
La po6tique des Cinq Grandes Odes
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un. division importante, dtablie par Claudel lui-m6me au

sein de son ceuvre, met d'emb16e en relief la nature propre des

Odes, et leur assigne une place dans l'6volution de son g6nie (que

le potste nomme modestement " talent ") :

L6l6ment subjectif dominait chez moi jusqu'en 1909 [...]
A partir de 1910, la g6ologie de mon talent est chang6e

[...] Lu composition domine I'inspiration (M.I. p. 251-

z52\

Mais avant 1910, c'est-d-dire dans la phase oir se situent les Odes,

c'est manifestement le contraire qui est vrai : I'inspiration prime et
gouverne tout, et rdpand partout ce .. vin de gloire " (Odes, 264)
qui enivre tout de suite le lecteur. Tout, dans les Odes - leur imp6-
tuosit6 sauvage, leur incoh6rence sublime, leur naturel intense et
grandiose, tout y annonce la po6sie m6me de I'inspiration. Nourri
d'une m6me ,, veine vive ,' (Odes, 736) et n6 d'un m6me " impe-
tus >>, d'une m6me " pouss6e int6rieure ', (M.I.751)le podme n'a
pu que commencer et finir avec elle :

J'ai agi - confie Claudel i Jean Amrouche i propos de la

premibre Ode - mon Dieu presque toujours par inspira-

tion, sans que je puisse me rendre un compte exact de

mes id6es. C'est comme ga que je m'exprimais i ce

moment-ld. (Ibid., I84-t85)

Et la m6me ob6issance i I'inspiration d6termine la fin du
podme:
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J'ai fini mes Cinq Grandes Odes [...] J'". avais commen-
c6 une sixidme, mais j'ai senti qu'il fallait s'arr€ter. Je ne
force jamais I'inspiration, (6crit Claudel ) Gabriel
Frizeau en 1908) 1.

Fid6lit6 d I'inspiration qui n'est qu'une autre forme de cette
soumission d la vie qui fait loi et norme dans I'univers claud6lien.
Po6sie, vie, source; pourrait-on mieux exprimer cette 6quation que
ne le fait I'image suivante ?

Que le langage nouveau, comme un lac plein de sources
D6borde par toutes ses coupures I (226)

Toute la " doctrine " claud6lienne de I'inspiration-expira-
tion, si obscure lorsqu'on veut lui donner un sens trop pr6cis, si
claire dbs qu'on y reconnait une m6taphore multiple rattachant
I'action d'aspirer I'air par ori ddbute toute existence aux origines de
I'art - Muses < respiratrices ,, et inspir6es, tentatives d demi
convaincantes de fonder une prosodie sur la respiration, identifica-
tion du souffle et de I'Esprit (O.P. 189) - tout ceci n'a qu'un bur :

unifier I'esth6tique claud6lienne sous un seul principe de vie. Car
toute d6marche du pobte ddbouche sur un certain .. vie-isme o ou
vitalisme 2 : I'inspiration, dans ce ., systdmg ,r, qu'elle se nomme

" grAce " (V. Pr. 54) ou vie n'est qu'une autre fr6quence du courant
vital, s'intensifiant en po6sie.

L"inspiration po6tique [...] n'est que I'accentuation d'un
ph6nombne plus g6n6ral [...] Lu po6sie est partour. Il n'y
a pas de ph6nomdne d des degr6s divers d'intensit6 plus
q6n6ral et plus 6tendu. (Pr.p. 54-55;1393)

La po6tique claud6lienne accorde imm6diatemenr ses
pleins droits d I'inspiration. Une image forte (encore qu'empreinte
d'humour), celle de la t6te du roi Penth6e, d6capit6 pour avoir
r6sist6 ) l'ivresse, le rappelle (769). Le plus souvenr, la question ne
se pose m6me pas : < instrument oi I'on souffle ,, (775), jouet de
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I'inspiration, ou, pour employer ses propres symboles, cavalier
impuissant d maitriser son coursier, d6sargonn6, d6pass6. par cette

force plus prompte que toute facult6 humaine, le pobte est

contraint d

courir comme (il peut) la main sur 1'6chine de ce

quadrupbde ai16 qui (1') entraine dans sa course cass6e

qui est ) moiti6 aile et bond. (266)

Attitude grotesque et inconvenante ! Mais qui ne voudrait
d'un tel ridicule, qui provient de la disproportion entre I'humain et

le divin, 1'6tat de la cr6ature et le don qui lui est fait ? Tout est ld :

ld est la force et la faiblesse des Odes, I'origine de leur splendeur

comme de leurs in6galit6s. Le podte classique, qui, lui, est e pouvoir
6gal avec son inspiration (mince " jet d'une 6troite cuvette " dira.

Claudel, Pr. 31) n'a pas d subir d'humiliations mais n'est pas non
plus gAt6 par les Muses. Le rang que la critique accordera aux Odes,

inf6rieur ou sup6rieur i une po6sie de bonne tenue, d6pendra en

d6finitive de ce qu'elle admettra ou non le fait de f inspiration

Quant i Claudel lui-m6me, il n'y a aucun doute : il a choisi,

dans les Odes, le ridicule de la d6faite formelle plutOt que celui,

moins voyant mais plus grave, de la m6diocrit6 po6tique. C'est ce

que nous apprennent la mimique comme les paroles de la Muse

dans la quatridme Ode : I'absurdit6 est encore plus grande d

devancer la vie, pr6c6der I'inspiration au lieu de la suivre :

Debout ! marche devant moi, je le veux [lui ordonne'

t-elle] / Afin que je regarde et rie, et que j'imite, moi, la

d6esse, ton avancement mutil6 \ (772)

Claudel qui connait si bien la condition de son art: I'inspiration ou

den, ne s'y est pas toujours tenu. En po6sie, ce qui est n6 de I'oc-
casion est toujours imparfait, notait Baudelaire (O.C. 714) et

l'CEuvre po6tique, de par la force des choses, comportera un certain
nombre de vers de circonstance.
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i<**

Mais dans les Odes < pas d craindre d'Otre laiss6 au sec " (Z7Z) :

c'est d peine si le pobte peut nous parler d'autre chose que de cette
puissance qui le soumet et le harcdle, tant6t Muse, tant6t mer
(237), mais aussi feu, souffle, joie, passion, parole, pr6sence. Il suf-
fit qu'il laisse courir sa plume pour que les symboles jaillissent,
surabondantes figures de cette puissance qui d6borde en lui.

Moins de murmures dans la for6t i la Sainr Jean d'6t6,
Il est un moins nombreux ramage en Damas quand au
r6cit des eaux qui descendent des monts en tumulte
S'unit le soupir de d6sert et I'agitation au soir des hauts
platanes dans I'air ventil6,

Que de paroles dans ce jeune ceur combl6 de d6sirs !

(24e)

En trois versets, non moins de six m6taphores de l'inspiration :

rumeurs confuses de la nature, motions 6l6mentaires de I'air et des
eaux, tout lui parle et le fait parler, comme cet autre < vates >>

Victor Hugo.
Ilinspiration peut prendre toutes les formes et participer d

tout ce que I'homme est, comme d tout ce qu'il ressent : naturelle
comme " I'haleine de la terre en culture ,, (234) et surnaturelle,
Sagesse de Dieu qui instruit le podte (248), impersonnelle comme
une force de la Nature.

Comme [...] une grande for€t /Que I'on ne cesse point
d'entendre dbs que I'on cesse de parler [...] (256),

et hautement individuelle, mot supr6me de la destin6e

parole de la grAce qui est adress6e i toi seul (275),
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intime, imperceptible tel le bruissement de " la feuille insistante ",
" sibylline ,, (746,747) - I'inspiration donc se rencontre d tous les

niveaux de I'exp6rience et se m6le d tout mouvement de l'Otre. I1

ne s'agit pas pour le pobte de fixer sa physionomie, mais plut6t de

nous communiquer i en perdre haleine et jusqu'd l'6tourdissement
sa richesse inouie. Inlassablement, Claudel multiplie et diversifie
les images; nocturne et diume -

en moi la fus6e de la force nocturne (264)

minute de lumibre dvoft (244),

f inspiration est en lui et en dehors de lui : ,. hors de moi ,, (764)
ou au contraire int6rieure d son Otre comme " la dilatation de la
houle ,, (744). Elle le prend comme la mer qui vient le rechercher
(736) et elle prend enlui comme s'61bve une acclamation :

Le hourra qui prend en toi de toutes parts comme de I'or,

comme du feu dans le fourrage I (233)

Spectacle insolite au vingtitsme sibcle, qu'une po6sie oir
I'inspiration est parvenue d un tel degr6 de violence ! Le podte le
premier s'6tonne de ce qui lui arrive, lui, 1'6lbve de Burdeau, le
fonctionnaire de la toisibme Rdpublique ! La m6taphore ironique
et amus6e, d la fois " naturaliste > et po6tique, ds " quadrupbde
ail6 " pour P6gase (cit6e plus haut) traduit sa stup6faction. Mais
aussi sa fiert6 : car Claudel sait qu'il a boucl6 la boucle et qu'en lui
se complbte le cycle de la grande, la vraie po6sie. D'orf ces effets de
juxtaposition : les manifestations les plus anciennes de l'inspira-
tion, la tr6pidation de la Sibylle (221), ou

I'ivresse comme celle du vin rouge (231)

rejoignent les plus modernes, telle la pulsation des

fr6n6tiques villes haletantes et tricotantes (267)
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ou encore I'exp6rience du chr6tien du vingtidme sibcle qui sent
battre en lui la vie de la Tiinit6 :

Entends, comme une vie qui souffre division, le bat-

tement de notre triple ceur. (279)

Le dessein de Claudel dans les Cinq Grand,es Odes n'est-il pas

d'esquisser quelque chose comme une po6tique de f inspiration uni-
verselle ? Lu sous un certain jour, le pobme peut apparaitre comme
sa m6taphore toujours renouvel6e : vie de I'universelle beaut6
grecque dans la premidre Ode, et dans les suivantes, tour d tour,
vent cr6ateur balayant le cosmos de la pr6histoire, parole et
proph6tie bibliques, voix tragique, existentielle de la destin6e et
enfin vie de la grAce dans I'Eglise moderne, le souffle se manifeste
dans toutes les grandes 6poques inspir6es connues i l'histoire cultu-
relle depuis I'Antiquit6 jusqu'aux temps modernes, en une
recension qui serait compltste sans I'omission flagrante du
Romantisme que Claudel saute exprds sans doute, injuste envers lui
d l'6poque 3 et. se refusant i reconnaitre la dette qu'il lui porte.

Son but, en affirmant I'ubiquit6, l'universalit6 et I'unit6 de
I'inspiration est double : rendre hommage i I'Esprit, aussi jeune
aujourd'hui qu'il y a vingt-cinq sidcles,

I'esprit [...] (q"i) n'a jamais h aucun moment cess6 de

souffler sur 1'Humanit6 (Pr. 523)

et du m6me coup fl6trir le scepticisme d'une bre d6bilit6e et pro-
fane, qui peut nier, avec Val6ry (Pr. 53) que I'inspiration existe
(peut-dtre par envie ?)

Le domaine sacr6 de I'inspiration, scandaleux pour les

d6sh6rit6s de la grAce, (n'est) blasph6m6 que par ces gens

qui n'en ont jamais franchi le seuil. (Pr. 545)

Et
au

44

finalement, en une ddmarche caract6ristique de toute po6tique
vingtidme sibcle, Claudel cherche par l) d renouer avec la
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modemit6, d pr6sent reli6e d la grande tradition; sans nostalgie
pass6iste, mais sans non plus d6valoriser la po6sie. Dans la dernidre
Ode, le merveilleux se r6pand silencieusement, sans ostentation
mais de manidre d'autant plus efficace dans le monde modeme
quotidien, < sans aucun son (comme) une rivibre d'huile " (2BO) :

ainsi s'effacerait la fausse distinction des esthdtes. entre l'art et la
r6alit6, le beau et la vie. On ne s'6tonne pas outre mesure de voir
Claudel r6ver, d 1'6poque des Odes, d',. une grande po6sie modeme
d la Balzac " (v. C. XI.I.,I7?.). Mais Claudel n'aurait pu 6crire ceci :

[...] les prospectus, les catalogues, les affiches qui

chantent tout. haut : Voil) la po6sie ce matin [...]

ni suivre ces autres admirateurs du quotidien, Chesterton et
Coventry Patmore (par lui traduits), sur la voie oir le po6tique s'en-
lise dans la banalit6 et ie miraculeux se d6nature dans I'ordinaire.
Car le pobte, plus proche des sources de la grande po6sie que ne
I'est la plupart de ses contemporains, lui est trop fidble pour oublier
qu'elle reste un art4 myst6rieux et sacr6.

x

***

IJinspiration en plus d'un point contredit I'art I une po6sie qui
coule de source n'a que faire de doctrines; que peut 6tre la po6tique
d'une euvre vraiment inspir6e ? Elle ne sera pas d coup s0r un sys-

tbme de rdgles ou de formes fixes. A supposer m6me que le g6nie de
Claudel s'y pr6tAt, Pierre Brunel nous rappelle d juste titre (i pro-
pos d'un autre chef-d'ceuvre claud6lien) qre " 1'6volution
litt6raire ' s'y oppose :

Il n'existe plus, an XX'sibcle, de " rdgles > pour la compo-

sition d'un chef-d'ceuvre : le besoin d'une nouveaut6

riche, non gratuite, leur a succ6d6. (Lettres Modernes,

Paris 1965. 71.)
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On a pu voir e I'origine des Odes, non pas une po6tique, mais une

" apo6tique " 
5 Et on peut penser en effet que Claudel 6carte d'a-

vance toute notion de composition raisonn6e :

Est ce que I'on b6che la mer 7 (235)

demande-t-il insolemmenr; er comme il fait sonner haut son d6fi
de podte libre, ayant le droit de proc6der < sans art ,, b. l'instar

" I'aigle ,, (774). L'.. arr ", d l'6poque des Odes, prend presque tou-
jours un sens p6joratif sous sa plume :

Ce qu'on appelle art est pour moi moins que rien.
IJart, 6ternel ennemi des artistes.

Lart d'abord, ou le moyen d'abord6 !

Qu'on n'attende pas de son Art po6.dque qu'il traite de I'art ! Dans
la premibre Ode, qui s'annonce comme une << Ars poetica >), une
seule Muse s'avbre d proprement parler praticienne de l'Art :

La v6tre, avec son cal dans le repli de la main !

Voici I'une avec son ciseau, et cette autre qui broie ses

couleurs, et I'autre, comme elle est attach6e i ses claviers
par tous ses membres! (276)

A-t-on bien compris la plaisanterie ? Cette Muse non exis-
tante, qui ne figure dans aucune mythologie (pas plus que sur le
sarcophage dont s'inspire la premidre Ode) esr inventde par
Claudel pour se moquer - dans I'ordre - du .. cisblement ,, par-
nassien, de la < peinture verbale '; un troisibme trait se voit
d6coch6 i l'adresse des " instrumentistes ,,. Aucune Pi6ride n'a
inspir6 Ren6 Ghil7, et il n'y a pas de Muse de la peinture, ni de la
sculpture, encore moins des pianistes (ces derniers simples ex6cu-
tants). Sont donc 6pingl6s ici finalement les < petits symbolistes ,
fbrus de .. musique )>, €rl un mot tous les techniciens qui se
prennent pour des podtes. Les avatars de la Muse qui n'est pas illus-
trent ce que l'art ne doit pas 6tre.
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Quelle mal6diction que I'art8 !

6crit encore I'auteur : mais ne concluons pas trop vite d I'anarchie.
Pascal, lui aussi s'est moqu6 d'une certaine 6loquence. Ce que

Claudel repr6sente ici en symboles, Baudelaire, I'artiste supr6me,

I'avait dit en toutes lettres dans .. l'Art_romantique ", mettant les

podtes en garde contre " le musicien ou le barbouilleur infatigable
qui a fait un pacte satanique avec son instrument ,, (O.C. Pl6i.
196I,404) Pacte que Claudel n'a jamais voulu conclure : ne note-
t-il pas pr6cis6ment chez lui-m6me .. l'absence d'une subordination
amoureuse de I'artiste i son instrument ,, soumission qu'il n'a
m6me (< pas su feindre ,, ? (C.I. 104). Comment I'aurait-il pu ? C'e0t
6t6 la mort de son lyrisme tout fait de sublimes accents personnels

et de pr6sence humaine. Des instincts s0rs guident Claudel dans ses

jugements; les exigences du lyrisme, aprbs celles de I'inspiration,
rbglent sa d6marche. Querelle du lyrisme inspir6 que celle de I'au-
teur des Odes, et non pas simple r6voltee.

Une conviction profonde du podte, c'est que le g6nie dit
<< n'importe comment " des v6rit6s essentielles - ainsi travaillaient
d ses yeux " Shakespeare, ou Dostoievsky ou Rubenr " (C XII,704)
alors que le technicien avec effort et 6l6gance, ne produit que de

I'art. C'est pourquoi o dans la grande podsie lyrique [...] l. moyen
doit se faire oublier " (Pr. 41,) Le moyen. et I'auteur au sens pas-

calien : c'est I'artiste avec son < caquet prosodique > et ses

techniques d'autant plus tapageuses qu'il a moins h dire qu'il faut
r6duire au silence. Aucune po6tique ne supprime I'artiste et I'art
aussi impitoyablement que celle des Odes :

Que je ne sache point ce que je dis !

que je sois an6anti dans mon mouvement I (227)

que je sois entre les hommes comme une personne sans

visage t...1 (283)

Mais dans la po6sie claud6lienne, cette suppression libbre I'homme.
La thdorie surr6aliste, qui elle aussi veut rompre avec I'art pour
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I'art, mais transforme 1'6crivain en m6dium, ne conduit pas aux
m6mes r6suitats.

x**

Henri Guillemin nous pr6sente Claudel sans plus comme < un
artiste ,r 10, mais I'auteur des Odes accepte avec r6ticence m6me le
titre de podte et uniquement < d condition d'en 6carter toute id6e
de m6tier, de m6canique er d'arrifice " (Pr. 1475, Notes). Lartiste
et le pobte, l'art et la po6sie s'opposent manifestement dans l'esprit
de Claudel en une antinomie in6luctable que nourrissent en m6me
temps I'aspiration i une cr6ation vivante et I'aversion pour le n lit-
t6raturisme " symboliste. ces positions, au centre de la po6tique
des Odes, rejaillissent sur l'6criture : 6crire de la po6sie et parodier
I'art, tel est plus d'une fois le but qu'il se propose. Il semble qu'ainsi
s'expliquent les gaucheries volontaires qui viennent s'ajouter aux
disparit6s d'une po6sie inspir6e. Claudel comprend trop bien les
naivet6s voulues de Jammes pour que I'on puisse penser autre
chose des siennes :

Les gaucheries sont certainement volontaires chez un
homme aussi habile que Jammes er ont pour objet l'6ta,
blissement des valeurs et la rupture constante qui
rdveille l'amenrion (C. XII 202).

La gaffe artistique, destin6e i mettre hors d'atteinte de I'art
des r6alit6s sublimes : esr-ce si mal trouv6, le proc6d6 qui consiste
d lancer le vers de toutes ses forces conrre terre pour qu,il
rebondisse vers le ciel, d descendre plus bas que l'art pour monter
plus haut que les 6toiles ? Le vers claud6lien chante ou boite, c'est
le balbutiement ou le violon, I'impair rugueux ou I'indicible
beaut6. ce qui est entibrement 6limine, c'est la zone interm6diaire
de I'arr, oi se d6ploie la simple habilet6 de I'artiste. D'aprbs l'6-
conomie particulitsre des odes, il faut avoir 6crit I'abominable vers
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suivant - le pire des Odes, et I'un des plus mauvais qui soient jamais

sortis de la plume d'un pobte :

La Force est au midi....
Pareille h ce s0r Th6bain sur qui I'ceil du Chef tomba

quand il r6pondit au messager qui racontait Capan6e :

" Qui choisirons-nous contre ce contempteur des

dieux ? ,, (286)

pour avoir le droit d'6crire ceci :

O phras. de l'alto juste et fort, 6 soupir de la for€t

Hercynienne, 6 trompettes sur I'Adriatique I (ZZ9)

Il faut avoir employ6 le mot le plus familier de tous, < truc " (281)

pour pouvoir dire ensuite :

La nuit, un rayon d'or sur La Voile, et dans la splendeur

du matin, un moment,

Une face radieuse 1...l (723)

Le prosaique coudoie le sublime dans les Cinq Odes; mais ce n'est

pas la prose - le pobte voudrait .. marier ses ressources d celles du

vers > (Pr. 43) - qui est l'ennemie de la po6sie, c'est la litt6rature :

aboli bibelot d'inanit6 sonore.

Puisque le n6ant s'exprime si bien, ayons l'air d'6crire mal quand

nous sommes 61us du verbe. Avant d'6noncer une v6rit6 de valeur,

ou, mieux, au moment m6me of elle s'inscrit dans les mots' il faut

trouer le tissu artificiel et livresque, d6manteler le langage. Faire la

nique d la litt6rature au moment mdme oi l'on nomme la source

sacr6e - voilh bien I'esprit des Odes. Est-ce une simple coincidence

si Claudel, quand il prononce pour la premidre fois le mot

" inspir6(es) " dans le podme, fait trainer la phrase, iui 6te tout
rythme et, iui donne une tournure primaire ?
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J'ai dit les Nymphes nourricibres; celles qui ne parlent
point et qui ne se font pas voir; j'ai dit les Muses respi-
ratrices, er mainrenanr je dirai les Muses inspir6es (ZZ5).

IJemploi des moyens trop simples, parodie de ceux, trop compli-
qu6s, trop obliques de symbolistes comme Mallarm6, est une autre
d6fense contre I'idoldtrie de l'art. Tout en la d6sapprouvant,
Gabriel Marcel d6crit admirablement la manidre claud6lienne :

On sait I'usage que font les photographes du verbe sur-
expos6. Mais c'est bien ici d'une surexposition qu'il
s'agit. IJesprit se cabre contre l'6normit6 des moyens
auxquels il est fait appel pour lui imposer une certaine
6vidence 11.

Imposer l'6vidence m6connue : n'est-ce pas justement ce
que veut Claudel ? Le moyen ffop gros, rejet6 par le lecteur, .. se fait
oublier ',, et le force d regarder la chose, h entendre le sens;c'est
ainsi justement que se " r6veille I'attention ,,. Le vrai but est d,as-
surer I'efficacit6 de la parole : la plaisanterie stylistique est
proportionn6e chez lui d la gravit6 intrinsbque d'une podsie solen-
nelle, comme I'est toujours le lyrisme. c'est le sacrifice d61ib6r6 de
la manidre d la matidre. Lattitude mallarm6enne et val6ryenne, qui
consiste, au grand scandale de Claudel, h privil6gier les mors aux
d6pens du sens, h leur laisser " f initiativg ,, (M.1. 79) lui parait une
trahison, pire, un signe de mdpris.

Il ne prenait pas les 6tres et les choses au s6rieux, dira
Claudel de Val6ry, disciple de Mallarml (ibid.) Admettons que
Claudel parfois 6crit " mal 'r 

12 dans les Odes, mais cela pour sauver
le s6rieux de la parole. Son vers s'avance, tel un puissant engin, son
conducteur d6termin6 h dissiper tout malentendu, d rabattre la
poussibre qu'il souldve sur sa route. " Poussidre aux yeux >>, c'est
pr6cis6ment ainsi qu'il arrive d Claudel de d6signer un lyrisme non
chAti6 13. La litt6rature ne connait peut-Otre pas d'autre exemple
d'une telle alliance : lyrisme et r6alisme, abandon inconditionnel i
I'inspiration et opposition absolue au < sortiibge " (265) incanra-

50 Paul Claudel Papers Volume V



La Po6tique des Cinq Grandes Odes

toire, le plus grand lyrique du vingtibme sibcle la en quelque sorte
son propre Annoncier. Car il n'est pas interdit de penser que la
s6v6rit6 vigilante de I'esprit claud6lien, pr6sente dbs le d6bur, s'est
incarn6e quarante ans plus tard, h 1'6poque dt Soulier de. satin, dans
cette joyeuse figure de la d6mystification ou " Verfremdung ". fg
r6flexe brechtien n'est pas 6tranger d 1'6criture des Odes : r6flexe
d'une Guvre 6prise d'authenticit6 comme I'est celle du dramaturge
allemand, et comme 1'6tait la pens6e de tout le sidcle r6volu. Une
certaine tendance h se d6mystifier soi-m6me est chez Claudel
preuve et acte de foi. Suivons-le une fois de plus dans des

d6veloppements plus tardifs, le notamment oi Animus, sOr de la
beaut6 d'Anima, nous invite d la voir chez elle, ceinte d'un tablier,
et livr6e " i ses occupations domestiques >>. " Vulgaire et par ld i
mon go0t plus 6mouvante > - ajoute le commentateur - que les

" f6es pr6rapha6lites " et .. princesses de l6gende " qui peuplaient
l'art fin de sibcle dg " (s)a g6n6ration " (Pr. 190-197, 1934) Le ton
que le pobte et le critique adopte par moments avec nous fait
songer au comportement d'une personne sincbre, qui, voulant 6tre
sfire d'6tre aim6e pour elle-m6me, se montrerait h nous dans ses

mauvais jours et parfois, pour nous mettre i l'6preuve, nous par-
lerait d'un ton bourru.

x

Verve, s6v6rit6 et exigence : on retrouve ces attitudes lorsque
Claudel aborde les questions de versification ou de prosodie - qu'il
jette le ridicule sur le symbolisme d'ob6dience parnassienne, ou
exprime ses opinions sur l'alexandrin Le pobme authentique devra
s'affirmer d'emb16e autre que ces objets trop bien faits dans " 1'6-

choppe "

Du Parnasse Contemporain oil I'on fabrique

Ces sonnets qui partent tout seuls comme des tabatibres
i musique (O.P. 599).
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(On songera au < Vase bris6 " de Sully Prudhomme << ce grand
poBte ! " ibid. 602). Cette intol6rance s'enracine dans I'esprit du
XX" sidcle, 6poque oir le podme vivant prend conscience de ce qu'il
peut et ne peut plus 6tre en contemplant les produits de la fabrica-
tion dus ) la machine. Tant pis (ou tant mieux) pour la po6sie si
beaucoup d'aspects qui avant paraissaient naturels alors se r6vdlent
artificiels, qui auparavant pouvaient se faire passer pour vivants, ).

pr6sent se font connaitre comme m6caniques. La chose fabriqu6e
et son excellence factice, la machine et sa pr6cision d'automate
auront port6 atteinte pour toute une g6n6ration e I'id6al de perfec-
tion en art. Chez Claudel, comme chez Bergson, comme plus tard
chez Thibaudet, la cr6ation s'oppose d la fabrication, la conception
vivante d la production en s6rie, le pobme i I'artefact - ou, pour
emprunter un terme moins sp6cialis6 au vocabulaire comique de
Claudel lui-m6me - d la .. souris m6canioue , :

Et voili le mystbre, on pourrait dire le scandale de la
po6sie. Tous ces braves gens qui se sont donn6 tant de

mal, qui se sont tendus des quatre membres en g6missant

sur le chevalet de la prosodie, qui ont tant de m6rite,
tant de bonne volont6, tant d'acquis, tant d'honn6te
respect pour les rbgles, tant de loyale sueur sur leur front,
et le r6sultat est une petite souris m6canique qui ne

parvient pas i fonctionner. (Pr 554)

La chose fabriqu6e et son excellence factice, la machine
et sa pr6cision d'automate auront port6 atteinte pour
toute une g6n6ration i I'id6al de perfection en arr.

Comment ne pas prendre le parti, dbs lors, ayant r6pudi6
12 " perfection stupide ". (Pr. 385)

[...] ..t toutes choses d'inventer (seulement) I'approxi-
mation la plus exquise, toute beaut6 dans son
insuffisance 1. (O.p. ?.42)
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Claudel n'est pas seul en ceci : durant les mdmes ann6es, P6guy
devait formuler nettement sa m6fiance d l'6gard des " parfaits
appareils de m6canismes > et des " impeccables serrureries ,, :

Les grandes choses du monde n'ont pas 6t6 des choses

bien faites : quand c'est si bien fait que ga, ga ne r6ussit
jamais... il manque justement de ne manquer de rien, ce

on ne sait quoi [...] Les vers les plus beaux ne sont pas

ceux dont on s'est occup6 tout le temps 15.

Pour des raisons l6gdrement diff6rentes, un Suarbs, un Gide expri-
ment, des opinions analogues :

La perfection n'est pas la po6sie 16.

Le souci de la perfection aujourd'hui semble ne faire
que g€ner tous ceux qu'il ne fait pas sourire 17.

La grande tradition po6tique rencontre ici les instincts les plus
modernes. Linachbvement sublime conseilld par les anciens trait6s
de rh6torique trouve sa confirmation, dans une po6tique du
vingtibme sibcle, dans l'opposition d la machine. LOde d la fois
antique et moderne peut s'autoriser pour sa < savante n6gligence "
(C. XII, L77) tout aussi bien du " dormitat Homerus ,, d'Horace
que de I'hostilit6 moderne d l'6gard des " froide(s) horlogerie(s) "
(Pr. 47).Ce qui se d6finit d l'6poque et s'exemplifie d'avance de
manibre 6clatante dans les Odes, c'est un type de perfection
vivante, aussi 61oign6 que possible du tout fait, du < tout d'une
pidce " (Pr. 750). Type irr6gulier :

J'6cris d'inspiration , j'aime I'irr6.g,tbnitd pour elle-m€me

(Claudel, interrog6 sur son orthographe et ponctuation,
C XII, I97 , en I9I2.)

Asym6trie, impr6visibilit6, marques d'un univers travers6 par le
souffle, orf se trouverait r6duite au minimum la part de I'automa-
tisme, avec ce qu'il comporte de r6gularit6 ou de r6p6tition.
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Polymnie, dans " Les Muses " il est vrai, r6pCte; mais en quels
termes, et de quelle manibret A h parole du Cr6ateur: u Qu'elle
solf ! ,r, elle r6pond " Qu'elle est > non sans changer, observons-le,
le mode du verbe. Et si le podte ajoute quelques vers plus bas -

Toure parole une r6p6ririon (230),

ce n'est pas pour nous faire entendre autre chose qu'un 6cho vrvant
de Dieu. Lassentimenr de < la Muse du podte " (ZZ9) ne doit en
aucun cas 6tre lu comme m6canique. Polymnie ne r6pEte pas tel un
penoquet, encore moins comme une < boite vocale " r6g16e d'a-
vance. Le m6me potsme (d la page 7ZB), qui recrute des < acteurs ,
pour repr6senter le drame du monde, semble d'ailleurs investir

" r6p6tition ,' d'un sens th6atral. Le vocabulaire actif du passage -
la " troupe ,r, les .. jeux ,' - chasse loin de I'esprit du lecteur toute
vision de vie fig6e dans la routine. Le vrai sentiment de l'auteur des
Odes, c'est que :

Tout mouvement regulier et m6canique est quelque
chose d'assommant (Pr. 79 1 ).

- et il faut prendre le dernier terme dans son sens premier de
< tuant la vie ". La fabrication, la tabatidre d musique se r6pdtent,
la cr6ation, jamais !; dans le domaine du rythme moins qu'ailleurs.
A f int6rieur de cette m6me premidre Ode oir r6sonne le mot

" r6p6tition ,r, la ,. mesure interrompue > par Erato rompt de fagon
spectaculaire (231) le sch6ma 6tabli par I'aureur lui-m6me. .. Dieu
seul est assez fort pour exulter dans la monotonie > note claudel
non sans humour dans son Journal (I. 90, en 1909). Si, vingt ans
aprds les Odes on I'entend jouer avec I'id6e de la ,. monotonie ,,

comme " un des besoins essentiels de l'Ame humaine " (Pr.,792),
ce serait dans I'esprit de quelqu'un qui voudrait goOter au moins
une fois dans sa vie au plat qu'il avait toujours refus6.

Quelle eOt 6t6 la r6action de notre pobte devant un ritre
comme : Les Cin4 Grutdps Odes de Ckrudel, ou Ia pod.sie de Ia r6pd.ti-
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tion?.r8 Peut-Otre aurait-il attir6 I'attention du critique sur cerre
note du Tournal :

La r6p6tition dans la nature a parfois quelque chose de

passionn6, comme quelqu'un qui veut se faire
comprendre ? (J. I. 90)

Nous nous substituons d lui pour signaler le propos, croyant recon-
naitre dans ces accents passionn6s ceux du Cr6ateur, ce
., quelqu'un " qui s'adresse aux hommes par I'interm6diaire de sa

cr6ation, c'est-d-dire de la Nature. Pour le pobte religieux, 6crit
encore Claudel.

La Nature est comme un homme qui dit et redit toujours
la m6me chose, comme si ce quelque chose 6tait d'une
importance consid6rable (Pr. 63, en1927).

Ajoutons par ailleurs que la r6p6tition verbale elle-m6me, si
admirablement analys6e par G6rald Antoine, s'avbre porteuse de
vari6t6 dans la po6tique des Odes, puisque la reprise, jamais iden-
tique, met en relief I'in6puisable richesse de l'expression et a pour
fonction d'6paissiq d'achever la pensde (non pas de I'ass6ner).
Comme la Nature, la vie dont Claudel connait si bien les modali-
t6s - loin de se d6penser en de st6riles redites - dynamique, tenace,
vigoureuse, revient d la charge. L6criture po6tique suivra son
exemple, surtout si celui qui tient la plume aura 6cout6 Pindare.

" Forge ton langage sur l'enclume de la v6rit6 ", celui-ci conseille-
t-il au pobte 1e.

S'il est un tempo que les Odes veulent capter, c'est cette
vibration ind6fectible que Claudel ressent dans I'univers dds 1904;
mais il s'agit dans ce cas d'un rythme cr6ateur, " voulant o, qui
<< compose " (O.P. 163); et on notera que le premier adjectif au
f6minin, ,. voulante >, revient sous la plume de l'auteur deux ans

avant sa mort (Pr.1397). En effet, que ce soit en 1904, en 1953, ou
encore en1977, il est question de bien autre chose que de ce " bat-
tement de tournebroche >. notamment celui de l'inexorable
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< m6tronome > qui rtsgle I'alexandrin (ibid. 30) tel que le pergoit
Claudel2o Le vers traditionnel, incapable selon lui d'6pouser les
rythmes du monde, reste 6tranger aux 6tres, indiscret comme cette
voix de la maitresse de piano .. qui ne cesse de hurler d notre
coude : Un-deux-trois-quatre-cinq-six ! " (ibid.). Combien dif-
f6rent le " nombre " de la po6sie authenrique, en ddfinitive

" introuvable " (ibid.61). Mais en dehors de la prosodie, nous nous
trouvons ici devant un problbme de civilisation. Qui nous dira
jusqu'd quel point le rythme conrinu, brutal, r6gulier de la machine
que tout moderne a dans I'oreille, est responsable du triomphe du
vers libre orf notre esprit fatigu6 cherche le d6lassement ?

Quel soulagement ! Comme l'esprir jouit de cet affran-
chissement de I'oreille | (Pt.29)

IJirr6gularit6 absolue du vers des Odes, oi la recherche la pius sys-
t6matique n'a pu d6couvrir d'uniformit6 et qui continue d d6fier
toute analyse prosodique2l - repr6sente le " non " de la vie i I'au-
tomatisme. Que I'on relise les " R6flexions sur le vers frangais , -
la hantise du m6canique y reparait d tout moment. Crainte non
sans fondement dans le cas de Claudel, d'autant que le vers r6gulier
chez le pobte peut par moments r6v6ler son emprise. Etiemble a rai-
son selon nous, pour injuste qu'il puisse se montrer par ailleurs, de
signaler la monotonie, le rythme machinal du vers rim6 claud6lien.
Et il n'est pas sans int6r6t de noter que les vues du critique
rejoignent celles de Louis Prosper Claudel, le pdre de Paul, qui
appr6cie son << genre par alin6as,' (CI 114), mais juge les vers de
douze pieds de son fils (ibid. 173) " froids, exsangues, tir6s par les
cheveux >> et << pas dans (s)es cordes22 ".

x

Un dernier 6crit critique oir s'opposent, dans un autre conrexre,
artifice et cr6ation, nous permet de cerner de plus prds encore la
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conception claud6lienne du pobme vivant : Francis Jammes a

inspir6 les lignes que i'on va lire :

A c6t6 de I'artifice [...] de la fabrication, il y a ce langage

qui vient de I'dme et qui retourne au ccur ...un mot

seulement parfois, une syllabe mais savante d d6lier le lien

mortel [...] une image mais neuve [...] quelque chose jailli

de I'inconnu, donn6, gratuit, trouv6, dont il sera impos-

sible de dire comment c'est fait (et en effet cela n'a pas 6td

fait autrement q,rc L' enfatt pctr sa mdre) . ([Pr. 545 , en 191 7]

Nous reviendrons sur ce passage capital)

Texte lourd de sens pour qui se souvient que le podte devait 6tre

pbre trois fois avant la publication des Odes. Dans I'exp6rience

unique de la paternit6, la Vie et la Nature I'ont instruit et ont
patag€ avec lui leurs secrets :

Etreins le texte vivant et ton Dieu invincible dans ce

document qui respire, (259)

lisons-nous dans le " Magnificat ". Lidentification du cr6ateur

avec le pbre, et du pobme avec 1'6tre engendr6 entratne des cons6-

quences pour la po6tique claud6lienne que nous essayerons de

d6gager dans la demibre partie de cet essai. Dans ces m6taphores

on sent comme un voile qui se d6chire pour s6parer d jamais dans

I'esprit du podte le vrai du vain (Pr. 805) D'un c6t6, la fabrication,

activit6 profane, productrice de litt6rature; de I'autte, la cr{ation -
acte sacr6, source d'une existence r6e11e, participant d |a vie divine.

Diff6rence inconciliable ! D'une paft, 1'6crit authentique or) le
pobte a pu consigner son 6tre en un acte vital suprOme, acte qui

engage les forces de I'univers. Lceuvre nait

exig6(e) selon l'ordre de nos g6n6rations (O.P. 258)'

ayant sa place dans la famille humaine. A c6t6, en contraste, la.

composition fortuite, la fantaisie factice, " individuelle et creuse "
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(Pr. 805) qui flotte, impropre i s'ins6rer dans le r6el. Les symboles
de la g6n6ration (mot ) sens double que Claudel va exploiter), de
la procr6ation er de la naissance, qui jalonnent les Odes, Volker'Werner 

Kapp I'a montr6 23 n'y figurent point pour des raisons sim-
plement autobiographiques : elles ont pour fonction de formuler
une certaine conception de l'6criture.

Conception dont il convient de relever les tralts
organiques. Poursuivant notre investigation, nous observerons
avec claudel que le fabricateur et le technicien ne peuvent s'in-
carner dans leur ceuvre, faite volontairement, consciemmenr, en
obdissance d des rdgles artificielles, mais en m6me temps d,aprbs le
caprice de I'artiste. " Maitres de leur matidre qui en font d leur 916 ,
ce qu'ils veulent, dira notre auteur en l9ZZ24, ils nous offrent de
I'impersonnel, arbitrairement jet6 dans telle ou telle forme - car du
point de vue vital, la forme simplement litt6raire sera toujours arbi-
traire - donc quelque chose qui ne ressemble d rien de vivant. Le
vrai podte par contre aura le droit de dire

Il nait de moi quelque chose de nouveau avec une
6trange r es sembkmce (258)

Le texte engendr6 (ou g6n6r6) dans la passion25, se pr6sente tel
l'" opus genitum non factum " (du Credo), ainsi que l,auteur des
cin4 Grmtde' odes le proclamera haurement, l'6crivant d'abord i
Rividre en 1912, ensuite e I'Abb6 Douillet en 192226. Dans ce cas,
cela qui est obscur6ment form6 ., dans I'ignorance " (258), alors
que .. rejoint aux g6n6rations de la nature >, porte la marque de la
n6cessit6 (258). Apparent6 d son g6niteur, l'€rre nouveau qui vient
au monde n'en reste pas moins ind6pendant, autre. Et c'est sans
doute en hommage au mystbre qui accompagne toute parturition,
que Claudel, en 1907, qualifie la .. nouvelle venue ,,, sa propre fille
(ibid.), du curieux nom d'.. 6trangbre > I le terme, tant6t adjectif,
tant6t substantif, reparaissant cinq fois dans I'espace d'une ving-
taine de vers
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De moi-m€me il nait quelque chose d'd,uanger; un petir
homme [...] ordonn6 pour une fin qui m'est \trangdre

O enfant n6 sur le sol 6.uanger . . ..1 (759)

Qui a suivi le pobte dans le d6ploiement des m6taphores relatives
i la cr6ation ne s'6tonnera pas de cette reprise du mot sous toutes
ses formes. Il s'agit d'6tablir, d f int6rieur de la chaine de vie, la li-
bert6. de I'issu(e), podme, enfant, ou parole. Ce sujet ambne sous la
plume claud6lienne de superbes figures - des plus inattendues par-
fois - justifi6es cependant par le contexte. Certaines, et non des

moins r6v6latrices, remontent au tout d6but de l'euvre : dLaViIIe
II notamment (1893-7), oi I'on entend Avare (l'une des voix du
podte dans la pibce) articuler ceci :

En moi, corrme In" femme qui dans son ceur 6prouve la
commotion de I'enfant mAle, vit
La parole ...et cela, comme un captif,
Avec propri6t6 r6clame I' artion et Ia libert6. (Th. I, 453 )

A 1..-,. tour, les Odes feront 6tat de la f6minit6 du podte, la
traduisant par un simple cri : << 0lu f"--" qui est en moi l. ,, (267),
mais donnant lieu ailleurs h une comparaison 61abor6e, qui assimile
le cr6ateur f6cond )r... une nourrice :

Comme la nourrice encombr6e de son lait d6bordant, le
poEte (l'est) de cette parole en lui d d'autres adress6e
(z5e)

Qu'e0t dit Boileau ! ? La r6union du f6minin et du masculin, la
superposition des modes de la paternit6 et de la matemit6 6tait
cependant indispensable : elle apporte au podte les moyens de for-
muler une id6e qui lui est chbre : celle, notamment, de la forme
int6rieure, propre i la grande po6sie. La notion se laisse appr6hen-
der en un premier temps au plan du langage critique, 6nonc6e dans
ce style par I'auteur des R€fLe.xlons en 7927 (Pr. 40) :
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Quand nous aurons fourni au vers en lui-mdme sa propre

subsistcmce, il n'aura plus besoin d'aller chercher au

dehors appui...

Et l'auteur de nous donner I'exemple de ce vers id6al, qui n'ob6it e

rien d'extdrietu, mais r6alise cet intime d6sir " d'action > autonome
que lui pr6tait Avare :

[...] pour la premidre fois, dans Francis Jammes, nous
sentons La poussde d'un vers qui compose lui-mAme son
nombre et son rythme (M.1. 192)

Francis Jammes : rien de fortuit dans sa r6apparition. On ne l'a pas

oubli6, c'est lui qui suscitait, dans le texte pr6c6demment cit6 (Pr.
545, l9I7), la figure-cl6 du pobme prenant forme comme l'enfant
dansle seindektmdre. M6taphore qui jette une lumibre nouvelle sur
le sujet : dans la relation du potste avec l'cuvre se voit ainsi inclue
la gestation; immens6ment enrichi, ce rapport s'inscrit dbs lors
dans les processus de la nature elle-mdme, et pr6suppose une lente,
secrbte communication de substance h substance. Dans une telle
perspective, quelle sera la paft du travail po6tique ? On comprend
qu'il restera dans une grande mesure cach6, soustrait d tout regard
et h tout calcul, essentiellemenr distinct de I'effort d6lib6r6 de
I'artiste. Telle la mbre, ce dernier - dans la configuration que nous
propose Claudel - fournit sa " subsisrance > (cf. supra) d 1'6tre en
lui vivant, tirant le suc n6cessaire de ce qu'il est lui-m6me. Le fa-
bricant ou technicien, ne I'ayant pas port6 en lui, travaille trop
I'oblet de manidre purement ext6rieure, cherche o au dehors > et
appelle cela " forme "; le cr6ateur, comme la mdre, sait qu'il ne
peut agir sur le potsme par pression externe : sa < constitution "
apportera i " I'enfant " la matidre dont il a besoin. Comme la
mdre aussi, il reconnait que son ceuvre naitra d6jh form6e.
tanspos6 en termes concrets : au lieu de torturer le texte, nourrir
l'6crit d'aliments et appropri6s - tel serait le principe claud6lien.

Ces aliments ? Contrairement d ce que l'on pourrait croire,
s'agissant d'un pobte profond6ment religieux, la liste dress6e par
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Claudel en 1975 d l'intention des .. jeunes 6crivains ,, comprend
force nourritures terrestres : science, affaires, droit social aussi bien
que th6ologie leur sont recommand6s (Pr. 43). D'aprbs le diagnos-
tic de leur ain6, en effer, I'an6mie et la d6bilit6 guettent une genr
litt6raire ignorante du monde. Et lorsque deux d6cennies plus tard,
Claudel d6clare " prodigieuse " I'ignorance de Ma11arm627, Il ft.af-
firme par ld ses positions, prenant une fois de plus le contre-pied de
la D6cadence.

" Que les vers ne soient pas votre 6ternel emploi ";
.. connaissez la ville >; << que votre Muse en savantes legons soit
fertile " 

28. Claudel, nous aurions voulu le montrer, remet au pre-
mier plan, les ayant red6couvertes, les conditions naturelles dans
lesquelles nait une grande ceuvre (" red6couvertes ,r, disons-nous,
parce qu'obnubil6es par I'idolAtrie de I'Art et l'6sot6risme fin de sib-
cle). Lauteur des Odes renoue ainsi avec un bon sens s6culaire. Car
aucun Art po6tique classique, depuis Horace jusqu'd Boileau, ne
cesse d'insister sur le r61e formateur de la vie et de I'exp6rience, ou
encore sur la qualit6 d'6tre de l'6crivain, qui transparaitra, quoi
qu'il fasse, dans ses 6crits. Faut-il rappeler que " Le vers se sent tou-
jours des bassesses du ceur " ? Et si Boileau retourne et transpose
ici en plus p6destre le propos de Longin; il reste que, dans les deux
cas se voit r6duite I'importance des questions ., d'art ,r.

Seuls ceux qui ont de hautes et solides pens6es (peuvent)
faire des discours 6lev6s I c'est aux grands hommes qu'il 6chappe de
dire des choses extraordinaires 2e.

La Po6tique des cinq Grandes Odes - titre adopt6 par cet essai - ou
plus simplement, po6tique de I'Ode ? Grand connaisseur du genre,
Andr6 Suards salue en Claudel I'unique h6ritier au temps moderne
des Grecs, praticiens de cette forme en tant qu',, cuvre d'art ,r 30.

Les dernidres pages de cet essai voudraient jeter un regard sur la
sp6cificit6 de I'ceuvre sortie des mains de notre pobte dans la pre-
mibre d6cennie du XX" sibcle. Entreprise difficile, mais non
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impossible, i condition d'6couter Claudel parler " en podte de la
po6sie " (Pr. 40). Car I'Ode se manifeste en une s6rie de figures
dont il n'est pas toujours ais6 de saisir le sens, d'autant qu'au lieu
de s'expliciter, elles se contentent de nous 6blouir. Ainsi de " IjOde
soudaine " qui jaillit sous la plume de I'auteur en une subite " d6fla-
gration ", frappant ,. de tous c6t6s comme 1'6c1at de la foudre
trifourchue ,, (773). D6di6e d Mn6mnosyne, mbre des Muses, elle
r6ussit n6anmoins d 6tablir la coincidence du langage qui l'exprime
dans le temps, avec I'incr66, ou, dans les mots du texte, avec " le
pouls m6me de I'Etre ',. fJne telle d6dicace nous invite d suivre
I'auteur sur la piste de I'Ode, 6crit sacr6 : caractBre de sacralit6 qui
ne se d6ment point lorsque 1'" Ode pure >> personnifi6e en athlCte
(279) invite le Panth6on grec d se joindre aux triomphes des

hommes. Rapporter ce rite, c'6tait pour Claudel marquer sa fid6lit6
d un genre qui < entretient dans ses vers commerce avec ie Dieux "
(Boileau,31). Et si sa graphie leur 6te la majuscule, - " tous les

dieux " se lit la page ZZ9 - rappelons que le pobte a toujours Br6f&6
les paiens religieux d ses contemporains incroyants. Aussi bien,
l'Ode que Ciaudel offre au Dieu chrdtien (235), se pr6sentera

" nouvelle ,r, et simultan6ment, comme ne connaissant point de

commencement, inscrite comme elle l'est, hors de toute confes-
sion, dans I'esprit religieux universel. Ainsi dCs le d6but s'opbre
sans heurt la transition du sacr6 antique au sacr6 chrdtien.

Linterm6diaire d6sign6 aura 6t6, on le sait, le " radieux
Pindare ,, (7ZB), une des << sources " de I'auteur, et son " r6confort
litt6raire "32. Il 6tait imp6ratif pour lui, dbs .. Les yuss5 ", de
rendre hommage au chantre de l'6nergie divine et de I'expioit,
antidote pr6destin6 aux langueurs symbolistes. Mais en mdme
temps les Pythiques de Pindare, ind6niablement un moddle, lui
proposaient un patron dynamique annongant le type d'ode qu'il
souhaitait lui-m6me r6aliser. Lode ou podme-acte < action
humaine > cr6ant " le temps n6cessaire d sa r6solution >, ces

m6taphores (ibid.) captent mieux que toute autre ce qu'il veut
repr6senter - d savoir, un ensemble d la fois diversifi6 et concert6,
mouvant et unifi633,
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6 la grande journ6e des jeux I (7ZB)

Les " jeux " pindariques lui en fournissaient I'exemple 6clatant.
Mais I'a-t-on remarqu6 ? Aux jeux au pluriel succAde le jeu au sin-
gulier, auquei le podte participera avec passion (" mon ardente part
au jeu " lirons-nous dans la deuxibme Ode, 239). Mais ici, (230) il
s'agit du Jeu par excellence, dispos6 < avec beaut6 ,, par Dieu, c'est-
i-dire de la Cr6ation, .. 6norme c6r6monie ", d6.clench6.e; donc
pergue par Claudel comme une solennelle mise en marche de
forces qui ne s'6puiseront pas de sitdt. A pr".rrr. I'expression
enrichie qui orne la page suivante : " f inexhaustible c6r6monie
viucwfie ". Vivante et qui regroupe des vivants, d'une manidre qui
n'interfdre aucunement avec leur libert6. lJn vers qui a pu passer

inapergu, rarement comment6, pose les bases de la conception :

IJOr, ou connaissance int6rieure que chaque chose

possdde d'elle-m6me (229)

Chacun a un nom qui lui est propre, et il ob6it d'instinct
lorsqu'interpell6 par ce m6me nom; ainsi en fut-il pour Claudel au
moment de sa conversion (v. .. Magnificat " 749). A ron tour, I'au-
teur imite Dieu (230), appelant I'un aprds I'autre les existants de la
m6me fagon. C'est dans ces conditions que < toute chose > rentre
volontairement < tour i tour " (779) dans l'ensemble, .. I'ordre ,'

" impos(6) " (230) n'6tant pas ressenti comme impropre ou
6tranger. Si le pobte 6vite 1'6cuei1, c'est qu'il " nourrit o en lui

" rassemblement > et " dissolution " (730), ce qui exclut la forme
fixe, au b6n6fice de la " danse sacr6e " qui laisse latitude aux par-
ticipants 3a. D6couvrir la formation naturelle acceptable aux
cr6atures, qui ne leur ravit point leur identit6 ni leur autonomie,
s'avdre 6tre l'une des tdches essentielles d6volues h I'Ode. Dds la
deuxidme, " IjEsprit et I'Eau ,', on saisit la d6marche : composer un
pobme sacr6, c'est faire passer les 6tres d'une zone triste, d6color6e,
d6sensibilis6e par I'habitude (cette ennemie mortelle de la po6sie,
Pr.48) et I'ennui, dans un monde resplendissant de joiel5, de

vigueur, de spontan6it6. Ainsi I'action du podte est double :
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J'apporte e. toure chose la d6livrance
Par moi
Aucune chose ne reste seule, mais ie I'associe i une
autre dans mon cceur (238)

Les 6tres, " seuls ,, dans un monde sans Dieu - et dans les ., arrange-
ments cruels ,, (235) d'un art profane, qui ne peut que d6naturer,
d6sunir ou tyranniser, se regroupent dans I'ode pour la jubilation et
la c6l6bration, d'aprds un principe affectlf et naturel. ce n'esr que
dans une telle configuration que chaque chose peut dire ce q.r'e1le
< veut dire " (731); les structures d'un monde d6sacralis6 6touffent
le d6sir d'€tre pleinement, qui n'est autre pour claudel que I'ins-
tinct vital, dont on ne r6prime pas impun6ment l'6lan.DdsLaviILe
il posait, en langage imag6 bien entendu, le principe d'une r6volte
contre les barribres qui s6parent la cr6ature de Dieu, son vrai
maitre. Lame qui brise tout pour le rejoindre : de superbes vers
repr6sentent son cas de faEon inoubliable :

[...] comme une jument vierge, la bouche embras6e par
le sel qu'elle a pris dans la main de son maitre
Comment... la serrer et la contraindre, la grande chose
terrible qui se dresse et qui crie, dans l'6troite 6curie de
sa volont6 personnelle ? (Th. I, 480)

L6criture des odes 6pouse plus d'une fois la cause des violents, de
ceux qui s'insurgent contre le statisme, I'inertie, le poids de la
matibre; le podte ne crainr point de puiser des exemples dans la
Bible (en I'occurrence dans le Psaume CXIII, 6)

Et la montagne dans l'6clair qui la montre et qui I'ab-
sorbe tour d tour a l'air de sauter comme un b6lier (253)

[Jne " chose vue >> pourrait inspirer le vers qui suit -
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Comme une barque qui ne tient plus qu'd sa corde, et qui

danse furieusement, et qui tape, et qui saque, et qui fonce

et qur encense, et qui culbute, le nez d son piquet (264).

- n'6tait le verbe < encense " qui interprEte la fureur et lui confdre

un sens 61ev6 : cet Ctre d6chain6, parvenu au maximum de sa vita-
lit6, en d6ployant toute 1'6nergie dont il est capable, accomplit un

acte pieux. .. Que ma pridre monte vers vous, Seigneuq comme la

fumde de I'encens ,' se lit aprds tout dans le missel36 La iiturgie des

vivants que captent les Odes assemble les extr6mes. Ce que

Claudel entend par louange et pridre tient entre le geste de

Polymnie qui approuve (Dieu) substantiellement (730) et les r6ac-

tions sauvages d'6tres qui adorent en se rebellant contre I'absence

du Cr6ateur. IJdme, < orante " recueillie, prostern6e dans la neige

(?.57) et le < petit tigre o qui .. se ramasse > pour le bond, la jeune

fiile fuyant les siens h I'appel du bien-aiml. (764), ces images si

diverses ont toutes deux leur place dans ie pobme claud6iien'
Si ces attitudes nous choquent, si cette violence originelle

1ib6r6e dans les €tres nous semble contredire I'esprit d'une po6sie

religieuse, c'est que nous n'avons gudre compris la manibre dont
Claudel vit et fait revivre le sacr6. Aurions-nous oublid le long

combat du pobte contre le " fade >>, son contraire sym6trique 37 ! Ce

n'est qu'en r6conciliant la religion et I'instinct que Claudel pouvait

triompher dans I'Ode pindarique. " Indiscutable, d6vorant,

imp6rieux ,, ainsi que le caract6rise Roger Cai11ois38, et alli6 de

tout temps avec le sublime, d'aprbs son illustre interprdte, Rudolf
Otto3e, le sacr6 devait trouver son porte-parole en Claudel, un

Claudel privil6gi6 et qui reste un cas iso16. Jammes et le Verlaine

de Sagesse4o sont simplement des podtes pieux' Seul le podte

catholique pouvait faire entendre i nouveau, et ceci avec l'accent

de son sibcle, une voix trop longtemps tue. On s'6tonne
qu'Etiemble - le catholicisme qu'il abhorre I'aurait'il aveugl6 ? - ait
pu qualifier l'auteur des Odes de " marchand de vin de messe ' !

(Ioc. cit.,491) E0t-i16tudi6, comme le fera le lecteur non pr6venu,

l'imagerie et les 6l6ments du sacr6 qui animent les podmes, il aurait
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d6couvert leur profond ancrage dans la n6cessit6 : v6tements
liturgiques, montrance, << azyme ,, (763) ils sont tous justifi6s par le
genre plut6t qu'ils ne le d6signent.

Tout un r6seau symbolique, en effet, soutient, illustre et
d6veloppe la pens6e de l'auteur. Que ce soit I'image de son cceur,
lourd comme un encensoiq qui s'6ldve vers Dieu (250,+t1; ou le
vceu exprimd dans le " y2utrificat " de r6aliser sa vocation po6-
tique en << consacranl ", donc en rendant sacr6e la parole (tel le
pr6tre qui meurt i I'autel, Z5l); quelle beaut6 s'attache i cette
autre figure sacerdotale, qui regoit " ordination >> au lendemain de
Noel, I'isotopie rev6tant la terre d'une chasuble blanche propre i
la saison I (756). La symbolisation la plus 6tonnanre toutefois sera
celle qui r6unit le c6l6branr et le pBre, Dieu ayant voulu
o recevoir ,' .. vie ,' de l'un et de l'autre, aussi bien dans I'hostie
< entre les doigts du prCtre qui consacre " (258) que dans ( cette
image r6elle " de Lui-m6me qu'est le nouveau-n6. Remarquons
finalement la manibre dont le podte amdne les odes d correspondre
avec sa vision du sacr6, greffant la premibre (en sa fin) sur la
Genbse; en conf6rant h la deuxibme et i la troisidme la forme de
pridresa2. Congue comme un dialogue, la quatridme n'en supplie
pas moins Dieu (270-771); dans la .. Maison ferm6e >> une fois mise
en ordre, i partir de la page 288, le pobte, " Officiant ,, (Z9O) offi-
cie44, s'adtessant aux morts et aux vivants, sans oublier toutefois sa
fonction principale.

Vous voyez cette terre qui est votre cr6ature innocente...
D6livrez.la par ma bouche de cette louange qu'elle vous
doit (261-262).

Chant de louange, c'est peut-Ctre par h en fin de compte que I'Ode
d6finit ce qui fut de tout temps sa nature et son r6le. on a vu
claudel d6fendre farouchemenr contre sa tentatrice (265-70) ce

" devoir " de c6l6bration de Dieu et du monde, cette teche essen-
tielle qu'il considbre sienne. En conclusion, la question peur se
poser : ne s'en est-il pas acquitt6 mieux que ses pr6d6cesseurs ? Il est
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fort peu probable que Claudel ait song6 d I'auteur des Pythiques en
6crivant ici m6me (267) " Ilantique podte parlait de la part des

Pindarum quisquis studet

aemulari

Jule, ceratis ope Daedalea

Nititur pennis vitreo
daturus

Nomina ponlo

Quiconque, Julius,
cherche i rivaliser avec

Pindare

S'appuie sur les ailes que

I'art de D6dale

Joignit i la cire, et

Donnera son nom, un
jour, d la mer de crisml.

dieux sans pr6sence ". Il reste qu'on chercherait en vain chez le
grand Th6bain cette familiarit6 avec la parole divine que seule la
lecture du Livre de Dieu pouvait apporter au podte chr6tien, ou cet
amour profond des cr6atures qui marque chaque page des Odes.
Dans la nature m6me des choses, notre pobte devait r6aliser autre
chose qu'un simple pastiche de Pindare. Le surpasse-t-il ?

Impossible ! d6clarait d'avance Horace (AdJulium Antonium, Ode
II Livre IV).

Claudel a donn6 son nom d une place dans Paris. Et il n'a point
sombr6 dans la mer Es6e...

Notes

Remarque : Ce qui est mis en italiques dans les textes cit6s, sauf avis
contraire, I'est par nous. Toutes les r6f6rences de pages pour les Cinq
Grandes Odes renvoient i I'Gzvre pol.tique (O.P.) Pl6iade N.R.F., 1967.

En Pldiade 6galement Le Jownal. de Pu.tl Amnd (J. I, J. II) 1968
et 1969,leTh6.dtre, abr6g€ en Th., etl'Guvre enProse,1965 (Pr.).
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Abr6viations

BSPC - Bulletin de In Soci6.t6. Pattl ClauAEl, 13, Rue du Pont-Louis-
Philippe, 75004 Paris.

C. I, C. XXII - Ies Cahiers Paul Claudel, publi6s par Gallimard N.R.F n
partir de 1959. (N.B. Le Cahier XII contient la Correspondance avec
Rividre.)

M.l. - lesMdmoires Improuisd.s, N.R.F., 2001.

I Correspondrmce Pcu,tl Cktudel - Francis Jo.mmes - Gabriel Frizean, N.R.F
1957, p. I30.

2 Yoir notre article " Le Vitalisme de Claudel " dans Les Cinq Grandes
Odes, BSPC no 51, 3" trimestre 1973.

3 " [...] la haine que j'ai pour les Romantiques " 6crit-i1 ) Gide.
CorresponArntce PauLCI"audeL - Andr6. Gide, N.R.F. 1949, p. 169.

4 Si Claudel s'en prend ) " I'Art pour I'Art " des esthdtes, et )
I'acharnement des techniciens, il ne nie aucunement la part de I'art
authentique dans la composition d'une ceuvre. V. dans Pr. " La Po6sie
est un art )>; << LArt et la Foi ".

5 " Les Cinq Grandes Odes [...] ." forment qu'un bel accident, 6crites
qu'elles furent dans l'ivresse, dans le vertige [...] quand un chacun
s'inventait une apo6tiqus o, 6crit Etiemble. " Paul Claudel et le Vin
des Rochers ,,,Hontmage dCInule.I, N.R.F., no 33, 1"'septembre 1955,
p.484.

6 Correspondnnce PauL Clmdel - Andr| Suards, N.R.F., 1951, p. 97,
ensuite p. 185. (D6sormais abr6g6 en " Corr.Su ' dans les Notes) La
dernidre citation figure dans une Lettre d Rividre de 1912, v. C XII,
p.2.04.

7 Ren6 Ghil (1862-1925), dans son 'Iiait€ du orcrbe (six 6ditions entre
1885-1904) propose une " Th6orie de f instrumentation verbale " qui
connul nombre d'adeotes.

8 Corr.Su, p. 100.

9 Rappelons : " I-'inconv6nient de la r6volte, c'est qu'elle ne mdne nulle
part > Pr. 60. A distinguer de I'insurrection l6gitime contre ce qui
bloque le chemin vers Dieu; v. infra.

l0 CImdeL et son art d'6.crire, N.R.F 1955, p. 13.

tI Regards sw le Thd.dtre clntd6.Iien, Paris, Beauchesne 1964, p. t4l.
12 " Mauvais pobte, pire 6crivain " formule d'Etiemble, loc, cit., p.483.

Cf. " Claudel 6crit mal, dans un frangais rocailleux et plein de fautes
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de syntaxe ". Le BSPC. no 187,3" trimestre 2007,p.32 rapporte cet
autre jugement, provenant, il est vrai, d'un ennemi politique du pobte
(1943). 3) V. La Pr6face, de la main du poEte, au livre du Pdre
L. Barjon. Cl"dulEI, P.U.F. 1953 p. 8.

14 " Parmi les Frangais modernes, Claudel figure le seul pobte-n6, un
podte authentique et profond pour qui les choses sont neuves comme
au premier jour " Ernst Curtius, cit6 par Charles du Bos,
Approximations, Fayard 1965, p. 1249.

15 P6guy, Note conjointe swM. Descortes, (1909-19L4),G,w,.tres enProse,
Pl6iade 1961, p. 1365.

16 Corr.Su, p. 128.

17 Gide, Jownal I, Pl6iade 1955 p.248.
18 G6rald Antoine, Les Cin4 Grandes Odes de CInuteI ou La po6.sie de Ia

r6p6.tiaon, Lettres Modernes, M. J. Minard,1959.

19 Odes Pythiques, t. II, Les Belb.s Lettres, 1977 , p. 33.

20 On sait qu'un an avant sa mort, Phidre de Racine le fera revenir sur
ses pr6ventions. " Ces vers inouis [...] il 6mit naturel qu'aprbs les avoir
trac6s, la plume se rompit [...] dans une main sublime " Pr. 466-467.

21 Y. Scalzatti, " Le Verset Claud6lien, une 6tude du rythme ,,Lettres
Modernes n" 63 (6) 1965 p. 18-19 6voque le nombre introuvable;
Jacques Lefdbvre, auteur de " Lecture du vers claud6lien " (no sp6cial
20, Soci6t6 Claudel en Belgique 1975) conclut son afticle " Rythme
et syntaxe dans la po6sie claud6lienne " Belgique, Humanitds chr6.-

tiennes p. 28 en ces termes < nous laisserons le dernier mot e la libert6,
c'est-h-dire, i la po6sie... "

77 Il s'agit de vers parus au Mercure de France en 1911. Voir note
O.P. 1198. Titres : " Chant d cinq heures " O.P. 7, et u D6dicace ",
ibid., p.964.

73 Yoir Volker Werner Kapp Poesie wtd Eros, die Fmf Grossen Oden von
PauI Clnudei, Wilhelm Fink Verlag, Mrinchen, 1972, p. 17, 18, 81,
passim.

74 Pour la Lettre e l'Abbd Douillet, de 1927 v. Paul Claudel, Suppl€ment
aux O.C. i, IJAge d'Homme p. 374, oil reparait une deuxibme fois le
mot " ignorance >.

25 Des trois enfants venus au monde entre 1905 et 1908, I'enfant de la
passion serait sans doute le premier, la fille n6e hors mariage, loin de
son pdre, en Belgique. Certaines inflexions font penser que le pobte
ne I'oublie pas alors qu'il c6ldbre la naissance de Marie.
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26 C XII203 ; Letrre e L"Abb6 Douillet, cir6e supra, m6me page.

27 Dominique Millet-G6rard, . Regards lat6raux sur I'ex6gEse claud6-
lienne " De pr6cieux extraits des Entretiens avec le Pbre Blanchet
ouvrent I'article, et nous foumissent I'opinion sur Mallarm6. Voir
BSPC n" 175,3e ffimesrre, ocrobre 7004, p.25.

28 Boileau, O.C., Pl6iade,1966, ArtPo6.rique, p. 183, 17B,l8Z.
29 Longin, Trait€ du Sublime traduit par Boileau, m6me volume, p. 351

30 Corr.Su, lettre de 1907 p. 103.

31 Boileau, Art Pod.tique, sur I'Ode ; op. cit. , p. 164.
32 corr.su, p.27,Lettre de claudel de 1904 (elle pr6ctsde celle cit6e d la

note 30) qui remercie Suards de lui avoir permis de " faire connais-
sance avec Pindare ".

33 Le podme-acte quitte pour ainsi dire la page pour passer dans le
domaine des arts du temps et de I'espace, la danse et le drame-action
Les allusions d la trag6die grecque, (p. 228) ailleurs ) la com6die,
p. 778, confirment ces vues. En plus d'un endroit de son ceuvre
Claudel cherche d abolir les distinctions enrre les genres.

34 Claudel donnera plus tard le nom de . danse sacr6e > au mouvement
des id6es naissantes d f int6rieur d'une 6criture agit6e par la passion et
en rapport avec I'lnfini. Letrre h I'Abb6 Douillet, op. cit., p. 325
et 326. En 1934, dans son " Commenraire sur le psaume XXMII " (Le
Podte et la Bible I, N.R.F. 1998, p. 7l-72) il associera certe danse avec
les impulsions du Saint.eqprit, qui inspire les Psaumes, et ensuite avec
I'inspiration en g6n6ra1. A l'6poque des Odes, en i906, le pobte par-
lera i Gide (Corr. p. 64) de " I'agitarion sacr6e de la cr6arure, rouJours
en 6tat de cr6ation ' dans . un monde or) tout est mouvement ,. La
m6me ann6e il 6crira d Suards (Corr. p. 87) que . les choses bougent
ineffablement devant l'6ternir6 ".

35 "Lajoie d6truit l'habiude ,, lisons-nous J. L p.502.
36 Mots emprunt6s au paroissien de 1'6poque (Offertoire, aux Messes

solennelles).

37 Voir Pr.p. 113-lzl, " Le Go0t du fade ' et I'essai suivanr.
38 LHomme etle Sacr6., N.R.F. 1950, p. 3.

39 Rudolf otto voit dans le sublime o le moyen le plus efficace pour
repr6senter le sacr6 ". Voir Das Heilige (I9I7), chapitre IX, section 3.

40 Il est significatif qu'en 1951 Claudel exprime des r6serves sur ce
recueil pr6c6demment d6fendu en 1935 (M.1. 191).

41 On retrouve I'image dans J. I, p.34.
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Nous avons cherch6 d le d6montrer en d6tail pour " I'Esprit et I'eau '
dans PauI Clnudel : Les Odes,6dit6 par Sergio Villani, Albion Press

1994.Il serait encore plus facile de le prouver pour le " Magnificat ".
IJimage r6currente du prdtre, on ne peut trop insister ld-dessus, exig6e
par le caractdre sacr6 de I'Ode, est parfaitement int6gr6e aux formes
po6tiques; elle a peu ) voir avec la nostalgie du sacerdoce chez
Claudel, ainsi qu'on I'a ffop dit, r6duisant ainsi la. port6e des textes.
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