
La modernit6 de Paul Claudel et la Chine

ZhenJi
Ow Laty of the Lake Uniuersity, San Antonio (Texa)

De Chudel h Sollers, en passant par Michaux et Malraux,
plusieurs 6crivains frangais du XX" sidcle essaydrent de trouver en
Chine un pr6texte ou un suppoft pour mettre en cause I'ancien sys.

tdme occidental et en 6tablir un nouveau. Paul Claudel en fut le
premier et probablement un des plus originaux.

Son discours chinois n'a rien de subversif ou militant qu'on
trouve chez un Malraux ou chez un Sollers. Par rapport d ses quinze
ann6es de sdjour en Chine, ses dcrits sur la Chine apparaissent peu
nombreux, et peu systdmatiques. En fait une grande partie de ses

cuvres chinois sont des mpports ou des discours de conf6rence.
Comme le montrent Jacques Petit et Charles Galp6rine dans I'in-
troduction de ses Guqtres en prose, Claudel se garde d'exprimer ses

id6es. (" Introduction " xxiv) MCme s'il lui faut se faire une opi-
nion, il pr6fdre des suggestions aux thdses d6finitives. Toutefois
cette pens6e i " 1'6tat naissant " r6vble des id6es trbs avanc6es sur
la culture chinoise et sa relation avec sa contrepartie occidentale.
Ses " r6veries ,r, ses suggestions ou ses propositions d 1'6gard du lan-
gage et de la notion de l'homme sont d'autant plus importantes
qu'elles 6manent d'une sensibilitd trds moderniste. Entre une lit-
t6rature d',, inventaires et de descriptions " d'antan et une
nouvelle forme d'" 6nonciation sc6nique ,, et d'.. 6quation typo-
graphiquel " Paul Claudel n'h6site pas d suivre les pas de son vieux
maitre, en reprenant ce refrain : " Imiter le Chinois au ceur
limpide er finZ ,,.

Parlons d'abord de ses points de vue sur le langage. Claudel
est le premier 6crivain frangais qui jette un regard tout nouveau sur

1'6criture chinoise en le prenant comme un systdme. Avant lui
Voltaire n'y a vu que difficult6 et obstacle pour la communication
et 1'6change. D6jn dans La religion du signe, il apergoit ce qui est
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diff6rent entre les deux 6critures. Pour lui le mot occidental est
analytique, et d I'oppos6, le signe chinois est visuel. Lun se

1(

d6veloppe dans la succession, I'autre dans la proportion de ses

traits, c'est-i-dire dans la dimension spariale. Pour lui, le signe chi-
nois jouit aussi d'une ind6pendance que 1'6criture occidentale ne
possdde pas. C'est une totalit6 : " ls Caractdre Chinois est un Otre
sch6matique ". Le titre m6me de ce pobme met l'accent sur le
statut primordial, sacr6 de 1'6criture chinoise. Henri Michaux
6crira dans le m€me sens : " Chine, pays or) I'on mdditait sur les
trac6s d'un calligraphe, comme en un autre pays on m6ditera sur un
mantra, sur la substance, le principe, ou sur l'Essence. )>

(" Id6ogrammes en Chine ,' 109)
I1 reprend son 6loge de 1'6criture chinoise dans ,, La

philosophie du livre " en indiquant : < Ce n'est pas sur les papiers
de l'Occident que le mot.,la macule intelligible sur le blanc arrive
d sa pleine gloire, i sa signification rayonnanre et stable. Il n'est
qu'une potion mal apaisd de la phrase, un trongon du chemin vers
le sens, un vestige de l'id6e qui passe. Il nous invite h ne pas nous
arr6ter nous-m6mes, d continuer jusqu'au point final le mouvement
des yeux et de la pens6e. Le mot chinois, au contraire, cette image
abstraite de la chose, cerre clef de la d6termination er de l'id6e,
reste aussi fixe devant l'eil du contemplateur que le pentacle
lumineux qu'envisage le Docteur Faustus dans I'estampe de
Rembrandt ". (" La philosophie du livre " 75) En d'autres rermes,
l'6criture occidentale est suppl6mentaire et insignifiante, 6rant le
porteur d'un sens, d'une " id6e qui passe >; tandis que l'6criture
chinoise retient plus I'attention du lecteur, grAce h sa stabilit6 et sa

visibilit6 picturale.
Ce qui est remarquable, c'est que tout en applaudissant le

rayonnement du signe chinois, il voit dans la langue europ6enne la
possibilit6 d'un langage po6tique. Le livre du P. Wieger semble
r6veiller chez notre podte cette fiert6 pour la langue frangaise, qui
est, selon lui, aussi mim6tique que le chinois. " J'ai 6t6 amen6 d me
demander si dans notre 6criture occidentale il n'y aurait pas moyen
de retrouver 6galement une certaine repr6sentation des objets
qu'elle signifie " (" Id6ogrammes occidentaux " 81), [...] << et tout
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d coup une id6e me frappa. Mais nous aussi nous avons des id6o-
grammes et nos langues sont tout aussi propres que le chinois i
donner une reprdsentation graphique des objets. " (" Lharmonie
imitative " 101) Selon lui, si le caractbre chinois peut se diviser en
plusieurs parties signifiantes et qu'on retrouve un sens complet
grdce i ce lien cr66 entre les traits et la r6alit6, le mot frangais peut
aussi se lire par chaque lettre s6par6e, laquelle, nouant un lien
mim6tique avec la chose que d6signe le mot, fait de celui-ci une
unit6 pleine comme le caractbre chinois. Comparons son interpr6-
tation du caractdre " fi " (shui) et celle du mot ., pain ', :

Le caractBre qui veut direl'eau en chinois est un gribouis

conventionnel repr6sentant le mouvement d'un liquide.
Le pinceau du scribe ajoute un point sur le c6t6, cela

veut dire la glace3 Il met le point en haut : cela veut dire
toujol,Lrs, I'lternitda Ainsi ce qui 6tait le mouvement par

excellence est solidifi6 dans une espbce de permanence

abstraite, comme la cascade que la distance nous fait
paraltre immobile. Il n'y a pas de caractbre chinois or) ce

point ne soit sous-entendu. (" La philosophie du
livre " 72)

P est la pelle qui enfourne ou encore la langue tendue

vers la bonne niche, a est la niche m€me ou la bouche

emmanch6e sur le cou ou encore le geste circulaire du

mitron qui p6trit, i est le feu ou la faim, n est la vofite du

four ou les dents enfonc6es. - et les quatre lettres ne

forment qu'une seule syllabe comme de la pdte. (83)

Cet attachement de Claudel au mim6tisme va de pair avec

sa revendication de la r6forme de la po6sie frangaise. Pour lui, il
faut lib6rer le vers de la contrainte de la rime, de la c6sure fixe, du

nombre fixe de syllabes. Il est temps d'introduire plus de jeu et de

hasard, de s'appuyer davantage sur la .. valeur premibre et incanta-
toire du langage ", sur le pouvoir suggestif des images. On a surtout
besoin de donner la primaut6 h I'expression, au mot, e la phrase, d
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la forme po6tique. Ilesprit de Ma11arm6, note-t-il, va toujours des
mots aux choses, non pas des choses aux mots. Le mot a une Ame,
insiste-t-il. C'est ainsi qu'il 6voque le pouvoir d'un mor id6a1 dans
CCS VCIS :

Un mot rond sans aucune tige comme un lotus qui s'6pa-
nouit tout seul en plein papier, un seul caractdre que le
doigt n'achdve pas sur le sable,

Et I'dme tout entidre s'6meut dans les profondeurs super.
pos6es de son intelligence. (" La philosophie du livre " JJ)

Ce mot id6al, on le voit en fait s'ouvrir sur les pages de Cent phrases
pow 4uentails, oir Claudel pousse plus loin son senriment d'6mula-
tion d 1'6gard de l'6criture pictographique. Quoique norre auteur ne
soit pas le premier podte occidental qui introduit la calligraphie
chinoise dans ses podmes, la pr6sence de ces signes calligraphi6s
semble servir h un but plus prdcis que chez ses devanciers5. Ils sont
ld pour rappeler cet effet de simultan6it6 propre d 1'6criture chi-
noise. Notre podte s'explique : le mot occidental est << un ensemble
obtenu par une succession ,r, il cr6e un parcours dans le temps, il va
directement au lecteur; tandis que le caractdre chinois propose une

" dilatation dans le blanc ", il 6voque, autour de lui, une constel-
lation graphique. Le rapport entre les mots n'est pas analytique,
mais visuel. Cependant il est tout a fait possible de cr6er cet effet
de simultan6it6 du signe pictographique. Il suffit d'introduire ceme
deuxidme dimension dans 1'6criture. Il propose :

Laissons d chaque mot, qu'il soit fait de seul ou de plusieurs
vocables, d chaque proposition verbale, I'espace- le temps.
n6cessaire d sa pleine sonorit6, i sa dilatation dans le
blanc. Que chaque groupe ou individu graphique prenne
librement sur I'aire attribu6e I'habile position qui lui
convient par rapport aux autres groupes ? Substituons i la
ligne uniforme un libre 6bat au sein de la deuxibme
dimension ! Et puisque c'est la pens6e seule par une espdce

de choc en retour qui solidifie les successifs 6l6ments du

llB Paul Claudel Papers Volumes VI-VII



La modernitd de Paul Claudel et la Chine

mot, pourquoi ne pas retarder quand il le faut par un
espacement calcul6 la r6solution du noir caillot intel-
lectuel et prolonger l'insistance de l'appel qu'il articule ?

(Cent plwases pour lo,tentails 70I)

Notons que de Mallarm6 au groupe Tel Quel, I'effort de toute cette
litt6rature avant-gardiste n'est rien d'autre que de substituer la
lin6arit6 des vers, des phrases par << un libre 6bat au sein de la
deuxibme dimension ',, c'est-d-dire couper le souffle et la voix, faire
6merger 1'6criture textuelle.

Du blanc de la page, passons h une autre notion du vide,
c'est la vacuit6 int6rieure de l'homme. Pour Claudel, I'homme est

vide sans Dieu. Celui-ci est la seule chose solide sur laquelle
I'homme peut compter. En adorant Dieu, I'homme trouverait tout,
la joie, la paix, l'ordre... Rien ne peut remplir le vide qui est laiss6

par I'absence de Dieu. Ni Justice, ni Progrbs, ni V6rit6, ni
I'Humanit6, ni Lois de la Nature, ni Art, ni Beaut6. Le bouddhisme
n'ira pas non plus, car Dieu y est absent. C'est pourquoi il existe
dans Connaissance del'Est ce double visage de l'homme. D'un c6t6,
il y a f image de cette cr6ature fragile qui, d tout moment, risque
d'6tre engloutie par I'Abime, emport6 par les " 6lations de la pro-
fondeur et du Vent "; de I'autre, le profil de ce podte jubilant, qui
vit en connivence avec la terre chinoise, et se fait le chantre de

Dieu et I'harmonie de ce monde.
Cependant, aux yeux de Claudel, I'homme a un autre vide

d remplir, i part le vide laiss6 par Dieu. Ainsi 6crit-il dans

"Th6orie de co-naissance >> :

L6tre anim6 est creux; d la fagon d'une bouteille, il t6moigne du
souffle qui a form6 et le regonfle d chacune de ses aspirations. Ce
vide comporte un 6tat de d6s6quilibre natii une d6molition
interne et passive, compens6e par une reprise active sur le dehors.
(Artpoddque 16Z)

Croyant que I'homme est un 6tre sans fond, Claudel trouve
la maxime socratique .. connais-toi toi-m6me " absurde. " On ne
se connait pas soi-m6me, affirme-t-il, parce que le fond de soi-
m€me n'est rien, c'est le n6ant. Le vrai moyen de connaissance
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serait plut6t : "Oublie-toi toi-m6me", "oublie-toi toi-m6me pour
6tre absorb6 dans le spectacle qui s'offre d toi et qui est infiniment
plus int6ressant [...]" ,, (Mdmoiresimprouisds 198) A ses yeux c'est
dans la perception du monde ext6rieur que l'homme a la chance de
se connaitre ou plus prdcis6ment de prendre conscience de sa place
dans le monde. Car dans la perception des choses, c'est tout l'dtre
qui fonctionne, et ses sens, son intelligence, son imagination qui
entrent dans un mouvement continuel de vibration. C'est dans cet
6tat d'oscillation que 1'6tre ne cesse de co-naitre, et de naitre. Ainsi
s'explique Claudel :

Toute connaissance est une : . naissance >, par une
espdce de jeu de mots qui, somme toute, est confirm6 par
l'6tymologie : .. connaissance > est un << co-naissance >.

Nous ne cessons pas de co-naitre au monde, c'est-d.dire
que notre connaissance c'est I'euvre de 1'6panouis-
sement circulaire de notre 6tre constamment en 6tat de
vibration, sur lequel viennent s'ins6rer les touches
diverses qui sont les objets de cette co-naissance sp6.

ciale. (Arr po&ique 195)

De cette co-naissance au monde, I'homme pourrait se faire une
id6e de sa place au monde, et aussi de sa valeur en tant que .. point
de coordination des ph6nomdnes divers auxquels il apporte des
t6moignages communs '. (At po1.tique 170) Dans cette perspec-
tive, Connaissance de L'Est devrait se comprendre comme un chant
de la co-connaissance du podte en pays de I'Est, qui se sent d tout
instant naitre et renaitre au contact de son entourage, dans la prise
de conscience de I'existence des banyans, des pins, des fleuves qui
coulent, et des paysans qui travaillent aux champs.

Il n'est pas sOr que la norion claud6lienne du vide int6rieur de
l'homme est en rapport direct avec la notion du vide du taoisme. Ce
qui est certain, c'est qu'init6 par le Dandejing, notre 6crivain apprend
trbs vite d voir le vide dans son aspect fonctionnel et constitutionnel,
et d le saisir dans les nuances les plus subtiles. Comme le montre ce
passage qu'il6crit au d6but de son s6jour en Chine :
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La Chine montre partout I'image du vide constitution-
nel dont elle entretient l'6conomie. " Honorons ", dit le
Tao tehking, ,, la vacuit6 qui confdre d la roue son usage,

au luth son harmonie. " Ces d6combres et ces jachdres

que I'on trouve dans une m6me enceinte juxtapos6s aux

multitudes les plus denses, i cdt6 de minutieuses cultures

ces monts st6riles et l'6tendue infinie des cimetibres,

n'insinuent pas dans I'esprit une id6e vaine. Car dans l'6-
paisseur et la masse de ce peuple coh6rent,
I'administration, la justice, le culte, la monarchie, ne

d6couvrent pas par des contrastes moins 6tranges une

moins b6ante lacune, de vains simulacres et leurs ruines.
(Connaissance dp. I' Est, 7 8)

Il essaie aussi de confondre les notions du vide, du tao et de I'Ame,

rrouvant sans doute dans le m6lange la possibilit6 d'introduire
une port6e religieuse. Par exemple dans cette pr6sentation du
vase chinois :

Uessence du vase chinois est d'Otre vide [...]

IJimportance du vide, c'est toute la philosophie, c'est

tout l'art chinois. Le vide en tout 6tre, c'est le chemin
mystique, c'est le fdo, c'est I'Ame, c'est la tendance, c'est

I'aspiration mesut6e, h quoi le vase donne sa forme la
plus parfaite, r6alisant la thbse d'Aristote que I'Ame est la
forme du corps. Consid6rons-le dans son gabarit le plus

typique. Le vase comporte trois parties : le r6cipient ou

panse, le col le plus ou moins allong6, qui repr6sente

I'aspiration, et la corolle plus ou moins 6panouie qui est

I'expansion vers I'invisible, le d6bouch6 ou, si vous aimez

mieux, I'abouchement avec I'esprit. (" AEGRI SOM-
NIA " 892-893)

En insistant d ce que I'homme ne se connait que par les autres,
Claudel fait une rupture avec le cogito cart6sien. Si pour Descartes
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la devise 6tait " Je pense, donc je suis ,, pour Claudel ce serait
plut6t " Je suis ce que je ne suis pas > ou .. Effe, c'est connaitre o.

A I'homme ind6pendant de Descartes, Claudel oppose I'homme
interd6pendant. Son abandon du cogito carr6sien l'entraine aussi h
rejeter le syllogisme et e adopter une nouvelle logique. Claudel la
pr6cise dans le passage suivant :

Jadis au Japon, comme je montais de Nikk6 d Chazenji,
je vis, quoique grandement distants, juxtapos6s par
I'alignement de mon cil, la verdure d'un 6rable combler
I'accord propos6 par un pin. Les pr6sentes pages

commentent ce texte forestier, 1'6nonciation arbores-
cente, par Juin, d'un nouvel Art Po6tique de l'lJnivers,
d'une nouvelle Logique. Lancienne avait le syllogisme
pour organe, celle.ci (la nouvelle) est la m6taphore, le
mot nouveau, I'op6ration qui r6sulte de la seule exis-
tence conjointe et simultan6e de deux choses diff6rentes.
(Art pod.tique 143)

Dans Clnudel et I'uniqters chinois Gilbert Gadoffre suggbre que Saint
Bonaventure, Huysmans er Mallarm6 aient inspir6 Claudel dans
son adoption de cette analogie. I1 est possible que Claudel ait subi
6galement une influence chinoise. Car cette nouvelle logique
pr6sente une parent6 surprenante avec celle de la cosmologie chi-
noise. Son discours intitul6 o Les superstitions chinoises ,, le
montre bien inform6 du fond de cette pens6e chinoise. Il comprend
que I'essence de la philosophie chinoise repose sur la conception de
ces deux principes oppos6s, le yin et le yang, et qu'aux yeux des
Chinois, leur transformation 6ternelle constitue 1'6volution de 1'u-
nivers. Il sait 6galement que le yin et le yang sont capables de
repr6senter les deux aspecm contraires d'une m6me chose, et que
leur rapport est aussi contigu et compldmentaire : .. Au moment oir
le yang est d son apog6e [...] I'autre se substitue d lui insensi-
blement [...] Chacune porte en soi le germe de I'aurre [...] " (" Les
superstitions chinoises ', 1081)
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Ce glissement de Claudel de la m6taphysique occidentale i
la cosmologie chinoise est sans aucun doute trbs r6volutionnaire, si

l'on pense d tout ce tapage fait par le groupe de Tel quel et les post-
structuralistes au sujet de la Chine dans les ann6es 60 et 70 du
sidcle dernier. La pens6e chinoise est utilisde par eux comme une
arme contre la m6taphysique occidentale et la tradition humaniste.
Mais Claudel n'est pas aussi radical qu'eux. Il se contente d'une
sorte d'6clectisme, parlant de la gloire de Dieu tout en confondant
le vide, le tao et la notion d'Ame. C'est le m€me avec son exp6ri-
mentation d'dcriture po6tique, qui reste un jeu, un < amusement
d'un jour de pluie ". Il ne va pas aussi loin qu'un Sollers, pas m6me
qu'un Ma11arm6. Car il comprend que par-delh I'abstention, il n'y a

que l'absence6. ("Yx11arm6 " 511)

Notes

Voir Paul Claudel. " Mallarmd ,, in Guures
Gallimard, 1965.

" Imiter le Chinois au ceur limpide et fin
De qui I'extase pure est de peindre la fin
Sur ses tasses de neige d la lune ravie
D'une bizarre fleur qui parfume sa vie
Tiansparente, la fleur qu'il a sentie, enfant,
Au filigrane bleu de I'Ame se greffant.
Et, la mort telle avec le seul rdve du sage,

Serein, je vais choisir un jeune paysage

Que je peindrais encor sur les tasses, distrait.
Une ligne d'azur mince et pdle serait
Un lac, parmi le ciel de porcelaine nue,
Un clair croissant perdu par une blanche nue
Tiempe sa corne calme en la glace des eaux,
Non loin de trois grands cils d'6meraude, roseaux.

Cit6 par Paul Claudel in " Po6sie frangaise et
Guures en prose, p. 1042.

itr en caractdre chinom.

7k en caractbre chinois.

3

4

en prose, p. 511,

Extrdme-Orient ",
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5 Au moment oi Claudel 6crit la pr6face pour la r66dirion de Cent
phrases pow d.wentails, le monde occidental a vu au moins deux cruvres
po6tiques oi les signes chinois sonr inscrirs : Les Srdles de Segalen et
Les Cantos d'Ezra Pound.

6 Claudel 6crit d propos de Mallarm6 : * gsu5 la copieuse machine des
apparences il y a en r6alit6 vacance, absence. [...] Et sans doute que
le meilleur moyen d'exprimer I'absence, c'est encore I'abstention. o
(Euures en prose, p. 5I2.
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