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L'ALLEGORIE DANS LES COURANTS ROMANTIQUES 

LES MALENTENDUS 

L'ćtude de la littćrature remonte loin dans le passć, et Aristote peut 6tre con- 
sidćrć comme son pere. Nćanmoins, elle s'est dćveloppóe dans des conditions si 
particulieres que, maintenant encore, un juste discernement dans son ensemble 
n'est pas aisć. Il en rćsulte qu'elle est pleine de toutes sortes de malentendus, aussi 
bien de confusions moindres que de grandes contradictions. Un exemple caractć- 
ristique peut en. 6tre fourni par la stylistique — discipline traitant un des ćlóments 
de ce qu'on appelle la forme de Ioeuvre littóraire. 

Sans analyser le probleme fort compliquć de la nature et des rapports rócipro- 
ques entre ces deux notions ćlćmentaires: le contenu et la forme, je me limiterai 
4a une sorte de consensus-omnium, c'est-a-dire que le contenu et la forme de Foeuvre 
littćraire sont indivisiblement lićs, et que dans la pratique, toutefois, nous pouvons, 
et parfois nous sommes obligós, de sćparer dans Ićtude de Foeuvre et de traiter 
a part son cótć stylistique; mais cela seulement pour lui donner une juste place 
dans Fanalyse dćfinitive de Voeuvre, sans quoi ceite analyse serait incomplete ct 
par consćquent ne rćaliserait pas les conditions d'une analyse scientifique. C'est 
ce que nous dit la thćorie. Et la pratique? En gćnćral, Fanalyse d'une oeuvre littć- 
raire se rćduit en pratique A des recherches sur son sujet, menćes par des historiens 
de littćrature. La pratique nous dit encore qw'il existait et qw'il existe des centaines 
d'ćminents historiens de littórature qui ne se sont jamais intćressćs aux probiemes 
de stylistique, A tel point, qu'ils passaient indiffćrents devant Fart des oeuvres 
ćtudićes, quoique cet art exigeait des recherches stylistiques, ou tout simplement, 
ne lapercevaient pas. La pratique nous dit enfin qu'aux problemes de stylistique 
se sont intćressćs de plus en płus les linguistes, donc des savants s'occupant par 
profession de la langue qui est, il est vrai, la matićre des oeuvres littćraires, mais 
dont la connaissance ne peut remplacer une connaissance scientifique de ces oeuvres. 
Par contre, cette connaissance s'occupe entre autres des problemes fort embrouillćs 
de tous les changements, grAce auxquels le langage parlć se transforme en langue 
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artistique (poćtique), et qui dćpendent d'une multitude de facteurs non lingui- 
stiques et qui dócident du caractere de I'oeuvre littćraire. 

Il en rćsulte que le postulat thćorique d'ćtudes róciproques de relations ćtroites 
entre le contenu et la forme, constituant I'unitć de I'oeuvre littćraire, se montre 
en pratique irrćalisable sinon jusqu'a prćsent irrćalisć. Les ćtudes historiques et 
littóraires dćpourvues de remarques stylistiques sont unilatćrales, estropićes, insuf- 
fisantes; par contre, les ćtudes stylistiques, dótachćes des phónomenes littćraires 
concrets, conduisent A la formation de dćfinitions abstraites, suspendues dans un 
vide non historique et ne servent A personne. Ainsi du moins, ces rapports se prć- 
sentent chez nous, et rares sont les pays odu la situation est diffórente. 

C'est a ces tristes róflexions que m'a conduit mon śtude sur Iallćgorie — phć- 
nomćne stylistique, insignifiant en apparence, qui apres une ćtude plus prćcise 
acquiert une grande importance, puisqw'il caractćrise le style des ćpoques entićres 
et, ce qui est plus important encore, qu'il en dócide. Comme nous le verrons, ce 
phćnomene n'a pas ćchappć aux historiens de littórature, mais on chercherait en 
vain son explication dans des manuels de stylistique. 

II. LALLEGORIE, SON SENS ET SON CARACTERE 

Si les manuels de stylistique mentionnent Iallćgorie, ils la traitent comme une 
forme de personnification, comme un trope, comme une image verbale. Mais il 
est vrai que la dćfinition de cette forme n'est pas facile. Citons un distique d' Adam 
Mickiewicz de Pan Tadeusz (Messire Thadće, TV 557—558): 

L'homme, par bonheur, ne s'*ćgare point en ces parages, 
Car Fatigue, Effroi et Mort lui barrent le passage 1. 

Ici, la personnification de Ieffort, de la peur et du danger ne prćsente pas de 
difficultć. Il en est autrement avec une autre personnification dans le meme poeme. 
(I 900—905): 

La gloire de tant d'exploits, 
Grosse de noms de guerriers, marchait avec ćclat 
Du Nil au Nord, aux bords du Niemen, et vite 
Ricochait, comme aux rocs, aux troupes moscovites, 
Qui de murs d'airain dćfendaient la Lithuanie 
Contre ces bruits, comme la peste, hantant la Russie 2. 

Ici la reprósentation de la gloire est aussi une personnification, mais tellement 
dćveloppóće par des allusions A Vhistoire des. guerres napolćoniennes, qu'elle met 

 

1 Szczęściem człowiek nie zbłądzi do tego ostępu, 
Bo Trud i Trwoga, i Śmierć bronią mu przystępu. 

2 Sława czynów tylu, 
Brzemienna imionami rycerzy, od Nilu 
Szła hucząc ku północy, aż u Niemna brzegów 
Odbiła się, jak od skał, od Moskwy szeregów, 
Które broniły Litwę murami żelaza 
Przed wieścią, dla Rosyi straszną jak zaraza. 
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le lecteur dans une situation difficile, si celui-ci ne possede pas une connaissance 
suffisante des ćvćnements historiques. Par opposition A la prócódente, cette image 
verbale nous semble tre quelque chose de tres complexe, quelque chose de plus 
qu'un simple trope. 

La strophe de Juliusz Słowacki dans Beniowski (V 8—16) avec la description 
d'une nuit dans la steppe se prćsente encore autrement: 

Assis sur les tombes, les harpistes sombres 
Jouent des chants sur les temps anciens. 
Les ćlćgies s'en vont par les champs lointains, 
Tomtent tristes dans le bruit des forets de chćnes, 
Et de la, A nouveau, comme des harpes ćoliennes 
Melćes au bruissement tapageur du feuillage 
Vont dans la steppe, et I'infortune humaine 
Vole avec les souffles des vents empleurćs 
Comme par des levres non humaines chantće 3. 

Il serait utile d'analyser de pres cette description. Nous verrions alors qu'elle 
'ne peut ćtre rćduite A une simple personnification et -que c'est un accord fort in- 
gćnieux de plusieurs personnifications, images verbales formant un tableau poć- 
tique qui, dćrivant d'une reprósentation de phćnomtnes concrets, les transporte 
dans un autre domaine, dans un monde abstrait, inaccessible A une connaissance 
sensuelle directe — dans le domaine de Vallćgorie. C'est un cas ćtrange. Il nous 
montre clairement comment se forme Tallćgorie. Car d'habitude Fart du mot, 
ła poćsie, et ses soeurs, les arts plastiques toujours, se servent d'une allćgorie toute 
prete, pourvue d'un signe ou d'un embleme permettant de la dóchiffrer, de deviner 
son sens. En gćnćral, les pnćnomenes abstraits, entre autres ceux qui appartiennent 
au domaine de la psychologie ou de la sociołogie, c'est-A-dire ce qui, depuis des 
milliers d'annćes, ćtait Iessence de la pensće philosophique, d'abord religieuse 
puis laique, descendu du pays de I'imagination dans le monde des idćes sur Fhomme 
et ses actions, donc personnifić, mais d'une fagon spócifique faisant appel A une con- 
naissance exacte de la vie humaine — donne le tableau appelć allćgorie. Puisque, 
mćme une connaissance trós exacte de la vie humaine ne peut toujours próvenir 
une opinion fausse sur le rapport entre IFabstrait et le terme concret, choisi pour 
lui, pour assurer A ce terme un sens unique, Iallćgorie lui ajoute un signe spścial, 
un embleme ou un symbole dans le sens le plus direct de ce mot, accentuant sa 
nouvelle signification. 

3 Tam na kurhanach posępne lirniki 
Siedzą i grają dumy dawnych czasów. 

Dumy wychodzą na rozległe pola, 
Wpadają smutne w szum dębowych lasów: 

I stamtąd znowu, jak harfy Eola, 
Zmięszane z szumem liścianych hałasów 

Wychodzą na step, a ludzka niedola 
Leci, wichrami płaczącymi wiana, 
Jakby nie ludzi ustami śpiewana. 
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Dans une oeuvre plastique, un dessin, un tableau ou une sculpture, toute cette 
općration est tres simple: trois figures de femmes, móme identiques, mais l'une avec 
un coeur, l'autre avec une croix, la troisieme avec une ancre, seront les allćgories 
de trois vertus ćvangćliques A condition que nous connaissions la clef convention- 
nelle que l'on peut remplacer par une circonstance correspodante, en plagant ces 
trois figures sur le portail d'une ćglise. Ces memes figures, avec les emblemes d'un 
navire, d'une locomotive et d'un avion, placćes sur le mur d'un bureau de voyage, 
seront une róclame de la navigation, d'un voyage par train ou par avion. En un 
mot, la reprósentation d'une figure humaine avec un embleme dćterminć „,dit autre 
chose” que cette figure móme, et c'est de la que vient le mot — allćgorie, 
dhAnyooeiw — signifie en grec: dire autre chose, dire autrement. 

Par consćquent, 1'allćegorie, par opposition 4 la personnification, au trope simple, 
et ayant en gćnćral une signification unique, est plus proche de la mótonymie, du 
trope ayant une signification multiple ou au moins double. C'est pourquoi sa dou- 
ble signification, ćliminće, car expliquće a I'aide d'un embleme, fait que ce produit 
linguistique, ćtant plus compliquć, appartient 4 une autre catćgorie; ce n'est pas 
un trope, une image verbale, mais un tableau pośtique, un phćnomene littćraire 
des plus simples. Qu'il en est ainsi, il n'est pas difficile de le prouver. On ajoutait I'ad- 
jectif „allćgorique” A deux autres genres littóraires: A la fable animale et au pro- 
verbe. Dćja les fables d'Esope se terminaient par la formule: 6 Aóyoc óńło: (la fable 
veut dire), expliquant que la signification littórale voile une autre signification 
„figurće”, que par exemple la fable du renard et du loup parle de la ruse et de la 
violence. De mćme se prćsente la question du proverbe qui donne un principe 
abstrait sous la forme d'un fait concret. 

On a commencć 4 se rendre compte de ce caractere littćraire de I'allćgorie vers 
1890, lorsqu'un nouveau courant apparut dans la littórature, disant que la nou- 
veautć fondamentale qw'il introduit est le symbole, et essayant d'expliquer le plus 
exactement possible en quoi consiste cette nouveautć. Dans les discussions A ce 
sujet, on se retranchait de la tradition et de Iallćgorie4. Le symbole — disait-on — 
na rien de commun avec Iallćgorie, puisqw'il est un moyen d'expression vivant, 
a signification multiple, ćveillant une multitude d'associations, tandis que I'alłć- 
gorie est morte, qu" elle a une signification unique et qu' elle est incapable d'animer 
Fimagination, par consćquent stche, comme un morceau de bois ou de carton. 
Nous reviendrons A ce probleme plus tard. Mais ici dćja il faut dire que lorsque 
les discussions passionnćes s'apaiserent, un chercheur subtil n'a pas hćsitć A dć- 
montrer que ces discussions ćtaient vaines, car il a reconnu le symbole comme 
un genre d'allćgorie nouvelle, plus ingćnieuse et plus souple5. 

4 Z. Przesmycki dans la prćface des Dzieła wybrane (Oeuvres choisies) de M. Maeterlinck, 
Warszawa 1891. J. Matuszewski a repris ces problemes dans son livre: Słowacki i nowa sztuka 
(Słowacki et l'art nouveau), Warszawa 1904, p. 290 et les suivantes. 

SA. Thibaudet, Reflexions sur le roman, Paris 1938, p. 20. 
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En acceptant cette position, il faudra dire pourtant que, dans cette dispute, 
on soulignait A tort la diffórence de qualitć et de valeur, mais, A raison, on voyait 
la diffórence de qualitć et de technique, quoiqu'on ne sńt pas montrer en quoi 
elle consistait. Aujourd'hui nous le voyons clairement. Les symbolistes ont renou- 
velć la vieille allógorie par deux opórations. Premićrement ils ont effacć, ou du 
moins affaibli, l'expression de IFembleme conventionnel, grące 4 quoi une image 
simple obtenait une signification multiple. En second lieu, ils ont dćveloppć large- 
ment Fimage móme, en la dotant d'ćlćments pleins de charme et d'expression ly- 
rique. Que cela ne rćussissait pas toujours, nous nous en convaincrons plus tard, 
en observant les faits, admirćs autrefois, ol les symboles nous paraissent aujourd hui, 
de la perspective d'un demi-siścle, de simples allćgories, chargćes de tout ce que 
les thćoriciens acharnćs du symbolismeó reprochaient A Iancienne allćgorie. 

Ce que cela signifie, nous pouvons Tillustrer par un excellent exemple qui montre 
la convention de Iembleme et sa durće illusoire. C'est la nouvelle ironique de Nor- 
wid Ad leones: un sculpteur, souffrant la faim, compose un groupe de martyrs; 
un homme, condamnć A mort, tient dans ses mains une croix, un lion A ses pieds 
est prót A bondir. L'artiste ne peut trouver d'acheteur pour son oeuvre. Finalement 
il trouve un Amóricain qui achetera la sculpture, mais A condition d'y apporter 
quelques changements... Le martyr tiendra dans ses mains une clef, le lion sera 
transformć en un coffre-fort, et le tout recevra le nom: „Capitał”. Le gćnial ironiste 
romantique a su saisir 4 merveille Iótroite convention de Vart allćegorique, ainsi 
que sa transition A l'art symbolique. La premiere est rendue par la transformation 
des emblemes, la seconde par le commentaire de I'auteur, renfermć dans des acces- 
soires largement dóveloppćs. Aussi ne devons-nous pas nous śtonner que Norwid 
ait ćtć „„dócouvert” et tirć de I'oubli par Zenon Przesmycki qui, chez nous, a ćtć 
le premier 4 lutter pour le symbolisme et qui se moquait de I'allćgorie. 

Pour terminer, encore quelques remarques au sujet de la place de I'allćgorie 
parmi les phćnomenes stylistiques. Dans son excellent livre The Allegory of Love, 
C. S$. Lewis a prouvć irrćfutablement” que I'allćegorie a son origine dans une catć- 
gorie de personnification antique et quoiqu'elle se soit formće sur une base lingui- 
stique, mais sous Finfluence de singuliers processus religieux: „e dóclin des dieux 
a ćtć Faube claire de Iallćgorie”, comme le formule Lewis. La crise religieuse dans 
la culture hellćnistique, d'oh naquit le christianisme, fit que les personnifications 
mythologiques se sont dóbarrassćes de leur contenu religieux et, en gardant une 
stabilitć formelle, elles sont devenues des allćgories. Un argument supplćmentaire 
a la justesse de cet apergu sera ajoutć plus loin. 

Lewis ne s'est pas limitć au rapport purement gćnśtique: personnification — 
allógorie, comme le prouve son observation, accidentelle du reste, sur la móćta- 

6 K. Wyka, Charakterystyka okresu Młodej Polski. 200 lat literatury polskiej (Caractćris- 
tique de la pćriode Młoda Polska. — 200 ans de la littćrature polonaise). Manuscrit. 

7 C. $. Lewis, The Allegory of Love, London 1953, p. 48 (I ćd. 1936). 
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phore en tant qu'expression de conflits psychiques: „chaque mótaphore est une 
allegorie en miniature”8. Cette position est-elle juste? On peut en douter et voici 
pourquoi: 

Dans les oeuvres de Mikołaj Rej et surtout dans Krótka rozprawa... (Court 
discours...) on rencontre une certaine catćgorie d'images poćtiques, lesquelles 
— faute d'une meilleure dćfinition — durent €tre appelćes: comparaisons allćgo- 
riques9. Parlant de la corruption des tribunaux, grace A laquelle les juges s'en- 
richissent, Rej introduit une scene de chasse: sur une place, entourće par les chas- 
seurs, parait un groupe de petit gibier, dont les peaux suffiraient A peine pour des 
cols; mais, avec un vent favorable, peut y tomber aussi un gros gibier, qui suffirait 
pour un manteau de fourrure. Deviner ici le sens alłćgorique n'est pas, en efłet, 
chose facile, si un commentateur scientifique ne I'a pas dćvoilć. Un autre tableau 
est encore plus difficile. Les rapports rćciproques entre les diffćrentes classes 
sociales dans un Etat rappellent les noces au village, ol „chacun apporte quelque 
chose”, tous ont donc le móme droit A manger, A boire et a danser. Il est donc 

.malsćant lorsque tous les frais retombent uniquement sur les „„marieurs”, c'est-4- 
dire les parents des jeunes marićs, organisant la noce, tandis que les autres 
convives s'amusent A leurs dćpens. Dans cette scóne, les jeunes marićs reprćsentent 
J'amende et la contribution; les „marieurs” reprćsentent les impóts payćs par 
„les paysans ct le clergć; tandis que les nobles, qui ćvitent les charges financieres, 
ce sont les hótes-parasites. 

D'od I'auteur de Postilla prit Fidće de ce genre d'images? Une simple općration 
nous fournit la rćponse. Prócódons ces images de phrases suivantes: semblable 
est le juge vćnal au chasseur... semblables sont nos impóts A ces noces au village... 
et nous obtiendrons des ornements typiques pour la bible, appelćs: „„ressemblance, 
adage, parabole”. Leur correspondant dans la stylistique s'appelle comparaison 
ćpique ou homśrique, dont la clef de signification se trouve non au dóbut, mais 

A la fin du tableau. Cet ornement biblique ou ćpique est, comme Tallćgorie, un 
tableau poćtique et non une image verbale, un trope, ce qui explique le fait qu'elle 
peut, tout comme la personnification, devenir la source de Fallógorie. Ce detail 
n'est pas sans importance puisquw'il prouve que Iallćgorie a deux racines: antique 

'et biblique, ce qui nous permet de comprendre sa popularitć au Moyen Age. 

IM. LALLEGORISME MEDIEVAL 

Avant de parler de la fonction de Vallćgorie dans la littćrature de Fćnorme 
póriode de mille annćes, appelće Moyen Age. une explication de la position prise 
ici est indispensable. 

* Op. cit., p. 60. 
_9J. Krzyżanowski, W wieku Reja i Stańczyka (Le sićcle de Rej et de Stańczyk), Warszawa 

1958, pp. 275—276. 
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La pćriodisation de I'histoire de littćrature est un des problemes les plus dif- 
ficiles de la science de la littćrature en thćorie et en pratique. Nous la divisons 
traditionnellement en un Moyen Age fort long, suivi de la renaissance, du baro- 
que, du sićcle des łumićres, du romantisme, du positivisme, du symbolisme, apres 
quoi en 1917 advient une ćpoque pour laquelle nous n'avons pas encore de nom. 
Cette division traditionnelle, avec tous les doutes qu'elle ćveillait et ćveille, met 
nćanmoins un certain ordre dans le grand monde des phćnomenes littćraires qui 
apparaissent dans la culture europćenne depuis quinze siecles. Si nous I'admettons 
— elle nous pose des questions góćnćrales, A une partie desquelles Iauteur de ces 

mots a essayć de rćpondre il y a vingt-cinq ans10. 
L'existence de ,,póriodes”, c'est-A-dire de grands ensembles de phónomenes 

littćraires homogenes qui apparaissent dans des limites chronologiques dćtermi- 
nćes et, outre la communautć dans le temps, possćdent une multitude de traits 
communs, n'ćveillent aucun doute puisque, depuis deux cents ans, paraissent des 
ouvrages scientifiques, consacrós A la renaissance, au siecle des lumieres et aux 
autres „póriodes” ou „,courants” littćraires, quoique ces deux termes n'aient pas 
une signification unique et ne correspondent pas toujours entre eux dans leur con- 
tenu et leur domaine. En gćnćral, Vorganisation ou le mócanisme de ces pćriodes 
nous est connu et nous nous orientons tout A fait facilement dans leur dialectique. 
li est certain aussi que ces póriodes se suivent d'une facon dóterminće, parfois 
pacifique, mais bien plus souvent dans Fantagonisme et la lutte. Il est certain encore 
que la succession de ces póriodes a un caractere rythmique, que certains de leurs 
ćlements se rópetent d'une facon qui peut tre remarquće et en partie saisie. Dans 
cette situation une question se pose. Cette succession et ce rythme sont-ils des 
choses extćrieures et accidentelles, ou une chose rćgulićre, le rćsultat de certaines 
lois qui dćterminent le cours et le dćveloppement des phćnomenes et qui consti- 
tuent la culture, dans notre cas, des phćnomenes littćraires, trós ćtroitement lićs 
avec leur entourage culturel!1, 

J'ai essayć de donner une róponse A ces questions en partant de I'observation 
des pćriodes, non seulement du cótć des diffćrences qui les divisent, mais, et sur- 
tout, des points communs qui les unissent. De ce point de vue il est difficile de 
ne pas apercevoir que, dans la disposition des póriodes successives A — B — C 
— D, chacune d'elles est plus ou moins hostile A son pródócesseur et A son suc- 
cesseur, par contre, disposće amicalement au courant prócćdant directement ce 
pródćcesseur. Par consćquent, la póriode C est hostile A la póriode B et trouve 
volontiers des liens communs avec la póriode A. Le móme rapport a lieu entre 
les póriodes D et B. Une examination plus approfondie de ce phóćnomene nous 
conduit 4 la conclusion que le rapport antagoniste est le rósultat des diffórences 

 

10 J, Krzyżanowski, Barok na tle prądów romantycznych (Le Baroque sur le fond des 
courants romantiques), dans le tome: Du Moyen Age au baroque. Warszawa 1938. 

u'L, Cazamian, Criticism in the Making, New York 1928, p. 38. 
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entre les póriodes voisines, tandis que le rapport amical est di aux points communs 
des póriodes sćparćes par des voisins antagonistes. De cette fagon se dessine une 
division trćs nette entre deux groupes de póriodes: groupe homogene et gróupe 
hćtćrogene, dont les maillons s'entrelacent successivement et forment le processus 
historique et littćraire dans son ensemble. Les póriodes homogenes: le Moyen 
Age, le baroque, le romantisme, le nóoromantisme sont sćparćes par la renaissance, 
le siecle des lumićres et le positivisme, qui sont hśtćrogenes par rapport aux pć- 
riodes prócćdentes. J'ai appelć le premier groupe — groupe de courants roman- 
tiques, Fautre — groupe de courants classicistes. Dans les deux cas, j”ai essayć 
de caractćriser, en gćnćral, les ćlóments communs qui constituent leur homogć- 
nćitć; ces ćlóments apparaissent dans I'idćologie de ła póriode, dans ses pródi- 
lections thómatiques, dans ses moyens d'expression, dans Iapplication des ćló- 
ments de formes littćraires. 

C'est ici que Tallćgorie entre en scóne. 
Les courants romantiques, irrationnels dans leur idćologie, concentrent leur 

attention non pas sur le monde environnant la nature et ses manifestations multi- 
ples, mais sur F'homme et sa vie psychique, surtout sur les manifestations de son 
imagination et de ses sentiments, donc sur des phćnomenes difficiles A saisir et 
encore plus difficiles A exprimer. Et c'est pourquoi ces courants emploient volon- 
tiers allógorie dans ses formes les plus varićes, et les plus diffóremment nommćes, 
comme des moyens d'expression particulitrement utiles. 

Le plus ancien courant romantique: Iallćgorisme (la motivation de cette appel- 
łation sera donnće A la fin de cette esquisse) — a formć et perfectionnć PFallćgorie 
hćritće des ćcrivains antiques, romains comme Sćneque, qui Pemployaient vo- 
lontiers dans leurs considćrations sur des problemes ćthiques ou tout simplement 
moraux. Dans la culture du Moyen Age, des le dćbut, ces problómes, A cause de 
PForientation thćologique de Ićpoque, jouaient un rółe tres important. L'allćgorie 
ćtait donc un moyen inestimable ou móme irremplacable dans la main de iścri- 
vain de cette ćEpoque. En commencant par Prudence (V* siecle) et son oeuvre 
Psychomachie, les vertus et les póchćs personnifićs apparaitront sur les pages des 
dialogues, dans des controverses et des tableaux au caractóre ćpique ou dramati- 
que. Parmi ces personnifications fantastiques particuliśrement deux d'entre elłes 
feront une carrićre extraordinaire et leur universalitć ćclipsera toutes les autres: 
ła Mort et le Diable. II sufit de se rófórer aux cćlebres danses de la mort et A leur 
retentissement dans la littórature, comme par exemple De Morte prologus (en polo- 
nais Dialog Mistrza ze śmiercią — Discours du Maitre avec la Mort), pour justi- 
fier ma remarque sur la popularitć du premier motif. Nous reparlerons du second 
plus tard A propos des moralitćs mćdićvales. Pour commencer, il convient de con- 
sacrer quelques mots au chef-d'oeuvre dans lequel la dómonologie módićvale, aussi 
bien que les autres produits de la pensće thćologique, regut une expression littć- 
raire la plus parfaite du point de vue artistique — A la Divine Comćdie. Si la dómono- 
logie du chef-d'oeuvre du gónia! Florentin est citóe au premier plan, ce n'est pas 
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seulement parce que la Divine Comćdie commence par VEnfer, mais surtout parce 
que les deux autres parties du poóme, plus estimćes par Iócrivain lui-móme et ses 
contemporains pour leur contenu thćologique, sont admirćes aujourd'hui plutót 
sur parole que connues de lecture; tandis que I'/nferno a conservć toute son 
expression artistique jusqu'a nos jours. 

La plume de Dante a popularisć non seulement des milliers de petits motifs 
allegoriques, mais aussi deux puissants et fóconds qu'on peut appeler „grandes 
allćgories”. Le premier, c'est la pórćgrination avec le maitre dans les pays de Fautre 
monde, dont la carte peut ćtre dressće A I'aide des articles du catóchisme, ct dont 
la clef sont les indications du guide. Cette idće empruntóe, comme Fexpliquent 
a juste titre les dantologues, A „catabase” de I'ćpopće greco-romaine est accompa- 
gnóće d'une autre, quoique d'origine antique, mais dćja chrótienne. Son origine 
c'est la tradition apocalyptique, Iidće d'une vision gigantesque, d'un róve A T'śtat 
de veille. Ces deux personnages expressifs de la „grande allśgorie”, popularisćs 
par la Divine comćdie, vont paraitre et reparaitre, A partir du Moyen Age, 
dans les littćratures de FEurope moderne et cela non seulement dans les pćrio- 
des romantiques ultćrieures, puisque nous trouvons leurs traces dans le classi- 
cisme. 

Sur le fond de la vision, par consćquent d'une image de Iavenir, se dśveloppa 
la riche branche de Fallćgorisme módićval, parfaitement connue par Dante, notam- 
ment les prophóties politiques au sujet de deux souverains du monde mćdićval: 
le pape et I'empereur. Les petits maitres monastiques qui fabriquaient des sćries 
entieres de ce genre, signaient les futurs souverains d'emblemes correspondants, 
puisćs dans le monde des animaux et des plantes, et concus 4 la fagon des planches 
hćraldiques du Moyen Age, en les plagant non sur les pages des livres en parchemin, 
mais sur les boucliers des chevaliers, les portails, les murs des chateaux forts, et 
enfin sur les pierres tombales des ćglises. A Iexplication des emblemes hóraldi- 
ques servaient les lćgendes sur les blasons, connues aussi en Pologne, et qui prou- 
vaient que I'homme, au Moyen Age, se servait habilement de Fallógorie, non seu- 
lement thćologique, mais aussi politique. 

L'importance de cette question est en ce qu'elle justifie indirectement ce qui 
a ćtć dit sur le sens allśgorique de la fable animale, et qu'elle conduit directement 
vers le domaine tres riche et spćcial de I'ćpopće comique du Moyen Age, appelće 
parfois „ćpopće animale”. Cette ćpopće, limitće dans le temps et I'espace — elle 
comprend seulement quelques pays de I Europe Occidentale — ćtait une satire 
mordante de la vie A la cour, reprćsentće par des souverains sots et des barons 
stupides et bornós. Leur stupiditć ćtait dómasquće par les espićgleries de Renard- 
-roublard, Renard, Reinecke Voss, Reinecke-Fuchs. Les anciens sujets de fables, 
en partie d'origine orientale, en partie d'origine grecque, enflćs dćmesuróment de 
fagon grotesque et jetćs sur le fond colorć de la vie des souverains, ont vite passć, 
quoique leur retentissement vive encore dans les livres francais pour les enfants 
(Riquiqui). TI est impossible de ne pas les citer dans I'histoire de Fallćgorie, puis- 
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qu'ils constituent une preuve explicite de son utilitć et de sa souverainetć dans 
da culture littćraire du Moyen Age. 

Avant de quitter cette galerie qui montre les principaux genres d'idćes allć- 
goriques dans la littćrature, on ne peut omettre encore un genre qui naquit sur 
les planches du thćatre mćdićval: la moralitć Homulus (Homunculus, Everyman, 
Jedermann). 11 a conquit une popularitć exceptionnelle dans presque toute FEurope. 
Dans Vhistoire de la culture littćraire polonaise il a aussi trouvć sa place et ses vesti- 
ges se sont maintenus jusqu'a nos jours (la sainte creche, le roi Hórode). Chacun 
(autrement Quiconque), ce produit du bas Moyen Age, d'origine anglaise ou peut- 
-€tre hollandaise, est une vision allśgorique de la mort d'un pócheur sauvć. Les 
vertus et les póchćs du mourant assistćs d'anges et de dćmons se disputent avec 
acharnement I'ame du moribond A son lit de mort. Ses bonnes actions I'emportent 
lui assurant le salut, ce que railleront malignement les ćcrivains acatholiques, 
par exemple Mikołaj Rej qui reprendra cette vieille idće dans Kupiec (Mar- 
chand). 

C'est au VIII* siecle, done sept siecles plus tót, que Martianus Capella commen- 
ga le chemin — dont une des ćtapes finales sera I'Everyman — par un traitć ency- 
clopćdique au titre bizarre: De nuptiis Philologiae et Mercurii. Il y expose alłć- 
goriquement les principes des „arts libćraux” qui seront pour tout le millćnaire 
suivant la base de I'enseignement secondaire en Europe. Ces deux faits ont leur 
expression profonde et double en móme temps. En premier lieu ils dćmontrent 
comment Vallćgorie s'est enracinće profondćment dans la culture europćenne qu'elle 
influengait pendant des siecles entiers. En second lieu, se limitant seulement A la 
littćrature du Moyen Age, ils prouvent qu'elle ćtait imbue d'idćes allćgoriques 
comme jamais plus tard, ce qu'a remarquć, il y a longtemps, I'ćminent polyhistorien 
de la littćrature, un Anglais qui a donnć A son livre sur Tallćgorie le titre: The Flou- 
rishing of the Romance and Rise of Allegory12 (L'Epanouissement du roman et le 
dóveloppement de Lallćgorie). Apres des annćes (1936), C. S$. Lewis revint A ces 
problemes dans son excellent livre sur I'Allćgorie de [amour avec le sous-titre: 
Etude sur la tradition módićvale. Il y analyse, tres soigneusement, Iapogće de I'allć- 
gorie dans le Roman de la rose, dans les oeuvres des grands ócrivains anglais du 
XVe siecle Chaucer, Gower et d'autres. L'auteur rósume les rósultats de ses re- 
cherches dans le chapitre intitulć: „L'Allćgorie comme forme dominante”. Apres 
un coup d'oeil sur le XVIE siecle, il s'intćresse A Iallegorie dans The Faerie Queene 
de Spenser!3. 

12 G. Saintsbury, The Flourishing of Romance and Rise of Allegory, London 1897. 
13 De Pactualitć de ce probleme tćmoignent six ćditions de I"ouvrage de Lewis ainsi que deux 

grands ouvrages publićs en 1960; P. Parker, The Allegory of the „Faerie Quzene” (London), et 
B. Seward, The Symbolic Rose (N. Y.), traitant seulement un motif allegorique du Moyen Age 
a T. S$. Eliot. 
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IV. LLALLEGORIE BAROQUE : 

L'art poćtique du XVII* siecie nommć aujourd'hui art baroque ćtait il n'y 
a pas longtemps encore appelć art „jósuite”, art de la „contrerćformation” ou 
dćfini plus particulierement comme art de „„mauvais gońt”, „de la disparition du 
beau” etc. Il est inutile de s'engager dans des discussions au sujet de toutes ces 
ćtiquettes. Nćanmoins, il faut rappeler seulement que les premićres d'entre elles 
śtaient le rćsultat d'une tres juste observation que, dans I'art baroque, une płace 
própondćrante appartenait aux ćlćments religieux et cela aussi bien chez les peu- 
ples catholiques que protestants. Les autres ćtiquettes ćtaient dues A ce que les 
eritćres A Vaide desquels on jugeait cet art ne pouvaient donner une juste apprć- 
ciation. 

Aujourd'hui, outre Vopinion vieillie sur la poćtique du baroque, en tant que 
manićrisme, nous avons sur ce courant une opinion plus ou moins juste, qu'il 
accentue ses traits communs avec le Moyen Age et le romantisme, ce qui m'a permis 
de le cłasser parmi les courants romantiques. Et s'il en est ainsi, il faut admettre 
que parmi les moyens d'expression de Fart baroque, Iallegorie apparaitra, pour 
remplir les memes fonctions qu'au Moyen Age, ou du moins des fonctions 
analogues. 

Qu'il en est ainsi, il est facile de le prouver par une analyse de faits divers, con- 
nus et inconnus, grands et petits, mais qui apparaissent en grand nombre. Le motif 
de voyage dans des pays plus ou moins irrćels, dont nous avons dćja parlć A pro- 
pos de la Divine comćdie, peut en €tre un exemple significatif. Le poćte polono- 
-latin Sebastian Fabian Klonowic, de la fin de la renaissance et du commence- 
ment du baroque, ouvre la galerie des voyageurs. Ses deux traitćs moralisateurs 
en vers latin, Philtron et Victoria deorum sive veri herois Christiani educatio, sont 
des oeuvres dćcidćment allćgoriques. Par contre, le pośme polonais Flis, quoiqu'il 
ait pour sujet le flottage en trains sur la Vistule, est dans sa premiere partie plein 
d'argumentation que chaque navigation, mćme aussi insignifiante que celle d'un 
batelier vers Gdańsk, n'est rien d'autre que Iimage de la vie humaine agitće par 
les passions. Ainsi, le terrain de action du poćme, ou plutót de ce traitć, devient 
completement irróel. Ce n'est plus la Vistule, mais toute une suite d'aventures 
morales d'une ime pócheresse. Presque en meme temps que le Flis apparait la tra- 
duction polonaise, faite par un convert Kasper Wilkowski, d'un livre des plus 
ćminents du monde catholique, traduit en beaucoup de langues et plusieurs fois 
ćditć en Pologne, intitulć Desiderosus, abo ścieżka do miłości Bożej... (Desiderosus 
ou le sentier a amour de Dieu...; 1589). Sa source est espagnole: Espejo de religio- 
sos (1548). C'est la pórćgrination vers Dieu d'une Ame, accompagnóe d'un chien 
nommć Bonne Volontć. Elle s'arrćte dans son voyage au couvent de la Perfection, 
dirigć par la prieure Humilitć etc. etc. Traduit en cent huit langues le livre de John 
Bunyan The Pilgrim's Progress from this World to that Which is to Come (1678), 
acquit une renommće plus grande encore, quoique non dans le monde catholique. 
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C'est un correspondant puritain du prócćdant ascćiique. Le hćros Christian, et 
sa femme qui le suivra aussi, quitte la Ville de I!Extermination, sa ville natale, pour 
arriver, apres un long voyage, A la Ville Cćleste. La Vallće de I Humiliation, la 
Vallće de I! Ombre de la Mort, la Foire de la Vanitć et autres, sont les ćtapes suc- 
cessives de ce chemin. 

Certains de ces lugubres concepts baroques entrerent meme dans le chef-d'oeuvre 
littćraire le Paradis perdu de John Milton (1667). La trame du poeme, composće 
d'ćlóments dćmonologiques, en commengant par le triomphe sur les anges rćvol- 
tćs, 4 travers leur idće de vengeance sur Dieu, jusqu'4 sa rćalisation, ainsi que le 
póchć originel, qui a sa source dans la tradition du Moyen Age, est chargće d'allć- 
gorisme que le gćnial poćte a su revetir d'une forme tellement originale et classi- 
que, que son vrai caractere peut ćtre dćcouvert seulement par Ioeil vigilant d'un 
historien professionnel de Pallćgorie. 

Cependant Fallćgorie baroque a triomphć non seulement dans la poćsie re- 
ligieuse. Les liens de parentć du baroque avec le Moyen Age, auquel nous devons 
le Roman de la rose, firent que ces traditions ont rćapparu dans le roman francais 
du XVIIe siecle, dans le cćlebre Pays du Tendre. 

V. ALLEGORIE ROMANTIQUE 

La littćrature de la póriode romantique, commencće dans presque toute I Europe 
par une guerre de plumes, qui ćtablissaient le programme de ce nouveau courant. 
a renforcć, A un degrć inconnu jusqu'alors, les attributs caractćristiques de Fallć- 
gorisme et du baroque, et c'est la la justification du terme: courants romantiques. 
Se dćtournant avec dćdain du monde matćriel, elle tournait ses regards vers le 
monde spirituel et, ignorant les hommes, elle ćlevait aux sommets I'homme, ex- 
ceptionnel ćvidemment. C'est pourquoi ses gońts se concentraient sur les proble- 
mes lićs A ce monde spirituel, sur tous les genres du „„merveilleux””, en commenęcant 
par la mćtaphysique laique, jusqu'a la mćtaphysique religieuse, A travers le fantas- 
que des conies, jusqu'au domaine de la dćmence, considćrće non du point de vue 
de la mćdecine, mais du point de vue d'une bizarrerie psychologique. En outre, 
la littćrature romantique, produit des temps des rćvolutions, s'intóressait vivement 
a tous les grands problemes sociologiques, aux luttes politiques et sociales, puisant 
volontiers non seulement dans le passć et le prósent, mais aussi dans I'avenir du 
genre humain. 

Sans pousser plus avant dans une caracićristique plus profonde du roman- 
tisme au point de vue littćraire, on peut dire que ses traits, rappelćs ici, permettent 
de comprendre pourquoi il se servait de Iallćgorie et cela encore dans une si grande 
mesure, quoique, dans ses programmes, elle tint peu de place. En faisant ici appel 
seulement A trois grands noms, non polonais: William Blake, Alfred de Vigny 
et Edgar A. Poe, les considćrations qui vont suivre, seront basćes sur un matśriel 
exclusivement polonais et, de ce point de vue, presque pas examinć jusqw'ici. 
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Vers 1840, dćja la littórature polonaise, frappait le lecteur ćtranger par son 
caractóre particulier. Ce lecteur, n'ayant pas toujours un discernement exact, rćagis- 
sait vivement A son caractóre politique et, comme George Sand, apercevait des 
analogies róelles ou plutót supposćes avec la Bible. Cependant, avant que ces accents 
bibliques ne se fissent sentir, les ćcrivains appliquaient une mśćthode spócifique 
de Tallćgorie politique selon la formule: Foeuvre veut dire autre chose, non ce 
qui est ćcrit, car ils ćtaient persuadćs qu'un lecteur attentif dćchifirerait et com- 
prendrait son sens vćritable. C'est ainsi que fit Adam Mickiewicz dans Konrad 
Wallenrod, oh sous le masque d'un conflit entre les Lituaniens et les Chevaliers 
teutoniques au Moyen Age, il a prćsentć I'attitude de la Pologne asservie envers 
la politique du tsar Nicolas I”. Quelques annćes plus tard Zygmunt Krasiński 
fit de móme dans son /rydion, od il attaquait aussi bien I'impćrialisme du temps 
de la Sainte Alliance que la politique laique du pape. D'autres poćtes suivront 
leur exemple nous donnant parfois des oeuvres remarquables, comme par exemple 
le poeme de Seweryn Goszczyński Król zamczyska (Le Roi du vieux chdteau), image 
allógorique de la chute et de la rćsurrection de la Pologne. 

La poćsie politique — qui s'efforgait de próvoir le moment de la libćration 
et la future destinće du pays libćrć, d'une Pologne „,populaire”, comme on le disait 
dans la conviction que seule la prise du pouvoir par le peuple mettra un terme 
A la politique du viol et de Vinjustice — recourait volontiers aux prophćties et aux 
visions de I"avenir. On revenait 4 la tradition biblique, apocalyptique, mais aussi 
A Dante dont I'ombre grandiose patronnait A ces idćes. 

Leur introduction peut €tre facilement illustrće par la Ilie partie de Dziady, 
une oeuvre qui A juste droit est considćrće comme le chef-d'oeuvre reprćsentatif 
du romantisme polonais, et qui, aux yeux de George Sand, avait quelque chose 
de commun avec la grande poćsie des prophetes bibliques. Deux improvisations 
peuvent nous servir d'exemple: La premiere, c'est celle du hćros du drame, le po$te 
Konrad, la seconde, c'est la vision d'un pieux moine qui suit dans Iextase Favenir 
de Konrad. Le jeune pożte prisonnier, qui souvent A ses camarades „de Pavenir 
comme un tzigane parlait””, au moment de Finspiration s'efforce de saisir le cours de 
fhistoire et, dans la petite improvisation (ainsi nommće), construite d'emblemes 
apocalyptiques, s'efforce de surprendre les contours des ćvćnements prochains. 
Cependant, il n'arrive pas A les distinguer, car un ćnorme corbeau lui en voile la 
vue. Il s'efforce vainement de le vaincre par la force de son Ame, et finalement 
ćpuisć par cet effort, il perd connaissance. Les commentateurs de cette oeuvre se 
sont donnćs beaucoup de peine pour expliquer ce que reprćsentait cet oiseau my- 
stórieux et de mauvaise augure: les uns y voyaient Satan, d'autres les dćsastreux 
ćvćnements historiques. La solution de cette ćnigme est ici sans importance, car 
il s'agit seulement d'6tablir le caractere de cette idóe, image de type apocalyptique. 

La vision de Fhumble moine dans la seconde scene a une portće beaucoup 
plus grande, car elle embrasse non seulement le sort de Konrad et de ses camara- 
des-prisonniers, mais le sort de la Pologne et de Fhumanitć au moment de ła li- 
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bóśration des peuples et de I'avenement de la libertć. Ce tableau grandiose est encore 
une carte typique d'une apocalypse politique moderne. Ses ćlóments ce sont des 
emblemes allćgoriques connus, d'origine entre autres biblique. La situation 
politique de la Pologne en 1831 et Pattitude des gouvernements d'alors envers 
Finsurrection polonaise est reprósentće par une image modelće sur la Passion 
du Christ, du jugement de Pilate jusqu'a la mort du Christ sur la croix. Le point 
culminant de cette vision c'est le personnage nommć „,„ćmissaire de la libertć sur 
terre visible”, Ilhomme qui „,s'appuie sur trois couronnes, mais dont la tóte en 
est dóćpouryue”, dófini par la formule: 

D'une mere ćtrangere, son sang des hćros de jadis 
Son nom — quarante et quatre 

Les efforts pour trouver la solution de cette ćnigme forment aujourd'hui toute 
une petite bibliotheque. En majoritć, ce sont des curiositćs du domaine d'un humour 
scientifique inconscient. Il sufit donc de se limiter A cette mention, qui prouve 
a quel point Iallćgorie peut €tre vive et comment, dans certaines conditions, elle 
sait parler A I imagination. 

Słowacki, le contemporain de Mickiewicz, ćtait aussi un maitre de I'allćgorie. 
Deja son premier drame Kordian, dans la scene des tentations qui obsćdent le jeune 
aspirant en faction devant la chambre A coucher du tsar, donne une merveilleuse 
psychomachie. Ses ćtats psychiques changeants deviennent des visions, prennent 
des formes presque matćrielles et conduisent le jeune homme A un effondrement 
psychique et physique, A un Śvanouissement, qui rendent impossible I'attentat 
próvu. Le poeme sibćrien Ankelli est rempli d'allćgories dantesques. L'auteur avait 
une pleine conscience de la technique allógorique, dont il s'est servi dans la revue 
des dćsastres politiques. Il en a donnć la clef commentaire dans une lettre adressće 
4 son ami, ol il a expliquć le sens des images ćnigmatiques de son ouvrage, basćes 
sur des allusions. Le gońt de J. Słowacki pour Tallćgorie a atteint son point 
culminent dans l'oeuvre de ses dernićres annćes, dans la pćriode mystique. Ses 
poćmes et ses traitćós sur „„Jórusalem ensoleillće", le monde de demain, ont ćtć 
couronnćs par une Vision grandiose, par des rapsodies fantasques de Król Duch 
(Roi- Esprit), immmense vision historiosophique inachevće. Ce potme peut ćtre con- 
sidćrć comme un produit non seulement de Iallćgorisme, mais du symbolisme, 
dans la nouvelle et sans aucun doute juste signification de ce terme. L'auteur de 
FAllegorie de Pamour, mentionnć ci-dessus, en essayant d'ćtablir le rapport entre 
ie symbole et I'allćgorie, eut recours A Platon et A sa thćorie des idćes en tant qu'Etres 
uniquement rćels dont ce que nous prenons pour la rćalitć n'en est qu'un faible 
reflet. „Le symbolisme est un moyen de la pensće, par contre, Iallćgorie est un 
moyen de I'expression”” — telle est la conclusion!4. Les ćcrivains et les penseurr 
romantiques adoptaient, en gćnćral, la philosophie de Platon, et Słowacki, auteus 

14 Iewis, op. cir., p. 48. 
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du traitć Genezis z Ducha (Genese selon l Esprit) et du pośme Król Duch tirait de 
cette position des consćquences les plus extrćmes. Mais si, en rćalitć, le symbolisme 
śtait pour Słowacki un moyen de la pensće, 'allćgorie ćtait pour le pote un moyen 
des plus naturels de son expression et, unissant ces deux idćes, son dernier ouvrage. 
Król Duch, peut €tre considćrć comme un poeme symbolique et allćgorique. 

Parmi les autres grandes oeuvres, reprćsentatives pour le romantisme polonais, 
il nous faut signaler encore le poćme de Zygmunt Krasiński Przedświt (Avant /aube) 
— encore une vision, autrefois tres populaire, de la libóration de la Pologne, con- 
struite d'une multitude didćes nettement allćgoriques. L'une de ces idćes nous 
montre la mśthode de Tćcrivain, qu'on considórait exagóróment comme maitre 
de I'expression poćtique, quoique les grands effets artistiques, fróquents dans sa 
prose, disparussent dans ses vers stćrćotypćs. Dans ce poeme, le narrateur se trouve 
dans une barque au milieu d'un lac, en compagnie de sa bien-aimće, qui joue de 
la harpe. Soudain la harpe commence A grandir, elle atteint le ciel, ses cordes se 
transforment en rayons lunaires et les tons śvoquent la vision d'un groupe de che- 
valiers dans les nućes argentćes qui s'ćlevent au-dessus de I'eau. C'est une idće 
typiquement allćgorique, tres recherchće et trćs savante, quoique malgrć tout 
artificielle, comme Test d'ailleurs tout le poćme. 

Et des idćes semblables, souvent banales, et, par consćquent, seches, próparćes 
selon un certain schćóma connu et acceptć, on peut en trouver des centaines dans 
la poćsie des romantiques polonais. Mais les vrais podtes savaient peindre des tableaux 
d'une expression et d'une beautć extraordinaires, meme A l'aide de motifs con- 
ventionnels, stćrćotypós et banals. L'oeuvre de Norwid peut en ćtre un exemple. 
Comme nous I'avons dćja dit, il s'intćressait vivement a Iallćgorie, ce qu'il a prouvć 
a merveille dans sa nouvelle Ad leones. Une autre preuve, mais cette fois manquće, 
ćtaient ses confórences sur Juliusz Słowacki, ol il a consacrć beaucoup de place 
a Balladyna, qwil estimait allćgorique, et qu'il interprótait d'une fagon aussi naive 
que bizarre. Mais dans son traitć sur Iesthćtique, dans Promethidion il a prouvć 
qu'il savait se servir de I'allćgorie tres ingćnieusement en tant que moyen d'ex- 
pression. Pour dćmontrer que l'art est un produit de la pensće et du travail, il lui 
a donnć deux patrons: le mythologique Promćthće — titan de la pensće, et I Adam 
biblique — titan du travail physique, condamnć 4 ce travail en consćquence 
du pćchć originel. 

Dans Fortepian Szopena (Le Piano de Chopin), poćme ultćrieur, consacrć aux 
mćmes problemes, la prósence dans art parfait d'ćlćments populaires et artis- 
tiques, mais ayant leur origine dans le travail physique des descendants d' Adam, 
a ćtć exprimć par Norwid dans une admirable strophe. Dans cette strophe, Nor- 
wid considćrait image de la Pologne, comme le plus grand succćs dans la musique 
du gćnial compositeur et virtuose: 

Ce que tu jouais, cćtait la Pologne entiere, 
du zćnith de la toute-perfection des fastes, 
saisie par un arc-en-ciel d'extase. 

zagadnienia Rodzajów Literackich, t. IV, z. 2 R 
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La Pologne des charrons transformćs 
non changće 
abeille dorće. 
Je te reconnaftrais au bout du monde i5. 

„La Pologne des charrons transformćs” — c'est un merveilleux reflet des idćes 
aliógoriques courantes, qui unissaient le Piast fabuleux, ćleveur d'abeilles et charron, 
avec les paysans de Kościuszko, faucheurs polonais de Racławice. Une simple 
idće, ćlevće par Fartiste A un plan plus haut, devint un tableau suggestif d'une 
puissante expression artistique. En se servant de la móthode de raisonnement de 
la critique nćoromantique, qui voyait la diffćrence entre Fallćgorie et le symbole 
dans leurs valeurs artistiques, on pourrait dire que Vimage des „charrons trans- 
formós” a acquit la dignitć d'un symbole. 

VI. DE L'ALLEGORIE AU SYMBOLE 

Lorsque apres dix ans d'ćpanouissement, le nćoromantisme polonais s'est cristal- 
lisć et affermi, Fexcellent critique polonais Ignacy Matuszewski a publić une ćtude 
intitulće: Słowacki i nowa sztuka (Słowacki et Dart nouveau), dans laquelle il dć- 
montrait, d'une manićre convaincante, que Iauteur du Król Duch, maitre de la 
technique symbolique, ćtait le prócurseur du courant vainqueur. Si ce n'est que 
maintenant que l'on a commencć 4 s'intćresser A Iauteur du Piano de Chopin, 
a Norwid „,dócouvert”, il est facile de conclure que le choix de ces patrons n/ćtait 
pas sans affiliation avec leur technique d'ćcrivain, ol Falićgorie jouait un si grand 
róle. Surtout si Fon admet que parmi les divers courants qui formaient le nouveau 
courant le symbolisme jouait un róle remarquable, sinon própondćrant. Le sym- 
bolisme dont le moyen fondamental d'expression artistique ćtait image pośtique 
connue sous le nom de symbole. C'est ce qui explique que dans son traitć sur la 
poćsie nouvelle Zenon Przesmycki ait consacrć tant de place au symbole et A ses 
diffórences avec Iallćgorie. Ce traitć, publić avec sa traduction d'oeuvres de Mae- 
terlinck, ćtait le premier programme du nćoromantisme en Pologne. 

Ce courant apportait le renouvellement de beaucoup d'ćlćments du roman- 
tisme, quoique dans une forme nouvelle qui eńt sa source dans les temps nou- 
veaux et les nouveaux besoins, mais qui fit gónćtiquement liće au romantisme 
et A ses traditions. Dix ans plus tard, Edward Porębowicz, historien de littćrature, 
appela ce courant nćoromantisme, et avec le temps, cette appellation fut accepiće 

15 A w tym coś grał była Polska cała, od zenitu 
wszechdoskonałości dziejów 
wzięta tęczą zachwytu 
Polska przemienionych kołodziejów, 
taż sama zgoła 
złotopszczoła ... 
Poznałciżebym ją na krańcach bytu. 
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par la science europćenne. En un mot, c'ćtait encore un des courants romantiques. 
et, s'il en ćtait ainsi, il ne faut pas s'ćtonner qu'il se servait de I'allćgorie, c'est-A- 
-dire d'un moyen d'expression qui ćtait employć par les courants homogćenes antć- 
rieurs et qui s'est rćvćlć si utile. Cependant il est possible que le nśoromantisme 
ait pćnćtrć plus profondćment les problemes auxquels il s'intćressait, ou du moins 
il en paraissait ainsi A ses partisans, et c'est cela qui explique sans doute le besoin 
d'approfondir le sens de Iallćgorie avancće au rang de symbole. Les circonstances 
suivantes permettent de faire une telle supposition. On voyait la diffórence entre 
ces deux termes dans leur valeur esthćtique que Fon accordait au symbole, et que 
Fon refusait a Fallćgorie. En gćnćral, c'ćtait conforme au programme du nouveau 
courant qui attachait une grande importance au principe de „Fart pour Fart”. 
Ce principe ćtait dćja proclamć par les romantiques, mais il devenait maintenant 
un postulat de premier ordre. On pourrait citer beaucoup de facteurs semblables. 
Si cela est juste, le chemin nćoromantique de Iallćgorie au symbole consisterait 
dans le dćsir d'accroitre I'expression artistique, ou la force d'expression de Fallćgorie, 
a Faide de certaines općrations de composition. Par consćquent, on pourrait tenter 
de classer ces symboles en une chaine croissante, en partant des cas tout A fait 
simples aux plus compliqućs, c'est-4-dire des exemples oli, sous le voile d'un prć- 
tendu symbole, on apergoit Vallćgorie construite sur une simple personnification. 
jusqu'aux cas, ou le symbole devient un tableau poćtique largement dćveloppć. 

La limite infćrieure ne suscite pas grandes difficultćs. Au tournant du XIXe 
et de XX* sićcle, les oeuvres lyriques comme: Ićlegie de Kazimierz Tetmajer Na 
Anioł Pański biją dzwony... (Les Cloches sonnent pour I Angćlus...), un petit cycle 
de sonnets sur le silence de Tatra de Jan Kasprowicz, ou ses hymnes Ginącemu 
światu (Au monde pćrissant) et Salve Regina, le sonnet Kował (Le Forgeron) de 
Lćopold Staff qui ouvre son volume Sny o potędze (Róves d la puissance), jouissaient 
d'une grande popularitć. On admirait dans ces oeuvres une union parfaite du 
symbole et du climat; leur expression suggestive consistait 4 introduire une figure 
ćnigmatique, ayant des contours humains, sur un fond d'images, de la nature sur- 
tout, ćveillant de larges associations visuelles et auditives, quelquefois les unes 
et les autres. La Róverie dans les champs, la Tristesse, le Silence prenant dans ses 
bras les Tatra, la Langueur, La Mort et Satan dans „la danse de la mort” de Fhymne 
Święty Boże (VHymne au Dieu tout-puissant) et enfin le gigantesque Forgeron — 
soumis 4 une minutieuse analyse stylistique, se rćvelent Etre de simples personni- 
fications-allćgories, mais si bien dissimulćes sous des draperies de mots et de phrases 
adroitement harmonisćes, parlant si fortement A Timagination que le lecteur Gtait 
persuadć d'ćtre en prósence de purs symboles. Surtout, si un critique intelligent, 
comme Ignacy Matuszewski, lui disait que les auteurs de ces idćes avaient des prć- 
curseurs ćminents dans la peinture du Moyen Age, et des contemporains parmi 
les prćraphaćlites anglais, sans parler des compatriotes comme Władysław Pod- 
kowiński, auteur de Szał (Frónćsie) et Jacek Malczewski. ćtonnant par son ćlan 
et sa fóconditć. 
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Les cas odu Fallćgorie sert A la psychomachie traditionnelle, et exprime „ce qui 
se joue dans FAme de chacun”, donc des conflits intćrieurs qui dans le drame tra- 
ditionnel śtaient exprimćs dans le monologue, constituent une catćgorie supćrieure, 
plus compliquće. En d'autres mots, il s'agit ici de la móthode appliquće dćją dans 
Kordian. Cette móthode triomphait dans le drame Wesele (Noces) de Stanisław Wy- 
spiański, ou le dramatis personae, c'est-A-dire les personnes qui dćcident du cours 
de Faction, sont des personnages allćgoriques: le Spectre, Stańczyk (bouffon de 
la cour), le Chevalier, Szela, le Connćtable et Wernyhora. Cependant c'est Chochoł 
(abrivent), une figure toute diffćrente, qui est le rógisseur du spectacle. L'interprć- 
tation de ces personnages, de leur sens et de leur fonction, ćtait I'objet de beaucoup 
de dóbats, ce qui est clair, lorsqu'on envisage le caractere particulier de Chochoł, 
puisqw'il symbolise non les ćtats psychiques individuels des invitćs, mais Iidćologie 
de TPócrivain et de son ouvrage. Cela prouvait ćgalement avec quel soin 
Wyspiański diffćrenciait son monde fantasque, exprimć par des formules allć- 
goriques. 

Dans son deuxieme drame Wyzwolenie (Liberation), Wyspiański s'est servi 
de la meme móthode d'allćgorisation des phćnomenes idćologiques complexes. 
Les deux personnages allćgoriques, Konrad et le Gćnie, sont les reprćsentants 
des deux courants du romantisme, compris comme systeme idćologique. Le premier 
reprósente le romantisme vif et crćateur, le second — le romantisme des musćes, 
momifić, mort, mais qui prótend cependant jouer un róle dócisif dans le sort de 
la nation. Selon les critiques contemporains, dans la caractóristique de ces deux 
adversaires se dessinait d'une manićre expressive la diffćrence entre le symbole 
et Iallógorie, quoique ce fut contraire aux intentions de I'ćcrivain qui ćtait con- 
vaincu de se servir de symboles. Ainsi donc, grace A la richesse d'ćlóments vivants 
avec lesquels Iauteur Ia cróć, Konrad peut passer pour un symbole, tandis que 
le schómatisme du Gónie et des Masques fait que se ne sont que des masques, des 
figures aliśgoriques. On peut dire la móme chose de Noc listopadowa (La nuit de 
novembre), ol les dieux de I Olympe devaient symboliser les motifs d'agir des in- 
dividus particuliers, ainsi que ceux des groupes entiers. Les intentions de Partiste 
śchouerent completement — les figures mythologiques n'ont pas dćpassć les limites 
de Tallćgorie, de schómas stćriles. 

Enfin la troisiśme catćgorie, ce sont les oeuvres de caractere exclusivement 
allćgorique, dont Faction se dćroule parfois dans le monde humain, mais souvent 
aussi dans le domaine de pure abstraction. Elles ćtaient tres nombreuses: poemes, 
drames, romans enfin. Aujourd'hui ces oeuvres comme: Na wyspie (Sur P'ile) de 
Gustaw Daniłowski, Mistrz Twardowski (Maitre Twardowski) de Leopold Staff, 
Eros i Psyche de Jerzy Żuławski, ainsi que les grands romans de Tadeusz Miciński: 
Nietota, Tajemna księga Tatr (Le Livre mystćrieux de Tatra) et Ksiądz Faust (I Abbć 
Faust), ont ćtć completement oublićs. Seul un historien de littćrature s'y intćres- 
sera, quoiqu'il soit certain que plusieurs d'entre elles mćritent un meilleur sort. 
Le drame Skarb (Le Trósor), de Lćopold Staff. qui trouva sur scene I'approbation 
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du public et devint fobjet d'intćressantes considćrations critiques, peut en €tre 
un exemple significatif. Son sujet est la dćfense d'un trćsor inexistant, objet de 
convoitise des agresseurs; c'est un rćcit allśgorique sur la valeur du mythe, comme 
phćnomene social de grande importance. Un an aprós la parution du drame de 
Staff, Wyspiański publie Akropolis, un mystere, qui se joue dans les murs de Waweł 
a Paques, ou une sorte de ballade bizarre, dramatisće, au sujet de la rćsurrection. 
Les hćros ne sont pas des hommes, mais des oeuvres d'art animćes, qui ornent 
la cathćdrale de Wawel A Cracovie, des statues des pierres tombales, des tableaux 
reprósentćs sur les tapisseries d' Arras — I oeuvre est un hymne des oeuvres d'art, 
proclamant la victoire de la vie sur la mort, symbolisće dans le personnage — syn- 
these de deux religions — le vainqueur de la mort: Jćsus-Christ — Apollon. La 
date de la parution d'Akropolis, 1904, prouve qu'au dćbut du XX sićcle la vision 
allćgorique n'a rien perdu de vitalitć et de son utilitć en tant que forme littćraire 
pour exprimer les conceptions religieuses, philosophiques et politiques. 

En ce qui concerne tous les genres d'allćgorie I'histoire du roman polonais 
de Ićpoque nćoromantique constate la meme chose; ce roman introduit une mulii- 
tude d'idćes, considćrćes comme symboles, conformóment aux opinions d'alors. 
Il en est ainsi dans I'oeuvre de Stefan Żeromski, de Wacław Berent et des autres, 
et meme dans les oeuvres des auteurs qui, sur leur technique naturaliste, greffaient 
des idćes allćgoriques. Il suffit de citer deux oeuvres, „contes” de Władysław Orkan 
et de Władysław Reymont. Orkan, dans son roman Drzewiej (Jadis) a donnć un 
tableau tres suggestif des temps od les premiers colonisateurs commengaient a 
pćnćtrer dans les immenses forćts des basses Karpates et des Tatra. Pour renforcer 
Fexpression artistique de son oeuvre, Orkan y a introduit une multitude d'effets 
allćgoriques de tout genre et origine. Quant A Reymont, ila terminć sa carriere 
littćraire avec la satire Bunt (Róvolte), dirigóe contre les nouveaux phónomenes 
politiques et sociaux, dont il ne comprenait pas la nćcessitć et n'apercevait pas la 
force. Lamentable dans ses rćsultats, la róbellion des animaux contre Iautoritć 
de I'homme a regu la forme typique de I'allćgorie, rencontróe dćja chez Esope et 
dans la poćsie ćpique du Moyen Age. 

Les faits, dont il a ćtć question ci-dessus, expliquent le chemin du nćoromantisme 
de Tallćgorie au symbole. Ils prouvent que dans les oeuvres des auteurs nćoro- 
mantiques la vieille allćgorie a revćcu A nouveau et briile de tous les charmes qui 
fascinaient les ćcrivains romantiques. lis prouvent aussi que ces charmes se sont 
enrichis de maintes idćes nouvelłes, construites souvent avec beaucoup de prć- 
cision, et que łe dćclin du symbole conventionnel a donnć A Tallćgorie des sens 
ćnigmatiques multiples, frappant Iimagination du lecteur A tel point, qu'elle 
obtenait souvent le caractere d'un symbole, dans le nouveau sens du mot. 

Toute la matićre prćsentće ici nest qu'une partie des ćlóments allśgoriques 
rencontrćs chez les ćcrivains nćoromantiques. Elle nous permet d'inclure cette 
pćriode dans les courants romantiques et confirme en meme temps Iexistence de 
ce phóćnomene en commencant par łe Moyen Age et son allógorisme. 
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VII. COUP D'OEIL GENERAL 

En parlant du róle de I'allśgorie dans la littćrature du Moyen Age, j'ai employć 
une dófinition avec Iópithóte módićval. Avec cette dćfinition une proposition s'im- 
pose avec une telle force qu'il est impossible de la dissimuler sous le bois- 

seau. 
Dans ces considćrations, forcóment tres gónćrales et par consćquent esquis- 

sćes, concentróes presque uniquement sur łes phćnomenes littćraires lićs A Palle- 
gorie, on a omis leur base et leur entourage, leur position envers la culture intellectu- 
elle et artistique des ćpoques ol se sont manifestćs les courants romantiques. Ce 
genre de limitation imposć par le caractóre de I'esquisse a eu une influence dćfa- 
vorable sur son argumentation, puisqu'il a dćtachć la littćrature de Ientourage 
ol elle vivait parmi des phćnomenes analogiques qui facilitaient son existence et 
son dóveloppement. L'importance de ce problóme n'a ćtć signalće que dans la 
mention marginale 4 propos de Słowacki sur Iattitude du symboliste basće sur 
Fidćalisme de Platon. 

Pour certaines raisons de nature pratique il faut traiter ce probleme de plus 
prós, dans le cadre de Fćpoque du Moyen Age et de sa littćrature, ou Vallćgorie 
s'est enracinće si profondćment, pour ne pas dire avec une telle exubórance qu'elle 
a acquis Iimportance d'un facteur dominant. Cela a eu lieu grace 4 T'existence 
de certains coefficients culturels qui jamais ne seront aussi forts qu'au Moyen Age: 
la science et Fart. Dans la science notamment, dont la thćologie constituait le 
sommet, Fallegorisme ćtait une singuliśre mśthode didactique. L'oeuvre littćraire 
devait fournir une nourriture morale et Iinterprćtation allćgorique ćtait I instru- 
ment dont on s'y servait. Grace A ses efforts, et surtout A ses dćtours tót ou tard 
on arrivait A la morale. Cette móthode a ćtć dćja gćnćralisće dans le monde antique 
par le savant d'Alexandrie, Philon le Juif, qui commentait les livres bibliques selon 
Fenseignement des rabbins et les idćes de Platon, appliqućes par le philosophe 
athónien aux mythes grecques. Cette mśthode a ćtć admise, gćnćralisće et ćtendue 
non seulement aux livres saints, mais aussi laiques. Continentia Virgiliana, autre- 
ment Aeneis moralisata de Fulgence, est un exemple classique d'une telle mćthode, 
vive pendant des siócle entiers, grace 4 la domination de la pódagogie par P'alle- 
gorie. Ses principes ont ćtć exposćs par Martianus Capella, dans un traitć allć- 
gorique De nuptiis Philologiae et Mercurii. Ce traitć servait de manuel dans les 
ćcoles de sept classes et propageait ainsi les opinions de I'auteur. 

L'art módićval, surtout la sculpture et la peinture, prit le meme chemin que 
ła science. L'ornementation des cathódrales módićvales, les milliers de sculptures, 
de bas-reliefs et de tableaux frappent le touriste d'aujourd'hui par la richesse des 
scenes ćnigmatiques. Aux yeux des historiens d'art módićval tout est clair. Chaque 
dótail, qui, pour quelqu'un de non initić A ces problemes, peut sembler ćtre un 
produit accidentel de Fimagination, a son sens dćfini et sa place dans la chaine 
prócise de tels ou autres phćnomenes, dans les contes bibliques, la hagiographie, 
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dans les legendes ou dans les rćcits ćdifiants, ou grace A Finterprćtation alićgori- 
que, considćrćs comme tels. 

Et c'est justement A la base de cette science pónćtrće d'allćgorisme, et de Fart 
fondć sur les idćes allćgoriques, la littćrature móćdićvale devint un domaine oi 
Fallćgorie put se dćvelopper si largement, qu'elle ćtouffa toute autre idće littćraire. 

De 1a s'impose une conclusion pratique, non indiffćrente pour un historien de 
littćrature qui s'intćresse 4 la division de cette littćrature en póriodes et en courants 
a Iintćrieur de ces pćriodes. Un coup d'oeil sur leur classification chronologique: 
la renaissance, le baroque, le siócle des lumieres, le romantisme, le positivisme, 
le nćoromantisme, indique que ces appellations proviennent de phćnomenes de 
caractere littćraire, des arts plastiques ou de la pensće philosophique, et que cette 
classification s'appuie sur tels ou autres ćlćments qualitatifs. Par contre, la póriode 
próliminaire, appelće Moyen Age, a un caractóre quantitatif chronologique; car 
elle a sa source dans I'histoire politique. Dans cette situation s'impose irrćsisti- 
blement la nścessitć d'introduire un terme propre, littćraire, qui rendrait le caractóre 
de la littćrature du Moyen Age. Si I'on considere que des le V€ siecle, de la Psycho- 
machie de Prudence jusqw'a la fin du XVe sićcle, le moyen d'expression fondamental 
de cette littćrature ćtait Iallćgorie, et qu'elle caractórise aussi toute la culture intel- 
lectuelle et artistique du Moyen Age, il est impossible de ne pas admettre que le 
terme recherchć est — allćgorisme!6. 

Przełożyła Helena Devechy 

ALEGORIA W PRĄDACH ROMANTYCZNYCH 

STRESZCZENIE 

Szkic zakłada, iż pewne prądy literackie wykazują trwałą predylekcję do posługiwania się 
pewnymi, uprzywilejowanymi przez nie środkami wyrazu artystycznego, które to środki w sposób 
wyraźny i naukowo uchwytny decydują o charakterze stylu danych prądów, a tym samym o charak- 
terze ich szaty stylistycznej. Za taki środek, znamienny dla prądów „romantycznych”, tj. alegoryzmu 
średniowiecznego, baroku, romantyzmu i neoromantyzmu (symbolizmu), uznać trzeba alegorię. 
Prądy romantyczne, które w przeciwieństwie do klasycystycznych, zainteresowanych przede 
wszystkim zjawiskami materialnymi składającymi się na życie fizyczne jednostki i społeczeństwa, 
skupiały uwagę na zjawiskach duchowych, psychologicznych i socjologicznych, a więc z natury 
swej abstrakcyjnych, i z konieczności dla wyrażenia tych zjawisk szukały w sztuce formuł czy ra- 
czej obrazów plastycznych. Z konieczności tych wyrosły już we wczesnym średniowieczu swoiste 
alegorie, oparte na uosobieniu zjawisk psychicznych, jak walczące z sobą cnoty i grzechy, a więc 
przeróżne psychomachie, oraz zjawisk socjologicznych, ukazywanych w postaci podróży po miej- 
scowościach fikcyjnych, utrwalonych m. in. w głośnym Roman de la rose lub w postaci takich czy 
innych wizyj o charakterze nieraz apokaliptycznym. Pomysły te, zarzucone w klasycystycznej 

16 J'ai exposć ces opinions dans mon rapport: Allćgorie, allćgorisation et allćgorisme a la 
sćance de I"Acadćmie polonaise des Sciences 4 Cracovie en automne 1945 (CF. Bulletins de I Aca- 
dćmie Polonaise des Sciences, 1945, XLVI, no 1—5, p. 49 —50). 
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literarwze Ourodzenia, odżyły w okresie baroku. a późuiej, po przeźwycyżeniu niechętnego 1m1 
Oświecenia, w twórczości pisarzy ronnntycznych i raz jeszcze w s; mbolizmie, od prądu poprzed- 

' niego oddzielonym przez pozytywizm. $Symbeł bowiem, przedmiot wici spornych rozważań Este-  

i charakteru okazujć się ni-  tyków i teoretyków literatury, przy bliższym zbadzniu jego struntur 
czym innym jak tylko nowoczesną, niewatpiiwie doskonaszą postacią starej alegorii. Stwierdzie 
to da się bez trudności na przykiadzie choćby odwiecznej psychomachii, występującej nie tylko 

 u Prudencjusza czy Chauecra, ale również w moralitetuch, a naesiępnie u aiickiewicza, Słowackie- 
go 1 Wyspiańskiego. 

qukie spojrzenie na alegorie | jej funkcję Mieracką upraszcza 1 ułatwia rozumienie procesów 
bistorycznoliterackich. ale zarazem wzbogaca je, kładzie bowiem nacisk na! zjawiska nie tylko 
treści. ale * forme. typowe dla prądów Tieracwich i ich produkcji artystycznej 

Julian Krzyżanac ski 


