t ique  de  la théorie ,  ne s’em pressai t  guère  de  vérif ier  ce qu ’elle 
puisait  dans  une source  im p u re ,  ni d’ap p liq u e r  à la construction des 
cartes  ses propres  observations des éclipses, du  m ouvem ent des astres, 
ni de la h a u te u r  du pôle.

On avait  des observatoires à Rome, à Bologne; on y observait  les 
éclipses. Kopernik y avait  sa p rem ière  pra tique.  Les astronomes du 
lieu connaissaient  avant  tout la h a u te u r  du pôle. Cependant,  Bologne, 
sans applicat ion  de celle  connaissance, res ta i t  dans  la car te  de Castaldo 
un  degré  de plus au sud. Nous avons déjà  signalé c i-dessus (chap. 110) 

q uan ti té  d 'a u tre s  lat i tudes vicieuses. E lles  p o u r ra ie n t  faire cro ire  à un 
au tre  ciel d’Italie que  ne l 'est celui d’a u jo u rd ’hui. Les observateurs  de 
Bologne et de  Rom e aussi voisins,  pensa ient- i ls  à exercer  leur habil i té  
pour d é te rm in e r  les longitudes géographiques?  la car te  de Castaldo ne 
le fait pas p ré sum er ,  car  elle sou t ien t  e n tre  Bologne e t  Rome 2 degrés 
de différence en longitude, lorsqu’il n ’y en  a q u ’un. Qn con tinua it
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cependan t  à lever les plans,  à m esurer ,  à t r iangu lar ise r  les d istances et 
on perfectionnait  les cartes  spéciales.

Les cartes m arines  fu ren t  enfin ensevelies dans les oublie t tes  et 
l’exactitude des car tes  spéciales n’était pas assez puissante  pour former 
un juste  ensem ble  de la péninsule  i ta lique. Quelque vice, in troduit  dans 
la composit ion p a r  la sagesse de la renaissance, une longitude ou une 
fausse la t i tude  s’y opposaient toujours ,  quoique le  progrès de l’exacti
tude  avait un rem arq u ab le  succès.

Magini, m athém atic ien  e t  as tronom e de Bologne, éd itan t  en 1580 la 
nouvelle théorie  des corps célestes su ivant  Nicolas Kopcrnik, élabora 
su r  un vaste plan les cartes d’Italie.  11 n’y a rien de su rp re n a n t  qu’elles 
é ta ien t  sup é r ieu re s  aux précéden tes  : il y fit usage d’une quan ti té  
d’observations de la lati tude. C’éta i t  un  grand progrès comme on le voit 
par  les positions suivantes. :

longit. latit. longit. lali t.
T urin 2 g '  0 44 21 Cotrone 5G 50 39 0
Milan 27 25 44 55 Otranto 57 30 40 12
Gènes 27 30 44 5 Z ara 54 20 44 30
I'ise 29 5 45 10 Ragusę 57 50 42 55
Bologne 29 57 44 12 Durazzo 59 30 41 50
Florence 30 10 45 25 Bastía 28 50 42 0
Venise 30 55 45 25 Cagliari 28 50 57 40
Rome 31 57 41 54 Messine 54 45 57 50
Ancone 32 40 43 30 Pa lcrm e 31 50 57 20
Naples 35 35 41 0

Enfin, ap rès  cent ans  d’exis tence, le gnomon de Toscanclii  profita à 
la cartographie .  Florence ,  Rome, Bologne, m o n ten t  à la h a u te u r  
astronomique . Mais l’em p lacem en t  de T u r in ,  d ’Olranto ,  de Pa lcrm e,  
était- il  vérifié ou d é te rm in é  au  moins dans  leu r  la t i tude ,  par  la théorie  
q u ’on recom m anda it  avec tant d ’ach a rn em e n t  depuis  200 ans?

L’astronome car tographe  résidait  à Bologne, à 70 lieues de Rome, cl 
il ne  savait  pas re m a rq u e r  les 25 lieues de différence en longitude,  
quand il les doublait ,  comme ses prédécesseurs,  par  les 2 degrés de 
différence, quand ,  con tre  leu r  avis, il au g m en ta i t  p resque  d’un t ie rs  la 
différence la l i tud ina le  en rectif iant la la t i tude  de Bologne. Les d im en 
sions t r igonom étr iques  devaien t  s’é tendre  et se com porter  à  cet  éloi
gnem en t  en tre  Bologne e t  Rome. Dans sa m ajestueuse composition 
il est  impossible de d iscerner  quelque  vestige d’une longitude dé te r 
m inée .  On p rêchait  une belle  théorie et on péchait  p a r  u n e  négligence
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im pardonnable .  Fe rnc l  (en 1525) voulant se convaincre par  sa propre  
expérience de la g ran d eu r  du globe, comptait  le nom bre  de  tours 
de roue, chem in an t  vers l’étoile polaire (cliap. 213 de la géograp. du  
moyen âge).  Dans la car te  de Màgini, Rome est  encore  un degré  à l 'est 
de Venise. Or, si un astronome, philo logue  ou cardinal,  chevauchant  
pa r  une  belle  nuit,  ou p a r tan t  du Yatican dans son véhicule, s’é ta i t  
aven tu ré  s u r  la direction de l’étoile polaire, il se se ra i t  t rouvé  pour  
sû r ,  au bout  de son voyage, dans les lagunes de Yenise, et il au ra i t  
ind iqué  une m ér id ienne  à t ravers  l’Italie. Un nav ire  pouvait  prolonger 
celte  m érid ienne  ju sq u ’aux Egades. Mais l’idce d’une m érid ienne  était 
assoupie e t  on n’y pensa it  pas avan t  que C a s s in i , astronome i ta l ien ,  
ne fut appelé  (à  p a r t i r  de  l’année  1669), pour  la d é te rm in e r  én 
France .

L ’insouciante Italie couchait  é tendue  tout le long d’une car te ,  avec 
ses enflures e t  cicatrices,  a t ten d an t  l’in te rvention  de l’é tranger  : ses 
propres  opérat ions paraissaient  ê tre  indolentes.

116. Il est n a tu re l  de pense r ,  disa it  en 1719 Belliti, ingénieur de la 
m ar ine  française (dans ses r e m a rq u es  su r  les cartes  dressées pour 
l’hist . des révol.  de Gènes), que  l’île de Corse devait  ê tre  connue, que 
les car ies  é ta ien t  fidèles, su r to u t  la car te  levée pa r  o rd re  de la r é p u 
blique, q u ’on a gravée à Par is  en  1738 : cepen d an t  elles sont toutes 
très fautives, et cette  de rn iè re  ne l’est pas moins.

Dans l’île  de Corse il avait  p lusieurs  des observations astronom i
ques  don t  il fit usage pour d resse r  une car te  nouvelle. L ’ingén ieur  de 
Chazellcs a observé la h a u teu r  du pôle à Calvi, à Ajaccio, à Bonifacio. 
Il a trouvé -42° 31'  de  huit,  à Calvi et 41° 2 V à Bonifacio, ainsi la diffé
ren ce  en  la t i tude  de ces deux villes, est  1° 7'. E t  comme ces deux 
villes sont situées à quelques m inu tes  près,  sous le m êm e m érid ien ,  
leu r  d istance est  constatée de  22 lieues '¡a à peu de chose près : ce. qui 
est bien différent de la car te  que  nous avons citée, qui met 50 de ces 
lieues de Calvi à Bonifacio, e t  lait  l’ilc de  Corse beaucoup trop longue. 
—  Les pilotes les plus habiles de la m ar ine  française ont f réquenté  
dans ces de rn ie rs  tem ps toutes les côtes de cette  île, ils ont mouillé 
dans tous les ports et ances, ils en ont levé des p lans très  exacts, et 
que lq u es-u n s  avec toute la précision géométrique qu ’on peu t  espérer .  
Voilà des m até riaux  excellents , con tinue  Bellin, qu ’il est facile de 
m et t re  en œ uvre .  Ce sont eux qui m’ont fait connaître  que la g rande  
carte  de l ’île de Corse é ta i t  fausse p resque  par tou t .  Ces m êm es plans 
qu i  m ’ont  fait connaî t re  que de  Calvi au  cap Corse il n’y avait  au  p lus
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que  12 lieues,  lorsque celle  car te  y m et 18 lieues. Enfin, sans e n tre r  
dans un plus g rand  détail,  il résul te  une chose assez singulière  : c’est 
q u ’on nous a ju sq u ’ici fait voir l’île de Corse beaucoup plus g rande  
qu ’elle n ’est , puisque,  calcu lan t  la superficie  de son te r ra in  su ivan t  la 
carte  de la république,  on y trouve plus de  170 lieues carrées ,  au 
lieu que suivant ma carte, elle  n’a pas 250 lieues de su p e rf ic ie :  on 
a u ra i t  peine à le c ro ire ,  si cette  vérité  n’éta i t  pas dém ontrée  aussi 
c la irem ent.

Si Bellin avait  exam iné l’île de Corse de la car te  du  moyen âge, il 
au ra i t  t rouvé la superficie  de 250 lieues. Mais la sagesse de la rena is
sance substi tua  l’assiette  de la car te  ploléméenne, s u r  laquelle  on ne 
d iscontinuait  d’c laborer  les car ies  poslér ieures de  l’île de Corse jusqu’à 
l’an 1758, ce q u ’on a u ra i t  peine  à croire ,  si celte  vérité  n’était, pas 
dém ontrée  très  c la i rem en t  p a r l e s  m onum ents  géographiques.  Voyez la 
car te  comparat ive  de  no tre  allas n° 101; les car tes  de  Castaldo, 
de Magini e t  celle de la répub lique  de 1758. Les formes, la physionomie 
de l'île y changeaien t  un  peu, mais son em bonpoin t  ne  d im in u a i t  
guère.

Tris tes et douloureuses conséquences d’un esp r i t  t roublé ,  égaré,  
é tourdi ,  qui, incapable  d ’abord  de p ra t iq u er  la bonne théorie  en  la 
p rêchan t  à tue tète, déprécia  e t  dé tru is i t  l’édifice élaboré  précédem m ent  
avec un cer ta in  succès. L u ï-m êm e longtemps ap rès  sans ro u t in e ,  
brouilla it  sans re lâche  dans son cab in e t ,  su r  une vieil lerie  rép rouvée  
au p rem ier  regard ,  à laquelle  il conservait  obs t iném ent le re spec t  et 
l’admiration. La suite  des cartes de la pén insu le  ita lique est  une  de 
nom breuses manifestations de ces vicissitudes p a r  lesquelles passait 
la car tographie  depuis  la renaissance des lettres .

117. J ’analysais e t  je  discuta is  ces vicissitudes géographiques su r  les 
m atériaux  que j ’avais à ma disposition (chap. 107, 210, 250, etc. de la 
géogr. du moyen âge). Ces m atériaux  abondent.  L’intelligence géogra
phique se manifestait  par  le dessin des car tes  e t  p a r  la fabrique  des 
globes, mais plus encore  pa r  des procédés typographiques e t  p a r  la 
gravure .  Deux sortes de  g ravures  a idè ren t  pu issam m ent ces t iraille
m ents  qui fa tiguaient e t  déch ira ien t  la car tographie  presque  pen d an t  
trois siècles (14-10-1710).

La g ravure  en bois précéda  un  peu l’a u tr e  qu i  comm ençait  à c reu se r  
le cuivre .  Mais m algré  le talent  e t  la ren o m m ée  de D u rre r  e t  d e  son 
éco le ,  la g rav u re  en  bois ne  pouvait  satisfaire les exigences du dessin 
géographique. Elle s’est empressé  cepen d an t  de concourir  avec l’au tre

18.



210 MAPPEMONDES.

gravure  de cuivre  d’exécu ler  les 27 ou tabu la  de la géographie  
de Ptoléinéc. Les v ingl-sept tables fu ren t  gravées su r  cuivre  eu  14-78 
à Rome, en 1482 (I4G2) à Bologne, lorsque Sr.huil7.er de Arnsheim  à 
Ulm, en  1182 ensuite  en I 486, sons la d irection  de Nicolas Donis tailla 
en bois non seu lem en t  27, mais c inq au tre  tables copiant le dessin de 
car tes  modernes.  Parmi ces c inq se trouven t  l 'I ta lie  p to lém éennc 
modernisée  p a r  Donis (ch. 185). De ces cinq tables nous avons rep ro d u i t  
dans no tre  a tlas (n" 105, 101) la F ran ce  e t  l’Italie.

Bientôt Wolgémut e t  P leu d en w u rf  en 1495, chez. Koburger à N orin- 
berg, coupaient  en bois une car te  de l’Allem agne composée s u r  le type 
p ioléméen. E lle  se trouve d ans  notre a llas n° 110.

La g ra v u re  s u r  cuivre enr ich it  en 1507 ,1508 ,  à Borne,  l’édition de 
P lo lém ée  de sept caries  m odernes (que nous n’avons pas vu) (Raidel. 
VII, 4). La car te  généra le  ou m appem onde  de Ruysch seule est rep ro 
d u i te  dans notre  a llas  n° 119 (cliap. 109).

La transfiguration de P lo lém ée,  é laborée  p a r  Bernardo Sylvano, 
publiée  en  1511 à Venise p a r  la g rav u re  en bois e t  l’impression typo
g raph ique  des épigraphes est aussi rep rodu i te  dans  notre  allas n” 120, 
121, p a r  un tableau de la m appem onde  (cliap. 198).

E n  a t te n d a n t  W allzem ülle r  l lacomilus p ré p a ra i t  les dessins pour la 
g rav u re  en bois (chap. 195); le duc  do L orraine  recevait  les caries por
tugaises expédiées de Lisbonne par  Amerigo Yespucci (chap. 195). A la 
suite  de  ces p répara tifs  Uhelin e t  Eslcr  à S trasbourg  en 1515, 1520 
e n r ich iren t  l’édit ion de Plo lém ée  de vingt  car tes  m o d e rn e s ,  rep ré sen 
tant  les composit ions du moyen âge, p a r  lesquelles on voyait  à quel 
point differl silu s novus a  s itu  quem jiosuil Ploltnnœus (chap. 174-177, 
185, 199, 200).  Ces caries  sont  reproduites  dans notre  allas,  n01101, 
102 ,118 ,  122, 125.

Ces m êm es caries  augm entées  de  q u a tre  a u t r e s , rédu ites  un peu par 
l lacomilus,  publia  L au ren tiu s  F r i s iu s à  S tra sb o u rg  en 1 5 2 2 ,1 5 2 5 ,  par 
la g ravure  en bois à la su i te  des éditions de Plo lém ée (cliap. 195). Les 
mêmes cartes  se rv iren t  aux éditions lyonnaises de Villanovano en 1555, 
et 1541 (note 51 du chap. 2GG). Mais cette  reproduction  ne profilait 
guè re  r.i à la construction  des caries ,  ni à leu r  g ravure  en bois.

118. Sébast ianus Munster  fit accom pagner  les édit ions de Plolémée 
à Bàle 1540-1552, de 26  car ies  m odernes  taillées en  bois. Sa cosm o
graphie  aussi fut décorée  de car ies  taillées en bois : mais cet ouvrage 
ïy log raph ique  se dégradait  a u ta n t  p a r  la négligence que p a r  la d é p ra 
vation des formes et des proportions. Les produits  de  P ie r rè  Apian sont 
dans la m êm e condition.



La peti te publication de Jean I lo n le m s  coronensis m d im e n lo n i in  
cosinographicorum libri  111 cum  tabulis géographicis c leg an t iss im is , 
au nom bre  de 16; de  variaurn re ru m  liber,  T iguri  1516 in-8°, les cartes  
petit  quarto  gravées en bois est  é n o rm ém en t  affectée de proport ions 
p loléméenes.  Elle é ta i t  bientôt rep rodu i te  à Anvers 1560.

La g ravure  en bois devenue  très  vulgaire,  éd ita it  pa r tou t  toutes sortes 
de caries géographiques à l 'usage populaire.  Nous avons vu un a lm anach 
de l’année 1516, gravé en bois, à l’usage des m ar in s  no rm an d s  e t  b re tons,  
qui contient le ca lendr ie r ,  les m aré es ,  une sgoudril le  ou régime 
pour l’étoile du nord e t  q u a tre  cartes  m arines .  Nous avons vu un petit  
atlas publié  à Amsterdam par  Zacharias H eyns ,  encore  en 1598, con 
tenan t  80 car ies  continenta les  e t  m arines gravées en bois avec soin (87).

Fouillant les bib lio thèques on rencon tre  nom bre  d ’ouvrages de cette  
époque, pourvus de cartes géographiques taillées en bois. — A Venise 
l’isolario de Bordonc paraissait  (1521-1554) décoré d’une centaine  
d ’images géographiques xylographiques où l’on rem a rq u a i t  l’elTct 
bizarre  des t roubles  géographiques (chap. 172 et note  251 ; n° 119).

En Italie la g ravure  su r  cuivre  i llustrée  par  Marc Antonio,  n’avançait 
pas à l’égal de la pe in tu re  : mais elle  abondait  en ouvriers  graveurs .  
Les éd iteu rs  de caries  avaient  de la renom m ée.  Michel Tram ezzini  à 
Hom e; Jean  François Camocio à Venise  (ss).  Les g raveurs  s ignaient 
ra rem en t  leurs  ouvrages. Girolamo Porro  padovano exécutai t  en 1571 
l’isolario de Porcacci p a r  une charm an te  g ravure .  Paolo Fur lan i  vero- 
nesé en 1568, s’acquit ta  pa rfa i tem ent  g ravan t  la g rande  car te  de 
Castaldo. Les car tes  nom breuses  de  Castaldo p a ru re n t  à Venise chez 
Mathieu Pagano (1545-1570).

Jacobus Caslaldus pcdcvionlanus  é laboran t  en détail  p resque  toutes 
les parties du monde co n n u ,  peut  ê tre  considéré comm e régula teur ,  
qui donne l’init iative à celte  réforme de la car tographie  qui allait  
trouver  sa renom m ée daus les Pays-bas (chap. 210, 214, 216, 265 de 
la géographie du moyen âge e t  c i-dessus chap.  110).

La g rav u re  e t  la p e in tu re  comm ençaient  déjà  à se développer dans 
ces pays an im és par  l 'industr ie  e t  le comm erce .  Les é tudes  géographi
ques  é ta ien t  cultivées à Louvain, le pays avait  besoin de caries  géogra
phiques qu’on dessinait  ou transporta i t  gross iè rem ent su r  bois; les 
g raveurs  su r  cuivre  t rouvaien t  donc une bonne  pratique. Le m écanicien

(87) A u tan t que je  inc  rap p e lle , la m appem oude d e  F ine Oronce est exécutée  par la g ravure 
en  bois.

(88) S u r certa ines cartes  de scs publications nous avons aperçu  quelques nom s des g raveurs : 
Baroccio, Domenico Zenoi, M artinius llo la  Sibinicicnsis.

CARTES D’iTALIE ET d ’aL L E M ., 118. 211
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G cranl M ercalor de Rupelmondc, l abo r ieux ,  p e rs i s tan t ,  doué d’un 
e spr i t  indépendan t ,  observateur ,  méditat if ,  s’ad onnan t  à la géographie, 
se  fît g raveur.  Géographe e t  g rav eu r  à la fois,  il excitait  les g raveurs  à 
deven ir  cartographes p a r  eux-mêrnes.  Son génie  se  m on tre  en pleine  
activité  vers 15i l , quand il p u b l ia i t  ses observations su r  le carac tè re  
i ta lique : lorsque le g raveur  Gérard de Jode de N im iguc  s 'é tab l i t  à 
Anvers pour  copier  les caries  géographiques i ta l iennes e t  a u tre s ;  lorsque 
l’en lu m in eu r  de caries  géographiques ,  A braham  Orlclius d ’Anvers 
(reçu tous deux dans la société de  S. Luc  en 1547), voyageait avec le 
goiU d’un homme in s t ru i t ,  pour  se composer une collection de car tes  
géographiques déjà  publiées a il leurs  et qui devaient  se rv ir  à ses sa vantes 
é tudes  et à ses projets d’éditeur.

Les années  1509, 1570 sont  m ém orables  dans  les fastes géographi
ques. Mercator acheva e t  mit  au jo u r  en 1569 au mois d’août  la carte  
m ajestueuse  du  monde dressée  su r  sa projection  à l’échelle  croissante ; 
de Jode s’empressa  de form er son hum ble  recueil  d’une q u a ran ta in e  de 
cartes  qu’il avait déjà  p ré p a ré ;  Ortelius,  en 1570 au mois de mai au 
p lus  tard ,  fit p a ra î tre  le théâ tre  du monde, composé de 55 caries des 
m ieux  é laborées.

J ’essayais à p lusieurs  reprises d’ex am iner  sous différents points de 
vue ces p roduits  géographiques qui a lla ient opérer  une réforme décive 
dans les é tudes  car tographiques (chap. 214, 215, 261, 262, appendices 
1 , 111, IV). Je  vais encore  fa ire  une  revue  des en trep r ises  postérieures 
qui se p résen ta ien t  à ma curiosité.
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POSTÉRIEUR A LA RÉFORME.

119. Dans mes appendices (II, I I I ,  t. Il , p. 210-221),  su p p lé m e n ts ,  
prolégomènes (cliap. 205, t. 1, p. 106-111), je me suis  engagé trop au 
delà de mon b u t ,  a u ta n t  dans les notions bib liographiques de la carto
graphie  du xvi '  e t de la p rem ière  moitié du xvit8 siècle, que dans 
l’énum ération  de nom breux  ca r tog raphes .  Cependant  avant  de me 
s é p a r e r a  tous jam ais  de mes é tudes  géographiques ,  je  reviens su r  ce 
champ fatigant e t  scabreux,  parce  que je  vois, qu’en rem plissan t  
p lusieurs  lacunes  de ma notice ,  en rectifiant quelques insuffisances ou 
méprises,  j ’aurai  occasion de faire ressor t ir  le long insuccès de la 
théorie e t  que lques vicissitudes géographiques qui touchent  le moyen 
âge.

Pour  la b ib liographie  de  la géographie e t  de la car tographie ,  il ne 
manque pas de notices dans les ouvrages géographiques ,  de catalogues 
des cartopoles,  d’index des a l l a s :  m a i s o n  se noyerait  dans les flots 
d’incer ti tudes ,  dans un  gouffre d’e r r e u r s  si l’on négligeait de  vo ir  et 
d’exam iner  a u ta n t  qu’il est possible les a tlas e l l e s  cartes  géographi
ques en n a tu re  (î) . Ces m onum ents  sont encore  à re ch e rch e r  e t  à 
exam iner  si l’on veu t  re t ra ce r  consciencieusement l’histoire de la c a r 
tographie e t  de la géographie dans le b u t  de co m p ren d re  la m arche  et 
le progrès de la sc ience,  de l 'espr it  hum ain  c l  de  son instruction. 
Lorsque l’éveil sera donné p our  celte  sorte  d’é tu d e s ,  il ne m anquera

(1) Lenglct Dufrcsnoy dans sa m éthode pour c tu d ie r  la géographie  d o n n an t de listes de cartes, 
avance que  les cartes e t  plans du sieu r d e  W itt  se tro u v e n t à p résen t chez Van d e r  Àa, à I.eyde. Les 
réim pressions hollandaises de. sa m éthode rec tifiaien t l’e r re u r  e t  l’émission co n tin u e  des cartes 
e t  plans du sieu r de W ilt paraissaien t encore  de  l'officine de M ortier : cependan t les éd ilious de la 
m éthode qui se succédaient en F ran ce , conservaien t l 'e r re u r .  — D auber en 1742 discute  e t  ne sait 
pas d istinguer les Jansson de Dlaetiw. — V augondv s’es t égaré  plus d’une fois dans son h isto ire  de 
la géographie. — J ’au ra i occasion de signaler beaucoup d’e r r e u r s ,  ne sachant pas répondre  pour 
les m ieones.
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pas de laborieux sc ru ta teu rs  qu i  trouveron t  pa r tou t  de nom breux 
m até riaux ,  dont le nom bre  cependant  d im inue  chaque  jou r .

J ’étais p eu t-ê t re  trop  en tra îné  dans  l’examen de m aints  misérables 
p roduits ,  qu ’on a im era i t  m ieux oubl ie r  ou désavouer : mais ces produits 
avaien t  l’exis tence avec toutes ses conséquenses et témoignaient ces 
d irections vicieuses qui t rès  souvent dég rada ien t  l’é tude .  Je  pense que 
l’examen de la m isère  ne  m’em pêchait  guère  de réfléchir s u r  des 
produits  importants .  Si que lques-uns  de ces produits  m’échappaien t,  
c’est que j ’étais privé d’indications nécessaires ,  et les originaux me 
m anqua ien t  absolument.

Ainsi, ce que  j ’ai di t  su r  les de Jode est très insuffisant , quoique je 
n 'avais pas négligé d’exam iner  les en trep r ises  de  Gcrard de Jode, légè
re m e n t  t raitées  e t  presque  m éprisées par  Ortelius e t  Mercator,  rehaus
sées par  le docte fils Corneil le en 1595 e t  prises en considération par  
Jodocus Hondius qui disait  en 1G06 : lau d a tu r  non immerito  spéculum 
orbis a Gerardo de Judæis editum  ; lau d a tu r  viri diligentissimi Abrahami 
Orteli i  th e a t ru m ;  l au d a n tu r  e ta l io ru m n o n c o n te m n c n d a  opéra  (J. Hond, 
in a l lan te  ad lectorem 1G0G). Je ren co n tre  une  mention d’un spéculum 
orbis te r r a ru m  publié  à Anvers 1578 in-fol. ,  par  Daniel CcUarius, dont 
les car ies  fu ren t  gravées su r  cuivre  par  J. de Jode (biogr. univ. classiq. 
por ta t i f ,  Paris  1829, t. 1 , p. 558). C’est  le m êm e  peu t-ê tre  que celui 
de Gérard : mais son a u te u r  ne  se t rouve pas dans la lis te d’Ortelius.

120. Nous avons fait tous nos efforts pour  ind iq u e r  toutes les éditions 
du théâ tre  d 'O rlelius, et nous ne pûm es a r r iv e r  au bout  : les édit ions 
latines m êm es re s tè ren t  dans l’incer ti tude.  On en compte six  du vivant 
de l’au te u r  : mais  en tre  cel lede  1578 e t  celle de 1592 on a un  in te rval le  
qui devait avoir  une édit ion latine, comme il en  avait  en  p lusieurs  au tre s  
langues, tandis  que  les édit ions latines de 1571 ,1575 ,  se ra ien t  douteuses 
si nous n ’avions pas eu p lus ieu rs  exem plaires  à confronter. Or, uous 
pouvons nous a ssu re r  qu’on p eu t  pour l’année  1570 ass igner  deux édi
tions, dont une porte à la fin la da te  m . d . l x x ; l’a u tr e  xx maii si d . l x x . 

Le texte qui couvre les car tes  y est p o u r  la p lus g rande  partie  ré im 
p rim é.  C’est donc un nouveau t i rag e ,  qui peu t  ê tre  considéré  pour une 
a u tr e  édit ion de la m êm e année .  La p rem ière  est du 20 de mai; edit io 
p rinceps.  Celle qui porte  la da te  de  1570 sans m ois ,  est  la seconde, 
parce  qu ’elle a dans  son texte de passages que  l’au tre  n’a pas. Dans 
la lis te de car tog raphes ,  p a r  ex em p le ,  nous voyons : Augustin Jus ti-  
n iani,  George Collim it ius ,  Lazarus ,  St. Por. desc. Oswiez, q u e  celle  du 
20 mai n’a pas. Les conditions du  nouveau tirage ou de la nouvelle
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édition se re la ten t  de m êm e à ces exem plaires  qui po r ten t  la date  
de  1571 : c’est un  nouveau tirage de 55 caries e t  ré im pression  du 
texte (î) .  Les exem plaires  sons la da te  de 1575 offrent une  édition 
n e u v e ,  augm en tée  ju sq u ’au nom bre  de 70 cartes. C’est au ju s te  la 
seconde édit ion latine,  e t  nous possédons des indications préalables 
com m ent elle est a r r ivée  à cette  augm entat ion  (s).

Ces indications nous sont  données p a r  les exem plaires  de l’édition 
flamande faite aux  frais de  l’au te u r  en 1571. On a des exem plaires  avec 
le t it re  latin  ou avec le t it re  flamand im pr im é  dans le m êm e frontis
pice : T h éâ tre  oft Toonneel  des Âertbodem s, w aer  in te s iene  syn die 
Landt-tafe len  der  gehee lder  w eere l t  : m et  een  corte verclaringe der  
se luer.  Celte  courte  déclara t ion  ou explication de l’a u te u r  porte  la date  
de  10 nouem bri  1571. A la fin il d i t :  d e u r  versueck ende  costen des 
au teu rs  is dit vverck ghedruk t  by Gielis van Diest ,  ghcsworen bocck- 
d ru ck er  d e r  C. Ml. tôt A n tw crpen .  m.ccccc.lxxi (i) .  Elle ne  contient  
que  55 car tes  (comme la lat ine  de 1570). Les édit ions flamandes 
de 1572, 1575 n’existent pas : mais on a des exem plaires  de celle 
de 1571 augm entés  de 10 ou 18 cartes  p réparées  dans  les deux années 
suivantes.

Ortelius au g m en ta i t  ju sq u ’à sa mort le nom bre  des cartes, rem plaça it  
plusieurs p a r  de  nouvelles.  Or, la p re m ière  sér ie  de ces nouvelles 
cartes, p réparée  dans  le couran t  de 1572 et de 1575, s’in te rpose  dans 
l'édition flamande 1571 de la m an iè re  suivante . E lle  augm en te  dans le 
m êm e o rdre  l’édition latine de 1575; nous l’indiquons pa r  le num éro  
d ’ordre  de cette  édit ion la t ine  de  1575, en pa ren thèse  à côté du num éro  
de l’interposition flamande :

0 A ( ')  Scotia. 52 A (•**) F orum  ju l .  Is tria  Sam -
0 B (8) Anglia, L huyd 1575. buci.
G C (9) C a m b r ia , Lhuyd. 51 A (■**) Patav. Apulia Caslaldi.
0 D ( 10) Uibernia .  50 A ( l8) S ic n n a ,  Corsica;, Au-

21 A (28) Mansfeld, Stella. cona 1572.
21 B (29) T uring ia  Mailing.; Mis- 59 A (S2) Cyprus 1575.

nia e t  L uza t ,  Sculle li.  11 A (s s ) Carint.  Lazii;  Hislria,
27  A ( 55) Moravia, Fabricii .  Coppi.
50 A (S8j Basilca M uns le r i ;  Sue- 41 A (r,°) P o m e ran ia ;  Livonia,

via Scltzlin i 1572. P o r ta n t i ;  Oswiec.
51 A ( 10)T iro l ,Carint.  Istria, Lazii.  52 A (°8) Abissinia.

(2) l.a b ib lio thèque de van Hulthcm  possède ces tro is  tirages, n* 14322, 13325 e t  14323.
(3) L’édition  d e  1373 se tro u v e  dans la bibl. h u ltcm icnuc  n* 14326.
{4} Mon exem plaire  flamand e t  celui d e  van liu lth cm  n e  d iffèrent que  par tit re .  Le m ien conserve 

le l i t r e  la tin , celu i de van H ultem  (u* 14321) dans le frontispice con tien t un t it re  flamand.
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L e n ° 4 1  ($*) I llyricum Sam buci  rem place  l’Il lyrie de  Hirschyogel, 
laquelle  est  encore  rep rodu i te  dans l’édit ion de 1575 sous le  d e rn ie r  
n* 70. r-

Cetle série  a pu au g m en te r  et com plém en lc r  aussi la p rem ière  
édit ion latine de 1570 ou de 1571, car  elle  p a ru t  séparém ent sous le 
t i t r e  tad d i lam en lu m  tlieatri orb is  t e r ra ru m ,  q u ’offre Abraham Ortelius 
geograpbiæ studiosis,  A nlverpiæ  1575;  il contient  18 cartes (s).

121. Si l’on veu t  b ien exam iner  la m arche  géographique d ’Orlelius,  
il es t  nécessaire de confronter  les éditions e t  les a d d im en ta ,  afin de 
d é te rm in e r  l’augm enta t ion  successive e t  l’appari t ion  chronologique de 
ses cartes. — En a t te n d an t  je  ferai re m a rq u e r  q u ’au  delà de  la 
p rem ière  série,  l’édit ion a llem ande  de 1580 m e présen te  u n e  série  
postérieure  de  25 caries nouvelles,  au nom bre  desquelles 14 porten t  la 
da te  de 1579.

G Hispanianova 1579.
7 l l i sp an io la , Cuba, insulæ.

15 llispalensis convenl.  Chiaves,
1579.

17 Poicton, Rogeri ,  1579.
19 Anjou, Guyol, 1579- 
21 Picardie Joli. S u rh o n  15*79.
25 B urgund iæ com il .Lannoy  1579.
2G Luzenburg ,  Jacobi Surhon.
29 Nam ur,  Job. Surhon.
30 Hatnonia ,  Jacobi Surhon  1579.
51 Artois,  Job. Su rh o n  (o).
3G W cslfr is ia ,  S ibraud i  Leonis

1579.
57 Fris ia  orient.  Floriani.

Je  pense que  cette  série  de  25 car tes  composait  l’addiianienlum  
s e c u n d u m ,  publié  en 1579 ou 1580. —  Depuis cette  é p o q u e ,  dans  le 
couran t  des 12 années  su ivan tes ,  l’augm eula t ion  produisit  au moins 
28 cartes.

(5) L’exem plaire  de cet additam entum  se tro u v e  conservé à MUnich en Bavière dans le dépôt 
m ilitaire d e  cartes. Voyez Catalogue über d ie  ici kônigl. bayer, l la u p t constrvato rium  d e r Armée 
beGndlidien L audkarteu  und P lane, M unster 1833, psg. 7.

(6) Le nom de Jean , ensu ite  co rrigé  en Jacob.

40 Westfa lia  1579.
¿5  Ilassia , Dryandri;  llolsatia  , 

Jordani.
45 Fu ld a  Rcgrwilli  157.4; Waldek, 

Moeursi 1575.
54 W ir tem b c rg  G a r d n e r i , 1579 

( rem place le n° 50 de l 'édition 
de  1570).

G0 Verona,  Brognoli.
G2 C rem o n e ,  Campi 1579.
77 Ungaria, Sambuci 1579.
91 peregrinat io  divi Pauli  1579.
92 im perium  rom anum .
95 G ræ cia ,  Sophiaui.



1 (i) typus orbis le r ra r .  ( rem 
place celui de 1 o 70).

0 m aris paciíici 1589.
9 P c r i iv ia , F lorida.

15 Açores ins.  Teisseri  1581.
19 Valenlia regnum  1584.
20 Carpeiania 1581; Guipuscoa, 

Cadix.
2 "  Gallia narbon.;  Sabaudia  Bu- 

lionei; Venexiri Gliebelli ( rem 
place le ii° 12 de l’édil ion 
de 1570).

28 Lorraine  1587.
30 Burgundiæ ducahu 1581.
55 Lcodiensis eccliæ lypus.
50 Brabanliæ  descr. 1191 ( rem 

place le ii° 16 de 1570).
10 Flan 'driædescr.  ad aulôgr.  Ger. 

Merca Loris con lraheba i  Oriel, 
(remplace le n° Î7 de 1570).

■10 Dania, Corn. Antoniades;  Ol
denburg .

(rem - 47 Rugia 1584 (remplace la Prusse  
Z c l l i i , à côlé de T bie lm ars 
Boeckeli du n° 22 de 1570).

55 Brandeb. m areb iæ  descr.  1588. 
55 Brunsw ik ;  Norinb. ager 1590. 
05 pa la t ina lus Bavariæ Beicbii ,  

ager  Argenlor.  Spekeli  ( rem 
place le ii° 50 de 1570).

75 Brixiani ager 1590.
78 I 'erusin i,  ager,  Danic,  1581.
80 Aprulii  descr.  Natalis Boni

facio 1590.
85 Ischia,  Jasolini 1590.
81 Candía e l  insulæ archipel.
88 Schlavonia,  l lirsch vogeli.
94 Prussia,  Hennebergi 1584.
96 Rom ania  T h r a c i a , Caslaldi

1584.
98 Islandia , Vcllii 1585.
101 C h in a ,  Ludov. Georgi 1584. 
105 Pa les l ina ,  Schroli (remplace
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le n° 51 de 1570).

Je  pense que  celte suite  plus nom breuse  que  les a u t r e s ,  publiée  
dans un laps de  12 a n s ,  évidem ment à deux époques ,  comme on le 
p résum e par  les da tes  de plusieurs caries  (9 de 1584), composait deux 
a d d i tam en ta ,  à savoir : add itam enlum  terc ium  de l’année  1585, et 
add itam enlum  q u a r tu m  de 1591.

Enfin le d e rn ie r  a d d itam en lu m  p a ru t  en 1595 : add itam enlum  
quin tum  theatri  orbis t e r r a ru m ,  qu’offrit Orlelins geographiæ studiosis, 
Antverp iæ exofiic ina  p lan lin iana  1595, composé de 12 cartes  (s). Je  les 
re trouve  dans l’édition de 1589.

22 (o) Cenomani, Ogerii;  B ri tan ia ,  Normandia  1594.
27 Tou raine , Frarici  1592.

(7) I.es num éros sont de l'éd ition  latine  de 1592. — La ca rte  de la Prusse de Gaspard H enueberg 
d ’F.rlidiliausen, pasteu r de M iilhauscu, n * 9 4 ,a  é té  publiée  p a r O rtelius en 1584, d ’après la carte  
o rig inale , gravée en bois en p lusieurs feuilles in q u a rto , e t do n t j 'a i v u , d i t  Vaugondy, au dépô t de 
la m arine, un exem plaire qui para it em brouillé  e t confus \essai, su r  l’b ist. de la géogr. lxxiï , p. 3G5).

¡8) L’additam entum  quin tum  se tro u v e  conservé daus le d ép ô t m ilita ire  de Bavière à  Munich 
(catal. sup. cit. pag. 7).

,9) Les num éros sont de l’éd ition  française 1598.

19
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•Il) Blcsûis , T em pori i  1592; Lem ovic,  Fayani.
55 Province 1591.
05 Silesin, l le iiwigi (rem place  celle du n° 58 de l’cdit .  1592).
00 Salisburg.  Sccznageli (rem place  de même le n° Cl,  de 1592).
85 Florcntini dom in ium , S tephano.
99 Polonia correc tore  Andrea Pograhio ( rem place celle de Grodeeki 

u» 95 de 1592).
190 P russ ia ,  Hennebcrgi 1581 (rem place la p récédente  de  la même 

d a te  n0 91 de 1592).
108 Japônia ,  Tcisera,  1595 
11C Fez e t  Maroc, 1595.
Après avoir  fini cette  revue approxim ative  de la fourn itu re  orté-  

l icnnc ,  je  pense qu’on peut  é tab l ir  avec une cer ta ine  cert i tude l’o rdre  
des éditions et t irages du tb ca tru m  Or tel i i . 

éd itions con tenan t  55 cartes. —  texte latin 10 mai 1570; 1570; 157!. 
texte flamand 1572 e t  a llemand 1572.

1 add itam entum  1575 de 18 cartes.
édil.  con tenant  70 cartes. —  texte latin 1575. — a llemand 1571.
II a dd itam en tum  . . . c a r t e s . — texte latin . . . — français 1780,

allemand 1780.
III add itam en tum  1585 \

. . . .  , . . . . .  i ensem ble  28 cartes.
IV add itam en tu m  la9 1  )
édit.  c on tenan t  10.8. —  texte latin 1792.
V additam en tum  1595 de 12 caries.

édit.  con tenan t  115 cartes. —  texte latin 1595. 
édit.  con tenan t  119 cartes. — texte français 1598; — espagnol 1598; 

— flamand 1598.
Après le décès de  l’a u te u r ,  p a ru re n t  les édit ions : texte latin 1001, 

1005, 1 6 1 2 ,1 6 2 4 ;  —  espagnol 1612; — italien 1612.
Vrienls éditant  fit reg raver  que lques  p lanches ,  ajouta  : Tarvisinum 

Pinadelli  et Calabre Pro sp er i  Parisii (n° 81, 89);  Jtttb ia Jordani 1595 
et Henneberg  1594 (n° 51, 57). (Confrontez e t  rectifiez ce qui est dit 
dans la géorgr. du moyen âge cbap. 2 1 5 ,  216, 275, page evit, note 45, 
appendice  II, III) ( 10 ).

Orle lius d o n n a , dans la p rem ière  édition du th é â t re ,  une lis te des 
cartographes e t  un  catalogue des cartes  dont il connaissait l’exis
tence.  Cette lis te  p a ru t  avan t  sa m ort  d ’un tiers plus nom breuse

(10) Il v a e rre u r  dans le cata logue du dépô t m ilita ire  d e  lia v iè re  à  M unich, a la page 7; le 
th ea iru m  O rtc lii , que le dépô t possède, n’est pas de l'auucc  1570 mais de 15Ü2.



(appendice H; prolégomènes cliap. 205, p. cv iu ,  cix). Après sa mort  le 
nom bre  grandit  continuellem ent,  opéran t  le progrès, agitant  le vertige 
de la car tog raph ie ,  p ré p ara n t  de nouveaux matériaux aux graveurs  
éd iteu rs  et géographes des Pays-Bas.

Les car tographes de la péninsule  p irenéenne  ne se souciaient 
guè re  de leu r  péninsule  et tou rna ien t  leu rs  opérat ions géographiques 
plutôt vers les régions transocéaniques.  C ependant  nous rem arquerons  
que la carte  généra le  d’Espagne de l’annce  1560, de P ierre de M cdina, 
avait  un co rrec teu r  dans Rodrigo de Çamora, qui composa aussi une 
car te  hydrographique ,  rectifiée ensu ite  par  André Garcia, qui publia  
en 1007 un islaire universel ( t i ) .  La car te  du Portugal d e Secco fut 
aussi corrigée en 1(510 par  Pierre Texeiro  ( 1 2 ),

■lacobo Caslaldo, piémontais, é tait  le coryphée des géographes de la 
péninsule  ita lique (1545-1570). Il é ta i t  copié par  de  Jode, p a rO r té l iu s ,  
p a r  d’au tres  copis tes : mais son p roduit  t an t  ex té r ieu r  qu ’in té r ieu r  ne  
pouvait  satisfaire  assez longtemps. Jean.-Antoine M agini, padouan 
(né 1556), astronome e t  m athém atic ien ,  remplaça p o u r  les parties  de 
l 'Italie , les g randes car tes  de Caslaldo par  57 petites a ttachées aux 
édit ions de P to lém ée de 4500, 1597 in-4°. Q u a n ta  la partie  in té r ieu re  
de l’Italie e lle-même, il e n t r e p r i t  en 1000 une grande  publication, 
qu ’il con tinua it  ju sq u ’à sa m ort  qui a rr iva  le i l  février 1017. Son lils 
Fabius termina la publication de cet ouvrage en 1020. Son a l l a s s e  
compose de 01 car ies .  Ces car tes  fu ren t  copiées p a r  Jansson e t  par 
Blaeuv vers  1042 ci composent un volume à pa r t  de leurs  allas. S u r  les 
cartes de Magini, Grculcr é labora en 1040 une Italie de 12 feuilles 
(voyez ce que nous avons dit su r  Caslaldo e t  Magini c i-dessus ch. 115).

Nous avons mentionné (prolég. cliap. 205, p. ex) le beau produil 
suédois de B urœ us (né 4571, m ort  1040). E n tre p r is  vers I60S, il paru t  
en 4020 à Siokhoim en six g randes  feuil les gravées par  T ram  ma 'v. Ces 
feuilles fu ren t  copiées bien vite  en 1050 p a r  Claes Visscher, ou Nicolas 
Piscator à Amsterdam, dédiées à Gustave Adolf. E nsu ite  elles furent 
copiées par  Nicolas et Guillaume Sanson en France.  Blaeuv donna 
qua tre  car tes  spéciales de celles-ci dans son a tlas de 4058 e t  en

(11) La hydrographie île Çam ora co rrig er  par Garcia (en tre  1570-1590] correspond avec celle de 
la niéd ilerrariée  rpie nous avons analysée su r la copie «1er Blaeuw-Berev (géogr, do inovrn  Age. 
Cliap« ïiO , n- la s  de l'atlas).

(12) Xnugondy (essay su r l'Iiist. d e  la géogr. V, p. 191, 199), n ’est pas exact quand il d i t  que  la 
carte  de Secco fu t suivie en 1995 d’une a n tre  d’Aelill S la tiu s  insérée dans l’a tlas d ’O rtellus. La carte  
du recueil d ’O rlélins es t celle de Secco publiée  en leiJO à Home, p a r  la spéculation de Tram ezaini r t  
dédice  à un  cardinal p a r le d it Achille S latius (F.staço né l o t i ,  m orl 1981) portugais à Home. La 
dédicace ne fait pas l’au teu r.
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fit n e u f  dans l 'édition de 1665. Jansson suivit  son exem ple  plus 
l en tem en t  ( 13 ). L’ouvrage de B urœ us fut le com m encem ent d u  

service que la be lliqueuse suède  a lla it  rendre  à la cartographie .
En m êm e lem ps le N orm and G uillaum e le Vasscur de Beauplan  

passait 17 années en Pologne. Ingén ieu r  et capitaine d’ar ti l lerie ,  
il levait les p lans e t  pu t  d resse r  une  carte  générale  de Pologne et 
spéc ia lem ent les cartes  de la partie  méridionale,  gravées en p rem ie r  
lieu en 1C1S par  Guil laum e Hondius,  fils de Je an ,  résidant à Dantzik. 
De re to u r  dans son pays,  Beauplan édita en 1650 et 1600 chez Pierre  
Caillou à Rouen, la descrip t ion  de ces régions. L e sea r le s  fu ren t  ensuite  
copiées p a r  Sansón chez Mariette (1665) ; b ien tô t  à Amsterdam, par 
Blaeuv, Dankcrtz ,  Jansson ,  W aesberg ,  Yalk e t  S c h e n k , Mortier.  La 
car te  généra le  reproduite  par  Dankcrtz, Valkenicr  1059. Le suédois 
E ric  J. Dahlberg (né 1625, mort 1705), dressa  vers 1060 aussi une car te  
de la Pologne p ro p rem en t  dite  : gravée p a r  L. Cordier, publiée  en 
1696 p a r  Puffendorf  (voyez m appograph ie  de l’anc ienne  Pologne, par  
Janocki, publiée par  Uaslawiecki,  Varsovie 1816).

Les ear les  de H u m frid  L huyd , publiées en 1569, et les 56 caries de 
Sa x lo n ,  publiées en 1575, se rv iren t  de modèle aux  copistes pour la 
partie  des îles b r i tann iques  ju sq u ’à l’appari t ion  de l’atlas de  Jean Speed 
(m ort  1029), composé de 50 cartes  de l’Angle te rre  et publié  en 1010 
sous le t it re  de théâ tre  de la Grande Bretagne ( u ) .  La version latine 
de  Philemon, hollandais de Coventri ,  pa ru t  aussi à Londres en 1610. 
Blaeuv copia les car tes  de Speed en 1615; Jansson en fit au tan t  en 1655. 
En  m êm e temps, 1051, Blaeuv lit pa ra î tre  les cartes d’Ecosse, élaborées 
par  Timolhéc Ponl e t  Robert Gordon. Sansón imitai t  cet  exemple en 
France.

Les copistes des Pays-Bas n’avaient  pas de sem blables  ensembles,  ni 
pour l’Allemagne, ni pour  la France.  Ils avaient  pour  ces étals une 
m ult i tude  de cartes  spéciales,  topographiques,  chorographiques,  des

(13) Vaugondy (essai V, G, p. 204) re la te  q u ’une ca rie  m anuscrite d ’Upsal <lc l’année 1567 
signée T. II. W . p a ru t en 1587 dans le llieatrum  d 'O rte lin s. Toutes les éd itions e t  tons les tirages 
du th éâ tre  ne la connaissent pas : à p a rtir  de l’année 1570 la ca rte  du sep ten trio n  rep résen te  elle 
seule la Suède reconnaissable. O rlclius l’em p ru n te  d ’une publication ita lienne , parce q u ’elle se 
tro u v e  en e n tie r  dans les grandes caries de Caslaldo, 1550. 1568. — V augondy re la te  ensu ite , 
qu 'av an t l ’apparition  de la carte  de D ur.eus, Jodocus Hondius éd ita  une  carte  tV A d rien  Veno  e t la 
dédia à Gustave Adolf en 1013 e t  que  c’es t la p rem ière  carte  où l’on reconnaisse la Suède. On sait 
que Gustave Adolf m onta sur le trô n e  en novem bre 4Cl 1 e t  Jodocus m o u ru t en février 1612. Cette 
ca rte  m 'est incounue; e lle ne se tro u v e  pas dans les a tlas.

( i  l) Vaugondy re la te  q u ’il é ta it  public en 1610 par Jodocus H ondius : p robablem ent Jodocus y 
é ta it  em ployé com m e graveur. I.c biographe do Jodocus a m alheureusem ent : om k orthcyd ts 
lialvcu, néglige d ’én u m ére r ce q u ’il a ouvragé pour les a u tre s  e t  ce q u ’il a éd ité  lu i-m èm e.



quelles  ¡1 fallait  faire un  assor t im ent  pour  former l 'assemblage des 
cartes  particulières ,  de  toutes les provinces et cantons.  Les infatigables 
e n t re p ren e u rs  d’Amsterdam ne s’a r rê ta ie n t  pas au milieu de leu r  
course pour rem pli r  cette  tâche profi table cl utile  aux études.

122. Vers 1000, Judocus Ilond ius  s’é tan t  mis en possession de 
planches de Mercalor, compléta it  l’ensem ble  d ’un a tlas plein et régu
lier par  ses p ropres  copies ou compositions. Le texte fut rédigé par  son 
beau-frère  P ie rre  Montanus.  Après la mort de Judocus (1012), son fils 
Henri llo n d  et son beau-fils  Jean Jansson  con tinuèren t  de com plé ter  
e t  d 'éd ite r  l 'atlas de Mercalor.  Malgré leu r  activité  infatigable e t  le 
succès qu’ils ob tena ien t  en com plé tan t  leurs  édit ions,  ils avaient  
encore r e co u rsâ u x  e m p ru n ts  dans l’année  -1554 (prolégom. chap. 265,
p. C X V I l l ) .

Le g raveur  Pierre Kncrius, ami des Uonds, exécutai t  alors et 
publiait  pour son p ropre  compte  les recueils de cartes. En 1617, 1022 
il avait pour les Pays-Bas 25 planches. E n tre  1614 e t  1021, il exécuta 
une quinzaine de car ies  qui fo rm èren t  l 'atlas du  monde édité  vers 1022. 
Ainsi son fonds devait  avoir au moins une q u aran ta ine  de planches 
géographiques (prolég. chai). 205, p. et), quand il in te r ro m p it  ses 
p ropres en trep r ises  afin de trava il ler  pour ré tab lis sem en t  des Mouds, 
un iquem ent en quali té  de g raveur  très act if  et laborieux. Les a tlas  
minores de Mercalor sont de son burin  e t  nom bre  considérable  de 
cartes  d ’une plus g rande  dimension.

Les édit ions de l’atlas de Mercalor e t  du texte latin continuaient 
ju sq u ’à 1050. Ensu i te  p a ru t  en 1055 une édit ion de deux noms : 
Mereatur-Ilondius et le texte var ia it  : latin,  français, a llemand, anglais, 
hollandais.  Puis le nom de Mercalor d isparu t,  fit place à Henri l lond et 
Jansson ;  à la fin Jansson resta s e u l .— La p rem ière  édition de Mercalor 
(chez llond) en 1000, se composait de 50 cartes. P a ru re n t  ensuite  la 
seconde 1007, la troisième 1009; la qua tr ièm e  avec la date  de 1012 
ou 1015; la c inquième 1023 compte  150 cartes .  E n su i te  chaque  année  
fournit  une édit ion (ou tirage), ainsi que la d ixième p a ru t  en 1000, 
composée de  175 caries. Pa ru ren t  encore  les édit ions datées 1029,1030. 
Celle de M ereator-llondius 1033 latine,  française, a llem ande,  en 1051 
hollandaise, 1050 anglaise. On signale encore  une de l’année  1011, 
composée de  210 car ies  (calai,  du dépôt milit.  de Bavière, p. 9). C’est 
tout ce que je  puis re m a rq u e r  su r  la suite  des additions.  Il faudrait  
voir les volumes en  na ture ,  confronter  les cartes  e t  le texte, pour 
d istinguer les t irages e t  les édit ions,  p our  découvrir  et d é te rm in e r

i ' J .

HONDIUS, 122. 221



.222 VICISSITUDES.

l 'augmentation successive e t  l’origine  des caries .  Mes annola l ions à ce 
su je t  sont insuffisantes pour  en faire usage (ts).

123. Les J anssons ne con tr ibuèren t  pas seu lem en t  par leurs  é tudes 
à la perfection de la géographie : leu rs  pensions engagèren t  encore  
d ivers  savants à t rava il le r  su r  une  sc ience pour  laquelle  ils avaient 
beaucoup de goût. Les cartes q u ’ils ont mises dans les dilfcrents 
ouvrages de géographie qu’ils ont publiés, sont  tirées de celles qui 
avaien t  le plus de répu ta tion ,  et l’on peu t  d ire  que  leurs  allas,  su r tou t  
le d e rn ie r  qu i  est en hu i t  volumes, peut ten ir  lieu des cartes originales 
q u ’ils avaien t  rassem blées avec soin e t  dont la p lu p a r t  au ra ien t  peine à 
se t rouver  au jou rd ’hui (Lenglet Dufresnoy, discours pré lim . dans méih. 
p our  é tu d ie r  la géogr. p. 128, 129, cf. a l ,  37).

A la su i te  de la sér ie  des allas de Hond, p a ru re n t  ceux des Jansson, 
en 163(1 et I65S en deux volumes con tenan t  216 car tes ;  en 1659 en 
trois vo lum es,  con tenant  516 c a r te s ;  l’édition avec le texte a lle 
mand 1610, avait  112 cartes  seu lem en t  (calai, du dépôt mil il. de 
Bavière,  p. 9). Depuis 1617, le nom bre  de volumes g rand it  : eu 1635 
il en avait  cinq do 110 cartes, à com m encer  p a r  la m êm e date  1635, les 
six volumes sont de 131 cartes en a ugm en tan t  encore  ju sq u ’en 1660, à 
huit  ou douze volumes.  Le fonds de l’ouvrage compte hu i t  volumes, 
mais p our  l’avoir  bien complet,  il faut y jo indre  : orb is  m ari t im us 1637, 
qui forme le lXrac vo lum e;  allas novus sine thea trum  in quo orbis 
a n t iq u e s  X” 0 vo lum e; barm onia  macro cosmica scu atlas ccclestis 
Andreæ Cellarii,  le  XI"" vo lum e : e t  pour  le XII"1'  a llas  con lrac tus  
de 1666 ou le résum é de l’ouvrage entier,  a t lan tism aio r is  compendium  
(Lengl. Dufr. mélh.  t. I, p. 31, 33, t. V, p. I l ,  15).

Les Bl.veov (Guillaume Jansson, né 1571, m ort 1038, et ses fils Jean  
et Cornelis) t rava i l lè ren t  encore  avec plus de succès que les Jansson. 
Quatre  a tlas  en q u a tre  langues d i f fé re n te s , m ontren t  combien ils 
avaient  à cœ u r  une science pour laquelle  ils ont fait de si excessives 
dépenses.  Outre  la magnificence qui règne  dans les car tes  qu’ils ont 
données,  soit à part,  soit dans leurs  livres (atlas), on y trouve une 
grâce et une  c larté  que les au tre s  géographes n’on t  point encore 
imitée.  Nous pouvons d ire  de leurs  car tes  particulières  ce qui vient 
d ’ê tre  m arq u é  de celles de Jansson, qu’elles peuvent ten ir  lieu des

MS) Voyez note 15 de l’appendice n i de la géogr. du m oyen âge, t. I l,  p. 251; seu lem en t il faut
y ray er la ligne qui p o rte  : ce tte  da te  d é te rm in e  a u s s i  (j’en ai la 2* partie) : parce que c’est une
e rre u r  occasionnée p a r une fausse application du frontispice à c e tte  2* partie.



JANSSON, BLAEUV, 123.

originaux q u e  nous n’avons pas (Lenglet Dnfr. dise, prél,  dans la mélli. 
p. 128, 129, cf. p. 54, 57) ( 10 ).

Blaeuv on 1655,16-12,1C45,1 G-i7donnait un  ou doux volumes de son 
allas, et le nom bre  des car ies  y monia à 100. Depuis 1012, le nombre 
de volumes monta à quatre ,  ensuite  depuis  1617 jusqu’à 1055, ce 
nom bre  a rriva  ju sq u ’à six, con tenan t  572 cartes. Ce nombre aug
m en ta i t  encore  ju squ’à 1GG5. L’édit ion de cette  année  donne  9 volumes 
au  texte espagnol et flamand, 12 au texte français, 11 au  texte latin. 
Les index de l’exem plaire  latin s igna len t  580 car ies  e t  p lanches dans 
ces onze volumes. La partie  nau tique  n’y est pas; en revanche on a 
quanti té  de  p lanches de l’observato ire  et d’ins trum ents  de Ticho- 
b rah e ;  l’Escourial e t  scs édifices; le texte augm en té  p a r  la reproduction 
de différentes descrip t ions c l  prèàjjçs historiques.

Quelques années  av an t  1075, le m in is tre  de Hollande avait  fait 
présent  au grand  se igneur  d e  l’a tlas en 12 volumes. Ce prince 
(Mohammed IV), j e t a n t  p a r  hasard  les yeux s u r  ce livre, en fut ex trê 
m em ent satisfait et donna ordre  de le m et t re  en langue turke.  La c o m 
mission en  fut donnée au docteur  Alexandre Maurocordato, iu l rep rè lc  
du visir. Mais ce docteur  t rouvant  l’ouvrage trop vaste, demanda  qu’on 
lui associa un jésuite ,  qu i  savait  le lurk  et l’a rabe .  Ce jésu ite  était  
français et d em eura i t  à Scio. On l’envoya q u é r i r  aussitôt e t  ils t ravail
lèrent  conjoin tem ent (con tinuateur  de Ricout,  hist.  de trois em per .  
turks, t. IV, p. 580, 581).

Lorsqu'on s’occupait  de la version lü rkc  à Conslantinople, l’établisse
m en t  et la fortune de Blaeuv n’exista it  plus. Un incendie consum a le 
22 février 1072 presque tout le fonds de la l ibra ir ie  du célèbre  éditeur.  
Les planches y pé r iren t .  Un cer ta in  nom bre  cependan t  fut sauvé. Elles 
passèrent dans les mains de  de W ilt ,  ainsi qu’elles f igurèrent  longtemps

(if») Grèce à c e lle  reproduction des cartes, la carte  du  Probant «le Van L angren , publiée vers 1630, 
ne s’est pas perdue (prolég. 259, p . xci). L 'original de  la ca rte  n’offre ni d a te , ni lieu , ni nom du 
g rav e u r; il est dédié à l 'in fan te  Elisabeth C laire E ugène (veuve en il»2l, 13 j u i l le t ,  décédée 1633 
29 novem bre), par Michiel F lo ren tin s  van L angren , n ialhcm at. de S. M ajesté, qui espère  q u ’il sera 
reccu auee au ta n t de favorable accu e il, q u ’o n t ey douan t esté  les prém ices de ses labeurs : o r  la 
ca rte  du Ilrabaut n 'e s t pas la p rem ière  de celles q u ’a publié M. F. van L angren . Descriptio archiepis- 
copalus m cchlinensis ex adversariis geographieis Jacobi F lo ren lii van Langren , Michaei F lo ren tins 
van Langren féliciter hoc anuo 1644 Richardus Colin lilte ra s  in æs incid it : e s t aussi rep ro d u ite  par 
les géographes hollandais. — L utem bnrgcnsis ducalus e t  T rcvirensis  archiepiscopalus Ballhasari 
Carolo auslriaco d ed it Michaei F lo ren tins van Langrenus co sm ographus, nova a se cura  dcscriptain 
dedicat, consecratquc anno 1644. On les vend à Bruxelles chez P ie rre  Dotel, lib ra ire  vis-à vis les 
écoles des peres de la comp. de Jésus, chez François van V eldc, au Bible, d e rriè re  la maison de ville. 
Carte 1res grande d e  q u a tre  g randes feuilles. Un exem plaire trè s  délabré  de c e lte  ca rte  es t conservé 
dans les archives de l’é ta t à B ruxelles. Cet exem plaire es t p en t-c tre  le d e rn ie r  e t  u n iq u e  original 
qu i, a u ta n t que  je  sache, n 'a pas de copie.
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dans des a llas postérieurs,  ornées d ’inli lula lions d’em p ru n t .  Frédérik  
de VYitt s’é lan i  em paré  des planches de Blaeuv, changeait  s u r  plusieurs 
les iril itu lations, inscrivant  lu i-m êm e : par  F. de W it t ,  comme on le 
voit p a r  exem ple  su r  la feuille de là  Litvanie. Ces planches avec le fonds 
deW il t  passèrent  en possession des Mortiers. Ils y inscr iv irent  pa r tou t  : 
apuii .1. Covens et C. Mortier : voyez par  exem ple  la carte  de C hypre ;  
a il leurs  ils rayèren t  le nom de Blaeuv et le re m p lacè ren t  p a r  leur  
apud ; voyez par  exemple  pa la l ina t  de Poznania; su r  quelques au tres  
encore  ils associaient à leur  nom celui de de Witt,  inscrivant de  leur 
p ropre  au tor i té  : par  F. de  Witt ,  apud  : voyez la carte  des duchés 
d’Oswiecim e t  Zator. Ainsi le t irage de  certaines cartes de Blaeuv se 
prolongeait  un siècle encore  ap rès  l’incendie.  Nous indiquerons encore 
des copies très rem arquab les  de différentes car tes  hlaeuviennes.

Par  le tem ps de la destruction  des en trepr ises  de Blaeuv, les 
planches de Jansson passaient à la disposition de Yisscher et de 
de Witt .

121. \  côté de ces g rands  c l  puissants p roduc teurs  de cartes, il y 
avait  à Am sterdam  p lusieurs  au tre s  q u i ,  selon leurs modiques 
ressources, réun issa ien t  dans des volumes, dans des allas, les car tes  de 
leur production.  Les Pays-Bas,  avan t  to u t ,  devenaient  l'objet de leu r  
préoccupation. P ie r re  Kaerius (comme nous l’avons dit ci-dessus 122 
c l  prolég. 2G3, p. 101) en d o nnan t  un recueil  Germania iuferior. 
id est  xvn provinciarum  ejus n o v æ e le x a c tæ  tabulas geographic.e cum 
lueuleniis  s ingu larum  descrip t iouibus additis a Pelro Montano , 
Amstclodami impensis  Pé tr i  Kærii (ejus insigne), 1 ü 17, contient  23 
planches gravées par  lu i-m êm e .  La seconde édit ion paru t  en 1022.

Clac s Jansson Vissclier ou Nicolas Joannides Piscalor, édita Belgium 
sive Germania  iu lerior  dont les car tes  porten t  les dates de 1021 à 1031 
et form ent la p rem ière  édition v isseherienne, augm en tée  dans  les 
tirages ré itérés  par  les car tes  de la g u e rre ,  de sièges 1G21-1630, 
ju sq u ’à plus de  10 feuilles. Piscalor p rép ara i t  ensuite  une  au tre  
édit ion qui avait  scs t irages ex olficina Nicolai Yisscher, vers 1070, 
o rd ina irem en t  sans date, composée de  20 caries .  Vers la tin de l’exis- 
leuee prolongée des Yisscher, u n e  troisième édit ion a dû paraî tre  p our  
les Pays-Bas s u r  une plus g rande  dimension, plus déta illée, composée 
d ’une c inquantaine  de  feuil les in-folio.

Quant  aux Pays-Bas élaborés par  F rcderik de W tll,  j e  ne connais de 
plus ancienne  édit ion que celle qui p a ru t  vers 1070, sans date  : n ien t  
kaert-bocck van de xvn ncderlandse  provincie, composée de 23 feuilles



numérotées par A.-Z. Elle  avait  de n om breux  tirages,  toujours sans 
d a te ;  vers la fin le nom bre  de feuilles montai t  à 51.

Verbist à Anvers, Jodocus lloudius à A m ste rdam ,  décora ient  leurs  
cartes e t  les encad ra ien t  p a r  de  tableaux, de costumes, de portra i ts  e t 
des vues de villes. P isca lor  et de W ill  se conform aient  à cet exemple  
dans les p rem ières édit ions du recueil  général qu’ils on t  tout d’abord 
p ré p a ré ,  Piscalor en tre  1G20 et 1G40, de W ill  dans les années 
suivantes. Tous deux p ré p ara n t  ensu ite  une a u tr e  édit ion de leu r  
recueil  ou allas,  r enoncè ren t  à cette  décoration. Ils donnaien t  plus de 
soin à l’exécution des cartes ,  afin de se p lacer  au niveau des cartes 
jansoniennes e t  b lacuvicnnes.  Ils pub l ia ien t  e t  reproduisa ien t  leurs  
allas sans texte e t  sans dates. Celui qui est apud Fredericum  de W ill  
(paru t  vers 1G70); il se  com poscdc  2G car ies  num éro tées  régu liè rem ent 
e t  conjoin tem ent avec celles des Pays-Bas (m entionnées ci-dessus) 
contient 51 feuilles.  Les feuilles du recueil  de Visscher fu ren t  plus 
nombreuses.  Ces car tes  e t  recue ils  que nous avons qualifiés de la 
seconde édition, se rvaien t  ju sq u ’à la fin de l’existence des en trep r ises  
de Visscher e t  de de W it t  : mais dans de nouveaux tirages, dans les 
nouvelles reproductions de leurs  allas, m ajor ou tninor,  le nom bre  des 
cartes augm entai t  ou changeait .  Chez de W itt ,  par  exem ple ,  ou 
rem arque  la car te  d’Espagne p lusieurs  fois a u tr e m e n t  gravée. Le fonds 
de de Witt (sans compter les p lans de villes) monta  à peu près à 150 
caries. Le fonds de Visscher, pour  les cartes ,  é ta i t  beaucoup  plus 
considérable . A la fin le fonds de de W itt  passa dans les m ains de  
P ie rre  Mortier, et celui de Visscher dans les m ains de  P ie rre  
Schenk ( n ) .

Lorsque les recueils  de cartes  comm ençaient  à former les a l la s ,  une  
description chargeait  o rd ina irem en t  le revers.  La su ite  de la descrip 
tion, gardée p a r  les réclam es et s igna tures ,  p a r  la pagination ou 
numérotage, ind iquait  l’o rdre  et le nom bre  des ca r te s  comptées en 
ou tre  p a r  les index. Malgré tant d’indices,  on éprouve  cependan t  des

(17) Les O ttens d isen t que p o u r l'A llem agne V isscher avait 30 c a rte s , e t  de W itt  30. — Lcnglet 
Dnfresnoy, dans sa m ctli. de géogr. t .  V, p. 208-215, donne une liste  assez inexacte des cartes d<* 
Kred. de W it t ,  e t  d it par une  grosse e rre u r  q u ’elles passèren t dans les m ains d e  Van dor An. — 
Olïicina Yisscheriaua ex ista it plus d 'uu  siècle : m es eiïorls  p o u r avoir les dates dé te rm inées de 
l’existence e t  des p rodu its  fu ren t in fructueuses. Clacs Jans d it P iscator d a ta it ses prem ières cartes 
q u ’il ex c u d eb a tc l d écorait. Les dates com m encent par 1021 e t  fu re n t quelquefo is changées (celle 
de  Groning 1033 en 1019; ou effacées. I.a d e rn iè re  que j e  puis rem arq u e r de  1050 est probablem ent 
proche de la m ort du lils Jean. l>a m éthode de la fabrique changea e t  con tinua sans date. La veuve 
Visscher, vers 1717, p rép ara it encore q ue lques planches, e t  b ien tô t après le fonds e n tie r  en tra  eu 
possession d e  Schenk : ainsi que  les atlas de  V isscher p a ru rem  inscrits : uuue apud P e truu i 
Schenk jun io rem .
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e m b arras  cl quelquefois de pénibles incerti tudes pour se convaincre 
q u ’un tel exem plaire  est complet e t  r égu liè rem en t  assorti.  Depuis 
qu ’on a commencé à sé p a re r  le texte de la description des cartes 
e lles-m êm es : la suite  des caries  fo rm ant seule l’o rdre  et l’ensem ble  du 
volume, les difficultés dans l 'exam en des exemplaires au g m en ta ien t  
au d e rn ie r  point.  Les t itres  sans dates ne sont suivis d’aucune  
in form at ion ,  parce  qu'i ls  sont souvent  sans index;  l’index, quand 
il yest ,  témoigne que  ces tilres sont  de faux t i t re s ,  l itres  de spéculation 
pour couvrir  un recueil  de car tes  hétérogènes,  ded iffé ren is  éditeurs .

J ’ai devant moi un atlas de 51 car tes  de  F rédéric  de Wilt ,  sans da te  
(vers 1071), tout à fait en règ le ;  les cartes e lles-mêmes y sont 
num éro tées  su ivan t  l’indication de l’index im prim é.  J ’ai aussi devan t  
moi un au tre  atlas sous le m êm e t i t re  de de W itt ,  contenant  100 cartes  
enreg istrées p a r  l’index im pr im é  au revers  du titre .  Eli bien, cette 

centa ine  se compose de 47 car tes  (les q u a tre  spéciales de Hollande é tan t  
exclues), de de W in ,  de son atlas p récédem m ent  mentionné, e t  des 
cartes  spécia les de Hond e t  Jansson, complétée par deux de Mcrcaior et 
deux de Visschcr.

J ’ciais avide d’exam iner  les a tlas de Visschcr de différentes époques. 
Or, on me présen te  un beau volume avec un frontispice gravé 
p a r  Ger. de Lairessc  (né 1640, m ort  1711), in ti tu lé  : a llas m inor  sine 
t o lu so rb is  te r ra ru m  contracta  delineatio  ex conatibus Nicolài Vissclier. 
Amst. batav. apud Nieolaiim Vissclier, cuin privil .  sans date. Ce l it re  
e t  frontisp ice  couvre 105 cartes  enregistrées par  un index imprim é.  
L’uniformité  du coloriage très  soigné p rév ien t  que toutes ces cartes 
furent  préparées ;!  la fois pour  co m p o ser lev o lu m e  ou l’atlas de Nicolas 
Vissclier. Or dans ce p ré tendu  atlas de Vissclier ne se t rouvent  que  4S 
car tes  de  son officine qui composera ient  un a tlas m inor  deffectué si on 
les re t i ra i t  à cet effet du volume ; on y compte  27 de celles de de W it t ,  
10 de  Jansson e t  que lques au tre s  qui ind iquen t  que le volume a été 
réun i  et relié vers 1600. — La bib lio thèque de Van Hullliem possède 
(n° 14562) un volume sous le m êm e t it re  d ’a tlas m inor,  un volume p lus  
considérable , parce  qu ’il contient  152 cartes  q u ’aucun  index im prim é 
n’a enreg istré ,  e t  si l’on y trouve un tiers de Vissclier, le reste  consiste 
<*ii un ram as de car tes  de  Blaeuv, de Jansson, de de Wilt,  etc.

125. Dresser une carte ,  lever à cet effet le plan,  est sans doute  
l’ouvrage de l’intelligence. Il se ra i t  c ep en d an t  absu rd e  d’inven te r  pour 
l 'au teu r  de la c a r te  une  p roprié té  in te l lectue lle  qui em pêchera i t  aux 
au tre s  de copier  la car te  et de  rep ro d u i re  le portrait  (du pays) q u ’elle



représen te  très b ien et pa r fa i tem en t .  Quand l’auleur^allait  pub l ie r  sa 
carte ,  son e n trep r ise  é ta i t  sauvegardée dans  son pays par  un privilège 
qu i  prohibait  aux au tre s  de la rep rodu ire  pendant  quinze ou vingt 
a n s ,  ou d ’in tro d u ire  sa copie  faite à l’é tranger .  Celle p rem ière  pub li
cation récom pensait  l’in te lligence de l’au teu r .  Après l 'écoulement des 
années  du pr iv ilège,  c h a c u n ,  dans  le pays m êm e de l’au teu r ,  pouvait 
reproduire  son travail ,  si le privilège n’é ta i t  renouvelé,  ce qui arrivait  
quelquefois.

l /e n t r e p r i s e  de la reproduction  ou de la copie du produit  é tranger ,  
protégeait  aussi un privilège. Orlelius était  privilégié  pour copier. Cela 
n’em pêcha i t  guère  de Jode de copier  les m êm es portra i ts  des pays. 
Jansson et Blaeuv copiant  l’atlas de Magini, tous deux dans le même 
pays, dans la même ville, voulaient p réserve r  leu r  en trep r ise  par  un 
privilège. Ces privilèges n’em pêchaien t  personne  de copier  .Magini, 
mais ces privilèges sauvegarda ien t  un certain  tem ps les inii lulalions, 
les o rnem en ts ,  les décorations,  les ch an g e m e n lsq u ’allaienl faire Blaeuv 
ou Jansson. Ainsi la copie b laeuviennc de Speed, accom pagnéedu  texte 
anglais,  se vendait  l ib rem en t  en A ngle te rre  depuis que le privilège 
local avait exp iré  cl Speed é tait  mort.  Eu  F rance  ou essayait de copier 
le produit  hollandais e t  les hollandais ne p ré ten d a ien t  guère  d 'avoir à 
l’é tranger  le droit  de proprié té  su r  leu rs  inventions et ne  soulevaient 
a u cu n e  en trave  aux é tran g ers  p our  en  profiter ( is ) .  De leur  peti t  pays 
e t  de leurs  vastes a te l ie rs  ils approvis ionna ien t  le monde de copies des 
meilleurs  produits géographiques et ils é ta ien t  applaudis .  La con tre 
façon ne leu r  é tait  point reprochée,  car  personne ne se sen ta i t  capable  
d ’en faire au tan t .

Cependant  c’é ta i t  une spéculation.  Jansson et Blaeuv é ta ien t  
instru its ,  mais ils n’é ta ien t  guère  disposé à faire de  sacrifices : ils 
devaient régler  le  bon compte  de ces immenses dépenses q u ’ils é ta ient  
en é ta t  de suppor te r .  La spéculation  perce  dans  l’em pressem en t  
d’au g m en te r  le nom bre,  de m ult ip l ie r  les éditions, de les p rép are r  
pour ainsi d ire  à la bâte, par  de  changem ents  a p p aren ts  de dates, du 
titre ,  de la ré impression de la description placée à la renverse  des 
ca r te s ;  par  le mode de la re l iu re .  La spéculation g randit  ensuite ,  
lorsque d’un côté les opérations plus scientifiques se développaient dans

(18 M ariette, ru e  s. Jacq , à l'espérance à Paris , copiait les caries  d e  Jansson sans le déclarer, 
Jansson cop iait les cartes de Ju b ricn  c l  d’an tres, in scrivant à A m sterdam  : avec priv ilège du  roi e t 
se vend à Paris. Les cartes  de Henri llond e t  de Jausson , su rto u t celles de F ran ce , p o rte n t : e t  se 
vend à Paris cher. M ariette. A près l 'ex p ira tio n  du priv ilège local, la vente d e  copies é tran g e rs , 
»•tait libre e l l e s  libraires s 'arran g ea ien t e n tre  eux dans leu r comm erce.' — Voyez ce qui es t d it 
au su jet de privilèges dans le ni* appendice, t .  II , p. 517,218.
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les au tres  pays et la c oncurrence  des ignorants de l’a u tr e  côté envahit  
la fou rn i tu re  des cartes .  La spéculation  honnête  dégénérai t  en 
spéculation  sordide e t  honteuse,  dans laquelle  donnaient quelquefois 
les maisons d 'une  certaine  célébrité.

126. Paris  avait  les fabriques de caries  (géogr. du moyen âge, 222) 
e t  l’anversois Tavc.rnicr y excellait  p a r  le soin et la beauté  du 
burin  ( îo ) ; mais l’é lude  réel le  é ta i t  cultivée  p lutôt su r  les rivages 
m ari t im es à pa r t i r  des Pays-Bas. Les dieppois se l ivra ient  au beau 
dessin des car ies  m arines (géogr. du moyen âge 219, t. II, p. 196). On 
a une car te  de  1555 d 'u n  beau dessin de Guillaume le T es tu ,  
conservée dans  la bibliothèque du dépôt de la m arine  (Sanlarem , essai 
e t allas). Un pilote du même nom, Guil laum e le Teslu ,  na i i f  de la ville  
de Grasse en 15G6, dessina s u r  vélin une m appem onde : les parallè les 
y fu ren t  curvilignes et l’é q u a teu r  représen té  par  deux courbes  
(Vaugondy, essai su r  l’hist.  de la géogr. cliap. h, p. 119)- A Rouen on 
éd ita it  les a lm anachs pour  les m arins,  accompagnés de cartes  et de 
rense ignem ents  nécessaires à la navigation (un sem blab le  de l’an 
née 1516, dans la bibl.  de d’Aremberg). Un Sanson  d ’Abbeville publia i t  
un tra i té  de  l’A llem agne;  son (ils Nicolas se p répara i t  à deven ir  un  des 
plus renom m és géographes, et le nom de Sanson pr i t  possession de la 
géographie en  France,  tout  un siècle (1G27-1750).

Nicolas Sanson  p répara  dans  sa 18 '  année  : Galliaî an liquæ  dcsc r ip -  
t ionem, qu’il lit pub lie r  neu f  ans  plus lard ,  en 1627, accompagnée 
de la car te  en cinq feuilles. C’était  le d ébu t  de  scs immenses t ravaux 
et la source  de sa glorieuse d ispu te  avec le jésu i te  Ph il ippe  Labbe. Au 
sein de sa famille  il con tinua  de re ch e rch e r  l’ancien  monde, d ’é laborer  
ses tables méthodiques,  comm e méthode de l’ense ignem ent,  e t  se 
chargeait ,  eu qualité  d’ingén ieur,  de différentes commissions : mais 
il ne voulait accepter  a u cu n  l i t re  honorifique, c ra ignant ,  disait-il,  de 
d im in u e r  dans ses enfau ts  l’a m o u r  du travail .  En eliet,  l’am our de ses 
enfants  ne  d im in u a it  pas.

Chaque ouvrage de Sanson é ta i t  accompagné de cartes. Quand il 
publia  en  1GÜ les c inq t ra i tés  de cinq royaum es : F rance ,  Allemagne, 
Italie,  Espagne, Bretagne, chaque traité  p a ru t  accompagné ded ix  caries. 
Elles é ta ien t  d 'abord gravées par  l’anversois Melchior T a v e rn ie rq u i  
lésait à Pa r i s  bon trafic de  car tes  géographiques.  Sanson, obligé de 
rom pre  avec lui, s 'é tablit  à Par is  e t  con tinua it  in la t igab lem ent

(19) Le dépô t m ilita ire  de Bavière à Munich possède : a tlas m inor par T av c rn ie r, Taris 1639, con* 
ten an t 13 c a r te s 'p .  8); on peu t p résu m er q u ’un raaior ex ista it aussi.
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à augm en ter  le nom bre  des car tes  qui devaien t  enfin composer un 
recueil  ou un a llas rég u l ie r  de 170 cartes  de la g ran d eu r  d 'u n e  feuille 
ordinaire.  Du nom bre  de g randes  cartes ,  composées de p lusieurs  
feuilles, on d is t ingue  comme les plus re m arq u ab le s  : celle du cours du 
Rhin 1610, en 9 feuilles et celle  d’Alsace 1018, de  six feuilles. Il avait 
conçu l’idée d ’é laborer  un allas de la Gaule (France),  p a r  archevêchés 
e t  évêchés, m e n a n t  dans les l i t res  de chaque  car te  le nom du peuple  
ancien (de la Gaule), auquel  répondai t  le diocèse qu ’elle renferm ait .  
Cet ouvrage, poussé à bout t rès  ac t ivem ent vers  1050, 1600, con
t ien t  108 car ies  d ’une  feuille o rd inaire .  Il te rm ina  encore  divers t raités  
de géographie,  com m encés en  1016 p a r  son fils Nicolas, composant  à la 
fin qua tre  volumes in - l°  : E urope  1016, Asie 1062, Afrique 1666, 
Am érique  1658, accompagnés de car tes  de  demi-feuilles.

Il a laissé en 1607 un fonds de plus de  100 car tes  géographiques à la 
disposition de scs enfants,  qui sou tin ren t  avec hon n eu r  la réputation de 
leu r  père. Guillaume sur tou t ,  t rès  savan t  e t  sû r  dans  la composition 
de scs ouvrages,  fil beaucoup de caries ,  tan t  de  la géographie ancienne  
que de la géographie m oderne .  C’est  à Guillaum e  e t  A drien Sansim  
q u ’/lleau’s Hubert Jaillol (r.é 1610, m or t  1712) est  redevable  de  ses 
belles car tes  de deux feuil les de grand  format. Ce sont eux qui les ont 
préparés d ’après  les m atériaux que  possédait le fonds de leu r  famille. 
De feuilles de la g ran d eu r  o rd inaire  do u b le ,d eu x ,  qua tre ,  six formaient 
les car ies  et les volumes de la g rande  feuil le dépliée. Jaillol déployait 
tout le faste de  la g ra n d eu r  et les Sansons com pta ient  chez lui 
jusqu’à 520 caries  de leu r  composit ion, formant 150 feuil les de la 
g ra n d eu r  double  de la feuille ord inaire  de leu r  père.  —  R obert  Vau- 
gondy, hé r it ie r  du fonds des Sansons,  nous a donné une courte  notice 
su r  les travaux de ses prédécesseurs  (essai su r  l’hisl.  de la géogr. 
chap. V, 7, p. 217-221);  Lenglet  Dufresnoy (à la fin de sa méthode 
pour  é tu d ie r  la géogr.  édit.  de 1750), dans  un ca ta logue  des ouvrages 
et des car tes  de Sanson (t. V, p. 150-197) e t  une  lis te  de celles 
de Jaillol  (p. 158-119), en se ré fé ran t  à la d e rn iè re  édit ion dont 
il n’indique pas la date.  Les volumes ou les exem plaires  des atlas 
Jaillot à t it re  de dates va r iées  e t  discordantes ,  aux index ou sans index, 
aux grandes feuil les pliées ou dépliées offrent une inconstance dans 
l’assemblage des car tes  e t  beaucoup  d’ince r ti tude .  Aussi les listes de 
Lenglet Dufresnoy ne sont  pas au complet (ao).

( î 0) Ainsi dans la lis te  faite su r la d e rn iè re  éd ition  ne sc tro u v e  pas la Norm andie de deux grandes 
feuilles. Dans la lis te  des a u tre s  cartes  en deux feuilles du  sieu r Ja illo l (p. 147, 148,149), l 'insuf
fisance est plus grave d’après l’exem plaire  de  1C92, 1G93, que  j ’ai devant moi. G rande Ilretague,
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1-27. C’csl un m étier ,  disaii-on à celle  époque, d’é lre  géographe, de 
iah r iq u cr  les caries  : il n 'en  est pas un qui n’a it  voulu faire valoir les 
s iennes .  L’em pressem en t  é ta i t  généra l,  niais le succès tan t  varié  qu ’il 
put ê tre ,  ne dépendait  pas de  ceux qui pub lia ien t  les gros volumes et 
les allas,  mais de ceux qui é laboraien t  les car ies  spécia les de l e u r s  
propres  pays. Aussi pour  les cartes  par ticu lières  des royaumes 
é t ran g ers ,  il valait mieux s’en ra p p o r te r  aux géographes nationaux. 
C’é ta i t  la source  à laquelle  pu isa ien t  ceux qui se lésaient la renom m ée  
de g rands  géographes.  Ensu i te  les ouvrages de Jansson o.l de  Blaeuv 
ont servi de  modèle aux plus habiles géographes pour  dresser  leurs 
car tes  généra les  et par ticul ières ,  cl les Sansons de leu r  nom bre  ont 
pra t iqué  la géographie non pas comm e un m étier ,  mais comme une 
sc ience qui s’est perfectionnée en tre  leurs  mains (Lenglet Dufrcsnoy, 
dise, de sa nicth. d’é tu d ie r  la geogr.  t. I, p. 92, 97, 59, 155).

Dans les allas de  Jansson et de Iî laeuv on trouvait  toutes sortes de 
v a r ié té s :  c a r te s - s a n s  g ra d u a t io n ,  ensu ite  g raduées;  Constantinople 
par  51" ou 55" de longitude ;  une  carte  de Guillo lier qu i  plaçait  Paris 
p a r  25° 0' de longitude et celle de Damicn de T em pleux  par  19° 55';  
une  car te  de C hampagne cl Brie don n an t  23° 50' e t  une carte  spéciale 
de Brie qui lui assigna 20° 0’; lorsqu 'une  carte  explique que les 20° 0' 
de  la longitude de Paris  sont  comptés du m érid ien  de Tencriffe ,  une 
a u tr e  assigne à Paris  25° 20' de longitude ,  e t  une  a u tre  encore  
55° 50' d’un cer ta in  m érid ien  lancé vers l’ouest. Toutes  ces varié tés 
convenaient  t rès  bien aux a llas de Jansson et de Blaeuv, qui se rvaien t  
de modèle aux plus habiles géographes : mais elles ne pouvaient con
ven ir  à la p ra tique  sc ientifique des Sansons.

P ie tc r  Goos en 1GG6, 1669 (par l’est im e des mariniers) ,  donna it  à 
Paris  20° 0' de longitude, fa isant passer le p rem ie r  mérid ien  par  
cap vert .  Plolémée et les anciens ont placé la p rem ière  longitude aux 
iles Fortunées ,  q u e  mon père  (dit Nicolas Sanson) a prouvé ê tre  les 
Canaries. Quelques nouveaux au te u rs  v eu len t  l’é ta b l i r  aux Terceres,  
d ’au tre s  aux îles du cap ver t ,  au cap vert,  au pic de Tencriffe, dans les 
iles Canaries. Les Castil lans la veu len t  é tab l ir  à Tolède: les Portugais 
à L isbonne, les F ra n ç a is  peu v en t  p ré te n d re  la m êm e chose p our  P a r i s ;  
les Anglais pour  L ondres .  Toutes ces opinions n’ayant pas p lus de 
fondement les unes que les au tre s  : c 'es t  pourquoi nous plaçons le 
p rem ier  m érid ien  à l' île de  F e r l a  plus occidentale  dcsCanaries(Sanson

Ecosse, Irlan d e , la M anche, M orce, P ro v in ccsU n ies, Suisse; ca rie  dus pays en tre  Rhin , Moselle e t 
S e r re ;  cours du D anube; n eu f cartes  chacune de doux grandes feuilles m an q u en t à la liste de 
I.cnglel Dufrcsnoy (p. \  18) e t d ’au tre s  encore.



inlrod. II, 7, cf. — Vaugondy, essai su r  l’histoire de la géogr., cliap.  5, 
p. 150).

Les astronomes e t  les géographes français sava ien t  (pie P to lém ée 
fesait passer le p re m ie r  m érid ien  un degré  au delà des îles F o r tu n ées ,  
qu’on p résum ait  ê tre  les C anaries ;  ils sava ient  que  ce mérid ien  fut 
adopté chez les a rab es ;  or, prédisposés de su ivre  leur  exemple,  d’accord 
en tre  eux, ils chois irent  l’île de Fer ,  la plus occidentale  des Canaries, 
pour le point du p rem ie r  m érid ien .  Une assem blée  généra le  des plus 
célèbres m athém atic iens de  l’E urope ,  tenue  à Paris dans l’a rsenal ,  
le 25 avril  I631, résolut ap rès  une m îlre  dé libéra t ion ,  de fixer le 
p rem ier  m érid ien  à la partie  m êm e la plus occidentale  de cette  île. 
L’ordonnance, dont Louis XIII confirma cette  décision, devint  une loi 
pour les géographes français, qui fut adoptée même dans  les pays 
étrangers .  Les observations faites à Paris,  correspondantes  à celle de  la 
cote occidentale  de l’île de Fer,  d é te rm in è ren t  la différence de longitude 
de 1G° 51', mais 9 m inu tes  de plus ou de moins su r  la d istance de cette  
île au m érid ien  de P a r i s ,  n’é ta i t  pas d ’une conséquence considérable  ; 
l’on adopta le nom bre  rond de 20 dégrés(Yaugondy, essai su r  l’bist. de 
la géogr. chap. 5, p. 151). La p ra t ique  des naviga teurs  ind iqua it  par  
estime de leu r  navigation la m êm e différence. Confirmée peu t-ê tre  par  
une  h eureuse  observation, elle  n ’a pu gagner la confiance dans les 
é tudes des car tog raphes  de la géographie continentale ,  et trébuchait  su r  
ce point encore  tout  un siècle.

Le père Nicolas Sanson ,  rég lan t  tout d’abord  les fâcheuses discor
dances dans l’e n s e m b le , ra ttacha  toutes les pa r ties  régu liè rem en t  au 
mérid ien  de l’île de Fer .  Ses fils et le petit-fils n’avaien t  qu’à déve
lopper l’o rdre  é tabli  p a r  lu i;  d ’é lcndrc  d ’une feuil le su r  d e u x ,  quatre ,  
six, h u i t , rég u liè rem en t  et avec: oin dans tous les déta ils  et de perfec
t ionner  ainsi la géographie.  Pendant  tout un siècle Paris  é ta i t  placé chez 
Sanson e t  Jaillot  p a r  23° 50' de longitude de l’île de F e r ;  Constantinople 
par  57 degrés. Si Tolède par  exem ple  chancelle  su r  certaines cartes  
en tre  15 et 17, c’est  qu ’il ne  s’est trouvé tout d’abord d’accord avec 
l’ensem ble ;  si que lque  produit  géographique élaboré  à l 'é tranger ,  
e m p ru n té ,  n’en tra i t  pas dans le cadre  scientifique des S ansons ,  si scs 
dimensions en longueur  lésaient  défau t  à son a ju s tem en t  : le plan et les 
proportions de ce produit  su b i re n t  l’extension et le rem an iem en t .  On 
applaudissait  à la belle exécu tion ,  à l’exac ti tude  des bonnes c a r te s ,  
géom étriquem ent,  scientif iquement é laborées.  Quelle  exactitude pouvait 
y ê tre  quand Rome, au lieu d’ê tre  au sud de Venise ,  se t rouvait  deux à 
trois degrés au sud vers l’est ; quand Carcassonnc au lieu d’ê t re  droit
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au sud de P a r i s ,  se t rouvait  p a r  un degré vers l’ouest e t  Dunkerkc au 
nord s’esquivait  au ta n t  vers l’est;  quand e n tre  Carcassone et Rome au 
lieu de  10 degrés on en avait ju sq u ’à 15; quand  en tre  Vienne d’Autriche 
e tC ons lan l inop le  au l ieu  de 15 degrés on en avait  18?

C’é ta ien t  des imperfections très  g ross iè res ,  qu’on n ’apercevait  pas. 
Alors on ne connaissait guè re  l’application qn ’on pouvait  faire à la 
géographie des observations as tronom iques  (Vaugondy, essai su r  l’hist. 
de la géogr. V, 7, p. 2IG). Les astronomes pré tendaien t  que les éclipses 
du soleil e t  de la lune pouvaient  rég le r  exac tem ent la long itude;  les 
géographes de leur côté y ayant reconnu trop de dé fau ts ,  trouvaien t  
par  expérience  les distances i t iné ra i res  beaucoup p lus  sû re s  (Sanson 
inlrod. à la géogr. 11, 7). Les caries des Sansons é ta ien t  cependant  
so igneusement graduées e t  indiquaient  les longitudes dont on ignorait  
l 'origine.

128. Ah! mes amis! il y a bien des e r re u r s  en géographie : répétai t  
souvant  d ’Anville  dans  sa vieil lesse,  un  demi-siècle ap rès  l’extinction 
des S ansons ,  et W alckenacr ,  en 1804, à cette  exclamation de d’Anville 
ajoute  : à r igoureusem en t  pa r le r  cette  science est imparfai te  dans sa 
propre  n a tu re .  C inquante  ans se sont  écoulés encore  depuis , et malgré 
tout le progrès celte  assertion n’est que trop rée l le ,  e l le se ra  peu t-ê tre  
répétée  toujours .  C’est  re la t iv em en t  à la car tographie  que d’Anville et 
W alckenacr  s’ex p r im aien t  ainsi : mais ce qui est  pis en co re ,  observe 
ce de rn ie r ,  c’est  qu 'on  est  réduit  à se p la ind re  que la géographie ré tro 
grade su r  certa ins points.  En  effet, on peu t  ê t re  sû r  que p a r  e r r e u r  ou 
inadve r tance ,  p a r  distraction ou p a r  incapac ité  h u m a in e ,  elle ne m an
quera  point  de ré t ro g rad er  su r  cer ta ins  points.

Ainsi Prcslon, dans sa carte  des îles S c h e l la n d ,  les représente  trop 
g randes d’un t ie r s ,  t an t  en longueur  qu ’en  largeur,  e t  il n’est pas plus 
exact  dans les positions. L’e r re u r  fut découverte  dans les voyages 
in té ressants  o rdonnés par  Louis XVI, et corrigée dans la carte  du 
D anem ark ,  Copenhague 1787 : mais mieux encore  dans  la carte  du 
cap ita ine  Donnelly. On voit au jo u rd ’hui ces îles presque comme dans 
les car tes  an té r ieu re s  à 1750, dans  celles de  Murdoch Jiakenzie de 1712 
e t  de 1750, dans la car te  hollandaise de Bleanv en 1654, de Jansson 
en IG5S. Quand on sau ra  que  la carte  de Preston a occasionné des 
n au frag es ,  on conviendra que  le savoir et la capacité  nécessaires pour 
de sem blab les  opéra t ions  devaient  ê tre  l’objet d’un exam en sévère. On 
pourrai t  c ite r  bien des exemples de ce genre  (Walckenaer,  préface à la 
géogr. de  P inke r lon ,  1 . 1, p. vu).
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Or, lorsque les car ies  du d e rn ie r  siècle é ta ien t  tombées l 'on au -  
dessous de ce degré  ¿ ’exacti tude que reco m m an d a it  les caries  du 
treizième siècle (voyez géogr. du moyen ê g e ,  cliap. d i t ,  note 57, t. I, 
p. 32); lorsque dans les plus exactes composit ions récen te s ,  on revient 
aux formes et proportions a n té r ie u re m e n t  é tablies par  la merveilleuse 
exactitude des car tes  du treizième siècle : il es t  év ident  q u e  la géogra
phie et sa car tographie  ré trograda ien t  su r  ces points.

C’est ainsi qu’on ignorait  su r  quel fondement la côte  baignée par la 
m éd i te r ra n ée ,  su r to u t  celle des royaumes d’Alger et de T u n is ,  a été 
représen tée  pa r  L ivio  Sanulo  e t  M annol (1588, 1590) si différemment 
du dessin de ceux qui les avaien t  précédés, su r to u t  P ie rre  de Iveet- 
(qui copia en 1594 une car te  m arine  a n té r i e u r e ,  voyez prolég. 
2G3, p. c, ci, n° 138 de l’atlas),  dans  ses car ies  hydrographiques.  Les 
navigations ré itérées  nous on t  fait voir depuis  qu ’il fallait , pour  le 
gisement, reven ir  à ces p rem ières  connaissances (Vaug. essai,  95 9(i, 
p. 589). La car tographie  ré trogradait  s u r  ce point c l  d irigeait  bien 
fâcheusement les Sansons qui copiaient le gisement t racé  par  Sanulo  
et Marmol (voyez n° 159, de notre  allas).

Je n’accuse pasSanson ,  Delisle, d’Anville, Bonne (n° 139-14-4, de l'ail.), 
des naufrages qu ’ont pu  occasionner les fausses configurations q u ’ils 
donnaient,  chacun à sa gu ise ,  à la m er  n o i re ,  aux cotes barbaresques,  
tr ipo li ta incs ,  aux grandes syr les  de la m éd i te rranée  : je  signale seu 
lement com m ent e t  pourquoi la cartographie  ré trogradait  qu e lq u e fo is , 
m êm e su r  une vaste é ten d u e  du vieux monde.

Elle  ré trogradait  non seu lem en t  par  la chute  de la rena issance ,  
mais par  l’impossibil ité  de f ranch ir le s  chem ins trop a rdus  qu’e lle  devait  
traverser  : elle  s’a r rê ta i t  souvent  dans une impasse,  p a r  négligence, 
pa r  prévention pour  ses propres  p roduits  q u ’clle  devait  rem an ie r  et 
abandonner ,  par  l 'en tê tem ent dans scs rou t ines ;  elle  tombait  dans de 
bévues p a r  inadvertance ou par  d is t rac t ion ;  faisait  enfin de laps hon
teux par l’ignorance p résom ptueuse  (pii nuisit  aux plus honnêtes  spécu
lations.

Quand les Sansons p ra t iqua ien t  la géographie  comme une science et 
la p e rfec t io n n a ien t ,  ils p ié t inaien t  su r  le chem in ré tro g ra d e ;  sur  
cer ta ins points ils rég la ien t  la dégradation oif l’accepta ient  eux-m êm es,  
su r tou t  su r  les points du vieux m onde. Le pè re  ¡Nicolas donnan t  la 
physionomie plo lém éenne  à l’Analolic ,  conservait  encore  la configura
tion de la  m er  noire conforme aux car tes  nau tiques  du moyen âge. 
Ses fils p ren an t  les d irec tions ré tro g rad es ,  perfec tionnaien t  la dégra 
dation de la figure de cette  m er.  Delisle l’accepta  ensuite  pour  la t rans -
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f o r m e r a  l 'usage de d’Auville  (u° 139, 140, 1 43, 1 4 4 de  noire allas). 
Les Sansons donna ien t  les caries  con tinen ta les  qui n 'occasionnaient 
guère  de nau frages ,  parce que  les m arin ie rs  ne les consulta ient point.  
Mais à cette  époque les cartes  de la pra tique  m ar ine  n’é ta ien t  pas à 
l’abr i  de  la dég rada tion ,  lorsque les éd iteurs  se croyaient autorisés de 
les assim iler  aux caries continentales  (géogr. du moyen âge, etiap. 219).

129. Nous avons exam iné la copie faite en 1640 par  Nicolas Bercy 
de la car te  m arine  de Guillaum e Blaeuw  (géogr. du moyen â g e ,  
ciiap. 220, n» 158 de l’atlas). En regardan t  e t  en exam inant  cette  car te  
de  Blaeuw (tirage de  1050), Vaugondy rem arq u e  que les dimensions de 
la m éd i te r ran ée  é ta ien t  a n té r ie u re m e n t  connues (par les marins) comme 
à p résen t  et il p résum e que  Delisle a drt ê tre  frappé de ce rapport  quand 
il opérai t  en 1700 la réduction  de la longueur de la m éditerranée 
(Vaug. essai su r  l’hist .  de  la géogr. cliap. VI, 14, p. 267-270).

Plus tard  (vers 1695, 1700) parai t  la nouvelle carte  m arine  de tous 
les ports de  l 'Europe ,  su r  l’océan et la m éditerranée ,  gravée c l  p ré sen 
tée à monscign. Phe lypcaux ,  ayan t  le d é p ar tem en t  de la m a r in e ,  par  
Bercy, se vend chez Jaillot .  Cette  car te  se trouve dans le grand  atlas de 
Sanson-Jai l lo t ;  elle  n’est pas de San só n ,  mais elle  est nécessaire dans 
une su i te  de car tes  géographiques (Lenglel Dufresnoy, molli, d’étud. 
la géogr. t. V, p. 157); elle  est  sé r ieusem en t  recom m andée  à l’usage 
des marins.

La prem ière  copie de  Bcrey (celle de 1646) est inexacte par  sa 
grossièreté , su rchargée  d ’e r r e u r s  o r thographiques : celte  nouvelle  carte  
d’un Bercy, su p é r ieu re  par  l’exécution du b u r in ,  otlre un produit ré tro 
grade e t  dégradé, un p rodu i t  m isérable.  La m arine  française courerait  
de grandes incer ti tudes  e t  des dangers  si elle vou la i t ,  d ’après la carte ,  
t rouver  Durazzo sous la la t i tude  de  Constantinople ou de T á re n te ,  
qu ’il regarde  de près en bon voisin, q u ’on pourrai t  v is i te r  en se rendant  
par  une ligne direc te  de  T á re n te  à Corfou.

Dans l’in té r ieu r  con tinen ta le  de cette  car te  il y a des s ituations 
v ra im en t  b u r le s q u es ,  lorsqu’on voit Uolsace au sud de Meklembourg; 
Basse-Saxe au sud de B randebourg ;  duché  de Silésie en tre  les palati-  
nats de Cracow e t  de  Kam èuiec;  Smolcnko au sud de Moscou, au nord 
du duché Smokolen. On pardonnera i t  ces bêtises con tinen ta les ,  mais 
le navire  qui a u ra i t  pleine couliauce dans  celle  car te  se briserait  indu
b itab lem ent dans tous les a te rrages su r  la m er  no ire ,  car  courant les 
rivages, il les r e n co n t re ra i t  tous à moitié chem in ,  tan t  est vaste la m er  
noire su r  la carte  de Berey, dont la la rgeur  pa r tou t  est  au moins double.
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En atteinlaiil, par  l 'o rdre  de Louis XIV, les ingénieurs  ci les pilotes 
habiles exécutaient les rivages et levaient les p lans des côtes extérieures 
de l’Europe.  Jvsepli Sauveur  (né à la F lèche  en  1053, mort  en 171Ü, 
m athématic ien  de l’académ ie,  dirigeait  et exécutait  avec Jean M atthieu 
de Chazclles (né à Lyon en 1G57, m ort  en  1710) hydrographe  de l’aca
dém ie ,  qui s’occupait  spéc ia lem ent des côtes de F rance .  Tout a été 
p réparé  et exécuté  p a r  la m ar ine  et pour la m arine .  Les observations 
as tronomiques ont é té  faites pour d é te rm in e r  les lati tudes et certaines 
longitudes. Cassini é ta i t  ac t if  dans cette  opérat ion .  On adm it  pour le 
détro i t  du Sund  et pour la Grande  Bre tagne  les longitudes proposées 
par  de la Voyc; p our  les côtes d’Espagne celles que . leu r  assignaient 
Minet et de Gennes.  Louis XIV donnait  son consen tem en t  à la pub li
cation : il fallait éd iter.  Malgré le grand développem ent de l’activité 
car tographique  à P a r i s ,  l’all'aire p a ru t  un peu lourde : on allait  se 
concer te r  avec la spéculation hollandaise.

130. La Hollande seule possédait alors la plus haute  réputation  
par les caries  nau tiques  qu ’on y publia i t  à l’usage de la marine.  On a 
commencé d’abord  p a r  la g ravure  en bois. Les cartes dessinées ne 
m anquaien t  p a s ,  mais p our  les re n d re  à la g ravure  su r  c u iv re ,  Luhas 
Jansz  W aguenaer (Aurigarius, Chartier)  pilote , dévoué à  la m ar in e ,  né 
et domicilié à E nkhuiscn ,  examinait  lu i-m êm e les r ivages,  vérifiait  et 
rectifiait les cartes  qu ’il lit g rav er  su r  cuivre  par  les Doetecum à Leyde. 
Dans ses g randes dépenses il fut secondé p a r  son ami François P ie r re  
Maalson, syndic de W eslfrisc.  11 comm ença  à pub l ie r  scs miroirs,  
spieghel, spécula  de la navigation en  1580, parce que  le privilège porte 
cette  date. La p rem iè re  édition était  peti t  folio. Scs tirages varia ient 
par les langues du texte et p a r  le nom bre  des car tes ,  parce  qu ’on 
rem arque  les car tes  gravées en 1585, 1581. Nous avons annoté  une 
édit ion latine, spécu lum  navigalionis,  Lugd. balav. Christ .  Plaulin  1581; 
une au tre  avec le texte hollandais ,  sp ieghel 1585. Le t irage latin et 
hollandais de 1589 avait 17 cartes. Il y avait  un tirage avec le texte 
espagnol en 1590, et un  tirage avec le texte français, m iro ir  de la 
navigation de la m er  occidentale, con tenant  toutes les côtes de  France,  
d ’Espagne et la p r incipale  partie  d’Angleterre,  pralicqtié et assemblé  
par Lucas fils de Jean  Chartier,  en A nvers ,  chez Jean  lîc llere, à l’aigle 
d 'or,  1590, 1591, composé de 49 car ies  (ai).

PUBLICAT. MARINES, 130. 2 5 5

( i l )  Dans le cata l. du dépôt m ilit de B avière à Munich uous trouvons : spcculm n n au ticum  su p e r 
nauigatiouc m aris occidcut3lis confectum , cou tio eu s, om nes o ras  luaritim as Galliæ, Hispania*. t-t 
præcipuarum  partium  Auglim iu diuersis inappis m aria is  cotnpreheu<;unj, una cum  usu e t  in te rp ré ta -
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La seconde édit ion, sous le l it re  de trésor de la navigation, était  p ré 
parée en 1590 su ivan t  la da te  du privilège. Elle  esi en forme oblongue 
de demi-feuil les;  les cartes de la double  longueurson t  au nom bre  de 21, 
gravées p a r  les Doelecum; le texte y est très é tendu c l  plein de figures 
en bois. Nous avons devant  nous le tirage de l’année  1592 (voyez géogr. 
du moyen âge, cliap. 219, t. I l ,  p. 197, 198).

W aghcnaer  édita encore dans  un pe ti t  octavo un  résum é de son 
Spiegbel ou tbresoor, et m o u ru t  en 1595. Je  ne sais s’il pensait  à 
ren o u v e le r  l’édit ion du tbresoor, ou bien si une sem blable  en trepr ise  
a été  mise à exécution après  sa m or t  : mais je  t iens devant moi quatorze  
car tes  (du nom bre  de 27), de  la m êm e forme et dimension que celles 
du tbresoor, gravées p a r  l’angla is Ueniamin W rigbt  et par  Josua Van 
den Ende. Ces car tes  sans da te  su iven t  le m êm e o rdre  qu’on voit dans 
celles du tbresoor, augm entées ju sq u ’à 27 pa r  l’addit ion de trois caries, 
savoir : de l 'em bouchure  de  T am ise ,  de l 'em bouchure  de  Gironde et 
des côtes d ’Andalousie jusqu’à Carlhagènc  (2 2 ).

La savante  concurrence  de lilucuw  succéda à Amsterdam depuis 1625, 
1627, 1651 ju sq u ’à 1607; c l  celle de Jansson  1659? 1052, 1657, 1066. 
Les côtes ex té r ieures  de l’Europe  é ta ien t  d ’abord  l’unique objet des 
publications hydrographiques.  E lles  é ta ien t  reproduites  toujours de 
préférence : mais à la fin les publications hydrographiques dévelop
paient  à partie  égale les côtes de  toutes  les terres  et îles du globe. 
Bicrrc Goos e t  les van Keulcn a l lum aien t  les flambeaux qui devaient 
écla ire r  les n av iga teu rs ,  et à cet  eil'ei le nom bre  des cartes  grandit  
chez eux ;  cartes  basées su r  la longue expérience des nav iga teurs ,  
rectifiées quelquefois par  leu r  p ropre  p ra t ique  (voyez géogr. du moyeu 
âge, 220, 221, t. Il,  p. 200).

Le grand  e t  nouveau m iroir  ou flambeau de la m er,  contenant la 
description de toutes les côtes occiden ta les ,  t radu it  du flamand en 
français, par  Yvonnet,  p a ru t  à Amsterdam chez P ie r re  Goos, 1662, loi. 
—  De zeeallas ol’te waler-xvéreld, gesneden ,  g cd ruck t  en  uyigegeven 
l’ Amsterdam, by Pie lerGoos, op de texelse kay 1669, conlienl iUcartes  
qui rep ré sen ten t  les côtes de toutes les pa r ties  du globe. Plusieurs de 
ces car tes  porten t  la da te  de leur  g r a v u re ,  1666, 1668, 1669, gravées 
par  Gérard Coeck.Quant  aux au te u rs  des cartes, l eu r  nom ne s’y trouve

tittue earundem , accurala  diligeulia concinuatum cL claboraium  p e r l.ucain Joaim isA urigaritini 158.", 
l.eitlen (Lugdoui batavornm  1587) 54 cartes  (calai, p. 30]. Le catalogue ne s’explique pas pourquoi 
il donne la d a te  île la publication double c l  il ignore le nom  de l 'im prim eur.

(22) La descrip tion  d ’Knkbuisen , qui donne une  no tice  su r W aglienaer, ne  fait aucune m ention 
d e  c e tte  troisièm e édition du recueil p rép aré  pour la uavigation : com m e si elle ignorait son 
existence (voyez Jacob K ok, vaaderlam lsche voorder Look).



pas; on n’y trouve que d e u x :  su r  vlainschc kuslen curicuscrlyek be- 
schrieven door Dirk Davidss,  e t  Hispangien ve rb e te r t  door A. en I. de 
Bree.

Les van Kculen m ult ip lia ient  aussi les car tes  e t  les publications : le 
nouveau grand et i l lum inan t  flambeau de la m e r  (de Jean  van Loon et 
Nicolas Jansz Vooghl) t radu i t  du  flamand en français p a r  P ie r re  F. Sil-  
veslre, fut publié  par  Jo. van Iveulen , Am sterdam  1682-1087 en cinq 
volumes.  La F ran ce  avait  besoin pour sa navigation  du produit  hydro
graphique de la Hollande. En a t te n d an t  la répu ta t ion  de Goos e t  Kculen 
n’em pêcha it  pas quelques a u tre s  de fabriquer  les cartes  nautiques, 
ainsi q u ’on ren co n tre  nom bre  de car tes  de  cette  époque inscrites : 
Amsterdam, by C asparus L o o tm a n  (pilote cotier?) ou by Jacob Thcunisz, 
tous deux op t’ water ,  in den loots inan. Les spéculations des Mortier 
in te rv in ren t  aussi dans la confection des cartes  m arines ,  su r to u t  depuis 
les grandes opérat ions du ¡Neptune français , suivies des opérations géo
graphiques qui forcèrent en d e rn ie r  lieu la car tographie  continentale  à 
s’accommoder avec celle de la m arine .

Les en trep r ises  de Goos e t  van Kculen con tinuè ren t  encore  à 
fournir  de leu rs  a te l ie rs  les recueils  e t  les car tes  usés ou nouvellement 
p réparés  à l’usage de la m ar ine .  Allas de la m er  ou monde a q u a t iq u e ,  
rep ré sen tan t  toutes les côtes m ari t im es  de  l 'univers,  mis nouvellement 
en lumière  et im prim é à Am sterdam , chez P ie rre  Goos 1767, contenant  
KO cartes (calai, du dépôt milil.  de Bavière, p. 21). Gérard van Kculen 
donnait  en 1728 un flambeau de la m er  en l  pa r t ies ;  ensuite  en 1733; 
Corncli et Gérard 1764; e t  encore  Gérard Iluls t  van Keulcn 1780 (voyez 
géogr. du moyen âge ,  t. I I ,  p. 200). Produit  é laboré  par  une longue 
expérience, utile e t  d ’un m ér i te  incontestab le ,  dont l’usage cependant  
devait ê tre  proscrit  depuis  que  des observations plus exactes o n t  fourni 
de  nouveaux moyens pour pe rfec tionner  la géographie (d’Evrcux de 
F leurien ,  voyage, t. I, p. 230).

131. L’avantage  considérable q u ’il nous a p a ru ,  di t  L ou is  XIV dans 
son privilège du 27 décem bre  16.92, que  les capitaines de nos vaisseaux 
et au tres  qui ont navigué par  nos o rd res  et pour  notre  se rv ice ,  on t  t iré  
des cartes des côtes de  notre  royaume et pays é t ran g ers ,  auxquelles 
nous faisons travail ler  avec soin depuis longtemps : nous ayant  fait 
p rendre  la résolution de les d o n n e r  au p u b l ic ,  pour rendre  la naviga
tion de nos su je ts  p lus silre et les invite r  par  ces facilités à s’y a p p l i 
quer  plus p a r t icu l iè rem en t  : notre  cher  e t  bien a im é le s ieu r  Charles 
P e n e ,  l’un de nos ingénieurs  et géographes ,  nous au ra i t  offert de se
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charger  d’en faire la dépense,  s’il nous plaisait lui accorder à l’exclusion 
de tous au tres  le privilège : voulant  favorablem ent t ra i te r  le dit P ene ,  
lui avons perm is et accordé de faire g raver  toutes les cartes à nous 
ap p a r ten a n t  des côtes de  notre  royaume et pays é trangers ,  ¡celles vendre  
et déb ite r ,  ci-ce, d u ra n t  le tem ps et l’espace île 20 années.

Par  conséquent  29 cartes des côtes d’E spagne ,  de France, des Pays- 
Bas e t  des îles Bri tanniques ,  g randes de  deux grandes  feuilles, p a ru re n t  
inscrites : levées et gravées p a r  o rdre  du  ro i ,  à Par is  1795; ou, faites 
pa r  o rdre  exprès du ro i ;  une seule de la M anche, porte  : chez H u b e r t  
Jaillot.  R éunies  ensem ble  dans un v o lu m e ,  elles son t  sous le t it re  de 
N eptune  f rança is ,  à Paris,  chez H uber t  Jaillot , aux deux globes, 1095, 
avec privilège du roi, revue  et mis en o rdre  par  les s ieurs P e n e ,  
Cassini et au tres .  Ces au tres  so n t ,  à l’exception de P lac ide ,  les vérita 
bles en tre p ren e u rs  de la publication : Jaillot ,  Nolin,  de  Fer ,  P ie r re  
Mortier e t  son g rav eu r  Rom ain  de Hooghe.

L’en trep r ise  aussi m ajestueuse  ne pouvait  pas ê tre  indifférente aux 
spécu la teurs  hollandais . P ie rre  Mortier,  qui avait  son commerce à 
P a r i s :  boekvcrkooper op vygendam , in d e s l a d  P a ry s ,  s 'empressa  d'y 
p rendre  p a r t  active : le 17 ju in  1095 le privilège des Etats-Unis lui lut 
octroyé e t  le N eptune  français, f ransche N ep tunus  composé de 29 cartes  
gravées à Pa r is ;  p a ru t  à Am sterdam  en français et en hollandais ,  
de m êm e comme il p a ru t  à Par is  chex Ja i l lo t ,  décoré du frontispice,  
de la v ignette  et de trois  planches de vaisseaux gravées p a r  Jan van 
Yianen.

Pierre M ortier lit en même temps pour lui seul une au tre  en tre 
prise , conjoin tem ent avec son g rav eu r  R om ain  de llooglw  (né à la 
Haye 1058, m ort  1700). S u r  8 feuil les Hooghe copia les cartes  hollan
daises des côtes flamandes,  françaises e t  anglaises, les décoran t  deproli ls  
de ports de  m e r ;  ces cartes  p a ru re n t  sous le t itre  pompeux de zee- 
atlas lot h e t  gebruick van de vloolen des konings van Grool Britanje, 
c’est-à-d ire  : caries  m arines  à l’usage des flottes du roi de la Grande 
Bretagne, gravées e t  recueill ies p a r  le s ieu r  Rom ain  de Hooghe, com
missaire de sa majesté, Amsterdam 1095, 1094. Cette belle spéculation 
serai t  peu t-ê tre  louable si e lle  n’éta i t  avil ie p a r  une  grande  c a r te ,  
qui est la neuvièm e dans ce zeeatlas et porte  le t i t re  em pha tique  : carte  
nouvelle de la m é d i te r r a n é e , où sont  exac tem ent m arqués tous les 
ports,  golfes, ro ch ers ,  bancs de sable  etc., à l’usage des a rmées du roy 
de la Grande Bretagne, dressée su r  les mém oires  les plus nouveaux par  
le s ieur  Romain de Hooghe, à Am sterdam  , chez P ie rre  Mortier,  avec 
privilège 1094, i liobo de W ild l  collegii m arin i  secretario  dedieat



PUBL1CAT. MARINES, 131. 23!)
Rom anos «le. Hooglie j u r i s  i i l r iusqne doctor eomntissorius r e t in s  auctor 
et exaralor.

C’était  dans la ferveur  d’une guerre  qui appela i t  souvent le roi - 
s ta lbouder  de visiter le con tinen t  pour com ba t tre  l ' e n n e m i , lorsque la 
m arine  hollandaise réun ie  à celle de sa majesté  b r i tan n iq u e  se trouvait  
con tinue llem ent aux prises avec les flottes cl les corsaires français 
a u ta n t s u r  la m er  ex té r ieu re  q u ’in té r ieu re ;  moins h eu reuse  près du cap 
S. V incen t ,  elle perdait  encore les navires  m archands  dans la m édiler-  
ranée,  cl cette  m er  m éd i te rranée  é ta i t  dans  l’a t la s-m ort ie r  le principal 
objet d 'é tude  de de Hooglie-

Romain de Hooglie, a u te u r  et g raveur  ennobli ,  1675, par  le roi de 
Pologne; ju r isconsu lte  et commissaire de sa majesté hollaudo-bri tan-  
n iq u e ,  stup ide  et ignorant  copiste ,  qui recom m anda sa car te  à la 
m arine  du roi s tad h o u d er ;  copis te  infidèle, faussaire ,  imposteur.  Le 
navire de sa majesté  qui se ra i t  obligé de su ivre  les indications de la 
carte ,  ne t rouvera it  pas su r  les rivages des mers,  ni T á re n te ,  ni  Trebi-  
zorid, ni golfe de Capes à leu r  place.  Le cap ita ine  qui s’aviserait  de les 
chercher  d’ap rès  les indications de la carte  dans le golfe de Squil lace ,  
su r  les bords c ircassiens ,  su r  les côtes lounis ienncs de I lam am el,  serait  
h on teusem ent  renvoyé p a r  les r iverains aux cris : non qu i!  non qui! 
tschik boundane, allait bile kendjé olsoun! (va-i-en, Dieu soit avec toi! 
Dieu l'accompagne!). aL _ ; Monu
m ent de géographie ,  j ’espère  u n iq u e ,  e t  dont on ne trouvera  pas 
d’au tre  dans  ce genre.

Il y a de graves a u teu rs  qui haussen t  les ép au le s ,  r egardan t  les 
monstres m arins  nageant  en tre  les îles et les rivages bien dessinés,  
regardan t  une bonne carte  des Pays-Bas placée su r  l 'ombre d 'un  lion 
(Malte Brun , X X I I I , tome I, p. 050 de lluoi) : mais je  ne sais s ’il se 
trouve un exam inateu r  de m onum ents  géographiques qui au ra i t  regardé 
les nom breux navires ten an t  su r  la car te  de de Hooglie le blocus des 
golfes de T áren le  c l  de Squ i l lace ,  qui n’au ra i t  je té  le b lâme su r  le 
p ro d u i t ,  s u r  l’a u te u r  e t  l’éd iteur.

Il est probable  que  la m arine  de sa majesté  b r i ta n n iq u e ,  ne faisant 
pas d’usage de la carte  de de Hooglie,  ignorait  cc qu ’elle r e p ré sen 
tait : mais n’y avait-i l  personne  dans la fabrique aussi active de Mor
t ier  pour  exam iner  et r e m a rq u e r  qu ’une sem blab le  ca r te ,  mise au 
jo u r ,  décelait  une  vilaine spéculation  qui dégradait  les infatigables 
en trep r ises  hollandaises. La carte  du fameux g rav eu r  Romain de 
Hooglie,  privilégiée p a r  les é ta ts  de Hollande et de W eslfr isc ,  restait  
sous les auspices de la m arine  de sa majesté b r i tann ique ,  la neuvièm e



240 VICISSITUDES.

dans le zceatlas ,  q u i ,  par  la spéculation  de P ie r re  Mortier,  accompa
gnait  le Neptune  français (t3).

152. Le N cptuns  français est  sans con tred it  dans la cartographie  le 
p rem ier  p roduit  basé u n iquem en t  su r  les opérations scientifiques,

(231 11 y a de nom breux exem plaires du N eptune fran ça is , relies à c e tte  époque ensem ble avec 
l’a tlas do de Hoogbe. — Nous donnons tro is  exem ples de scs énorm es b év u es, dont chacuue c o n 
dam ne son vilaiu p rodu it. Voici com m e il y m arche :

I , á la place de : de Hooghc inscrivit :
Manfrerfouia M anfndonia
Caro pello Sanguina
Ofanlo Lace
llar i G usto di am ande
Monopoli Term ini
Hrindisi Campe
T u tu ran o F o rto re
to rre  dcll orsa Lcsina
O tran to G. d e  V arano, vi á-vis i
s. María de lenca cap Vcstiee, Vcaticc
Gallipoli S t Angelo
T áren lo Amone
Golfo d e  T a n  ule: M anfredonia
('.auné Salpe
It osito Bacilo
Trebisaccio Ha t i
capo di trion to Urtiudisi
cap «lelle alicc cap d clle  alicc
fl. N ecio, s. Sevcrioa Miuorviuo
C otronc Castra
c. delta colonne R izzulo cap a. Maria
11. Palica Alesaoo
fl. Tacina Gallipoli
Cata 7.a ro T aranta
fl. Cora ce c. del ovo
Uoebctta cap s. Vito
Squilaee P.ililoc
gol Te de Squtllacc golfe de T áren te  

P istil, G rot Caria (Gr<
Stillo c. d clle  colom ue, c.
Ü rolteria Taciria  ; golfe de S
Girace Giralto, Stilla.
c Horsano c. liarzano
cap Spartivcu to cap Sparlivento

I I , á la  place de : de llooghe range :
Tem rotik Tcm rouk
M a triga Gadessio
Mapa (Napa Anapo) II aben t
Mauro laco Mapopo
Zuzaco M atriga
cap de Cuba c. Mauro Jaco
Alazo Zuzar o
cap Casar i Gazari
Pesonda T ha PksoaoA
cap Buxio cap d e  Cuba ou Cubas
Sevaslopol Scvaslnpoli
Coro Coro, Santina
Taniasi T rapksvkdk
Corobendi Zaliaspa
Negapotiino Fa* Nim ordon
Lonati Cbepeeu 

cap GéorgienSan tiñe
IÜKSO I .arena
T reb isooda , Giro Mesan, loran
T rípo li, Chrisond cap de  SuniUo
Faruasia in tu ís Nicomedia
Simisso Amasia

, lo ua ,
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élaboré  su ivant la théorie de la science. Depuis la renaissance on 
recom m andait  avec instance les règles de la théorie et longtemps, et 
très  longtemps on ne connaissait guè re  l’application qu'on pouvait faire 
à la géographie des observations astronomiques.  Ce ne f i i rq u e  p a r l a  
répétit ion fréquen te  de ces m êm es observations, que  l’on a pu les avoir  
avec succès e t  que  l’on reconnut  l’avantage infini qu’elles devaien t  
p ro cu re r  à la géographie : cl les p rem iers  avantages fu ren t  pour la 
m ar ine  et les caries nautiques.

La théorie sachan t  résoudre  par  sa p ra tique  les p lus dicifTîlcs pro
b lèm es ,  p u t  enlin ha rd im en t  et consciencieusement rep rocher  aux 
pilotes qu’ils p laçaient les c ap s ,  les rochers ,  les bancs avec la boussole 
qui est su je tte  à p lusieurs  défauts ,  tan t  du côté de la varia tion de l’a i 
guille  et du f ro t tem ent de la chape su r  son pivot, que du côté de la 
peti tesse  des degrés du c a r to n ;  q u ’ils n’ont m arqué  les distances et les 
longitudes que  par  l’e s t im e ,  laquelle  est fort su je tte  à e r r e u r ;  que  les 
in s t rum en ts  dont ils sont obligés de se se rv ir  s u r  m er  et pour  régler  
les lati tudes sont fort gross iers;  q u ’ils font les haies et les havres de 
leurs  cartes  beaucoup plus g rands que  la proportion  du reste  des côtes 
ne le permet.

Les observations faites su r  te r re  avec des in s t rum en ts  très  exac ts ,  
dé te rm inées  p our  la longitude su r  les éclipses des satellites de Jup ite r ,  
les plans géom étriquem en t  levés e t  le dessin exécuté  avec précision 
su r  une grande échelle  e t  su r  la projection à l’échelle  croissante,  
p rép arè ren t  en ellet à la navigation d’excellentes c a r te s ,  sup é r ieu re s  à 
celles de la p ra tique  m arin ière .  Les observations ont bien donné  
exac tem ent les différences en  longitude au  mérid ien  de P a r i s ,  ce qui 
é tait  essentiel pour  la construction des cartes : mais on restait  dans

Il y a u ra it beaucoup à d iscu ter su r le micm ac des côtes c ircassicnnes, où depuis que  les Tourks 
p r ire n t possession de la m er no ire , la savante ignorance je l la i t  une inex tricab le  confusion (voycx 
le po rtu lan  gcueral de n o tre  a lla s ,  chap. 18 , p. 13, 11) : mais celle de de Ilooglie es t bien différente 
dans sou genre .

" D’ic i , dans la ca rte  d e  de U ooge , s’élance vers le nord uue grosse te r r e  en form e d ’une corne qui 
s 'in te rpose  e n tre  le d it golTe e t  les îles : Lainosa, Lam pcdosia e t  Malta. S u r c e tte  grande pén insu le  
on lit : casar moli { rom ol, d e  mol), casar pan lador (p o rte ti), Palmer} (palmer!}, scala de sil (de lis) 
— positions qui c e rn eu l le  golfe. — Après recom m ence la nom enclature  de l'île  C berchen , de 
Capudia.A lsacus (Sfax,, e tc ., Capes (Cabes) au to u r du golfe innom m é ju sq u ’a l 'î le  de Gelbe (Gerbe).

I l l ,  à la place de : de Hooghc dispose :
Bona; caput 
Aklvba
Nabal, e. Tusihan
llam am et, golfe bam am et
Herakla
Sousa
Cuma
Mabadia

c. bona 
Gallipa
Pautalaria  (uom d e  l’île)
golfe de M abomcta, Mabometa
Régla
Sousa
Comigera
Africa, El madia
Golpe de Capes.
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l’incerli liide qu an t  au p rem ie r  méridien, qu ’on s’imaginait passer l’île 
de  Fer.  On rem arqua  par  les obse rva t ions ,  que l’île de Goréc,  près le 
cap vert,  n’est éloignée de Par is  que de 19° 25' e t  les meil leures caries 
m arines  ne m etten t  qu’environ un degré  en tre  l'île de  Corée et l’île de 
Fer,  on a donc conclu qu’on no pouvait  d onner  à la longitude de Par is  
plus de  21 degrés.  C’était  gagner  2° 50' su r  P to lémée! Le moyen dont 
on s’est servi à cet effet, é tait asser grossier : mais sans égard à l’ordon
nance de Louis X I I ! ,  laquelle  prescrivait  20 degrés (voyez ci-dessus 
chap. 427), on s’est  décidé de re ten ir  les 21 degrés ju sq u ’à ce que l’on 
ail par  des observations imm édiates  la v raie  différence des m érid iens de 
Paris  et de l’île de Fer.

Ces opérat ions m athém atiques  e t  astronomiques ne  consulta ient 
que  les cartes m arines ,  fu ren t  en trep r ises  e t  exécutées pour les caries  
marines ,  e t  n ’avaien t  qu ’à vérifier les car tes  de la m arine.  Les pi lotes 
rectifiaient e t  corrigea ien t  les cartes  ord inaires  à vue e t  par estime : 
désormais les hom m es instru its  dans  la science p ré p a re n t  les cartes, 
les in s t ru m en ts  exacts et les observations par  la sc ience e lle-même. 
Corrigeant  e t  rectifiant,  ils perfectionnaient les cartes marines : mais 
quand on voulait assim iler  le p roduit  des observations astronomiques 
à la car tographie  continen ta le ,  ce n ’était  pas corriger les inexactitudes 
on faire que lques  rectifications, mais il fallait opérer  une refonte de la 
composit ion entiè re .

135. Neptune  dans un  grand format, p a ru t  chez Jaillol en 1695; 
dans  la m êm e  an n ée  (1692, 1695) Jaillol éd ita  et présenta à monseigneur 
le dauph in  l’atlas des Sansons,  composé de cartes  de la même d im en
sion. Or su r  les car tes  très exactes de cet a tlas à  l’usage du dauphin ,  
les Sansons p laçaient  toujours Par is  à 25° 50' de longitude du méridien 
de l’île de F e r ;  com pta ien t  la différence de la longitude en tre  Sl-Malo 
(long. 18° 5') e t  Pa r is  (23° 50'), 5° 5 2 ' ;  en tre  Brest  (15° 27') cl Paris  
8° 5' : tandis que les obse rva t ionsdonna ien tdans  Neptune en tre  St-Malo 
(16° 25') et Paris  (21° ()'), A° 5 5 ;  en tre  Brest  (1-4° 10) e t  Paris,  6° 50'. 
C’éta i t  en  effet la différence assignée depuis  de longues années p a r  les 
m arins.  De quelle  façon qu’on voudrait  exam iner  leurs  cartes  publiées 
par  Goos, Jansson, Blaeuv, on t rouvera it  p lu tô t au-dessous q u ’au-dessus 
les différences dé te rm inées  par  I o 55' e t  6“ 55';  ainsi qu ’il n’y avait q u ’à 
rectifier l’inexactitude. Mais pour co rrige r  et r édu ire  les différences 
de  5° 52',  de  8° 5' des cartes des Sansons et de  celles que Jaillot 
recom m andait  en 1592 au dauphin ,  puis au duc de bourgogne; dédiait 
au roi en 1095, en 1701; continuait  à compléter  en 1700 et lésait



ra jeun ir  pat- les (lales de 1709, 1719 , il fallait absolument refondre  
la composit ion en tiè re  de la F rance  et de louics les parties de 
l’Europe.

De toutes pa r ts  a r r iv a ien t  des renseignem ents  qui pressaient à la 
refonte : cependant  on hésita it,  on différait : c’é ta i t  chose pénible  de 
toucher à l’au tor i té  reco m m an d ée ,  ad m irée ,  encensée. On savait ,  
disait-on, que les Sansons a va ien t  considérab lem ent é tendu  en lon
gueur  la m er  m éd i të r ran ée  et p a r  conséquent l’Europe  en tiè re  et les 
côtes septentrionales  de l’Afrique, et par  l’idée qu ’on a de leur  habil ité , 
011 doit croire qu’ils ne l’avaien t  pas fait sans discussion ; leurs  ouvrages 
e t  leurs opinions ne fu ren t  jam ais  des productions hasardées:  cependant  
on ne savait  pas découvrir  qu’elles fu ren t  leurs  au tor i tés  e t  on avait de 
la peine à s'en é ca r te r  (Vaugondy, essap su r  l 'his t.  de la géogr. VI, 14, 
p. 207).

Les observations astronomiques dé te rm ina ien t  la situation de 
Danlzick, de Breslav, de Vienne e t  fixaient les bornes com m unes à 
l’empire  et à la Pologne : mais on p renai t  en considération, que dans 
l’emploi de ces indications il est bon de c ra ind re  toujours  de  trop 
é trécir  le con tinen t  en s’assujétissant trop serv i lem ent à des obse rva
tions qui dem andera ien t  à ê tre  répétées plus d’une fois (Vuug. 
ihid. V I , 55, p. 556).

151. Depuis que  la g ravure  com m ençait  à m ult ip l ie r  les cartes  géo
graphiques,  l’immense quan ti té  q u i  se répanda it  chaque jo u r  eu 
croissance, décela it  l’in té rê t  général qu ’on portai t  aux é ludes géogra
phiques. Comme les allas c l  les cartes  nom breuses qui au g m en ta ien t  
leurs  volumes, n ’é ta ient  pas accessibles à tout le monde, on essaya de 
boune heure  à fourn ir  au vulgaire  les p o u r l ra i ls  de g randes images eu 
un cadre très réduit  : e t  les incuttabula de ces petites publications ne 
sont pas indifférentes pour le progrès de la science.

On ne peut  pas d ire  q u ’Orle lius a il  donné l’init iative aux peti tes 
publications p a r  son épilom en. Nous avons vu l’a lm anach m arin  de 
l 'année 1516, accompagné de petites car ies  taillées en bois; les 
rud im enta  cosmographicæ de Honlcrus,  dans  la m êm e année  taillée en 
bois à Zurich en  Suisse : e t  lo rsq u ed ep u is  1588 les t irages de l’épitome 
Ortéiien se succédaient:» Anvers, ou en avait  à Amsterdam plusieurs  de 
ce genre.  Ainsi, quand nous avons rem arqué  que  les éditions de  l’épi-  
lome n’é ta ien t  que  des tirages faites à différentes dates p a r  Galle, p a r  
Vrints (prolég. 265, t. 1, p. 107); alors  à Am sterdam  P ie r re  l leyns  
éditait  un ch arm an t  m iro ir  du monde; don t  le t it re  fut changé par
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Zacharie H ey n se n ép i to m e d u  ibéâtre ,  en l 'ho n n eu r  d’Orlclius, ju s lem cn t  
décédé en 1598. La g ravure  des petites caries é ta i t  en bois (append. III, 
t. II, p. 220).

En  m êm e tem ps un jeu n e  homme, J. de la Haye, r e n tra n t  dans son 
pays en 1597, rencontra  un petit  livre im p r im é  en flameng, inti tulé  
trésor des chartes ,  con tenan t  la description de 155 c a n e s  un peu plus 
grandes que  celle de l’épilome ortelicn,  gravées par Jodocus Ilond, 
Beniamin W righ t  e t  la p luspar t  p a r  P ie rre  Kerius. Il jugea qu’un tel 
t résor m éri ta i t  bien d’a l le r  plus loing que du lieu où il a prins  sa 
naissance ; de sorte  qu ’il en trep r in t  d’employer les heures de loisir et 
veilles de la nuycl,  à luy fayrc avoir  des nouvelles plumes afin de le 
fayre voler en France, à la quelle  il se sen t  tan t  redevable, pour y avoir  
a p p r in t  si peu qu ’il sçay, en lui faisant voir les p rem iers  fruits de ses 
exercices selon les foihles pouvoirs d’un de ses moindres nourrissons .  
Ainsi p a ru t  sa traduction  im prim ée  p a r  Mathias Becker pour Henry 
Laurenlz  du vivant de Philippe II (p. 73, mort  le 15 sep tem bre  1598). 
C’éta i t  la description do l’Europe.  Après nous est ,  d i t - i l , tombé en tre  
mains la seconde partie  du monde, et celte  seconde partie  composent 
62 car ies  en partie  m arines  ou des îles,  où l’on trouve de très fraîches 
nouvelles su r  l’expédition de Barents  en 1591, et su r  la prise d ’Adeu 
par  les Tourks en 1598. Ce t résor contient en tout 195 cartes.

135. A peine q ü ’ap p a ru t  à Amsterdam en 1607 in ædibus Judoci 
llondii,  a llas m inor  : 011 é labora a Cologne une publication à l’usage du 
vulgaire su r  une échelle  plus considérable . Les cartes y sont deux fois 
plus g randes  que celles de l’atlas minor. De cette  façon les cartes 
de Mercator-Uond y sont rédu ites  au cadre  d’un q u a r t  de feuille, 
gravées en tre  1589et 1608parM athysQ uad  et Henri Nagel,  au nom bre 
de 8 6 ;  la p lu p ar t  portan t  le nom connu de leur  au teu r .  Elles p a ru re n t  
avec le texte latin descriptif,  sous le t it re  de : fasciculus geographicus 
in celebri  agrippinensium  Colonia im pr im ilu r  formis ¡enéis Jani 
Bussemachers eiconopola, anno 1G0S (2 1 ).

Atlas m inor qui p a ru t  en 1607, se compose de 153 planches, y 
comprises celles qui rep résen ten t  le monde ancien. Toutes sont ano
nymes, ni l’au te u r ,  ni le g raveur  ne sont pas nommés. L eur  g randeur  
excède le double  de celle de l’épitome orlelien.  Les ré impressions se 
su ivaient  avec le l it re  : a llas minor Gerardi Mcrcatoris a J. Hondio 
plurim is æneis labulis auctus a tque  illustra tus ,  Amslelodami excusum

(34) Iludisom aclter, Bustemaclicr, Bu « m âch er, Buxm acher excudit.
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ii> ædibus Judoci i londij ,  v é n eu n t  e tiam apud  Coruclium T v ^ L t i  item 
u pu il Joannem  Janssou ium , Â rnhem i.  Une sem blab le  ré im pression  
dans l 'année 1 Gl0 est : Dordrecbli  excubat  A drianus  Boilius ( î s ).

Ensuite  le titre  et tonies  les planches fu ren t  changées e t  gravées de 
nouveau. Le l it re  porte  : denuo recognitus, addilisque nov isde  lincatio- 
nibus cniendatus,  Amstclodami, ex ofiieina Joaunis Janssonii .  Il paraî t  
que  ce changem en t  avait  lieu en  1G27, 1G28. Les p lanches sont gravées 
par  Abrahain Goos et P ie r re  Kærius. Dans l'édition de  1G28 elles ne 
sont qu'au nom bre  de 1-10, car  p lusieurs  de l’édit ion précédente  furent 
supprim ées  (deux d ’ir land ,  R ug ia .Æ gyp lus ,  Congo et veteris  geographiæ 
labulæ). Dans les éditions e t  ré impressions postérieures on augm entai t  
leu r  nom bre,  comme je  vois par  l’édition a llem ande  de 1GS1.

Il existe encore  un allas moyen, dont les cartes  gravées par  P ie rre  
Kærius,  sont d’un q u a r t  de feuille deux fois plus g randes  que  celles 
de  l’atlas m inor,  tournées avec le texte im pr im é  in-4° oblong sous 
le t it re  : Gerardi Mercatoris a llas sive cosmographie; m edilaliones 
de fabrica mundi et fabricati figura de novo mult is  in locis cniendatus 
e t  appendici auc tus  studio Judoci l londii (lequel m ouru t  1GI2),  
Amslelodami,  sum ptibus  Joannis Clüppenburgij .  L’édit ion au texte 
français de 1G50, que je  possède, contient  176 cartes  y comprises celles 
de l’appendice  (ao).

Goos, Kærius, sont sans doute  de plus gracieux g raveurs  qu ’un Quad 
ou Nagel : mais s’ils sont plus exacts dans les petites cartes ,  ou s’ils sont 
plus habiles dans la réduction de leur éche lle ;  si la réduction  é ta i t  leur 
part  ? on peu t  eu  douter .  Les deux a llas m inor,  anc lus  c l  denuo 
recognitus, et les cosm ographie*  meditationis , avaient  leur  origine sous 
le nom de Mercator chez Ilond. Jansson, qui voulait  aussi travailler  
pour  ceux qui ne  pouvaient faire la dépense  de son grand et volumineux 
atlas, le resserra  en un seul volume et le fil pa ra î tre  en 1CGG sous le 
ti tre  de l’atlas abrégé, a tlas coulractus,  in-folio.

lôG. Depuis Ruscell i e t Magiui, l’Italie  ne m anqua i t  pas de  publica
tions géographiques à l 'usage o rd inaire  et des é ludes scolaires;  de peti t

(25) Les cartes d’A llem agne de ce t a llas m iuor se tro u v e n t  dans les com m entant, rcrum  germ a 
nicarum  l’etvi BerLii d e  l 'an n ée  1016.

(26) J ’ai louché légèrem ent les p e tites  pub lications, dans le tro isièm e appendice t. II, p. 220, 221 
e t  dans les prolégom ènes, cliap. 203, t  I, 107 : ce que  je  distingue à p résen t sc fonde su r l’examen 
de ces volumes qui so n t devan t moi : épitom e 159J, 1602; tré so r 131)8; fasciculus 1608; atlas m inor 
1607, 1610; deuuo recognitus 1628 1031 ; cosm ograpbicæ m ed ilaliones 1630. — Les provinces des 
Pays-Bas, en pe tits  form ats deva ien t déjà ex is te r en nom bre. Je  n ’en ai que  la description de tous 
les pays bas avec les cartes desdils pays, par P ie rre  V e rb U t, en Anvers 1636; une a u tre  ém ission 
de  19 cartes p o rte  l 'au n cc  1632-

21.



21G VICISSITUDES.

formai de poche, su r to u t  à Venise ,  des atlas et portu lans in - i°  de 
François Camocio; d’isolario in-S" de Porcaeci.  Ces publications de 
peti te  dimension rendaien t  hommage aux célébrités des Pays-Bas,  en 
copiant ou im itan t  leu r  produit.  Jérôm e Poito (vers 1570) gravait à 
Yenise les ca r tes  deM erca lo r  réduites  à un q u a r t  de feuille.  Gio. Maria 
T u r ru n i  publia  à Venise en 1655 Theatro  del mondo di Abraamo 
Ortclio in-8°, ridolto à inticra perfe ttionc et iu quesla picciol forma, 
p e r  maggior commodilà  de' viaggianti ;  con tenan t  108 cartes  pour 
l’exccution et le nom bre  d’épigraphes ,  supér ieu res  et plus utiles que 
leur  modèle anversois. Da che mosso jo ancora hô determinato ,  dit 
l’éd i teu r  au  lec teur  : di r in o u a re a  publico benelicio l’epitome del teatro 
del moudo d’Abraamo Ortelio, chc trado t to  in varie  l ingue lia inçontrato 
in ogni luogo l’applauso, e lasatisfazione de popoli, e t  il a joute  encore : 
m’assicuro, che questa mià impressione non riuscirà  inferiore a 
nessun0 a ltra  di pregio, m ontre  le cose posteriori riescono, per industria  
c diligenza, cha vi s’aggiunge più eccellcnli delle  prime. Or le peti t 
tea tre  ortelien au texte italien avait que lques au tre s  éditeurs  an té r ieu rs  
en Italie, et T u rr in i  a vu les versions de cet opuscule varie  lingue, 
publiées avec la satisfaction générale.  Où sont les édit ions? quelles 
furent ces langues? flamande, a llemande, française, espagnole?

En Espagne on avait  aussi beaucoup de peti ts opuscules aux xvi* et 
xvn' siècles : quoique l’Espagne était pourvue pa r  les fournisseurs  des 
Pays-Bas (2 1 ).

L’Allemagne studieuse,  connue p a r  ses i llustra tions dans la géogra
phie (Matthieu Merian 1637-1651; Martin Zeiller né 1588, mort 1661 ; 
André et Christophe Cellarius) se p rép aran t  à de g rands travaux carto
g rap h iq u es ,  avait  aussi les petites publications.

Mais pour  avoir  à celle  époque avec les ouvrages géographiques de 
belles cartes, il fallait  s’adresser  aux Pays-Bas,  à leurs  g raveurs ,  aux 
graveurs  d ’Amsterdam. Aussi voit-on les graveurs des Pays-Bas,  à 
l’é tran g er  : Josse l lond à Londres ;  son pe ti t  fils Guillaume Hond à 
Dantzik en  Pologne (1623-1652); T avern ie r  et p lusieurs  au tres  en 
F ra n c e ,  à Paris.

J ’ai nommé et examiné p lusieurs cartographes et g raveurs  des xvi'  et 
xvn' s iècles ,  qui se firent connaître  par  l’empressem ent et l’activité 
très varié  (géogr. du moyen âge 222 ,  t. II, p. 202) : j e  vais m entionner 
encore une  couple de peti tes publications cartographiques.

{17) Voyez la rela tion  du savant abbé espagnol Jean E m m anuel Giron, dans l'essai sur l 'h ist de 
ia geogr. de Vaugondy, Y, 4 , p. 190,101 : mais nous ignorons si les c artes accom pagnaient ces no m 
breux opuscules.



Tassin  (mort 1G70), exact et laborieux, dégagea en son peti t  volume 
la science de  l’obscurité  (Lenglet Dufresnoy, discours de sa méthode , 
p. 132, 133). Il illustra spécia lem ent la F rance  par  130 tableaux qui 
composent le volume in ti tu lé  : les p lans et profils de toutes les p r in c i
pales villes et l ieux considérables de France,  ensem ble  les cartes  géné
rales et particulières ,  à P a r i s ,  chez Michel van Lochont, 1058, i n - Io 
oblong; le g rav eu r  à l’eau forte n’v est  pas nom mé.

Chez le m êm e Michel van Lochoin p a ru t  en peti t 1° un atlas porta
tif  composé de 80 car tes  de peti te demi-feuille ,  r ep résen tan t  le monde 
ancien et m oderne ;  on y trouve le nom du g raveur  A. B. de la plaects. 
Cet allas est  destiné  au texte d ’un ouvrage.

Lorsque les qua tre  t ra i tés  de Nicolas Sansón p a ru ren t  in - l°  accom 
pagnés de caries  de demi-feuilles (1018-1638), l’é tude  géographique  
gagnait un a llas portatif  de 62 cartes .  L’a tlas m inor de Mercator com
mençait  à vieil lir;  aussi en Hollande on se hâta i t  de co n trc - façonner  ces 
traités des Sansons : s u r  la copie im prim ée  à P a r i s ,  il est d i t ,  chez 
l’au teu r  1683: les cartes de demi-feuille ,  au nom bre  de 62, sont gravées 
assez p rop rem en t  par  A. de W inlcr.  La spéculation hollandaise s’est 
servi longtemps de ces cartes  séparém en t  ou réun ies  e t  mélangées avec 
celles de l’atlas m inor  de Mercator, pour éd ite r  sous différents titres les 
nouveaux allas accompagnés seu lem en t  de quelques nouvelles caries .  
Cette opération continuait  ju sq u e  vers la fin du xvin' siècle.

Jacques Pcetcrs  publia  l’atlas en ab régé ,  à Anvers,  su r  le m arché de 
vieux souliers, aux q u a tre  parties du monde, 1G92, 8° composé de -H 
cartes  d’un qua r t  de feuille e t  un  texte assez ample. C’était  su ivre  le 
modèle de  Sansón ; p lusieurs  cartes  y sont dressées su r  celles de Sansón, 
mais une quinzaine rep ré sen ten t  les xvn provinces. Le même Peeters  
donna les plans de forteresses des Pays-Bas,  su r  la même d im en s io n , 
et un nouvel atlas du voygeur pour les d ix-sept provinces des Pays- 
Bas, avec la description géographique par  le Sr Sansón, composé d’une 
carte  divisée e t  disséquée en 53 feuil lets d’un qua r t  de feuille,  et du 
texte in-8°, sans date .

La France monta i t  déjà à sa haute  position dans les t ravaux géogra
phiques. Poursu ivan t  sa m arche  par  les opérations scientif iques,  elle 
ne  négligeait ni l’é tude  ni l’instruction. L’in troduction à la géographie, 
é laborée  en d e rn ie r  lieu (1703, 1712) par Moulart Sansón , pouvait  
se rv ir  d’instruction. H uber t  Jaillot  ne négligeait pas d ’édite r  en petit  i ”, 
recueil  des principales cartes  géographiques pour  l’usage de toutes 
sortes de personnes et p r inc ipa lem en t  des voyageurs ,  1690, 1697.

Pierre Duval d’Abbeville (né 1618, mort 1683), par sa m ère  frère
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cousin des Sansons, laborieux, réussi t  de form er un atlas de ses grandes 
cartes, in ti tu lé  : car ies  de géographie les plus fidèles, avec leur  division 
ré g u l iè re ,  p a r  P. Duval, Pa r is ,  chez l’au teu r ,  1G71, contenant  52 c a r t e s , 
en 1077 le nom bre  montait à 90 feuil les : mais il paraissait  ê tre  négligé. 
Il a eu  plus de succès avec ses pe ti tes  caries  en douze,  en quar to ,  qui 
se rv i ren t  d’instruction,  f a  petite  géographie ,  in ti tu lée  m o n d e ,  avait 
en 1088 une sixième édit ion in-12. Le frère de  sa femme e t  son élève, le 
pè re  Placide de sa in te  Hélène, a fait im p r im er  cet opuscule ins t ruc t i f  et 
il avait  si bien gagné, qu ’un écolier n ’é ta i t  bien reçu de son professeur 
s’il n’é ta i t  m un i  de  son Duval (Lenglet Dufresnoy, dise, de sa méth. 
p. 1 4 ;  Vaugôndy, essai su r  l’hisl. de la géogr.  Y, 7, p. 225). Le monde 
reparaissait  encore  en 1704. On a de Duval : la F rance  avec les caries 
e l l e s  b lasons,  en 4 volumes in-12,  qui r e p a ru t  encore  en 1791.

Placide  de sa in te  Hélène a p p ar t ie n t  déjà  à cet te  époque du progrès 
qui a lla it  i l lus tre r  la France.  Né en  1048, il e n tr a  en  1600 dans l 'o rdre  
des augusl ins  déchaussés et y continua de s’ap p liq u e r  à la géographie.  Il 
fit un grand nom bre  de car tes  dont la plus e s t im ée  é ta i t  celle du cours 
du  Pô. 11 m ouru t  en 1734 avec le Litre de géographe ordinaire  du roi, 
qu ’il avait  obtenu en 1705. L englet  Dufresnoy dans sa méth. d’é tude  de 
la géogr. t. V, p. 197, 178, donne une liste des car tes  du père  Placide 
au nom bre  de 19, que lques unes de p lusieurs  feuilles ,  ainsi qu’elles 
font un gros volume.

157. Le N eptune  gradué  décela i t  trop ostensib lem ent le schisme 
géographique en tre  lescar tographies  nau tique  e t  con tinen ta le ;  de même 
que  le désaccord fâcheux de la cartographie  continenta le  avec le 
produit  astronomique. Les géographes du continent  couvraient encore 
e t  accusaient les observations d’ince r ti tude  e i d e  doute, ils avaient peur 
d’é trécir  trop le vieux m o n d e , quoique on savait  bien que messieurs 
les astronomes de l’académie royale  des sc iences p ré tendent  régler  les 
longitudes p a r  les éclipses des satell ites de  Ju p i te r ,  que  leur inte lli
gence en ces m atières  et leur g rande  exacti tude doivent  faire espérer 
la réussite  de cette  en trep r ise  (Sanson , inlrod. Il, 7). C’est ainsi que 
s’e x p r im ai tP ie r rcM o u la rd  Sanson e t  avec lui le grand ré form ateur  de la 
géographie, Guillaum e  Df.lisle, quand  il incl inai t  vers les formes e l l e s  
proportions de  Plolémée, reproduisan t  les composit ions de son prédé
cesseur.  Elève de Cassini e t  académ ic ien ,  en continuant  sa p ra t ique ,  
Delisle s’est déclaré  ensuite  pour les procédés as t ronom iques ,  recom 
mandait to u s se s  produits par  les nouvelles observations de messieurs 
de l’académie e t  s’enhard i t  à opérer  la g rande  réforme.
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De tonies parts a r r iva ien t  de renseignem ents  positifs ,qui appelaient  et 

pressaient à la reforme. Différents voyages et les missionnaires jésuites  
apporta ien t  les observations de pays éloignés.  La Cbine et les déserts  
des Talares  fu ren t  m esurés et soumis aux observations faites sous la 
direction de P ie rre  Ja r toux  (né 1070, m ort  1721), par  Regis, F r ide ll i ,  
Maillac, Bonjour et p lusieurs au tre s  (géogr. du moyen â g e ;  car tes  de 
l’Inde, cbap. 57, t. IV, p. 34). Une des plus g randes  opérat ions qu ’on ait  
jam ais  e n t re p r is ,  événem ent pour  la car tographie  (1707-1718).

Les observations de Dantzik (Ucvelius né 1014, mort 1087), de 
Breslav, de  Vienne, dé te rm in a ien t  les frontières  en tre  la Pologne et 
l’Allemagne (Vaugondy, essai su r  l’bist . de la géogr. l v ,  p . 350).

La Suède avait  recom mencé les opérations géographiques a u to u r  de 
la Balt ique, dirigées p a r  Charl Grippenh ic lm . Après sa mort,  1084, 
Dahlberg te rm ina  vers 1089 l’ouvrage ,  dont la publication é tait  défen
due par le roi. L’am bassadeur  de France,  d’Avaux, trouva cependant  
moyen de se p ro c u re r  en 1704 copie des cartes qui fu ren t  envoyées 
à Paris,  dont Dclisle se servit pour  composer la carte  des couronnes 
du nord, publiée en deux feuil les (Vaugondy, essai su r  l’bist. de la 
géogr. V, G, p. 208, 209). On ne peut pas,  il faut le d i r e ,  qualifier la 
publication de contrefaçon : c 'est p lu tô t une espèce de vol à la dérobée,  
t rès utile à la science.

En Russie  Calvanverden examina e t  fixa en 1718 la position et les 
proportions de la Caspienne (1718-1721) su r  laquelle  le 24 décem bre  1721, 
Guillaume Delisle fit son m ém oire  à l’académie des sciences à Paris. Il 
a lla it  m ourir ,  1720, lorsque Bering (1723-1730) exam inait  les m ers et 
le détroit  qui séparen t  l’Asie de l’Amérique septentrionale.

Quant au nom bre  des cartes, le fonds de Guil laum e Delisle n’était  pas 
t rop imposant. Il ne  se composait que  de 84 car tes ,  don t  13 de géogra
phie ancienne  (Vaug. essai, V, 7, p. 227). Lenglel Dufrcsnoy en  a donné 
une liste (dans la m éth o d e ,  t. V, p. 199-202). La liste n’est pas assez 
pleine ( îs) .  Covcns et Mortier copiaient à Amsterdam toutes les cartes 
m odernes;  on en copia aussi chez l lo tnann à N or im berg ;  P ie rre  Schenk 
à Amsterdam a fait aussi de belles copies de p lusieurs car tes  du vivant 
de Delisle; les Oliens copiaient pour leu r  compte. Les originaux de 
Delisle, gravés p a r  L iebaux ,  Berey, Yallet, re touchés vers 1770 p a r  les 
soins du gendre  Buaclie, éd ités en 1780, 1783, 1788 par le successeur 
Dezauchc, m oyennant  le changem ent des da te s ,  con tinua ien t  à se rv ir

(Î8) Los environs de Paris, les deux feuilles du Languedoc y m anquen t : terra  sancta n ’y est pas. 
— A la géographie  ancienne il faut a jo u te r  l’em pire d’A lexandrc-le-grand , publication posthum e 
d e  1731 ; à la lis te  des m oderne une Asie posthum e.
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les éditions ré itérées e t  les nom breux  tirages : ainsi que les respectables 
p lanches ccn léna ircs  con tinua ien t  à former le fonds ju sq u ’à la d e s t ru c 
tion de l’ancien  ordre.

P a r  ce fonds 011 a pu voir que  si Delisle recevait  de scs prédécesseurs 
le vieux monde très  é te n d u ,  ¡1 le ren d a i t  a p r è s 25 ans de travaux 
(1700-1726) resserré  dans ses b o rn e s :  ainsi  que le vieux monde a subi 
une refonte rapprochée  a de ju s tes  proport ions (voyez n° 110, 141, de 
no tre  a t la s ;  géogr. du moyen âge 222-225).  Celle refonte  se déclare  
pour  la longitude dans la confrontation  su ivan t  :

Delisle trouvant la longitude ré ta b l i t  p a r  :
de Rresl ...................................................... 15° 27' 13° 10'

Paris.  . ............................... 25 30 20 0
Constantinople  . . . . 57 0 47 4

Alexandrette ,  Damask . 70 0 54 30
Bagdad ................................ 80 0 64
lîassore................................. 82 0 67 55
D erb en t ...................................... 85 0 67 40
C a n t o n ..................................... 155 50 131 15
rivages orient,  de Chine . 165 0 159 0

T un is  a dû m ouler  de sa la t i tude  de 55° 01 à la latitude de 57* 0'; 
P a ïen n e  de 57 degrés , remonta  à 58° 10'.

Après cette  re fonte pouvaient a r r iv e r  de rectifications dans la partie  
continentale  aussi bien que dans celle de la marine.  Mais il fallait 
encore  de nom breuses opérations pour faire évacuer du vieux monde 
les la ideurs  e t  les difformités pio lém cennes quelquefois m onstrueuses ;  
pour  re tou rner  dans tous les détails  connus pa r  la navigation du moyen 
â g e ,  à ces formes et proportions que les pilotes de celte  époque,  par 
1"es t im e,  par  la boussole cl p a r  leur  longue h ab il i té ,  donnaient à leurs 
compositions géographiques (géog. du moyen âge 222-225).

138. Roberl de Vaugondy (né 1725, m o n  1786, géographe du roi de 
Pologne duc de Lorraine) regardan t  l’é tude  de Delisle et la confrontant 
avec les anciennes cartes  n a u t iq u e s ,  supposa que  du tem ps de l llaeuw 
on connaissait  la vraie longueur  de  la m éditerrnnce  et ne doutait  pas 
qu ’elle n’ait  frappé Guillaume Delisle quand il allait  la ré tablir .  Yau- 
gondy le dit pour ren d re  just ice  à la sagacité  des pilotes,  qui l’ont 
précédé (essai s u r  l’bist.  de la géogr. VI, 14, p. 267-270).

Le père  de Vaugondy hérita  à la m ort  de P ie r r e  Moulard en 1750 le 
fonds des Sansons et fit acquisition de la partie  que  possédait Mariette



(essai, V, 7, p. 221),  el de celui aussi qu 'avait  la issé  Duval. Tous ces 
fonds pe rd iren t  leu r  va leur.

Les Jaillot possédant une îles plus belles portions du produit  des 
Sansons ,  ne pouvaient plus tenir .  Le nom de Sanson répété  avec défé
rence  cl respect cessa de décorer  les car tes  nouvelles en F rance  : on 
les reproduis it  un peu plus longtemps en Hollande.

P our  sou ten ir  leu r  ré p u ta t io n ,  les Jaillols devaient presque  com
m encer  : la tâche était  trop difficile. Hubert  Alexis Jaillot  é ta i t  aidé 
e t  continué dans  son en trep r ise  par son fils et son petit-fils. Après sa 
mort,  1712, le fonds se trouva à la disposition du fils Bernard  Hyacinthe, 
qui eu jouit  un certain tem ps : mais à sa m ort,  1759, son fils Bernard 
Antoine se trouva dans une toute  a u t r e  s i tuation. En m o u ran t ,  1719, il 
laissa le fonds su ra n n é  qu ’on n’a pu ra jeun ir ,  à  son oncle  Jean  Bapitisie 
Michel Renon de Chauvigni Jaillot  (né d’une fille de Hubert),  qui fut 
le d e rn ie r  qui mit au jo u r  un a llas Ja illot .

Robert  père  et son fils Robert  de Vaugondy, déb itan t  de leu r  d é p ô t , 
ce qui allait  en d im in u a n t ,  c o m m en cè ren t  de  suite  à é laborer  leu r  
p ropre  produit  s u r  des m atériaux  q u ’ils possédaient.  P our  leu r  atlas 
portatif  en 1718-1719, ils avaient déjà 210 cartes. R obert  pè re  m etta i t  
eu circulation les recueils  de  ses cartes d ’une feuille. En 1751, 1757, ils 
réussirent  d ’éd ite r  leur atlas de cent cartes de g randes  feuilles g ravéesau 
dépens de Boudet. Vaugondy ne cessa de t rava il le r  consciencieusement 
ju sq u ’à sa m ort,  1780, e t  laissa à son successeur  Delamarclie, nombre 
de planches pour les atlas de différente  g randeur .

La car tographieen  F rance  m archait  a s tronom iquem ent.  Delisle rép é 
tait  : suivant les observations de m essieurs de l’académie.  Jean Raplisle  
Nolin  s’é tan t  servi pour cer ta ines  car tes  de m émoires el de la compo
sition de b u  Trelage, qui se cachait sous le pseudonym e Tillem onl, Nolin 
plaçait su r  ses car ies  de séries de  longitudes e t  lati tudes avec l’assu 
rance que ses cartes  é ta ien t  dressées su r  les observations astronomiques.  
La liste de 115 car tes  de  Nolin qui se trouve p. 202-207 du tome Y, de 
la m éthode de Lenglel  Dttfresnoy de l’année  1750, ce r ta inem en t  n’est 
pas complète.

Le bon homme Nicolas de Fer (né.,'161.0 mort 1720), faisait aussi 
parade de tables de longitudes et latitudes. E n t r e p re n e u r  t rès  actif,  son 
atlas cu r ieux  ou le monde dressé  et dédié à nos se igneurs  les enfants de 
France, comptait  en 1705 ju sq u ’à 577 cartes .  Sou introduction à la 
géographie,  ouvrage assez médiocre in-8", est gravé en en tie r  en 1717 
par  Charles Insselin , g raveur  dont les car tes  furent  très est imées.

De Fer  s’é tait  compromis plus d’une fois dans  son e m p re ss em en t ,
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quand il gravait  assez p roprem en t  les car tes  bonnes,  médiocres ou 
mauvaises . Il a réussi à faire g raver  que lques  car ies  par ticu l ières  fort 
détaillées,  que des savants ou des ingénieurs  lui ont communiquées,  
dont p lusieurs  com plé ta ien t  les atlas de Jaillot.  Telles entre  au tre s  : la 
car te  du diocèse de Paris,  celle de la b a n l ie u e ;  le canal d’Orléans et 
celui de B r ia ré ;  et celles des Pays-Bas catholiques (connues sous les 
l itres  de F lan d res ,  de  frontières de la F r a n c e ,  1709, 1724, 1745) qu’il 
a copiées su r  les cartes  publiées à Bruxelles, au com m encem en t  de ce 
siècle, par  les soins de  (l’H erm an l, habile  ingénieur qui les com m uni
quait  à l'usage des officiers généraux (Lenglet Dufresnoy, discours de 
la mélli. p. 140, 141, 157). Lenglet Dufresnoy donne  (dans sa méthode 
de 1756, t. V, p. 220-224) un caialogue des cartes de de Fer,  q u ’on 
pourra i t  prolonger p a r  une m ult i tude  de petites cartes  qui décoraient 
de nom breux  volumes de différents ouvrages. Après la m ort  de Nicolas 
de Fer, a r r ivée  en 1720, le fonds passa à ses gendres  : Danci et Jacq. 
F r. Bcnard.

Du tem ps de ces géographes Le Rouije (1740-1780) commençait  à 
débuter .  Son a tlas porta t if  in-4°, p rem ier  volume en 1748, sauvegardé 
par  un privilège de 5 an n ée s ,  contient 91 cartes  de dem i-feuil le ;  le 
second qui p a ru t  en 1759 en a 100 réduites su r  les publications homa- 
n icnnes .  Dans le p rem ier  volume il donna une liste de ses car tes ,  qu ’il 
doublai t  ensuite  composant de g rands  a tlas et des atlas détachés : Hol
lande de 12 feuil les 17 48; allas des t roub les  de l’est en 10 feuilles 1770; 
pilote am érica in  sep ten tr ional  (cartes marines) t radu i t  de l’anglais 
00 feuil les 1778. En 1756 in-4° obloug 05 p lans de villes et bata i l les ;  
les p lans des a rm ées  1759-1750, etc.

L’activité car tographique  é ta i t  ex trêm e et l’e.xécu lion fesait des progrès 
lem arq u ab les .  Les c irconstances an im a ien t  beaucoup l’activité : p lan s ,  
sièges,  batailles, cam pagnes m il i ta i res ,  théâ tre  de g u e r re ,  appelaient  
le bur in  des car tographes de pays en pays.

D 'Anville (né 1702, mort 1782) exam inan t  les connaissances modernes 
e t  anciennes,  débarrassa i t  la géographie d ’une  m ult i tude  d’absurdités ,  
d’e r reu rs ,  d’inconséquences. On avait de lui de nombreuses cartes 
élaborées pour  l’histoire a n c i e n n e :  1-4 p our  celle de Rollin;  17 pour 
celle de  Crevier; l’a tlas de la Chine (Du Ilalde) 1757; atlas moderne 17 05 ; 
le total des cartes monte  à 200.

L’activité ne s’a r rê tan t  pas, ne se re lâchan t  point,  prouvait  le besoin 
général de  l’usage v u lg a i re ,  ce qui occasionnait  la destruction des 
a llas ,  e t  le désordre  dans l’assemblage. Julien  (dans ses catalogues 
de 1752 et de 1765) recom m andan t  scs propres  publications : la haute
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Lombardie  1748; la F rance  m ilita ire  1751, 175G, ayan t  un comm erce 
de car tes ,  se chargeait  de  former les a tlas composés du choix des 
meil leures car ies ,  plus ou moins nom breuses ,  décorés d’un frontis
pice et t it re  de l’au te u r  q u ’on a im era i t  nom m er.  C’est ainsi que se 
form aient  des allas aux faux t i t r e s ,  don t  nous avons signalé  l’exis
tence (ci-dessus chap. 124). A cet effet il avait  dans son dépôt un grand  
assor t im ent de cartes a l lem andes ,  ho llandaises ,  françaises. 11 avait 
dans son dépôt l’atlas d’Espagne par  Nolin et Bailleul de 15 feuilles; 
l’atlas des Provinces-Unies par  Tirion 1755, de 54 feuilles;  les atlas de 
I toberi ,  de Cassini. — Bientôt se su ivaient les car tes  et les allas : de 
Brion e t  Desnos; de  Mondhard et Denis 1785; de L a t t re  1785; de 
Rizzi Zannoni;  de Bonne 1787, etc .,  etc.

159. Deux grandes opérat ions géographiques,  une m a r in e ,  l’au tre  
continentale ,  commencées et mises à exécution, paraissaien t  ê tre  depuis 
soixante ans in te rrom pues  e t  oubliées. Après un  laps de temps aussi 
considérable  on les releva et on leur  donna une extension plus parfaite .

Le ¡Neptune français avait  été  é laboré  et pub lié  en 1695. P a r  une 
négligence impardonnable  et p a r  de basses manoeuvres, il a lla it  ê tre  
oublié  e t  ses planches originales fu ren t  distraites , de m aniè re  que 
le public  ne p u t  en jouir .  La munificence royale in te rv in t  enfin et 
rest i tua  aux m ar in s ,  en  1755, ce recueil  précieux e t  le m in is t re  le 
rem it  en tre  les mains de  l’hydrographe  B ellin , pour  le corriger  et aug
m en te r  (Vaugondy, essai su r  l’hist. de la géogr.  V, 7, p. 2 2 9 ;  d’Evrcux 
de Fleurieu ,  voyage pour ép rouver  les horloges,  Paris  1775, t. 1, 250, 
251 ). Iiellin s’en acquitta  act ivem ent e t  gagna une  imm ense  répu ta tion .

Cette sollicitude pour  les planches et l’augmentat ion  du JNeptune a 
du ê tre  secondée p a r  une publication t rès  im por tan te  p our  la m arine .  
J. B. N . d‘Après de B langy S ' de M anncvilclte  (né 1707, m ort  1780) 
hydrographe  e t  capitaine  de vaisseau de la compagnie  des Indes,  ayan t  
c lé  un des p rem iers  français qui a ient fait usage d’ins t rum en ts  d’astro
nomie à réflexion, don t  il se servit  p our  corriger  les car ies  de  l’Inde ,  
en forma un recueil  pub l ié  1715 sous le t it re  de  N eptune  oriental .  
Son ouvrage fait au tori té  p our  les m arins;  il y réd u i t  en p ra t ique  l’ob
servation des longitudes à la m e r  par  la d istance des planètes.

C’éta i t  en 1669 que Picard avait  commencé à exam iner  la m érid ienne  
de Paris.  Après sa mort,  depuis 1G85, Jean  Dominique Cassini (né 1G25, 
m o r t l7 1 2 )  e t  Phil ippe  de la H irc(né  1610, mort 1718), avançaient  cette  
opération ju sq u ’au Roussil lon; ensuite  le fils Cassini Jacq  (né 1677, 
m ort  175G), prolongea en 1718 cette  m érid ienne  jusqu’à Dunkerke.
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Le tro is ième C a ss in i , fils do Jacq, César François Cassini de T h u ry  
(né 1714, m ort  1784), éveilla des opérat ions p lus étendues .  Le 7 sep
tem b re  1756 les le t t res  patentes  du roi le chargeaien t  de te rm in er  le 
développem ent de  la m ér id ien n e ,  de  lever les plans topographiques de 
la F ran ce  en tiè re ,  de les r é u n i r  par  une tr iangulation générale ,  de d é te r 
m iner  par  ce moyen la d istance de toutes les positions à la m érid ienne  
de Paris  e t  à la pe rpend icu la ire  de  celle  m ér id ien n e ,  qui devait ê tre  
t racée par  Paris .  Cassini de  T h u ry  a eu la satisfaction de voir cette  
opération presque  e n t iè rem en t  term inée .  Jacq. Dominique Cassini con
t inua ce qui m anqua i t  et la publication  des caries  avançait ,  lorsqu’elle 
se trouva à 182 feuilles en 1815.

Nulle  pa r t  le gouvernem ent ne  secondait e t  n ’appuyait  au tan t  les 
opérat ions géographiques qu ’en France .  Nulle part  l’activité géographi
que ne s ’est déclarée  a u ta n t ,  et nulle  pa r t  elle n’a fait p lus de progrès 
sous tous les rap p o rts  : sous le rapport  de perfectionnement,  d’exacti-  
tnde,  d’exécution.

140. La Hollande con tinua it  d’a l le r  son train.  E lle  a pu é la rg ir  les 
connaissances géographiques par  sa navigation e t  ses découvertes, mais 
e lle  ne perfec tionnait  pas la science.  Les opérations de scs géographes 
se b o rna ien t  toujours  à la reproduction  de ce qu’ils assemblaient dans 
leurs  ate liers.  On app laud i t  à la beau té  et à l’exactitude de l’exécution; 
on v a n ta i t ,  on ad m ira i t  les en trep r ises ,  ju sq u ’à ce q u ’on fût a rr ivé  par  
sa p ropre  activité  à se p lacer en ém ule  e t  avoir la supériorité  sc ien ti
fique. Alors la reproduction  hollandaise comm ençait  à faire o m brage ,  à 
m écon ten ter  : accusée de contrefaçon d ésapprouvée ,  considérée comme 
spéculation  so rd ide ,  elle  perdait  de l’im p o r tan ce ,  déclinait  enfin dans 
son activité.

Le seul Vandcr A a ,  à Leyde, était  encore  épargné  des reproches qui 
chargeaien t  les autres .  11 rassem blait  cependant  comme les a u t r e s ,  
opéran t  des réductions su r  son cadre (20).

Blaeuw, Jansson, assem bla ien t  e t  copiaient : les Visschers e t  de  W it t  
alla ient  plus lo in ;  de  m êm e les O ttens e t  les Mortiers s’eflorçaieut à 
ramasser,  assem ble r  e t  copier.  Lorsque  leu r  copie é ta i t  fidèle et exacte, 
il n’y avait  r ien  à d i re  con tre  la b eau té  de l ’exécution. Covens e t  Mor
t ier ,  R en ie r  e t  Josué Ottens so n t ,  d isa i t -on ,  connus pour  la con tre 
façon des cartes  nouvelles publiées p a r  des savants é trangers  : ils y

,29} L e n g lc t  D u fre sn o v  ( m é th o d e , t .  V , p .  2 0 8 ), c o m m it u n e  e r r e u r  fa is a n t p a s s e r  le s  c a r te s  d e  

d e  W i t t  e n  p o ssessio n  d e  V an d e r  A a ; e l le s  p a s s è r e n t  a u x  M o rtie rs . P ie r re  é d i ta i t  le s  a l la s  d e  W i t t ;  
e n s u i te  C o rn e il le , à 186 fe u il le s .



conservent cependan t  les noms des a u teu rs  sans doute  pour  en favori
ser  le débit  (Vaugoudy, essai su r  l’hist.  de la géogr. V, 5, p. 180, 187).

Joacliim O llens, g rav eu r  vers 1700, 1717, se  d i t  cependant  a u te u r  de 
p lusieurs  car ies ,  comm e de celle d’Espagne en 4 feuilles. —  Renier ci 
Josua Ollens, de  m êm e ensem ble  ou séparém en t  de quelques-unes.  Au 
reste  ils copiaient beaucoup S a n so n ,  J a i l lo t ,  de W ilt ,  Delisle. Les 
frontispices sont nom breux  (celui de  l’Am érique  est signé J. Fa lck ,  
sculp.  g raveur  polonais de  Dantzik, né IG19, m o r t  1GG3, qui sé journait  
e t  gravait  à Amsterdam depuis  1655 ju sq u ’à 1558). L’a tlas des O llens 
porte  le t i t re  : atlas m inor sive geographia compemliosa in quo orbis 
te r ra ru in  paucis a t tam en nouissimis labulis  osiend ilu r ;  allas nouveau 
contenant  toutes les parties du monde, recueill ies des m eil leurs  a u teu rs ,  
Amsterdam, chez IL et J. O ltens (sans date). Sous ce faux t it re  la 
bibliothèque de Van i lu l iem  (n° 14567) possède 215 différentes cartes 
contem poraines aux O llens et posté r ieures  ju sq u ’à 1781, reliées en 
2 volumes, où l’on trouve cer ta inem en t  la p lus g rande  q u an ti té  de 
paucis tabulis qui devaient  composer l’atlas m inor.  On trouve dans ces 
volumes la copie du grand  théâ tre  de la g u e rre  s u r  les frontiè res  de 
F rance  et d ’Allemagne, ou car te  nouvelle du cours du Rhin  et des pays 
circonvoisins, par G uil laum e Delisle, à Amsterdam, chez R. e t  J.  Ollens, 
géographes.  —  J ’avais deux volumes, chacun de p lus de  100 cartes ,  
disposés par  les frontispices des O ltens ,  se rvan t  de  faux t i t res  à un 
ram as de cartes  où, pour  la p a r t  des Ottens,  il ne s ’est  t rouvé que  
-10 feuilles; de  W ilt  y avait  50, Yisscher 80, S ch en k ,  van Kculen, 
l lom ann ,  Blaeuw etc.,  par tagea ient  le reste.  —  La veuve de Josua Ottens 
avec scs fils pub l ia i t  aussi que lques ca r te s ,  p ro bab lem en t  en  1755.

Pierre i to r lie r  (mort a v an t  1721) voulut  copier  l’atlas français de  
Sanson (Jaillot);  il l’a p lu tô t  défiguré q u ’il ne l’a im ité  (Leng. Dufrcsn .,  
dise. p. 159).  Il sem ble  qu ’il se b o rna it  à im iter  les car ies  générales  
de Jaillot avec lequel il é ta i t  e n  relation lorsqu’ils publia ien t  en  comm un 
le Neptune  français sous les ausp ices du roi de  France.  En ellel il n’est  
pas ra re  de  ren co n t re r  de volumes de Ja i l lo t  où toutes les caries 
spéciales sont à l u i , précédées seu lem ent des car tes  générales  sanso- 
n iennes  de la fabrique de Mortier. P ie r re  Mortier a ttacha au N eptune  
français (comme nous l’avons rem a rq u é  chap. 151) le flambeau hol
landais qu ’il m it  sous la protection du roi de la g rande  Bretagne. 
Ensu ite  il compléta it  ses e n trep r ises  n au tiques  par  un  atlas de  car tes  
marines ,  levées par  o rd re  exprès des  rois de Portuga l,  données par  
d’Ablancourt 1700, 33 cartes .  Il se p rocura  les p lanches de de  W il t  e t  
avec peu de peine il éd ita it  les atlas maior et m inor  de de Wilt .
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Jean Covens e t  Corneille M ortier con tinua ien t  à d o n n e r  un nouveau 
développem ent à leur fabrique. Ils disposaient des p lanches de  de Witt .  
Ils copièrent  l’atlas de Delislc en en tie r  1750, 1755, e t  le grand théâtre  
de la g u e r re  su r  les frontiè res  de F ran ce  e t  d’Allemagne ; publia ient  
(comme les Oltens) Covens e t  Mortier. Ils réd u is i ren t  en quelques 
feuil les les car tes  de Müller, Bohème,  Silésie ,  Moravie en 1744, 1748, 
g rav eu r  Condet. Us édita ient  les caries  de pe li t  format (30).

L esY isschers  sou tenaien t  leur  m ér i te  ju squ’au b o u t ,  moins p a r l a  
b eau té  de leu r  p roduit  que pa r  la bonne exécu tion ,  qui dccèle le 
p rogrès d’un siècle. Quantité  de leurs  car ies  jouissa ient  d’une juste  
renom m ée e t  avaient  de copistes.  La veuve Yisscher vers 1717 p répa 
ra it  encore  que lques p lanches et b ientô t le fonds en t ie r  en tra  en  pos
session de Schcnk : ainsi que les atlas de Visscher p a ru ren t  inscrits  
n unc  apud Schenk ju n io rem  : les car tes  é trangères  les suppléaien t  
souvent.

Gerard  et Léonard Valk  p rép ara ien t  les a tlas comme les autres. 
G erard  ensu ite  (après la m ort  de Léonard),  s’associant avec P ie r re  
Schenk, rep rodu is iren t  ensem ble  beaucoup de cartes  b laeuviennes et 
p lusieurs  au tre s  avec un  soin v ra im en t  incom parable .  Les copies 
des cartes de Blaeuv chez G. Yalk e t  P. Schenk sont de copies parfaites 
où l’on rem arq u e  les noms des g raveurs  des originaux A. van den 
Broeck, Salomon Rogcri et E. S. Ilamcrsfeldl,  P e te r  Kærius. Ce sont 
de  facsimiles q u ’on d is t inguera it  avec peine des originaux si l'on ne 
voyait : prosta t  apud  Schenk e t  Valk e t  que lques changements  dans les 
cartouches qui appel len t  à  la confrontation  minutieuse.

Les Schcnhs donna ien t  le d e rn ie r  lus tre  aux  belles exécutions 
hollandaises. P ie r re  Schcnk le jeu n e  possédait les p lanches de Visscher 
et édita it  vers 1750 ses allas séparém ent.  Il possédait différentes au tre s  
planches de ses prédécesseurs  (s i) .  Il m u lt ip lia it  ses propres planches 
topographiques.  En  qualité  de g rav eu r  du roi de Pologne, é lecteur de 
Saxe, il m i t  au jo u r  (1745 et 17G0) un allas de Saxe e t  de Luzace en 50 
feuilles, la p lu p a r t  copiées d ’Adam F re d .  Z u rn er  (né 1G80, mort 1754).

L’im m ense  activité  e t  production hollandaise n ’avait  encore r ien  de 
comparable .  Yalk, Ottcns, Yisscher,  W itt ,  Schcnk, Mortier,  p répara ien t

(30) C e q u e  j ’a i d i t ,  p ro lé g o m . 202 , n o te  39 , s u r  la  c a r te  d e  B ra n d e b o u rg  d e  G u n d l in g , il fa u t  le  
t o u r n e r  a in s i : C ovens e t  M o rtie r  c o p ia n t la  c a r t e  d e  G u n d lin g , se  q u a l i f iè r e n t  se u ls  d ’é d i t e u r ;  
e n s u i te  v o y a n t l ’a v a n ta g e  d e  r e s t i t u e r  la co p ie  à son  v é r ita b le  a u t e u r ,  re m p la c è r e n t  n on  s e u le m e n t  
le s  n o m s  d e s  é d i te u r s  p a r  l e  nom  d e  G u n d lin g , m a is  s ig n è r e n t  le  n o m  d u  g ra v e u r  a l le m a n d  B uscli, 
q u i  g ra v a i t  p ro b a b le m e n t  l ’o r ig in a l  d e  G u n d lin g .

(31) J ’a i r e m a r q u é  u n e  c a r te  du  B résil p a r  B la eu w  I . f. (Jo a n n is  filii) , n u n c  a p u d  P . S c h e n k . C e t te  
c a r te  n e  se  t ro u v e  p as  d a n s  le s  a t la s  b la c u v ie n s .
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à la fois d’innom brab les  car tes  e t  atlas.  Cependant  Vander Aa à Leydc;  
J .  Broedclelh à U trech t ;  A lbert  avec Vander Kloot e t  Ilusson à la Haye ; 
J .  van B ra a m ,  Charles Allard ,  A ndré  e t  Henri Lcih  à A m ste rd am , et 
quan ti té  d’au tre s  dans  chaque  ville, se sont  d istingués par  leurs  produits  
géographiques e t  leurs  atlas;  e t  sans se  ru in e r  p a r  leu r  concurrence  ils 
répanda ien t  de mill ions de car tes  au XVIII '  siècle. Malgré le succès 
prolongé,  la Hollande devait  c ep en d an t  céder  à la fin à la concurrence  
des au tres  pays. La fabrique des car tes  avançait  par tou t  et supplan ta i t  
la réputation hollandaise lo rqu’elle surpassa i t  sa fabrique.

i  i l . La F ran ce  s’est placée sans contredit  en p rem ière  ligne : mais 
elle avait  en  voisinage un laborato ire  qu ’elle n’osait t ra i te r  de  m an iè re  
comme elle t ra i ta i t  la fabrique hollandaise.  Lorsque de ce laboratoire,  
Eisenschmidt,  Müller e t  quan ti té  d’au tre s  appor ta ien t  leu r  p roduit  
indigène, il devait ê t re  estimé, ca r  pour  les royaumes é trangers  il vala it  
mieux s’en  rap p o rte r  aux géographes nationaux. Mais en  Allemagne, à 
Noriinberg, Jean  Baptiste l lom ann  établit  une  fabrique de caries ,  
qui de  suite  s’é ta i t  em p arée  de toutes  les régions du globe t e r r e s t r e , 
copiait les meil leures images de ces régions, et la France,  de sa haute  
posi t ion ,com blesa  voisined’éloges, sa n s s ’iu q u ié te rq u ’elle sera  exploitée 
pa r  elle.

Homann a comm encé e t  une  association de savants s’était  formée 
pour coopérer méthodiquem ent.  Les hér it iers  possédaient déjà un allas 
de plus de 200 feuilles. Quoiqu’il n’est pas égalem ent exact dans  toutes 
ses par ties ,  il e s t  cependant  de la p lus haute  importance  e t  modèle 
d ’exactitude. Nos graveurs  f rança is ,  dit le c o n tem p o ra in ,  n ’ont point 
encore a tte in t  la délicatesse où le s ieu r  Homann à porté  la g rav u re  de 
la géographie (Lenglet Dufresnoy, discours de la m élh .  p. 147 ; et 
Vaugondy, essai,  V, 1, p. 171). La carte  des postes de l’em pire ,  de 
M. Pars, est  un  chef-d’œ u v re  de gravure  (Lenglet.  p. 148).

La France,  d it  un  au tre ,  se vil obligée, p resque  ju sq u ’à la fin du 
siècle de rn ie r  (XVIl“'') de faire ven ir  d’A llemagne e t  de  Hollande des 
artistes, qui se sont  vus surpassés p a r  les Cordiers, les demoiselles 
Bivières,  les Jean  Baptiste  e t  Guillaume de la Haye e t  les Bourgoius 
(Vaugondy, essai s u r  l’hist. de la géogr.  V, p. 151).

Jean Baptiste  H omann, né le 20 m ars 1004, s’essaya dans  la g ravure  
depuis  1087 en copiant quelques cartes  géographiques pour  Jacq San-  
d ra t  e t  David Funk .  Vers 1701, 1700, il se rend it  à Leipzig afin d’exé
cu te r  les caries  p our  la géographie de Christophe Ceilarius. De re to u r  
à N orinberg ,  il grava les car ies  pour  la géographie nouvelle de Henri

22.
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Scherer,  qui pa ru t  en 1710 La p re m ière  car te  qu ’il fil pour son 
compte  é la i l  en 1702, typus bell i in Italia.  L 'ensem ble  de 50 de ses 
cartes ,  comm e allas, p a ru t  d 'abord  en 1711, 1714, avec les car tes ,  
célestes de Doppelmayr.

P a r  ce tem ps là, Jean  H übner  (né 1668, mort 1752) par scs questions 
géographiques (geographisebe fragen) ré im prim ées  presque chaque  
année  e t  t radu ites  à  peu près  en  toutes les langues de l’Europe, indiqua 
la m éthode é lém en ta ire  q u ’on suiv it  à Norinberg. Homann s’.y con
forma et prépara  en 1719 un pe ti t  a tlas  d’é tude  pour cette  méthode 
(cartes m uettes ,  h is to r iques ,  plans).

Sans privilège e t  sans aucun  t it re  il se qualifiai t quelquefois 
géographe et chalcographe de Norinberg. En 1715 il fut  élu m em bre  
de la société scientifique de Prusse  e t  r e çu t  le l it re  de géographe, sua; 
cæsarcæ m ajestatis  : aussi les car tes  postérieures se d is t inguent  par  
ces honneurs .  Il m ouru t  le 1 ju i l le t  1724laissant un fils Jean Christophe 
Hom ann, médecin e t  géographe, né 1705, mort assez jeu n e  1750, qui 
laissa le fonds de son père à scs hé r it iers ;  on comptait  à 200 les 
p lanches sans privilège (Haubcr,  liist. d e r  Landcharten  ; Doppelmayr, 
N achricht  v o n d e n  nürenberg ischen  Mathematieis, p. 141-115).

Lo frontispice de l’atlas de  Homann est gravé par Caspar Luicken. 
On trouve tel nom de g raveur  de certaines cartouches,  mais les cartes 
gravées o rd ina irem en t  par  Homann lu i-m ôm e n’indiquent pas de nom 
de graveur;  une seu le :  Poloniæ tabu la  ad mentem  Starovolscii dcscripta  
a Johannc  Baptiste Homanno, est souscrite  : Auclor sculpsit.

Depuis 1750 d 'habiles géographes e t  graveurs  : Jean  George E b e r -  
spe rger  (né 1695, mort  1760) et Jean Michel F ranz(né  1700, mort  1761) 
d ir igeaient et exécutaient les ca r ie s ;  ensu ite  p a ru re n t  les noms des 
g raveurs  : Seb. Dorn;  D. A. I l a u e r ;  F u r l h ;  Bup. Ad. Schneider.  Le 
frontispice était  copié p a r  Mich. Rosier. Les hérit iers acqu iren t  le droit  
de p r iv i lège ,  je  ne sais pas q u a n d ,  mais il paraî t  que les cartes 
privilégiées sont  postérieures à l’an n ée  1750. On a joutait  aussi l’indica
tion du privilège à toutes les cartes  précédentes.  Cette insertion de 
privilège: sacra; cæsareæ e t  régi® m ajestatis  Poloniæ eleeloris Sax, 
indique en môme tem ps que la car te  est re touchée ,corr igée  et quelque 
lois regravée ou considérablem ent changée, comme celle du Holslein.

Les hérit iers  de Homann et les savants associés con tinua ien t  leu r  
oeuvre e t  une centaine  de  car tes  augm en ta i t  b ientôt le fonds. Les 
m atériaux g rand iren t  et s’a ccu m u lè ren t  im m ensém en t  pour favoriser 
l’érudition . Soin, assiduité ,  perspicacité  e t  précision admirable  rem 
plissaient les p lanches  co rrec tem en t  : mais pour avoir  les t racées des



régions on devait  p ren d re  e t  copier  les p roduits  géométriques et 
astronomiques des é trangers .

Les caries de Delisle, de d’Anville, de  Bellin fu ren t  donc copiées et 
reproduites  dans ré tab lis sem en t  des hérit iers  de Homann et 011 estimait  
ces reproductions.  On estimait  la réduction de l'atlas de  la Chine de 
d ’Anville, par  Tobias Maïer 1749, en deux feuil les ;  les Indes orientales  
dressées 1748 en  deux feuilles, su ivan t  le .Neptune oriental  de d’Après 
de M annevillette ,  la Guinée de d’Anville  fu t  copiée p a r  Hase en 1745. 
—  La plus g rande  moitié des p lanches du fonds rep résen ta ien t  
l’Allemagne dans tous ses détails . P our  cette  partie  fu ren t  reproduites  
011 réduites les g randes opérations tr igonom étriques de  George Mathias 
Visschcr (topographia Austria; 1G72), et de Jean Christoph M uller 
(né 1975, m ort  1721) faite en  Autriche,  en Moravie,  en Bohême, en 
Hongrie ;  e t  un  a llas  de Silésie de  vingt cartes  fut élaboré  vers 1750, 
par  Tobias M aïer (né 1728, m or t  1702).

142. Les opérations tr igonométriques exam inaien t  le cours du 
Danube, l’in té r ieu r  des possessions autrichiennes ,  les frontières des 
voisins, mais ne  p é n é t rè re n t  pas dans les possessions turques .  Pour  
connaître  la Grèce et l’Anatolie il fallait  vis i ter  su r  le lieu leurs 
sinuosités. Hase sc ru tan t  l’an tiqu ité  e t  m éditan t  dans son cabinet,  
consultait les cartes  de (Sofianus, L aurenberg) ,  Delisle.

IJasius ( Jean Mathias Haas, né  1084, mort  1742) a rem a rq u é  plus 
d’une fois, que sans les m onum ents  que les i t inéraires  e t  les géographes 
anciens nous p rocuren t  la connaissance géographique de la T u rq u ie  (de 
la Grèce e t  de l’Anatolie) se t rouvera it  réduite  à r ien  : e t  encore, s’écrie  
Vaugondy, de quel secours nous sont ces m onum ents ,  lorsqu’on 11e 
peu t  r ien  savoir de  l’é ta t  actuel,  pour  se d é te rm in e r  dans ses conjec
tures? (essai su r  l’hisl.  de la géogr. VII, 80, p. 581). S u r  ses conjectures 
Hase créne la i t  g ross ièrem ent les formes des pén insu les  e t  de leur 
in té r ieur ,  où il associait les anciennes appellat ions avec les m odernes 
des différents idiomes.

D'Anville e t  Barbie du  Bocage (1705, 1788) é tud ia ien t  la géographie 
ancienne. Ils avaient  p our  les recherches  une  bonne assiette  dans les 
pays de  la pa r tie  occidentale  de  l’Europe,  une connaissance positive de 
la localité à laquelle  ils subordonnaien t  les connaissances anciennes.  
S u r  la partie  orientale  de  l’Europe  e t  su r  l’Asie m in e u re  où dominaient 
les Turks,  ils ne  se méfiaient pas de renseignem ents  modernes souvent 
t rès  précises : mais ils les subordonnaien t  aux indications vagues de 
l’antiquité .
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Les pilotes du moyen Age traça ien t  les formes des rivages (nM 7G, 80, 
92, 93 de no tre  atlas) ; Les Vénitiens donnaien t  les renseignem ents  et 
les d imensions de leurs  possessions;  Coronelli  (mort 1718), Riccioli 
(né do98, mort  1G71), Melelius (né 16G1, m ort  1715) don t  l’ouvrage 
p a ru t  1728, a rr iva ien t  avec leurs  indications : l’archipel dessiné p a r  les 
pilotes français Gautier  1738 e t  Grognard 1745 ; les cartes  de  P ropon-  
tide de l’ingén ieu r  Moldave de  Bolin 1731, celle des Dardanelles e t  de 
la Troadc, de l’ingén ieur  français T ru g u e l ;  e t  celle de  l’ingénieur  Le 
Roi, du  golfe th e rm aïq u e  levée géom étriquem ent;  enfin, p lusieurs  
observations as tronomiques de Vernon, T o n d u , Feuilléc,  Cliazelles, 
p résen ta ien t  1111 nom bre  considérable  de  sources insuffisantes, que  les 
t rès incer ta ines et indé te rm inées  m esures  et d istances des anciens 
n’é ta ien t  pas en  é ta t  de  d ir iger,  r é g u la r ise r ;  ni d é te rm in e r  ce qu i  en 
effet ne  pouvait  ê t re  d é te rm in é  que  p a r  les observations astronomiques 
e t p a r  de minutieuses opérat ions tr igonom étr iques (z-i).

On ne peut pas d ire  que l’incer ti tude  des m esures anciennes ait  eu 
une  influence fâcheuse su r  la conformation qu ’on donnait  aux posses-

(32) L a  q u e s t io n  d e s  m e s n re s  d e  lo n g u e u r  d e s  a n c ie n s  p a r a i t  ê t r e  v i ta le  p o u r  la g é o g ra p h ie . 

C e u so rin u s  d é te rm in a  p o s i tiv e m e n t  la lo n g u e u r  e t  la  d iffé re n c e  d e s  s ta d e s  o ly m p iq u e  e t  i ta l iq u e .  
D’A nvilIc  e t  B arb ie  d u  B ocage c o n s id é r a n t  q u 'A u le  G e lle  d i t  q u e  le  p lu s  lo n g  d e  to u s  le s  s ta d e s  e s t  
le  s ta d e  o ly m p iq u e , p ré s u m e n t  q u e  C e u so rin u s  u e  d is t in g u e  ic i le  s ta d e  i ta l iq u e  du  s ta d e  o ly m p iq u e  
q u e  fa u te  d e  c o n n a î tr e  la d iffé re n c e  d e s  p ie d s  ro m a in s  q u 'i l  e m p lo ie  d a n s  l e u r  c o m p o s itio n  e t  q u e  
023 p ie d s  ro m a in s  s o u t  é g a u x  à  C00 p ie d s  g re c s  o ly m p iq u e s . — La v ia  e g n a t ia ,  P o ly b , S tr a b o  e t  

q u a n t i t é  d e  d is ta n c e s  e t  d ’o p é r a t io n s  g é o g ra p h iq u e s , c o n f irm e n t la d iffé ren c e  au ssi n e t te m e n t  
s ig n a lé e  p a r  C e n so r ih , e t  c e  q n ’o u  l i t  d a n s  A u le  G e lle  n e  l’in f irm e  e n  r ie n .  A u le C e lle , q u i  tra v a i lla it  
e n  G rè c e , a  p u  d ire  p ré c is é m e n t  q u o  le  p lu s  lo n g  d e  to u s  les  s ta d e s  {en G rèce) e s t  l ’o ly m p iq u e , 
q u o iq u e  il n ’ig n o ra i t  p as  q u ’a i l le u r s ,  e n  A s ie , en  E g y p te ,  à C y rè n e , en  I ta l i e ,  on  a v a it  d e s  s ta d e s  
p lu s  fo r ts ,  les s ta d e s  p h i lé té r ie n s ,  i t a l iq u e s ,  e tc .  P o u rq u o i q u a lif ie ra it-o n  u n  s ta d e  d 'i t a l iq u e  s 'il  
s e r a i t  é g a l e t  le. m ê m e  q u e  le s ta d e  o ly m p iq u e ;  p o u rq u o i  C e u so rin u s  {en se  m é p re n a n t  d a n s  le  ch o ix  
d u  s ta d e  p o u r  é v a lu e r  les  d is ta n c e s  p y th a g o r iq u e s  d e s  e sp a c e s  c é le s te s ) , n ’a i t  d is lin g é  le p lu s  g ra n d  

q u 'i l  c o n n a î t ,  le  s ta d e  i ta l iq u e  q u ’il in d iq u e  p a r  le  n o m  d e  s ta d e  o ly m p iq u e ?  —  Du te m p s  d 'H e rc u le  

le  s ta d e  i ta l iq u e  n ’e x is ta i t  p a s ;  o n  p e u t  d o u te r  m ê m e  d e  so n  e x is te n c e  d u  te m p s  d e  P y th a g o re , 
l o rs q u ’c h G r è c c r o l y m p i q u e é t a i t l e p l u s g r a n d ,d o h t 8 i / s  é g a la le u t  à  u n  m ille  ro m a in . P lu s  la rd  p a r u t  
l ’i ta l iq u e  q u i a  d e  re la t io n s  in t im e s  av e c  le  p ie d  d ’a r c h i t e c tu r e ,  d e  b a b y lo n , e t  q u i  e s t  la  h u i t iè m e  

d ’u n  m ille  ro m a in . —  P o u r  a p p r é c ie r  le s  lo n g i tu d e s  g é o g ra p h iq u e s  c e t te  d is tin c tio n  d e  s ta d e s  i ta l i
q u e s  e t  o ly m p iq u e s  e s t  im p o r ta n te .  J e  p e n s e  q u e  le s  c o n sé q u e n c e s  n e  s o n t  p a s  t r o p  g ra n d e s  q u a n d  
011 la n é g lig e  d a n s  le s  d is ta n c e s . C e p e n d a n t si B arh ié  d u  B o cag e a v a it  d i s t i n g u é ,  s ’il a v a it  q u a lifié  
d ’i ta l iq u e s  ce s  s ta d e s  d o n t  il s’e s t  s e rv i p o u r  c o m p o s e r  l ’é c h e lle  d e  se s  c a r t e s ,  e t  s 'i l  a v a it  v o u lu  y 
é ta b li r  l’é c h e lle  d e s  s ta d e s  d e  i / t s  p lu s  p e t i t s  e t  q u i  s e r a ie n t  q u a lif ié s  o ly m p iq u e s , to u te s  le s  p ro 
p o r tio n s  e t  d is ta n c e s  d e  scs  c a r te s  q u i p a ra is s a it  p a r  c e  n o m b re  d im in u e r  e t  ré d u ir e  t ro p  le s  d o n n é e s  
d e s  a n d e u s ,  p r is e s  s u r  c e l te  é c h e lle , a u g m e n te r a ie n t  e n  n o m b re  e t  se ra p p ro c h e ra i t  a u x  d o n n é e s  
d e s  a u c ie u s . A insi la  d is ta n c e  e u t r e  M cga lopo lis  e t  S p a r te  (au  lieu  d e  588) 377 , r e p a r a î t r a i t  s u r  la 
c a r t e  p a r  3-U s ta d e s  (330 , s ta d e s  i ta l iq u e s ) . Du foud  d u  g o lfe  C rissa  il y  a 508 s ta d e s  eu  l ig u e  d r o i te  
ju s q u ’a u x  T b e rm o p v le s  : o r ,  c e t te  é c h e lle  o ly m p iq u e  d o u u e r a i l  s u r  la  c a r te  5 0 0 , q u i  r e m p li ra ie n t  
l 'in d ic a tio u  d e  S lr a b o n  e t  s a t is fe r a ie n t  la c o m b in a iso n  d e s  ra y o n s . —  Q u e ls  s o u t  le s  90 m ille s  e t  720 
s ta d e s  e n t r e  l’a t r a s  e t  l’is th m e  (d ’A g a th c m e r , p lu tô t  d ’A r te m id o rc )  v o y ez  n o s  re c h e rc h e s  e n  p o lo 
n a is  : b ad a n ia  I I I ,  7G-80.



CARTES MARINES, 145. 2 6 1

sions lurks : mais il est évident,  que l’in te rven tion  de l’an t iq u i té  n ’a 
pas eu de succès dans les combinaisons e t  con jectures  des car togra
p h es ,  quand ils enfonçaient trop cer ta ins golfes, allongeaient,  empou- 
laient ou ex ténuaien t  les péninsules et certaines parties  du continent 
qu’on n ’a pu  exam iner  (nos 115, 111 de notre  atlas).  Il ne faut que 
com parer  les différentes cartes qui on t  été publiées de l’em pire  tu rk ,  
pour  se convaincre p a r  le peu de ressem blance  q u ’elles ont en tre  elles 
du  degré  de confiante qu 'on leur doit (Vaugondy, essai su r  l 'hisl. de la 
géogr. VII, 86, p. 581) et c o m p are r  l’Asie m in e u re  de la composit ion 
de Conrad Mannert  pour  se convaincre de l’insuffisance de l’emploi des 
i t inéraires  anciens.

115. Un ex ce l le n t ‘g raveur  pouvait  exécu ter  une car te  détestable .  
De llooghe en a d o n n é  une preuve  éc la tan te .  —  La bonté de la carte  
ne  dépendait  guère  de la beauté  de l’ouvrage. Cependant les exigences 
à cet  égard au g m en ta ien t  e t  p rovoquaient  les efforts du burin  et du 
tirage pour a r r iv e r  à la délicatesse, à la ne tte té ,  à la finesse, au fini 
express if,  aussi bien qu ’à la force qui anim e l’ouvrage e t  qu’on 
adm irai t  dans les publications amsterdamoises et norimbergeoiscs.  Ces 
efforts é ta ien t  recom m andablcs s’ils n ’ex ténuaien t  la composit ion et ne 
la privaient  pas de la précision et de la p lén itude  de matière.

Aussi les cartes géographiques se recom m andent  avant tout p a r  
exacti tude et correction. Depuis la renaissance, une  suite  innom brab le  
de cartes d’uneexacl i lude  et correction parfaite  se succéda ien t ,e t  l’une 
ap rès  l’au tre ,  descendait  de la h a u te u r  de  son exactitude, à l’insuffi
sance,  à l’inexactitude, cédant  la parfa i te  exactitude à celles qui 
suivaient,  élaborées p a r  de  nouvelles opérations.

A mesure  qu’on perfectionnait  les instrum ents ,  q u ’on arriva it  à lever 
les plans e t  les observations avec plus de p récis ion ,  l’exactitude 
gagnait  sans doute  : mais elle se trouvait  quelquefois compromise  s u r  
les points où la géographie ré trogradait ,  où elle persistait  d’ê tre  
s ta lionnairc ,  a r rê tée  p a r  une routine  invé té rée ,  p a r  des autori tés  
suspectes ou su rannées  ; su rp r ise  par  des opérations douteuses, 
conienticuses, par  des imperfections de la science, imparfaite  dans  sa 
p ropre  na ture .  Ah ! il y a bien des e r re u r s  en géographie!

On a examiné (1756, 1757) avec un  grand soin la g ra n d eu r  et 
l’apla t issement du globe te r re s t re ;  on détermina le mérid ien  en tre  
Barcellone e iD u n k e r k e ,  on acheva la tr iangulation  de la F ra n c e ;  
l’exactitude e t  la précision présidaient  aux  soins laborieux de celte  
opérat ion ,  déployée su r  175 caries, et quand  on examine l’œ uvre  
gigantesque, on y rem arque  des e r re u rs ,  des insuffisances.
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Le précieux recueil  du  Neptune  français r e p a ru t  en 1755 et g ran d it  
sous la d irection de Dellin.O n  y assuje tt i t  la car te  du golfe de  Gascogne 
aux dé term inations  de  la car te  des triangles. Tous les points  des côtes 
de  F rance  y sont assez b ien placés en la ti tude, mais comme on n'a 
poin t  changé la configuration des cotes et qu 'on s’est contenté  de 
d o n n e r  un m ouvem ent général  aux échelles de longitude : il s’ensuit  
que que lques points ne  se t rouvent  pas exac tem ent aux places q u ’ils 
devaient occuper.  Ainsi se t rouvent  :

L ’île d’Aix . . .  5° 57' au lieu de 5° 51' diif. +  0° ü'
T our  Cordouane . 5 5S2/3 5 502/s + 0  8
Ortegal . . . .  11 8 9 58 +  1 10
F in is te r re  . . .  15 5 11 58 1/2 +  1 26 */2

(d’Evreux  de F leu r icu ,  voyage (1768) pour  ép rouver  les horloges, t. [, 
p.  250, 251).

111. L’ingénieur  hydrographe  Dellin (né 1702, m ort  1772) jou it  
d’une  grande  ren o m m ée  d’exactitude. Ses car tes  de  grandes et petites 
échelles,  sont nom breuses e t  copiées p a r  les au tres ,  conservées au dépôt 
de  la m ar in e .  Il ne  vivait p lus quand  à Paris, 1775, pa ru t  in - i °  la 
re la tion  du voyage en trep r is  en 1708 ,1769  pour ép rouver  en m er  les 
horloges m ar ines  inventées pa r  Ferd in an d  Berlhoud. Différents points 
de  l’Afrique, de l’A m érique ,  des îles ex tér ieures de l’Europe  fu ren t  
visités e t  examinés. Le rc la leu r  de  cette  expédition Charles P ierre  
Clarct d 'E vreu x  de F lcurieu  (né 1758, m ort  1810) considère la susdite 
car te  du golfe de Gascogne pour la car te  m ère  de  toutes celles qui ont 
été  faites depuis la p rem ière  publication du Neptune.  Deux au tres  
p a ru re n t  ap rès  : celle de  Perigni en 1756, e t  celle  qui a  été  publiée  
en 1757 au dépôt de  France.

La carte  de  P e r ig n i ,  d i t  d’Evreux de F le u r ie u ,  m’a paru très  
exacte dans  tous les points que j ’ai é té  à porté  de vérifier : elle  est 
assuje tt ie  aux déterminations astronomiques ou géométriques qui ont 
été  employées dans la g rande  car te  de  la F ra n c e ;  j ’ai confronté toutes 
les positions de celle de Per igni  avec la table  de  la carte  de triangles ,  
je  les ai toutes  trouvées conform es aux véritables  positions à la p réc i
sion d’un q u a r t  de  m inute .  Cette  car te  est  d’a il leurs  d’une très  belle 
exécution ; le séeh e l le s  y sont divisées avec le p lus grand  soin de m inu te  
en m in u te ;  le détail des côtes y est présenté  avec beaucoup de ne tte té  
e t  d’inte lligence (voyage, jou rna l ,  t. I, p. 215).

Je  voudrais  pouvoir faire le môme éloge, con tinue  d’Evreux de
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F leuricu ,  de la c a r ie  du dépôt de 1757 : mais on n’y trouve pas la 
précision qu ’on adm ire  dans celle  de Pcrigni.  Une rem arque  q u ’on 
y lit, pourra i t  môme indu ire  en e r re u r  : il y est  dit,  q u e  les sondes ont 
é té  placées su ivan t  le  jo u rn a l  et les observations de P e r ig n i ,  chargé 
p a r  le roi en 1750 et 1751 de sonder dans ces parages : mais en 
exam inant la position des sondes,  je  ne  les ai pas trouvé toujours 
conformes à cet énoncé. P a r  la réun ion  des secours qu'offraient les 
car tes  précédentes,  la carte  du dépôt comme la plus récen te  devait ê tre  
la plus correcte  : mais les différents points des côtes e t  les sondes n ’y 
ont pas tou jours  été placés avec exacti tude, les e r re u r s  à la vérité  ne 
sont pas dangereures ,  mais je  pense ( term ine  de F leur icu) ,  q u ’on ne 
peu t  avoir  aucune  ra ison de p ré fé re r  cet te  car te  à celle de Perigni 
(voyage, journa l ,  t. I, p. 215. 214, 253).

D’Evreux de F leur ieu  touche de plus graves imperfections qu’on 
gardait  au dépôt de la m arine .  Je  me suis spéc ia lem ent a ttaché,  dit-il, 
à la vérification e t  à la correction des car tes  qui ont été dressées p a r  
Bell in, ingén ieur  de la m arine ,  e t  publiées avan t  1772 au dépôt des 
cartes, plans et jou rnaux  de la m ar ine  de F rance .  Je ne puis voir sans 
é tonnem en t  combien toutes sont incorrectes.  J ’en ni examiné plus de 
tren te ,  et je  n’ai pas t rouvé une seule  exacte, les e r re u rs  y sont  
multipliées e t  dangereuses (voyage, inirod.  p. 48, 49). P a rm i les 
nom breux  dessins e t  publications de Bellin, l’île de la Martinique pa ru t  
q u a tre  fois et elle  a q u a tre  positions différentes su r  q u a tre  cartes 
publiées au  dépôt,  sans qu ’a u cu n e  soit  conforme aux dé terminations.  
Enfin, en exam inan t  les différentes cartes que Bellin a dressé  pour  le 
dépôt,  on se ra i t  tenté de  cro ire  qu’il n’a jam a is  suivi de dé terminations 
fixes. On trouvera  dans les divers plans d 'une  m êm e par tie  du globe 
des varia tions pareilles  à celles de  ses cartes  de  l’île de la Martinique. 
On ne s’exposerait  point ainsi à ê tre  sans cesse en  contradiction avec 
soi-même, à ne p résen te r  que de l’ince r ti tude  et des doutes aux 
navigateurs si l’on voulait dresse r  des tables ra isonnées de longitudes 
e t  lati tudes d’ap rès  les m eil leures  observations (voyage, introd. p. 49, 
50 ;  jou rna l  de  la navig. p. 408) (ôô).

(33) J ’ig o o rc  d i t  d ’E v re u x  «le F le u r ie » ,  p o u rq u o i  d a n s  la  c a r te  r é d u i t e  d e  l’o cé an  o c c id e n ta l 
( ! •  é d it io n  17CG) B ellin  a  a b a n d o n n é  les  d é te rm in a t io n s  d e  d e  IJorv. Il y  p lac e  le  cap  d e  F in i s tc r rc  
p a r  43* 8 ' d e  la t i tu d e ,  c*est-à d ire  t ro p  a u  n o rd  d e  dC m in u te s .  L a lo n g itu d e  n ’y  e s t  g u è r e  p lu s  

e x a c te , c l ic  e s t  d e  11° 4 3 ' si on  r a p p o r te  la  p o s itio n  d e  c e  cap  à  l ’é c h e lle  s u p é r ie u r e ;  e t  d e  1 i°  37 ' 
s e u le m e n t  si o n  le  r a p p o r te  à  l’é c b c lle  in fé r ie u re  : c’e s t-à -d ire  q u e  le  ca p  F in i s tc r r c  e s t  t ro p  occ i
d e n ta l  d e  1 0 '3 0 "  o u  1 ' 30". —  L es d iv is io u s  d e  d e u x  é c h e lle s  u e  se  c o r rc s p o u d c n t p as . O n v o it  
q u ’ici la  d iffé re n c e  e s t  d e  8 m in u te s  : m a is  d a n s  c e r ta in e s  p o r t io n s  d e  la  c a r te  e l le  v a  ju s q u ’à  p rè s  

«l’un  q u a r t  d e  d e g r é .  Q u e l m o y en  le  n a v ig a te u r  a- t- il p o u r  d i s t in g u e r  la  b o n n e  p o s i t io n ?  ( jo u rn a l , 
1 .1 , p . 234).
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En exam inan t  les diverses caries  de Bellin,  il a paru à d ’Evreux de 
F lcu r icu  qu ’une grande  pa r tie  des e r re u r s  de détail doivent ê tre  
imputées à l’incer ti tude  des procédés m écaniques qu ’on a mis en 
p ra t ique  dans l’exécution de ces caries, c’est-à-d ire  à la m ultiplication 
de copies, de calques c l  à la g ravure .  Dans la vue d’éviter toute espèce 
d ’incer ti tude  et de varia tion , lu i-m êm e ne s’est pas perm is de faire un 
dessin su r  papier  des caries  qui devaien t  accompagner sa re la tion  : c’est 
su r  le cuivre  qu’il constru is it  e t divisa toutes les échelles, plaçant 
ensu i te  tous les points par ticu l iers  et t raçan t  de même su r  le cuivre ,  le 
con tour  de toutes les terres.  Le g rav eu r  n’a eu q u ’à suivre exactement 
et à foncer le t ra i t  au b u r in  (voyage, in troduction ,  p. 56, 57 ;  jo u rn a l  
de la navig. p. 409-411).  Ainsi on obtient  un ouvrage aussi parfa it  q u ’il 
peu t  l’ê tre .  — Son excellent  g rav eu r  Petit  n'a pas pu m an q u e r  à 
l’exactitude fonçant le bur in  ju s t e ;  ou peut  adm ettre  que le cuivre  dans 
chaque t em p éra tu re  respec ta i t  l’échelle, q u ’il ne l’a pas dérangé sous la 
pression douce de la m achine  : mais le papier,  plus sensible aux 
é p reuves  de la presse, aux varia tions de l’a ir  cl de l’humidité ,  livrait  
l’échelle  à l’inconstance du hasard,  lu i-m êm e  plus apte  à se faire 
hygrom ètre  que  deven ir  le plan invariable  et régulier  pour  la précision 
d’une car te  exacte.

145. C’est une chose ingrate  et a rd u e  que  l’exactitude géogra
phique : impossible  pour  les caries sérieuses qui dem anden t  une 
minutieuse  précision ; presque  illusoire dans les composit ions et les 
publications à l’usage vu lga ire ,  où se n ichen t  et pullu len t  d’innom 
brab les  e r r e u r s , négligences, méprises,  où les savants accablés d e l à  
sc ience tom bent  dans de bévues p a r  inadve r tance ,  pa r  d is trac t ion ,  pa r  
fatigue.

C’était  en 1807, Barbié du Bocage se proposait de  publie r  dans le 
p lus grand  détail une topographie  généra le  de la Grèce et p répara i t  
pour le voyage de Pouqueville  une  car te  qui devait ê tre  le résum é des 
études,  des travaux d’une vie (1786-1807) presque  un iquem en t  consacrée 
à ce seul objet.

Un ami de Pouqueville  re g a rd a n t  et exam inan t  la carte  élaborée  et 
soigneusement gravée, s’é tonne  de voir p ren d re  à une contrée qui lui 
est connue une forme si a llongée;  il en cherche  la cause, e t  il découvre 
facilement q u e  p a r  u n e  inconcevable dis tract ion , Barbié du Bocage 
avait dessiné la Grèce sous u n e  projection calculée pour la lati tude 
moyenne de 45 degrés au  lieu de 40 degrés, ou en d’au tre s  termes, 
qu’il avait t ranspor té  Constanlinople sous la lati tude de Pa r is ;  de sorte



que dans celle  c a rie  les in te rv a lles  e n tre  les m érid iens sont trop courts 
d’un neuvièm e (W alckeuaer, géogr. des Gaules, in troduction  t. III, 
p. 56-60).

W alckenaer qui nous re la te  cet acc iden t, signale  un au tre  gen re  de 
m éprise  d’un d o se s  collègues. D elam bre dans son h isto ire  de l’astrono
m ie an cienne  (t. II, p. 550), pour p rouver que la géographie ancienne  
n’offre point de position, a form é une lis te  com parative  des lieux les 
plus célèbres dans l’a n tiq u ité , don t l’id en tité  avec les lieux connus 
au jo u rd 'h u i ne p e u t laisser au cu n e  équ ivoque. E t voici la portion  de 
cette  liste en se re n fe rm an t dans la Gaule, le pays de l’a u te u r, celui 
qu ’il devait le m ieux co n n aître  :
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A ginnum , A ngoulèm e............................................ (Affen )-
Augusla nem elum , N e v e r s ............................... (Spire).
R atiaslum , L im oges................................................. (Retz).
Aqua augusta, Rayonne........................................... (Dax).
A luatucum , A nvers.................................................. (Tongrcs),
R uessium , S a in l-F lo u r........................................... (S l-Pau lhan).
A cusiorum  colonia, G renoble .....................................(Anconne).
R agunum , T o u rn ay ..................................................(Bavay).
R igiacum , A rra s .........................................................(Orchies).

D elam bre se donne ensu ite  la pe ine  de re lever la longitude e t la la titu d e  
de ces lieux de P tolém ée et calcule les différences avec les positions 
auxquelles il les a rapprochés c l a jo u te , d ’un a ir  triom phan t (t. I, 
p. 544) : en voici p lus q u ’il ne faut pour convaincre tout lec teu r non 
prévenu que la géographie des anc ien s n’offre aucune  position s u r  
laquelle  on puisse com pter. On reste  c o n fo n d u , d it W alckenaer, 
en  tro u v an t de si lourdes bévues, déb itées avec une  telle  assu ran ce  
(géogr. de Gaules, in trod . t. III, p. 59-61). E n ch argean t son collègue 
de si lourdes bévues, W alckenaer a dû fa ire  observer que  D elam bre 
avait le m alh eu r de ne pas consu lter, ni d 'A n v ille , ni le d ic tio n n aire  
d ’un éco lier : m ais P to lém ée édité  en 1561 pa r M ole tiusà  Venise, où 
il a trouvé les exp lications e t l’o rlog raphe  de Bagacum , d ’O rigiacuin. 
A la fin W alckenaer, faisant une réflexion tard ive, a jo u te  dans l’e rra ta  : 
ceci prouve que D elam bre a copié sa liste  dans une  éd ition  de P to lém ée 
où se tro u v en t in te rpo lées des positions m odernes : com m e nous avons 
réu n i toutes les éd itio n s de cet ancien  géographe, il nous se ra it facile  
de découvrir celle qui a in d u it D elam bre en e r re u r ;  m ais celle  re ch e r
che est inu tile  à no tre  objet.
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146. Lorsque W alçkeuaer, en 1859, rép rim an d a it aussi sévèrem en t 
son collègue, un savant é tra n g e r  se m o n lra .c n  1828, sauvage envers 
A rrow sm ilh , g rav eu r e t  géographe an g la is(m q rl 1825) qui possédait une 
belle rép u ta tio n  d’habile  c a r to g ra p h e , rép u ta tio n  estim ée p a r W alcke- 
n ae r lu i-n iô ine. Parm i les cartes  qu 'A rrow sm ith  soignait p lus p a rticu 
liè rem en t il s’en trouvait une  qualifiée de carie  con jecturale  de l’Asie 
cen tra le . E lle  a trouvé un bon accueil chez les géographes français, 
lo rsque sa réduction  figurait en ISO! dans la géographie  de P inkcrtou  
trad u ite  par W alçkeuaer : nonobstan t q u ’elle  co n traria it les c a r te s .d e  
d’Anville e t celle de Iîoukarie, dé term inée  par les m issionnaires en 1760 
et pub liée  en 1776.

La ca rte  de l’Asie cen tra le  re p a ru t en 1818 su r  q u a tre  feuilles, 
en su ite  1822 avec additions. Afin de  l’am élio rer, A rrow sm ilh e u t le 
m alh eu r de se se rv ir avec trop  d’em pressem en t de caries  russes, qu ’il 
ne com prenait pas, ignoran t leu r langue e t leu r éc ritu re . K laproth 
l’ayan t rem arq u é , avait dit (journal asiatique, p. 149) que feu A rrow s
m ilh avait é té  le p lu s ignare  de tous ceux qui se son t occupés à fab ri
q u e r les cartes . Cela p a ru t b lesser l’ho n n eu r national de l’A ngleterre 
et trop  sévère à quelques géographesdu  con tinen t, don t tou te  la science 
consiste o rd in a irem en t à cop ier e t à réd u ire  ce que l’a te lie r  d’A rrow s- 
m ith  leu r fo u rn issa it^ * ). L’im placable  K laproth ne ré tra c ta it cependant 
l’é p ith è le  d’ignare : m ais rédigea e t publia  ses observations su r  la 
ca rte  de l’Asie pub liée  en 1822 p a r A rrow sm ilh , en l’analysant en 
dé ta il (m ém oires re la tifs  à l’Asie, Paris, 1828, t. 111, p. 284-511).

L’in fo rtu n é  A rrow sm ilh pour rem p lir  le vide de scs g randes feuilles, 
puise dans les inscrip tions des cartes  russes, où il trouvait beaucoup de 
renseignem en ts, d ’in form ations, d ’inscrip tions explicatives. Ignoran t la 
langue, au lieu  de les trad u ire  en  anglais, il s’em pressa à les déchiffrer, 
cop ier e t rep ro d u ire  en  carac tè re  la tin , o rthograph iées à l’allem ande, 
à la française, à l’anglaise. A insi on trouve dans sa carte  :

Oslatki zcm lenago oukrep len ia  (restes d’une fortification en  terre);
D revneie kam iennoïe  jilisch tsche  (ancienne habitation  en p ierre);
Razvaliny (ru in es); Perevoz (bac); Tserkov (église);
Les ind ications des s ta tio n s  de la ro u te  : p ri bielom  ozerie 

(p rès du lac b lanc); pri bakaïcvych chutorakh (près des m étairies 
de Bakaïcv).

(34) Cette so rtie  allem ande blessait tous ceux qui ex a ltè ren t les productions d’Arrowsmitli. 
l lu o t  éd itan t la géographie d e  M alte-Brnn e t  rep rodu isan t la m ention  rccom m andablc des cartes 
d’A rrowsm itb a jou te  : seu lem en t m algré q ue lques e rreu rs  que  Klaproth y a rem arqués relativem ent 
à l'Asie (livre xxm , t. I , p. 653 de l’éd it. Iluot).



Les au tres  indications par abrév iation  : ka r sar (caravanserai), lui 
d onnent : kar sa r  ieg n i; kar sa r eshek, e tc ., etc.

De tout ceci se son t form é dans la carte  d’A rrow sm ith les ap p ella 
tions, les noms de bourgs e t de villes : ainsi que sa m ajesté l’em p ereu r 
de R ussie lui doit la créa tion  de plus de deux cents villes e t bourgs 
dans ses é ta ts ; sa m ajesté chinoise a aussi une bonne p a r t dans la largesse 
de l’hydrographe e t géographe de Londres.

Il y a des riv iè res  d’une sin g u liè re  lingu istique  : l’inscrip tion  russe  
com m ence : rieka Kazyr ko lo ra ïa ... (riv iè re  Kazyr laq u e lle ...) , la carte  
anglaise appelle  celte  riv ière  : K azyrkoloraïa.

C erta inem en t que le m élange d 'idiom es to u rm en te  les géographes. 
En orien t beaucoup de lieux p o rten t p lusieu rs noms par in te rp ré ta tio n  : 
razkanzir ou cap du porc; cap g loriata  ou bouzeil; riv iè re  kelb ou 
chien (voyez le po rtu lan  général dans n o tre  a llas). Le cartographe doit 
le savoir pour ne pas doub ler les positions. Blaeuv, Homann copiaien t 
sau f e r re u r ,  fidèlem ent les cartes polonaises, sans in te rru p tio n  : aussi 
dans les parties  m érid ionales e t  o rien ta les on ren con tre  souvent : 
w ielka perèpraw a (grand bac), stu d n ie  (puits), s ta f (étang), oslrov (île ); 
reka (r iv iè re ) , tou t cela pouvait e t devait ê tre  in te rp ré té  : m ais 
fallait-il trad u ire  : d rug i Om ielnik (riv ière  second O m ielnik), suchi 
O m ielnik (riv ière  O m ielnik sec), Konskiewody (riv iè re  les eaux du 
cheval)? On a su iv i ces nom s p ro p res sans explication , on sava it que  
c’é ta it l’idiom e national e t riv iè re , bac, étang, île, pu its  se laissaien t 
d istinguer. —  Dans la ca rte  anglaise d’A rrow sinilh il n’y a ni in te r 
p ré ta tion  ni ex p licatio n , un idiom e byhride, ni an g la is , ni ru sse , 
transform e les mots du vu lgaire  russe èil noms p ropres in d iq u an t les 
positions conlrouvées, im aginaires , fausses.

147. La ca rte  de l’ingén ieur russe  P an sn e r, pub liée  en 181G à 
Pé tcrsbourg , p récieuse  pour les parlies  sep ten trionales c l occidentales, 
au reste  inexacte, incohéren te , avait doublé les positions de p lusieu rs 
v illes de Fcrganah. A rrow sm ilh ,sans réfléch ir, in tro d u isit dans sa carte  
cette  v icieuse rép é titio n .

La ville de Kolyvan su r l’Oby, qui n’a jam ais existé, est figurée su r 
la carte  anglaise com m e un lieu considérab le , com m e cap itale  d’un 
gouvernem ent de ce nom.

Cette c ité , fabriquée dans un  a te lie r  de L ondres, avait un re ten tisse
m en t dans le m onde litté ra ire , tro u v an t son écho dans les régions 
s ib é rien n es ; e t voici de quelle  façon ce fantôm e se p résen te  à nous.

Il faut d’abord  rem arq u er que Büsching, bien  in s tru it e t source  pour
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les au tres , nom m e dans sa géographie : Tscliaouski ostrog (fort de 
T schaousk)'à  l’ouest d’Oby au bord  de la riv iè re  T schaousk ; en su ite  à 
l ’est d’Oby, Bordskoï ostrog, où le Berd se perd  dans j’Oby (édit. 1768, 
à la Haye, t. 11, p. 564, 565). C’é ta it dans le te rrito ire  de  Toinsk. 
A illeurs ii d it : les forges situées dans les au tre s  parties de la S ib é rie , 
I io liv a n ,ra p p o rtè ren t en 1765,800 m arcs d’o re t  56,210 m arcs d’arg en t 
e t dans le te rr ito ire  de Kousnetz, a p p a rten a n t à la couronne, Iiolivan 
voskrcsenskoï (de la résu rrec tio n ), au bord de la riv iè re  B ielaïa 
(t. II, p. 596).

C onform ém ent à celte  indication  au th en tiq u e , on trouve :
T schaousk, Czcuskoï, dans la carte  de Hase, chez les h é ritie rs  de 

H om ann p a r 55° 15' de la titu d e ; dans la carte  de d’Anville, copiée e t 
rep ro d u ite  à L ondres chez B ay ly , comm e chez P a la ïre t, K ilsch in , 
Bowles 1709, p a r 55° 15’ de la titude .

B crdskol ou B erd in sk , dans la m êm e carte  de d’A nville-B ayly 
p a r 55° 20 ’ de la titu d e ; su iv an t le d ic tionnaire  géographique de 
M asselin 54° 40'.

Kolivan (voskresensk) situ é  au sud de Ilouznietz, se trouve dans les 
cartes de  Ilase  51° 50’ de la titu d e ; dans celle de d ’Anville-Bayly 51° 24 ' 
e t le  c a len d rie r de Pé tcrsbourg  lu i donne 51° 19' de la titu d e .

C ette situation  d e c c s  tro is lieu x esl de m êm e ind iquée parV augondy, 
p a r Bonne en 1787.

On sa it, d it K laprolh  (m ém oires re la tifs  à l’Asie, t. III, p. 505), que 
Kolyvan é ta it une  des v illes p ro jetées sous le règne  de C atherine 11 
e t qu’elle  devait rem p lace r B erdskoï ostrog, m ais qu ’elle ne  fu t 
jam ais bâ tie  e t n ’a jam ais existé. Le g o uvernem en t fu t un  certa in  
tem ps appelé  Kolyvan, e t les géographes s’im aginaien t que la cap itale  
de ce nom avait é té  rée llem en t bâ tie . E n su ite  le gouvernem ent cessa 
d ’e x is te r: m ais la ville  Kolyvan, nouvellem en t bâ tie  pa r quelques 
géographes, ne vou lait pas évacuer les rivages de l’Oby. A rrow sm ilh , 
P in k erto n , G uthrie  n’o u b lia ien t pas de nom m er la cap itale  Kolyvan 
à l’est de  l’Oby, à la place d’ostrog berdskoï, comm e l’avait disposée 
l’im péra trice .

Les géographes français, D elam arche, Mouin e t ceux de Malte Brun 
(m ieux in stru its), a im aien t m ieux tran sp o rte r  la grande cap itale  Kolyvan 
à l’ouest de  l’Oby, dans ostrog tschaouskoï, e t la issa ien t B erdskoï ostrog 
lib re  de cet in trus .

Kolyvan avait son re te n tissem e n t en A llem agne : R eichard , dans son 
a tla s  1821; S tie le r  dans son P o la rk re is  1825, ch argen t Berdskoï ostrog 
de ce nom.
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Malgré la réclam ation  v iolente de Klapi'O lh, on voit K olyvan- 
tschaousk chez Môniii 1856, chez D clam arche 1838, chez M alle-B rnn- 
liu o t 1837.

Le d ic tionnaire  de Massclin connaît K olyvari-berdskoï, S tic le rs atlas 
chez Perlhes, W Cimar 1833, an n o tan t Koliiw an (w ostresensk), n’a pas 
voulu ren o n cer à la g rande  cité K oliiw an (berdskoï).

Kolyvan, d it M altc-B run-lIiio t, a  é té  bâti e l reb â ti, tan tô t dans un 
endro it et tan tô t dans un a u tre  (p a r les géographes et cartographes), 
rem place au jo u rd ’hui (su r la ca rte  de M alle-Brun) l'ancien  bourg 
(oslrog) de Tschaousk. Les R usses ra p p e lle n t lvolyvari voskresensk : sa 
position su r la rive  gauche de l’Oby est ag réab le  du côté au su d :  on 
apperço it à l’horizon les m onts A ltaï (situés à 1 degrés du sud de 
Tschaousk) : e t M alte-B run en tend  le tém oignage d’E rm an  qui parle , 
se trouvan t p rès de W oskrcsensk presque au pied d’A ltaï, éloigné 
de 1  degrés au  sud (voyez précis de la géogr. éd it. Iluot, livre 153, 
t. IX, p. 131, 133).

Nous trouvons dans l’abrcgé d’Adrien Balbi : Kolyvan (autrefois 
Tschaousk), gros v illage bien  bâti : Demidov y ayan t établi en 1725 la 
p rem ière  usine de l’A ltaï, tou tes les m ines e l les usines de la con trée  
on t etc  com prises dans la su ite  sous le nom de Kolyvan, quoique dit 
Ledebour, il n’y a it p lus d’usine ... (édit. de B ruxelles 1839, p .851). On 
peu t p résum er que l’explication  : au trefo is T scbaouk v ient p lu tô t d’un 
savan t éd iteu r, chez Ju les  R enouard  à P a ris , ou chez Lacrosse à 
Bruxelles, que  de Balbi lui-m êm e, qui déclare  dans son in tro d u c tio n  
que K laproth avait revu toutes les épreuves de l’Asie.

Revenons à la ca rte  anglaise d ’A rrow sm ilh . E lle nous donne vraim ent 
une cu rieuse  explication d’une m erveille  du m onde, c c q u i m érite  d’ê tre  
rem arqué. E lle  observe que les m ontagnes Algidim  zano (Alghin) et 
leu r chaîne form ent le fam eux re m p a rt de Gog et Magog. Grâce à la 
persp icacité  e t à l’in te lligence  de  son in v en teu r, le fam eux r e m p a r t , 
v isité et e x a m in é , il y a quinze siècles p a r E lh icus c l tro is siècles plus 
lard par Sellant : est enfin , depuis tren te  a n s , in co n testab lem en t dé
term iné  e t fixé s u r  une carte  géographique.

Klaproth ind ique m u ltitude  d’e rre u rs  p rovenant la p lu sp art de 
l 'o rthographe to rtu eu se  de d ifférentes lan g u es; le dép lacem en t des 
in scrip tions; d’innom brab les inexactitudes, m anque de situ a tio n s im 
portan tes dans les m ontagnes, dans les fleuves; enfin le vice dans 
l’ensem ble  de la com position. A rrow sm ilh , se fondant su r quelques 
renseignem en ts plus anciens, n’abandonnan t ensu ite  sa construction ,

23.
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dép laçan t la position de la pe tite  B oukarie de  deux jusqu’à q uatre  
degrés vers l'ouest, o u vrit dans l’Asie cen tra le  des espaces q u ’il 
n ’a su rem p lir  qu’en a llongeant de p lu sieu rs  degrés de longitude 
le  cours des fleuves Selenga, D jabkhan , e t l’é tendue  de  d ifférentes 
m ontagnes, steppes e t te rr ito ire s . On ne peu t pas d ire  que la carte  
so it m éconnaissable, m ais an lieu d’é tre  co n jectu ra le , elle  devient, pa r 
ses quelques e r re u r s ,  un peu fan tastique.

l iS .  E n f in , 'je  te rm in e  m es é lu cu b ra tio n s en  me recom m andan t le 
s ilence p o u r ne  pas m u ltip lie r  les bévues e t les e rreu rs .



CARTES GÉOGRAPHIQUES,

ATLAS,

OUVRAGES ACCOMPAGNÉS DE CARTES, QU’EN DERNIER LIEU 

JE RÉUNIS DANS MON LABORATOIRE.

Ptolemæus. —  U eb elin i, Argentorati 1513; 152 0 .—  Grüninger, Argentorati 
1525. — Villanovani, Lugduni 1535. —  Munster, Basileæ 15-10. —  Buscelli, 
Venetiis 1561. —  M olelti, Venetiis 1562. —  Jlercatoris Colonial agrip. 
158-1. — tabula; Amstelodami 1701; 1730. — Græce Lipsiæ Tauchnitz 1813.

BELGIQUE.

G erardi D e J o d e ,  spéculum Antverpiæ 1570.
A braham  O r t e l i u s ,  theatrum orbis terrarum, Anlverpiæ, 1570 (editio prin- 

ceps); 20 mai 1570. — texte flamand 1571 y compris l'additamentum  
priraum 1573. —  L’additamentum secundum texte allemand 1580. —  
texte latin 1592 cum parergone. — texte français 1598. — édité par 
V rin ts  1603 cum parergone.

Epitome, édit. Galle 1591; V ricn ls  1602. (Voyez l’Italie).
Lodovico  G u ic c ia rd in i ,descriptionedi paesi bassi, in Anversa 1581 fol. —  cartes.
P ierre  V e r b is t  d’Anvers recueil de 15 cartes. —  description des Pays-Bas, 

1636, 8».
Jacques Pceters, l’atlas en abrégé, Anvers 1692, 8*. —  du voyageur pour les 

Pays-Bas par S a n so n ;  et forteresses, 8°
F e r r a r i s  carte chorographique des Pays-Bas, 1777.

HOLLANDE.

G erardus M e rc a to r, allas siue cosmographiæ m edilationes Düsburgi 1585- 
1589; atlantis pars altéra, Düsseldorpii 1559 , folio. — Denuo auctus 
editio quinta, typis æneis H enrici l lo n d ii ,  Amsterdami 1623. —  Gerardi 
Mercatoris et Jodoci Hondii, a lla s , texte hollandais 1613. — Deuxième 
partie au texte allem . de 1631, fol.

—  auctus studio Judoci Ilo n d y , sumpt Cloppenburgi texte français, 
Amstelodami, 1630, gr. 1", oblong.
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atlas m inor, Dortrechti excudebat Adr. Botlius 1590. —  auctus 1607, 
gr. 8°, oblong.

atlas minor denuo recognit. ex oflic. Janss. Amsterdami 1628. 
atlas minor, texte allemand , Janss. Amst. 1651.

Joannes J a n s s o n ,  n ie u w e  a t l a s ,  t e x t e  h o l l a n d a i s ,  Amst. 1638, d e u x  v o l. — 
1636, c i n q  v o l.

J. De la  haïe, thresor de chartes (traduit du tlamand 1397 1598) gr. 8° oblong.
Pclrus K a e h iu s , Germania inferior, descr. M onlani, Amslerd. 1617, fol.
B la e u v , Toneel des aerdricx, door TFilhclm  en Johanncm, Asterd. 1617-1655, 

six  vol. —  texte français, quatre premiers vol. —  Cosmograpliia 
blaviana 1663, onze v o l.—  groote atlas 1661, neuf vol. fol.

Lucas Ja?iss W a g h e n a e r ,  spiegel der zeevaert, Amslerd. 1 3 8 9 , petit folio. —  
tbresoor der zeevaert, Leyden 1592, forme oblongue. — 14 cartes de 
l’édition posthume oblong.

Pictcr Goos, zeeallas, Amsterd. 1669, folio.
Pétri B e u t i i ,  comment, rer. germ. Amster. 1632, gr. 8° oblong.
Joannis L a u r e n b e r g i ,  Græcia ant. eddit. Sam. Pulfendorf. Amst. 16 4 1 , 4°  o b i .

Da n k e r tz , u n e  q u a r a n t a in e  d e  c a r t e s .
V is c iie r .  Belgium per Nie. Janss Piscatorcm  (Amslerd.) 1634. — Niculai 

Visclieri Germania inferior (sine anno). —  ofücina Visschcriana, recueil 
de plus de 130 caries, contenant celles de 1620 à 1640 ; postérieures ; et 
les dernières nunc apud Schcnk  (vers 1720) y incluses ce lles , plus que 
40 des Pays-Bas, fol.

Frederik D e W i t t  atlas de 51 caries numérotées suivant l’index (sans date , 
vers 1 6 7 0 ).— Les mêmes accompagnées de celles de Jansson et autres 
100 cartes suivant l’index (sans date). —  nieut kaert-boeck van de neder- 
landse provincen (sans date). — atlas minor apud Covcns et Mortier. —  
atlas maior, apud Covcns et Mortier, 186 suivant l’index (sans date) 
deux vol.— recueil de plans de villes et forteresses, plus de cent, presque 
tous de de W itt, folio.

Y a lk  et S c h e x k , recueil contient 13 de Valk; une trentaine de Gérard Valk et 
Pierre Schenk en commun ; une autre trentaine de Pierre Schenk, folio. 
— (voyez Visscher).

Pierre  Van d e r  A a, p e t i t  a t l a s  p lu s i e u r s  v o l.  s a n s  d a t e ,  le s  c a r t e s  s o n t  4 “. —  
u n  a u t r e  d u  g r .  4 ° . —  le s  c a r t e s  v o la n te s  d ’u n e  fe u i l le .

O t t e n s  r e c u e i l  j u s q u ’à  s e p t a n t e  e t  s ix  f r o n t i s p i c e s ,  fo l io .

C o v e n s  et M o r t i e r ,  atlas français par Guit. Delisle, et l’introd. à  la géogr. par 
Sanson  1750, fol. —  une dizaine de cartes de Pierre Mortier, copies de 
Jaillot. —  une douzaine de Corneille Mortier (voyez de W itt, et Nep
tune français).

Romain  d e  H o o g e  , zeeallas, Amsterd. chez Pierre Mortier 1694, fol. dépliée.
Louis R e n a r d ,  atlas de la navig. et du commerce, Amsterd. 1715, fol.
Gérard Uulst Van KEULEN.de n ie u w  g r o o te  l i c h te n d e  z e e f a k e l ,  A m s te r d .  17 8 0 , 

y  in c lu s e s  le s  O rc a d e s  d e  Murdoch Màkenzie (1 7 6 4 ) fo lio .



Nieuwe atlas van de zeven vereenigde prov. Amsterd. hy Ilendrik de Leth 
(sans date 1774, 1775) 8“, les cartes 4°.

Compleete zakallas van de nederlandsclie prov. F raex, B ach in c , te Amsterd. 
by Elve en Langeveld 1785, 8», les cartes 4°.

Reis en bandallas van Vlanderen, Ilraband, le  Amsterd. by Baalde (sans 
date) 4n.

ITALIE.

Jean François C am ocio , cartes et plans de la D alm alie, de la Grèce, d e  l'ar
chipel , de Chipre, Venise 1571, 1572.

Theatro del mondo di A braam o Orlelio, Venetia per il T u r r in i ,  1655, 8”.
Guide pour le voyage d'Italie, Turin, chez Reycends, 1786.
Plusieurs cartes de Bossi de Rome.

FRANCE.

A icolas T a ss in , plans et profils de villes de France, Paris, chez Michel van 
Cochon, 1630, 4°, oblong.

Atlas de 80 caries de petite dem i-feu ille , Paris chez Michel van Lochon (sans 
date) 4».

Portefeuille d’une centaine des cartes antérieures h l’année 1660, de Jean le 
Clerc, Jean Boisseau, T a vcrn ier, M ariette, P h ilip p e  de la R u e , Nicolas 
B ercy, P ic a rt, van  Lochon.

N icolas  S a n s o n , une centaine de cartes de son atlas général. —  Europe, Asie, 
Afrique, Amérique sur la copie à Paris (Amsterd.) 1883, 4°. — (Voyez 
Jacq Peeters).

H ubert J a i l l o t ,  atlas présenté au Dauphin, Paris, 1692, folio déplié. —  atlas 
français, Paris 1693, 1704 deux vol. folio déplié cartes de double feuille. 
— recueil de principales cartes, Paris, 1697, 41'.

P ierre  Du Vau, recueil de quatre vingt cartes 1677, folio. —  géogr. univer
selle, Paris, 1772, deux tomes 8°.

Neptune français, par Pend, C assini chez Jaillot, Paris 1693, folio déplié, 
cartes à double feuilles. —  texte hollandais by Pieter Mortier, Amsterd. 
1693 (accompagné de zeeatlas de de Ilooge).

Atlas hydrographique (de la mer méditerr.) chez Joseph R o u x ,  Marseille, 
sans date (1764) folio.

Jean Baptiste N ou s, nouvelle édition du théâtre de la guerre en Italie, dédié  
au roi Phi 1. V (vers 1755). —  une quinzaine d’autres cartes. -

G. L e  R o u g e , cartes des troubles de l’est, Paris, 1770, 12 cartes. — Hollande 
en 12 feuilles 1748. — une douzaine d’autres folio. —  atlas portatif 
1748, 1759 deux volumes 4°, cartes de dem i-feuille.

D’anville, atlas de la Chine, à la Haye, 1737, folio dép loyé.— cartes anciennes 
(voyez Allemagne, Angleterre).

G uillaum e  D e l i s l e ,  atlas de la géographie ancienne, chez Dezauche, 1801. —  
cartes m odernes, dont une vingtaine augmentées par P h ilip p e  Buache, 
chez Dezauche (voyez Covcns et Mortier).
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Robert Bonne et D esm arcs, atlas encyclopédique 1787, A», caries de dem i- 
feuille. — voyez hist. philos, de Raynol.

Rizzi za n n o n i, allas géographique, Paris, 1762, chez Lattre, format 16. — atlas 
historique et géographique de la France, 1761, chez Desnos, 4°.

B w o n , atlas portatif 1766, chez Desnos, accompagné de cartes spéciales de 
France 1771, 4°, cartes de dem i-feuille. — recueil des côtes maritimes de 
France chez Desnos, 1757, 1“. —  caries volantes.

Lattre , allas moderne, ou collect, de cartes par plusieurs auteurs {Janvier, 
R iz z i  Z a n n o n i, Bonne) 1778, petit folio.

D esnos, atlas chorographique des généralités de Paris, 1766. —  généralités 
d’Artois 1761. —  tableaux analytique de la France (cartes de R iz z i  
Z a n n o n i, B rio n , Michel) 1772. —  indicateur ou guide des voyageurs, 
nouvel itinéraire, par M ichel, 1757, 1768 deux vol. —  nouvel atlas d’An
gleterre de Jcffer is, itinéraire de Scnex  et Bowlcs y compris recueil de 
villes de B cllin  1767, .1°. —  cartes volantes.

R. J . J u l ie n ,  atlas géogr. et m ilitaire de la France, Paris, 1751.
R o b e rt , atlas portatif, Paris, 1718, folio oblong. — cartes volantes.
Robert De V au g o n d y , nouvel atlas portatif, Paris, chez D clam archc, 1790, 1°, 

carte de demi feuille. —  cartes volantes.
Atlas moderne portatif, h l’usage des collèges, Paris, chez L aporlc , 1780, 8°.
G. Dheulüîh», carte nouvelle du Brabant, 21 de dem i-feuille. — la même sous 

le titre : nouveau théâtre de guerre, Paris, â l'hôtel Soubise.
Louis  C a p i ta in e ,  carte chorographique de la Belgique, dédiée à  la convention 

nationale, 65 grandes dem i-feuilles; — réduite en 4 feuilles.
I le n iso N , une trentaine de grandes cartes de différente grandeur. —  nouvel 

atlas de la jeunesse par B ru c ,  P aris, 1820, 8". —  petit atlas par 
M* Tard ieu-D cnesle , Paris 1823.

D e la m a rc i ie , atlas de la géographie, à l’usage des collèges, Paris, 1 8 3 1 .— 
1838, petit folio. —  cartes volantes.

M onin, atlas classique, à l’usage des collèges, Lyon, 1836, petit folio. — La 
France, département 1835, oblong. — et F retn in , atlas universel, adopté 
à l'éducation, Benard, Paris, 1836, oblong.

IlouzÊ, atlas historique de la France, Paris (1819) petit folio.
F élix  A n s a r t ,  a l l a s  h i s to r i q u e ,  a n c ie n  1812. —  d u  m o y e n  â g e ,  d é  K rusc  1851, 

Paris, 1810.

ALLEMAGNE.

la n i  B u s se m a c h e ri, fesciculus géographicus, Colon, agrip. 1608, 1».
Joannes baptisla IIom ann , allas novus, neuer atlas, nach Doppelmayer, Norim

berg, 1711. —  idem kleiner allas nach Ordnung Hübners (1715), folio. 
— atlas metbodicus Hübneri, 1719; labul® chronologie® 1713; tabulai 
summis im periis 1715; grundrisse der Städte, Hase 1715. —  !° o u  demi 
feuille.

H om annianorum  h œ re d u m , tabulæ géographie® au nombre de 230 (sans
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annotation de privilège) deux vol. — atlas novus cum privilegio, grosser 
atlas, Norimb. 1737, au nombre de 210 caries, deux vol. folio.

Tobias M a ie r ,  atlas Silesiæ , Norinberg, 1730, folio.
François Joseph  H e g e r ,  c a r t e  d e s  p o s te s  d 'A l le m . 1701 .

Christophe  W e ig e l ,  atlas, Norinberg (1713) petit folio.
Atlas anliquus D a n v illia n u s , in olïic. Scbneideri-w eigeliana, Norinberga 

(1793), petit folio.
Gabriel B o d e n e h r ,  allas curieux, Augsburg (1720), dem i-feuille oblong.
M alhins S e u t t e r ,  j u s q u ’à  80 cartes folio. —  allas m inor, anjzo im Verlag 

Tob. Conr. Louer, Augustæ vindelic. (sans date), petite dem i-feuille obi.
Tobias Conrad  L o t t e r ,  u n e  c i n q u a n ta i n e  d e  c a r t e s  fo l io .

Gcorff Christoph  K ilia n  , théâtre de guerre en Allem. 1730-1739, Augsburg, 
petite dem i-feuille oblong.

C hristian  T heophil R e ic i ia r d ,  orbis veterib. cognitus Norimb. 1818, folio.
J d o l f  S t i e l e r  und Reiehard, handatlas (de 80 cartes), Gotha, bey Justus 

Perlhes, les cartes de S lü lpnagcl. Ilübbc, Dcrrjhaus, petit folio.

ANGLETERRE.

A complet body of ancienl geogr. by D '/Jn v illc , London, by Laurie and 
W ittle 1802, folio.

An allas o f ancient geogr. by D '/tn v il le ,  London, printed forllearne, petitfo l.
Accurale map o ftb e w o r ld , atlas m éthodique, P ala ircl et autres copies de 

cartes françaises, London, Bowles (1771), folio.
The royal universal atlas, en grawed by K irkw ood, London, Vernon, 1808,4°.

Du nombre assez considérable de caries très différentes de toute époque, sc 
laissent d istinguer:tabula iliner. peutingeriana. — Ualmatie de Cuntelli 
da Fignola  chez Rossi, Borne 1689. — théâtre d elà  guerre Flandre et Bra
bant de Pierre Ilusson  à la Haye. — clect. de Brunsv. Luneb. (Hanov.) de 
llcrmati Moll, Londre 1710. — Corse et état de Gènes par Dellin, 1749. 
— cours du Rhin, Poirson, Paris, 1793. —  ftalia et Deutschland d'Ignace 
licym ann, T ricsle , 1799, 1800. — carte marine de l’océan septr. de 
liorain, 1803. —  Portugal de James Crutlwcl, Londres, 1812. — plusieurs 
«le IFeiland  à Weimar. — Suisse fFciss et autres; Bern D u rh eim .—  
Egypte anc. de Jacobin et Jomard. — Palestine de Kiepert, Berlin, 1842. 
Ost Franken in seine Gauen, Karl Spruncr, 1833. — Perse de Drue et 
Dalbi, Paris, 1826. —  basse Egypte Cosle 1827. —  bassin du Danube de 
Thouvenet, 1810. —  Arabie de Jomard  1847. —  France en deux feuilles 
1852, et postale 1843, de Du Four. —  Pologne de Du F o ure l fVrolnowski 
1830. —  Europe, par les officiers de l’ancienne armée polonaise, chez 
Picqucl, Paris, 1833. — Europe en 4 feuilles et mappemonde en 8, chez 
F a n  der Maclen, h Bruxelles, 1849. (Lorsque j ’avais besoin de cartes 
modernes, je les avais du dépôt de son établissement géographique).
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Sont à remarquer encore les cartes et les atlas qui accompagnent les ouvrage* 
suivants :

OUVRAGES.

Lenglel D u fresnoy, méthode pour étudier la géographie, P aris, i 730, 
cinq vol. 8°.

V a u g o n d y , essai sur l’hist. d e là  géogr. Paris, 1755, 8».
H a u ler , versuch einer historié der landcharten ; nachricht von den laudch. 

des Schwab kreises. Ulm, 1724, 8°.
D oppelm ayer, historische nachricht von den niirberg. m ateinalicis, Nürn

berg, 1730, folio.
Jon iard , de la collection géographique, h la biblioth . royal à Paris, 1818, et 

une suite de notes de son accroissement.
Catalog über die in kön. bayer, liaupt conservatorium der armee befindlichen 

landcharten und plane, München, 1832,8°.
Catalogue de la mappothèque du dépôt de la guerre, Bruxelles, 1849, 8°.
Histoire de la navigation, traduite de l’anglais, Paris, 1722, 8°.
D ubuc, mémoires à l’h isl. de Dieppe et de la navig. Paris, 1783, 8°.
Sprengel, geschichte der geogr. entdekungen, Halle, 1792, 8°.
D ulague, leçons de navigation, Rouen, 1791, 8°.
lie zo u l, traité de navigation, Paris, 1814,8°.
0~ a n n e  l'a îné, marine m ilitaire, Paris (1703), 50 pl. gravées gr. 8°.
d 'E v re u x  de F leurieu , voyage fait en 1768, 1769, pour éprouver en m erles  

horloges de Berthoud, Paris, 1775, deux vol. 4°.
Cartes des déclinaisons de l’aigu ille aimantée depuis 1775.
G uillaum e B lacuv, institution astronom ique, Amsterd. 1669, 4°.
N icolas S tru y c k , in leid ing toi de algemecnc geogr. astron. Amsterd, 1740, 4”.

A elia n i A n lo n ii  N ebrissensis , diclionarium  propriorum nominum, Anlver- 
piæ, 1570, 4°-

F eller et M ann, dictionnaire géogr. Bruxelles, 1815, deux vol. 8°.
V o sg ie n , dictionnaire géogr. portatif, sur la 13° édit. L auren t E chara  

Bruxelles, 1783. deux vol. 8*.
M usselin , d iclionn. universel des géogr. Paris, 1827, deux vol. 8‘.
Dictionnaire géogr. portatif de la France, Paris, 1765, quatre vol. 8’.
A p ia n , la cosmographia anadida por G em m a F risio , Anvers, 1575, gr. 8 ’.
V a ren iu s , geographic generalis, Amstelod. Elzev. 1671, 12.
Coronelli, epitom e cosmographica, Venelta, 1693,8% caries.
C h u v e n i, inlrod. in geogr. Amstelod. Elzev. 1659, 12, cartes.
B erlii, comment, rer. germanicar. Amsterd., 1632, 4% oblong, caries.
E ichovii, deliciæ  et liber ilinerar, Ursellis, 1603,1606, cartes; Q uadi, deliciæ  

Galliæ, Francof. 1G05, 4‘ oblong.
M artin i Z e illc r i, Hispaniæ et Lusit. itinerarium , Amstelod. 1656, 12, carte 

et plans.
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Francesco Scotto, ilincrario d’Italia, édité par Fauslo A m idei, Rom e, 1737, 

8*, plans.
Du F ai, géogr. universelle, Paris, 1082, deux vol. 8 ’, cartes.
Robbe, géographie, méthode, îi la Haye, 1691, deux vol. cartes de de Fer.
DcFcr, introd. à la géogr. Paris, 1717, 8% gravée.
Robert, géogr. naturelle, liistoriq. polit, et raisonnée, Paris et Amst., 1777, 

trois vol. 8”.
Nicole de la Croix, géogr. m oderne, Londres, 1777, deux vol. 8".
IÎübner) géogr. universelle, Basle, 1761, six  vol. 8 ’. — conversations lexicon, 

Leipzig, 1711, gr. 8°.
Plnche, concorde de la géogr. des différents ûges, Paris, 1763,8*, cartes de 

Lattre.
D. L. il/, géogr. stalisq. m inéral. Paris, 1809, quatre vol. 8‘, accomp. de 138 

cartes, gravées par Daretia  et Tardieu.
Pinkerton, abrégé de la géogr. moderne, traduit par IValckcnacr, Paris, 1805, 

cartes de Buachc. —  géogr. m oderne, rédigée sur un nouveau plan, 
traduite par JValckcnaer, Paris, 1801, six  vol. 8% atlas dressé par 
A rro w s m ith ,  1".

.Nouvel abrégé de géogr. universelle, Paris, 1816, 8% cartes de l'atlas portatif 
de H érisson.

Gulliric, a new geographical, historical and commercial grammar, London, 
1801, gr. 8 ‘. — abrégé de la géogr. 'universelle,,' Paris, 1805, 8‘, cartes. 
— nouvelle géogr. universelle, P aris, 1807, 8’, cinq tomes en neuf vol. 
atlas gravé par Blondcau  (cartes anciennes de D’Anville).

Halte Brun, p réc isée  la géogr. universelle, dressé par IIuol, Paris, 1831 -  
1837, 8° douze vol.; atlas gravé par Thierry , folio.

Barthélémy, voyage du jeune Anacharis, P aris, 1790, sept vol. 8°, atlas 4", 
par B a rb ië  du  B o c a g e .

Le Chevalin-, voyage de la Propontide, Paris, 1800, deux vol. —  de la Troade 
en 1783, Paris, 1802, trois vol. 8», atlas.

D 'Anville, géogr. ancienne, Paris, 1768, trois vol.; 1807, deux vol. 8°.
Ccllarii, nolilitla  orbis antiqui, Cantabrigiæ, 1703, 4°.
Ukcrl, geogr. der Griechen und Römer, W eimar, 1816-1846, 8°, trois 

tomes, cartes.
IValckcnacr, géogr. des Gaules, Paris, 1839, 8°, trois vol. cartes.
Geographica antiqua, Scylacis Agalhenleri etc., ed id il Gronovius, Lugduni 

batav. 1700, 4°.
Vêtus orbis descriptus, sub Const, græce edidit Jacobus Golhofredus, 

Genevæ, 1628. 4°.
Pomponius Mêla, Basileæ, 1616, Lugduni bat. 1743. —  et Dionysius, Viennæ, 

1 312 .— et A vienus,  Biponti, 1 8 0 9 .— et Solintts, Lugduni balav. 1646. 
cum Rgvehnate et Ethico à Gronov, Lugd. batav. 1696.

Uinerarium Antonini et Burdegalense, Colonise agrip. 1600, 8°.
Î4,
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Dicuili liber, edit, a Walckenaer, P arisiis, 1807, 8».
/ Ethici istrii, cosmogr. edi il il W u llke, Lipsue, 1854, 4".
lsidori  origines e l Mari. Capdla, Basileæ, 1.177, folio.
Stephanus de urhibus, Amslelod., 1078, folio.

Hcynaud  (et Lamjlcs), relation des voyages dans l’ Inde et à la Chine, 
Paris, 1845, 12.

Abu Ishak islachri, übersetzt von Mordlmann, Hamburg, 184.1, 4°. —  il 
Segestan, par Antonio Madini, Milano, 1842, 4°.

Ibn Foszlans, berichte, über die R ussen, édités par F rähn , Petersburg, 
1823, 4“.

D'Ohsson, des peuples du Caucase ou voyage d’Abou Cassent, Paris, 1828, 8°.
É drisi,  géogr. traduite par Amédée Jauberl, Paris, 1836, 1840, deux vol. 4°.
Abraham bar Cln/iah, chronology of the nazarrites, niahonimctans, (texte 

hebreux), London, 1831, 12.
lienjam in  de Tudèle, traduit par Baratier, Amsl. 1734, accompagné de dis

sertations , 8°.
Pctachia, publié en hebreux et en français, parCarm oly, Paris, 1831, 8".
Carmaly, Kldad le Danite, Paris, 1838. —  itinéraires de la terre sainte, 

Bruxelles, 1847. —  revue orientale, 18-41-1844, trois vol. 8°.
Aboutfcda, texte arabe publié par Reinaud el Mac Guckin de Slane, Paris, 

1840, 4°. —  par Charles Sellier, Dresde, 1846, folio. —  descriptio 
Ægypti, edidit Michaelis, 4°. —  Arabia, edidit Rommel, Gotting. 1802, 4°. 
—  Chorazm i, Mavaralnah. A rab ia, Ægyp. Persida, arabice et grace per 
Demelrium Alexandrid. Viennæ, 1807, 8°, accompagné de tabulæ Nàssir 
eddini et Utugbci.

Perilsul, itinera mundi, liebr. et latine donavit Thomas Hyde, Oxonii, 1691,4°.
Assemani, globtis cæleslis cufico aralticus, Palavii, 1790, 4°,
Sedillot, mémoire sur les systèmes géogr. des arabes, P aris, 1842, 4°. —  

matériaux pour servir à l'hist. comparée des sciences malhém. chez les 
orientaux, Paris, 1843-1849, 8°, deux vol. —  prolégomènes des tables 
astroo. iVOuloug brg, Paris, 1847, 8». —  bist, des Arabes, Paris, 1834, 8".

A m ari,  storia dei musulmani di S icilia, Firenze, 1834, 8", volume primo.

Schayes, observations sur le inscrit de Guidon de Ravenne.
Buck, lettre à Bellman , sur liber Guidonis.
Bannister, descr. of the map of Hereford, Hereford, 1849, 4°, carle.
HFcvlauff, symbolæ ad geogr. medii ævi, Havniæ, 1821, 4°, cartes.
JFuttkc, über erdkunde und karten des mittel alters, Leipzig, 1833,4°, cartes.
O’Avezar,  deux notices sur les cartes de l’école catalane 1844.—  les îles fan 

tastiques, 1813.
Pntocki, voyage dans les steps; périple du pont euxin, publié par Klaproth, 

Paris, 1829, deux vol. 8°, cartes.
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Sprengel, tiber Riberos wellekarte, Weimar, 179a, 8“, carie.
P iya fe lta , premier voyage autour du monde, Paris, 1801, 8", cartes.
M urr, hisl. diplom. de Behaïm, Strasbourg, 1802, 8», carte.
G hilang , erdglobus des Behaïm und Schoner, Nürnberg, 1812, 1», carte.
R a yn a l, bist. philosophique des élabiiss. dans les deux Indes, Genève, 1781, 

dix vol. et atlas, 1“, de cartes de lionne; état du Bengal de llo lls, 
Maestricht, 1773, deux vol. 8°.

Lepsius, voyage, traduit de l’allem. par Pergameni, Paris, 1817, 8».
Jom ard , source du Balir el abiad, et docum. 1812, 1813; observât, sur le 

voyage ait D arfourel Ouaday, 1813, 1831, 8°, cartes.
D appcr, beschrcih. von Africa, Amsterdam, 1670, folio, cartes.
Le G rand , voyage d’Abyssinie de Jérôm e Lobo, Paris et la Haye, 1728, 

1°, carte.
S h a w , voyage dans plus. prov. de la Barbarie, à la Haye 1713, deux vol. 

1°, cartes.
Sparrm an, voyage au cap de bonne espér. P aris, 1787, trois vol. 8“, carte.
C oronelli, mémoires hist. de la Morée, Amst. 1080. —  viaggi, Yenetia, 1697, 

deux vol. 8«, plans et vues.
Voyage en Islande, par ordre du roi, Paris, 1802, cinq vol. 8°, atlas 1».
Recueil de voyages au n o rd , Amsterd. chez. Bernard, 1713, sept vol. 8°, 

cartes et vues.
K crgucllcn, O uthier, etc. —  E llis , A nson , P ages, de la M olray, iflcares, etc. 

—  B ru in , K laprolh , etc. etc. e tc .— Je ne prolongerai plus l’énuméra- 
tion de vieux bouquins et d’ouvrages réunis dans mon laboratoire, qui 
peuvent servir à d’autres études, plutôt qu’aux études entreprises sur 
l ’histoire de la cartographie géographique.





I T I N É R A I R E B R U G E 0  I S

11J'. t,A  FIN DU X IV e SIÈCLE.

Un codex de la b ib lio llièquc de l 'u n iv e rsité  de Gond (n° 15 du cata
logue), écrit en gros c a rac tè re  su r  vélin , form at folio d’une feuille 
dép liée, c o n tien t les copies de p lu s ieu rs  ouvrages : 1 , a u to m a te s  
lib ro rum  A risto tclis, su iv ies de p rob lem ala  A rislo te lis  (p. 1-84); 2 , iti- 
n e rariu n i Joannis de  Hese p resby teri tra icc lensis qu’il a fait à J é r u 
salem  en 1189 (p. 87-104); 3, ilin c ra riu m  de B rugis (p. 107-120); 
•i, Ludolphi ecclesiæ  paroch ialis in Suclien pastoris libc llu s de ilin c re  
ad terra in  san c lam , qu’il e n tre p r it  en tre  155G e t 1341 (p. 121-165); 
5 , voyage de Marco Polo (p. 165-226); 6 , pereg rinationcs e t indu lgen liæ  
terra; san c læ , quæ  a p e reg rin is  v is ita n lu r (p. 227-246); 7, reg is tru m  
alp liabeticum  su p e r octo lib ro s Plolem æ i (p. 249-516). La copie de ces 
ouvrages avait été  p rép arée  vers 1500 p a r l’o rd re  de l’évêque de Roses, 
abbé  de S . B avon, R aphaël de M arcatcllo, bâ tard  de P h ilip p e  le bon.

L’index de P to lém éc analogue à c e lu i-c i, rédigé de p lusieu rs 
m an iè re s , avait sa p u b lica tio n ; le voyage de Marco Polo, avait de 
publications assez n o m b reu ses ; le pèlerinage  de L udolf é ta it aussi 
édité  p lusieu rs fois; celui de de Hese a é té  im prim é par R. P afrae t 
à D eventer 1499 ; l’itin é ra ire  brugeois avec les indu lgences restait 
enseveli dans le gros vo lum e; l’itin é ra ire  cep en d an t paraissait ê tre  de 
quelque im p ortance  pour l’h isto ire  de la géographie.

Grâce à la b ien veillan te  com plaisance de M-de S a in t Génois, conser
v a teu r de la b ib lio thèque, je  puis, dans m a re tra ite  , p ré p a re r la copie 
de l’itin é ra ire  brugeois m oi-m êm e, afin d e  l’exam iner à  m on aise e t de 
l’u tilise r en  le re n d an t à  l’usage général pa r la pub lica tion .

L es rou les de l’itin c ra ire  brugeois p a r te n t de B ru g es, re to u rn a n t à 
B ruges, p é n é tran t dans tous les .é ta ts de l’E u ro p e , à l’exception de la 
g rande  B retagne e t du Portugal qu i son t négligés. Le bu t p rin c ip a l de 
l’itin é ra ire  est de ren se ig n e r les pieux p è le rin s  brugeois. Les routes
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réu n ies au réseau  brugeoies, abou tissen t à N otre Dame de R oche- 
m adour, à S. Nicolas du  p o rt p rès V arangeville, à la g ro tte  de la bien 
h eu reu se  Marie M adelaine, à S. Jago de C om postelle, à S. Nicolas de 
Bar, à Jérusa lem  et le couvent de S "  C atherine. L’excursion dans les 
régions g laciales de Suède, de N orvège, de Ivarelie e t du G ro en land , 
form e un beau com plém ent m ondain pour le com m erçan t p lu tô t, où la 
p ié tén e  trouve que N otre  Dame de Kenze, K oslin e t H eiligenbcil. L’objet 
des routes com m erciales dev ien t en général secondaire, car l’itin é ra ire  
laisse très souvent à d ro ite  e t à gauche les v illes e t les lieux les p lus 
im portan ts , ind iquan t les chem ins vicinaux e t les sen tie rs  qui pouvaient 
d irig e r les pè le rin s d irec tem en t p a r de villages e t ham eaux, vers le but 
e t à m e illeu r m arché. Il y a cep en d an t q u an tité  de dé tours qu i décèlent 
les g randes routes.

Je  pense que c’est un  e x tra it d’un itin é ra ire  beaucoup plus a m p le , 
qui donnait de  p lus nom breux  déta ils e t s’éten d ait su r  les provinces et 
pays que l’itin é ra ire  b rugeo is n ’a pas louché. A u ssi, après b ien  de 
courses en tous sens, lo rsqu’il a rriv e  à Jé rusa lem , il term ine  sa via  
prim a , qui form e la p rem ière  p a r tie  de ses ex tra its  : il rev ien t ensu ite  
su r ses pas e t fait d’au tres  ex tra its  de  ro u tes  à trav ers  les m êm es pays, 
où il v isite p o u r la seconde fois la F ran ce , l’E sp ag n e , la Suède, l’Alle
m agne, l’Italie  e t la Grèce, p o u r se p e rd re  dans Jérusa lem . Ces ex tra its  
su p p lém en ta ires  form ent une  seconde p a rtie  (via  secunda) de l’itin é 
ra ire . S ’il ne m anquait pas beaucoup de pays on p o u rra it cro ire  quo 
c’est la copie de deux itin é ra ire s  différenst.

Les ouvrages géographiques e t  les itin é ra ire s  rem aniés su r les 
ouvrages précéden ts, conserven t souvent e t  ré p è ten t les nom s déchus 
ou les expressions p lu s  an c ien n e s , consacrées p a r l’hab itude  con tra ire  
à  l’é ta l  réel du m onde. A insi, l’én u m ératio n  des é ta ts barbaresques : 
de Maroc, Fez, T lem sen, Bugia, Bona, T un is , ni le nom  de B elm arin  
(chap. xv), ne  p o u rra it r ien  s ta tu e r  s u r  l ’époque de la com position de 
l 'it in é ra ire  brugeois. Les m erin ides, les zianides e t  les abouhafs se 
d isp u ta ien t au xv“ '  siècle encore  la dom ination  des rivages de la m er 
e t m odifiaient l’é ten d u e  de  leu rs  possessions respectives. Grenade n’y 
est pas m entionnée , elle  succom bait dans les an n ées du  d e rn ie r copiste 
qui p ré p ara  le m anuscrit de Gand.

L’itin é ra ire  app elle  la ro u te  qui descend de Valence à l’est du R hône: 
lier im perium  ; e t celle de  C onstantinople à Fischio : G recia, ne donnant 
à T urch ia  qu’un seul Fischio (chap. vm , xxvi); cep en d an t depu is 1515, 
1549 le D auphiné é ta it inco rporé  à la F ran ce  ; c l la prise pa r les T urks 
de Brousa e t de N icomedia en 1 3 2 6 ,1 3 2 7  m it cette  pa rtie  de la Natolie
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ju sq u ’à Fischio sous leu r dom ination . L’itin é ra ire  laisse peu de vestiges 
de fron tières des é ta ts  : il ne s’occupe que de prov inces. La T ransy lva
nie, d it-il, ap p a rtie n t au roi de H ongrie ; cela avait lieu  dès l’orig ine  de 
la H ongrie. La Pom éran ie  po lonaise , dan tz iko ise, est appelée  P russe  : 
ce lle  appella tion  p rit sa naissance depuis la conquête  de cette  province 
p a r le s  chevalie rs th eu to n iq u es en 1507, 1509. Le nom de Yiborg a é té  
donné à la cap ita le  kare lien n e  en F in land  , en 1295. H eiligenbeil fut 
con stru it en  1501 ; Mul h ausen  fondé en  1565, avait son nom avan t d’é tre  
érigé  en m un ic ip . T o u te fo is , on p eu t, su r cette  indication  , p résum er, 
que la rédaction  de l’itin é ra ire  b rugeois est po sté rieu re .

L’itin é ra ire  co n n aît les T u rch is  en E u ro p e . O r ils se sont em p aré  de 
G allipoli en 1555 cl d’A drinoplc  en 1560. B ientôt ils é te n d ire n t leu rs  
conquêtes vers les m ontagnes, ainsi que  la ro u te  de  T irnova descendan t 
par le passage de D em irkapu, trav e rsa it Jam bol e t A d rin o p le , posses
sions lurkes, avan t d’e n tre r  en G rèce b y zan tin e , qu i est encore  indé
pendante  avec sa cap itale  C onstan tinop le , laquelle  ne succom ba qu’en 
1455 ; T u ru llu s , Borgos (Arcadiopolis) e t p lus loin B urtud isus re s ten t 
encore  sous sa dom ination . C’est la seu le  indication  la plus positive 
pour d é te rm in e r l’époque de la com position de l’itin é ra ire  brugeois. 
S u r la rou le  de l’i tin é ra ire , la T u rk ic  p rend encore  peu de p lace : la 
Bulgarie p a ra ît ê tre  lib re . Les T urks en 1588 firen t une ir ru p tio n , e t 
le u r  force m ajeu re  ré u n ie  à Jam bol c l Zagoria, m enaçait de l’en v ah ir : 
m ais ce n’est qu ’après la fam euse b a ta ille  de Kossova, q u ’ils s’em pa
rè re n t en 1590 de T crn o v a , N ikopolis, R ousch lschouk , S ilis tria . Si 
donc l’itin é raire  b rugeois se  conform ait aux nouvelles de  la  plus fraîche 
d a te , il se ra it réd igé  a n té r ie u re m e n t à cet évén em en t, e n tre  1560 
e t 1588, vers 1580.

La copie p rép arée  vers 1500, consiste en  sep t feuilles de vélin , en 
tro is volum es gros cara c tè re . On connaît les in ce rtitu d es q u ’ofl're 
l 'éc ritu re  de cette  époque. Ju sq u ’à quel po in t je  sus les ré soudre  et 
déb ro u ille r les leçons de cette  foule de nom s p ro p re s , la confron ta tion  
de ma publication  avec le m an u scrild eG an d , p o u rra it led éc id e r. N onob
stan t les éca rts  de m es leço n s, un nom bre trè s  considérable d’inexac
titudes e t d’e rre u rs  pèse su r  le copiste de 1500 e t m êm e su r  l’orig inal 
de 15S0, lequel se m éfiait quelquefo is de ce qu’il avait devant so i, sans 
savoir rectifie r l’inexactitude  (chap. xni). Le copiste de <1500 e t les 
écrivains des o rig inaux  é ta ien t sans dou te  F lam an d s, qui m étam orpho
saien t beaucoup de nom s par le u r  o rthographe  e t  quelquefo is pa r leu r 
prononciation . Ils consu lta ien t les itin é ra ires  écrits  en A llem agne, en 
Italie, en F rance  : m ais ces itin é ra ires  é tra n g e rs , se transfo rm aien t



284 ITINÉRAIRE

quelque peu sous leu r plum e, qui les préparai!, à l’usage des p è le rin s  
briigcüis.

J ’exam inais lotîtes les d ireciions de l 'itin é ra ire , chaque position pour 
m ’assu re r  de leu r existence e t su iv re  l’o rd re  de  leu r su ite  successive. 
A cet effet je  les confronta is avec de cartes m odernes avan t tou t, e t 
lorsqu’elles me fesaient dé fau t, je  com pulsais les cartes a n té rie u re s  et 
plus an c ien n es  afin de se rap p ro ch e r à l’époque de la rédaction  de 
l’itin é ra ire . Gothaischc H andailas de  S tille r  me serv it de guide en gros. 
Pour la F rance  les d ép artem en ts  de Monin donnaien t de p lus am ples 
d é ta ils ; c ep en d an t il fa llait qu estio n n er les Ju l ie n ,  Desnos, B rion, 
L a ttre , R obert, Ja illo t, Sauson e t plus anciens. S u r l’Espagne les 
m êm es publications pouvaien t ren se ig n e r; la réduction  de Tofino par 
Hérisson é ta n t trop  sobre pour les d é ta ils , je  puis me p laire  dans les 
q u a tre  feuilles de Joach im  O ttcns, ad m irab lem en t é laborées. P o u r la 
Skandinav ie  suffirent les trav au x  suédois, rep ro d u its  pa r de W itt et 
a u tre s  am sierdam ois. L’Ita lie  ava it son M agini, copié so ig n eu sem en t, 
c l le cours du  Pu de P lacide. S u r l’A llem agne les cartes hom anniennes 
devaien t d o n n er des exp lications suffisantes. T ou t ce que  je  puis trouver 
m arche à côté des itin é ra ires  b rugeois pour se rv ir d’explication aux 
noms qui paraissen t em brou illés, estrop iés, défigurés. Dans quelques 
observations qu i accom pagnent celte  explication  je  ne m anquais pas de 
p rév en ir, quand  elle  se fondait su r  les indications des cartes  plus 
anciennes. Ce que  je  tic pu is tro u v er reste  vide e t l’on rem arq u era  ce 
vide non loin de  Bruges.

L’itin é ra ire  s’est se rv i de lieues com m unes de 25 au  degré en F rance  
e t il ne d istingue pas celles des au tre s  pays, quoique il em ploie en 
E spagne de plus fo rtes; en A llem agne il com pte p a r m illes de 15 au 
degré. Il ne  d istingue  que les m illes lom bardiqttes. Par la Hongrie et 
la Grèce la rou le  est évaluée pa r les jo u rn ées. Son t p ro b ab lem en t à 
d istin g u er les m illes de la navigation . Les d istances én um érées dem an
d era ien t une analyse spécia le . J ’avais p eu r de l’e n tre p ren d re  : je  me 
proposais seu lem en t de liv re r l’itin é ra ire  b rugeois à l’usage général.
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Mnnnseril. Explication.
(page IOÏ).

VIA PRIMA P REM IER E PARTIE
Quo (Si diversorum Où sont indigné les 

hm .rum  m uiuli distances de d if-
distantia demons- férents licnx du
I saliva- monde.

P rim o  de B rugis US-
I.

De Bruges p a r Guel-
cpie. a d  Lubekc per d r e , ju sq u 'à  B a
C liclriani. bek.

Ecclo v Ecluse
Mon rbeke IUI Mocrbek
Amlwcrpen V Antwperpcn Anvers
W csldure IUI Wesldoru
Breda IUI Breda
Sgberlrudcn ber-

glie II Gerlruidenberg
Dord reeb t III Dord recht
Seoonhove IUI Sclioonboven
Utrecht IUI Utrecht
Bacmsnorde III Bunscbolen

G hclria. C ueldrcs.

llcrncm VI Haltern
Zwolle I Zwolle
Delft III Dalfsen
Bardcnbcrghe III Hardenberg
Tey melken Inins III Vcllluiyscn

i y esta a lia . IPeslfaite.
Linde II Eiligen
llaselin II Ilaselünc
Cloppcn bucrcb III Cloppenburg
W illm sen III Wildeshausen
Deelmanaerds III Delmenhorst
Wourden II Verden (Bremen)
Staden III Stade
Uppcldelst I rivière d'Estc
Ilainbuercb nil Hamburg
Holdeslo VI Oldcsloh
Lubeke mi Lubeka
alilcr de Brugis in  autrem ent de Bruges

directe lier Colo- to u rn a n t p a r  Co
n ia m . logne.

Yrsele Illl Urselc
Ghend llll Gand
Dendremondc V Dcndermondc
Mecblen V Malinc
Aerscoot III! Arschot
Diesl II Dicst
Assel l III Hassell
Maeslricbt Illl Maslricht

Manusorit. 

vcl alilcr de Denre- 
monde.

V ilnordc nn
Liicuene in
Tienen m
S onlln idcn m
Heyen toughere m
M neslriehi m

vltva rlircclc. 
Aken im
G hull im
Cuclnc vi

IFcslualia 
Lcncpcn v
Dorpmondc v
llunna n
W eile  111
l.oosl in
Gheseke im
Pallorne n
Hoornc im
Itonrienberghe im
Hamen im
Epringhe m

Saxonia. 
Haemhoüuer im
Wissen vpen ake vi

Indc b’glici1 woll n 
Eunerbnercli vn

Ilolsatia.
Mulen vi
Lubekc m

l)e Lubcltc usgve 
Coninexberghc in 
prucya.

Wlsmare vm
Rooscool vin
Rilbcncssc m
Kcnse onser Yrau- 

wen m
Jont (Sont) m
Crispes wolt im
Walgacht im

Pomcrland. 
Vplen zwinno vi
Coulbergbe x
Cussclin onser 

vrauwö vi

Kipllcnl Ion.

ou pnrlanl de Ter- 
mond.

VilvÖrd 
I.ouva In 
Tirlem onl 
Saint Trond 
Tongrc 
Mastriehl

cnsuite droit.
AIx la cbapelle 
.lulieli 
Cologne 

IVcslfalic. 
Lennep 
Hortninncl 
Unna 
W erl 
Soest 
Geseke 
Paderborn 
llorn
Blomberg
llameln
Springe

Sa-rc.
Hannover 
Winsen su r Aller 

(su r Oker) 
Wotbusen 
Lüneburg 

Ilolsaec.
Mellen
Lubeka

II.
De Indiek jusrpt'ä  

Königsberg en 
Prasse.

W ismar
RÖStok
Ribnitz
ile Zingst vis-a-vis 

de Barl.
S lral Sund 
Gripswald 
Wolgast

Pomcranic.
Swinemunde
Kolberg

Köslin
25
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Slauwc un Slage
Stoulpo m Slolpe

P ruch tja . P russe.
I.ebbenbuerch vu Lauebburg
Danseke x Danlzik Gdansk
Melunic ix Mülhausen
lii'Ousberglie nu Brunsberg
lie ilg h ie l u Heiligenbeil
Coninexbcrgbe vi Königsberg
De côxberghe risque D e Kôniqsberfjüe ju s -  
v ille  in  ÏA chw an- qu 'à  J i tn o  en Lil- 
n a . van ic .

Zanghemet ix Ragnet 
Memel scz flumen Nienien il.

L ich w a n ia . L ituan ie .
Melvchous 
Ville

Manuscrit. Explication.

vin
xxn Vilno

De C oninxbergheus- De Königsberg ju s  
que Rige in  lyuo- qu ’à R iga en L ivo 
n ia  siue Ig ß a n d . nie.

Rondan 111 Rudaw
Roseten vi Rosinen
Mcnimel ix Memel
Up de lieba xii Lipawa

Lrjuonia siue lut'- L ivonie.
la n d .

Grobbien 11 Groben
Durben in Darben
Hasempattc im Ilasenpott
Candau v (0
Goldinghen v Goldingen
Renden m Renden
Gabel im Sebel Zobeln

Candau
Trackem vm Tukum
Uegberhoofde vi Dagenhovcde (s)
Rollen vi Dullen
Ryghe 11 Riga

Som m a  l x x v i i .  

de B ru g is c c . l x v .

(pagi-. 108.)

De ruge usque grolc De R iga  ju sq u 'a u  
h a lb o rd c in  ru c k ia  m arche en Russie  
et u ltra  usque m os- c tp lu s lo in ju s q u ’à  
ka u . M oskva.

Nieuwe moelne n Neu mubl

( I )  C an d au  (10013000, se  r a n g e  a p rè s  Z o b e ln . 
;î) lion.............................................

Martyns un
Slroop vi Hop
Waulmarc vm W olinar
Hoppcnboull x Odenpe
Dcvpte xv Derpt
flumê c|it’ d’ pie- lac Peipus II. Wop 

bas vm
R uchia . Russie.

Pleskau m i  Pleskow
. Parienope m enas• 

terium v
rVpokc monasle- Opotscbka

rium  xi
Gelte vi
Grote valborde xn NVeldke Inki 

Som m a  cix. 
de B ru g is  c c c . l x x j i i i .

vel a liter de B igc au trem ent de R iga.
Rum ine.

Derpte x u i i  Derpt
Wescnberghe xv Weisenburg
Ter naerwe xv Narwa

R uch g ia . Russie.
Nieuweslot vi Nystot
Waeldland x u i i  Poustinelz
Dor der weit ter par la forêt de nar-

naerwe xu va
Grote naworde x grande Nowogrod

Som m a  c.xvn.

v itra  usque M oskau, ju sq u 'à  M oskva.
lions Slaraja Roiissa
Torsanl Torjek
llolferie Tver
Nofdorcb
Moskau Moskva

Som m a  c.ii.
III.

De Lubekc risque De L u b tk  ju sq u 'à
sconcn siue Sca- S kan ic  en D annc-
n io r in  D athga . m a rk .

Kiel x Kiel
Pinne v Plocn ( 3)

D atga. D anem ark.
Sleyswyck v Schleswig

J ü tla n d . Ju lia .
Flensborcli im Flensburg.

Manuscrit. Explication.

(-) B o n d en  e t  D a g en h o v cd e  s o n t  d a n s  la ca rle , d e  M e rc a to r , n e  s e  t r o u v e n t  p lu s  d a n s  c e lle  <lc D a rn ik e l . 
13) T ra n s p o s it io n  : en  p re m ie r  l ie u  d o i t  ê t r e  P io c n , e n s u i te  K iel.
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Hipe x
Coklinglicii vin
Vcclt mi
Anís vin
Villiorcli vin
Olehorch vin
Slaucii xvim

Ínsula.
Fym mi
Ilordenze vm
Nieiiboreh mi
Zwinborcli mi
Foborch mi
Asmes mi
Meldenaer mi
llogliens mi
Kiercben mfine mi 
Vclschc soul mare. 
Karsoer mi

Zcland ínsula. 
Glauels n
liosakle vm
Capenhauen mi

ínsula. 
Draellioor n

Sconcn.
Cbanor oft zee 

liorsftt mi
Som m a  c . l v i i i .  

De Seanlor nsqne 
B erghcn  in  N o r-  
w egtja.

Iliius portus maris v 
Metleboghen 1111

Helsingborch vm
11a 1 iii stede xa

N orw éghen sitie 
Nortvegga.

Lodesc xii
líaoslo xvi
k iste i.x
Berghem lx

Som m a  c .lxx ii.

Manuscrit.

—  rup
Kolding
Veele
Aarbns
Viborg
Aalborg
Skagen

He Fioiiie. 
Fyens lioved 
Odense 
Nyeborg 
Svendborg 
Faaborg 
Assens 
Middelfarl 
Bogense 
Kierle m inde

g ra n d  Belt. 
Korsocr 

He Zeeland . 
Slagelse  
Hoskild 
Kopenbagen

He.
Dragor

S ka n la .
Skanor

Explication,

De Scania  ju s q u ’à  
B erghcn en N o r
vège.

Malmiiy en Elle- 
bogben. 

Helsingborg 
Helmstat 

Norvège.

Lodus
Ansio (Christiania)
Liste
Berglien

De B erghcn en N or
vège ju sq u 'à  I s 
la n d .

Explication.Manuscrit.

De Berglien in  Nor- 
wcgga usque Y s
la n d ..

Selle L
Trunchen l Drontbeim

per m a re  instila . p a r  m er.
Femo l x  Veienoe ile

in su la .
Faro l x  Varoe île

insu la .
Ysland l x

S om m a  cc.i.xxx.
De Y s la n d  usque  

G roenland  
p er m are  

Groenland, cc.lxxx. 
deindc  usque karcli

Kareli per medium  
annum. Est c -  
nim  populiismon- 
slruosus. El ha- 
bent monteni que 
vocatur Juegliel- 
licrch et est nions 
igneus ab unit 
parle et glatialis 
ab alia parte.

De conincxhcrghe  
usque Fcnecias 
p er P ra g a m .

Ten heilcglienbcil vu 
Brandenbuerch n
Meltimglie v
Marienbiiereh v
Slergaerd v
Seonehaga v
Coens v
Ilamnierstcin v
Nicuslat n
M arch ionalus de 

Brandenbuerch .
Poschm v
Drachborch mi

D 'Is la itd  ju sq u 'à  
G roenland  

p a r  m er
Groenland.

ensuite ju sq u 'à  Ka
relie

Kareli une demi an
née. Peuple m on
strueux, et a une 
m ontagne n om 
mée Iveghelberg 
d’un côté ardente 
de l’autre gelée.

IV.
De K iin ingsbcrgpar 

D raga ju sq u 'à  
Denise.

Heilige nbeil
Brunsberg (z)
Mtilbausen
Marienburg
Starogrod
Selionek
Cboinitza, Kogins 
llammerslein  
Neu Stettin  

B rand en b u rg .

Polz.in, Polcliiiii 
Tramburgsur Drage

i j )  Il fo u t  c o r r ig o r  l 'e r r e u r  c o n f o rm é m ru l  à l ' i t in é r a i r e  p r é c é d e n t .  O u p e u t  r e m a r q u e r  la m êm e e r r e u r  
d a n s  ri ¿ p u b lic a  ex  olfic. E lz e v ir ,  n ú  t i ru n s b e rg  e u  I to g k c r la n d  c i l  u o m n ié  L tra u ü cm b u rg  (p . ô â i  d e  
l’ann cc  16-27).



2 8 « 1T1NEBA1IU2

Mañáicril.
I) urn tus dc (¡hccr- 

Igls.
Ilaicnsueld vi
bindenbuerch vi
Drossen vi
Vaiielbcinl ni
libe bm vi
Tribult v
Ghéerlyts vu
Terra, regís Buhc- 

m ic.
Ten y.imilhouc un
W assere vu
Ten wissen vni
Praghen mi
llrandys u
Tcm lieemschen 

b rootle ni
Carsulaf v
Várcliiim átus de 

M orberien. 
Stucken vi
Dicghi un
lloudewyts ni
Zchemanc' ni

D ucatus íloslrie  
l.oenueltl n
Nieuborch v
W eynein oostryckeu 
Nieuslat vm
Marchelach vi
l.eeuwe vel leu- 

liens vm
Zohdenbuerch vi
Ter nieuwcr 

maerct yi
Zeenvyc in Garen-

I l i o »  VI
Som m acc.ulciicas 

c.win m iliaria.

D e B ru g is  a s  que 
C rahau  per Dru 
gani in  B ohem ia  
d i recte.

Cufien xi.v
l l o n n e n  un
Andernack vi

E\|iticulioii. 
( iiir lilz .

Arnswald
bandsberg
Drossen
Hauelbenilt
Cuben
T ri bel
Görlitz.

Boheme.

Ziltau
lluner wasser
Nebwist
Draga
Brandilz (s)

Bönisclie brod 
Gzaslaw

Mor avie.

Stoken
Drischt
Bndwilz
Znaini

/ i  Ulriche.
Sccfeld 
Neu bu rg 
Viene 
Neustadt 
Mur/./.uscblag

I.eoben
Judenburg

Neumarkt

Wert /.ce

V.
D e B ru g csp a r  D ra

ga ju sq u 'u  K ra 
kacie.

Cologne
Bonne
Andernach

Mauuscrit. Explicaban.
Coeualens l l l l Goldoni/.
Bombaerde I l l l BóppaiT
Biughcnc m i Bingen
Mens V Mayence
Hoberberch l l l l Oberburg
Multenbnereb in Miltberg
Bisscophain mi Bisehofsheini
Crausueld n Grim leid
Bau l l l l Aul)
Wynspbam ui Winsheirn
Sein mi bangen Zenn
Norembereh in Nürnberg

vel a iile r  per au lrem cnt tour,
F ra nekcnuord p a r  F ra n k fo i
indirecta.

Mens i.xn Mayence
Vranckenuord V Frank fort
Zelghenslat u Seligenstadt
Asscairengherne in Aschaüenburg i
V.'itsbuercb IX Wiirtzburg

p er iXcmora. p a r  les fórets
I.itsingben in Kit/.ingen
Pipaerl m i Bi bert
Ter nicuwerslal u Netislall
Noremberghe V Nürnberg

Sem ina  xxvn.
u ltra  de Ń o rcm - ensuite de  A’oi

berghe usque I* ru  borg ju s q u 'ä .
ga m  dircete. g a ’.

I.auf n Lauf
llerlsbruc i n Ilersbruch
Julsebatli i n Sultzbach
llirsan in Hirschau
W eiden ni Weiden
Pirnau i n Bernau
Dachay i n Tacliau
Claud raen i n K lad rau
Pilsen mi Pilsen
Secleren nu Betlern Zebrak
Paren i n Heran n
Praghen llll Praga

Sum m a  xxxvi 
de B rug is  c.xxxnu  

p e r  F ranckeiio rd  c .x l.

vel a iiler de D rogen au lrem cnt de D ra-  
vsgue C rakau d i-  g a  ju s q u ’ü  K ra-
recte. kov.

Zeenbroed im Tselicskibrod

(*{) b ran d é is , P randis st««’ l'E lbu  : l:i carlo  do M orca t o r  on a doub le  e e t to  position. 
(0) Touruczcos distances : Scligcnsladt i i i ,  Ascbäffcnburg  n.
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]1 min serif. Esplicalion.
Goel un Kolin
G rets VI Kdnfgsgralsch
Germer II Ja fi) m ir
Traulciian un Trantenaii
l.uitscliu ut nu Lamlsliutb
Vuerdents nu Sweidnilz
Üresselau VU Breslau
Prie VI Brieg
Sppel VI Oppeln, Opole
Steellicli un Strelitz
Peys cretscBÊm un Peiskrelśchen
Bruten ni Ben len

Pollonia. Pologne.
Panden u Bendzi n
Glace ni Sławków
Il i II us u llknsz
Grakau v Krakov

Manuscrit. Implication.

Crecy v Crccy
Neufc ville vellan mi le Neuville 
Oursse u Urcel
Soisson v Soisson

Somma xi.vm.

Somma i.xx 
clc liruyis r.c.i.

De liruyis usque 
Rascle per mens 
ci Coloniam.

VI.
De Bruges par Co

logne cl Magance 
jusqu 'à  Bàlc.

Ciielnc XI.V Cologne
Bonne nu Bonne
Andernack VI Andernach
Goualcns nil Coblentz
Bingliene VII Binghen
Mens V Mayence
Oppenem nu Oppenheim
Wormes lin Worms
Spiere VI Spire
l.ueenibuereb VII Laulevburg
Slraeslmerch VII Strasburg
Boneuelt nu Benfeld
Sleslat u Schlctsladt
Brisack ni Brissak
Básele i i i Bale

Somma c..X II .

V ie diuerse rrgni 
[rancie primo de 
¡’rugis usque Sues- 
sionem.

VII.
Differ culs itinérai

res du royaume 
de France ; de 
Bruges jusqu 'à  
Soissons.

Valenchenes xx Vuleneienne
Oliastel en Cam- 

bresis vu
Guyse v

Chateau Cambresis 
Guise

De liruyis usque 
Remis.

Guyse«tsu p ra  xxxn 
Marie v
Noefeastel ix
lïayns im

Somma  l .  
De Remis usque 

parisius directe. 
Maruel vi
Wales ii
l.a croix. ni
Sandalus ni
l-ysy ni
Mous en bryc ni 
Cioye un
Bon'dy un
Paris n

Somma  xxix.
aliter per Sucs- 

sionem de Remis 
indirecte.

Jonccri surveile  un 
Fine ii
G bey ne un
Soysson nu
Forest de reth ni 
Pistelen un
l.iseugaen v
Dainmarlin tu 
Üourget v
Paris un

Somma xxxvu.
De Remis vsque 

sanctum ÏXiçpla- 
nm de IVuftxngc- 
uilla.

Grand logis vu 
Chalons ni

(page 110.)

Poys
Soinineucillc 
Bair le due

I)e Bruges jusqu'à  
Rheims.

Guise
Marie
N e u f 'c lià le l
Rheims

De Rheims jusqu'à  
Paris.

(»)
Villamc?

Gandelu
i.izy
Meaux
Glaye
l’ondy
Paris

autrement de Rheims 
tournant pur Sois
sons.

Jonchery 
Fismes 
B raine 
Soissons

Pisselen
Levignen
Daniinartin
Bourgel
Paris

De Rheims jusqu 'à  
Saint àiieolus du  
port.

les grandes loges 
Chalons

ni Poix 
v Sommeilla 

un Barleduc

(7) Il r s i  im possible '.le le p ren d re  pour Maruel su r M arne voisin de Cliatiliou.
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Voye vin
Toiil mi
Noef maison mi 
Saint Nicolay ni 

Somma xu i. 
de Brugis xcn. 

vcl aliter per As- 
premont.

Rains ut supra h 
Bacones vi
Zuispes ai
SValemmes an 
Villers in Argoy m 
Sures an
Saint Michel via 
Aspermond a
Moyenneville ail 
Frenart aa
Nancy a a
SainlN icolay a 

Somm a  x c i i .

l)c Remys usque 
Troyc in  Campa
nia directe.

Tours sur marne v 
Vertus v
NostredameCamey v 
l’Iancy sur aulhe aa  
Troye en Cham- 

painge via
Somma xxva. 

de Brutjis Lxxva.
aliter per Chalons 

indirecte.

Mauuscrit.
Void
Tonl [selle.
Neufmaison s. Mo- 
S* Nicolas du port

Explication.

autrement par As- 
prcmonl.

Reims
Bacone
Suippe
Voiiemonl
Villers

S. Michel 
Apremont 
llamonvillc 
F ron a rd 
Nancy
S1 Nicolas du port

De Rheims jusqu 'à  
Troie en Cham
pagne.

Tours 
Vertus 
Üamcy (s) 
l’Iancy

Manuscrit.

Chastillon
Explicalion. 

va Chatillon
extra viam Clcir- en dehors de la 

uaulx. voie Clairlvaux.
Maiguil lam berl 
Chansens 
Floris sur oche 
Byane 
Chalons sur 

Somme

v Magny Lambert 
Chan eciuix

vi Fieu rey 
vi Beaune

v Chalons sur Saône

Troycs

Beaumont aa
Grand logis aa  
Chalons au
Eslreis vu
Macilly aa
Archy sur aulbe va 
Troycs va

Somma xxxvn. 
de llrugis l x x x v i i .

De Troyes in  Cam
pania vsque .1 lar- 
chon directe iu  
Burgundia.

liu rsurSevne  va Bar

autrement par 
Chalons. 

Beaumonts 
les Grandes loges 
Chalons 
Lestree 
Mailly 
Arc is 
Troyes

VIII.
De Troyes jusqu'à  

Macon en Bour
gogne.

Damphinalus. Dauphins.
Tornus v Tournas
Machon v Maçon

Somma u .
aliter per Dygon cl autrement tournant 

Clongg indirecte par Dijon et Ctou- 
vsque Machon. g ny jusqu 'à  Maçon.

Chansens xxaa Chanccanx 
Saint songe ai S1 Seine 
extra viam  Cgs- en dehors de la 

tcaux. voie cilcaïix.
üygon v Dijon
Setiery ai Gevrey
Byane v Beau ne
Clialons su r Sûne v Chalons 
Saint Jehangon a a  S1 Gengou 
Clungy a n  Cluny

Damphinalus. Dauphinc.
Maçon aa  Maçon

Somm a  lvii.
De machon usque De Maçon ju sq u ’à 

Valcnlia directe. Faïence.
vi Ville franche 
v Lyon 
v Vienne 
a S1 Arban 
i Boussillon 

a S1 Rambcrt
a S1 Valiier
i Serves 

il Tain 
a Valence 

Somma xxvi.
aliter indirecte per autrement tournant 

sanction A illoni- par S. Antoine, 
um.

Byane ut su/ira xvi Vienne 
Biau repaire a a  Beau repaire

Ville franeque 
Lyons su r Roue 
Byane 
Barue 
Rocellon 
Saint Rambert 
Saint Valer 
Tsorny 
Atlint*
Valence

(8) Indiquée ainsi p a r la ca rte  de M ercator. Jub rien  n 'eu  a pas.
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SainL Antlione 
Romans 
Valence

Mumiseril.

mi S>Anloinechefol)be 
mi Romans 
in Valence

Explication.

Somma xxxi 
De Falenlia vsque DcFalcncc parl'em - 

Auinioncm per pire suivant le
Im perium /lum en fleuve Rhône ju s-
dronicprouincia. qu'à Avignon.

l.oi'iol mi Loriol
Moinlcllemaer ni Montelimarl

/lumen romor. Iloubion /!.
Cliaslelnouciler.il i Château neuf du 

Rhône.
Petrelate u Pierre lattes
Mont deagon n Mont dragon
Oraenge ni Orange
Auingnon v Avignon

Somma xxix.
De Falenlia per De Faïence par la 

regnum proüin- province du roy-
cic. aume ( Langue

doc).
Soyon i Soyons
Says nu Rais
BouresalntAdrien vi Rourg S1 Andioc 
Baugens nu Raignols
Auingnon v Avignon

Somma xx.
de Drugis directe c . l x x v i .

IX.
De Brugis usque De Bruges par A r-  

Parisius directe ras jusqu 'à  Paris,
per Allrebalum.

Roeselare vi Russelaerc
Meenene ni Menin
Lille vel risele m Lille
Pont a Wendin v Pont à W endin
Lens en artois 11 Lens
Arras vel Alrecht nu Arras
Baspaines vi Bapaume

vel per Coppen- ou par (a).
gculcs.

Esclusieres un Eclusier

Francia. 
Soyons 
Roye 
Reclion 
Eslrem saint 

Denis 
Pont saint Ma- 

xence 
Scnlys 
Louuers 
Bourget 
Paris

Manuscrit.
France.

ni
m Roye 

un Ressons

un Eslrees S’ Denis

Explication.

ni PonlS 'M axencc 
m Scnlis 
v Louvres 

un Bourget 
m Paris 

Somma i.xv.
aliter per Am bia- autrement par 

num . Amiens.
A rrasu lsupra  xxm Arras
Pos en Artoys vi Pas

Francia. France.
Amiens vin Amiens
Paillaert vi Paillait
Saint Just v S. Just
Clermonl ni Clermonl
Creil nu O eil
Lusarces un Luza relies
Carcelles ni

(page 111.)
Saint Denis n S1 Denis
Paris il Paris

Somma l x v i .

aliter per Va!en- autrement par Fa-
chines. lenticnnes.

Courtray vm Courtray
Francia. Franco.

Tournay v Tournay
Saint Ainand nu S 1 Arnaud

Ilannonia. Ilaynaul.
Valenchienes m Valenciennes

Francia. France.
Cliastcl en Cam- 

liresis vu Chateau Cambresis
S 'Q uintin  en Ver- 

mendois vu S‘ Quentin
Ilaen en Vcrmen- 

dois v Ham

(9) On p o u rra it lire  L oppenguetes e t  s’a rrê te r  su r la ro u te  à L ongueval. — S o jo n s trouve de l’cclio dans 
Soyeconr, dans Soyonvillers. — Q uant à E sclusiers e t  Escluses in d iq u e  su r le m êm e poin t p a r la ca rte  d e  
France publiée parU ebelin  e t  E ts lc r  à S trasbourg  1313 e t  qui para it avoir à c e tte  époque q ue lque  im por 
tance, jo les re tro u v e  enfin dans les cartes  chorégraph iques de la g é n é ra lité  d’.Xmiens publiées cn !7  0 l t 
par Desnos. Elles p lacent (pl. 6) Eclusier su r la Som m e à  l’est d e ’ Ilrav vis à-vis de S uzanne, ou (pl. 9) à 
tro is  q u a rts  de lieu e  vers l’est.
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alitera Kalenchincs 
per Camcracwn. 

Aspere ni
Càmbrny nu
Espy v
Ilaen en Vermen- 

llois VII
Noyon v
Compiengne v
Verbric un
Senliz un
Louuers v
Bourget  nu
Paris ni

Somma l x i x .

De. liruf/is risque 
Ilourqcs en Berry  
per P a ris i directe.

Paris vlsupra  i.xv 
Ville ju ise  u
Sinesi ni
Corbeul u
Cosànce nu
Chapelle la Koine un  
P o n t a g a s s o n  v
Mont hardi/. un
N’oient un
Gheen su r  leere v

Ditcahts vicurie. 
Colan ni
Argent u
Obigi u
Chapelle ni
Sa in t  pallaas ni
Bourges un

Somma c.x\,
aliter per Rolho- 

liiagum. 
P o n la lh c n d in  xvu
Pussies ni
Mont sa int Eloy u
Aucunes le conte m 
llyancy vi
Saint  R iqu ie f  en 

pontieu un
Abbenille en 

pontieu u
Normania.

Klangi en Nor
mandie VI

M a n u s c r i t .

autrement de Vàlcn- 
cicnnc p r Cambra;/.
Haspves
Cambray
Epeliy

Ham
Noyon
Compiegrïe
Verberio
Sentis
Couvres
Bourget
Par is

X.
De Bruges pur Paris  
jusqu'à  Bourges.

Paris 
Ville ju i f  
Stivisy 
Corbeil 
Coran ce
Chapelle de  la reine
Ponls-Eusin
Moniargis
Nogent
Gien s. Loire

Duché Herr;/. 
Coulon 
Argent 
Aubigny
Chapelle d ’Angillon
Palais
Bourges

autrement par 
Rouen.

Pont a W endin

M‘ S> Eloi.
Avcsnes

E x p l i c a t i o n .

Noefcastel de lin- 
cour t  VI

l.a boisseri'e nu
Cailly u
Kouan nu
P ont de larclio v
Louuers ni
Küreux m i
Doux un

Francia. 
Charles vm
Maladrie dor- 

gicres ix
Orleans vin
Mcnetrion vi
Bousson u
Piere  lice , ni
Sanm e u
Nem su r  baren-  

gon un
Bourges en be r ry  vi 

Somma c.xxix.

aliter per Bloys.

Paris n i supra i.xv
Koneual vt hé ’ 

îferius  xxv
Castelduc ni
Vim v
Ponli Jou ni
Blois mi
Fontaines un
Kemoranlin  v
Barres m
Vilron un
Varcngy n
Melun su r  Vi re n
Bourges nu

Somma c.xxix.

M a n u s c r i t .

Neufobatel

Cailly
Rouen
Pont de l'Arclu: 
Bouviers 
Evreux 
Dreux

France.
Chartres

Orgeres
Orleans
Mchctréau
Votizon
Pierrefit  s. Sandre 
Souesme

Neuvy s. Baranjou 
Bourges

E x p l i c a t i o n .

autrement par 
Blois.

Paris
Bonneval comme on 

aura plus bas 
Chatcaudun

Blois
Fontaine
B o iu o r a n l iu

Vicrzon 
Baranjou 
Mcliun s. Yevrc 
Bourges

XI.
De Brunis vsque De Bruges, par 

Bloys in Campa- Paris jusqu'à
nia per Parisius Blois (Troyes)
directe. en Champagne.

S1 Riquer

Abbeville
Normandie.

Blangv

Paris ut supra  
Euertel
Bri coule  roberl  
Nangiz
Iîray su r  seyne 
TrencI 
Maringi 
Grand pauillon

l x v  Paris 
m Greitel 
ni Bric 
vi Nangis 
v H ra y 

ni Tra inct  
v Marigny 

m Pavillon.
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Troyes Troyes
Somma XX X V II .

Somma Intuits c.xxvi. 
vltra usque Auinionem  xcix.

a lilcr per prouins. autrement pur 
Provins.

Paris  t>< supra l x v  Paris 
Bri eonle Boberl  vi Brie 
Saines  putem m  Guignes 
Grand puys mi GJ Puils 
Pronin v Provins
Nougant mi NogenI
Maringi v Marigny
Troys v ii Troyes

Somma xxtx.
Pe B ru g h  vsquc no- Pe Bruges pur Or- 

strain domina mile leans ju sq u ’à ¡Voire 
m aioriperO rlicns. Panic de Boquema- 

doar.

M a n i i i t r i l .  E x p l i c a t i o n . Manuitril. K i j i l i r a l i # » .

Paris  ni supra I .XV Paris
Longemens v Longjum eau
Monllierry u Montlhery
Cbates u
F.siampes v Estampes
Toiiri X Toury
Arlenay n Arlenay
Orliens VI Orleans
Lafer tei t V La Ferlé  s. Aube
Esleviez V
Ronimoranlin V R omorantin
Batant VI
Grassey IX Graçay
Nrè dam e bouche

de dieux X
Argelon VIII Argenlon
La solereme X la Souterraine
Saint  Bernard X [fil
Sain t  Germain VI S 'G erm ain lesbe l
Ville franeque n u
Saint  p iere du

Itigarcu I 11 I
Doucenacq X Donzenac
Nrè dam e de Na

zareth VIII Nazarel
Martelles IIII Martel
Mont boulant III Montvalenl
Roehemadom I Rocamadour

Mont hardis 
ni supra X X II II Montargis

Monboy. _ nu Monlbotiy
Ouroir V Oiizoucr
Rony III Bonny
Go me V Gosne
Poly IIII Ponilly
Chari té  su r  lecr e ni la Chari té
Neucrs v Nevers
Saint p iere  le 

mouslicr V S* Pierre le mont
Borbonia. Bourbon nais.

Ville noefue n u Villeneuve
Molin III Moulins
Besay III Bessav
Saint porsainl 
Ecole

IIII S'Pourçain
III Ecole

Ghanat III Gannal
Pacatas Alucrnie. D a cite d’ A uvergne

Aquesparse n Aiguë perse
Byon mi Riom
Mont ferran t  vel 

c lermont 
Voire

Ml Terra ml cler- 
II mont 

in Veire-mouton

Somma cc.iin.
{page 112). XII.

Pe Bru gis vsquc no- Pe Bruges jusqu'à
strain dominant de 1Votre Dame
podio. Pug.

Paris  vt supra i . v j  Paris

du

/lumen alecr 
comitatus Alucrnie.

Iluisoire ni
I.c Vrcul n
Bergonge n
Briode vel b reude  ii 
T somettc  n
Berkeulle il
Fys n
NTè dam e de pity mi 

; Somma C . i . x x i i i .

’ P c podio vsque pes- 
sulànum  moulent.

Saluetal  n u
Pradelis  n
Louque ni
lîascas ni
Ville fort  n
Apostoly v
Aies v
Sa in t  piere de lésa n 
Aque belle ni
Fontaines u
Saas n
Mont pellier  n

Somma xxxv. 
de B rugis  c c . v j i i .

fl. A llie r  
Comte d’A uvergne.
Issoire

Vergogheon
Brioude
Cbomoite

Fix val-neuve 
Le Puy

De Pag jusqu’à 
Montpellier.

Sauvetat
Pradclles
Luc

Ville fort

Alais
Lezan

Fontaines
Assas
Montpellier

26
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De podio vsqne A  ni- D cPug jusqu’à Avi- 
nioncm Oxicana. gnon  (Languedoc).

M i m u c r l l .  E q i l i c n l i o i i .

Mouslicr  
I .oubeage 
Monl pesai 
Aliénas

Prouincia.
Ville noue 
Sermonia 
Boinl sailli au- 

dooly 
Baycus 
Auignon v

Somma xxix. 
tic Ih ag is  cc.ii.

De Aiiinione vsque 
spcluncani Ileale 
marie magdclena 
per Mctssiliam.

Durenclie lluinen 
Ürgon 
Clialon 
Es pennes 
Marseille 
lia ligue 
Spclunea

Somma x x i i .  
de Rrugis c.xcvm.

aliter per sanctum  
m axim in .

Orgon 
Lainbcsl 
Ais
Saint maximin 
Spelunca

ni le Monaster
ni
mi Monl peial 
un Aubenas

Province.
ni Ville neuve le Berg 
n S1 Thomas (io)

ii Bourg S' Andeol 
nu Bagniol 

v Avignon

D’Avignon par 
Marseille ju squ’il 

la caverne (i i).

n Durence 
ni Orgon 
ni Salon 
v les Pennes 

ni Marseille 
ni Aubagne 
ni

Nrè dame de  for- 
lu e i i  v Vauverl

Lunel n Lunel
Montpellier un Montpell ier  

Somma xim. 
de Druqis c.xc.

J  XIII.
De monte pessulano 

vsqnc Palentinoi 
propc A  ragoniam

M a n u s c r i t .  E x p l i c a l i u i i .

De Montpellier ju s 
qu'à Patence près 
d ’Aragon.

autrement par 
S. M aximin.

v Orgon 
mi Lámbese 
nu Aix
vi S1 Maximin 
ni

Somma  xxii.
De Auinione usque D’Avignon jusqu 'à  
montent pessutan. Montpellier. 

Tarascan vel lie- Tarascón e t  Beau- 
kare  llnni. Bone m caire s. l thône

Oxicana. Langucdoe.
Lupeau v Loupian
Saint llubcri ni S1 Ilyliery
Iteses m Bc/.iers
Nerbonne mi Narbonnc
Ville francqnc m (sur Borre) (u )
Salses un Salces
Perpinga m Perpignan
Volo m le Boulou
Perlons i col Perius
Puquire n lunquera
Kigieres n Pignoras
Besquerc n Bascara

Comitalus Rat •- Cumie de Rar
chiti nie. cellone.

Glrone m Girone
Belleüonc XX V ( 1 5 )
Eslcbic XXV Iloslalrich
Saint Salom II S> Scloni
La roque 111 la Boca
Monl lliaile H Moneada
Barclielone II Barcellone

Somma l .

tdira  vsque Pc1- ensuile ju sq u ’i
lenlxam. 1'alcncc.

Sai ni Voy II S> Bov
Ghilere * VI Vcrgilly?

llegnum Palenlie. Rogaumc de. P a 
lonee.

Terragone nu  Tavragonc

(10) La ca rte  *îo Blaeuv inscriv it S. Iincr.
(11) Quelle est c e lte  g ro tte  ou caverne de béate  Marie M adclaine? jo  ne puis la découvrir par aucune 

descrip tion  géographique, ni par les d ic tionnaires géographiques, ni par les c a rte s  nom breuses q u e  j ’avais 
à ma disposition. 1-a ca rte  de Blaeuv désigue une  g ro tte  dans la m ontagne d e  la Su  lla u lm c d ilc  aussi le 
S* P ilon , d o n t  la situation  répond aux distances fie 3 I. d e  S. Maximin e t  de Ilrignol. Quelle que  so it ce lle  
g ro tte  de 3 lieues de S. Maximin e t  de Brignol, e lle se tro u v e ra it  à G ou fi lieues d ’A ubagne, ainsi que  les 
3 lieues q u ’indique l’itin é ra ire  brugeois sont insuffisantes. Au res te  l'insuffisance des distances en tre  
M arseille, Aubagne e t  S'* Baulme affectait lcsca rte s  p lu s  anciennes qui sc conform aient aux indications des 
itinéra ires. Ou voit que  speluuca de M adelainc é ta i t  renom m ée parm i les pieux pèlerins.

(12) La ca rte  de Blaeuv l’appelle Ville franche; celle  de H onnnn  Ville falce.
(13) Les d istances excessives prov iennen t de l’in troduction  d ’un nom é tra n g e r  à la ro u le .
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M a n u s c r i t .

Lasytnc v
Tortousa nu
Montoso mi
Opporirlous ni
Duna vi
Valentía einig’ vin

Somma xu i.
De fa lc n tia  vsque 
si/biliam inqùa via 
non confido.

Aliquant vin
Sardamar vi
Morlliic un

Ilgspania. 
Ilauriole ni
C.ai'lliagena ix
l.eone ix
Sybilia vin

Somma x l v i .

vcl aliter.

Lu pian vu
Sainte Obere ni
Bescez nu
Narbone un

CaUcloengc.
Salse vu

(page l i s . )

Perpenganl ni
Aeluolou un
Le coel des p’dons n 
Fouquire i
Figbert n
Dascbere ni
Agerone un
Albeldoene ni
Aelsalsenoue nu
Ostekikc nu
Almaer ni
Alaroke u

Tollosa

Oropesaveia

Valence

De fa ïen ce  jusqu 'à  
Seville; pour cette 
voie je  n 'a i pas de 
confiance (u )

Alicante 
Guandamar 
Mu rcia

Espagne.
Abu 1 fera de Oriole
Carthagena
Jaen
Sevilla

XIV.
(De Montpellier) 

autrement.

E x p l i c a t i o n .

Lou pian 
S1 Ilybery 
Itezicrs 
Narbonne

Catalogne.
Salses

Perpignan 
le ltoulou 
col Perlus 
Iunquiera 
Fi güeras 
Bascara 
Girone

Sils?
llostalric

la Iloca

Müuuicril. 'Explicaliou.
Amôbuelbon u
Amoukade u Moneada
Abarselone n Barcellone
A saint boye il S* Boy
A ville franeque un Villa franca .
A terregous vi Terragone
Alescam i Villaseca
A cambril i Canibrilla
Le coel de bala-

gier ni B.daguer
Le fonte de priel-

gens ni
Thorlhose ui Torlosa

Regnum Valentic. Royaume de f a 
lotice.

it la galeye n la Galère
Alpinere n Allanar
Saint matbeu ni Barranco de S* Ma-

theo
L escolies ni Pcniscola?
La pouele u Viergo?
l.c camp ni
Vil racl ni Villa real it l’einb.

de M¡jures
A auennare nu Argua den Bena

nar (13)
Morredune 1 Murviedro
Valence un Valence

Somma c.xv.
vel aliter de fu te n -  autrement de f a -

lia vsque Sibiliam  
vt vertus palet.

Acliatinc ix
Mocbieue nu
Aebnantbe v
Regnum Ilyspanie.

Chine clilge 
Terioge 
Villa verde 
Viviers 
Ville noue 
Terrinthe

IX
i

mi
nu

il
ni

lence jusqu 'à  Se
ville ce qui parait 
plus certain. 

Xativa 
Moxent 
Al mansa 

Royaume d 'E s 
pagne. 

Chinchiile

Villa verde

(1 1} L 'iliucra irc  a raison de se m éfier d e  ce chem in qui lui donne IG m illes au lieu de 107.
(15) C’est Boriano, fluriana du p o rtu lan  (chap. 8. p. 5, col. 1). La ca rte  d’O rtelius inscriv it B enanar to u t 

p rès de Valence. P our la vérification des endro its  p réc é d e n ts , nous trou v o n s daus l’itin é ra ire  de Z eillcr : 
M orvcdro, ex hoc loco v i a l  m ill, pagos a liquo t ex b ib èb a t; no c lu rn u m  qù iclen i iu oppidulo V itle rea l; 
in via 1 m illier, post m olcslias novas a cuslodia crealas 1res pagos uhi a rx  v e tu s ta , incrid ie  sc rcc e p e ru n t 
in pngum Cabanes (Le camp); ponteridianum  ite r  exhibebat item  cullam  terrain  e t  oppidula d uo , les Cuevas 
(Ces coues) e t  Salsadella in ; S. M alllteo oppiduluni (Martini Z eilleri itiu er. Ilisp. A m st., I05G, n* 13, 
p. 280-380).
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Manuscrit,

Kaleuerde de 
ciuilge  

A la sainte 
Saint Stettin de 

le port 
Almaers 
A andisere 
A le luerrcgc 

del lty

un
m Vento de los Santos 

Saint Estevan del 
ni puerto 
vii Linares 
vil Andujar

un Aldea del IIio
Le pont del eoleye vu Pueblade Alcolea 
Cordelia 
Monte halier 
Ordeba 
Harke de le Ry 
Rond de goiule- 

kem 
A cbousine 
Sibilia

Som m a  c.vii.
Som m a de M ónlcpessulano  

usque SibiH am  ce.xxii.

D e S ib ilia  p c rS tr ic -  
tu ru m  de Maruoco 
a d  Ccptam.
Iicgnum Caslellc.

A corlo mi
Leu forendes xi
Saint hike de 

Vcrmede u
Ceres de la frän

d ere  in
Sainte Marie do 

le port u
per m are.

A kales le mael n
Tefrife m
Agistere dalfar in
Sibiltbar u
p er m arc slr ic lnrnm  

de Marot A ffr 'ua . 
Regnum  rcclis de 

foec.
Cepla n

Som m a  xxxun.

Explication. Mauuxcrit. Explicaliou.

De Copia in R arbu- Do Ceuta de la liar- 
via in regno rcgis barie dans le rog-
dc foec vsque A t-  aum c d u  roi de
g ier i regno rcgis F e z , ju sq u 'à  A i 
de U elm artm . ger dans le ro y 

aum e d u  roi llel-  
m a rin  (»7). 

Alalghir 11 5 Alger
A la codie xv S- an bay (e. Ferrai)
A lioran 11 £ Oran
A la lore 1 S une lour
A tremusclicn 1 & Tlemscn

Regnum  bougie. R oyaum cdcB uug ia . 
A ton deles xvni 1’ Tedeles, Dellys 
A le bare \  3  banc (is)
AI kagys de le ite  11 I’ Alcazar on palais du 
A le temple a [roi

le fare 1 S une lour
R egnum  régis de 

bouc.
AI fare 
A bo ran 
A la flàmade de 

boue in 5  une phare
A pont de boue ç  5  pont 
A eitel bone n I’ Bona 
Alemerie iS  alm ena, pinacle
A le fore 1 5 une tour

n Cordoiilia 
ni la Monelova? 

nu
v

m Bodegón? 
u
vi Sevilla

XV.

De Scvillc  p a r  le 
détroit de Maroc, 
à Ccuta.

Royaum e de Cas- 
lille.

Coria

Si Luoar de Barra- 
mede

Xeres de la fron- 
tera

cl Puerto de S. Ma
ria

]iar mer.
Cadix molino (ni)
Tari lia
Algez.ira?
Gibraltar
p a r  m er détroit de 

Maroc, A frique .
R oyaun ied ii roi de 

F ez.
Ceu la

R oyaum e du  roi de  
Roua. 

iS  (unetour) 
i -  3  (Oran)

R egnum  rcgis de R oyaum e d u  roi
T o nys. de T u n is .

Almerie 1 & pinacle
Alorlee le Roy de alcorte la cour du 

tome z  è  roi
A la flàmade de 

merid ç  ~ phare du midi
A pont de tonys n I’ pont 
A la c ite td e  tonys Tunis 
Albarc aromeso 11 3 banc de sable 
R egnum  rcgis de belm argn  1-  S.
vel aliter de Sgbilia  autrem ent dcSevitlc

vsque m antem  de 
Riirqvcs in lla r -  
baria per C nr-  
p h a v i de m arito .

Palatiuni deltey nu 1’

p a r  S u rtid a  de  
Maroc ju sq u ’à ta 
m ontagne de H or
ca cil Barbarie. 

los Talados

(16) Moulin à vtîul : mais sa distance de S ‘* Marie es t fau tive, iusullisaute, e t  celle de Leu Ibivadas 
excessive.

(17) Ce qui su it  d ’abord sous c e lle  ¡» U lu la tio n , u’est pas un itin é ra ire  : in d iq u e  seu lem en t l’ex istence 
des royaum es : les d islam vs y sont sn p e rllu cs , sans valeur.

( 18) J** ne puis pas dcviuei la valeur du signe Ç  qui ressem ble an cinq (3) du cliilVre arabe. U rép a ra it 
encore  au ebap. XXU.
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Mainucril. Expiicalioii.
Lcuerieie V Lebrixa
Tserex V Xeres
Medina V Medina
Terrise IX
Aesgesi re li t Algesira
Siballar II Cibrallar
Su rua sea slrielnra Surtiila ou détroit

de Murueco in de Maroc en Mar
llarharia. rie.

Cepla 1111 Ceuia
Belliniari V
llora VI Oran
lionne VI II (m)
Sougie XII Bpiigia
Berclielone VI Bagaron

Bona
lletjnum detonys. Royaume de Tunis.

Tomtiys VIII Tunis

.Mont de barques xi 
Somma r.xxvn levais.

De Driy/is vsque 
Come per Mens.

Mens ni supra
Vranckcuorde
Kdel borcli
lîarlebercli
Cosl
Lucane
Come

Somma 
vol aliter per llàsclc. 
Baselc 
l.iieerne 
Fleiile 
Gosier« vc 
Goddaerl 
biellenscn 
Come

Tripoli

XVI.
De linajes par 

Mayancc ju sq u ’à 
Come.

Maya nce 
Frankfort 
Adel berg? 
Arlberg (io)
A os I a ?
Lugano
Como

Mauiistril. Explication,
Loties XX Lotli
Plasence XX Plaisance
Bourcli saiul

dénis XX B" S° IJonine
Parme XV Parme
llege 
Modo ne

XV
XV

Beggio
Modena

Bou loi lige XX Boulogne
Florensole XXX Fiorenzuola
Searperie X Scarperia
Florence X l l l l Florence
Sainct cassane VIII S° Casciano
Sena XXII Sienna
Lucengane XII Lneignano 

S° QuiricoSaint eleriquo VIII
Itode copberc XII Badicofani
Aqtie pendante XII Aqua pendcule
Saint lanrens XII S" Lorenzo
Bolelieine 111 Bolsena
Mont 11 a sco 11 VII M' Fiascone
Viterbc VIII Vilerbo
Sou Ire XII Su tri
Monlrosule un 51' Bosi
Tesane VIII Gcsano
Borne XII Borne

Somme ccc.xxxvi.

De llruyis vsque 
Homam per líasele.

De linajes par Hále 
jusqu 'à  lióme.

autrement par Hále. 
xen 1’ líale 

ix Lucera
i

o
ii S' Goibard 

xxx ni. Bellizona 
x l  Gomo 

Somma c.ix. I’ el l x x . m.
(page I I I .)

vitra de Come vsque au-delà de Como 
Homam. jusqu’à Home.

Melane xxv 111. Milan

Ctielne 
Goiieseleiis 
liombacrdc 
Wesele 
Bingliene 
lloerderiicn 

■ Worms 
Landau 
Wissenbiierch 
llagbenon 
Slraesborcb 
Maerket 
lirisac 
Medebuercli 
líasele
SouHenberglie
Stafliouse
Socme
Poste
Hynbecgli

xi.v Cologne 
xiii Goblentz 

ni Boppard 
ni Wcsel 
ni Bingbcn 

mi Odernlieiin 
ni Worms 
vu Landau 
ni Weissenlíu rg 

im Ilagcnau 
ni Strasbuig 
vi Marklesen 
ii Brissac 

m Neuenburg 
ni Bale
in Lauflenberg 

mi Schall'liousc 
ii Stein
i i  Constance (5 1 ) 

mi Rbeinek
(lit) Doua déplacée se range après Dagaron.
(ÏO) Les d e rn ie rs  itin é ra ire sX X V II, XXIV, p u rle u l Hacrlcubcrcll. Conio, Ltlgauu, Aosta so n t allacliec 

d ’un a u tre  chem in, 
i i l )  Poste, Koste, Cuslc, CosUiilz.
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Manuscrit.

Kaleuerdc dc 
ciuilge 

A la sainte 
Saint Sleuin de 

le poil 
Almaers 
A and i sere 
A le luerrege 

del 11 y

E\|ilicaliun.

nu
ii i  Venlo de los Santos 

Saint Eslevan del 
ni puerto 

vu Linares 
vil Audnjar

mi Aldea del It ¡o

Manuscrit.

De Cepta in Barba
ria in reijno regis 
de fare vsque .11- 
gicr i rey no regis 
de Bel m ar i ni.

Le poní del coleyo vit PueliiadeAleolea 
Cordelia n Cordoulia
Monte balier m la Monclova?
Ordcba un
llarke de le liy v
líond de goude- 

kem ni Bodegón?
A cbousine n
Sibilia vi Sevilla

Somma c.vn.
Somma de Montcpessulano 

usque Sibiliam  cc.xxn.

Alalgbir 
A la codie 
A boran 
A la fore 
A tremuschcn

u 3

De Sibilia perStric-  
luram  de Maruoco 
ad Ceptam.
Bcgnum Caslcllc.

A corlo im
Len forcades xi
Saint In ko de 

Vcrmede u
Ceres de la frau- 

ciere 111
Sainte Marie de 

le port n
per marę.

A kales le maci n
Terrife m
Agislcre dalfar ii i

Sibiltliar u
perm arcslrtclurain  

de Maro! .tffrica.
Hcgniim rerlis dc 

foce.
Cepta u

Summa x x x i i i i .

XV.

De Seville pur le 
détroit de Maroc, 
à Ceuta.

Boga unie de Cas- 
tille.

Corla

St Luear de Barra- 
inede

Xeres de la fron
tera

cl Puerto de S. Ma
ria 

par mer.
Cadiz, molino (m)
Tari ITa
A lgezi ra?
Gibraltar
pur mer détroit de 

Maroc, .-Ifrique.
Bógateme du roi de 

Fer.
Cenia

Ł'.\ plïea noir.
De Ceuta de ta Bar

barie dans le roy
aume du roi de 
F ez, ju sq u ’à / t i 
ger dans le roy
aume du roi Bel- 
murin  ( 17 ) .

Alger
xv à  au bay (e. Ferrai)

11 3 Oran 
1 S une tour 
1 3 Tleinsen 

Bcgnum bougie. Royaume de Doiigia.
A tondeles xvm 1’ Tedeles, Dcllys
A le bare ' ç  3 banc (is)
Al kagysde lelie  11 I’ Alcazar ou palais du 
A le temple a [roi

le fare 1 3 une tour
Bcgnum regis de Royaume da roi de 

bouc. Bona.
Al fare i 3 (une lour)
A boran 1-  5  (Oran)
A la flàmade de 

boue 
A ponlde boue 
A eilcl boue 
Alemerie 
A le fore

ni 3 une phare 
ç  3 pont 
u I’ Bona
1 3 alm ena, pinacle 
1 S une lour

Bcgnum regis de Royanme da roi
Totigs. de Tunis.

Almene 1 3 pinaclc
Alorlee le Boy de alcorte la cour du 

lome ~ 3 roi
A la flámade de 

merid c 3 p h a rcd ttm id i
A poní de tonys n I’ pon!
A la c itc td c to n y s Tunis 
Albarc aroineso 11 3 bañe de sable 
Bcgnum regis de belmargn ic 3.
vel atiter de Sgbitia aulrcmcnl deSevillc

vsque mantem de 
Barques in B ar
baria per Gur- 
pliam de marito.

Palatium dcBey mi

par Surtida ilc 
Maroc ju squ’il la 
montagne de Bar
ca cil Barbaric.

los Palacios

(,16) Moulin â veu t : mais ¿a distance de S'* Marie cal fautive, insu (lisante, e l  celle d e  Leu fo read as 
excessive.

(17) Ce qui su it d’abord sous co lle  iuU lu la tio n , n 'e st pas un i t i n é r a i r e in d iq u e  seu lem ent l 'ex istence  
des royaum es : les dista»c« s y  so n t s tîpcrllucs.san*  valeur.

( 18} Je ne puis pas d ev in er la valeur du signe Ç  qu i ressem ble an cinq (o. du chiffre arabe. 1! repara ît 
encore au chap. XXII.
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Mainuml. Explicaliuu.
Lcucricie V Lebrixa
Tserex V Xercs
Medina V Medina
Terrise IX
Acsgesi re III Algcsira
Si hallar 11 Gibraltar
Sarga sea si rielara Surtida ou détroit

de Murueco ill de Maroc en Bar
Barbaria. rie.

Cepta IIII Ceuta
Dell i mari V
llora VI Oran
H on ne VIII (in)
Sougie XII Doiigia
Uerclieloue VI Bagaron

Dona
lïegnutn de longs. Royaume de Tunis.

Tomiiys VIII Tunis
Tripol XV Tripoli
Mont de barques XI
Somma l x x  r u  leueis.

XVI.
De R ngjis vsque 

(kune per Mens.

Mens at supra
Vranckeuorde
Kdclborcb
Darlebercb
Cost
Liigane
Coine

Suinma 
v el aliter per líasele. 
Dásele 
Lucerne 
Fleule 
Coster« ye 
Goddacii 
Diellenseu 
Come

De Bruges par 
Mayancc ju sq u ’à

(km le.
Maya nee 
Frankfort 
Adel berg? 
Arlberg (so)
Aosla ?
Lugano
Como

autrement ¡icir Bale. 
xcn 1’ Dale 

ix Lucern
i

u
ii S 1 Gothard 

xxx m. Dellizona 
xu Como 

111 .Som m a  c .ix . I’ et lxx  
( p a g e  I I I . )

vitra  de Corne vsque a u -d e là  de Como 
llo m a m . ju sq u ’à ltom c.

Melanc xxv ni. Milan

(III) llo iu  déplacée se range après Hagarou.
(îO) Les d e rn ie rs  itin é ra ire s  XXVII, XXIV, p o r te n t llacrleu b erch . Com o, Lugauo, Aosla son t attachées 

d’un a u tre  chem in.
il) Poste, Koste, Coslc, CbsUiilz.

Mau turril. Expliealitii.
Ludes XX Lodi
l’Iasence 
Doiircb saint

XX I’laisance

dénis XX D° S° Do n i ne
l’arme XV Darme
lîegc XV Dcggio
Medone XV Modena
Douloinge XX Doulognc
Florensole XXX Fiorenzuola
Searperie X Scarperia
Florence XIII ! Florenee
Sainci cassane VIII S° Casciano
Sena XXII Sieuna
Lucengauo 
Saint clcriquo

XII Liicignano
VIN S° Quirico

Ilode copbcre XII Dadicofani
Aque pendante XII Aqua pendente
Saint laiirens XII Su Lorenzo
Dolcbcine III Dolsena
Mont llaseon VII M' Finscone
Vilerbe VIII Viterbo
Sou Ire XII Sil tri
Montrosule IIII M« Dosi
Tesanc VIII Cesa no
Dome XII Dome

Somme ccc.xxxvi. n i.

De Brugis vsque De Bragcs par Hále
Romani per Rásete. ju sq n ’á Ruine.

Cueille XI.V Cologne
Coueselens XIII Coblenlz
Dombaerde III Doppard
Wesele lu Wescl
Dingbene 111 Dinglien
Hoerdcruen IIII Odernheiin
Worms lit Worins
Landau VII Laudan
W issenbuerch 111 Wcissenbiirg
llaglienon IIII Hagenau
SlraeSborcli 111 Straslmrg
Maerkct VI Marklesen
Il ri sac 11 Drissac
Medebuercli 111 Neuenburg
líasele III Dale
Soiilfenberghe 111 Lauflenberg
Slafliouse IIII Seha IVbousc
Soeme 11 Stei n
l’osle II Constante (si)
Rynbccgu IIII Khcinck
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Bloedene 
Areidierglie 
Brade 
Slandre 
Miraue 
Teronte 
Berne vel Vé

rone 
Fera run 
Boulonge 
Seync 
liorna

M a n  i i sc r i l
mi Blmleniz 

il Arlenlierg 
V lirai/, 

ix Schlünders 
i i i  Mernn 
ix Tarent

nu in. Verona 
mi Ferrara 

XXX Bologne 
i.xxxiiii Sienne 

c.ii Borna

E x p l i c a t i o n .
Barlet 
Traniyn 
Bisele 
Bcut'ael 
J mienact

M a n u s c r i t . Explicalien. 
i i i  Barlelta 
vi Trani 

xi! Biscgllc
XXIIII ( 2 i )

xi Jovenazzo
Ad setni Nicolaù

i liare xn Bari
Som m a  c .lx y ii. ni.

v itra  vsque B ran- 
disis.

ensuite ju sq u 'à  
B rin d isis .

Sum m a  mi^xxiii.

De Itom a vsque 
sanctum  Nieho- 
la tau  in  baro 
V eupolim .

Tivoli 
Celles 
C.olicorse 
Carcomele 
Castrum noiiuii 
Sore 
Sansole 
Saint germain 
Milia
Burguin lioimin 
Colona 
Capnam 
Varise 
Naples

XVII.
De Home p a r  ¡Sil- 

liles, ju sq u 'à  S. 
.Virolas de lla r.

Maule 
Potinaiie 
Moriopolis 
Villa noua 
Brandisis 

Sum m a

XV Mola 
vin l’olignano 

V Monopoli 
xxiiii T. de Villanuora 
w in i Brindisi

v Tivoli
vi Celle

vin Tagliaeozzo 
v Corcuniello
ii
x Sora 
x

vin S° Germano 
vin Mignano 

x
v Calvi 
x Capua 

vi ii A versa 
vin Naples

S om m a  c .xxxn . ni
vitra  vsque B a ru m . ensuite ju sq u 'à  Bar.
l.olsarne 
Lu pay 
Montsargi
Beelucnl 
Saint arclian 
Zeliretorc 
Troiam  
Foolsc  
Saint sperit 
Trefaut 
Salpes
Saint Eustace

;eli

vin
x

lin M° Sacliia 
vin Benevent

VI
XVI Crepacore 

vi Troia 
xn Vadosaetta? 

x
v Tresanti 
v Salpe

VI

H cdeundo de R om a  
vsque G heyne cl 
a rr ip ca lia m v iu m  
p er placentiam  
vsq u e .tu in io n c m .

Slicyne c .n  in.
Pise xlix
Lucques
Petra saneta
Pont Remele
liourcli saint denis
Placcnse
Toertonc
Alixandrc
Ast cn piemont
Suse
Mont de senny 
Auignon
Brugis c.lxxvi

aliter de P lacentia  
p crm on lcm sancli 
B crn a rd i.

XVIII.
R evenant de Rom e, 

ju sq u 'à  S ienne et 
p ren ez un  autre  
chem in p a r  P la i
sance j  usqu’à .1 v i
t/non.

Sienna 
Pi sa 
Lucca
Pielra sanla
Pontremoli
B° S" Donino
Piacenza
Tortona
Alessandria
Asti
Susa
M. Cenis
Avignon
Bruges
autrem ent de P la i

sance p a r la  m o n 
tagne de S . B er
n a rd .

Ad pontem canum m S.O Ianto, Canne

Plcsenee
Valence
Betin
Yuorie
Coste

Piacenza 
Valenza 
Trino 
Ivrea 

XXXI Aosta

(22) Il l'aul ray e r c e lle  position c l  sa d istan ce ; probablem ent c’est M arrclta ou M alfclta do la ro u le  
voisine, 1 milles de Juvenazzo. I.a d istance de T rani à Biscglio p e u t c ire  réd u ite  à vi. — Q uant à la partie  
précéden te , à p a rtir  de T roïa  on com pte : Fogia 15. Barselino fi. T rcfau li 9. Salpe 5. S. F.uslace 6. 
Ponlecavo 9. B arlctta S. — De T ran i à Uiseglia il n ’v a que  l m. (Cypriaui F ic liovii, d e liliæ  Italiic, 
l ’rscllis 1U03, p. 90 92).
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Mont saint Ber
nard xii 1’ S' liernaril

Villenoue xm Villeneuve
Luisane vi Lauzannc
Caslel de cloos vii les (liées
Mont sainte marie m 
Salines n Salins
S. .Iclian de lon

gue xm S. Jean de I.osnc
Digon v Dijon
Brugis c.ix. I’ Bruges

M a n u s c r i t .  E x p l i c a t i o n . M a n u s c r i t .
Bevaerd 
Ni vers 
Montardiz 
Paris

en ni’ 
x 
v

XIX.
autrement retour

nant de Home par  
te port Pisan et 
par la ville ¡Xc- 
vers.

Sienna 
Colle
S» Gimignano

xi Fa 1)1)rica 
xxiii Pisa

xvi porlus pisanus 
p ar mer. 

o.i.xx Cervcra 
x Gênes 

vin Menton
par terre. 

x Coni 
x Démonte

xii Borgel?
xii Barcelonette 

v Uarles

(page II.“ .) 

aliter redendo per 
portnm pysanw n  
vsque / tuinioncm  
et Niucrnensem  
ciuilatcni.

Clieyne 
Cole
Saint mingan 
Ad fabricant 
Pisa
portos pisanus 

per marc.
Carkere 
Sena 
Montent

Com 
Démon t 
Bergces 
Barcliilone 
Broele
M onisaintBiclicri nu 
Ciuitns castroên mi Sisteron 
Saint dominicq v 
Sallus un Sault
Carpenlras v Carpenlras
Auignon mi Avignon

Sunnna  c.xxix. m. P.
LyonssurBoncxxxvn Lyon

m  
mi 

XXIX  
X X 1111

Bruges t.xv
Somma c .x x im  I' 

Somma sommarum  
c c c .x x ix  111. c e .x x v . I’

l)e llruc/is vsque 
ptacentiam per 

terrain.
Digon c . ix
S. Jehan de loue v 

mi 
n 

VII
vu 

v 
VII 
Illl 

II 
II
II

III 
11
I 
I

Explicaliun. 

Beard 
Nevers 
Monlargis 
Pa ris 
Bruges

Breelc 
Saint Clement 
Terin 
Chierlieu 
Machines 
Sunbar 
Pierre frile 
Bolon 
Cortes 
Desiles

ni l’ArbresIe 
ni S1 Clement Dareizé 
ni Tbisy? 
m Cliarlieu 
m Marcigny 
m

mi Pierrelilte 
ni Beaulon 

nu
m Devise

Smcri 
l.a loye 
Salines 
pont carlier 
Escleses 
Borseme 
W uer 
Ville noue 
Aylle
Saint nianins 
iMarlinguy 
Sauhranstcr 
Sorsieres 
Saint Bernard 
Bourg saint Berne n 
Noeste x I'

Somma c.i.xxvu I’
Cliastillon xii m 
Beri xn
Yuorie vin
Santia xim
Vercel xim
Nouarc x
Sone vin
Melan xn
Pauie xx
Plasence xi.

Somma  c.v. 111.
De placcnlia vsque 

Vcnctiam per 
aquam.

Crémone xxxu
Casalmon xxx
Buersél vu
Wascal v
Doese vu
Burgcforl xn
Suerne xn

XX.
De Bruges jusqu'à  

Plaisance par 
terre.

Dijon
S 'Jean  de Losne 
Gevry
La grande l.oye 
Salins 
Ponlarlier 
les Clees 
Bossonens 
Vevay 
Villeneuve 
Ollon
S1 Maurice. 
Marligny 
S‘ Brancliier 
Orsicrcs 
S1 Bernard 
S1 Bemy 
Aosla

Cliastillon
Dard
Ivrea
Santhia
Vercelli
Novara
Ossona?
Milan
Pavia
Piacenza.

De Plaisance ju s 
qu'à Venise par 
eau.

Cremona
Casai maggiore
Bressello
Gnastalla
Dosolo
Borgoforle
Gouerii
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Sa reu lia lies x
Sermons x
La slallado ix
Pont le Wesclmre x 
Ville none xm 
Le cours im
Lorreye xu
Glosse xv
Venise xxv

Somma  cc.xxvm 
Somma  c.i.xxvu. 1111' 

ccc.Lxxvm. m.

l l a i m i t r i l .

Serra valle 
Sermido
Slcllata feure
Poule del la go os-
villa nuova tli Kiesso
Corso
Loreo
Cliioggia
Venise

Explicnliun.

De T’eneliis vsque De Venise ju sq u ’à 
Ja/fa par aquam. Ja/fa par mer.
Deinac per 1er- Ensuite par terre
ram vsque Jlient- ju sq u ’à Jcrusa-
satem.

Penche c
Poola xxx
p’inciitore xx
Jlye xxx
Sailers i.xxx
Silninclio i.x
Scordone xv
l.yssa x l v
Lysenc xx
Goursele i.
Ilaguese c
Duracse cxi.
Salone c
Sane xx
Courfn i.xxx
Willukin i.
poilus cyphalonie c 
Saud xv

La Moree 
Modden 
Zoronne 
Cliirigo 
liodes

Morca 
c Modon 

xvm Koron 
c Ce ri go 

cccc Rodes
Somma in.viaxxui

Chastiel rouge c Castellorizo
Kochano xx Kakava

in su la  Ci/prie. ile de Chypre.
Rafla cc.xx Bafla
Ranili ccc Baïroul
Jafla c.xxx Jafla

Somma v i k l x x

De Ja/fa per terrain De Ja/fa par terre 
vsque Jhcrusalem. jusqu 'à  Jérusalem  

Rames x vin Ramleh
Jheriisalein xxim Jérusalem

Somma île Vcncliis 
vsque Jhcrusalem  

I l ml l I l cI .XXX V.
Somma de llrugis 

c.i.xxii.l'—iimvnri.xiii. 111.
XXI.

Aliter de llrugis Do Bruges jusqu'à  
vsque Januum . Cènes.

Auignon c . l x x v i  Avignon

M a n u s c r i t .  E x p l i e a t î c n .

lem.
Pacenzo
Pola
Proinontore 
île Unie 
Jadra, Zara 
Sehenico 
(Scardona) 
île Lissa 
Lésina île 
Curzola île 
Raguse 
Durazzo 
Aulona 
île di Saseno 
ile et ville Corfu 
Millichia du Corfu 
Cefalonia Ile et ville 
Zante île

Rurente (lumen 
Orgon 
Lam liest 
Ays
Saint niaximin 

(p. n e ) .

La speluneque
Bringolc
Carsis
Lonegiez
Draguengacn
pont de gordana
Nerbonc
Sasse
Ni se
Latourhic

u Durance 
ni Orgon 

nu Lamiiesc 
mi Aix 
vi S. Ma xi ill in

III  (3 5 )
ni Brignolles 
n Cerces 

ni Lorgues 
u Draguignan 

i i i  
i i i
u Grace 
v Nice 

i i i  Torbie
Terra Janucnsium . Territoire dc Cènes.

i Roccahruna 
i Menlon 

u Viiitimiglia

Roce Urlnie 
Menton 
Vi nt i mille 
Saint Romele 
Porte moris 
Arbengue 
Moria 
Kinal 
Nory 
Saonc 
Arastan 
Routeri 
Tuenes

x S“ Reino 
xv P° Maurizio 
xx Albenga 

x
v Final 
v Noli 
x Savona 
v 
v
x Jamia

Somma i i k x x i i i

DeJanua nauigando De Gènes naviguant 
usque Jhcrusalem. jusqu 'à  Jerusalem.

Portefin
Lienautc

xx ni. I)0 fi no 
xxv Lavenza

[f S) Vovi'7. ci-dessus la noie 11 .
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C.XX 
XL

Manuscrit. 

Toschane. 
port de Venre 
port de Pisc

Romanic. 
port Sestienne 
Cornette 
Saint Nichai vielle x 
Saint Marine v 
Hostie vel terre 

noue xxxxv 
Terre fine xx
Saiette xv

Ncapolis. 
Neapolis t.x
Crapu xxx

lusu la  Candie. 
Casliel ôlennaruni 

de la vettuge c
Castiel asteria l

Latorbic c
Insula Sicylie. 

Messines t.x
Calabria. 

Catron Imperia-
liS 11°.L

Cypholonus me
Rommania. 

Jasance xxx
Ghong i.xx
Moddon x
Port de natica c.l
Maleuvsie xxx
Pola xxx
Myle i.xx
Scamphacie c.x
Lingo
Rodes c
Casliel rouges c

ln  Cypria.
Baffa ne.xi.

Jaffa
In  Lyria.

Explication. 
Toscane. 

p" Venere 
Pisa.

Romain.
Cascina
Corneto
Civittavecchia
Linaro

Ostia
Terracina
Caetta

Naplcs. 
Naples 
lie Capri

(Catabre)

p» di Palinuro 
Cilraro 
Tropea (23) 

Sicile. 
Messine

Calabrc.

île Corfu 
île Ccphalonia 

(Morca.)
Clarenza
Zonchio (20)
Modon
bay Valica
Malvasia
île Bello Talo
île Milo
île Stampalia
îleStanco,Cos
Rodes
Castellorizo

t le Cyprès
Baffa

Syria.

( a )

Rames xvm Ramleh
Jlirl’m xxnii Jerusalem
Somma de Janua vs- 

que Jherusalem.
l ! m .VIc .XLVII. m .

Somma de Bruyis 
înc.xxiu. 1’

I lm .VIc.XLVII. 111.
XXII.

A liter deB rugispcr De Bruges parterre  
tarram vsqucVis- parConslanlinople 
cita in  Turchia jusqu 'à  Fisehic en
per Constanlino- Turkie ; ensuite
polim. D eindevs- par mer jusqu’à
que lh r l ’m  per Jerusalem,
aqumn.

Cuelne xlv Cologne
Mens xxvi Mayancc
Noerenberglie xxvm Norinbcrg

Terra bcluaric. Bohème.
Prägen xxxvi Praga
Brcmschen- 

brode imc.xxvi Bolnnschen brod

M a n u s c r i t .  E x p l i c a t i o n .

Colen 
Coudenbercli 
Staesloch 
Hauen
Duutscinbrode

Ooslrike.
Dirga 
A pion 
Podewys 
Name
Bertsobisson
Cormborch
Ween

ni Kolin 
i Kutlenberg

II Tschaslav 
it Haher

xxx Dcutschbrod
Autriche. 

m Jglau 
m Opalov 
ni Budwitz
III Znaïm
v Oberholnbrun 

un Kornenburg 
11 Vienne

Regnum Vngaric. Royaume de Hong rie
. te  Haenborch 

, n‘ Halteborch 
Rawen 
Langhcdorp 
Nieuvvenhoue

111e Jafa

V111 Haimlmrg 
vi Altenburg 
vi Raab 

vi u 
f. (27)

Danubius flumen. fl. Danube.
Oudenhoue ix Bouda, Ofen 

Somma iic . x i . f .

(24) I.a carlc  de Ilom ann p o rte  capo di palenudo, e t  que lques outro  d e  m êm e. Palm iro , voyez portu lan  
de la géogr. du moyen âg e , cliap. 10, p . 7, col. 1.

(25) Le po rtu lan , ibidem  colonne 2.
(26) Voyez le p o rtu lan  d e là  geogr. du m oyen âg e , cliap. 15, page 10, col. 1.
(27) Ncubof, C urta en tre  Com orn e t  Gran (Cypr. E icliovlï liber insignum  itin . Urscllii, 1600, p . 15).

27
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llanuscril. Explication. Manuscrit.

Terra de Zcticnbcr- La terre dcTranssyl- Hatclego i
g lie cl csl regis vanie appartenant Saint corin i
vngarie. au roi de Hongrie. Popigo val rabaslmn i

i dicta Abnny 
i a  noir

Puspoh Ludany

Explication.

Ilaenbaen 
Ru lia 
Landacn 
Acrbaen 
Werdcm 
Ter bogerstedo 
Heynode 
Clyseniliorch 
Curemborch 
Dourecbt m’et 

Bulgaria. 
Hel mslat 
Birbom 
Merp
Nieuxvemerc
Snppa
Vola
Rossy vel Jorgo

i a  
i a  
i a  
i a

Castrum de cassano i 
Tirno

Turc!lia. 
W erdise 
Grenboel 
Jscbirlier

Grecia.
Sierlier  
Sorley 
Tiro
Constantinoble 
Glossa 
Baccusa 
Leynguon 
Anioralezerey 
Padi vu castel 
Baclichua basse 
Basctaayed ri 
Paslalenus 
Jlohomochkay 
Sarauasceray

Wardèin

llunyad 
Clausen bu rg 
Tborcnburg

Bulgarie.
Ilermansladt

Tcrgovisk

Rouschtschouk
Giurgicvo

i Tirnava
Turkic.

il
il Jamboli
h Andrinopo!,!cdernc 

Grèce.
ii Burludisus? 

xv Tschorlou
i D ercons.lam rnoirc Cay rus sine babilo-

Sainl cosmo 
(p n'i-

Turchia . Turlcie.
Yischa v Fiscliio
Bodes xi.vm. m Rhodes
Som m axu iu  cl v a  et 
x u m .in .p e r aquum.

De. Rodes vsque lia - De Rhodes par mer 
rùtum  per aijuam. jusqu 'à  Bàïrout.

Castiel rouges m r  Castcllorizo
Kakauo xx .m  Kakavo

instila Cgpric. Chyprcs.
llalla nc.xx llalla
Baruli mc Baïrout

Somma ixr.xi,.
vllra de Brugis us- ensuite de Baïroul 

que Babiloniam. jusqu 'à  Kahire.
Damasctim xi a  Damask 
.llierusalcni vin Jérusalem 

Somma de Brugis 
vsque lh r lm .ee . x.V . 

i x c . l x x x i i i i .  m.
U ni. ç  d ielis.

vllra usque Bobilo- 
niam.

Gliosar xxv a  
Sca Katherina ii a

ensuite ju sq u ’à Ka
hire.

i Constanlinople 
i Glossa (is)
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Couvent de Ste Ca- 
Kahire [tberine

nia n a
Somma de Brugisus- 

que K agrum cc.x.V . 
i x c . L x x x n i i . n l .  
i . x x i x  dielis.

De Candia usque De Candie par Ja/Ja 
Alexandriam  per jusqu’à A lcxan- 
Jaflam. dric.

Rodes ccc Rhodes
Baruli v ic. x l  Baïrout

(28) Une poin te  de la m er M armara p rès d’Yalova à l’e n trc c  du  golfe d’Isnik porto  le  nom de  Glosseo. 
L’itinéra ire  passe en su ite  par te r re  ju sq u ’à Fiscliio. M algré sa b izarre rie , il sc recom m ande à l’a tte n tio n  e t 
à la sagacité de M. Vivien do S. M artin. Dans c e lte  su ite  de la m onstrueuse  doGguraliou des nom s Baccusa, 
L evugnon, A m o n tczerey  sem blent d é riv e r de Brusa, Lopadium , Pocm ancnum  ou E rg o s te ria ; Bascliaycdri 
parait in d iq u er al Ascliehri? M obomoclikni, M anissa; S arauasceray , Arabliissar; H alelego, Melassa ou 
M ugle? Le Brugcois qualifia c e lte  ro u te  d e  G rèce, mais e lle  é ta i t  déjà dans la possession des T u rk s  e t 
Philadelphia, Magnesia, A labanda, S tra tou icea p araissen t travesties en t u r k , rep ro d u ites  par l’organc 
flamand.
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Gayelle xv
Akers l x x v

Jaffa lx

Alexandria cccc
vitra directe de Can

día aliter. 
Rodes ccc
Alexandria vue 

Somma m. m. 
( via  s e c u n d a ?)

M a n u s c r i t .

DcBrugisvsqunsunc- 
lum  Jacobum per 
Nauerram primo, 

de Parisius vsque 
Tours directe. 

Saint Clcr vu
Saint Arnoud iiii 
Hanneu nu
Prouay nu
Bonneual vi
Castiel dan vel 

acloye ni
Vendôme vi
Boulay vr
Tours vi

Somma xi.ix. 
de Brunis, c. xim. 

aliter per Carnotum.

Saint Cler vu
Saint Arnoud un 
G e td e laR o y n e  1111 
Chaertres v
Ronneual vin
Cloye vi
Vendôme vi
Boulay vi
Tours n

Somma un.
De Tours vsque sanc

tion Jacobum per 
Bordeaux.

Sainte Katherine 
de l'ierbos vi 

Sainte Mère i 
Castel leram vii 
Poitiers vu

Saïd
Acre
Jaffa
Alexandrie
autrement de Can

die.
Rhodes
Alexandrie

SECONDE PARTIE.

XXIII.
De Bruges par N a
varre à Sl.-Jacq.

de Paris à Tours.

S1 Clair 
Arnould 
Anneau
Prunay le Crallon 
Bonneval 
Châteaudun ou 

Cloves 
Vendôme 
le Boulay 
Tours

E x p l i c a t i o n . Explication.

Comte de Rochelles.
Manuscrit.

Comitalus Roselo.
Luscngan v Lusigiian
Melle vu Molle
Hannoy v Aulnay
Saint Jehan d’An- S1 Jean d’Angdly 

geli ni
Sainte v Saintes
pon sen p o itau  un Pons

Gascouia. Gascogne.
Mirabel nu Mi ram beau
Blaye vu Blaye
Bordeaux vu Bordeaux
p etit bordeaux ni Casiolnaudc Mddoc
Castiel belin ix Bclin
Mureus ni le Muret
La l'aue castiel vi
l'emado v (sa)
I.esperon ni Lespcron
Fonteyne n
Addas nu Dax
S.Jehandcscordesnii Sorde

Nauarra. Navarre
La gorelte mi Garris
Osteruaus n Ostabat
S. Jehan de petit 

de port nu S* Jean pied de port
Chenal blancq v
Bourgel de Bouche- Bourguel de Ronce-

autrement par Char
tres.

S‘ Clair 
Arnould

Chartres
Bonneval
Cloyes
Vcndomcs
le Boulay
Tours

De Tours par Bor
deaux à S. Jacq.

Sainte Catherine de 
Fierbois 

Sle Maure 
Cbatellerault 
Poitiers

ual 
Réstougne 
Pampelune 
Pont de Royne 
Leslole
Aequers le Roy 
Viane

llyspania. 
G ronge 
N a sors
Saint dominieq
Iîcaufort
La uille noue
Bourges
Formilles
Quatre soris
Formen les
Cbarion
Saint pliagon
Bournel
Marseillen

n vaux 
v La Rissonne 

ni Pampelonc 
v Puenta de la Rcync 

un Kstella 
un
nu Viana

Espagne. 
ni Lo Grono
v Najara

i i i i  S1 Domingo do la 
un  [calçada

vi Villa nuova 
un Burgos
nu Fornellos 
un Castro xeris 

v l'ornessa 
un Carrion de los Con- 
viix S‘ Fongon [des 
i i i i  Brunello 
nu Mansilla

(25) l.a  faue, fem a d o , sont la  Bouliaire, la lia rte  ; dit gu ide e t itin é ra ire  de Michel e t  Desuos.
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Rouge Lyon iii I.eon
Pont delcge vi Puente del agua
Estorges i i i  Astorga
Ranauel v Ravanella
Pont ferai vu Ponferrada
Paniers i i i

Ville francque h Villa Eranca
Galitia. Galice.

La phanc vi Fana
Troix chastcaux vi Tria castella
ville noue mi
Ponldomm un
S. Jaque le viel nu
Saint Legier un Ligonde?
ville noue i i i

ville rouge i i i

Mont Joye 
Saint Jaque

M a n u s c r i t .  E x p l i c a t i o n .
Castel vert 
Leur
Bourges negal 
Saint leueri 
ville rouge 
SaintJacque

M a n u s c r i t .
VI

nu
v

un
VI
ni

Explication.

Castro verde 
Lugo (st)

Ligonde?

Somma ce. l x x x v ii . 
de Brugis iu c.LXXXViii.

(page 1 1 8 .) 

aliler de rubeo leonc 
per sturiam  vsque 
sclum Jacobum.

I)c Brtigis vsque 
Rouge lyon ccc.xxv 
ville noue v
Bordonnet xxxv 
Palgale xv
Lapolo xxv
Saint Saluatour v 
Pont h la Royne mi 
Piet de Sale ntt 
Lespinelle n
Fonteines nu
Manferet un
Porte sccq n
Traille x l v

Penefours i i i

Polie de bordon un

S. Jago de Compos- 
tella

autrement de Léon 
par Asturic ju s 
qu'à St. Jacq.

De Bruges jusqu’il 
Léon.

(so)

Fonlenies
Mauseret

Penallor 
Bu ron

Somma nn0.v. 
A liter redeundo de 

sanclo Jacobo ve- 
niendoper Tholosa 
et prouinciam.

De sancto Jacobo us- 
queOesternians c l x i  

Saint polcis n
Gasconia 

Saint terre n
Pont dortoy ut
Arleys u
Bourgly it
Mourions ni
Moye h

Comitalus armcniac.
Maubourget m
Marciac u
Mont esgliie lu
Baran u
Symoiil vi

Oxicana. 
Tholouse vu
Ville franeque v
Castel noue ni
Ville secque nu
Carcassone n
Olines v
Cabaslcn mi
Saint liuberi v
Lupian m
Montpellier v
Columbiers n

S‘ Jago de Compo- 
slella

Bctournant de S. 
Jacq., passant par  
Toulouse et par 
Province.

De S' Jacq. jusqu’il 
Ostabal 

S. Palais
Gascogne. 

Sauve terre 
Ortliez 
An lie/.
Bournos
Morlaas
Noyé
Comté d'Armagnac.
Maubourguel 
Marciac 
Monlesquiou 
Barrun 
Giinonl ( 3 2 ) 

(Languedoc). 
Toulouse 
Viliçfranclie 
Castelnauderi 
Villescque 
Carcassone 
Olonzac 
Capcstang 
S1 Ilybery 
Loupian 
Montpellier 
Sommieres

(30) L’i tin é ra ire  su ivaol com pte de Lcon ju sq u ’à F on ta ines  99 lieues où il n ’y a q u e  12 à 13. Les nom s 
so u t é tran g ers  à l’A stu ric  : on les tro u v e  plus facilem ent ou p a r q u e lq u e  chose ü ’analogue dans la N avarre 
française (dép. des basses pyrenées), où l’on a P algolle, S 1 Palais (La polo), S* S auveur, Mauleon d e  Saule 
(P ie t d e  Sale), E sp in e tte  su r  G uison; e t  p rès  de Pam pelonc eu E spagne, B ourguet (Rordonnct), Poin ta la 
Itcina.

(31) E n su ite  la ro u le  se ré u n it  à la p récéd en te  : Sr L eueri ou L egier e t  Ville rouge l’ind iquont. — Deux 
siècles plus ta rd , à p a rtir  d e  P o n te fe rra d a , on trav ersa it les lieux su ivants : Cacaveros 3. catnpo di 
Maroïa 2. V illafranca I. Valcasa 4 la F àra  1 j/ s . O b r c r o  l .  e lspital 2. F uenfria  I. tre  castelli 2. Mutan 2. 
Saria 2 Guiada t . Puerlom arin  2. Gencon 2. Logundi 2. P u e n te  capunna 2. Mellid 3. A relia I. T e rre s  I. 
Alroenar 2. Vacolla 1. S. Marco 1. Santiago  1. (Cypriani Eichovii, deliciæ  Hisp. Ursollis 190!, p. 7, 8).

(32) T ournez ces distances Baran vi, Gim ont 11.
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M a n u s c r i t .

Niemes vt
Feruois nu
Auignon ni
Bruges c l x x v i

Somm a  imc. l x x v i i

De sancto Jacobo us- 
qtie Sybiliam per 
Satamanlicam.

Explication.

Nîmes

Avignon
Bruges

Manuscrit. 

insula. 
Vinsingo vin

Mi lid 
Sarea 
Legondi 
Porte marin

IX
XIII
VII

V

Faue mi
Ville franeque vi 
Cacauerus n
Pont ferarc ni 
Miona secqua v 
Val saint latirens vin 
Auenicntes vu 
Beneuenle v
Sainte more xn 
Salamantica xi 
Alua de tournes lin 
Villa franequa vi 
Molinos nn
Port de pico n 
Colmenar n
ltanna caslaignes n 
Oropcsc nn
Pontdearcliehispo n

Sainte marie de 
q’delupc ix

Palatium de Boy v 
Campanario nu 
Salamca nu
Cassailge x
Cauliliane x
Siliilia v
Somma LXii.m.cviu.l'

De scanior redeun- 
do vsque Viborcli.

I.ouden un
Madkerod vin
Zenecopinghe vin

XXV.
De S'-Jacq. par Sa

lamanca jusqu'à  
Seville.

Meiiid
(33)
Ligonde
Portom arln
Sarria
Fava
Villafranca 
Caeabeios 
Ponferrada 
Selle Molim ?

Siteuen sine sucuia. 
Gronne n
Wasten x
Sceuingen i
Stocliulin xn
Sudercoping vin
iiorebro x x i i i i
Aros x x i i i i
Staelbercb nu
Dalen nu
Ilobo xxx

Benavente 
Çamora Sentica 
Salamanca 
Alvade Tonnes 
Villa Franca

Porto de Pico 
Colmenar

Oropesa
Puenla del arzo- 

piscopo 
Slc Maria deGuade- 

lupe

Zalamea de la Se- 
Cazalle [rena 
Guillara 
Seville

XXV!.

De Scanic ju squ’à 
Viburg.

Lund
Markarid
Jonkoping

Finlandbappen. 
Biborch xvi

Somma c l x i i i . I ’

aliter de Scanior vs
que Corlandltafin  
Liuonia.

Tharelborch 1111
HyStéde un
Somerzham un

ínsula. 
Borcnbolm vi

Ierre.
Dons xn
Keelmar xu

ínsula.
Goland u

ínsula. 
Corlandhaf in 

liuonia x x i i i i
Somma  n x x . l ’

sltitcr dircctedcBrv- 
gis vsque líasele el 
vllra ad Vence’. 

Vrsele nn
Gliend un
Tenremonde v
Viluorde un
l.ueuene 111
Thienen m

Explication. 

île.
Ile Wisingsec s. lac 

Yeler.
Suède.

Grenna
Wadstena
Skenningben
Norsholm
Suderkëping
Orebro
Arosia
Salaborg
üpsala
Abo

F inland Lapcn. 
Viborg

autrement de Scanic 
jusqu'au port de 
Courlandl en Li
vonie.

Trôlleborg
Ysladt
Cimbrisham

île.
Ile Bornholm 

terre.

Katmar 
(Oeland) ( 3 1 )

Ile Gotland ? 
île.

XXVII.

Bâte,De Bruges à lia 
puis a Venise.

Urscle 
Gand
Tenremonde 
Vilvorde 
Couvain 
Tirlcmont

(3.’ ) Déplacée-, d o it su ivre  Portom arin .
(31) I-cs 2 milles d onnen t la distance de Ka'.mar à Oclaud, e t celle d’Ocland à Gotland ou NVisby m anque
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ßum en mosa. 
terra da IVeslrike.

palria Icodicnsis. pays de Liege.
lloy vit Uny
Ter sümmen un Somme
lioche in Ardenen v La Boche 
Bastoingucn un Baslogne
Terra deluccnburgh Terre de Luxemburg. 
Markelinglie mi Martelangc
Haerle ni Arlon
Luccmbourgh un Luxemburg

1p. U 9 ) .

Seingen m Schengen
(Moselle). 

(Lorraine).
Bieringhe n Pieringeu

Zare ¡lumen. ß . Saar.
Zirsberch 11 Siersberg
W aldennghen t W alderlingen’

Vaudrevange 
Zare ßumen. ß. Saar.

Vulkelinghen 11 Welkeing
Saint Jobans t S* Jean (vis-à-vis

Saarbriik) 
Kgmonde u Saar-Gucmund
Itnmelinglien 11 Boling
Uemsghenborch i Hambach

Zelsalen. Alzace.
Iluic wildere in Busehweiller
Brombaul in Brumalb
Straesbuerch u Strasburg ffeld
Mildergrest u Kralft, Graffl, Ben-
Vrisnea 11 Frisen-sheim
Markeisteins n Markolsbeim 
Brisac n Brisak
Nieuwenbuercb tu Neuenburg 
Basele nt Bdle

Somma xen
deinde usque Vene- ensuite jusqu 'à  

ciis. Venise.
Rinolde n Bbeinfelden
Lossenberch im Laufenburg
W alshout nt Waldshut
Scafhousen im Scbafbausen 
Sterne n Stein
Costems im Constance
Ilaerben 111 Arbon

Terra de Ooslrike Terre d ’Autriche. 
Rcnus ßumen. ß. Rhin,

Rinet i Rheinck

M a n u s c r i t .  E x p l i c a t i o n .
Veltkerke m Keldkircli
Blondens 11 Blndenz
Cloeslerlinghen u Klostcrlingen
Ilarlenbcrgli 7110ns. Arlberg.

Ponlemiro 11 Pottenau
Landeeck 11 Landek
Winstermyns int Finstermürilz
Menders y Nauders
Bludefcms xv Glurens
Leds in Latsch
Mercatie in Meran
Tippen in Bpan
Tremyn 11 Tramin
Saint gloryns n S. Florian
Trente 11 Trente

Somma a Iluselc 
usque Trente lv . 1’; 

c.xLVii. m.
Lombardia. Lombardie.

Rouueray xn Itoveredo
Ilourget x Borgetto
Ter elouse vin Cliiusa
Verone xu Yerone
villenoue xvi
Vances al’vincens xvi Vicenza 
Pado xviii Padoue

ßumen parente. B rada  ¡1.
Venise xxv Venise

Somma  c. xvu. 111.
XXV11I.

A lilcrdeBrugisvsque De Bruges par Rhin  
venee’per Rc/tum. jusqu'à Venise. 

Ghend vin Garni
Dendermonde v Dendermonde
Mcchlen v Malines
Arscool 1111 Arschot
üiest 11 Diest
llasselt in llasselt
Maestricht m Mastricht
Aken 1111 Aix la Chapelle
Duren un Buren
Andernakeu ix Andernach
Couelens m Coblenlz

Boppard 
Wcsele 111 Wesel
Bingbcne 111 Binghcn
Bappaerden 11 («lOpiacé.)
Mens vi Mayance

Somma LXim
Ter passage ouer 

Byn 11

M a n u s c r i t .  Eijilication.
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Ten dorpc al bel 
glicn 

Dieborch 
Multenberch 
Culshem 
liisscopliem 
Margolcn 
Rotemborch 
Gliisellinglien 
Píorlhelinghcn 
Horemborch 
7/waesswerde 
Auxgborgli 
Ilonen 
Laeusborch 
Scouwalt Armer- 

vvalt 
Barderkerkc 
Milhvalde 
Opfieuelt 
Thierlc 
Ysenbrouck 
Matray 
Sterlsingen 
Nieuwach 
Bruneck 
Valbcrch 
Obbenloucli 
liolenstem 
Hospitael

Brockcnstam
Empicts
Int dal S’mertins

M a n u s c r i t . E x p l i c a t i o n .

ti Dieburg 
v Miltenberg 

im Kiiltzheim 
ii Bisehofsheim 

ni Mergentheim 
im Botenburg 
in
ii Nordlingen
ii

VI
im Augsburg 

i i
im Landslmrg 

lin
ii Parlakircb 

in Miltenwald 
i i  
i i
i i  Inspruk 

in Malray 
im Sterlzi rigen 
im
in Brunneken 
i i  Welzberg 
i i  Doblacb 
ii Ilollnstein 
i i  Gasthaus, hospila- 

ietto 
ii Burcbnstcin 
v Anipczo 

vm Val S. Martin.
Som m a  xevm

h ie  inc ip iu n l m ilin -  ici com m encent les 
r ia  lom bardica. m illes lom bard i-

Hospitacl 
La gordone 
Plasbrugghe 
Cossematie 
Gerual lo 
Couilliao 
Tren i se 
Mester 
Venegen

in
im
im

vm
VIII

VI
XVI

X
VI

ques.

La Garona
Plasbrug
Casamatta ( 35)
Serravalle
Concgliano
Treviso
Mestre
Venise

XXIX.
De B ruges ju sq u 'à  

V enise.
de Bruges ju sq u 'à  

M ayancc.

Oppenlieim 
Wornis 
Spire 
Strasburg 
Brisak 
Iiàlc
Rheinfelden 
Laufenbnrg 
W aldsliut 
Schafhausen 
Stein 
Constance 
Reinek 
Feldkircb 
Bludcntz 
Klosterlingen 
sur le haut de la 

montagne

M a n u s c r i t .  E x p l i c a t i o n .

A litc r d c B r v g is  vsque 
V cn ctiis . 

p rim o  de B ru g is  v s
que M ugun tinum  
ut supr.

Oppenem ni
Worme nu
Spiere v
Straesborch xu
Brisac vm
Rascle im
Riuclde 11
LeHenbercb mi
W alfboel u
Stafbousen mi

Gostenis nu
Rinec nu
Vellkerke ni
Bloudens 11
Cloeslerlingbe 11
vp dehoecbeitvan 

den berglie
(page 120).

Haerlenberch 11
Pontemire 11
Baudec v
Naudeis 11
Gluderens m
Leds m
Meraue m
Yppen 11
Tremyn 11
Glorie m
Trente 11
Som m a  vmc. lx x v . 1’

hic in c ip iu n l m ilia 
ria  lom bardica.

Soiyima c. l x i i .  
item  l x v .  n i.

Sea le 
Ciuitade 
Ville neufuc 
Saint Jorge 
Treuise 
Venegen

S om m a  cxxix. ni. 
Som m a  c. u . Icucis.

Arlberg
Pottenau
Landek
Nauders
(ilurens
Latsch
Meran
Epan
Tram in
Florian
Trente

ic i com m cnccnt les 
m illes lom bardi- 
ques.

XXX Itl l
X XX I I

xv
X V II

xv Treviso
xvi Venise

(35) I,a earte  de M crcalor s 'es t servi de ces tro is  positions, abandonnées en su ite  p a r le s  au tres .
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