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LE CONTEXTE EUROPEEN DU SONNET 

A peu pres rien, en littórature, ne peut €tre dćfini, et le thćoricien des lettres 
passe son temps 4 dócrire. Il a pourtant le sonnet, semble-t-il, pour se consoler de 
cette absence de regles, de ce manque de prócision qui parait caractćriser le champ 
de ses recherches. Apparemment, le sonnet demeure, en effet, le poćme dont la forme 
soit la plus fixe, la mieux circonscrite de tous les genres, especes et sous-especes des 
lettres occidentales. Aussi les auteurs de manuels expriment-ils cette opinion chaque 
fois que Foccasion s'en prćsente. Il est donc tout naturel que le comparatiste cede 
a la tentation d'ćtudier ce genre dans son contexte europćen. Les rćflexions suivantes 
auront successivement pour objet Iarchitecture du vers et la disposition des rimes, 
le contenu gónćral et la structure des strophes, I'histoire du genre dans les pays 
qui Font le plus gónćreusement promu et illustrć, et enfin les themes favoris des 
sonnettistes. 

Puisque ces pages sont consacróes au sonnet sans considćration d'allógeances 
nationales — a Pexception de la partie historique de cet essai — il importe de poser 
cette premiere question: peut-on róellement parler d'un sonnet europóen? Un tel 
type existe-t-il?* 

i La meilleure histoire gónćrale du sonnet est celle de W. Mónch, Das Sonet. Gestalt 
und Geschichte, Heidelberg 1955. Elle doit ćtre complćtće par les livres et articles parus depuis 
dans toutes les parties du monde, tel O Sonćto, de Cruz Filho, Rio de Janeiro 1961. R. Burgess 
a ćtudić une póriode du dćveloppement du sonnet: The Sonnet — a Cosmopolitan Literary Form — in 
the Renaissance (Proceedings of the IV'h Congress of tke International Comparative Literature Asso- 
ciation, ed. F. Jost, The Hague 1966, pp. 169-185). Il existe aussi de nombreuses anthologies A carac- 
tere international; "une des plus anciennes, parmi celles qui ont passć I'ćpreuve du temps, est celle 
de Capel Lofft, Laura: or an Anthology of Sonnets (on the Petrarcan Model) and Elegiac Quatorzains: 
English, Italian, Spanish, Portuguese, French, and German; Original and Translated; Great Part 
Never Before Published, vol. 1-5, London 1813-1814. L'une des plus rócentes anthologies — tous les 
sonnets en allemand — est celle de K. Th. Busch, Sonette der Volker. Siebenhundert Sonette aus 
sieben Jahrhunderten, Heidelberg 1954. Voir aussi G. Getto, Ed. Sanguineti, // soneto. Cinquecento 

* sonetti dal duecento al novecento, Milano 1957. Quant a la bibliographie du sonnet, la plus complete 
semble €tre celle de Mónch (op. cit., pp. 311-325). 
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L'historien des lettres, s'il est Italien, constate que le sonnet consiste en quatorze 
vers — il sagit donc en principe d'un quatorzain — divisć en un huitain et un 
sixain, I'un et Fautre se partageant naturellement en quatrains et tercets. Les rimes, 
pour notre Italien, sont au nombre de cinq et doivent €tre arrangćes selon ce schóma: 
abba | abba | cde | cde. Mais, des Tenfance du sonnet, certaines licences sont admises; 
les rimes des quatrains peuvent €tre croisćes, et dans les tercets une variante limitant 
a deux le nombre de leurs rimes (cdc / dcd) est temporairement mise A la mode. 

Cette premiere dófinition du sonnet est ćvidemment empirique. Elle dćrive immć- 
diatement des exemples fournis par Dante et Pćtrarque. Mais les Anglais eux aussi 
ont donnć dans le genre. lls n'ont pas manquć de s'apercevoir que les quatorze 
vers pouvaient €tre rćpartis d'une fagon diffćrente. Non qu'ils aient songć A mieux 
faire que les Italiens; ils ont simplement et sagement reconnu que Ioreille d'un 
insulaire est legórement diffórente de celle d'un póninsulaire. Mais nous allons voir 
que c'est dans une ile que naquit le sonnet, la Sicile. Les Anglais ont gardć les deux 
quatrains, et ont fait des deux tercets un troisieme quatrain complćtć par un couplet. 
La formule, mise A la mode par Sir Thomas Wyatt, est donc: abba | abba | cddc | ee. 
Le huitain et le sixain sont encore clairement visibles dans ce sonnet. Surrey, puis 
Shakespeare, eux, tendent A multiplier les rimes (sept au lieu de cinq). Elles sont, 
en effet, pour un son donnć, moins abondantes en anglais que dans les langues 
romanes. Mais voila qui n'empćchait pas Surrey, par exemple, de donner dans la 
tendance opposće et de s'efforcer A en restreindre le nombre (trois au lieu de cinq). 
Pourtant, cest la disposition des rimes, surtout, que l'on remanie, pour arriver 
enfin A cette formule: abab | cdcd | efef| gg (ou, pour trois rimes: abab | abab | 
abab | cc). Puis, Spenser eut lidće de I'hybridation suivante: abab / bcbc / cdcd | ee, 
formule dans laquelle nous retrouvons les cinq rimes, A moins que le poste n'ait 
Tidće de remplacer ee par cc, ce qui róduit a quatre le nombre des rimes, — dont 
la disposition, pourtant, dans fun et I'autre cas, rappelle ćvidemment les tercets 
de Dante et toute la technique des rimes que I'on trouve dans la Divina commedia. 

Ici, pourtant, des problemes de terminologie surgissent. Une partie du monde 
critique, en effet, conseille d'appliquer ćgalement le terme de sonnet 4 ces pieces 
de quatorze vers aux apparences structurelles fantaisistes, et I'autre partie d'appeller 
ces pieces des quatorzains. Ce nom de quatorzain est róservć notamment au poćme 
qui consiste en trois quatrains A rimes croisćes, complćtćs par un couplet, le tout 
comptant sept paires de rimes. Dans la pratique, pourtant, la distinction ne se fait 
pas, et mćme les puristes, parfois, Ioublient. Tout le monde parle des sonnets, 
non des quatorzains de Shakespeare et de Spenser, de Sidney et de Daniel. La 
distinction, du reste, n'est pas appliquable d'une fagon consćquente: on aurait 
a s'occuper des lors de toutes les formes intermćdiaires. 

Le Francais est enclin A rester fidele aux origines italiennes du sonnet, en ce 
qu'il aime garder deux quatrains A rimes embrassćes et deux tercets; mais les meil- 
leurs poćtes de la Plóiade — c'est eux qui ont lancć le sonnet en France — tendent 
a fixer le schóma abba / abba / ccd | eed: une autre dśviation assez sensible A oreille. 
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Ce type se mótamorphosera en type communćment appelć «francais», lorsqwil 
prósentera dans les tercets cette autre variante: ced | ede. Du Bellay en donne de 
nombreux exemples dans les Regrets et plus d'un tiers des morceaux qui constituent 
Les Antiquitćs de Rome sont des «sonnets frangais». Mais cette mode sera surtout 
cultivće au siecle de Louis XIV, et les poemes — Sonnet a Uranie de Voiture, Job 
de Benserade — qui formaient Ienjeu de la cćlebre querelle des sonnets, suivent 
ce modóle?. Si donc on voulait dćfinir le sonnet sur le plan international, on en serait 
rćduit A dire qu'il consiste en quatorze vers disposćs de telle fagon qu'on puisse 
toujours reconnaitre dans les huit premiers vers soit un huitain, soit deux quatrains, 
lesquels sont suivis soit de deux tercets, soit d'un troisitme quatrain et d'un couplet. 
Tous les schómas citćs semblent, en effet, nous autoriser A entćriner cette loi. 

Pourtant, nous sommes loin d'avoir ćpuisć toutes les subtilitćs des sonnettistes. 
Julien-Auguste Brizeux, Fauteur d'une respectable traduction de Dante, est dit 
Pinventeur du «sonnet A rebours», que ni Verlaine ni Baudelaire n'ont dódaignć$ 
et dont l'une des principales formules est abb / acc | deed | deed; c'est, en effet, 
le schóÓma du poeme qui ouvre les Poemes saturniens de Verlaine. Chez Mallarmć, 
surcroit de raffinement: il ćcrit un «sonnet frangais A rebours», commengant par 
«Ma faim qui d'aucuns fruits», et dont les rimes prósentent donc cette disposition: 
aab | cbc | deed | deed. C'est dire quwon trouvera toujours une minoritć — sinon 
une majoritć — qui rejette toute dćfinition du sonnet qui arrete de quelque maniere 
que ce soit la division en strophes, la repartition des rimes ainsi que leur nombre. 

N'y aurait-il donc plus qu'un seul critóre absolu, celui des «quatorze vers»? 
Il en rćsulterait que si Milton fait rćciter au choeur de Samson Agonistes exactement 
quatorze vers pour clore sa tragódie — en meme temps qu'il achevait sa carriere 
d'ćcrivain — si Mallarmć ćcrit une piece Don du poeme en quatorze vers, et si 
Meyer, encore en quatorze vers, compose le Chor der Toten de Huttens letzte 
Tage, ces pośtes auraient donc fait des sonnets sans le savoir ni le vouloir. Des 
potmes comptant quatorze vers, des quatorzains, si fon veut, et rien de plus*. 
Mais on se demandera pourquoi on ne peut pas appeler ces pośmes des sonnets. 
Personne ne saurait donner d'autre raison de ce refus que Iidće gónćrale que I'on 
se fait du sonnet. Il reprćsente — presque essentiellement — le genre de la diffi- 
cultć vaincue. Un cadre de strophes et de rimes est donnć d'avance au pożte qui 
consent A le remplir. Or, sept paires de rimes plates (ou embrassćes) ne forment pas 
un cadre particulier et Boileau n'aurait gućre eu de raison pour ćcrire: 

Un sonnet sans dófaut vaut seul un long poeme5. 

2 II est curieux de voir que Pierre Corneille, dans le cćlebre sonnet ol il juge les mćrites de ces 
deux poetes, emploie Iancienne forme: ccd / eed. 

3 €. Cućnot, Nouvel ćtat prósent des ćtudes verlainiennes, «L'Information littćraire», VIII: 
1956, 4, p. 131. 

* La formule des deux derniers poemes est aabbccddeeffgg, celle du choeur final de Samson 
Agonistes, ababcdcdefefef. 

* Art poćtique, II, 82. 
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Une partie du mćrite du poete, mais non toujours de la valeur du poćme, rćsulte 
donc de cette difficultć cróće par I'Etroitesse du moule dans lequel une pensće, un 
sentiment d'une certaine qualitć doivent ćtre pressćs. 

Ce chiffre fatidique, si I'on oubliait les traditions strophiques de la poćsie euro- 
póenne, serait ridiculement arbitraire. Un critique quelque peu tetu pourrait donc 
avancer des arguments en faveur d'un sonnet de onze vers ou de dix-sept vers, 
et la thćorie du treizain est possible. Or, en rćalitć, nous avons łe quatorzain. 

I s'agit d'une tradition, et nulle tradition ne survit sans qu'elle rćponde A quel- 
que secret dćsir ou besoin du coeur ou de I'intelligence de "homme. Cette tradition 
du sonnet ne transige pas lorsqu'il est question de faire le total des vers. Elle s'est 
róvćlće extrómement conciliante pour Vorganisation des rimes et des strophes; 
les schómas citćs plus haut ne sont, en effet, nullement les seuls. Pourquoi se montre-t- 
elle intraitable quand il s'agit, apparemment, d'une simple question d'arithmćtique? 
Dans Das Glasperlenspiel, Hermann Hesse insćre une pićce de treize vers; le potme 
bien connu d'Apollinaire, Les Colchiques, a le malheur de compter un vers de trop, 
et Tarrangement des strophes et des rimes ne rappelle guere Pćtrarque (abaccaa | 
ccddb | baa): ce n'est donc pas un sonnet, mais un poćme libre. Si I'on analyse 
Les Fiangailles, toujours d' Apollinaire, on s'apergoit que c'est un «sonnet 4 rebours» 
A la mode des laxistes, un sonnet auquel il manque un tercet. Son schóma: abb / 
cded |efef. Personne pourtant, hatons-nous de le dire, n'appellerait ces pośmes 
des sonnets, surtout pas leurs auteurs. Il s'agit d'une forme apparentće. Des remar- 
ques analogues pourraient €tre faites si I'on pćnćtrait le royaume de la poćsie anglaise 
ou espagnole, allemande ou russe. La critique s'est fait du sonnet une certaine 
idće assez fixe, mais dont les contours demeurent fious. 

Les diverses littóratures nationales, on vient de le dire, próferent parfois certains 
schómas particuliers. Des la Renaissance, le schóma pótrarquien, pourtant, s'est 
assurć une diffusion internationale. La France offre un nombre considćrable de , 
sonnets ronsardiens (tercets: ced / eed) et de «sonnets frangais» (tercets: ced | ede). 
A toutes les pages de sa littórature, I'Angleterre ćtale une extraordinaire varićtć 
du genre. Elle possede notamment toute la gamme du sonnet que I'on appelle souvent 
ćlizabćthain, et ces formes ne sont pas restćes confinćes dans Nile britannique. Avec 
leurs auteurs, et meme sans eux, elles voyagórent en France. Un tiers des sonnets 
ćcrits par Mallarmć sont du type shakespearien, tełs Eventail, Feuilles d” Album, 
Chansons bas, et une sćrie de cinq morceaux prócisćóment nommćs Sonńets. On 
pourrait ćgalement citer Verhaeren*. Vałćry non plus n'a pas dćdaignć ce type, 

6 Łes Flamandes. Cf. Dćdicaces, p. 413, Ed. Plćiade. On remarque une lćgóre dćviation du 
schóma shakespearien: abab / cdcd | eff | egg, les tercets pouvant s'entendre effe / gg. Il s'agit d'un 
potme tout en rimes masculines. On devrait aussi, dans une ćtude complete du sonnet, analyser le 
probleme de Ialternance, un ćlćment constitutif de la prosodie de plusieurs littćratures. Ici, pour 
demeurer dans le domaine francais, de nombreuses possibilitćs se prósentent: dans Ł'Abeille (op. 
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comme il le montre dans Vu”, et Baudelaire mćme avait aimć expórimenter avec 
le sonnet ćlizabćthain. On peut s'ćtonner que la critique frangaise ne se soit encore . 
jamais apergue que la fameuse /nvitation au voyage n'est qu'une suite.de trois sonnets 
a PFanglaise dont voici le schóma: aabccbddeffe | gg. Bien des critiques ont sou- 
verainement dócidć ol commence et ou s'arrćte le sonnet, mais personne ne les 
croit. Dans Varticle Sonnet Henri Morier* appelle les sonnets de Baudelaire qui 
ne suivent pas les moddles du moyen age italien ou de la Renaissance francaise des 
«faux sonnets» (p. 391). L'auteur des F/eurs du Mal ćcrivit en tout soixante-deux 
de ces sonnets si aimablement qualifićs de faux, et qui sonnent si juste, et cela sur 
plus de trente schómas. On constate que Le cadre, Le flambeau vivant, Causerie 
(abab | cdcd | eef | fgg) suivent de tres prós le modóle shakespearien. 

Certaines regles du sonnet demeurent intimement liśes A la prosodie propre 
de chacune des littćratures particulieres. En Italie, le vers du sonnet, originairement, 
ćtait Ihendćcasyllabe. En Angleterre, on. se servait du dćcasyllabe, et en France 
du dócasyllabe bien vite vaincu par I'alexandrin (dodćcasyllabe). Mais on se hate 
de prendre un peu partout certaines licences. Les postes frangais furent peut-Etre — 
dans le domaine du metre — les plus libertins de tous. Les Antiquitćs de Rome, 
recueil qu'on a dćja citć, donne alternativement des sonnets en vers de douze et 
de dix syllabes. Et Job, de Benserade, ainsi que le verdict de Corneille, pośmes qu'on 
vient ćgalement de nommer, sont ćcrits en vers octosyllabes. Plus nous approchons 
de Tere contemporaine, plus les variantes se multiplient. Ainsi, dans Róve pour 
Dhiver, de Rimbaud, le second et le quatrieme vers des quatrains de móme que 
le troisieme des tercets sont des vers de six syllabes. Sur une Dame blonde, sujet 
pćtrarquien s'il en est, de Thćodore de Banville, est en vers de quatre syllabes, et 
les rimes respectent le schćma francais. Le mathómaticien s'ćtonne: F'un des principes 
mćeme du sonnet est de conferer A une pensće ou A une ćmotion une certaine longueur 
«standard». Cette longueur serait-elle indifióremment quatorze fois douze ou qua- 
torze fois quatre, soit 168 ou 56 syllabes? Mais les gónies destructeurs du sonnet 
sont allćs plus loin dans leurs lubies. Au lieu de quatorze vers, se sont-ils dit, on 
pourrait aussi avoir quatorze syllabes. Voici ce que nous ofirent deux inconnus, 
run Frangais, IFautre Portugais”: 

cit., p. 124), Valery emploie des rimes fóminines dans les deux quatrains et des rimes masculines 
dans les tercets, Puis, il y a des poetes francais qui ne se souviennent pas que Boileau a consacrć d'au- 
tres usages: les rimes par exemple doivent ćtre du meme nombre (singulier ou pluriel), visuellement 
du moins. Si donc, dans Orphće, Valćry fait rimer pierres et sanctuaire, il peche non pas contre 
la regle de Pćtrarque, mais contre celle de sa nation, qui veut que le sonnet soit aussi pour Poeil. 

7 Poćsies, 1942, p. 41, Ed. Gallimard (schćma: abab | cdcd | efef | gg). D'autres sonnets valć- 
riens tiennient tout ensemble du type shakespearien et du type spensćrien. Cf. La Ceinture 
(abba | becb | deed | ff). 

8 Dictionnaire de poćtique et de rhćtorique, Paris 1961. 
2 Ces sortes d'amusements ont ćtć pratiqućs dans toutes les littćratures occidentales, les 

exemples citćs ćtant pris ou hasard. 
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Fort JDeus 
Belle, Ve 
Elle Que 
Dort! Meus 
Sort Ais 
Frele! Nao 
Quelle Sao 
Mort! Mais 

Rose De 
Close, Dó 
La Por 
Brise Ti 
L'a Ó 
Prise. Flor! 

A cótć du sonnet «classique», on le voit, on a cultivć le para-sonnet. 
De cette premićre sćrie de rćflexions on conclura qu'il existe dans laire des 

littćratures europćennes trois principaux types de sonnet; A ces trois types on peut 
comparer des formes qui s'en rapprochent par leur structure, par leur contenu 
meme, et Ion peut aussi, improprement, sans doute, appeler ces «batards> du nom 
de la famille. Le moment est venu de rćcapituler les caractćristiques de ces types 
fondamentaux: 
19 — Sonnet italien ou pótrarquien. Schćma: abba |/ abba | cde | cde. 
20 — Sonnet en usage en France 

a) ronsardien. Schóma: abba / abba | ccd | eed. 
b) francais. Schćma: abba / abba / ced [ ede. 

39 — Sonnet anglais, ou shakespearien. Schćma: abab / cded | efef | gg. 
II est clair que les pays dont ces types empruntent Iadjectif sont loin d'€tre les 

seuls a les pratiquer, ou A les pratiquer a Fexclusion des autre types. Les Allemands, 
par exemple, ont toujours prefórć la forme italienne. Dans un cćlebre «sonnet au 
sonnet» (Das Sonett), August Wilhelm Schlegel entend dćfinir de la fagon la plus 
prócise les caractćristiques formelles du sonnet, et se sert d'une variante du type 
pćtrarquien (abba / abba | cde | dce): 

Zwei Reime heiss ich viermal kehren wieder 
Und stelle sie geteilt in gleiche Reihen, 
Dass hier und dort zwei, eingefasst von zweien, 
Im Doppelchore schweben auf und nieder. 

Dann schlingt des Gleichlauts Kette, durch zwei Glieder 
Sich freier wechselnd, jegliches von dreien. 
In solcher Ordnung, solcher Zahl gedeihen 
Die zartesten und stolzesten der Lieder. 

Den werd' ich nie mit meinen Zeilen krdnzen, 
Dem eitle Spielerei mein Wesen diinket, 
Und Eigensinn die kiinstlichen Gesetze. 
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Doch, wem in mir geheimer Zauber winket, 
Dem leih ich Hoheit, Fiill in engen Grenzen 
Und reines Ebenmass der Gegensatze. 

p. 

II 

Les caractćristiques du sonnet ne sont pas de pure forme. L'idće qu'il est censć 
exprimer doit, en effet, Etre d'une certaine qualitć et d'une certaine nature, et elle 
doit, dans le poćme, se dćvelopper d'une certaine manićre. 

La tradition pótrarquienne nous ofire un dóveloppement relativement simple. 
Il s'agit d'une architecture qui correspond, mutatis mutandis, A toute oeuvre littć- 
raire d'allure classique: apres la prósentation du sujet on se soucie de I'expliquer, 
ou de Tilluminer; apres avoir posć la question, on y rśpond ou on Pólude. Voila, 
dans la plus vieille tradition italienne, la fonction, respectivement, des quatrains 
et des tercets. Les uns sont d'ordre objectif, les autres, d'ordre subjectif. Le huitain 
s'occupe du probleme, en quelque sorte, commente une donnće, constate des faits, 
montre Fidćal, alors que le sixain rćsout, conclut, dissipe un doute, formule une 
dćclaration ou applique un principe d'ordre gónćral A la situation particuliere dans 
laquelle se trouve le pożte, parfois remplacć par le personnage dont il est supposć 
se faire Tinterprete. Le passage du huitain au sixain marque le tournant: la pensće, 
Fómotion, prend une autre direction. Il y a, A ce moment prćcis, contraste, chan- 
gement de dócor ou de tableau, et "on ćvolue dans la direction du dernier vers 
qui doit, en quelque sorte, contenir la «substantifique moelłe», la philosophie de 
Ioeuvre, ou Fexpression la plus condensće de I'ćmotion dćcrite. Ce dernier vers 
tend donc A ćvoluer vers le proverbe, la maxime, I'aphorisme. Il faut distinguer 
IA Fune des raisons pour lesquelles les Anglais changćrent la structure du sonnet 
et qwils choisirent de le terminer par un couplet, sorte de distique ressemblant 
a Pópigramme et se dótachant souvent assez nettement du corps formć de trois 
quatrains — ou d'un douzain. Cette caractćristique de Vin cauda venenum, ou de 
la pointe finale, n'est śvidemment pas un signe distinctif du sonnet: on en trouve 
les ćlćments, A un autre niveau, dans le drame, dans I'ćpopće ou dans le roman. 
Des exemples de ces pointes pourraient €tre citćs dans d'innombrables sonnets. 
L'un des premiers de la littćrature francaise, par Mellin de Saint-Gellais, est arrangć 
tout entier en vue de Tefiet — un effet d'anticlimax, ici — que doit produire le 
dernier vers: 

II nest point tant de barques A Venise, 
D'huitres A Bourg, de liśvres en Champagne, 
D'ours en Savoie et de veaux en Bretagne, 
De cygnes blancs de long de la Tamise, 

Ni tant d'amours se traitant en I'ćglise, 
Ni diffórents aux peuples d'Allemagne, 
Ni tant de gloire A un seigneur d'Espagne, 
Ni tant se trouve A la cour de feintise, 
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Ni tant y a de monstres en Afrique, 
D'opinions en une Rćpublique, 
Ni de pardons A Rome un jour de fete, 

Ni d'avarice aux hommes de pratique, 
Ni d'arguments en une Sorbonnique, 
Que m'amie a de lunes dans la tete, 

II est rare, pourtant, que le poste commence 4 aiguiser sa pointe des les premiers 
mots. Elle ne se devine qu'aux tercets et souvent ne surgit, soudain que dans le tout 
dernier; mais toujours il y a effet de surprise, produit par un contraste, un symbole, 
un rapprochement de termes. Ainsi, Francisco de Quevedo finit son A Roma sepultada 
en sus ruinas par 

Lo fugitivo permanece y dura, 

et Luis de Góngora conclut le dix-huitiśme sonnet de som recueil par 
Oh bella Clori, oh dulce mi enemiga. 

Souvent, cette saillie finale, au lieu d'8tre de Pordre linguistique comme le furent 
celles de ces deux poćtes espagnols, rełeve de l'ordre de la pensće. II consiste en 
une image, et alors, souvent, il comprend plus d'un vers. Goethe, pour expliquer 
les raisons qui tendent a Ióloigner de l'art du sonnet, se compare, rćsumant sa pensće, 
Aa un sculpteur, qui prófere tailler sa statue dans un bloc plutót que de la fabriquer 
en collant des pióces: 

Ich schneide sonst so gern aus ganzem Holze, 
Und miisste nun doch auch mitunter leimen'?. 

Trait de Pordre des ćmotions, dans le sonnet de Thomas Gray On the Death 
of Richard West: 

I fruitless mourn to him that cannot hear 
And weep the more because I weep in vain. 

C'est une image, parfois, qui produit la surprise. Quand un poćte, aujourd'hui 
oublić, Guillaume Colletet (1598-1659) voulut ridiculiser un «po$te buveur d'eau», 
auquel il voue un sonnet, il commence par faire l'ćloge des Muses auxquelles ćtait 
dćdiće la fontaine Hippocróne ou s'abreuvait Pćgase, mais conclut qu'elles, les 
Muses, n'en boivent point: 

Les tonneaux de vin grec ćchauffent leurs repas 
Et Feau n'y raffraichit que le cul des bouteilles. 

10 Composć en 1800 ou 1801. H y a, dans toutes les littćratures un nombre respectable de 
«sonnets au sonnet», dans lesquels les poetes ont expliquć leur thćorie du genre. On pourrait nommer 
A. W. Schlegel, Rógnier-Desmarais, Wordsworth, Keats, Lope de Vega. Pour la littórature espagnole, 
voir E. Vazquez de Aldana, Antologia de sonetos al soneto, Madrid 1950. 
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Baudelaire nous fournit des exemples plus fameux de ces effets inattendus. 
Nous choisissons La Góante, poeme des Fleurs du Mal ou le poćte, s'adressant 
4 sa maitresse, exprime le dćsir de 

Dormir nonchalamment A IFombre de ses seins 
Comme un hameau paisible au pied d'une montagne. 

Le sonnet est particuliśrement propre A exprimer des idćes et des sentiments 
isolćs. Pourtant, Fhistoire littćraire nous apprend que les sćquences, suites ou cycles 
de sonnets sont aussi nombreux que cćlebres. La vita nuova de Dante, il est vrai, 
ne renferme pas seulement des sonnets. Nous avons la, pourtant, I'un des premiers 
modćóles du genre cycle, chaque poećme du recueil contenant une pensće complete, 
il est vrai, mais en parfaite harmonie avec le tout. Pótrarque, par ses Rime in vita 
e morte di Madonna Laura, communćment appelć Canzoniere, fit plus encore que 
Dante pour ouvrir cette nouvelle voie de la poćsie. Notons que la version italienne 
du Roman de la Rose, de Fópoque de ces deux pośtes, est ćgalement une suite de 
sonnets, au nombre de deux cent trente. En France, les sćquences abondent. Du 
Bellay commenca le mouvement avec Olive (1549), et peu apres, Ronsard compose 
les Amours de Cassandre, les Amours de Marie, les Sonnets pour Hólene. Philippe 
Desportes est I'auteur des Amours d”Hippolyte, Marc de Pavillon, des Amours de 
Thćophile, pour ne citer que des oeuvres du seiziśóme siecle. En Angleterre aussi, 
les cycles de sonnets ont ćtć cultivćs par de nombreux poćtes. A cette mćme ćpoque 
s'y publient Astrophel et Stella, de Sir Philip Sidney, les Amoretti d Edmund Spenser, 
The Tears of Fancy de Thomas Watson, Parthenophil and Parthenophe, de Barnabe 
Barnes, Licia, de Giles Fletcher, pour ne citer que quelques exemples. Les Sonnets 
de Shakespeare forment un groupe de cent cinquante quatre poćmes, et ferment, 
pour quelques dizaines d'annćes, la longue liste des sćquences ćcrites dans le monde 
anglo-saxon. Elles renaissent, brillamment, au XIX* siecle, quand Dante Gabriel 
Rossetti publie son House of Life, quand Elizabeth Barrett Browning ćcrit ses Sonnets 
from the Portuguese, que Von pourrait comparer, ou opposer 4 Modern Love de 
George Meredith, et en 1909 parut, A titre posthume, la sćquence Mimma Bella, 
de Lee-Hamilton. La sćrie 7914, par Rupert Brooke, peut ćtre rapprochće, quant 
au sentiment patriotique qui s'y exprime, des Sonnets Dedicated to National Inde- 
pendence and Liberty, composćs par Wordsworth un siecle plus tót. Une meme 
personne, une móćme inspiration conferent A ces collections une certaine unitć, 
mais chaque sonnet, comme on vient de le dire, garde sa valeur autonome, intrin- 
seque. Chaque sonnet demeure utile A la sćrie, non indispensable; il jette une lumićre 
plus vive sur le theme gónćral de I'oeuvre'!. 

Si, apres cette seconde sćrie de rćflexions sur la nature du sonnet et sur son 
contenu gćnćral, on persistait dans le dćsir d'une dófinition, je dirais: le sonnet 

 

11 Pour les cycles de sonnets dans les lettres anglaises, voir L. C. John, The Elizabethan Sonnet 
Sequences. Studies in Conventional Conceits, New York 1964; J. S. Scott, Les Sonnets ćlisabćthains, 
Paris 1929; Br. Stirling, The Shakespeare Sonnet Order: Poems and Groups, Berkeley 1968. 
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est un poćme de quatorze vers; voila sa seule loi prócise. Et voici quelques regles 
dont Iapplication est laissće dans une grande mesure a la discrótion du potte, qui, 
gćnćralement, atteint plus sńrement le but propre du genre en les respectant aussi 
strictement que possible. Elles sont toutes fonction du but A atteindre, qui consiste 
a produire le plus puissant effet poćtique possible avec un minimum de moyens — 
ou, du moins, d' espace — d'offrir les plus vifs contrastes rćsolus dans la plus parfaite 
unitć, la plus parfaite harmonie. Le sonnet prósente deux systemes de vers — le 
systeme majeur et le systóme mineur — dont le metre rćpond de prófćrence au metre 
lyrique le plus ample de la littórature en question. Ces deux systemes se tiennent 
Pćquilibre, "un formant, dans le sonnet classique, un ensemble de huit vers, I'autre 
six, alors que dans le sonnet anglais, I'"un compte douze, I'autre deux. Mais, dans 
ce sonnet anglais d'apparence assymćtrique le systeme majeur est presque toujours 
marquć de contrastes secondaires, le couplet final tendant A s'opposer au tout, 
ou a complćter ce tout d'une maniere frappante. Ce meme contraste se vćrifie dans 
les rimes, qui doivent €tre riches, et difićrer fondamentalement par le timbre des 
sons, dans les deux systemes. L'antithese, portant, n'a rien d'abrupte. II s'agit plutót 
de deux panneaux d'un diptyque ("ode pindarique est un triptyque), formant une 
harmonie, une unitć dans la diversitć. Les deux systemes sont de dimensions inć- 
gales, tout en demeurant d'importance ćgale, et si le cadre gćnćral demeure fort 
net, il n'a rien de rigide. Certains auteurs, certaines langues [ont heureusement 
plić a leurs propres circonstances. 

nI 

L'histoire du sonnet, depuis ses origines obscures a ses plus brillants triomphes, 
est fascinante. Mais Ićclat meme de sa fortune place le lecteur en face d'un mystóre. 
Gćnćralement, en effet, on est enclin A croire que plus un genre est artificiel, plus 
il est ćphómere. Or, les rógles qui entourent le sonnet semblent toutes relever 
Parbitraire. 

Deux raisons au moins expliquent cette fortune. La premiere est d'ordre extrin- 
seque: quand deux gćnies, Dante et Pćtrarque, fondent en partie leur universelle 
renommće sur ce curieux arrangement de quatorze vers, les pogtes qui leur succćdent 
doivent donc, tout naturellement, s'essayer eux aussi A cette alchimie A la formule 
si simple. L'autre raison est d'ordre intrinseque. Toute I'histoire du sonnet montre 
jusqua Fćvidence que quatorze vers semblent ćtre espace le plus heureux qui 
permette d'exprimer d'une fagon condensće une pensće, une image, une ćmotion. 
Ce nombre magique, en mćme temps, se próte au jeu des rimes. Les effets d'ombre 
et de lumiere, de repos et de mouvement, la concision, le parallćlisme, bref, tout 
ce que Iesthćtique prescrit ou conseille au poete peut trouver en un seul sonnet 
la plus convainquante illustration. Pourquoi un court de tennis a-t-il soixante- 
dix-huit pieds de long et trente-six de large? Parce que un certain idćal sportif peut 
le mieux se rćaliser dans cet espace. Pourquoi sommes-nous tentós de croire que 
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les mesures du sonnet et du court de tennis sentent l'artifice? Parce que nous ćprou- 
vons de la peine 4 nous dćfaire de la superstition de Varithmćtique dócimale et que 
nous croyons le systeme mótrique naturel, alors qu'il est simplement pratique. 
Une superstition analogue a conduit une partie de Tćlite pensante A diviser la littć- 
rature en sićcles!?. 

Les faits, c'est-a-dire I'histoire du sonnet, confirment que nous avons affaire 
A une forme littćraire justifiće par la forme de notre intellect. Le sonnet nest pas 
ła conclusion d'une thćorie, mais le rćsultat d'une experience ou d'une sćrie d'expć- 
riments. Quelle est donc, en bref, cette histoire? 

Le sonnet est nć en Sicile, au cours du second quart du XIII sićcle, sous les 
auspices de Fródćric II, roi de Sicile, roi des Romains, roi des Allemands, et enfin 
Empereur romain-germanique, qui entretenait une brillante cour A Palerme. II 
ćcrivait lui-meme des po$mes, en sicilien volgare, et Fon a de lui un dćlicieux 
traitć de fauconnerie, De arte venandi cum avibus. C'est dans cette cour remarquable 
par le gońt littćraire qui s'y ćpanouissait librement, par Iesprit cosmopolite qui 
s'y nourrissait des apports byzantins et arabes, que le sonnet vit le jour. II existe, 
en effet, trente-ciną sonnets composćs en Sicile entre 1220 et 1250'*, d'auteurs divers. 
Parmi eux, un certain Giacomo ou Jacopo da Lentino, Jacques le Notaire semble 
avoir jouć le róle principal et il a les meilleures chances du monde d'avoir gagnć 
la course au sonnet. II est gónćralement considórć en tre Finventeur'*. Au berceau 
du sonnet, dans cette mćme cour de Frćdóric II, se trouvaient, en outre, au moins 
deux personnalitćs que I'histoire n*a pas oublićes: Rinaldo d'Aquin, en qui Von 
s'accorde A reconnaitre le frere du grand Thomas, et Pietro della Vigna, le cćlebre 
chancelier de I Empereur; une critique mal avisće lui accorde parfois I'honneur 
d'avoir ćcrit le premier sonnet, alors qu'il n'est qwun des collaborateurs — le plus 
distinguć de tous — de la premiere collection. 

Lentin, ćvidemment, n'a pas trouvć la formule du sonnet tout seul. Elle est 
sortie du laboratoire sicilien, il est vrai, mais les premiers essais furent certainement 
faits ailleurs et A des ćpoques fort antćrieures A celle qui nous occupe. On peut 
penser que des le moment ou la rime — elle s'est dćveloppće au cours du moyen 
Age — devint partie intógrante de la poćsie, tant latine que vulgaire, on tenta d'en 
explorer et d'en exploiter certaines possibilitós; ces tentatives ćtaient A la mode parmi 
les poetes italiens, 4 un moment ol leur langue se fixait, aussi bien que parmi les 

12 Il n'est pourtant pas exclu que ce huitain et ce sizain, dont la moyenne donne le chiffre 
sacrć sept, ait reprósentć une sorte de symbole pour les sonnettistes du Moyen Age. Le plus orthodoxe 
de tous les poetes protestants du XVIIIE sićcle, Albert de Haller a combinć ce chiffre avec le systeme 
dćcimal. Die Alpen sont un poeme de 49 (72) strophes de dix vers chacune. Au chapitre 9 de son 
Astronomia nova (1606) Kepłer avait formulć en 49 articles les grands principes de sa thćorie. 

13 Cf. E. Langley, The Extant Repertory of the Early Sicilian Poets, PMLA, XXVIII: 1963, 
pp. 454-520. On consultera aussi E. H. Wilkins, The Invention of the Sonnet, «Modern Philology», 
XII: 1915, pp. 463-493. 

i4 Cf. Wilkins, op. cit, pp. 493-494. 



16 Franęois Jost 
 

postes provengaux dont on connait influence sur de vastes domaines du bassin 
mćditerranćen. Quant au nom mćme de sonnet (un petit son, soneźło ćtant le dimi- 
nutif de suono), il rappelle qwil s'agit d'un genre de poćsie destinć a Etre chantć, 
du moins 4 €tre rćcitć avec accompagnement d'un instrument. [l sagit bien d'une 
sorte de petite chanson, ein Liedchen, a little song'5. La doucenur des sons musicaux 
devait s harmoniser avec celle de cette nouvelle poćsie. 

Au cours de la seconde moitić du XIII siecle, le sonnet s'ćpanouit dans la pónin- 
sule italienne. On trouve a cette śpoque les noms d'une vingtaine d'auteurs de son- 
nets, dont il faut au moins, ici, en retenir deux, Guittone d' Arezzo et Balduccio 
d'Arezzo, et I'on sait qu' Arezzo est aussi la patrie de Pótrarque, ville voisine et 
rivale de Florence; et il faut se souvenir que le Florentin Dante Alighieri prit part, 
en 1289, a la bataille de Campaldina, laquelle opposait les deux citćs. Parti de la 
Sicile, le sonnet semble s'€tre ćtabli alors en Toscane**. C'est donc bien un certain 
milieu, un certain ćtat de la poćsie qui, au XIV€ siecle, permirent A Dante et A Pć- 
trarque de dćvelopper le genre, du moins les aidćrent dans leur tache. A cette ćpoque 
les auteurs de sonnets ne furent pas moins nombreux qu'a Ićpoque prócćdente, 
mais ils furent mis a I'ombre par ces deux gćnies, A Fexception de Giovanni Boccaccio 
qui, pourtant, ne se fit pas du sonnet une spścialitć. Au Cinquecento et au Seicento, 
des noms comme Lorenzo de Medici, Leonardo da Vinci, Ludovico Ariosto, Pietro 
Bembo, Michelangelo Buonarroti!7, 'Torquato Tasso, Giordano Bruno, Tommaso 
Campanella, Vittorio Colonna, Giovanni Battista Guarini, Giambattista Marino, 
s'inscrivent dans la longue liste des auteurs de sonnets italiens. On vit dans le Set- 
tecento Pietro Metastasio et Giuseppe Parini, puis, Vittorio Alfieri et Vincenzo 
Monti, ce dernier appartenant aussi A /Ottocento. Suivent Ugo Foscolo et Giosue 
Carducci, Giovanni Pascoli et Gabriele d'Annunzio. Et la tradition s'est perpótuće 
jusqwa nos jours*$%. 

Le succós du sonnet fut tel, en France, A partir de I'ócole littćraire appelće la 
Pleiade, que quelques-uns de ses poćtes finirent par croire qu'ils Pavaient inventć1?, 
et que la critique de ce pays a śprouvć de sćrieuses difficultós A reconnaitre la validitć 

15 Mónch cite une quarantaine d'ćtudes sur la musique de sonnet (op. cit., pp. 324-325). 
16 Cf. G.Contini, Poeti del Duecento, vol. 1-2, Milano 1960. 
17 Le lecteur comprendra qu'il ne s'agit pas, ici, d'ćtudier [influence exercće par le sonnet 

italien sur le sonnet europćen. Bien des recueils italiens, du reste, ne furent traduits, en tant que poćmes, 
dans les diverses langues europćennes, qu'a des dates relativement róćcentes. Je ne donnerai ici 
qu'un seul exemple de ces internationalisations tardives: J. A. Symonds (lui-mćme auteur de 
sonnets), The sonnets of Michael Angelo Buonarroti and Tommaso Campanella; Now for the First 
Time Translated into Rhymed English, London 1879. 

18 Cette liste, comme celles qui vont suivre ne veut que fournir les noms des sonnettistes les 
plus rćputćs. B. Croce a reproduit dans son anthologie Lirici marinisti 478 sonnets de 72 auteurs. 

19 Du Bellay (citć par Littrć, Dictionnaire de la langue francaise, art. sonnet) reconnait 
pleinement Iorigine italienne du sonnet: «Etant le sonnet d'italien devenu frangais, comme je crois, 
par Mellin de Saint-Gelais». Il s'agit bien d'un genre naturalisć francais, en quelque sorte. 
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de Iacte de naissance sicilien du sonnet. On en plaga le berceau en Provence. Dans 
un livre d'histoire littóraire du XVIIIE siecle, on peut lire: «Le sonnet est nóć en 
France et les Italiens ont fait de vains efforts pour s'en approprier I'origine»*. 
La mćme idće est reprise cent ans plus tard par des critiques tel Charles Asselineau?". 
II semble que Clćment Marot et Mellin de Saint-Gelais*? furent les premiers sonnet- 
tistes francais. Ils ont tout deux fait des sćjours prolongćs en Italie avant d'atteindre 
Page de trente ans. Le premier composa dix sonnets, le second dix-sept, et les uns 
et les autres n'ont gućre aujourd'hui qu'une valeur historique. Mais voici la cćlebre 
Pleiade et ses satellites: Ronsard, le chef du groupe, Du Bellay, Desportes, tous 
trois dćją citćs. On doit leur associer Remy Belleau, Antoine de Baif, Pontus de Tyard, 
Etienne Jodelle, Olivier de Magny, ainsi que des poćtes ćtrangers a la Plćiade ou 
qui n'y ćtaient associćs qu'indirectement: Louise Labć, Etienne de la Bośtie, Jacques 
Grćvin, Jean de Sponde, Marc de Papillon. On constate donc que cette premiere 
floraison du sonnet francais a lieu deux ou trois cents ans aprćs le premier ćpanouis- 
sement du sonnet italien. C'est sous Iinfłuence du cercle de Ronsard et de Du Bellay 
que le poste flamand Jan van der Noot (1539-1595) ćcrivit ses sonnets et en intro- 
duisit la mode dans les Pays-Bas et les Flandres. Le Flamand Karel van de Woestije 
(1878-1929) se trouve avec Jan van Nijlen et quelques autres a I'extrEmitć opposće 
de la longue chaine. Mais lorsqu'on ćtudie I'histoire du sonnet dans les Pays-Bas, 
il faut aussi se souvenir de leurs longues relations culturelles et politiques avec 
PEspagne. 

II faudra attendre le XIX© siecle pour assister A la renaissance du sonnet franqais. 
Au XVII siecle, on l'a dćja dit, les Voiture et les Benserade en fabriquaient. Mais 
le classicisme est ćvidemment I'6poque des grands genres, et quand il s'agit du classi- 
cisme frangais, cest Fapothćose du thćdtre. On est dans un climat ol le sonnet 
ne peut vivre, sinon dans un salon, en serre chaude. Si Ronsard et Du Ballay n'avaient 
pas laissć de sonnets (ni rien d'ćquivalent qui les remplagat) leur róle dans Ihistoire 
et la critique littóraires serait completement changć. Mais si Racine, Corneille, 
Moliere n'avaient pas composć les quelques sonnets qu'ils ont daignć lćguer a la 
postóritć, leur mómoire n'en serait en aucune maniere affectće. Pourtant, il y eut, 
au XVIIe siecle, quelques hommes du troisićme rang, et surtout du quatrieme, 
des módiocres et des mesquins, les Pierre le Moyne (1602-1671) et les Georges 
Brćbeuf (1618-1661), qui se sont obstinćs A fabriquer des sonnets, dont les caractć- 
ristiques s'accordaient si peu avec I'esprit du temps. On les trouve pourtant dans 

20 j. Hardion, Nouvelle histoire poćtique, vol. 3, Paris 1751, p. 119. 
21 [e Liyre des sonnets, introd.: Histoire du sonnet, Paris 1875 (premiere ćd. 1755), pp. 

VII-XXXVII. Cette idće de la prótendue origine francaise du sonnet remonte au moins A IArt 
poćtique de Gu. Colletet, Paris 1658, pp. 16-26. 

22 Cf. P. Villey, Marot et le premier sonnet francais, «Revue d'Histoire littćraire de la France», 
XXVII: 1920, pp. 538-547, ainsi que J. Vianey, Le Pćtrarquisme en France au XV* siecle, Montpel- 
lier 1909. TI existe, pour le XVI siecle frangais et italien, un ouvrage bibliographique important, 
de H. Vaganay, Ze sonnet en Italie et en France au XVI* siecle, Paris 1903. 

2 — Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. XIII, z. 1 



18 Francois Jost 

les manuels et les anthologies, car quelqu'un, un jour, a dćcidć, qu'au XVIIE£ siecle, 
en France, tout śtait «grand». Il est vrai que tout comme les trois cćlćbres auteurs 
de thćdtre, Saint-Amant, Scarron, La Fontaine, Boileau, A des moments de distrac- 
tion, se sont essayćs au sonnet. Ces tentatives, eussent-elles ćtć des rćussites, n'en 
resteraient pas moins en marge de leur oeuvre. Quant au XVIIIE sićcie, il est celui 
de la prose poćtique, et aussi celui de Fómancipation des formes**, tout comme 
la premiere moitić du sićcle suivant. 

La seconde moitić du XTX siecle, au contraire, est I'Epoque du culte de la forme. 
Ce changement est frappant. Dans toute Foeuvre de Victor Hugo on ne dćcouvre 
gućre plus d'une dizaine de sonnets, une vingtaine chez Musset, et un nombre bien 
infćrieur dans celle de Vigny. Comment, du reste, I ame romantique se serait-elle 
laissśe emprisonner dans une cage A quatorze barreaux? II faut €tre Anglais et se 
nommer Wordsworth, pour savoir ce secret-I4. Mais Thćophile Gautier, lui, le grand 
promoteur de la thćorie de Fart pour Part, a plus de cinquante fois «scandalisć 
le bourgeois» par un sonnet, tandis que Folympique Leconte Delisle n'a gućre 
quw'une vingtaine de sonnets A son crćdit. Il a faliu Fimpulsion de Sainte-Beuve, 
Fenthousiasme de Josć-Maria de Hóródia et de Thćodore de Banville, le talent 
de Louis Mónard et de Catulle Mendes, le gónie des Baudelaire, des Verlaine et des 
Rimbaud pour ressusciter et renouveler la tradition?*. Elle sera continuće au XX* 
siecle, dans la poćsie d' Apollinaire, d' Emile Verhaeren, de Francis Jammes, de Paul 
Claudel, de Paul Valćry: il semble bien qie les Siciliens du XIIIE sićcle aient donnć 

aux Frangais un genre permanent. . 

On peut s'ćtonner que Chaucer, qui avait sćjournć en Italie et qui fut Fun des 
premiers Anglais A connaitre I'oeuvre de Dante n'ait pas composć un seul sonnet. 
La manie du sonnet, en effet, n'atteignit I Ile britannique que peu d'annćes seulement 
aprós que la France du XVI£ siścle en eut ćtć saisie. On remarque, du reste, dans 
les deux pays, un certain parallćlisme dans I'histoire et le dćveloppement de notre 
forme littćraire. La mode, en Angleterre, fut lancće par une anthologie, la Tottel/'s 
Miscellany, parue en 1557; le recueil contient les sonnets de deux pogtes qui avaient 
fun et Fautre visitć IItalie, Sir Thomas Wyatt et Henry Howard, Earl of Surrey. 
Ces deux pośtes pourraient bien, quant 4 leur róle dans I'histoire du sonnet, €tre 
comparć A Ronsard et A Du Bellay; ils pouvaient symboliser la Plćiade francaise. 
Les Anglais, en effet, n'ont pas seulement puisć directement a la source italienne: 
volontiers, leurs plus cólebres auteurs de sonnets passaient par la France. Spenser 
a traduit les Antiquitćs de Rome de Du Bellay et les biographes de Shakespeare — 

23 Jhes sonnets isolós se trouvent ćvidemment chez Jean-Baptiste Rousseau, le moins obscur 
des po$tes lyriques (je fais exception de Chćnier) du XVIIIE siecle francais, chez Voltaire meme, 
et chez Fontenelle, chez Lefranc de Pompignan et Alexis Piron. Cf. E.W. Olmsted, The Sonnet in 
French Literature, Ithaca, N. Y., 1897. 

24 Qn notera le livre d'Etiemble, Le Sonnet des voyelles. De Taudition colorće 4 la vision 
ćrotique, Paris 1968. 
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dont les sonnets seront traduits par Rilke?$ — insistent sur les dettes que leur poćte 
a contractćes envers ses collegues du continent?*. Mais, dans I'ensemble, les Anglais 
ne se sont gućre sentis les dćbiteurs des Franqais. Ils ont bien souvent reconnu pour 
leurs maitres les chantres de Bćatrice et de Laure, et non le poete de Cassandre 
et de Marie. Dans les quatorze vers de son Scorn not the Sonnet, Wordsworth nomme 
sept sonnettistes qui ont illustrć le genre, soit trois Italiens (Dante, Pótrarque, Tasso), 
trois Anglais (Spenser, Shakespeare et Milton, le plus italien, quant A la forme, 
de tous les auteurs de sonnets d'Angleterre), et un Portugais (Camoćns). En tout 
cas, la seconde moitić du seizićme et le dćbut du dix-septiśme siecles montrent que 
la mode, en Grande-Bretagne, en est au sonnet. Outre les poetes dćja citós — Wyatt, 
Surrey, Spenser, Sydney, Shakespeare et quelques autres — il faut rappeler John 
Lyly, mais surtout Thomas Watson et son Hecatonyathia ainsi que ses Tears of 
Fancy, dćja citós, Henry Constable et sa Diana, Michael Drayton et ses Amours 
in Quatorzains, Samuel Daniel et sa Delia. On pourrait se souvenir, toujours au 
XVIE siecle, de Giles Fletcher et de Barnabe Barnes, de Thomas Lodge et de William 
Percy, ainsi que d'une dizaine d'autres. 

Le XVII siecle anglais possźde au moins un grand gónie pour continuer la tra- 
dition, Milton, prócódć de John Donne et de William Drummond. Mais, a cette 
ćpoque, il faudrait plutót chercher des noms de poetes qui se soient abstenus de com- 
poser des sonnets. Parmi les poćtes de renom, je ne vois, au XVIIE siecle, que Jonson 
et Harington qui n'aient pas vraiment ćtć intćressćs A contribuer A I'ćpanouissement 
d'un genre si bien ćtabli dans la littćrature anglaise. Aprós Milton et sa gćnćration, 
la chaine, pourtant, se rompt. Puis Thomas Gray et Thomas Warton se chargent 
de la rćparer, provisoirement du moins. Mais il a vraiment fallu attendre Wordsworth 
pour assister au renouveau du sonnet anglais. 

Il est, en effet, comme on Pa dit, le seul grand poste romantique de Grande- 
Bretagne qui ait eu le gónie du sonnet. Shelley en ćcrivit, il est vrai, Coleridge aussi, 
et Keats, et Byron, mais il ne s'agit point, chez tous ces poetes, d'une partie essen- 
tielle de leur oeuvre, ni d'une de leurs formes prófórćes. Le sonnet sera, au XIXe 
siecle, le genre d'Elisabeth Barrett Browning, sa róputation restant surtout attachće 
a ses Sonnets from the Portuguese, et dans les travaux de Dante Gabriel Rossetti — 
nom que le lecteur a ćgalement dćja rencontrć — le sonnet prend aussi une place 
centrale, The House of Life ćtant Fune de ses oeuvres maitresses?7. Depuis la fin 
du XIX* siecle jusqu'A nos jours, les artisans du sonnet, tels William Lisle Bowles 
 

25 I] n'est pas possible de mentionner ici les traductions que des milliers d'amateurs et d'ćru- 
dits, de poetes et ... de prosateurs ont publićes. Celle d'A. Th. Barton rćjouit le coeur d'un «clas- 
sique» (Guilielmi Shakespeare Carmina, London 1913-1923). 

26 Voir en particulier Sir Sidney Lee, 4 Life of Shakespeare, New York 1909. 
27 Comparez, par exemple, le premier vers du sonnet de Keats On the Sonnet: *If by dull 

rhymes our English must be chained...”* et le dóbut du sonnet de Rossetti The Sonnet: *A Sonnet 
isa moment's monument / Memorial from the Soul's eternity””. On voit de quel cótć se trouve I'enthou- 
siasme. 
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le meilleur de sa classe — mais ses cinquante ćchantilłons sont loin d'etre tous 
bons — se prćsentent en lćgion. On pourrait citer Aubry de Very, George Meredith, 
Algernon Charles Swinburn, Oscar Wilde. Au XX€ siecle, Yeats et Masefield se 
sont fait un nom dans Ihistoire du sonnet. Aux Etats-Unis, Henry Wadsworth 
Longfellow s'est fait remarquer par des sonnets, ainsi que Jones Very, Ezra Pound, 
Edwin Arlington Robinson et, 4 une ćpoque plus rćcente, Edna St. Vincent Millay 
et Malcolm Cowley. 

Ł'italie, la France et I Angleterre ne sont pas seuls terres d'ćlection du sonnet. 
L'Espagne ćgalement, ainsi que le Portugał se sont enthousiasmćs du genre. L'Alle- 
magne, aussi, 4 moins juste titre, pourtant, tient une place respectable dans I'histoire 
gćnćrale de notre forme poćtique. 

Le sonnet fut róvelć A la presqu'ile ibćrique avant qw'il ne le fut a la France; 
mais jamais les poćtes espagnols, A quelques exceptions pres, ne se passionnćrent 
róellement, corps et Aime, pour le genre. liiigo López de Mendoza, Marqućs de 
Santillana (1398-1458), auteur de PInfierno de los enamorados — ou il se montre 
disciple de Dante aussi bien que de Pótrarque — a probablement le mśrite d'avoir 
introduit le sonnet en Espagne?*. Il composa, en effet, durant une carrićre diplo- 
matique fort mouvementće, quarante-deux Sonetos fechos al italico modo, dont la 
valeur intrinseque, pourtant, demeure minime. Mais ces sonnets prouvent que les 
Espagnols se sont laissć inspirer par Petrarque cent ans avant les Frangais. L'effort 
de Santillana ne suffit pas 4 lancer dans sa patrie la vogue du genre. Juan Boscan 
Almogaver (ca. 1490-1542) voulut 4 son tour s*y essayer. Chez ce poete de seconde 
classe, le godt tenait lieu de gónie. Le gońit tout seul, pourtant, ne suflit pas — mćme 
quand une veuve fidóle se charge de publier łes quatre-vingt-douze sonnets laissćs 
par le mari?” — a faire d'un honnćte talent Pógal des auteurs de la Plćiade ou des 
pogtes ćlisabćthains. Le róle de Boscan, comme celui de Santillana, du reste, est 
plutót dans le domaine de la prosodie que dans celui de la poćsie. C'est apres eux, 
en effet, que la littćrature espagnole s'est tournće vers le metre italien, I'hendć- 
casyllabe. Mais elle ne s'est pas encore tournee dćfinitivement vers un genre italien, 
le sonnet. Il faut ajouter que dans łe quatrieme volume des oeuvres de Boscan ont 
trouvć refuge les trente-sept sonnets de Garcilaso de la Vega, qui mourut en 1536 
a Page de trente-quatre ans, soldat, poste et voyageur, qui avait sćjournć un certain 
temps 4 Naples*%. On peut croire que Garcilaso de la Vega a jouć un róle plus 
important que Boscan dans Thistoire de la naturalisation du sonnet en Espagne 

La seconde moitić du seizićme siecle espagnol peut fournir a Vhistoire du sonne 

28 Cf. A. Vegue y Goldoni, Łos sonetos «al italico modo» de Don Ińigo López de Mendoza: 
estudio critico y nueva edición de los mismos, 1911; R. Lapesa, Ła obra litteraria del Marqućs de 
Santillana, 1957. Pour la fortune du sonnet dans d'autres pays ibćriques que I'Espagne, voir P. P. Pa- 
redes, El soneto en Venezuela, Caracas 1962. 

29 Ces sonnets se trouvent dans le second volume des Oeuvres completes. 
30 B, Croce, Intorno al soggiorno di Garcilaso de la Vega in Italia, Napoli 1894. 
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un grand nom, mais guere de grands sonnets: Cervantes. On pourrait citer Diego 
Hurtado de Mendoza (1503-1575), petit-fils d'Ifigo López, et Luis Ponce de León 
(1527-1591), moine a teinte mystique; mais ils demeurent tous deux sans grand 
ćcho dans les lettres internationales. Cervantes a une tout autre rósonnance, quoique 
Phistoire littćraire n'ait en fait de sonnets retenu de lui que deux śchantillons. Le 
premier est une piece de circonstance. A. Poccasion de la mort de la reine Isabelle 
de Valois, on publia un volume de poemes ćlegiaques (1569), qui contient la «prć- 
cieuse» contribution du futur auteur de Don Quichotte alors Agć de vingt-deux ans. 
Le second sonnet a trouvć place dans le roman meme, s'intćgrant dans un dólicieux 
dialogue entre Babieca et Rossinante. Lope Felix de Vega Carpio (1562-1635) — 
nous sommes a la gćnćration suivante — a de meilleurs titres que Cervantes pour 
figurer dans Ihistoire internationale du genre que nous ćtudions. Un inventaire 
complet des sonnets sortis de la plume de ce gćnie montrerait un chiffre de 1500, 
mais on pense qw'il en a ścrit 1700 ou 2000: c'est a peu pres le nombre de ses pieces 
de thćAtre*'. Lope de Vega a ćcrit plus de sonnets que les Dante, les Pćtrarque et 
les Ariosto ensemble, que les Ronsard, les Du Bellay et les Baudelaire ensemble, 
que les Shakespeare, les Milton et les Wordsworth ensemble. Le sonnet serait-il 
donc espagnol? Nous n'avons comparć que des quantitćs. Une centaine de sonnets 
de Lope de Vega, surtout ceux que lui inspirait le sentiment religieux, peuvent 
€tre mis en parallele avec ceux que produisirent les meilleurs de ses rivaux. Et voila 
qui nous rappelle que saint Jean de la Croix a ćgalement ćcrit des sonnets. 

Luis de Gongora (1561-1627) avait essayć d'ćgaliser, de surpasser Lope de Vega 
par ses Sonetos heroicos et'ses Sonetos amorosos, et Francisco de Quevedo (1580-1645) 
y rćussit presque, grace A une dólicatesse de touche dont ćtait privć le crćateur, 
un peu superficiel, du gongorisme. Ici, on ne peut passer sous silence Calderón 
de la Barca. Et la tradition s'est continuće meme apres le Siglo de Oro puisque la 
littćrature espagnole abonde en prócieux exemples de sonnets jusqua IAge con- 
temporain. On les trouve dans la mćtropole du monde ibćrique, chez Miguel de 
Unamuno et chez Juan Ramón Jimćnez, chez Salvador Rueda et chez les fróres 
Machado, Antonio et Manuel, et chez Machado de Assis, qui peut nous servir 
de pont conduisant vers I" Amćrique latine. Ici, le premier auteur de sonnets semble 
ótre une religieuse, Sor Juana Inćs de la Cruz (1651-1695). 

Les sonnets portugais pourraient, A leur tour, remplir quelques volumes. Le 
genre fut introduit au Portugal, par Francisco S4 de Miranda, et Luis de Camoćns 
lui confćra I'empreinte de la perfection. II a laissć quelque quatre cents ćchantillons, 
que fon voudrait voir plus souvent dans le circuit des ćtudes littćraires internatio- 

 

3 Une ćtude mćriterait d'etre faite de "usage que Lope de Vega — apres Shakespeare — 
a fait du sonnet dans son oeuvre thćatrale. Cf. A. Restori, I sonetti di Lope de Vega, «Archivum 
Romanicum», XI: 1927, pp. 384-391, et CI. E. Anobal, Lope's Sonnets and Fecundity, «Hispania», 
XI: 1928, pp. 362-364, Un aspect du problóme a ćtć discutć par J. G. Fucilla, Daniello"s Annota- 
tions to Petrarch's «Canzoniere» and Lope de Vega's «El perro del hortelano», [dans:] Mólanges de littć- 

rature compararće et de philologie offerts a Mieczysław Brahmer, Warszawa 1967, pp. 241-249. 
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nales. Le contemporain de Camoćns, Antonio Ferreira, et Manuel de Faria e Sousa, 
qui ćdita l'oeuvre de Camoćns, continuerent la tradition du sonnet au Portugal. 
Ce pays, au XIX siecle, comptera parmi ses sonnettistes, outre Anthero de Quentał, 
Manual de Silva Gaio et Antonio Nobre. 

En Allemagne, les premiers auteurs de sonnets furent des hommes aujourd'hui 
oublićs*?. Le seul mćrite des sept sonnets qu'en 1575 un quidam Johann Fischart 
fit imprimer est d'etre, sans doute, les premiers de la littćrature allemande. II faut 
attendre le XVIIe siecle, Martin Opitz (1597-1639), disciple fidele de Pótrarque et 
de Ronsard, suivi de Philipp von Zesen, Andreas Gryphius et Hofmann von Hof- 
mannswaldau pour voir le sonnet s'ćtablir en terre de langue allemande. Pourtant, 
la forme n'y sera gućre prise au sórieux avant August-Wilhelm Schlegel. Bodmer 
aussi bien que Gottsched n'ont eu pour elle que du mópris. Mais, dans une fameuse 
legon sur le sonnet, que Schlegel fit a Berlin au cours de l'hiver 1803-1804, il dćclara 
que les sonnets devraient tout particulierement intćresser la critique allemande, 
«weil sie der deutschen Poesie bisher entweder ganz fremd gewesen oder doch nie 
Wurzeln auf dem Boden der deutschen Sprache gefasst, und neuerdings cinige 
Dichter sie einzufiihren versucht haben, was von grosser Wichtigkeit sein kann»**. 
Pour Schlegel ainsi que pour Wilhelm von Humboldt et Fócole romantique allemande, 
en gónćral, le sonnet est par excellence un genre du moyen age; voila qui en explique 
en partie le succes. Pour les romantiques frangais, au contraire, cest Ronsard, 
cest la Renaissance qui reprósentent le sonnet. Cela aura sans doute contribuć 
au dósintóressement que les romantiques frangais lui portaient. 

Goethe, on I'a dćja insinuć plus haut, a presque toujours pris une attitude rćti- 
cente a PFćgard du sonnet. Il est vrai qu'en 1807 et 1808 il en composa dix-sept, 
tous des pośmes d' amour dont I'esprit de Pćtrarque n'est pas absent. Il insćre ćgale- 
ment un sonnet dans sa tragćdie Die natiirliche Tochter (II, 4). Si Fon ajoute quel- 
ques:exemplaires qu'il envoya A I'occasion a des amis ou 4 des ennemis on a le total: 
une trentaine de sonnets. La fortune du sonnet allemand fut ćtablie par des poctes 
comme Uhłand et Eichendorff, Gottfried August Riickert et Graf von Platen, 
Eduard Mórike et Christian Friedrich Hebbel. Il faut ajouter des noms plus rócents: 
Ricarda Huch et Christian Morgenstern, Rainer Maria Rilke et Rudolf Alexander 
Schróder, Stefan Zweig et Stefan George. L'Autriche illustra le sonnet par Voeuvre 
de Josef Weinheber. Albrecht Haushofer, mort en 1945, composa quatrc-vingts 
sonnets dans sa cellule de prisonnier. 

Des remarques analogues pourraient Etre faites A propos des pays slaves. Sisko 
Mencetić (1452-1527) et Gjorgje Drzić (1461-1501) fournissent les premiers exemples 
d'imitation pótrarquienne dans les Balkans dalmates, la citó-rópublique de Raguse 
y ćtant alors le centre littćraire. En 1613 parut a Venise le recueil d'une cinquantaine 

32 H.Welti, Geschichte des Sonetts in der deutschen Dichtung, Lcipzig 1884; G. Wilker- 
Huersch, Gehalt und Form im deutschen Sonett von Goethe bis Rilke, Bern 1952; Mónch, op. cit. 

33 Citć par Welti, op. cit., p. 241. 
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de sonnets, Vila Slovinka (La fóe slave), du poste dalmate Juraj Baraković. Quant 
a la Pologne, elle subit directement I'influence de la France: Philippe Desportes 
y sćjournait quand Henri d'Anjou y rćgnait (sept. 1573 - juillet 1574). Les plus 
anciens sonnets polonais forment la collection des Fraszki (Des riens) de Jan Kocha- 
nowski (1530-1584), familier avec Poeuvre de Dante et de Pótrarque. Kochanowski 
fonda la tradition du sonnet dans son pays, brillamment illustróe au XIX© sićcle 
par Adam Mickiewicz (1798-1855) notamment dans ses Sonety krymskie (1826), 
en passant par Mikołaj Sęp Szarzyński (1550-1581) et Andrzej Morsztyn (1613-1693). 
Dans la Pologne du XX siecle, le sonnet demeure .une forme de poćme relati- 
vement frćquente. 

La Russie se mettra 4 ćcrire des sonnets des qu'elle aura dócouvert, au cours 
du XVII siecle, I"ouest de I Europe, mais Alexandre Pouchkine est le premier grand 
ćcrivain russe A preter sa plume au genre de Pćtrarque. Il faudrait, en Russie comme 
en France, ćtudier A part les sonnets des symbolistes, ceux d' Alexandre Block (1880- 
1921), inspirós de ceux d'Atanasi Atanasievich Fet (1820-1892). Puis il y a des 
postes comme Balmont et Ivanov. Konstantin Dmitrievich Balmont (1867-1943) 
s'est fait connaitre par sa traduction de Shelley avant de semer ses sonnets dans ses 
nombreux volumes de poćsie. Vyacheslav Ivanov (1866-1949), dont le nom brille 
avec un singulier ćclat dans I'histoire de la poćsie russe, n'a nullement móprisć notre 
genre. On constate pourtant que le sonnet n'a pas vraiment pris racine en Russie. 
II est peut-Etre trop profondóment ancrć dans les traditions les plus lointaines de 
PEurope occidentale. 

IV 

Une ćtude historique et critique du sonnet devrait s'orienter ćgalement vers 
la thćmatique. Les sujets traitćs, pourtant, varient A Tinfini. Tels sonnets sont faits 
de sentiments, tels autres de róflexions. Ici, du pótrarquisme ou de I'ćrotisme, 14 
du didactisme ou de la philosophie. Certains sonnets narrent des ćvćnements, 

'd'autres exposent une doctrine; tantót ils refletent la vie affective, tantót la vie 
intellectuelle; ils poussent les cris de la passion ou lancent les traits de la satire. 

Pourtant, on pourrait reconnaitre, sinon des constantes, du moins quelques 
notes dominates. L'amour platonique, śvidemment, demeure I'un des motifs princi- 
paux. Platonique? Dans ses formes, ses images, son vocabulaire, certainement, 
et dans ses suggestions immóćdiates, celles du moins que de nos jours le lecteur non 
próvenu saisit d'emblće. Mais il est dans toute la critique pótrarquienne une question 
a laquelle on ne tente que rarement de fournir une rćponse. Que comprenait le lecteur 
contemporain de Pćtrarque lorsqu'il lisait les belles comparaisons que le solitaire 
de Vaucluse multipliait pour rehausser les charmes de sa Laure? Quelles cordes 
de son coeur ou de ses entrailles, A cette lecture, se mettaient A vibrer? La rćaction 
śtait-elle de I"ordre des sens ou de celui de Fesprit? Laure n'est peut-Etre intouchable 
dans les vers que pour devenir une proie plus charnelle dans le róve. 

Pćtrarque, il est vrai, ne s'est pas contentć de dócrire sa belle e de peindre les 
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sentiments qu'il nourrissait pour elle. II a ćgalement chantć dans les 366 pośmes de 
son Canzoniere — 317 en sont des sonnets — des sujets ćternels autres que I'amour: 
la nature, la courte durće de la vie humaine, la jeunesse qui passe, la beautć qui se 
fane, le dćclin, la mort. Parfois mEme, I'amant fait semblant d'oublier sa maitresse et 
chantera Dieu et ses saints, ilchantera I'Ttalie, sa patrie dćchirće par des guerres. Pour- 
tant, sur le plan international, lespoemes descriptifs centrćs sur les charmes de Laure 
sont vraiment les poemes caractóristiques de la pensće et de la technique de Pćtrarque. 
II frappe le lecteur par la fróquence et Iabondance des topoi: occhi sereni, occhi 
leggiardi, occhi soavi, occhi lucenti sont des expressions qui, pour simples qu'elles 
soient, assument une valeur ćmotionnelle. Et, au dela des topoi, au dćla mćme des 
simples comparaisons, on distingue des tournures et des formules qui frólent 
Pallćgorie. Cependant, Fespace disponible dans les cent cinquante-quatre syllabes 
du sonnet italien interdit tout dćveloppement dans cette direction. Le sonnet CCXX, 
par exemple, ne nous apprend pas seulement que les cheveux de la bien-aimće ont. 
de Por, et la couleur et le prix; les comparaisons forment la texture meme de la phrase: 

Onde tolse Amor I'oro, et di qual vena, 
per far due treccie bionde? e'n quali spine 
colse le rose, e'n qual piaggia le brine 
tenere et fresche, et die” lor polso et lena? 

onde le perle, in ch'ei frange et afirena 
dolci parole, honeste et pellegrine? 
onde tante bellezze, et si divine, 
di quella fronte, piń che'l ciel serena? 

Da quali angeli mosse, et di qual spera, 
quel celeste cantar che mi disface, 
si che m'avanza omai da disfar poco? 

Di qual sol nacque I'alma luce altera 
di que” belli occhi ond” io 6 guerra et pace, 
che mi cuocono il cor in ghiaccio e'n foco? 

C'est a peu próćs ce que Spenser dit dans son «Sonnet LXXXTI»: 

Fayre is my loue, when her fayre golden heares, 
with the loose wynd ye wauing chance to marke: 
fayre when the rose in her red cheekes appeares, 
or in her eyes the fyre of loue does sparke. 
Fayre when her brest lyke a rich laden barke, 
with pretious merchandize she forth doth lay: 
fayre when that cloud of pryde, which oft doth dark 
her goodly light with smiles she driues away. 
But fayrest she, when so she doth display, 
the gate with pearles and rubyes richly dight: 
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throgh which her words so wise po make their way 
to beare the message of her gentle spright. 

The rest be works of natures wonderment, 
but this the worke of harts astonishment. 

Avec une pródilection marquće, les imitateurs de Pótrarque se sont attachćs 
4 ces topoi et ces themes, A ces concetti ou «conceipts»: cheveux blonds, joues roses, 
levres ćcarlates, poitrine opulente, dents de perle, yeux de feux, sourcis bien 
arqućs, nez fin et droit, front lisse et haut. Le dieu Amour, PAurore, les Astres, 
les Anges contribuent 4 transporter le lecteur dans le monde de Virrćel**. La littćra- 
ture de la Renaissance — croira-t-on que c'est aussi Pópoque de Rabelais!! — est 
particulićrement riche en sonnets dont P'inspiration pótrarquiennne est ćvidente. 
L'idćal de beautć fóminine inspirć de Laure ćtait si familier parmi ła classe cultivće 
d'Angleterre qu'a deux cent cinquante ans du Canzoniere Shakespeare pouvait €tre 
siir de son succes quand il ćcrivit ces quatorze vers (No CXXX) si delicieusement 
sarcastiques: 

My miistress” eyes are nothing like the sun, 
Coral is far more red than her lips” red. 
If snow be white, why then her breasts are dun, 
If hairs be wires, black wires grow on her head. 
I have seen roses damasked, red and white, 
But no such roses see I in her cheeks. 
And in some perfumes in there more delight 
Than in the breath that from my mistress reeks. 
I love to hear her speak, yet well I know 
That music hath a far more pleasing sound. 
I grant I never saw a goddess go, 
My mistress, when she walks, treads on the ground. 

And yet, by Heaven, I think my love as rare 
As any she belied with false compare. 

Le sonnet de Shakespeare produit Peffet de la toile de Marcel Duchamp dócorant 
d'une moustache la Mona Lisa de Vinci. En teignant en noir ses tresses jaunes, 
Laure non seulement fait figure d'ćtrangere parmi les blondes de Grande-Bretagne, 
mais elle perd son rang parmi la haute socićtć de son pays d'origine. Les dames de 
Varistocratie italienne, en effet — łes peintres de I'ćpoque en sont tómoins — avaient 
les cheveux blonds. 

Cette image de la Laure de Pćtrarque s'est fixće comme une sorte de prototype 
dans Pimagination d'innombrables auteurs de I'age ćlisabćthain et de Fócole de la 
Plćiade. Łes Amours de Cassandre nous en fournissent un exemple (No VI): 

Ces liens d'or, cette bouche vermeille, 
Pleine de lis, de roses et d'oeillets, 
Et ces sourcis deux croissants nouvelets 
Et cette joue A I" Aurore pareille; 

34 Cette varićtć peut Etre illustree par les titres de deux collections anglaises: H. Lok, Sonnets 
(1: a Feeling Conscience (1597), et J. Newbery, Mother Goose's Melody; or Sonnets for the Cradle 
1765), 
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Ces mains, ce col, ce front, et cette oreille, 
Et de ce sein les boutons verdelets 
Et de ces yeux les astres jumelets, 
Qui font trembler łes Ames de merveille, 

Firent nicher Amour dedans mon sein, 
Qui gros de germe avait le ventre plein 
D'oeufs non formćs qu'en notre sang ił couve. 

Comment vivrai-je autrement qu'en langueur, 
Quand une engence immortelle je trouve, 
D'Amours ćclos et couvćs en mon coeur? 

Ce sonnet, ćvidemment, ne s'inspire plus de I'esprit de Pótrarque pour son contenu; 
Pidćalisme mśtaphysique s'est ćvaporć entre les quatrains et les tercets. Mais on sait 
que le sensuel Ręnsard ne s'est jamais complu dans la pensće de ne donner le pre- 
mier baiser A sa belle qu'en un łointain paradis. La technique purement descriptive, 
bien plus proche de Petrarque, est employće dans la sćquence que Du Bellay nomma 
Sonnets de Ihonnćte amour. Voici le second de la sćrie: 

Ce ne sont pas ces beaux cheveux dorćs, 
Ni ce beau front, qui IF'honneur meme honore, 
Ce ne sont pas les deux archets encore 

- De ces beaux yeux de cent yeux adorćs: 

Ce ne sont pas les deux brins colorćs 
De ce coral, ces levres que j'adore, 
Ce n'est ce teint empruntć de I'Aurore, 
Ni autre objet des coeurs enamourćs: 

Ce ne sont pas ni ces lis, ni ces roses, 
Ni ces deux rangs de perles si bien closes, 
C'est cet esprit, rare prósent des cieux: 

Dans la beautć de cent graces pourvue 
Perce mon Ame, et mon coeur, et mes yeux 
Par les rayons de sa poignante vue. 

On est frappć par le retour incessant de comparaisons identiques, utilisćes A des 
fins diverses et dont la source ćvidemment, doit Etre cherchće dans la poćsie du Canzo- 
niere. Cette technique des comparaisons, pourtant, remonte bien au dela du chantre 
de Laure. Elle est au moins aussi vieille que le Cantique des Cantiques, dans lequeł 
le roi Salomon — nous oublions pour Tinstant les disputes des exćgetes — invite le 
pieux lecteur 4 admirer les charmes de sa bien-aimće. Elle a «des yeux de colombe» 
(IV, I) et des dents «comme un troupeau de brebis tondues» (IV, 2), sa joue est 
«comme une moitić de grenade» (IV, 3) ct ses scins «comme deux faons jumeaux 
d'une gazelle» (IV, 5), le nombril est «une coupe arrondie ou le vin aromatisć ne man- 
que pas» (VII, 3), le ventre cun monceau de froment entourć de lis» (VII, 3), son nez 
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est «comme la tour du Liban» (VII, 5) et la «chevelure de sa tete est comme la pourpre 
rouge» (VII, 6). Une mystique melće d'une magnifique luxure pónetre ce fameux 
cantique entonnć nagućre par Salomon. Alors qu'on voit dans le Canzoniere les 
amants se tenant par la main prendre l'air par les Champs-Elysćes, ici, ils se prome- 
nent, enlacćs, dans les collines de Juda plantćes de vignes. Ils y vont voir «si les grena- 
diers sont en fleurs» (VII, 13) et la douce maitresse promet a Famant que 14 elle 
se donnerait A lui (VII, 13), car elle est «malade d' amour» (V, 8). Jamais Laure ne 
consent A «donner son amour» (VII, 13) au poete, mais la belle Juive cede A Salomon: 
si le Canzoniere est inspirć de Platon, le Canticum canticorum Test par PEsprit saint. 

Salomon, de plus, possede I'avantage de Ićvidente sinećritć, celle de Pćtrarque 
demeurant Fobjet d'ćternels doutes. James Russell Lowell les a exprimćs dans un de 
ses brillants essais, Rousseau and the Sentimentalists, et Uhland, dans un sonnet 
An Petrarca, dont voici le premier quatrain, ol perce toute Fironie du pośte: 

Wenn du von Laura Wahres hast gesungen, 
Von hehrem Blick, von himmlischer Gebarde 
(Und ferne sei, dass angefochten werde, 
Was dir das innerste Gemiit durchdrungen!)... 

Les conclusions auxquelles ces pages m'engagent sont d'ordre historique et d'or- 
dre critique. 

L'histoire gónćrale du sonnet se prósente a peu pres comme suit. Parti de la Sicile 
au cours de la premiere moitić du XIII" siecle, formulć pour la premiere fois sans 
doute par Giacomo ou Jacques le Notaire, mais rćsultant certainement d'expóriences 
colłectives, le sonnet ne tarda pas A s'imposer A tous les po$tes italiens. Dans leur 
pays la tradition du sonnet est sans rupture aucune. La Renaissance assura la fortune 
europćenne du genre. L'Espagne, le Portugal, la France, les Pays-Bas, I Angleterre 
commencćrent alors A le cultiver, cette ćnumóration ćtant chronologique. La littćra- 
ture polonaise offre des exemples avant meme la littórature allemande, ol le sonnet 
n'est introduit qu'au XVIIE sićcle. C'est au XTX© siecle que cette conqucte littćraire 
du vieux continent s' achćve, par Iarrivće de sonnets russes, scandinaves, balkaniques 
et baltes; quelques pogtes dalmates, il est vrai, avaient ćtć parmi les premiers A imiter 
Pótrarque. L'Amćrique du Nord connait le sonnet par I'entremise surtout de I Angle- 
terre, et I'on sait, d'autre part, que la vie littćraire de I Amćrique du Sud, jusqua 
une date rćcente, a fidólement reflćtć celle de la mćtropole. 
Ę Le probleme de I'importance que le sonnet prend pour I'ensemble des lettres des 
divers pays se pose ćgalement. Cinq littćratures, au moins, si I'on y supprimait le 
sonnet, seraient cruellement atrophićes: Pitalienne, Iespagnole, la portugaise, 
Panglaise et la francaise. Dans les autres littóratures, en dópit de triomphes transi- 
toires, le sonnet occupe plutót une position marginale. Si j*avais A próciser en quel- 
ques mots la diffusion du sonnet en Europe, je commencerais peut-Gtre par conseiller 
au lecteur de jeter un regard sur une carte góographique. Mesurez la longueur des 
cótes de mer de chaque pays et si vous vous souvenez qu'une partie de la Scandinavie 
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et des Balkans s'est longtemps tenue a I'ćcart du mouvement gćnćral des lettres 
europóennes, vous aurez une rśponse presque satisfaisante au probleme de la fortune 
du sonnet. Peut-ćtre suffirait-il de dire: la diffusion du sonnet dans une littórature 
donnće indique la mesure de sa latinitć. On voudrait que Ihistoire littćraire fót si 
simple. 

Cet essai a ćgalement voulu attirer I'attention sur les possibilitćs d'ćtudes de poćti- 
que comparće et d'ćtudes comparćes de la poćsie. De telles ćtudes, centrćes sur le 
seul sonnet, pourraient remplir plusieurs volumes. Et d'autres formes fixes ou demi- 
fixes, le madrigal et le rondeau, Tode et la ballade, se preteraient A des analyses de 
meme nature. II s agirait dans ces travaux d'ćclaircir les problemes relatifs au rythme, 
a la mćlodie des vers et de Fensemble du poeme, en montrant pourquoi les auteurs 
se servant de telle langue s'arretent de prófórence a telle solution. Il faudrait dćcrire 
sur un plan interlinguistique, les rapports entre une ćmotion et son expression, entre 
une idće et son incarnation, rapports qui contribueraient a illustrer I'homogćnćitć 
fondamentale de la civilisation europćenne. 

EUROPEJSKI KONTEKST SONETU 

STRESZCZENIE 

Sztuka sonetu była od siedmiu wieków uprawiana przez poetów większości krajów zachodnich. 
Badanie — w skali międzynarodowej — architektury wiersza, rozkładu rymów, struktury strof 
odsłania, że ten poemat, o formie, jak się zwykle mniema, stałej, występuje w znamiennych warian- 
tach. Można wyróżnić trzy podstawowe jego typy: sonet włoski lub Petrarkowski, sonet Ronsar- 
dowski (nieco odmienny od typu nazwanego francuskim) i sonet angielski lub Szekspirowski. Wziąw- 
szy pod uwagę wszystkie formy, jakie przyjął sonet w Europie, można zaproponować tylko jego 
definicję empiryczną, względnie płynną: jest to poemat o czternastu wersach podzielonych nierówno 
na dwie grupy czy dwa systemy, które się uzupełniają lub kontrastują ze sobą. Wszystkie inne re- 
guły pozostawia się decyzji poety, który je respektuje w takiej mierze, w jakiej jego zdaniem służą 
osiągnięciu samego celu tego gatunku, a mianowicie wytworzeniu za pomocą minimum środków 
możliwie najsilniejszego efektu poetyckiego. Co najmniej pięć literatur — gdyby im odjąć sonet — 
uległoby okrutnemu okaleczeniu. Są to: literatura włoska, hiszpańska, portugalska, angielska, 
francuska. Zdaje się, że kariera sonetu w różnych krajach pozostaje w jakimś związku z długością 
wybrzeża morskiego w tychże krajach; trzeba jednak pamiętać, że ważne połacie Skandynawii 
i Bałkanów długo trzymały się na uboczu ogólnego ruchu literatur europejskich. Może wystarczyłoby 
powiedzieć, że rozprzestrzenienie się sonetu w danej literaturze wskazuje na miarę jej łacińskości. 

Przełożyła Stefania Skwarczyńska 


