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Según el testimonio del propio CLAUDEL, un pasaje bíblico, descubierto el 
mismo día de su conversión, ha determinado las concepciones de la mujer y de 
su papel, tan insistentemente expuestas en su obra: se trata del pasaje de 
los Proverbios en que la Sabiduría divina, simbolizada por una mujer, aparece 
asociada a Dios en el momento de la Creación. Así, concibe a la mujer como 
el símbolo viviente de la sabiduría sagrada, asi como del alma, de la Iglesia, 
y de la Virgen María. 

B t a  significación simbólica de la mujer adquiere un alcance poético inde- 
finidamente mayor si se la pone en relación con otros símbolos claudelianos, 
de carácter también femenino, y cuya riqueza significativa se concibe más 
fácilmente a la luz de la interpretación zclaudeliana de la feminidad. Este es 
especialmente el caso de dos de los temas simbólicos más ricos de la obra 
claudeliana: el agua, símbolo del espíritu, cuya movilidaa y oculto poder se 
contrapone al espíritu terreno. positivo y prosaico, y la Luna, que ilumina 
el mundo con una luz más oculta y misteriosa, más espiritual. La imagina- 
ción de CLAUDEL aparece así dominada por la oposición y la tensión entre la 
masculinidad - espíritu terreno - y la feminidad - docilidad a lo espiritual -. 

¿En qué medida esta estructura significativa puede constituir una intro- 
ducción válida para una psicología positiva de la mujer? Simone DE BEAUVOIR 
ha reprochado a CLAunn el haber concebido a la mujer sólo en relación con 
el hombre y para el hombre. Sin negar que esta crítica pueda tener un fun- 
damento, es con todo innegable que la concepción claudeliana de la feminidad, 
solidaria de una visión realista y simbólica a la vez de toda la realidad, se 
impone a nuestra atención por su rigor sintético y su elevación espiritual. 

According to CLAUDEL himself, a biblical text he descovered the very day 
of his conversion, establishes his conception of woman and of her role, as he 
has often described them in his works: it is the passage of the Book of Pro- 
verbs symbolizing God's Wisdom as a woman, and showinj her as an associate 
of His in the moment of Creation. Thus, woman appears to him as the living 
sign of sacred Wisdom, and equally of the soul, the Church, and the Virgin 
Mary. 

This symbolic meaning of woman has its poetical relevante infinitely 
increased, if it is connected to other symbols used by CLAUDEL of equally fe- 
minine character, and whose fulness of meaning can be more easily perceived 
in the light of CLAUDEL'S interpretation of womanhood. This is precisely the 
case of two of the richest symbolical themes in CLAUDEL'S work: Water, as 
a symbol of spirit, whose dinamism and secret power are opposed to the 
earthly spirit, positivistic and prosaic - and the Moon, whose light seems 
to brighten this world with a more secret, more mysterious, and more spiri- 
tual light. CLAUDEL'S imagination seems also largely dominated by the contrast 
and tension between manh~9d - earthlimindedness, and womanhood - do- 
cility towards the spiritual. 

To what extent does this imaginative structure constitute a valuable in- 
troduction to a positive psychology of woman? Simone DE B~AUVOIF~ has cri- 
ticised CLAUWL for conceiving woman only in relation to man and for man. 
Without denying that such an  objection can have some grounds, one realizes 
that CLAUDEL'S conception of womanhood, inseparable from a realistic as well 
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as symbolic approach to reality as a whole, calB our attention because of its 
synthetic rigour and spiritual elevation. 

Wie CLAUDEL selbst bezeugt, hat eine Bibelstelle, die er gerade am Tage 
seiner Bekehrung entdeokte, die so oft in seinem Werk wiederkehrende 
Auffassung der Frau und ihrer Rolle bestimmt: es handelt sich um jene 
Stelle im Buah der Spriche, wo die durch eine Frau symbolisierte Gottesweisheit 
aLs im Moment der Schopfung rnit Gott vereinigt erscheint. Von daher sieht 
er in der FYau das lebendige Sinnbild der heiligen Weisheit sowie das Sinnbild 
der Seele, der Kirche und der Jungfrau Maria. 

Diese sinnbildliche Deutung der Frau erhalt einen unendlich grosseren poe- 
tischen Rang, wenn man sie in. Zusammenhang mit anderen Claudel'schen 
Binnbildern sieht, die einen weiblichen Charakter besitzen, und deren Bedeu- 
tungsgehalt leichter im Lichte der Claudel'schen Auslegung des W'eiblichen 
begriffen wird. Das trifft besonders für zwei unter den tiefsten symbolischen 
Motiven im Claudel'schen Werk: Wasser (ZJEau), Sinnbild des Geistes, dessen 
Beweglichkeit und geheime Macht sich dem irdischen - materiellen und pro- 
saischen - ~Geist widersetzt, und der Mond (la Lune),  der die Welt mit einem 
verborgeneren geheimnisvolleren, d. h. geistigeren Licht beleuchtet. Die Ein- 
bildungskraft CLAUDELS erscheint weitgehend vom Gegensatz und von der 
Spannung zwischen Mannlichkeit (irdischem Geist) und Weiblichkeit (Gehor- 
sam gegenüber dem Geistigen) beherrscht. 

In  welchem Masse kann diese bildhafte St,ruktur zur Einfürung in die 
positive Psychologie der FYau dienen? Simone DE BEAUVOIR hat es C L A U D ~  
vorgeworfen, dass er die Frau nur in Beziehung auf den Mann und zu dem 
Mann begriffen habe. Mag dieser Tadel in gewisser Weise berechtigt sein, so 
ist os doch unleugbar, dass die Claudel'sche Auffassung des Weiblichen, die 
mii; einem zugleich realistischen und symbolischen Blick die ganze Wirklich- 
keit erfasst, ein Recht auf unsere Aufmerksamkeit verdient wegen ihrer syn- 
thetischen Gtrenge und ihres geistigen Niveaus. 

I'rcscjuc nrrivé au terme de sa longuc vie, CLAUDEL, dans une 
de ccls iriterviews radiodiffusées qui furcnt reunies sous le ti- 
trc MFrnoit-as irnprovis¿s, coiifiait a Jean AMROUCHE, en evo- 
quaiil l'illurrij~intioii qui h Notre-Dame le jour de Noel 1886 
ddtcrniiria sti coiiversion : 

«Jc vous ai racorité qu'en revenant de Notre-Dame j'avais 
ouvcrt uiir Hihlc que ma soeur avait reque d'un ami. J e  l'ai 
ouvc\rtc cii d c ~ ~ s  cndroits qui orit une importance en quelque 
sortc prop1ii:tique. Le premier Gtait Emmaüs, ce qui est en 
soriirnc lc rCcit d'uiie rencontre avec le Christ, par  lequel le 
Clirjsl cxpliquc A tous la Bible au point de vue allégorique, 
u11 poirit dc vue du rapport qu'elle a avec son Iiicarnation, 
sa Rí.deiii~~tioii, tous lcs rnystkres catholiques. 
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%Le second point oh jc l'avais ouvcrte btait ce magriifiyue 
chapitre VI11 des P r o v ~ r b e s ,  oii la Sagessc dc Ilicu est sym- 
bolisée sous la formc d'uiie fcrnme. La  Sagessc, le cha- 
pitre VIII, c'est m o i  qui  m e  trorrvcris e n  présence de Dieu 
quand il ¿quilibrait le cours des currx, quctnd il trucait avec 
le compcts rzn cercle sur l'abime ... Toute cettc magriifiyue pro- 
sopopéc des Proverbes m'avait ériormément fr:t~)pC, ct toutcs 
les figures de femrncs daris l'ceuvre ultbricurc se rapportcnt 
plus ou moins A cette découverte. 11 n'y a guCrt1 dc figures dc 
femnies dans toute ni011 oeuvrc ou il ii'y ait qiiclqiic Irait de 
la Sagcsst.. 

»Pour rnoi la fernrne rcpr&scritc toujours quatre clioses: soit 
l'ame humaine, soit l'Eglise, soit la Saiiitc. ViGrgc, soit la Sa- 
gcssc sacr6c. Ori r c t r o u ~ c  toujours ccttc id&.-la plus ou moins 
lateritc». 

CLACDEL lui-nieme ap!>liquait cette corifidencc a l'e?cplicatiori 
d'une oeuvre écrite par  lui soixantc aiis a~iparavarit: Tete :i'Or. 
En fait c'est bicri daris to~i te  son oeiivic qiic iious pouvo~is trou- 
ver la vérificatiori de ce qu'il affirrnait, dc l'ebranlemcrit pro- 
fond donné a sa penske et a son irriagiriatiori par  lc testr sublimc 
et mystérieux des Proverhes. Saris doutc ri'est-ct. qu'aprks coup 
qu'il en a p e r p  toute la portbe; Cc c~uadruple syrnbolisme s'est 
probablement précisé peu A peu en son esprit, sans que d'ailleurs 
i l  ait jamais donné a la démarche dc l'kcrivairi quoi quc ce soit 
d'artificiel ou d'arbitraire, saiis qu'il ait jamais compromis (sauf 
peut-etre en quelque mesure dans les deux drames de la jeu- 
nesse: Tete d'Or et I,a I'ille) la spontaneité humaine, I'autheii- 
ticité drarnatique de ses personnages féminins. 11 parait eri tout 
cas a propos d'exploiter cette iridication de CI,AUD~:I. liii-memc 
pour pénétrer au  coeur de sa symbolique. Car cettc significa- 
tion symboliquc de la femme se trouve prolorigee, orchestrée, 
enrichie l'infini par une serie d'autres sgml>oles, dont le sys- 
tkme aussi souplc que coh6rciit tist un des élénients-rnaitres dc 
cette puissante unitC par  yuoi l'oeuvrc dc CLACDEI, est particu- 
likremerit impressiorinante. 

C'est encore cette providcritielle reiicontre avec lc texte ci- 
dessus indiqué des Prouerhes que CLACDEI, évoyue dans un po&- 
me k r i t  eri 1943, qui est une sorte de mbditation exultante sur 
son destiii (Pages de Prose, rccueillies par A1idr6 Hlaiichet, Gal- 
limard, p. 9-10): 

... «O Sagesse jadis reiicoiitr4c! c'cst done toj saris que je le 
susse devant moi qui marchnis au jour de mon ciifaricc, 
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»El qiii, lorsc~ue je trkhuchais et tombais, rn'attendais avec 
indulgcricc, 

»l)our aussit6l pcu peu, le chemin, le reprendre avec une 
autori t6 irivincible! 

»C'Ctait toi, 8 l'hcurc dc rnori salut, ce visaje, je dis toi, haute 
vicrge, la 1)rcniii:rc qiic j':ii rencontrée dans la Bible! B.. . 

Nous j)ouvo~is rioter au passage que cette maternelle pro- 
tcxtioii dc la Sagessc, diaute vierge», veillant sur les vicissitudes 
intkrichurcs dii jeurie homme luttant avec la Grace te1 Jacob avec 
l'Angc, le poi:te ri'a cessC de la sentir doublée d'une autre, celle 
de la Viergc: «C'est coriirrie quelqu'un que je connais, quand 
tout scul au fond du noir abimc dc Xotre-Dame, six ans, sept 
uils! i l  faisait soii cours dc théologie. Et ce ri'était pas Saint 
THOMAS ou le grarid AI~BERT qui occupaient la chaire, mais la 
Sairilr-Vicrge elle-meme en grande patience et majesté. La face 
collke aux grilles du choeur, les deux mains accrochées aux 
grillrs du chocur, je regardais vivre 1'Eglise et je comprenais 
tout. Maric au-dessus de moi paisiblement sur son tr6ne et 
c~uclqu'un lout en bas rnisérablement dans l'ignorance et le pé- 
chk, coudoyi: par des &tres saris visage! Ce que me disait PAUL, 
ce que me ~riontrait AUG~STIN,  le pain que me rompait GKEGOIRE 
avcc l'aritieririe et le réporis, les yeux de Marie au-dessus de moi 
ktaicrit la pour me l'explic~uer et cette majesté maternelle et 
rassurante: ces yaul)i&res qui apr&s s'etre abaissées vers lui se 
rél&vcrit pour interroger le fils de l'homme! » (L'Epée ef le Mi- 
roir, Gallimard, pp. 198-199). L'opération de la Vierge s'unit 
do~ic Ctroiternent a cellc de la Sagesse incréée. Mais c'est une 
autrc indication que nolis voudrions présentement retenir de 
cet hymne 8 la Sagesse dont noiis avons cité quelques versets. 
Le srul titre doririk aii pokme dont nous l'extrayons est sugges- 
tif: I,e F l c u v f ~ .  C'est par un puissant mouvement d'eaux que 
le pobtc figure. sa dcistiiiéc spirituelle, sa marche vcrs la mort 
ct vcrs 1)ieu: 

«Pour cxpliqucr le fleuvc avec l'eau autrc cliose, pas autre 
cliosc c~uc l'irnrncrise pente irresistible! 

»Et pas autre cliose poiir carte et pour idee que tout de s ~ i t e !  
et ccltc dkvoration sur le champ de l'immhdiat et du possjble! 

»I';is dY;iutrc programme que l'horizori ct la mer prodigieu- 
scmcrit la-has». . . 

Noiis touchoris a l'un des symboles les plus significatifs de la 
poésic claudélicii~ic: l'Eau, commc expression de toiit ce qui 
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est l'Esprit et sa vie dans le monde et en ~ious. 11 est impossible 
d'énumérer tous les textes ou il apparait. Bien avant d'écrire 
l'ode: L'Esprit et 1'Eau (1906)' le pokte ressentait l'ame en nous 
comme une sorte d'élément humide fondamental. Dans Tete 
d'Or, Simon s'écriait: «Que je ne perde pas mon Ame! Cette 
seve essentielle, cette hiimidité intérieure de moi-meme»... 
(Théhfre, Ed. de la Pléiade, t. 1, p. 182). A quoi fait écho, entre 
mille autres textes, celui-ci de cinqqante ans plus tardif: «L'Hu- 
mide, c'est la griice, la vie intérieure et pénétrante, qui anime 
le fils de l'Homme». (L'Epée et le Miroir, p. 157). C'est l'eau qui 
permet au pokte de traduire aussi fidklement qu'il se peut le 
sentiment de l'origine de notre etre spirituel, quand reprenant 
et réformant a sa manikre la démarche du DESCARTES des Médi- 
tations il veut se fermer a toute sensation externe, et s'éprouve 
lui-meme, se saisit comme un etre mis au monde: «Je souffre 
naissance ... Fermant les yeux, rien ne m'est plus extérieur, c'est 
moi qui suis extérieur. Je suis maintenu: hors du lieu j'occupe 
une place. Je ne puis aller plus avant; j'endure ma source». 
(Arf poétique, Mercure de France, p. 113). Et c'est encore l'eau, 
c'est la mer, qui lui fouriiit le symbole de notre fin d'etres 
spirituels, nés de 1'Esprii et appelés a retourner a lui, comme 
les fleuves a la mer. 

L'eau, multiple et une, partout présente, active, fécondan- 
te: CLAUDEL l'éprouve, la pergoit d'abord au sens le plus litté- 
ral, physique et géographique du terme, 11 la ressent comme le 
réseau vivant qui lie les continents: 

«CYest moi, je tire, j'appelle sur toutes mes racines, le Gan- 
ge, le Mississipi, 

~L'épaisse touffe de lYOrénoque, le long fil du Rhin, le Ni1 
avec sa double vessie ... » (Odes, p. 49). 

S'il pense la France, c'est pour la concevoir comrne la re- 
sistance a la traction subie de ses cinq fleuves: Rhin, Rhone, 
Seine, Loire, Garonne, erépondant a la convocation des trois 
mers» (Conuersations dans le Loir-et-Cher, p. 122). La rner, 
nulle parte absente la ou il y a eau, fleuve ou pluie, lui appa- 
rait comme le grand agent de vie. Vue du diplomate, du so- 
ciologue, du philosophe, autant que du pokte. A la maxime de 
BARRES: <La terre et les morts», il oppose «la mer et les vi- 
vants». Cette obsession de la mer répond aux exigences de sa 
pende comme a celles de sa poésie; elle se lie aussi a son 
expérience propre, a son histoire personnelle: promené pen- 
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dant quarante ans aux hasards de sa carrikre de consul, puis 
d'ambassadeur, aux quatre coins du monde, éternel exilé, per- 
pétuel errant, la rner mobile n'est-elle pas son vrai élément? 
Rentré pour un peu de temps chez lui, au milieu des siens il 
reste un étranger, un passant, ales oreilles pleines du fracas. 
des trains et de la clameur de la mer, oscillant, comme un 
homme qui reve, du profond mouvement qu'il sent encore sous 
ses pieds et qui va le remporter~ (Connaissance de I'Est, Mer- 
cure dc Frunce, p. 40). Mais parce que l'Exil est la vérité de la 
condition de l'homme, parce que nous sommes tous des exilés, 
cette expérience personnelle a une signification non pas anec- 
dotique, mais unlverselle. La vie sur la rner nous rend sensi- 
ble la vérité de notre existence, qui n'est que mouvement, 
changement, écoulement. On s'explique des lors ces scknes sur 
I'eau si caractéristiques de quelques-unes des oeuvres capita- 
les de CLAUDEL, notamment de Partage de Midi et du Soulier 
de Satin. Le prologue du Soulier de Satin, auquel fait écha 
toute la aQuatrikme journéep du drame, fait entendre parfai- 
tement le sens de cette localisation singuliere, expression adé- 
quate de la précarité de notre condition comme aussi de l a  
puissance divine qui l'enveloppe et la gouverne. 

aEt c'est vrais (dit le Pere Jésuite supplicié, agonisant sur 
l'épave) cque je suis attaché a la croix, mais la croix ou je 
suis n'est plus attachée a rien. Elle flotte sur la rner... 

%Et si je me croyais abandonné, je n'ai qu'a attendre le re- 
tour de cette puissance immanquable~ sous moi qui me reprend 
et me remonte avec elle comme si pour un moment je ne faisais 
plus qu'un avec le réjouissement de l'abime.. .» (Théatre. Pléia- 
de, t. 11, p. 569). 

Nulle part peut-&re rie se révele mieux la sensibilité de 
CLAIIDEI, 1:1 nicr que daris le début de son Introduction a la 
peinture hollandaise, prodigieux portrait de la Hollande, ou 
d'une facon bien révélatrice aprks avoir montré ce pays tout 
imbibé de la mer, parcouru incessamment des mouvements, des 
rythmes, de la rner, il continue en une magnifique page ou ces 
pulsations maritimes deviennent l'image des grandes transfor- 
mations spirituelles : 

aPour me faire mieux comprendre, j'emploierai une compa- 
raison morale. Quand se préparent ou s'achkvent en nous les 
grands mouvements fondamentaux de transformation de la pen- 
&e, du sentiment et du caractkre, quand, sous les petits événe- 
ments jourrialiers, nous sentons irrésistiblement s'accroitre en 
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nous les chances de l'un de ces raz de maree que l'on appcl- 
le un grand amour, ou une grande douleur, ou une conversiori 
religieuse, quand nous nous aperccvons que déja les premikres 
barrikres ont fléchi, que le niveau de notre horizon a montE, 
que toutes les issues de notre Ame se trouvent bloquCes, quand 
nous retirant d'un charnp hier intact et aujourd'liui submergC, 

, nous constatons qu'au fond des retraits les plus éloigriks et les 
plus tortueux de notre personnalite l'eau monte ligiie a ligne 
et que les ressources supremes de notre défense soiit rneiiacCes 
par une irruption étrangkre; comment ne pas penser a la Ho- 
llande, a l'heure de midi, quand, cliarrié en triomphe sur des 
milliers de bateaux au claquement de son eriseigne tricolore, le 
dieu des vagues, prenant puissamment possession de ce réseau 
de veines et d'artkres, vient une fois de plus rendre visite a ce 
pays qui lui appartient? Sous cette poussée immense, les écluses 
se remplissent, les ponts se lkvent l'un aprks l'autre, on les voit 
de tous cotés forictionner comme des balances, les vieilles bar- 
ques échouées se détachent de leur prison de boue, la saigriee 
des digues jaillit, et les Sept Provinces Unies jusqu'au fond de 
leur chair une fois de plus ressentent ce choc vital que I'kpitri- 
phe du grand amiral Ruyter appelle magnifiquement immensi 
tremor oceani. Et de meme un autre temps arrive ou l'iime 
un moment saisie comme a la gorge par cet assaillant, peu a 
peu sent cette prise se desserrer et cette eau qui allait l'englou- 
tir fuir, descendre, s'échapper par toutes les issues sans que rien 
puisse la retenir, emportant avec elle quelque chose de nous- 
memes. Les territoires que l'on croyait perdus reparaissent l'un 
aprks l'autre, et l'oeil devancant notre bras reprend possession 
de ces étendues autour de nous renouvelées et fécondées» 
(L'oeil écoute, Gallimard, pp. 11-12). 

C'est dans l'ode L'Esprit e f  1'Eau que l'idée du pokte s'ex- 
plicite le plus complktement et qu'on apergoit clairernent en 
lui une double polarisation. Ici s'affirme la richesse de son 
tempérament poétique et spirituel, que nous découvre du point 
de vue purement forme1 la présence chez lui a cdté des mé- 
taphores empruntées a l'eau, a la mobilité, d'autres métapho- 
res qui nous montrent en lui un terrien robuste, les pieds bien 
enfoncés dans la terre. Monsieur BACHELARD lui-meme saurait- 
il nous dire si CLAUDEL est un pokte de 1'Eau ou un pokte de 
la Terre? Ce CLAUDEL, au corps massif, Cpossesseur d'urie tete, 
d'un coeur, de deux bras et de deux jambes», avec quelle éner- 
gie agressive il s'appuie sur cette terre et fait sa trouée au tra- 
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vers de la vic, «le coeur plein d'une espece de hourra sauva- 
gew (Pciges de Prose, p. 29). 11 y a en lui un hoinme positif, 
avidc dc posscssion, dpris de définition. C'est celui qui contes- 
te daiis l'ode Ida Zftrsc. qrri est la GrBce avec la Muse folle, et 
qui voudrnit: 

«Chantcr les oeuvres des hommes et que chacun retrouve 
dans (scs) vcrs ccs choscs qui lui sont connuesw (Odes, p. 125), 

celui qui s'kcrie: 

«Je cliantcrai le grand poeme de l'homme soustrait au ha- 
sard! Cc qud les gens ont fait aiitour de moi avec le canon qui 
ouvrc. les vicux lirnpircs, 

»Avcc le canot démoritable qiii remonte I'Aruwhimi, avec 
l'exydditiori polaire qui prend des observations magnétiques, 

»Avcc les hatteries de hauts fourneaux qui digkrent le mi- 
nerai, avcc les frénétiques villes haletantes et tricotantes (et 
$a et la urie anse bleue de la rivikre dans la campagne solen- 
nellc)». . . (Odes, p. 127). 

Celui-lit prolorige cri. somme sur le plari du travail et de 
la crdation poétiquc ce yu'incarnait Tete d'Or dans sa con- 
quete et dans l'action passionnée, le gout de la Terre, la pas- 
sion virile ct positive de la Terre: 
* «CCbEs, une force ni'a été donnée, sévkre, sauvage! C'est 
la furcur (tu irit+ilc et il n'y a point de femme en moi» (Thébtre, 
Pléiadc, p. 184). 

Natons au passage un des symboles principaux ou s'expri- 
me cette volonté d'énergique attachement terrestre, celui de 
l'arbre, introduit par CI~AUDEL dans la deuxikme version de 
Tdte d'Or (1895) sous la forme d'une priere qu'au début de la 
pikce Simon adresse a «un trks grand arbre»: 

«Iieprrrids-rnoi donc sous ton ombrage, 6 fils de la Terre! ... 
»Corrirnc tu tettcs, vieillard, la Terre, 
»I<~iforiqarit, dcarta~it de tous c6tes tes racines fortes et sub- 

tilcs! I<t lc cicl comri-ic tu y tiens! comme tu te bandes tout 
eriticr. 

»A soti aspiration dans une feuille immense, Forme de Feu! » 

Iit coinmcnt nc pas rclever ce dernier trait: la découverte 
de la flarnme secrEte que cache l'écorce ou le vert feuillage! ... 
A propos de NOVAI~IS, HACHEIARD a risqué cette formule: «elle 
es.t rouge, la petite fleiir bleue ... » (Psychanalyse du Feu, Galli- 
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mard, p. 87). Le Feu apparait ici comme le symbolc riécessaire 
de l'ardeur, de la violence viriles (1). 

11 serait facile d'opposer Tete d'Or, drame du coriquCrant 
<terrestre» (au sens le plus littéral du terme), drame si vrai 
malgré sa construction symbolique trop apparente que selon 
CLACDEL lui-meme on y pourrait trouver cornme une prophétie 
involontaire de la trks réelle entreprise qui devait conduire un 
conquérant allemand, sur les traces de Tete d'Or, jusqu'au Cau- 
case (cf. Mémoires improuisés, p. 06, ou CLAUDEI, déclare: «il 
y avait beaucoup de ressemblance dans les idées de Tete d'Or 
et dans celles de Hitler ou du nazisme», «qui en sont en somme 
une caricature~, déclaration qui n'est pas sans soulever la pu- 
dique protestation ~'AMROUCHE) au S o ~ ~ l i e r  de Satin, drame 
du conquérant qui est surtout un homme de la mer, ce Ro- 
drigue dont le grand reve est de faire passer les bateux par- 
dessus I'isthme de Panama! Ce que nous voulons souligner 
pour le momcnt, avec CLAUDEI, lu i -~Cme quand il disait a 
AMROCCHE que dans T8te d'Or «...le r6le de la Princesse cst 
exccssivement important», c'est que poiir CI~AUDEI. cet esprit 
terrestre de possessiori est essentiellemcrit viril, et que c'est la 
femme qui represente aux yeux de I'homme l'ivresse de la 
Muse et de la poksie, la liberté affranchic des pcsariteiirs ter- 
restres qu'est la Grace (Ode: La Muse qui  est la Gruce, An- 
tistrophe 1). 

(1) Ce qui ne veut pas dire que le feu ait toujours chez CLAUDEL signification 
virile. B~CHELARD (OPUS citat), étudiant ((le feu sexualisé)), montre bien son am- 
biguité, et rappelle que les alchimistes distinguaient «le feu masculim et «le 
feu féminin)). Souvent chez CLAUDEL le Feu exprime cette vocation de Force, 
de violence (cette violence qui a bien elle aussi sa signification spirituelle, puis- 
que 1'Evangile nous dit que les violents s'emparent du Royaume des Cieux!) 
qui est le propre du M&le: ainsi, me semble-t-il, dans le Magnificat: 

crCe n'est point mort qui vainc la vie, mais vie qui détruit la mort et eIle 
ne  peut tenir contre elle! 

»Vous avez jeté bas les idoles, 
»Vous avez déposé tous ces puissants de leur siege et vous avez voulu pour 

serviteurs la flamme elle-meme du feul» 
(Cinq Grandes Odes, p. 89) 

e t  plus loin: 
«...Et il interroge toute chose avec vous et cette intolérance de la flamme 

que vous avez mise lui!» (p. 93). 

Ailleurs, au contraire, la mobilité gracieuse de la flamme l'associe a la sub- 
tilité de l'Esprit, et c'est «la Muse qui est la Gráce))' qui s'en réclame: 

«Que parles-tu de fondation? la pierre seule n'est pas une fondation, la 
flamme aussi est une fondation, 

»La flamme dansante et boiteuse, la flamme tiquante et claquante de sa 
double langue ineg~le ! r> 
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uQue1 conlpte done fais-tu des femrnes ? Tout serait trop 
facile saris ellcs. Et ~ n o i  je suis une femme entre les femmes! U 

Or il cst facile dc voir que cette opposition entre le pokte 
trop «tcrrcstre» 1.t la NIuse-Femme (qui est aussi la Grace, est 
cxactcrncrit ~~¿irallklc a celle que CLAUDEL établit dans I'Esprit 
et I'Eau entre lT<mpirc terrestre ou il est établi (il est alors a 
I'dt in) : 

«Ou la terrc mCmc cst l'c[ilément qu'on respire, souillant im- 
~iioiiscrnerit de sa substance l'air et l'eau.. . 

»Ou 1'Rrnpcreur di1 sol foncier trace son sillon et leve les. 
mairis ver le cicl utilc d'oii vjent le temps bon et mauvais~,  
(Odes, p. 45)' 

«Mais que rn'iiriportcnt présent vos empires et tout ce qui 
mcurt.. ., 

»Piiisquc jc ri'ai plus ma place avec les choses créées, mais. 
1 1  rna part avcc cc qui les c r k ,  l'esprit liquide et lascif! 

~Est-cc que 1'011 beche la mer? est-ce que vous la fumez 
comrnc un carrk de pois'? . . . 1: ~ M a i s  elle est la vie meme sans laquelle tout est mort, ah! 
je veux la vic m&me sans lac~uelle tout est mort! > (Odes, 

1 pp. 46-47). 

La Mer - q i i i  cst la mPre ... 

Un mouvemerit semblable, mais ou les deux thkmes se suc- 
ckdcnt discrktement au lieu de s'opposer brutalemant, nous. 
appar:iit dans un tcxte célebre qui nous permettra d'introduire 

1 un autrch syrnhole de la rbalité spirituelle, senti lui aussi p a r  ~ Cr,~rri)i.:r, cn harmonie secrkte ct profonde avec l'Eau, avec l a  
Femrne, avcc le mysthrc de la Griice et de 1'Esprit: i l  s'agit de 
ce tcxte de Conncrissc~n<:e c.le I'Esf ou le poete évoque les longs 
moments passés dans so11 enfance en contemplation du haut 
d'un pornmier (rious retroiivons le theme de 1'Arbre) dans le 
verger de la vieille maison de Villeneuve-sur-Fere ou il est 
116 ct oii il rcvenait passer ses vacantes. Le souvenir vient se 
placcr d'aillcurs, d'urie fa9011 bien suggestive, aprks une évoca- 
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tion tres prenante de l'inondation qui recouvrc la campagne 
chinoise, et noie daris «la propagation irresistible de ces eaux 
couleur de rose et dYazur» les cultures et lcs usi~ics, l'effort hu- 
main - Et le pokte enchaine inopinémcnt: 

«Et je me revois a la plus haute fourche du vieil arhrc daris 
le  vent, enfant balancé parmi les pommcs. Ilc la cornme un 
dieu sur sa tige, spcctateur du théiitre du monde, daris une 
profonde considération, j'étudie le relief et la conformation de 
l a  terre, la disposition des pentes et des plans; l'oeil fixc com- 
me un corbeau, je dévisage la campagne déployée sous mon 
perchoir, je suis du regard cette route qui, paraissant deux 
fois successivement a la crete des collines, se perd enfin dans 
l a  foret. Rien n'est perdu pour moi, la direction des fumées, la 
qualité de I'ombre et de la lumikre, l'avancement des travaux 
agricoles, cette voiture qui bouge sur le chemin, les coups de 
feu des chasseurs. Poirit n'est besoin de journal ou je ne lis 
que le passé; je n'ai qu'a monter a cette branche, et, dépassant 
le mur, je vois devant moi tout lc ~ ) rés~r i t .  La lune se lhve; je 
tourne la face vers elle, baignE dans cette maison de fruits. 
J e  demeure immobjle, et de temps en temps une pomme de 
I'arbre choit comme une pensée lourde et milre» (Connaissan- 
ce de I'Est, pp. 116-117). 

N'est-il pas légitime de rapprocher sa méditation daris tou- . te la premikre partie du texte de cette oeuvre que le pokte 
s'assignait, malgré la Muse, dans l'ode La  Muse qui est la  Grdce? 
Meme volonté méthodique de comprendre et de posséder ce 
monde, meme esprit positif. Mais le texte s'achevant glisse a un 
ton différent: «La lune se leve ... » Crie lumikre plus spirituelle 
éclaire le monde. La rcverie prend un aspect plus intérieur, 
plus mystérieux. A la «considération» possessive a succédé une 
sorte de contemplation plus passive, plus secrktemerit récep- 
tive. La lune en est l'expression symbolique. 

Que de fois nous la koyons apparaitre chez CLAUDEL, tou- 
I 
b jours porteuse du memc charme! «La lumikre du soleil est 
t un agent de vie et de création, et notre vision participe a son 

énergie. Mais la splendeur de la lune est pareille a la considé- 
ration (2) de la pensée» (Connaissance de L'Est, p. 112). C'est 
elle qui brillant au-dessus des eaux éclaire le «Cantique de 

(2) Dans le texte cité plus haut, il me semble que la «considération» a 
un caractere quasi-actif, et donc viril, donc différent de cette cconsidération 
de  la pensée» dont parle ici le poete a propos de la lurniere lunaire. 11 est 
évident qu'on glisse imperceptiblement d'une attitude a l'autre! 



i'Iritelligerice» dans les Conversafions dans le Loir-et-Cher. 
C'cst elle qui veille sur le sommeil douloureux de Prouheze et 
de Ilodrigue, marque de son baiser leurs coeurs déchirés: 

<Une lumikre non pas pour etre vue, mais pour etre bue, 
pour que 1'Ame vivante y bojve, toute 1'Ame a l'heure de son 
repos pour qu'elle y baigne et boive. 

»Que1 silerice! A peine un faible cri par instants, cet oiseau 
i~npuissant A se réveiller. 

»LYheure de la Mer de Lait est a nous; si l'on me voit si 
blarichc c'cst parce que c'est moi Minuit, le Lac de Lait, les 
Eaux. 

»Je touche ceux qui pleurerit avec des mains ineffables~. 
(Thdtitre, Plkiade, t. 11, p. 680). 

Sagc iristitutrice, elle a éclairé chacun des deux amants sur 
le sens de leur souffrance, leur a infusé l'intelligence de leur 
s:lcriiice. 

Sa rnagique lumikrc baigne en particulier tout au long l'in- 
cornparablc Cantcrfe u trois uoix. Trois femmes, Laeta, Fausta, 
Beata, trois GrAces chrétiennes en qui l'unique Grace s'expri- 
me diversenierit, chantent le mystere de l'unique Amour, en 
cettc nuit yrivilégiée du solstice d'été, ou l'année arrive a son 
sommc t. Suit rncrveilleuse : 

eCiel tout pur saris iiulle souillure, Azur que la large 
liinc. cmplit» (Cunfafe  u frois voix, p. 12). 

Car lc mystkrc de la lune est aussi le mystere de la Suit. 
Le jour cru du solcil pr4cise et divise les choses et les etres, 
<sépare tout et le reiid distinct». La nuit fond tout dans son 
uiiitC Iiumidc, spirituelle: 

«Avant que la nuit de nouveau nous abandonne, pleine de 
ccux qui rious sont chcrs, 

>ISt que ccssarit de remplir nos demeures, elle reflue de 
riouvcau ct rious yuitte comme une terre dont l'eau s'expri- 
me.. .» (Ctiritc~fe u trois i~o ix ,  p. 87). 

1.a luric «solcil des songes», csoleil de l'apres-minuit~ (Con- 
naissance cJr: I'Est, pp. 111-113), c'est, si l'on ose dire, la nuit 
éclairCc, l'uiiitk mystkrieuse et mystique perceptible a travers 
la diversitt:, imrriobilis6c ct conime surréalisée dans une lu- 
inikrc dv rbv(1 ---~iii rcvr pliis vrai que l'illusoire réalité du chan- 
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gement et de la vie- et dans un silence magique. A la lumikm 
de el'enchanteresse», «on dirait que la nature profite de notre 
absence, de ce sommeil ou nous avons ét6 introduits, pour de- 
venir autre chose, pour constituer avec des éléments simplifiés 
une espece de miroir magique, une contemplation ou, mele a 
une actualité en quelque sorte abstraite, fascinhe, soustraite au 
temps et dépouillée de son caractkre utilitaire, le présage se 
marie au souvenir. La réalité est devenue illusion et l'illusion 
est devenue allusion.. .» (Accompugnements, Ed. Gallimard, 
p. 17). 

Comme le disait COEUVRE dans La Ville: «O la splendeur 
de la lune sur la pleine mer... 

»Ovation a la resplendissante lune, oeil dc la gloire! 
»Tu manifestes, sans le détruire, le mystbre du ciel avcc 

son &tendue» (Tlzébtre, Pléiade, t. 1, p. 432). 
a ion On a noté au travers de ces diverses citations l'associ t' 

presque constante des Eaux a la Lune (et a la Nuit). La rnarée 
n'est-elle pas l'attestation réelle de leur secrkte sympathie? De 
meme 1'Esprit agit sur les ames, les souleve, les attire: 

B. - «Ce mjroir bien poli dans le ciel yui réfléchit et qui 
considere.. . 

F. - L i  lune en marche vers la mer... 
B. - Que suit une maree d'ames endormies ... 
F. - Soulevant, pénétrant l'ame, appelant, dilatant, déta- 

chant l'iime du corps. ..» 
(Cantate u trois voix, p. 36). 

Ainsi la lumikre lunaire, libérant en nous l'iime, la replace 
un moment dans son vrai séjour, d'oii le jour et le tumulte de 
la vie l'exilent: 

F. - «O lieu que le jour nous cachait! 
L. - O lieu que mon coeur cherchait 
F. - Sous la lampe mystérieuse ... 

6 Li - Délectable et ténébreuse.. . 
1 F. - Apres tant de jours mauvais ... 

L. - La terre deviriée ... 
! F. - La paradis retrouvé ... 

B. - L'Eden ancien ... » 
(Cantute Q trois voin., p. 37) (Les points de suspension 

1 sont dans le texte) 
Image de la Sagesse et de sa divine Lumiere, la lune est du 

meme coup symbole adéquat de la Vierge Marie. Ce symbole 
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quc lui proposait plusieurs textes scripturaires, CLAUDEL l'ex- 
plique miriuticusemerit dans: L'Epée et le  Miroir (Gallimard), 
voyarit daris les pliases de la lune l'image de cette maternelle 
pkdagogic avcc laquclle la Mere céleste adapte la lumikre qu'el- 
Ir iious propose il riotrc capacité, la gradue selon nos possi- 
bilitbs de comprkherision et les rpthmes de notre coeur (L'Epée 
et lc Miroir, pp. 1'38-199). Et l'image de la marée convient elle 
aussi pour expliqucr sa bienfaisante influence sur nos Ames: 
d e  n'cst 1)as en bas que je rassemblais les fondements de mon 
í:difjcc, c'cst cri haiit que ma fondation est établie, cette lune 
qui tire tout a cllc et h qui la mer elle-meme n'est créée que 
pour ol)i.ir! (:'(.st cllc piiisiblement qui régnait et rayonnait sur 
cctte terrc satiiree ct sur ce coeur plein d'orages.. . Sil le double 
ocC:iri de l'caii ct de l'aimosphere obéit a l'attraction de cet 
astrc qui dCtcrrriirie le goriflement et la) résolution de la marée, 
dira-t-ori que I'élCmcnt spirituel lui est inférieur en docilité? 
txt y a-t-il ricn au fond de notre nativité qui soit capable de 
rCdstcr a l'attrait la-haut de cette extase et a la puissance d'un 
visagc pur?» (I;'I:'pde et le Miroir, pp. 199 et 202). 

Airisi 1:i IAuric s'associe a 1'Eau chez CLAUDEL pour signifier 
A la fois l'ISsprit, et par suite l'Ame a laquelle parle 1'Esprit 
(«Ayci, pitii. dc ccs eaux en moi qui meurent de soif», s'écrie-t-il 
dans I,'IL~prit c.t Z'E<ru) et la Vierge Marie. 11 n'est peut-etre 
pas superflu de rioler ici qiiel total renouvellement le pokte 
apportr a u11 thkrile que la littkature romantique avait maintes 
fois cultivé, avec mille variantes, depuis le grand secret de  
mélancolie de CHATEAIJBRIAND jusqu'a L'lmitation de Notre- 
Bume l« Lune dc LAFORGUE (3), en passant par Tristesse de  la 
I Z I R ~  de RAU»EI,AIRE. La justesse délicate du sentiment, im- 
prCgriC. d'iirie saiité síire, d'un optimisme imperturbable, d'une 
coriscicricc tres coricri'te de la réalité du spirituel, mene CLAU- 
DEL tres :)u-dela de la convention qui en somme, et dans la 
diversite de tarit d'iriterprétations souvent émouvantes et con- 
vairicaritc.~, avait rEgrié au siecle précédent. 

I,a tres rapidc exploratioii de deux themes symboliques: 
l'caii, 1:i lutie, rious les montre donc s'organisant dans un 
systkmc coliCrent dc significations dont le principe unificateur 
cst iine ccrtairic vuc de la Sagesse divine secretement active 
en ce ~noridc, et de la Fciminité considérée comme une sorte de 

(3) 0u l'appelation de ((Notre-Dame» appliquée a la lune a le caractere 
d'un sarcasme amer et douloureux. Mais la parenté formelle avec le theme 
claudélien donne tout de meme a penser. 
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signe de la Sagesse, signe pleinement réel et efficace dans le 
cas privilegié de la Vierge rvlarie, signe plus ou moins voilé ou 
obscurci dans les expressions empiriques de la Féminité. 11 
vaudrait la peine de rechercher a travers l'oeuvre de CLAUDEL 
les prolongements de ces themes symboliques et leurs inter- 
férences ou leurs conjugaisons avec d'autres symbo1es.o~ s'ex- 
priment les diverses exigences et préoccupations de la sensi- 
bilité et de la pensée claudéliennes. Rien d'artificiel, rien qui 
procede d'une logique externe et froide, de combinaisons abs- 
traites, dans le foisonnement de leur expressioii métaphorique. 
Elle jaillit du profond de l'instinct d'une nature poétique ex- 
ceptionnellement riche; et la logique réelle qui la commande 
est secrete, et non point statiqiie, mais perpétuellemcrit mobile; 
c e  que l'eau exprime ici, ailleurs c'est le lait qui en sera l'ex- 
pression adéquate et si l'eau est l'image de l'esprit, c'est a 
l'ivresse née du vin que «La Muse qui est la GrAce» compare 
son inspiration, dont l'enthousiasme est aussi comparé a cette 
autre ivresse qu'éveille en l'homme la femmc: 

«Ce n'est pas avec le tour et l e  ciseau que l'on fait un hom- 
me vivant, mais avec une femme, ce n'est pas avec l'encre et 
la  plume que l'on fait une parole vivante! 

»Que1 compte donc fais-tu des femmes? Tout serait trop 
facile sans elles. Et moi je suis une femme entre les femmes! D 
(Odes, p. 129). 

11 faudrait donc dépouiller toute lourdeur grossikrement, 
faussement «logique», pour suivre dans leur articulation les vi- 
vantes images que suscite incessamment la poésie claudélien- 
ne. Sinon retomberait a bon droit sur nous-la raillerie impi- 
toyable de la Muse: 

«O vraiment fils de la terre! 6 pataud aux larges pieds! 
6 vraiment né pour la charrue, arrachant chaque pied au sil- 
lon ! 

»Celui-ci était fort bien fait pour etre clerc d'étude, gros- 
soyant la minute et l'expédition. 

»O sort d'une immortelle attachée a ce lourd imbécile! ... 
»O sot, au lieu de raisonner, profite de cette heure d'orl 

Souris! Comprends, tete de pierre. O face d'arie, apprends le 
grand rire divin! D. 
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Mais laissant pour une autre fois une telle prospection (4), 
attactions-nous a préciser un peu le sens que revkt pour CLAU- 
DEI, la féminité. Recoiipant les indications que nous avons ren- 
contrées jusqu'ici, la parabole d'Animus et Anima nous aide & 
cornprcndre la perisée de CLAUDEL. 11 y a en chacun de nous 
u11 A~zirntzs vaniteux, sotternent méthodique, lourdement pé- 
dant, cjui risqiie toujours d'étouffer Anima, cette partie mys- 
térieuse de nous-meme í ~ u i  cst capable de la contemplation de 
I'Amour infini et incompréhensible; un Animus qui «n'est pas  
fidislc, mais cela nc l'empeche pas d'etre jaloux~,  car quoique 
huniilié par Anima et l~lein a son égard d'un ignoble ressenti- 
mcnt, il est incapable de n'ktre point obsédé par elle, de se 
passícr d'cllc, de rie pas atteridre d'elle une Joie indicible, sans 
mcsurc (Z%sitions et Propositions, t. 1, p. 55). C'est cette Ani- 
riza dont parlc le Cantique de Palmyre (Conversations d a n ~  le 
Loir-c?t-Cher, p. 119): «Aucun de nos frkres, quand il le vou- 
drait, n'est capable de nous faire défaut, et dans le plus froid 
avarc, du centre de la prostituée et du plus sale ivrogne, il y 
a une A~nc immortelle qiii est saintement occupée a respirer et 
qui, exclue du jour, pratique l'adoration nocturne~. Or si le  
couplc Anirnzzs-Anima se retrouve et s'oppose en chaque indi- 
vidu humriin, il n'en reste pas moins qu'aux yeux de CLAUDEL 
lc gcriic fkriiiriiti est plus mariifestement marqué du sceau 
d'Anima - d'une vocation de. silence, d'humilité, de sacrifice, 
dc transpare~ice, dont la Vierge Marie («Je suis la servante du 
Sc,igneur! ») a &té précisément la parfaite incarnation. D'oU 
la prébrnincricc des fcmmes dans le théhtre de CLAUDEL, juste- 
ment remarqués par Madame DE BEAUVOIR, de Marthe de L'E- 
chclnqe A Prouhkze du Soulier de Satin, en passant par Violaine 
de I,'llrznonce faiie u Marie. 

l'arce que la fkrninité est sous la signe dYAnima, la femme 
(et lcl rst l'axiome qui commande la psychologie de l'amour 
chcz Cr,nur~i.:r, et lui coiifkre tant de grandeur), appelle en l'hom- 
mc, provoque en l'liomrne l'iime. Sa beauté le touche comme 
uii cl-ioc spirituel: et CLACDEL sur ce point integre a sa pensée 
le platoriisirie amoureiix issu du Banquet: «Ce n'est pas en 
vaiii cluc Ilieu a don116 a la fe~nme cette arme de la beauté. 11 
lui a confbré ce visagí: qui, si lointain et déformé qu'il soit, est 
uiic certairic irnage de la perfection~ (Les Aventures de So- 

(4) '11 y aurait lieu, par exemple, d'étudier le rapport du Péminin a des 
symboles aussifréquents et lourds de sens chez CLAUDEL que la rose, que le 
vin, que I'or ... 
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phie, p. 40); c'est ainsi qu'il iiiterprktc lc r6lc de Béatrice dans 
l'histoire de DANTE: «Si d'abord tu ric l'avais vu dans ines 
yeux, est-ce que tu aurais eu tcllcirieat bcsoiri du Cicl?» (Odc 
JubiZaire pour le siz-centikme ctnniuersuire (le la ~ n o r t  de Dan- 
te, in Feuilles de Snint, p. 189). Le troublc ct lcs rcirious que 
souleve la femme dans le coeur de l'hoiiirrie vieri~ierit justernent 
de la gravité de cet appel, qu'il lui est inipossible de ne pas 
entendre, mais auquel il lui est si douloureux d'obéir, car il 
lui faut pour cela se dépreridrc de lui-mernc. D'oii trop souvent 
sa triste défense par I'avilissemer~t, par l'ivresse des seris pour 
échapper a l'emportcme~it de 1'Esprit : ainsi se perd I-Iolophcr- 
ne face a Judith: Judith a propos de lacjuelle le poklc ii'l-iésiic 
pas a rappeler Hélknc et l'éinerveillement des vieillards Tro- 
yens, avant de ~noritrer cri clle uric pr6figuratiori de Mal-ie: 

... «Ainsi, et mille fois plus Ixlle, ct toulc rayorinarite de 
la gloire préfigurée de Marie». , . 

Judith qui figure aussi Sophia, la Sagesse de Ilieu ct en 
face de. qui Ilolopherrie troubl4 s'abfme dans le vertige cliar- 
nel : 

aC'est ainsi que la Sagessc de Dieu qui a fait l'homrne 
le considere, 

Ce n'est pas Judith seulernent en proie aux désirs de 
ce mililaire. 

C'est 1'Ame au fond d e  l'etre le plus vil tourmentée par 
un visase secret. 

Et qui éperdue daris le vi11 cherche uri refuge contre cet 
épouvaiitable attrait ! 

Ce ne serait pas si amer de l'écouter si je ne savais ce 
qu'elle dit. 

Ah! ce que la vigrie a de pliis fort n'est pas de trop pour 
me défendre contre le Paradis; 

Ce que ma conscicnce a de plus noir ri'est pas de trop 
pour me procurer un alibi! 

(Les allentures de Sophie, Gallimard, p. 13). 

La déchéance de l'homme est d'ailleurs bien souvent pré- 
parée par l'égarement de la femme: depuis la faute dYEve, 
n'a-t-elle pas constainment adultéré l'image qu'elle porte en 
elle, perverti son témoignage? Irifidkle a sa vocation, son pou- 
voir la fait redoutablemcnt malfaisantc; a c6té de Marthe, il 
y a daris 1'Echcinge Lechy Elbernon, la dévastatrice; et Ysé 
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portera avec l'amour la rnort h Mesa dans Partage de Midi; 
1 ~ n a i s  soii pouvoir catastropliiquc ntteste encore la grandeur 

l dc son rolc; elle reste le sigrie, affolé et destructeur, du spiri- 
tucl (Les ~Ivc~rilurc~s dc SopAie, pp. 41 a 44). 

! 
Madanic. i ) ~  B ~ ~ c v o r n  (Le Deuzikrne Seze ,  t. 1, p. 343 a 355) 

ril~r'fiavoir pcrtirieinmeiit et brillarnment exposé la concep- 
ti011 claud6licnnc de la femme, n'en conclut pas moins assez 1 

1 
sCvCrciiiciit en dbnorigaiit chez CLAUDEL (comme chez tant d'au- 

l trcs!) un parti-pris obstiné de subordonner la femme a l'hom- 
j mc. «I,a fciiinic cst ... instrument de salut pour l'homme sans 
, c~uc la rtI.cil)fi>qu(' a])paraisse». Dans Le Soulier de Sutin, par / / 

exeril~~lc, la vocalion propre de Prouheze semble etre de servir 
d'iristruriicii t a la sariclificalion de Rodrigue: 

i 
I «Qu'Ctcs-vous doiic? -- Une épée au travers de son coeur». 
I (I'lCiadc, t. 11, p. 61%). 

Crpcntiarit que la voc:ition de Rodrigue parait tournée vers 
le ~noridc, cornrrie co~itinuateur de Colomb, rassembleur a son 
tour de 1:i tcrrc de I h u .  Sans doute les choses sont-elles moins 
simples, lc,s rapports que CLAUDEL établit entre les &tres plus 
complexcs: par 1:i vertu du sacrifice de chacun se cree tout 
un rCscau d'iriflucnces salutaires ou tous s'aident rnutuelle- 
merit; le levaiii spirituel qui souieve toute la piece est le fait 
aussi bieri du PBre Jesuite frere de Rodrigue qui s'est offert 
poiir lui au prologue, que de Don Pélage, le mari de Prouheze, 
ce vieil lionime au coeur profond et qui exerce sur sa jeune 
fe~nme une sorte de paternité spirituelle. Si Prouhkze est pour 
le salut de Iiodrigue, comment Rodrigue ne serait-il pas pour 
lc salut dc I'rouhBze? 11 reste vrai que CLAUDEL souligne plus 
voloiitiers ce rGle salutaire quand il est de la femme a l'égard 
de l'honitne, serriblant ordonner la femme a une certaine ac- 
tion sur I'liornmc: cela des La Ville ou Lala s'écrie: 

«Jc suis la promesse qui ne peut 6tre tenue et ma grhce 
consiste cri cela meme. 

J e  suis la doiiceur de ce qui esl, avec le regret de ce 
qiii nY(:st pas. 

.Te suis 1:i vkrité avcc le visage de I'erreur, et qui m'aime 
~ i ' a  poirit dc souci de démeler l'une de, l'autre. 

Qui rri'ciiterid cst guéri du repos pour toujours et de la 
l>tk~isCc gu'il l'a lrouv(l» (Pléiade, t. 1, p. 490). 

I «Ordonne'c:» l'lio~n~nci, lui est-elle subordonnée? 11 n'est 
pas im1)ossiblc qu'il faille reconnaitre chez CLAUDEL l'influence 
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inconsciente et vague d'une sorte d'orgueil viril que la Grhce 
n'a pas réduit entikrement; comnierit s'en ktonner dans une 
nature si male? Madame DE BEACVOII~ note justement l'adhé- 
sion spontanée de CLACDEL une certainc hiérarchie sociale, 
ou l'homme domine sur la femmc: hIarthe, ou la vieille mkre 
de Violaine, ou Sygne (dans I'Otcrge), ou ProuhEze adhkrent A 
cette loi d'obéissarice qui est le lot de la fernmc. 11 est piquant 
de trouver chez le poklc qui plus qu'aucun autrc peut-etre en 
notre langue a dit la grandeur de la feriimc, des niouvernerits 
d'humcur ou elle se trouve un peu cavalii?rement traitée: té- 
moin cette lettre h SCARES: 

. . .«Que d'affaires pour une pérorielle l Hkellenient Suares 
croyez-vous que les femmes inéritent cju'on leur attaclie tant 
d'importarice? h h ,  c~uc les prcniicrs souffles du soir corit ra- 
fraichissaiits qui rious disciit que rious allotis etre définitive- 
ment liberés d'un esclavage Iiumiliant! Autant j'aitne Tann- 
hauser qui luttc rioblcmcnt conire un poison dorit il sent a 
la fois la force ct l'iiifamic, aiitant les braiemerits de ce grand 
Ane de Tristan qui s'imagine t r o u ~ e r  le paradis dc SCHOPEN- 
HAUER entre les bras de son gros édredori d'Isolde, me sont 
insupportables. ... La femme peut Ctre daris la vie urie aide mo- 
mentanée, elle atteint une grandeur auguste, quarid uriie a nous 
par le sacrement, mere d'etres vivants qu'elle a fait sortir d'elle- 
meme, elle rious est attachée par un serrnent sur qui la perte 
meme de sa beauté n'a point de prise. Mais faire de la posses- 
sion de ce corps te1 que1 l'objet principal de nos préoccupa- 
tions, c'est une chose que je ne puis plus comprendre ... ?» (Cor- 
rrespondunce Suuriis-Cluudel, lettre du 16 septembre 1913, Gal- 
limard, pp. 179-180). 11 y a dans ces quelqucs lignes - ou le 
tempérainent a évideniment le pas sur la réflesiori -I une dés- 
involture face de l'autre sexe qui est assez dívertissante de 
la part du créateur d'l'sé (qui n'est pas trEs loiri d'Yseult, et 
donc dYIsolde) et de Prcuhhze. Mais une boutade est une bou- 
tade. La part faite a la pr6sence en CLAUDEL d'une virilitd 
quelque peu condescendante a l'égard de la femme, comme 
aussi a son conservatisme foncier qui lui fait accepter comme 
un fait de nature une subordination socicrle de la femme qu'il 
n'est pas interdit de remettre en cause, la coriception qu'il se 
fait de la femme a son origine a une toute autre profondeur. 
Madame DE BEAUTOIR reconnait elle-meme que chez lui le r6le 
de la femme dans la réalisation spirituelle de l'homme n'em- 
peche pas la femme d'avoir aune destinée autonome». Parce 
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quc la f (* i i i~ i i (>  joue auprks de l'homme le r6le de l'Auire, il 
nc s'c~nsuit pas cluyc\llc lui soit foridamentalement subordorinée. 
Ce qui ii'cst p:is doutcux, cc qui oppose CLAUDEL a la philoso- 
plic c.sislciit i:ilistc, c'est que lui croit a une nature féminine, 
comtric ii urie xlalirrc? virile; jl ri'est pas douteux non plus qu'il 
crojt a la rigourcusc coniplkinentarité de ces deux natures et 
a lcur i:gale dignitk daris l'amour niutuel. La vue qu'il nous 
~)roposc~ dc I:i f6rriiriití. pouvait etrc avcc fruit discutée, sur- 
toul I):ir iinc feiii~iicb. Mais la réduire a un systeme de consoli- 
dalioii dc prCjugCs traditionriels, c'est pure polémique et sim- 
p1ific:itiori ahusivc. «Ori a dit, lisons-nous (Deuxiéme sexe, t. 1, 
PP. 354-355)' que la vocatiori terrestre de la femme ne nuit 
cii ricri A son :tu toriotiiic surriaturelle ; mais inversement en 
luj rcco~~ri:iissant cclle-ci, le catholiquc se pense autorisé a 
maiiitcriir cii cc rriondc les prérogatives males. Vénérant la 
ferrirnc. en nieu, ori la traitera en ce monde comme une ser- 
v:iritc: (:t rricriie, plus on exigera d'elle une soumission enfikre, 
plus siircmerit ori I'acheniinera sur la voie de son salut. Se dé- 
voiicr :rux crifarits, au mari, au foyer, au domaine, a la Patrie, 
A l'Eglise, c'cst son lot, le lot que la bourgeoisie lui a toujours 
assigiiC; l'lioriirnci doririe son activité, la femme sa personne; 
sariclif'icr c ~ t t c  liikrarchic au nom de la volonté divine, ce n'est 
eri ricri la rnodifier, rriais au contraire prétendre la figer dans 
lYEterriel». Loriclusiori cavalihre: il est surprenant qu'un phi- 
losophe suppose que l'affirmation de la dignité ontologique 
de la feninic et de son autoriomie puisse &re) sans répercussion 
sur l'attilude psyc'tiologique a son égard. 11 est d'évidence his- 
toriyue que cetlc, affirmatiori par le christianisme a profondé- 
mcnt rnodifiC (lentement sans doute, imparfaitement encore, 
mais iricontcstahlcment) la condition de la femme; serait-il 1 
inexact dc. dirc que c'cst elle finalement qui a permis qu'un 
joirr Madanic DI.: R r r ~ u v o ~ n  puisse écrire I,e deu.xi&me sexe? - 
Rst-cc rksunicr j~islcrneiit la conception claudélienne du cou- 
ple quc dY6crjrc: «l'lioriime donne son activité, la femme dorine 
sa persoriric.»? - -. Que p&se pour Rodrigue cette activité qu'il 
dkploic A 1'6chellc ctc la plani?te a c6t6 de l'obsédante pensée 
de Proiihezc 1) 

Saris doutc uric a~ialyse de la signification pour CLAUDEL de 
la virilité ct des valrurs particulieres qu'elle represente, serait- 
elle ~ikccssairc pour préciser tout a fait la signification chez 
lui de, la férriiriitb. NOUS nc l'entreprendrons pas ici. Nous nous 
contcntcroris dc coristater que, concevant l'homme et la femme 
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A la fois unis intinicmcnt ct profondfJmcrit elifférericii:~, clia- 
cun dans la rkalité d'une xiature c ~ i i ' i l  pose avec une ~ i g u e u r  
simplificatrice sans doute, mais d'uiie cfficacité syrithétique sin- 
guliere, il confere & la natiire féniinine une dignité irisurpassa- 
ble, en en faisant l'image réelle, le symhole de la Sagcssc divi- 
ne, en ne cessant jamais aussi de la voir d a n ~  la IuniiCre de 
son exemplaire parfajt, de Celle qui, eplcine de GrAce» est pour 
lui la fleur supreme dc 1'Univers. Par  lc jeu du syriibolisme 
enfin, qui la relie plus spécialement a certains des Etrcs dc la 
Nature, il confere a la féminité une dimerision poétiqut qui 
l'enrichit d'innombrables harmoniques et lui rapporte une large 
part  de la magie presente dans l'univers et que le poCte a fonc- 
tion de dévoiler (5). 

(5) Les reférences indiquées pour les citations renvoient aux éditions Cou- 
rantes, soit Mercure de FYance, soit Gallimard; en ce qui concerne le théatre 
nous renvoyons a l'édition en deux volumes de la Collection de la Pléiade (Galli- 
mard). 




