
BEATRIX KONCZ

L’espace du Bien et l’espace du Mal
dans Ami et Amile, chanson de geste du XIIIe siècle

L’espace constitue une questionclé pour la compréhension de la civilisation 
médiévale.   La   signification   symbolique   des   espaces   instaure   une   image 
complexe   du   monde   médiéval.   Néanmoins,   les   différents   genres   littéraires 
mettent l’accent sur la présentation des lieux divers en vue de leur but littéraire.

La thématique des chansons de geste se rapporte essentiellement aux actes 
exceptionnels   et   aux   exploits   héroïques   communs   de   l’époque   de   grands 
souverains européens au Moyen Age. Ainsi,  les châteaux, les forteresses, les 
champs de bataille occupent une place importante parmi les lieux présentés dans 
ces œuvres épiques. 

Après   avoir   annoncé   la   naissance   d’Ami   et   d’Amile,   l’auteur   de   cette 
chanson de geste du XIIIe siècle entame une longue énumération des villes et des 
régions   de   toute   l’Europe.   L’énumération   d’horizons   divers,   de   l’Auvergne 
jusqu’à   la   Sicile,   brouille   un   peu   le   sens   de   l’orientation   du   lecteur.   La 
succession des régions et des cités semble quasiment irréelle. En même temps, 
cette abondance de noms géographiques dès le début de l’histoire nous suggère 
que l’auteur accorde une grande importance aux divers types d’espaces. Il faut 
souligner   ici   que   dans   ce   texte,   nous   ne   trouvons   que   quelques   détails 
concernant le palais royal, les champs de bataille, ce qui n’est pas le cas dans les 
autres   chansons   de   geste.   Nous   passons   d’une   topographie   intime   (locus  
amoenus) à des reliefs menaçants (locus terribilis), mais il faut voir également 
dans   quelle   mesure   la   description   de   ces   lieux   inverses   change   et   quelles 
répercussions ces changements peuvent avoir sur la lecture du texte. La question 
se pose : ces structures spatiales sontelles associées uniquement au Bien ou au 
Mal,  ou   leur   sens  peutil  être   ambigu ?  Cette  étude  envisage  d’analyser   les 
usages   de   l’espace   –   éléments   poétiques   –   que   l’auteur   anonyme   de   cette 
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chanson de geste a privilégiés. Il serait également intéressant de connaître les 
significations que nous pouvons dégager de ces représentations.

I. Ouvert contre Clos ou le Bien contre le Mal
L’espace du Bien. Après leurs retrouvailles, Ami et Amile passent beaucoup 

de temps en route mais  il  y aura deux pôles essentiels  qui  prennent  un rôle 
important  du point  de  vue de  la poétique de  l’espace dans   l’œuvre.  Un pré 
fleuri,  espace géographiquement ouvert,  occupe une place essentielle dans la 
série des espaces fréquentés par les personnages de Ami et Amile.

Vint (Amis) a une aigue ; quant fu outre passéz,
[…]

Ainz que il fust demie lieue aléz
Devant lui garde, si a veü uns prés, 
Touz fu floris si conme el mois d’esté1. (Ami et Amile, vv. 165, et 168170)

Ce  pré   donne   l’image   d’un  locus   amœnus  et   fait   allusion   à   un  premier 
témoignage de ce type de lieu qui remonte à Virgile. Nous pouvons trouver une 
description  de  ce   type  de   lieu   idyllique  dans   les  Bucoliques  ainsi  que  dans 
l’Énéide :

Énée   cependant   voit,   dans   un   vallon   retiré,   un   bois   solitaire,   des   halliers 
bruissants  et   le   fleuve  du  Léthé   qui  arrose  ce  paisible  séjour.  Sur  ses   rives 
voltigeaient des nations et des peuples innombrables, comme dans les prairies, 
sous la lumière sereine de l’été, les abeilles se posent sur les fleurs diaprées et 
se déploient autour de la blancheur des lys ; et toute la plaine bourdonne de leur 
murmure2.

Le  locus amœnus, élément rhétorique hérité de l’Antiquité,  est un schéma 
comprenant beaucoup de variantes, mais rappelant toujours un paradis terrestre :

1  Ami et Amile, Chanson de geste publiée par Peter F. Dembowski, Paris, Champion, 1987. 
2  Virgile, Énéide, Livres IVI, Texte établi par Henri Goezler et traduit par André Bellessort, 

Paris, « Les Belles Lettres », 1966. p. 190. 
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Or sont li conte enmi le pré assiz.  (Ami et Amile, v. 184)

Or sont li conte andui assiz sor l’erbe,
Il s’entr’afient compaingnie nouvelle. (Ami et Amile, vv. 199200)

Ce lieu intime traduit l’harmonie de leur relation, la perfection de leur amitié 
qui se noue à cet endroit. Leur deuxième rencontre, après une longue séparation, 
a lieu sur le même pré fleuri où ils se sont juré fidélité et loyauté lors de leurs 
retrouvailles. Amile se rappelle ainsi à ce moment :

Beneois soit li prés que je voi ci
Et touz li  lieus et li biaus edefis.
Ci fumez noz et juré et plevi
La compaingnie entre moi et Ami. (Ami et Amile, vv. 910913)

Malgré le bonheur des retrouvailles, l’ambiance est imprégnée d’inquiétudes 
et de menaces. Cette fois, la description du même espace géographique annonce 
des événements négatifs :

Or fu Amiles enmi le pré couchiéz,
[…]
De l’autre part ot un gaste monstier,
Tuit sont li mur gasté et pesoié
Et les tors fraintez et il maubre brisié. (Ami et Amile, vv. 930, et 93739)

Nous remarquons ici une variante du locus amœnus, un espace ouvert, avec 
des motifs qui soulignent l’importance de ce lieu simple. L’auteur utilise non 
seulement   des   expressions   qui   contribuent   à   une   atmosphère   agréable   ou 
angoissante,   mais   avec   le   choix   des   motifs,   il   influence   également   la 
signification de l’espace. Pensons au motif celtique de l’eau ayant une fonction 
double ou bien au pin, un archétype latin qui implique la mort et l’éternité3. Ces 
motifs insérés dans le décor modifient la signification des scènes.

Nous pouvons constater, d’après la peinture de ce paysage, que le pré est à la 
fois l’espace du bonheur et l’espace de la tristesse. C’est un lieu privilégié où les 
héros   se   rencontrent,  un  monde   intime  bien  à   eux  où   ils  ne   laissent   entrer 
personne.   Ils   s’y  reposent,   ils  y  puisent  de  l’énergie  grâce à   la  présence de 
l’autre,  et  prennent des décisions importantes.  Ce pré  ressemble à  un  îlot de 

3  Le pin apparaît plusieurs fois dans le récit. (v. 138593 ; et v. 485). Sur le thème du pin : 
Alice Planche,  « Comme le pin et plus beau que le charme »,  Le Moyen Age,  n° 80/1974, 
p. 5170. 
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paix, un monde bien isolé,  bien qu’il  ne soit  pas entouré  de murs. Le jardin 
fermé  (vergier), autre type du  locus amœnus,  lieu d’apparition du roi ou des 
scènes amoureuses, ne se présente pas dans cette chanson de geste. Le roi est 
présent  dans   l’histoire4,  entre  dans  un pré,  mais   il   s’agit  du  lieu du combat 
judiciaire qui  se déroule « desoz Paris  enz prés5 ».  Le pré,  dans cette scène, 
associe les forces du Bien et celles du Mal. Le Bien l’emporte sur le Mal, Ami 
gagne le combat contre Hardré, et le pré devient de nouveau essentiellement un 
lieu de bonheur :

Or sont li conte andui el pré assiz.
Qui les veïst baisier et conjoïr,
Dex ne fist home cui pitié n’en preïst. (Ami et Amile, vv. 19411943)

Les   expressions   « assiz »,   « se   siet »,   « se   jut »,   démontrent   que   Ami   et 
Amile considèrent ce lieu comme un espace sûr. Leur position inhabituelle dans 
un monde chevaleresque signale l’intimité  de l’espace. Ils  ne sont jamais en 
poste   d’observation.   Leur   position   assise   ou   couchée   est   le   signe   qu’ils   se 
sentent   en   sécurité.   L’atmosphère   autour   d’eux   est   sur   le   point   d’être 
opportunément   calme.   Le   fait   qu’ils   laissent   les   chevaux   flâner,   qu’ils   les 
déharnachent permet de conclure que l’idylle est absolue. 

Li cuens Amiles enmi le pré se jut, 
Devant lui ot son aufferrant quernu, 
Ses bonnes armes et son pezant escu, 
Son brant d’acier nouvel et esmolu.  (Ami et Amile, vv. 960963)

Enmi le pré. Remarquons que leur position est toujours étroitement liée au 
milieu du pré. Comment comprendre cette préférence accordée à cette situation 
centrale ? Lorsque l’auteur évoque une position centrale des héros, il y a là en 
effet une remarquable prétention à la perfection qu’il veut montrer à tous les 
niveaux. Il choisit un pré fleuri comme lieu de reconnaissance des « frères », 
bien évidemment il le peint à l’image du jardin d’Eden, et la situation des héros 
au cœur de cet espace répond au propos de l’harmonie parfaite :

4   Charlemagne prend place sous un pin pour prendre le rôle du juge dans le duel judiciaire 
(v. 138593)

5 Ami et Amile v. 1468.
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Or sont li conte enmi le pré assiz.
Qui les veïst baisier et conjoïr, 
Dex ne fist home cui pitiés n’en preïst (Ami et Amile, vv. 184186)

Dans le comportement d’Ami et d’Amile, on peut découvrir l’antithèse de 
l’attente et de la sortie. Ils attendent ici et ils partent pour ailleurs. Pour Ami et 
Amile,  ici, cela veut dire dedans, dans ce monde intime sur le pré, et  ailleurs 
signifie   le   monde   extérieur   (dehors)   de   la   société   féodale   avec   toutes   ses 
exigences. Gaston Bachelard disait que la dialectique du dehors et du dedans « a 
la netteté tranchante de la dialectique du oui et du non qui décide de tout6 ». Il 
continue en disant que le dehors et le dedans « commandent toutes les pensées 
du positif et du négatif7 », de l’être et du nonêtre. Dans ce poème, l’ailleurs 
n’est pas « un pays inconnu » où le chevalier peut arriver par le passage d’un 
pont en verre, ou bien en tuant les dragons. L’ailleurs  est bien le monde réel 
médiéval, où les héros affrontent le Mal. Une géométrie verticale, c’estàdire 
métaphysique croise la géométrie spatiale.  En ce pré  fleuri, l’ambiance de la 
paix indique la paix de l’âme.  Ici  prend un aspect positif,  et dans ce monde 
intime le héros est luimême. L’espace ouvert du pré symbolise leur ouverture 
d’esprit et de cœur. Ce pré est en même temps un espace clos dans la mesure où 
ils s’y retrouvent à deux, et personne ne peut entrer dans ce monde intime. Ils y 
sont unis, à la différence du monde extérieur où dans la plupart des cas ils sont 
éloignés.   « Si   dedans   implique   fermeture,  dehors   invite   au  mouvement8 »   – 
affirme Paul Zumthor.

L’auteur  de   cette   chanson de  geste   imagine  une  autre  variante  du  locus  
amœnus  que celle qui est généralement peinte dans les chansons de geste. Ce 
lieu agréable n’est pas un jardin royal, ni un jardin des amoureux, mais l’espace 
de l’amitié absolue.

6  Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, P. U. F., 1972, p. 191.
7  Ibid. p. 191.
8  Paul Zumthor, La mesure du monde, Représentation de l’espace au Moyen Age, Paris, Seuil, 

1993, p. 59.
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L’espace du Mal.  Dans les chansons de geste,  étant  donné  qu’elles sont 
destinées à raconter des faits historiques, la cour royale est l’un des centres des 
événements. Deuxièmement, il faut mentionner le champ de bataille comme un 
lieu   significatif   dans   ces   œuvres.   Le   chevalier,   qui   est   au   service   de 
Charlemagne   (ou  de  ses  successeurs),  après   l’accomplissement  des  épreuves 
chevaleresques, retourne toujours auprès du roi. Nos héros, Ami et Amile, après 
leurs retrouvailles, se rendent également au service de Charlemagne. 

Paris. Dans ce texte, nous ne trouvons que quelques détails concernant la 
description de la cour royale et le château de Charlemagne. La cour royale a son 
siège à  Paris,  c’est   là  que  la première   intrigue se  noue et  qu’une partie des 
événements   importants   se   déroule.   Hardré,   le   traître,   tend   un   piège   afin 
d’éloigner les deux chevaliers de la cour royale. Il annonce la fausse mort des 
amis,  mais  son projet  échoue,  ce  qui  entraîne  l’apparition des   femmes dans 
l’histoire  puisqu’il  donne  la  main de sa  nièce,  Lubias,  à   l’un des  amis.  Les 
femmes   entrent   en   scène   et   deviennent   des   actants   importants   dans   le 
déroulement   de   l’histoire.   Les   devoirs   habituels   des   femmes   restent   dans 
l’ombre, ce n’est plus servir et soigner le chevalier qui est au centre de leurs 
préoccupations. Elles veulent séduire, blesser, faire du mal. Les sentiments – la 
jalousie,   la   méchanceté   et   l’amour   fatal   –   sont   mis   au   premier   plan.   Ces 
sentiments, sources de conflits, se produisent entre les murs. L’auteur choisit 
intentionnellement ce lieu pour le point de départ des conflits, il suit l’exemple 
des jongleurs de l’époque lorsqu’il attribue cette place à la cour royale. Dans 
l’écriture médiévale, ce sont, entre autres, les châteaux et le personnage du roi 
qui authentifient un récit historique. Il est intéressant de mentionner que sous le 
règne de Charlemagne, la cour ne réside pas souvent à Paris9. Malgré ce fait 
historique, l’auteur attribue un rôle central à Paris en tant que point de départ, 
ainsi que point de retour. Ami et Amile partent à Paris pour servir Charlemagne, 
et ils y retournent régulièrement. 

Huimais orréz de ces douz compaingnons,
Com il servirent a Paris a Charlon
Par lor grant compaingnie. (Ami et Amile, vv. 1618)

9  Ce fait peut être une des raisons de la présentation imprécise de la cour et du château royal.
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L’auteur revient plusieurs fois sur le fait du retour à Paris :

Li cuens Amiles ot ses ostaiges mis,
Puis s’en entra tout droit en son chemin,
Celui qui va de Blaivies a Paris,
Ainz ne fina, si vint en pré flori. (Ami et Amile, vv. 905908)

Paris  est  vraiment un  lieu primordial  puisque même les ennemis  arrivent 
jusque   là :  « En  lor  chemin  sont  maintenant  entré,   Jusqu’a  Paris  ne  se  sont 
arresté10 ». 

De Paris, considéré comme un espace clos, les protagonistes partent vers des 
espaces de plus en plus ouverts : 

De la ville issent par la porte ferree, 
Passent les terres et les amples contrees, 
Desci a Blaivies n’i ont resnes tyrees. (Ami et Amile, vv. 483485)

Blaye. Les deux chevaliers font des voyages entre Paris et Blaye. La ville de 
Blaye où se trouve le foyer d’Ami devient ainsi l’autre pôle signifiant dans la 
topographie évoquée. A Blaye, c’est Lubias qui personnifie le Mal, l’incarnation 
parfaite de  la méchanceté   féminine,  et elle  tient   le même rôle  que Hardré  à 
Paris, notamment celui de détruire l’amitié des deux amis. Ces deux villes sont 
des lieux parallèles dans la mesure où nous y trouvons les mêmes motifs : la 
présence des  malfaiteurs,   l’accueil  chaleureux,   le   lieu du repos,  et  ces   lieux 
confrontent toujours les héros à l’angoisse. C’est un monde extérieur et étrange 
pour Ami et Amile. Ces espaces les séparent, les obligent à lutter contre le Mal, 
contre l’intrigue et la félonie. Entre les murs des villes et des palais, différents 
types de défis les attendent. Bien que la peinture des villes, des demeures, des 
salles  ne  soit  pas  aussi  complexe  que  dans   les  autres  chansons  de  geste,   le 
vocabulaire nous signale la présence des forces négatives dans ces lieux clos :

Passent les terres et les citéz estraingnes,
Vinrent a Dunne, une eve desrubaine,
Enz grans dromons et ens barges s’en entrent […]

(Ami et Amile, vv. 20442046)

10  Ami et Amile, v. 333334.
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Les   sentiments   des   personnages   reflètent   également   qu’ils   sont   dans   un 
monde ailleurs : 

Dame, dist il, bien m’avéz agaitié
Et sormonté et del tout abaissé.
[…]
Or voz voi si del tout sauvaige et grief,
A Deu m’en claim, le Glorioz dou ciel
Qu’il m’en face venjance. (Ami et Amile, vv. 208283; 209294)

Quand les héros quittent le pré et entrent dans ce monde extérieur, la tristesse 
envahit leur cœur, ils diffèrent le temps de la séparation :

Tant entendirent iluecques au parler
Que vespres fu, li solaus dut cliner.
Il se corrurent baisier et acoler,
Plorant s’en départirent. (Ami et Amile, vv. 109396)

Méchanceté,  fureur,  tristesse, inquiétude, douleurs,  tourments physiques et 
moraux dominent ce monde. Ce n’est pas un monde proche de l’enfer, mais un 
lieu où le héros doit affronter de multiples dangers, toute une série de conditions 
de   vie   très   dures.   Nous   voyons   ici   une   variante   des  loci   terribiles,   mais 
également un exemple où un espace du Mal peut être ambigu puisqu’il y a des 
motifs et des personnages positifs – comme par exemple les serviteurs ou le fils 
d’Ami – dans ce type de lieu qui aident les héros à surmonter les obstacles.

II. Haut contre Bas, l’espace mental
« À chaque fois, le décor reflète le sentiment des personnages.11 » Dans cette 

perspective, il faut souligner que la symbolique de l’espace est toujours liée aux 
manifestations affectives. Nous pouvons décrire un espace, d’une part, d’après 
les déplacements physiques et les caractéristiques géographiques, mais d’autre 
part,   il  ne  faut  pas oublier   les aspects émotionnels.  Ce dernier  niveau,  nous 
pourrions   l’appeler   le   plan   vertical   (qui   traverse   le   plan   horizontal 
géographique)  de   l’œuvre.  Sur  ce  plan  vertical,  à   travers   les   représentations 
émotionnelles, nous rencontrons un état de bonheur, de satisfaction, de tristesse 
et   de   douleur.   Dans  Ami   et   Amile,   les   espaces   servent   donc   de   références 

11  Rhétorique générale par le groupe μ J. Dubois, F. Edeline, J.M. Klinkenberg, P. Minguet, 
F. Pire, H. Trinon, Paris, Librairie Larousse, 1970. p. 194. 

190



BEATRIX KONCZ : L’Espace du Bien et du Mal

mentales aux héros. Les différents espaces – urbains ou naturels, clos ou ouverts 
–   évoquent   différents   états   psychologiques   chez   les   protagonistes.  
Cet   « espace   mental »   complète   l’espace   géographique,   et   ils   présentent 
ensemble une image complexe sur un lieu précis. Les sentiments oscillent entre 
le « haut » et le « bas », entre la satisfaction et le mécontentement.

Le pré,   les  protagonistes   le  conservent  dans   leur   for   intérieur  comme un 
locus amœnus. Ils s’y retrouvent, ils en partent et ils y reviennent en gardant 
toujours   un   bon   souvenir.   Il   est   le   symbole   du   bonheur,   de   l’unité   et   de 
l’équilibre absolu. C’est ainsi que le lieu est décrit : 

Reprinst sa voie, si se prent a esrer
Vint a une aigue; quant fu outre passéz, 
Oste la selle, li chevax est witréz, 
Puis la ra mise, si est tost remontéz. 
Ainz que il fust demie lieue aléz
Devant lui garde, si a veü uns prés, 
Touz fu floris si comme el mois d’esté. (Ami et Amile, vv. 164170)

Mais l’auteur insère dans cet univers de joie quelques aspects négatifs qui 
rendent ambiguë la symbolique de cet espace. Non seulement le décor change 
d’un  moment  à   l’autre,  mais   les  pensées  et   les   sentiments  mélancoliques  et 
tristes l’emportent sur le bonheur.

Les   déplacements   géographiques   sont   en  harmonie   avec   l’état   moral   du 
héros. Pensons aux voyages dans toutes les directions d’Ami lépreux quand ses 
pensées sont également dispersées et confuses. C’est au cœur et également au 
mouvement que nous pouvons découvrir cette errance :

Li cuens Amis s’en entra en sa voie, 
Celle de Rome que on tient la plus droite.
[…]
Passent les villes et les bors et les terres,
Jusqu’a Clermont ne finent ne ne cessent
Ez le conte en la ville. (Ami et Amile, vv. 246465; 251820)

Dex, dist li cuens, quel part porrai vertir ?
Gloriouz Peres qui en crois fustez mis,
Or sai je bien, je n’ai mais nus amis.
Dex, com tenrement plore ! (Ami et Amile, vv. 257679)
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Les cités, c’estàdire l’espace urbain, baignent également dans l’ambiguïté. 
Paris   est   le   siège  du  pouvoir   royal ;   par   respect   pour   leur   roi,   les   héros  y 
retournent avec plaisir, mais la présence du malfaiteur et des menaces associent 
cet espace plutôt au Mal. L’auteur met en rapport, là aussi, le cadre narratif et 
l’état d’esprit des protagonistes.

À  la différence du monde des romans arthuriens, souvent décalé  vers une 
topographie   merveilleuse,   les   espaces   de   cette   chanson   de   geste   s’avèrent 
référentiels. L’espace demeure réel – social ou naturel – et le héros ne doit pas 
traverser des eaux magiques, ou bien dormir dans un lit merveilleux dans un 
château   mystérieux.   Pour   une   poétique   de   l’espace,   il   faut   analyser   les 
comportements et l’état moral des personnages, les changements de conditions 
de vie liés aux différents types de lieux. Il est également à étudier les conditions 
d’accueil et les positions des héros dans les divers espaces.

La poétique de l’espace de Ami et Amile est bien programmée. L’auteur, par 
le choix des lieux inverses, donne un rythme à son œuvre. Il crée une image 
symétrique des espaces représentés.  Bien que la succession des lieux clos et 
ouverts   donne   l’impression   d’un   monde   simple   en   noir   et   blanc,   il   est   à 
remarquer qu’il s’agit d’un univers et d’une symbolique complexes des espaces. 
Cet univers confronte l’espace clos des cités où tout le monde peut entrer, avec 
l’espace  ouvert  du  pré   qui   est  un   lieu  privilégié.  Un  paysage  naturel   et  un 
paysage urbain représentent symboliquement le Bien et le Mal. Par ce procédé, 
l’auteur met au centre du récit  un simple lieu de la nature.  Nous souhaitons 
souligner ici que l’auteur de Ami et Amile ne suit pas les traditions épiques et 
courtoises   selon   lesquelles   l’espace   clos   –   le   plus   souvent   un   jardin   fermé 
(vergier), une cour intérieure – se manifeste comme un  locus amœnus  ouvert 
seulement pour les personnes « élues ». 

Les   paysages   se   répondent.   Les   lieux   s’intègrent   dans   un   système 
d’oppositions. Le thème principal de cette chanson de geste oscille également 
entre deux pôles : le compagnonnage et l’amitié spirituelle. 

__________________________
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