
Jeux et enjeux d'écrlture
chez Chrétien de Troyes:

I'exemple de Cliges *

Ida Lúcia Machado"

RÉSUMÉ: Nous nous proposons, dans cet artic1e, de décrire
l' esthétique du jeu ironique chez Chrétien de Troyes, en puisant
dans son roman Clígês. En dégageant quelques unes des
stratégies susceptibles de créer le phénomêneironique, nous
montrerons, à la fois, le pouvoir de séduction qui érnane de
cette écriture,

Cet article aura cornrne objet I'écriture de Chrétien de Troyes, dans son
rornan Clígês. Nous diviserons notre analyse en deu x parties. Dans la premiere,
nous poserons des considérations générales sur l' art de.Chrétien et sur le roman

objet de notre étude; dans la seconde, nous nous pencherons sur ce que nous
appelons les "jeux" et "enjeux" de cette écriture. Notre exposé vise à emphatiser
la construction de l'ironie chez cet écrivain du Moyen âge, ironie susceptible
d' être perçue par I' identification des stratégiesd' écriture qui parsêrnent le roman
Cliges.

Mais notre travaiI ne montrera qu' un échantillon de cet art. En effet,
Chrétien s'est révélé, dans son lointain XIIe. siêcle, un artisan habile à faire
multiplier des effets ironiques, sachant rnieux que personne placer le lecteur au
centre d'une salle de miroirs OlI les images renvoient à d' mitres images, qui en
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renvoient à d'autres et ainsi de suite. D'ail1eurs Chrétien de Troyes lui-rnême,
"est le miroir ele La société féodale", comme I' a elit Aragon...

QUELQUES CONSmÉRATIONS SUR L'ÉCRIVAIN ET SUR CLIGES

Chrétien ele Troyes pLace ses histoires aux temps elu roi Arthur. Mais,
chose curieuse, celui-ci n' est jamais !e personnage principal: iljoue le rôle ele
juge, d' arbitre, en ernpruntant rnêrne laspect el'une puissance elivine toujours
prête à aider les "vrais" chevaliers, c'est-à-dire, ceux qui lui sont fidêles ...

L' époque arthurienne envisagée par Chrétien, cornme le elitMichel Zink' ,
est analogue au "II était une fois" eles contes ele fées. Par ce procéelé, Chrétien
brise les liens entre L'histoire et le rornan et celui-ci s'en sort fortifié, si bien
que le récit eles aventures des personnages principaux se passe d'expLiquer au
lecteur le monele arthurien. II est là, ce monde, iL existe, pLacé entre le réel et le
merveil1eux: Arthur et Guenievre n' ont pas el'âge, ils sont imrnuables, à l'Image
des elivinités grecques. Le lecteur n' a qu' à accepter ce monde olympique et
pénétrer avec le héros, eles qu 'iI quitte ses protecteurs, dans un monele inconnu,
étrange, mais ou les nouvel1es circulent avec beaucoup plus ele rapielité
qu'aujourd'hui, elans notre XXe. siecle si bien fourni, pourtant, en matiere ele
médias ... La forêt, par ou le chevaLier erre, ou la mel', qui le conduit vers ele
contrées mystérieuses, montrent L' absurelité ele L' humaine conelition ou la toute
puissance de la Destinée à I' égard ele I' hornme.

Le monele des rornans ele Chrétien est un monele chargé ele signes qui
coneluisent vers plusieurs senso Ce monele propose aux personnages et aux
lecteurs une elouble lecture ou plusieurs possibilités de lecture. Le elernier cas
est bien il1ustré par I' énigme eluRoi Pêcheur, dans le roman Le Conte du Graal
ou Perceval. Mais on se limitera ici à examiner la double lecture offerte par le
rornan Cliges.

Cligês a été écrit en 1176. On considere le personnage-titre soit comme
un "anti-Tristan", soit cornme un "néo- Tristan", soit encore comme un "Tristan
dégradé". Mais, en effet, l'histoire ele Cliges ne cornrnence qu 'aprês la fin
d'une autre histoire, celle eles ses parents, Le rornan présente ainsi une double
structure narrative puisqu'il nous raconte l'histoire eledeux couples. Dans une
premiere étape, on connaitra I' histoire el'ALexandre et eleSoredamors qui, aprês

1 ZINK. Michcl, Introrluction à la littérature Irançalse du Moycn Âgc. Nancy. Presses Universitaircs
de Nancy. 1993.
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maintes péripéties se marieront et auront un Fils unique, Cligês. La seconde
partie de l' histoire nous offrira le récit des aventures et rnésaventures de Cliges
et de Fénice, l'épouse de l'oncle ele Cligês, usurpateur elu trône ele
Constantinople aupres eleson neveu. Fénice refuse elesuivre I'exemple de Tristan
et Iseult et de "partager" son corps entre son mari et son arni, puisqu' elle tient
à aimel' Cliges et personne d' autre; pour ce faire, eIle a recours aux philtres
dune magicienne, qui se trouve être sa nourrice. Puis, pour échapper à
I'empereur,son rnari, elle n'hésite pas à se faire passer par morte; cest ainsi
qu'elle peut retrouver son ami elans une sorte ele palais féerique et souterrain,
ou ils seront heureux,jusqu' au moment OLI un elénommé Bertranelles dénoncera
au roi. Enfin, celui-ci finira par mourir (ele honte ou de passion) et Cligês
devienelra empereur aux côtés ele sa elame.

Voilà pour le résumé ele l' intrigue, qui racontée ele la sorte, cache le
minutieux travail elefabrication eles effets ironiques, ou en dautres termes, eles
jeux et enjeux ele I' écriture ele Chrétien. C' est la partie que naus aborelerons
maintenant.

JEUX ET ENJEUX

Nous savons, elepuis quelque ternps, qu'il ne faut pas mélanger les instan
ces énonciatives eI'un texte. L'auteur, inelivielu historique quivit ou qui a vécu
elans notre monele, n' est plus confonelu avec le scripteur ou auteur-implicite,
concept construit par et dans le texte. Quant 'lU narrateur, c'est un être ele
fiction au rnême titre que les personnages: elesêtres ele papier (ou de parole) qui
existent elans et par le monde ele I' histoire racontée. Le scripteur se tient "en
équilibre" entre I'espace externe, situationnel, et I'espace interne, langagier.
Nous consielérons ainsi que, elans le prologue ele Cllgês, c'est le scripteur qui
s'aelresse au lecteur, et lui propose un "Contrat ele Lecture":

"Cette histoire quejc veux vous racontet; naus la trouvons écrite dans un
des livres de la bibliothêque de Monseigneur Saint Pierre ii Beauvais; de Iii
fut tiré le colite qui atteste la véracité de l' histoire: aussi mérite-t-elle d'autant
mieux d'être crue."?

2 Cligés. Paris, Ed. Honoré Champion, traduction cn français moderno réalisée par Alexandre Micha,
1993,p. II.
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Dans ce "Centrar" on note une tension, expliquée par le désir d'allier la
fiction au réel, ou, mieux encore, une tension pour faire croire au vrai, à
I' authentique, à la réalité; le contrat ne revendique pas l' aspect fictionnel,
I'invention, mais I' aspect vrai d' oü I' invention a été extraite.

Encore faut-il préciser que tel contrat s' établit entre le scripteut et le lecteur
possible qui est appelé à recevoir et reconnaitre le projet d' écriture.

C'est à partir de cette donnée que le jeu, au sens ludique du terme,
commence: I'histoire qui sera racontée dans Cligês a une source textuelle et
non-référentielle. Comme le dit Peter Haidu, "le prologue du texte se présente
comme un pont jeté, non entre un texte et un non-texte, mais entre un texte et
des pré-textes,'" .

Nous allons nous approprier du mot "pré-textes" que dans la citation que
nous venons de faire a été transcrit ave c le tiret, garclant donc le sens de "textes
qui précedent un autre", et nous allons rétirer le tiret pour le transformer en
"prétextes", cest-à-dire, subterfuges, faux-fuyants, autant des portes qui vont
s'ouvrir vers I 'usage ironique. Car I' enjeu de I 'écriture de Chrétien dans Cligês,
c'est bien de laisser la voie libre à deux types de lecture: la "sérieuse", ordonnée
autour des exploits chevaleresques et des arnours pré-courtois et courtois des
eleux couples, et la lecture elite "ironique" qui refusera son propre récit, qui
s'opposera au eliscours rnédiéval, avantageux, s'acharnant mêrne contre cette
sorte de discours narratif, cherchant à défaire, à montrer la faille de cet
enchainernent circulaire.

Dans le contexte de cet article, nous avons été obligée ele faire un choix
pour elécrire l'esthétique clu jeu ironique. Ainsi, à vol d'oiseau, nous allons
approcher les points suivants:

I. Ia position elu narrateur face à son texte et face au lecteur;
2. I' autoréférence;
3. les elialogues internes eles personnages;
4. le "On" ou la Fax populi;
5. I' ironie par antiphrase;
6. I'ironie ele situation.

• ••

3 HAIDU, Peter. Ali début du roman lironie. Poétique n" 36, novembro 1978, p. 443.
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1. Commençons done par la position du narrateurface à son texte. L' ironie
peut se manifester par une interruption du diseours: la forme la plus fréquente
de ee proeédé peut être vue dans le eommentaire que fait le narrateur, en utili
sant la prerniêre personne, pour parler de sa propre teehnique de "conteur". Les
exemples sont nombreux dans Cligês, surtout quand Ie narrateur assume
l'identité de narrateur-conteur et dit des phrases telles que:

"Mais je passe SUl' le souper'"
"ILs sont chevaliers, je me tais à leur sujet'"
"ILmefaut parler maintenant de lajeunefille et de CLiges."~

Or, "ce narrateur-conteur implique le lecteur comme destinataire d'une
histoire racontée qu'il doit reeevoir et partager, dans un monde de fiction, non
nécessairement vérifiable,"?

Ainsi, cette entité va souvent prendre le Ieeteur comme complice et le
faire participer de l'histoire au même titre qu'un personnage. Ainsi associés,
narrateur et leeteur vont eonstituer un tandem que Marcel Vuillaume appeUe de
"protagouistes de la fietion seeondaire" x. Ce duo est souvent représenté par
"On" dans le roman en questiono Ainsi:

"Si l'on me demandait ici pourquoi ii les fit cacher. je ne voudrais pas
répondre ii l'instant;....."

le "on" en question étant à la plaee de "vous qui me lisez" (ou "qui éeoutez
mon réeit").

La position du narrateur face au lecteur-complice s' avere aussi três
intéressante. Soit, le narrateur est plein de sollieitude à san égard, camme nous
pouvons voir dans les phrases qui suivent:

"Cette histoire queje veux vous raconter/....I" iii

"Naus vaus conterons d 'Alexandre, si courageux et si fiel' /...1" /I

4 Cliges, p. 94.
5 Op.cit., p. 43
6 Op.cit., p. 84
7 Sclon Patrick CHARAUDEAU, Grammaire du sens et de léxpression. Paris, Hachette, 1992, p. 759.
8 VUILLAUME, Marcel. Grammairc temporcllc des récits. Paris. Minuit, 1990.
9 Cliges, p. 130.

10 Op.cit., p. Ii.
II Op.cit., p. 12.
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Soit, iI demande son avis,

"Vous, qui avez I'expérience de I'amout; /../dites-moi si I'on peut voir I'objet
dont on est épris, sans en tressaillir et sans en pãlir?':"

Soit, iI se moque de son lecteur-complice ou le provoque:

"Pourquoi tout vous conter?" 13

Ces. procédés sont ironiques parce qu 'ils établissent une distanciation
critique du narrateur par rapport et à son texte et à son locuteur. L'ironie est
dissimulante parce qu' el1e tient à retenir un énoncé ou un événement de parole,
normalement inséré dans le récit. En d'autres terrnes, l'ernploi ironique donne
Iieu à une "dispute" intra-narrative : le récit "lutte", pour ainsi dire, contre une
des voix narratives qui parlent en lui; or, paradoxalernent iI en a besoin puisque
cette voix "opposante" le fait progresser et premire senso

"Chacun est imp atietu d'entendre comment Cligês a trouvé et sauvé

I' impératrice. Ctigês le leur raconte, ses auditcurs s'en émerveillent et loueni
SCl prouesse et sa vaillance.':"

"Si I'on me denuindait ici pourquoi ii [Cligês[ lesfit cacher; je ne voudrais
pas répondre à L'instant; cela vous sera dit, quand tous les hauts barons du
royaunie qui vont au tournoi pour s 'y illustrer; seront montes à cheval.í"

Le scripteur, en se servant du personnage Cligês COl11me c1'un alter-ego, élargit
les frontiêres de la narration qui "saute" de son espace internelfictionnel à
I' espace externe/rée1.

CALlGRAMA - Belo Horizonte. 2: 113-122 - novembroll997

2. Voyons l11aintenant le phénornenc de I' autoréférence, Iié à la stratégie
d' écriture précédente. L' autoréférence se produit, dans le texte écrit, toutes les
fois ou l'on vérifie un enchevêtrernent de niveaux: I'énonciation "entre" dans
I' énoncé, qui fait retour vers elle. Technique raffinée, qui traduit une fois de
plus la volonté d' éloignel11ent critique du scripteur par rapport à ses écrits. En
voici deu x exemples:

i2 Op.cit., p. 110.

i3 Op.cit., p. 54.
14 Op.cit., p. 112.
15 Op.cit., p. 130.
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3. L'ironie se fait aussi voir dans les immenses dialogues intérieurs aux
quels se Iivrent les couples amoureux. II ouvrent l'espace à des polémiques
internes; on y assiste à la division d' un moi qui essaie de se comprendre à
travers eleux points ele vue: le sien et celui eles autres.

Ainsi le long passage!" ou le jeune Alexandre, avant de devenir le pêre de
Cligês, s'interroge sur I'amour, est pointillé d' échos ele elifférentes voix: tout
eI'aborel, ii y a la sienne, la voix d'un jeune homme tirnide qui parle dans la
tentative eles' expliquer ce qu' est I'arnour. ar, pour ce Iaire, Alexandre a recours
à eles allégories, que nous considérons cornrne eles voix extérieures, eles
"clichés", des marques de style, habituellement utilisées par les personnages
incarnés par des jeunes chevaliers courtois tornbés dans les sortileges de
I' Amour. Ces mots "précieux" ne sont elonc pas Ie privilege d'une seule voix ...
L' ironie de ce "dialogue interne" est obtenue grâce à une sorte ele crescenelo
vocal: à la voix timiele se succede la voix allégorique "sérieuse" qui va, tout
eI'un coup, se transformer en voix allégorique "osée." J'essaierai ele résumer ce
passage : Alexandre voudrait savoir pourquoi aime-t-on elans la vie. En faisant
recours aux figures, ii considere que "amour est la blessure causé par une fleche."
II va elonc elécrire cette "attaque", Mais à la description "guerriêre" ele la fleche
s'ensuit un autre type de description fort curieux: la fleche prendles traits du
corps de Soredamors. C'cst, sans aucun doute, un passage allégorique arnbigu
pu isque révélateur des désirs sexuels d' Alexanelre. En voici un échantillon du
elialogue interne eI'Alexandre:

"Mairuenant je vous dirai conunent estfaite et taillée la flêche dont j'ai la
garde et le soin.Z....rl.afléchc et les pennes sont si prês l'une des autres, à
bien les regarder. qu' il n 'y a entre elles que la séparation d'une raie étroite;
mais la fleche est si polie et si droite qu'en la taille il ti'y a sans conteste
nulle imperfection. 1..1 Les pennes sont les tresses blondes queje vis l'outre
jour en mel'; c'est la fleche qui ni'inspire I'ClInoul:I..I Ce quej'ai vu de la
poitrine découvcrtc, depuis la naissance du cou jusqu'à la fermeture de
l'agrafe, est plus blanc que neige froichemcnt tombée.Ma douleur serait
bien ailégée si j'avais vu toute la fleche ". 17

L'ironie nait ainsi de ce mélange insolite "fleche =corps d'une pucelle" ou, en

16 250 vers octosyllabiques dans I'údition en vcrs (ancicn français}, 237 lignes duns I'op.cit. (frauçais mo
derne),

17 Cligcs,p.31-33.
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d'autres termes, de la réduction el'un dialogue aux prétensions phiIosophiques
à un dialogue qui fait signe aux plaisirs ele lamour charnel.

4. L'accent ironique peut encore être détecté dans certains emplois
métaphoriques et dans certains elictons, autant de stratégies disseminées un peu
partout dans le livre, dévoilant le "ON", la vox populi ou I' hétérogénéité
énonciative du récit et la distanciation critique du narrateur, II peut aussi être
trouvé dans les ernplois des figures d'hyperbole et de répétition. Citons à peine
un cas dont iI faut préciser le contexte. Victime d'un sortilege, le roiAlis, Ie mari
de Fénice, pense la posseder dans ses songes.Et puis, en se réveillant il prenel ses
songes pom des vérités: la confusion "songe/réalité" est d'ailleurs un procédé
brillant pour faire étaler l'ironie et qui sera si bien exploitée, pIusieurs siecles
aprés par Calderon de la Barca, dans sa piece "La vie est un rêve". Mais voyons
plutôt un petit extrait révélateur eles érnotions du roi Alis, en faisant un rêve:

"Elle [Fénice] lui resiste pudiquement et se garde conime une pucelle;
il la prie et l' appelle bien doucement sa douce amie, ii croit la tenir et ne la
tient pas, mais pour néant il se réjouit, cal' tient du néant, baise du néant,
tient du néant, parle au.néant, se querelle avee le néant, lutte avee le néant.r
.../ Pour néant il se peine tant, cal' il croit en vérité, et il s'en vante, avoir
pris lajorteresse et il est las et cpuisé. "18

L'emphase mise SUl' Ie rnot "néant" montre le parti-pris du narrateur : iI est
"centre" son personnage Alis, iI s'amuse à le faire tourner en ridicule.

Mais la elérision ne s' arrête pas là.À un mornent donné I' auteur implicite
arrête la narrative pour faire une longue réflexion sur I' amour. Soudain, au
milieu de cette digression, apparalt un dicton:

"Amou r sans crainte et sans peur est [eu ardent, mais sans chaleur; jour
sans soleil, cire saus miel, été sansjlcui; hiver sans gel, ciel sans lune, livre
sans lettres."(19)1')

01', ce dicton, placé à côté des considérations três subjectives, cou]Je
I' harrnonie de I' ensernble, puisqu' iI introduit la voix d' autrui -voix populaire
au milieu des jugernents raffinés de l'auteur irnplicite. On peut dire que celui
ci y réalise une auto-critique...

18 Gp.ciL, p. 97.
19 Op.cit., p. 167.
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5. Vérifions maintenant lironie considérée dans son expression la plus
directe, celle qui est Iiée à I' antiphrase. Ainsi Alexandre, Soredamors et Fénice
n'ont pas les cornportements que la signification de leurs norns propres laissait
prévoir. L' Alexandre du rornan Cligés fait preuve d'une tirnidité maladive, qui
contrarie celle du héros d'oü son nom a été tiré, Alexandre Le Grand. Le nom
Soredarnors signifie "Ia blonde arnoureuse"; mais au début du récit elle nous
est présentée comme une jeune filie "qui dédaignait I' amour", Quant à Fénice,
bien que ressuscitée, à la fin de l'histoire cornrne le Phénix, échappe à I'autre
signification de son nem qui signifie également "épouse fidéle" .20

Un autre cas d'antiphrase eligne d'être souligné se trouve elans I'énoncé
suivant, 01I nous écoutons la voix ele Fénice qui s' aelresse à Cliges:

"Je vais vous le dire: jamaisje ne ni'en irai ainsi avec vous, car alors dans
le monde entier on. parlerait de naus comme d'Iseult la Blonde et de
Tristan:"?'

Fénice, on voit bien, reproche la coneluite d'Iseult, personnage appartenant à
d' autres récits que ceux ele Chrétien de Troyes. L' intention de Fénice est valable
mais ses reproches nous sernblent "tardives": dans un épisode précédent elle
avait eléjà emprunté le chemin ele ruses adopté par Iseult. II s'agit de sa fausse
nuit ele noces ave c I' ernpereur:

"Maintenant l'empereur est dupé.:"

Et les ruses "féniciennes" se poursuivront le long du roman ... Voici un
procédé qui, à nos yeux, renella bien-uimée ele Cliges bien proche ele la bien
aimée de Tristan. En outre, on peut toujours se demaneler si l'auteur implicite
de Cliges, par la voix eleson personnage Fénice, ne se sert-il pas el'une stratégic
ele négation/elénégation, ayant eles visées plus vastes: peut-être a t'il voulu
construire un couple, ou une histoire susceptible el'être aussi connue que celle
ele Tristan et Iseult...ou peut-être a-t-il voulu , tout simplernent, parodier la
légenele de ce couple mythique ...

6. Finalement la derniêre stratégie ou jeu pour séduire le lecteur, est
montrée presque à la fin clu récit: ii s' agit ele la torture qui est inflingée à Fénice

20 Cf. les observations de Peter Huidu, op.cit, p. 445-446,
21 Op.cit., 148,
22 Op.cit., 96.
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par les trois médecins arrivés ele Salerne qui ont découvert sa superchérie: elle
faisait la morte pour pouvoir échapper à son mari et vivre avec Cliges. Les trais
médecins veulent la faire parler: elle ne peut pas, puisqu' el1e a bu un philtre
qui l'immobilise mais qui ne I'empêche pas d'éprouver des douleurs et
d'entendre tout ce qu'on dit autour d'elle. Les tortures se succedent, dans un
crescendo, en permettant I'introduction d'une SOlte d'humour noir dans le
tragique: si.au début elecet épisode, les médecins arrivent à garder une certaine
contenance, illa perdent au fur et à mesure qu' ils inventent et pratiquent, avec
beaucoup de joie, de nouvelles tortures elestinées à faire réagir la fausse morte.
Le langage "médical" est remplacé par le langage "sadique" , ce qui provoque
un contraste. En outre, cette situation nous renvoie à I' ironie de situation ou à
l'ironie de "l'arroseur arrosé": Fénice voudrait piéger son rnari, la voilà victime
de son piêge, Ensuite, les trois médecins qui s' amusaient follement à la torturer,
deviennent, à leur tour, eles victimes, eux-aussi:

"Par lesfenêtres elles [les domes de l'eniourage de Fénice] les oni precipiiés
au milieu de la cour: tous trais ont le CDU, les côtés, les bras et les jambes
brisés. Jamais dantes nefirent mieux. Maintenant les niédecins ont eu leur
dü.les danies les ont payés."?'

Et ainsi nous effleurons l'enjeu d'écriture chez Chrétien de Troyes, dans
son roman Cligês: intraduire au coeur du récit, au coeur de ce qui a été porté à
hauteur d'un discours fabuleux et réputé -Ie discours de I'amour courtois- un
autre eliscours, apparemment aelverse mais bien reglé, bien orienté et bien
articulé: le discours ironique. Ce procéelé a permis le elédoublement ele la
narrative, si bien que plusieurs siêcles aprês, celle-ci continue a donner lieu à
eleux types de lecture: l'une au premier, l'autre au second elegré. Enfin, Cligês
est un bel exemple ele construction ironique: la trame elu récit est "sérieuse"
bien que son tisseranel, pour notre plus granel plaisir, renonce à filer droit...

RESUMO: Neste artigo, nos propomos descrever a estética ela
trama irânica presente na escritura de Chrétien de'Iroyes, to
mando por base seu romance Cligés. Ao destacar algumas es
tratégias passíveis de criar o fenómeno irónico, estaremos tam
bém mostrando o poeler elesedução que emana desta escritura.

23 Op.cit., p. 167.
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