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VE,RLAINE

PAUL vERLArNr, n€ ir Metz en 1844, perd bienlot la
candeur d'une enfance sensible et reveuse; mais il en

sarde la nostalgie, et le genre canaille qu'il aff-ecte dissimule un grand besoin detendresse.
bEs l'adolesceice on le sent partage entre les de\rx poslulotions sitnultonies dont parle

Baudelaire, l' une vers Dieu, I' autre v,ers Sa.tan. .ll fait ses etudes i Paris a u-lycee Bonaparte
fr"iouiO'irui Condorcet), passe le baccalaureat en t86z et entre dans I'administration
municipate en qualite d;expeditionnaire i l'H6te1 de Ville'

DEBUTS POETIQUES. Peu absorbant, cet emploi _lui permet de..cultiver ses dons

""etio""r et de lrequenter les cafds litteraires; il se lie avec Catulle Mendds, Sully
Fi"Ot'o1n1n., Anatole France et Frangois Copp€e. E4 1865 il-donne.-ir la revue L'Art,
ie.i-..nt fondee, deux poimes et des 6tudes Sur Barbey d'Aurevilly et Baudelaire'
En r866 il apporte sa contribution au Parnasse conte,nparo.in.(cL p.4iS)-et publie un

"."*ier recuiil. les Podmes SatLrrniens, ou se rdvelent, en depit d'une prolession de loi
iurni,si"nne, des tendances tout ?r fait personnelles ; sensibilitd inquiite, sensttaliti,
'musicalitd 

suggesrive (cl. p. So6-5oZ)'

INQUIETUDE SECRETE. Si Verlaine se d6clare saturnien, n6 sous une << Influence
aufigi" ,i, ayant ( Bonne part_ de malheur et bonne par_t de.bile >,.ce n'est point par jeu :

i" fu'it ..i qu'un drame 
- 
intime assombrit sa vie. Il s'est nis it boire (vers- t 863

orOUutta*a,it), peut-€tre pour 6chapper a une tristesse att.tiettse, nrais, sotts l'effet de

i'iLiintti., il sombre dans dcs crises de/irrear insensde. La nro.rt de son pere (t865), puis

iiii" O',*"i cousine qu'il aimait tendrement contribuent i le dexaser. En t869' au cours
de scdnes affreuses, it brutalise sa m€re'- Dili les F€tes Galantes (t869; cf. p. 5oZ-5o8) on est. tente de voir I'ceuvre

d,un dilettante presque < decadent >>, 6pris d'art pur, de sensations exquises ct de ram-
ne*"ntr precieux; en realite toutes ces scdnes galantes. sont des pa)'sages intirieurs :

ie podte tianspose-ses proples aspirations.,d'une fagon delicieuse et anrbigr.e; veut-il se

iri? o,i se retiouver: peui-Otre ne le sait-il pas lui-m0me. Mais cette comedie l€gere de

i;u,rroua trahit une noitalgie,le besoin de sentimeilts sinples, sincires et profofids.

De t'idytte a ._ _ o,iYl;il"'R[.:::::.T::'-#ffi?Ji'n ;,1k::fi:,:,,1,',1:au clratrte d'un iitn"nse espoirlaviedeVcrlaine. Malhilde lui apporte
la nurere candide ?r laquelle il aspire parmi ses hontes secrdtes; voici ( l'Etre de lunl.iere >

qrii,aidera a vaincrc'ses demons. Le poete cdlebre ia.petite fianc6e qu'il va dpouser en

iotri iSZo, il chante son amour et ses bonnes r€solutions dans les vers tout sirnples et

irli*"r 'de La Bonne Chanson (r87o; cf. p. 5o8). C'est le << nail €pithalame >, apres la
grice quintessenci€e, frivole et melancolique des ilres Gulantes'

RIMBAUD. H€las I f idylle dure peu. Pendant le siege de .Paris, Verlaine se remet i
bolre. puis, suspect de symparhies pour Ia Commune, il perd s-on elrploi ; cnfin parait

nl""^"o (septembre r8ir, cf. p. 5t7). Verlaine abandonne sa fentme_pour nlener avec

i" ,i Sutun'uaolescent )) une existence wgabonde en Angleterre et en Belgique. Il fixera
ies impressions de ces courses errantes dans les Rotrunces sans paroles (parues en I 874)'

ou l'on discerne l'influence podtique de Rinbattd'- gn iuitlet 1871. I'aventure tourne au drante: d Bruxelles Verlaine, qr"ri a bu, tire deux
corns'de revolvei sur Rinrbaud et le blesse legirernert. Il es! condantnd ir deux ans de

prison et subit sa peine a Bruxelles d'abord, puis ir Mons'
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Sagesse LA CONVERSION. En prison, Verlaine dprouve
d'amers regre-ts et un repentir sincdre (cf. p. jre. I1

voudrait reprendre la vie commune avec sa femme, rnais applend que celle-ci a-obtenu
un jugement de s6paration (mai i874);il dprouve une douleur cruelle qui achdve de le
rafite.ner.d Di,eu_(cf_.,p.5r2). cette conversion, qui se pr€parait depuis de longs mois, lui
inspire 1es admirables poemes m),stiques qui, rest6s longtemps manuscrits sous le iitre
collectif de cellulairentent, ser.ont p[blies dans sagesse en r88r (cL p. 5r3). pen6tr6 de
l'amour divin, Verlaine prend le lerme propos de mener ddsormais-une vie rneilleure.

LA VIE SIMPLE ET TRANQU_ILLE. Apres sa libdratioo (janvier r875), Verlaine
s_'efforce, penda_nt plusieurs anndes, de fivre conformdment ii son idlat chrdtien:.les polmes
de sagesse traduisent souvent sa lutte contre les tentations (cf. p. sr+). Il est d'abord
professeur en Angleterre, puis en France, dans un college de Rethel. Ensuite il tente
d'exploiter une ferme, mais l'entreprise dchoue et peu ir peu, las de << la vie humble aux
travaux ennuyeux et faciles > qu 'il cdlebrai t naguere, Ver la i ne est repr:is par ses anciens vices.

La d6ch6ance Il recommence ir boire, ir lrapper sa mEre qui ne I'ajamais abandonne. Il se rdsigne i partager sa vie et sa
po6sie m€me entre ses aspirations mystiques et sa sensualitd : aprds sagTsse, c'est Jodis
et Nagudre (r885);irlaspiritiralitdd'Anour,deBonheur,deLittirgieslfiinress'opposent
les accents charnels de Parollilentent (titre significatif) et de plusieurs autres iecueils.
Il connait l'indigence, le taudis, la misdre physique. A la mort de sa mdre, en r886, il se
trouve complitement d6muni de ressources.

Pourtant sa situation mat6rielle s'am-6liorera, car on s'avise soudain que ce vagabond
qui se traine d'h6pital en h6pital, de cai6 en cafd, est ou plutdt a Et6 un grand poite, llse
forme comme.une legende de Verlaine : on se rappelle qu'il a rev6l6 au public l,auvre de
Tristan Corbi0re, de Rimbaud, de Ivlallarmd (Les Poites Maudits),.onlui demande des
confdrences,dessouvenirs (Mdnoiresd'unYeuf,MesHdpitaux,Mesprisons,Confessions);
on le sacte m0me ( prince des poetes ) ?r la mort de Leconte de Lisle (rBq+). Le contraste
rBgnera jusqu'au bout : Verlaine meurt n-riserablement en janvier r896, mais une foule
d'dcr.ivains, de potstes et d'admjrateurs acconlpagne soo cercueil de l'6glise Saint-Etienne-
du-Mont au cimetiere des Batignolles.

Une candeur On a parfois reprochd ?r Verlaine de laire fi de I'intelli-
subtile gence ; en effet.sa po6sie aurh.entique n'est jamais intellec-- tueJle : rnspir6e par la sensibilit6 de I'auteur, c,est sur

notre sensibilite e l'6tat pur qu'elle agit, nous penetrant, par les sens et le ccur, jusqu'a
l'Anre, Ce lyrisme confidetiiel s'exprimele plus souvent en demi-teintes, par un llant a
mi-voix : il dtablit entre verlaine et son lecteur une communion intime, ineffable, d'dmei ime.

cette poisie pose un problime.' elle nous sdduit par sa puret6, par sa fraicheur, par une
sorte d'innocence nriraculeusement prdserv6e; or qui oserait pretindre que I'homme €tait
candide ? Quant ii son art, Valery a fait justice du mythe de la naivete : < Ce naif est un
primitil organis6, un primitil comme il n'y a jan.rais eu de primitif, et qui procdde d,un
artiste lort habile et lort conscient... Ja_mais art plus subtil que cet art, qui suppose qu'on
en fuit un autre, et non point qu'on le pr6cede >>. La << candeur > de-verlaine et de sa
poesie est donc complexe, et ambigue (les .Fdres Galantes suffiraient ir le prouver), mais elle
n'est pas menteuse, ni artificielle. En nrarge des dcoles et des theories, veilaine a su
6laborer le seul art capable d'exprimer les aspirations les plus profondes de son €tre :
<< L'art, mes enfants, c'est d'€tre absolument soi-m€me >r.

Lr;rne et les sens Verlaine est un nerveux, d la fois sensuel et sensible,
partag€ entre la volupt6 et l'anxiet€, entre l,appel rlei

plaisirs et le besoin d'un bonheur paisible et serein. Son cceur bient6t corromou et blase
garde une emouvante nostalgie de la candeur perdue. II voudrait .etrorvei le << ceur
enlantin et subtil >, l'irresponsabilit6 dujeune age; il rOve d'€tre encore un enlant qu'on
berce, qu'on dorlote et qu'on caline. Cette soif d'innocence se traduit dans son amour
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pour Mathilde Maute, et plus profond6nlent, de lagon pathetique et sublime, dans les
elans mystiques de ,Sogesse. Le vieux ceur fletri et souill6 fait plice ir un jeune cceur lave
par la souffrance et par la grace, tout vibrant d'amour (cl. p. 5rz). D'ab-ord craintive et
conluse (p. St:), I'Ame s'abandonne, extasiee, i I'appel divin.

LE SYMBOLISME. verlaine ne se contente pas de nous dire ce qu'il dprouve, /1 lorrs
le fait senlir par de constanles transposiliors qui traduisent les sentinrints en termes
d'impressions ou de sensations. une tentation devient un ciel cuivrd, ou un orage (p. s r+,v' I-z' 5-8); l'amour de Dieu 

n:onte sans biaiser
Jusqu'oir ne grimpe pas ton pauvre antour de chdvre.
Et t'emportera, comme un aigle vole un liBvre,
Vers des serpolets qu'un ciel cher vient arroser.

A la qudte de Ia candeur morale correspond une vision du monde 6tonnamment pure,
et digne d'un primitif : 

Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme.

_ Aprds la conversion, le paysage impressionniste prend lui-mdme un sens mysrique : il esl
intuition d'un monde sans pesanteur et sans souillure, antdrieur au peche des hommes.

La tnusique Mais c'est surtout par la musique des vers que s'exerce
uarloini"no" ce pouvoir de suggestion_ < De Ia musique avant toute

;::ii,,,"tio:t:ro,cera 
nretere l-rmpalr > lit-on dans 1'Art

r. L'IMPAIR. Le vers impair est en effet I'un des insrruments favoris de podte;
vers^de trois (p.5o7), cinq, sept syllabes (p. so8), et surtout impairs caract6ristiqires de
y.eyf (o. 5to), onze et teize syllabes (p. StS). Ces rythnres legers, subtils, etrangers A
l'6loquence,./ais,sent une large place au rive, Les vers de onze et treize syllabes, .run,6ri-
quement voisins de 1'alexandrin mais trds dloign€s de lui par leur melodie, obligent le
lecteur i vaincre un automatisme pour saisir leur cadence proprer plus fi.uide it ptus
complexe.

2. LE RYTHME ACCENTUEL. L'alexandrin lui-m€me est traire de la faqon la
plus_originale : il cesse d'€tre architectural et devient purenent nrusical. Ces vers,6lrivait
laul Claudel, <( ne sont pas form6s par des syllabes, ils sont animes par une mesure.
Ce_n'est plus un rner.nbre logique durement decoup6, c'est une haleine, la respiration
de I'esprit ; il n'y a plus de cesures, il n'y a plrrs qu'une ondu Iation, une s6rie dc gonflements
et de ddtentes >. L'alexandrin traditionnel a quatre accents : Verlaine en fait ires souvenr
un trinitre (trois accents) : < De la douceur, de la douceur, de la douceur ! >. Il le disloque
par des coupes et des rejets hardis (cf. p. 5t3, lvlon Dieu m'a dir...). Mais, mod6r6 dans ses
audaces, il n'ira jamois jusqu'ou vers libre des syntbalistes (p. 54o).

3. LES SONORITES. Tent€ un momenr par les rimes difficiles et frappantes A la
manidre de Banville. (cf- p. +r 8), verlaine pr6fdre bient6t des effers beaucoup plus discrets ;
il ddnonceram6melarimerichecommeunprocdd6barbare,antimusical(p.5tt,v.zz-zg).
Il pratique parfois l'assonance, ou se libere de la rdgle d'alternance des rimis rnasculines
et fdminines (p. 5oB et 5i5). En d6finitive il conserve la rime mais I'assouplit, la choisit
evocatrice, introduit des rimes intdrieures, des allitdrations ou de subtiles dissonances.
I.a..rime n'est plus qu'un des multiples 6l6ntents sonores dont il dispose pour traduire
delicatement ses impressions.

4. LA SYNTAXE. Le r)'tlone de la phrase elle-m€me dchappe aux rdgles de la rh6to-
rique, i la syntaxe de la langue Iittdraire : il est dntotionnel et riilsical. Lei tournures de Ia
langue parl6e accroissent I'impression d'intimite (cf. p. 5r r, v. 2rJ z4). Le laisser-aller
apparent transcritles inflexions de la voix,la confidence de l'ime < en all6e >>. << Les noncha-
lances son-t,ses plus grand-s artifices > disait de la < parlaite beautd )) un autre podte ind6-
pendant, Mathurin Regnier.

En lisant les podmes de Yerlaine, c'est un clnnt que nous entendons ; bientdt nous nous
plaisons i reconnaitre une voLr dont l'accent est inimitable car il r6vdle une uirie (cl. p. 5 r 5).


