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ROMAN-AUTOPORTRAIT 
ELEMENTS BERGSONIENS DANS «JEAN-CHRISTOPHE» 

Le Journal intime de Romain Rolland ćcrit systćmatiquement des 
Plage de vingt ans a ćtć la matiere fondamentale de Jean-Christophe. 
On a signale deja maintes fois les analogies qui existent entre les deux 
textes. Maurice Descotes ! a prósentć parallelement plusieurs fragments 
choisis dans le Voyage intórieur et plusieurs morceaux du roman pour 
prouver une coincidence ćvidente des idćes, des images et meme la 
parente de telle et telle phrase. De meme Jacques Robichez * constate 
que «Rolland a transportć dans son roman le plus intime de son expó- 
rience. Expćrience d'artiste [...] mais expórience humaine aussi, et plus 
prócisćment sentimentale» %. Il lui suffit de mettre quelques citations 
choisies dans le Journal intime de Rolland en regard des fragments du 
roman pour justifier pleinement son opinion. Evidemment, ce sont les 
preuves qui temoignent de la presence dans Jean-Christophe de nom- 
breux ćlements autobiographiques a peine signalćs dans les mono- 
graphies gćnćrales. Elles indiquent nettement que le Journal intime 
a 6ćte la principale source d'inspiration de I'auteur de Jean-Christophe. 
La technique du portrait constitue le probleme essentiel de l'oeuvre de 
Rolland si on l'analyse du point de vue de I'ćvolution de la forme roma- 
nesque. Car c'est prócisćment dans la technique du portrait que se 
manifeste le caractere novateur de Jean-Christophe par rapport a la 
technique du roman balzacien ou post-balzacien. 

Comme la majoritć de ses contemporains, le jeune Rolland fut un 
lecteur enthousiaste des romans russes. Non seulement de Tolstoi mais 

 

1M. Descotes, Romain Rolland, 1948, pp. 167-170. 
» J. Robichez, Romain Rolland, 1961. 
3Idem, op.cit., pp. 140-146. 
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aussi de Gogol, Tourgueniev et surtout de Dostolevski: La lecgon de 
Dostoievski — et cela est d'ailleurs bien connu — parvenant en pleine 
epoque symboliste a etć un ferment qui invitait 4 observer les mouve- 
ments intćrieurs, a ćtudier les secrets de la sensibilitć humaine. Le heros 
balzacien est un type *, celui d'un €tre qui agit sous limpulsion d'une 
passion dominante dans un caractere et fortement accentuće par le 
romancier. Conformement aux traditions du roman psychołogique fran- 
cais, Balzac met de l'ordre dans le chaos intórieur de I homme et en 
donne une image logiquement organisće; une image dont les contours 
sont determinćs surtout par les conditions sociales. Dostoievski ne fait 
aucun cas de cet ordre classique. Il met justement en relief le chaos 
de l'ame humaine dćchiree par des passions contradictoires. Le hóros 
de Dostoievski est un homme capable d'accomplir des actes inattendus, 
soumis a l'action de forces diverses; un ćtre qui obćit souvent a des 
instincts dont il ne se rend pas compte. Ses actions ne peuvent pas 
etre devinćes ni próvues selon des premisses logiques. Il est impenetrable 
et mystórieux comme la vie qui apporte de surprises toujours nouvelles 
et inattendues. II est un personnage moins littóraire et «composć», mais 
plus authentique et plus vrai. Le heros de Dostoievski est plus proche 
du realisme de la vćritć interieure qui caractćrise les romans de 
Stendhal. Ceux-ci ont touche fortement la genóration de Rolland, la- 
quelle enregistre dans ses journaux intimes les plus secrets mouvements 
de lame humaine. 

Ces journaux, qui des lage le plus tendre indiquent la direction 
de l'evolution future des artistes, sont ćcrits d'ailleurs dans des tonalitćs 
differentes. Aucune inelination au narcissisme, a l'egotisme comme chez 
Andrć Gide, ne se manifeste dans le Journal de Rolland. De hautes 
aspirations creatrices et le dćsir de grandeur constituent la dominante 
du Journal intime du jeune Rolland. Il analyse minutieusement sa con- 
ception de Vart, il confie au journal ses difficultćs d'auteur debutant 
et ses hesitations quant au choix de sa voie artistique. Ces pages con- 
tiennent le portrait d'un artiste qui vibre devant de beau avec une 
intensitć extraordinaire et qui analyse ses ćtats d'ame dans le cours 
mćme de la crćation. Le jeune Rolland reve d'etre musicien et ce 
reve restera son dćsir inassouvi jusqu'a la fin de sa vie («Misere que 
nous ne puissions ćcrire nous-memes la musique que nous sentons!» *). 

+ I] s'agit ćvidemment des personnages typiquement balzaciens appeles par 
H. U. Forest personnages monomanes (L'Esthćtique du roman balzacien). 
«Balzac s'est constamment efforcć de crćer des types qui personnifient, d'une 
certaine manićre, les tendances et les vices de son ćpoque» (p. 123). 

8 Le Cloitre de la rue d'Ulm, p. 265. 
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Par rapport au journal intime de Rolland, le portrait de Jean-Christophe 
se dessine comme une compensation, comme une expression artistique 
de ses aspirations et de ses reves; selon la formule de Thibaudet, on 
peut constater que Rolland montre dans la vie de son hóros les direc- 
tions de sa vie possible *%. 

Les parties du roman inspiróes par le journal intime enregistrant 
les ćtats dame de l'auteur sont intensćment poćtiques et constituent, 
dans le plan «symphonique» de loeuvre, des morceaux composćs 
harmonieusement, d'un caractere bien defini. Ce sont avant tout: 
L'Aube ', Le Matin. L'Adolescent, partiellement La Róvolte et les deux 
derniers volumes: Le Buisson ardent et La Nouvelle journóe. Dans ces 
volumes le portrait du hóros domine comme un motif de composition 
et comme un ćlement qui forme un lien entre les diffćrents volumes 
du cycle; le portrait dóveloppe les principes structuraux du journal 
intime tout en gardant les traits essentiels de ce genre littóraire, no- 
tamment son caractere de confession *. Le portrait de Christophe est 
rćalisć selon les criteres prócis: des les premieres pages du roman l'au- 
teur centre son attention sur les traits typiques d'un musicien-cróateur 
qui au prix d'un grand effort de volonte se fait connaitre et estimer 
aprós avoir surmontć de grandes difficultćs. Point de dópart a partir 
duquel se formera le caractere et se dessinera la silhouette psychique 
du hćros. Il a une sensibilite artistique exceptionnelle et en meme temps 
une grande force morale et physique. L/'«organisation musicale» de 
Christophe est le plus fortement ressentie dans les premiers volumes 
du roman qui prósentent le hćros enfant et adolescent. Le petit Chri- 
stophe dócouvre le monde avant tout par l'ouie. Rolland pónetre intui- 
tivement le psychisme de I'enfant gónial. Dans son ćtude sur I'esthótique 
du roman, Albert Thibaudet cite Jean-Christophe comme exemple d'un 
roman reussi sur lenfance et la jeunesse et constate que Rolland a ócrit 

s «[...] le romancier authentique crće les personnages avec les directions infi- 
nies de sa vie possible, le romancier factice les cróe avec la ligne unique de sa 
vie reelle» (A. Thibaudet, Rćflerions sur le roman, p. 12). | 

? Charles Peguy a comparć l'Aube avec les Confessions de J.-J. Rousseau 
(R. Rolland, Peguy, t. 1, p. 124). 

8 «Es ist kein Roman, sondern wie Rolland sagt (Vorrede zu La Maison), ein 
Mensch, eine Seelenschilderung, ein Leben. Und dieser Mensch ist Rolland selbst. 
Es ist eine Ichgeschichte; aber das Ich ist in zwei Seelen gespalten und verkórper* 
in den Gestalten des Freundespaares Christoph und Olivier, eines Freundespaares, 
das ebenbiirtig zu den edelsten der Weltliteratur tritt und schon in der Namen- 
gebung unmittelbar ankniipft an das klassische "Rolantz est preux et Oliviers est 
sage”» (E. Richter, Romain Rolland, Heidelberg 1920, p. 307), 
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cette histoire d'un musicien avec une ame de musicien, «une nature qui 
ne sarrete pas en tableaux, mais sympathise avec un mouvement, ne 
s'eprouve vivante que dans la fluiditć pure, dans l'acte de succession, 
dans une croissance ardente et fićvreuse, une adolescence perpótu- 
elle» 9, 

L'engagement personnel de l'auteur dans l'analyse de lame du 
hćros est, en effet, frappant. Rolland modele les traits du jeune musi- 
cien comme s'il poćtisait sa propre enfance rćellement vćcue, ses reves 
non accomplis. Cette transposition artistique peut €tre appelće, en un 
certain sens, journal intime idealisć. «La trame poćtique du sentiment» 
postulee par Rolland dans sa «thćorie du roman musical» devient ici 
«la chaine vivante» du roman. Les aspirations crćatrices et le dćsir de 
grandeur qui sont la dominante du Journal du jeune Rolland, sont 
encore plus accentućs et plus intenses dans le personnage de Christophe. 
Le hóćros du roman rćalise le programme esquissć dans les notes de 
Rolland durant ses ćtudes a I Ecole Normale Supórieure: 

«Lorsqu'on n'est plus l'ćcolier de quelqu'un, lorsqu'on ne peut plus 
se contenter des pensćes d'autrui, lorsquon veut €tre soi, librement, 
completement, il ne faut pas se plaindre si l'on n'est pas compris; il 
faut attendre d'Etre devenu un maitre, un Wagner, un Tolstoi, pour 
trouver les harmoniques des accords de son Ame. Agis, róalise le monde 
qui dort en toi; ce que tu sens puissamment, fais-le sentir aux autres: 
et tu feras autour de toi comme un brasier d'amour» ", 

Dans ce fragment du journal on peut trouver la clef qui permet de 
dćchiffrer le personnage de Jean-Christophe. Le hćros incarne les po- 
stulats moraux de Iauteur. Rolland prósente en Christophe un exemple 
d'artiste qui ne se plaint pas du manque de comprćhension et de libertć. 
Knergique et conqućrant, il surmonte audacieusement les difficultćs 
et les obstacles avant «d'€tre devenu un Wagner, un Tolstoi» et de 
trouver I'harmonie intórieure. Homme d'action, il exerce une influence 
sur son entourage, il domine la moyenne de toute I'intensitć de sa vie 
intćrieure, de toute la puissance de ses sentiments et de sa facultć de 
transmettre les ćmotions. La vie intórieure de Christophe a une telle 
intensitć ćmotive qu'il produit autour de lui un «brasier d'amour». 
-_ Il n'est pas difficile de relever dans le fragment du journal de PEcole 

Normale, citć ci-dessus, une parentć avec l'ćlan vital de Bergson. «Agis, 
realise le monde qui dort en toi, ce que tu sens puissament, fais-le sentir 
aux autres [...]», ćcrit Rolland en 1888, donc avant la parution du pre- 

9A. Thibaudet, Róflexions sur le roman, p. 14. 
10 Le Cloitre de la rue d'Ulm, p. 200 (22. III. 1888). 
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mier livre de Bergson: lEssai sur les donnóćes immćediates de la con- 
science. Ce sont dans les textes de jeunesse de Rolland les premiers 
signes de la «philosophie de l'action», si caractćristique de son attitude; 
philosophie qui ne doit pas pourtant tre identifiće avec celle des prag- 
matistes. Pour Rolland, le probleme de lUaction est avant tout un 
probleme moral. En formułant le programme de sa vie, il s'oppose a la 
faiblesse de volontć propre aux Decadents en meme temps qu'il insiste 
sur la nócessite d'une activitć sociale de I'artiste, d'un rayonnement 

constructif. Il interprete ses ćpreuves et ses impressions subjectives 
non comme les substituts des lois objectives qui gouvernent le monde, 
mais comme une source d'energie qui rayonne sur I'entourage. Par son 
humanisme, Rolland se differencie radicalement de Il'attitude asociale 
de Gide, son contemporain. La lecon de ferveur que donne celui-ci dans 
les Nourritures terrestres comporte aussi des elements proches de l'elan 
vital bergsonien. Quand Menalque apprend a Nathanażl la ferveur, il 

veut lui transmettre les soifs qui sont — a son avis — «les plus douces 
joies de mes sens» '!. La ferveur doit servir a former une personnaliie 
«irremplacable», unique; a rompre tous les liens — familiaux, sociaux 
et moraux; elle doit faciliter le refus du choix. 

Publićes en 1897 (mais €crites quelques annćes plus tót) les Nourri- 
tures terrestres sont un document significatif des tendances philoso- 
phiques et esthótiques qui se sont fait jour parallelement dans les 
textes de differents ćcrivains et qui ont ćte presentees sous forme de 
systeme par Bergson. Le fait que le bergsonisme fut, en un certain sens, 
une «codification» dahs le domaine philosophique des phónomenes qui 
dominaient dans l'art de lepoque symboliste '*, a dócidće de son óclat 
et de son succes inouis. Il faut donc ćtudier avec grande prudence le 
probleme de l'influence de la pensće de Bergson sur ses contemporains; 

UA, Gide, Nourritures terrestres, p. 85. 
1: «Nous avons ćte ainsi nombre de jeunes hommes qui respirions l'atmosphere 

nietzschćenne, avant de savoir móme que Nietzsche existat. Cela ne surprendra 
que ceux qui croient que ce sont les grands hommes qui creent l'atmosphere 
de leur temps. Les grands hommes sont ceux qui traduisent avec le plus d'ćclat 
lame du temps qui va naitre et ses effluves. Mais ces effluves nous baignaient, 
sans que nous eussions besoin qu'un de nos aines nous les revećlat. Nietzsche 
ą ćte le major de notre promotion; mais notre promotion s'ćtait formee sans 
lui; et jen sais móćme, parmi nous, qu'il a gónć, comme Suarćs qui s'est longtemps 
refuse a le lire, par dćpit de retrouver dans ses ćcrits ce que son propre instinct 
lui avait fait dćcouvrir. N'ayons de crainte pour lAmórique! Faute d'un Christophe 
Colomb, il s'en trouvera toujours d'autres, pour decouvrir le Nouveau Monde. 
Le vent mćne la barquę. Gloire au vent!» (R. Roland, Mómoires, pp. 106-107). 
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ceci est soulignć fortement par Romćo Arbour *% qui remarque en meme 
temps que dans les oeuvres de Bergson nous trouverons des lignes de 
faits, des directions; des ćlements de doctrine, plus qu'un systeme ou 
meme un traite spócial sur Part litteraire. En encourageant les ćcrivains 
au contact immóćdiat avec la rćalitć intćrieure, Bergson n'a pas frayć 
la voie a de nouveaux courants littóraires, mais seulement incitć a ap- 
profondir lexpćrience des Symbolistes et les dćcouvertes des psycho- 
logues modernes. Selon la doctrine de Bergson, l'oeuvre littćraire doit 
presenter les ćtats dame successifs, dćcouverts grace a l'intuition qui 
permet d'apprehender directement la rćalitć. La «durće intórieure» se 
manifeste par des images se dećveloppant selon un rythme róćgulier et 
correspondant au «torrent de conscience». Dans lćvolution du roman, 
la thćorie de Bergson a donc appuyć les tendances inspirćes par la poć- 
tique du symbolisme et par les dispositions a l'exploration intórieure 
qui sexpriment dans le journal intime. 

C'est selon cette perspective quil faut aussi analyser les ćlćements 
bergsoniens dans Jean-Christophe en prenant en considóration les dates 
de crćation de chaque volume. Les trois premiers volumes ont e€te ćcrits 
et publićs avant 1907, c'est-a-dire avant le publication de Evolution 
erćatrice. C'est a partir de ce moment que l'influence de l'intuitionnisme 
S'est accrue pour connaitre son plus grand succes prćcisćment durant 
les annćes qui ont prócidć le dóclenchement de la premiere guerre 
mondiale. 

L'ćveil du gónie musical est ćtudić dans L'Aube, premier volume 
de Jean-Christophe. Les images de ce prólude lyrique, qui naissent 
«avec les mouvements rćeguliers du rythme», sont une tentative de pene- 
tration de la realitće intórieure du heros; elles suggerent une tres vive 
sensibilitć musicale chez I'enfant. En prćsentant le hćros aux sources 
du «torrent de la vie», l' auteur releve les vagues mouvements instinctifs 
de son coeur, les ćtats confus de son subconscient. C'est un journal 

13 «Ce sont donc des ćlćments de doctrine plus qu'un systeme ou meme un 
traite special sur Iart littćraire que nous trouverons chez lui. Lignes de faits, 
directions plutót que dessin aux contours arretćs. C'est d'ailleurs la principale 
raison pour laquelle Iaction de la pensće esthćtique bergsonienne, diffuse, presque 
impalpable, est si refractaire a l'analyse» (R. Arbour, Henri Bergson et les 
lettres francaises, p. 14). 

«Quant a la recherche des rapports de Bergson avec la littćrature de son 
temps, nous n'avons pas l'intention de la convertir en une chasse aux influ- 
ences ([...]. Ces donnćes historiques et l'analyse des oeuvres elles-mómes nous 
feront dćcouvrir des coincidences et des affinitćs aussi bien que des divergences 
certaines; elles nous contraindront egalement a reconnaitre une action certaine 
de Bergson sur les lettres francaises» (op. cit., pp. 15-16). 
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poćtique de l'enfance, une óćvocation intuitive róalisćóe sous forme d'im- 
pressions musicales. 

Le vaste flot des jours se deroule lentement. Immuables, le jour et la nuit 
remontent et redescendent, comme le flux et le reflux d'une mer infinie. 
Les semaines et les mois s'ćcoulent et recommencent. Et la suite des jours 
est comme un móme jour [..]. 

De l'abime de l'ame ćmergent quelques formes, d'une ćtrange netietć. Dans 
le jour sans bornes, qui recommence, ćternellement le móme, avec son balan- 
cement monotone et puissant, commence a se dessiner la ronde des jours qui 
se donnent la main; leurs profils sont, les uns riants, les autres tristes. Mais 
les anneaux de la chaine se rompent constamment, et les souvenirs se rejoi- 
gnent par-dessus la tete des semaines et des mois... + 

L'auteur concentre dans le petit Christophe une profusion de force 
et d'energie en esquissant un portrait du heros en puissance: 

Quelle surabondance de force, de joie, d'orgueil, en ce petit €tre! Quel trop- 
plein d'ćnergie! Son corps et son esprit sont toujours en mouvement, empor- 
tós dans une ronde qui tourne a perdre haleine. Comme une petite salamandre, 
il danse jour et nuit dans la flamme. Un enthousiasme que rien ne lasse et 
que tout alimente. Un róve dólirant, une source jaillissante, un trćsor d'ine- 
puisable espoir, un rire, un chant, une ivresse perpetuelle. La vie ne le tient 
pas encore; a tout instant, il sen echappe: il nage dans I'infini. Qu'il est 
heureux! qu'il est fait pour etre heureux! Rien en lui qui ne croie au bohheur, 
qui ny tende de toutes ses petites forces passionnćes!... [p. 26] | 

La coincidence avec l'ólan vital bergsonien, cette «force intórieure 
des €tres organiques», est ici frappante. Dans la structure symphonique 
de I'oeuvre, cette esquisse de portrait se dessine des le dóbut, comme 
un motif thćmatique tres accentuć; motif qui recele en puissance les 
lignes de dóvelopcement du roman tout entier. Il ira en se renforcant 
dans les morceaux suivants, et s'enrichira d'elements «mćlodiques» 
toujours nouveaux. 

Dans la composition du deuxieme volume (Le Matin) se manifestent 
des parentćs ćvidentes avec le journal intime: Rolland est absorbć ici 
par l'óvolution du heros qui commence a dópasser son milieu de toute 
sa forte personnalitć artistique. La conscience quil sera quelquun 
madrit en lui. Les traits de son caractere se font jour dans les conflits 
avec son entourage prósentóćs dans les ćpisodes; autant de «flots» super- 
ficiels sous lesquels passe le torrent puissant de la vie intórieure du 
hóros *, 

 

u Jean-Christophe, pp. 11-12. 
15 «Der Bildungsprozess des hóheren Menschen hat seinen Inhalt in dem Kon- 

flikt mit allen autoritiren, konventionellen, gesellschaftlichen Festlegungen geisti- 
ger Werte. Sein Ziel ist die vollkommen autonome Einzelpersonlichkeit. Der - Kampf 
um dieses Ziel setzt unbedingte Wahrhaftigkeit und Treue gegen sich selbst 
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Plus ćtroite se resserrait autour de Christophe la prison des soucis et des 
taches módiocres, plus son coeur rćvoltć sentait son indćpendance. Dans une 
vie sans entraves, il se fit abandonnć sans doute au hasard des heures. Ne 
pouvant €tre libre qu'une heure ou deux par jour, sa force s'y ruait, comme 
un torrent entre les rochers [p. 142]. 

Les ćprćóuves de l'artiste, en apparence objectivćes et presentóes 
sous forme de relation par le narrateur, sont, a vrai dire, une confes- 
sion subjective inspiree par les expśriences personnelles de I'auteur. 
C'est encore au journal intime de Rolland que fait penser la soif de 
grandeur qui absorbe Christophe: 

La victoire.. idće fixe qui ne cesse de le brdler, sans quil sen rende 
compte, qui le soutient a travers les degońts, les fatigues, le marais croupis- 
sant de cette vie! Conscience sourde et puissante de ce quw'il sera plus tard, 
de ce qu'il est dćja!... [p. 146] 

Absorbe qu'il est par l'ćvocation de la vie intćrieure du hóros, Rol- 
land ne consacre que qeulques phrases a image extćrieure en relatant 
Vimpression de Christophe lui-móme qui se voit dans un miroir: 

Il ny a aucun rapport entre son €tre profond et la forme prósente de son 
visage et de sa pensće. Lui-móme le sait bien. S'il se voit dans son miroir, 
ces sourcils proćminents, ces petits yeux enfoncćs, ce nez court, gros du bout, 
aux narines dilatćes, cette lourde machoire, cette bouche boudeuse, tout ce 
masque, laid et vulgaire, lui est ćtranger [p. 146]. 

La sensibilite artistique de Christophe, qui dans L'Aube „n'etait 
qu'instinctive et inconsciente, devient dans Le Matin une force con- 
structive, alimentant la crćation. Dans la technique du portrait, le 
recours aux moyens d'expression musicaux est patent: Rolland se sert 
du crescendo, il agit par l'atmosphere, la valeur sonore du mot, la 
modulation de la phrase au rythme changeant: 

Il est a son vieux piano, dans sa mansarde, seul. La nuit tombe. La lueur 
mourante du jour glisse sur le cahier de musique. Il se brise les yeux a lire, 
jusqua la derniere goutte de lumiere. La tendresse des grands coeurs ćteints, 
qui s'exhale de ces pages muettes, le pónetre amoureusement. Ses yeux se 
remplissent de larmes. Il lui semble qu'un €tre cher se tient derriere: lui, 
qu'une haleine caresse sa joue, que deux bras vont enlacer son cou. Il se 
retourne, frissonnant. Il sent, il sait qwil n'est pas seul. Une Ame aimante, 
aimće est 14, aupres de lui. II gómit de ne pouvoir la prendre. Et pourtant 
cette ombre d'amertume, mólóće A son extase, a encore une douceur secrete. 
La tristesse meme est lumineuse. Il pense A ses maitres chćris, les gćnies dis- 
parus, dont l'ame revit dans ces musiques. Le coeur gonflć d'amour, il songe 
au bonheur surhumain, qui dut €tre la part de ces glorieux amis, puisquun 

voraus. Darauf beruht die sittliche Grósse dieses Menschenideals» (E. R. Cur- 
tius, Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreich, p. 108). 3163 
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reflet de leur bonheur est encore si brdlant. Il reve d'etre comme eux, de ray- 
onner cet amour dont quelques rayons perdus illuminent sa misere d'un sourire 
divin. Etre dieu a son tour, €tre un foyer de joie, €tre un soleil de vie!... 
[p. 147]. 

Dans ce fragment qui termine le premier chapitre du Matin, la com- 
position est nettement musicale. On distingue ici dans les effets trois 
phases successives qui expriment la tension croissante des ćtats dame 
du heros, le torrent grandissant de la conscience des forces creatrices. 
La musique des grands maitres est une inspiratrice qui l'enivre: «Il rEve 
d'etre comme eux». La derniere phrase composće de trois parties a la 
valeur de trois accords qui reprennent en crescendo le motif de l'ćlan 
vital: «Etre dieu 4 son tour, €tre un foyer de joie, €tre un soleil de 
vie!...» 

Ce motif est l ćlóment dominant du caractere de Christophe. Les 
evenements extćrieurs: les amours, les amitićs du hćros, ses conflits 
avec l'entourage, ses succós et ses dćfaites sont une sorte de toile de fond 
sur laquelle se dessinent les mouvements de son ame, prósentćs de 
fagon a constituer les ćtapes synthćtiques de son ćvolution. Dans la 
technique du portrait du heros, les traits de composition symphonique 
sont non moins marqućs: les themes polyphoniques qui prćsentent les 
differents aspects de la vie humaine s'unissent en des accords puissants 
et harmonieux quand l'auteur rend les crises intćrieures de Christophe. 
Le troisieme volume du roman — L'Adolescent — qui prćsente la póriode 
de maturation est particulićrement significatif de cette methode. 

Christophe faisait peau neuve. Christophe faisait ame neuve [...]. 
Il ć€tait seul dans sa chambre, une nuit, accoudće devant sa table, a la lueur 

d'une bougie. Il tournait le dos a la fen€tre. Il ne travaillait pas. Depuis des 
semaines il ne pouvait travailler. Tout tourbillonnait dans sa tete. Il avait 
tout remis en question A la fois: religion, morale, art, toute la vie. Et dans 
cette dissolution universelle de sa pensće, nul ordre, nulle methode [p. 263]. 

L'auteur illustre symboliquement les ćtats dame du hćros par les 
images de la nature. Au moment de la crise «un dćluge d'eau, une 
pluie lourde, large, droite, croula». 

Le sol sec et durci sonna comme une cloche. Et lenorme parfum de la 
terre brllante et chaude ainsi qu'une bete, lodeur de fleurs, de fruits et de 
chair amoureuse, monta dans un spasme de fureur et de plaisir. Christophe 
hallucine, tendu de tout son €tre, fróćmit dans ses entrailles.. Le voile se 
dóćchira. Ce fut un ćblouissement. A la lueur de Ióclair, il vit, au fond de la 
nuit, il vit — il fut le Dieu. Le Dieu ćtait en lui: il brisait le plafond de la 
chambre, les murs de la maison; I1 faisait craquer les limites de l'etre; Il rem- 
plissait le ciel, l'univers, le neant. Le monde se ruait en Lui, comme une 
cataracte. Dans l'horreur et l'extase de cet effondrement, Christophe tombait 
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aussi, emportć par le tourbillon qui broyait comme des pailles les droits de 
la nature. Il avait perdu le souffle, il ćtait ivre de cette chute en Dieu... 
Dieu-abime! Dieu-gouffre, Brasier de lEtre! Ouragan de la vie! Folie de 
vivre, — sans but, sans frein, sans raison, — pour la fureur de vivre! [p. 264] 

Cette description de l'emportement mystique de Christophe est com- 
posće dans un style plein d'une fougue dynamique. Les forces vitales 
croissantes du jeune hćros sont prósentćes comme des puissances my- 
sterieuses dont l'immensitć s'exprime dans le rythme des phrases et 
la sonorite suggestive des mots. C'est en meme temps une tentative 
de penetration intuitive de lame du hćros qui se libere intćrieurement 
dans sa quete d'un contact direct avec labsolu. Rolland se rapproche 
ici de la metaphysique bergsonienne de la vie et de la liberte. Selon 
Thibaudet, pour Bergson «un monde qui dure c'est un monde ou il y a 
de la libertć», et «la liberte serait dans Iordre de l'action ce qu'est 
Pintuition dans lordre de la connaissance, un contact immediat avec 
Pabsolu de la vie» *%, 

Christophe ćtait obsćdć par des rćves. «Ce fut une saine ivresse 
de tout letre: corps et Ame, fous de force» (p. 265). La nature lI'accom- 
pagnait: 

La nature ilambait d'allegresse. Le soleil bouillonnait. Le ciel liquide, fleuve 
transparent, coulait. La terre ralait et fumait de voluptć. Les plantes, les 
arbres, les insectes, les €tres innombrables ćtaient les langues ćtincelantes 
du grand feu de la vie qui montait en tournoyant dans lair. Tout criait de 
plaisir [p. 265]. 

Les forces de la nature, sa vitalitć et son mouvement, ses odeurs 
enivrantes et ses sons symbolisent la force vitale du hćros. 

Tous ces bruits, tous ces cris, il les entendait en lui [..]. Sa poitrine etait 
pres d'ćclater sous la violence de lair qui crevait les fenetres et faisait 
irruption dans son coeur asphyxić ([...]. Il lui semblait qu'il sortait du tombeau. 
La vie coulait A pleins bords; il y nageait avec voluptć, et, entrainć par elle, 
il se croyait pleinement libre [pp. 266-267]. 

Christophe, crevant d'energie, ćtait pris de la fureur de detruire, de bróler, 
de briser, d'assouvir par des actes aveugles et forcenćs la force qui I'etouffait. 
Ces acces finissaient d'ordinaire par de brusques detentes: il pleurait, il se 
jetait Aa terre, il embrassait la terre, il eńt voulu y enfoncer ses dents, ses 
mains, se repaitre d'elle; il tremblait de fievre et de dćsir [pp. 267-268]. 

En prósentant la vie de Christophe sur la fond de la nature Rolland 
souligne la force impórieuse de la vie intórieure du hćros qui entre 
dans son age mór. La trame des parties suivantes apres cette crise, 
viendra encore illustrer l'«ćlan vital», la multiplication des aspirations 
et de la curiositć devant la vie. Mais elle n'approfondit pas le caractere 

16 Ą,. Thibaudet, Le Bergsonisme, p. 246, 248. 
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de Christophe. L' Adolescent se termine sur un nouvel «accord» puissant 
qui synthetise les expóriences du hóćros: il passe par une crise apres 
avoir ćprouvć dóceptions et dćsillusions. Cette fois encore il est sauvć 
par la force intórieure qui n'appartient qu'aux €tres exceptionnels. 

Il se fat perdu, s'il avait pu retre. Par bonheur, il avait, comme les śŚtres 
de son espćce, un ressort et un recours contre la destruction, que les autres 
n'ont pas: sa force d'abord, son instinct de vivre, de ne pas se laisser mourir, 
plus intelligent que Tintelligence, plus fort que la volontć. Et il avait aussi, 
a son insu, l'etrange curiositć de l'artiste, cette impersonnalitć passionnće que 
porte en lui tout €tre douć vraiment du pouvoir createur [...]. Christophe ćtait 
submergć par la vie. Toutes ses forces avaient subi une formidable poussće 
et grandi trop vite, toutes a la fois. Sa volontć seule n'avait pas eu une 
croissance aussi rapide; et elle ćtait affolće par cette foule de monstres. La 

„personnalitć craquait. De ce tremblement de terre, de ce cataclysme intćrieuc, 
les autres ne voyaient rien. Christophe lui-meme ne voyait que son impuis- 
sance a vouloir a crćer, et a €tre. Dćsirs, instincts, pensćes, sortaient les unes 
apres les autres; comme d'une terre volcanique s'ćchappent des nuages de 
soufre [...] [pp. 366-367]. 

Rolland ćrće done en Christophe un homme qui depasse la moyenne, 
un personnage auquel ses dons intórieurs extraordinaires permettent de 
s'opposer aux forces destructrices de la vie et de ne pas se perdre. 
Ce hćros idćalisć fait penser aux hóros wagnćriens, demi-dieux gigan- 
tesques dressćs au-dessus de l homme ordinaire. Dans le portrait de 
Christophe Rolland rćalise son postulat: prósenter dans l'art «la vie 
ideale», cróćer des personnages du roman qui soient les reprćsentants 
de sentiments puissants, intenses, inspirćs par les expćriences personnel- 
les de l'auteur et non par Ilobservation de la vie environnante. On 
trouve une esquisse de ce postulat dćja dans sa thćorie du roman qu'il 
€labora dans sa jeunesse 7. Dans la conception du hóćros de Rolland 
on peut ćgalement dóceler des ćchos de la thóćorie nietzschćenne sur 
le message de l homme fort qui sait par la puissance de sa volontć 
crćer de nouvelles valeurs. Cet «ćvangile» nietzschćen quest Ainsi 
parlait Zarathustra qui soppose a lesprit de dócadence, n'est-il pas 
un ćloge enthousiaste des forces vitales? 

Durant sa jeunesse Rolland ne s'est pas profondćment intóresse 
a Nietzsche, mais on trouve dans sa correspondance avec Andrć Suares 
une mention significative sur le philosophe allemand. I1 affirme dans 
une lettre a Sofia Bertolini: «Je hais l'egoisme, meme sous la forme 
de I Ubermensch de Machiavel ou de Nietzsche, de Castruccio Castra- 
cani ou de Napolóon» 4%, Il est toutefois incontestable que pendant les 

17 Lettre 4 Malwida von Meysenbug, 10. VIII. 1890 (Choix de lettres da Mal- 
wida von Meysenbug, Paris 1948, pp. 26-28). 

18 Chere Sofia, t. 1, p. 48 (8. I. 1902). 
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annćes ou il ćcrivait Jean-Chrisiophe Rolland se trouvait sous le coup 
de l'auteur de la Volontć de puissance "”. Voici ce qu'il ćerivit a son amie 
dans les lettres ulterieures: 

«Je ne me rappelle pas que nous ayons jamais ćchangć nos impres- 
sions sur Nietzsche. Je relisais ces jours-ci, l Origine de la Tragódie. 
Quelles admirables pages! Des intuitions poćtiques ou plutót musicales, 
pareilles a des fragments de symphonies colossales, ol palpitent des 
mondes. Ce n'est pas seulement la vie de la raison, ou de l'observation 
vraie; c'est l ćnorme vie obscure, inconsciente, de la Nature, qu'on sent 
s'agiter au fond de cette redoutable pensóće. — Malheureusement (comme 
toujours chez Nietzsche), la fatigue vient vite, et la metaphysique 
nuageuse, bavarde et ergoteuse prend le dessus. -—- Quand je lis les 
dix premieres pages, je suis dans une sorte d'ivresse; je pense: "Cet 
homme est le huitieme sage de la Gróece”. Mais quand je suis a ła 
vingtieme, a la trentieme, a la cinquantieme page, je me dis: "Non, ce 
n'etait quun crofesseur allemand'» *, 

«Une lecture que vous ne devez pas souvent pratiquer, ni aimer 
c'est Nietzsche. Bien qu'il ne me soit pas tres sympathique je ne puis 
ouvrir ses livres, de loin en loin, sans en ressentir un choc: comme 
si un ćclair venait passer devant mes ycux. — C'est un grand poćte 
(en prose) et, comme moraliste (j'entends comme analyste des sentiments 
et des ames), je le trouve a peu pres unique en Allemagne»*!. 

«Non, je n'aurais pas voulu Nietzsche pour ami. Je l'admire et le 
plains beaucoup, mais j'ai besoin de płus de calme et d'harmonie en moi 
et autour de moi. Je n'aime pas beaucoup les Goethe malades. Ces 
deux mots ne vont pas ensemble. Helas! le monde a tant besoin d'har- 
monie! Il est si dóćsćquilibrće dója! Un Nietzsche risque de l'affoler tout 
a fait» **. 

Rolland critique donc sóverement la pensće de Nietzsche. Il semble 
que la notion nietzscheenne de «vołontć de puissance» n'ait fait qu'ali- 
menter sa tendance a exprimer dans le hóros du roman |I'intensite de 
la vie. Car le heros grandi et idćalisć de Rolland differe essentiellement 
de l'etre fort et immoral que Nietzsche appelle le surhomme. Le point 
de dópart dans la composition du portrait intćrieur de Christophe est 
ie «brasier d'amour», idće de Iaction ennoblissante donc la conception 
humaniste d'un individu fort qui s'eleve au-dessus du niveau de la 
foule, mais ne la traite pas avec un mópris orgueilleux. 

s Cf. Pótude de R. Cheval, Romain Rolland - Nietzsche, publiće dans 
le «Bulletin» de VAssociation des Amis de Romain Rolland, No. 42, dćcembre 1957. 

20 Chere Sofia, t. 1, p. 180 (27. VI. 1904). 
21 Ibidem, p. 228. 
2 Op. cit., t. 2, p. 50. to 
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L'epoque symboliste exaltait lintensitće de l'ćmotion esthćtique. Le 
premier chapitre de l Essaż sur les donnóes immódiates de la conscience 
comporte une analyse et une dófinition de Iintensitć. Bergson dócrit 
la musique comme un art suggestif qui agit sur nous plus puissament 
que la nature. C'est le rythme qui que l'ćmotion esthótique «parait 
admettre des degrćs d'intensitć et aussi des degrćs d'ćlevation». Bergson 
definit ce phenomene comme un ćtat d'hypnose *. Les sensations affecti- 
ves croissantes ressemblent non Aa «une note de la gamme qui de- 
viendrait de plus en plus sonore, mais plutót a une symphonie ou un 
nombre croissant d'instruments se fait entendre» 4. La technique du 
portrait du hćros dans Jean-Christophe semble conforme a la thćorie 
bergsonienne de l'intensitć. C'est par des «accords» rópćtćós rythmique- 
ment que Rolland exprime la croissance dans Christophe des forces 
vitales; a mesure que le roman se dóveloppe et que mdrit la conscience 
du hćros, ces accords deviennent de plus en plus pleins et riches. D'ou 
Pimpression de composition symphonique de I'oeuvre dans laquelle le 
motif. dominant, soulignć systćmatiquement, se cristallise sur le fond 
des motifs secondaires qui expriment la plónitude de la vie humaine. 

Le quatrieme volume du roman — La Rówolte — a vu le jour en 
1906-1907, durant la póriode ou la gloire de Bergson atteignait son 
apogće. L'analyse des sensations de l'artiste «en ćtat de crćation» qui 
ouvre le quatrieme volume de Jean-Christophe semble une illustration 
de l'«óvolution crćatrice» bergsonienne qui explique l'ćvolution des 
€tres organiques par leurs forces intćrieures, par leur «ćlan vital». 

Enfin, il allait se retrouver! Depuis combien de temps s'etait-il perdu! 
Il avait hate de se plonger dans sa pensće. Elle lui apparaissait comme un 
grand lac qui se fondait au loin dans la brumie dorće. Apres une nuit de 
fievre, il se tenait au bord, les jambes baignees par la froideur de l'eau, 
le corps caressć par la brise d'un matin d'ete. Il se jeta a la nage; il ne savait 
ou il allait, et peu lui importait; cetait la jolie de nager au hasard. Il se 
taisait, riant, ćcoutant les mille bruits de son Ame: elle fourmillait d'etres. 
Il n'y distinguait rien, la tete lui tournait; il n'eprouvait qu'un bonheur ćblouis- 
sant. Il jouit de sentir ces forces inconnues; et, remettant paresseusement 
a plus tard de faire l'essai de son pouvoir, il s'engourdit dans l'orgueilleuse 
ivresse de cette floraison intórieure, qui, comprimće depuis des mois, ćclatait 
comme un printemps soudain [p. 376]. 

Enivre par la sensation des forces intórieures qui debordent de lui, 
Christophe «rit au spectacle fantastique qui se dóroule en lui; il rit 
a sa pensće; il n'a besoin de la fixer». 

23 I] y a donc des phases distinctes dans le progres d'un sentiment esthetique, 
comme dans l'ćtat d'hypnose (Essaż, p. 13). 

24 Ibidem, p. 26. 
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Depuis des mois que les idćes s'amassaient, sans qu'il en tirat parti, il cre- 
vait de richesses A dćpenser [p. 378]. 

Comme les tres jeunes gens, il croyait avoir crćć ce qu'il róvait de crćer 
[p. 379]. 

Le dćgońt que lui inspirerent ses compositioris anciennćs, produites saris 
passion, fit qu'avec son exagćration coutumiere, il dócida de ne plus rien 
ćcrire qu'il ne fdt contraint d'ćcrire par une nćcessitć passionnće; et, laissant 
la sa poursuite aux idćes, il jura de renoncer pour toujours A la musique, 
si la creation ne simposait, a coup de tonnerre [p. 381]. 

La spontanćitć de l'acte cróateur comparće par Rolland a un orage, 
est conforme 4a lesthótique de Bergson. De meme que certains lieux 
«certaines ames sont des nids d'orages ([...] et, de meme que certains 
mois de l'annće, certains ages de la vie sont si saturćs d'ćlectricitć que 
les coups de foudre s'y produisent — sinon A volontć — du moins a l'heu- 
re attendue» (p. 381). 

La description des sensations de Christophe est precódće d'un com- 
mentaire en forme d'introduction expliquant les mouvements qui se 
produisent dans l Ame de Iartiste. On peut trouver dans ce commentaire 
reflexif des reminiscences du journal intime de Rolland od — comme 
nous l'avons mentionnć ci-dessus — le jeune ćcrivain avait analysć ses 
propres ćtats psychiques durant le processus de creation. Le ton et l'at- 
mosphere de la prose changent lorsque Iauteur se met a enregistrer les 
ćtats d'ame successifs du crćateur. La relation est directe, ćcrite comme 
un communiquć ou un diagnostic. 

L'etre tout entier se tend. Pendant des jours, lorage se própare. Une ouate 
brólante tapisse le ciel blanc. Pas un souffle. L'air immobile fermente, semble 
bouillir. La terre se tait, ćcrasće de torpeur. Le cerveau bourdonne de fićvre: 
toute la nature attend l'explosion de la force qui s'amasse, le choc du marteau 
qui se leve pesamment, pour retomber d'un coup sur l'enclume des nućes. 
De grandes ombres sombres et chaudes passent: un vent de feu se leve; les 
nerfs frćmissent comme des feuilles... Puis, le silence retombe. Le ciel con- 
tinue de couver la foudre. 

[...] Quelquefois, lattente est vaine. L'orage se dissipe, sans avoir ćclatć; 
et lon se róveille, la tete lourde, dóćcu, ćnervć, ćcoeurć. Mais c'est partie 
remise: il ćclatera; si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain; plus il aura tardć 
plus il sera violent [...]. 

Et voici!.. Les nuages ont surgi de toutes les retraites de l'etre. Masses 
ćpaisses d'un bleu noir, que dóćchirent les saccades frónćtiques des ćclairs, ils 
s'avancent d'un vol vertigineux et lourd, cernant I'horizon de l'ame, et brus- 
quement rabattent leurs deux ailes sur le ciel ćtouffć, ćteignant la lumiere. 
Heure de folie!... Les ćlćments exaspćrćs, dćchainós de la cage ou les tien- 
nent enfermćs les Lois qui assurent l'ćquilibre de l'esprit et lexistence des 
choses, regnent, informes et colossaux, dans la nuit de conscience. On sent 
qu'on agonise. On n'aspire plus A vivre. On n'aspire plus qu'a la fin, A la 
mort qui dólivre... 

8 — Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. XI, z. 2 
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Et soudain, c'est l'eclair! 
Christophe hurlait de joie. 

Joie, fureur de joie, soleil qui illumine tout ce qui est et sera, joie divine 
de crćer! [pp. 381-382]. 

Cette confession poćtique a certains traits du monologue intórieur. 
Elle se developpe sur le plan irrationnel; en se servant de limage sym- 
bolique de l'orage l'auteur essaie d'exprimer les €tats psychiques suc- 
cessifs, de pónćtrer la realite intórieure du heros. Ses sensations sont 
relatóćes 4 la troisieme perscnne mais nous nous rendons compte de 
lengagement personnel de l'auteur. Le caractere subjectif de cette re- 
lation est ćvident. Rolland transmet ses propres experiences. C'est un 
exemple du monologue intórieur defini par Dujardin comme monologue 
intćrieur indirect. Selon Dujardin * le monologue intórieur ne doit pas 
€tre ćcrit obligatoirement a la premiere personne. La deuxieme et ia 
troisieme personne peuvent dissimuler la premiere si lintervention per- 
sonnelle du romancier n'existe pas. Dans le fragment citó ci-dessus 
Fauteur sidentifie avec le hóros du roman. Rolland essaie d'exprimer la 
pensće cróatrice dans un stade de chaos, non-organiste logiquement. 
«les nuages ont surgi de toutes les retraites de l'ótre |...] cernant I'ho- 
rizon de lime, et brusquement rabattant leurs deux ailes [...] eteignant 
la lumiere [...] Les ćlóments exaspćrćs |...] regnent, informes et colos- 
saux, dans la nuit de la conscience». C'est la «reproduction de la pensće 
a Tetat naissant» propre au monologue intórieur. Les ćlóments formels 
de ce monologue sont non moins ćvidents: phrases courtes, laconiques, 
hachees, points d'interrogation, points de suspension, qui suggerent les 
pensćes inachevćes. Rolland n'essaie pas d'expliquer les associations lo- 
giques d'idees qui traversent lame du heros. Il reproduit seulement le 
torrent continu de ses ćtats interieurs dans lordre dictć par leur ac- 
croissement spontanć. Le lecteur a limpression d'avoir ete introduit 

*5 „Si nous laissons de cótć de thóćitre et nous en tenons au roman, il y a en- 
core monologue, lorsque lócrivain, employant la troisieme personne, rapporte les 
pensees du personnage de la móme facon que les historiens de PVantiquitć rappor- 
taient les paroles de leurs heros en discours indirect ou de la meme facon dont 
usaient Flaubert et les naturalistes avec leurs rócits a limparfait, a la condition 
toutefois que le romancier s'interdise toute intervention personnelle. Exemple 
dans Ulysse, le passage, qui commence par l'explication des pensćes de Gertie 
et devient le monologue intćrieur de celle-ci tout en restant a la troisieme per- 
sonne. C'est ce qu'on pourrait appeler, par analogie avec le »discours indirect« 
le »monologue interieur indirect«. Cette fois encore, le IL (ou le ELLE) dissimule 
le móme JE que celui du monologue traditionnel» (E. Dujardin, Le Monologue 
intćrieur, son apparition, ses origines, sa place dans loeuvre de James Joyce, 
pp. 39-40). 
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dans lame du hćros ou il observe directement les mouvements intórieurs. 
Il serait difficile de constater Iinfluence de la technique de Dujardin 
sur celle de Rolland. Probablement s'agit-il d'une coincidence qui serait 
une preuve nouvelle et significative des liens de Rolland avec le sym- 
bolisme, avec ses tendances 4a dócouvrir le monde du subconscient. 
L'oeuvre de Dujardin n'ayant pas ćtć remarquće par ses contemporains, 
on peut voir dans la forme du monologue intórieur de Jean-Christophe 
une tentative originale en vue d'appliquer au roman des principes de la 
poćtique symboliste et de traiter la littórature avant tout comme |I'ex- 
pression de la vie intćrieure. Rolland s'etait proposć une tache difficile: 
montrer le poete «en ćtat de poćsie». Dans son analyse de l'acte crea- 
teur il rejoint linterpretation de Bergson qui essaie de próciser la ge- 
nese et la lente ćvolution d'une oeuvre d'art, cette «rćalitć mysterieuse». 
Selon Bergson les forces du subconscient participent a l'acte crćateur. 
Rejetant la notion kantienne de Pintellect et approuvant la primautć de 
lintuition dans le processus crćateur Bergson ne prócise pas le róle de 
Tintellect dans lacte cróateur; l emotion est pour lui le facteur prin- 
cipal dans la naissance d'une oeuvre («intuition, ćmotion, crćation — un 
meme mouvement continu»). 

Quand Christophe ćtait frappć par le jęt de lumiere, une dćcharge ćlectrique 
lui parcourait le corps; il tremblait de saisissement [p. 388]. 

L'interpretation rollandienne du processus crćateur comporte tous 
les ćlóćments essentiels de linterprótation bergsonienne. I'idóće musicale 
de Christophe avait la forme «d'une grande nebuleuse enveloppant toute 
une oeuvre» (p. 388). 

[..] dordinaire, la force capricieuse, apres s'etre manifestće une fois, A l'im- 
proviste, disparaissait pour plusieurs jours dans ses retraites mystćrieuses, en 
laissant derriere elle un sillon lumineux [p. 383]. 

Christophe [...] faisait le reve impossible de ne rien produire qui ne fót 
entierement spontanć [p. 384]. 

C'est la «realitć mysterieuse» chez Bergson. 
[...] il n'etait pas sans effroi de cette puissance inconnue qui venait le visiter, 
le quittait, revenait, disparaissait [...] [p. 384]. 

<Puissance inconnue» c'est (selon le terme de Bergson) l'ćlan vital ou 
la force intórieure transformant et enrichissant la vie spirituelle. Chris- 
tophe se disait: 

Cette force c'est moi. Du jour ou elle ne sera plus, je ne serai plus: je me 
tuerai [p. 384]. 

Avec quelque violence que le frappat lidće musicale, il lui eńt ćtć impossible 
souvent de dire ce quelle signifiait. Elle faisait irruption des souterrains 
de I'Etre, bien au-dela des frontieres od commence la consctence; et, dans 
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cette force toute pure, echappant aux mesures communes, la conscience ne 
parvenait a reconnaitre aucune des prćoccupations qui lagitaient, aucun des 
sentiments humains qu'elle dófinit et qu'elle classe: joies, douleurs ils ćtaient 
tous meles en une passion unique et inintelligible, parce qu'elle ćtait au-dessus 
de I'intelligence [pp. 384-385]. 

Les facteurs irrationnels, intuitifs jouent ici un róle própondórant 
dans le processus cróateur. Mais Rolland se rend compte que les forces 
fecondes et ćlementaires doivent €tre contrólćes et ordonnćes par Iin- 
tellect: 

Le libre instinct, jailli de l'inconscience profonde, ćtait bon grć, mal grć, 
contraint a s'accoupler, sous le joug de la raison, avec des idćes claires qui 
n'avaient aucun rapport avec lui. Telle oeuvre n'ćtait ainsi quune juxtaposi- 
tion mensongóre d'un de ces grands sujets que I'esprit de Christophe s'ćtait 
tracćs, et de ces forces sauvages qui avaient un tout autre sens, que lui-móme 
ignorait. 

* 

Il allait a tatons, tete baissće, ermportć par les forces contradictoires qui 
s'entrechoquaient en lui, et jetant au hasard dans des oeuvres incohćrentes 
une vie fumeuse et puissante, qu'il ne savait pas exprimer, mais qui le pćnć- 
trait d'une joie orgueilleuse [pp. 384-385]. 

L'interpretation du processus crćateur, analysće ci-dessus, est dans 
la composition du portrait de Christophe le point culminant. Ici s'expri- 
me l'intensitć de la vie intćrieure du hóros qui dćpasse de toute sa hau- 
teur Ihomme moyen. Cette conception du personnage est un point de 
depart pour la composition des parties suivantes de l'oeuvre. 

La conscience de sa vigueur nouvelle fit qu'il osa regarder en face pour 
la premiere fois tout ce qui I'entourait, tout ce qu'il respectait sans I'avoir 
discutć; — et il le jugea aussitót avec une libertć insolente [pp. 384-385]. 

A partir de ce moment-lą le centre de gravitć dans la composition 
du roman se dćplace: de l image de la vie intórieure du hóros I'auteur 
passe au tableau de ses relations avec son milieu, des conflits causćs par 
la róvolte du jeune artiste contre la módiocritć de l'art et de la vie. En 
mćeme temps, la ligne de composition du roman, son rythme musical 
marquć dans la premiere partie par ces «accords» qui expriment les 
crises intćrieures, se brise. Le moment critique est mis en relief de fa- 
con expressive dans le «dialogue de l'auteur avec son ombre» insćrć 
entre La Rćvolte et La Foire sur la place. Rolland souligne ici I'identi- 
fication de l'auteur avec le hóros, en mettant dans la bouche de Chris- 
tophe ses propres pensćes sur la vie contemporaine, sur la faiblesse de 
la socićte dćcadente. Ainsi s'annoncent les themes qui seront dóvelop- 
pćs dans les volumes suivants qui ne prćsentent plus le móme caracte- 
re que la premiere partie. La personnalite de Christophe, individu fort, 
sert ici a faire ressortir le contraste. C'est le hóros qui lie les dix vo- 
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lumes de l'oeuvre en un ensemble. On peut parler d'un ćpanouissement, 
d'un rayonnement des traits de son caractere et de son talent qu'on a vu 
se próciser dans les premiers volumes de l'oeuvre. L'introspection psy- 
chologique est maintenant un ćlćment secondaire. Le tableau ćpique de 
Pepoque passe au premier plan. Apres une longue description des 
milieux artistiques parisiens dans La Foire sur la place l'auteur montre 
dans les parties finales de ce volume les ćtats dame du hóros qui n'a 
pas ćtć brisć par les difficultćs ni par les dćsillusions. Il sent sourdre en 
lui les forces creatrices. 

La marche faisait lever des moissons de musique. Il en €tait plein, comme 

une ruche de miel, et il riait au bourdonnement dorć de ses abeilles [...]. Son 
sang battait. Il ećcoutait passer les flots pressćs de ses pensćes. Il en venait 
de tous les points de l' horizon: mondes jeunes et vieux, qui se livraient ba- 
taille [...] [p. 792]. 
La rencontre au Louvre avec Le Bon Samaritain de Rembrandt en- 

vońte Christophe. Rolland essaie d'exprimer ici les impressions pro- 
duites par un chef-d'oeuvre qui peut remplacer un ami. En mettant en 
relief a la fin du volume la joie et la satisfaction que le hóros ćprouve 
dans son contact avec l'art, l'auteur souligne de maniere suggestive 
Pisolement de Christophe dans le milieu artistique parisien dont il fait 
la satire. Par sa position vis A vis de lart, de la vie et de la creation 
Christophe est dans ce milieu un personnage exceptionnel. Sa force de 
volontć, sa puissance crćatrice, son dćsir de vivre pleinement s'opposent 
aux moeurs de la dócadence. Il est conqućrant, il surmonte la douleur: 
«[...] il n'etait pas de ceux qui, quand ils sont malades, s'abandonnent 
a la maladie [...]» (p. 806). Il entendait passer des phrases de Schubert 
et de Bach. 

Christophe se dćbattait dans le dćlire, disant des paroles insensćes, diri- 
geant et jouant un orchestre imaginaire: trombones, trompettes, cymbales, 
timbales, bassons et contrebasses... il raclait, soufflait, tapait, avec frenćsie. 
Le malheureux bouillait de musique rentrće [pp. 806-807]. 

Le motif de Iorchestre imaginaire que Christophe dirige dans sa 
fievre est une sorte de prólude qui annonce l'image qu'on trouvera a la 
fin de La Nouvelle journće, au moment de lI'agonie du hćros. Cette ima- 
ge sera pourtant prócódće d'une crise intćrieure de Christophe dans la 
partie finale du Buisson ardent. La figure du hćros redevient ici un 6le- 
ment essentiel dans la construction de l'oeuvre tout autant que dans 
les premiers volumes. Les expćriences de Christophe, ses luttes et ses 
dćsillusions sont ici de meme une preparation, une introduction a la 
crise qui provoquera la renaissance intćrieure du hóros. Terminć en 
juillet 1911, Le Buisson ardent est le tome le plus fortement marquć par 
les courants philosophiques de l'epoque. Dans un transport mystique 
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Partiste sunit a Dieu quil a retrouvć au moment de sa «rósurrection». 
Le dialogue du hćros avec la force mystique qui symbolise la vie et 
encourage Christophe a la lutte, fait penser aux poetes romantiques. 

Dieu est un conqućrant. Il est un lion qui dóćvore. Le nćant l'enserre et 
Dieu le terrasse. Et le rythme du combat fait l'harmonie supreme. Cette 
harmonie n'est pas pour tes oreilles mortelles. Il suffit que tu saches qu'elle 
existe. Fais ton devoir en paix et laisse faire aux Dieux [p. 1420]. 

Il etait repris par la force crćatrice [..] Les idćes le frappaient, par 
ćclairs [...] [p. 1423]. 

La concordance entre les idóćes de Rolland sur I'acte crćateur et cel- 
les de Bergson est encore plus visible dans Le Buisson ardent que dans 
La Róvolte. Il semble meme que Christophe soit un exemple qui il- 
lustre lapplication pratique de la thćorie de Bergson sur la primaute 
de Tintuition et de l ćmotion, sur le róle secondaire de l'intellect dans le 
processus de naissance d'une oeuvre d'art. 

Naguere ([...] son sentiment se soumettait A une logique de dćveloppement 
prććtablie, qui d'avance lui dictait une partie de ses phrases et ie menait 
docilement, par les chemins frayćs, au terme convenu ou le public Iattendait. 
A prćsent, plus de route, cćtait au sentiment de la frayer; l'esprit n'avait qua 
suivre. Son róle n'etait móme plus de dócrire la passion; il devait faire 
corps avec elle et tacher d'en ćpouser la loi interieure [p. 1424]. 

Cette liberation de la «servitude de la raison pratique» se traduisit 
par le refus de tout message moral et social de Part: 

L'art le plus haut, le seul digne de ce nom, est au-dessus des lois d'un 
jour: il est une comete lancće dans I'infini. Que cette force soit utile ou 
qu'elle semble inutile, meme dangereuse dans Iordre pratique, elle est la 
force, elle est le feu; elle est I'ćclair jailli du ciel: par la, elle est sacrće, 
par la, elle est bienfaisante. Ses bienfaits peuvent €tre, par fortune, meme 
de l'ordre pratique; mais ses vrais, ses divins bienfaits sont comme la foi, 
de lordre surnaturel. Elle est pareille au soleil, dont elle est issue. Le soleil 
nest ni moral, ni immoral. Il est Celui qui Est. Il vainec la nuit. Ainsi, 
Vart [...] [pp. 1424-1425]. 

La force creatrice est pour Rolland une «ćnigme indicible du monde 
et de la vie», ce sont les «puissances inconnues» dont la source est Dieu. 
«Nul plus que l'artiste qui cróe, ne se sent a sa merci: car, s'il est vrai- 
ment grand, il ne dit que ce que I'esprit lui dicte» (p. 1426). Cette con- 
ception est conforme au vitalisme idealiste de Bergson; a sa conception 
de l'6volution crćatrice qui partant de l'6ćlan vital menera Bergson plus 
tard au mysticisme et lui fera reconnaitre en Dieu la force motrice de 
Punivers. La pensće de Rolland semble anticiper sur cette ćvolution 
des idćes de Bergson, de móme que la pensće de Charles Póguy. Car 
Peguy, accentuant les «racines chrótiennes» du bergsonisme, a vu un 
sens mystique dans lą doctrine dę la «durće», Arbour suppose meme 
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qu'il est possible que Linterpretation de Charles Póćguy ait decidć de 
Forientation mystique des conclusions postórieures de Bergson *% dans 
le sens du modernisme religieux francais. Rolland soulignait d'ailleurs 
PFindependance de sa formation. Dans le premier volume de sa mono- 
graphie consacróe a Charles Peguy il ćcrit clairement que durant sa 
jeunesse il brisa les fers de la pensće formee 4a lóćcole du positivisme et 
du scientisme, et ce d'abord sous linfluence de la pensće philosophique 
de Spinoza pour se frayer un chemin vers la «mouvante et profonde 
Rćalite», en róvolte contre «le monde de Robots sans coeur, sans ame», 
qui Ićtouffait «sous la carapace rationaliste». Si l'on songe que selon 
Thibaudet «aucun philosophe, pas meme Plotin, ne parait avoir exercć 
sur M. Bergson plus de fascination que Spinoza» *, il faut constater 
Pidentitć de la source d'inspiration de I'auteur de IEvolution crćatrice. 
et de Rolland dans leurs diffćrentes voies d'exploration de la «durće» 
intćrieure. Rolland souligne que «Jean-Christophe a ćtć engendrć dans 
le contact avec la source de vie, avec l'Etre qui se crće ćternellement» *$. 

«Et je mabsorbais dans cette secrete gestation, — ne permettant 
point quelle fat troublóće par quelque voix que ce fut du dehors, — 
meme par celles qui apportaient le message de la liberte. C'e€tait trop 
tard: je portais deja son fruit. Voila pourquoi je ne fus point de ceux 
qui faisaient cónacle aux vendredis du College de France; il me suffi- 
sait de savoir que sa parole ajoutait une confirmation illuminće a I'en- 
fant Christophe qui ćtait venu me visiter» *, 

De meme que pour Rolland, «le grand souffle de libćration» etait 
pour Charles Peguy la valeur la plus prócieuse et la plus crćatrice du 
bergsonisme. Imprógnó de la pensće de son maitre, Peguy «un mćtaphy- 
sicien de mótier et de nature» tirait du bergsonisme des conclusions qui 
ont dćcidć de sa crise dramatique: de son retour a la pensće chrćtienne 
et de sa rentree dans le sein de l'eglise catholique en 1908; elles sont 
«la clef qui va lui ouvrir le nouveau monde de la rćalitć» 5. Les exem- 
plaires des »Cahiers de la Quinzaine» ou Póguy a publić ses dćclarations 

26 «[...] le renversement de Pćguy prend la figure d'un achevement anticipó 
qui a peut-ćtre oriente la mćditation de son maitre. Intuitif d'une foi de plus 
en plus rayonnante, il s'est installć d'un bond au centre de la vie chrótienne qui 
inspirait ses ancetres et dont il vivait lui aussi» (A. Arbour, Henri Bergson 
et les lettres francaises, p. 292). 

21 Thibaudet, Le Bergsonisme, p. 196. 
28 «Personne a qui communiquer, A travers mes Drames imparfaits de jeu- 

nesse, le tragique contact libćrateur de la »Nature naturante«, de la source de vie, 
de l'Btre qui se crće ćternellement. C'est ce contact qui engendra le Jean-Chri- 
stophe, que je portais en ces annćes» (Rolland, Peguy, t. 1, p. 39). 

29 Ibidem, p. 39. 
30 Ibidem, p. 175. 
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ideologiques sont les documents de cette crise. La composition du Buis- 
son ardent (1908-1909) et la periode de metamorphose spirituelle du 
ródacteur des «Cahiers» avec lesquels Rolland e€tait lie, coincident. Le 
ton mystique de la crise intćrieure du hćros auquel «Dieu s'est revćlć» 
permet de deviner influence du milieu des «Cahiers». Peut-ótre meme 
PFevolution de Christophe est-elle en un certain sens une transposition 
de celle de Charles Peguy lui-móme? Quand Rolland ć6crit: «Christophe 
comprit la sagesse du vieux Haydn, se mettant a genoux chaque matin, 
avant de prendre la plume... Vigiła et ora. Veillez et priez. Priez le 
Dieu, afin quwil soit avec vous. Restez en communion amoureuse et 
pieuse avec Esprit de vie!» (p. 1426) — il serait difficille de ne pas 
remarquer dans ces mots un reflet des conversations de lauteur avec 
Charles Peguy qui, en ce temps-la, venait le voir «tres frćquemment, 
quotidiennement» et parlait «de questions de papier, de caracteres 
d'imprimerie, dabonnćs ou de desabonnćs aux «Cahiers», avec aprete 
de la Sorbonne et de ses anciens amis [...] avec enthousiasme de Berg- 
son [...]» 3. 

Dans le dernier volume de Jean-Christophe les accents du mysticisme 
sont aussi marqućs. Rolland presente ici le heros mór, Iartiste qui 
«a vaincu». Les etats ćmotifs de Christophe sont rendus dans un style 
moderniste. Rolland se sert de metaphores dćcoratives, d'effets expres- 
sifs ainsi que des symboles imprógnós du mysticisme; le caractere 
moderniste de cette prose est encore plus frappant si on la compare 
au style des premiers volumes du roman. Voici un fragment qui 
caracterise bien la nouvelle technique du portrait; lintrospection a 6tć 
remplacóe par l'interpretation des etats d'ame du heros sur le plan des 
emportements mystiques. Apres la crise orageuse: 

Il garde au fond de lui le tremblement de lorage et de ce que la mer 
soulevee lui a montrć de l'abime. Il sait que nul ne doit se vanter d'ótre 
maitre de soi qu'avec la permission de Dieu qui regne dans la bataille. 
Il porte en son ame deux Ames. L'une est un haut plateau, battu des venis 
et des nuages. L'aulre qui la domine, est un sommet neigeux qui baigne 
dans la lumiere. On n'y peut sćjourner; mais quand on est glacć par les 
brouillards d'en bas, on connait le chemin qui monte vers le soleil. Dans 
son ame de brume, Christophe n'est jamais seul. Il sent auprćs de lui la 
prósence de la robuste amie, sainte Cćcile aux yeux larges qui ćcoulent 
le ciel; et, comme lapótre Paul, — dans le tableau de Raphaćl, — qui se tait 
et qui songe, appuyć sur l'epće, il ne s'irrite plus, il ne pense płus A com- 
battre; il edifie son reve [p. 1433]. 

Les €preuves de Christophe apres la mort de Grazia ne se presentent 
pas comme une description des ćtats d'ame successifs et changeants, 

« Rolland, Peguy, t. 1, p. 124. 
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comme dans les «accords» de La Róvolte, mais comme un ćlan mystique 
de lI'homme dont «plus de la moitić de -l' me ćtait de l'autre cótó» 
depuis longtemps. L'auteur n'essaie pas de reproduire ici graduellement 
les ćtats de conscience de lartiste, son intense vie intćrieure, il relate 
plutót le plongeon de Christophe dans Iindifference a l'egard de la vie 
temporelle. La lecture de l'Evangile, les contemplations solitaires, les 
rEves nocturnes qui inspirent «un enthousiasme silencieux et sacrć» — 
telle est l'atmosphere dans laquelle naissent ses oeuvres les plus rćussies 
et les plus profondes: les oeuvres mystiques inspirćes par les scenes 
de l Evangile et par les vieilles chansons espagnoles. Apres une crise de 
deux mois Christophe a surmontć «les fantasmagories du clair-obscur 
mystique». 

Dans un clair-obscur mystique se noie aussi la quatrieme et derniere 
partie de La Nouvelle journóe. Les deux «accords» qui expriment ici 
les sensations spirituelles de Christophe sont significatifs de l evolution 
de la technique du portrait. L'auteur reprend le theme de I'artiste en 
ćtat de crćation. Le processus createur est prósentće comme un pheno- 
mene mystćrieux, ćnigmatique. 

D'abord, une torpeur vague et puissante, l'obscure joie de la grappe pleine, 
de l'ćpi gonflć, de la femme enceinte qui couve son fruit mór. Un bourdon- 
nement d'orgue; la ruche ou les abeilles chantent, au fond du panier [...] 
De cette musique sombre et dorće comme un rayon de miel d'automne, peu 
a peu se detache le rythme qui la mćne; la ronde des planetes se dessine; 
elle tourne... [p. 1565] 

L'auteur ne s'occupe pas ici d'analyse psychologique d'un artiste- 
crćateur; il essaie de dćfinir le processus de creation comme phóćnomene 
gouvernć par Iesprit qui «dóchaine les sens». L'acte cróateur est une 
realisation des r6eves, une aspiration a lharmonie et a la perfection. 
Convaincu que Dieu est la source de la puissance crćatrice de l' homme 
Rolland entonne Te Deum quand «le reve est accompli». 

La description des emportements mystiques du hóros a l'heure de 
Pagonie constitue l'«accord» final du roman. Christophe atteignant «la 
plónitude de l'art, le zenith de la vie» s'est trouvć face a face avec Dieu. 
Plongć dans un demi-sommeil, dans un engourdissement fićvreux, il 
«s'6loignait de son corps», il faisait ses adieux a la vie et a l'art. A tra- 
vers des images symboliques l'auteur prósente les ćtats d'extase de 
Partiste agonisant qui dans ses derniers ćclairs de conscience pense 
a la permanence de son oeuvre. Il se rend compte que «l'art est l'ombre 
de lI' homme jetće sur la nature», que «notre musique est illusion». 
Seulement «de temps en temps, un gónie en contact passager avec 
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la terre, apergoit brusquement le torrent du rćel, qui dćborde les cadres 
de l'art» (pp. 1587-1588). Dans la tete de Christophe bouillonnent des 
pensćes contradictoires. Rolland essaie d'exprimer des ćtats d'ame en 
constante mutation. Christophe agonisant affirme la puissance de la 
vie — source inćpuisable de joie. Dans les derniers moments de sa vie 
le hćros dirigeant un orchestre invisible «s'ćloigne de son corps». Des 
scenes dramatiques se jouent dans son subconscient: 

Melćes hallucinćes. Un chaos de passions. Fureur, luxure, soif de meurtre, 
morsures des ćtreintes charnelles, toute la bourbe de Ićtang soulevće, une 
derniere fois... [p. 1591]. 

Dans ces phrases courtes, syncopóes, róduites au minimum syntaxique 
Rolland transmet les pensćes de Christophe les plus intimes qui explo- 
sent sans aucune organisation logique. C'est I'essai de reproduction du 
torrent de pensće qui traverse I Ame du hóćros. L'auteur commente, ana- 
lyse et explique les ćtats intćrieurs prósentćs a la premiere personne, 
dans une relation directe faite par le hóros. La presence du commentaire 
de l'auteur ne permet pas — selon la formule de Dujardin ** de qua- 
lifier cette partie du roman de monologue intórieur bien qu'elle en ait 
de toute ćvidence de nombreux traits bien marqućs. Dans ses hallucina- 
tions nous voyons symboliquement Christophe «se trainer ([...] jusqu'au 
sommet ou flambe, au milieu des nućes, un feu sauvage qui purifie» 
(p. 1586). Le heros du roman termine la vie dans lunion mystique avec 
Dieu: «Seigneur [...] laisse-moi prendre haleine dans tes bras paternels» 
(p. 15983). 

A partir de cette analyse du portrait de Christophe, il nous est pos- 
sible de formuler des conclusions sur la conception gónśrale de l'oeuvre 
et l óćvolution de la pensćóe philosophique de Rolland telle qu'elle se 
manifeste a travers Jean-Christophe. Le portrait du hćros est le lien 
qui soude les dix volumes du roman-fleuve en un ensemble organique. 
Il constitue le «noyau» structurel de l'oeuvre. Inspirć par le journal 
intime c'est-a-dire par les confessions personnelles de I'auteur, ce por- 
trait est une tentative de pónćtration de la vie intćrieure du heros. 
On observe pourtant de notables diffórences dans les ćtapes successives 
de la formation de ce personnage littóraire: dans les trois premiers vo- 
lumes domine Ianalyse psychologique qui tend a prćsenter le hćros 

32 «La diffórence ne consiste pas en ce que le monologue traditionnel exprime 
des pensćes moins intimes que le monologue intćrieur, mais en ce qu'il les coor- 
donne, en dómontre I'enchainement logique, cest-a-dire les explique et le plus 
souvent se contente de les rćsumer» (Dujardin, Le Monologue intórieur, p. 68). 
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comme un enfant et un adolescent douć d'une sensibilite artistique 
exceptionnelle. L'influence de la technique du journał intime est, dans 
ces parties, singulierement apparente; elle se manifeste dans «l'enregi- 
strement» des nuances les plus subtiles du sentiment, dans la descrip- 
tion extremement subjective des expóriences intórieures du hóros, dans 
lintrospection intuitive pónótrante et detaillće. Les crises intćrieures 
du hćros relatóćes dans La Róvolte et dans Le Buisson ardent permettert 
de constater que Rolland abandonne Vobservation psychologique pour 
essayer d'interpreter la rćalite intórieure conformóment aux courants 
philosoqhiques de son ćpoque. Rolland sinteresse ici surtout a I'artiste 
«en ćtat de creation», a la presentation de lacte crćateur comme phó- 
nomene subconscient. On releve certains traits propres au monologue 
interieur dans ces parties de l'oeuvre. Christophe agit instinectivement, 
spontanement, impitueusement. Des sentiments contradictoires «bouillon- 

nent» en lui. C'est un personnage compliquć, soumis aux instincts, en 
lequel on peut trouver certaines affinitós avec les hćros de Dostolevski. 

En móćme temps, ces volumes montrent les points communs de la 
pensće de Rolland et du bergsonisme. Par suite dune interpretation 
particuliere du bergsonisme (proche de celle de Charles Póguy), et sur- 
tout de LEvolution cróatrice, Rolland transiere (dans le dernier volume 
de Jean-Christophe) limage de son heros sur le plan mystique. Paralle- 
lement a lóvolution du portrait du hóros on constate un changement 
dans les moyens litteraires. C'est dans les trois premiers volumes de 
loeuvre que les traits du hóros sont prósentćs le plus clairement, avec 
le plus de force. Au fur et a mesure que Rolland s'ćloigne de l'image 
vraie de la róćalite intćrieure pour se plonger dans l'interpretation ab- 
straite de lacte cróateur, le portrait du hóros devient de plus en plus 
flou et se transforme graduellement en une image type de Partiste; en 
exemple a l'appui de theses philosophiques. Dans la partie finale de 
l!oeuvre Rolland peint une extase mystique, une fresque qui baigne 
dans une atmosphere de transport religieux. Les traits du hćros s'effa- 
cent. En proie a des hallucinations fićvreuses, il se prósente 4 la fin 

du roman comme un symbole de l'aspiration de lI'homme au contact 
immediat avec l'absolu. On a la un exemple probant qui justifie la these 
selon laquelle la pensće de Rolland et la gónie de la poćsie symboliste 
se rejoignent dans une commune tendance a l'universel, a l'absolu. 

> 
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POWIEŚĆ-AUTOPORTRET 

ELEMENTY BERGSONIZMU W „JANIE KRZYSZTOFIE” 

STRESZCZENIE 

Od lat młodzieńczych Romain Rolland pisał swój Journal intime, który był 
podstawowym źródłem inspiracji w okresie narodzin Jana Krzysztofa. Nieraz już 
sygnalizowano podobieństwa istniejące pomiędzy tekstami pamiętnikarskimi Rol- 
landa a tekstem powieści. Z Journal intime wywodzi się także technika portreto- 
wania bohatera, która jest węzłowym problemem Jana Krzysztofa, jeśli analizu- 
jemy to dzieło z punktu widzenia ewolucji form powieści w XX w. Bo właśnie 
w technice portretowania najdobitniej zaznacza się przełomowość Jana Krzysztofa 
i nowatorstwo Rollanda w stosunku do techniki typu balzakowskiego czy pobal- 
zakowskiego. Dominantą Journal intime młodego Rollanda są wysokie aspiracje 
twórcze i tęsknota za wielkością. Te partie Jana Krzysztofa, które powstały z in- 
spiracji Journal intime, rejestrującego stany przeżyć wewnętrznych, wyróżniają 
się intensywną poetyckością, a w „symfonicznym” planie dzieła stanowią harmo- 
nijnie skomponowane części o sprecyzowanym charakterze. Są to przede wszy- 
stkim: Świt, Poranek, Młodzieniec, częściowo Bunt oraz dwa ostatnie tomy: Krzak 
gorejący i Nowy dzień. 

Autorka analizuje ewolucję portretu bohatera, podkreślając rolę elementów 
muzycznych i wykazując, że sugerują one stany wewnętrzne Krzysztofa. Jego 
portret łączy dziesięć tomów powieści-rzeki w organiczną całość i stanowi kompo- 
zycyjne jądro dzieła. Portret ten jako rozwinięcie i przetworzenie założeń struk- 
turalnych osobistego dziennika, z zachowaniem właściwych temu rodzajowi lite- 
rackiemu cech subiektywnych wyznań artysty, jest próbą wniknięcia w życie du- 
chowe bohatera. Jednakże kolejne etapy kształtowania się tej postaci literackiej 
są zróżnicowane: w pierwszych tomach powieści (SŚwit, Poranek, Młodzieniec) do- 
minuje analiza bohatera jako dziecka i młodzieńca o wyjątkowej wrażliwości 
artystycznej. W tych partiach najwyraźniej zaznacza się wpływ techniki Journal 
intime w rejestrowaniu subtelnych odcieni uczuciowych, w na wskroś osobistym 
opisie przeżyć bohatera. Jako owoc drobiazgowej, intuicyjnej introspekcji partie 
te mają wiele cech wypowiedzi subiektywnej. Kryzysy duchowe przedstawione 
w Buncie i Krzaku gorejącym świadczą o przejściu autora od obserwacji prawdy 
psychologicznej do próby interpretacji przeżyć wewnętrznych w duchu filozoficz- 
nych prądów epoki. Rollanda absorbuje tu w głównej mierze artysta „w stanie 
tworzenia”, ukazanie aktu twórczego jako zjawiska rozgrywającego się w strefie 
podświadomości. Krzysztof działa odruchowo, spontanicznie, żywiołowo; kłębią się 
w nim sprzeczne uczucia. Jest postacią skomplikowaną. Można tu zauważyć pewne 
związki, albo też analogie czy zbieżności myśli Rollanda z bergsonizmem. Silniej 
niż w Buncie występuje to w Krzaku gorejącym. Wyrażony w tym tomie pogląd 
Rollanda na akt twórczy jest zgodny z idealistycznym witalizmem Bergsona, z jego 
koncepcją „ewolucji twórczej”, wynikającej z „pędu życiowego”; koncepcją, która 
w późniejszynmę okresie zaprowadzi Bergsona do mistycyzmu, do uznania Stwórcy 
jako siły napędowej wszechświata. Zgodnie z takim właśnie kierunkiem ewolucji 
Rolland w ostatnim tomie powieści przenosi obraz bohatera w sferę mistyczną. 

Zmieniają się także literackie środki portretowania, a zatem artystyczne wa- 
lory kolejnych faz dojrzewania portretu. W trzech pierwszych tomach powieści 
rysy bohatera są przedstawione najbardziej klarownie i sugestywnie; mają też 
najwięcej cech autobiograficznych i są zindywidualizowane. W miarę iak autor 
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oddala się od realistycznego przedstawiania prawdy wewnętrznej, zmierzając 
w kierunku abstrakcjjnej interpretacji aktu twórczego — portret bohatera staje 
się coraz bardziej zamglony, nabiera stopniowo cech uogólnionego portretu artysty; 
staje się po prostu przykładem, który ilustruje tezy filozoficzne autora. 

W końcowej partii dzieła, nacechowanej dekoracyjną symboliką, Rolland stwa- 
rza obraz mistycznej ekstazy w nastroju religijnego uniesienia. Rysy bohatera 
rozpływają się. W stanie gorączkowych halucynacji Krzysztof rysuje się w finale 
powieści jako symbol dążenia człowieka do bezpośredniego kontaktu z absolutem. 
Wizerunek bohatera w końcowej partii Jana Krzysztofa jest jednym z argumentów 
wspierających tezę o zgodności myśli Romain Rollanda z duchem poezji symbo- 
listów skierowanej ku sprawom uniwersalnym, absolutnym. 

Zofia Karczewska-Markiewicz 


