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I-lurrr"rr de L Art podtique saisissait par f interm6diaire du

mouvement perp6tuel musical, le point de d6part, la source et la
continuit6 du mouvement de chaque chose, par lequel s'op6rait le

passage du rien i l'6tre, et en quoi tout l'univers communiait :

.. Avec la musique nous ne sommes plus avec les effets, nous

sommes avec la cause [...] Nous ne sommes plus avec le temps,

nous sommes d la source du temps. Nous ne sommes plus au monde,

nous ne sommes plus dans le monde ou sous le monde, nous

sommes avec Celui qui a surmont6 le monde ["'] "'Dans ce

contexte, il incombait au pobte et au musicien de " ne pas

empOcher la musique 'r, l'univers n'6tant pas un spectacle d

regarder, mais une euvre d faire, une cr6ation d poursuivre, et la
musique manifestait au-deld de notre entendement un d6passe-

ment possible.
IJinjonction de I'Eccl6siaste dans LAncien Testarnent :

.. Non Impedias Musicam " (N'emp6chez pas la musique)

r6pondait d I'exigence de I'au-deld, ce commandement montrant la

voie qui, selon Claudel, menait vers une compr6hension ultime du

monde. Le pobte reconstituait ainsi par l'entremise de la musique

le lien enffe le visible et I'invisible et il levait le voile sur ce qui rat-

tachait 1'humanit6 d I'origine et d la cause premibre qui avait

engendr6 la cr6ation. une 6vidence conduisait claudel d inter-
roger et {lucider son mystbre : il croyait que le monde v6ritable

6tait d d6couvrir au-deh de la logique oir nous I'avions enferm6. La

musique divulguait h cet 6gard une cl6, une explication nouvelle d

la parabole de l'univers dont le r6cit 6tait inachev6 et dont le podte

devait saisir le sens.
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Par le biais de la musique, Claudel se faisait t6moin de notre
monde, de l'abime i la pl6nitude, du < vacarme int6rieur ,, d la
" sonorit6 divine ". Ainsi, l'exp6rience secrdte clauddlienne ne
menait plus au vide mallarm6en mais d la constaration que nous
trouvons ) I'extrome pointe de toute m6ditation une insuffisance.
Et ce qui nous manque, c'est l'Etre, le passage du n6ant d la
pr6sence. Par l'intercession de la Musique, le podte d6couvrait ainsi
le centre de toute chose, la cause premibre d laquelle il nous fallait
remonter.

N'ernp€.che7 pas Ia musique, nous dit un verset de
I'Ecriture [...]. N. faites rien qui oblitdre en vous le sen-
timent d6licat de cetre ligne m6lodique personnelle, qui
vous permet de vous retrouver dans la diq,)ersitd des propo-
sirions extdrieures t...] Il s'agit de ne pas p6cher conrre
cette justesse qui se confond avec la justice [...] er de
lui fournir, et pourquoi pas de lui inuenter? I'accord
appropri6 1.

C'esr par le biais, me semble-t-il, de cette < diversit6 des
propositions ext6rieures > que nous pourrions envisager la relation
entre Claudel et Milhaud-et orienter notre 6coutJ et norre 16-

{exion au sujet de_leyr conceprion et de leur art de la polyphonie.
Par I'intercession de la musique, le monde nous parle et d6ioile la
syntaxe de I'univers; dans sa diversit6, I'humanit6 porte en elle 1'o-
rigine et les fins du monde, I'appareil auditif faiJant de nous les
participants ). I'ceuvre divine dont nous sommes les instruments et
les t6moins. De ce point de vue, Bach et Beethoven offraient dans
leurs euvres des exemples parmi les plus 6labor6s de la fugue. En
chacun d'eux, il y [avait] . deux hommes, celui qui 6coute 

"et 
celui

qui parle, la musique qui 6coute et la musique qui parle 2. ,
Darius Milhaud 6tait aussi I'un de ces musiciens avec qui

Claudel avait envisag6 de montrer < comment I'dme arrive peu i
peu h la musique er comment la phrase jaillit du rythme ". Il
souhaitait d6voiler la musique << non seulement d l'6tat de r6alisa-
tion, de grimoire r6parti aux pages de la partition, mais ) 1'6tat
naissant3. " Par le biais de la polytonalit6, le musicien provengal
comme l'6crivain 6tendaient les possibilit6s harmoniques de la
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composition et de 1'6criture d I'oppos6 de " la lenteur insoutenable
des 6pop6es wagn6riennes orf nous sommes plac6s par I'enchan-
tement des timbres amalgam6s au sein d'une espdce d'atmosphdre
narcotique oil tout se passe comme dans un rOvea. '' A travers
I'abondance des id6es, le libre cours donn6 i I'imagination et la
bridvet6 des mouvements, le style de Milhaud n'6tait pas sans rap-
peler celui de la " composition " claud6lienne.

D'autre part, Claudel avait trbs vite compris I'int6r6t d'as-

socier la musique au drame, ses premidres pidces comportant
souvent des didascalies prdcises mentionnant la pr6sence d'un
accompagnement sonclre et musical. Ayant fait la connaissance de
I)arius Milhaud, A96 d peine de vingt ans, et d6couvrant les

ressoufces de la scbne, il lui demande d'6crire une musique de scdne
pov Agcwnemnon d'Eschyle, dont il avait entrepris la traduction ar-r

d6bur des ann6es 1890, et d6cide de poursuivre la tradriction de

I'ensemble de la trilogie d'Eschyle sugg6rant i Milhaud I'emploi
d'un nouveau type de d6clarnation interm6diaire entre le parl6 et
le chant, ce que ie compositeur r6alisera dans Les Cho€phores
(1915) par I'emploi d'une ddclamation notde rythmiquement,
soutenue par les percussions et les exclamatic-rns du chcetrr. Une
premibre phase est alors lanc6e, marqu6e dgalement par une
musique de scdne pow Protd.e, qui cornportera trois versiol.rs suc-

cessirres entre 1913 et 1919, et le ballet I)Homme et son d6sir (1917)
tonjours avec ia collaboration fiddle et amicale de Milhaud, une
(Elrvre que nous aurons l'occeision d'entendre dans un instant.

N6 en 1892 dans le sud de la France, 6lbve au Conservatoire
de Paris de Paul Dukas et Vincent d'lndy, engag6 comme secr6taire
par Claudel nomm6 durant la premibre guerre ministre de France d

Rio cle Janeiro, Darius Milhaud devait accompagner le pobte au

Br6sil et y d6couvrir le folklore sud-am6ricain et les rythmes exo-
tiques, puis le jazz au cours d'un s6jour en 1973 aux Etats-Unis. Son
voyage avec Claudel allait inspirer plusieurs de ses euvres dont
IiHomme et son d6sir (1978), Le Beuf su"r b toit (1919) et
La Cr€.ation du monde (1923). Elles devaient tdmoigner chacune i
leur manibre de son art et de son ceuvre polyphonique. Quel sens

pouvons-nous donner aujourd'hui ) cette composition ? Quel r6le
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Claudel joua-t-il, quelle fut son influence sur le jeune musicien
alors que ce dernier concevait un mode de composition nouveau ?

Une analyse purement technique de l'ceuvre musicale ne
nous permet pas de rdpondre avec certitude d ces questions.

Proc6d6 qui consiste d superposer plusieurs 6l6ments musicaux
appartenant chacun d une tonalit6 diff6rente, la polytonalit6 appa-

rait d61d, d'autre part, dans les Bagatelle.s de Bart6k,IesVariations on
America de lves, etLe Sacre du printernps de Stravinsky, sans oublier
certaines ceuvres de Debussy et de Aaron Copland. Gageons
cependant que la particularit6 de son sens est unique chez le pobte

et le musicien qui nous int6ressent aujourd'hui. Le Bcruf stn lr. toit
est une suite de scEnes bas6es initialement sur une musique d'ins-
piration br6silienne et dont le refrain revient prds de quatorze fois

sur douze tonalit6s diff6rentes. La Cr1.ation du monde trouve son
origine dans un mythe africain. La musique y est fortement inspir6e
du jazz, genre que Milhaud d6couvrira h Londres en 1920 puis d
Harlem, New York.

Dans une perspective po6tique cependant, l'6coute de

I)Homme et son ddsir nous permet d'entrevoir le rdle 6minent qu'a
pu jouer Claudel dans le cadre de la composition musicale. Le pro-
cessus cr6ateur fait apparaitre une transcription de diff6rents
espaces gdographiques et esth6tiques h laquelle le podte se voulait
attentif. Ainsi, par le biais d'un entrecroisement des cultures, d'une
approche transculturelle du chant de la terre, les deux artistes
semblent nous convier d transformer notre point de vue et A passer

d'un regard unidirectionnel d un regard qui rend compte de 1'6ven-

tail des espaces discursifs et de la destin6e des imaginaires. Dans ce

cadre, la polytonalit6 convie d I'universel. Claudel et Milhaud n'6-
taient pas insensibles d cette id6e et d ce faire po6tique qui g6nbre

une pr6sence nouvelle et une po6sie toujours future nous invitant
d vivre les diff6rences d l'unisson d'un chant de paix, dans lequel,
ainsi que le r6vble Rimbaud, " je est un autre >> et << je " devient
n6tre.

Tir6 de I'ceuvre de Claudel, I)Homme et son d€sir a 6t6
compos6 entre 1917 et 1918. La scdne se d6roule dans la for6t ama-
zonienne. Le sc6naric'r de ce ballet,6crit en 1917, traduit en huit
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mouvements I'exp6rience des pe$onnages et I'environnement qui
est le leur. Le lieu ddvoile les Heures noires et blanches, la Lune et
son reflet dans I'eau, l'Homme endormi et le fant6me de la Femme
qui I'enveloppe dans son voile : " Le voici qui se meut et qui danse.
Et ce qu'il cianse c'est la danse 6ternelle de la nostalgie, du D6sir et
de I'Exil " (Th II,1464).ll s'agissait ld de la premidre collaboration
musicale entre Claudel et Milhaud qui renouvelleront ensuite
plusieurs fois l'exp6rience avec quelques euvres majeures.
UHomme et son d6.sir est.6galement I'un des premiers ballets de
Milhaud. Plus fondamentalement encore, cette Guvre 6crite pour
quatre voix (sans parole) nous rappelle combien la musique esr

pour chacun des deux artistes un texte qui nous parle, et qui
t6moigne par elle-mCme du mystCre de la cr6ation.
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