
«M ET AMILE»: UNE <E-CARREFOUR 

De prime abord, quelque déception devant cette "fausse" chanson 
de geste, o& les Sarrasins brillent par leur absencel Puis, k y bien 
réilécbir, vif intéret au contraire devant la véritable é n i p e  littéraire 
que pose cette ceuvre, d'autant plus signifiante qu'elle n'est pas écrite 
A la diable, mais manifestement tres maltrisée, tres "construite". Que 
se veut-elle au juste? Quelle orientation, que1 objectii s'était fixés i'auteur 
anonyme de cette mise en forme d'une vieille Iégende? 

C'est en définitive tout le probl&me des genres littéraires au Moyen 
Age qui se trouve aiusi posé une fois de plus. iEt c'est aussi une illus- 
tration privilégiée de ce qu'on appelle de nos jours i'intertextualit6, 
i'ceuvre apparaissant d'évidence comme au carrefour de nombreuses et 
diverses influences '. Te1 est le double aspect sur lequel nous voudrions 
réiléchir, nous réservant d'ouvrir in 6ne quelques perspectives sur ce 
qui donne peut-etre son sens profoud A cette ceuvre énigmatique. 

11 est incontestable qu'Amz' d Amile se présente, au premier regard, 
comme une véritable chanson de geste. 

D'abord -et c'est saus doute le plus frappant- par sa facture 
meme, par sa technique d'écriture. Des laisses assonancécs de dkcasylla- 
bes pourvues d'un "petit vers" iftnal, eucore appelé "vers orpheliu": 

1. Editions de référence des aeuvres cit&es: Ami et AmiIe, chonson de geste, &d. 
P. Dembowski, Pans. Champion, 1969; La Chonson de Roland, &d. J. Bédier, Paris, 
Piaua; La Queste del saint Granl. &d. A. Pauphilet, Paris, Champion, 1965; BBrool, Le 
romon de Tristan, 6d. E.  Muret-L. M. Defourques, Psris, Champion, 1962. 



rien lA que de tres "classique". Puis, entrer un peu plus dans le dé- 
tail, tout ce jeu, si caractéristique du genre, de reprises, d'échos, toutes 
ces laisses "semi-paralldles", comme les qualifle justement D. Boutet 
Ainsi, par exemple, des laisses 56 et 57, 60 et 63, 69 et 70. Tout ce 
jeu aussi, bien connu et répertorié, des formules dites épiques, relevant 
de I'oralité, réelle ou prétendue: "La veyssiez" (w; 220, 377), "Oiez, 
seignor" (VV. 9103, W3) ,  "Qui lors veist" (w. 3210, 3382), "La p0issiez" 
(V. 3M) ,  etc. 

Mais, par-deli cet aspeet. proprement technique, une thématique 
épique est aussi i I'oeuvre et qui tient d'abord au cadre carolingien 
que i'auteur a eu le souci de sauvegarder: "C'est la gens Charle a la 
barbe chenue" ¡(v. 1984). Un Charlemagne pas tres haut en couleur, il 
faut en convenir, mais dont la grande ombre confere cependant i toute 
la premiere partie de Poeuvre une certaiue solennité traditionnelle. 
- Sans doute, pas de Sarrasins ni de guerre sainte: la quete et le 
p&leriuage se substitueut ici A la Croisade. Mais aprds tout dans le 
Corpus épique médiéval il y a bien des gestes de barons révoltés et 
I'on pourrait Iégitimement leur comparer dans notre oeitvre le r6le joué 
par les ','Bretons" {v. 209) ou "Gombaut le Loberainc" (v. 2%). Et c'est 
tout de meme pour I'auteur I'occasion de mettre en scene quelques 
combats épiques (w. 220.22, 377-79), meme s'il faut reconnaitre qu'ils 
sont assez vite expédiés: manifestement ce n'est pas I i  ce quoi s'atta- 
che notre trouvere. Autrement développé, car jouant un r6le essentiel 
dans le déroulement meme du récit, est le duel judiciaire qui oppose 
Hardré a Ami-Amile - et c'est bien lA aussi un theme épique classique: 
qu'on pense seulement au combat de Thierry et de Pinabel dan's la 
Chanson de Roland. 

Mais surtout il y a le personnage typique du trabe,  "Hardré le 
felon / Qui porchasa la mortel traison" (w. 228-29), parfait avatar du 
trop céldbre Ganelon. Comme celui-ci, il n'est pas sans courage ni 
mérite, de i'aveu meme des deux amis (w. 461-63), et comme lui il 
sera finalement sinon écartelh, du moins "trainez par champ et par 
couture" (v.- 1751). D~ailleurs la scene qui nous le montre machinant 
sa trahison avec Gombaut est .strictement paralldle A la scdne de la 
Chanson de Roland oh Ganelon passe convention avec Blancandrin. 

2. D. Bautet, Aml et Amile et le ~ e ~ u o e ~ ¿ a n e n t  de 1'6crit"re kpique uers 1200, 
dans Ami et Amile, une chanson de geste de l'nmiti&, Parir, Chsmpion, coll. Unichamp, 
1987, p. 82. 





(Chanson de Roland, w. 820-22). Jusqu'k cette "flors de France" 
(v. 1587) -les grands barons qui invitent i'empercur b interrompre 
pour la nuit le cornbat d'Hardré et $Ami-, qui n'est pas sans rappe- 
ler le vers célebre du Roland: "De France dulce m'unt tolue la flur" 
(v. 2131). 

Pour autant, la Chansm de Roland n'a pas le monopole de i'in- 
fluence épique qui s'exerce sur Ami et Amile. On est en droit de re- 
conuaitre également dans notre pobme, ici et la, des "souvenirs" de 
la Chanson de Guilhume. Ainsi-par exemple quand on voit le jeune 
Girart se précipiter "en la cuisine", s'y saisir d'un "pel" pour en faire 
"voler la cervelle" du cuisinier qui indignemeut a "oublié" son pbre 
(w. 22.59-75), immédiatement aprh avoir bondi sur une table pour 
apostropber les "fiz a putain" qui ont renié leur seigneur - et i'auteur 
d'ajouter: "Devant lui garde, si a choisi un fust / A son pooir le leva 
amont suz / Parmi les cbiés en a quatre feruz" (w. 2250-54), comment, 
en lisant ces vers, ne pas évoquer la truculente figure de "Rainouart 
a u  tinel"? 

D'une facon plus générale, on pourrait encore déceler l'influence 
épique dans bien des passages qui s'apparentent aux scbnes de gabs, 
traditiounelles daus la chanson de geste. Souvent ce sont seulement des 
évocations rapides e t  savoureuses (w.  1490-91, 14%-1500, 1931-32), 
mais il arrive aussi b I'auteur de s'y attarder jusqu'b nous offrir, dans 
la laisse 97, une cbarmante scbne de genre, pouctuée dn rire des deux 
compagnons -"den a gieté un ris" (VV. ;1955 et 1962)-, avec le con- 
traste appnyé ct comique de "la filIe Charle" qui, elfe, faute de pouvoir 
les distiuguer h n  de i'autre, "en giete un grant souzpir" (v. 1957). 
On atteiut la b une sorte de marivaudage épique dont l'aspect ludique 
toume presque au jen pervers et a mbrne des relents de fabliau. 

Dans le meme esprit, on ne saurait négliger la prédominance dans 
Ami et Amile du  thAme du compagnonnage, de  la "compaingnie", ce 
mot-clef qui vient clore d e  facon significative la premiere laisse de 
notre cbanson: "Par lor grant cornpaingnie",(v. 18). 11 y a Ih I'afkma- 
tion et la consécration d'un lien fondamental qui plonge ses racines 
au plus ro fond  de i'Apopée - un lien qui, tout au long de i'ceuvre, 
va I'ernporter sur tous les autres. Véritable hommage-lige, objet d'un 
engagement solennel qui ne doit jamais btre "onbliez" -la formule 
revient par deux fois dani la laisse 34 (w. 557, 577)- et qui sera sans 
cesse rappelé (w. 598.99, 812-13, 1783, 2883-84). II fera passer au se- 
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cond plan tous les autres engagements, meme les plus sacrés, te1 celui 
du mariage, comme il ressort bien du seiment dicté A Bélissant 
(w. 1831-34) et repris rnot pour rnot par elle: "Que je panrai Amile 
le haron / Au loement d ' h i  son compaingnon, / Ne entr'euls douz ne 
mouvrai ja tanson" (w. 1837-39). 

On aurait donc tort, assurément, de contester cet aspect "chanson 
de geste" si présent dans toute la premiere partie de l'ceuvre, conformé- 
ment dáilleurs A l'annonce faite par le trouvere des les premiers vers: 
"Or entendez, seignor gentil baron / ... De te1 harnaige doit on dire 
chanson" (VV. 11-31. Mais, notons-le aussitbt, ce meme exorde, nous met 
immédiatement en garde par l'utilisation d'un rnot qui releve lui du 
registre clérical: "Ce n'est pas fable que dire voz volons / Ansoiz est 
voirs autressi com sermn" (VV. 56). C'est en effet une tonalité toute 
différente qui va peu A peu se manifester dans le pobme pour &re 
hientbt la senle A se faire entendre tout au long de la seconde partie 
de l'ceuvre, A partir du "point de bascule" que constitue la premiere 
apparition de l'ange (v. 1807), l'annonce de la lepre qui va s'abattre sur 
le malheureux héros e t  l'entralner dans une errance souffrante et ré- 
demptnce - dont la "charrete" oL il lui faudra rnonter constitue le vivant 
symbole (w. 2592, 2596, 2599, 2731, 2741), en écho peut-etre A cet 
autre parconrs d'humilité et de rachat illnstré dans le Cheonlier de la 
Chnrrette de Chrétien de Troyes. Et de fait, Ami et Amile, commencée 
comme une Iliade, va bient6t se muer en une douloureuse et syrnbo- 
lique Odyssée. L'aspect religieux va en effet prendre peu A peu la 
premirre place. Charlemagne e t  sa conr seront vite oubliés et la chan- 
son de geste tournera presque entierernent la vie de saint. 

Déja, dans l'exorde, les jalons sont posés avec le rnot "sermon" 
d'abord, on l'a vu, avec ce vers aussi qui relbve A l'évidence du registre 
religieux: "EngendrB furent par sainte annuncion" (v. 13) - et la bou- 
cle se bouclera avec le dernier vers de la derniAre laisse: "Jusqu'en 
la fin dou monde" (v. 3504), coloration eschatologique si accusée: 
"in saecula saeculorum". 

ParallBlement, au rnot paien e t  populaire de "merveille" se substi- 
hiera de plus en plus le rnot savant et clérical de  "miraele", déji placB 
comme en attente dans le vers orphelin qui clbt la seconde laisse: "Dex 
les 6st par miracle" (v. 43). L'opposition e t  le glissement d'un registre 
A l'autre est particuii&rement sensible dans la laisse 185, o& l'on nous 





de'pardonner A qui a pu Poffenser, a&. de mériter. le. pardon de ses: 
propres-fautes: "De par Jhesu li. pardoins le pechié / Te1face;a moi ...." 
(w; 2211-12). Puis,, comme bouclant lui aussi la boucle, on le: verta. 
in &e pardonnex A Lubias et lui rendre tous. ses biens dont il venait 
légitimement de la priver (w. 3456-58). C'est que nous sommes. par.-, 
venus ici au pmmet de la montée spirituelle, dan5 cette manieie d:As- 
cension christique lonyement préparée. Peu impaztent maintenant. les. 
vicissitudes de la vie humaine, car ponr les deux. héros. il skgit. désor- 
mais d'ailer "querre voir pardon" (v. 3473), chercher le: vrai patdon. 
que, seul Dieu. peut donner - et. 10n notera l'effet d'écho conclusif 
avec le. deuxihme vers de la Chanson: "Que Deus de. gloue voz face 
vrai. pardon." 

Alors, symétriquement aux mesures prises par Ami avant son enfer-. 
mement. dans la léproserie, les deux jeunes. gens vout,. dans une. sorte 
de testament. définitif, prendre leurs dernieres dispositions A l'égard de. 
leurs proches,.Lubias et Bélissaut, Girart et les. deux ftls d 'h i l e ,  sans. 
oublier les deux fidhles serviteurs. (VV. 3457-68) - tout cela. avant de. 
"preudre la crois" (v. 3463), "por aler au Sepulcre" (v. 3471), une eroix 
qui n'est que. le. reilet de "la sainte Crois, ou souffn passion./ Jhesus 
li. Sires" (VV. 3484-85). Phlerinage sacré et dernier voyage au retour 
duque1 ils. trouveront leur propre mort e t  leur propre "tombe" (v. 3498), 
dan5 une. sorte de mimétisme christique qui. est l'expression m h e  de. 
leur "bonne destinnee? (v. 3495). 

Mais revenous un. instaut aux allusions scripturaires pour signaler 
encore ce passage o& le pauvre ladre menacé de mourir de faim dans 
son "abitacle" (v. 2227) shdresse A son épouse. impitoyable en ces ter- 
mes: "Avrai je, damme, anquenuit dourelief / Qui chiet a terre: desozi 
entre vos piés? / Ja le menjuent brachet e t  leverier" (VV. 2341-43). 
Comment ne pas 'y reconnaltre une transposition de la célebre para- 
bole du mauvais riche et du pauvre. Lazare ~apportée par saiut Luc: 
"11 aurait bien voulu se rassasier. de ce. qui tombait de. la table du riche.. . 
Bien plus, les chiens venaient Iécher ses. ulcAres" (Luc, 16, 21) - sur- 
tout quand on sait le rapport étymologique. qui. unit "Lazare" et "la- 
dre"? Sans. oublier, puisque nous sommes sur ce sujet, le. theme si 
populaire du "baiser au lépreux", ultime témoignage. d'un amour: que 
rien ne saurait arteter et qui est le fait des plus pxoches comme des 
plus. "saints." - Girart dabord.(v. 2293) animé. de cet esprit d'enfauce, 
d e  cette: spontanéité. juvénile qui n e  calcule: pas; Amile aussi fe com-. 



pagnon fidele (v.2742) et Bélissant elle-mÉme qui prend soudain des 
allures de véritable sainte avec I'insistance que met le trouvhre A 
souligner les bsisers doiit elle couvre le malheureux lépreux: "Adont. 
le baise, se1 prent a acoler, / Baee visaige et la bouche et le néq .  
(w. 2754-55). 

D'autres allusions sont plus fugitives, plus contestables aussi. Ainsi 
de la réaction de Charlemagne repoussant les, "losenges" intéressées 
dñardré  avec une hrutalité -"Aléz arriere" (VV. 255-56)- qui n'est, 
pas sans rappeler le célebre. "Vade retrol" des Evangiles (Matt., 4, 10). 
Ainsi de ce rappel du. caractere sacré du mariage chrétien: "Mari. et 
fame ce est toute une chars" (v. 2l17), quifait  écho au passage bien 
coniiu de la Genese (2, 24), repris par Mathieu et MMC. Et tant d'aubes 
encore. N?. a-t-il pas, par exemple, comme un décalque de I'attitude 
d'Abraham abandonnant tout sur l'ordre de Yahvé, "Quitte ton pays, 
ta parenté et la maison de ton pere ..." (Gen., 12, i), dans ces vers 
qui n o s  montrent Ami renoncant A terre et famille pour se lancer dans 
la folle quete d'un compagnon inconnu: "En ice1 jor a guerpie sa 
terre / Et pere e t  mere, serors et dammoiselles / Et quatre freres ..." 
(VV. 45-47)? On peut y voir, aussi e t  en meme temps, I'illustration roma- 
nesque des paroles de Jésus: "Quiconque aura quitté maisons, frhres, 
sceurs, pere, mere, enfaiits ou champs cause de mon Nom, recevra 
le centuple ..." (Matt., 19, 29). E t  faut-il s'étonner, comme le font cer-. 
tains érudits, de ne pas trouver dans oette prétendue chauson de geste 
un'récit des ,"Enfances" de nos deux héros conforme aux habitudes 
littéraires du genre? Certainement pas, si du moins on veut bien accep- 
ter de voir dans ces premiers "quinze ans passez" (v. X), dont déli- 
bérément rien ne nous est dit, I'avatar romanesque de  cette "vie cachée". 
du Christ qui a suscité tant de vaines interrogations. 

Une chose semble en tout .cas incontestable. Le personnage $Ami 
prend peu A peu dans le récit une dimension christique exemplaire, 
comme I'illustre bien le rapprochement qui est fait, terme pour teme, 
entre "le Ei Marie / Qui por noz touz souffri la grant haschie" 
(w. 3347-48) et le héros qui, A quelques vers d'intervalle, declare "Dont 
j'ai souffert tante male haschie" (v. 3356). ii y a lA comme une 'actua- 
lisation romanesque du drame rédempteur de la Passion, une forme 
d"'imitatio Christi", qui projette une lumiere particulihre sur toute la 
fin de I'cGuvre, sur cette Iepre du péché qui est condamnation. l a  
mort s~irituelle et qui nbcessite. le. véritable. bain de sang, baptbme 
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de sang faudrait-il plutBt dire, OI¡ le héros se Iavera tout entier (lais- 
se 158), se purifiera par I'entremise du sacrifice de victimes innocentes, 
condition indispensable h la re-naissance, la résurrection qui est tou- 
jours le "poiut de fuite" detout  schéma chrétien. . . . 

Aussi est-il Iégitime, mis en alerte par tous ces signes e t  pour peu 
qu'i I'instigation du proloye on ait pris le. partie de dépasser la. 
"fable" pour atteindie le "voir" (VV. 5-6), de reconnaltre dans Ami et 
Amik une imprégnation religieuse tres forte quiiuvite saus cesse A 
une lecture allégorique et mystique. 

. . . . .  . 

Alors, Ami et Amib chanson de geste? Vie de saint? En avons-nous 
ñni avec la recherche, la quete des influences plus ou moins explicites 
qui (exercent sur eette oeuvre énigmatique e t  lui apportent sans cesse 
de nouveaux,éclakages?'~ssurément non, car 'm serai't faire .trop bon 
marché, A l'orée du xm" siecle, d'une influence qui n'a pu manquer' 
d'etre prédominaute, celle du .ro&an' courtois. A examiner d'aillGurs 
d ú n  peu prbs la structure meme d'Ami et AmiZe, il semble bien que 
l'aspect romanesque, diffus dans I'enseinble de I'euvre, se manifeste 
avee prédilection dans la partie médiane, centrale en quelque snite: 
chanson de geste au début, vie de saint A la fin et roman au milieu, 
serions-nous tenté de dire. 

Oui, I'influence du roman est particulibrement sensible dans cette 
auvre h fausse allnre de chanson de geste - et le roman de Tristan, 
disons-le d'emblée mais nous y reviendrons, semble y jouer le r8le 
principal et essentiel. N'est-il pas hautement significatif que le per- 
sonnage d'Hardré, s'il est constamment traité, dans la plus pure tradi- 
tion épique, de "traitre" et de "félon", est tout aussi souvent et a w c  
autant d'insistance qualifié de "losengier", un terme qui fait référence 
non moins traditionnellement A la lyrique courtoise par le biais du ro- 
man- d'amour. Qu'on rapproche seulement, dans la m&me page, "Har- 
dré le.felon" e t  "Hardré le losengier" (VV. 228 et 237), symboliquement 
unis un peu plus loin dans la formule "Et Hardrez fu et fe1 e t  losen- 
giers" (v. 258). 11 y a li déjh une distance prise par rapport la chan- 
son de  geste canonique - quelque chose qui nous alerte et nous fait 
basculer vers le roman. Qu'on peuse seulement aux trois barons félons 
du roman de Tristan sans cesse qualifiés eux aussi de "losengiers" 
(w. 110, 144, etc.). On n'eu b i ra i t  pas d e  relever dans Ami et A m i b  
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les manifestations de tous ordres qui font constamment référence au 
genre romanesque. 

C'est déji sensible, au plan formel, dans le procédé dit de EG'entre- 
lacement", avec les formules du type; "Ici lairons d'Amile le baron / 
Si voz dirons $Ami son compaingnon" (VV. 854-55; cf. 1229-30, 1891-96, 
2055-56 ...). Jeu de bascule d'ailleurs des plus signi6ants car il ne sou- 
ligne la chsjonction des deux hkos que pour mieux les réunir ensuite: 
constantes "départies", 6 combien douloureuses" -"Plorant se depar- 
tirent", redit sans cesse le vers orphelin (VV. 587, 1056, 2041)-, mais 
non moins constantes retrouvailles qui verront leur couronnement dans 
le tomheau unique (v. 3498) les réunissant dans la mort et dans PAu- 
deli, comme il en va de Tristan et Iseut dans la célebre légende que 
nous a conservée Eilhart. 

C'est en meme temps et inévitablement privilégier le thlme roma- 
nesque fondamental de la quete - et Dieu sait si, des le début de notre 
chanson, le verbe querre apparait et réapparalt avec une insistance quasi 
obsessionnelle, souvent en association avec le verbe antithétique trover, 
présenté négativement (VV. 48-50, 60-67, 74, 101, 118 ...). Et ce theme 
essentiel qui donne son épine dorsale la Queste del saint Graal (oii fleu- 
rit aussi le procédé de i'entrelacement) va s'épanouir et se développer dans 
toute la fin $Ami et Amile, prenant peu i peu une dirnension vérita- 
blement sacrée qui est déji en germe dans l'élargissement pseudo- 
gkogaphique et de fait symbolique, te1 qu'il est bizarrement mais signi- 
ficativement mentionné des le début de l'ceuvre: "... Que il n'i voist 
son compaingnon querant. / Li cuens Arniles vint de vers oriant / Et 
ses compains de vers Jherusalant" (VV. 74-76). Comment ne pas penser 
ici i la mystérieuse Sarras de la Queste symboliquement située "vers 
les parties de Jherusalem" (p. $4, 1. 14) et  "es parties de Babiloine" 
(p. 279, 1. 22)? 

Bien d'autres traits d'ailleurs nous invitent sans cesse k opérer des 
rapprochements avec Sunivers romanesque. Ce sera ici, lors des pre- 
mieres retrouvaiiles des deux hkros, l'évocation codée du "locns amoe- 
nus", avec le franchissement symbolique d'une "frontikre humide": 
"Vint a une aigue; quant fu outre passez ..." (v. 165). Ailleurs nous 
verions l'atmosphkre de courtoisie et de fete galante se manifester avec 
la présence des "jougleor" qui "violent et taburnent" (v. 2000), avec 
ce; deux femmes qui "cortoisement Iúnne l'autre salue" (v. 1995), avec 
nussi ce "jonglers de Poitiers / Qui li vielle d'ammors et d'ammistié" 



(w.' 2325-26). C'est ~tout  i'aspect courtois et féminin -avec les per- 
sonnages si actifs de Lubias et .de Bélissant- qui vient se superposer 
au monde de Samitié virile et cbevaleresque des deux "compagnonsh, 
dans un contrepoint q u i  confere A i'aeuvre toute sa -profoudeur en 
mettant Saccent sur la complémentarité du mascuiin et du .féminin. 
Car cest -vraiment ici da femme qui, comme dans Txistan et Iseut, 
'"mAne le b a r ,  les deux héros étant plutot agis qu'agissant a u  .moins 
aupIan d u  dérnulement d e  i'intrigue. Prédominance romanesque de la 
femme, avec ce couple antithétique de Lubias et de Bélissant qui sans 
cesse sépare et réunit les deux protagonistes. 

Figures féminines bien ambigues d'ailleurs, capables du meilleur et 
du pire. Sans doute, comme le rappelle le tronvkre faisant référence h 
Salomon (rapprocher Queste, p. 220, 1. 25-26), y en a-t-il bien pen de 
"parfaitez, n'en a quatre, .non trois" (VV. 1221-22), et pnurtant cette 
mbme .femme est aussi un &re de lumiere: "la' cortoise, la blande" 
(v. 468), dira-t-on. deLubias '"qui plus blanche est que serainne ne fee" 
(v.473). La sirkne antique et mythologique associée h la fée celtique 
et folklorique: tout u n  programmel Double visage de l a  femxne, aussi 
séduisant qu'inquiétant. Comme nous sommes loin ici de la chanson de 
geste, de la belle Aude autant que de dame Cuibourcl Figure de femme 
douée d'un pouvoir qnasi-magique dont on trouvera (sans s'y 'laisser 
prendre d'ailleurs) la christianisation un peu plaquhe dans la -pri&re 
que Bélissant lance vers le Ciel pour faire véritablement appara$re in 
extremis le champion tant atteudu et espéré: "Si com elle ot sa-proiere 
fenie / Si resgarda.. . / Si vit venir Ami -par la chaucie" (VV. 1340-42; 
cf. w. 1352-53). Nous sommes bien ici -et grite aux femmes- en 
pleine etmosph'ere d'"aventure" et de "merveille", au caeur mbme du 
monde romanesque. 

De ce mbme monde romanesque releve aussi, en .opposition ?i la 
morale objective et un ,peu simpiiste propre A la chanson de geste, la 
Eonqubte progressive dUne intériorité, d'une subjectivitk qui se mani- 
leste iians l'es' débats psychologiques qui agitent les personnages. Mo- 
.nologue amoureux üune Bélissant bien déterminke, telles les héroines 
de Marie de France, h imposer son amour ?i un "bel home" qui s y  
dérobe - et sans s'embarrasser de scandaiiser le "siecle", la société 
.qui I'observeet la juge: "11 ne m'eu chaut se li siecles m'esrarde" 
(w. 659-61). Mieux encare, dhchirante méditation du vauvre Amile s'in- 
t&rogeant douloureusemeut sur le choix qui Iui est Gposé: condamner 



son ami A la mort lente de la lepre ou sacriíier ses deux enfants inno- 
cents; débat contradictoire e t  cornélien avant la lettre que soulignent 
bien les agrapbes syntaxiques: "Mout li est dur ... / mis dautre part se 
prent a porpenser ... / et si est maus de douz anfans tuer" (w. 2919-32). 

Toujours dans cet esprit, on peut bien dire que meme un "petit 
vers" comme "Par moult bele aventure" (v. 902) -surtout si on le 
met en rapport avec son %orrespondantS "Si com est a coustume" 
(v. 1155)- est loiu d'etre innocent: on sait assez en effet I'arriere- 
plan romanesque que ne manquent pas d'évoquer ces deux mots-clefs 
qui sous-tendent toute la thématique dialectique de nos romans cour- 
tois - la Queste en est un éclatant témoignage 4. 

Un pas 'de plus dans cette meme ligne de I'influence romanesqüe 
et nous allons &re confrontés A la problématique essentielle de cette 
teuvre' apparemment disparate et pourtant parfaitement "orientée": 
'nous voulons parler du theme du Double, d e  SAutre, avec tous les 
problbmes qu'il nemanque pas de soulever. Et c'est ici l'influence fon- 
damentale du 'Tristan qui va se faire sentir et nous aider peut-&re A 
expliciter quelque pcu les choses, car il y a une concordance éviitente 
entre les deux poemes, au-moins. en ce qui coiiceme fa partie centrale 
$Ami et Amile. 

Le personnage d'Hardré par exemple, pour épique qu'il appaxaisse 
A l'instar de .  Caoelon dans son rble d e  traltre, ne manqke pas d'entre- 
tenir un rapport plus secret e t  plus fondameutal avec le nain Frocin 
du roman de'BérouL Comment en effet ne pas &re sensible I'atmos- 
phbre de pibge nocturne, A cette nuit au cours de laquelle Amile sera 
"reprins prouvez" (v. 710), comme le fut Tristan  v. 752) lors de I'épi- 
sode de la fleur de farine? Nocturne de I'embuscade et de la trahison 

. . dads le's deux cas; 
Comment ne pas reeonnaitre aussi une similitude dáttitude entre 

Charlemggne e t  le roi Marc, contraints Sun et I'autre A voir ce qu'ils 
n e  voudraient -pas voir, comme I'atteste I'attitude de I'empereur qui 
son "cliief'prinst a Cliner" (v. 745), e n  p;irfait parallélisme avec celle 
de Marc qui,'dans'la meme situation, "son chief abesse vers la terre" 
. , 

4. J. Ribard, L'nuenturs dans lo Queste del saint Graol. dans Mdlanges Alice %n- 
che, París, Les Belles.Letties, 1984, t. 2, pp. 415-423; id . Pour une inienrrhtation 
thbologique de la 'coutume' dan8 le mman mthurien, dans Mklnnges Erich K6hler. Hei. 
delberg, C .  Winter, 1984, pp. 241-248. 
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(v. 611)? Contraints aussi Sun et I'autre exercer une "justice moult 
cruel" (v. 1250), a préparer ce bucher oii faire "ardoirla bele Belissant" 
(v. 1268), oA faire "ardoir son nevo et sa feme" (Béroul, v. 883). Double 
image &u roi justicier malgré lui sous la pression de ses "félons" et 
"losengiers". Mime parallélisme dans la facon dont Charlema.pe et 
Marc savent reconnaltre les mérites chevaleresques de leur adversaire, 
de  leur rival, que nul n'oserait affronter en combat jltdiciaire (Ami 
et Arnik, w. 790-94; Béroul, w. 81418), et mime parallélisme dans 
la facon dont la reine intervient pour empicher I'empereur de s'aban- 
donner 21 une. justice expéditive (VV. 795-801), en s'offrant jouer elle- 
mime le r&e d'"ostaigem, exactement comme Dinas de Dinan rappelle 
a Marc les exigences d'un jugement de Dieu accompli dans les formes 
Iégales (Béroul, w. 1097-99). E t  sans parler encare de cette épée de 
séparation, de chasteté, qui se retrouve curieusement dans les deux 
rbcits, comme s'y retrouve aussi le motif de la IApre qui défigure pour 
un temps leS deux héros, Ami et- Tristan. 

' 

Mais la n'est pas le plus important. Beaucoup plus essentiel, beau- 
coup plus profond, est le problemefondamental iiülstré dnns les deux 
ceuvres, celui de la Connaissance, ce graiíd jeu de la vérité et dn rnen- 
songe qui se trouve comme emblématisé sous la forme ditn serment 
ambigu lavé au coeur des deux récits. Qu'on se réfhre seulement au 
passage $Ami et Amile qui occupe les w. 1415 1441. Le verbe "men- 
tir" y revient par trois fois la rime, e t  ce n'est pas un hasard. Quand 
,Ami y accuse Hardré davoir "menti" (v. 1425) en prétenaant que *test 
vassal" qu'il tient "par la main" a couché nu a nu avec la belle Bé- 
lissant (w. 1419-20), i1 dit la vérité. Et quand Bélissant, quelques 
vers de distante, dit d'Hardré "que il n i  a dun tout senl mot menti" 
(v. 1438), elle dit ,aussi, a sa maniire, la vérités. Exactement comme 
'31 en va du célebre sement a m b i p  d'Is'eut au Mal Pas. Et de prendre 
B témoin, ici comme ailleurs, "cil Dex qui ne mentit" (v. 1439), car 
cette formule, presque sacrilige -dans ce contexte, ne césse de revenir 
tout au long de b u v r e  (w. 1129, 1397, 1881, 2125, 2694, 2699), comrne 
on ,la trouve aussi dans leTristan de Béroul (v. 372). E t  si la fin de 

.. . 
. .  , 

5. Devant la double vérité de ces serments pourtant cnntrsdictoires, Dieu .;e trottve 
en quelque rorte prir: au piege et contr.int de "gagner du tempa" --Coi* le mmbat 
sinpiilier qui se prolange et reste inévitnblement indécis; dO& aarssi. ponr rartir de 
cette impasse & la fois logique et marale, I'absolue nkcesdté de fniie se vouer nu diable 
I'un des deuz adversaires qui re dérignea ainsi lui.meme camme celui qui est dens 
son tort et mérite donc la mort. 



.ce meme romau un voit le héros crever J'ceil malintentionné et mal- 
faisant de Godoine, de la meme f a p n  Hardré, puni par oh il a péché, 
s e  voit arracher un ceil, et i'auteur le souligne lui-meme dans ces vers 
:oh i l  se plalt de facon signiíicative A jouer sur les -mots: " ... dúnne 
part vos ooi or nonooiant / Voz mar ue.istez la bele Belissant" 
(VV. 157273). On pourrait d'ailleurs résumer la problématique qui s'illus- 
.%re ici en -usant dún  jeu de mots -A la -mode médiévale: le .oeoir peut2il 
jamais &re l a  garantie du voii? 

Nous sommes Ih au cceur du débat fondamental .sur Sillusion8, sur 
la vérité set le mensonge - et  par-del&, mais dans la mbme ligne, :se 
pose inévitablement le problhme non -moins .fondamental ¿le Sidentité 
e t  de Saltérité qui se disimule ,et s'exprime A .la fois dans la confor- 
mité et la différence de ces deux noms, Ami. et Amile, comme il s'ex- 
primait déjk ,dans la réduplication: Iseut la blonde et Iseut :aux blan- 
.ches mains. 'S'agit-il en définitive d e  deux personnages aistincts ou dUn 
mbme btre en quete d~e son "alter ego", de son .unit@ C'est -tout .le 
theme arigoissant iie la ghellité, du  "double" - et  I'on sait assez la 
:sourde inqniétude qui .s'attache Pexistence mbme .¿le jumeaux, .A 
pr.euve'le I;ai ilu Frene de 'Marie de France. 

Ami et Amile, comme -le font Tristan et -1seut sous-une autre forme, 
nous acculent A ce dilcmme, -an problhme inextricable que pose cette 
double personnalité o& ]?un {identüie tellement -A I'autre qú'on n e  :su- 
iait les aissocier, les "departir", sans les faire -mourir, comme il .en v a  
du cbhvrefeuille 'et du coudrier dans le la i  célebre qui es! .comme :un 
condensé de toute I'histoire, de tout le drame de Tristan et'iseut. Ami 
e t  Amile, comme 'Tristan et Iseut, n e  peuvent s e  :rejoindre .en .d&&i- 
tive que dans la mort. 

C'est la -sede ,facon pour eux a'échapper aux -compromissions, au 
m'ensonge, cette marque diabolique .-"n'aiez .cure... de ~ o i r  dire" 
(VV. 1626-27), te1 est :le .testament satanique .que confie Hardré -a son 
aeveu avant de mourir-, ce mensonge & quoi les acculeiit leur diifé- 
rence et leur similitude. L'un et le deux; 1e:rneme;et Sautre7 - avec 
le redoutable danger du narcissisme: quana les deux jennes :gens sont 
en quete I'un de Pautre, ne le sont-ils pas d'abord d'eux-memes? Qubte 

6. Voir J. Ribard, Le "Tr(stan" .da Béroul, un monda de .l'illusia?, RBSIA, -31, 
1979, pp. 229-244. ' ' ' 

7. Voir A, Planche. Ami ef Amile iou .le :M& e t  :l'Autre; ''Zeitschrift für :roma- 
nische Philologie", 1977, pp. 237-269. 



du semblable, du meme: quete stérile qui ne peut déboucher que sur 
la mort. Refus inconscieut peut-&re d'accepter la brisure ontologique 
( i  rapprocher étymologiquement de celle du sexe), désir incoercible 
-"Je nel vi onques, mais moult I'ai desirré" (v. 120; 6. w. 2736, 2740), 
s'écrie I'uu des deux héros en parlant de i'autre- celui de reconstituer 
avant l'heure I'androgyne primordial (car il y a quelque chose de fémi- 
nin daas le nom meme d'Amile quand il est accolé celui d'Ami) 
de retrouver i'unité perdue aux origines du monde, de faire se recouvrir 
enfin les deux hanaps sortis du meme moule originel: "Que en un 
mosle furent andui ouvré" (v. 31). N'est-ce pas deja ee qu'exprimait, i 
sa manihre, le mythe du loup-garou, te1 que le met en schne dans son 
Bksclawet la poétesse Marie de France? 

Nous voili bien loin de la chanson de geste, de I'hagiographie et 
du roman lui-meme au sens banal du teme. Mais quoil Faut-il A tout 
prix privilégier une lecture? Du héros, qu'il soit épique ou romanesque, 
au saint, y a-t-il en définitive, i'époque considérée, une si grande 
différence? Par deli les oppositions ou les complémentarités des genres 
littéraires, par del& le jeu savant d e  I'iutertextualité, c'est le channe, 
au sens propre e t  fort du teme, de cette euvre atypique e t  énigma- 
tique de nous ramener toujours, aujourd'hui comme au Moyen Age, 
au meme probI&me fondamental qui ne cesse de se poser i I'homme, 
ponr peu qu'il s'interroge, par littérature interposée, sur sa nature e t  
sur son devenir, oscillant constamment d'un p6le i i'autre, d'Ami i 
Amile, ces deux noms emblématiques, semblables e t  pourtant différents, 
toujours en quete diine connaissance et dUne unité impossibles i attein- 
dre ici-bas, que ce soit par le biais de i'amour ou par celui de I'amitiA. 
Telle est sans doute la "veritez" (v. 3496) profoude de cette histoire, 
comme de toutes les autres histoires*, et c'est pourquoi ainsi que i'écrit 
in fine le trouvhre "A touz jors mais noz sera ramembree / Jusqu'en 
la &n dou monde" (w. 350504). 

8. Sur la 'lkminité" dPAmile, voir la facon dont ce personnage reconnsit la su- 
p4riorit4 virile de son compagnan au plan chevalererque en m&me tcmps qu'il lui cede 
volontiers la femme qu'on lui offrait: "Me eompains I'ait qui plus est mnquereres, / Et 
si fiert mieus dou tranchant de I'espee" (VV. 477.78). 

9. Rapprocher ces ver8 qui mettent le point final au Ini du Bisclaoret: "L'aventure 
k'avez ole / Veraie fu, n'en duteí mie. / De Bisclavret £u fez li lair / Pur remem. 
hrance s tuz dis msis" (VV. 315-18). 


