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METAPHORE BAROQUE ET METAPHORE ROMANTIQUE 

Avons-nous le droit de parler des mćtaphores romantiques et baroques, si nous 
ne sommes capables de donner des dćfinitions satisfaisantes ni de I" śpoque baroque 
ni de art romantique? Si prócisćment les analyses des oeuvres cróćes dans les atmos- 
pheres du XVIIe et du commencement du XIX* sićcles nous montrent le mieux 
notre incapacitć de dćfinir d'une maniere valable, et une fois pour toutes, les phćno- 
mćenes fugitifs et multiformes de I'ómotion et de la pensće humaines reprósentćes et 
transformćes dans I'oeuvre d'art? Cependant en lisant des textes de Du Bois Hus, 
d”Hopil, de Martial de Brives etc. et des poćmes de Victor Hugo, de Musset, de 
Nerval et d'autres, nous nous rendons compte de similitudes profondes de la vision 
poćtique et en mćme temps de diffórences essentielles entre les pośtes de ces deux 
ćpoques, diffórentes et proches, de ces deux atmosphćres inquićtantes et riches oli 
Vhomme a cherchć — chaque fois A son tour — A rompre les frontitres entre son 
expćrience psychique intćrieure et I'univers, entre le rćve et la rćalitć. Mais a-t-il 
Vraiment voulu rompre la frontiere entre le monde de imagination et celui de la 
rćalitó, du raisonnement logique? Ou a-t-il seulement voulu vivre sous deux, ou 
plutót sous plusieurs esp$ces, en se rendant compte de la multiplicitć insaisissable 
du monde et de sa propre existence? A cette question, les romantiques rópondraient 
probablement d'une autre manióre que les pośtes baroques. 

En ćtudiant la mótaphore baroque et romantique, nous nous rendons compte 
mieux que dans d'”autres types d'analyses littćraires de la fragilitć des termes «roman- 
tique» et «baroque». Toutes les mćtaphores employćes chez les podtes du XVIIE s. 
ne sont pas baroques, toutes les images poćtiques contenues dans la poćsie des 
<romantiques» n*ont pas les traits essentiels du romantisme. On pourrait les trouver 
a n'importe quelle ćpoque. Il ne faut d'ailleurs pas insister sur leurs dćfinitions prćci- 
wł On peut montrer tout simplement des parallóles et des diffórences dans la vision 
poćtique des ćcrivains appartenant A ces deux ćpoques ćloignćes et proches; en meme 
temps, on peut y chercher ce qui correspond avec notre propre vision du monde, 
Ou plutót encore, ce qui refiete la quete ćternelle de 'homme a la recherche de la 
forme et du sens de son existence dans le monde. 
z 
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Toutes les gónćrations, depuis le commencement de la littórature jusqu'a nos 
jours, se sont inquićtćes du probleme de la rćalitć et de son image, de la stabilitć et 
des changements, de Ićternitć et du moment qui nous ćchappe plus vite que nous 
ne sommes capables de le saisir. A toutes les ćpoques, I'expression littćraire refiete 
les recherches perpćtuelles de Vhomme voulant se connaitre lui-móme. La pośsie, 
Vart en gónćral se dóveloppe sous le signe de Vinconstance accompagnće souvent 
d'une certaine nostalgie, toujours vaine, d'une stabilitć vćritable ou Ion pourrait 
connaitre et accepter une fois pour toutes la forme «rćelle» et «logique» de son carac- 
tere, de son existence et du monde extćrieur. D'un cótć, I' homme veut s'emparer 
de la róalitć dans sa propre essence, absolue, unique et irrópćtable, de l'autre, il se 
rend compte qu'une telle rćalitć n'existe pas peut-Etre, ou qu'elle est du moins cachće 
pour lui. De ce conflit entre le dósir et la conscience naissent des oeuvres d'art — et 
des images poćtiques. L'on cróe des images de ce que I'on n'est pas capable de connai- 
tre jusqu'au fond et ces images refietent Pincertitude et les changements du monde 
qui nous entoure, elles dćvoilent nos propres modifications psychiques, nos deguise- 
ments conscients et inconscients, cette multiplicitć intórieure dans laquelle on ne 
distingue plus prócisćment la fidćlitć de I'infidćlitć, les sentiments vócus des senti- 
ments róvćs. Cette pródisposition philosophique et psychique sert de base A chaque 
mćtaphore et elle explique en móme temps son ambiguite. L'homme compare une 
chose A une autre ou il entoure un objet — ou plutót son concept — de certaines ima- 
ges pour le rendre plus clair, plus comprćhensible. En mćme temps sachant que 
la rćalitć change toujours, il ła voile d'images fugitives, inconstantes et parfois 
irróelles, mais correspondant profondóment avec I'inconstance du monde et de la 
perception humaine. Dans la littćrature moderne, les deux aspects de la mótaphore 
s'unissent souvent. En expliquant la rćalitć, en la rendant płus claire, la mćtaphore 
cache et dóguise parfois en meme temps les objets et les sentiments prósentćs. En vou- 
ant cacher la rćalitć sous une image pleine de fantaisie et d'irrćalitć, elle trahit 
parfois Time de son crćateur et le chemin profond et perpótuel de sa pensće et de 
sa perception du monde. 

Nous ne sommes pas enfermćs dans une seule ćpoque, dans un seul courant littć- 
raire. Les mćtaphores employćes dans la poćsie baroque peuvent ćblouir un pośte 
romantique, symboliste ou un crćateur de notre ćpoque au point qu'il y retrouve 
sa propre vision du monde. En caractćrisant la mćtaphore, on pourrait dire encore 
avec plus de justesse qu'en caractćrisant d'autres ćlóments et moyens stylistiques 
qu'elle n'existe pas seulement sous la forme ćcrite, fixće par le texte littóraire, mais 
qu'elle se dćveloppe toujours dans la perception esthćtique". Fondće sur le sentiment 
du changement et de la mótamorphose, elle change toujours en entrant en contact 
avec de nouveaux lecteurs munis de leurs propres expćriences esthćtiques et ayant 

1 En ce qui concerne la perception esthćtique et la conerćtisation de divers aspects d'une 
oeuvre littćraire, voir R. Ingarden, Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, Tibingen, Max 
Niemeyer Verlag, 1968, p. 49 et suiv. 
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des traits psychiques individuels. Percevons-nous vraiment les mótaphores baroques 
et romantiques dans I'optique de leur ćpoque ou les recevons-nous en subissant 
a notre insu I atmosphere esthótique du XX© siecle? 

Cependant il ne faut nier non seulement Iexistence des ćpoques et courants 
littćraires, mais encore notre capacitć de les connaitre et de les distinguer. 

En s'occupant des diffórences et des affinitós des mótaphores romantiques et 
baroques, nous nous concentrerons sur des mótaphores romantiques qui sont comme 
puisćes dans la vision pośtique du Baroque (et il y en a beaucoup), mais qui different 
tout de meme sous certain aspect de I'image que I"homme baroque s'est faite du 
monde et de sa propre existence. Nous chercherons les diffórences des images 
qui — au premier coup d'oeil — ne diffórent gućre. 

Les affinitćs entre les mótaphores romantiques et baroques ont ćtć constatóes 
plusieurs fois dója?. Si nous acceptons la dófinition du Baroque formulóe par Jean 
Rousset qui affirme: «le Baroque se prósente A la fois comme dćguisement et ostenta- 
tion, et comme mótamorphose et instabilitć, jeu de formes en mouvement et d'appa- 
rences changeantes»*, nous pourrons Iappliquer facilement aussi A certains types 
de la vision pośtique des romantiques. 

De meme que pour les poćtes baroques, le changement ćtait pour les romanti- 
ques une des conditions de existence humaine. L'eau, I'ombre, Ioiseau, le reflet 
fugitif dans Teau, le nuage, la lune inconstante, les moments de transition dans la 
nature ainsi que dans la vie humaine (par exemple I'aube et le crópuscule), les mo- 
ments de cataclysmes prćcipitćs qui changent la nature comme le dćluge ou PForage, 
les moments ou la vie humaine se transforme sous I'appel impćrieux de l'amour 
ou de la mort, ce sont des themes de poćmes et la base des images pośtiques baroques 
ainsi que romantiques. Le type de la vision pośtique s'approprie aussi, sous la forme 
adćquate, I'expression littóraire — ramifiće et flottante qui se dóveloppe dans des 
complexes multiples et divers de la dćnomination figurće ol le lecteur cesse parfois 

2 Marcel Raymond constate par exemple: «Au sentiment [classique] de la discontinuitć, 
de la distinction des parties, s'oppose alors un sentiment de la continuitć, de la mótamorphose, 
de la participation des parties a I ensemble. Mais ce sentiment non-classique, s'il est celui des baro- 
ques, semble ćtre aussi celui des romantiques, des symbolistes...» (Baroque et renaissance poćtique, 
Paris 1955, p. 32). Ou Marcel Brion affirme: «Ce besoin de dćpasser tout ce qui I'entoure et de se 
dópasser lui-m6me dćsigne tres nettement I'homme-baroque et les figures-types qui le dćfinissent 
dans la littćrature: le Sigismond de la Vie est un songe, de Calderon, devenu incapable de discrimi- 
ner le r6ve et la vie; Don Juan, Iinassouvissable passionnć dont, seule, la possession de toutes les 
femmes pourrait rassasier la curiositć et le dćsir; Faust, que la connaissance de toutes les sciences 
et la domination de toutes les forces naturelles et surnaturelles contenteraient A peine; Don Qui- 
chotte dćrivant dans Villimitć de ses songes et conscient de rćaliser dans sa *geste', móme si celle-ci 
est absurde, le monde des romans de chevalerie. Tels sont les hommes-baroques qui ont lćguć leur 
idćal au Romantisme, lequel, dans une tres large mesure, spirituellement et matćriellement, a pris 
la releve du Baroque» (Z'Oeil, esprit et la main du peintre, Paris 1966, p. 198). Etc. 

3 Voir J. Rousset, La Poćsie baroque au temps de Malherbe, La Metaphore, [dans :] 
«XVII siecle» 1956, avril, p. 353. 
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de distinguer prócisćment la description directe et la transposition mótaphorique 
de la rćalitć. Le reve, Ićblouissement imaginaire se conjuguent avec la rćalitć pergue 
en la modifiant et en lui donnant parfois une nouvelle signification. Le poste ne compa- 
re pas la rćalitć pergue A une autre rćalitć existant dans une certaine relation avec 
la rćalitć de base, mais il pergoit et cherche A exprimer la multiplicitć des sensations 
et des idćes qui se superposent en crćant un ensemble homogóne et complexe, quoi- 
que toujours pret a se dćcomposer et A se mótamorphoser dans un ensemble diffć- 
rent, s'opposant parfois a Ilimage de base. Un des traits essentiels des metaphores 
baroques ainsi que romantiques, c'est leur richesse et leur fragilitć. 

Cependant il nous semble qu'il y a une diffćrence entre le monde flottant et 
dansant de la poćsie baroque et le mouvement perpćtuel du pelerinage romantique. 
Malgrć toute sa multiplicitć intarissable, le Baroque est soumis, beaucoup plus 
que le Romantisme, A un certain ordre extćrieur ainsi qu' A un ordre intćrieur et 
psychique. Le dćguisement signifie pour le poste baroque soit le jeu, soit la destinće 
humaine. II I'accepte comme un des moyens d'enrichissement psychique de I' homme, 
comme la multiplication de la beautć du monde — ou il le considećre comme le rć- 
sultat de Vincertitude terrestre de Vindividu enclin au póćchć. (Les deux aspects 
pouvaient d'ailleurs se conjuguer dans les pośmes baroques.) Malgrć tout son indi- 
vidualisme et subjectivisme, le poste baroque ćtait croyant — souvent au sens reli- 
gieux et presque toujours au sens social. La croyance donne T'illusion d'une certaine 
communautć. Celui qui croit n'est jamais tout-a-fait isolć. Il appartient. A Dieu, 
comme il croit, mais par Iintermćdiaire de Dieu, a I' humanitć, 4 son ćpoque. L'hom- 
me baroque a pu vouloir changer le monde. Cependant il trouvait dans la rćalitć 
objective presque toujours une base assez solide qui a pu le protćger contre ses 
propres róvoltes psychiques, contre ses hósitations morales et contre la solitude 
qui dśbouche sur le vide. II serait injuste de dire que le mouvement baroque ćtait 
le mouvement de la danse et que le dśguisement baroque ćtait le dóguisement du bal 
masquć. Le Baroque connaissait la beautć fugitive de Pexistence humaine, ses angois- 
ses et ses nostalgies. Mais en meme temps, le pośte baroque, cherchant son visage 
dans les multiples miroirs imaginaires, śtait parfois un courtisan discret et distinguć 
qui se soumettait A la structure extćrieure et intórieure du monde. 

La tragódie des poćtes romantiques ćtait leur incapacitć de croire absolument 
et continuellement. Ils se rćvoltent contre Dieu parce qu'ils cessent de le voir claire- 
ment. Ils se querellent avec Dieu parce qu'ils ont I'impression qu'il s'ćloigne d'eux. 
L'incapacitć et la nostalgie d'aimer et d'Etre aimć, c'est leur sort. Le manque de croy- 
ance les isole. Tous leurs amours — de la nature, de la femme, du public, de Dieu — 
sont malheureux. Ils ne veulent pas se soumettre A un ordre extćrieur et ils perdent 
leur stabilitć intćrieure, psychique. Pour des postes baroques, les reflets de la rćalitć 
pouvaient entrer dans de nouvelles structures absurdes dans lesquelles les oiseaux 
nageaient A cótć des poissons et des ćtoiles brillaient dans des eaux. MEme A cette 
ćpoque, on a commencć 4 se poser la question des limites de l'existence et de ses 
divers modes. Pour les romantiques, le monde se dćcompose plus violemment. 
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Ils perdent parfois de vue la rćalitć. Non seulement au sens philosophique, mais 
surtout au sens psychique. Ce n'est pas un hasard si des gens bizarres ou móme des 
aliśnćs se trouvent si souvent dans les oeuvres romantiques et que beaucoup de 
postes romantiques meurent en ćtat de dómence. 

Les postes baroques du mouvement et du changement comprenaient la sincćritć 
d'une autre maniere que les romantiques. Ils ne se sentaient pas obligćs d'exprimer 
dans leurs oeuvres ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils ćprouvaient en rćalitć. Peut-Etre 
se rendaient-ils compte de la vanitć d'une telle expórience. Au contraire, les romanti- 
ques souffraient de leur incapacitć d'6tre sinceres, c'est-a-dire d'exprimer ce qu'ils 
pensaient et ce qu'ils śprouvaient en rćalitć. La «rćalitó» de leurs sentiments leur 
ćchappait. Les changements de leurs amours n'ćtaient plus un jeu pour eux; ils les 
remplissaient d'angoisse. Parfois ils ont eu Fimpression de perdre leur ombre, leur 
visage. Les mśtamorphoses romantiques ouvraient sur le vide. 

Il nous semble que les postes baroques different le plus profondóment des poetes 
romantiques sous deux aspects: 1” — Les pośtes baroques acceptent un certain 
ordre extćrieur de meme qw'intórieur. La base de la rćalitć ne cesse pas d'exister pour 
eux, le sentiment du changement ne les conduit pas jusqu”a une solitude insupportable 
ou móme jusqu'a la dćmence. Les postes romantiques ont parfois perdu cet ordre 
extórieur et intórieur, ils ont voulu lutter contre le changement du monde — ou ils 
s'en enivraient dans une solitude amere, sans trouver I'appui dans une communautć 
des esprits proches. Les mćtamorphoses perpótuelles du monde n'ćtaient pas pour 
eux seulement un jeu ou la destinće humaine en gónćral, mais elles devenaient leur 
propre probleme personnel qu'ils cherchaient A rósoudre d'une manićre individuelle. 
2” — Pour le poćte baroque, la sincćritć ne reprósentait pas un problśme douloureux. 
II pouvait vivre la poćsie, mais il ne confondait pas d'une manióre directe et immć- 
diate la vie et la littórature. Pour les pośtes romantiques, la sincćritć, ou plutót 
Fimpossibilitć d'etre sincćres reprósentait un probleme tragique qui s'est reflćtć 
profondóment dans leur vision du monde ainsi que dans leurs images pośtiques. 

A Pópoque romantique de meme qu'a l'age baroque, les querelles sur la forme 
et la fonction de la mćtaphore ćtaient A I'ordre du jour. Aux deux śpoques, on s'eni- . 
vrait d' images poćtiques riches et inattendues et on les dótestait en meme temps. 
Malherbe refusait des mótaphores ćmotives et compliqućes servant plutót A cacher 
qwa śclairer la rćalitć dócrite. Les pośtes romantiques ćtaient parfois mal compris 
prócisćment A cause de leurs mśtaphores trop riches qui s'ćloignaient de la rćalitć 
et qui ćvoquaient un monde fantastique et imaginaire. Cependant il nous semble 
que les motifs de ces querelles ćtaient diffćrents dans chacun de ces deux courants. 
Certains ćcrivains de I'śpoque baroque refusaient la mótaphore parce qu'elle n'ćtait 
pas conforme A la rćalitć extćrieure du monde, parce qu'elle cachait ou dćformait 
la rćalitć objective, c'est-A-dire la rćalitć considćrće A cette śpoque — A cause des 
dócouvertes scientifiques — comme unique et vraie. A I'ćpoque romantique, la 
situation ćtait plus complexe. D'un cótć, les pośtes romantiques ćtaient critiqućs 
a cause de leurs mćtaphores riches et hardies; de l'autre, les postes eux-mómes 
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s'interrogeaient parfois sur la fonction et la signification de leurs images pośtiques. 
Le plus important pour eux n'ćtait pas que leurs mśtaphores s'ćloignassent de la 
rćalitć objective, mais ils craignaient que les mćtaphores, les mótamorphoses perpć- 
tuelles ne les ćcartassent trop de leur propre monde intórieur; de la rćalitć subjec- 
tive de leur propre existence. Mais en meme temps, ils se rendaient compte qu'ils 
n'ćtaient capables d'exprimer la rćalitć intórieure qu'a I'aide des mśtaphores et cela 
a donnć un caractere dynamique et ambigu A leur vision et A leur expression pośti- 
ques. 

Certains postes baroques ne distinguaient pas assez clairement I'explication scienti- 
fique et le traitć philosophique d'un cótć et la transposition littćraire de I'autre. 
Les postes romantiques ne distinguaient pas toujours assez nettement la confession 
personnelle et la rćalitć fictive d'une oeuvre littśraire. De 1a chez les uns la crainte 
devant les mśtaphores dćformant la rćalitć objective et chez les autres la crainte 
devant les mótaphores dócouvrant plusieurs couches de la conscience humaine 
et mettant ainsi en question une róalitć psychique, unique et stable. 

Parfois on a Iimpression que les postes romantiques et baroques vivaient dans 
la meme atmosphere pośtisće et flottante. Le monde changeait, fleurissait, se vapori- 
sait et s'envolait devant eux. Les descriptions directes se transformaient dans les 
complexes de dćnominations mćtaphoriques, les frontićres entre le r8ve et la rćalitć, 
le dćsir et son accomplissement s'effagaient. D'ailleurs, I accomplissement ćtait inac- 
cessible pour les chercheurs d'absolu a I'ćpoque romantique ainsi que baroque. 
Toute la rćalitć ćtait vue par le prisme de la nostalgie. 

Chez les romantiques ainsi que chez les postes baroques, les mćtaphores naissent - 
alors parfois du sentiment de Iinconstance et du changement. Par exemple chez 
Auvray: 

Bref, le corps n'est sinon que la prison de I'ame, 
Son tyran, son forcat, son meurtrier, son bourreau, 
Son lict contagieux, son gouffre, son tombeau. 
L'hommę est tant obligć A la vicissitude 
Quv'il n'a rien plus certain que son incertitude... 

(Antkologie de la poćsie baroque, I, p. 44)*. 

L'inconstance noire du pośte baroque ćvoque image de la mort. Cette image 
est sombre, mais elle n'effraye que I" homme terrestre. Le vrai homme se compose 
de celui qui appartient a la terre et de celui qui appartient A Dieu. La querelle perpć- 
tuelle de ses deux faces de I' homme qui est la cause de son inconstance et de son 
incertitude se termine au moment de la mort au moment terrible, mais qui libere en 
meme temps I' homme de sa fragilitć charnelle et de son póchć. Drelincourt exprime 
la meme idće dans les vers: 

* La plupart des citations de la poćsie baroque sont puisćes dans I Anthologie de la poćsie 
baroque francaise, I, 1I. Textes choisis et prósentćs par Jean Rousset, Paris 1961, d'apres laquelle j'ai 
ćtabli partiellement aussi le canevas des images poćtiques ćtudićes dans leur rapport avec les 
motifs employćs et les matieres prósentćes. 
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Ainsi, Vase de terre, ainsi, Corps languissant, 
Portative Maison, Tabernacle fragile, 
Et d'un Tout precieus, Moitić faible et debile, 
Tu ten vas fondre, enfin, tu ten vas perissant. 
Mais en Toy je m'assure, 6 Saveur Tout-puissant! 
Ta parole, et ton bras, A qui tout est facile, 
M'enlevant du Tombeau, feront de cette Argile, 
Au Matin du grand jour, un Corps resplendissant. 

(Anthologie de la poćsie baroque, II, p. 167). 

La mort et les mótamorphoses de I' homme qui terminent sa vie terrestre servent 
aussi de base 4 beaucoup de poćmes et d'images pośtiques du Romantisme. Par 
exemple: 

Ce corps vil composć des ćlćmens divers 
Ne sera pas plus moi qu'une vague des mers, 
Qu'une feuille des bois que Faquilon promene, 
Qu'un argile pótri sous une forme humaine, 
Que le feu du bicher dans les airs exhalć, 
Qu le sable mouvant dans vos chemins foulć! 

(A. de Lamartine, La Mort de Socrate, [dans:] Oeuvres completes, I, Paris 1836, p. 369). 

Dans les vers romantiques ainsi que baroques, les postes montrent d'une manićre 
figuróe les mótamorphoses de I" homme a I'appel de la mort. La situation y est presque 
la móme, la dćnomination mótaphorique appartient presqu'a la móme sphćre de la 
vision pośtique. Dans la poćsie romantique ainsi que dans la poćsie baroque, les 
images se prolongent, les postes ajoutent de nouvelles et de nouvelles images ćvoquant 
toujours la m6me situation fondamentale: le changement et la mort. La structure 
syntaxique ainsi que la construction de la dćnomination figuróe sont alors presque 
les mómes dans les vers romantiques et baroques. Dans les deux cas, on emploie 
des images inspirćes par la Bible (par exemple la comparaison du corps humain 
et de Fargile), D'ou vient alors la diffórence que nous sentons en lisant ces vers? 

Tout d'abord, les images employćes dans la poćsie baroque sont, quant a la 
matiere, plus ćloignóes les unes des autres que les images du po$me romantique. 
II est vrai que les images de la prison, du tyran, du forgat, du meurtrier et du bour- 

* reau appartiennent A une seule sphóre de la vision pośtique ćśvoquant une image 
; supórieure complexe du crime et du chatiment. Mais les images du lit contagieux et 

du gouffre s'ćloignent dćją de cette vision complexe et introduisent un nouvel aspect 
de la rćalitć qui n'est pas directement liśe aux images prócódentes. Le concept de 
base ćtait pour le pośte baroque si important qu'il dócidait de toutes les images 
et c'est pourquoi meme en ćloignant sous I'aspect de la matićre les diverses dćnomina- 
tions mótaphoriques les unes des autres, I'ćcrivain baroque conservait I'unitć du 
concept et de la vision pośtique. Sous I'image du forgat de meme que sous I'image 
du gouffire, on voyait tout d'abord le corps humain et seulement au deuxićme plan, 
«dans I'ombre», on «percevait» la signification «róelle» de ces mćtaphores. La dćno- 
mination figuróe ne servait que d'ćcho au concept de base. Ces ćchos pouvaient 
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€tre empruntóćs A divers endroits du monde extćrieur ainsi qu'a diverses spheres 
de Iimagination. La rćalitć de base restait la meme. Ces ćchos imaginaires ne la 
changeaient pas: ils I'expliquaient et Ienrichissaient seulement. 

Dans le poeme romantique, les images pośtiques sont lićes plus ćtroitement les 
unes aux autres. D'un cótć, le poete prósente Iimage du corps humain fragile et 
mćtamorphosć — de I'autre, il dćcrit une promenade sur la surface de la terre. II 
y a un ćquilibre entre I'image de I' homme et "image du monde extórieur — ćquilibre 
fondć dans une certaine mesure sui les contrastes: le corps vil et une vague des mers, 
une feuille, le feu du bńcheron et le sable mouvant. La beautć de la nature s'oppose 
au sort humain et I'adoucit en mćme temps. Les images de la nature ne sont pas 
subordonnćes uniquement au concept de base, mais elles ont leur propre existence: 
elles montrent les aspects diffóćrents de la nature — la mer et les bois, le vent, le feu et 
le sable. (On pourrait objecter que Iimage de Iargile pótri n'appartient pas a ce 
cadre; c'est vrai, mais cette image est imprćgnće par la vision biblique A tel point 
que sa signification «róelle» n'influence pas plus profondćment I'image du monde 
prósentć. D'ailleurs chez Lamartine, on pourrait percevoir meme «l'argile pótri» 
comme le reflet d'un des aspects de la nature ol tout change, se dćcompose et se 
mótamorphose en ruines.) 

Chez les romantiques, la rćalitć de base n'est pas aussi «solide» et aussi «accen- 
tuće» que dans les vers baroques. Les images pośtiques n'y vivent pas seulement par 
leur rapport avec le concept de base, mais elles ont leur vie propre. Moins lićes 
a la rćalitć de base, elles se lient plus ćtroitement les unes aux autres. Parfois, elles 
s'ćloignent de la rćalitć de base et ćvoquent des situations qui ont leur propre signi- 
fication et qui ne se rattachent que faiblement «au corps vil». L'image d'une feuille 
que Iaquilon promene n*ćvoque plus au premier plan le sort de I'homme, mais 
c'est la description d'un bois, reprósentć de maniere mśtaphorique (on pourrait 
parler de la deuxieme chaine de la dćnomination figurće: la premiere, c'est image 
de la feuille ćvoquant la vie humaine, la deuxieme c'est I'image de Iaquilon qui 
promene cette feuille). Dans le pośme de Lamartine, les images pośtiques n'ont 
plus la fonction d'un ćcho. Elles cróent une vision autonome, ćquivalente d'une 
certaine fagon A la vision de base. Il ne s'agit plus d'une rćalitć expliquće et enri- 
chie par les images pośtiques, mais de deux couches de rćalitć qui se superposent. 

Auvray parle de ce qui est, Lamartine montre ce qui sera. Meme cette diffórence est 
significative. Les pośtes baroques se rendaient compte des changements et de I'incon- 
stance de tout ce qui les entourait, mais ils vivaient dans un monde qui ćtait, qui 
existait sous des formes changeantes et multiples et qui avait pourtant, le plus 
souvent, une base solide. C'ćtait la vie terrestre ol tout changeait. Apres la mort 
on a pu trouver l'existence unique et śternelle. Pour les poetes romantiques, le monde 
devenait. Meme la mort n'ćtait pas assez puissante pour mettre fin aux changements 
perpćtuels auxquels tout ce qui existait ćtait soumis. Les romantiques avaient 
Pimpression de vivre plusieurs vies A la fois, de mourir plusieurs fois et de renaitre. 
Meme dans Pexistence terrestre, on pouvait vivre un certain moment dans I'extase 



Mótaphore baroque et mćtaphore romantique 25 
 

cóleste et puis, on pouvait revenir dans la sphere charnelle. Les poetes baroques 
ont montrć une vie humaine, la vie complexe, variable et incertaine, mais toujours 
une seule vie qui se dćroulait de la naissance A la mort. Les romantiques vivaient 4 la 
fois plusieurs vies qui se superposaient et alternaient. La conscience du commence- 
ment et de la fin ćtait un peu effacće chez eux. Tout pouvait Gtre toujours d'une certaine 
fagon, tout ce qui a commencć a exister, existait toujours. Les poetes baroques respec- 
taient encore le temps. Les romantiques se sont rendus compte de sa fragilitć trom- 
peuse. Le temps baroque, cest encore le temps objectif, mesurć par la montre, 
le temps romantique commence dćja a €tre le temps subjectif et psychique. Dans 
des vers encore trop rćguliers et classicisants, Lamartine a exprimć cela: 

Oh! nous sommes heureux parmi les crćatures, 
Nous 4 qui notre móre a donnć deux natures, 
Et qui pouvons, au grć de nos instincts divers, 
Passer d'un monde a I'autre et changer d'univers! 
Lorsque nos pieds saignant dans les sentiers de I' homme 
Ont usć cette ardeur que le soleil consomme, 
Notre Ame, A ces labeurs disant un court adieu, 
Prend son aile et s'enfuit dans les oeuvres de Dieu; 
La contemplation qui Fenleve a ła terre 
Lui dćcouvre la source ol I'eau la dósaltćre; 
Puis, quand la solitude a rafraichi ses sens, 
Son courage I'appelle et lui dit: «Redescends!» 

(A. de Lamartine, Recueillements poćtiques, Paris 1954, p. 59). 

L'homme romantique n'est plus soumis uniquement aux changements, lui-mćme, 
il peut les provoquer, lui-mćme, il peut dócider de son rapport avec sa propre existence. 

Chez les poetes baroques, les symboles du changement exprimaient le plus 
souvent la condition humaine en gćnćral et ce n'ćtait qu'au deuxiećme plan que cette 
condition se refićtait dans le caractere psychique d'un individu humain unique et 
irrópćtable. Dans le romantisme, Ioptique de la reprósentation littóraire est un peu 
diffćrente. Les images romantiques fondćes sur les mótamorphoses expriment aussi 
la condition humaine en gćnćral, mais elles refietent plus visiblement que les images 
baroques la situation psychique unique et irrćpćtable dans laquelle I' homme se trouve 
et qu'il crće en móćme temps. 

On pourrait citer beaucoup de mótaphores baroques ainsi que romantiques 
qui ćvoquent presque le móme sentiment de linconstance et du changement. Par 
exemple chez Auvray: 

Maint torrent s'entretient en son rapide cours, 
On ne void point tarir la source de son onde, 
Mais un homme estant mort, il est mort pour tousjours, 
Et ne marche jamais sur le plancher du monde. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 45). 

La crainte et PFenivrement baroques du changement ont leur contre-poids. Si 
Ion ćprouve l'angoisse devant les mćtamorphoses, on ćprouve I'horreur aussi devant 
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la fin de ces mótamorphoses qui signifie la mort. En croyant A la rćsurrection, les poć- 
tes baroques croyaient aussi 4 la mort. Les poetes romantiques croyaient peut-6tre 
moins a la rćsurrection, mais ils croyaient aussi moins 4 la mort, ou plutót la mort 
n'avait pas chez eux la signification d'un changement absolu, mais d'une mćtamor- 
phose qui rćsultait des mótamorphoses prócćdentes sans s'en distinguer essentielle- 
ment. On peut citer par exemple Lamartine qui ćcrit: 

Dans un ordre śćternel tout passe, et rien ne change. 
(Oeuvres completes, I, Paris 1836, p. 181). 

Il serait injuste de dire que pour la poćsie baroque, il faut employer le verbe 
de changer, tandis que pour la poćsie romantique le verbe de passer. Meme chez 
les poćtes romantiques, il y a beaucoup de mćtamorphoses et de changements qui 
sont tres proches de la vision baroque. Cependant ce n'est pas par hasard que dans 
la poćsie romantique on trouve si souvent des rćfiexions sur la mótempsycose et palin- 
gónćsie qui sont devenues les sujets mćmes de certaines oeuvres romantiques et qui 
ont en mćme temps influencć les images pośtiques fondćes sur le sentiment de la 
mótamorphose. Les symboles de Vinconstance se rćpstent peut-Etre plus souvent 
dans la poćsie baroque que dans la poćsie romantique, cependant pour I'homme 
baroque, les mćtamorphoses s'arrEtaient A un certain moment. Pour I' homme roman- 
tique, les mćtamorphoses ne s'arretent jamais. Sa destinće ainsi que son imagina- 
tion sont marqućes par la malćdiction du juif errant. 

Dans la poćsie baroque, image de linconstance, du changement et de I'ćternitć 
est presque fixće: elle appartient, dans la meme acception, A tous les po$tes baroques. 
C'est la maniere de I'expression et de la maitrise artistique qui les diffćrencient les 
uns des autres. La base philosophique et psychique de ła dćnomination mótaphorique 
est commune 4 tous. Auvray ćcrit: 

Helas! quest ce de I' homme orgueilleux et mutin? 
Ce n'est qu'une vapeur qu'un petit vent emporte, 
Vapeur, non, une fleur qui ćclose au matin, 
Vieillit sur le midy, puis au soir elle est morte. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 45). 

Brćbeuf exprime dans d'autres images le móme sentiment: 

Tu n'es plus rien qu'un songe, un niiage trompeur, 
Une ombre, une fumće, un souffle, une vapeur... 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 55). 

Dans les mćmes images, dans le cadre de la móme vision pośtique, d'Aubignć 
peint linconstance de la femme: 

Qui va plutost que la fumće, 
Si ce n'est la flamme allumće, 
Plutost que la flamme, le vent? 
Plutost que le vent, c'est la femme; 
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Quwoi plus? Rien, elle va devant 
Le vent, la fumće et la flamme. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 67). 

Motin loue Finconstance dans les vers: 

Des fantosmes, des vents, des songes, des chimeres, 
Sablons tousjours mouvans, tourbillons et poussieres, 
Des pailles, des rameaux, et des fueilles des bois, 
Et si je le pouvois, jy peindrois ma pensće, 
Mais elle est trop soudain de mon esprit passće, 
Car je ne pense plus A ce que je pensois. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 72). 

Il y a «Finconstance noire» et <l'inconstance blanche» dans la poćsie baroque, 
cependant gaie ou triste, Iinconstance dans la vie terrestre est une des conditions 
humaines inćvitables. Les changements du monde extćrieur correspondent aux 
changements de la pensće et du sentiment de I' homme. 

Pour les pośtes romantiques, la loi des mótamorphoses n'ćtait pas univoque. 
Eux-aussi, ils s'enivrent du changement et ils le craignent en meme temps. Les podtes 
baroques avaient la certitude que tout est incertain dans la vie terrestre. Les roman- 
tiques ont perdu mćme cette certitude de Iincertain. A cótć des ćloges du change- 
ment et 4 cótć de I'angoisse devant I' instabilitć envahissant toute existence humaine, 
on trouve non seulement dans les oeuvres de divers pośtes romantiques, mais parfois 
móme dans les poćmes du mćme auteur des hćsitations et des doutes. Les roman- 
tiques n'affirmaient pas seulement que tout change, mais il se demandaient encore 
si vraiment tout change. 

Ainsi peut-on comparer les vers de Lamartine avec certains poćtes baroques. 
Lamartine ćcrit: 

Vois-tu comme tout change ou meurt dans la nature? 
La terre perd ses fruits, les forćts leur parure; 
Le fieuve perd son onde au vaste sein des mers; 
Par un souffle des vents la prairie est fanće, 
Et le char de I'automne, au penchant de Iannće, 
Roule, dćją poussć par la main des hivers! 
Comme un gćant armć d'un glaive inćvitable, 
Atteignant au hasard tous les ćtres divers, 
Le temps avec la mort, d'un vol infatigable 
Renouvelle en fuyant ce mobile univers! 
Dans Tćternel oubli tombe ce qu'il moissonne: 
Un tel rapide ćtć voit tomber sa couronne 

Dans la corbeille des glaneurs! 
Tel un pampre jauni voit la fóconde automne 
Livrer ses fruits dorćs au char des vendangeurs! 
Vous tomberez ainsi, courtes fleurs de la vie! 

5 Ainsi sont intitulós deux chapitres de I Anthologie de J. Rousset. 
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Jeunesse, amour, plaisir, fugitive beaute! 
Beautć, prósent d'un jour que le ciel nous envie, 
Ainsi vous tomberez, si la main du gćnie 

Ne vous rend I'immortalite! 
(Anthologie de la poćsie frangaise, 8, pp. 70-71)$. 

L'image du fleuve qui perd son onde, de la terre qui perd ses fiuits, du souffle 
des vent: qui font faner la prairie, tout cela appartient au rćpertoire des mćtaphores 
baroques. Cependant un po$te baroque ne pourrait pas ćcrire ces vers. Chez Lamarti- 
ne, image philosophique du changement s'unit avec limage concrete et presque 
autonome de la nature en automne. Chez les postes baroques, le concept philo- 
sophique aurait le dessus et les dćnominations figurćes lui seraient subordonnćes. 
Dans une certaine mesure les poemes baroques sont plus homogćnes: ils tra- 
duisent une seule idóe, riche et nuancće, mais unique: la fragilitć de I'homme. 
Les poćmes romantiques se composent parfois de deux sphćres: la vie de homme 
et celle de la nature. Parfois on n*y distingue plus description directe et description 
indirecte. Tout peut €tre considćrć soit comme reprćsentation directe, soit comme 
reprósentation figurće selon l'optique acceptóe par le lecteur. Mais il y a encore 
d'autres diffćrences entre le pośme romantique et la vision poćtique du Baroque. 
Pour les romantiques, selon la loi du retour ćternel, le changement est en móme 
temps le renouvellement (le temps renouvelle, en fuyant, ce mobile univers). Pour 
les poetes baroques, Iśternitć est en Dieu. On peut citer par exemple Labadie: 

Tout en nous est petit, tout est tres-limitć, 
Tout est grand en toi seul, Immense Infinitć, 
Mais que veux-je de toi qw'infinitć de vie, 
Afin que je te rende une gloire infinie. 

(Anthologie de la poćsie baroque, II, p. 262). 

Pour le pośte baroque, Ićternitć est la constance et la certitude. Pour les romanti- 
ques, l'ćternitć meme rćsulte des changements, s'identifie avec eux et n'existe que 
grace A eux. L'homme romantique vivait comme dans plusieurs espaces, parfois 
opposćs les uns aux autres. Il connaissait łe temps et I'espace infinis des renouvelle- 
ments perpótuels, tels qu'ils remplissaient Pimagination de J. H. Fiissli quand il 
ćcrivait: «Je m'avance dans une mer qui n'a ni rivage ni fond»7. On pourrait objecter 
que la meme image se trouve aussi dans la poćsie baroque de Marbeuf: 

[...]JGouffre d'ćternitć, tu n'as ny fond ny rive, 
De la fin de tes jours jamais le jour n'arrive... 

(Anthologie de la poćsie baroque, II, p. 252). 

ś La plupart des citations de la poćsie romantique sont empruntće 4 VAnthologie de la 
poćsie francaise sous la direction de Robert Kanters et Maurice Nadeau, tome 8, 9, Editions Rencon- 
tre, 1967, dans laquelle j'ai puisć aussi certains exemples de la poćsie baroque (dans le tome 5). 
Les notes bibliographiques des citations prises dans d'autres recueils de poćsies sont indiqućes 
apres les textes citćs. 

7 Cit. d'apres Brion, op. cit., p. 219. 
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Si ces paralleles presque textuels tćmoignent d'une parentć profonde entre la 
vision romantique et la vision baroque, ils ne prouvent pas leur identitć. Le peintre 
qui a reprósentć dans ses tableaux certaines obsessions romantiques exprime son 
expórience psychique. «La mer qui n'a ni rivage ni fond» est le monde de sa percep- 
tion dans laquelle la rćalitć s'ćlargit A I'infini en le remplissant d'angoisse ou d'ivresse. 
Pour le poste baroque, Póternitć est plutót congue sous I”aspect philosophique et 
religieux. Chez Fiissli, il s'agit surtout d'expćrience personnelle, Marbeuf exprime 
la loi ćternelle du monde et la condition humaine en gćnśćral. 

Pour Descartes, le plus important n'ćtait pas de se connaitre soi-mćme, mais de 
connaitre le monde. Au contraire, I' homme romantique devient, lui-mEme, le centre 
de I'univers; tout est concentrć dans la conscience humaine. L. Tieck affirmait que 
«[...] en moi se trouvait le centre de toutes les sensations»*. Shelley a prócisć la meme 
idće dans la definition: «Chacun est a la fois le centre et la circonfórence, le point 
auquel toutes choses se rapportent, et la ligne a Fintćrieur de laquelle toutes les choses 
sont contenues”. 

Si F'homme est soumis A tous les changements interminables, lui-aussi a le pou- 
voir de crćer une nouvelle immortalitć: immortel est celui A qui la main de gónie 
rend Fimmortalitć. A premiere vue, cette image de Lamartine est peu romantique. 
On la trouve dans les oeuvres littćraires de toutes les ćpoques, parfois comme une 
certaine «róclame» par laquelle les postes voulaient obtenir un peu d'argent des grands 
dont ils chantaient la gloire. Cependant dans le contexte romantique, cette image 
presque conventionnelle a une signification spócifique. Les postes romantiques consi- 
dćraient I'art comme Iactivitć supreme qui rapproche I"homme de Dieu. (Cependant 
ils quittaient parfois Fart qu'ils trouvaient trop faible et ils s'engageaient dans I'acti- 
vitć politique ou militaire pour ne pas se contenter de chanter, mais pour vivre 
et en meme temps pour dófendre les idćaux qu'ils faisaient leurs. Lord Byron en 
est I'exemple le plus connu, mais on peut citer aussi Mickiewicz, d'autres encore.) 
En meme temps, l'art n'śtait pas considćrć a I'ćpoque du romantisme d'une maniere 
impersonnelle, mais on voyait en lui le rćsultat de I'activitć et de la puissance ćmotive 
de I' homme. L'hćroine de Lamartine vivra toujours non seulement parce que I'auteur 
lui a consacrć des pośmes parfaits, mais parce qu'elle a ćtć aimće et parce qu'elle 
a ćveillć le gónie du poete. Sans aimer, 1”on ne pourrait pas crćer. Pour les romanti- 
ques, amour ćtait Pinspiration supróme de la poćsie. Mećme dans ce cas alors, 
Paspect psychique personnel entre dans la conception de I'immortalitć crćće par 
le gćónie. 

L'art sauve alors I! homme romantique du gouffre du nćant. Mais quoique procla- 
móe et soulignće, la croyance en la puissance du gćnie est plus faible que la foi en 
Dieu. Et mćme 4 cause de cela le gouffre du nćant s'ouvre plus souvent devant les 
romantiques que devant les poćtes baroques. Les changements baroques avaient 

8 Cit. d'apres G. Poulet, Les Mćtamorphoses du cercle, Paris 1961, p. 133. 
9 Cit. d'apres Poulet, op. cit., pp. 147-148. 
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leur but et leur fin. Les changements romantiques menacćs par le vide rćsultent 
beaucoup plus souvent du hasard et ils menent a I'abime qui s'ouvre plus souvent dans 
les poćmes romantiques que dans les poćsies baroques. Par exemple chez Hugo: 

Et je róvai longtemps, contemplant tour A tour, 
Apres Tabime obscur que me cachait la lame, 
L'autre abime sans fond qui s'ouvrait dans mon Ame. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 9, p. 96). 

Dans la poćsie romantique, on pourrait citer beaucoup d'images de Pincertitude 
fondćes sur une base psychique: l'incapacitć de "homme de comprendre les lois 
du monde extćrieur ainsi que les lois de ses propres pensćes et sentiments. Par exemple 
dans le pośme A Olympio de Victor Hugo: 

La certitude — hćlas, insensćs que nous sommes 
De croire A Poeil humain! — 

Ne sćjourne pas plus dans la raison des hommes 
Que fonde dans leur main. 

Elle mouille un moment, puis s'ćcoule infidćle, 
Sans que I'"homme, 6 douleur! 

Puisse dćsaltćrer A ce qui reste d'elle 
Ses levres ou son coeur! 

L'apparence de tout nous trompe et nous fascine. 
Est-il jour? Est-il nuit? 

Rien d'absolu. Tout fruit contient une racine, 
Toute racine un fruit. 

Le meme objet qui rend votre visage sombre 
Fait ma sćrćnitć. 

Toute chose ici-bas par une face est ombre 
Et par I'autre clartć. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 9, pp. 110-111). 

Meme dans les poćmes baroques, on trouve souvent des images de I'inconstance 
fondće sur Iincapacitć de 'homme de se connaitre soi-m6me ainsi que le monde 
extćrieur. 

Par exemple chez Auvray: 
[...] Voila la girouette ou tournent nos dćsirs, 
Le sable ol nous jettons Fanchre de nos plaisirs, 
L'onde ol nous batissons nos folles esperances, 
L'air oli nous escrivons Forgueil de nos puissances... 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 44). 

Ou du meme auteur: 

[...] Non, non, cercher du ferme au mouvant de ce monde, 
C'est appuyer ses pieds sur une boule ronde, 
Traverser I'ocean dans un batteau percć, 
Se tenir a la mousse et luitter sur la planche, 
Se suspendre au filet, voltiger sur la branche 
Et courir (indiscret) sur un pendant glacć. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 47). 
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Cependant meme dans ce cas, la diffćrence entre Ioptique baroque et romanti- 
que est sensible. Pour le pośte romantique, Vincertitude rćsulte de la capacitć, ou 
plutót de Fincapacitć de "homme de connaitre le monde, pour le poste baroque, 
elle constitue le caractere essentiel du monde móćme. Dans le poeme de Victor Hugo, 
le sujet lyrique est plus individualiste que dans les vers d'Auvray et cela dócide aussi 
du caractere des images poćtiques. Chez Hugo, les images sont plus conerttes, leur 
signification symbolique n'est pas aussi ćvidente que dans les vers baroques. Auvray 
parle de I' homme en gćnćral, il le prósente d'un point de vue philosophique. Ses 
traits individuels n'entrent gućre en jeu. Hugo parle aussi de la condition de I'homme 
en gónćral et cependant, on a I'impression qu'il s'adresse en meme temps 4 un ami 
intime dont il serait capable de dócrire les traits individuels. Dans ce contexte, on 
«voit» les traits individuels de son hćros et cela se reflete dans tout le pośme. Chez 
Auvray, le plan de la vision pośtique est homogene, continu et consćquent. Les images 
poćtiques qui la reprósentent n'ont ni cette continuitć ni cette cohćrence qui pour- 
raient servir de base A une image complexe de la rćalitć appartenant A la sphere de la 
dónomination figuróe. Ce sont des fragments, des miroitements de la rćalitć qui 
brillent quand ils entrent en contact avec la pensće fondamentale du poete, mais 
qui s'6teignent quand ils ne sont plus«ćclairćs» par la signification symbolique incarnće 
dans le pośme. On trouve dans les poćsies baroques des mćtaphores prolongćes 
et enchevćtrćes, cependant parfois, on y trouve aussi le miroitement des images 
pośtiques qui apparaissent et disparaissent selon les criteres de la conception philo- 
sophique du potme. Les images baroques montrent surtout leur «face» symbolique; 
leur signification «rćelle» est parfois comme dans I"ombre. Les images romantiques 
ont deux et parfois mćme plusieurs «faces» presque ćquivalentes, ou plutót, elles 
se transforment toujours: si dans un vers, c'est leur signification symbolique qui 
prime, dans le vers suivant, ce peut €tre leur signification directe ou un certain aspect 
de leur signification directe qui commence 4 attirer attention du lecteur. Chez 
Auvray, Ponde est seulement I'onde de I'inconstance. L'image concrete de la nappe 
d'eau, de la mer, du fleuve, de eau dans un vase etc. ne rćsonne que faiblement 
dans ses vers. Chez Hugo, I'onde est aussi le symbole de I'incertitude et de I'inconstan- 
ce, cependant en móme temps, on peut aussi imaginer I'onde «concrete» dans la 
main de IFhomme, I'eau qui mouille, qui s'ćcoule, on pense 4 I'eau que I'on vou- 
drait boire — d'une manićre concróte par les lśvres. Mais la signification symbolique 
y revient et le poste parle de I'eau que I'on voudrait boire par le coeur. Dans la poćsie 
baroque, le miroitement des images est fondć sur TFćnumćration de plusieurs objets 
dont chacun se prósente sous l'aspect figurć en «montrant seulement une de ses 
faces». Chez les romantiques, le miroitement des images est parfois fondć sur le 
prolongement de la dónomination d'un seul objet qui est comme montrć de plusieurs 
cótćs, sous plusieurs aspects et sous divers ćclairages. Ainsi la dćnomination d'un 
seul objet a plusieurs significations figuróes et non figuróes (Feau comme symbole 
de ce qui s'ćcoule, I'eau comme boisson apaisant la soif rćelle et la soif spirituelle 
etc.). 
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Le Baroque connaissait les contrastes bilatóraux: la grandeur de Dieu — la 
faiblesse de I! homme, I'inconstance de la vie terrestre — le repos absolu dans la mort 
etc. Les romantiques vivaient dans le monde des contrastes polylatćraux, des contras- 
tes perpćtuels, superposćs les uns aux autres, qui se combinaient en s'excluant mutuel- 
lement et qui donnaient le sens de PFinfini, du gouffre, de I'enivrement et de I'angoisse 
dans laquelle le monde commengait A se dćcomposer et dans laquelle I' homme ne 
connaissait rien de sńr, pas mćme sa mort. Pour les pośtes baroques, I"ombre est la 
vie terrestre, la clartć est en Dieu. Pour Hugo cette distinction s'efface. Pour lui, 
«toute chose ici-bas par une face est ombre et par I'autre clartó». Il est vrai qu'il 
parle seulement de la rćalitć «d'ici-bas». Mais si I'on accepte I"ambiguitć de tous les 
phćnomenes terrestres, on entre dćja dans le flux illimitć et interminable de I'imagina- 
tion dans laquelle tout peut s'allier A tout, tout peut avoir des faces innombrables. 
Ainsi les romantiques ont próparć le surróalisme et en gćnćral, la vision pośtique 
de Fart moderne. 

Mais les pośtes romantiques ne se sont approchćs que du seuil de I'angoisse 
devant la dćcomposition du monde pergu par I'homme incapable de le connaitre. 
Ils se sont rendu compte de ce probleme, mais ils ne cherchaient pas 4 le rósoudre 
ou a Fanalyser plus profondćment. Leur probleme, c'ćtait la solitude et I'incerti- 
tude devant I'infini. Par exemple chez Victor Hugo: 

Nous vivons, debout A Ientrće 
De la mort, gouffre illimitć, 
Nus, tremblants, la chair pónćtrće 
Du frisson de Ićnormitć... 

Quelquefois une plume tombe 
De Taile ou Iange se bergait; 
Retourne-t-elle dans la tombe? 
Que devient-elle? On ne le sait. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 9, pp. 186-187). 

Le rćpertoire des images pośtiques de Hugo est tres proche de l'art baroque 
(il s'agit par exemple des images de la mort, de I'homme nu qui tremble, de la plume, 
de Faile etc.). Cependant chez un poete baroque, ces images seraient arrangćes et 
mutuellement lićes d'une autre maniere que chez Hugo. Pour les poetes baroques, 
le monde ćtait divisć en deux parties: la cćleste, ćclairće par la lumiere śternelle, 
incarnant le bonheur absolu nć de la certitude et de la constance — et la terrestre 
agitće par incertitude, les vaines illusions et les changements perpćtuels. Chez les 
podtes romantiques, ces deux spheres se confondent parfois. L'-homme baroque s'est 
rendu compte de son ignorance intellectuelle — la raison n'ćtait pas capable de con- 
naitre Fordre de I'univers et les sens le trompaient. Cependant sous I'aspect moral, 
il n*ćtait pas ignorant ou du moins, il ne s'en rendait pas assez compte. Il ćtait per- 
suadć qu'il ćtait capable de distinguer le mal et le bien. L"homme romantique n'avait 
meme pas cette certitude. Il savait qu'il n*ćtait pas toujours capable de distinguer 
le mal et le bien. En parlant de la plume qui tombe de Taile ou I'ange se bergait, 
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le pożte baroque n'achtverait pas image par les mots «On ne le sait». L'ignorance 
baroque ćtait du cótć terrestre, du cótć des hommes, pas du cótć des anges. (Il faut 
souligner que Fimage de Hugo est fondóe sur une approche discrete de la rćalitć 
prósentóe: il ne parle pas de la plume tombće de Taile d'ange, mais de la plume 
tombóe de I'aile oń I'ange se berqait.) 

Les podtes baroques vivaient surtout dans Tincertitude et les changements, tandis 
que pour les podtes romantiques, Iincertitude ćtait si profondóćment liće a Tigno- 
rance que parfois il ćtait diffcile de reconnaftre si les mćtaphores des mćtamorpho- 
ses rósultaient de I"ordre du changement du monde et de I' homme ou si elles naissaient 
de Tignorance absolue de Fhomme ćgarć dans le monde comme dans une fort 
enchantće. Pour les romantiques, móme le sens de I'existence se perd ou se cache 
du moins parfois dans Vincertitude approfondie par Tignorance. On peut citer par 
exemple les vers de Nerval: 

Es-tu sfr de transmettre une haleine immortelle, 
Entre un monde qui meurt et I'autre renaissant?... 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 320). 

L'homme romantique conscient de son ignorance commence A concevoir le monde 
comme une ćnigme. Dans la Lćgende des siecles, Victor Hugo parle de «"Enigme 
sacróe, au loin, sans vEtement. Montrant sa forme blanche au fond de Vinsondable» 
(Anthologie de la poćsie francaise, 9, p. 281) et dans la Pitić supróme, il ćcrit: 

Et Vćnigme semblait toujours s'appronfondir, 
Et cćtait le zćnith et cóćtait le nadir, 
Et les aspects changeaient de Tótoile au cloaque. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 9, p. 386). 

La poćsie baroque ne connait pas une telle conception de I'ćnigme. Le mystere 
baroque appartient 4 la sphere religieuse et il a son contre-poids dans la foi chrótienne. 
On peut comparer la vision de Hugo avec les vers d'Hopil: 

[...] Mon coeur meurt de dósir de voir son beau visage, 
Depuis VFheureux moment que je vis A Fombrage 

Ce Soleil glorieux, 
Je ne scgarois penser qu'en ce mystere estrange, 
Mon esprit le voyant d'un oeil mystćrieux 

Ne voudroit estre un Ange. 
(Anthologie de la poćsie baroque, Il, p. 190). 

II est tres ćvident qu'il y a une diffćrence essentielle entre I'ćnigme de Hugo et 
«le mystóre estrange» d'Hopil. Le mystere baroque mene 4 Dieu, il rattache 'homme 
a une communautć de croyants, I'ćnigme romantique approfondit la solitude de 
Fhomme, elle Fóloigne de toute certitude, meme religieuse. Le mystóre peut €tre 
doux, on peut s'en enivrer comme on I'a vu chez les saints baroques; I'ćnigme est 
cruelle et froide. L'homme romantique ćtait beaucoup plus seul que Fhomme ba- 
roque. 
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Cependant rien n'ćtait consćquent dans le romantisme. MEeme PFimage du change- 
ment changeait sans cesse, non seulement dans le dćveloppement de l'imagination 
pośtique, mais aussi dans le miroitement des divers concepts et impressions simul- 
tanćes. Les poetes baroques avaient une large gamme d'images du changement 
et de VFinconstance, cependant cette gamme ćtait fixe et stable. Les poetes romanti- 
ques changeaient móćme en parlant du changement. 

D'un cótć, Lamartine parle de la nature ou tout change et tout meurt, de I'autre, 
il ne voit de changements que dans la vie humaine: ła nature est toujours la móme, 
ćternelle, immuable. Ce contraste est trćs romantique: I'homme agitć, toujours 
changeant et malheureux et la nature ćternelle, tranquilłe et parfois meme insensible. 
Lamartine ćcrit: 

Quand tout change pour toi, la nature est la meme, 
Et le móćme soleil se lćve sur tes jours. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 75). 

Qu: 
Salut, brillants sommets! champs de neige et de glace! 

Confins de l'univers, qui, depuis ce grand jour, 
N'avez jamais changć de forme et de contour! 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 106). 

Ou dans le poćme de Lamartine La vigne et-la maison: 
Moi, le triste instinct m'y ramene: 
Rien na changć Ia que le temps; 
Des lieux od notre oeil se promćne, 
Rien n'a fui que ies habitants. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 208). 

Les romantiques ont distinguć ce qui change et ce qui passe. Changer a pu meme 
signifier: exister ćternellement dans les mćtamorphoses perpótuelles. Changer de for- 
me extćrieure ćtait parfois l unique possibilitć de garder son essence intśrieure. 
Pour celui qui regarde le monde de pres, tout change, pour celui qui le considere 
dans un ćloignement philosophique, rien ne change. Tout de móme la vie unique 
et irrćpćtable de I'homme passe et avec elle tout ce qui I'a entouróe dans cette exis- 
tence conceróte et fragile. Lamartine a exprimć móme ce sentiment: 

Tout s'use, tout pórit, tout passe: mais, hólas! 
Exceptć les mortels, rien ne change ici-bas! 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 124). 

La constance et Fimmobilitć du monde extćrieur ne sont pas seulement un pri- 
vilege, mais c'est aussi une malódiction qui pese sur lui. Chez Hugo par exemple, 
la vision de la Legende des siecles se prósente sous cet aspect: 

[...] le mur des siecles m'apparut. 
C'tait de la chair vive avec du granit brut, 
Une immobilitć faite d'inquićtude... 

(Anthologie de la poćsie francaise, 9, p. 222). 
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Móeme dans les vers de Hugo, on trouve I'opposition entre les changements 
appartenant A la sphóre de I" homme (la chair vive, Finquićtude) et Iimmobilitć du 
monde extćrieur (le mur, le granit brut, Iimmobilitć). Cependant ce nest plus 
Popposition entre la nature heureuse et I'"homme malheureux. L'existence dans le 
monde est conditionnće par ces deux aspects lićs I'un a Iautre: par Iimmobilitć 
et Tinquiśćtude. 

Chez les pośtes baroques, "image de la nature n'est pas aussi multiforme que 
dans les poćsies romantiques et I'opposition de la nature heureuse et de I! homme 
agitć n'appartient pas aux images prófćrćes du Baroque. Pour eux, I'antithese essen- 
tielle est entre la grandeur de Dieu qui ne change pas et la faiblesse de I!" homme qui 
change toujours. Ils ne se rćvoltaient pas contre cet ordre de I'univers, ils I acceptaient 
avec admiration et reconnaissance. On peut citer par exemple les vers de Labadie: 

O celuy qui seul ćs, estois, seras tousjours, 
Hier, aujourd'huy, demain, aprćs cent et cent tours 
De soleil et de ciel, et devant eux encore, 
Sans principe et sans fin, Dieu, sans fin je t'adore. 

Eternitć, qui n'as commencement, ni bout, 
Immense Infinitć, qui te trouves partout, 
Estre, durće, et vie, immiiable en toi-móme, 
Fai qu'immiiablement, et je vive et je t'ayme. 

Tous estres sont changeans, tous estres sont mortels, 
Jusqua ceux dont on met les os sur les autels. 
Le ciel a commencć, les ćtoiles sont nćes, 
Et tout sous le soleil se compte par annćes. 

Tout commence et finit, toute chose a son cours; 
Come des flots de mer, vienent et vont nos jours; 
Les saisons, les grandeurs, les sceptres ont leurs heures, 
Tout meurt, et tout sen va, Toi seul vis et demeures. 

(Anthologie de la poćsie baroque, II, p. 261). 

Meme chez les poetes romantiques, on trouve cette image de Dieu qui ne change 
pas et de ' homme qui change. On peut citer de nouveau Lamartine: 

Il voit les passions, sur une onde incertaine, 
De leur souffle orageux enfler la voile humaine. 
Mais ces vents inconstants ne troublent plus sa paix; 
Il se repose en Dieu, qui ne change jamais. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 105). 

Mais les postes romantiques ćtaient parfois prets A voir dans la nature le reflet 
de Dieu, a identifier I'immobilitć et I'insensibilitć de la nature avec celles de Dieu. 
Le plus souvent, ils n'osaient pas encore attaquer Dieu directement. Pour la plu- 
part, ils ćtaient croyants ou ils voulaient I'€tre. Mais la querelle avec Dieu a deja 
commencć. Dans le contexte des images romantiques ćvoquant Iimmobilitć de la 
nature, on peut voir dćja le reproche adressć a Dieu: I'homme souffre et meurt 
et Dieu est ćternel et omnipuissant, cette diffćrence est injuste. Les postes baroques 
ne se permettaient pas de penser ainsi, les potes romantiques n'osaient pas le dire 
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ouvertement. Le drame de Mickiewicz Les Aieux (Dziady) est significatif a cet 
ćgard. Le hćros principal s'y rćvolte contre Dieu, il veut Iappeler «le tsar», mais en 
dernier moment, il s'arr6te et c'est le diable qui prononce cette hćrósie. Le plus 
souvent, les romantiques s'arr6taient ainsi en dernier moment devant I'accusation 
ouverte de Dieu. Cependant le motif de I! homme abandonnć par Dieu et Fabandon- 
nant en meme temps a dćja pónśtrć dans la littćrature. 

Mais les romantiques hćsitaient parfois en parlant des changements de I'lhomme 
et ils n*y croyaient pas sans rćserves. L'-homme baroque acceptait ses mótamorpho- 
ses; parfois elles le remplissaient d'angoisse, parfois, elles rendaient sa vie plus 
amusante et plus gaie. D*Aubignć invoque la Divine Inconstance parce que seule- 
ment en changeant de sentiments et de dćsirs, on peut vivre tranquillement: 

[...] O divine Inconstance, aie pitić de moy 
Gueris en me blessant ma plaie et mon esmoy, 
Pardonne le despit de mon ame pressee, 
Pardonne luy les maulx qu'au premier offencee 
Elle a vomy sur toy, frenetique en courroux. 
Change sa voluntć, ton nom luy sera doux 
Et comme j'ay tournć le mesdire en louange, 
Fay'qu'un cueur amoureux A n'aimer plus se change. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 63). 

D'Aubignć veut se consoler par Iinconstance, elle est pour lui le moyen de retrou- 
ver le bonheur. Mais parfois, Iinconstance meme, sans Iautre but, est considórće 
comme I'une des sources du plaisir. Par exemple chez Vauquelin des Yveteaux: 

Avecque mon amour naist Iamour de changer; 
Jen ayme une au matin; I'autre au soir me possede, 
Premier qu'avoir le mal, je cherche le remede, 
N'attendant estre pris pour me des-engager. 

Mettant en divers lieux I'heur de mes esperances, 
Je fay peu d'amitiez et bien de cognoissances; 
Et me trouvant partout je ne suis en nul lieu. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 80). 

L'homme romantique ne voulait pas changer, il ne connaissait pas le charme 
des sentiments fugitifs qui ne signifient presque rien pour "Ame. Il ćprouvait la vaine 
nostalgie d'une fidćlitć ćternelle. Pour Lamartine, Iimage d'un €tre aimć reste tou- 
jours invariće mEme si celui qui Iaimait, change lui-mEme: 

Mon front est blanchi par le temps; 
Mon sang refroidi coule A peine, 
Semblable 4 cette onde qu'enchaine 
Le souffle glacć des autans. 
Mais ta jeune et brillante image, 
Que le regret vient embellir, 
Dans mon Ame ne saurait vieillir: 
Comme I'Ame, elle n'a point d'age. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 80). 
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Pour les romantiques, le monde change et en meme temps, ne change pas, I! homme 
change, ses dćsirs et ses amours s'en vont et se mótamorphosent et en meme temps, 
lame et I' amour sont toujours les memes et ne changent jamais. 

Le changement et la mótamorphose ont I'aspect philosophique et historique, 
Paspect objectif du sort humain en gćnćral et I'aspect subjectif de I'expćrience psychi- 
que d'un individu unique et irrćpćtable. Tous ces types d'interprćtation de Fincons- 
tance de I' homme et du monde se trouvent chez les artistes baroques ainsi que romanti- 
ques. L'aspect philosophique (et parfois religieux) sert de base A plusieurs images 
citćes prócóćdemment. Mćme le changement congu sous I'aspect historique et ses traces 
dans le monde concret inspiraient souvent l'art baroque ainsi que Fart romantique. 
Les rćsultats concrets de ces changements, ce sont des ruines, le rapport de I'homme 
envers ce qui ćtait autrefois et qui n'existe plus est donnć par le souvenir. L'art baroque 
connaissait le charme et la tristesse des ruines. Les tableaux de B. Breenbergh, 
d'Adam Elsheimer, de G. A. Pianca, de G. Piranćse, de Francesco Guardi, dis- 
ciple tardif des maitres baroques, et d'autres encore en tómoignent suffisamment. 
Cependant la vision artistique d'une ćpoque ne se prósente pas de la meme maniere 
dans tous les domaines de Fart. La peinture baroque connaissait les chaumieres 
a demi dćtruites, les monuments historiques abandonnćs, la splendeur oubliće du 
temps passć. Cependant la poćsie ne s'en inspire pas si souvent. Les images des 
chateaux abandonnćs et des empires dótruits n'ćvoquaient pas, chez les pośtes baro- 
ques, la nostalgie triste et douce des temps passćs, de la beautć A jamais perdue; 
elles les menaient A des róflexions philosophiques sur la vanitć du monde. La nostalgie 
du passć et le culte des ruines sont entrćs dans la littćrature A I'ćpoque du senti- 
mentalisme et les romantiques les ont acceptóćs comme leurs. Dans la perspective 
du temps futur, ils ćtaient capables de voir meme les monuments encore intacts 
sous l'aspect de ruines śvoquant une nostalgie vague et profonde. Cette vision est 
tres importante surtout chez Nerval. Par exemple: 

NOTRE DAME DE PARIS 
Notre-Damie est bien vieille: on la verra peut-6tre 
Enterrer cependant Paris qu'elle a vu naitre; 
Mais, dans quelque mille ans, le Temps fera broncher 
Comme un loup fait un boeuf, cette carcasse lourde, 
Tordra ses nerfs de fer, et puis d'une dent sourde 
Rongera tristement ses vieux os de rocher! 

Bien des hommes, de tous les pays de la terre 
Viendront, pour contempler cette ruine austóre, 
Reveurs, en relisant le livre de Victor; 
Alors ils croiront voir la vieille basilique, 
Toute ainsi quelle ćtait, puissante et magnifique, 
Se lever devant eux comme I'ombre d'un mort! 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 330). 

Pour les romantiques, les ruines n'ćtaient pas seulement le tómoignage de la 
fragilitć de tout ce qui est humain. Elles ćtaient aussi une source de beautć ćmotive. 
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L'homme romantique avait ainsi que I'homme baroque soif de perfection et d'absolu 
Mais il aimait Iimperfection et parfois, il la prófćrait A la perfection. Les ruines 
ćtaient pour lui plus prócieuses que les monuments intacts: elles parlaient davantage 
a sa sensibilitć. 

Au culte des ruines correspond chez les romantiques le culte du souvenir. Parfois, 
le souvenir n'est pas renfermć dans le cadre d'une seule vie humaine, mais — dans 
une certaine mesure sous I'influence de la mótempsycose et de la palingónćsie — 
il ć6voque des images des vies prócódentes. On peut 4 nouveau citer Nerval qui ćcrit 
dans le poćme Fantaisie: 

Puis une dame, A sa haute fenćtre, 
Blonde, aux yeux noirs, en ses habits anciens, 
Que, dans une autre existence peut-€tre, 
J'ai dćja vue... et dont je me souviens! 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 333). 

Ce ne sont pas les romantiques qui ont introduit le motif du souvenir dans la 
littórature. Dante connaissait son amertume, Villon chantait sa tristesse. Dans la 
crćation littóraire, ce motif est peut-Etre le plus humain. Celui qui dćteste I'existence 
charnelle ne veut pas se souvenir, celui qui subordonne toute son existence terrestre 
4a Dieu ou 4 n'importe quel idćal au dela de I'homme n'a pas besoin de se souvenir. 
Pour pouvoir se souvenir, il faut aimer la vie terrestre. Les romantiques se rćvoltaient 
contre les formes de I'existence humaine, souvent ils ćtaient malheureux dans leur 
vie privće — ou plutót, ils n*ćtaient pas capables d'ćtre heureux. Cependant, ils 
ćtaient profondóment rattachós A la vie terrestre et ils I'aimaient. Au contraire de 
chez Dante, le souvenir n'ćveillait pas chez eux uniquement cette douleur qui rćsulte 
du bonheur perdu, mais le souvenir lui-móme devenait bonheur. On peut citer par 
exemple Musset: 

Un souvenir heureux est peut-ćtre sur terre 
Plus vrai que le bonheur. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 482). 

Peut-on comparer sous cet aspect Musset avec Calderon et avec beaucoup d'au- 
tres postes baroques qui rópćtaient souvent que la vie ćtait un songe? Dans les deux 
cas, la rćalitć immódiate s'efface, perd son impostance. L'homme existe A cótć d'elle, 
dans une autre existence «plus róelle». Cependant il y a une diffórence essentielle 
entre le pośte romantique et baroque. Pour I'homme baroque toute I'existence 
terrestre a ćtć mise en question. Il n*y avait pas de point d'appui sur la terre, tout 
ćtait incertain, la consolation n'śtait qu'en Dieu. Les poetes romantiques n'ćtaient pas 
aussi consćquents. Pour eux seul le moment prósent ćtait incertain et comme effacć. 
Ils restaient sur la terre, mais ils avaient besoin de s'ćloigner — dans le temps et dans 
respace — de ce qu'ils aimaient; de 1a le culte du souvenir, du passć et des pays 
lointains. Ce qui s'ćloignait s'approchait pour les romantiques. 

D'ailleurs dans le meme pośme, Musset cite la cćlebre phrase baroque et il 
Pinterprete de la maniere romantique: 
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Mais, lorsque par hasard le destin vous ramene 
Vers quelque monument d'un amour oublić, 
Ce caillou vous arrćte, et cela vous fait peine 

Qw'il vous heurte le pić. 
Et vous criez alors que la vie est un songe; 
Vous vous tordez les bras comme en vous rćveillant, 
Et vous trouvez facheux qu'un si joyeux mensonge 

Ne dure qu'un instant. 
Malheureux! cet instant oli votre aime engourdie 
A secouć les fers qu'elle traine ici-bas, 
Ce fugitif instant fut toute votre vie; 

Ne le regrettez pas! 
(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 483). 

Musset ne donne pas d'interprćtation prócise de la phrase baroque «la vie est 
un songe». Il explique plutót sa propre conception de la vie et d'une certaine fagon 
la conception romantique des changements et de la vraie valeur de la vie: la vie 
entićre est renfermće dans un moment suprEme, ce qui a existć au vrai sens du mot 
dure toujours. 

Chez les romantiques, le souvenir ne s'efface pas peu A peu, mais sa puissance 
s'accroit. On peut citer de nouveau Nerval: 

Ainsi qu'un nom gravć dans une ćcorce, 
Son souvenir se creuse plus avant! 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 333). 

Pour Nerval, mais mćme pour les autres romantiques, le souvenir, sempare 
de toute la vie humaine: 

Car il est un nuage sombre, 
Un souvenir mouillć de pleurs, 
Qui m'accable et rćpand son ombre 
Sur mes plaisirs et mes douleurs. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 351). 

Pour les romantiques le souvenir est presque I'unique certitude dans un monde 
ol tout se dćcompose. Sans multiplier les citations, on peut achever ces róflexions sur 
le souvenir romantique par Tristesse d'Olympio de Victor Hugo qui se termine par 
Papothćose du souvenir considćrć comme I'appui moral supróme: 

Et la, dans cette nuit qu'aucun rayon n'ćtoile, 
L'ame, en un repli sombre od tout semble finir, 
Sent quelque chose encor palpiter sous un voile... 
C'est toi qui dors dans I'ombre, 6 sacrć souvenir! 

(Anthologie de la poćsie francaise, 9, p. 134). 

Dans la poćsie baroque, le motif du souvenir ne se rćpóte pas si souvent. II y fi- 
gure, mais il est parfois comme cachć sous les images du changement, de la mort ou 
du bonheur perdu. On parle parfois du souvenir sans prononcer son nom. Par exem- 
ple chez Pierre Motin: 
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Sur toutes les couleurs j'aime la feuille morte 
Qui ne change jamais la beautć de son teint, 
Non plus que mon amour d'un beau dćsir atteint. 
C'est aussi la couleur que ma maitresse porte. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 5, p. 101). 

Ou chez Frangois Maynard: 
Rochers, par qui ce bois est si fort solitaire 
Quv'il en est effroyable au peuple d'alentour, 
Je veux vous raconter ma peine et mon amour, 
Qu'aux lieux plus frequentez le respect me fait taire. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 5, p. 198). 

En ćvoquant le temps passć, les poćtes baroques se rendaient surtout compte 
de Finconstance et de la fin de tout ce qui existe. Ce ne sont que les sentimentalistes 
et surtout les romantiques qui ont compris le charme de la nostalgie et du souvenir. 

Le motif du souvenir se trouve plutót dans la peinture baroque reprósentant 
souvent des scenes avec des lettres — tómoignages matćrialisćs du souvenir. II serait 
injuste de dire que les pośtes baroques apprćciaient la beautć du monde extćrieur 
moins que les poćtes romantiques. Ils ont cróć des images subtiles refićtant les divers 
aspects de la nature dans toute sa splendeur miroitante et presque chimórique. Ce- 
pendant leur conception du temps et de la situation de 'homme dans le temps ćtait 
diffórente de celle que les romantiques ont incarnće dans leurs poćmes. Tous les 
motifs caractćristiques d'une ćpoque ne trouvent pas la mćme rćsonance dans tous 
les domaines de Fart19, A Fepoque baroque, le motif des ruines et des souvenirs 
entrait plutót dans la sphere de la peinture que dans la littćrature. A cette ćpoque-la, 
la peinture reprósentait-elle plus souvent la vie et les sentiments humains tels qu'ils 
śtaient et la littórature telle qu'ils devaient 6tre? La poćsie baroque ćtait-elle plutót 
orientće vers des róflexions sur les problemes essentiels de la vie humaine tandis 
que la peinture montrait dćji meme ceux des aspects de 'existence qui ćtaient «presque 
sans signification» pour la conception philosophique du monde? Toutes les gćnćrali- 
sations de ce genre sont dangereuses et pas tout-a-fait convaincantes. Mais cependant 
on pourrait dire que I'ćpoque romantique ćtait plus sous influence du souvenir 
que I'6poque baroque. Ou plutót les romantiques Font chantć plus sincćrement dans 
tous les domaines de I'art tandis que I'lhomme baroque ne I'a trahi que dans certains 
types de reprósentation artistique. 

On peut trouver beaucoup de motifs communs aux images pośtiques baroques 
et romantiques. Dans la poćsie baroque, on parlait souvent des oiseaux comme 
symbole poćtique de tout ce qui s'envole et de tout ce qui chante. Par exemple chez 
Du Bois Hus: 

Et vous oyseaux, luths animez, 
Vivants concerts qui me charmez, 

10 Voir par exemple les róflexions de Wolfgang Kayser sur les motifs qui ne se trouvent 
que dans les oeuvres dramatiques (Das sprachliche Kunstwerk, Bern 1951, p. 58 et suiv.). 
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Chantres naturels des villages, 
Aimables fugitifs, ames de nos buissons, 
Ames de nos rivages, 
Venez I'entretenir de vos belles chansons. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 149). 

Pour les poetes baroques, IFoiseau ćtait souvent le symbole «de PFinconstance 
blanche», Fimage presque gaie du charme de la vie. Les romantiques, eux-aussi, 
aimaient les oiseaux, cependant dans la poćsie romantique, l'oiseau ćvoque plus 
souvent des sentiments tristes. Par exemple chez Musset: 

Trois ans de voluptć, de dćlire et d'ivresse, 
Allaient s'ćvanouir comme un songe lćger, 
Comme le chant lointain d'un oiseau passager. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 414). 

Mais l'oiseau est en meme temps dans la poćsie romantique le symbole de lćgeretć 
et de libertć. Parfois, il s'agit de la libertć et de la richesse de I'esprit qui peut voler 
ol il veut. Par exemple chez Hugo: 

Car, pour qu'un cerveau se fele 
Et s'ćchappe en songes vains, 
II sufit du bout de Paile 
D'un de ces oiseaux divins. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 9, p. 340). 

Le motif de I'oiseau est tres fróquent dans la poćsie populaire dont la vision 
a influencć beaucoup d'oeuvres romantiques. Dans les littćratures romantiques 
slaves, on trouve souvent les symboles fixćs des oiseaux empruntćs au folklore et 
dans les pays vivant dans une situation politique dćfavorable, le symbole de I"oiseau 
libre qui peut voler ou il veut contrastait avec le sort de I homme emprisonnć ou 
obligć de vivre dans des conditions humiliantes. 

L'image de I'oiseau appartient alors aux poetes baroques ainsi que romanti- 
ques, cependant dans la poćsie romantique, il y a plusieurs significations et il est 
plus ćtroitement lić a la destinće de I' homme que dans les vers baroques. 

Le motif du vent se rattache au motif de I'oiseau et aux deux ćpoques, on le trouve 
souvent. Il s'agit de 'image de I'inconstance et de Vincertitude de I! homme «de quo 
ludunt venti» dans carmina burana et qui sera par le vent mauvais «emportć de ga 
de Ia pareil A la feuille morte» chez Verlaine etc. Ce motif n'appartient pas exclusi- 
vement a la vision poćtique baroque ou romantique. L'homme, soit agitć par le 
vent, soit lui-meme fugitif comme le vent est reprćsentć dans la poćsie de toutes 
les ćpoques. Cependant les romantiques et les pośtes baroques ont insistć sur cette 
reprćsentation et l'ont associće A d'autres motifs de la meme sphere imaginaire 
et sous cet aspect, on peut trouver de profondes ressemblances entre les deux ćpo- 
ques ćtudićes. Madame Guyon parle de I'"homme agitć par les vents dans les vers 
suivants: 
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Je suis un peu de boue, 
Un fantóme mouvant, 

Un fćtu dont le vent se joue, 
Une ombre fausse, un pur nćant. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 163). 

Chez Musset, la meme idće est traduite par Fimage moins naturaliste, mais tou- 
jours fondće sur le motif du vent: 

Crois-tu donc que je sois comme le vent d'automne, 
Qui se nourrit de pleurs jusque sur un tombeau, 
Et pour qui la douleur n'est qu'une gouite d'eau? 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 434). 

Chez Victor Hugo, meme «I'amas des souvenirs se disperse A tout vent» (Antho- 
logie de la poćsie francaise, 9, p. 131). Cependant dans son poćme L'Esprit humain, 
le motif du vent remplit encore d'autres fonctions et offre d'autres significations: 

Je suis Esprit Humain. 
: «Mon nom est Legion. 

Je suis Iessaim des bruits et la contagion 
Des mots vivants allant et venant d'ame en Ame. 
Je suis souffle. Je suis cendre, fumće et flamme, 
Tantót PFinstinct brutal, tantót Fćlan divin. 
Je suis ce grand passant, vaste, invincible et vain, 
Qu'on nomme vent...» 

(Anthologie de la poćsie francaise, 9, p. 456). 

En ce qui concerne les motifs employćs, les images de Hugo sont tout-a-fait 
baroques. Mais comme dans les cas prócćdents, les images romantiques ont plu- 
sieurs significations et ces significations se superposent et changent conformóment 
au dóveloppement de la pensće exprimće au cours du poeme. On a I'impression que 
les postes baroques «voyaient» parfois leur pośme tout entier comme un ensemble 
fermć avant de commencer 4 I'ćcrire, tandis que chez les pośtes romantiques, l'idće, 
souvent vague, qui a donnć naissance aux premiers vers se dćveloppe au cours 
de la crćation poćtique et móne I'auteur la ou lui-meme, il ignorait qu'il pourrait 
aller 11. 

Le vent dans la poćsie baroque appartient aux symboles de ce changement qui 
introduit dans la vie humaine, ainsi que dans la nature, Iagitation et Iinconstance. 
Chez les postes romantiques, I'image du vent a parfois la mEme signification. Mais 
chez les romantiques, presque tous les changements ont «deux faces»: celle du sort 
auquel [homme est tragiquement soumis et celle de Ienthousiasme cróateur qui 
mene 4 Iśvolution matćrielle ainsi que spirituelle. Le vent, gónćrateur de change- 

11 Ce trait de la crćation artistique est commun 4 tous les ćcrivains de cette póriode. On peu 
citer par exemple Fanecdote concernant Pouchkine. Quand on lui a demandć pourquoi il a terminć 
son poćme Eugone Onićguine par le geste de Tatiana refusant Onićguine, il a rćpondu que lui-móme, 
il avait ćtć surpris par cette rćaction de son hćroine. Etc. 
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ment, a, lui-aussi, ces deux faces que I'on trouve dans les vers de Hugo: celle de la 
vanitć et de la destruction et celle de I'ćlan crćateur. D'ailleurs les pośtes baroques 
eux-mómes connaissaient les diverses fonctions du vent dans le monde imaginaire. 
Chez Du Bartas, les vents sont «des herauts, postes et messagers» (Anthologie de la 
poćsie baroque, I, p. 155), chez Drelincourt, ils sont des «vieus couriers, postillons 
nouveaus» (Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 159) etc. Et Fimage du souffle divin 
appartient a la Bible qui a nourri toute la poćsie cróće dans la sphóre du christianisme. 
La multiplicitć de la signification figurće du vent n'est donc pas I'un des traits caractć- 
ristiques de la dćnomination poćtique du Romantisme. Cependant il nous semble 
que les romantiques ont employć les deux póles de la signification symbolique et 
mćtaphorique du vent plus systómatiquement que les pośtes baroques qui n'aimaient 
pas a confondre les spheres divine et terrestre. 

L'autre motif cher aux romantiques ainsi qu' aux poetes baroques, c'ćtaient les 
nuages. Les poetes baroques admiraient la beautć brillante et fugitive des nuages 
appartenant A la sphóre de la nature, mais portant des formes chimóriques et ćvo- 
quant presque des mondes irrćels. Par exemple chez Za Mesnardićre: 

Voyez ces rayons gracieux, 
Qui IA bas forgant le passage 
De fil d'or percent le niiage, 
Aussi loin que portent nos yeux. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 175). 

Souvent les images baroques des nuages ćvoquent la beautć des illusions vaines 
et fragiles. Par exemple chez Le Moyne: 

[...] phantómes sans appuy, 
Ont le cours et la fin de ces vaines images, 
Qui se forment en I'air de I'amas des nuages. 
Leur dehors pour un temps lumineux et dorć, 
Des faveurs du soleil nous paroist colorć; 
Elles sont A nos yeux des soleils elles-mómes, 
De longs rayons de feu leur font des diademes; 
Mais tous ces vains soleils ne sont que de vapeur, 
Leur corps est vuide et creux, leur jour faux et trompeur... 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 179). 

Mais sous la forme du nuage, on voit parfois aussi le Dieu cachć. On peut citer 
par exemple les vers de Zabadie: 

Que j'apergois un beau niiage; 
Qw'il est plein de noir tourbillon; 
C'est sans doute le pavillon 
De mon Dieu qui paroit sous cette auguste image. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 181). 

Les romantiques eux-aussi, dócrivaient souvent les nuages. Comme les poćtes 
baroques, ils admiraient leur beautć, quoique montrće parfois avec moins d'ćclat 
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et moins de splendeur flamboyante. L'apothćose des nuages polonais ćvoque la 
beautć idyllique du pays natal de Mickiewicz dans son ćpopśe Pan Tadeusz; pour 
Hćgćsippe Moreau, les nuages reprćsentent I'"un des symboles de la beautć du monde 
extćrieur: 

La, je m'assieds, rćveur, et dans I'espace 
Je suis des yeux les nuages flottants, 
L'oiseau qui vole et la femme qui passe: 

Jai dix-huit ans! 
(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 382). 

Mais meme chez les romantiques, les nuages ont plusieurs significations. Dans 
le pośme Le Mai du romantique tcheque K. H. Mócha, ils deviennent les messagers 
de la derniere salutation du prisonnier condamnć A mort qui se souvient de la belle 
terre tendrement aimće qui ćtait son berceau et qui sera sa tombe. Dans la poćsie 
baroque, les images les plus suggestives des nuages ćvoquaient le moment du coucher 
du soleil ou tout brillait sous les derniers rayons du jour. Chez les romantiques, 
les nuages les plus impressionants, ce sont les nuages ćclairćs par la lune et śvoquant 
une certaine atmosphóre tragique. Par exemple dans le pośme La Mort du loup 
d'Alfred de Vigny: 

Les nuages couraient sur la lune enflammće 
Comme sur Vincendie on voit fuir la fumće. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 255). 

Cette diffórence correspond d'ailleurs avec une autre diffćrence, plus profonde, 
entre la poćsie romantique et baroque. Dans la poćsie baroque, les descriptions de la 
nature (et par consćquent de tous les phćnomenes appartenant A la nature) jouaient 
un autre róle dans la structure de lI'oeuvre que chez les postes romantiques. La nature 
enrichissait et embellissait la vie de I! homme baroque, mais elle ne vibrait pas avec 
lui. Elle restait le plus souvent 4 cótć de ses problćmes psychiques et philosophiques. 
Dans les poćmes romantiques, la nature est entrće dans la vie psychique de I' homme: 
son image annonce le dćnouement de Iintrigue prósentće dans I'oeuvre. Et ainsi 
meme les nuages romantiques annongant I'orage annoncent en mćme temps la tragć- 
die des personnages figurant dans l'oeuvre elle-mEme. 

On pourrait citer encore beaucoup d'autres motifs qui servaient de base A des 
images romantiques ainsi que baroques. Souvent, ces images ćtaient construites sur 
des contrastes exprimćs soit dans un seul complexe de dćnominations pośtiques, 
soit dans I'ensemble de Ioeuvre d'un auteur ou meme dans le cadre d'une ćpoque. 
II s'agit des images de I'ombre et de la lumiere, interprótćes comme des aspects de la 
rćalitć conceróte mais aussi comme reflets des qualitćs spirituelles. Dans les poćsies 
baroques ainsi que romantiques, on trouve souvent des images de fleurs, d'ćtoiles, 
de pierres prócieuses, de la mer, de I'onde, du gouffre, de la prison etc. On ne parvien- 
drait pas A donner une ćnumćration exhausive des motifs communs 4 ces deux 
ćpoques. Parfois on a I'impression que les images romantiques s'identifient avec 
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les images baroques. Mais dans le miroitement des ressemblances, les diffćrences 
ćmergent toujours. Parfois on trouve un poś$me romantique ou toutes les images 
sont «baroques» sous I”aspect de la matićre. On peut citer par exemple Z'Esprit 
humain de Victor Hugo: 

[...] II rćpondit: «Je suis une des plumes 
De la nuit, sombre oiseau d'ombres et de rayons, 
Noir paon ćpanoui des constellations». 

(Anthologie de la poćsie francaise, 9, p. 456). 

La plume, Poiseau, I'ombre et le rayon ainsi que le paon, tout cela appartient 
au rćpertoire baroque. Peut-ćtre ces images sont-elles trop «baroques» et A cause 
de cela s'ćloignent-elles en meme temps de Texpression pośtique du XVIIE sićcle, 
Images sont trop enchevetrćes, elles sont si nombreuses qu'elles perdent tout contour 
prócis (par exemple «sombre oiseau d'ombres et de rayons», «noir paon») et elles 
traduisent plutót une certaine atmosphere ćmotive. Les contours des images baroques 
ćtaient d'habitude plus clairs; dans la poćsie baroque, une image se rattachait a I'autre, 
mais en meme temps chacune d'elles se gardait une certaine autonomie par rapport 
aux autres mótaphores. Dans la poćsie romantique, les contours des images s'effacent, 
une image contient plusieurs images ramifićes sous les formes les plus diffćrentes. 
Il y avait parfois «plus d'espace» dans les poćmes baroques que dans les pośmes 
romantiques. Chez les poetes baroques, les images pośtiques se succćdaient le plus 
souvent, dans les poćsies romantiques, elles se superposaient et parfois meme se 
heurtaient dans une vision dynamique du monde. 

II n'est pas possible d'analyser les analogies et les diffórences de toutes les images 
romantiques et baroques fondćes sur les memes thćmes. Un tel travail ne se termi- 
nerait jamais. Cependant on ne peut pas omettre un des plus beaux motifs roman- 
tiques et baroques, motif qui prouve peut-Etre mieux que les autres I'affinitć et en 
meme temps la distance entre les postes baroques et romantiques. Il s'agit du motif 
des miroirs et des reflets dans T'eau. 

L'homme romantique ainsi que "homme baroque vivaient dans un monde A deux 
faces: celui de illusion qui devenait une nouvelle rćalitć et de la rćalitć qui se con- 
fondait avec le r6ve: le miroir et le reflet dans I'eau symbolisaient alors ses rćflexions 
sur lexistence terrestre ainsi que son orientation psychique. 

Dans une poćsie baroque, Racine compare Ićtang au «miroir humide» dont 
«la glace liquide enchante et trompe tous les sens». Son pośme óvoque les doubles 
illusions qui effacent les frontićres entre les divers domaines de la rćalitć. En parlant 
des tilleuls et des chEnes, il dit: 

Je vois aussi leurs grands rameaux 
Si bien tracer dedans les eaux 
Leur mobile peinture, 
Que fon ne sait si I'onde, en tremblant, 
Fait trembler leur verdure, 
Ou plutót Pair meme et le vent. 
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En parlant des oiseaux, il est soumis A la meme illusion: 

L'oeil ne peut juger au dehors 
Qui vole ou bien qui nage 
De leurs ombres et de leurs corps. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, pp. 246-247). 

Martial de Brives rópóte la meme image sous une forme encore plus bril- 
lante: 

[...] Fontaines ou le soleil nage, 
Clairs miroirs de crystal coulant, 
Ou par I'esclat d'un or tremblant 
Cót astre fait voir son image. 

(Anthologie de la poćsie baroque, I, p. 249). 

L'eau miroitante ćblouissait les pośtes baroques par sa splendeur, mais en mćme 
temps, dans T'enivrement de la beautć, ils se rendaient compte de la fragilitć et de 
Pinconstance du monde divisć en deux parties et imperceptible dans son ensemble. 
Ils s'enchantaient des belles erreurs causćes par le reflet dans I'eau ol tout se confond; 
ou tout est un mouvement perpśtuel. Cependant Ierreur consciente et inćvitable 
remplit !'homme d'angoisse. Meme sous les eaux miroitantes baroques, on sent 
le gouffre de Finconnu. 

Cette beautć plus brillante reflśtóe dans I'eau que regardće directement se trouve 
aussi chez les romantiques. Par exemple dans I'image de la Mer que nous lisons chez 
Victor Hugo: 

Des morceaux de lune sautaient dans les vagues 
Comme des boules d'or dans les mains d'un jongleur. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 9, p. 541). 

Le monde pergu sous la forme du reflet dans l'eau se trouve tres souvent dans 
la poćsie romantique. On peut citer par exemple Nerval: 

Ce ruisseau, dont I'eau tremblante 
Rećflśchit la clartć des cieux, 
Parait dans sa course brillante 
Etinceler de mille feux. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 350). 

Cependant I'image de la beautć terrestre n'est pas le but de la description poćti- 
que de Nerval. Les vers citós ne sont que la premiere partie d'une comparaison ramifiće 
sur laquelle le pośme est fondć: il s'agit de comparaison de l'onde brillante et 
du dćlire passager de I! homme, de la fange impure au fond des eaux et de lame 
triste du poste etc. L'image du reflet dans I'eau suscite alors des rćflexions sur le 
caractóre et sur le sort humains. 

Comme dans la poćsie baroque, le reflet est, chez les romantiques, parfois plus 
important que I'objet meme qui le provoque. Par exemple chez Hugo: 
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[...] II profitait 
Du moment odu la nymphe, a Iheure ou tout se tait, 
Eclatante, apparait dans le miroir des sources. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 9, p. 211). 

TI est vrai que I'on peut interprćter cette image de deux fagons: comme la nymphe 
qui ćmerge des eaux ou comme la nymphe qui se refiete dans les eaux. D'ailleurs les 
deux significations peuvent s'unir dans Fimage de la nymphe ćmergeant des eaux 
et sy reflótant en móme temps. Cependant les romantiques prófćraient les ombres 
et les reflets des objets aux objets róels et meme dans ce cas, I image du miroir fait 
penser A ce type de vision romantique qui s'emparait des objets souvent par leurs 
reflets ou dans un certain ćloignement. 

Dans la poćsie romantique, I'eau ne reflóte pas seulement le monde extćrieur, mais 
aussi le sentiment et la nostalgie de I' homme. On voit dans le miroir des eaux ce 
4 quoi on pense*?. On peut citer par exemple Lamartine: 

C'est toi que j'entends, que je vois. 
Dans le dćsert, dans le nuage; 
L'onde rćflóchit ton image; 
Le zćphyr m'apporte ta voix. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 81). 

Qu: 

Qui, je vous revois tous, et toutes, Ames mortes! 
O chers essaims groupćs aux fenćtres, aux portes! 
Les bras tendus vers vous, je crois vous ressaisir, 
Commie on croit dans les eaux embrasser des visages 
Dont le miroir trompeur rćfićchit les images, 
Mais glace le baiser aux levres du dćsir. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 215). 

Le miroir romantique, cest parfois le miroir de la rósonance spirituelle. Par 
exemple chez Vigny: 

Mais si Dieu pres de lui ta voulu mettre, 6 femme! 
Compagne dćlicate! Eva! Sais-tu pourquoi? 
C'est pour qu'il se regarde au miroir d'une autre Ame, 
Qw'il entende ce chant qui ne vient que de toi: 
L'enthousiasme pur dans une voix suave. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 24T). 

Par son rapport avec la vie psychique de "homme, mćme le miroir, symbole de la 
beautć brillante et multipliće, peut devenir le symbole tragique de la dócomposition 

12 Cette interprótation du reflet dans Teau n'est d'ailleurs pas seulement romantique. Dans 
le folklore on trouve souvent la coutume d'apres laquelle, celui qui regarde dans PFeau A la veille 
de Noćl, peut y lire Favenir. D'ailleurs le reflet dans eau ou I'on peut lire I'avenir a peut-ćtre quel- 
que chose de commun avec la boule de crystal connue de la sorcellerie et reprise sous diffćrentes 
formes dans les contes de fće. 
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et de la vanitć. Le miroir romantique se brise. Non seulement le monde extórieur 
change et nous trompe, mais móme nos illusions s'abiment et nous abandonnent. 
On peut citer les vers de Musset: 

Dans ce passć perdu quand son Ame se noie, 
Sur ce miroir brisć lorsqu'il rEve en pleurant, 
Tu lui dis qu'il se trompe, et que sa faible joie 

N'est qu'un afireux tourment! 
(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 482). 

En regardant le miroir, les poetes baroques pensaient le plus souvent a la beautć 
et a Tincertitude du monde ou le reflet se confond avec Iobjet qui I'a suscitć. L'aspect 
philosophique se glissait dans leurs reflexions. Les pośtes romantiques, eux-aussi, se 
rendaient compte de Iincertitude philosophique que le miroir symbolise. Cependant 
plus souvent encore, ils voyaient dans le miroir Fimage de I' Ame, de la nostalgie ou 
de la dóception d'un individu humain unique et śphćmćre. 

II nous faut encore parler des images romantiques et baroques fondćes sur les 
aspects humoristiques ou grotesques de la vie humaine. Les deux ćpoques connais- 
saient le rire, la caricature et la grimace. Le rire, parfois grossier, ćtait le contre- 
poids du sublime. La comćdie fleurissait A I' Age baroque. Mais meme dans les poćsies, 
on trouve des images fondćes sur la caricature qui d'ailleurs nest pas toujours 
consćquente. Une certaine tendresse pónetre, par exemple, dans le portrait grotes- 
que d'une femme chez Digogne: 

Elle a la bouche et Ioeil d'une chate malade, 
L'auguste majestć d'une vieille salade; 
Sa petite personne et son corps de brochet 

Ressemble un trebuchet. 
Le voyant pasle et triste en sa blancheur coiffee, 
Les Dieux de nos ruisseaux Festiment une fee, 
Les autres un lapin revenu d'un boiiillon, 

Ou bien un papillon. 
(Anthologie de la poćsie francaise, 5, pp. 113-114). 

Cependant on a Iimpression que les romantiques sont allćs encore plus loin 
dans la contemplation de la caricature et de I'expression sincere de leurs sentiments. 
Ils aimaient A se moquer d'eux-memes et A ridiculiser ce qu'ils aimaient. Ainsi, ils 
ridiculisaient móćme le charme des parcs du rococo qu'ils admiraient en rćalitć. 
En se moquant de leurs prócurseurs baroques (qui s'approchaient dćja du rococo), 
ils ont montrć — A vrai dire — leur parentć profonde avec les artistes du XVIIe 
siecle. On peut citer par exemple les vers oi Musset parle de Versailles"*: 

Fantómes d'empereurs romains, 
Pales nymphes inanimćes 
Qui tendez aux passants les mains, 
Par des jets d'eau tout enrhumćes. 

(Anthologie de la poćsie francaise, 8, p. 487). 

13 De la mme maniere, Juliusz Słowacki ridiculise le pare rococo dans son poćme Beniowski. 
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En concluant, on pourrait dire: les postes romantiques fondaient leurs images 
poćtiques souvent sur les memes motifs que les poćtes baroques, comme leurs prć- 
curśeurs, ils montraient la rćalitć comme divisće en deux parties opposćes et c'est 
pourquoi leurs mśtaphores et meme leurs systćmes d'images pośtiques reposaient 
parfois sur des contrastes. Aux deux ćpoques, les images pośtiques jouaient un róle 
important dans la structure d'oeuvres fondćes parfois sur la vision redoublće du monde 
dont Fexpression ćtait alors tout naturellement mstaphorique. Dans les poćsies baro- 
ques ainsi que romantiques, on trouve des images prolongóes et enchev€tróes. Ce- 
pendant chez les romantiques, les metaphores cróent des systemes plus autonomes 
et elles s'ćloignent parfois davantage du concept de base que les mśtaphores 
des poćmes baroques. Les mótaphores baroques rćsultent parfois de róflexions 
philosophiques concernant le sort humain en gćnćral, tandis que les mótaphores 
romantiques refletent plus souvent la situation et le caractere psychique d'un indi- 
vidu humain unique. Mais sans doute, pourrait-on trouver encore d'autres ressem- 
blances et d'autres diffćrences entre les mótaphores et, en gćnćral, entre la vision 
poćtique de ces deux ćpoques. Mes róflexions n'śtaient qu'une tentative d'analyse 
parmi tant d'autres. 

PRZENOŚNIA BAROKOWA A PRZENOŚNIA ROMANTYCZNA 

STRESZCZENIE 

W literaturze XVII w. tak samo jak i na początku XIX w. pisarze ujmowali często rzeczywistość 
pod dwoma albo wieloma postaciami i starali się wyrazić jej bezustanną zmienność i niepewność 
wszystkiego, co człowieka otacza, oraz wszystkiego, co sam przeżywa albo odczuwa. Owa postawa 
estetyczna oraz filozoficzna odbiła się w stylu literackim, bogatym w różnego rodzaju przenośnie, 
często rozgałęzione, spiętrzone oraz przedłużone. Z założenia filozoficznego poetów obu epok wyni- 
kało również, że przenośnie te oparte były często na kontrastach. Przenośnie te nie miały funkcji 
ornamentu upiększającego opis literacki, ale stawały się podstawą wypowiedzi autora, w której 
niekiedy — przede wszystkim u poetów romantycznych — zacierały się granice między snem a jawą, 
między tęsknotą a jej urzeczywistnieniem itp. W poezji barokowej tak samo jak i romantycznej 
spotykamy się często z obrazami wziętymi z podobnych dziedzin wyobraźni ludzkiej: życie mija jak 
kwiat, który więdnie, ciało ludzkie jest tylko więzieniem, ludzkie tęsknoty podobne są do dymu itp. 
Istnieje jednak pewna różnica między wyobraźnią barokową a romantyczną. Dla poety XVII wieku 
niepewne jest życie ludzkie na świecie, natomiast śmierć stanowi nie tylko koniec życia ludzkiego, 
ale również jego niepewności. Człowiek romantyczny nie miał wiary człowieka barokowego. Dla 
niego śmierć nie jest momentem zmieniającym zasadniczo niepewność losu oraz bytu ludzkiego; 
poeta romantyczny może mniej wierzył w Boga, ale mniej wierzył również w śmierć. Jego przenośnie 
o przemijaniu wszystkiego, co jest ludzkie, nie kulminują i nie zatrzymują się na obrazie śmierci. 
Wszystko, co raz istniało, istnieje dla poety romantycznego zawsze, niekiedy nawet w ramach wiary 
w metempsychozę oraz palingenezę. Przenośnie romantyczne odbijające przemijanie wszystkiego, 
co ludzkie, nie mają więc owego punktu kulminacyjnego jak przenośnie barokowe oparte na tych 
samych motywach, ale przedstawiają się raczej jako niekończący się łańcuch zmian, który może 
zawierać nawet więcej momentów kulminacyjnych. Różnice te odbijają się również w planie stylis- 
tycznym. Poeta barokowy, wyrażający atmosferę niepewności, miał jednak poczucie prawdziwego 
istnienia jednego, w czasie ograniczonego życia ludzkiego. Problemy owego życia były podstawą 
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jego opisu literackiego. Wszystkie przenośnie wiązały się z ową podstawową rzeczywistością 
i nabierały swego właściwego znaczenia w stosunku do niej. (Na przykład „dym” nie był praw- 
dziwym „„dymem”, ale tylko obrazem niepewności ludzkich uczuć itp.). Przenośnie barokowe nie 
potrzebowały dalszego „wsparcia”, nie musiały się wyraźniej łączyć wzajemnie w ramach opisu 
pośredniego. W poezji romantycznej natomiast opis rzeczywistości podstawowej nie był tak 
jednoznaczny i nie stanowił takiego oparcia dla przenośni, jak w poezji barokowej. Z tego wyni- 
kało, że poszczególne przenośnie romantyczne wyraźniej łączyły się jedne z drugimi, tworząc 
często jak gdyby drugi, prawie równowartościowy plan opisu literackiego. Jeżeli poeci baroku 
porównywali życie ludzkie do dymu, kwiatu, więzienia, dżumy itp., to zawsze jedyną treścią opisu 
literackiego było Życie ludzkie, pokazane tylko w różnych aspektach. Natomiast jeżeli poeci 
pierwszej połowy ubiegłego wieku porównywali życie ludzkie do morskiej fali, do piasku, do liści 
na drzewie itd., to z jednej strony chodzi o obraz niepewności życia ludzkiego, ale z drugiej 
strony również o obraz natury, której poszczególne elementy, uwzględnione w planie opisu 
metaforycznego, wzajemnie się łączą i wywołują nową, konsekwentnie pokazaną rzeczywistość. 

Jeśli poeta barokowy interpretował przemijanie świata przede wszystkim z punktu widzenia 
filozoficznego (oraz religijnego) i ogólnoludzkiego, to w okresie romantyzmu pisarze zastanawiali 
się wyraźniej nad historycznym oraz indywidualnie niepowtarzalnym obrazem przemijania świata. 
2 tego wynika różna funkcja motywu ruin oraz motywu wspomnienia w poezji barokowej i ro- 
mantycznej. (Malarstwo barokowe potrafiło jednak oddać urok ruin oraz wspomnień, ewokowa- 
nych lekturą listów; pod tym względem malarstwo barokowe bliższe jest wyobraźni romantycznej 
niż poezja barokowa.) 

Analogiczne różnice oraz podobieństwa pojawiają się również przy stosowaniu poszczegól- 
nych motywów wspólnych dla poetów barokowych i romantycznych (np. w przenośniach opartych 
na obrazie ptaka, wiatru, obłoku, odbicia w wodzie itp.). Chociaż podobieństwa między wyobraźnią 
barokową a romantyczną są bardzo wyraźne, wydaje się, że poeci romantyczni częściej interpre- 
towali w poszczególnych obrazach świat z punktu widzenia wyjątkowej, niepowtarzalnej jednostki 

dzenia człowiska w ogółe i w naświetleniu filozoficznym. 
Hana Jechovd 


