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Poietique de Paul Valery : I'esprit en mouvement 

I. Introduction 

Les arts sont, selon V alery, le produit de la recherche 
humaine et une tentative de fixer et de « ressusciter it son gre 
les plus beaux ou les plus purs etats de soi-meme l ». L'art 
litteraire se distingue des autres arts en ce qu'il utilise pour 
s'exprimer un systeme de signes qui n'est pas proprement le 
sien, le langage usuel. Valery evoque souvent le « destin amer 
et paradoxal du poete2 

)} qui doit utiliser dans son metier « une 
fabrication3 » de I 'usage commun et pratique it des fins 
exceptionnelles et non pratiques. Il compare cette situation it 
celle d'un musicien qui opere dans un systeme bien defini, 
avec des instruments qui sont, grace aux sciences physiques, 
des instruments de mesure qui I' aident it discerner les sons 
bien de finis des bruits informes et de les conserver. Dans 
« Questions de poesie » V alery note : « Le poete dispose des 
mots tout autrement que ne fait l'usage et le besoin. Ce sont les 
memes mots sans-doute, mais point du tout de memes 
valeurs4 ». 

En nous appuyant sur les trois textes de Valery: 
« Propos sur la poesie », « Questions de poesie » et « Premiere 
leyon du cours de la poetique», dans ce travail nous nous 
pencherons sur l'analyse du processus de creation poetique, le 
processus au cours duquel un mot usuel acquiert une certaine 
valeur pour devenir un mot poetique. Dans un premier temps, 
nous analyserons la nature de la poesie en tant que mode 
d'expression litreraire, ses specificires et la maniere dont elle 
est comprise et etudiee ai'epoque ou Valery ecrit ces textes. 
Dans un second, nous nous pencherons sur la notion de la 
poetique en taut que pOletique, le nom que VaIery introduit en 
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1937 dans sa « Premiere le~on du cours de poetique», en 
affirmant que « l'reuvre d'esprit n'existe qu'en acte5 ». 

11. La poesie comme danse 

On sait que la poesie est I' o uti I privilegie de Paul 
Valery pour captiver les etats « cimes» du moi. Pourtant, 
durant sa vie celui-ci ecrira une quantite considerable de textes 
theoriques qui traitent des differentes questions de la poesie. 
En constatant que le terme « poesie » est it la mode durant les 
annees 1920 et 1930, et voulant apporter un peu de clarte 
concemant ce lexeme probIematique en soi, dans son « Prop os 
sur la poesie }) Valery etablit une difference entre ses deux sens 
possibles : 

11 designe d'abord un certain genre d'emotions, un etat emotif 
particulier, qui peut etre provoque par des objets ou des 
circonstances tres diverses. Nous disons d'un paysage qu'il 
est poetique; nous le disons d'une circonstance de la vie; 
nous le disons parfois d'une personne. 
Mais il existe [ ... ] un second sens plus etroit. Poesie, en ce 
sens, nous fait songer aun art, aune etrange industrie dont 
I'objet est de reconstituer cette emotion que designe le 
premier sens du mot.6 

Reconstituer I' emotion poetique par le moyen du 
langage, tel est donc « le dessein du poete ». Mais plusieurs 
problemes surgissent durant ce processus. Tout d' abord, I' etat 
poetique est « parfaitement irregulier, inconstant, involontaire, 
fragile et nous le perdons comme nous I' obtenons, pas 
accidene ». Et, pour vaincre cet aspect volatile de I' etat 
poetique et pour combler le vide qu'illaisse apres son passage, 
I 'homme a invente les arts qui sont un processus de 
conservation selon Valery : «L'homme n'est homme que par 
la volonre et la puissance qu'il a de conserver ou de retablir ce 
qu'il lui importe de soustraire it la dissipation nature lIe des 
choses8 ». Les arts sont donc ce que l'homme se donne it lui
meme arin de pouvoir it son gre jouir de cet etat qui, 
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nonnalement, se presente it lui dans des instants trop courts, 
pour s'enfuir ou s'evanouir ensuite. 

Un autre probleme conceme plus specifiquement I'art 
litteraire et son fonctionnement dans un systeme qui n'est pas 
proprement le sien, le systeme du langage usuel. Le langage 
est, selon V aIery, un outil assez grossier dans son etat cm. 
Asservi aux caprices individuels que chacun « defonne selon 
les circonstances9 », c'est le contraire d 'un outi! de precision. 
La parole, « chose complexelO », a des proprieres multiples et 
disparates. On se rend tres bien compte de cette multiplicite 
lorsqu'on evoque toutes les sciences du langage qui ont e16 
creees pour etudier les textes: la semantique, la syntaxe, la 
phonetique, la logique, la rhetorique, la metrique etc. 

Toutefois il y a deux grands modes de rart litteraire 
qui dans leur etat extreme s'opposent. On peut utiliser la 
langue pour la prose ou pour la poesie. Pour mieux distinguer 
le langage poetique du langage usuel Valery compare la prose 
it la marche et la poesie it la danse. Cette metaphore est 
poursuivie tout au long du texte « Propos sur la poesie ». La 
prose, comme la m arc he , «est un acte dirige vers quelque 
objet que notre but est de joindrell » tandis que « la danse a 
pour la fin elle-meme. Elle ne va nulle part. Que si elle 
poursuit quelque chose ce n'est qu'un objet ideal, un etat, une 
volupte, un fantome de fleur, ou quelque ravissement de soi
meme, un extreme de vie, une cime, un point supreme de 
l'etre ... 12». Deux modes d'usage du langage s'opposent ici : le 
pratique et le non-pratique. En d'autres termes, les buts qu'on 
essaie d'atteindre dans les deux cas sont tout it fait differents. 

En explorant davantage cette meme metaphore de la 
marche et de la danse, VaIery precise I'opposition: « Mais si 
differente qu'eUe soit du mouvement utilitaire, notez cette 
remarque essentielle quoique infiniment simple, qu'elle use 
des memes membres, des memes organes, os, muscles, nerfs, 
que la marche me me 13 }). Ainsi, la prose et la poesie appliquent 
it des mecanismes identiques des lois differentes. Un homme 
qui marche, suit le chemin de la moindre action. La poesie, par 
contre, serait impossible si elle etait reduite « au regime de la 
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ligne droite14 ». V alery cite le conseil suivant donne a 
l'ecolier: «dites qu'il pleut si vous voulez dire qu'il pleut. » 
Mais le but final du poete et la raison d'etre du langage qu'il 
utilise n' est pas de transmettre tout simplement un message de 
la vie pratique. Ainsi trouve-t-on dans une meme perspective 
I' adage du poete symboliste, Mall arme , qui a eu une grande 
influence sur Valery : « Nommer un objet, c'est supprimer les 
trois quarts de la jouissance du poeme qui est faite du bonheur 
de deviner peu apeu ; le suggerer voila le revelS ». Reduire les 
vers de Ronsard ou d'Hugo a la formule « dites qu'il pleut» 
sera it un appauvrissement grossier selon V alery, car la poesie 
implique la decision de changer la fonction du langage. En 
d'autres mots, ce que Roman Jakobson16 nomme la fonction 
referentielle du langage n'a aucune prise sur la poesie, car le 
langage poetique n'est pas uniquement un vehicule de sens 
mais il devient, par l'intervention du poete, un objet esthetique 
sensible dans lequel la qualite musicale et le sens ont la meme 
valeur. 

En se posant des questions sur la finalite de ces deux 
modes d' expression Valery poursuit cette meme comparaison 
entre la marche et la danse. Quand un homme qui marche 
atteint le lieu vise, quand il obtient l'objet desire « aussitot 
cette possession annule tout son acte, l'effet devore la cause, la 
fin absorbe le moyen, et queUes qu' aient ete les modalires de 
son acte et de sa denlarche, iln'en demeure que le resultat17 ». 
Il en est de meme dans l'usage de langage qu'en fait la prose. 
Le langage qu' on utilise, une fois le message re~u, « s'evanouit 
apeine arrive18 

}}. Il est remplace par son sens et son unique 
destination est la comprehension. Autrement dit, dans les 
emplois pratiques qui sont ceux de la prose « la forme ne se 
conserve pas, ne survit pas ala comprehension, e1le se dissout 
dans la clarte, eUe a agi, eUe a fait comprendre, eUe a vecu 19 ». 

C'est tout afait le contraire pour ce qui est du poeme. 
reI qu'un phenix qui renalt de ses cendres, « [ill est fait 
expressement pour [ ... ] redevenir indefmiment ce qu'il vient 
d'etre2o ». La forme d'un poeme n'est pas un simple omement 
exterieur prive de sens ; e1le contient le sens, elle a ere faite 
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pour suggerer le sens et contribue a diminuer I' arbitrarite du 
signe linguistique pour le charger d'une polysemie nouvelle. 
Dans I 'univers vaIerien, il y a un lien organique entre l'enonce 
poetique et sa forme, entre le contenant et le contenu qui 
constitue pour ainsi dire son recto et son verso pour 
paraphraser Saussure sur une des definitions qu' il donne du 
signe dans son Cours de linguistique generale. 

Ill. La creation poetique et I'usage de la poesie 

Nous avons passe en revue quelques-unes des idees de 
Valery en ce qui conceme le domaine et la nature de la poesie. 
Il faudrait ici mentionner deux autres aspects de sa pensee en 
ce qui conceme la poesie -la creation poetique et l'usage de la 
poesie - avant de commencer I'analyse de sa poietique qui 
represente une certaine synthese de ses reflexions. 

La creation d 'un poeme est un processus delicat, un 
travail difficile dans runivers valerien. C'est une « voie bien 
epineuse21 » pour celui-ei que d'essayer de definir et d'eelairer 
l'operation du poete, la poesie dans son devenir. La notion de 
I'inspiration si importante a I' epoque romantique22 oceupe 
dans sa pensee et dans le mouvement symboliste en general 
une place secondaire. Le poete n'est pas un enregistreur des 
muses reduit aun role passif, il est avant tout un etre qui agit. 
Un poeme n'est pas le produit d'un hasard, il est expression 
d'un moi actif et en mouvement. Il est vrai qu'il y a eertains 
instants qui : 

nous trahissent des profondeurs OU le meilleur de nous-memes 
reside, mais en pareelles engagees dans une matiere informe, 
en fragments de figure bizarre ou grossiere. 11 faut done 
separer de la masse ees elements de metal noble et s'inquieter 
de les fondre ensemble et d'en fa90nner quelque joyau.23 

VaIery ne eessera jamais de critiquer certains usages 
de la poesie qui deforment la nature meme de eet art. Dans son 
texte « Questions de poesie », il evoque l'esprit antipoetique 
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qui marque l'epoque, mais egalement certaines epoques 
precedentes. I1 remarque l'incomprehension generale des 
conditions de la poesie et de poesie elle-meme : 

Distinguer dans les vers le fond et la fonne ; un sujet et un 
developpement; le son et le sens ; considerer la rythmique, la 
metrique et la prosodie comme naturellement et facilement 
separables de l'expression verbale meme, des mots eux
memes de la syntaxe; voila autant de symptomes 
d'incomprehension ou d'insensibilite en matiere poetique. 
[ ... ] C'est une veritable perversion que de s'ingenier ainsi a 
prendre a contre-sens les principes d'un art, quand il s'agirait, 
au contraire, d'introduire les esprits dans un univers de 
langage qui n'est point le ~steme commun des echanges de 
signes contre actes ou idees. 4 

Nous avons deja souligne l'importance que Valery accorde a 
l'unite de la forme et de son contenu dans un enonce poetique ; 
nous nous arreterons maintenant brievement sur la notion 
d'« introduire les esprits ... ». Pour Valery, utiliser un poeme 
pour des raisons autres que les raisons d'esprit c'est le 
denaturer et diminuer son potentiel. Notre ame assujettie a la 
poesie entre dans un domaine d'une realite plus riche. Cette 
realite, par rapport a celle de la prose, exige de nous une 
participation plus complete, met notre esprit en mouvement, le 
sensibilise a I' action du poete. 

La reflexion judicieuse et pertinente de Jean Hytier sur 
la notion d'esprit dans 1 'univers valerien nous aidera a 
comprendre pourquoi VaIery juge necessaire la transformation 
du nom poetique en pOi'etique : 

VaIety ne s'interesse profondement qu'a l'analyse de l'esprit, 
et non d'un esprit theorique, mais d'un esprit enfenne dans un 
certain moi (ce mot si important dans le lexique de Valery, le 
moi de VaIety lui-meme, qui en un sens, enfenne la totalite 
accessible a sa pen see particuliere : conscience de la pensee, 
conscience du corps, et conscience de la realite exterieure. 25 

http:exterieure.25
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IV. La poetique comme poietique 

L'individualite defmitivement entree en scene avec le 
mouvement romantique et I' ere de I' autorite revolue, les 
conditions de la creation, et plus specifiquement de la creation 
litteraire, ont change a l'epoque modeme. En ce qui conceme 
le domaine de la creation litreraire, le nom poetique, selon 
V alery, est incapable d'exprimer un certain nombre de notions 
qui lui semblent essentielles26

• Pour lui, « une reuvre d'esprit 
n'existe qu' en acte27 » et c'est pourquoi il propose dans sa 
« Premiere le~on du cours de poetique » le nom POletiqUe, pour 
la science qui devrait se consacrer aux analyses des actions qui 
s'achevent dans une reuvre litteraire, en remontant a 
l'etymologie du mot. Voila ce qu'il designe comme son objet : 
« C'est enfin la notion tout simple de faire que je voulais 
exprimer. Le faire, le pOlein, dont je veux m'occuper, est celui 
qui s'acheve en quelque reuvre et que je viendrai a restreindre 
bientot a ce genre d'reuvres qu' on a convenu d'appeler reuvres 
d'espries ». Les reuvres d'esprit « sont celles que l'esprit veut 
se faire pour son propre usage, en employ ant a cette fin les 
moyens physiques qui lui peuvent servir.}} Donc ce que le 
poete propose d'etudier est plutot « I' action qui fait, que la 
chose faite29 ». 

L'exploration du domaine createur, la production de 
l'reuvre, la production d'une certaine valeur de l'reuvre sont 
les questions soulevees par Valery dans ce texte. Pendant I' acte 
createur I' artiste doit s'obliger de faire une distinction entre 
I' etude qu' il entreprend sur la production de I' reuvre et I' etude 
qu'il fait des effets que cette reuvre produira. Valery etablit 
ainsi une distinction entre le processus pendant lequel un 
createur produit une reuvre et le processus pendant lequel le 
({ consommateur30 » la decouvre et la goute. Le createur de 
I'reuvre ainsi que le « consommateur» ope rent dans des 
sysremes differents et ils n'ont surtout pas les meme 
connaissances ; situation qu' il decrit comme suit: 

Ce que nous pouvons veritablement savoir en tous domaines, 
n'est autre chose que ce que nous pouvons ou observer ou 
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faire nous-memes, et il est impossible d'assembler dans un 
meme etat et dans une meme attention, l' observation de 
l'esprit qui produit l'ouvrage, et l'observation de l'esprit qui 
produit quelque valeur de eet ouvrage.31 

Vne reuvre, ayant des rapports differents avec son createur et 
son ({ consommateur» se trouve ainsi marquee par une double 
finalire. Pour le premier c'est le point final, le but, pour le 
second c'est« l'origine de developpemene2 ». L'action de l'un 
est suivie par la reaction de I' autre. Il s'agit ainsi de deux 
actions interdependantes, qui sont it la fois liees et separees. 

Le processus creatif est complexe et une reuvre est 
souvent le fruit de longues annees de travail, de refiexions, 
d'innombrables calculs, de restreinte, de choix difficiles. Le 
poete compare I' effet que produit sur le « consommateur » une 
telle reuvre avec la chute « d 'une masse que l'on aurait elevee, 
fragment par fragment, au haut d'une tour sans regarder au 
temps ni au nombre de voyages33 ». Il existe un rapport de 
demesure entre ces deux actions, mais il arrive aussi qu'aucun 
effet ne se produise. 

D'une part, toute reuvre artistique est une sorte de 
miracle pour Valery et si toutefois on suppose qu'un certain 
effet se produise, la personne qui la subit doit etre sous un effet 
de choc it cause de la masse d'emotion qui vient de la heurter. 
De l' autre, celle-lit ne doit pas se rendre necessairement 
compte de « la quantite de vie interieure qui fut trairee par le 
chimiste de I' esprit producteur ou trie dans le chaos mental par 
un demon it la Maxwell34 ». Le « consommateur » devient ainsi 
producteur it son tour -producteur de la valeur de I' ouvrage et 
puis un producteur de la « valeur de l'etre imaginaire qui a fait 
ce qu'il admire35 ». Ainsi, pour que les effets d'un ouvrage se 
produisent, une certaine independance ou ignorance reciproque 
des pensees et des conditions du producteur et du 
« consommateur » est essentielle et necessaire. 

http:ouvrage.31
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v. L'reuvre en tant que chose sensible 

En ce qui conceme I' ceuvre d'esprit en soi, Valery 
designe par cette expression « ou bien le terme d'une certaine 
activite; ou bien l'origine d'une certaine autre activite et cela 
fait deux ordres de modifications incommunicables36

• Le poete 
distingue deux manieres de traiter d'un ouvrage: «Nous 
pouvons le mesurer selon sa nature, spatiale ou temporelle, 
compter les mots d'un texte ou syllabes d'un vers ; constater 
qu'un tellivre a paru it telle epoque ... 37 ». En d'autres mots, il 
y a quantite d' actions pratiques que I' on peut appliquer it un 
ouvrage. Toutes ces pratiques pendant lesquelles nous ne 
developpons aucun dialogue sensible avec les ouvrages sont 
marquees par I' absence de toute production de valeur. Dans ce 
texte aussi, le poete condamne toute utilisation des poemes au 
cours de laquelle ils cessent d'etre des ceuvres d'esprit et 
deviennent des choses. 

11 arrive alors it la conclusion que hors de l'acte 
createur I'ceuvre d'esprit n'existe pas: « Transportez la statue 
que vous admirez chez un peuple suffisamment different du 
notre : elle n'est qu'une pierre insignifiante. [ ... ] Un poeme sur 
le papier n'est rien d'autre qu'une ecriture soumise it tout ce 
qu'on peut faire d'une ecriture38 ». C'est ainsi que notre esprit 
do it etre engage dans une sorte de dialogue avec une ceuvre 
pour qu' elle ait sa valeur: «Un poeme est un discours qui 
exige et qui entraine une liaison continuee entre la voix qui est 
la voix qui vient et qui do it venir39 ». Le poeme serait donc une 
ceuvre d' art finie et complete, en tant que telle, et ne saurait 
etre compris hors du contexte createur. Cette ceuvre d'art 
devrait guider I' esprit vers un etat poetique tout comme il a ete 
engendre par un premier etat poetique eprouve par le createur 
lui-meme. «Les ceuvres d'esprit, poemes ou autres, ne se 
rapportent qu'it ce qui fait naitre ce que les fit naitre elles
memes, et absolument rien d'autre40 ». 

11 est certain que differentes interpretations d'un 
poeme sont possibles et ont tres souvent lieu car des effets 
differents peuvent se produire et cette pluralite des reactions 
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est exactement la marque de 1~esprit: «Elle correspond, 
d'ailleurs it la pluralite des voies qui se sont offertes it l'auteur 
pendant son travail de production41 ». 11 existe une certaine 
«atmosphere d'indetermination42 » qui accompagne un acte 
d'esprit et il y a toujours, selon Valery, une raison profonde 
qui fait qu'un poeme est construit comme ill'est et pas d'une 
autre fa~on. Tout un univers disparait si l'on decoupe un 
poeme et si on 1 'utilise pour des raisons autres que celles de 
l'esprit. 

Places devant une ceuvre qui agit sur nous d 'une 
certaine maniere, nous nous rendons compte que celle-ci est le 
produit d'une suite d'evenements qui auraient pu ne pas etre et 
meme qui « se classent dans le domaine de l'improbable43 ». 
L'existence d'une telle ceuvre nous parait« l'effet d'un hasard 
extraordinaire44 » et Valery compare l'accomplissement d'une 
ceuvre avec une sorte de miracle naturel: «accident 
geologique ou combinaisons passageres de lumiere et de 
vapeur dans le ciel du soir45 ». Le rapprochement que Valery 
fait entre une ceuvre et la nature n'est pas surprenant vu que, 
une ceuvre se conjugue, dans son systeme, selon le cycle creer
feconder pour creer de nouveau. 

L'ceuvre est toujours l'aboutissement de nombreuses 
modifications et de drames interieurs qui se sont joues dans 
I' auteur. 11 y a toujours un acte, une main qui doit resoudre 
l'indetermination, choisir parmi les possibilites innombrables, 
et c'est l'artiste qui met fin it toutes sortes d'impulsions, it la 
variete de toutes sortes d'incidents. 11 cree et en ce faisant des 
milliers de contradictions doivent etres vaincues. On fait face it 
nouveau it l'idee de l'action conservatrice d'un artiste: 

Mais voici une circonstance bien etonnante : cette dispersion, 
toujours imminente, importe et concourt a la production de 
I' ouvrage presque autant que la concentration elle-meme. 
L 'esprit a l'reuvre, qui lutte contre sa mobilite, contre son 
inquietude constitutionnelle et sa diversite propre, contre la 
dissipation ou la degradation naturelle de toute attitude 
specialisee, trouve, d'autre part, dans cette condition meme, 
des ressources incomparables.46 

http:incomparables.46
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Valery voit dans cette instabilite meme, qui est la 
caracteristique propre de I' acte de creation, on tresor 
incomparable. Dans le processus createur, nous devons 
toujours guetter pour trouver on mot qui manque, esperer un 
signe qui resoudra I'enigme, nous devons balancer entre une 
infinite de possibles et une action qui amime une fin. L'esprit 
qui est marque par l'instabilite, l'incoherence, la multitude 
d'images qui se presentent a lui pendant l'acte createur doit 
lutter finalement contre sa propre mobilite. 

Parfois, tel I 'homme dans la caveme de Platon qui 
observe des ombres sur les murs ec1aires par des bougies 
correspondant anotre perception du reel, nous sommes dans le 
noir tatonnant, cherchant une solution, souhaitant qu'un 
accident heureux nous la devoile. 

Il semble qu'il y ait dans cet ordre des choses mentales, 
quelques relations tres mysterieuses entre le desir et 
l'evenement. Je ne veux pas dire que le desir cree une sorte de 
champ, bien plus complexe qu'un champ magnetique, et qui 
eut le pouvoir d'appeler ce qui nous convient. 47 

Mais queUe que soit la maniere dont on evenement spirituel 
s'acheve «rien n'est encore irrevocable48 ». La question se 
pose donc de comment et a quel moment, une reuvre est-eUe 
achevee ? Car « I'esprit reduit asa seule substance ne dispose 
pas du fini. .. Quand nous disons que notre avis sur tel point est 
definitif, nous le disons pour le faire tel: nous avons recours 
aux autres49 ». route reuvre est le resultat des actions 
volontaires « quoiqu'eUe comporte toujours quantite de 
constituants dans lesquels ce que nous appelons volonte n'a 
aucone pareo )}. 

Quand nous avons affaire aI'esprit et notre volonte et 
notre pouvoir exprimes sont toujours reduits, tout ce que nous 
pouvons lui imposer est one certaine diminution de la liberre, a 
savoir une contrainte. Mais queUes que soient les 
modifications produites par cette contrainte, I'effet de notre 
volonte y est minimal. N ous ne posse dons pas un outil precis 
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qui nous aiderait it obtenir ce que nous desirons et notre esprit 
se trouve constamment dans une sorte de lutte contre soi et 
contre les circonstances exterieures. Il arrive aussi «assez 
souvent qu'une solution nous vienne apres un certain temps de 
desinteressement du probleme et comme la recompense de la 
liberte rendue it notre esprit51 ». 

N ous pouvons voir que le processus decrit est assez 
complexe et qu' il conceme le createur de I' reuvre ainsi bien 
que «le consommateur». La production de valeur qui 
comprend « la comprehension, l'interet excite, l'effort qu'il 
dispensera pour une possession plus entiere de I' reuvre52 » 
obeit aux memes lois. Si nous sommes devant une reuvre it 
creer ou une reuvre it comprendre nous entrons « dans les deux 
cas dans une phase de moindre liberte53 ». Cette restriction de 
la liberte peut se presenter sous differents aspects : tantOt nous 
sommes excites par notre tache, nous nous y livrons, 

[ ... ] on avance avec tant de vie dans la voie que se fait mon 
dessein que la sensation de la fatigue en est diminuee ] 
mais tantot la contrainte est au premier plan, le maintien de la 
direction de plus en plus penible, le travail devient plus 
sensible que son effet, le moyen s' oppose cl la fin [ ... ]. 54 

Cette difference entre les deux applications de notre esprit 
nous aide it faire une distinction assez importante entre les 
reuvres cl'esprit. I1 est difficile de preciser ce qui distingue les 
reuvres d'art des autres reuvres d'esprit quand on sait que toute 
la production des reuvres contient des essais et des 
tatonnements, « la clam inattendue et des nuits obscures55 », 
«la methode et son contraire56 ». Les artistes, comme les 
savants, sont tous soumis it cette « vie etrange de la pensee57 ». 
Il n'existe pas une difference fonctionnelle entre les esprits en 
travail. Mais, si nous regardons les effets des reuvres, nous 
notons que les reuvres d'art se distinguent de toutes les autres, 
car elles suscitent en nous une sorte de communication assez 
specifique. Elles se donnent it nous et nous invitent it nous 
donner nous-memes, elIes eveillent en nous une « soif et une 
source58 », elles incitent notre esprit it se mettre dans un etat 
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d'action et de dialogue avec elles. «L'illusion d'agir, 
d'exprimer, de decouvrir nous anime59 » devant une reuvre 
d'art. 

Valery revient it la fin de « La premiere le~on du cours 
de poetique» it des considerations sur la poesie. C'est un 
discours qui doit «observer des conditions simultanees 
parfaitement hereroclites : musicales, rationnelles, 
significatives, suggestives, et qui exigent une liaison suivie ou 
entretenue entre un rythme et une syntaxe, entre le son et le 
sens60 ». Il n'y a pas de relations concevables entre celles-ci, 
donc pourquoi les mettre en relation ? T outes ces contraintes 
imposees, toutes ces regles it observer {( genent les 
mouvements directs de ma pensee, et voici que je ne peux plus 
dire ce que je veux ... mais qu'est-ce que donc je veux61 ? ». 

Chez tout createur engage dans cette alchimie qui est 
la creation d'un poeme, il existe un rapport qui se noue entre la 
contrainte et le mouvenlent libre de la pensee, entre les mots 
empruntes de l'exterieur et le rythme de notre voix qui vient de 
l'inrerieur. C'est donc dans ce processus OU son etre est pris 
entre le « mystere » et « le faire » que le poete cree un langage 
poetique dans lequelles mots ont une valeur differente de celle 
de 1 'usage pratique et libre. « Ils ne s'associent plus selon les 
memes attractions; ils sont charges de deux valeurs 
simultanement engagees et d'importance equivalente : leur son 
et leur effet psychique instantane62 ». Les poemes ressemblent 
alors aux problemes mathematiques que les poetes ({ resolvent 
de temps it autre les yeux bandes63 ». De nouveau l'idee du 
temps contre lequel agit le poete se dessine : « Car tout l'art, 
poetique ou non, consiste it se defendre contre cette inegalite 
du moment64 ». 

Ainsi, explorer I' acte createur ou « tout intervient it la 
fois65 » et ou « ce qu'il y a de plus profond dans l'homme se 
combine avec quantite de facteurs exrerieurs66 » c'est explorer 
le domaine OU « I'action vient au contact avec 
I' indefinissable 67 »; ou on nomme pour la premiere fois. 
L'acte est un pont entre un infini possible et une finalite entre 
« le mental et l'instrumental68 ». Valery est tout it fait conscient 



Poi·&ique de Paul Valery 1115 

de la grandeur de son entreprise ainsi que des problemes qu 'un 
aspect individuel peut poser quant a « la scientificire» de la 
poietique. En s' attachant it la tradition humaniste, il conc1ut sa 
premiere le~on de poetique par ces mots : 

Le domaine que j'essaye de parcourir est illimite, mais tout se 
reduit aux proportions humaines aussitot que l'on prend garde 
de s'en tenir asa propre experience, aux observations que soi
meme on a faites, aux moyens qu'on a eprouves. Je m'efforce 
de n'oublier jamais que chacun est la mesure des choseS.69 

En somme, la creation d'une reuvre d'art, mais plus 
specifiquement la creation de la poesie, est la pensee centrale 
dans les textes analyses. Un esprit createur est une force qui 
acheve un travail presque impossible, selon V alery. La vie 
d'une reuvre c'est l'action qui fait et la reaction qui se produit. 
C'est au «consommateur» qui, a son tour entre dans un 
domaine des possibilires infinies (en creant la valeur d'une 
reuvre d'art), de prolonger la vie d'une reuvre en lui donnant 
un sens nouveau. D'ailleurs, selon le poete, le seul but d'un 
poeme est de nous ouvrir la porte de ce domaine mysrerieux 
pour que notre esprit se livre ala vie des idees. 

La creation du poeme procede par une double action 
par rapport aux autres arts. Le poete doit tout d'abord en 
quelque sorte vider un mot de son contenu de signe arbitraire 
pour ensuite lui donner la force d'un symbole. Quelle valeur 
allons-nous donner it une reuvre d'art? Quels mots d'un 
poeme provoqueront en nous une reaction? Ce que nous 
retiendrons d 'une peinture depend de notre esprit, de notre 
sensibilire. 

C'est une affaire privee que la beaute; l'impression de la 
reconnaitre et ressentir a tel instant est un accident plus ou 
moins frequent dans une existence, comme il en est de la 
douleur et de la volupte; mais plus casuel encore. Il n'est 
jamais sur qu'un certain objet nous seduise; ni qu'ayant pIu 
(ou deplu) telle fois, il nous plaise (ou deplaise) une autre 
fois. 70 

http:choseS.69
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VI. La critique 

Une certaine coherence se degage quand on etudie les 
differents textes de Valery sur la poetique. Une pensee, une 
volonte est toujours presente qui pourrait servir de fil 
conducteur: essayer de presenter c1airement une certaine idee 
de la poesie a ses lecteurs. Cependant, certains critiques 
litteraires, notamment Edmund Wilson dans son livre Axel's 
Castle, reprochent a Valery son ton plaintifquand il evoque les 
difficultes que rencontre un poete dans son acte de creation et 
le fait qu'il privilegie la poesie par rapport a la prose. Parlant 
de ses textes theoriques, le critique dit: « It seems to me that a 
pretense to exactitude is here used to cover a number of 
ridiculously false assumptions, and to promote a kind of 
aesthetic mysticism rather than to effect a scientific 
analysis71 )}. 

La critique de Wilson concemant la place privilegiee 
donnee par le poete a la poesie par rapport a la prose est en 
quelque sorte injustifiable car elle s'attaque a un aspect de la 
pensee du poete qui est selon nous inseparable d'un tout. 
D'une part, nous avons deja souligne que la notion de l'esprit 
et celle de I'art sont les deux notions cles etroitement liees 
dans l'univers valerien. La place privilegiee de la poesie vient 
du fait qu'en tant qu'art du langage qui tient compte du sens et 
de la fomle en meme temps, elle libere notre esprit et le met en 
mouvement tout en representant un acte de langage artistique 
complet qui doit beaucoup a cet absolutisme formel. Un certain 
mepris de Valery pour la prose vient du fait que celle-ci refuse 
toute contrainte de forme. D'autre part, si ces textes theoriques 
ne sont pas parfois organises trop scientifiquement, c'est plutot 
parce que VaIery considere la systematisation du savoir 
impossible dans certains domaines de la creation. Il ne 
systematise pas, il ne divise pas, son but est d'englober un tout, 
un tout d 'un moment passager ou I'etre regne dans toute sa 
richesse. 

Selon nous, la critique de Wilson est d'autant plus mal 
fondee qu' elle semble oubHer le fait que Valery a ecrit ces 
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textes en tant que poete lui-meme, comme quelqu'un qui 
pratique l'art de la poesie et qui donc connalt le metier. Un 
esprit moins discipline et moins conscient des contraintes de la 
raison, que Valery s'impose toujours, aurait mystifie cette 
situation encore plus. Dans tous ses textes theoriques sur la 
poesie, il s'agit, au contraire, d'une volonte de clarifier les 
problemes d'un art, une tache souvent negligee par les 
createurs eux-memes, dans une perspective qui n'est pas 
strictement scientifique. Tous ces textes ont cette valeur de 
plus parce qu'ils viennent d'un homme qui pratique lui-meme 
I'art de la poesie. D'ailleurs, il y aura toujours une difference 
dans le regard que posent sur un objet un artiste et une 
personne qui ne conna!t pas les principes de cet art en tant que 
pratiquant. Ace sujet Valery ecrit dans la « Philosophie de la 
danse» : 

Avant que Mme Argentina vous saisisse, vous capture dans la 
sphere de vie lucide et passionnee que son art va fonner ; 
avant qu' elle montre et demontre ce que peut devenir un art 
d'origine populaire, creation de la sensibilite d 'une race 
ardente, quand l'intelligence s'en empare, la penetre et en fait 
un moyen souverain d'expression et d'invention, il faut vous 
resigner aentendre quelques propositions que va, devant vous, 
risquer sur la Danse un homme qui ne danse pas. 72 

VII. Conclusion 

Au cours du XXe siecle les etudes poetiques ont connu 
une expansion et un epanouissement considerable. Apres les 
formalistes russes qui y introduisent la notion de la litterarit6, 
I' approche dite « morphologique }) prendra place en 
Allemagne, le New Criticism en Angleterre et aux Etats-Unis 
pour que le structuralisme francais marque une veritable 
eclosion des etudes du discours theorique sur la litterature. La 
place que la pen see de Valery occupe dans ce pantheon est de 
plus en plus considerable de nos jours (en tant que science, la 
poi'etique est encore jeune ; le premier Colloque International 
de la POi'etique a eu lieu en 1989). Mettant I' acte createur au 
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centre des etudes poetiques (poletiques), celui-ci porte un 
regard nouveau sur l'analyse des reuvres d'art. Plutot que 
d'analyser une forme ou un contenu separement, il preconise 
avant tout d'analyser comment un certain contenu a trouve son 
expression dans une forme particuliere. Comment une reuvre 
d'art s'acheve-t-elle et qu'est ce qu'elle nous communique 
en suite ? La pOletique s'int6resse a la vie d'une reuvre, a la 
relation qui s'etablit entre celle-ci et son createur, puis son 
« consommateur». L'action, (la vie) d'une reuvre contre 
l'immobilite (la mort) des choses, est une des grandes pensees 
de la pOletique vaIerienne, une pensee qui se configure et qui 
prend la forme suivante dans son langage poetique : 

Peres profonds, tetes inhabitees, 

Qui sous le poids de tant de pelletees, 


Etes la terre et confondez nos pas, 

Le vrai rongeur, le ver irrefutable 


N'est point pour vous qui dormez sous la table, 

11 vit de vie, il ne me quitte pas! 73 


Nous aimerions terminer en nous referant aux remarques 
judicieuses de Rene Passeron sur les limites de la pOletique 
qui, dans la vie creatrice, ne peut qu' observer: 

la fusion de l'irnpulsion et de la structure, la synthese du desir 
(pulsionnel) et de l'aptitude (structurale), dans sa fonction 
creatrice comme battement de Dionysos et d'Apollon, 
synthese qui soude la « fonction du reel », al'utopie de l'irreel 
a realiser - l'reuvre finalement debout comme structure, ne 
pouvant que servir la construction de 1 'humain (defini par ses 
droits a la synthese personnelle), par la transmutation intime 
des pulsions, meme destructrices en genie createur.74 

En oscillant et en faisant la jonction entre le desir de la creation 
et de son expression, entre la pulsion et la structuration du 
poeme, entre le sentiment et la pensee, c'est de la tessiture 
ourdie pour remonter de l'inconscient au conscient, du non-dit 
au dit, de l'informe ala forme par l'entremise du langage, du 
« verbe » qu' eclot et que nait dans 1 'univers valerien la polesis. 

http:createur.74
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