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Bien que I'on n'ait pas encore choisi le blason comme sujet d'une monographie. 
sa notion et son histoire ont ćtć effleurćes dans quelques ouvrages ćruditsl, parmi 
lesquels le livre de E. Giudici? parait particulierement instructif. C'est pourquoi 
il serait superflu de s'engager maintenant dans la voie de longues ćnumórations 
des blasons que les annćes de la fin du XV* et du dćbut du XVI" siecles ont vus 
naitre3, ou dans ła voie des considćrations dćtaillóes sur leur notion gćnćrique. 

Il sufit de se borner A rappeler lorigine hćraldique du mot *blason* (blason =: 
*armoiries sur le bouclier” et *bouclier')4, connu du XII siecle, mais qui n'est devenu 
terme littćraire qu'a la dćcadence du XVI* siecle. L'ćvolution du sens de ce mot 
(ćloge, critique — fróquents au XVI" s.) et certains dótails concernant les moeurs 
de I'ćpoque (le hćrault dćcrivant les armes et ćnumćrant les exploits guerriers du 
chevalier qui se prósentait au tournoi5) font ressortir les deux ćlćments suivants: 
description et louange qui deviendront les traits constitutifs du blason littćraire. 
Et au lieu de citer de longues dćfinitionsó ou d'en hasarder de nouvelles il vaut 

1 P. ex.: Ch. d'Hćricault, Oeuvres de Coquillart, Paris 1857. P. Jannet; H. Guy, Histoire 
de la poćsie francaise au XVI's., t. 1, Paris 1910; H. Harvitt, Eustorg de Beaulieu a Disciple of Marot, 
Press of the New Era Printing Company Lancaster P. A. 1918; Ch. E. Kinch, La Poćsie satirique 
de Clćment Marot, Paris 1940. Boivin; R. E. Pike, The Blasons in French Literature of the 16'* 
Century, «Romanic Review» XXVII 1936; V. L. Saulnier, Maurice Sceve, Paris 1948. Librairie 
Klincsiecke; H. Chamard, article 'blason', [dans:] Dictionnaire des Lettres Frangaises — XVII" 
siecle, Paris 1951. A. Fayard. Voir aussi: Poetes francais du XVII* s., Paris 1953. Gallimard. 

2 E. Giudici, Łe Opere minori di Maurice Scćve, Parma 1958. Guanda. Cf. chapitre 2. 
3 Voir la-dessus: Giudici, op. cit., pp. 68-75; Dictionnaire des Lettres..., pp. 110-111. 
* Voir la-dessus: A. Dauzat, Dicrionnaire ćtymologique; O. Bloch, W. v. Wartburg, Diction- 

naire ćtymologique de la langue francaise; R. Grandsaignes d'Hauterive, Dictionnaire d'ancien 
francais. 

5 Cf. Ch. dHćricault, op. cit., t. 2, p. 147. 
6 CF. p.ex. celle de H. Guy: «Ce mot dósigne la peinture minutieuse soit d'un objet quelcon- 

que, soit d'une crćature animće, soit d'un ćtre symbolique ou fictif, soit d'un ensemble des €tres 
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peut-Etre mieux se rćfórer A celle de T. Sebillet, son premier et son plus compćtent 
thćoricien au XVI s.7 et qui sert de rćfórence aux thćoriciens modernes du blason. 
Il aurait ćtć aussi superflu de rćpćter tous les dćveloppements ćrudits sur la parentć 
de ce genre littćraire avec les dits et les dóbats moyenageux ou avec les strambotti 
de Sassoferrato. D'aprćs E. Giudici, il ne faut pas insister la-dessus$, car on peut 
trouver ailleurs une parentć plus ćvidente: avec les canti carnascialeschi italiens9 
et les capitoli de Berni10. 

Ce qui parait incontestable, c'est I'union intime des blasons avec I'atrhosphere 
littóraire du Moyen Age. A les voir de plus prós on s'apergoit que esprit du catalogue 
et les emblemes si caractćristiques pour le Moyen Age sont a leur source et Ion 
constate qu'ils sont le produit d'un art de pure rhśtorique, d'un art de rechercher 
des associations curieuses et de moduler habilement le meme sujet artistique, d'un 
art ćrudit, enfin, privć d'une grande force crćatrice, mais amoureux des classifica- 
tions encyclopćdiques et n'ayant d'autre ambition que celle d'une miniature ciselće 
avec virtuositć11, Il aurait ćtć, enfin, peu profitable de rćpćter des remarques ćru- 
dites dćja exprimćes au sujet de la diffćrenciation intćrieure du genre du blason 12. 

ou d'objets. Mettre en lumiere tous les caracteres d'une chose, la dćfinir par I'analyse de ses pro- 
prićtćs, compter ce qu'elle a de qualitćs ou de dćfauts, la faire connaitre en I'ouvrant, pour ainsi 
dire, deyant le lecteur, voila ce que se propose le blason, et comme, entendu ainsi, il donne tantót 
des portraits tantót des caricatures, il se rćvele, suivant les cas, ou trós satirique ou tres flatteur» 
(Histoire de la poćsie francaise au XVI? s., t. 1, p. 124). Qu celle de Chamard: «Enfin, sous le nom 
de blason, la vieille poćsie frangaise avait donnć souvent la peinture dćtaillće d'un tre ou d'un 
objet, — peinture gracieuse, selon qu'il s'agissait d'un portrait ou d'une caricature» (Histoire de 
la Plćiade, t. 2, Paris 1939, p. 80). Ou bien celle de F. Simone: «ll blason era propriamente un 
genere di carattere descrittiyo nel quale ogni bellezza della natura ed in particolare la bellezza 
femminile, veniva descritta con un'analisi minuta e compaciuta» (I poeti della Plćiade ed i loro 
predecessori, «Giornale italiano di Filologia» II 1949, Ne 3, p. 236). 

7 «Le blason est une perpćtućle louenge ou continu vitupćre de ce qu'on s'est proposć blason- 
ner. Pource serviront bien a celuy qui le voudra faire, tous lćs lieus de demonstration escris par 
Ićs rheteurs Grecz et Latins. Je dy en I'une et en I'autre partie de louenge et de vitupćre. Car autant 
bien se blasonne le laid comme le beau, et le mauvais comme le bon: tesmoin Marot en sćs Blasons 
du beau et du laid Tetin: et sortent lćs deus d'une mesme source, comme louenges et invectives. 
[...] Et comme le paintre et le Póćte sont cousins germains, par la rćgle: Pictoribus atque poetis etc., 
me faudroit peu pousser pour croire que le Blason dćs couleurs aus Armoiries, nous eut estć origine 
de peindre en Póćsie notre Blason. De quelconque coin soit-il sorty, le plus bref est le meilleur 
mesque il soit agu en conclusion: et est plus dous en ryme platte, et vers de huit syllabes: encores 
que ceus de dis n'en soient pas regettćs comme ineptes» (T. Sebillet, Art Poćtique Francois pour 
Pinstruction de jeunes studieus, et encor peu avancćz en la Poesie Franęoise, Paris 1548. Gilles Cor- 
rozet; citć d'apres ćd. F. Gaiffe, Paris 1910, pp. 169-170). 

8 Cf. Giudici, op.cit., pp. 88-103; H. Chamard, article 'blason” (Dictionnaire des Lettres..., 

p. 110). 
9 Publićs de nos jours par Ch. Singleton (Canti carnascialeschi del Rinascimento. A cura 

di Ch. S. Singleton, Bari 1936. Laterza). 
10 Voir la-dessus Giudici, op. cit., p. 95. 
11 Voir: Ch. d Hćricault, op. cit., t. 2, p. 148; Giudici, op. cit., pp. 87-88. 
12 Cf. Saulnier, Maurice Sceve, t. 1, pp. 72-82. 
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Toutes ces indications ćtant de notorićtć, de móme que le róle de Marot dans I'histoire 
de ce genre littćraire, la cćlebre querelle des blasons et leur dćcadence avec Ióclo- 
sion de la Plćiade, il vaut peut-Etre mieux tenter A seruter les questions peu efileurćcs 
jusqu'a prćsent. 

2 

Le probleme qui se pose avant tout est de savoir les raisons du refleurissement 
inattendu des blasons A la veille de la Plćiade!3, Si c'ćtait la grivoiserie gauloise. 
elle aurait di prolonger Iexistence du blason, car la poćsie de la Plćiade n'ćtait point 
hostile A ce genre d'expression poćtique. D'autre part, dans Fensemble des traits 
qui caractćrisent Iatmosphere psychique des blasons. elle n'est pas le facteur uni- 
que. Il y avait encore du platonisme et celui-ci, continuant A subsister, aurait pu 
aussi contribuer A la survivance du genre. On souligne une «piquante originalitć» 
du thćme que Marot avait proposć aux blasonneurs en 1535 en «leur enseignant 
a diviser le corps fćminin en maintes dćlicieuses merveilles» 14, une originalitć pareille 
c'est pourtant l'ćlóćment le plus sensationnel dans les blasons et qui n/ćtait pas 
d'ailleurs absolument neuf dans les lettres frangaises!5, Il en rćsulte que la popu- 
laritć des blasons anatomiques repose sur des raisons plus solides qu'une origina- 
litć concue d'une facon trop restreinte. C'est pourquoi on se penche avec complai- 
sance sur les dćmonstrations ćrudites de E. Giudici qui congoit le blason comme 
synthese de Iesprit moyenageux de catalogue et de la joie de vivre, intimement liće 

13 Les ćditions des blasons au XVIE£ sićcle: a) dans: Hecatomphile (...] et aultres choses sola- 
tieuses revies nouwellement. Par Pierre sergent 1539. Une rććdition A Paris chez Alain Rotrian 1540: 
b) S'ensuivent les blasons anatomiques du corps femenin, ensemble les contreblasons du nouveau com- 
posez, et additionez, avec les.figures, le tout mis par ordre: composez par plusieurs poetes contem- 
porains. Avec la table desdictz Blasons et contreblasons. Imprimez en ceste Annee. Pour Charles 
Langelier, 1543; c) rććdit. Paris 1550, Ch. Langelier; d) rććdit. Les Blasons Anatomiques du corps 
feminin. Ensemble des Contreblasons. A Paris [1554], De la Boutique de Nicolas Chrestien; e) Łes 
Blasons et Contreblasons du corps masculin et feminin composez par plusieurs Poćtes, avec les figures 
au plus pres du naturel. A Paris. Pour la veuve Jean Bonfons, demeurant en la rue neuve nostre 
Dame 4 Ienseigne Sainct Nicolas [sans date, probabl. 1568-1572]. 

Editions postórieures: a) dans Oeuvres de C. Marot pp. Lenglet Dufresnoy. A La Hayc. 
Chez P. Gosse et J. Neaulme, 1731; b) Blasons, Poćsies anciennes, recueillies et mises en ordre 
par D.M.M. [Dominique Martin Mćon], Paris 1807. Guillemot; c) une rććdit. de I'ćd. de 1550. 
S'ensuivent les Blasons anatomiques du corps feminin. Pour Charles L'Angelier 1550. Amsterdam 
[Bruxelles] 1866. J. Gay; d) Błasons anatomiques du corps feminin publićs sur Tćdition de 1550 avec 
un avant-propos, des notes et un glossaire par le bibliophile Ad** B** [Van Bewer), Paris 1907. 
Bibliotheque internationale d'ćdition. E. Sansot et Cie, Editeurs. 7, rue de "Eperon; e) dans: Oeu- 
vres poćtiques completes de Maurice Sceve, pp. B. Gućgan, Paris 1927. Garnier; f) Blasons anatomi- 
ques du corps fómenin, publićs par le bibliophile B. G. [Bertrand Gućgan], dócorćs de vignettes 
par Grćs et imprimćs par les Paralleles 4 Paris 1931; g) dans: Les Poetes du XVI" sićcle, pp. A. 
A. M. Schmidt, Paris 1953. Gallimard. 

14 Schmidt, Poeres du XV* s., p. 294. 
15 Qn connaissait dćja des poemes que lon peut qualifier de próblasons du corps fćminin, 

tels que le Mirouer des Dames de J. Castel ou les Regrets de la Belle Heaulmićre de Villon. Cf. Giu- 
dici, op. cit., p. 97. 
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au culte de la beautć et a lidćalisation de la femme caractćristiques de la Renais- 
sance16, II est vrai que Loriginalitć des blasons anatomiques ne consiste pas dans 
leur description indiscrete des appas fćminins. mais dans leur culte de la beautć 
du corps humain et du monde entier. Rien de plus caractóristique A cet ćgard que 
le blason du corps (Le Corps) oli un anonyme chantait avec prócision tous ses ćle- 
ments et exprimait «sa grande passion» pour lui17. Et rien de plus typique comme 
expression du culte de la beautć que ces miniatures du corps fóćminin, oeuvre de 
Fćpoque qui consacrait A la beautć feminine des traitćs ćrudits!8 et des cours uni- 
versitaires!9, Tout porte A croire que le culte de la beautć devait €tre cet ćlóśment 
dćcisif qui faisait s'ćpanouir un genre littćraire un peu łanguissant a cette ćpoque. 
mais cet ćpanouissement est encore le rćsultat d'un autre facteur, d'un facteur 
peut-ćtre plus essentiel, et c'est lui qui allait devenir. dans le domaine des belles- 
-lettres, l'apport le plus prócieux de cette ćpoque. Bien que mentionnć au cours 
des considórations savantes de E. Giudici29, il mćrite d'ćtre examinć de plus pres. 

La dćfinition du blason gónćralement admise fait ressortir ses quatre traits 
essentiels: description contenant une louange ou une critique, dćveloppement 
relativement court, chaine d'incantations propre 4 une litanie, tendance a Tobjec- 
tivitć2!. Il est curieux d'examiner A quel degrć les blasons repondent aux exigences 
thćoriques du genre. 

Tout d'abord le caractćre ćpigrammatique de ces poemes. Bien que «agus en 
conclusion», leur longueur est quelquefois tres embarrassante. Le Front22 de Maurice 
Sceve compte 18 lignes, mais La Mort23 de J. de Vauzelles en a deja 138; si ['on se 
souvient que le Blason des Faulces Amours?4 de Guillaume Alexis est encore beau- 
coup plus long, on peut conclure que le caractere ćpigrammatique n'ćtait pas ri- 
goureusement observć. 

Mais c'est la composition de ces poćmes qui nous fournit des observations 
beaucoup plus fructueuses. Des chaines d'invocations descriptives dćveloppćes 
4a la maniere d'une litanie, considćrćes avec une prćdilection visible comme le prin- 
cipal procćdć de composition des blasons, n'ćtaient pas capables de prćvenir leur 
monotonie. Les pośtes, intóressćs par les rćsultats artistiques de leurs efforts, de- 

16 Ibidem, p. 106. 
17 Schmidt, Poeres du XVI*£ s., p. 345. 
18 P. ex. S$. Morpurgo, E/ Costume de le Donne con un capitolo de le 33 bellezze, Brescia 1536; 

A. Firenzuola, Dialogo [...] delle bellezze delle Donne, Firenze 1548 (trad. francaise: J. Pallet, 
Discours de la beautć des Dames pris de Ditalien. Paris 1578); N. Franco, Dialogo delle bellezze, 
Casał 1542; F. Luigini, 7/ libro della bella donna, Venezia 1554; Marinello, Gli ornamenti delle 
donne, Venezia 1562. 

19 Ceux de Firenzuola, aux environs de 1540, a Prato. 
20 Cf. Giudici, op. cit., p. 104. 
21 Voir la-dessus: Schmidt, Poetes du XVI* s., p. 293. 
22 Voir: Poefes du XVI s., p. 307. 
23 Ibidem, pp. 347-350. 
24 1486. C'est, d'ailleurs, le blason satirique. 
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vaient se rendre compte de l'inconvćnient de ce procódć, c'est pourquoi les blasons 
ou il est employć rigoureusement ne sont pas nombreux et on peut les compter 
au nombre des modeles vraiment classiques du genre. Voici un exemple typique: 

Pied de fagon 4 la main comparable, 
Pied ferme et seur, en assiete honnorable, 
Pied qu'on regarde avant cuisse et Tetin 

et ainsi de suite, A travers 44 lignes, jusqu'au point final, unique dans ce poćme: 

Pied suis donc I'ordre et triumphe du corps25. 

En gćnćral, on cherchait A varier la composition des blasons. Par consćquent, 
4 cótć de leurs fragments principaux contenant une description laudative, dóveloppće 
le plus souvent A ła manićre d'une chaine ćnumćrant les qualitćs de I'objet chantć, 
on introduisait encore d'autres fragments: tels ceux ol l'auteur motivait le choix de 
Fobjet de sa louange (cette motivation pouvait avoir un caractóre lyrique ou ćpi- 
que), tels ceux ou il expliquait le but de son pośme, ol il demandait une inspiration 
spóciale pour chanter dignement Iobjet choisi, ou il relatait la genese de Pobjet 
chantć, ou bien ceux ou il s'exprimait sur son róle dans sa vie personnelle, ou, enfin, 
il adressait 4 I'objet chantć une demande pour se procurer sa protection aupres de 
sa dame. Jl est A noter que tous ces ćlóments nouveaux pouvaient apparaitre en 
diffćrents lieux du dćveloppement et que móme Iapostrophe adressće A Iobjet 
blasonnć pour provoquer son intervention en faveur du pożte n'allait pas toujours 
de pair avec la pointe du poćme. De 14 quelques schEmes gónćraux dans la compo- 
sition des blasons qui se laissent envisager: 

1” une chaine ćnumćrant les qualitćs de Vobjet blasonnć dćveloppóe A la manićre 
d'une litanie d'invocations laudatives (description łaudative, p. ex. Le Pied, Le 
bedu Tetin); 

2? description łaudative (dćveloppće toujours A la maniere d'une litanie d'in- 
vocations descriptives), demande du poete (p. ex. VOreille d' Albert le Grand, 
L'Quie, La Voix, Le Regard de Maclou de la Haye, La Larme de Maurice Sceve); 

3” description laudative, śpanchements du poete sur le róle que I'objet blasonnć 
joue dans sa vie (p. ex. Ł'*Oeil de Mellin de Saint-Gelais); 

4 motivation du choix de Iobjet chantć, description laudative, demande finale 
du pośte (p. ex. L'Ongle de Gilles d' Aurigny); 

5 conte expliquant le choix du sujet, description laudative, demande du poste 
(Les Cheveux de J. de Vauzelles, Blason du banc de G. Corrozet); 

6 genćse de I'objet blasonnć, description laudative, ćpanchement personnel 
(La Gorge de Maurice Sceve). 

Il est ćvident que les schćmes esquissćs ci-dessus (parmi lesquels le I" et le 2* 
nous paraissent classiques dans leur genre, bien que le 2* apparaisse le plus souvent) 
n'excluent point d'autres possibilitćs de composition. Au fond, la matićre ćtant 

25 F. Sagon, Le Pied, [dans:] Poćtes du XVI" s., p. 344. 
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beaucoup plus riche et beaucoup plus compliquće, il serait hasardeux de vouloir 
trouver les schemes de composition qui puissent embrasser tous les blasons. Le 
probleme n'est d'ailleurs pas la. Il est plus intóressant de noter que parmi les fragments 
ajoutćs par les poćtes pour varier la composition des blasons pródominent ceux 
qui ont le caractere d'une ćnonciation personnelle et, le plus souvent, lyrique. Si 
Pon prend, en meme temps, en considóration que la louange qui devait imprćgner 
les litanies d'invocations constituant le tronc principal du blason impliquait dans 
un certain sens, elle aussi, le caractćre lyrique de fćnonciation, on aboutit A une 
confrontation dócisive: Iobjectivitć ćtait-elle vraiment un trait rćel des blasons 
francais a Fćpoque de la Renaissance? Mais il suffit de faire une revue superficielle 
des textes pour conclure que cette objectivitć devenait rarement le fruit de I'effort 
poćtique. Envisagć de ce point de vue, le cćlebre B/ason du beau Tćtin parait avoir 
ce mćrite incontestable qu'il peut passer pour un des modćeles, peu nombreux d'ail- 
leurs, du genre: 

Tetin refaict, plus blanc qu'un oeuf, 
Tetin de satin blanc tout neuf [...]. 

Ces images et ces comparaisons nous laissent insensibles et nous semblent au- 
jourd'hui naives, sinon ridicules. Pourtant, du point de vue de la thćorie du genre, 
il y a ici une rćussite: on voit que nulle part, dans la suite du dćveloppement, Marot 
n'a transformć le caractóre de Ićnonciation et qu'il n'a jamais affaibli sa veine 
ćpique en s'engageant dans des interpolations personnelles au sujet de ses propres 
sentiments a IFćgard de Iobjet de son blason. Une fois, il est vrai, il a dćvoilć sa 
prósence, mais cćtait pour renforcer limpression de vćracitć de sa description: 

Mais je gage qu'il est ainsi [...]. 

Pour rendre plus expressif le tableau de Fobjet qu'il blasonnait il parlait des senti- 
ments provoqućs a sa vue chez les spectateurs: 

Quand on te voit, il vient A maintz 
Une envie dedans les mains 
De te taster, de te tenir [...]. 

Bien que cette «autre envie» qu'il mentionne apres comme suite de la rćalisation 
ćventuelle de pareilles vellćitćs fasse penser A une expćrience intćrieure, jamais il 
n'a ćtalć ses propres sentiments, jamais la personnalitć du narrateur n'a voilć Iobjet 
qu'il se proposait de dćcrire. On voit bien que Iobjet blasonnć est rćellement le 
hćros du poćme. II faut souligner que le blasonneur sait faire ressortir I'expres- 
sivitć de son image meme alors, lorsqu'il ne dćpasse plus les cadres de la descrip- 
tion, c.-A-d. lorsqu'il ne parle pas, comme auparavant, des impressions des specta- 
teurs: 

Tetin qui nuict et jour criez: 
Mariez moy tost, mariez!26 

.26 CI. Marot, Blason du beau Tćtin, 1535, [dans:] Poetes du XVI* s., pp. 331-332. 
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Une antropomorphisation employće ci-dessus rend le tableau plus dynamique; 
une synecdoque conduit notre attention vers Iheureuse proprićtaire de Pobjet 
blasonnć. Ce dernier procćdć lui fait perdre le caractćre de modele chirurgique- 
ment sćparć (c.-A-d. lui fait ćviter I'impression dćsavantageuse qui est presque in- 
sćparable de la notion du blason anatomique) ct nous place en prćsence d'une 
beautć fóćminine en sa plónitude. F. Sagon avait su rendre son Blason du Pied plus 
objectif que le poćme de Marot, mais il ne rćussit pas A obtenir le móme effet artisti- 
que. 

Les blasons anatomiques ou le dćveloppement est objectif sont plutót rares; 
ily en a plus parmi les blasons domestiques de G. Corrozet?7, oli non seulement 
la nature des objets blasonnćs s'ofirait mieux au choix de cette mćthode, mais oli 
il parait aussi que le poćte tentait avec conscience de composer des modćles exem- 
plaires du genre. Dans les blasons anatomiques les tentatives de varier leur compo- 
sition dont on a parle ci-dessus n'ont pas favorisć le dćveloppement objectif. On 
aurait cru que Fintroduction de fragments ćpiques tels que le rćcit parlant de Ja 
genćtse de I'objet błasonnć ou tels que Iexplication anecdotique de son choix dussent 
imposer le caractere objectif A tout le poćme, mais on a constatć que la suite du 
dóveloppement pouvait suivre son cours sans garder aucune fidćlitć aux dćbuts 
ćpiques du poćme: 

Le paranymphe Apollon cheveleux, 
Voyant les gens par trop adventureux 
A collauder tous les membres du corps 
Et qu'ilz n'estoient des beaux cheveux recordz [...] 
A tout soubdain ses Muses preparć 
Pour en former louenge 4 ceulx condigne 
Comme a ceux la qui font le corps plus digne 
Que riens quil ayt [...]. 

Mais apres ce court fragment ćpique le blasonneur s'empresse de nous faire savoir 
que c'est cette intervention divine qui lui a fait chanter les cheveux. En consćquence 
d'une pareille information personnelle le dćveloppement qui s'ensuit (interrompu 
d'ailleurs par une question rhćtorique subjective) perd son caractere de louange 
objective et ne devient qu'un fragment d'une ćnonciation de la part de I'auteur: 

Dont, incitć pour la Dame honorer, 
Son chef commence ainsi A decorer: 
Cheveulx dorez [...]. 
Koaaoaoa aa aoaa 2 1 SE J 
Que diray plus de vous, 6 beaulx Chcveulx?28 

On trouve encore le dóćbut ćpique chez Maurice Sceve dans son blason de la gorge, 
ol Von nous fait savoir d'abord qu'en train de former le corps fóminin le Crćateur 

 

21 G. Corrozet, Les Blasons domestiques, contenant la decoration d'une maison honneste [...]. 
Avec privilege. 1539. On les vend en la grand salle du Palais [...], en la boutique de Gilles Corrozet. 

28 J, de Vauzelles, Les Cheveulx, [dans:] Poetes du XVI" s., p. 303. 
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Continua la beaultć de la face 
Par une gorge yvoirine et tresblanche, 
Ronde et unie [...]. 

Mais le poete passe d'une facon inattendue A ses propres expćriences. 

Lą ou j'ay faict par grand devotion 
Mainte sacrifice, et mainte oblation 
De ce mien cueur, qui ard sur son autel [...]29. 

Il a beau, ensuite, entrelacer ses ćpanchements de litanies d'invocations descrip- 
tives, le dćveloppement ne se fait point objectif. . 

Et voici, maintenant, une motivation ingćnieuse du choix du sujet chez Corrozet: 

Ainsi que la femme prudente 
Est au mary obediente, 
Tout ainsi la table se jecte 
Vers le bance comme A luy subjecte 
Et łuy faict ceste honnestetć 
Qu'il est premier en dignitć, 
Et pour ceste grande raison 
Merite avoir le sien blason?0, 

Cette fois aussi, apres une longue chaine d'invocations descriptives ou narratives, 
vient le fragment final exprimant des sentiments tout A fait personnels. 

Si Fon veut compłcter les observations ci-dessus, il y a d'autres cas encore qu'il 
faut prendre en considćration. Et on constate de nouveau que Iobjectivitć n'est 
pas le rćsultat de l'effort du blasonneur móme dans le cas oli une demande du poete 
suivait la description laudative de I'objet blasonnć, c.-4-d. dans le cas qui a fait 
naitre le nombre le plus considćrable de blasons. C'est peu de dire que cette demande 
avait le caractere subjectif; elle constituait d'habitude le dernier chainon d'une 
apostrophe que la premiere invocation a dćja introduite et que les invocations 
qui se dćroulaient apres, indćpendamment de leur longueur, continuaient A marquer 
successivement. Cette construction apostrophique na pas tardć A transformer le 
blason, descriptif en principe, en une ćnonciation personnelle oli chaque invocation 
nouvelle constituait un membre vocatif nouveau: 

Regard ardant, cruel meurtrier de lame, 
Et qui le corps retire de la lame 
Portant I'enfer en son superbe trait, 
Et Paradis en son plus doux attrait. 

Regard posć d'un oeil demy ouvert, 
Ornć d'esmail, d'esmail noir, blanc et verd, 
Dessous le sein d'une voille argentće, 
Rasserenant l'oeillade redoutee, 

29 M. Sceve, La Gorge, ibidem, p. 330. 
30 G. Corrozet, Blason du Banc, [dans:] Montaiglon, Recueil des poćsies frangaises des XV* 

et XVI" siecles, t. 1, 1857, p. 250. 
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Regard luisant, la transparante porte 
Du cueur cachć, oli amour se transporte; 
Regarde moy, seiche mes tristes larmes [...] 31. 

Il est A noter que les blasons construits de cette maniere ne sont pas rares aussi 
chez G. Corrozet et il arrive souvent, contre toute attente, que les demandes qu'il 
exprime pour terminer ses poćmes ne semblent pas cćder a celles que la veine gau- 
loise dictait «aux rythmeurs corrompuz de parolle». 

Je te supplie que m'amye 
Ung jour sur toy trouve endormie, 
Affin que la puisse baizer 
Pour mon mal d' amour appaiser32, 

Ainsi donc, le cours apostrophique du dćveloppement, couronnć d'une demande 
personnelle du poete, contribuait A općrer une transformation curieuse: les chaines 
d'invocations descriptives qui constituaient les chainons de I'apostrophe ne deve- 
naient que des fragments objectifs, fermós dans les cadres d'une ćnonciation lyrique 
de Fauteur. II est clair qu'en cas de diffćrentes interpolations subjectives le caractere 
łyrique du poeme devait ressortir encore plus; cest alors que la personnalitć du 
narrateur apparaissait d'une fagon presque manńifeste. Quelquefois elle apparaissait 
dćja au dćbut du poeme: 

Ma plume est lente, et ma main paresseuse, 
Le sens me fuyt par la crainte amoureuse 
En disputant sans resolution 
De declarer ma grande passion [...]. 

C'6tait donc une explication personnelle du choix du sujet. C'est A son expórience 
personnelle aussi que le blasonneur a recours pour mieux chanter la louange de 
Pobjet choisi: 

O doulce main, molle, blanche, et charnue, 
Quant tu me prens, tout le sang si me mue. 

Et le poste se laisse apparaitre si souvent dans son róle de crćateur que le poćme 
perd le caractere de tableau objectif et Iobjet blasonnć, son róle de I'objet A dćcrire 
sćtant presque effacć, devient plutót un prótexte A des ćpanchements lyriques 
exprimćs au sujet des impressions qu'il lui suggere: 

Doibs je essayer A louer ce beau corps, 
Tousjours present 4 moy quand veille et dors? 
DAREMNE KA POSZDNANIK A AE ] 
Que diray plus? Auseray je entreprendre 
En cest escript en louenge comprendre 
Le bien des biens, le plaisir des plaisirs, 

31 Maclou de la Haye, Le Regard, [dans:] Poeres du XVI? s., p. 313-314. 
32 G. Corrozet, Blason du Placet, [dans:] Montaiglon, Recueil..., t. 6, p. 258. 
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La cyme, et but de tous plaisants desirs? 
Boz BO. UP AUM ZĄINBE A 
Si je pouvoye escripre ce que pense, 
A te louer point ne feroye offense 33. 

Dans Z'Oeil de Mellin de Saint-Gelais34 il n*y a que les 4 lignes du dćbut qui ont 
le caractere descriptif (elles constituent d'ailleurs le premier chainon d'une apo- 
strophe), celles qui s'ensuivent, et il y en a 36, contiennent une confession du poste 
parlant du róle que Poeil de la bien-aimće joue dans sa vie, elles constituent donc 
un poeme lyrique. 

Ainsi, on aboutit au póle diamćtralement opposć a Iobjectivisme tant dćsirć 
dans Fart du blason: non seulement de nombreux fragments lyriques35 pónetrent 
dans la description laudative entreprise conformóment A la thćorie.du blason, mais, 
ce qui est plus, tout le blason se transforme en ćpanchement; le pośme descriptif 
devient poćme lyrique. Ses traits les plus typiques, c.-a-d. les litanies d' invocations 
laudatives deviennent alors un ćlćment secondaire qui est presque nuisible au libre 
dćploiement de la veine lyrique. Il peut arriver, enfin, qu'un po$te trop ćloquent 
a son propre compte et trop indiffćrent A des principes de forme que la thćorie du 
genre lui imposait congoit un poćme imparfait du point de vue de la forme, mais 
un vrai chef-d'oeuvre du point de vue du lyrisme: 

A Quant je contemple A part moy la beaulte 
Qui cele en soy si grande cruaultć, 
Je ne puis lors bonnement non me plaindre 
Et par souspirs accumulez esteindre 
Ce peu de vie, et presque tyrer hors 
L'ame gisant en ce malheureux corps, 
Comme par ceulx qui du centre procedent, 
Ou mes tormens tous autres maulx excedent. 
Donc, 6 Souspirs, vous sgavez mes secretz, 
Et descouvrez mes douloureux regretz, 
Quant vous sortez sanglantissans du cueur [...] 

Ou allez vous? Souspirs, quand vous sortez 
Si vainement que rien ne rapportez 
Fors un desir de tousjours soupirer [...]36. 

Le blason n'a donc pas perdu son caractćre laudatif, le hśrault continuait A procla- 
mer les mćrites du chevalier qui se prósentait au tournoi, mais c'ćtait un poete qui 
Jouait le róle du hćrault; cette fois, il cćlóbrait sa dame non pas au moyen d'une 
description detaillóe de ses qualitćs, mais en confessant son admiration pour elle 
ou les souffrances que sa cruautć lui faisait endurer. 

33 Le Corps, [dans:] Poetes du XVI£ s., p. 346. 
34 Ibidem, pp. 312-313. 
35 Cf. p. ex. La Gorge de M. Sceve, ibidem, pp. 330-331. 
36 M. Sceve, Le Soupir, ibidem, p. 324. 
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Ainsi, une analyse gćnćrique des blasons, tant qu'elle est superficielle, semble- 
-t-elle dćmontrer qu'ils n'avaient gardć aucune fidćlitć aux principes du genre que 
leur provenance hćraldique avait inspirćs. On a vu que Pobjectivisme du dćveloppe- 
ment n'ćtait qu'un pium desiderium des blasonneurs — dans leur pratique crćatrice 
le subjectivisme submergeait les blasons. On a vu le subjectivisme pćnćtrer dans 
les blasons non seulement A travers les apostrophes qui encadraient les miniatures 
des objets blasonnćs, non seulement A travers diffórents fragments ajoutćs pour 
varier la composition du potme, mais encore, ce qui est plus piquant, A travers 
les fragments les plus importants dans la structure du blason, c.-A-d. A travers la 
description, laudative ou satirique, puisqu'on s'ćtait habituć A la dćvelopper au 
moyen des apports suggerćs par l'expćrience personnnelle des blasonneurs. Par 
consćquent, le genre littćraire, qui ouvrait un vaste champ 4 Part de ciseler des minia- 
tures descriptives, devenait le terrain ou le lyrisme de la Renaissance, encore incon- 
scient de soi-móme et encore incompris, s'infiltrait de plus en plus. 

Quel fut le caractere de ce lyrisme? Quelles couches de Tindividualitć humaine 
allait-il dćvoiler? II fallut qu'avant le dćveloppement de la poćsie cosmique de 
Fćpoque ait pu s'exprimer d'abord la sensibilitć humaine rćagissant sur les objets 
les plus banals au monde des choses donnćes 4a I'homme pour le servir; il fallut 
d'abord qu'un oeil primitif, qui n*avait vu jusqu'a present que leur utilitć, ait appris 
a apercevoir leur beautć; il fallut Ienchantement de homme ćbloui de la mer- 
veille de son propre corps, «toujours present [...] quand veille et dors»37; il fallut 
avant tout Ićblouissement, pónćtrant jusqu'a faire souffrir, en prósence de cette beau- 
tć suprEme de la forme qui peut ćtre incarnće dans le corps de la femme; il fallut 
donc d'abord «des blasons domestiques contenant la decoration d'une maison hon- 
neste» et «des blasons anatomiques du corps feminin». Evidemment, ce n'est pas 
un lyrisme d'une grande envolće, et c'est pourquoi G. Corrozet et J. de Vauzelles 38 
n'avaient pas tort en parlant de la nullitć de la chair en prósence de la mort; c'ćtait 
un lyrisme trop terrestre d'ailleurs, puisqu” il s'avćrait plutót frivole et libertin que 
mćditatif; un lyrisme relativement bornć enfin, car il n'a transmis aucun poćme 
de I'ime fóminine comme si la sagesse nćoplatonicienne faisant aimer la beautć spiri- 
tuelle de la femme n'avait aucune force de persuasion ou comme si cette beautć ćtait 
tellement discrete qu'on I'apercevait A peine; nćanmoins c'est lui qui constituait la 
contribution, la plus importante peut-Etre, au refleurissement inattendu des blasons. 
Il est permis de s'indigner contre les frivolitćs des blasonneurs et I'on peut faire 
des allusions A leurs gońts spócifiques39, il est pourtant incontestable qu'ils 
frayaient le chemin au lyrisme moderne, menacć ćgalement par la virtuositć des rhćto- 

37 Le Corps, ibidem, p. 345. 
38 G. Corrozet, Contre les blasonneurs des membres, ibidem, pp. 362-364; J. de Vauzelles, 

La Mort, ibidem, pp. 347-350. 
. 39 Voir: Ibidem, p. 294. 
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riqueurs et par Ićrudition de la Plćiade. Bien que, envisagćs de ce point de vue, les 
mćrites de tous les blasonneurs ne soient pas ćgaux, puisqu'une trop grande distance 
sćpare les blasons de Sceve de ceux de F. Sagon ou de certains autres, il n'est pas 
sans fondement de voir dans la querelle des blasons un reflet de la rćaction des 
prosćlytes de Iancienne ćcole littćraire. Ce n'est pas sans raison, sans doute, que 
G. Corrozet qui s'ćlevait contre les blasonneurs des membres soit, en mEme temps, 
auteur de blasons relativement peu ćloignćs de la formule classique du genre et 
que les memes procćdćs artistiques unissent J. de Vauzelles et Olivier de La Marche 4%. 
Leur indignation contre les «rithmeurs corrompuz de parolle» nous laisse aujour- 
d'hui insensibles et elle nous fait remarquer tout simplement qu'on salue ainsi 
chaque nouveautć et chaque idće plus indćpendante. La morale ne nous parait 
pas avoir ćtć offensće jusqu'a crier vengeance au ciel. Les poetes de la Plćiade avaient 
ćcrit bien des pośmes ćgalement grivois, mais I'on admet communćment que I'ana- 
crćontisme favorisait leur ćvolution vers la poćsie personnelle. Le theme de I'ana- 
tomie fćminine auquel s'ćtaient plus Marot et sa gćnćration avait jouć le mEme 
róle dans la formation du lyrisme moderne que le moment anacrćontique dans 
la vie de la Pleiade. Cependant la veine lyrique qui avait contribuć au refleurissement 
des blasons dćcida aussi de leur dćcadence. 

4 

Bien que la Plćiade n'eńt pas nourri des sentiments sympathiques A I'ćgard 
de la poćsie francaise antćcćdente, le blason n'est pas disparu sans laisser de trace 
dans la littórature frangaise de la Renaissance et il a marquć sa survivance encore 
a Fepoque ol sa carrićre officielle se penchait dćfinitivement vers son dóclin. Apres 
1549, les poćmes ainsi nommćs continuent A apparaitre de temps en temps 41, quel- 

40 Comparez p. ex. O. de La Marche, chez qui une dame doit avoir: «les pantouffles d'hu- 
militć, les souliers de soing et bonne diligence, les chausses de persćvćrance, le jarretier de ferme 
propos, la chemise d'honnestetć, le corset ou la cotte de chastetć, la pićce de bonne pensće, le cordon 
ou lacet de loyaultć, le demy ceing de magnanimitć, I'espinglier de patience, la bourse de liberalitć, 
le cousteau de justice, la gorgerette de sobrietć, la bague de foy, la robe de beau maintien, la cein- 
ture de devote memoire, les gants de charitć, le pigne de remords de conscience [...]> (Le Parement 
et Triomphe des Dames d'honneur) et J. de Vauzelles: 

Ainsi quand vient de mort la souvenir, 
Appareillons celle chemise blanche 
D'une innocence et simplicitć franche, 
Le manteau bleu de ferme loyautć, 
Un cierge ardant de vraye charitć, 
Un chapperon d'une saincte esperance, 
Cotte de foy, un bissac de science 
Et le bauldrier couvert de bon vouloir, 
Baston soit pris de diligent pouvoir 
Pour soubstenir nostre esprit et nostre ame [...]. 

(La Mort) 

4 Le plaisant blason de la Teste de Bois, Lyon 1555; Le Blason du Gobelet, Lyon 1562; Le Bla- 
son du Platellet, Lyon 1562; Le Blason des Basquines et Vertugalles, avec la belle remonstrance qu'ont 
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quefois móme chez les poetes proches de la Plćiade*2, mais comme la conscience 
de la notion gćnćrique de ce genre littćraire s'ćvaporait de plus en plus, I'ćtiquette 
employće ca et Ia rćpondait de plus en plus rarement au contenu du poćme quelle 
cherchait a dćfinir. Le blason de la marguerite de Jean de La Taille43 porte comme 
sous-titre *chanson” et c'est peut-Etre lui qui convient le mieux au caractere gónćri- 
que de cette charmante composition, le terme 'blason" n'ayant trouvć sa justifi- 
cation que dans la fonction laudative de Fensemble. D'autre part, le terme de 'blason' 
pouvait ćtre ćchangeable. Ainsi des poćmes d'Amadis Jamyn, continuation con- 
sciente des blasons des couleurs, restent-ils relativement proches du vieux blason 
francais, ayant gardć quelques-uns de ses procćdćs de composition, nćanmoins 
le pośte s'abstient de leur donner cette dćnomination et il les dćfinit tout simple-- 
ment comme Łouange de l'incarnat et Louadnge du blanc. On trouve le móme exem- 
ple chez J. Peletier du Mans dont Łouange du Fourmi, Louange de I Honneur 
et Louange des Trois Gróces (1581)45 n'ont gardć du vieux blason que sa fonction 
laudative, et chez Marie de Romieu qui remplaca le mot 'louange" par celui d'hymne 
(Hymne de la Rose*%6). Et que dire des textes, ou I'on aperęgoit sans difficultć une 
ressemblance frappante avec les blasons, bien qu'elle ne se soit jamais manifestće 
dans leur titre ou au moyen de certains procćdćs de composition? 47 — et que dire 
des poetes dont la crćation poćtique atteste un rćel effort de transposition: d'un Ron- 
sard qui avait donnć le nom de poćmes A bon nombre de ses compositions 4 la fois 
narratives et lyriques?48 d'un Belleau, auteur des Petites Hymnes de son Invention 
et des Nouveaux Eschanges des Pierres Prócieuses?* Fun et Pautre ayant ainsi cachć 
le vieux blason sous une autre dćnomination gónćrique. Si, pourtant, bien de ces 
hymnes-blasons, ainsi nommćs de nos jours50, offrent un domaine, ou le vieux bla- 
son s'ćlevait presque A la hauteur de la poćsie cosmique, ailleurs il se tenait plus 
pres de la terre. On a dćją suffisamment dóćmontrć que le thEme de la beautć de 

faict quelques dames quand on leur a remonstrć qwil nen falloit plus porter, A Lyon, par Benoist 
Rigaud, 1563; J. Chartier, Les Blasons de Vertu, 1574; C. de Mons, Les Blasons Anagramma- 
tiques du Hierapolitani A Amiens C.d.M. sur diverses fleurs personnelles de pićtć de noblesse, de justi- 
ce, et de littórature signalans en Dieu la contrće, en vers latins et frangois, Amiens, Musnier, 1562. 

42 O. de Magny, Blason d'un bouquet que luy donne sa Castianire (Amours, Paris, Estiennc 
Groulleau, 1553). 

43 J, de La Taille, Le Blason de la marguerite (citć d'apres Poetes francois depuis le XH's. 
jusqwa Malherbe, t. 5, A Paris, de UImprimerie de Crapelet, 1824, p. 281). 

44% Qeuvres poćtiques, 1575 (ćd. Paris, Lćon Willem, 1878, t. 1, pp. 287-292). 
+5 J. Peletier du Mans, Lowenges, Paris, R. Coulombeł, 1581. 
46 D'aprćs: Oetuwvres poćliques..., Paris 1878. Librairie des Bibliophiles,pp. 35-36. 
41 L'Antćrotique de la vieille et de la jeune amie de Du Bellay (ćd. Marty-Laveaux, 1866, t. I, 

pp. 169-174). 
48 Le Bocage..., Paris; Veuve Maurice de la Porte, 1554; Meslanges..., Paris, G. Corrozet, 

1555. 
49 Les Odes d'Anacrćon..., A Paris, chez A. Wechel, 1556; Amours et nouveaux Eschanges 

des Pierres Prćcienses..., Paris 1576. 
50 Par Eckhardt (Rómy Belleau, Budapest 1917, Nómeth). 
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la bien-aimće, qui ćtait et qui sera toujours une source de Pinspiration poćtique, 
fit naitre, aux temps de la Pićiade, un bon nombre de sonnets-blasons5! dont les 
blasons de sexe5? constituent une varićtć particulićre. Et les Baisers de J. Second 
ne proviennent-ils pas de la móme inspiration qui fit naitre les blasons anatomi- 
ques du corps fóćminin? 

5 

Il est temps de prćsenter des conclusions: cette courte revue des formes poćti- 
qucs ou le viecux blason s'*ćtait particulićrement rćincarnć dćmontre d'une fagon 
suffisamment claire que ce n'est pas uniquement le dóćdain de la PlEeiade pour les 
vieux genres poćtiques qui dćcida de la disparition du blason. II faut le souligner: 
les germes de sa dócadence se trouvaient dans le blason lui-mćme, la Pićiade n'a 
fait que profiter d'un concours de circonstances. Du moment que le blason se mit 
a nćgliger certains procćdćs de forme, qui lui donnaient un caractere ćpigrammatique, 
ainsi que ses litanies d'invocations descriptives qui, les uns et les autres, laissaient 
apparaitre nettement sa provenance hćraldique, du moment que le subjectivisme 
se mit A imprćgner de plus en plus sa composition jusquwa faire de Pobjet de la de- 
scription laudative un prćtexte 4 des ćpanchements lyriques, son sort fut dćfiniti- 
vement dócidć et sa fonction a la fois laudative et descriptive ne put rćagir en sa 
faveur. Il y avait bien des genres littćraires qui permettaient aussi bien de dćvelopper 
une description łaudative ou satirique, il y en avait encore plus qui prćsentaient 
moins de difficultćs du point de vue de la forme et plus de possibilitćs aux larges 
dćploiements lyrico-ćpiques ou lyriques devenus de plus en plus tentants. Ce n'est 
pas seulement sous la forme du blason que I'on pouvait exprimer le contenu que 
ce genre littćraire eut gćnćralement I'habitude d'annexer. On a vu que I'on procćdait 
ainsi, et d'une manićre artistiquement plus parfaite, au moyen d'une chanson, 
d'un poćme, d'un hymne, d'un sonnet, c.-4-d. au moyen des formes les plus varićes 
de la poćsie descriptive ou łyrique. 

Cetait donc I'histoire de I'ćlćgie qui ćtait en train de se rćpeter dans celle du 
blason: cest le nom d'ćlćgie aussi que Ton donnait 4 des poemes dont la forme 
n'avait rien de commun avec le distique ćlógiaque 4 la maniere des anciens et c'est 
A elłe aussi que diffćrents genres littóraires (sonnet, ode, chanson, stance) dóro- 
baient les thćmes favoris. H. Chamard n'a pas eu tort d'ćcrire au sujet du blason 
que «la Plćiade devait un jour le rajeunir», mais il parait moins exact d'avoir sou- 
tenu qu'elle le fit «en ajoutant au vieil ćlćment descriptif des ćlóments nouveaux 
qui en rehaussaient la valeur en le rapprochant du lyrisme 53», C'est encore avant 
Feclosion de la Pleiade que le lyrisme ćtait devenu une conqućte des blasons et 
c'est plutót la Plćiade elle-móme qui pouvait trouver dans les blasons cet encoura- 
gement au lyrisme quelle allait bientót chercher chez Anacrćon. 

 

5! Cf. H. Weber, Creation poćtique au XVIE s. en France, Paris 1956. Nizet, t. 1, p. 286. 
52 Voir: Oeuvres de Ronsard, ćd. Laumonier 1914-1919, t. 5, p. 197. 
*3 Dictionnaire des lettres..., p. 111. 
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Z BADAŃ NAD EWOLUCJĄ BLASONS FRANCUSKICH 
W XVI WIEKU 

STRESZCZENIE 

By móc odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki zadecydowały o niespodziewanym rozkwicie 
blasons w przeddzień wystąpienia Plejady, autor podejmuje ich analizę rodzajową. Wykazuje ona, 
że zwłaszcza blasons anatomiques du corps fćminin rzadko pozostawały wierne teoretycznym za- 
łożeniom gatunku, co uwidoczniało się uderzająco w ich kompozycji. Okazuje się, że gatunek ten, 
w założeniu mający służyć możliwie zobiektywizowanemu ujęciu pochwalnego opisu, stawał się 
korytem, przez które renesansowy liryzm wlewał się do francuskiej poezji. Właśnie nastręczająca 
się w blasons anatomiques sposobność do lirycznych wynurzeń, prowokowanych renesansowym 
zachwytem dla piękna ciała ludzkiego i piękna otaczającego świata, była powodem ich niespo- 
dziewanego rozbłyśnięcia. 

W ten sposób w dziejach kształtowania się liryzmu we francuskiej poezji renesansowej blasons 
anatomiques odegrały w stosunku do poetów generacji Marota taką samą rolę pobudzającą, jaką 
odegrał anakreontyzm w historii poetów Plejady. Wbrew opinii H. Chamard — to nie Plejada pod- 
niosła ich wartość zbliżając je do liryzmu, ale liryzm stał się ich udziałem jeszcze przed wystąpieniem 
Plejady. Od chwili przecież, gdy decydujący o ich istocie opis pochwalny stawać się począł jedy- 
nie pretekstem do lirycznych wynurzeń i gdy na plan dalszy zaczęły schodzić charakterystyczne 
dla nich chwyty formalne, jak litanijne łańcuchy opisowych inwokacyj — los ich został przesądzony. 
Napierającej coraz silniej rozlewności liryczno-epickiej służyć mogły lepiej inne formy poetyckie, 
i tym się tłumaczy swoista reinkarnacja blason w hymne-blason, sonnet-blason czy w inne formy 
poezji lirycznej bądź opisowej. Ale dawny blason musiał pójść w zapomnienie z natury swej istoty 
rodzajowej przede wszystkim, a nie tylko z powodu niechęci Plejady do poprzedniej poezji fran- 
cuskiej. ę 

Kazimierz Kupisz 
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