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L'Avision Christine 
ou la tentation autobiographique 

Dans la presentation de sa recente anthologie des 
textes de Christine de Pizan, Charity Cannon 

Willard signale tres justement qu'un des aspects les plus 
significatifs de la production de cette femme ecrivain est 
sa volonte de parler d' elle-meme1

• De ce point de vue, 
L'Avision Christine, songe alIegorique redige vers 1405, 
est generalement consideree comme l'une des sources 
les plus importantes de renseignements sur l'auteure. 
Depuis Mariejosephe Pinet qui affirmait, au debut du 
siecle, qu' « il est tout indique pour tracer la vie de 
Christine de prendre comme base cette vision dont le 
caractere de veracite n'est pas discutable2 », on a cepen
dant nuance la portee de la dimension dite « autobio
graphique» de I'ouvrage en l'inscrivant dans un cadre 
de lecture plus complexe, faisant intervenir d'autres 
variables dans l'interpretation du texte le plus cryptique 
de Christine de Pizan3• On en vient ainsi aparler d'au
tobiographie intellectuelle, de quete d'immortalite litte
raire, de traite politique, d'affirmation des aspirations 
individuelles prefigurant l'humanisme4

• 

Si L'Avision accueille aussi volontiers ces diverses 
lectures, dont la complementarite parait toute naturelle, 
c' est peut-etre que la maitrise du genre dont fait preuve 
Christine l'autorise a y inscrire un riche ensemble de 

Litteratures n° 18 1998 



16IJEAN-PHILIPPE BEAUUEU 


donnees qui sont utilisees a des fins plus diversifiees 
ou, peut-etre, moins clairement hierarchisees - que ce 
n'est habituellement le cas a la fin du Moyen Age. En 
effet, L'Avision semble investie de tous les traits qui 
renvoient au cadre formel du songe allegorique5

, mais 
d'une maniere nouvelle qui redefinit les rapports entre 
ces traits. Deja, la presence d'une importante compo
sante « personnalisante », par laquelle Christine, en tant 
que personne et auteure, en vient a figurer au creur 
meme du texte, peut etre interpretee comme un signe 
avant-coureur de modemite, dans la mesure OU l'affir
mation de l'identite auctoriale - rune des conditions de 
I'ecriture autobiographique6 - est pour le moins impre
cise au Moyen Age, tout en devenant plus courante au 
XVe siecle, comme l'illustre la tendance du « je .,., textuel 
a s'accorder davantage au «je» historique7• Bien que 
Georg Misch ait affirme, dans son histoire de l'auto
biographie8, que cette derniere a connu un developpe
ment notable au cours du Moyen Age, il nous parait 
plus pertinent de constater, a la suite d' Aron Goure
vitch, qu'« en regIe generale, les ecrivains medievaux ne 
semblent guere enclins, ou peut-etre aptes, a retracer 
leur vie de maniere consequente. Sous cet angle, les 
textes etudies par G. Misch sont fort differents des auto
biographies des temps modemes9 ». A defaut d'une 
veritable autobiographie, au moins est-il possible, dans 
le cas de Christine de Pizan IO, de parler d'une ecriture 
a caractere autobiographique ou d'une composante 
autobiographique de l' ecriture qui suit la voie privile
giee de 1'autofiguration auctoriale en annon<;ant ce que 
sera au XVle siecle le processus de selffashioning, selon 
l'expression de Stephen Greenblattll . Ce qui semble le 
plus singuli er dans le cas de L'Avision est cependant 
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l'ampleur de cette autofiguration non dans des genres 
intimes, lettre ou memoire, mais dans une forme 
eminemment impersonnelle, le songe alIegorique, qui 
autorise neanmoins un certain degre d'autoreferentialite 
auctoriale - necessaire a l'accreditation de la vision. 
Dans une perspective generique, il est donc interessant 
d'examiner l'equilibre delicat mais dynamique qu'eta
blit le texte de Christine de Pizan entre les contraintes 
du cadre alIegorique traditionnel et les manifestations 
d'autofiguration auctoriale ou narrative. Une reflexion 
de ce type est susceptible d' eclairer les contours et les 
modalites de cette indeniable tentation autobiogra
phique se manifestant dans un lieu qui lui est apparem
ment peu propice. 

Debutons par quelques considerations ayant trait au 
genre emprunte. L'Avision Christine, le seul ouvrage en 
prose de Christine de Pizan autiliser la fiction-cadre du 
songe, presente successivement des reflexions d'ordre 
politique, philosophique et moral, dans trois parties dis
tinctes12 

• Comme la plupart des ouvrages de la fin du 
Moyen Age qui reI event de la tradition etablie par le 
Roman de la RoseI3

, L'Avision fonctionne au moyen d'un 
pro cede simple : on y voit un narrateur raconter le reve 
qu'il a fait et dont il est en quelque sorte le personnage 
principal. Au cours de ce voyage onirique, le reveur 
vient en contact avec des forces surnaturelles, principa
lement des personnifications, dont il tire des enseigne
ments dans differents domaines pour son profit et celui 
du lecteur. La fiction-cadre ainsi utilisee implique 
l' existence de deux lieux : le lieu enchassant OU s' endort 
le reveur (et qui met en branle le processus psychique 
du songe) et le lieu enchasse OU se deploie la vision, 
un monde autre habite par des etres participant de 
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l'univers des essences14• La juxtaposition de ces mondes 
par la mediation d'un humain privilegie est en elle
meme alIegorique puisqu'elle reproduit analogiquement 
la trajectoire cognitive qui mene du monde sensible au 
monde intelligible par la superposition du sens qui est 
dans les choses et de la verite qui se situe au-dela de 
celles-ci15 • Vallegorie participe donc d'une rhetorique 
du double discours16

, tributaire d'une vision du texte 
selon laquelle le langage communique le sens, mais 
voile la verite17• 

Cet acces a l'univers des valeurs transcendantes se 
fait souvent au moyen de procedes d'ecriture qui creent 
une littera, fiction illustrative dans laquelle des person
nifications jouent le role d'intermediaires dans la trans
mission du savoir. Le cadre du songe, par la licence que 
represente I'evasion des contraintes du reel, propose 
donc un mode d'apprehension de valeurs essentielles 
qui possede les apparences d'une veritable revelation. 
Refusant la mimesis, le recit construit ainsi des univers 
peupIes de symboles inhabituels et de personnages 
improbables. 

Bien qu'il etablisse une demarche generalis ante cher
chant a projeter la pensee dans un monde superieur, ce 
type de texte se presente en quelque sorte comme 
l'expression d'une aventure personnelle. En effet, un 
individu, en assurant une narration autodiegetique, y 
consigne, dans le but d'en faire beneficier le lecteur, ce 
que lui seul a vecu. C'est ainsi que le songe tend sou
vent a se faire passer pour un fragment, une parcelle de 
la vie du narrateur au cours de laquelle celui-ci vient en 
contact avec un monde different. La presence de cette 
composante d'autofiguration a amene Badel a souligner 
l'existence, dans ce type de texte, d'une tension entre la 
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generalite du message (la dimension allegorique ren
dant celui-ci valable pour tous) et l'unicite de l'expe
rience du reveur (le message en question n' etant revele 
qu'a un seul humain)18. La resolution de cette tension 
favorise generalement l'allegorie, les indices person
nalisants se retrouvant presque uniquement dans le lieu 
textuel enchassant pour conferer davantage de credi
bilite au recit onirique. Plus l'experience semblera avoir 
eu lieu, plus le temoignage aura de vigueur. Voila pour
quoi les auteurs de songes incluent, dans le cadre 
narratif (la cornice), des indices qui font du narrateur
protagoniste un etre physique et social singuli er. Au 
cours du reve lui-meme, toutefois, le protagoniste est la 
plupart du temps relegue au deuxieme plan, car la 
fiction-cadre en vient aetre oubliee au profit du tableau 
onirique19• Tel est le cas du Qgadrilogue invectif (1422) 
d'Alain Chartier, OU l'acteur sert essentiellement de 
temoin a la discussion. 

En redigeant L'Avision, dernier ditie d'une serie qui la 
montre manifestement attiree par l'allegorie20, Christine 
de Pizan modifie sensiblement les rapports que le genre 
avait etablis entre ses composantes, au profit de la 
dimension personnalisante. On y voit Christine, a la 
fois narratrice et personnage, rencontrer successivement 
trois entites allegoriques : la Dame couronnee - connue 
egalement sous le nom de Libera -, Dame Oppinion et 
Dame Philosophie. La plus grande partie du texte est 
forrnee des doctes discours tenus par ces etres abstraits 
sur l'histoire de la France et sur des questions philo
sophiques et morales. Le personnage de Christine, 
quant a lui, reste le temoin silencieux de ces propos, a 
I'exception de la longue « complainte » sur son existence 
qu'il formule dans la troisieme partie. Par l'importance 
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accordee aux discours de ces abstractions, I'allegorie 
constitue clairement le vehicule privilegie des reflexions 
savantes qui animent l'reuvre21 • 

Dans cet encadrement, on peut toutefois constater la 
presence de nombreux renvois hors-texte que nous 
qualifierions de « biographiques » et qui, associes a I'uti
lisation de la prose22, conferent a la narration une teinte 
tres personnalisante, plus meme que dans le Livre de la 
Mutation de Fortune et le Livre du Chemin de long estude, 
qui font pourtant une place non negligeable a l'auto
referentialite. C'est ainsi que les donnees auto die
getiques, decoulant de l'adequation nominale du per
sonnage et de la narratrice, ne sont pas seulement des 
elements de vraisemblance situes dans le cadre; elles 
emergent continuellement au cours du recit pour pre
senter Christine comme un etre tangible, dont l'exis
tence est constituee plus par le hors-texte que par le 
fragment experientiel qu' est le songe lui-meme. Cette 
juxtaposition de details exterieurs au reve n'est pas sans 
evoquer ce que Lejeune appelle le pacte referentieF3. 
Par ailleurs, en plus d'affirmer par des procedes auto
diegetiques cette adequation nominale, L'Avision renvoie 
grace a son titre-incipit (<< Ci commence le livre de 
L'avision de Christine24 ») a un etre humain extra
textuel que l'histoire litteraire connait sous le nom de 
Christine de Pizan. Parallelement a la dimension alle
gorique, done, un certain nombre de procedes qui 
relevent de l'auto figuration parviennent a inscrire de 
fac;on conco-mitante dans l'espace onirique un lieu 
autre et une existence anterieure au songe. Une telle 
inscription se realise de multiples fac;ons dans la diegese. 
Par exemple, au debut du recit, la serie de metamor
phoses que subit Christine constitue le recit schematique 
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de la naissance et de la croissance de Christine25 , 

puisqu' elle est parsemee de references a la nationalite 
d'origine et aux parents de l'auteure26

• Ce recit s'effectue 
cependant sur le mode alIegorique, car les evenements 
qui forment l' existence de cet etre illustrent de facron 
symbolique la genese des individus, processus universel 
exemplaire. Plus loin, de nombreux details personna
lisants , de nature biographique cette fois, sont enonces 
par les personnifications. Ainsi apprend-on de la 
bouche de Libera l'amour que Christine a pour l'etude 
(<< Amie a qui dieu et nature ont concede oultre le 
commun ordre des femmes le don damour destude» 
(p. 77, 1. 25)) et sa fidelite a sa patrie d' adoption (<< [•••] 

chiere amie [ ... ] ne soies tu mie du fruit de ma terre 
mais ton cuer de noble nature non ingrat des biens que 
y as receus [ ... ]» (p. 86, 1. 21)). Dans le discours de 
Dame Oppinion, on rencontre davantage de renseigne
ments de cette nature, telles les references tres claires au 
travail d'ecrivain de Christine (par la mention d'ou
vrages specifiques: «[... ] en ton livre intitule de la 
mutacion de fortune / le quel compilas par grant labour 
[...1» (p. 131, 1. 19) ou non identifies: «[... ] sicomme 
toy meismes as autres fois apres autres aucteurs recorde 
en tes volumes» (p. 134, 1. 21)) et asa participation ala 
querelle du Roman de la Rose: 

Ne fis ie celle qui mist le debat entre les clers 
diSciples de maistre Jehan de meun comme il si 
appellent Et toy sur la compillacion du romant de la 
rose du quel entre vous contradittoirement escrip
sistes lun a lautre (pp. 142-143). 

11 est interessant de noter que meme les etres alIego
riques font appel aun mode d' expression personnalisant 
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en inscrivant leurs propos savants dans un cadre 
autobiographique. C'est par l'image de la maternite 
que Libera se personnalise en se presentant sous les 
traits d'une mere (p. 85, 1. 30), trahie et abandonnee 
(p. 95, 1. 8). Cette «incarnation» psychologique et 
physique fait en sorte que Libera ressent les mefaits de 
ses enfants dans sa chair: «Avise [dit-elle a Christine] 
les plaies de mes costez et de mes membres» (p. 86, 
l. 26)27. Dame Oppinion, quant a elle, decrit, sous les 
dehors d'une devinette, la nature de son influence sur 
l'humanite : fille d'Ignorance, elle a fait mordre Adam 
et Eve a la pomme (p. 112, l. 6) et cree la philosophie, 
les arts et les sciences ; elle est de plus a l'origine des 
heresies et des fausses religions (p. 115, l. 5). Ces entites 
ont donc une histoire personnelle qu' elles livrent dans 
un discours autodefinitionnel qui les humanise, la 
premiere sur le mode de I'etre, la seconde sur celui du 
faire28

• 

Le lien etroit entre allegorie et experience qui carac
terise une bonne partie du ditii est particulierement 
manifeste dans l'episode OU Libera, en renvoyant a 
d'autres personnifications (Beaute, Justice, Fraude) 
(pp. 88 et suiv.) qui representent l'origine et la dyna
mique des problemes en question, sent le besoin de 
montrer a Christine les entites dont elle parle : « [ .•.] 

mais que mieux me croiez vueil que le sens de ta veue 
ait lexperience du vraye de ma parole» (p. 88, l. 9). Cet 
appel au temoignage de Christine - qui ne devrait pas 
etre indispensable dans le monde des essences 
depasse la simple recherche d'adhesion du destinataire 
pour signaler la cohabitation serree du virtuel et de 
l' actuel, du personnel et du general qui caracterise le 
songe. 
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Dans la troisieme partie de l'reuvre, apres avoir fait 
la connaissance de Dame Philosophie, le personnage se 
lance dans une vaste complainte. Le lecteur a alors 
devant les yeux un recit de vie qui possede toutes les 
caracteristiques habituelles de ce type de texte : narra
tion autodiegetique, pacte referentiel tres net marque 
par une foule de petits details et de noms, mode retro
spectif, presentation chronologique lineaire. Ces fac
teurs se combinent pour creer un recit autonome que 
l'on pourrait extraire de l'ensemble et considerer 
comme une autobiographie de Christine. Se succedent 
details toponymiques et onomastiques (<< Bologne la 
grasse », « le conte de Salsbery») ; renseignements sur 
la fonction de son pere et sur ces costumes « lombars » 

qui trahissent l'origine de sa famille (p. 151, 1. 4) ; appels 
de verification aupres de gens encore en vie (<< Et que 
ces choses soient vrayes ie men raporte aux vivans 
princes et autres encore de ce temps qui ce scevent» 
(p. 151, 1. 20)), de meme que des references a ses proces 
et a ses difficultes financieres (p. 169). La plainte que 
formule Christine de ne pas avoir ete payee par ses 
commanditaires rappelle une nouvelle fois l'importance 
de l'reuvre pour l'auteure, rapport d'identification pri
mordial qui est colore ici par l'image etonnamment 
moderne d'un gagne-pain. L'accumulation de tels 
details, parfois assez banals en comparaison avec les 
preoccupations des entites allegoriques, donne a cette 
partie du song~ les apparences d'un recit autobio
graphique vraisemblable, mais dont la veracite reste a 
etablir. 

Ces divers elements textuels se structurent en fonc
tion d'une progression qualitative et quantitative vers le 
personnel qui aboutit dans la troisieme partie a une 
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inversion des rapports entre auto figuration et alIegorie. 
L'Avision suit ainsi une trajectoire au cours de laquelle 
Christine, point de depart et pretexte narratif, devient le 
point d'arrivee de l'ensemble de l'ouvrage. Son 
exploration du monde onirique l'amene a se reveler 
sous differentes formes au lecteur ; ce qui nous permet 
d'affirmer que cette vision qu'a Christine nous livre en 
fin de compte une vision ample et detaillee de Christine 
elle-meme. 

Il ne faut pas oublier l'importance de la dimension 
allegorique, qui perd du terrain tout en restant indis
pensable a la dynamique globale de L'Avision29• En effet, 
l' autobiographie est souvent presentee sur le mode 
allegorique et lorsqu' elle ne l'est pas, on l' encadre par 
un discours allegorique recuperateur, comme dans la 
tierce partie OU Dame Philosophie propose une relec
ture de l'auto-examen complaisant de Christine, a la 
lumiere d'une interpretation «pantheiste» de l'exis
tence humaine, qui met l'accent sur la volonte de Dieu 
plutot que sur les hasards du destin30

• Meme dans un tel 
contexte, la dimension personnelle et individualiste 
reste si presente qu'elle ne consent pas a s'effacer 
devant l'imposition d'un sens plus large. Cela est d'au
tant plus vrai que les figures allegoriques, elles-memes, 
s'humanisent en se racontant et l'eIement personnel est 
susceptible d'apparaitre au milieu d'une demonstration 
didactique ou allegorique. Il nous semble done que 
l'auteure de L'Avision etablit un rapport singulier entre 
les dimensions constitutives du genre utilise. Ce curieux 
alliage OU le particulier prend beaucoup d' expansion 
sans toutefois faire eclater le contexte generalisant dans 
lequel il est inscrit, parait plutot inhabituel a 1'epoque. 
Bien qu'aucune etude exhaustive n'ait ete menee sur 



L'Avision Christine ou la tentation autobiographique I25 

cette question specifique, on peut se hasarder a affirmer 
que l'autobiographie ne semble que tres rarement 
occuper une place centrale dans les visions allegoriques 
de la fin du Moyen Age31 

; elle est en effet reduite la 
plupart du temps a la fonction conventionnelle qui 
cherche de fa~on transparente a inciter le lecteur a se 
laisser prendre au jeu de l'illusion onirique. Les seules 
exceptions semblent etre les autres recits alIegoriques 
que Christine de Pizan a rediges : Le Livre du Chemin de 
long estude et Le Livre de la Mutacion de Fortune, oil la 
dimension autobiographique, bien que moins marquee 
et moins systematique que dans L'Avision32, semble 
neanmoins preparer et annoncer l'epanouissement 
autoreferentiel de ce demier. 

A plusieurs egards singuliere, l'inscription de cette 
tentation autobiographique dans un cadre impersonnel 
a fait dire a Daniel Poirion que, pour la premiere fois 
clans la litterature fran«;aise, on ne pouvait separer 
l'reuvre de l'auteur33. Sans doute, Christine est-elle 
tributaire de la conception medievale seIon Iaquelle 
l'humain ne peut se comprendre que par rapport a un 
axe vertical hierarchique, axe sur lequel l'individu 
cherche a se situer dans I'ascension salvatrice menant 
du terrestre (le particulier) au transcendant uItime qu'est 
Dieu34

• Il serait ainsi apparu indispensable et normal a 
notre auteure de penser le particulier (elle-meme, en 
l'occurrence) en le transposant dans un contexte 
generalisateur qui demontrerait son erudition et sa 
capacite de travailler avec des concepts ab straits, tout 
en justifiant son desir marque de pader d' elle-meme35• 

En orientant ainsi le genre qu' elle utilise, Christine 
ne s'inscrirait-elle pas dans ce mouvement epistemo
logique decrit par Zimmerman qui, ayant pris naissance 
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en ltalie a la fin du Moyen Age, aurait privilegie de plus 
en plus la subjectivite individuelle, meme dans les 
discours savants36 ? Plusieurs hypotheses sont envisa
geables, selon le point de vue que l'on adopte sur la 
delicate question de I'histoire de la conscience indivi
duelle37• Toujours est-il que, d'un point de vue gene
rique, L'Avision represente certainement un point singu
lier de tension entre des donnees qui vont se distancer 
a mesure que la popularite du songe allegorique 
s'estompera. Au siecle suivant, c'est dans d'autres 
genres que I' ecriture a caractere autobiographique 
s' epanouira progressivement. Deux songes rediges par 
des femmes, le Dialogue en forme de vision nocturne de 
Marguerite de Navarre et le Songe d'Helisenne de 
Crenne, me me s'ils ne refusent pas la dimension auto
referentielle, semblent plus conservateurs dans leur 
utilisation du genre, alors que les Angoysses douloureuses 
ou les Epistres d'Helisenne, genres plus neufs, devien
nent des lieux priviIegies de deploiement de I'auto
figuration auctoriale. 

Dans le prolongement des recherches de Jung38, 
une etude globale du songe allegorique aux xve et 
XVle siecles reste encore a faire. Au moins est-illoisible 
de constater, en ce qui a trait a I'histoire du genre, le 
statut particulier de L'Avision Christine, texte qui montre 
bien qu'a la fin du Moyen Age, le monde des valeurs 
absolues n'est plus a l'abri des efforts d'individuation. 
En effet, l'autobiographie, par le negotium, c'est-a-dire ce 
qui renvoie a la vie reelle, active, y envahit manifeste
ment l'univers onirique de l'otium, qui est de l'ordre de 
la revelation et de la contemplation. Ce relatif brouil
lage des spheres particulier/general et public/prive, qui 
permet a L'Avision d'echapper a la fonction empri
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sonnante de l'allegorie39, renvoie a un scenario desor
mais familier de bien des prises de parole feminines et 
constitue un signe de modemite ou, du moins, de proto
modernite. 
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