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LA PROBLEMATIQUE DES SENS 
DANS „LA DIVINE COMEDIE” 

Nil sub sołe novum sed renovata vides 
Les nou veautćs vraiment nouvelles n'ont 
de nouvcau que leur grande antiquitć 

On a beaucoup ćcrit sur les sources de la poćtique de Dante; on a fait 
appel 4 Isidore de Seville, 4 Denys IAćropagite, a Donatus, a Fulgence, 
4 Saint Augustin, A Saint Thomas et Brunetto Latini sans parler des grands 
poćtes de Iantiquitć. Mais si en homme du Moyen-Age Dante reconnait 
ses sources — et elles sont reconnaissables dans le texte — le gćnie de Dante 
les surpasse et laisse une tres ample place A Foriginalitć. 

Mais quand Dante lui-móme parle de poćsie, il est si classique que Pon 
se demande si ses thćories ne sont pas en dessous de sa grande rćalisation. 

Les thćories sont des plus conservatrices et I'oeuvre est novatrice. Son 
gćnie poćtique a bousculć sa culture et, comme dans le cas des grands classi- 
ques, c'est en croyant imiter qu'il innove. 

Dante a tant de vćnćration pour le passć qw'il n'ose le contester et il s'y 
rćfere constamment pour se justifier. L'vauctoritas» semble le dominer et 
pourtant c'est Iinverse qui est vrai. Ses procćdćs stylistiques lui viennent 
en grande partie de Virgile, ses rćfórences rhćtoriques sont de Cicćron ou 
de la rhćtorique A Herrćnius, son idćologie est le christianisme dans la ver- 
son de la scolastique mćdićvale. 

Mais en reconnaissant son hćritage littćraire ancien, il ne faut pas ignorer 
SE quil doit a «Fair du temps» comme dirait Gide, ses prćdćcesseurs dans 
la poćsie italienne, le dolce stil nuovo, Fimaginaire tres libre avec lequel 
on prćsentait le christianisme dans la sacra representatione, Vćpanouissement 
des universitćs et le contexte des luttes politiques. 

„ Quels sont les textes de Dante lui-mćme qui nous permettent de rćcon- 
Stituer cette poćtique ? 

En premier lieu nous avons des textes explicites de Dante dont le pr incipal 
est le traitć inachevć Dz vulgari eloquentia. 

Ensuite viennent les commentaires que Dante fait sur ses oeuvres. Parmi 
= 
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ceux-ci, il faut citer en premier lieu la treizieme ćpitre adressće a Can Grande 
della Scala, puis le commentaire du Convivio dont seulement quatre chapitres 
furent ćcrits. 

Enfin, il reste les rćflexions ćparses que Dante fait sur Fart poćtique en 
gćnćral, sur les poetes et sur ses propres textes dans La Vita nova et surtout 
dans la Divine Comedie. 

Mais, a cótć de Iidćologie il y a la praxis. Les procćdćs utilisćs par Dante 
pour le fonctionnement sćmiotique d'une oeuvre aussi profonde ne sont 
pas explicitćs. 

Dans la masse de ces informations nous devons distinguer deux domaines, 
traitćós d'une maniere sćparće par les disciplines littćraires actuelles. 

Le premier groupe de ces remarques concerne les techniques d'ćcriture 
et relóve de la stylistique et de la linguistique poćtique. Le second groupe 
traite du fonctionnement du signe poćtique et de son intentionalitć signi- 
ficative. Le signe poćtique peut ćtre le poeme, sa structure globale, sa compo- 
sition. Le choix de la langue de rćdaction et son modus tractandi sont relićs 
4 cette intentionalitć. Cette thćorie du fonctionnement et de Fintention relćve 
de la sćmiotique. 

Mais les intersections entre les deux domaines sont nombreuses: on 
ne voit pas comment Tintention significative n'imposerait pas un type de 
langage ni comment la technique d'ćcritutre serait indćpendante du fon- 
ctionnement de l'oeuvre dans une communication de nature esthćtique. 

Sćparer style (et surtout stylisation) et sćmiotique dans le domaine des 
arts me semble toujours fausser les perspectives en isolant des faits qui n'ont 
de sens que par les effets que les uns ont sur les autres. 

Comme les analyses de style de Dante sont tres nombreuses, j insisterai 
surtout sur le fonctionnement sćmiotique de Foeuvre opposant la pratique 
a la thćorie, pour parler ensuite du probleme du choix de la langue de co- 
mmunication. 

Dans deux passages tres semblables, mais dont les ćcarts minimes ont 
des rćpercutions qui en transforment Finterprótation, Dante expose sa thśorie 
du sens, nous dirions, le systeme sćmiologique de ses textes. L'un se trouve 
dans le Convivio, Pautre dans la treizieme ćpitre. 

Dans le premier texte il dit que «les ćcritures se peuvent et se doivent 
exposer principalement selon quatre sens» (Conv. II, I, 2). Il cite ces sens: 
le sens littóral, le sens allógorique, le moral et Fanagogique et Fon ne peut 
pas dire si /es ćcritures doivent s'entendre de la bible ou, comme il dit «des 
paroles fictives comme le sont les fables des pottes», «de la parole fittize, 
si come sono le favole de li poeti» (Conv. II, I). Il concede cependant que 
«dans le lettre, les theologiens prennent le sens allćgorique dans un autre 
sens que les poćtes» (Conv. II I 4) C'est deja insinuer la distinction augusti- 
nienne de la figura in factis et la figura in verbis. 

Dans sa lettre A Can Grande della Scala, (Ep. XIII, 7) on lit ceci: Je 
donne la traduction. «il faut savoir que le sens de cet ouvrage (le Paradis 
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de la Divine Comćdie) n'est point simple et qu'on peut le dire au contraire 
polyseme, (ymo dici potest polysemos), c'est-a-dire douć de plusieurs sens, 
car autre est le sens du texte et autre est le sens signifić par le texte. (nam 
primus sensus est qui habetur per litteram, alius est qui habetur per significata 
per litteram. Ep. XIII 7). 

Il n'est plus question jusquici que de deux sens et je continue ce texte 
capital «Et primus dicitur litteralis, secundus vero allegoricus sive moralis 
sive anagogicus» (Ep. XIII 7). (Le premier est dit littćral, le second allćgo- 
rique soit moral soit anagogique)). Il n'y a donc plus quatre sens mais deux 
et le sens allćgorique se rćpartit encore en deux: il peut ćtre moral ou/et 
anagogique. 

En fait, dans ses commentaires du Convivio, ou Dante parle cependant 
des quatre sens, l'exposć se fait toujours en deux volets, une partie est une 
commentaire littóral de la donna gentile et dans la seconde partie I'on parle de 
la philosophie dont Fenseignement est soit moral, soit intellecruel. 

Bien qu'il vienne d'achever, dans son epitre, un commentaire d'un texte 
du Psaume 114 „In exitu Israel de Egipto”, selon les quatre sens, il n'hćsite 
pas a affirmer ensuite que le sens du Paradis de la Divine Comćdie est double. 

Ceci dit, il est ćvident que le sujet (de mon ouvrage) doit ćtre double selon que Von 
s'occupe de I'un ou F'autre sens. Et c'est pourquoi il faut voir le sujet de cet ouvrage d'abord 
selon la lettre et ensuite d'une maniere allegorique. Ainsi le sujet de tout l'ouvrage pris au 
sens littćral est I'ćrat des imes apres la mort pris au sens simple; car dans tout l'ouvrage 
il est question de ceci et de ce qui I'entoure, Si I'on comprend ouvrage dans un sens allógorique, 
le sujet est I! homme qui en mćritant et en dćmćritant, par sa libertć de jugement, va au devant 
de la justice qui rćcompense et punit. (Ep. XIII 8) 

Nous revenons ainsi aux deux sens dont le second 4 une portće morale. 
Reconnaissons d'abord que le sens du Paradis est beaucoup plus riche 

que Iallćgorie morale que Dante propose: il s'agit, peut-ćtre, du plus profond 
texte esotćrique de la culture occidentale. 

On a Timpression que Dante se trouve devant une difficultć 4 surmonter; 
le conflit de deux hermćneutiques, Fune qui est la tradition patristique de 
Finterprćtation biblique, et Fautre qui est le langage symbolique de la poćsie 
dans la ligne de bien des commentaires qui en existaient depuis la basse 
latinitć. La position de Dante est d'autant plus dćlicate que le contenu de 
son grand poćme est le dogme chrćtien et que, vu son sujet, les quatre plans 
significatifs bibliques existent. 

Comment Dante dćfinit-il ses sens. Nous devons revenir pour cela au 
Convlvio. 

: L'un s'appelle littćral et c'est celui qui ne s'entend pas autre que la lettre des paroles 
fictives comme sont les fables des poćtes. L'autre s'appelle allćgorique, et c'est celui qui 
se cache sous le manteau de la fiction et C'est une vćritć cachće sous un beau mansonge [...] 
Le troisitme sens s'apelle moral et c'est celui que les professeurs (i lettori) doivent ćtudier 
dans les ćcritures A leur plus grand profit et A celui de leurs ćtudiants [...] Le quatritme 
sens s'appelle anagogique, c'est-d-dire sur-sens (sovrasenso) c'est quand on explique un 
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passage dans le sens spirituel, lequel est encore vrai au sens littćral, qui, par les choses 
signifićes, signifie aussi des choses supćrieures de la gloire ćternelle. (Conv. II, I) 

Bien que Dante ne le signale pas, on remarque que les exemples pour les 
deux premiers sens son tirćs de la mythologie, la fable d'Orphće en Poccurence, 
tandis que, pour les deux derniers sens, il tire des exemples du Nouveau 
et de l Ancien Testament. 

La confusion persiste. Reconnaissons qu'entre les deux premiers sens, 
il sagit d'un fonctionnement significatif, qui releve de la sćmiotique tandis 
que les deux derniers supposent, pour exister, une vision a priori du monde 
et se situent dans la qualitć et surtout la finalitć du message, sens qui pourraient 
exister mćme dans les textes discursifs non allćgoriques. 

Mais Dante le poete sans ćtre un ccrivain sacrć ćcrit un poema sacro; le 
contenu du message est la rćvćlation chrćtienne! Il se trouve partagć entre 
les deux et les quatre sens parce qu'il chevauche sur deux systćmes de signi- 
fication non seulement par le contenu mais aussi par le signe: la structure 
du texte poćtique, concentrć sur lui-móme, dćveloppant par Iintćrieur des 
sens multiples „est diffórent du texte biblique qui est soit narratif, soit doctrinal 
et qui nest qu'accidentellement pośćtique et quant il est appartient A une 
tradition poćtique orientale dont le syst«tme de dócodage est diffćrent du 
nótre. L'interprćtation patristique se fait par une dialectique entre deux 
textes, L'Ancien et le Nouveau Testament, le premier n'ćtant allćgorique 
qu'en fonction du second. C'est ainsi que la typologie patristique a pu se 
fonder et Dante n'hćsite pas a lui emprunter bien des ćlćments. 

Mais Iexplication comme Dante la donne dans son Epitre est assez 
confuse car Ion ne voit pas comment le sens allćgorique serait diffćrent 
du sens anagogique. 

Dante ne pouvait qu'aller A un conflit: dans le texte sacrć qui est połyseme, 
tous les quatres sens sont considćrćs comme valables. La polysćmie est due 
a la valorisation d'un seul texte sur les plans diffórents de rćalitć entre lesquels 
il existe des correspondances effectives. La doctrine morale est une consćqu- 
ence d'un ćtat des choses d'ordre mćtaphysique. La rćvćlation spirituelle 
est une rćvćlation par I'histoire dont le texte biblique est un produit. 

Le texte biblique est donc rćfćrentiel, le texte poćtique est imaginaire 
et la forme de Fimaginaire est significative par des analogies structurales, 
par isomorphisme ou isotopie. La source de Fimaginaire se trouve dans une 
idće qui ne devient poźme que lorsqu'elle est informće par un certain modus 
tractandi (selon le sens de Dante) linguistique. 

Si Dante se sert de la typologie chrótienne il n'hćsite pas 4 rćcupórer 
ćgalement les mythes de Fantiquitć pour les interprćter selon Iidćologie 
chrótienne. La mort d'Ulysse en vue du purgatoire, nous montre jusqu'ol 
peut parvenir la recherche du savoir sans Dieu. II fait meme de personnages 
historiques comme Caton des archćtypes de la pratique des vertus cardinales 
sans les vertus thćologales. C'est par la forme imaginaire de Satan qw'il en 
fait un anti-dieu, labsolu de la matćrialitć. 
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Lorsqu'il invente des supplices dans Fenfer par le „„contropasso”, Dante 
montre que les consćquences du mal sont sa propre punition: les supplices 
deviennent significatifs d'une loi profonde qui rćgit le monde. 

C'est Porganisation intentionnelle du matćriel imaginaire qui nous livre 
le sens tandis que Pinterprótation biblique se fait donc sur un texte ćtabli 
a d'autres fins. 

L'origine de Ihermćneutique allćgorique chrótienne on la trouve dans 
St Paul lorsque celui-ci affirme «nous voyons tout comme dans un miroir». 
Il parle d'un voile qui s'est levć. (Cor. 3, 14) et toute son oeuvre se base 
sur aspect exemplaire de Ihistoire d' Israćl. 

La rćpartition de la polysćmie en quatre plans vient de Rabanus Maurus. 
Le Pere de Lubac dans son magistral ouvrage sur Iexegóse mćdićvale nous 
parle des variations de I hermćnetique biblique. Ces quatres sens se rćduisent 
occasionnellement 4 deux ou trois. 

Dante a plus vraisemblablement hćritć du monde d'interprćtation de la 
scolastique. Saint Thomas divise en signification littćrale et spirituelle, et 
ailleurs il parle de la signification historique ou littórale, allegorique, tropolo- 
gique ou morale, et anagogique. (Summa theol. I** partie, question 1 art. 
10) C'est exactement la rćpartition de Dante. 

On dirait que Dante se sent lić par une solution qui le gene en tant que 
poćte. 

Ce systeme des quatre sens dćrive d'une conception thćologique du 
monde et nullement de Fanalyse du fonctionnement du langage poćtique; 
la distinction ne semble pas avoir ćtć ćtablie par Dante. Cette rćpartition en 
quatre sens est valable chez Dante dans la forme du contenu. Comment se 
rćalise-t-elle dans la forme de Pexpression. 

Mais Dante prend soin de nous parler de sa forme de I'expression: il 
la rćpartit en deux domaines: la forma tractatus et la forma tractandi, que 
nous pourrions traduire par la composition I'oeuvre et le mode d'ćlaboration. 
On pourrait peut ćtre remplacer la premiere forme par structure de surface, 
c'est la rćpartition en chapitres et chants, et strophes, la seconde concerne 
plutót les modalitćs d'ótre du texte, qui sont rćparties en deux sćries, je cite 
Dante Forma vel modus tractandi (Ep. XIII9) dans une premiere sćrie, donc 
la forme ou le mode d'ćlaborer est poćtique, fictif, descriptif, digressif, tran- 
sumptif, ce qui revient A dire que son poćme est une description fictive sym- 
bolique. On retrouve, dans la structure interne, le traitement du texte en 
Vue des deux sens. La polysćmie est un modus tractandi. 

La seconde sćrie de ce texte concerne surtout la valeur des assertions: 
la forme est «dćfinitive, divisive, probative, improvative et positive d'exemple» 
Ę <St-a-dire qu'au point de vue doctrinale Dante s'engage dans des affir- 
manons dogmatiques qu'il tente de prouver et d'illustrer par des exemples. 

Ces caractćristiques de la forme ne nous apprennent rien de neuf: Dante 
est trćs conscient du traitement de la langue, non seulement en vue du sujet, 
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cest la premiere sćrie, mais en vue d'une intentionnalitć communicative, 
c'est la seconde sćrie, qui vise a lefficacitć du signe qu'est son texte. 

Et ce gćnie de Ićcriture, nous a parlć de ses intentions et il ne nous dit 
rien de leur exćcution. Mais il faut dire que la De uułgari eloquentia n'a 
jamais ćtć achevć. 

En fait le texte de la Divine Comćdie n'est pas qu' une pure allćgorie car 
il contient en lui-mćme sa propre hermćneutique. 

Dante ćcrit a la premićre personne son itinćraire de l'obscuritć de la 
forćt A la lumiere divine. Il part en spectateur et mćme en analyste du sćjour 
des ombres; par hypothćse il part ignorant tout. 

Un premier plan significatif est le spectacle, ce qu'il voit ce qu'il entend, 
cris ou chants. Il y a A la base de Pćdifice, la composition cosmologique du 
gouffre, de la colline, des ćtoiles, avec tous leurs dótails: pluies de feu, fossćs, 
murs de forteresse, jardins et planćtes; ce monde est peuplć de monstres 
et d'anges. 

La formation gćographique du monde de Dante est une mimósis, elle 
est isomorphe 4 une conception du bien et du mal reprósentć par la gravitas, 
avec le mal absolu au centre de la terre, s'opposant au ciel empyrće, A la 
fois infini et A la fois i1/ punto sans espace. La fente qui permet de s'*ćvader 
de Tenfer est le rćsultat du tremblement de terre du vendredi saint, jour 
de la rćdemption. Jusqu'au moindre dótail ce monde est iconique, meme 
les jeux d'ombres et de lumićres sont valorisć ; Fallćgorie est pure et fonctionne 
sur le plan moral et spirituel. 

Le monstre Gćryon, avec lequel Dante traverse le Phćgćthon nous fournit 
un exemple cćlebre de cette description significative. Voici le passage. 

Et cette ignoble image de la fraude 
S'en vint et sur le bord mit la tóte et le buste, 
Mais sans hisser la queue A notre berge. 

Sa face ćtait face d'honnćte homme, 
'"Tant elle avait Iapparence bćnigne; 
Mais d'un serpent ćtait tout le reste du corps, 

Deux pattes elle avait, velues jusqu'aux aisselles; 
Son dos, son ventre, et aussi ses deux blancs 
Etaient marqućs de noeuds et de rouelles: 

Soit tramćes, soit brodćes de plus vives couleurs 
Jamais Tartares ni Turcs ne firent de tentures, 
Et jamais telle toile Arachnć ne tissa. 

E quella sozza immagine di froda 
sen venne, ed arrivo la testa e il busto; 
ma in su la riva non trasse la coda. 

La faccia sua era faccia d'uom giusto 
tanto benigna avea di fuor la pelle 
e d'un secpente tutto Valtro fusto. 

Duo branche avea, pilose infin I'ascelle; 
lo dossa e il petto e ambedue le coste 
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dipinte avea di nodi e di rotelle. 

Con pit color, sommesse e sopraposte, 
non fer mai drappi Tartari nć Turchi 
nć fur tai tele per Aragne imposte. 

(Inf. XVII, 7—18) 
Virgile, au dćbut du chant avait annoncć la bóte en ne parlant que de sa 

nuisance; il donnait la legon morale, en montrant que la fourberie fait plus 
de mal que la violence, ce qui explique la disposition de I'Enfer. Dans ce 
texte lexpression cette cignoble image de la fraude» donne explicitement 
Pinterprćtation de Iallógorie comme le ferait une mćtaphore in presentia. 
Le monstre est ensuite dócrit avec un visage d'honnćte homme et un corps 
de serpent. Il ne montre pas sa queue auguisće, parce que la ruse reste invi- 
sible. La beautć de la peau devient une toile d'araignće-Arachne en grec 
signifie araignće- a laquelle les hommes se font prendre comme les mouches. 

Ce passage est purement allógorique; sa signification est ćvidemment 
morale. Ce genre de textes fournit la base, 4 laquelle les autres textes plus 
ou moins explicatifs se róferent. 

Au cours de son ćtrange voyage, Dante y rencontre Ihistoire, les ames 
des morts; leur supplices, leurs dćformations physiques, leurs pratiques 
ascćtiques en purgatoire sont figuratifs. Sur ce monde, qui en lui-mćme est 
un ensemble structurć d'une constellation de mćtaphores, viennent s'intćgrer 
d'autres mćtaphores et comparaisons de ce premier plan: elles sont expli- 
catives du sens allćgorique et elles fonctionnent comme un premier mćta- 
texte ou un plan d'isotopies isolćes greffóes sur le premier. 

Quand les imes passent FAchćron on lit la comparaison suivante: 
Comme en automne, les feuilles se soultvent PFune 
aprćs I'autre, jusqwa ce que la branche rende A la 
terre toutes ses dćpouilles, ainsi la race mauvaise 
d'Adam, I'un apres I'autre se jette sur cette rive 
au signe comme un oiseau 4 I'appel. 

(Inf. 111, 112) 
Come d'autunno si levan le foglie 
Liuna appresso de PFaltra, fin che il ramo 
rende la terra tutte le sue spoglie, 

similmente il mal seme d'Adamo: 
gittansi de quel lito ad una ad una 
per senni, come augel per suo richiamo 

(Inf. III, 112—117) 

Cette comparaison qui connote ces imes montre leur absence de volontć. 
Les emprunts 4 la nature sont trós frćquents. Dans un autre passage Dante 
PO parler des dmes qui quittent la terre pour entrer au purgatoire fait 
allusion aux marins qui laissent sur la rive des ćtres chers (Purg. VIII). Au 
Paradis Beatrice regarde PEst «comme un oiseau qui attend le jour pour 
chercher de la nourriture pour ses petits»: (Par. XXIII) allusion au róle 
de Bćatrice qui doit nourrir Dante de sa doctrine. 

Zagadnienia Rodzajów Literackich XXV/2 — 6 
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Beaucoup de ces comparaisons font partie de ce que Dante a la suite de 
rhćtorique ancienne, appelle Iornement. Mais ces comparaisons ne sont 
pas gratuites; renforcant le sens, elles ćclairent Fallćgorie, leur róle est surtout 
connotatif. 

Un autre plan se superpose A celui du spectacle; les imes parlent. Fran- 
cesca da Rimini est la premiere A le faire: elle explique sa faute. Cartaines 
ames róclament d'ćtre reconnues; d'autres font des prophćties ou dialoguent 
avec Dante ou Virgile; elles parlent de leurs malheures ou de leur głoire, 
sinsultent ou se louent entre elles. 

Ce plan est intćgrć dans lTunivers iconique: on ne peut a proprement 
parler de mótatexte mais, au niveau de la reprćsentation figurative, il sert 
de mćtatexte vis-A-vis de la situation des mes. 

On connait, au chant XXXIII de IEnfer, la terrible histoire d Hugolin 
mort avec ses fils dans la tour de la faim. Le rócit explique le supplice qu'il 
inflige a lTarchevćque Roger. 

Dans une des premieres rencontres de cet Enfer qui a aussi pour Crćateur 
il primo amore (Inf. 11,6) Francesca dćcrit son supplice 

Amour qui prompt en coeur noble s'allume. 
Prot cełui-ci, pour le beau corps quón m'a. 
Ravi d'une fagon dont je souffre toujours. 

Amour ż4 nul aimć ne fait grace d'aimer: 
Si fort plaisir il me fit prendre 4 lui 
Qu encore tu le vois, point il ne m'abandonne. 

Amor, che a cor gential ratto s' apprende, 
prese costui de la bella persona 
che mi fu toltale il modo ancor m'offende, 

Amor, che a nullo amato amar perdona. 
mi prese del costui piacer si forte 
che, come vedi, ancor non m'abbandona. 

(Inf. V, 100—105) 

L'amour toujours persiste et le supplice de Francesca est la privation 
de son corps, ce corps dont Beatrice, plus tard, parlera avec un autre dćóta- 
chement «Ces beaux membres dans lesquels j*ćtais enclose dira-t-elle» (le 
belle membra in ch'io rinchiusa fui, Purg. XXXI 50—51). 

Les damnćs parlent de leurs supplices; ils donnent ainsi un sens a leur 
maniere de souffrir. En móme temps elles s'identifient. 

Les rencontres du Purgatoire sont ćmouvantes. On y voit Sordello et 
Virgile discuter des lois qui rćgissent le purgatoire. Arnaut, au chant XXVI, 
sidentifie meme en provengal. 

Au ciel, les ames, qui sont des flammes parłantes, se font plus loquaces. 
Elles expliquent les raisons d'Etre des choses et les lumićres de Saint "Thomas 
sont mises a contribution. 

Ce plan explicatif est toujours orientć vers le premier. On pourrait le 
considórer comme un hermćneutique interne qui fait progresser la connai- 
ssance de Dante. 
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Quittons ce double plan pour un second que jappelerais le plan des 
guides, Virgile, Bćatrice et secondairement Stace et Saint Bernard; je devrais 
y ajouter les rćves symboliques et, A la fin, les illuminations divines. 

Ces personnages, bien qu'allćgoriques aussi, se situent hors du spectacle 
de Dante mais en fournissent I'explication souvent en langage clair. On a vu 
en Virgile Fimage, de la raison humaine, en Bćatrice, de la sagesse divine, 
ou de la thćologie. Ces guides ne reprćsentent donc pas des choses mais 
des modes ou des degrćs de connaissance. Il s'agit ici d'un mćtatexte qui 
fonctionne 4 PFintćrieur du texte, on ne peut pas totalement Iassimiler A la 
fiction, au beau mensonge, la bella menzogna comme disait Dante, mais a son 
intelligence 4 la vera sentenza. 

La Divine Comćdie par certains aspects tient du roman d'ćducation et 
Bćatrice et Virgile fournissent 4 Dante une explication chrótienne du monde. 

Quand, au chant XXVII du Purgatoire, Virgile va quitter Dante voici 
ce qu'il lui dit 

Apres avoir, mon fils, vu le feu temporel 
Et Pćternel, te voici dans un lieu 
Ou, par moi, plus avant je ne discerne pas. 

Ma science et mon art jusqwici tront menć: 
Prends dćsormais pour guide ton plaisir, 
Car tu es hors des voies ćtroites et scabreuses. 

Vois le soleil qui brille sur ton front, 
Regarde Vherbe fraiche et les fleurs, les arbustes, 
Que de soi-mćme ici produit la terre. 

Tandis que, tout joyeux, ces beaux yeux vont venir, 
De qui les pleurs me mandćerent vers toi, 
Tu peux t'asseoir, tu peux errer par ce jardin. 

Et de moi n'attends plus de signe ni d'avis 
'Ton jugement est libre, droit et sain; 
De ne faire 4 ton grć ce serait une faute: 

Je te couronne roi et pape de toi-mćme. 

e disse: 

Il temporal foco e Peterno 
veduto hai, figlio, e sei venuto in parte 

2; +a + dov'io per me pii oltre non discerno. 

Tratto tho qui con ingngno e con arte; 
lo tuo piacere omai prendi per duce: 
fuor sei de Perte vie, fuor sei de Parte. 

Vedi lo Sol che in fronte ti riluce ; 
vedi Perbetta, i fiori e gli arbuscelli 
che qui la terra sol da sć produce. 

Mentre che vegna lieti gli occhi belli 
che lacrimando a te venir mi fenno, 
seder ti puoi e puoi andar tra elli, 
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Non aspettar mio dir pil nć mio cenno 
libero, dritto e sano 4 tuo arbitrio, 
e fallo fora non fare a suo senno: 

per ch'io te sovra te corono e mirio. 
(Purg. XXVII, 127—142) 

En quelques mots, c'est la signification entićre du purgatoire qui est 
donnće, qui est la conqućte de la libertć chrćtienne. Au premier chant, A la 
rencontre avec Caton, la recherche de la libertć est mentionnće; elle recoit 
maintenant un sens chrćtien. Apres Iascension de la colline par I'ascćse, 
Dante est libćrć de ses tendances au mal; puisque son jugement est droit 
il n'a plus besoin de contraintes et les vertus, comme la vćgćtation du paradis 
terreste, poussent naturellement. C'est aussi la limite que la raison humaine 
puisse atteindre, la reste est matićre A la rćvćlation. Ce texte explicatif dćcode 
donc le sens allógorique des symboles de la montće du purgatoire. 

De móme, lorsque Dante entre au Paradis, Beatrice lui explique, le pro- 
bleme de la diffćrentiation des types de saintętć, d'une manićre analogue 
a Texplication de la diversitć des accidents dans les rćalisations d'une mćme 
essence. 
Et elle commenga: 

'Toutes choses au monde : 
Ont entre elles un ordre; et cet ordre est la forme 
Qui fait que I'univers est limage de Dieu. 

Les ćtres les plus hauts voient en ceci la marque 
De Pćternel Pouvoir, qui rćsume la fin 
Ou tend, de toutes parts, I'ordre que je te dis. 

Tous les ćtres crćes sont enclins A cet ordre; 
Mais chacun Iest A sa propre manićre, 
Voisine plus ou moins du principe commun. i 

Vers des ports diffćrents sur l'ocćan de I'ćtre 
Ils s'acheminent donc; et chacun d'eux s*y porte 
Selon Finstinct qui lui est concćdć. 

E commincio: 

Le cose tutte quante 
hann” ordine tra loro: e questo © forma 
che Tuniverso a Dio fa simiglante. 

Qui veggion Ialte creature l'orma 
dell” eterne Valore, il quale © fine 
al quole © fatta la toccate norma. 

Nell” ordine ch'io dico sone accline 
tutte nature, per diverse sorti, 
pil al principio loro e men vicine”, 

onde si muoyono a diversi porti 
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per lo gran mar sell” essere, e ciascuna 
con istinti a lei dato che la porti. 

(Par. I, 103—114) 

Voila le langage de la philosophie et de la thćologie et celui-ci est peu 
figuratif; cest un autre mode d'expression de limagerie du ciel, un autre 
modus tractandi, A un niveau plus abstrait d'intelligilitć. 

A ce niveau explicatif nous ajoutons les róves et les extases. Pendant 
la traversće du Purgatoire Dante a trois róves et mćme une vision. Ces inspi- 
rations directes de Dieu sont des encouragements A poursuivre le dur chemin 
de la purification. 

Mais, comme le dit Dante «La vision se mesure au mćrite» (Par. XXVIII, 
112) et plus Fame se purifie, plus elle est ćclairće. Aussi, 4 partir du 9'*"" ićme 
ciel, du Paradis, Dante se trouve dans la plónitude de la lumićre divine. II 
avance littćralement a coups d'ćclairs. Malgrć la structure imagće du ciel, 
on a limpression que la comprehension de Dante est directe. Au dernier 
chant, il se dissout dans l'extase ćternelle. 

L'oeuvre est donc autoexplicative de sa propre allćgorie; il s agit d'aille- 
urs d'une oeuvre didactique et la nature de sa signification ne permet pas 
une interprćtation libre: c'est un dogme que Dante enseigne. Des contraintes 
et des limites A Iinterprćtation doivent se trouver dans le texte ce qui oblige 
Pauteur 4 constituer une allćgorie ol divers plans se projettent entre eux 
comme des types de lagages diffórents sur un móme sujet, allant des symboles 
purs des couleurs, de la disposition gćographique ou astrale, au discursif 
du langage philosophique ou thćologique, pourtant eux aussi imaginós et 
intćgrós A Tallćgorie. 

Ces sous-ensembles se projettent entre eux; ils disent la móćme chose 
sous des „modus tractandi” diffórents et les plans discursifs exercent une 
fonction mćtalinguistique A Pintórieur móme du texte car ils dócodent le 
monde imaginaire en donnant au beau mensonge, son sens vrai — „una 
veritade ascosa sotto bella menzogna” (Conv. II 1.) 

Il reste dans la Divine Comćdie deux genres de textes qui ont des fonctions 
particulićres et qw'il est difficile d'intćgrer dans lallćgorie. Ils ne font pas 
partie du beau mensonge. 

On trouve 18 appels directs au lecteur. Erich Auerbach a ćcrit un essai 
Sur ces passages dans lequel on peut lire. 

Beaucoup de ces passages ont un ton hautement dramatique et expriment Iintimitć 
fraternelle de Dante et de son lecteur, mais aussi une conscience de supćrioritć de la part 
du poćte qui n'ignore pas le caracterć prophćtique de son enseignement '. 

En fait il s'agit d'un moyen de mettre en ćvidence certains passage plus 
Particulitrement obscurs ou importants. 

Eleve done, lecteur, ton regard 
avec moi, aux hauts cercles 
od les deux mouvements des cieux se croisent. 

RE E. Auerbach, Studi su Dante, Feltrinelli, 1966, p. 292. 
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Leva dunque, lettore, a Ialte ruote 
Meco la vista, dritto a quella parte 
Dove I'un moto e Ialtro si percuote 

(Par. X, 19) 

Ou bien 

O vous qui avez I'esprit sain 
Admirez la doctrine qui se cache 
Sous le voile de ces vers ćtranges 

O voi che avete gl'intelleti sani 
Mirate la dottrina che s'asconde 
Sotto il velme de li versi strani 

(Inf. IX, 61—63) 

Ces passages, au vocatif, exercent dans le texte une double fonction selon 
les categories de Jakobson: la fonction phatique parce qu'ils maintiennent 
le contact entre l'ćmetteur et le rćcepteur du message, et la fonction cona- 
tive parce qw'ils invitent ce dernier 4 redoubler d'attention pour comprendre 
le sens cachć. Ces passages se situent en dchors des structures allćgoriques 
et leur sens littćral est aussi le sens vrai. 

Une autre sćrie de textes n'est pas atteinte par la thćorie des deux sens 
ou des quatre sens: ce sont les grandes invectives contre Florence ou PEglise. 
Elles sont provoqućes par I'allógorie móćme mais Dante sort de son texte 
quitte mćme son lecteur pour s'adresser directement A la ville absente: 

Rejouis toi, Florence, puisque tu es si grande 
Que tu bats I'aile sur mer et sur terre 
Et que ton nom est si rćpandu en enfer 

Godi, Firenze, poi che sei si grande 
Che per mare e per terra batti Pali 
E per FInferno tuo nome si spande 

(Inf. XXVI, 1) 

ou bien 4 Tltalie il dit 
O, servile Italie, auberge de souffrance, 
Navire sans pilote A travers la tempete * 
Non dame parmi les provinces mais bordel 

Ahi, serva Italia, di dolore ostello 
Nave senza nocchiero in gran tempesta 
Non donna di provincie, ma bordello. 

(Purg. VI, 76) 

Cette figure rhćtorique de la dćprócation habituellement signalće par 
un vocatif qui en fait un texte dćtachć correspond 4 la fonction ćmotive par 
Pindignation et conative par PFexhortation. 

Mais ces invectives qui sont hors allegorie, dóvoilent le sens moral du 
texte sur lequel elles sont greffćes et elles remplissent ćgalement un róle 
mćtalinguistique. Ici le sens moral existe sans qu'il y ait un sens allćgorique. 
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Nous pourrions ajouter a Fensemble de la sćrie de textes que nous ve- 
nons d'examiner ce que Lotman nome les structures extra-textuelles. Le 
lecteur, A cause de ses conditionnements socio-culturels, parce qu'il appar- 
tient A une civilisation chrótienne dont il connait les ćlćments soit d'une 
maniere abstraite par Tótude de la thćologie, soit d'une manićre 
imaginative par Iiconographie religieuse ou la reprćsentation thćatrale des 
mystćres possede dćja des structures d'accueil qui lui rendent T'allćgorie 
intelligible. 

Aprćs ce bref apercu du fonctionnement du texte de la Divine Comćdie, re- 
venons 4 notre question des quatre sens, non pas dans la forme du con- 
tenu mais dans la forme de lexpression. 

Le monde iconique de Dante domine Tensemble du texte sauf les adres- 
Ses au lecteur et les invectives. Dans cet ensemble imaginaire narratif tout 
nest pas allógorique au móme degrć: la raison reprćsentće par Virgile et 
la foi reprćsentće par Bćatrice sont les mćdiations de Pintelligence vraie 
du sens littćral faux. Les paroles des guides ne doivent plus dans ce cas 
ćtre converties en langage discursif. puisqu'elles expriment en clair le sens 
transmis indirectement par la fiction imaginative. Pourtant, ces guides sont 
aussi des personnages imaginaires. Il existe donc 4 Pintćrieur de la Comedie 
elle-móme une opposition entre i/ veło et il vero. Sur le plan de la forme 
de PFexpression, il n'y a que deux sens possibles, le littóral et Iallćgorique 
que nous pourrions appeler mćtaphorique, tous les deux rćfćrentiels, Pun 
directement, Fautre indirectement. Mais ce qui A Tintćrieur d'une oeuvre 
peut-ćtre prćsentć comme allćógorique, en tant que forme. littćraire, peut 
ćtre vrai dans le sens littóral. C'est le cas des paroles de Virgile et de Bćatrice 
quand ils parlent le langage de la philosophie et de la thćologie. Dans cette 
oeuvre, composće avec une prócision incroyable, nous baignons dans une 
continuelle dialectique de Fimage et du sens. 

La polysćmie n'est pas chez Dante ce qu'elle est chez Valćry quand ce 
dernier parle de Iinfini esthćtique. L'oeuvre de Dante, bien qu'elle soit con- 
tinuellement allusive n'est pas une oeuvre totalement ouverte; I'interprć- 
tation est connue d'avance; elle doit se conformer 4 la version scolastique 
du christianisme. Cela ne veut nullement dire que le gćnie de Dante n'ait 
pas dćpassć ses intentions et que les significations possibles de cette oeuvre 
maillent pas bien au dćla de sa signification intentionnelle. 

Passons a un autre domaine. Une grande partie du dćcodage de I'oeuvre 
se fait par les suscitations du style. Nous en admirons tous la majestć autant 
que I'habiletć. Comme de trts nombreuses ćtudes ont ćtć faites sur le sujet 
notamment par Curtius, Spitzer, Pagliaro, Contini et d'autres je ne voudrais 
pas m'attarder sur le sujet. Dante est, 14 aussi, A l ćcole de Virgile et il reprend 
les procódćs virgiliens d'annominations, de la paronomase, de Ihypallage 

, ż s ie imitati i et de Panadiploses. Les -vers oi Iharmonie imitative est admirable sont 
tres nombreux. On cite 
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La bocca mi bacció tuto tremente (Inf. V, 36). Ś 

ou la cloche 
Che paia il giorno pianger che si more (Purg. VIII, 6) 

On sait le soni de Dante a ce que Pon nommait Fornement. 
Dante avait une vćnćration pour Pćcriture: entendons par la la rćdaction. 

I1 la compare au rayon qui va de lidće au texte. A propos de la lecture des 
philosophes Boćce et Cicćron, il a cette expression admirable ou se cache, 
sous une mćtaphore, la fonction de la rhćtorique au service de la philosophie. 

Boćce et Cicćron, ćcrit-il qui par la douceur de leur langue, m'ont conduit a I'amour, 
cest-d-dire a I ćtude, de la tres gentille Dame philosophie, avec les rayons de leur ćtoile 
qui est le texte meme. (Conv. II XV 2). 

La premiere qualitć d'une parole est clo hene manifestare del concetto” 
(Conv. I XII 27) de bien exprimer la pensće et cela n'est pas toujours possible 
a cause des vertus limitćes de la langue employće. C'est d'ailleurs A cause 
de ses possibilitćs expressives que Dante affirme aimer ce qu il nomme 
le vulgaire, la langue commune. 

C'est pourquoi je voudrais m'attarder sur le choix de Pitalien comme 
langue de composition. Le plus souvent la langue d'ćcriture s'impose d'elle 
mćme 4 lóćcrivain mais pour Dante il y a vraiment eu non seulement un 
choix mais en partie une crćation. Boccace affirme mćme que les premiers 
chants de la Divine Comćdie ont ćtć ćcrit d'abord en latin puis retranscrits 
en italien. 

Le choix par Partiste d'un moyen de communication est un probleme 
autant sćmiotique qu'esthótique car la matiere de la mćdiation n'est pas 
indiffórente au contenu. 

Dans le Convivio en grande partie en prose, Dante s'excuse de s'expri- 
mer en vulgaire. Non seulement il se justifie par l'amour naturel que chacun 
a de sa langue mais il dómotre son efficacitć dans la communication. Ses 
chants ne s'adressent pas A des clercs. Cette langue vulgaire est celle qui 
convient le mieux 4 son sujet et qu'il faut employer avec personnes auxquel- 
les ces vers sont destinćs cest-a-dire ceux dont le vulgaire est la langue 
maternelle. 

On employera la langue la mieux adaptće a Iexpressions des concepts 
humains: 

Cosi lo sermone lo quale © ordinato a manifestare lo concetto umano, © virtuoso quando 
quello fa, e pil virtuoso quello che piu lo fa [...] 

Ainsi, ćcrit-il, le langage qui est destinć A manifester les pensćes humaines est valable 
quend il le fait et est d'autant plus qw'il le fait mieux (Conv. I 5) 

Pour certains usages le latin convient mieux A cause de Iorientation 
de son vocabulaire. VoilA une idće que von Humboldt n'eńt pas renić. Cha- 
que langue est adaptće A I'expression d'une mentalitć, d'une activitć parti- 
culićre et donc A certains themes, et cette opinion a ćtć reprise par la philo- 
sophie du langage des philologues allemands. 
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Le choix ct la cróntion particlłe d'une languc littćraire par Dante a cu 
des rćpercutions ćnormes sur la culture italienne par la stabilisation ct la 
divulgation d'une langue de rćfórence autour de laquelle se livreront bien 
des dóbats au dćbut au XVT"" sićcle. On peut citer les luttcs de Pietro Bem- 
bo, ct de Sperone Speroni, dćbat qui eut ses ćchos en France. 

Dante ne juge pas rćaliste d'emplover pour PFexpression littćraire une 
langue savante, une langue acquise: il sait que celle-ci n'est jamais suffi- 
samment maitrisćc pour se plier aux subtiles nuances de Fexpression. Il 
prefere ce qu'il appelle une langue vulgaire c'est-a-dire courantc «quam 
sine omni regula nutricem imitantes accipimus» (que nous avons appris 
de note nourrice sans aucune rtgle), (De cułg eloą. 1.5). Cette langue natu- 
rcllc sera ła source dot se formera la languc utilisćc par les belles-lettres. 

Apres avoir róparti les langucs connucs cn une pyramide en placant 
du sommet la langue latine qui se divise ensuite cen langue doc, de si ct oil, 
de divisions en divisions il arrivc aux parlers des faubourgs dans une mómc 
villc. Ces patois sont en ćvolution constantc: «per locorum temporumquc 
distantias variari oportet» (cllc doivent varier A cause des diffćrenccs de 
licu ct de temps), (De culg eloq. 1, IX, 8) et ił compare Pancienne langue 
de Pavic a celle d'aujourd'hui. Dante cst florentin, moins ardent peut-ćtre 
quc Machiavel en ce qui concerne le choix de la langue, mais Ion sent une 
prófćrence nette pour sa ville. II juge surtout en csthcte ct il vcut pour la 
poćsie une łanguc aux sonoritć douces et cłaires. 

Passant en revuc les divers dialectes d Italic, il semble cen apprócier trois, 
le sicilien, le bolognais et le florentin, c'est-a-dire les trois dialectes ou il 
eXistait dćja des ocuvres poćtiqucs remarquables. Il ne parle pas de Pom- 
brien. 

Mais il est bien obligć de constater que ła langue des pottes sicilicns 
nest pas celłe du peuple mais de Pólite celłe csecundum quod ab ore pri- 
morum Suculorum cmanab, (que parlent les premiers de Sicile), (De culg 
clog. 1, XII. 18) c'cest-a-dire ceux qui fróquentent la cour, en fait les person- 
nes cultivócs et les poćtcs. 

Get ćlitisme de la languc qui correspond 4 un clivage social, sera unc 
des principes de base du choix de la langue qui est en choix d'excellence. 
Les bons poćtes ne seront dćtournćs de leur dialecte que pour une langue 
plus raffinće. 

. Ainsi Dante distinguc le vulgaire de cour curalia du vulgaire local muni- 
cipalia. Cette attitude semble montrer que, a cótć des dialectes rćgionauN, 
une langue administrative semblait se gónćraliser. Dante cherche un commun 
dćnominateur: il parle d'une langue «qui appartient 4 toutes les citćs 
d Italic Cta aucune en particulier», (De vulg eloq. I, XVI. 8) d'une languc 
<qui a son parfum dans chaquc ville mais ne demeure en aucuno» ct il affirme 
Pexistence d'une langue communce A Pltalic cvulgare in latio» («quod omnis 
latie Gtvitatis est ct nullus esse videtur») (De vulg. eloq. I, XVI, 10), «qui est 
a toutes sant ćtre 4 aucune ville particulićre». 
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Ce vulgaire italien, en fait un vulgaire latin, zu/gare latium dit Dante, 
est la langue de communication des chancelleries, est la langue utilisće par 
des poćtes et est une langue si pas toujours ćcrite, propre 4 Ićcriture. Le 
choix de Dante semble donc avant tout un choix en fonction de Pócrit. Les 
qualitćs prescrites pour cette langue littćraire sont, dit-il, d'etre cillustre, 
cardinale, aulicum et curiale». (De vulg eloq. I, XVII, 1). La traduction de 
ces termes est assez dćlicate et en se basant sur le commentaire quen fait 
Dante nous proposons «claire, entendue de tous, d'usage Aa la cour et cul- 
tivćev. 

Le mot z/łustre signifie qui illumine donc claire, qui ćvite par nature les 
ćquivoques et la confusion des construct ions. 

Elle est la langue pivot, cardinale a laquelle tous se rćferent pour Fexcel- 
lence. Ce vulgaire illustre a parfois etć appelć Pitalien aulique mćme palatin. 
C'est la langue autour de laquelle la nation gravite: la cour est l endroit 
ou se rencontrent les grands commis de IEtat et toute Pintelligenza de la 
nation, classe qui serait appellć aujourd'hui dirigeante. Le terme curtale 
courtois reprćsente la soumission au bon usage, aux convenances ćlćgantes. 

Dans la mentalitć de PFćpoque la recherche de la perfection ćtait une 
recherche des perfections divines, hćritage d'une tournure d'esprit cousine 
du platonisme. Elle est dans la ligne d'une esthćtique ou les criteres de per- 
fection ćtaient la proportio et integratio, ce que ne renierait aucun moderne. 

Cette option de Dante est dans la ligne d'un choix dominant dans la 
pratique encore dans nos jours malgrć la rćaction d'une idćologie qui con- 
sidere le beau langage comme un moyen par lequel une classe dirigeante 
maintient sa domination. Cette langue de Dante qui veut retrouver un con- 
tact avec le peuple n'est pas la langue populaire. 

Mais quand il s'agit de Belles-lettres, le perfectionnisme esthćtique ne 
conduit-il pas au choix d'un langage qui rćpond A des exigences de beautć 
et de clartć? Dante s'est ainsi forgć une langue 4 part, grace 4 des sćlections 
et des inventions: Vhćritage a ótć dominć et refagonnć selon une finalitć 
littóraire qui cherche un ćquilibre entre la communication et expression. 
Dante a mis 4 profit la libertć dont jouit Fartiste, vis-a-vis du matćriau qu'il 
faconne. 

Nous avons passć en revue, A grands traits quelques points thćoriques et 
pratiques du systeme poćtique de Dante; ces points de vue peuvent avoir 
un intórćt aujourd'hui parce que rarement on a tant insistć sur la polysćmie 
ct Pambiguitć poćtique au point den faire une dćcouverte de notre temps. 
Les problemes qui tourmentaient Dante ont ćtć .ceux des symbolistes. Ra- 
rement on a tant publić sur la mćtaphore; parfois mćme c'est evec inquićtude 
que Ion voit Fimportance de ces ćtudes et Fabsence de grandes rćalisations 
poćtiques. 

L'exemple de Dante nous donne un avertissement: la thćorie peut-elle 
se hisser A la hauteur des grandes rćalisations ? 

Tous ceux qui ćtudient la Divine comćdie sont en admiration devant ce 
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gćnic poćtique autant comme visionnaire conscient ct organisć quc comme 
technicien de Pócriture symboliste Faisons une cxception, Benedetto Croce. 

Cependant, autant j'ćtudie I'oeuvre poćtique de Dante avec enthousiasme, 
autant je resscns certaines róserves cn cherchant 4 trouver dans Poeuvre 
Vapplication de ses idćcs thćoriques. Je me demande finalement sil ne 
faut pas se mćfier des ćcrits thćoriques des poćtes surtout comme basc de 
jugement esthćtique. 

Dante cst extrómement traditionnel; Peauctoritas» le dominc, il nose 
ćtre crćateur mais quand il ćcrit, son genie cróc une cxtraordinaire combi- 
naison de symboles ct d'imagcs. 

Souvent, cen ćtudiant la littóraturc j'ai pu constater, móme chcz les plus 
grands autcurs, et peut-ćtre A cause de leur gónie, que leurs thćories pou- 
vaient ne pas ćgaler la grandeur de lcur textes poćtiqucs. 

PROBLEMATYKA ZNACZEŃ W „BOSKIEJ KOMEDII" 

STRESZCZENIE 

Rozprawa ta zmierza do zbadania problemu sensów w Boskiej Komedii przez rozpatrzenie 
semantycznego funkcjonowania tekstu. 

Wyjaśnienia Dantego są dość niejasne: raz mówi on o czterech sensach Złoskiej Komedii, 
innym razem o dwóch sensach — o sensie literalnym i o sensie alegorycznym, z tym że ten drugi 
dziełiłby się na sens moralny i na sens anagogiczny. Zamieszanie pochodzi stąd, że Dante nic czyni 
rozróżnienia — przynajmniej w tym względzie — pomiędzy formą wyrazu (ekspresji, i formą 
zawartości. 

Ale jeśli się rozpatruje samo dzieło zauważa się, iż można rozróżnić kilka rodzajów tekstów 
których funkcjonowanie znaczeniowe jest różne. 

Przede wszystkim, jest tu plan wyvobraźniowego spektaklu widzianego przez Dantego, Spektakl 
ten stanowi mimesis pewnej koncepcji świata, czystą alegorię. Otóż w tych tekstach porównania, 
metafory konstruują pierwszą waloryzację Świata dantejskiego. Co więcej, postaci mówią, wyja- 
Śniają swoje błędy, usprawiedliwiając w ten sposób swoje kary, ale ciągle pozostajemy tutaj w świecie 
spektaklu. 

, Innym planem cksplikatywnym jest plan przewodników — Wirgiłcgo, Beatrice, Stacjusza, 
Św. Bernarda, a trzeba by doń dorzucić sny i wizje. Komentarze tych przewodników są często 
wyrażone jasnym językiem fiłozofii lub teologii. Narzucają one na plan spektaklu dobitną herme- 
neutykę. 

Pozostają jeszcze dwa rodzaje tekstów, Jeden z nich ukonstytuowany jest przez apele do 
czytelników. Pełnią one w tekście funkcje — według Jakobsona — fatyczne i konatywne. Drugi 
rodzaj tekstu-którego funkcja jest emotywna — uformowany jest przez wiełkie inwestycje, bezpo- 
Średnie interwencje pisarza. | 

Widać, że Boska Komedia — przez zróżnicowanie rodzajów tekstów — zawiera swoją własną 
herme kę. 'P iałaj i tma | . neutykę. Keksty działają pomiędzy sobą w sposób refleksywny i działają naświetlająco dła 
zrozumienia polisemii dzieła. 

Cytaty z Boskiej Komedii w języku trancuskim pochodzą z przekładu Henri Longnon (Garnier). 

Przełożyła Stefania Skwarczyńska 


