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LES POI~MES I~PIQUES D'ANDRt~ CHI~NIER 

IV 

L'AMI~RIQUE. 
Andr~ Ch~nier, d'apr/~s une hypoth~se de Becq de Fouqui~res, aurait 

esquiss~ dans l 'Invention, ,,ce grand prologue ~pique et didactique", [e plan 
g~n~ral d'une vaste ~pop~e embrassant ~ la lois l'Herm~s et l 'Am~rique. 
,,Dans ce premier grand projet, la d~couverte et la description du Nouveau 
Monde apparaissent comme le couronnement de l'oeuvre, comme le chant 
final. D'o~ vient doric que, darts tous les fragments et dans routes les notes 
qui se ra~portent ~ l'Hermks, l 'Am~rique a en quelque sorte disparu? Ne 
serait-ce pas que ce dernier chant de l'Herm~s primitif a pris de relies pro- 
portions dans l'esprit du porte, dans ses preoccupations, qu'A ce moment 
il s'est d~tach~ du po~me dont il n'6tait que l'~pilogue, pour former h lui 
seul un waste po6me de douze mille vers? Acette nouvelle ~pop~e sont venues 
alors se rattacher toutes les d~couvertes g~ographiques et astronomiques" t). 

On s'explique alors mal la note de l'Herm~s oCa Andr6 ChOrtler se propose 
de ,,parler enfin proph~tiquement de la d~couverte du Nouveau Monde." 
L'Am~Hque devait done y prendre peu de place. Je trois que l'ing~nieux 
et sagaoe critique des Documents nouveaux jette cette note trop 16g~rement 
en la supposant de date r6cente; elle aurait ~t~ ajout~e post~rieurement 

l'Herm~s pour y remplacer le chant final disparu ~). Cela me semble peu 
probable. Car comment dans ce po~me des temps pr~historiques qui s'arr~te- 
rait A la naissance des ~tats, le porte aurait-il trouv6 le moyen de parler 
de la d~couverte du Nouveau Monde autrement que dans une proph6tie 
sur les consequences lointaines de I'invention du commerce et de la navi- 
gation? L'action se pla~;ait dans ces deux po~mes ~ des ~poc~ues trop diff~- 
rentes pour que jamais l'id6e ait pu lui venir de les fondre dans un seul et 
m~me ouvrage. Mais pourquoi ne les aurait-il pas con~us imm6diatement 
comme deux po~mes distincts, intimement li6s et qui devaient se suivre 
de pr6s? Voil~ pourquoi il annonce d~jh l'un dans le prologue de l'autre 

peu pros comme il fair pour Susanne dans ces Eldgies Orientales: 

Mais aans peu, rn'~lan~ant aux armes, aux combats, 
Je dirai l'Am~rique ~ l'Europe montr~e; 
J'irai dam cette riche et sauvage contr~e 
Soumettre au Mancaf, ar le vaste Marat, on. 

L 'Amgrique viendrait apr~s l'Herm~s. Ce renseignement sur l'ordre chrono- 
logique des deux po~mes nous fait aussi comprendre pourquoi son 6pop6e 
am~ricaine nous est parvenue darts un ~tat encore tout embryonnaire. II 
n'en existe pas un plan comme celui de l'Hermbs, ni m~me comme dans l 'Ar t  
d'aimer une indication pr6cise sur le nombre des chants. Nous savons seulement 
que le porte se figurait l 'Amdrique comme une vaste composition de douze 
mille vers. Cela aurait fair un po~me plus imposant que l'HermOs, une 6pop~e 

1) Documents nouveaux, pp. 317, 318. 
2) Ibid., p. 319. 
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divis6e probablement en douze chants ~ la mani~re de l'Endide et du Paradis 
perdu. 

Si peu avanc~e que soit cette ~pop~e Andr~ Ch~nier l 'a con~ue de bonne 
heure, clans ,,sa premiere et bouillante jeunesse" lorsqu'il conduisait en 
esprit le vaisseau de Colomb ,,oil va  finir le-jour" ~). Ses amis ~taient initi~s 
/i son grand projet puisqu'il ~cHt dans resquisse d 'une (~pltre qu'il comptait  
adresser ~ de Pange: ,,Souvent tu me crois occup~ /~ faire des d~couvertes 
en Am~rique" 2). Plus tard, darts un fragment de la Rdpublique des Lettres, 
son imagination ail~e, l~ porterait  encore pour protester contre l 'esclavage 
et la traite des noirs: 

O~ pour lut l'Am~rique, ~ nos m~eurs /a~onn~e 
Ravit les noirs en/ants de la triste Ouin~e. 

C'est dans son ouvrage en prose Sur la Per/ection des Lettres que se trouve 
un fragment t o u t / i  fair important,  consacr~ aux nombreux auteurs qui ont 
eu rambit ion d'~crire un po~me sur l'Am~rique. I! distingue parmi eux deux 
vrais pontes, /l savoir 1' Italien Tassoni et un vieu~ porte fran~ais de grand 
talent dont il ne cite pas le nom. I1 regrette beaucoup que celui-ci n 'a i t  pas 
pers~v~r~ dans une si belle entreprise: ,Nous  aurions un po~me ~ opposer 
aux anciens" 3). 

Est-ce peut-~tre ce porte inconnu qui l 'a pouss~ tout jeune ~ entreprendre o 
lui aussi une ~pop~e sur l 'Am~rique en le persuadant par un bel ~chantillon 
qu'un grand auteur pouvait  r~ussir en cette mati~re et y ~galer les anciens 
en originalitY? On le dirait /l I 'hommage qu'il lui rend; il le v~n~re comme 
un maitre. 

Les circonstances historiques ont aussi contribu~ /~ d~terminer le choix 
de son sujet. Chateaubriand aurait condamn~ pour une ~pop~e fran~aise le 
sujet de ia d~couverte du Nouveau Monde parce qu'il  est ~tranger ~ la France 
et par consequent peu int~ressant pour les Fran~ais ~). Mais ~ I'~poque d'Andr~ 
Ch~nier on s'engouait de l'Am~rique et des Am~ricains par suite de la guerre 
de l'ind~pendance des Etats-Unis qui avait  provoqu~ un grand enthousiasme 
sur le continent de l 'Em'ope et particuli~rement en France. On ne s'~tait 
pas lass~ d'applaudir Benjamin Franklin qui, sollicitant le secours du gou- 
vernement fran~ais pour les r~volt~s, fit b~nir son pet4t-fils par le patriarche 
Voltaire. De nombretix gentilshommes fran~ais s'illustraient dans rAm~rique 
r y soutenant avec Rochambeau et La Fayette ,,la cause grave et austere 
de la justice." Ce n'~tait pas seulement par hostilit~ contre les Anglais qu'ils 
embrass~rent avec un noble enthousiasme la cause des Am~ricains; c'~taient 
aussi et surtout leurs sentiments d~mocratiques, leurs aspirations vers la 
libertY, qui les firent sympathiser avec les rebelles; c'~tait que dans le Nou- 
veau Monde" ils virent naitre uae r~publique. Aussi dans son po~me sur 
l 'Am~rique Andr~ Ch~nier n'aurait-il pas manqu~ de parler proph~tiquement 
des treize Etats-Unis:  ,,Quelles sont ces treize femmes . . . .  v~tues de telle 
mani~re . . . .  avec un tel visage . . . .  dansantes et se tenant  par la m a i n . . . ? "  

I) Edition Dimoff, t. Ill, p. 142-145 (Eligie ~ Fondat 2~. 
2) ,, ,, ,, III, p. 200-201 (Epftre au Chevalier de Pange). 
3) O~vres in6dites, p. 114. 
4) Oinie du Christianisme, seconde pattie, I, II.  
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Deux ans aprts la guerre d'Amdrique un autre dvdnement frappa vivement 
rimagination du porte. Le 10 aoflt 1785 La Pdrouse partit de Brest avec 
les frdgates, la Boussole et l 'Astrolabe, pour reprendre les voyages de d6- 
couvertes du capitaine Cook dans l'Ocdanie. Cette expddition, qui se termi- 
nerait tristement par un naufrage darts le Pacifique, ranima en France le 
souvenir des grands navigateurs portugais, anglais et fran~ais, prdcurseurs 
de La Pdrouse. C'est Andr6 Chdnier lui-m~me qui les dnum~re au ddbut 
du fragment que la disparition de La Pdrouse lui inspira six ans apr~ son 
ddpart: 

Magellan, Ills du Tage, et Dracke, et BougainviUe, 
Et l'Anglais dont Neptune aux plus lointains climats 
Reconnaissait la voile et respectait les pus. 
Le Cancer sous les feux de son br~lant tropiqnc 
L'attire entre l'Asie et la vaste Am~rique, 
En des ports o~ ]adis U entra le premier. 
L~ l'insulaire ardent, /adis hospitalier, 
L'environne: U p~rit. $a grande dme indign~e 
Sur les tlots, son domaine, ~ ]amais promen~e, 
D'ouragans t~n~'oreux bat le sinistre bord 
0,'1 son nom, ses vertus n'ont point fl~chi la mort. 
J'accuserai les vents et cette mer ]alouse 
Qui retient, qui peut-~tre a ravi La Peyrouse. 
ll  partit. L'amiti~. les sciences, l'amour, 
Et la gloire ]ranfaise imploraient son retour ; 
Six ans sont ~coul~s sans que la renomm~e 
De son tr~pas au moins soit encore inlorm~e . . . .  

On ignore quel usage Andrd Chdnier aurait fait de ce fragment. M. P. 
Dimoff, qui le croit Sans rapport avec l 'Am#rique,  le prend pour le prologue 
d'un po~me sur les navigateurs ~). II me semble plus probable que le porte 
l'aurait employd dans le prologue de l 'Am#rique afin de rattacher ce po~me 
davantage ~ son propre temps et d'en augmenter i'intdr~t pour ses com- 
patriotes. N'en aurait-il pas fait aussi en quelque sorte un po~me sur les 
navigateurs? N'oublions pas qu'il y cite parmi ses sources les Lusiades,  
l'dpopde des navigateurs portugais, de Vasco de Oama et ses hardis com- 
pagnons, et qu'il avait I'intention d'exposer dans l 'Am~rique les diffdrentes 
expdditions orientales des Portugais. C'est dans cette partie de son dpopde 
qu'il aurait trouvd plusieurs occasions d'y introduire la gdographie, tandis 
que le roman hdroique de ia conqu~te de I'Amdrique lui aurait permis d'y 
faire entrer l'histoire. ,Agrandir la carri~re des vers" par l'introduction de 
la gdographie et de i'histoire dans la podsie dpique, voil/~ le but ambitieux 
qui prdside /~ la conception de l 'Am~rique. 

Une note de l 'Am#rique nous apprend que le porte se proposait de visiter 
la plupart des pays qu'il ailait d~crire: 

,,Finir ~d ~,scoyQ . . . .  en. disant . . . .  : Un grand nombre de ces pays . . . .  
je les ai visit~s moi-m~me . . . .  D~crire en quels lieux j'ai ~t~ . . . .  J 'ai 

I) Edition P. Dimoff,  t. II, p. 299 en note. 
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march6 ~ pied un b~iton ~ la main, j 'ai  pris des chevaux de poste . . . .  je me 
suis confi6 ~ l a m e r  et aux voiles des vaisseaux pour aller ici et 1~ . . . .  me 
plaignant que la vie humaine est trop courte pour pouvoir  . . . .  cultiver 
tous ses amis . . . .  et en m~me temps tout apprendre, tout lire, 

Tout voir, aUer partout, tout savoir, et tout dire." 

II d~sirait s'instruire en voyageant,  comme le faisaient les pontes antiques, 
Orph~e, le compagnon des Argonautes, et Hombre, qui avait  vu de ses yeux, 
lorsqu'il dtait jeune et vaii lant:  

. . . .  Corinthe, Argos et Cr~te et les cent villes 
Et du fleuve Aegyptus les rivages 1ertiles. 

Pendant son voyage en Italie il avai t  pu esp~rer qu'il  verrai t  lui-m~me, 
apr~s Marseille, Rome et Venise, les lieux fameux de la Grace et de l 'Orient: 

Nous verrons tous ces lieux dont les brillants destins 
Occupent la me~noire ou les yeux des humatns : 
Marseille ofz l'Orient amine la tortune ; 
Et Venise ~lev~e ~ l'hymen de Neptune; 
Le Tibre, fieuve-roi, Rome, fille de Mars, 
Qui rdgna par le glaive et r~gne par les arts; 
Alhdnes qui n'est plus, et Byzance, ma m~re ; 
Smyrne qu'habite encor le souvenir d'Hom~re. 

L'Orient hantait  son imagination. II parle du bonheur d'aller en Syrie 
et en Egypte pour qu'il  puisse s'en souvenir dans un po~me sur la solitude. 
II mdditait probablement aussi un voyage en Espagne, car il s'6crie darts 
ses projets d'Odes Espagnoles:  , ,J 'ai  travers6 tes terres, autrefois si fertiles." 
Plus tard, apr~s son sdjour en Angleterre, dans l 'Epi logue  de l 'Herm~s,  il 
pretend que ce po~me l 'a accompagn6 dans des pays lointains et sur des 
mers lointaines. 

D~s son enfanee il dcoutait avidement  ies r~cits de voyageurs revenant 
des Irides ou de l 'Orient:  

Des voy. ageurs lointains auditeur empress~, 
Sur nos tableaux savants o~ le monde est tract, 
Je courais avec eux du couchant ~ l'aurore. 
Fertile en songes rains que ]e ch~ris encore, 
J'allais partout, partout bient6t accoutum~, 
Aimant tousles kumains, de tout le monde aimS, 
Les pilotes breto,~s me portaient i~ Surate, 
Les marchands de Damas me guidaient vers rEuphrate. 

Mais le plus souvent il satisfaisait sa euriositd par des voyages dans les 
livres. Les livres antiques, dit-il lui-m~me dans un fragment de la R~publique 
des Lettres, le font voyager au loin et pareourir des terres dtrang~res. Guys 
le renseigne sur la Grace moderne, Chardin le met, comme Montesquieu, 
au courant des moeurs des Persans, et Bougainville lui fournit des ddtails 
sur les eorsaires du Brdsil. Souvent aussi il quitte par gofit des ,,songes vains" 
ces ouvrages solides pour les rdcits de voyages fabuleux qu'il  ch~rit tous, 
depuis l 'Odyssde jusqu'au voyage de Pantagruel qui lui inspire les Nav iga -  



Kramer. 153  Les po~mes ~piques d'Andr~ Ch~nier. 

teurs, cette esquisse rapide, tout en action, d 'une temp~te sur met, transport~e 
dans l 'antiquit~ t). 

On le volt enti~rement sous le charme de l amer ,  de la M~diterran~e, la 
mer de Sicile que regardaient les bergers de Th~ocrite, et de ,,la belle onde 
Eg~e", la mer des Cyclades que dans ses idylles marines, clans l'Aveugle 
et l'Esclave, on entend mugir de toutes parts sur les bords orageux des iles. 
Dans le commentaire d 'une ~l~gie ok il s'efforce d 'at t raper  la precision 
~l~gante de Virgile, il se f~licite d'avoir cit~ l 'Euripe et Mal~e, lieux c~l~bres 
par les naufrages. Fr~quentes sont ses allusions aux Argonautes, depuis 
Hylas et Mdd~e jusque dans Orphde et l 'Hymne aux Suisses de Chateauvieux. 

Ce gofit du porte pour les voyages et pour l a m e r  me confirme darts ma 
conviction qu'il  aurait accord~ dans l'Amdrique une grande place aux ex- 
peditions des Argonautes modernes, ,,nos Jasons" qui avaient vu sortir du 
sein des mers inconnus des anciens 

Une Cybele neuve et cent mondes divers. 

Le beau fragment sur La P6rouse peut nous donner une id6e de ce que 
devait ~tre dans son 6pop6e cette po~sie n6cessairement g6ographique. 

II y aurait  d6crit de c6te en cSte, tout en ~vitant ia monotonie d 'une s~che 
et froide 6numeration, route la g6ographie du globe. I! se propose d'y marquer 
les peuples, les productions, le sol, le climat, la religion, la culture, les animaux 
et route l'histoire naturelle, les moeurs, les usages, l'histoire, la topographie 
de tous les  pays du globe en prenant pour module Hombre qui d~signe lui 
aussi les lieux par leurs productions et dont les 6pith~tes sont souvent des 
tableaux entiers. 

Cependant l 'art seul ~n'aurait pas suffi /~ le faire r6ussir darts la po~sie 
g6ographique. II lui fallait ajouter /~ la description artistique des pays et 
des peuples le lyrisme, les grandes 6motions panth~istes de Virgile et de 
Lucr~ce. 11 les .aurait en effet retrouv6es pour les communiquer /t ses per- 
sonnages, pontes et philosophes, chaque fois qu'il  les mettrait  en face de 
la nature sauvage et grandiose, l'oc6an, les Andes, les fleuves et les cataractes, 
les savanes et les for~ts vierges de l'Am6rique. C'6taient des paysages 
ossianiques qu'il  m6ditait de transposer dans le Nouveau Monde. Darts ces 
descriptions il se serait rappel6 ses propres 6motions/~ l'aspect des Alpes, de 
l a m e r  et du ciel ~toil~. Cela lui aurait inspir6 des fragments admirables, 
une po6sie grande et sublime, semblable /~ son Invocation ~ la Nuit. 

Car c'est une erreur de croire que le porte des Bucoliques aime seulement 
la belle nature du XVII I  e si~cle 0. Ne se pr6sente-t-il pas ~ nous comme 
l 'amant  de la nature agreste qui a pris en horreur ie tumulte  des villes po- 
puleuses? Et n'a-t-il  pas 6crit la Gdnisse, ce pur joyau de la po6sie descriptive 
et r~aliste? Aussi est-ce lui-m~me qui exprime par la bouche du porte Alphonse 

1) Cf. mon article sur les Bueoflque$ d'Andr~ Ch~nier darts la Revue de Hollande, 2e Annie, 
p. 294, 295. 

3) C'est M. L. Bertrand qui le pretend dans son ouvrage La Fin du Classieisme et le 
Retour ~ ltAntiquep ~ la page 252: ,,Ce qu'il [Andr(~ Ch~nier] aime~ c'est une nature peign~e 
et arrang~e pour le plaisir des yeux ou machin~e comme un d~cor, c'est la belle nature comme 
on disait alors ."  II est clair que ce critique n 'a  tenu aucun compte des fragments de l'Plerm~s 
et de l'Amdrique, qui le contredisent ~. tout moment. 
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son indignation sur !es mutilations sacrileges que ses contemporains mondains- 
inflig~rent aux arbres, premier n~s de la terre: 

,.~4ctive, Ind~pendante, ~ ses /orces livrde, 
La nature sublime en ces augustes lieux 
Ne connaft point de rart les /er$ in]urieux; 
Et l',~me qul s'embrase ~ cet ardent module 
Devient tnd~pendante et sublime comme elle." 

Aces  vers on reconnait ie porte de l 'Herm?s.  
Andr6 Ch~nier se serait renouvel6 davantage dans les parties historiques 

de son ~pop~e am~ricaine. II est bon de nous rappeler qu'il avait lu en porte, 
en philosophe et en moraliste tousles historiens grecs et latins et les plus 
fameux d'entre les modernes, que souvent il avait fair lui-m~me oeuvre 
d'historien dans ses ouvrages et fragments en prose et enfin qu'il s'6tait 
acquis des idles nettes et pr~cises sur le devoir et l 'art de l'historien. 

$es notes sur l'introduction de l'histoire dans le po~me de l 'Am~r ique  
sont importantes. II s'y appliquera de plusieurs mani~res: 

1 ~ II inventera quelque chose clans le gotlt du bouclier d'Achille et 
d'En~e pour y representer les points cardinaux de I'histoire du monde, ies 
empires naissants et d6truits depuis les origines du nord jusqu'/l l'empire 
romain. C'est ainsi que Camo~ns nous montre les actions h~roiques des 
Portugais retrac~es sur les banni~res du vaisseau de Oama. Cette idle, ex- 
prim~e par l'auteur des Bucoliques,  m e  semble contenir la promesse d'un 
morceau admirable de po~sie plastique et m~me sculpturale, une trans- 
position d'art comme dans les beaux fragments du Banque t  des Satyres,  
off des Nymphes et des Satyres chantent chacun le sujet cisel~ sur sa coupe, 
l 'un: ,,Etranger, ce taureau, etc."; l'autre Pasipha~, d'autres d'autres. Seule- 
ment il aurait remplac~ les r~cits mythiques par des sujets historiques d'apr~s 
le module de Virgile qui nous fait voir les sc~nes principales de l'histoire 
romaine cisel~es sur le bouclier d'En~e. 

2 ~ II mettra dans la bouche de quelqu'un un tableau rapide et vigoureux 
de l'histoire moderne /l dater de la destruction de l'empire romain. Voici 
comment il indique la mati~re de ce r~cit: les invasions des barbares du 
Nord, la faiblesse de l'empire grec; la puissance et les cruaut~s des barbares; 
la destruction des sciences; le gouvernement f~odal; I'esclavage; la nais- 
sance du mahom~t(isme); l'empire des calif(es); l'invasion d'Espagne par 
les Maures; I'Angleterre et son avenir; les croisades; les villes hans~atiques; 
O~nes, Venise, Florence; l'irruption des Turcs; la d~couverte du passage 
des Indes; la chute de rempire grec; les r~formations de plusieurs sect(ateurs) 
et puis de Luther; les r~volutions politiques et religieuses dans le nord, etc . . . .  
Cela aurait fait un long r~cit didactique et philosophique et probablement 
plus oratoire que lyrique, embrassant l'histoire g6n~rale de tout le moyen 
~ge et d'une grande partie du seizi~me si~cle. Le porte n'aurait pas manqu~ 
d'y lutter de concision et d'~i~gance avec ses modules latins. 

3 o. II racontera sous forme de predictions tout ce qui s'est pass~ depuis 
l'action du po~me jusqu'~ nos jours. Par ce proc~d~, auquel il aurait eu 
recours fr~quemment dans ses po~mes ~piques, il efit rendu l'histoire en porte 
lyrique comme Eschyle. darts les Perses et comme Racine dans Athalie.  Car 
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c'est par I'enthousiasme que l'avenir se d6voiie au porte, ,,proph~te 61oquent" 
comme Hombre. 

4 o. I1 y 6parpillera, aux occasions qui nattront en foule, des traits histo- 
riques sur l'invention des choses attribu6e ~ telle ou telle viUe, sur les usages 
de tel ou tel peuple . . . .  etc. Je retrouve clans cette note le moraliste, 6pris 
de I'histoire pittoresque et anecdotique d'H6rodote et de Plutarque, le 
curieux des m~urs et des coutumes 6tranges. 

5 o. I1 mettra clans la bouche de queiques personnages du po~me des 
allusions un peu d6taill6es de quelques r6volutions int6ressanteso mais pas 
assez importantes pour leur donner un article ~t part. LA encore il se r6clame 
de l'exemple d'Hom6re dont les personnages entrem~lent dans leurs discours 
des r6eits de ch0ses qui leur sont arriv6es clans leur jeune age. Les person- 
nages d'Andr~ Ch6nier auraient 6t6 des 6migr6s qui avaient fui la tyrannie 
des princes et les horreurs des guerres civiles darts le Not~veau Monde. C'est 
ainsi qu'il imaginera pour raconter les massacres de Stockholm et I'expulsion 
de Christiern 1I un vieil officier allemand qui a servi clans les troupes de 
Charles V apr6s avoir assist6 aux r6volutions clans le Nord et qui se trouve 
actuellement en Am6rique. De meme il aurait insist6 sur les cruaut6s des 
guerres de religion et les massacres de la Saint-Barth61emy en choisissant 
pour son porte-parole un protestant r6fugi6 en Am6rique, une esp~ce de 
Timon le misanthrope, se r~jouissant du mal qui arrive aux chr6tiens apr~s 
qu'il est devenu d6iste et philosophe paisible. 

C'6tait l'histoire v6cue, racont6e par des t6moins oculaires, des victtmes, 
qui y auraient mis leurs passions, leurs col6res et leurs haines; c'6tait la 
transformer en drame. 

On volt comment, en variant continuellement ses proc6d6s, Andr6 Ch6nler 
comptait rompre la monotonie d'un expos6 hlstorique clans son 6pop6e. 
I1 nous y aurait retrac6 i'histoire tour ~ tour en artiste, paintre et sculpteur 
darts s~s vers, en porte didactique, philosophe et orateur, en moraliste, 
6pris de d6tails pittoresques, en porte lyrique, annon~ant l'avenir darts des 
pr6dictions enthousiastes ou indign~es, et en porte tragique. 

I! n'ex,.'ste de tout  cela que de rares et courts fragments sur rhistoire de 
Rome et celle de la France. Le porte c61~bre en disciple de Montesquieu 
et de Rousseau Rome antique, qui a imprim6 le sceau de son g6nie sur l'ancien 
monde, et le courage civique des grands Romains; Brutus et Caton, ,hommes 
saints, hommes dieux, les plus grands des humains." En m6me temps ii 
s'y inspire de Lucain, I'auteur de la Pharsale, en qui il avait reconnu un 
pr6curseur darts le po~me historique. Mais c'6tait un module dangereux 

cause de son style emphatique et d6clamatoire. Voici un petit fragment 
destin6 A entrer dans le rapide tableau de l'histoire-romaine: 

Allez voir de Crassus crrer l'ombre sanglante, 
Qui, les mains sur le /ront, les cheveux htrissis, 
Pale, les veux en pleurs vers la terre baissts, 
Maudit et son orgueil et l'Arabe perfide 
Et le Parthe et ses traits et sa /uite homicide. 

Passons aux fragments de I'histoire de ia France qui se rapportent /! la 
guerre de cent ans. C'est IA que le porte prend sa pattie en piti6 et qu'ii 
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s'6meut en la voyant  envahie par les Anglais, saignant de mille blessures 
et raise ~t deux doigts de sa perte par r inconduite de la reine Isabeau, ,,la 
fille de Bavi~re":  

C'est alors en eider que vaincus, enchas 
Capti/s de l'insulaire, ~ sa suite tras 
Les an~es de la France arrach~s ~ nos villes 
Pass~rent l'oc~an, et de leurs pieds d~biles 
Touchant le sol anglais, dans leurs p~les douleurs~ 
Tourn~rent vers nos bords leurs ye~x noy~s de pleurs. 
La Tamise asservit ~ ses lois insolentes 
De nos /leuves ]rancais les Nymphes ~missantes. 
Londre, apportant des /ers, vine de notre Paris 
Fouler d'un pied sanglant les augustes d~bris, 
Et le lis transplunt~ sous un ciel tyrannique 
Eut regret d'embellir l'~cusson britannique. 

Est-ce que ces fragments 6taient peut-~tre destin6s /t entrer darts le r6cit 
de ce m~me protestant fran~ais qui devait peindre les horreurs de la Saint- 
Barth61emy? Cela me semble tr~s probable. Ce serait l 'histoire de la France 
racont6e par un philosophe r6publicain qui aurait oppos6 comme Andr6 
Ch6nier lui-m~me, les tyrans et les bourreaux modernes, les Charles IX 
et les Philippe I I, aux grands hommes de l 'antiquit6, les h6ros de Plutarque 
avec qui ils firent un si violent contraste. 

La partie 6pique du po~me se r6duira ~ la conqu~te de I'Am6rique dont 
la description se distinguera des r6cits 6pisodiques de combats pass6s en 
Asie ou ailleurs par des ornements de style, des figures que l'emploi du mer- 
veilleux chr6tien lui fournira. La mythologie hom6rique lui semblait faite 
exclusivement pour des po~mes d'inspiration antique; dans une 6pop6e 
moderne eIle n'6tait qu 'un anachronisme. Ce ne sera pas lui qui y d6signera, 
comme le porte des Lusiades,  les vents, le ciel, le soleil, l a m e r  et les 616merits 
par  les noms symboliques de dieux grecs et romains. Mais comme il ne d6sire 
pas non plus privet sa po6sie du charme et de la gr~tce des mythes, il in- 
ventera ,,une sorte de mythologie probable et po6tique avec laquelle il puisse 
remplacer les tableaux gracieux des,anciens, ces N6r6ides accompagnant le 
navire d'une femme, etc . . . . .  " II peindra done au lieu de Neptune l 'ange 
de la met agitant les rochers, soulevant les vagues et excitant les femp~tes. 
Les ~mes des h6ros pourront peut-~tre remplir les fonctions des divinit6s 
anciennes. Cette id6e lui vient 6videmment de l 'aveugle Ossian qui, darts 
,,ses hymnes sauvages", ,,pense voir et voit ses antiques aieux dans leurs 
palais de nuages." 

Mais ce sont surtout Milton et le Tasse qu'il consultera, l 'un pour son 
lyrisme biblique, l 'autre pour sa peinture des c6r6monies catholiques. II 
cherchera des images sublimes. C'est Dieu m~me qui parlera dans son po~me 
/t l 'immobilit6 et au silence de l'univers. Un pr6dicateur y fera aux sauvages 
un r~cit path6tique de la passion du Messie. Si dans S u s a n n e  il avait  mis 
la po~sie du Vieux Testament, celle du Nouveau Testament passerait darts 
l 'Am#rique;  il y aurait montr6, avant  Chateaubriand, le c6t6 po6tique du 
christianisme. C'est par exemple une procession qu'il se propose de d6crire 
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en marquant les moines de diff~rentes couleurs et de diff~rents habits, les 
surplis et les cierges; il traduira quelquefois transitoirement par allusion, 
par pr~terition, queiques pri~res de l'Eglise; il en repr~sentera les diff~rentes 
c~r~monies dans les diff~rents temps de l'ann~e. 

Quelle po6sie aurait-il tir~ de tout cela? Se pr~para-t-il laborieusement 
un 6chec? Ou bien aurait-il r~ussi /I ~galer ~;h et 1~ ie sublime de Milton? 
Sa note sur la mort du Messie avecla description de l'antique nuit, la m~re 
du chaos, qui sortit de son antre et entoura le soleil d'un voile noir, contient 
la promesse d'une pogsie digne du Parad i s  perdu.  Mais eomme les fragments 
en vers nous manquent ici absolument, route pr6diction devient t6mgraire. 
Je me bornerai donc ~t constater que les idges d'Andr6 Chgnier sur I'intro- 
duction de la po6sie chr6tienne dans l'6popge 6taient fgcondes puisqu'elles 
annon~;aient le G~nie du Chr is t ian isme et ies po~mes bibliques d'Alfred de 
Vigny. 

Les dieux des peuplades de rAm6rique auraient 6galement figur6 dans 
son 6popge. II les d6crira avec une parfaite impartialit6 et indiff6rence, 
avec l'ob.iectivit6 et l'impassibilit6 qui conviennent au porte 6pique comme 
/~ rhistorien. 

Les indig~nes de l'Amgrique, par leur imagination enfantine et leur 
simplicit6 naive, lui apparaissent un peu comme des contemporains d'Hom~re. 
Les pri~res de ses pr~tres amgricains auraient par consgquent ressembl6 
/t celles de ses Grecs darts les Bucoliqt:es. II s'y appliquera avant tout /~ bien 
rcndre la naivet6 des sauvages, leur fa~on de voir les choses: ,,II taut saisir 
cette imagination ardente et primitive d'un peuple sauvage. Qu'est-ce qui 
les 6pouvante le plus? Ce sont nos canons. Ils pourront dire darts leurs 
assembiges en parlant de la religion qu'on leur pr~che: Le Dieu des Castilians 
aux cent bouches d'airains; et des Castilians eux-m~mes: Ces enfants du 
tonnerre." Et roll& comment Andr6 Chgnier aurait mis la couleur locale 
dans le style de son po~me. 

Cette idle est d~]/l illustrde par un exemple, le fragment dans lequel les 
conqu~rants du Mexique se pr~sentent /~ l'imagination naive d'un Inca, 
non pas comme un peuple de Dieux, mais comme des hommes mis~rables, 
sujets /t tous les maux et ills de Dieux malfaisants qui les ont fait naltre 
dans un pays affreux, incapable de les nourrir: 

Pour moi, ]e les crois fits de ces Dteux mal]atsants 
Pour qui nos maux, nos pleurs, sont le plus doux encens. 
Loin d'dtre Dieux eux-mlme its sont tets que nous sommes, 
Vieux, malades, mortets. Mats, ~'lts ~taient des hommes, 
Quel germe, darts leur cveur peut avoir en/antd 
Un tel exces de rage et de ]drocitd? 
Chez eux peut-dtre ausst qu'une avare nature 
N'a point ~ oulu nourrir cette race par]ure. 
Le cacao sans doate et ses glands onctueux 
D~dalgnent d'habiter leurs bois inlructueux. 
Leur soleU ne salt point sur leurs arbres prolanes 
Marir le doux coco, les mieUeuses banane~. 
Leurs champs du beau ma[s ignorent la moisson, 
La mangle leur re]use une douse boisson. 
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D'herbages v~nineux leurs terres sont couvertss. 
Noires d'a//reux poisons, leurs rivi~res d~sertes 
N'o//rent ~ leurs lilets nulle proie ; et leurs traits 
Ne trouvent point d'oiseaux clans leurs sombres /or~ts. 

Ce sauvage s'explique ,,l'exc~s de rage et de f~rocit~" des Espagnols comme 
le ferait un disciple de Rousseau, impr~gn~ des idles humanitaires du 
XVI I I  e si~cle et pour tout dire comme le porte  de la Libertd, qui place ~gale- 
ment son berger esclave dur et farouche sur un sol rocailleux, avare et nu. 
Et  en effet Andr6 Ch~nier volt  les sauvages de l 'Am~rique natureilement 
bona et victimes de la d~pravation des Europ~ens civilis~s 1). Aussi aurait-il 
insist6 darts son po~me sur les crimes des Espagnols. C'est un cacique qui 
s 'y poignardera sur un lit pros duquel est le portrait  de Philippe II;  il 
prendra une poign~e de son sang et ia je t tera  contre le portrait  en disant: 
,,Tiens, remplis-toi, barbare, voil/~ du sang." C'est un prince am~ricain qui, 
racontant la mort  de Guatimozin et de son suivant, les y peindra allant au 
supplice, Guatimozin en silence, mais rautre ,  s'~criant: ,,O vous, feux ~ternels 
qui ~clairez lea cieux! Toi, soleil, notre p~rel et vous, astres des nuits[ 8 
cieux[ 6 terre[ 8 mersl voyez . . . .  " Le porte  m~dite encore un ~pisode of 1 
il opposera le cruel Alphonse, le dur Espagnol, A un prince Am~ricain hos- 
pitalier et g~n~reux ~ q u i i l  a fait tout  ie mal possible. 

Sa piti~ allait aux opprim~s de toutes les races, dans I'esquisse de r H y m n e  

au T e m p s  aux huit cent mille Indiens que Clive a fait  p~rir, ici encore /~ 
ces hommes noirs, plong~s vivants  dans ies mines d'Am~rique et d~chir~s 
de coups de fouet .  Les horreurs de l 'esclavage lui arrachent des cris d'in- 
dignation contre les barbares Europ~ens dont lea livres patient tant  d 'huma- 
nit~: ,,Cceurs pitoyables, vous ne connaissez pas la piti~ de loin . . . .  Vous 
osez vous enrlchir du fruit de ces horreurs . . . .  Vous n'avez aucune honte. 
Vous ne tremblez pas ~ l'id~e des maledictions de la post~rit~ qui vous at- 
tendent. O bona, 0 respectables quakers . . . .  " Voil/t d~j~ le sarcasme, 
,,l'ironie sanglante", du futur porte des l ambes  qui, par piti~ pour ,,un peuple 
d'innocents qu 'un tribunal perfide pr~cipite dans le cercueil", lancera des cris 
immortels/!  sea ,,bourreaux, barbouilleurs de lois." Que nous sommes ici loin 
de rart iste,  du dilettante, que des critiques malveillants 8) ont vu seulement 
dans l 'auteur des Bucoliques!  

II n 'en aurait pas moins c~l~br~ en porte  ~pique les conquistadores, ces 
audacieux navigateurs de mers inconnues s 'exposant /~ mille dangers pour 
un chim~rique Eldorado. II chantera l'h~rolsme de Cortez, ~tincelant, terrible 
comme un h~ros de la fable. Mais /~ l 'histoire, la conqu~te du Mexique, se 
m~lera une fiction romanesque; il y met t ra  une  jeune Am~ricaine, amoureuse 
de Cortez, se plaisant/~ caresser le cheval du h~ros, /~ lui peigner la crini~re, 

lui presenter de la nourriture. 

n) Voir pour les d6tails sur l'orig|ne de eette idle et son progr~s darts les esprits depuis 
Montaigne jusqu'~ Rousseau: O. Chinard, L'exotisme amdricain dans la littirature .franGaise 
an XVIe si~cle et L'Am6riqtw et le rSve exotiqu dana la litt#raturr frans au XVIXe et 
au XVIIIe st~cls, Paris, Hachette, 1913. 

2) Cf. P. Olachant. Andr6 Ch6nier Critique et Critiqu6, Lernerre, 1002, p. 300, 326-329, 
et surtout 385-388. 
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II embellira de la m~me faqon Son r~cit de la conquete du P~rou oCl, pour 
imiter ,,cette admirable et unique sc~ne de Cassandre darts l 'Agamemnon 
d'Eschyle", il introduira une proph~tesse, une Cassandre am~ricaine, 
laquelle il fera pr~dire l'assassinat de Francois Pizarre. 

Les ~pisodes se seraient multiplies dans l 'Am~rique et l'on y aurait rencontr~ 
une foule de personnages de diff6rents caract~res dont quelques-uns de 
l'invention du porte et les autres pris clans Fhistoire ou empruntes/~ Hombre, 
aux tragiques grecs e t a  Shakespeare. I! songe pour cet usage /l Coriolan, 

l'Hercule de l 'Alceste d'Euripide, /! Ulysse, /t l'(Edipe et au Philoct~te de 
Sophocle, tandis qu'il m~dite aussi une occasion pour imiter les Perses. 
C'est par de tels emprunts qu'il aurait rapproche son epop~e du drame. 
On n'en saurait etre surpris de la part du porte des Bucoliques dont les 
idylles sont souvent de petites comedies. Grand admirateur d'Eschyle, le 
drarne historique le tentait. N'a-t-il pas ~bauch~ la Bat~ille d ' A r m i n i u s ?  

Les esquisses de ses ~pisodes rappellent plus d'une lois ses idylles antiques. 
On y retrouve I'exile, ie grand homme m~connu et injustement banni de 
l 'Aveugle et du Mendiant;  on y voit un prince am~ricain hospitalier et g~n~- 
reux qui, comme le fiche Lycus du Mendiant ,  invite/~ son festin un 6tranget 
cherchant un asile; on y entend la plainte au vieillard triste et solitaire 
qui regrette sa jeunesse heureuse comme I'Hom~re de l 'Aveugle: ,Ceux qui 
sont vieux aujourd'hui, quand ils ~taient jeunes m'ont vu d~j/~ vieux". 
C'est ia pens~e exprim~e par Hombre darts l 'Aveugle quand il dit auX enfants 
ber~ers de Svros: 

A peine mes en/ants, vos m~res ~taient n~es, 
Que j'~tais d~]~ vteux . . . .  

Un porte de ia valeur d'Andr6 Ch~nier aurait tir~ sans doute de la plupart 
de ces esquisses d'~pisodes de petits po~mes path~tiques, idylles et elegies, 
qui, ins~r~es dans l 'Amerique,  y auraient fair de dignes pendants ~ ses po~mes 
antiques. C'est plus qu'une supposition, car ses rapides esquisses de visions 
po~tiques et romanesques r~v~lent les m~mes qualit~s de l'artiste, le m~me 
talent plastique. Voici par exemple le pgintre, l 'auteur des quadri, qui nous 
montre un sage ,,aimant le soir /~ s'asse0i~ au haut des rochers regardan t 
ia mer, surtout en temps de temp~te". 

Ses v4eillards, comme darts les Bucoliques, y auraient condens~ en une 
po~sie sentencieuse leur sagesse, puis~e des anciens: 

.Gardons, gardons toujours, nous qui aevons mourir, 
Une dme ~gale et ]erme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dans les biens, dans les maux que le ciel nous envote 
Entre la paisible . . . . . . . .  et rlnsolente ]o1~" ~). 

Nombreuses sont ses indications de fragments lyriques: emotions pan- 
th~istes, plaintes el~giaques, predictions indign~es ou enthousiastes, explo- 
sions de douleur ou de joie, invocations ~ l'enthousiasme, imprecations d'un 

~,Equam memento rebus in arduis 
servctre metttem~ non secus-ttt boni$ 
ab insolcnti temperature 
lcetitia, moriture Dglli, 

Horace, Odes 11., IlL 



Kramer. 160  Les po~mes 6piques d'Andr6 Ch6nier. 

p~re dans un morceau grandement tragique, r6cit path6tique de la mort 
du Messie et beaucoup de morceaux /t imiter de ,,ce grand Milton". 

Comme dans l'Aveu~le et comme dans l'Herm~s Andr6 Ch~nier aurait 
intercal6 dans son ~pop6e de l'Am~rique des chants d'un v6ritable porte. 
Son sujet lui en offrait un exemple authentique dans l'auteur de l'Araucana, 
cet Alonzo de Ercilla qu'il appelle ,,le Ph6mius de l'Am6rique." II parle 
en outre d'un h6ros-po~te, com;u peut-6tre d'apr~s le module d'Eschyle et 
d'AIc~e, qu'il c61~bre darts un fragment de la R~publique des Lettres. C'6tait 
un proc~d6 d'Hom~re, mais qu'il retrouvait, comme l'auteur des Martyrs, 
clans les po~mes d'Ossian. 

Po~me 6pico-lyrique, l'Am#rique s'annonce comme un ouvrage de la plus 
haute importance, orn6 de grandes beaut6s et qui, m~me si I'auteur efit 
6chou~ en partie darts sa tentative ambitieuse de crier une 6pop6e digne 
de Virgile et d'Hom~re, aurait fait date dans la litt6rature fran~aise comme 
po~me chr~tien, historique et g6ographique. Le sujet en 6tait vraiment 
~pique et parlait comme tel /l l'imagination, particuli~rement /l l'~poque 
du porte, off les aspirations coloniales des Fran~ais 6talent loin d'etre 6teintes. 
L'Am6rique restait toujours ,,le pays de la fable" et ses premiers explorateurs, 
les conquistadores, par le prestige que donne l'61oignement dans l'espace 
comme le recul dans le temps aux hommes et aux choses, avaient vite grandi 
aux yeux de leurs contemporains et de la post6rit6; ils n'avaient pas tard6 
/~ devenir eux-m~mes des figures quasi-l~gendaires, fondateurs de villes 
comme ces firecs de l'antiquit6 avec lesquels I'auteur des Bucoliques avait 
l'intention de les comparerl). 

II me semble pourtant que son admiration pour les chefs-d'oeuvre des 
anciens y aurait encore trop entrav6 sa th6orie de I'invention. J'ai peur 
qu'il n 'y et)t abus~ du proc~d~ de la transposition. Quelques-unes des trans- 
positions qu'il m6ditait, celle par exemple de l'~F.dipe de Sophocle, 6taient 
trop torches pour avoir chance de plaire. Transpos6e dans l'Amdrique, d6nu6e 
de ses 616ments religieux, l'histoire d'(Edipe aurait paru un conte brutal, 
tr~s choquant. Ses personnages fictifs d'ailleurs n'auraient jamais eu la 
valeur pogtique que les hgros mythiques regoivent de la foi religieuse et 
de l'imagination populaire des anciens et de plusieurs si~cles de culture 
litt6raire. Au lieu donc de moderniser artificiellement et violemment les 
mythes de la Grace antique, il aurait mieux fait de s'emparer de.s 16gendes 
am6ricaines, des chim~res des Conquistadores, ainsi que le ferait au XIXe 
si~cle de Heredia darts quelques sonnets immortels. 

Susanne, Hermes et l'Amdrique, voil/~ ses trois projets de po~mes gpiques, 
mais d'esp~ee diff6rente, car il lui rgpugne de se r6p6ter. 

Susanne, c'gtait son po~me biblique con~u comme une vaste idylle con- 
tenant un tableau de la civilisation orientale. 

Hermes, c'6tait son po~me philosophique montrant /~ travers les si~cles 
la lutte de l'intelligence humaine contre les forces aveugles et formidables 
de la nature. 

t) M. A, Bellessort fait presque la m,me comparaison, quand ~t la page 182 de son livre 
exquis sur Virgile, son cetlvre et  son temps (Perrin, 1920) il appelle la derni~re pattie de 
l 'Endide une histoire de conquistador. 
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[. Lcxer  
kennt das 

~/ort nicht. 

L'Am~rique enfin, c'6tait son 6pop6e modeme et chr6tienne, immense 
po~me historique et g6ographique, r6sumant dans une vaste synth~se l 'his- 
toire g6n6rale et la g6ographie du globe. 

Dans le premier po~me il aurait rivalis6 avee Milton, dans le second avec 
Lucr~ce, et darts le troisi~me avec Virgile et Hombre, mais aussi avec Lucain, 
le porte de la Pharsale, et avec Voltaire, l 'auteur de la Henriade. I1 y aurait 
rejoint darts le pass6 par dessus Voltaire les pontes 6piques du XVII  e si~cle, 
les Chapetain et les Scud~ry. C'est le roman historique en vers qu'il  y aurait  
renouvel6 avec plus d'6clat, plus d 'ar t  et de po6sie, que ses lointains pr6cur- 
seurs. Et  c'est en m~me temps un po~me exotique qu'il  y m6ditait entre 
les lncas de Marmontel et les Natchez de Chateaubriand. 

On volt quelles nouvelles perspectives l'Amdrique aurait contribu6 h ouvrir  
aux pontes futurs. Si dans Susanne Andr6 Ch6nier annonce Vigny (Mo[se, 
le Ddluge) et Leconte de Lisle (Qa[n) et dans rHermbs Bouilhet (Les Fossiles) 
et Sully Prudhomme (la Justice, le Bonheur), dans l'Am~rique il se r~v~le 
eomme le pr6curseur de Heredia, l 'auteur des Conqu#rants. Roman historique 
en vers, comme les Martyrs le seraient en prose, l'Aragrique pr6dit encore 
l'hge de l'histoire que fut le X I X  e si~cle, les drames et romans historiques 
des pontes romantiques et l 'histoire pittoresque et lyrique des Thierry et 
des Michelet. 

Corn]urn. C. KRAMER. 

0BER DEN URSPRUNG VON MHD. ZECKE UND DESSEN 
BEDEUTUNG BE1 TAULER. 

Kleiner Beitrag zur Kenntnis des mhd. und zugleich 
des mndl. Wortschatzes. 

Nur in drei Predigten hat  Tauler das Wort  zecke gebraucht und zwar 
jedesmal beinah in demselben Zusammenhang, nimlich,  um uns zu ver- 
stehen zu geben, wie notwendig es ist, unsre Gebreehen und Fehler mit der 
Wurzel auszurotten. Anderswo kommt das Wort  bei ihm nicht vor. 

Lexer 1) kennt:  I o ein Wort  z~c (stm), als Name eines Kinderspieles, das 
er welter nicht erkl~irt ~); 

2 0 ein Hauptwort  z~cke (auch z~che)3) yon unbestimmtem Geschlecht 
(m~innlich oder weiblich?), das iibereinstimmt mit  dem Ndl. teek (tiek), dem 
Engl. tick, und dem Franz. tique und im Nhd. fortlebt als zecke; es ist tier 
Name des Holzbockes, der sich an S~iugetiere h~ingt, um ihr Blut zu saugen; 

3 0 endlich, ein s~ichliches Verbalnomen zecken 4) in der Bedeutung von 
"Gepl~inkel, Scharm/itzel";  das Zeitwort zecken, wovon es abgeleitet ist, 
heiszt: "einen leichten stosz oder schlag geben, reizen, necken" usw., und 
gehSrt also wohl zum erstgenannten S tamme z~c. 

I) 3'lhd. Handw~rterbuch.  
2) L c., :Ill, Sp. 1037. Es ist eine Ablautsform yon zic, Sp. 1100, das ,,lelse benihrung, 

leichter siosz.od, druck, neckerei" usw. bedeutet. VgL das Ndl. : ' t ikjespelen'  ~ 'krijger~iespMen'. 
3) L c., IIl, Sp. 1038. 
4) L c., Ill, Sp. 1039. 
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