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UN SPECIMEN PARTICULIER D'EPOPEE HISTORIQUE: 
LA «GUERRE DE CHOCIM» DE WACŁAW POTOCKI (1670) 

L'esthćtique normative qui a fini par se cristalliser dans la doctrine du classi- 
cisme francais, mais qui fit sentir ses effets dćs le dćbut de la rćvolution apportće 
par I! Humanisme, ne se contentait pas le moins du monde de distinguer soigneu- 
sement des genres diffćrents, avec leurs regles, leurs recettes, leur ambiance et leur 
langage. Elle suggćrait aussi — et combien impćrativement! — une hićrarchie 
parmi ces genres. Le vers fameux: «Un sonnet sans dćfaut vaut seul un long poeme», 
ne saurait €tre pris absolument 4 la lettre: il n'entćrinait qu'un pis-aller et le genre 
le plus noble, celui ol la rćussite devait confćrer la gloire la plus haute, ćtait I'ćpo- 
póe. C'est probablement dans ce domaine plus que dans aucun autre que la nature 
non-historique et non-sociologique des vues nourries alors touchant les condi- 
tions de la crćation littćraire a suscitć le plus de fausses vocations et dćterminć 
le plus d'efforts inćluctablement voućs a Tćchec. 

La Pologne n'a pas fait exception 4 cette regle. Dćja le deuxieme des poćtes- 
humanistes latins du dóbut du XVI*"* siecle, un petit bachelier de Cracovie mort 
jeune, Jan de Wiślica, crut le moment venu pour aller cueillir les lauriers les plus 
nobles sur le Parnasse et il se risqua A composer une ćpopće, relativement modeste 
puisqu'”elle ne comptait que trois chants. Le theme, A savoir la grande bataille contre 
les Chevaliers Teutoniques livrće en 1410 4a Grunwald-Tannenberg, n'ćtait pas 
trop mal choisi et il y a 1a deux ou trois vers qui mćritent d'€tre pointćs. Mais 
Foeuvre ćtait et ne pouvait €tre qu'un fabricat mal composć et mal venu. Le pre- 
mier chant s'ćternise dans un tableau gćographique et dans les prćalables histori- 
ques et le troisieme file dćja vers I'ćvocation du dernier mariage de Jagellon, qui 
avait eu son importance dynastique, mais qui n'avait strictement rien A voir avec 
la bataille et ćtait en soi une aventure aussi peu ćpique que possible. 3 

La legon semble avoir portć. On le croirait en tout cas A voir comment le plus 
ilustre poste du siecle, Jan Kochanowski, a rencontrć ce probleme. Contemporain 
de Ronsard et dirigć par les móćmes admirations, mais d'un tempćrament combien 
different, on pourrait dire de lui qu'il «n'a jamais travaillć sans filet», qu'il ne 
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s'est jamais exercć que dans les limites du possible; mais, aspect positif et prócieux 
de cette meme prudence, on ne se lasse pas d'admirer son tact littćraire prodi- 
gieux. Aussi, bien que, fetć et cćlćbrć des le dćbut de sa carrićre comme le plus 
grand, comme celui qui placait son idiome et sa nation au rang des plus illustres 
de I"Occident, il ait ćtć presque sommć, comme bien I'on pense, de mettre le comble 
a cette gloire en s'essayant dans le genre ćpique, on le voit multiplier les promesses 
dans ce sens, se livrer móćme A des exercices de plume en traduisant des passages 
d'Homere, mais en dćfinitive il mourra A 54 ans sans s'€tre donnć le tort de tenter 
une autre Franciade. Et ce qu'il a fait n'est pas moins caractónistique que ce qu'il 
s'est refusć A faire: il laisse une ćpopće-miniature, une ćpopće-bibelot de luxe, 
moitić jouet et moitić parodie, un poćme od il feignait de dćcrire comme une ba- 
taille rćelle une partie d'ćchecs. Nous ne saurons sans doute jamais dans quelle 
mesu1e le pati qu'il embrassait de la sorte lui a ćtć dictć par une conscience claire 
des conditions nócessaires A l'ćclosion de I'6popće authentique. Mais, encore un 
coup, les occasions pour autant dire innombrables oi I'on peut mettre A I'ćpreuve 
son sens de ce qui convenait et son aperception des limites, font plus que nous 
encourager A supposer que, ne fit-ce que dans les catćgories de Vinstinct crćateur, 
il entrevit que le XVI*"* siecle polonais avec son individualisme, ses discussions 
intellectuelles et jusqua son gońt pour un mćtier prćcis et rigoureux ćtait aussi 
peu pródisposć que possible A se dócouviir la «tete ćpique». 

Mais des le dćbut du XVII*"** sićcle les conditions de la sociologie culturelle 
changent profondćment. On a pćnćtrć dans I'Age du «sarmatisme» et A mesure 
que s'appesantit le strict conformisme qui unifie la socićtć, 4 mesure que, position 
de dćfense et d'attaque catholique projetće parmi les Etats orthodoxes et luthćriens, 
rćpublique nobiliaire et parlementaire isolóe parmi les monarchies absolues et 
les despotismes orientaux, la Rćpublique se ressent plus diffćrente de ses voisins, 
a mesure que les aventures physiques et les prouesses prennent dans Iopinion la 
place qu'occupaient nagućre les problemes de pensće religieuse et politique, A me- 
sure que la politique de IPEtat a tendance A se dófaire en une poussićre de politi- 
ques personnelles de magnats locaux qui interviennent aventureusement dans les 
aflaires de Moldavie ou de Moscovie, A mesure enfin et surtout que le pćril turc 
se prócise aux frontieres du Sud—Est, des conditions idćales se trouvent rćunies 
pour Ićclosion d'une ćpopće authentique. Tout cela meme qui entraine dans ce 
pays les fondements gónćraux de la culture — pour ne pas parler de FEtat et de 
la socićtć — dans les voies du dóclin, ćtait on ne peut plus favorable A I'apparition 
de ce qui est I"humus mćme de I'ćpopće — une socićtć spirituellement unie et 
communautaire, dirigće par quelques grandes attitudes affectives ćlćmentaires, 
pćnćtrće de son róle providentiel et de sa pćrilleuse unicitć et ou la sensation phy- 
sique a repris le pas sur la finesse intellectuelle. 

Comme il arrive, I'appćtit, le besoin d'une telle littćrature furent ressentis 
avant que ne fussent apparus les talents qui pussent les satisfaire. Et, comme 4 
Paccoutumće alors, ce fut a IItalie que la socićtć polonaise demanda d'abord ce 
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qui lui manquait. Le neveu de Jan Kochanowski, Piotr, publie en 1618 une tra- 
duction de la Jerusalem dólivrće, Goffred, qui suffit, tant elle arrivait A point nommć, 
pour lui assurer une gloire presque ćgale A celle de son oncle. Encore convient-il 
de relever que I'oeuvre italienne, ćdifice noble et dólicat, mais un peu «en carton- 
pate», peu ou prou fruit littćraire de la politique de Lćpante, pienait un relief 
humain singulićrement direct A se voir transportće dans son pays d'adoption trois 
ans avant ce grand siege de Chocim que Wacław Potocki allait chanter un demi- 
siecle plus tard. Cette legon du Tasse n'est pas restće sans ćcho dans le sićcle, nous 
en avons des tćmoignages assez curieux!. Mais ce n'est pas sur:cette solution que 
je voudrais attirer ici "attention. La doctrine ex cathedra continuait bien entendu 
A prodiguer le plus nćfaste des conseils. Dans la poćtique la plus considćrable de 
Pćpoque, rien que par le titre de son traitć sur le genre ćpique, Sarbiewski pro- 
posait comme modćle Virgile, ce maitre adorable des ćpopćes mortes-nćes. Mais 
le gońt du temps engageait dans un autre sens. Du mćme mouvement que, si le 
grand reprśsentant de la narration historique pour les hommes du XVI*"* siecle 
avait ćtć Tite-Live, celui dont les póres ćclairćs recommandent le plus vivement 
la lecture au XVII*"* dans leurs plans d'instruction pour leurs fils est Tacite, une 
incoercible connivence dirigeait maintenant les sympathies du cótć des ćcrivains 
espagnols de Fage de Claude et de Nćron. II ćtait donc matćriellement impossible 

1 Ainsi au premier chef I'ćpopóe Oblężenie Jasnej Góry (Le Siege de la Montagne de Clartć) 
attribuće A Odymalski et qui est strictement contemporaine de la Guerre de Chocim. A notre sens 
d'ailleurs Tintćret nullement nćgligeable qu'ćveille ce texte, mineur en soi et quasi ex professo, 
ne tient pas du tout aux ćpisodes romanesques-sentimentaux que, non sans d'amusants scrupules 
de conscience, I'auteur — apparemment un prćtre sćculier qui n'avait pas fait grande carrićre — 
a mćlćs au rócit de la rćsistance miraculeuse opposće par les moines Paulins et par quelques gentils- 
hommes et soldats dans le monastóre de Częstochowa A une armće sućdoise lors de Ioffensive- 
ćclair de 1655. Mais, tant il est vrai qu'un jugement univoque est presque toujours illćgitime quand 
il sagit de littćrature «sarmate» et que si les lourdeurs et les turlupinades y dćparent meme les 
oeuvres de premier plan, on a aussi toutes chances de rencontrer les surprises les plus hautes dans 
des textes de troisićme ordre, il convient tout aussitót de relever A I'ćgard de la proposition que 
je viens d'avancer une exception de belle taille. Si ces «aventures» d'hćroines en cuirasses et 4 
pathos qui ne doivent leur prósence dans pareil contexte qu'a I'autoritć littóraire du Tasse demeurent 
a chaque coup surplaqućes, inutiles et dćpourvues de tout intćrćt tant artistique qu'humain, la 
premićre de ces digressions (et qui, seule, restera une digression pure, sans prolongement structu- 
ral et sans ćcho littćraire) ćvoquant le moment ol au cours d'une chasse dans une forćt d'automne 
tardif le gćnćral sućdois Horn rencontre le fantóme de son amante de jeunesse, est un texte dont 
dćsormais il faudrait tenir compte dans toute histoire de la littórature. En effet je ne sache qw'il 
en existe un autre A I'ćpoque od, dans la lancće unitaire d'un seul et meme dćveloppement, on voit 
jouer aussi indubitablement la ligne tripartite: atmosphere littćraire et plastique de I'allegorie 
telle que I'a traitóće le Moyen Age postćrieur — baroque amateur de gigantesques machineries 
d'općra — pathćtique de la ballade romantique allemande d'ambiance «Sturm und Drang». 
Cette parentć avait ćtć souvent dćduite et postulće par ceux qui se sont occupćs de I'un ou I'autre 
maillon de cette chaine. Mais ici on en a un exemple concret et les trois stratifications se trouvent 
intimement mćlćes (Cf. Iarticle nócessairement trop court que je donne 4 ce sujet dans le volume 
de mćółanges que I'on prćpare en I'honneur du prof. Ciżevśkyj). 
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que Iattention ne s'arrEtat pas sur Lucain. Et c'est un fait que la fin du meme 
siecle nous apporte coup sur coup deux traductions de cet auteu1. Je ne les ai d”ail- 
leurs pas eues en main et le peu de retentissement qu'elles ont conservć fait augurer 
qu'elles ne sont pas fort rćussies. Il s'agit ici purement et simplement de relever un 
symptóme — d'autant plus que la parution de ces deux versions a ćtć largement pos- 
tórieure aux monuments littćraires que je me propose d'ćvoquer dans cette ćtude. 

Or, Lucain, on le sait, fournissait un modele d'6popće tout diffćrent de FEncide. 
[l abandonne dćlibćróment le terrain du mythe fabuleux pour se transporter sur 
celui de I'histoire rćcente, 1ćelle et — oserais-je dire pour me faire pleinement 
entendre? — rćaliste, gonflće de passions politiques encore actuelles ou du moins 
proches. Et ceci comporte un corollaire de facture que je veux souligner main- 
tenant. Chez lui il n*y a rien de ce «merveilleux» sous forme d'intervention directe 
et plastique des dieux dans les conflits humains, dont on a si lourdement dissertć 
a travers tout l'age classique et particulićrement A son dćclin et qui a donnć lieu 
a tant de trouvailles fades ou saugrenues. Mais il faut prendre garde que si le mer- 
veilleux, tel qu'il en est encore question dans le Gónie du Christianisme, constitue 
un probleme mal posć, parce que posć en termes de pure recette, en termes d'une 
cuisine littóraire nćcessairement poussićreuse, il ne s'agissait pas d'un pro- 
bleme inexistant. On le constate A voir comment Lucain s*y est pris. II comprend 
parfaitement qu'il faut une compensation pour le prosaisme que pourrait faire 
surgir un sujet tiop rationnel, trop uniquement humain; et cette compensation, 
sl la trouve dans un autre merveilleux, celui du pittoresque exotique. On peut 
dire qu'il ne laisse passer aucune occasion que lui prósentait le cours de son rścit 
sans se proposer de charmer, mais surtout d'ćtonner ou de terrifier Fimagination 
du lecteur par des ćvocations ćtranges des moeurs, des pratiques religieuses ou 
magiques, de l'aspect physique des peuplades lointaines et A demi inconnues dont 
il pouvait €tre question A propos des campagnes de Cćsar. C'est ici que nous posons 
le doigt sur Falchimie poćtique qui va donner un charme particulier A la meilleure 
ćpopće polonaise du XVII*"* siecle, la Wojna chocimska (Guerre de Chocim) de 
Wacław Potocki (1625— 1696). 

Mais encore faut-il sentendre de prime abord. Dirons-nous que deux poctes 
polonais de lI'age «sarmate» — car il nous faudra nócessairement passer par I'in- 
termćdiaire de Samuel Twardowski (1600—1661) — se sont dćlibćrćment posć 
le probleme dans les termes prćcis: ćtant donnć le charme que nous trouvons au 
poćme de Lucain, comment allons-nous en transposer les valeurs dans un con- 
texte qui nous intćresse directement, nous et notre socićtć? Je ne le crois pas le 
moins du monde: aucun tómoignage textuel ne semble nous autoriser A Faffirmer 
et ce que I'on sait de I'un et I'autre podte rend mćme pareille hypothese fortement 
improbable. Non, je pense qu'il n*y a pas eu influence, mais confłuence. Et je re- 
viendrai ici A l'un des points de doctrine d'histoire littćraire qui me sont parti- 
culierement chers — une confluence est infiniment plus intćressante, plus carac- 
córistique, qu'une influence. 
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En I'espece on peut meme par chance dćterminer exactement quel est le con- 
cours de circonstances purement fortuites, lićes aux accidents divers d'une vie 
et d'une carrićre d'ćcrivain, qui ont orientć par une sćrie de chiquenaudes vers 
le bon choix. 

Vers la fin, nourrie d'amertume et de dćceptions, de son existence, Samuel 
Twardowski retrace la sćrie d'ćvćnements qui ont fait tout A coup ćclater A tous 
les yeux la dćcadence de la Rćpublique et qui A lui personnellement ont apportć 
la ruine matćrielle et la situation peu enviable d'un rćfugić qui encore, A un moment 
crucial du pćril de la partie, a choisi le mauvais camp. Et ce rócit en vers de I'in- 
surrection cosaque-ukrainienne et de Iinvasion sućdoise, il Fintitule Wojna domowa 
(La Guerre ciyile), traduction littćrale de Bellum civile. Cela indique-t-il qu'il s'est 
souvenu de Lucain? Peut-ćtre bien qw'il en a ćtć ainsi dans cette Pologne nour- 
rie de prócćdents antiques, mais encore faut-il reconnaitre que cet intitulć rćpond 
directement, naturellement, A la maniere dont subjectivement — et sur ce plan 
subjectif, le plus lćógitimement du monde — il a ressenti ces ćvóćnements. A I'ex- 
treme dćbut de sa carrićre d'ćcrivain d'autre part, il s'est trouvć dans la suite du 
prince Zbaraski qui est allć nćgocier en 1622 le rćtablissement dćfinitif de la paix — 
justement apres le siege de Chocim! — et les paysages, les ćdifices, les costumes 
qu'il a vus dans les Balkans, A Stamboul, ont ćtć justement les premiers A allumer 
son sens des couleurs, des jeux de lumićre, des perspectives, et en gónćral d'une 
dćcoration plus que somptueuse, ćclaboussante et frónćtiquement baroque. Enfin, 
dans sa maturitć, voulant composer un panćgyrique de Ladislas IV, encore au 
dóćbut du regne et donc en disposant d'une matićre pas trop riche, il est tombć 
tout naturellement sur lidće d'exploiter A Fextróme le fait que le prince royal 
sćtait trouvć au siege de Chocim et, A nouveau d'un mouvement parfaitement 
naturel, quand il est arrivć A la partie ou il voulait ćvoquer le grand fait d'armes 
auquel lui-mćme n'avait pas assistć, il a tirć ample parti des impressions visuelles 
recueillies lors de son escapade de jeunesse, de souvenirs dćja quelque peu trans- 
mućs par I'action d'une mćmoire affective. On voit comment chacun de ces trois 
ćpisodes lui a dictć certaines formes artistiques et comment le pur hasard a rćuni 
en une seule carrićre I'embryon le plus significatif du type d'ćpopće qui fait I'objet 
de notre ćtude. 

Mais on voit tout aussi bien comment chez Samuel Twardowski les ćlćments 
en apparaissent encore en ordre dispersć. La Guerre civile 1este une chronique 
versifiće, oh Fon rencontre d'ailleurs de temps en temps des trouvailles poćtiques 
peut-€tre A peine dćlibćrćes, mais d'une force qui ćmeut. Ceci seul qu'il y a des 
historiens de mćtier pour estimer haut ce poćme en tant que source narrative suffit 
4 prouver que nous n'avons pas encore affaire A une vraie ćpopće. Przeważna le- 
gacyja (La tres importante lćgation) est en quelque sorte une publication de trós 
grand luxe rendant compte de la fagon dont s'est dćroulće une ambassade et appar- 
tient en dćfinitive, il est vrai, au niveau le plus ćlevć, A un genre dont on ne se ren- 
dait pas encore compte, la littćrature touristique. Par sa composition meme le 
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panćgyrique Ladislas IV imposait une structure qui procede par fragments hćtć- 
rogenes: on a I'enfance et I'ćducation du prince, la dćfense de Chocim, le voyage 
de parade en Occident, I'ćlection royale, le couronnement, I'expćdition de Smoleńsk, 
autant de feuillets tres vivement historićs ol seule la personne du prince joue le 
róle de Iaiguille enfilće qui les tient ensemble. On a donc une riche matićre pre- 
mićre et A vrai dire mćme beaucoup mieux, car, dans le cadre de chaque entreprise, 
elle a ćtć brillamment et meme parfois magnifiquement mise en oeuvre. Mais du 
point de vue qui nous occupe ici, il n'en est pas moins vrai que I'on se trouve encore 
dans la lointaine antichambre de I'ćpopće. 

* Ceci constatć, il serait injuste de minimiser I'importance de ce premier stade. 
Samuel Twardowski a joui auprós de ses cadets d'un prestige souventes fois at- 
testć et dont on ne recommence que dans ces derniers temps A saisir la legitimitć. 
Dans le cas qui nous occupe, il est infiniment vraisemblable que c'est bien lui qui 
a indiquć la voie. Dans le passage ou Potocki dćcrit Iarrivće de I'armće turque 
devant Chocim on a la preuve textuelle de ce qu'il avait lu attentivement le Panć- 
gyrique de Ladislas IV. Et pourtant c'est A lui qu'il ćtait rćóservć de montrer ce que 
la socićtć «sarmate» ćtait capable de crćer dans le genre ćpique. 

D'emblće il convient de remarquer que la Guerre de Chocim naissait sous un 
signe favorable. 

Et tout d'abord pour ce qui tient A la personne móćme de son crćateur, A savoir 
que se 1encontrent chez lui en une combinaison proprement idćale I'ćlóment que 
Pon pourrait appeler «communautaire» et quelques traits personnels giące aux- 
quels cet homme qui participe en plein de sa socićtć, qui partage ses passions, ses 
antipathies et ses prćjugćs, parvient cependant 4 €tre A son ćgard, su1 un certain 
plan, un tćmoin lucide et mćme un juge. 

En dćpit de quelques incidents qui lui ont ćtć imposćs par I'histoire cahctće 
de son temps — sa participation A la bataille de Beresteczko, sa fuite en Hongrie 
lo.s de Poffensive sućdoise — il nous apparait, dans son oeuvre suitout, comme 
appartenant au type que les Polonais d'”alors appelaient domator. Nć a Wola Łużeń- 
ska dans le district de Biecz, dans la fourche entre la Wisłoka et le Dunajec, au pied 
donc des Carpates, il a menć toute sa carriere dans ce cadre strictement rćgional. 
Son oeuvre, tout au moins pour la plus ample part2, on dirait qu'il ne la destinait 
qua un public tout proche, quasi familial, celui des amis et des connaissances qui 
en recopiaient des parties dans des Si/vae rerum manuscrites. C'est ainsi que plu- 
sieurs des gros massifs qui la constituent, il n'a songć A les publier que tout A la fin 
de sa vie et que d'autres encore n'ont vu le jour de I'ćdition qu'au XX*?* sićcle 
par les soins de philologues. Des efforts qui ont ćtć menćs et que I'on poursuit de 
nos jours pou1 lui dćcouvrir une «idćologie» me paraissent assez illusoires — quand 
tout est dit, on a la le capital de concepts, de valeurs et de próventions que nour- 

2 Ceci ne vaut d'ailleurs pas pour notre Guerre de Chocim et ce en raison de I'effet psycho- 
logique-social que Vócrivain en escomptait et dont il sera question dans un instant. 
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rissait la «socićtć des gentilshommes», un ensemble d'idćes surtout affectives qui 
tire son origine de la pensće politique au jour le jour du XVIŚT* sićcle, mais qui 
a Page «sarmate» s'est durci et dćja fossilisć. A cet ćgard il faut mettre le lecteur 
ćtranger en garde contre une illusion qu'il pourrait nourrir de prime abord. Il est 
certain que pour nous —et jentends ici surtout les non-Polonais—ce monde 
spirituel est tres particulier, haut en couleur, curieux, lui aussi en quelque sorte 
exotique3 et donc il est ressenti par nous comme «original». Mais il ćtait commun 
A toute une socićtć. On ćclairera peut-Etre au mieux la situation donnće en parlant 
d'un curieux dćplacement de Tindividualisme, qui avait dans une mesure si con- 
sidćrable caractćrisć la socićtć et la culture polonaises au temps de la Renaissance 
et en usant d'une expression qui a Vair d'Etre contradictoire dans ses termes, celle 
d'«individualisme de groupe». La fiertć, la dćtermination que dans les meilleurs 
cas les Polonais du XVI$T" siecle avaient mises A maintenir leur conception per- 
sonnelle d'un probleme pclitique ou religieux, la tranquille assurance qu'ils ćprou- 
vaient A se constater seuls dans leur position parfois a la pointe de la pensće, sont 
devenus une fiertć, une dśtermination, une audace, une joie A constater non plus 
son unicitć en tant qu individu-gentilhomme, mais Punicitć dans le monde de ce que 
reprósente le type — en soi grógaire — du gentilhomme polonais. Ce dont il est 
question dćsormais, c'est de dćfendre avec un orgueil intraitable, avec une vanitć 
splendide et agressive, avec une confiance superbe, le phćnomene communautaire 
que reprćsente ce type. Il y a la de la fie1tć nationale, de la fiertś de caste, de la 

3 Il Tetait dćja, en dśpit d'importantes survivances qu'il avait laissćes, pour les Polonais de 
la premiere moitić du XIX*me siecle. Il Fćtait meme tellement que Niemcewicz dans son petit 
roman Dwaj panowie Sieciechowie (Les deux Messieurs Sieciech) et surtout Henryk Rzewuski dans 
les Pamiątki Soplicy (Mećmoires de Messire Soplica) ont bien saisi qu'il suffsait d'en faire surgir 
Teffigie pour obtenir un effet de dćpaysement, d'authenticitć diffćrente et piquante, pour 
susciter un petit monde rćvolu, bien clos et intimement cohćrent, et que de la sorte on aboutissait 
dans les catógories de cet «exotisme dans le temps» si cher aux romantiques parallelement a I'exo- 
tisme dans I'espace A une solution esthćtiquement plus prócieuse et organiquement plus póćnćtrante 
que ce n'ćtait le cas dans le roman walter-scottien qui connaissait alors une vogue inouie (vogue 
dont, bien entendu, on ne se propose pas ici le moins du monde de mettre en doute le bien-fondć). 
D'une revue comme «Zagadnienia Rodzajów Literackich» on peut espórer qu'elle s'attachera un 
jour a cette variante locale du roman historique, I'"un des genres les plus importants dans I'histoire 
littóraire de la premiere moitić du XIX$"e siecle, et variante qui constitue A mes yeux "un des 
aspects de la production littćraire polonaise de ce temps qui mćrite de susciter le plus de curiositć 
au niveau international. Elle a eu sa póriode de splendeur, elle a constituć une remarquable dćcou- 
verte littćraire et puis elle a suscitć le dćgońt par I'abus qu'on en a fait. Il ne faut pas nćgliger 
non plus que le discrćdit qui l'a frappće a ćtć dl dans une large mesure A une raison non-esthćti- 
que, A savoir qu'elle avait fini (elle a fini — il n'en ćtait pas du tout ainsi sous la plume de son 
crćateur Niemcewicz, tout au contraire!) par convoyer des nostalgies rćactionnaires. Mais sur 
ce point elle na fait qu'accuser un travers propre 4 tout I'Age romantique, ou il n'est que trop 
vrai que bien souvent c'est la forme qui semble susciter le fond: au grć de cette pente, 
que I'on pourrait dóćceler dans une multitude d'autres cas, un petit univers qui ćtait vraiment pit- 
toresque a ćtć A la longue ressenti comme un monde exemplaire. 
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fiertć touchant les libertćs que les ancetres ont conquises et que l'on dófend (en 
vćritć, que Fon veut dćfendre et que I'on s' imagine dćfendre). Plus pa1faitement 
on se fond dans ce groupe privilćgić (ce dernier mot visant moins la constatation 
d'une situation sociale que la proclamation d'une próćminence morale), plus on 
est assurć au plus profond de sa conscience de bćnćficier de cette dignitć collective. 
Au moment meme ou Ion n'abhorre rien tant que d'€tre soupgonnć de nourrir 
une idće non-conforme (ou, plus exactement encore, dans un milieu od cela ćtait 
devenu psychiquement impossible pour tous ceux qui ne se rćsolvaient pas 
a devenir des «ćmigrćs de Tintćrieur» en attendant de devenir des bannis tout 
court), on tire une gloire prodigieuse de ce que rien au monde ne ressemble au 
gentilnomme «sarmate», A la Diete polonaise, au rógime de la Sćrónissime Rć- 
publique. Il y a donc IA unesprit de corps dont on peut dire A la fois que, comme 
d'habitude, il est d'autant plus puissant qu'il est moins ćclairć par un authentique 
esprit critique, mais qwil bćnćficie encore de Ićlan psychologique qu'avaient dć- 
chainć les grandes conqućtes de I'esprit de la Renaissance. La Guerre de Chocim 
sera un beau monument ćpique 4 cet esprit de corps, parce qu'elle en a surgi, parce 
que Fauteur qui Fa composće ćtait spirituellement, moralement si parfaitement 
intćgrć dans le groupe qui en est, comme on le verra, le vrai et unique hćros4. 

4 Ce caractóre «de sćrie» du crćateur, qui a ćtć assuróment bćnćfique 4 la crćation ćpique, 
trouve une maniere d'ćcho jusque dans le choix du metre. Wespazjan Kochowski, qui appartient 
a la mćme gćnćration et lui aussi A ce point reprćsentant fidele du type szłachecki qwil y aura 
toujours intćret A comparer les deux hommes et les deux oeuvres pour en faire saillir les diffóren- 
ces, semble s'ćtre imaginć qu'il compenserait la platitude trop fróquente de son expression par 
des formes strophiques raffinćes (ce «raffinement> pouvant en TI'espece, du fait d'une culture in- 
suffisante, s'ćgarer dans la pućrilitć des rimes doubles ou triples). Potocki, apres avoir expćrimentć 
tout au dćbut de sa carrićre des structures essentiellement lyriques, s'en est vite et dćfinitivement 
tenu presque constamment au vers de treize syllabes, Ialexandrin polonais A clausule fóminine. 
Tout comme son homologue francais ou I'hexamćetre dactylique grćco-latin, ce vers peut €tre 
płat, flasque, prosaique, il convient au ton didactique, mais il lui arrive aussi d'Etre plein et majes- 
tueux. Par la force des choses il est le rythnme mćme de I'ćpopće «directe» et «premiere», celle qui 
met au premier plan le rócit et la communication, celle qui base son effet sur le dćferlement ample 
et continu des rythmes, des dćtails, des ćpisodes, celie pour laquelle la comparaison qui vient 
irrćsistiblement 4 I'esprit est celle du fieuve de plaine, puissant et un peu gros. Et c'est bien dans 
ce vers-la qu'est ćcrit la Guerre de Chocim. 

Or, ce qui compte en I'espóce et ce quw'il faut dire, c'est que ce qui selon la premiere apparence 
aurait tout I'air de ne signifier qu'obćissance A un pli traditionnel et emploi du metre le plus facile, 
prend tout de mćme dans le contexte temporel et local la valeur d'un choix. En effet, le prestige 
de la Jerusalem dćlivrće, dont on a vu la raison, a fait qu'un grand nombre, le plus grand nombre 
des textes polonais du XVII*"e sjecie que Fon peut ramener au genre ćpique /aro sensu, ont ćtć 
ścrits en strophes. On voit s'ouvrir ainsi deux sillons qui rćapparaitront A Fepoque du roman- 
tisme, avec Beniowski et Król-Duch (L'Esprit-Roi) de Słowacki ćcrits en octaves et Pan Tadeusz, 
lui aussi poćme «communautaire», de Mickiewicz, en vers de treize syllabes. 

Je n'irai pas jusqw'a dire qw'il y a eu ici A coup siir de la part de Potocki choix conscient 
de la bonne solution: je veux constater seulement qu'une fois encore il y a chance heureuse, 
adćquation entre le vćtement mćtrique et Fesprit qui anime I'oeuvre. 
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Et pourtant, comme nous I'avons dit, A cótć de cet ćlóment «communautaire» 
largement pródominant, il y a un trait particulier, diversifiant, dont on va voir 
que, par chance, il vient non pas brouiller ni compromettre le caractere de tómoi- 
gnage collectif qu'ofire notre texte, mais au contraire, lui donner plus de force 
incisive. Je songe — on I'aura devinć — A tout ce que signifie le fait que Potocki 
est nć dans une famille «arienne», antitrinitaire et qu'il est restć fidele A cette con- 
fession jusqu'a Fódit de 1658 qui laissait A ses coreligionnaires le choix entre Texil 
et la conversion au catholicisme. En ce temps dćja /'Ecclesia minor constituait un 
groupe sćparć, moralement presque exclu de la communautć nationale5. Or, F'im- 
portant ici, ce n'est pas tant que, placć devant I'alternative atroce, Potocki fut de 
ceux qui ne purent se rćsoudre A aller vivre parmi les ćtrangers loin de la patrie. 
La poćsie qu'il a ćcrite en rćponse au reproche d'apostasie que lui adressait I'un 
des plus illustres d'entre les bannis, son propre oncle Samuel Przypkowski — il 
s'agit IA de I'un de ces documents A travers les siecles continuant A faire mal et pour 
celui A qui il ćtait adressć et pour celui qui a ćcrit — montre qu'au vrai le ratio- 
nalisme des Antitrinitaires, leur prótention de pćnćtrer les mysteres de la divinitć 
au moyen des dćductions humaines, leur attachement aux principes, ćtaient pour 
Potocki autant de pierres de scandale, A tout le moins des valeurs indiffćrentes. 
C'est aussi que la conception qw'il se faisait, lui, du monde, des hommes, des pro- 
blemes, se fondait non pas du tout sur Iintellect, mais sur Faffectivitć et surtout 
sur les sensations. 

Mais de cette appartenance reniće, dont on comprend sans peine qu'elle a con- 
tinuć A lui occasionner bien des inquićtudes et des avanies, il a subsistć quelque 
chose qui colore son oeuvreó. Elle semble I'avoir rendu plus sćrieux et plus profond 
que ses contemporains et par la plus perspicace. 

Encore un coup, il s'agit de bien voir les limites et la nature de cette perspicacitć. 
Pour tout ce qui concerne la comprćhension intellectuelle des problemes et des 
choses, il n'a gućre vu plus loin que ses «fróres sarmates». Ses legons de morale 
sont verbeuses et pas toujours convaincantes; il y a IA une bonne part de prć- 
ventions de vieillard qui trouve que tout dćgćnćre, meme le sol, meme le climat 
(1 n*y a plus de beaux ćtćs, il pleut trop souvent): on y retrouve les phrases con- 

5 Cela est si vrai que les Antitrinitaires se trouvaient amenćs A pratiquer une manićre d'en- 
dogamie. C'est ainsi que Potocki avait ćpousć une Morsztyn (ou Morstin) appartenant 4 la branche 
«arienne» de cette famille qui a laissć une trace si riche dans I'histoire culturelle de la Pologne. 

6 Bien entendu, cela vaut surtout pour son oeuvre «lyrique», faite de róflexions sur sa propre 
existence et sur le spectacle de la vie. Par la force des choses et par I'effet de ce que I'on pourrait 
appeler du tact littćraire inconscient, cette veine est bien moins sensible dans la Guerre de Chocim, 
parce quw'il s'y agit de cćlóbrer une dćfense hćroique et victorieuse, parce que Iobjectif que pour- 
suit Fauteur est de rendre courage A sa socićtć gravement menacće, parce que ce qu'il y ćvoque 
se passait en 1621 et non dans sa propre gćnćration de «pygmćes». Et pourtant on verra que mćme 
dans cette oeuvre de tonalitć «majeure» elle se manifeste par des frómissements qui contribuent 
a la vivacitć de I'ensemble. 
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venues sur les vertus civiques des ancćtres, sur la simplicitć patriarcale perdue. 
Rien de cela n'est ni neuf ni fćcond. Et pourtant on a en dćfinitive ce paradoxe 
que, sans avoir vraiment pensć aucun probleme, sans en avoir dćm€lć ni les fon- 
dements ni les aboutissements, rien que par l'effet de son honnćtetć morale, du 
sćrieux avec lequel il ressentait les choses et jugeait les situations, les thEmes ćcu- 
lós des moralistes et des sermonnaires ont sous sa plume une vibration qui nous 
touche. C'est 1a une affaire de ton plutót que de fond — mais ce qui est en jeu, 
c'est Pampleur de la conviction et la densitć de I'expćrience vćcue. II court sur son 
oeuvre un frómissement, il y ćclate une vigueur dćchirante dans I'amertume, qui 
dans son milieu n'appartient qu'a lui. 

II semblera peut-ćtre au lecteur que nous nous sommes gravement ćloignć du 
theme que nous nous sommes propość et que, voulant prósenter un genre particulier 
de poćsie ćpique, nous nous sommes ćgarć dans des considćrations qui concernent 
Potocki en tant que citoyen et «penseur». Je ne le pense pas. Car si vraiment nous 
nous proposions, ne fit-ce qu'en passant, de vouer notre enqućte A un jugement 
de valeur sur ce civisme et cette pensće, il va de soi qu'il nous faudrait dćplorer 
que Potccki n'a ćtć en somme qu'un Antitrinitaire «parallele», que son appartenance 
confessionnelle n'ait laissć qu'une certaine patine d'attitude affective, mais qu'elle 
n'ait gużre profondćment mordu sur sa conception de I"homme et de la socićtć. 
Mais nous n'avons pas cessć un instant de songer A ce qui nous occupe ici, c'est- 
-a-dire A I'auteur de la Guerre de Chocim et plus exactement encore 4 la question: 
eomment se fait-il que dans son genre cette oeuvre soit tellement rćussie? Et on 
voit tout de suite qu'a ce point de vue il nous convient au contraire de nous rćjouir 
de ce que Potocki a ćtć I" homme qu'il fut. S'il edt ćtć un Antitrinitaire authen- 
tiquement «pensant», comme quelques-uns de ses anciens coreligionnaires, il eńt 
ćtć en 1670 un «Polonais pas comme les autres»7, A tel point «pas comme les autres» 
que cela lui eńt rendu impossible de se sentir A ce point solidaire du milieu dont 
il ćtait le porte-parole. L'historien de la pensće aurait peut-Etre de quoi s'enchanter: 
Fhćritage littćraire que nous ont laissć les siecles et les peuples en serait plus pauvre 
prócisćment de l'oeuvie qu'il s'agit ici de mettre en lumiere. 

Ce qui a subsistć par contre de la disparitć originelle de Potocki a Ićgard de 
la socićtć polonaise catholique n'a nullement brouillć cette solidaritć fondamentale, 
mais elle a suffi pour faire courir de temps en temps A la surface de la Guerre de 
Chocim, qui dans son essence ćtait un immense sursum corda, un frćmissement 
d'amertume, d'inquićtude, de doute et d'agressivitć qui, ton mineur A tous ćgards, 
mineur de tonalitć, mais tout a fait mineur aussi en importance (et ceci, tres Ić- 

7 Bien entendu, sur un tout autre plan, celui de I'histoire des idćes, celui du dćveloppe- 
ment des «lumieres», il ne nous ćchappe pas que les Antitrinitaires «pensants» ćtaient ceux-la 
mćemes qui pour lors reprćsentaient la perduration de certaines valeurs prócieuses qui avaient 
caractćrisć la culture polonaise du XVIeme siecle. Mais il faut avoir le courage de constater qw'il 
s'agit 14 de deux problemes non seulement diffćrents, mais en Iespece divergents. 
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gitimement, trćs heureusement du point de vue artistique), nen constitue pas 
moins l'un des nombreux ćlóments grace auxquels le vieux poćme continue A vr 
brer dans la sensibilitć du lecteur. 

De cette vitalitć conservće, ce n'est pas seulement la nature de son crćateur 
qui nous rend compte, ce sont aussi, et dans une proportion au moins aussi Con- 
sidćrable, les circonstances dans lesquelles le poćme fut crćć et publić, Iobjectif 
ou plus exactement, comme nous allons le voir, les objectifs que se proposait le 
poete. 

En 1670, quand, apres les catastrophes essuyćes au cours des guerres contre 
les Cosaques, les Sućdois, les Moscovites, les Transylvains, apres les dćchirements 
politiques internes et une guerre civile, la Rćpublique, sortie contre toute attente 
a peu pres indemne (mais avec tous ses vices de structure et toutes ses sources 
de faiblesse) de ce gigantesque «ballet de Mars», vibrait de nouveau et menagait 
une nouvelle fois de s'effondrer sous les coups de boutoir portćs sur ses confins 
Sud-— Orientaux et se voyait enfin entrainće de plein fouet dans ce duel avec l” Empire 
Ottoman que depuis deux siecles elle avait ćvitć, rencontrć*par A coups et somme 
toute dćjouć — quel exemple ce pouvait Gtre, chargć de quelle ćmotion, que cette 
guerre de 1621 ol, pour lors encore apparemment grande et forte, elle avait vu, 
le coeur serrć, fondre sur elle les masses asiatiques, africaines et balkaniques grou- 
póes sous le signe du Croissant et, abandonnće par ses prótendus allićs, en proie 
aux effets de son impróparation chronique et d'un regne impopulaire, avait eu la 
surprise de constater que cet host immense butait devant Chocim ou s'ćtaient 
retranchćs la petite armće de Chodkiewicz et les Cosaques Zaporogues, s'y ćpuisait 
en assauts infructueux et, dćsorganisć par les frimas, rćduit A n'*Etre plus qu'un 
troupeau dćmoralisć et famćlique, s'ćtait retirć A Ientrće de I'hiver aprćs que le 
sultan Osman, responsable de la guerre, eńt ratifić I'ancien traitć «de paix et d'ami- 
tió» qui le liait 4 la Pologne! Peu apres son retour 4a Stamboul Osman avait póri 
au cours d'une rćbellion de Janissaires8. Dans les circonstances de 1670 cette rć- 
sistance inćgale et victorieuse ćtait mille fois plus exaltante que les triomphes les 
plus ćclatants et que les conqugtes les plus vastes. 

Je me plais 4 ajouter tout aussitót qu'il semble bien que dans sa genćse premie- 
re cette ćpopće-acte national ait ćtć aussi... une gentillesse de beau-póre. L'annće 
prócćdente, la fille de Potocki Zofia avait ćpousć un Jan Lipski. Or il se faisait 
que tout un groupe de Lipski s'ćtaient distingućs A Chocim et que le pater familias, 
qui s'appelait aussi Jan, «vieux commandant d'une compagnie de houssards», 
y avait trouvć la mort. Avec, cette foi sympathique, hćritage de la Renaissance 
demeurć tres vif dans la Pologne «sarmate», en le droit suróminent que possćde 
la poćsie A contraindre jusque les plus lointains descendants A respecter les głoires 

8 De ce retournement dramatique Potocki ne nous dira d'ailleurs rien, ce qui parait tres sage 
et sur le plan moral et sur le plan artistique: la grande guerre vient culminer sans plus dans la 
paix retrouvće et dans le retour aux foyers. 



16 Claude Backvis 
pn R — . _ adi 

qu'elle a consacrćes — Potocki faisait ainsi coup double: il se proposait de gal- 
vaniser les espoirs de son peuple et sa rćsolution de rćsister en lui mettant sous 
les yeux un prócćdent rćconfortant, mais il assurait en móćme temps — du moins 
le pensait-il — Iimmortalitć la plus haute a la famille de son gendre. 

H est loisible de juger que c'est 1a un detail presque trivial. Avec ce qu'il rćvćle 
d'une intimitć cordiale et presque naive, il nous montre d'emblće combien nous 
sommes loin ici des ćpopćes scolaires composćes par des rimeurs exercćs, il nous 
fait próvoir que nous avons pćnćtrć dans un domaine ou I'expćrience humaine 
authentique et la sensibilitć sincere jaillissent pour ainsi dire A chaque pas. 

Telle ćtait la disposition d'esprit et telles les conditions dans lesquelles fut 
ćcrite, apparemment en quelques mois, A peu pres au courant de la plume, la «Trans- 
akcyja de la guerre de Chocim — oli Osman, I'empereur turc, ayant accumulć 
contre les Polonais toutes les forces de ses Etats d'Afrique, d'Asie et d'Europe, 
par la grace du Seigneur Supreme, par la prudence de chefs vigilants et próvoyants 
et par la valeur de la chevalerie polonaise, manqua son entreprise et, ayant perdu 
cent mille hommes, en partie sur le champ de bataille, en partie dans les assauts 
contre les nótres, en partie en dćfendant son propre camp, s'en 1etourna ingloriosus 
A Constantinople, apres avoir confirmć la vieille alliance avec la Couronne polo- 
naise, Il Annće du Salut mille six cent vingt-et-un, ćtant arrivć sous les murs de 
Chccim le troisieme jour de septembre, il s'en retira le dixieme d'octobre — com- 
posće d'apres divers manuscrits et journaux comme aussi bien des relations d'hom- 
mes agćs qui furent la praesentes, mais tout particulierement d'apres la tradition 
de Sa Grace Messire Jakub Sobieski, commissaire dans cette expćdition de la part 
des dćputćs-chevaliers, par la suite castellan de Cracovie, et traduite du latin en 
polonais Aa suffisance pour la gloire impćrissable de la nation polonaise en vers. 
Ce dernier jour de dćcembre de I' An du Seigneur 1670». 

Nous sommes fixćs des les premiers vers: 

Wprzód niźli sarmackiego Marsa krwawe dzieje 
Potomnym wiekom Muza na papier wyleje, 
Niż durnego Turczyna propozyt szkarady 
Pisać pocznę w pamiętne Polakom przykłady... 

(I, 14) 

(Avant que la Muse ne dćverse sur le papier pour les sićcles A venir la geste sanglante 
du Mars sarmate, avant que je commence 4 dócrire I'entreprise monstrueuse du Turc in- 
sensć en mćmorable exemple pour les Polonais...) 

Le sćrieux de I'inspiration civique, la majestć sans art du rythme, Iintrusion 
audacieusement insolite de mots nouveaux, prosaiques, dósignant des rćalitćs 
elles aussi nouvelles, les grandes phiases un peu confuses que Potocki sait cependant 
soulever et soutenir d'un bras ferme, qu'il met en mouvement plutót qu'il ne les 
construit — il aime les parenthćses et sa ponctuation a mis au dćsespoir ses ćdi- 
teurs modernes — tout cela n'a rien A voir avec les dćlibćrations de I"Olympe dans 
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le gońt des plafonds poussićreux du Guide, avec les vers flasques et corrects, avec 
le bon gońt et savant des facteurs d'ćpopćes qui, elles, móritent pleinement cette 
appellation de „„pseudo-classique”” dont ont si considćrablement abusć les histo- 
riens russes et polonais de la littćrature. 

Conquis des Fabord par la grandeur fruste, par le sćrieux cordial et vivant, 
par le dćroulement a la fois ample et en dóćfinitive assez rapide des ćvćnements9, 
par la puissance du souffle, le tempóćrament et la gćnćrositć naturelle du poćcte, 
qui 's'exhalent de Ićvocation A la fois quotidienne et oratoire d'un hćroisme lui 
aussi simple et pourtant prodigieux — Potocki a su saisir cette qualitć particu- 
liere d'hćroisme qui se dćgage des grandes rćsistances, ol il est question de tenir 
le plus longtemps possible, tres diffórente de celle des charges fracassantes — nous 
nous laissons porter A travers les ćpisodes, les tableaux, les digressions10 jusqu”a 
la conclusion attendue, le traitć de paix dont les dix points sont fidelement repro- 
duits en vers. Et A ce moment-la ce protocole prócis ne nous choque pas le moins 
du monde: soutenus que nous avons ćtć par la marche de I'action, plongćs encore 
dans I'ambiance que le poete a su nous imposer, cette diplomatie, elle aussi, d'un 
mouvement tout naturel nous parait authentiquement ćpique. Telle est I'impres- 
sion gćnćrale, l'impression «de premićre rencontre». Il conviendra maintenant 
que nous nous livrions 4 une analyse plus prócise qui, en nous montrant comment 
le poeme a ćtć fabriquć, nous rendra compte du plaisir ressenti, de I ćmotion 
ćprouvće. 

9 Comme il arrive souvent aux ćcrivains polonais des Ages non-rationalistes et plus particu- 
lierement encore 4 ceux du XVIItme siecle, Potocki peche en gćnćral par la faiblesse de la compo- 
sition. Cette fois il en a ćtć sauvć par la donnće elle-móme: "action historique se trouvait ramassće 
sur quelques semaines. On a donc successivement l'exposć des origines de la guerre, la dócision 
des Turcs de la faire, les próparatifs de dćfense du cótć polonais, I'arrivće des deux armćes sur le 
champ des općrations, les premićres escarmouches, la suite A la fois uniforme et constamment 
diverse des assauts, des engagements, des surprises, I'ćpuisement des deux adversaires, et finalement 
les nćgociations menćes dans le camp turc et le dópart contrastć des deux belligćrants. 

Arretons plutót notre attention sur le chant ler dont le propos est d'exposer la suite des 
incidents et des situations qui a menć au conflit. On pourrait se poser a priori la question si I'on 
n'a pas IA une confćrence historique en vers (ce qui d'ailleurs, remarquons-le aussitót, ne serait 
pas du tout, si c'ćtait le cas, disqualifiant: aprós tout le tres ample exposć de I'archange vers la fin 
du Paradis perdu est aussi une confćrence d'historiographie religieuse rehaussće au vers le vers par 
Fexcellent mćtier de Milton). Dans le cas parallele, chez Lucain, on ne pense mćme pas 4 pareille 
qualification parce qw'il est question de Rome, de Cćsar et de Pompće, parce que ce qui est en jeu 
est la domination du monde. Dans la Guerre de Chocim non plus on n*y songe pas parce que ce 
qui est ćvoquć, ce sont les expćditions aventureuses des Cosaques dans la Mer Noire et jusque 
dans la Corne d'Or ou les sanglantes róćvolutions de palais en Moldavie: I'histoire est ici tellement 
dramatique et tellement pittoresque, si mouvementće et si exotique, qu'elle entre de plain pied 
dans Ićpopće romanesque. 

10 Celles-ci cependant parfois excessivement longues, rćpćtćes et pas en place — on y revien- 
dra. Le souci de moraliser hors de propos ou plutót absolument 4 tout propos est le cótć faible 
d'une bonne part de la littćrature vieille-polonaise. Chez Potocki ce faible ćtait poussć vraiment 
tres loin. 

Zagadnienia rodzajów literackich, VII/2 2 
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Ce qui vivifie a Fextreme ce long rócit historique en vers, ce qui fait qu'il peut 
bien connaitre des faiblesses et meme des «temps morts» (assez courts), mais qu'il 
n'ennuie jamais, c'est que, brochant sur la prócision documentaire et hau- 
tement ćvocatrice avec laquelle sont reprćsentćes les općrations et en gćnćral 
la vie du camp et la socićtć qui s*y trouve, I'ćcrivain a mis en oeuvre une sćrie 
d'ćlśćments hótćrogenes, mais qui tous participent d'un trait commun et se groupent 
pour atteindre un objectif permanent, celui de trancher sur la grandeur vćriste 
de la chronique: le pittoresque oriental et en gćnćral exotique abon- 
damment utilisć, la valeur ornante et amplifiante des noms de lieux 
et de peuples, bibliques, antiques, orientaux ou tout simplement locaux, d'au- 
tant plus parlants a Iimagination qu'ils sont peu ou prou mystćrieux, indćtermi- 
nćs, les impressions de nature rćpandues un peu partout, mais rćunies en 
de certains passages avec une densitć qui crće un contraste saisissant, Fćcho des 
passions politiques nourries dans le milieu «rćpublicain» et «Piast» auquel 
appartenait Potocki lui-meme et qui va jusqu'a des traits de satire drue et aigre, 
et, planant par dessus tout, assurant IFatmosphere gćnćrale et permanente, le mode 
d'expression sarmato-baroque qui fait qu'a chaque pas on bute sur un mot, 
sur une mćtaphore frappants, qui suscitent chez le lecteur une jouissance que I'on 
powrrait qualifier de «culinaire», dans ce sens qu'elle est du genre de celle que I'on 
ćprouve en gońltant une ćpice rate et forte, une conjonction de saveurs qui semblait 
impossible et qui inopinćment flatte le palais prócisćment en le choquant. 

Et donc tout d'abord la sensation vivante, immćdiate de ce qu'ćtaient une 
guerre, un camp militaire au XVIleme sieęcle en Pologne. Une armće en marche 
avec ses ćtendards chatoyants, ses aiglesl!, les chevaux empanachćs et caparacon- 
nćs A la dćmarche bondissante; les escarmouches d'avant-poste menćes A cheval 
devant le front des armćes et avant I'engagement gćnćral, ol les jeunes gens essayent 
de se distinguer en combat singulier; les grandes mćlćes A la fois confuses et con- 
certćes (concertćes surtout artistiquement) avec les rćgiments d'infanterie lourde 
qui parcourent lentement et puissamment le champ de bataille en s'arrEtant pour 
lancer leurs dćcharges de mousqueterie sur trois rangs, les grands remous dans 
les masses aux prises que provoquent les charges de la cavalerie lourde; les assauts 
contre les redoutes et les retranchements, avec les fossćs qui se remplissent de morts; 
les surprises de nuit et les paniques difficilement contenues; les retraites difficiles 
ou il faut avancer au milieu d'une foule ennemie qui attaque de toutes parts, sous 
une grćle de balles et de fieches; les dćsordres soudains dans le camp; les coups 
de main momentanćs; les alternatives dramatiques comme la scćne de pillage du 
camp turc et la contre-attaque qui surprend et dissipe les pilla1ds; les embuscades; 
les dćcharges de cent canons A la fois (comme tous ses confróres de plume sarmates 
Potocki est intarissable quand il s'agit d'ćvoquer avec les images les plus terrifian- 

11 Peut-Śtre littćraires, mais mćme ainsi 4 leur maniere «rćalistes», dans ce sens qw'ils portent 
tóćmoignage sur une culture, sur la vision des choses par une certaine socićtć. 
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tes et les comparaisons les plus gigantesques cette combinaison de fracas et de 
fumće dont on voit bien que son imagination est amoureuse); I'horreur du champ 
de bataille qu'il nous fait toucher du doigt, avec les chevaux qui s'embarrassent 
les pattes dans «de la chair», le sang coagulć (littćralement: caillć) qui tremble sur 
le sol «comme une gelće», les hommes qui trćbuchent dans leurs entrailles et d'au- 
tres qui lancent par la bouche un «jus brdlant»12, Il y a d'ailleurs vóte a cóte, comme 
de juste, et non moins significatives, des scenes moins tourmentćes: le service divin 
cćlćbrć sous la tente; des conseils de guerre ou I'on prononce des discours sages, 
longs et pompeux; les allocutions adressćes aux troupes par le góćnćral avant le 
combat, ou il dćveloppe les grands thEćmes de I'honneur et de la gloire; enfin et 
surtout le koło generalne (car une armće polonaise A cette ćpoque est toujou1s une 
maniere de «Ditte viritim» itinćrante, ol les citoyens-soldats ont le droit d'€tre 
ćclairćs sur toutes choses) convoquć par Chodkiewicz pour faire le point de la si- 
tuation et próparer sa succession. 

On voit dćja — et cette impression va se renforcer encore — avec quelle gć- 
nćrositć la Guerre de Chocim satisfait ce dósir de saisir dans un texte du passć 
PF«empreinte du profil humain», comme disait Victor Hugo, dans sa spócificitć 
temporelle et locale, un dćsir que le romantisme nous a inoculć pour longtemps 
et dont, meme si nous avons appris A reconnaitre combiea il peut devenir I'objet 
d'une obsession naive, nous restons de prime abord et profondćment friands. 

II importe maintenant d'ajouter que cette fresque si riche est obtenue par des 
moyens autrement efficaces que le descriptionnisme móticuleux et insistant cher 
au XIXeme sićcle. Certes, comme presque tous ses contemporains «sarmates», 
Potocki ne peut pas tre donnć comme un modele de concision — au niveau du 
mot 4 mot, il serait mEme juste de dire: tout au contraire. Mais justement ce n'est 
qu'au niveau du mot A mot ou quand il se laisse entrainer dans des dóveloppe- 
ments didactiques-moralisants qu'il est bavard. Pour ce qui regarde la structure 

12 ...wiązną konie w mięsie, 
Krew się zsiadła na ziemi galaretą trzęsie, 
Ludzie się niedobici w swoich kiszkach plącą; 
Drudzy chlipią z paszczeki posokę gorącą. 

(VI, 291—294) 

Chacun des mots espacćs est d'une trivialitć dćlibćróment agressive, intensifiant de la sorte, 
notamment par ce qu'il rapproche, parce qu'il ne laisse subsister aucun ćcran de stylisation 
ennoblissante, 'impression de dćgodt atroce. De móme, en moins fort, la scene oli «des que la nuit 
fut tombće sur la terre» les assićgćs voient les Turcs qui furettent sur le champ de bataille, recon- 
naissant A la lumićre de torches leurs «gars», les enveloppant dans des «draps» et dóposant «les 
troncs tout massacrós de cadavres dćją raides» sur des chariots bAchćs: 

...bo ledwie noc na ziemię padła, A 
Poznawali przy świecach, brali w prześcieradła 
Swych Turcy kawalerów, na wozy przykryte 
Kładąc trupów okrzepłych tułowy pobite. 

(VI, 443—446) 
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du rócit ou du tableau il sait choisir un ou quelques traits qu'il lance comme au 
hasard (et qui le sont d'ailleurs sans doute presque au hasard), car c'est ici un art 
de prime saut, un art d'heureuse rencontre, et la densitć comme la fróquence 
de ces rencontres vraiment heureuses n'en sont que plus significatives pour un 
certain art poćtique. Je vais expliquer et prouver A la fois par un exemple. Lorsque 
au cours de I'une de ces melćes ol nous venons d'Etre rassasićs de fracas, de tumulte 
et de confusion, il nous dit A propos d'une charge 

Wprzód chrzęst tylko i szelest słychać było cichy 
Gdy naszy ławą brali pogaństwo na sztychy; 

(VI, 284—285) 

(Et d'abord on n'entendait qu'un grincement lćger et qu'un bruissement sourd quand 
les nótres d'un seul et vaste mouvement balayaient les paiens au bout de leurs baionnettes) 

— nous sommes d'abord sensibles A la force expressive de ces deux vers, puis 4 
leur harmonie imitative: mais tout A coup nous sommes surtout frappćs par ce 
qui na pas ćtć dit: il a fallu que, ne fit-ce que dans ce coin du champ de bataille 
un bien impressionnant silence se soit tout A coup abattu, pour que I'on pót en- 
tendre ce chrzęst et ce szelest cichy. Et — faut-il le dire? — c'est A ce moment 
seulement que nous comprenons pourquoi ce petit passage nous avait tant secoućs. 

Un autre trait permanent qui concourt A ce meme effet de contact intense et 
authentique avec la rćalitć ćvoquće est I'utilisation dćsinvolte du dćtail familier. 
Ou, pour serrer la vćritć de plus pres, nous dirons que ce qui est en question, c'est 
le mćlange continu d'une ambiance A laquelle les donnćes mómes conferent un 
caractere de grandeur solennelle et que fait monter encore d'un cran dans la di- 
rection de Femphase la patine oratoire, sans laquelle d'ailleurs cette ćvocation 
n'elt pas ćtć un portrait fidele de la Pologne sarmate, et d'autre part de ces details 
de rćalitć ou d'expression rćsolument familiers. De la sorte les «hćros» se retrou- 
vent A tout bout de champ tres proches de nous. 

C'est ici d'ailleurs qu'on saisira le mieux I'abime qui sćpare le XVIIeme siecle 
sarmate du style Louis XIV. Qu'on se rappelle le passage dans I'ouvrage de Lanson 
sur Voltaire ol Iauteur releve tres vivement que dans Ze Sićcle de Louis XIV, 
oeuvre en prose ćcrite au milieu du XVIIIeme sićcle, le narrateur ait «osó» dans 
le rócit d'un conseil de guerre montrer I'un des gónćraux tirant de sa poche une 
lettre du roi. Non sans raison, dans le contexte historique de Fśvolution de la prose 
«relevće», cette poche apparait au commentateur comme le signal d'une manićtre 
de petite rćvolution littćraire13. Telle ćtait la rangon qu'il avait fallu payer pour 
une certaine grandeur, pour la noblesse du style, pour I'assez particulićre «mesure» 
classique. Chez Potocki, quand le hetman Chodkiewicz constate de visu que Var- 
mće rćgulićre se ftouve €tre sensiblement moins nombreuse que ne le faisait atten- 

13 Rćvolution littćraire tenue — faut-il y insister? — par Lanson pour bćnćfique, artistique- 
ment avantageuse. 
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dre le «comput» officiel, il «se gratte la tete». Quand une fois de plus le messager 
envoyć A Lwów revient avec la nouvelle que le roi Sigismond III attend encore 
quelques contingents attardćs de I'«arriere-ban» et qw'il se distrait en chassant, les 
chefs de Chocim «haussent les ćpaules et hochent la tóte». Au cours d'un conseil 
tenu dans la tente du sultan Osman, le hospodar Radul, qui vient de prononcer 
une invective particulierement violente contre les Cosaques, «conclut par un ser- 
ment [qui est un peu en Iespece un jurement] en rabattant d'un revers de la main 
son kolpak sur son oreille» (X, 113). Pendant qu'il «reproduit» un assez long discours 
du vizir, Potocki ne manque pas de noter en une incidente qu'a ce moment-lą «il 
redresse sa haute coiffe14 sur son front» (X, 360). 

Parfois mćme cela glisse franchement dans le sens de la dćrision burlesque. 
Il se fait que dans la dćlibćration menće a Stamboul avant encore que les hosti- 
litćs aient ćclatć, I'un des partisans les plus rćsolus de la guerre A outrance est le 
chef des eunuques. Ceci suscite la remarque: «Et voila que ce vieux hongre aussi 
appelle a la guerre, alors qw'il lui conviendraii mieux de se tenir A la porte des 
ćglises comme un mendiant cassć par les ans» — 

Więc też i ten na wojnę stary wałach woła, 
A dobrze by dziadowi pilnować kościoła. 

(1, 703—704) 

A Theure de Ićpreuve, pami les «allićs» de la Pologne, le Pape promet de 
Faider quand sera terminće la guerre contre les hćrótiques — il s'agissait de cette 
guerre qui en ćtait A ses dćbuts et dont on ne savait pas encore qu'elle durerait 
trente ans — et, en passant, comme entre parenthćses, I'ancien Antitiinitaire 
sćcrie: «A quoi bon une pelerine, si elle me vient quand je serai mouillć jusqu'aux 
0S»> — 

... Cóż mi po opończy, 
Gdy już zmoknę do nici?.. 

(II, 594—595) 

* On pourrait prójuger que ces traits relevent de I'ćlóment de la satire — et c'est 
bien un peu le cas pour les deux derniers exemples — et que Fauteur recourt 4 la 
familiaritć triviale quand il est question de ce qui excite son aversion de Polonais 
et de «rćpublicain», le mauvais gouvernement de Sigismond III et notamment 
son systeme d'alliances, et d'autre part I'ennemi turc, terrifiant et tout de móme 
toujours un brin comique, comme Ićtaient les diables dans notre thćdtre mćdić- 
vall5. Mais ce serait la une interpretation erronće, car on constate que le meme 

14 JI s'agit du mot szłyk, lui-mśme d'origine orientale, qui dćsigne de toute ćvidence cette 
espóce de haute tiare d'ćtoffe claire 4 I'arriere de laquelle pend vers le cou un long rectangle, que 
Fon connait bien par les dessins et gravures reprćsentant notamment les agas de Janissaires. 

15 Ce qw'il y a de particulier dans le cas de la Pologne sarmate, c'est qu'a ces deux sentiments 
traditionnels se conjugue une troisićme attitude, peut-Etre pródominante: le monde turc est aussi 
attrayant, le spectacle qu'offre tout ce quw'il a de spćcifique sćduit Ioeil. 
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ton, la meme franchise moqueuse ou brutale jouent quand il s'agit de ce qui lui 
tient le plus A coeur, de ce qui ne pouvait manquer d'ćveiller par ailleurs en lui 
une attitude de sympathie et de respect. Quand le grand pćril est heureusement 
surmontć, que la paix a ćtć conclue et que, comme de juste, on cćlebre un 7e Deum 
au camp polonais, il dit avec une ćmotion largement ćclairće d'un sourire: «Et 
1a tout ce qui avait Ame vivante chantait, mais avec des voix diverses, sur des 
notes diffóćrentes» — 

Śpiewało tam co żywo, choć różnymi głosy, 
Różną nutą ... 

> (X, 1005—1006) 

Et il est difficile d'imaginer notation plus cruellement prócise que lorsqu'il 
ćvoque en deux mots I'effondrement physique et intellectuel du personnage central 
du camp chrćtien Chodkiewicz: «Et voila que chaque jour il devenait plus faible: 
son visage bleuissait: dćja la mćmoire dćfaille et il tombait tout en enfance» — 

Jakoż już co dzień słabiał i na twarzy siniał, 
Ubywa mu pamięci, a zgoła dzieciniał. 

(VI, 487—488) 
Quant 4 la juxtaposition piquante des tons hćtćrogćnes, qui est souvent trait 

dćlibćrć et spócifique du sens esthćtique baroque et parfois simple manifestation 
de laxisme, on en aura la meilleure idće dans le passage qui reprćsente I'«effort 
de guerre» du citoyen polonais accoutumć A une longue paix: «ayant enlevć du 
mur les lances de ses póres il y fait coudre des courroies et il chasse des cimiers 
les pondeuses vocifórantes»> — 

Zdjąwszy z ściany dziadowskie każe zszywać toki 
1 wrzaskliwe z szyszaków powygania kwoki16 

et tout A cótć cette vision du travail des forges: «Tu dirais que c'est un autre Lemnos, 
ol des gćants A moitić nus, leurs terribles chairs maculćes de suie, un Brontćs et 
un Styrope avec un colossal Pyracmon, ćcrasent A qui mieux mieux les enclu- 
mes sous leur pesant marteau» — 

Rzekłbyś, że Lemno drugie, gdzie na poły nadzy 
Olbrzymi, straszne ścierwy ubrukawszy w sadzy, 
I Brontes i Styropes z dużym Piragmotem 
Na przemiany kowadła ciężkim tłuką młotem. 

(II, 587—590) 

Les pondeuses vocifórantes voisinant avec les Cyclopes venus tout droit de 
VEnćide, voila un raccourci parfait du style «sarmate»-baroque. 

Si du cótć polonais les scenes de guerre et de camp n'ont 4 peu pres rien 4 voir 
avec les tableaux de Lebrun et de Van der Meulen, les Turcs bien plus encore ont 

16 Avec le mot trivial A la rime! 
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ici un autre relief que les Sarrasins de la Jćrusalem dćlivrće. Dćja dans le premier 
livre, au moment ol, parmi les causes de la guerre, Potocki ćvoquait les coups de 
main des Zaporogues, il y a un petit tableau qui fait en quelque sorte la somme 
allusive de toutes les impressions jadis consignćes par Samuel Twardowski dans 
sa Tres importante lćgation1: 

Souvent dans ses jardins oli Flore secróte 
Ses baumes enchanteurs, oli se dore I'orange dólicieuse, 
Souvent pendant que I'orgueilleux Sultan se promóćne dans ses parcs 
Et se rćjouit A regarder les lions et les lćopards, 
Tout A coup les feux allumćs par les Cosaques viennent heurter ses yeux. 

Mais ce n'est 1a qu'un premier coup d'archet. Le grand orchestre se dćchaine 
lorsque Tarmće turque arrive devant Chocim, au chant IV, et que le poste s'efforce 
de susciter dans notre imagination le spectacle qu'elle offrait, la facjata wojska 
tureckiego comme annonce la rubrique ćcrite dans la marge. C'est d'abord I'im- 
pression gćnćrale, angoissante, devant cette masse prodigieuse qui de ses tentes 
dressćes sur les montagnes environnantes et sur les rives du Dniestr, cróe «un 
univers blanc»18, Mais bientót I'oeil distingue dans cette mer de blancheur une 
foule de dćtails bariolćs, aux lueurs heurtćes. Et a la fin de cette «entrće en ma- 
tiere», peut-6tre par un ćcho «en scherzo» de cette dominante blanche exposće 
d'abord «en maestoso», en tout cas par le meme procćdć qu'employera bien plus 
tard Mereżkovskij dans une grande fresque de la Rćsurrection des Dieux, on aura 
le petit dćtail «mesquin», d'une trivialitć inattendue et forte. Chez le romancier 
symboliste russe, c'est I orange pourrie qui traine sur le pavć, concluant la pompeuse 
ćvocation de Ientrće de I'armće de Charles VIII dans Florence. Ici, apres deux 
vers qui ramassent de nouveau l'impression gćnćrale: «Les armćes poussent leurs 
masses, I'artillerie menagante s'avance, Des essaims effroyables de Musulmans 
confłuent de la montagne» — c'est la notation: «Et les turbans font ćclater de-ci 
de-la une tache blanche, tels des oies» (A białe jak gęsi migocą zawoje). 

C'est aussi que le regard commence maintenant A distinguer et A choisir, 
a choisir, comme de juste, ce qu'il y a 1a de plus insolite: les ćlćphants massifs 

17 Pour le lecteur moderne au courant de la littćrature polonaise, ce passage constitue le chai- 
non intermćdiaire entre la Przeważna legacyja et le poeme Żmija ou le jeune Słowacki a prodiguć 
łes couleurs d'une imagination luxuriante jouant, sur les traces de Byron, sur le theme d'un Orient 
turc encore pour lors uniquement littćraire. 

18 C'est ici qu'il s'est inspirć du passage parallele dans le Panćgyrique de Ladislas IV de Samuel 
Twardowski, auquel j'emprunte d'ailleurs la dernićre expression. C'est de son pródćcesseur aussi 
qu'il a repris le procćdć artistique magnifiquement adćquat dans son apparent illogisme. Au premier 
moment les assićgćs sont tellement frappćs qu'ils interpretent le spectacle rćel qu'ils ont sous 
les yeux dans le sens d'une couleur dominante purement impressionniste: ils voient un monde 
blanc, il leur semble que, par une violation prodigieuse des lois de la nature, la terre entićre s'est 
recouverte d'une espece de neige monstrueuse. Mais ce spectacle est trop attachant pour que leur 
regard n'y colle pas avec une insistance plus perspicace, et alors ils voient que cette immensitć blan- 
che se compose d'une multitude de bigarrures. 



24 Claude Backvis 

qui cheminent parmi cette marće humaine, «le miroitement innombrable des bro- 
carts, des soies et des plumages surtout — immenses ailes de vautour, aigrettes, 
huppes, qui tremblent sur les t6tes»19, les negres dont le regard est comme une 
ćtincelle qui brille encore dans un tison en train de s'ćteindre et dont les crocs plus 
blancs que neige ćtincellent dans la bouche grande ouverte et toute noire (car le 
pauvre Potocki, qui n'avait jamais vu de negres, s'imaginait que leur langue et 
leur palais aussi sont noirs), les Mameluks qui portent par dessus leurs autres 
vetements une ample «chemise», la sauvage cacophonie de la musique militaire 
avec ses gigantesques timbales, ses flńtes et ses trompes, les immenses troupeaux 
que I'armće ottomane traine avec elle pour son ravitaillement, et finalement — en- 
core un coup la «pointe» heureuse! — dans I'entourage immćdiat du Sultan, la 
tourbe difforme, burlesque et inquićtante des eunuques, des devins et des char- 
meurs20, 

De mćme encore au dernier chant, quand les commissaires polonais pćnttrent 
jusqu'au coeur du camp turc, le poete s'y transporte avec eux en imagination et 
il ćvoque complaisamment les splendeurs inouies, la mosquće rćservće au seul 
Sultan et ou brdlent perpćtuellement cent lampes d'argent, les tentes multicolores, 
le cćrćmonial compliquć et pompeux des salutations et des compliments. Mais 
ici aussi — preuve de ce que la premićre fois nous n'avions pas affaire A un hasard 
de ródaction — cela viendra «culminer» en un petit dótail dans le ton familier: 
a leur retour au camp polonais les commissaires sont joyeux d'”avoir rćussi dans 
leur mission, mais ils ont de I'"humeur au souvenir de ce qw'il leur a fallu boire tant 
d'eau pendant la rćception chez le vizir, avec toutes especes de patisseries, de sorbets 
et de jus, mais pas une seule goutte de vin. 

Ce qui confere A ces touches de pittoresque oriental la valeur d'un ingrćdient 
artistique fondamental, c'est qu'il n'est pas seulement prósent dans ces deux amples 
passages OU il se trouve A I'ćtat concentrć. II est IA A travers I"oeuvre entićre, dans 
chaque ćpisode ol la donnće le rendait possible et jusque dans le lexique littćrale- 

19 Każdy się złotogłowi, jedwabi i pierzy, 
Ogromne skrzydła sępie, forgi, kity, czuby 
Trzęsą się im nade łby... 

(IV, 118—120) 

On remarquera — dćtails typiques pour la «diction» baroque polonaise — les verbes descrip- 
tifs, et qui donc reprćsentent un ćtat, prenant Faspect philologique de verbes d'action, procódć 
courant pour donner une valeur de mouvement, de «devenir», 4 ce qui est en rćalitć une situation 
statique, et d'autre part la sonoritć du nade łby terminant la phrase au milieu du vers, od la prć- 
position nad est proclitique et rejette I'accent vocal sur le mot trćs heureusement cacophonique 
łby. II est vrai que ce dernier effet a ćtć tres possiblement inspirć A Potocki par Samuel Twardowski 
qui, dans un passage de la 7res importante legation avait fait de la mćme expression, au dćbut du 
vers, un usage aussi frappant A la fin d'une phrase qui, elle aussi, avait fait jouer des effets de 
«taches couleur». 

20 Avec ici peut-ćtre un souvenir d'humaniste accordć au cortege triomphal d'un Alexandre 
dćja «asiatisó» chez Quinte-Curce. 
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ment truffć de mots turco-tatares pour lors gćnćralement compris en Pologne — 
ces kałauz (guide), szłyk (haute coiffe)21, masłok (boisson enivrante), majdan 
(place centrale dans le camp), martauz (gredin, litt.: marchand d'esclaves), buzdygan 
(masse d'arme), les sołhak (archers de la garde personnelle du Sultan), le giaur 
gidy (rćpugnant infidele, c'est-a-dire le Chrćtien), emir au sens de: ordre, ha- 
ramże (canaille), les musułbasy, la kamcha et en gćnćral une foule d'ćtoffes de I'O- 
rient. Plusieurs de ces mots ćtaient d'ailleurs entrćs dans I" usage courant du parler 
polonais et quelques-uns y sont restćs. Mais ici ils s amalgament dans la masse 
des dćtails reprćsentant les montures et leurs selles, les armes, les vocifćrations, 
des instantanćs de visages asiatiques ou africains entrevus dans le tumulte de la 
lutte. A tout bout de champ une notation plastique nous rappelle la spócificitć 
amusante ou prestigieuse de la socićtć avec laquelle les assićgós se trouvent con- 
frontćs22, Mustafa, vizir et «marćchal de la Cour», vient, lors d'un conseil, pronon- 
cer son discours devant le Sultan, «s'appuyant avec majestć sur une haute canne 
d'argent» (II, 261). Quand Kislaraga a terminć son oraison, tous les conseillers, 
en guise d'accord, courbent la tćte jusqu'au sol, caressent leur longue barbe et 
dćposent la main sur la poitrine en exhalant un puissant soupir. Et quel moment, 
qu'un Victor Hugo eńt sans doute envić, quand nous voyons Osman, juchć sur 
la haute selle de son sekiel blanc, en vocifórations passionnćes «repaitre de honte 
les vizirs, les pachas et les agas» et rester dressć, frómissant de colóre et de mćópris, 
a Fendroit ou «venant effleurer son ćtrier, les ćtendards se courbaient devant lui 
jusqu'a terre |» 

...sam na białym seklu 
Karmiąc wstydem wezyry, basze i swe agi, 
Skoro złotem ciągnione osiędzie czapragi, 
Tam stanął, gdzie o jego ocierając strzemię, 
Kłaniały się chorągwie aż do samej ziemie. 

(V, 344—348) 

21 Voir plus haut, note 14. 
22 Je releverai ici volontiers une expression qui semble avoir ćchappć A la plume de Potocki 

et qui, 4 cótć du dessein de structure littćraire que nous avons avancć A titre d'hypothese de travail, 
4 savoir que ce pittoresque oriental 4 tres larges doses joue le róle d'un «succćdanć de merveilleux», 
indique un autre mobile encore, celui-ci purement psychologique et intime en meme temps que 
tres caractćristique pour la mentalitć baroque. Quand il parle pour la premiere fois des ćlephants, 
il ne peut s'empćcher de s*ćcrier en passant (4 la lettre, entre deux virgules): «spćcialitćs (specyjały) 
jusqw'alors inconnues pour nos yeux» (IV, 106). Le mot en soi, par le type d'associations qu'il 
ćveille, ćvoque bien la jouissance quasi-culinaire que Ioeil ćprouve devant une nourriture 
exceptionnelle et «haute en gońt». 

Songeons A I'artiste que nous avons trouvć si souvent 4 I'origine des effets littćraires apparte- 
nant A ce registre, Samuel Twardowski, et nous nous convaincrons que son sens des couleurs, des 
jeux de lumiere et de volumes est une projection de la sensualitć avec laquelle "homme baroque 
accueille le spectacle du monde et de sa «multiple splendeur». L'origine gćnćtique psychologique 
probablement fondamentale de I'art littćraire baroque, c'est la tension entre des tempóraments 
sans doute plus sensuels qu'en aucune autre ćpoque et la morale acceptće et proclamće qui enseigne 
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Dans le meme sens d'un vćritable enivrement de dćpaysement (il s'agit plu- 
tót de cela que de «couleur locale») Potocki a ćtć fort assurćment sensible A la 
force que pouvaient receler des noms propres mystćrieux et bizarres, qui entrainent 
Pimagination vers des lointains d'autant plus impressionnants qu'ils sont moins 
prócis. On a meme un peu Iidće — pourquoi ne pas lui en faire crćdit? — qu'il 
a devinć la beautć poćtique qui ćmane de vers entierement constitućs de pareils 
vocables, celle pour laquelle les Parnassiens (si absolument diffćrents de lui) ont 
fini par nourrir un culte un peu ridicule, celle sous le charme de laquelle Thćophile 
Gautier estimait que le plus beau vers qu'eńt ćcrit Racine ćtait «La fille de Minos 
et de Pasiphać...» 

Seulement apparait ici — ce qui est d'ailleurs si souvent vrai pour tout Fart 
littóraire «sarmate» — que s'il est 'homme des intuitions heureuses, lui manquent 
le sens de la mesure et meme parfois le savoir-faire. Quand, parlant pour la pre- 
miere fois de la grande armće turque, il ćgrene 

Les Cadurces avec les Lotophages, les Arcades avec les Bizaltes, 
Les Hircans, les Massagetes, I Egypte, les Macćdoniens, 
Les Psylles, les Bactres, les Imaves, les Parguiedres, les Gćlons... 
Lą od coule le Gange, ou I'"Euphrate, oli le Tanais et le Nil... 

— et il y en a ainsi tout au long de plus de vingt vers — nous sommes choqućs, 
un peu plus d'ailleurs sans doute que la plupart de ses premiers lecteurs, par ce 
qwil y a de gratuit et d'incorrect dans ce dćballage anachronique. Mais A d'autres 
moments le meme procćdć de «pathćtique gćographique» assume une beautć pro- 
prement poignante quand il s'agit des noms de pistes, de lacs et de points forti- 
fićs qui signalent ce qu'on pourrait appeler les lieux saints de la lutte harassante 
et sournoise menće sćculairement dans la steppe contre les Tatares. Pour nous 
communiquer que lIarmće de Chocim ćtait de longue date familiarisće avec une 
telle guerre, il dit: «Lui sont dćja connus les rapides [du Dniepr], les „„,mouettes” 
[les embarcations des Cosaques] et Kodak, lui sont connues la piste d'or et celle 
de Kuczman, la ou est Merło, ou Drzypole, la oli parmi les plaines sauvages et 
dćpeuplćes les Eaux-Bleues font la frontiere entre les Polonais et les hordes» — 

Już on wiadom porohów, czajek i Kodaku, 
Wiadom Złotego, wiadom Kuczmańskiego szlaku, 
Gdzie Merło, gdzie Drzypole, gdzie w bezludnej dziczy 
Sinawoda z ordami Polaki graniczy 

(I, 527—S530) 

— et on n'a plus du tout envie de sourire. Quatre vers d'une facture ferme et, si 
on ose ainsi s'exprimer, naivement habile (les anaphores, ce «Sinawoda» qui ćclate 
au dćbut du vers) atteignent A une prodigieuse densitć d'ćvocation sans rien devoir 

le mćpris du monde, de ses blandices, de ses charmes trompeurs, de ses splendeurs passagćres. 
Passagóres et moralement pćrilleuses, soit — mais que cependant on n'a jamais, du premier mou- 
vement de la sensibilitć, goltćes et chćries aussi intensćment que ne I'ont fait ces hommes! 
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a la finesse intellectuelle du style ćpigrammatique. Cela ne fait pas du tout «mor- 
ceau de bravoure» et nous avons le raccourci de tout un passć d'aventures ćpi- 
ques. 

La trame des batailles, des assauts et des combats singuliers se trouve coupće, 
comme par des soupirs musicaux, d'aurores, de couchers de soleil, de nuits augustes 
et calmes, d'une ćvocation rapide des brumes grises qui fument au petit matin sur 
le Dniestr23. A cet ćgard nous relćóverons seulement la mćthode esthćtique. II 
nest pas question ici, une fois de plus, d'un descriptionnisme «a la Reymont», 
mais de Iutilisation baroque de la mythologie, procćdć qui nous parait aujour- 
d”hui au moins aussi efficace et sans doute plus rćellement artistique, quand ce ne 
serait que parce qu'il invite Iócrivain A suggćrer un spectacle naturel au moyen 
d'ćquivalences imaginatives et non pas d'essayer de le reproduire avec des mots. 
Tantót, et le plus souvent, ce n'est qu'un trait dćposć en passant: «...des que I'au- 
rore eut dispersć de ses ćtendards de pourpre Les corbeaux de la nuit noire...» — 

...skoro czarnej nocy kruki 
Zorza purpurowemi rozżenie bończuki... 

(II, 1489—1490) 

Parfois Ióvocation est plus insistante: 

Dója le ciel blanchissait: dćja Phóbus bienveillant 
Suspendait a Thorizon ses crinieres de pourpre. 
Un fluide Zćphyr s'ćlance en une premiere cavalcade, 
Chassant du firmament les vestiges des pales ćtoiles 
Et, s'il erre encore ga et 14 quelque lambeau de nuit grise, 
Il le balaye de son murmure folatre et de sa lćógere haleine, 
Ensuite Fample rosće rópand de son sein gonfić 
Sur la terre basse les baies de ses perles humides, 
Et c'est alors seulement que, quittant la couche dorće de 1 Aurore, 
Le soleil se met en branle et qu'il ouvre les portes 
A ses coursiers enflammćs qu'il prócipite vers le monde 
Des plaines... 
Dója le peuple des oiseaux prenait la parole... 

Już się niebo bielało; już Febus życzliwy 
Wywieszał na horyzont purpurowe grzywy. 

23 Więc jeszcze rosa nie schła, jeszcze się mgły szare 
Nad Dniestrem piętrzą, jeszcze i słońce nie jare, 
Kiedy sto dział burzących cale niespodzianie 
Kozakom zaporowskim tuż nad głową stanie. 

(V, 205—208) 
24 Ceci est dit pour fixer d'emblće les idćes par un exemple 4 la fois extreme et dans une certaine 

mesure congćnital, non pour allonger au passage un coup de griffe A un ćcrivain qui avait ses li- 
mites (notamment de culture), mais dont j'ai tenu A marquer ailleurs combien je I'estime, en le 
prósentant aux lecteurs flamands de ses Chłopi (Paysans) (W. S. Reymont, De Boeren, Hasselt, 
Heideland 1960, t. I, pp. 7—41). Reymont n'est pas personnellement responsable d'une manie 
qui a sćvi sur tout le XIXeme siecle postromantique. 



28 Claude Backvis 

W pierwszej się kawalkacie wali Zefir gładki, 
Spędzając z firmamentu bladych gwiazd ostatki, 
I jeśli się co jeszcze szarej nocy pląta, 
Wolniusieńkim ją szumem i lekkim tchem prząta. 
Potem szeroka rosa z zebranego łona 
Na niską sypie ziemię mokrych pereł grona. 
Dopieroż zostawiwszy złote łoże zorzy, 
Ruszy się słońce z miejsca i wrota otworzy 
Płomienistym dzianetom, które na świat niski 
Pędzi, ognistymi ich ustrzmiwszy igrzyski; 
Już się ptactwo ozwało ... 

(IV, 383—395) 

Tout cela, bien sór, vu dans son sićcle, appartient encore A un art «de sćrie»; 
disons-le d'ailleurs: d'une bonne sćrie. Par contre, g'a ćtć de la part de Potocki 
une idće originale et excellente d'interrompre plus durablement son histoire de 
violence, de sang, de guerre et de politique, au moyen de passages qui, pour nous 
signifier qu'on en ćtait venu A I'hiver (II, 685—716; c'est la fin, la conclusion du 
chant), au printemps (III, 45—59), a Tetć (III, 145—166)25, dressent des tableaux 
tout a la fois dćtaillćs et synthćtiques de la vie et des occupations aux champs et 
dans les petits manoirs de la gentilnommerie A la saison concernće. Le but artisti- 
que est ćvident: il s'agit de susciter pour le lecteur un moment de «distraction», 
un instant de «repos ćmotif», qui, une fois encore, mette en fuite la dangereuse 
monotonie. Mais il va de soi que ce temps volontairement «mort» est en dćfinitive 
un ćlćment extremement «vivifiant»: lorsque aussitót apres nous revenons au rćcit 
de guerre, il se crće un contraste poignant sur le theme implicite: en ce meme temps 
ou Ia-bas les gens vivent parmi les occupations paisibles et les plaisirs innocents, 
en un temps ou il serait raisonnable que tous les hommes vćcussent de la sorte, 
a Chocim, en cette annće mómorable, on se battait, on s'entre-tuait, on se muti- 
lait mutuellement. 

Ces tableaux ne nous intćressent pas moins pour ce qui regarde leur rćalisation. 
Tracćs avec une grande abondance de petits dótails, qui sont juxtaposćs et entas- 
sćs, chacun notć seulement sans aucun dóćveloppement, on y reconnait sans peine 
que I'auteur ćtait un proprićtaire foncier connaissant fort bien par expćrience 
personnelle et vćcue la vie des champs et des bois, les travaux du laboureur et du 
patre, les oiseaux, les bótes des for6ts, la chasse et les arbres26, Le rćsultat, c'est 

25 J'ćcarte I'excursus analogue sur la «vie paisible» (IX, 395 sqq.) bien que le dessein pour- 
suivi y soit encore plus pleinement explicitć, parce que dans sa rćalisation, comme il arrive trop 
souvent A Potocki et A ses contemporains, la conception, singulierement heureuse en soi, glisse 
facheusement dans le sens moralisateur. Et du coup Teffet artistique est manquć! 

26 A cet ćgard ils entrent dans une catćgorie littćraire amplement reprćsentće dans le XVIItme 
siecle polonais et qui est sans doute la plus caractćristique pour la poezja szlachecka. Il s'agit de 
pieces lyriques-descriptives, ćcrites par des amateurs, destinćes le plus souvent 4 n'ćtre rćpan- 
dues qu'en copies manuscrites et od est sans cesse repris le theme des agróments que prósente la 
vie 4 la campagne telle que la voit le proprićtaire foncier. Genre apparemment mineur et pour- 
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que nous obtenons quelque chose qui dans les catćgories littćraires (et avec un 
caractóre plus «encyclopćdique») rappelle d'assez pres les miniatures des calendriers 
burgondo-flamands de la fin du Moyen Age ol chaque mois est symbolisć par 
la ou les quelques activitćs qui le caractćrisent dans le cycle de la vie campagnarde. 
C'est le móćme rćalisme naif, procćdant par la juxtaposition de petites scenes rame- 
nćes 4 un dćtail essentiel, mais c'est aussi le meme rćalisme profondóćment poćti- 
que, grace notamment A cette savoureuse naivetć27, 

Au grć de Iesthćtique classique rien ne pourrait €tre moins A sa place dans 
Fćdifice grandiose et solennel de I'ćpopće que des traits de satire. Mais aprós ce 
que nous avons notć touchant la familiaritć que Potocki se permet a I'ćgard de 
ses personnages, on est moins surpris de ce que, dans la trame de son poćme percent 
aussi des ćchos pótulants des attitudes partisanes et des próventions de I'auteur. 
Et ceci encore vient d'ailleurs rejoindre ce que nous disions A propos d'un theme 
voisin au point d'Etre contigu, sur la vćritć du tćmoignage, sur la fidćlitć vivante 
du tableau: dans une socićtć ol I'on ne cessait de parler de politique dans un climat 
de discussions et d'affrontements, Iabsence de cette veine aurait fait lacune. 

Encore convient-il de relever jusqu'ou peut aller la vivacitć du ton: mieux 
encore que partout ailleurs on verra ici A quel point nous sommes aux antipodes 
d'un art monarchique et pompeux comme celui de Versailles. Le «rćpublicain» 
tout comme I'ancien Antitrinitaire — et, avouons-le, en I'espćce le patriote lucide 
aussi bien — ne pouvait nourrir que de la rancoeur vis-a-vis des Vasa catholiques. 
Sigismond III, le roi perpśtuellement absent de cette guerre, ne figure dans I'oeuvre 
que pour y ćtre ćgratignć avec un acharnement qui se colore d'un mćpris non 
dissimulć. Quand on apprend au camp que le souverain attend toujours pour se 
mettre en campagne Iarrivće d'un contingent de Międzyrzecz ou de Bobrujsk 
le poete synthćtise en deux vers cinglants: 

tant largement significatif pour ce qui a ćtć peut-Etre la vocation littćraire la plus essentielle de la 
Pologne: ce n'est pas par hasard que les deux oeuvres qui ont connu la plus large audience inter- 
nationale (tout au moins dans les catćgories de la littćrature de qualitć) sont Pan Tadeusz et Les 
Paysans de Reymont. 

27 Le slavisant, lui, songera aussitót 4 un autre parallele, plus confondant A premiere vue 
et pourtant encore sensiblement plus proche: I'ćvocation, menće selon une composition artistique 
absolument semblable, de ce que I'on pourrait appeler un paysage cyclique de la vie paisible en 
automne, que Derżavin a eu I'idće de placer en tóte de son poćme sur le siege d'Oćakov en 1788. 
(II est vrai que cette surprise diminuera dans de notables proportions quand on se sera avisć que, 
en dćpit de ce que feraient supposer les diffórences de temps et d'ambiance culturelle, Derżavin 
ressemble par bien des traits de sa sensibilitć aux poćtes gentilshommes du XVIIeme siecle polonais. 
J'en ai relevć toute une sćrie dans mon essai Dans quelle mesure Derżavin est-il un baroque? publić 
dans les Studies in Russian and Polish Literature in Honor of Wacław Lednicki, La Haye 1962, pp. 
12—104.) 

Et, du moment que nous avons tournć les yeux vers la Russie, il sera difficile de ne pas se 
souvenir de certains films sovićtiques de la premiere ćpoque, comme Le Chemin de la vie, ou 
Faction, violente et tendue, se trouvait ćgalement coupće par des vues de nature tranquilles et 
poćtiques que ne postulait en aucune manićre le dćroulement des ćvćnements racontćs. 
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«Sigismond toujours de móme, toujours A Lwów: les lićvres et les promenades. 
Si les chasses I'enchantent de pres, les nouvelles de la guerre ne le font que de loin» — 

Tenże Zygmunt — tenże Lwów — zające i pola, 
Z bliska go łowy cieszą, nowiny z daleka. 

Le futur Ladislas IV, bien quw'il ait ćtć beaucoup moins impopulaire que son 
pore, n'est gućre mieux traitć. Des le dćbut du potme Potocki I'a placć «hors cadre» 
— mais comment! Si les circonstances l'eussent permis, nous dit-il, on aurait 
certes vu dans le prince royal un autre Curiace cumulć avec un autre Horace, mais 
en fait «la santć ne voulut pas licher les renes A ton coeur et 4 ton bras, car tu fus 
non pas au camp mais... A Tinfirmerie» — 

boś nie był w obozie, ale był w aptece. 

Or ici la pauvretć triviale de la «chute» n'est pas un trait de la naivetć fruste du 
sarmatisme. Elle est bel et bien dćlibćrće. Il ne sera plus question de Iauguste 
malade que pour relever qwil se trouvait rćtabli au moment ou fut signć le traitć 
avec les Turcs. Ou płutót non — jusque dans la pćroraison, d'un ton grandiose, 
A la fois priere et postulat d'espćrance, il y aura encore un lardon dćcochć a Ladis- 
las qui, «aussitót» (en fait, quelques annćes plus tard) apres cette «glorieuse» cam- 
pagne, alla se faire encenser en Hollande, en Italie et en Allemagne et ramena au 
pays des vaisseaux «chargćs» de panćgyriques ćcrits par des flatteurs ćtrangers. 

C'est avec une manićre de joie fóroce et avec une insistance insultante que Po- 
tocki note point par point les dćceptions rócoltćes en une telle conjoncture par la 
politique d'alliances de la dynastie: Ferdinand de Habsbourg, le roi d'Espagne, 
le Pape ćtaient occupćs ailleurs, le premier, comme d'habitude A mener ses intri- 
gues contre les libertćs de peuples-freres. Le seul monarque qui aura rćpondu 4 
Fappel, d'ailleurs en retard, g'aura ćtć Jacques d'Angleterre «ćtranger par le culte 
et ćloignć par la mer»28, Tout ici est sarcasme. 

Et si pour mon gońt personnel je me serais assez volontiers passć des digres- 
sions verbeuses et furibondes contre les bourgeois-gentilshommes, sur I'univer- 
selle mollesse, sur Fćtiolement des ćnergies, il faut bien avouer que dans leur 
registre, qui est tres mineur, elles concourent quand mćme 4 Iimpression do- 
minante, celle d'une vie bigarrće et gonfłće de sćve. 

28 Dans ce domaine, qui n'est pas celui qu'envisage la prósente ćtude, mais qui m'intćresse 
4 un autre point de vue, je noterai que I'on peut rencontrer de notables surprises dans ce texte 
polonais de 1670 — ceci relevant ćvidemment de cet ćlóćment non-conformiste chez Potocki dont 
Jai parlć plus haut. Lorsque "un des chefs de Chocim veut, pour relever les coeurs, proposer des 
prócćdents d'une rćsistance que tout semblait vouer A I'ćchec et qui a fini pourtant par triompher, 
le poete ne lui fait-il pas ćvoquer bien inopinćment I'Angleterre menacće par I'«dnvincible Armada» 
et les Hollandais tenant bon contre les armćes du Roi Tres-Catholique? Ce n'est pas par hasard 
non plus que le Mufti, parlant au conseil d'Osman, fait Ićloge — combien cinglant si Fon pense 
A la politique de Sigismond III — de la tolćrance qui laisse les hommes vivre et mourir dans la 
foi qu'ils ont sucće avec le lait de leur mere. 
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C'est aussi la móme impression qui ćmane du dernier ćlćment que nous ayons 
4a envisager, ce que I'on pourrait appeler 1 «expression» dans le sens le plus large. 
Comme il convient 4 une vraie oeuvre d'art qui constitue A chaque fois une unitć 
en soi, c'est ce mode d'expression, ce que j'appellerais volontiers le «grain» de la 
langue (comme on parle du grain d'un tissu) qui tout A la fois joue le róle fonction- 
nel d'une coupole culminante et unissante dressće par dessus les parois, les bas- 
reliefs et les stucatures en les faisant servir, en dćpit de leur nature hćtćrogene, 
A un dessein esthćtique commun, et qui assure au poćme sa spćcificitć particuliere 
Vis-a-vis de textes a bien des ćgards homologues, comme certaines ćpopćes nar- 
ratives-historiques du Moyen Age occidental29. Je crois que je rendrai le mieux ce que 
je veux dire en reprenant l'image textile dont j'ai usć plus haut. Alors que dans 
Fart humaniste et classique on vise A obtenir un tissu d'une matiere riche et noble, 
parfaitement lisse, sur lequel Foeil et la voix du lecteur glissent d'un mouvement 
ample et doux avec la satisfaction de se sentir A un degrć perpćtuellement main- 
tenu de luxe de bon aloi; alors que la texture verbale d'une ćpopće mćdićvale (et 
d'ailleurs en góćnćral de I"ensemble de la poćsie mćdićvale) est comme une bure 
assez pauvre, aux fils courts, rehaussće de-ci de-1a d'une tache de couleur ćmou- 
vante par sa naive vivacitć, mais qui a Pair d”etre tombóe 1a par hasard, le baroque 
sarmate compose son ćtoffe de fils longs, mais rugueux 4 quoi se trouve dćlibć- 
róment cousue pour autant dire A chaque centimetre une petite gemme dont 
feau n'est d'ailleurs pas toujours des plus choisies. 

Car il convient de ne rien celer. Si cetie «diction» est en dćfinitive le trait le 
plus caractćristique de l'art que nous nous proposons d'ćvoquer, c'est elle aussi 
qui accuse le plus nettement I'empreinte de la socićtć «sarmate» avec la part qui 
existe indubitablement en elle de primitivisme et de platitude, avec son gońt peu 
exigeant qui I'empćche de choisir dans ce que la premiere conception venue a fait 
jaillir de la plume. Et, en ceci encore miroir fidele de son milieu, Potocki a peut- 
€tre poussć plus loin qu'aucun autre des grands poćtes de la seconde moitić du 
XVlleme sjeęcle cette fagon d'accueillir indiffćremment le meilleur et le pire. Et 
donc, pour ne pas quitter notre Guerre de Chocim on aura des dćveloppements 
creux ol, une fois lancć sur un «concept», I'auteur ne le lichera plus qu'ćpuisć 
comme un citron pressć — ainsi lI'excursus sur les moyens offensifs mis A la dispo- 
sition des btes sauvages, ol il n'oubliera pas les «naseaux» du dragon, ol il ne 
nćgligera ni la puce, ni le moustique, ni la fourmi. On aura la mćme idće reprise 
deux ou trois fois30. La trivialitć n'est pas toujours une source de force expressive, 

29 Ces similitudes posent, cela va de soi, une question importante. J'y reviendrai, comme de 
juste, 4 la fin de cette ćtude, quand il sera question de la spócificitć absolue de I'oeuvre de Potock i 
dans le champ de I'ćvolution gćnćrale du genre ćpique. 

30 C'est 4 cet ćgard notamment qw'il rappelle le Moyen Age. Que I'on songe par exemple 
4 la Chronique rimóe de Bertrand du Guesclin, oli, partant de Iidće que son hćros entrainait tout 
łe monde 4 sa suite, comme, parait-il, I'ćtourneau les autres oiseaux, I'auteur I'exprime ainsi: 
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il lui arrive aussi d'6tre tout simplement consternante: ainsi quand, A propos d'Os- 
man qui dans son imprćvoyance ne s'est pas avisć de ce que la mort fauche aussi 
bien les jeunes que les vieux, Potocki croit nócessaire de renchćrir: «Que dis-je? 
On trouve au marchć, comme vous le savez bien, plus de peaux de veaux que de 
boeufs». 

Mais on aurait tort de ne penser, comme I'aurait fait un Boileau, qu'a cette 
face sombre de la lune. Ce qui compte bien plus en dófinitive, c'est que ce grain 
grumeleux du fil de Iexpression, A la fois vulgaire et riche, remplit parfaitement le 
róle qu'on attendait de lui et qu'il rćpond A merveille aux ambiances notćes plus 
haut: lui aussi, mais cette fois A chaque instant, 4 chaque dćtour de phrase, il a pour 
effet de vivifier et de diversifier. Aux antipodes du ronron majestueux de I'alexan- 
drin classique comme tout aussi bien de I'ćgrenement maigre et verbeux de la poćsie 
mćdićvale, il fait qu'a chaque pas Fattention du lecteur, sa capacitć de collaborer 
aux invites imaginatives proposćes par l'ćcrivain, sont excitćes par un mot, par une 
image qui frappent, qui ćtonnent, qui dótonnent et qui amusent. Or, en dćpit des 
classifications hatives auxquelles inviterait la chronologie, on n'a pas du tout ici 
des jeux de Iintelligence comme dans les «trouvailles» des prócieux. D'abord 
parce qu'ici ce n'est pas affaire d'intelligence, mais plutót de tempórament. Et 
surtout parce que ces inventions de langage, qui ont bien pu, en Pologne comme 
ailleurs, mais environ un siecle avant la composition de la Guerre 
de Chocim, procćder du concetto (en polonais le koncept), c'est-a-dire du dćsir 
de se singulariser, de raffiner, d'attirer I'attention sur la capacitć inventive de Ićcri- 
vain, sont devenues maintenant le tour «naturel» de "expression, commun 4 tous3!, 
Au niveau du langage aussi joue ce curieux «individualisme de groupe» dont j'ai 
parlć au dćbut de cette ćtude. J'en citerai une preuve. Quand Potocki dit quelque 
part que dćja ćtait venue la saison ou les bois «se perroquisent» (się papużą), pour 
signifier qu'ils commengaient A verdir — on ne connaissait alors que les grandes 
perruches vert-foncć au ramage criard — le lecteur ćtranger pourrait croire de 
prime abord 4 une manifestation d'amphigouri; les textes polonais du temps prou- 

Treustuit li autre oisel, jaunes rouges et blans, 
Si s'en vont apres lui, nul n'i est demorans, 
Chascun le suit au vol, nul n'i est arrestans. 
Ainsi est de Bertran, qui tant est souffisans: 
Ausi tost qu'il assaut, chascun est assaillans; 
Ausi tost qu'il chemine, chascun est cheminans; 
Ausi tost qu'il acorde, chascun est acordans. 

II n'est que juste de dire d'ailleurs que, móme dans ses pires moments, Potocki reste trós, tres 
en deca de pareil bavardage. i 

31 C'est ce que prouve tel recueil de documents publić en raison d'un objectif purement 
historique comme le «portefeuille de Medeksza»: dans les missives les plus officielles, les plus 
convenues, correspondant 4 ce qui serait dans notre socićtć des notes bureaucratiques, on trouve 
les images les plus surprenantes, parfois dignes d'un grand poste et parfois saugrenues. 



La «Guerre de Chocim» de Wacław Potocki 33 

vent que I'expression ćtait courante32. Et il en est de meme assurćment quand, 
aprćs l'un des discours de Chodkiewicz, les assistants «lancent les grenades brń- 
lantes de leurs larmes senties». Jan Lipski est tombć sur I'idće que les vieilles cica- 
trices burinćes dans sa peau lui font une manićre de «blason» (herb) et le plus 
«naturellement» du monde il affirme A ce propos sa confiance que quand «je me 
leverai avec elles du tombeau 4 I'appel de la trompette de I'archange pour ce fameux 
relevć góćnćral [entendez: le Jugement Dernier], le Saint Chef m'accordera pour 
une telle offrande Findigónat cćleste...» — 

Z tymi z grobu na trąbę archangielską wstanę 
W on popis generalny i da mi wódz święty 
Niebieski indygenat za takie prezenty... 

(IX, 604—606) 

De tels tours, on les attendrait dans d'excellents pastiches comme par exemple 
Pamiątki Soplicy (les Mćmoires de Messire Soplica) de Henryk Rzewuski. Mais 
ici cela coule de source et c'est sans doute pour cela que le breuvage possede un 
gońt si savoureux d'authenticitć. 

Nous pouvons tirer la conclusion, et elle tient en un mot: la chose est rćussie. 
Ma meilleure preuve en est que d'ćlóćments aussi hćtćrogónes Potocki a 1ć6ussi A 
faire un monolithe. Mises A part quelques longueurs dans les digressiens satirico- 
morales, on ne voudrait ni ne pourrait rien en retrancher. Le courant de ce fleuve 
est assez puissant pour que nous acceptions sans discuter tous les paysages que 
ses rives nous offrent. Du dćbut a la fin nous sommes les prisonniers — enchantćs 
de Petre — d'un certain univers psychologique qui n*est ni Pambiance tendue du 
drame ni I'envoltement alićnant de la fiction romanesque (A Iepoque od celle-ci 
se proposait cet objectif), nous baignons dans une atmosphóre de grandeur calme 
et fatale, de nćcessitć auguste. Comme toujours quand il s'agit d'une ćśpopće authen- 
tique, nous avons affaire A des hommes assez moyens, ni particulićrement ori- 
ginaux ni spócialement inielligents, ni exceptionnellement passionnćs, tout au 
contraire. Mais dans leu1 quotidiennetć grćgaire ils paraissent en dćfinitive plus 
grands que nature parce qu'ils jouent A la face de la postćritć un dóbat essentiel 
et qu'ils rćussissent A ne pas Etre trop petits pour cette tiche. 

A Tćpoque od I'on ne comprenait pas la nature historique et artistique de I'ćpo- 
póe, certains critiques se sont imaginć qu'ils servaient la gloire de Potocki en re- 
levant que chez lui Chodkiewicz est prudent et Lubomirski aventureux, que Kara- 
kasz est outrecuidant et Dilawer retors, et que ce trait de caractóre est soigneusement 
obseryć chaque fois que le pożte les fait parler. Il faut bien avouer que si nous 
devions nourrir de cette subtilitć psychologique notre admiration, celle-ci serait 

32 Cf. dans les Sielanki ruskie (publićes en 1663) de Bartłomiej Zimorowic (XIII, v. 158): 
«Na ostatek papużym bławatem porostą» A propos des ceps de la vigne qui se couvrent des pre- 
mieres feuilles, et dans le Żywot ziemiański i dworski de Jan Gawiński (1625—1684), v. 206: «Lub 
pod bukowym spoczywa papużym namiotem». 

Zagadnienia rodzajów literackich, VII/3 3 
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plus que maigre. Il est bien possible que dans la rćalitć historique Chodkiewicz, 
qui ćtait vieux, ait ćtć prudent, et que Lubomirski, qui ćtait jeune, ait 6ić aventu- 
reux. Mais de toute fagon cela ćtait dans la nature des choses, c'est-A-di- 
re en lespece dans la nature du genre. Car enfin, dans la Chanson de Ro- 
land dćja «Rollanz est proz e Oliver est sage». Quant a Dilawer, Weweli, Kantemir, 
ils sont avant tout des Orientaux vus par un Polonais moyen, c'est-A-dire des Etres 
inquićtants. 

L'un des traits qui me paraissent justement le mieux en place, c'est que Chodkie- 
wicz et Lubomirski, tout comme, bien plus effacćs d'ailleurs, les dignitaires de 
Fautre bord, sont non des portraits, mais des types. Car le vrai hćros de cette ćpopće, 
partout prósent et actif, cest le corps collectif de la «chevalerie» polonaise reprć- 
sentć en l'espćce par les rógiments d'une armće «rćgulićre», mais qui, aussi bien 
par Iorganisation que par I'esprit, n'avait rien A voir avec les armćes royales de 
POccident33, De ce chćros», on ne nous cache pas les faiblesses, le dćsordre, l'im- 
prćparation surtout, mais, d'une fagon tres convaincante, I'auteur a su nous suggć- 
rer que ces hommes savaient accepter de souffrir et de se battre. Le sentiment 
primordial qui les anime, celui qui pónetre toute I'oeuvre, qui constitue lui aussi 
un ćlóment unifiant, vivifiant et ennoblissant, ce nest pas tant le patriotisme tel 
qu'on Ientend gćnćralement, bien moins encore I'ardeur religieuse, Fidće de dć- 
fendre la foi et FEurope chrótienne: c'est la dignitć et la fiertć d' hommes libres, 
qui se tiennent pour plus libres que quiconque au monde, qui sont rćsolus 4 ne 
pas devenir esclaves, A ne pas permettre que leurs «freres» de I'arrićre ni que leurs 
familles soient rćduits en servitude, c'est la dignitć et la fiertć d'une armće ou 
chaque homme est thćoriquement ćgal aux gćnćraux et aux dignitaires et possede 
sa «gloire» propre, qu'il entend faire sonner. Et c'est prócisćment le róle que Po- 
tocki a prótendu assumer en ćcrivant son poćme — la gigantesque prćface en 
prose «macaronique» le montre bien — que celui de conserver et de magnifier cette 
gloire, de se faire A son ćgard le greffier de I'ćternitć — c'est Ia d'ailleurs une image 
qu'il eńt sfirement aimće. 

33-11 faut soulever ici un probleme d'attitude psychologique extrćmement significatif. Potocki 
ne dissimule pas le moins du monde que dans cette illustre dćfense les Cosaques ont jouć un róle 
essentiel. Or, il faut ne pas perdre de vue qu'a I'ć6poque du siege les rapports entre les autoritćs 
polonaises et les Zaporogues avaient ćtć dćja A plusieurs reprises extrćmement tendus (c'est le moins 
qu'on puisse dire), et qu'au temps od I'oeuvre fut ćcrite les relations entre Polonais et Ukrainiens 
ćtaient dćja devenues une tragćdie historique hideuse et apparer”ment irrćmćdiable; enfin que 
par d'autres ćcrits et meme par les ćnonciations en prose qui accompagnent I'ćpopće nous savons 
que Potocki ne voyait pas cet ex-partenaire devenu un ennemi ou A tout le moins un sujet obsti- 
nćment rebelle avec d'autres yeux que I'ensemble de la noblesse polonaise du temps. Mais au 
cours de la campagne de 1621 prćcisćment il avait pu sembler qu'a nouveau, tout comme aux bons 
temps du XVltme sjecle, le corps cosaque constituait une varićtć un peu 4 part, une varićtć assez 
«spćciale» aussi, mais A tout prendre une partie constituante de la «chevalerie polonaise». Et c'est 
bien sous cet ćclairage que les Cosaques et leurs chefs sont reprćsentćs dans ce poćme. 
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C'est cela aussi qui fait comprendre que la socićtć sarmate conformiste et com- 
munautaire ait rćussi une ćpopće authentique tandis que, avec une pratique beau- 
coup plus fróquente qu'au sićcle prócćdent de I'expćrience thćatrale, non seulement 
elle ait ćchouć A imprimer un essor vraiment artistique au drame, mais n'a meme 
pas su tirer parti de quelques indications prócieuses qu'avait laissćes dans ce domaine 
PFhumanisme polonais, en contraste total avec les socićtćs plus polies de IOccident 
ou dans les cours s'affinaient et s'accusaient les traits individuels et ol Ion s'en- 
tetait d'apres des doctrines d'ćcole A entretenir une ćpopće devenue psychologi- 
quement impossible mais ol le drame connaissait son Age d'or. C'est que dans la 
Guerre de Chocim image de la socićtć dont I'oeuvre est sortie se refiete avec autant 
de force et d'abondance que dans I'/liade et I"Odyssće, infiniment plus que dans 
la Jórusalem dćólivrće, pour ne pas parler de la Henriade de Voltaire et moins encore 
de la Pucelle de Chapelain34. Dans I'histoire europćenne du genre ćpique le pożme 
raboteux et puissant de Potocki ne peut €tre mis en parallele qu'avec le Paradis 
perdu, et pour ce qui regarde I'intensitć de la vie conservće A travers les siecles et 
surtout pour Poriginalitć de Fun et I'autre texte dans I'ćvolution gćnćrale du 
genre35, 

34 C'est bien pourquoi aussi il est presque inutile de comparer la Guerre de Chocim avec le 
potme Osman de I'ćcrivain ragusain Gundulić, pourtant si curieusement proche par le theme. 
Gundulić s'empresse de broder sur la donnće historique de longues histoires romanesques-cour- 
toises d'amazones, de patres et d'amantes. C'est 14 une bouture qui a quelque chose d'ćmouvant 
de Iart littćraire italien du XVleme siecle transplantće en terre «esclavone» par Teffet d'un 
merveilleux /usus historiae. En tant que phćnomene de raffinement Osman peut ćveiller en nous 
une curiositć admirative qui nous mene A un niveau plus ćlevć que la Wojna chocimska; en tant 
qu'ćpopće vraie il n'entre pas en ligne de compte. 

35 Il convient de soulever ici une question fondamentale, qui va malheureusement nous retenir 
assez longtemps, mais qui me parait inćvitable. Rien que par mon allusion A la «chronique en 
vers» de Samuel Twardowski, mais aussi par bien des traits artistiques que j'ai relevćs dans la 
Guerre de Chocim, pour ne pas mćme parler de traits qui, eux, viennent de la rćalitć historique 
qui s'y reflete, le lecteur ćtranger aura eu 4 de frćquentes reprises une impression de «Moyen Age». 
Disons aussitót qu'a de certains points de vue, celle-ci est parfaitement fondće. Ce «módićvisme» 
est en effet I'un des aspects majeurs de la littćrature de I'Epoque baroque en Pologne et j'y ai insistć 
dćja dans mon article Some Characteristics of Polish Baroque Poetry publić dans les »Oxford Sla- 
vonic Papers«, t. VI: 1955, pp. 61—62. Disons plus exactement que dans ce pays od, A Tćpoque du 
Moyen Age chronologique, on n'avait connu, sauf quelques premiers balbutiements rares et minces, 
qu'une activitć littćraire de clergie, monacale et savante, et ol, notamment pour cette raison, art 
littćraire humaniste avait remportć une victoire complete et tres prócoce (j'entends au niveau de 
culture qui ait quelque droit 4 compter dans un biłan international), c'est au XVIIeme siecle 
seulement que I'on a eu une grande et ample littćrature du type qui en Occident a pris en langues 
«vulgaires» son essor au Moyen Age. Et cette veine non seulement coule 4 ciel ouvert dans le plus 
grand nombre des textes dramatiques, dans des passages caractćristiques du Siege de la Montagne 
de Clartć ou, un peu plus tót, dans les oeuvres de Kasper Twardowski (1593—1632), mais le lecteur 
la ressentirait bien plus nettement que dans la Guerre de Chocim dans les autres oeuvres de Po- 
tocki comme Poczet herbów (Le Cortege des Blasons), Nowy zaciąg (La Nouvelle levće — paraphra- 
se du Nouveau Testament), Ogród nieplewiony (Le Jardin non-sarclć) et dans ses poćsies de rć- 
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Comme bien I'on pense, un tel rapprochement ne peut que se rćsoudre tout 
aussitót en un contraste. Mettre en face I'un de I'autre Milton, intellectuel de pre- 
mier plan de la triomphante Angleterre en un age de rćvolution, et un hobereau 
claquemurć dans sa province locale et dans le provincialisme d'une socićtć en train 
de se sclćroser et engagóe dans un dóclin dćs lors manifeste, a, semblerait-il, quel- 
que chose de cruel pour le second. Et, sur le meme plan, il en est de meme pour 
les oeuvres. Le Paradis perdu est non seulement le fruit d'un art raffinć et d'une 
science pour lors A peu pres du niveau le plus ćlevć, il a ćtć fourbi pendant des an- 
nćes par un homme de lettres soucieux de perfection; la Guerre de Chocim a €tć 
jetće sur le papier en quelques mois et n'occupe matćriellement qu'une part pres- 
que infime dans le quart de million de vers qu'a composćs un homme pour qui 
non seulement la poćsie n'ćtait pas un mćtier, mais constituait une maniere de 
passe-temps d'amateur. 

Cela devait €tre soulignć, parce que cela ne peut manquer d'avoir son poids 
dans notre jugement dćfinitif. Mais quelle est notre surprise A constater que ce 

flexion lyrique ot il nous apparait souvent comme un Eustache Deschamps en mieux. Or, la re- 
marque vaut pleinement d'ćtre envisagóe dans toute sa signification parce que tout rćcemment 
M. Juliusz Nowak-Dłużewski, sur les traces d'ailleurs de I'ouvrage de Charles Lenient (La Poćsie 
patriotique en France au Moyen Age, 1891, pp. 202—224), a relevć que dans la Chanson d'Antioche, 
dont nous possćdons la ródaction datant de la fin du XIleme ou du dćbut du XIlltme siecle, 
soit le narrateur primitif Richard le Pelerin, soit le metteur en forme Graindor ont eu Tidće d'ex- 
ploiter le pittoresque oriental des Sarrasins et de brosser, pour Fun et I'autre camp, ce que nous 
ressentons aujourd'hui comme de vivants tableaux de moeurs. Et, non sans justesse, Nowak-Dłu- 
żewski remarque aussitót aprćs que cette varićtć-la de la vieille ćpopće frangaise «n'est pas indif- 
fórente pour ceux qui s'intćressent A Ićpopće polonaise du XVIleme sićcile (Okolicznościowa 
poezja polityczna w Polsce — Średniowiecze, Warszawa 1963, pp. 9—10). On voit ce qui est en 
jeu. L'«originalitó> dont nous nous dólections dans la Guerre de Chocim ne serait-elle que Teffet 
d'un dóćpaysement chronologique? N'aurions-nous affaire qu'a une reviviscence, elle aussi effet 
d'un lusus historiae? Et la spócificitć du poćme ne serait-elle que toute relative? Je ne le crois pas. 
Je n'irai pas tirer argument de ce que la rćalitć humaine et culturelle ćvoquće dans chacun des 
deux potmes, en dópit d'indćniables points de rencontre, offre de profonds contrastes: en Pologne 
le Moyen Age «fćodal» arrive en littćrature apres une expćrience culturelle, idćologique, morale 
de la Renaissance pleinement, intćgralement assimilće, et, quoi qu'on puisse dire sur le caractere 
«rótrograde» du XVIItme siecle, cela fait une rude diffćrence! Je m'en tiendrai, dans la ligne de la 
prćsente ćtude, A des considćrations de traitement artistique et de culture esthćtique, qui ne sont 
d'ailleurs rien autre chose que la transposition dans ces catćgories de la remarque que nous venons 
de faire touchant I'6tat de la socićtć. Le «phrasćó» ample, la patine rhćtorique qui vient, elle tout 
droit de sa source antique-humaniste, seraient impensables dans un ouvrage ćcrit en langue «vul- 
gaire» au «yvrai» Moyen Age. Si Potocki, comme beaucoup d'autres dans son pays et en son temps, 
ne se próoccupe gućre de choisir, s'il laisse sur le papier imprimć ce que lui a suggćrć le premier 
mouvement de sa plume, par dessous ce «tout-venant», on sent quand móćme une conscience 
artistique dćlibćrće et, pour tout dire, une culture littćraire-livresque qui faisaient dćfaut aux 
mćnestrels et aux rimeurs laics de I'ćpoque des Croisades. La diffćrence ćclate particuliśrement 
dans ce que j'ai appelć le «grain» de I'expression. Certes, aux endroits od celle-ci est morne et ver- 
beuse, on peut se souvenir du Moyen Age. Mais en affaire d'art il est toujours dangereux de mener 
des comparaisons par le bas: ce qui y est significatif, c'est ce qui est rćussi. Or, A ce niveau le con- 
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contraste est loin de jouer uniquement en dćfaveur du «Sarmate»! Car c'est un 
fait que, quasi inexistante A cótć de I'ćpopće puritaine en tant que tóćmoignage sur 
le niveau de culture atteint par une personnalitć, la Guerre de Chocim s'entend 
tout autrement que son illustre contemporaine A nous tenir en haleine, A accro- 
cher jusqu'au bout un intćrćt humain qui, surtout dans la seconde moitić du Para- 
dis perdu, sćmousse et A peu de chose pres s'*ćvapore. C'est peut-Etre notamment 
que les batailles entre anges et dćmons, malgrć leurs beaux vers pleins d'harmonie 
imitative, nous demeurent plus lointaines que les assauts de Chocim, pour cette 
raison qu'anges et dćmons peuvent moins souffrir, mourir et se dćpasser que des 
hommes, si savoureusement diffćrents de nous et pourtant demeurćs nos fróres 
a travers l'espace et les siecles. Mais, bien plus, on est cette fois encore en droit 
de se demander si ce ne sont pas justement les prócellences culturelles et histori- 
ques de Milton qui agissent contre la valeur ćpique de son ćpopće. On en revient 
toujours A ce qui demeure Fessentiel: A propos de la guerre de 1621 Potocki ne 
semble pas s'€tre demandć comment il tournerait la matićre en ćpopće, celle-ci 

traste est absolu. Lorsque, dans la Complainte de Poitiers, aa moment crucial, quand la victoire ćtait 
encore possible et que la bataille va tourner A la catastrophe, I'auteur fait dire au roi de France 
Jean le Bon: «Ferez [c'est-4-dire: frappez], chevaliers! Ce ne sont que merdaille!», le dernier mot 
nous frappe, mais le poete du XIVeme sjćcle n'avait pas Tintention d'6tonner: c'6tait IA un trait 
non pas mćme de naturalisme, mais de naturisme. Quand Potocki emploie les mots «ce relevć 
gćnćrab» pour dćsigner le Jugement Dernier et qu'il fait accorder par Dieu” I'«indigćnat cćleste», 
on est loin sans doute de la prćóciositć telle qu'elle ćtait pratiquće A I Hótel de Rambouiillet, mais 
nous sommes dans un univers artistique ou I” on possćde A un haut degrć, mćme si le got 
qui les rćgit n'est pas toujours sór, le sens et le culte du mot, ol on s'enchante soit de sa force 
expressive intrinsćque, soit de celle qu'il emprunte A convoyer une mćtaphore qui ćtonne et qui 
frappe. C'est toute la question de cet ćlóment fondamental de la culture littćraire qu'est I'attitude 
de Fartiste et du public a Fegard du matćriau verbal qu'il faudrait soumettre A rćvision. En Pologne 
on la voit encore trop 4 travers les yeux de la rćaction (juste et nćcessaire, ou plutót juste seulement 
parce qu'elle ćtait devenue nócessaire) qui a ćtć entreprise sous le signe des «lumićres» contre le 
langage baroque-sarmate. Il est vrai qu'a la longue, presque a posteriori, la pratique gćnćralisće 
d'un mćtaphorisme dćvergondć a eu pour effet d'affaiblir et d'encombrer la langue et quw'il a bien 
fallu un jour en revenir A la mesure, A la prćócision et A la clartć. Mais il s'agit de comprendre 
qu'en attendant cette meme pratique avait suscitć des trouvailles qui, pour la jouissance subite 
et extreme qu'elles ćveillent jusque dans le lecteur actuel, ont tout droit d'etre mises en parallele, 
non sans doute au mćme niveau mais dans la meme catćgorie, avec les expressions secouantes et 
avec les phrases incorrectement construites, mais si ćnergiquement propulsćes du duc de Saint- 
Simon. Et plus encore il s'agit de comprendre que le gońt que I'on ćprouvait A ćcrire et A lire 
une telle langue, ornće et «impure» (tout particulierement impure chez Potocki) signifie que dans 
la socićtć donnće il existait un sens artistique du mot qui, pour ćtre profondćment diffćrent de celui 
qu'avait ćlaborć la Renaissance, n'en ćtait peut-ćtre que plus vif et plus inventif, dans le cadre 
d'une esthćtique sensualiste, «dócentralisće», qui vise A Teffet momentanć, mais puissant. Et Fon 
sent bien que ceci ne trouve aucun rćpondant dans la pratique littćraire du Moyen Age, ni dans 
ce que celle-ci a de terne et de maigre, ni dans ce qw'il lui arrive de rencontrer de sublime ou de 
touchant, ni mćme et surtout dans ses «recherches», car il y en a et beaucoup, mais chez lui elles 

" dćbouchent toujours sur Fenfantillage pódant, justement aussi peu expressif que possible. 
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a jailli de I'histoire avec une espóce d'innocence qui, pour 6tre par certains de ses 
aspects primitive, n'en est que mieux «premiere». 

D'avoir rćussi A doter IFEurope littćraire en plein XVIIEme sićcle d'une ćpopće 
a la fois si authentique et od, toutes restrictions faites, il entre tant d'heureuse in- 
vention artistique, nous semble constituer un titre de gloire nullement indiffćrent 
pour cette littćrature polonaise du XVIIEme siecle, si longtemps frappóe dans son 
pays mćme d'un discrćdit dont elle commence A peine et bien imparfaitement 
encore A se relever, pratiquement inconnue a Pćtranger et dont le bilan, propre- 
ment immense, qui ne sera jamais univoque, ou le passif demeurera toujours re- 
doutablement lourd, nous apparait cependant presque au fil des jours sans cesse 
plus riche en magnifiques surprises et donc plus digne d'un sympathique intćr€ćt. 

„WOJNA CHOCIMSKA” WACŁAWA POTOCKIEGO JAKO WZÓR NOWOCZESNEGO 
EPOSU HISTORYCZNEGO 

STRESZCZENIE 

Skrystalizowana już w zaraniu humanizmu normatywna poetyka nie poprzestawała na roz- 
różnianiu rozmaitych gatunków; ustalała również ich hierarchię. Za najszlachetniejszy gatunek 
uchodził ciągle epos. Toteż w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę ówczesny ahistoryzm i brak zrozu- 
mienia dla socjologicznych uwarunkowań twórczości, zrodziło się chyba najwięcej jałowych wy- 
siłków literackich. 

Tak było również i w Polsce, acz w zadziwiająco skromnych rozmiarach. Nauka wypływająca 
z niepowodzenia Jana z Wiślicy, który porwał się na epos w trzech pieśniach, nie poszła, zdaje 
się, w las. Jan Kochanowski chociaż nakłaniany do ukoronowania swojej ogromnej sławy osiąg- 
nięciem w wielkiej epice, chociaż składał nieraz obietnice w tym sensie, nie pokusił się o spłodzenie 
polskiej Franciady; stworzył natomiast Szachy, epos-zabawkę, na wpół cacko, na wpół parodię. 
To, co wiemy o jego subtelnym odczuciu estetycznych możliwości, skłania nas do przypuszczenia, 
że trafnie odgadywał — choćby tylko instynktem twórczym — iż wiek XVI ze swoim intelektua- 
lizmem i indywidualizmem był daleki od tego, co Boileau nazywał la tóte ćpique. 

Ale od początku XVII wieku zmieniły się wybitnie socjologiczne warunki kultury. W miarę 
jak dochodziło do konformizmu umysłowego spajającego całe społeczeństwo szlacheckie, w miarę 
jak katolicka i sejmująca Polska stawała się tworem odosobnionym pomiędzy „absolutyzującymi 
się” monarchiami a wschodnimi despotyzmami, w miarę jak polityka państwa rozdrabniała się w pył 
osobistych awantur miejscowych magnatów, a hade wszystko w miarę jak niebezpieczeństwo 
tureckie stawało się coraz groźniejsze na południowo-wschodnich granicach, czyli w miarę jak 
narastało to wszystko, co wciągało Rzeczpospolitą i gmach ogólnej kultury kraju na drogę upad- 
ku — wytwarzały się najkorzystniejsze warunki do powstania autentycznego eposu. 

Pragnienie tego dało się odczuwać, zanim zjawiły się talenty mogące je zaspokoić. I właśnie 
dlatego Piotra Kochanowskiego przekład Gerusalemme liberata przyniósł swemu twórcy tak za- 
wrotną sławę. Ważkość tego literackiego wydarzenia nie ogranicza się zresztą do faktu osobistego 
powodzenia tłumacza; nauka płynąca z Tassa jeszcze przez długi czas potem będzie miała swoje 
echa. : 

Z drugiej strony w Polsce, podobnie jak wszędzie w Europie, doktryna ex cathedra stawiała 
jako wzorzec Eneidę, które to dzieło ponosi odpowiedzialność za tyle „wymajstrowanych” eposów 
„prawidłowych”, martwych już w chwili poczęcia. 

Lecz jakaś cicha a nieprzezwyciężona zmowa nowoczesnego smaku kierowała barokowych 
czytelników ku innym pisarzom łacińskim, ku pisarzom z doby Klaudiusza i Nerona. Było rzeczą 
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wprost niemożliwa, by Lukan mógł ujść całkowicie ich uwagi. Jest faktem, że pod koniec wicku 
ia wiec długo po Hojnie chocimskiej) powstały aż dwa polskie przekłady Farsalii, Otóż, jak 
wiadomo, Lukan dawał modeł epicki wielce różny od Wergiliuszowego: zaniechał bajecznego 
mitu. przeniósł się na teren historii żywej jeszcze namiętnościami politycznymi, zrezygnował ze 
sławetnej „cudowności”, natomiast (jakby dla rekompensaty za prozaiczność realnego tematu) 
uciekał się do małowniczości egzotycznej: można powiedzieć, że nie pominał żadnej sposobności 
danej przez fabułę, by oczarować, zadziwić czy nawet przerazić czytelnika cewokacją dziwnych 
obyczajów, praktyk magicznych. a nawet powierzchowności dalekich I na wpół nieznanych plemion. 

Zdaje się, że oto docieramy do najważniejszego elementu poetyckiej alchemii, która nadaje 
Wojnie chocinskiej swoisty a szczególny wdzięk. 

Lecz czyż można powiedzieć, że polski poeta postawił sobie --- w odczuciu szczególnego uroku 
poematu Lukana — zadanie przełożenia jego specylicznych wartości na kontekst rodzimy i współ- 
czesny” Jest to zupełnie nieprawdopodobne. Zdaje się, że mamy tu do czynienia nie z wpływem, 
ale że zbieżnościa, a tym samym że zjawiskiem o wiele ciekawszym. 

Szczęstiwym tratem możemy nawet ustalić zbieg zdarzeń. który dai szereg podniet takiemu 
właśnie rozwiązaniu estetycznemu, a mianowicie zdarzeń z życia prywatnego i z twórczej kariery 
poprzednika Potockiego — Samuela Twardowskiego. 

Twardowski. pograżony pod koniec swego życia w goryczy zawodów, opisuje długi szereg 
wypadków z dziejów narodowych. począwszy od fatalnego roku 1648 - a swej wierszowanej kro- 
nice nadaje tytuł Wojna domowa: jest to dosłowny przekład tytułu poematu Lukanowego Bellum 
civile -— przy czym należy od razu przyznać, iż określenie to oddawało w sposób jak najbardziej 
bezpośredni jego subiektywne odczucie tych złowrogich wypadków. Z drugiej strony Twardowski 
znajdował się na samym początku swej kariery pisarskiej w orszaku ks. Zbaraskiego w czasie jego 
tlegacji do Stambułu; nowe krajobrazy, ubiory — wszystko, co widział na Bałkanach iw Konstan- 
tynopolu, rozbudziło w nim wrażliwość na barwy, na grę Światła, na niesamowite perspektywy 
i wytworzyło w nim skłonność do operowania okazałym, nasyconym blaskami materiałem słownym. 
W wieku dojrzałym. chcąc ułożyć panegiryk ku czci Władyskiwa IV (jeszcze na początku jego pa- 
nowania) wpadł mu pomysł wyzyskania faktu, iż król jeszcze jako królewicz był przy obronie 
Chocimia. jak równicż na pomysł zużytkowania własnych wrażeń z malowniczej turystycznej 
eskapady w r. 1622. 

Widać, jak każdy z tych epizodów podsuwał mu pewne kształty estetyczne i jak przypadek 
zgromadził kilka najważniejszych pierwiastków tej formy, która nas tutaj interesuje, acz pierwiastki 
Ie nie są tu jeszcze należycie uporządkowane. 

Hojna domowa staje się kronika wierszowaną, Przeważna legacyja należy (wówczas jeszcze 
bez etykiety) do literatury podróżniczej, sam pomysł panegiryku Władysława IV narzucił urywko- 
wość wykładu: są to oderwane kartki, zresztą wielce ozdobne, w których osoba królewicza gra 
rolę igły, na którą nawlieczone sa opowiedziane wypadki. W sumie znajdujemy się jeszcze w dalekim 
przedsionku gmachu eposu. 

Ale Twardowski przez zgromadzenie tych pierwiastków wytyczył -- jak się zdaje — tor, po 
którym pójdzie Potocki tworząc epos sarmacki. Ustęp, w którym opisuje on przybycie wojska 
tureckiego pod Chocim. świadczy, że czytał on dzieki swego poprzednika. Ale faktem jest także, 
śe dopiero Wacław Potocki dał probkę tego, do czego zdolny był sarmatyżm w gatunku epickim. 

Złożył się na to szereg ponuślnych okoliczności. 
Jeśli idzie 0 sama osobę pisarza, to łaczył się w nim — nie tylko w korzystnej kombinacji, 

ale i w wymiarach wprost idealnych -- pierwiastek, że się tak wyrazimy, gromadny z pewnymi 
właściwościami osobistymi, dzięki czemu mógł on wyrazić z wyjątkową siłą postawę uczuciową 
zbiorowości. 

„Domator”. tworzący, jak się zdaje. przede wszystkim dla kręgu najbliższego, prawie rodzin- 
nego. podzielał on najzupełniej namiętności, uprzedzenia, zapatrywania szlachty „republikańskiej 
i .piastowskiej”. 
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Z drugiej strony to, że był z urodzenia arianinem i że mimo apostazji wymuszonej edyktem 
z 1658 r. wciąż nałeżał moralnie do ideologicznej mniejszości, sprawiało, że patrzał na rzeczy ze sku- 
pieniem, z pewną mocą przekonania wewnętrznego, dzięki czemu czuje się w jego twórczości głę- 
boką, mocną nutę rozdzierającej goryczy, jemu tylko właściwą. Intelektualnie miał on mało wspól- 
nego z „myślącymi” antytrynitariuszami, ale — skoro mamy na względzie sprawę eposu ..zbioro- 
wego” — musimy się z tego cieszyć. Jeśli jego wzrok nie sięga w intelektualnej przenikliwości 
dalej niż wzrok ogółu jemu współczesnych, to jednak dzięki moralnej uczciwości i powadze, 
z którą odczuwał wypadki i sądził sytuacje, był on nie tyiko Świadkiem. ale poniekad sędzia 
społeczeństwa, z którym skądinąd był bardzo silnie związany. 

Inny korzystny moment, który zaważył na trwałej żywotności utworu, to czas jego powstania; 
idzie tu o uczuciowe znaczenie w r. 1670 chocimskiego oblężenia z r. 1621. Kiedy po tylu wojnach 
i zawodach i po nadspodziewanym ocaleniu Rzeczpospolita wciągnięta została całkowicie do groż- 
nego a bezpośredniego pojedynku z ottomańskim cesarstwem, żadne. choćby najświetniejsze zwy- 
cięstwo ani podboje nie mogły tak zapalać i podnosić serca, jak fakt nierównego a skutecznego 
odporu. Warto dodać, że epos w swoim pierwotnym intymnym zamyśle był zarazem miłym gestem 
ze strony... teścia; jedną z pobudek Potockiego była, jak się zdaje, chęć zapewnienia nieśmierteł- 
ności rodzinie Lipskich, w którą wstąpiła jego córka. A ten rys serdecznej intymności ukazuje, 
jak daleko jesteśmy od szkołnych eposów układnych rymotwórców. 

W takich to warunkach osobistego życia i aktualnych spraw narodowych powstała prosta 
a zarazem majestatyczna opowieść, dla której wybrał pisarz — wbrew wziętości wówczas w Polsce 
formy stroficznej Tassowskiego poematu —— wiersz ciągły trzynastozgłoskowy, najbardziej odpo- 
wiedni dla wywołania wrażenia spokojnego i potężnego przepływu rzekt niewyszukanej ryt- 
miki, szczegółów, epizodów. 

Od pierwszych wierszy jesteśmy podbici serdeczną a żywą powagą. szerokim rozwinięciem 
tematu, temperamentem i żywiołową hojnością w ewakacji rzeczywistości, równocześnie codziennej 
i nacechowanej patyną uwznioślającego krasomówstwa. Dopiero dokładniejsza analiza odsłania 
źródła naszej uciechy i wzruszenia, ukazując, jak poemat został „„zmajstrowany”. 

A więc najpierw źródła tego faktu, iż czytelnikowi zdaje się, jakoby dotykał jądra rzeczy- 
wistości działań wojennych i życia w obozie: po pierwsze Potocki umie wybierać z nawału 
szczegółów jeden lub kilka, które mocno przemawiają do wyobraźni, i dawać odczuć nimi 
specyfikę sytuacji (jest ona specyficzna dla nas, acz nie była dla niego, lecz umiał ją kon- 
struować, jak gdyby patrzył z dystansu powieści historycznej); po drugie nic waha się zwracać 
naszej uwagi na szczegóły niby pospolite, podrzędne, wcale nie „paradne”, i to nawet gdy idzie 
o osoby i sprawy otoczone jego najwyższym szacunkiem; i tak „bohaterowie” nie przestają być 
bohaterami, chociaż zostali do nas przybliżeni, bo przybliżeni do codziennego zachowania się 
zwykłego człowieka. 

Ponad tą treścią niemal dokumentalną rozpościera się cała warstwa ozdób pochodzenia he- 
terogenicznego; ich żasadniczą funkcją jest urozmaicenie tkaniny weryzmu, a funkcja dwóch 
pierwszych typów spomiędzy poniżej wymienionych — to wytworzenie jakiegoś poetyckiego dy- 
stansu swoistej „cudowności”. Oto te zasadnicze typy: 

1. Hojnie rozsiane rysy wschodniej malowniczości, skondensowane w pieśni IV. 
kiedy to poeta opisuje „facjatę” wojska tureckiego przybliżającego się do Chocimia, i w pieśni X, 
kiedy towarzyszy imaginacją komisarzom polskim docierającym do wnętrza obozu Osmana. 
a ponadto rozrzucone po całym pocmacie w niezliczonych migawkowych zdjęciach twarzy, ubiorów. 
materiałów, broni azjatyckiej i afrykańskiej, wreszcie w samej leksyce, „nadzianej” literalnie - 
niby potrawa truflami — słowami turecko-tatarskimi. 

2. Tajemnicze nazwy biblijne, antyczne, wschodnie albo i miejscowe, zastosowane nie- 
kiedy niewprawnie, lecz czasem z uderzającą pomysłowością, które swoim ..wrzaskliwym” brzmie- 
niem zdają się być naładowane czarodziejskimi cwokacjami i pociągają wyobraźnię czytelnika 
ku jakicjś mglistej i wzniosłej oddali. 
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3. Obfite obrazy przyrody. świtu, zachodu słońca, spokojnej nocy, szarych mgieł dy- 
miących rankiem nad Dniestrem. którymi pocta przepoił swoją powieść „pełną wrzawy i gniewu”. 
Pomysłem tutaj wybitnie oryginalnym i znakomitym jest to, że zamiast prostego oznaczenia: 
„Już nadchodziła jesień”, „była zima” itp., Potocki wprowadza szczegółowe obrazy syntetyczne 
przedstawiające życie spokojne, zajęcia ciche na polach i we dworkach o dancj porze roku. 
wykonane w tym samym stylu naiwnego i poctycznego realizmu co miniatury z kalendarza fla- 
mandzkiego z końca wieków średnich. Otrzymuje w ten sposób pozornie, u nawet dosłownie. 
jakby pauzy muzyczne, jakby „punkty martwe” w toku opowiadania, ale „punkty” o funkcji „oży- 
wiającej”, bo kiedy czytelnik wraca do powieści wojennej, odczuwa kontrast przeszywający serce. 
(Znamienny zbieg okoliczności, że Dzierżawin postapił tak samo w swoim poemacie o obiężeniu 
Oczakowau). 

4. Nerw bezpośredniej politycznej namiętności, prowadzący nieraz aż do tonu 
satyry czy kpiny, liczne wyrazy potępienia polityki Zygmunta IEI i w ogółe cudzoziemskiej rodziny 
królewskiej z pozycji szlachcica-republikanina lub mniej czy więcej udatne i bardziej gadatliwe 
napady zrzędnego starzejącego się pana na własne pokolenie „.pigmejów . 

5. Wreszcie jako czynnik nadrzędny, estetycznie jednoczący i zarazem najbardziej specy- 
ticzny--sposób wysłowienia barokowo-sarmacki; prawie na każdym kroku natrafiamy — 
na słówko, na metaforę zupełnie nicspodziewaną, uderzająca i ucieszną, ale nic nie mającą wspól- 
nego np. z mową paryskich prócieux. Chodzi tu bowiem nie o igraszki dowcipu, lecz o wyskoki 
wrażliwości i temperamentu. nic o to, aby się wyróżnić indywidualnie, lecz by dać wyraz specy- 
ficznej mowie pewnej zbiorowości społecznej. 

Wyciągnięty stąd wniosek można ująć jednym słowem: rzecz się udała. Z pierwiastków 
heterogenicznych zdołał Potocki wyprowadzić monolit artystyczny. Od początku do końca jesteśmy 
duchowo „więżniami” w osobliwym świecie eposu, a więc w atmosferze wielkości spokojnej i do- 
stojnych konieczności. Mamy do czynienia z ludźmi raczej przeciętnymi, ani wyjątkowo zdolnymi, 
ani o wyjątkowych namiętnościach, z ludźmi będącymi raczej typami niż indywiduałnościami, 
a którzy pomimo swej zwykłości okazują się „większymi” niż w zwyczajnym życiu, bo grają swoja 
rolę w obliczu potomności, w sytuacji zasadniczej, i udaje się im nie być w nicj marnymi. Zresztą 
prawdziwym bohaterem, wciąż obecnym i czynnym, jest kolektyw polskiego rycerstwa, z przybra- 
nymi do niego Kozakami. Uczucie panujące — to duma wolnych ludzi, zdecydowanych, iż nigdy 
nie zostaną niewolnikami, ludzi, z których każdy jest teoretycznie równy wodzom i dygnitarzom 
i posiada własną godność, którą umie nosić wysoko. Obraz społeczeństwa rysuje się z taką sama 
żywościa | bogactwem, jak w Hiadzie i Odysei, a o wiele silniej niż w Jerozolimie wyzwolonej, nie 
mówiąc o Henriadzie. Ze względu na swoją oryginalność na tle rozwoju gatunku, chropowate 
a mocne dzieło Potockiego może stanąć w owym czasie na równym poziomie chyba tyiko z Rajem 
utraconym Miltona. 

Autor rozprawy musiał sobie postawić uboczne pytanie zasadnicze. Zważywszy cechy nie- 
wątpliwie średniowieczne zarówno w samym obrazie zbiorowości ludzkiej, jak w środkach jego 
ukazania, a pamiętając, że np. w średniowiecznym tekście francuskim, w Chanson d' Antioche. 
występuje również specyficzna malowniczość w ukazywaniu Saracenów oraz —w opisie obu 
obozów — „obrazki obyczajowe”. które odczuwamy jako ciekawe rableaux de genre —- nasuwa 
się pytanie, czy nie jest ułudą oryginalność Hojny chocimskiej, skoro w XVII wieku spotykamy to. 
co gdzie indziej pojawiało się w czasach wojen krzyżowych? Wrażenie takie byłoby częściowa 
uzasadnione. I w samym społeczeństwie polskim, i w polskiej siedemnastowiecznej literaturze 
istniały pierwiastki medicwalne, przejawiające się dobitnie np. w pewnych utworach Kaspra Twar- 
dowskiego, w pewnych partiach Obłężenia Jasnej Górv, pierwiastki, które dzisiejszy, a zwłaszcza 
obcy czytelnik odczuwałby i u Potockiego. ale raczej w innych jego dziełach niż w Wojnie chocimskiej. 
A swoją drogą z tym mediewizmem polskiego XVII wieku nie należy przesadzać. Mimo „regresu” 
mamy przecież do czynienia z „nawrotem” średniowiecza, które przyszło po doświadczeniach 
renesinsu w pełni przyswojonego - - a to ma swoją wagę szczególnie wówczas, gdy się mówi o artyz- 
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mie Potockiego. Swoboda w obchodzeniu się z rytmiką i z materiałem frazeologicznym, żywioł 
antyczno-humanistycznego krasomówstwa nie byłyby do pomyślenia w utworze średniowiecznym. 
U podstaw sposobu pisania niby to spontanicznego leży jednak u Potockiego głęboka, a nieraz 
subtelna, choćby nawet instynktowna, świadomość artystyczna, która jest jakby osadem 
wysokiej kultury literackiej. Nade wszystko wysłowienie barokowo-sarmackie, nawet jeśli nie 
zawsze jest ono kierowane wybrednym smakiem, jest zawsze wykładnikiem uczucia i swoistego 
kultu dla wyrazistości słowa; świadczy to o poczuciu artystycznym może kontrowersyjnym, ale 
niewątpliwym, a nawet jędrnym i uderzająco pomysłowym; „ziarnistość” tego wyrazu jest niedo- 
Ścigła, a każda próba jej zestawienia ze „słownymi poszukiwaniami” średniowiecza byłaby grubym 
nieporozumieniem. 

W sumie można powiedzieć, że społeczeństwu sarmackiemu dzięki Potockiemu udało się 
stworzyć pełnowartościowy autentyczny epos, i to w czasie gdy u bardziej „ogładzonych” narodów 
na Zachodzie prawie wszystko, czego próbowano w tym gatunku, spalało na panewce; utwór 
Potockiego to wydatna pozycja w ogólnym bilansie tego wieku nieszczęśliwego, a literacko nę- 
cącego, w bilansie z pewnością bardzo nierównym, lecz ciągle w naszych oczach wzbogacającym 
się o nowe lub dotąd niedocenione wartości. 

Claude Backvis 


