
io p

Pour se venger de cette deception, le poete se fait 

"auteur" ou "inventeur" sur un autre plan, inferieur :

au drame reel, a 1 'action, a la vie, il 

substitue un texte qui en est le reflet deforme :

parodie, comedie, et flnalement, litterature , 1 "Conteur",

il avoue maintenant q u’effectivement il a ere j lui-m$me

"toutes les fStes, tcus les triomphes, tous les drames."‘~

Mais encore, en deuxieme lieu, nous voyons ici un nar

rateur toujours aux prises avec son personnage, cherchant 

a le denigrer, a le miner, ou bien a le supprimer par 

motif de vengeance. II lui en veut de son inefficacite, 

de son .incapacity de mener, definitivement, a bien l'entre- 

prise. Des attentats sur son personnage, cps continue],les 

interventions dans le cram© qui se joue au niveau des 

personnages, 1 * engagent, en fait, dans un autre drame 

et font ê lui un acteur de ce drane : dramatis persona.-^

Pour ce nouveau drame un autre "schema" dramatique se 

presente a nos yeu^. L'ancienne relation tri-partite du

1. cf. supra, p.88. Pour le developpement de ces 

idees : voir chapitve V, op.187-193,©t pp.201-202.

2. Adieu. (C'est nous qui soulignons)

3. I 'idee de ce double drame dans lequel est engage 

le poete est exr.rimte aussi par E. Rhodes Feschel,

Elux and Reflux. Ambivalence in the poems of A.

Rimbaud, lene'-e, Droz, 1977, p. 12'+ :

"In thus assuming his different rfiles, F j.mbaud 

portrays his other selves in dramatic inter

action. ...

And Itimbaud's roles, the dramatis personae of 

his productions, relate not only to the audience 

and the author, but also, and most profoundly to 

each ocher."



narrateu ses personnages :

narrateur

/  \  1 
sonnage vs personnage

est remppar la confrontation directe da narrateur

avee sesnnages :

rateur/comeaien vs personnage/comedxen 

adversaire) (adversaire)

Ce nouvee de drame est noins evident que l'autre 

puisque i' en voyons dans le texte que les repercus

sions : aaie* Le veritable drame se joue pour ainsi 

dire "hotexte". Et maintenant se revele pleinement 

le caracbuble de ce drame et de cette comedie.

D'une la comedie est le signe de 1'attitude 

critique ‘te vis-a-vis de 2ui-m§me et l'aveu de 

l'echec., d'autre part, elle est aussi la preuve 

que le pcest pas indifferent a son echec. II se 

debat con defaite et cherche, en fait,a continuer, a 

prolonger.tte (le drame) en la transposant sur un 

autre plslui au ,1*.'U. La comedie done, symbole de 

l'echec, .multanement expression du refus d'accepter 

cet echeat que le poete persistera a se venger sur 

son persoen le transformant en comedien, nous sau- 

rons qu'ira yas abandonne la lutte.

La co toute futile, toute statique qu'elle soit, 

s 'integreame, - a un drame plus vaste qui, lui, est 

toujours sion de la volonto d'action. Dans ce 

drame quisse la comedie nous pouvons decouvrir

1 6

1 . cf. sp.5 9.



/

1C7

alors une fois de plus toute 1 'ambiguite, la dualite de 

Rimbaud, qui se manifesto dans les deux courants 

sensibles dans toute 1 'oeuvre du poete :

- l faction, le mouvement, l 1elan vers un but,

- 1 'arrSt, le jeu, la parodie, l'aveu de l'echec.



/

C H A P I T 3 E ___IV

THEATRE JOYEUX. THEA^PE ?°Iw ITi:
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Theatre .ioveux. Theatre crimitif

Nous avons decouvert, au chapitre precedent, le carac- 

tere essentiellement negatif de la "comedie" rimbaldienne : 

elle contrecarre tout mouvement, toute progrjssion, comme 

nous allons le voir eonfirme encore aux chapitres sui- 

vants.

Mais elle s'insere aussi dans une action plus vaste, 

dans un drame qui depasse le drame textuel. Tile fait 

partie d'un mouvement qu'elle ne saurait nier, d'un ef

fort continuellement renouvele par le poete pour "arriver 

a 1'inconnu". - Or, cet "elan mystique"1 paradoxalement, 

semble-t-il, s'exprime aussi, souvent, dans la poesie de 

Rimbaud, en images the&trales. - Nous revenons done 

maintenant a la double conception, a la double fonction 

du theatre dans cette poesie, et que nous avons deja rele- 

0 p 

vee dans la Lettre du Vovar.t.

Dans ce chapitre il sera question de ce theatre que 

nous avons nomme ailleurs : theatre surnaturel, tneitre 

primitif'. II s'agit du spQctacle joyeux, feerique, 

dionysiaque, qui semble surgir spontanement dans les poe- 

mes de la naissance, de la creation d'un univers nouveau 

et cnaotique.

Au chapitre suivant nous analyserons les images du 

spectacle parodique^ ("spectacle de 1'incompetence"s) qui

1. Brouillon (Alchimie du Verbe'J, S. Bernard, ed.citee,p338.

2. supra.cnap.il, p.45.

3* chap. I , p.5 , p ,_l2.

4. cf.chap. I, p.6 , p.12.

5. R. Chambers, I'Art sublime du comedien, i n :Saggi 

e ricerche di letteratura irancese, vol.XI, I\XTan*, 

i;?i, p.i..---------------------------
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se deroule dans l'espace rosl*eint de la "scene", lieu 

artificiel, et qui impose se? lois contraignantes aux 

persoDnages et a 1'action.

Ces deux notions sont pourtant confondues dans la 

poesie de Rimbaud a tel point qu'il est rouvent diffi

cile, voire impossible^de les separer. D'apres une cer- 

taine theorie de 1'evolution du theitre, les deux con

ceptions : theatre sanre - theatre profane, ne seraient 

pas consubstantielles, mais consecutives. Fondee en 

premier lieu sur une interpretation de quelques remarques 

faites par Aristote dans sa Poetiaue.l cette hypotnese 

a eta reprise par Nietzsche.2 Bien qu'encore tres

1. Aristote, la Foetigue d 1Aristote. trad. A. Katzfeld,

K. Dufour, Lille-Paris, e Bigot Freres et Felix Alcan, 

1699, pp.13 / 15.

IV-7.)"Bonc la tragedie, issue d 'improvisations

(comme aussi la comedie : la tragedie doit 

sa naissance a ceux qui sreludaient au 

ditnyrambe; la corr.tLaie 4'ceux qui crelu- 

daier.t aux cnar.ts r^alli-ues. qu'on exe- 

cute aujourd'hui encore aans beaucoup de 

villes), s'accrut peu a peu grace aux 

poetes qui developpaient tc,»t ce qui sem- 

blait lui Stre propre; puis apres avoir subi 

de noTibreuses transformations, elle se fixa, 

des au'elle fut. en possession de sa forme 

propre."

8.)"La tragedie ne passa que tard des fables 

courtes a sa juste grandeur, et du style 

plaisant, gu t.gruu,y ds .̂or? ancjenne 

forme satvrique. a la noblesse."

9.)"D'abord on se servait du tetrametre, carce 

que la .EQ.esi? H a l t  g^tyriaue et faisait 

une Plus grande -cart a la dance..." .

(souligne par nous,.

2. F. Nietzsche, T'ori~ine de 1; tra^eul'? 'inns 1'es- 

prit de la musirjue., Paris, Mercure de France, 1901.
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contestee" de nos jours, surtout en ce qui concerne les di- 

verses etapes de son evolution,2 elle est consideree 

aujourdfbuipar beaucoup de theoriciens du theatre comme 

un fait historique.-^

Cette conception coherent© de 1'evolution du theatre, 

a partir de la danse sauvage, en passant par les rites re- 

ligieux - rites dionysiaques - juscu'a l'avenement d'un 

theatre "representatif", n'est pas, c'est evident, pre- 

sente en tant que telle chez Rimbaud. Mais cette theorie 

nous permettra neanmcins de rassembler aes images isolees 

dans sa poesie, que le poete n'avait sans aucun doute pas 

1’intention de reunir, mais dont il a peut-Stre, quand 

mSme, obscurement senti le rapport.

1. cf. G. Stainer, Introduction, Homo ludens. London, 

Temple Smith, 1970, p.l4;

"On present evidence, Huizinga's confident account 

of the ritual origins of Greek drama looks badly 

out of date."

2. G.F. Else , The Origin and Early Form' ot Greek Tra

gedy, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 

1965.

3. R. Pignarre , Hjstoire du theatre, Paris, Presses 

Universitaires de France, i9'/u.

A. Artaud., Le theatre et son double, Paris, 

Gallimard, 1964•

L. Serrano y Jeux de masques, Paris, Nizet, 1977, 

Introduction.

C. Sachs t ’.'/orId history of the "qnce, London,

Allen & Unwin, 1938.

H.D.F. Kitto, Greek Tragedy, London, 1 ethuen, 

1939.

K. Mantzius . A History of Theatrical Art in 

Ancient and 'iodern Tines, (vol.I : The earliest 

tines), Gloucester, "ass., Peter Smith, 1970.
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La premiere etape dans cette evolution serait le thea

tre "primitif". Cans la poesie de Rimbaud il se deploie 

en spectacles multiples : aanses, feeries, f£tes, defiles, 

carnavals, cirques, - toujours accompagnes" d'autres sym- 

boles de la joie, de la naissance, de la fertilite.de la 

creation : flours, couleurs, mouvement, musiques, amours, 

lumiere, - veritable theatre "total" tel qu'il est defini 

par Artaud :

"Lier le theatre aux possibilites de 1'expression 

par les formes, et par tout ce qui ast. gestes, 

bruits, couleurs, plastiques,... c'est le rendre 

a sa destination primitive, c'est le replacer 

dans son aspect religieux et metaphysique, c'est 

le reconcilier avec l'univers." 2

C'est parce que ce theatre s'insere dans le contexte 

de la creation cosmique, que nous lui decouvrons un rap

port avec le theatre primitif. C'est dans la mesure ou 

le theatre rimbaldien a~it. comme les anciens rites reli

gieux qui "imitaient" le mystere de la creation dans le 

but de transcender ef fectivement 1'imitation et de dever.ir 

"creation", - c'est dans la mesure oil il se fait 

"tremplin"'1 vers "I'autre monde"/- que nous pouvons parler 

d'un theatre "primitif", "surnaturel" chez Rimbaud.

1. Le contexte est important puisque nous retrouve- 

rons les m?mes images dans la poesie de Rimbaud 

dans un autre cadre, le cadre "artificiel" que 

nous allons etudier au chapitre s;ivant. Elles 

n'auront alors plut, la m£me ampleir, ni la rn§me 

signification.

2. A. Artaud, o p . c i t p.106.

3. L. Serrano, o p . c i t p.9 : "tremplin vers Dieu". 

if. Guvriers.
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Car le theatre primitif se distingue du theatre moder- 

ne en ce qu'il "represente" le processus de la creation, 

non pas la creation accomplie. II doit done servir a 

amorcer la veritable creation, et, par la, s'y integre, 

arrivant a la creation elle-r.3ne. (Le theatre raoderne, 

par contre, est imitation et parodie du produit fini : "le 

Doubxi... de cette realite auotidienne et directe dont il 

s’est peu a peu reduit a n'Stre que l'inerte copie, aussi 

vaine qu'edulcoree."^)

La fonction du tneitre primitif est done celle de me- 

diateur, de catalyseur, et s'apparente en ceci a la f§te,

telle qu'elle est definie par Caillois :

nl'homme vieillit et meurt...

La nature, a 1’approche de l'hiver, perd sa 

fecondite et semble deperir. II faut re- 

creer le monae, rajeunir le systeme... II 

faut au'un acte positif assure a I’ordre 

une stabilite nouvelle. On a besoin qu'”n 

simulacre de creation remette a neuf la na

ture et la societe. C'est a quoi oourvoit 

la f&te." 2

"La f£te se presents en ef t cornice une 

actualisation des premiers temps de 

I'univers, de I'Urseit". 3

M0n se rend au lieu ou 1'ancStre mytnique a 

faijonne I'espece vivante dont procede le 

groupe...

Des acteurs miment les fails et Iss geates 

au heros...

1. A. Artaud, op.cit.. p.74.

2. P. Caillois ̂  L'iiomce et le sacro. Paris, Gallimard, 

1950, p.119.

3. ibid., p.130 •



II s'agit, en effet, de^rendre presents et agis- 

sants les §tres de la periode creatrice, qui 

seuls, ont la vertu magique capable de conferer 

au rite 1'efficacite desirable." 1

Chez Rimbaud, cette tendance vers la transcendance, 

cet effort pour s'emparer du surnaturel afin d'animer la 

representation et afin de la transformer en Creation. n'est 

evidemment pas a prendre au sens etroitement religieux.

Cans sa poesie cette tendance s'exprime dans un mouvement 

vers les hauteurs, vers la iumiere, qui sont symboles de

I.rinconnu. Cette montee vers les hauteurs est particuliere- 

ment evidente dans le poeme Villes I . poeme de la crea

tion coscique, chaotique :

"C'est un peuple pour qui se sont montes ces 

Alleghanys et ces Libans de r§ve."

"... des vStements et des oriflammes ecla- 

tants comme la lumiere des cimes."

"Sur les passerelles de l'abime et les toits 

des auber>res i'araoar au ciel pavcise les 

mats."

"L*ecroulement des apotheoses rejoint les 

champs des hauteurs..."

"Au-dessus du niveau des haute:; crStes..."

"Des corteges de Mabs... aontent... des ravines.")

"la-haut..."2

II est important pour notre sujet de preciaer tout de 

suite que, pour nous, cetto Vilie qui n'est pas "ville" 

mais qui est plutflt vision de tout un univers, est elle-meme

1* R. Caiilois, op.cit.,p.!33.

2. C'est nous qui aoulignons.

Four la mouvement en sens inverse danj ce mSre 

poeme, voir plus loin, p.126.
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un symbole de cet "autre monde", ou ac "l'inconnu" que

cherche le poete. Aiileurs il la nomme, plus explicite-

ment, toujours au pluriel : "les splenaides villes" :

"St a l'aurore, armes a 1une ardentc patience, 

nous entrorons aux splenaides villes."

(Adieu)

Le rapport entre 1'image des "Splendides Villes" et la 

"Cite Sainte" de 1'Apocalypse, vilie ideale, ville rSvee, 

a d*aiileurs aeja ete note par plusieurs critiques.*

Nous decouvr:.rons dans la poesie de Rimbaud d'autres evo-

2

cations de "Villes Splendides", bien que parfois paro- 

diees. Dans chacune de ces Villes, 1'absence ou la pre

sence du theatre, le rapport particulier entre la ville 

et le theatre, seront significatifs.

Venons-en maintenant au theatre surnaturel. Nous 

allons voir que la plupart des "spectacles" dont il sera 

question dans ce chapitre, se caracterisent par ce m£me 

mouvement ascendant que nous avons signale plus haut, ou 

bien, tout au moins, par un mouvement energique qui semble 

se diriger vers un but, et que nous supposons §tre :

"1'autre monde".

115

1. cf. S. Ahearn, Imagination and the Peal : .-iimbaud 

and the City in nineteenth century i oetry. in :

Fevue de Litterature Pomrsaree. Paris, Didier, i+7» 

1973, pp.529/530 • "the city as a symbol of 

transcendance...".

cf. J. Dubreuil, La fin d MIUne Saison en Enfer11. 

in : Rimbaud Vivant. no.l, 2e trimestre 1973. p. 42.

cf. aussi notre interpretation de Villes I. 

infra, pp.134-137.

2. "Est-elle almee?" cf. infra, pp.122-125.

Villes II. chapitre V, pp.193-195.

Ville. chapitre V, pp.195-199.
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liC. Danse

La danse est en toute probability la forme la plus an- 

cienne du "spectacle11.

En premier lieu, evidemment, elle n'est q u 'expression 

physique et spontanee de la joie, - mais, portee jusqu'a 

l'extase, elle peut operer une transformation du danseur : 

"In the ecstasy of the dance man bridges the chasm between 

this and the other world, to the realms of demons, spirits 

and God... V/hosoever knoweth the power of the dance, 

dwelleth in God...".-

La danse provoque la perte de 1'individuality et rend 

possible la communion de l'Stre ainsi purifie (depouille 

de sa lourdeur humaine), avec le cosmos - Dieu. Le 

danseur devient un autre, la danse aevient le moyen pour 

atteindre l'autre. D'ailleurs, les masques adoptes par 

nos ancStres, en cachant l'indiviau, aevaient souligner 

cet effort de aepersonnalisat'.on et appuyer les gestes du 

danseur pour invoquer le surnaturel.

La danse acquiert tres tOc une dimension religieuse 

et s'associe aux rites executes par 1'homme primitif, - 

les peintures rupestres nous en livrent la preuve. Elle 

"’fut le premier acte religieux. Les mythologies de la 

Grece et de l'Asie anciennes la prennent pour symbole de

1 'acte createur."'-

1 . C .  S a c h s ,  o ? . c i t . . p.4. . 

c., P . P i g n a r r e ,  o p . c i t . ,  p .7 .



aio c'est. effeetivement a partir elu moment ou elie

J* ' ~n rythmes et en gestes traditionnels, done

lu - efficacc'S, qu'elle s ’approche du "spectacle". La

:':ule 3’/ uivise alors en participants et en spectateurs :

ectaele esc ne. Desormais ce ne seront que les ini-

ties qui sauror.t executer la danse. Elle-mSme devient a

ce Eomen— ia veritablement "representation", ou "imitation"

;_rait n s t c t e , *  con$ue conscierr.ment comme telle.

la signification de chaaue danse depend done, non

seulement de la psycnologie du danseur, de la volcr.te chez

lui de transcendance, mais encore de tout un contexte his-

tnrique, sociologique, et, finalement, artistique. - Aussi

allons-nous voir dans le theatre rimbalaien toute une va-

r i H e  d-v ianses differentes, de la plus primitive jusqu’aux

:’ r ; _ r o p r e m e n t  artistiques.

. ci:ez lirrbaua

fascination qu'exerce "le mouvement giratoire"^ sur

- . ■ . '• t t  evidente dans toutes ses poesies, m§me dans

Is.: ■ r ..".■.rs poeraes qui., pour la plupart, n'invoquent pas

encore lu "surnaturel". la volonte de se livrer au mouve-

r.ent rytr.r.e : express; Dn de la joie (Itrennes des orohe-

la rare fes oetites a.-noureuses), existe done

c.v . imbaua cornme deja chez les premiers hommos) en 

■tenors de tout ■ .intension religieuse ou de toute notion de

spec tael* :

• cf. R. Pignarre, op.clt.. pp.9-11.

. •• tessen , romenade et poesie. La Faye - Paris,

: outon & Cie, I967, p.126.
' ton de F# lust, lar.ee in Society.T, on-

don,Routlodge and Kegan Paul, lrw» p.I1 :



"Plus leger qu'un bouchon v 1 ai aa.'.se u-r 

les riots."’ (Bateau Ivro

Kais c ’est surtout dans les Illuminations rae nous 

trouvcns la danse qui opere la transformation du danseur, 

(ou de la danseuse, - elle est souvent feminine chez Rim

baud), en un §tre qu-L communie avec l'uni-vers. Ia l'uni- 

vers entier semble coilaborer a la renaissance, a la ere-, 

tion de ce nouvel £tre.

La danse s'inscrit done vraiment dans la tentative 

miurgique du poete :

"Rimbaud a cru trouver dans la danse onirique une 

sorte de verite existentielle qui lui apportait 

une prodigieuse exaltation de son moi en m£me 

temps au'elle le reconciliait avec l'univers." 1

la Danse - creation cosr.iriue - phrases

Deir.~ Beauteous 

L 1antithese:"Sst-ell

Le poeme Phrases evoque des moments isoles de 1‘expe

rience poetique de Rimbaud, (surtout a partir de la q-e 

Phrase). Dans la Phrase le poete saisit un de ses 

moments d'extase qu’aucun doute ne vient troubler, - 

justement parce qu'il ne s'agit la que d'un moment isoie, 

parce qu'il n'y a pas de suite :

"J'ai tendu des cordes de clocher a clocher; 

des guirlandes de fenStre a fenStre; des 

cnalnes d'or d'etoile a etoile; et je danse.''

(Phrases)

"Dancing is an instinctive mode of muscular

reaction - whoso function is either to 

express feeling or emotion or, at other 

times, simply to express 'excess energ: 

souligne ce mSme phenomene.

1. J. Plessen, op.cit., p.129.
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"Avant la danse, le monde s’offrait a lui comme 

un assemblage fortuit d'objets disparates (clo- 

chers,fenetres, etoiles); c’est lui mainte- 

nant qui, par le mouvement, va H e r  cet espace 

heterogene, lui,centre d'un espace parfaite- 

ment ferme, ou les horizons,tsnus en laisse, 

ne fuient plus."l

Plessen retient de cette Phrase surtout 1'impression 

d'un espace ferme. Pour nous, ce qui nous apparait d'a- 

hord comme frappant dans cet espace, c’est l'ouverture : 

le danseur etend la main, vers les etoiles, vers l’infini. 

La danse ressemble ici au vol - mais au lieu de "rouler

p

dans les etoiles" comme le clown de Banville, ce danseur 

cherche a s'approprier l’univers, a le subjuguer (cordea, 

chaines). Et, finalement, ne danse-t-il pas de joie, 

devant sa propre reussite? Ne s ’est-il pas, momentane- 

ment, confondu avec le dieu-createur : n ’a-t-il pas cree, 

pour lui-meme, un nouvel espace?

Les deux poemes, Fairy, et Being Beauteous, evoquent 

une naissance, ou peut-etre faudrait-il dire une renais

sance. Comme dans les rites de Dionysos, et comme dans 

le cycle de la nature, la renaissance est toujours prece- 

dee par la destruction :

"L'ardeur de l’ete fut confiee a des oiseaux 

muets et 1’indolence requise a une barque de 

deuils sans prix par des anses d ’amours 

morts et de parfums affaisses.

Apres le moment de l'air des bucherocnes 

a la rumeur du torrent sous la ruine des 

bois, de la sonnerie des bestiaux a l'echo 

des vale et des cris des steppes.'’ (Fairy)

"Des sifflements de aort et des cercles de 

musique sourde font aonter et trembler

1. J. Plessen, op.cit., p.131-.

2. Odes Funambule&T
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comme un srectre ce corps adore; des bles- 

sure:, ecarlates et r.olres eclatent dans 

les chairs superbes." i beauteous:

r'ais voici que lc nouvel etre frissonne, se net a danser 

et par la ranine toute la nature, se confond avec elle :

"Pour I'enfance d'Helene frissonnerent les 

fourrures et les onbres...

Et ses yeux et sa danse superieurs encore...".

(Lain)

"Les cculeurs uropres de la vie se foncer.t, 

dansent. se degagent autour de la Vision, 

sur le chantier. It les frissons s'ellvent 

et grondent.. (Being beauteous) l

C'est le monent de triomphe, l'accord conplet, la con- 

munion de 1'univers et de la danseuse. (Dans Heir.? 

Beauteous il y a m£me accord du poete/spectateur qui est 

absorbe aans la transformation de l'Etre : "Chi nos os 

sont rev§tus d'un nouveau corps anoureux.")

Ici, spectacle et creation se confondent. Remarquons 

justemer.t que le spectacle dans la creation organique sem

ble s'organiser inconsciennent en spectacle the&tral. Les 

elements du paysage semblent se disposer naturellerr.ent en 

decor :

"Pour Helene se conjurerent les seves ornamen- 

tales. . . (Fairy)

L'Etre de Eeaute evolue "devant une neige", suggestion

d'une mise en scene, sans pour autant la dessiner de fa<yOn

plus precise.

Mais dans ces deux poemes, le spectacle, surgi sponta- 

nement, ne s'achlve pas, ne semble pas aboutir. Dans les

deux poemes, apres la danse trionphante, il se produit une 

chute, ou une reduction :

"Le canon sur lequel je dois m'abattre a travers

1. C'est nous qui soulignons.
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la melee des arbres et de I'air leger.'"

( Bein:? beauteous) 1

L ?image guerriere, appuyee par 1'image de la chute du 

poete, signale une defaite, qui jette alors le doute sur 

la metamorphose qui vient de se produire. Cette metamor

phose, etait-elie complete? C'est ici que nous frappe 

l'ambiguite du terme : "rev&tus". Le nouveau corps" res- 

cemble alors plutSt a un v3tement, ou a un costume - un 

masque.2 La transformation du poete en "autre", la c o u j u - 

nion avee l'Etre de Beaute et avee 1'univers entier, n'etait 

que transitoire, n’etait qu'apparence, n'etait justement que 

s~oec tac le.

Dans "airv. egalement, le caractere theStral du spec

tacle s'accuse a la fin du poeme :

"Et ses yeux et sa danse superieurs encore... 

au plaisir du decor et de I'heure uniques.”

Spectacle admirable, spectacle "superieur", la danse

d'Helene evolue pourtant dans un cadre soudain retreci.

Si, dans la grande transmutation cosmique annoncee au debut

du poeme, 1'element theatral etait peut-Stre deja obscure-

ment present, il n'imposait pas ses U n i t e s  a cet univers.

Or, tout ce mouvement semble maintenant se figer dans un

cadre aont nous reconnaissons immediatement le caractere

"ornemental", theatral :"decor" artificiel, et non nature

vivante.

1. “'apres des recherches recentes, notamment 1 'article a'A. 

Guyaux, A orocos des "Illuminations" (1. Note sur le mot 

illisible de 7illec. 2. Y a-t-il des textes sans titres 

dans les Illuminations?), in : Revue d»His coire Litteraire 

de la France. Paris, Armand Colin, LXXVII, 1977, on ne peut 

plus considerer ces lignes comme faisant partie du poeme 

geinn; Eeauteous. Notre interpretation est basee sur l'etat 

du texte anterieur a cette decouverte.

2. Nous allons voir au chapitre VI, p.253, quelle est l'im- 

portance du "masque" chez Rimbaud.
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L'iquivoque de cette nature devenue decor est accrue 

par I'adiectif qui le qualifie : ’’decor et ( , . . )heure 

unioues.” Le qualificatif ("uniques”) impose au spectacle 

des U n i t e s  dans l'espace et a. ns le temps. La creation 

esperee ne se poursuivra done pas dans l'eternite, mais 

s'achevera, ici et maintenant, cans ce cadre immobile.

Dans les deux poemes nous avons vu la nature s'orga

niser autour de la danseuse. Tout conspire pour qu'elle 

puisse naitre et exister. Lais dans les deux poemes, 

egalement, nous avons ete temoin d'un echec : le depasse- 

ment du spectacle ne s'est pas realise,

II existe une troisieme "danseuse” chez Rimbaud,

”1’ almee"- , qui est en m§me temps "savante", et peut-Stre 

2

sorciere,- dont nous verrons non pas la naisi. ince,mais

la destruction :

"Se detruira-t-elle comme les fleurs feues...

Levant la splendide etendue ou l'on sente 

Souffler la ville enormement florissantel"

cf. aussi notre Conclusion, p.255.

1. "Est-elle almee?" Dernier:; s.)

2. D'apres le Grand -obert :

almee : danseuse d'Orient (d-j 1'arabe : alme, propre- 

ment savante)

D'apres le Petit Robert :

almee : danseuse egyptienne (1785 aluma "savante"), 

Suzanne Bernard (ed. citee, p.4^1, note 1) et 

Antoine Adam (ed. citee, p. 938, note 1) sont 

d'accord pour dire que "1'almee est une danseuse 

dans les Indes." Ajoutons-y un passage tire de 

1'article de 3. Leuilliot , Rimbaud, lecteur de 

Michelet. in : Revue d'Histoire Litteraire de la 

France, Paris, A. Collin, no.5, sept/oct.1974, p.856.
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Curieusenent, il senble que, ici, au lieu de collaborer a 

Is creation coscique, comme dans les poemes fairy et "gin." 

beauteous. cette danseuse doit en fait s'effacer avant que 

la creation puisse avoir lieu. L*image puissante de l'e- 

xistence virtue.lie de la ville (noter le subjonctif de 

"sente":on la sent deja souffler. on ne la voit pas encore),

- surgit au moment mSme ou la question de la destruction 

de la danseuse est posee. Quelle peut done Stre la 

raison de l'echec de cette danse?

Dans ce poene il existe une rupture tres eviaente en- 

tre la premiere et la deuxieme strophes, rupture qui met 

en relief le contrasts entre la "ville" d'un cfite, et le 

monde de la "danseuse" de l'autre. Cette ville soufflante, 

"enormement ficrissante", nous rappelle la Ville gigantes- 

que de "illes I : elle est associee a la lumiere, a une 

vaste etendue. Le participe present de "florissante" 

donne I'idee d'une floraison active, progressive. - L'assis- 

tons-nous pas ici, "aux premieres heures bleues", (heures

"Une 'almee', nous dit-on, est une danseuse in 

dienne. La gl' se devrait aussi tenir compte de 

l'etymologie : Ulmet. en arabe, c'est 'savante', 

du verbe qui signifie 'savoir', savoir la poesie, 

le chant, la danse. La sorciere n'est-elle pas 

destinee, selon I'ichelet, a 'rentrer' un jour 

'dans les sciences'..."

Precisons que Leuiiliot vient de relever(p.855) 

des ressemblances entre notre poene et un texte 

tire de La oorciero de I'ichelet. : otons parti- 

culierement que les "sorcieres sont, dans le 

li\re qui leur est consacre, 'filles de la mer 

et de I'illusion'," et que le sabbat prend chez 

1'auteur, 1'aspect "d'un vaste bal masque, a 

deguisemenis fort transparents", (p.356).

(^ignalons encore que d'aores I.euilliot, "l’ad- 

jectif (alme) figure deja dans Les "hereileuses



magiques~) a la naissance d'une "Splendide Ville"?

L'almee, en revanche, est comparee d'emblee aux 

"fleurs feues", fleurs mortes. Elle appartient au monde 

des "derniers masques", des "f^tes de nuit" , tout un monde 

artificiel done, mondeue 1'illusion, monde cre£ avec scien

ce, peut-etre, et monde du spectacle dont nous allons voir 

au chapitre suivant toute 1'importance.

Et n'est-ce pas la la raison pour laquelle il est

"necessaire" qu'elle meure? :f'est-de pas pour s'Stre

% 2
intercalee entre le poete-Corsaire- PScheur (ou P?cheuse)

et "La Ville Splendide", par lui recherch.ee, - n'est-ce 

pas pour avoir employe tout son art de seduction, tout son 

savoir, tout son pouvoir enchanteur pour convaincre les 

"masques" de son existence, douteuse? Ilotons justement 

la forme interrogative : "est-elle almee?" - son identite 

n'est jamais vraiment etablie. I-'ais le poete ne s'est-il 

pas laisse seduire pendant un moment? N'a-t-il pas pene- 

tre lui aussi dans le r81e : "FScheuse","Corsaire"?

ae poux. sous sa forme usuelle et pour qualifier 

la science, 'la science aux bras almes Or, 

cette image ne figure pas dans ce poeme.)

1. cf. aussi "l'aube d'or" de Pjorontoire. a la- 

ouelle nous faisons allusion plus loin, pn.140-141.

2. II n'est pas difficile de reconnaitre le po3te 

dans ces personnages associes a la mer.

La P§cheuse nous rappelle d'ailleurs ]e "PScheur" 

de ' emoiro. La "chanson" du Corsaire est 

peut-£tre la poesie.



"'e s'est-il pas rendu coupable, lui aussi, a'avoir "cru" 

au:;"f£tes de nuit sur la raer pure”? Justement, avec quel 

regret ne recor.nait-il pas la necessite de la destruction 

de 1'illusion : "C'est trop beaui c'est trop beau I"

La mort de la danseuse est necessaire, nous le con- 

prenons a present, pour que le poete, arrive au seuil de 

la veritable ville, puisse y en crer1 . La danse de l'al- 

mee, au lieu de depasser le monde du "spectacle" pour se 

joindre a la Vision, devient 1*obstacle entre le poete et 

la vision de la verite. Elle doit echouer precisement 

parce au'elle s'est retranchee dans un cadre trop etroit, 

et nous savons que ce n’est que dans la mesure oil la danse 

s'inscrit dans le processus de la creation cosmique au'elle 

reussit, momentanement, a transcender ce cadre etroit du 

spectacle, a devenir Creation elle-mgae.

II existe dans la poesie de Rimbaud un autre type de 

danse, forme d’art. done a'artifice : "Rondes Siberien- 

nes" rr.:te d'"ivor' , "tarentelles" et "ritournelles"

('ro: cntoiro), qui parviendrcnt encore moins a animer le 

cadre dans lequel elles se deroulent, cadre fige, archi

tectural ou tbeatral, contrastant avec le cadre cosmique. 

Ces danses appartiennent au spectacle parodiaue qui sera

p

analyse au chapitre suivant^.

1# • ous renvoyons le lecteur encore une fOj.s a la 

phrase d* .Idieu :

"Et a 1' aurore... .nous entrerons aux splenditits 

villes", deja citee. (supra, p. 115).

2. chapitre V, pp.179-180.
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la danse sauv.? ~e : ''"illon T

Chez nos ancStres, la danse "sauvage" avait certaine- 

ment un but magique : charmer tel dieu pour renare la 

chasse profitable, ou tel autre dieu pour prote&er la 

aoisson. File representait done le gesteae l'homme in- 

puissant, vers un dieu tout-puissant (ou des dieux tot t- 

puissants), une incursion dans le domaine de la magie, un 

effort pour s'emparer du pouvoir magique.

Dans la poesie de Rimbaud, la danse sauvage semble 

occuper une ::lace terminal©. Fans 'rilles I ; "les sau- 

vages dansent sans cesse la fete de la nuit", et dans 

Fauvais 3an: : "Cris, tambour, danse, danse, danse, 

danse!" elle marque la fin d’une experience.

vllles I evoque le surgissement magique ("de r£ve ") 

d'un paysage qui semble §tre en train de "se raonter",

Fous avons deja signals le rcouvenent ascendant de cette 

Ville qui semble vouloir s'etablir en haut; cemble vouloir 

se stabiliser. “ Fais ce mouver.ent est constanment contre- 

carre par un mouvement vers le bas :

"1'ecrouleuent des apotheoses"

1'effondrement du "paradis des orages" 

le mouvement des cascades - des avalanches

1*inversion de la mer et du ciel.

La presence des images "the&trales"2:

1. cf. supra, p.114.

cf. aussi chap.Y, p.181.

2. cf. aussi 8. Bernard, Lo ,e en \roce do 

Faudelaire .iusnu'a nos jours. 'aris, izet, 

-959, p.l95» note �7k :
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plateformes^

corporations de chanteurs 

corteges de mabs 

Bacchantes 

danses sauvages 

semble contribuer a 1*instability de la Vision, '.’’est-ce

pas un theatre qui terd vers l'absolu, et qui voudrait a 

chaque moment se realiser, theatre joyeu::, exalte par la 

proxiwit& du triomphe, - mais qui, en m§me temps, se:.’ble 

invoquer desesperenent quelque force magique pour declen- 

cher le nouvenent, pour operer la metamorphose et parvenir 

a la transcendance? Toutes ces inages thSStrales sont, 

d'apres notre interpretation, 1'expression d’un vain espoir, 

ou d'un aesespcir profond.

Ces "corporations de chanteurs geants" sont vStuos de 

Hv§tements et d' (..) criflammes eclatants c o m e  la luniere des 

cir.es1’, justement pour atteindre par la aux sommets, et 

peut-Stre dans 1'espoir de se transformer en "blanches

" . . . Rimbaud enricnit, semble-t-il, le 

paysage reel de reminiscences the&trales 

enpruntees soit a Shakespeare ( 'corteges de 

Maos'), soit a Vagner ( 'corporations de 

chanteurs' , souvenir des 'Minnesinger' ,

'cavernes des forgerons et des errdtes' , 

souvenir do Siegfried)...",

Cette image devient "theatrale" par rapprochoneat 

avec la scene ou avec les tretgaux. cb:nae dans le 

poeme 'Jcones oil le "ponton de ma^nnerio" (la 

definition de ce terne se trouve au chapitreV, 

p. 176, note 1) devient la scene oil s'a- 

battent les "oiseaux coraediens". Ici, les 

plateformes sont la scene ou les Rolands 

accoenlissent leur geste the&tral. (cf.infra, p. 128).
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