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O. u pu dire que Claudel avait connu un v6ritable culte
au Canada au lendemain de ses visites effectu6es i I'automne de

1978 et de 19791. Accueilli avec force honneurs, l'ambassadeur,
alors en poste aux Etats-Unis, suscite chez les Canadiens, ces

., chers frbres lointains', ses " frbres Canadiens ,r2, un vdritable
engouement dans les provinces francophones, demeur6es sous

I'emprise de la tradition issue de 1'6poque de la colonisation
frangaise, eile-m6me domin6e par l'6glise catholique, et perp6tu6e
jusqu'd la R6volution tranquille. Claudel, on le congoit, ne pouvait
que se r6jouir d'6tre I'invit6 des universit€s catholiques de

Montr6al, Qudbec, Toronto. Il exprimera encore sa satisfaction, en
1937 , en dvoquant < cette nouvelle France ,' 3 qui, outre la langue,
a la chance d'avoir comme assise fondamentale la religion
catholique. De ses s6jours, des repr6sentations th6Atrales donn6es
ici et ld d cette occasion, il devait laisser plus qu'un simple souvenir
a. Si son th6atre para?t d'accbs difficile, beaucoup s'enthousiasment
pour son ceuvre po6tique. Il devient, sans conteste, le grand auteur
d la mode, le plus repr6sentatif de la litt6rature religieuse, le modEle
destin6, peut-on penser, d faire naitre des imitations, voire des

vocations litt6raires. Il serait donc int6ressant de dresser un bilan,
m6me approximatif, permettant d'appr6cier l'effet de ce modble
accueilli avec enthousiasme et de se demander si celui -ci 6tait
appel6 d durer, compte tenu de 1'6volution qui, peu d peu, allait
engager toute une soci6t6 fig6e dans un immobilisme socioculturel
apparemment in6branlable, i caractbre fortement c16rica1, dans

une r6volution dite tranquille.
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Comme le rappelle Maurice Lebel, le souvenir des 6v6ne-
ments correspondant aux visites de Claudel devait rester trds
vivant et produire des effets non n6gligeables dans la production
litt6raire canadienne frangaise, ainsi que dans I'enseignement, les
Universit6s inscrivant d leurs programmes de cours et de
recherches diff6rentes euvres de claudel, malgr6 l'aspect ardu que
leur con{bre une certaine obscurit6 1i6e d I'h6ritage symboliste et d
la legon de Rimbaud. Le m6me critique fait 6tat de I'engouement
durable des critiques, des professeurs, des chercheurs, des Zcrivains.
de la ferveur engendr6s par Claudel et parle d'un mythe relay6 par
la radio et la t6l6vision.

Dans la perspective de I'attrait exerc6 par I'ceuvre de
Claudel et de son 6ventuelle influence sur la production litt6raire
du canada francophone, d supposel que ce podte, auteur catholique
souvent consid6r6 comme herm6tique, pfft avoir des 6mules non
r6duits h de simples plagiaires, Maurice Lebel pose judicieusement
le problbme en ces termes : " Il conviendrait qu'on analyse l,apport
de la po6sie chr6tienne de claudel d la po6sie religieuse du canada
frangais > et met ainsi I'accent sur la nature de I'auvre en question.
selon lui, m€me limit6 i la po6sie, I'apport claud6lien serait consi-
d6rable. .. A com-encer, pur 

"".-pie 
,,, 6i1-i1, ( p&r Gustave

Lamarche, membre de 1'Acad6mie canadienne-frangaise5.,,
Cet exemple, r6v6lateur de I'enthousiasme suscit6 par le

modble claud6lien, m6rite qu'on s'y arrOte un instant, dans la
mesure or), pr6cis6menr, il d6borde le cadre de la po6sie. car ce
pobte est aussi un dramaturge dont certaines Guvres ont connu un
6norme succbs. Son biographe, Ren6 Pageau, dans sa thdse intitu-
l6.e Gusnqte Lcnnarche poite dramatique, indique que La D€faite de
I'Enfer, " jeu choral 6vang6lique de sept cents figurants, jou6 dans
la montagne de Rigaud " a 6t6 cr66 en 1938 et que ., d Ottawa, en
1947 , on jouait Nowe-Dcnne de la Cotnonne [...] devant cent mille
spectateurs 6. ,, Reste i savoir comment interpr6ter un tel succbs
populaire par rapport d I'influence proprement dite du th6atre
claud6lien, i la fois du point de vue dramaturgique et de I'esprit
religieux.
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Quoi qu'il en soit, comme le r6vble I'exemple de Gustave
Lamarche, on peut parler d'une p6riode faste, de 1928 jusqu'aux

environs de 1950, au cours de laquelle Claudel domine en maitre,
m6me s'il n'6chappe pas, ici et li, d une certaine contestation,
(Lebel parle de deux clans : pro-claud6liens et anti-claud6liens) et
s'impose (il conviendrait peut-dtre mieux de dire qu'on f impose)
comme le modble id6a1, celui du pobte catholique dont le Canada
frangais n'a pas d'6quivalent, bien qu'il s'efforce de faire naitre un
mouvement national capable de promouvoir son propre th6Atre i
un rang qui lui permettrait de rivaliser sans complexe avec les

grands auteurs frangais. Telle est I'ambition avou6e de Gustave
Lamarche qui, tout en admirant I'auteur de La Trilogie, de

I'Annonce faite d.Marie, du Soulier de satin, s'efforce de promouvoir
une litt6rature sp6cifiquement qu6b6coise, non esclave du seul

moddle frangais que I'on reconnait en Claudel.
Pour G. Lamarche, il ne suffit pas, dans cette perspective,

de se faire th6oricien. Il importe de donner I'exemple, et, confiant
en lui-mdme, il compose des pitsces selon l'esprit de ce qu'il consi-
dbre comme le meilleur th6atre, celui qu'illustrent Henri Gh6on et
Claudel, c'est-i-dire des piEces spirituelles, populaires, destin6es au

grand nombre et non h une 6lite intellectuelle, et illustrant des

valeurs universelles. Certes, Gustave Lamarche n'a pas la pr6ten-
tion, du point de vue dramaturgique, de rivaliser avec Claudel. S'il
ne cache pas qu'il recherche dans I'art claud6lien " des inspirations
de forme et de fond ,', il reconnait que cet art, bien que g6nial, est

" parfois obscur et complexe dans ses intrigues et son expression i. "
Ce qui, implicitement, fait un nombre de d6fauts propres d

inqui6ter, voire h d6courager, plus d'un spectateur, et plus encore
tout 6ventuel imitateur de Claudel. Mais, pour sa part,
G. Lamarche a su percevoir chez ce dernier, comme chez

H. Gh6on, f importance de l'6l6ment comique, de I'humout de ia
libert6 prise par ces auteurs avec le respect g6n6ralement accord6
au sacr6. Cependant, tout en recourant lui-m6me au comique, il ne
se d6cide pas d traiter d'autres sujets que bibliques, dL quelques rares

exceptions prbs. Claudel, lui, bien que trds marqu6 par la iecture de
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la Bible, n'emprunte pas les sujets de ses grands drames, m6me celui
deIlAnnonce... aulivre sacr6l ce n'est qu'aprbs LeSoulier de satin,
lorsqu'il se consacre presque exclusivement d I'ex6gtsse biblique,
qu'il compose des oratorios dont les sujets et les personnages sonr
directement emprunt6s d la Bible

Autre diffdrence i souligner : le th6dtre de Claudel doit
beaucoup d I'exp6rience personnelle du podte qui ne cache pas que
la plupart de ses personnages, issus de lui-m6me, sont d son image.
Dans son th6atre, le conflit majeur r6side dans la lutte du chr6tien,
partag6 entre le p6ch6 et I'interdit religieux. Et la mise en scbne de
cette lutte n'a den d'un sermon, ni d'un commentaire biblique.
Loin d'6clairer une situation dramatique complexe, tragique,
claudel la rend souvent ambigue, myst6rieuse, difficile d expliquer
m6me pour un chr6tien.

G. Lamarche, lui, en s'en tenant presque exclusivement aux
seules donn6es bibliques, prend une 6norme distance par rapport d
celui qu'il s'est donn6 comme exemple. Et mome lorsqu'il se risque
d traiter un drame moderne, il serait ais6 de montrer en quoi I'au-
teur qu6b6cois diffbre profond6ment de Claudel. Par exemple,
l'analyse de La loi du feu (1948), donr le sujet rappelle ceux de
I'Annonce... et du Pdrehumilid, r6vdle davantage une volontd de
pros6lytisme de la part du religieux que de profondeur humaine
chez ses h6ros. Lull, en effet, n'h6site pas i sacrifier sa bien-aim6e
Loyse et son amour pour elle, afin de courir d I'aide de son frdre
Prince avec lequel il a toujours entretenu une parfaite entente. Et
son d6vouement, son sacrifice, recevront de Dieu une r6compense
digne, aux yeux de I'auteur, du devoir qui n'a pas entra?n6 le chr6-
tien dans des tourments comparables i ceux des h6ros claud6liens
en proie au p6ch6, au remords, allant d I'occasion, comme Mesa,
jusqu'au sacrildge, jusqu'i se r6volter contre Dieu. Humanit6 et
saintet6 ne cessent de torturer les h6ros dont claudel met en scbne
la difficile soumission i I'ordre religieux.

Pure coincidence, si ce n'est influence : en 1968, Gustave
Lamarche fait paraitre, d Montr6al, Le Conte des sept jotns , deux ans
aprtss la publication posthume du grand commenraire biblique de
Claudel, Au milieu des qtitrcu,tx de I'Apocafipse, qui 6rair en cours
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d'6criture en l9Z9 et constitue le premier 6tat probable de Paul

CInudeI intenoge I'Apocalypse. Son chapitre IX porte I'indication
o Octobre 1930 " et 6voque explicitement le second voyage au

Canada. Ce chapitre commence ainsi:

J'en 6tais i I'Ennui, quand j'ai dfi arrdter ma lettre pour

monter dans le char de Pharaon et pour r6pondre d I'in'
vitation qui m'6tait adress6e de peindre I'automne entre

la Susquehannah et le Saint-Laurent sur un chAssis aussi

large que la moiti6 de l'Europe. Les lacs sont comme les

godets or) I'on va rafraichir son pinceau de temps en

temps 8.

Excluons I'id6e d'influence directe, purement hypoth6-

tique. Ce qui importe dans le rapprochement des deux euvres

religieuses, c'est la manibre commune aux deux podtes d'aborder et

de traiter le livre sacr6. Et ce qui caract6lise cette manibre tient
essentiellement en deux points : f interpr6tation figurative, c'est-d-

dire anti-litt6raliste, comme I'explique Claudel dans son

Introduction at Liure de Ruth, intitul6e * Du sens figur6 de

I'Ecriture ,,, et la libert6 avec laqueile les deux podtes, se mettant

en scdne, disant . je ', faisant 6tat de leurs sentiments, de leurs sou-

venirs, de leurs pr6ventions, de leur exp6rience personnelle,

privil6giant I'humour, 6vitant toute distanciation entre eux et |a
Bible, parlent, I'un de l'Apocalypse, I'autre de la Genbse, le

religieux n'h6sitant pas d pr6senter son commentaire de " l'Annale
infailliblee >>, comme un simple conte. Irrespect? Plaisanterie? Il
s'en faut. Il ne s'agit pas d'une entreprise de d6sacralisation qui

aurait quelque chose de sacrildge. Dans les deux cas, I'art de

s6duire, de plaire, de rendre le message ais6ment ou relativement

accessible, I'emportent sur la technique traditionnelle d'une

laborieuse ex6gBse, savante, pleine de gravit6, non d la port6e d'un

lecteur d6pourvu de s6rieuses connaissances th6ologiques. D'une

fagon g6n6rale, Claudel a horreur des p6dants' Il ne m6nage pas son

ironie contre eux dans Le Soulier de satin, et dans le commentaire

de 1928, il 6crit :

Volume V Paul Claudel Papers



Bernard Hue

Qu'est-ce que nous sommes, nous autres, pauvres petits
catholiques, d c6t6 des G6ants de la Science er de la
Philosophie Modernes (on ne merrra jamais trop de
majuscules) ro.

Il pr6fdre d l'explication (sans doute trop cart6sienne i ses
yeux) la technique de la promenade all6gorique, symboliqu.. A ru
fille qui lui avoue n'avoir rien compris au livre de I'Apocalypse, le
pdre r6pond p6remptoirement en p6dagogue peu conformisre :

Il ne s'agit pas de comprendre I'Apocalypse mais de se
promener dedans comme des ignorants qui, entrant
pour la premibre fois dans une cath6drale, d6couvrent un
spectacle (office en latin) 6ronnammenr beau bien que
le sens leur 6chappe. Ilimage doit I'emporrer sur le
concept pur. Le commentaire doit 6tre une figuration, et
faire appel constamment d la po6sie 11.

Gustave Lamarche ne procdde pas autrement en pr6sentant
le Livre de la Gentsse comme une parabole, un conte, un < conte
vrai ,r, un drametr, eui lui permettent de grandes libert6s (jeux de
mots' humour, ironie, d6rision). Adam et Eve sont appel6s les deux
Amants, les chers Amants, Isch et Ischah. Comme Claudel, le
pobte qu6b6cois aime les anachronismes, les plaisanteries avec le
temps. " Isch aime beaucoup, comme saint Frangois, parler aux
oiseaux 13 

" Tids i I'aise avec la Bible, G. Lamarche se rencontre,
dans son esprit et dans les proc6d6s narratifs qui agr6mentent son
commentaire po6tique, avec claudel dont les audaces de langage,
la force des images (satirique, d l'occasion), la d6risio.t (il q"ulifi"
sa d6marche de " sapience interpr6tative ,,ta), m6l6e h l,admiration
issue d'une conviction spirituelle in6branlable, font de son exdgbse
une r66criture, un pobme, beaucoup plus qu'une 6lucidation intel-
lectuelle d'un texte que des sibcles d'examens, de gloses, de
commentaires ont priv6 de toute force de nouveaut6 et. en
apparence, de pouvoir d'inspiration.
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[,e Conte des septjours est parcouru de nombreuses r6minis-
cences claud6liennes : tCte d'or, repos du Cr6ateur le Septibme Jour,
le mal, personnification de la Sagesse (assimil6e i la Vierge
Marie)ls. La mOme influence se retrouve dans un autre ouvrage
d'inspiration foncibrement religieuse, Le BeauDieu, publi6 en1975,
dont la nature abstraite est annonc6e par le sous-titre ; o'tL trente-

uois clameurs de I'Ame. Cette fois, le but avou6 de G. Lamarche est

d'orienter son commentaire vers une connaissance. Perspective
p6dagogique sans rapport avec le jeu dramatique, mais non sans pa-
rent6 avec I'ex6gEse biblique pratiqu6e par Claudel. Tout se passe

comme si le religieux qu6b6cois avait 6t6 conduit, f0t-ce malgrd lui,
d demeurer tributaire du grand modble claud6lien. Quand il6.critlt
Beau Dieu, G. Lamarche se fait trbs p6dagogue, frdle le sermon,
interpelle ses lecteurs : " frbres ", ,, bien-aim6s ,' 1q et fait une disser-

tation plutdt que de se livrer d un commentaire trbs libre, i la
manidre de Claudel. En r6alit6, le podte qu6b6cois imite l'esprit du
drame de Claudel, et, s'il atteint le grand art religieux dans 1'ex6gdse

biblique, il est loin d'6galer les hautes r6alisations sc6niques qui ont
assur6 le succBs du pobte frangais, 6reint6 parfois, par des compa-
triotes catholiques qui ont d6plor6 dans ses drames la contradiction,
f inad6quation, entre la rigueur de ia tradition, de la loi religieuse et
la libert6 humaine (le d6sir de la cr6ature humaine 6rig6 en loi).
Th6Atre non-conformiste privil6giant le conflit par excellence, et le
pire, le conflit entre I'homme et Dieu. A I'inverse, le thdAtre de

Gustave Lamarche peut Ctre vu comme le meilleur exemple de

conformisme.
D'ailleurs, les ann6es 1968-1975 ne sont plus gudre favo-

rables d une influence religieuse, d'or) qu'elle vintl?. La fortune
littdraire de Claudel, au Canada, s'estompe; le catholicisme ne
domine plus seui la pens6e, ni les attentes d'une soci6t6 en pleine
mutation, d6cld6e d bousculer la tradition dans laquelle elle a 6t6
enferm6e comme dans un carcan devenu insupportable. Depuis la
seconde guerre mondiale, s'est dessin6 peu i peu un mouvement de

mise en question. N'ira-t-on pas jusqu'd s'interroger sur le bien
fond6 de I'admiration vou6e d Claudel, en regardant ses h6ros avec
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un ceil sinon moins bienveillant, du moins plus attentif i d6celer ce
qui fait d'eux des 6tres non rigoureusement conformes d I'id6e
g6n6ralement r6pandue concernant les saints, €tres hors du com-
mun, soumis, consentants, respectueux de la loi divine ? Oser un tel
regard, n'est-ce pas d6jd une v6rirable entreprise de d6sacralisation ?

C'est d61e ce qui est en train de se r6aliser dans les ann6es
de la seconde guerre mondiale et de l'aprds guerre. Et, bien que peu
pr6visible, la plus manifeste expression de ce bouleversement appa-
rait chez une jeune Qu6b6coise, Anne H6bert, d peine connue en
1940. Une authentique filiation se dessine entre elle et Claudel,
sans qu'on puisse accuser la jeune lectrice du podte frangais de faire
preuve d'une soumission proche de la servilit6. Certes, ayant regu
une importante initiation biblique, Anne H6bert 6tait pr6par6e d
accueillir I'ceuvre de Claudel. D'ailleurs, elle reconnair la place
occup6e par ce dernier dans sa formation litt6raire. Et elle ne
rejette pas le catholicisme qui imprbgne aussi bien l'euvre de
Claudel que la culture er 1'6ducarion nord-am6ricaines qui ont
pr6sid6 i sa formation. Quand, en 1980, Donald Smith lui dit : " Je
sais, par exemple, que vous avez 6.t6. fortement impressionn6e par
Claudel ", et lui demande si elle se percevait alors comme un
6crivain catholique, elle apporte cette pr6cision :

J'6tais trbs catholique comme tout le monde au pays d

cette 6poque-ld. J'6rais profond6menr religieuse er
croyante. C'6tait donc normal que j'en parle. Cela faisait
partie du r6el quoridien2s.

Si le catholicisme lui est apparu, au temps de sa jeunesse,

comme une cause de souffrance, - Donald Smith va jusqu'i parler
d'une < sorte de crucifixion ,, - Anne H6bert se plait d souligner
que ce fut aussi une source de richesse :

Oui, c'est une richesse aussi, et je crois que les Qu6b6cois
aujourd'hui qui ont coup6 compldtement avec la religion
se coupent en m€me temps de toute une richesse, qui est

t2 Paul Claudel Papers Volume V



Imitation et d6sacralisation de Claudel au Canada franeais

la richesse de la Bible. Pour moi, g'a 6t6 trbs contrai-
gnant, mais en m€me temps une richesse.

On ne sera donc pas surpris de rencontrer chez Anne
H6bert, dbs ses premibres Guvres, non seulement une parent6 dans

les thdmes, mais un certain nombre d'emprunts, parfois de v6ri-
tables calques, provenant de ses lectures du podte frangais. Elle se

platt m6me d en signaler si, le cas 6ch6ant, on ne percevait pas

clairement ce ph6nomBne d'intertextualit6. Ainsi, elle signale h
Neil Bishop une phrase du Premier Jardin, qu'elle a pourtant pris
soin de souligner dans la graphie mdme du roman, emprunt6e au

pobme " Pens6e en mer ,, deCormaissance deI'Est: .. La s6paration
a eu lieu, et I'exil ori il est entr6le suitle. " Cet exemple, d lui seul,

suffirait i r6v61er la parent6 entre les deux auteurs. Le thdme de

l'exil 6tant au ceur du roman de la Qu6b6coise, celle-ci trouve
d'emb16e, chez Claudel, un lien avec sa propre pens6e. En n'h6si-
tant pas d mettre en 6vidence un emprunt textuel ouvertement
affich6, elle affirme ce lien qui ne se r6duit pas d une simple ren-
contre d'ordre religieux, le podme de Claudel, en I'occurrence,
relevant avant tout de la confidence biographique.

Une 6tude des thdmes majeurs d6velopp6s par I'ensemble de

l'euvre d'Anne H6bert ferait apparaitre un parall6lisme souvent
saisissant, en particulier entre les drames de Claudel et les romans
d'Anne H6bert. Qu'on pense, par exemple, non seulement d la
notion d'exil, mais au p6ch6, d la violence, h l'opposition entre la
lumidre et I'obscurit6, au d6sir et d ses contradictions, aux interdits
d'ordre religieux, aux cons6quences tragiques de toute transgression.

Tenons-nous-en d l'exemple de la pibce la plus populaire de

Claudel, U Annonce faite d Marie, qui a inspir6 i Anne H6bert sa

premibre grande euvre th6Atrale, L,\rche de midi, compos6e en
1944-45, myst6rieusement demeur6e in6dite, et portant un titre
propre i cr6er une confusion avec une autre production claud6-
lienne, Parnge de midi. Paralldlement, paratt, en janvier 1945, un
article d'Anne H6bert, intitul6 liAnnonce faite dMarie, d propos

duquei on peut se demander s'il visait d pr6parer une 6ventuelle
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publication de L Arche de midi, r6plique trbs libre de la pibce
frangaise, au moment m6me or) Claudel, dont Jean-Louis Barrault
vient de cr6,er k Soulier de satinz), reprend pour la cinquibme fois
son texte de L Armonce (dite version pour la scbne). Anne H6bert
ignore, naturellement, que la pibce qu'elle a entre les mains ne
constitue pas le drame ddfinltif qu'elle entend r66crire. Toujours est-
il qu'elle offre au public qu6b6cois, par I'inrerm6diaire de la Req,tue

dominicaine, dirig6e par Antonin Lamarche, O. P. une vision origi-
nale de la pitsce de claudel (dont elle ne menrionne aucune fois le
nom, tant le titre de I'auvre, ) ses yeux, suffit d le d6signer). Cette
vision permet de deviner ce qui, dans ce drame du miracle et de la
saintet6, frappe et peut-Ctre offusque la jeune dramaturge d6cid6e h
secouer le joug qu'impose d la femme qu6b6coise une soci6t6 encore
domin6e par la tradition patriarcale mise pr6cis6ment en valeur,
avec quel relief ! dans la piBce " m6di6vale " de Claudel.

Ijarticle d'Anne H6bert, plus proche, par le style et la srruc-
ture, d'un pobme en prose que d'un examen rigoureusement
critique, devrait 6tre analys6 mot d mot. De cette analyse ressorti-
raient les donn6es suivantes :

Une grande r6serve faisant place ) une objectivit6 qui 6vite
i l'auteure de dire je et de porter explicitement un jugement
personnel.

Une certaine obscurit6 due d la m6taphorisation de l'ex-
pos6, critique et objet de la critique recourant d un mOme style.

Un non-dit quelque peu r6ducteur par souci de simplifica-
tion et de mise en relief de I'essentiel (amputant des aspects de la
pidce, en particulier psychologiques).

De ce premier constat, se d6gage I'impression que I'auteure
manifeste un sentiment ambigu i 1'6gard de la pibce de Claudel
qu'elle pr6sente d'emb16e en ces termes d la fois exacrs et
r6ducteurs :

" LAnnonce faite h Marie ,, c'esr le drame de la saintet6.

Et, consciente de 1'6quivoque recel6e par cette d6finition (de quel
drame s'agit-il : de celui qu'elle vient de nommer, IJ Annonce..., gui
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a pour sujet la saintet6, ou du drame que constitue en soi la sain-
tetd ?) elle s'empresse de ddfinir cette d6licate notion d'ordre
strictement religieux en renvoyant habilement au commentaire du
dramaturge dans lequel la qualit6, le concept d'ordre spirituel, est
remplac6 par la figure humaine de 1'6tre d6fini par la qualit6 d'ori
est tirde son identit6 :

Claudel a 6crit ailleurs que "
ne laisse pas tranquille ".

A la maniEre d'un syllogisme, suit
d'une 6vidence :

le saint est celui que Dieu

la conclusion, qui a la simplicit6

Violaine est quelqu'un que Dieu ne laisse pas tranquille.

Plus loin, Anne H6bert pr6sentera Mara, figure anrith6rique de
Violaine, comme celle " que le diable ne laissait pas tranquille ",
soulignant le manich6isme de la pibce de Claudel.

Donc Dieu d6range, importune la jeune h6roine. Et il est
mis sur le m6me plan que les hommes, Anne H6bert le pr6sentant
m6me comme le rivai de Pierre de Craon et de Jacques Hury,
hommes de d6sir. Dieu se trouve ainsi ramen6 au niveau de sa cr6a-
ture, ce qui, de la part d'Anne H6bert, est faire preuve d'une
audace quasi sacrildge. De plus, ne s'en tenant pas d son r6le de cri-
tique, elle n'h6site pas i recourir i une m6taphore d'une grande
violence pour rendre plus saisissante I'action divine :

Et voili que Dieu fond sur elle comme un aigle.

IJimage n'6tant pas neuve, on ne saurait pr6tendre qu'Anne H6bert
l'ait emprunt6e i Claudel qui, en 1937, lcrivait:

[...] il fond sur nous comme un aigle pour reprendre
appui sur le sol [...]21
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Cette image trouvera place h la fin du premier acte de
L,\rche de midi, dans la bouche de Pierre contemplant Marie
endormie:

Je suis rude, mais je suis patient22. [...] Parfois il faut 6tre
prompt et fondre sur la proie comme un hibou, bien
cach6 dans la nuit, tenu par le seul vol de ses ailes silen-
cieuses et de son d6sir pr6cis. (acte I, scEne IX)

Comment, i propos de L,\ttnonce, pr6senter plus clai-
rement l'6quation dans laquelle la sainte, Violaine, est synonyme
de victime innocente ? Et face d I'innocence menac6e, Anne
H6bert d6veloppe le thbme du d6sir, terme-c16 qui revienr d quatre
reprises dans quatre phrases successives. I1 en ira de m6me du
thdme de la voix, mor qui apparait cinq fois en six phrases brbves.
Le d6sir de Dieu est soulign6 par I'anaphore dans laquelle le mot
d6sir, d6termin6 par un nom inrroduit par la pr6position szr,
constitue une image faite, semble-t-il, pour coincider avec l,ex-
pression " fondre sur > : " Le d6sir de Dieu sur Violain" ,,. A ..
d6sir r6pond le oui spontan6 de Violaine. Pour elle, tout est simple;
il est vrai, assure Anne H6bert, (est-ce sans quelque ironie ?),
qu'elle a le privildge de n'avoir rien d d6cider :

La Voix fait elle-m6me les demandes et les r6ponses, la
proposition et I'ex6cution.

C'est ainsi que Violaine, mue par la charit6, consent imm6-
diatement dans I'all6gresse h ce qui lui est imparti par le
truchement de la voix surnarurelle. Ensuite se feront jour les effets
de ce consentement forc6 : la ldpre et ses cons6quences. Le drame
correspond au d6roulement du Sacrifice, semblable au ,. ieu de la
Messe '.

Suit la r6action des 6tres d6gus, qui se croient tous trahis,
sacrifi6s par Violaine : tous l'abandonnent, la relbguent dans I'obs-
curit6 et le silence. La douleur, all6gorie d6velopp6e dans une
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longue phrase au cours de laquelle ce mot se r6pbte cinq fois, voild
le seul appui terrestre qui s'offre d Violaine condamn6e au silence.
Seul lui reste fiddle Dieu qui, finalement, a r6ussi d se substituer i
sa victime : le Christ existe d la place de Violaine. Alors peut se

produire le miracle. Volaine passe de I'obscurit6 d la lumibre. Sa

vraie nature, - sa saintet6 -, est r6v6l6e au monde. Et Anne H6bert
en vient d cette conclusion qui laisse percer, discrdtement, son

sentiment ) l'6gard de l'auteur de ce " jeu " liturgique :

Le pobte a tir6 de son c6t6 Violaine, ..tt. Eu" de grAce

et de douleur, que nous avons regue comme une sainte et

comme un Message.

Cet article, comme le suggdre le mot de la conclusion : " Le
podte a tir6 de son c6t6 Violaine >, peut donc, en d6finitive, 6tte
interpr6t6 comme un procds dans lequel sont convoqu6s Dieu et les

hommes dont le pobte tire ce qui convient e sa cr6ation drama-
tique. Dieu, selon Anne H6bert, est pr6sent6 comme un rapace et
la femme innocente comme la proie de ce pr6dateur. Dans un texte
po6tique, dont les versets font 6cho d ceux de Claudel, Anne
H6bert met habilement en relief la faiblesse de I'homme en face de

l'absolue volont6 de Dieu, cette terrible volont6 qui 6crase la cr6.a-

ture la plus chr6tiennement soumise. Pouvait-elle, devant pareille
tragddie ne pas s'61ever contre le point de vue de Claudel qui, au

nom de la religion, glorifie le sacrifice et le consentement de la
femme destin6e, si telle est la volont6 de Dieu, d l'humiliation, d la
violence, i l'abandon, d la mort ? Et n'est-ce pas pour manifester
son point de vue personnel, son d6saccord par rapport d I'ceuvre de

Claudel, qu'elle 6crit une autre Annonce, dans laquelle Marie tient
le r6le de Violaine et ori la mbre porte le nom d'Elisabeth, comme
1'6pouse d'Anne Vercors ? Les pr6occupations iddologiques d'Anne
H6bert, dds ses premidres compositions, conduisent e se demander
ce qu'elle a, ou aurait ressenti en lisant, dans la toute premibre ver-
sion de liAnnonce..., ces mots que Violaine adresse d Dieu i
l'heure de la mort dont sa sceur est la principale responsable :
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Regarde, voili leur amour.

Mon pEre m'a abandonn6e, ma mbre, livr6e; et mon fianc6
M'a reni6e, et ma sceur23...

Terrible bilan qui pr6figure la situation de Marie dans
Ii Arche de midi, oi Elisabeth-la-Complaisante, sa mbre, force de
destruction, l'offre d Pierre, un de ses anciens amants, et oi le
Boiteux, o demier servant du culte d'Elisabeth >, rest6 son admira-
teur inconditionnel alors qu'elle s'est toujours refus6e i lui, tuera
I'adolescente d I'heure ori celle-ci r6ussira h quitter I'esptsce de
cloitre mal6fique, la cabane de bois dans la montagne, dont, fiddle
serviteur de " la vieille belle ", ii s'est fait le gardien, interdisant d
Marie de s'en 6loigneq toujours pr6t d la frapper au moindre signe
d'insoumission.

Dans son 6tude consacr6e d I'Arche de Midi, Pierre-H.
Lemieux, qualifiant cette oeuvre de superbe pidce, considdre
qu'Anne H6bert se d6gage alors de " 1'6rreinte pseudo-catholique
comme de i'influence claud6lienne24. " Qu'elle entreprenne de se

lib6rer et de lib6rer ses jeunes compatriotes, du carcan dans lequel
leur 6ducation religieuse les tient encore enferm6s ne fait aucun
doute. Quant i f influence claud6lienne, il s'agit non d'un rejet du
modble esth6tique, mais d'une influence par r6action, celle-ci
int6ressant la conception archaique de la soci6t6 telle que Claudel
s'est plu ) la d6couvrir au Canada.

Anne H6bert est manifesrement sensible d l'art du pobte
frangaisz5. En 1942, elle 6crit deux pobm., 

' .0"., publi6 dans la
revue Am€riqtrc frcmgaise, et Eq,)eil au seuil d'une fonnine. La
fontaine jouera un r61e important dans LArche, ori Marie, aprbs
avoir trouv6 un sens d sa vie, sera tu6e par le Boiteux. On observera
surtout qu'entre 1938 et 1945, Anne H6bert produit cinq nou-
velles, dont " Le Torrent ". Le thdme principal de cette nouvelle
qui donnera son titre au recueil publi6 en 1950, m6rite, compte
tenu de ses accents claud6liens, d'6tre mis en paralldle avec celui
de Ii Arche, compos6e en 7944-45, .. Le Torrent " datant lui aussi
de 1945. Yves Pr6fontaine devait dire avoir 6t6 vivemenr impres-
sionnd par cet < extraordinaire recueil de nouvelles, d'une belle
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6tranget6 et parfois, d'une duret6 surprenante 26. , C'est, en effet, la
violence et la cruaut6 qui frappent dans Le Torrent, comme elles
frappent dans le drame demeur6 in6dit, inspir6 par le drame le plus

ouvertement religieux de Claudel. On ne saurait donc 6tre 6tonn6
de d6couvrir, parmi les thbmes majeurs des nouvelles, des affinit6s
avec certains thbmes claud6liens. On remarquera, par exemple, la
toute premibre phrase de la nouvelle 6ponyme :

J'6tais un enfant d6poss6d6 du monde.

Le thbme de la d6possession convient parfaitement pour
d6finir aussi ce qui advient d Violaine h laquelle tout est ravi, qui
est chass6e de chez ses parents, 6loign6e de son viilage, l6preuse

vivant comme une 6trangdre priv6e de toute identit6, oblig6e de

trouver un refuge dans une caverne et qui, finalement, perd la vie
par la volont6 malfaisante de sa seur. Le Torrenr relate, comme le
pr6cise Anne H6bert, " I'histoire d'un fils qui est d6moli par sa

mbre 2?. ', Ce fils, Frangois Perrault, constitue, avec la grande

Claudine, sa mdre possessive et brutale, l'6quivalent de la jeune

Marie et d'Elisabeth. mises en scdne dans LArche, Marie, comme
Frangois, 6tant enfant du p6ch6. Et le veu de Frangois, " Je
voudrais croire en Dieu ", semble pouvoir 6tre pergu comme l'ex-
pression explicite de ce que recherche Marie, la nuit, lorsque sa

marche initiatique la conduit d la fontaine. Qu6te de leur identit6,
mais aussi qu6te d'une v6rit6 permettant aux deux h6ros de tourner
le dos au p6ch6 et de r6ussir, par leur seule force, d 6chapper au mal.
Inversion de la situation de Violaine qui, elle, bien ins6r6e dans

une famille chr6tienne, b6n6ficie d'une vie heureuse dans son
enfance, jusqu'au jour oir, par la volont6 de son pdre, elle devra
consentir d 6pouser I'homme que ce demier lui impose et qui
semble convenir parfaitement d la jeune fille. Comme dans un
conte, le d6but de la pidce de Claudel, pr6sente un monde har-
monieusement organis6, or) tout est pour le mieux. Mais, nous
l'avons vu, Dieu veille jalousement sur sa proie. Chez Anne
H6bert, d l'inverse, I'innocent est seul, rejet6 parmi des marginaux,
contraint de chercher d tAtons le chemin de la grAce pour 6chapper
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au destin mal6fique dans lequel veut I'enfermer une mdre d demi
folle, chass6e du village oi elle a 6t6 vue comme oblet de scandale,
enferm6e dans son pass6, refusant f id6e de vieillissement. Ce lieu
symbolise I'enfer d'ot Marie croira pouvoir s'enfuir, avec I'aide et
I'amour de Pierre. Mais pour elle, la lib6ration esp6r6e n'aura 6t6
qu'une tragique illusion. Elle meurt assassin6e, comme Violaine.

Oq Anne H6bert supprime de Ii Arche de midi le personnage
de Mara et privil6gie celui de la mbre, Elisabeth-1a-Complaisanre,
tout en mettant au ceur du drame Marie, I'enfant sacrifi6e par une
mbre qui fait de ce sacrifice le seul moyen de voir toujours venir
chez elle des hommes dont elle veut croire, dans sa folie, que c'est
par fid61it6, par amour pour elle qu'ils continueront i fr6quenter sa

cabane, annonc6e comme lieu de mal6diction par le T6moin28.
Lauteure privil6gie cette question de la femme aux prises avec une
soci6t6 oir domine le mal, vivant en marge des valeurs morales tra-
ditionnelles, sans souci de la religion catholique. Audace dans la
transgression op6r6e par Anne H6bert. Pr6sage d'euvres h venir,
ori les h6roines feront souvent fi des interdits socio-religieux. Le
sacrifice de Violaine peut sembler scandaleux d Anne H6bert qui,
dans son essai, le pr6sente comme ia volontd expresse de Dieu, en
quelque sorte substitu6e, dans IJArche, d la volont6 de Mara.

Toute I'euvre d'Anne H6bert permet, a posteriori, de
comprendre ce que, dtss sa jeunesse, la romancidre a pu, implici-
tement, reprocher d Claudel. Dans LAnnonce, celui-ci, se r6fugiant
dans un moyen Age fort conventionnel, met en scdne des person-
nages trbs modernes, repris au premier 6tat de son drame, Laleune
FiLLeViolaine (1897), or) I'inqui6tant Pierre de Craon n'existe pas

encore. Eloge de la famille patriarcale, de I'ordre social domin6 par
la religion, que Claudel maintient d6sormais jusque dans I'ultime
version (1946). Cet 6loge des vertus qui confinent la femme dans
une sorte de r6clusion que lui aurait valu le p6ch6 originel ne
saurait Otre approuv6 par Anne H6bert qui ne peut que se r6volter
devant le sacrifice de la jeune fille priv6e de tout choix personnel,
de tout d6sir, de toute libert6, ainsi que devant le silence coupable
de la mdre, Elisabeth, qui cdde au chantage diabolique de Mara,
jalouse de sa seur. D'or) l'6nigmatique mot de la premibre version
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de La jeune fille Violaine : .. Mon pbre m'a abandonn6e, ma mdre,
Iiq,tr6.e... ', eui a pour 6cho, mais dans une tout autre perspective,
l'amer souvenir qu'6voque Marie quand, au d6but de UArche, sa

mdre lui parle du m6daillon que lui a donn6 Pierre :

(D'wte uoix tremblnnte) Tir sais bien que Pierre est

comme un mort. (TrDs bas). 11 n'est pas venu ici depuis

l'ann6e dernidre, ce soir d'6t6 plein de pluie et d'odeurs

orl tu m'as mise en son lit pour dormir... (acte l,
scbne IV)

En 6crivant l)Arche, Anne H6bert entend traiter le pro-
bldme fondamental de I'enfance 6touff6e par le milieu familial dans

lequei la mdre (image d'Eve) est coupable, ou, conform6ment au

code traditionnellement admis et maintenu par I'Eglise, est r6putde
coupable. Quelle est sa faute ? D'6tre femme et d'avoir os6 aimer,
librement, jusqu'd transgresser toute loi, jusqu'i en perdre la raison.
Au fond, l'id6e directrice qui conduit Anne H6bert d 6crire des

@uvres d'une rare violence, est celle que d6veloppe Parnge de midi,
pidce autobiographique dans laquelle Claudel c6lbbre, d'une
manidre violemment paienne, la passion amoureuse illicite qui iie
Ys6, la mbre coupable, d Mesa, le chr6tien qui 6lbve la voix contre
Dieu, dans un scandaleux d6fi. Dans LArche, or) passe quelque
r6miniscence de Partnge dp midi, Pierre invite Marie d consentir d

sa condition de femme. i sortir de " ce monde crucifi6 " :

Marie, Marie, le temps presse, acceptons d'6tre chass6s

de I'Eden, une fois pour toutes, ensemble, I'un par

I'autre, unis par m6me p6ch6 et semblable nostalgie de

I'arbre entam6. Je serai d toi et tu seras i moi. (acte III,
scbne VII)

Pour cela, aprbs de secrEtes errances nocturnes, il faudra
franchir un pont fragile, " la haute porte de Midi ", " la plus pro-
fonde porte, I'Arche la plus singulibre, sous la flamme tranquille de

midi ", flamme qui devrait combler le " grand vide de midi " dont
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il sera question dans Podmes2e. Marie meurt au moment m6me orf,
rejoignant Pierre, elle allait r6aliser leur rdve commun. [Jne
dernidre fois, revient I'image obs6dante du rapace associ6e i une
question angoiss6e et peu orthodoxe du h6ros ,

Marie, frdle appeau, devenue proie abattue, Dieu est-il le
complice secret de ma chasse ?

On est loin, avec ce thdatre d'Anne H6bert, de l'entreprise
de Gustave Lamarche. Si I'un et l'autre ont une dette d l'6gard de
Claudel, celle-ci diffbre selon qu'on a affaire aux pibces bibliques
du religieux destin6es d maintenir un ordre ancesrral 6tabli sur des
valeurs strictement religieuses, consid6r6es comme non suscep-
tibles du moindre 6cart, ou d la production po6tique et dramarique
d'Anne H6bert qui, tout en acceptant la manidre symboliste dans
laquelle s'6panouit le g6nie et s'exprime le style de Claudel,
n'h6site pas d prendre du recul par rapport aux id6es du pobte
frangais en harmonie avec celles des Qu6b6cois conservateurs ) la
manibre de Gustave Lamarche, convaincue que ces id6es ont
conduit son pays )r une ali6nation sociale, en faisant de la condi-
tion f6minine, en particulier, une condition quasi carc6rale.
Claudel, au Canada, 6tait loin de pouvoir pr6voir le mouvement
d'6mancipation, la lib6ration qui allaient ne pas tarder d s'y faire
jour et qui 6branleraient ce qu'il consid6rait, en 1937, comme une
assise in6branlable qui lui faisait dire :

Depuis ll9Z8.I9Z9l, ma pens6e se reporre bien souvenr d

cette terre puissante orf les vertus antiques ont pris de
nouvelles racines et oil la famille, sans desserrer ses liens
consolid6s par l'6preuve, s'est 6largie aux dimensions
d'une patrie dont la charte est un sacrement.

Et il se flattait de jouir dans cette nouvelle France, d'aprds les 6chos
qui lui en arrivair (en particulier par f interm6diaire du cardinal
Villeneuve), d'une vive sympathie qu'il attribuait essentiellemenr
au catholique qu'il6tait :
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.,. je sais que l'on aime lh-bas d 6couter la voix d'un
poEte qui a puis6 son inspiration [...] dans le chant des

psaumes autour du lutrin de son village, dans la v6h6-
mence du pr6dicateur chr6tien, dans la complainte du

laboureur qui au travers d'une terre consacr6e renouvelle
le sillon de I'esp6rance, et dans le conseil de I'alouette30.

Lhistoire permet, aujourd'hui, de faire la juste part des

choses. Le culte de Claudei n'a pas 6t6 qu'un mythe n6 de I'admi-
ration que pouvaient lui porter des catholiques voyant en lui le
meilleur garant des valeurs qu'ils souhaitaient voir perp6tuer dans

un Canada c616br6 par le grand podte frangais dont, ) leurs yeux,
I'euvre m6ritait d'€tre 61ev6e au rang de modble, faisant ainsi de

Claudel un maitre d penser, ce qui n'6tait pas le cas chez tous les

catholiques frangais. Un tel modble, dont l'euwe, comme I'a bien
senti Anne H6bert, n'6tait pas sans ambiguit6s, pouvait-il survivre
d la profonde transformation des mentalit6s, r6aliser le r6ve de

Gustave Lamarche ? Pouvait-il aider les 6crivains de la g6n6ration
d'Anne H6bert i affirmer leur propre identit6 en secouant le joug
d'une tradition scl6rosante, que Claudel d'ailleurs, pour la rendre
acceptable en France mOme, devait pr6senter dans ses grands
drames, comme celle d'un temps trds recu16, le XVI'sidcle espagnol
dans Le Soulier de satin,le moyen Age dans U Nmonce faite dMarie?

Notes

1 Voir " Paul Claudel au Canada Frangais " par Maurice Lebel, in
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midi, r66.criture de liAnnonce faite d M&rie ,,, in Imaglnaires franco-
phones, Publications de la Facult6 des Lettres Arts et Sciences
humaines de Nice, N'22, 1995,p.207-2I5.

29 Yoir Lucille Roy, " Les jeux de lumibre et d'eau dans I'univers po6'
tique d'Anne H6bert ,,, rrr A:rne H€bert, percoLns d'Lme ettwe,
I'Hexagone, 1997, p.39. - Thdme foncibrement claud6lien, le jeu de
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Editions Albion, 1994, p.89-100.
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