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A travers l'analyse du dizain XXII de la Délie de M. Sceve, nous essayons de 
donner une vue d'ensemble de tout le recueil. Ce acanzonierem dédié i une seule 
iernme, i l'imitation de Pétrarque, présente en plus d'autres sources d'inspiration: le 
néo-platonisme, les élégiaques anciens dont Sdve a tiré l'attrait de la sensualité et le 
symbolisrne mythologique, et l'arnour courtois, car il attend toujours le adon de rnerci~ 
qui n'arrive pas. 

Le dizain analysé présente d'une manikre condensée cette tradition littéraire en 
rnerne temps qu'il rnontre une idéalisation exquise de la Délie. 

Sckve emploie des syrnboles pariois assez obscurs qui invitent le lecteur ii une 
&he de déchiffrage. Dans ce pdrne le symbole est Diane et son triple caractkre ce qui 
constitue une isotopie secondaire subordonnée A l'isotopie principale: idée de 
l'imrnortalité des sentirnents. 

Ce dizain présente aussi un subtil jeu d'ombres et de lurnikres dominé par la 
présence de la Lune (pénombre); c'est-i-dire, un univers métaphorique accentué par 
l'emploi de syllepses et de polysémies qui insistent sur l'assirnilation Délie-Lune, sur 
son caractkre ombrageux. 

11 y a donc dans ce dizain, cornrne dans l'ensemble du recueil, un réseau de 
significations ferrné et dense, une structure antithétique qui forment un univers 
artistique propre ii celui du désir et du désespoir. 



&LIE OU LA TROUBLE LUMIERE, 
(Analyse du dizain XXII) 

Comme Hecaté tu me feras errer 
Et vif et mort cent ans parmi les Ombres; 
Comme Diane au Ciel me resserrer, 
ll'oii descendis en ces mortels encombres; 
Comme régnante aux infernales ombres 
Amoindriras oii accroitras mes peines. 

Mais comme Lune infuse dans mes veines 
Ceiie tu fus, es et seras DÉLIE 
Qu'Amour a jointe i mes pensées vaines 
Si fort que Mort jamais ne l'en délie. 

La Délie de Maurice Sdve, publiée en 1544, est considérée comme le premier 
recueil de pokmes consacré ii une seule femme, ii I'irnitation des ucanzonieri~ italiens 
et concretement des Rimes de Pétrarque. 

Si la Délie de S d v e  est un updme quatre cent quarante-neuf fois répété~', une 
seule ufoisn suffira i représenter et i éclaircir I'ensemble. Le p&me choisi, sans doute 
I'un des plus accornplis, donne la mesure de l'intensité sentimentale recréée et répétée 
tout le long du recueil. 

Ce dizain, traversé d'un héritage littéraire néo-platonicien et pétrarquiste ainsi 
que de toute une tradition littéraire érotique qui remonte 5 1'Antiquité classique, 
constitue un échantilloii du tourment intérieur qui agite et domine I'ensemble du 
recueil. 11 répete le meme message qui n'est autre que l'antithese du désir non comblé 
qui fait mal et de I'aspiration obligée i une passion aépurée~, idéalisée, i la maniere 
des italiens. 

IXS circonstances réelles d'oii s'inspire I'auteur (amour pour Periiette du 
Guillet, elle-meme poétesse) sernblent le guider vers une passion littéraire pareille ii 
celle de Laure et de Petrarque. 

Cette relation amoureuse, bien qu'elle existe et qu'elle s'exprime i travers un 
langage métaphorique, plein de contrastes, n'est pas tout i fait parallele a celle du 
pdte italien et de sa bien aimée dont Sceve a suivi les traces i Avignonz. 

aS&ve ne verra jamais dans son amour pour Délie un degré lui permettant de 
s'élever ii l'amour divin, i l  n'ernpruntera au platonisme italien que I'opposition entre 

' Cf. G.  POULET: Études sur le temps hurnain /4. Librairie Plon, 1964, p. 16. 
* H .  WEBER: La crhtion poktique au XMe. sikcle en Fmnce. Paris, N i t ,  1955, p. 161, ou il dit: 

.Db 1533, en croyant retrouver le tombeau de Lam dans une kglise d' Avignon. Maurice Sdve ... 
donne une nouvelle impulsion A la mode @trarquiste=. 



le pur amour et l'amour charnel~~. Si pour les italiens la dame était un principe et un 
rnoyen de perfection, pour le pokte lyonnais, Délie est surtout un tourrnent intérieur. 
C'est pour cela que ecet étrange néo-platonisrne semble donc avoir pour fin non pas 
tant un progris vers un idéal, qu'un conflit douloureux avec celui-ci. L'esprit est pris 
au pikge de ce qu'il reve. lleux forces contraires, l'idéal et la honte erigendrée par 
l'idéal, le font tourner perpétuellement sur  place^^. 

Mais dans la Délie on trouve aussi d'autres résonances, cornrne celle des 
6lég iaques anciens (Ovide, Properce, Catulle, Tibulle), dont il a conservé 1 'attrait de 
la sensualité et I'emploi de la mythologie et du norn meme de Délie: acelle de Délos; 
Artérnis, I>iane, en qui viennent se fondre des mythes complexes de chasse et de 
vénerie, de monde nocturne et de magie~~. 

1,'iiifluence courtoise est aussi visible, A travers le culte de la femrne et travers 
d'aiitres traits non rnoins importants cx>mme la patience, la discrétion et le prix final 
dc la ~Mcrci, qiic Sc2ve désire ct qui 1'6loigne dkfinitivenient d'un aniour platonique 
dans toute sa pureté. 

La relation amoureuse Pernette-Sceve s'inscrit donc définitivement dans un 
cercle permaient désir-froideur, rnerne si quelques dizains donnent l'impression que 
ce cercle a été rornpu, heureusernent, de maniere fugace. C'est que: acentre en tant 
qu'objet désiré, 1'Amour est circonférence, en tant que mouvernent éternel du désir 
autour de cet objet désiréB6. 

Le dizain XXII, objet d'analyse, présente d'une manikre condensée, filtrée cette 
tradition littéraire qu'on vient de rnentionner et présente une idéalisation exquise de la 
Délie, aobjet de plus haute vertu*, au moyen de sa fusion avec le monde mythique 
représenté par Diane. Cette idéalisation supreme de I'6tre aimé constitue une constante 
signalée par Bachelard: aDans une psychologie de la communion de deux etres qui 
s'airnent, la dialectique de al'anirnus~ et de al'anirna~ apparait comme le phénomene 
de la uprojection psychologique~. L'homme qui airne une femme aprojette~ sur cette 
femme toutes les valeurs qu'il vénkre en sa propre anima. Et, de merne, la femme 
aprojette~ sur I'hornme qu'elle aime toutes les valeurs que son propre animus voudra 
conquérir~~. 

L'une des arguties poétiques s&viennes consiste A l'emploi de syrnboles, parfois 
assez obscurs, d'autres fois appuyés sur la mythologie, si chérie des auteurs de la 
Renaissance. 

' WEBER, ibfd. p. 167. 
' POULET. op. cit., p. 22. 

M .  SCEVE: DCüe. Paris, Gallimard Poésie, 1984. Edit. de Fran~ise Charpentier, p. 22. 
G. POULET: Les métamorphoses du cercle. Paris, Plon-Flanunarion, 1961, p. 62. 
' G. BACIIELARD: LCI poktique de la reverie. Paris, P.U.F., 1984. p. 63. 



Si les symboles sont motivés, par opposition aux signes immotivés8, toute 
littérature symboliste se présente comme un univers fermé qui invite le lecteur ii une 
tache de déchiffrage, ale lecteur est donc invité ii coopérer et ii rencontrer l'auteur i 
mi-chemin i tout le moinsng. 

Ici le symbole est Diane qui recouvre de sa présence et de sa complexité la 
totalité du pdme. Diane, mythe et symbole complexe condensé dans son triple 
caractere asswié: lune ou Cynthie, rkgnant dans le Ciel; Artémis chasscresse, régnant 
sur terrc; Ilécate, régnant uparmi Ics Ombresw, déesse infernale. A. M. Schmidt a 
voulu interpréter ce dizain comme une épreuve de l'idée d'uélévationn du pokte i 
travers les trois mondes: infernal, terrestre et céleste", mais l'analyse du p&me 
révele d'autres sens assez différents. 

Ja présence d'iiiie isotopie principale", centrée ii notre avis siir le thkme de 
l'éternité de I'amour et renforcée par iine isotopie secondaire, qui serait celle de la 
utriplew: Délie met en rclief le contcnu du pdme. 

régnante infernales 
HECATE 4 

ombres 

DIANE - ciel resserrer 
LUNE - infuse dans veines 

ISOTOPIE SECONDAIRE 

Triplicité de 

nélie 

ISOTOPIE PRINCIPALE: amour éternel 

PUS 1 - AMOUR 
ES 

SERAS 
MORT 

DELIE P 

Cf. T. TODOROV: ~Introduction A la symboliquem, Poétique, 11, p. 275. 
H. PEYRE: Lo littérature syrnboliste. Paris, P.U.F. <Que sais-je?., 1976, p. 9. 

'O Cf. A. hl. SCHMIDT: WIIaute science et poksie francaise au XVIe. siecle. La gnose de Maurice 
Sctvem, in Les Cahiers d' l ierds,  1947, no 1 (La Colombe, Paris, 1947, pp. 13-21). 

" Isolopie: pennanence tout au long d'un discours d'uiie ou quelques catkgories de sigiiification. Cf. 
M. PATI1,LON: Précis d 'anatyse linéraire. 2. Dkcnre la poésie. Paris, Nathan, 1977, p. 109 et A.J. 
GREIMAS: Skmantique structurale. Paris, Larousse, 1966, p. 149. 



DÉLIE OU LA TROUBLE LUM&RE 

On y voit comment la prernikre et principale isotopie recouvre tout le tableau. 
Délie, synonyrne d'amour, s'oppose a la mort, de deux manikres significatives: A 
travers l'adverbe ujaniais~ et A travers le jeu rhétorique qui consiste A l'emploi iiégatif 
de son propre nom, devenu verbe (délier: ne délie). Comme p, on assiste a la 
structure: 

DÉLIB - MORT - NE DÉLIE qui peut nous mener a MORT non DÉLIE 

I a  structure de I'isotopie secondaire constitue un reflet du symbolisiiie des trois 
avisages~ de Pernette: llécaté (déesse des morts), capable d'augmenter I'obscurité, le 
manque d'espoir du p d t e ,  s'oppose A la rayoniiante Diane, capable de le uresserrer, 
au Ciel, d'oii bient6t adescendis~, dit-il; elle est. donc l'ombie et la lumikre. Mais elle 
est surtout aLune infuse~, privée de lurnikre propre, symbole de I'inconscient et des 
r8ves. Elle est. lune donc, celle qiii a une trouble Iiimikre, qui invite a entrer dans le 
inondc oiiiiiquc ct qui ciitiouwe la porle au toidicur. 

Sdve  assimile sa Ilélie ii CR visage trouble, A ce symbole féminin, fécond, A 
cette lune uinfuse, oii injectée subtilement dans ses uveines~. On assiste ainsi au jeu 
aveines-vainas, antithihe révélatrice de l'inutilité de l'espoir de la rencontre effective 
et réaffirmation de l'inutilité du désespoir, contradiction supreme ou peut-etre 
unification finale. Comme le dit Weber: &e désir qui fixe A jamais I'image de Délie 
au m u r  du pdte ,  qui défie la mort aprh avoir triomphé de l'absence est bien un cri 
de passion. Le thkme est ainsi plus pathétique que l'affirmation platonicienne suivant 
laquelle l'amour reposant sur une aspiration de l'esprit, est immortel comme lui,I2. 

Si l'on prete attention au jeu d'ombres et de lumieres, I'isotopie secondaire 
resplendit A nouveau: IJécaté (ombres), Diane (ciel), Lune (pénombre). Ilélie est en 
rneme teinps les trois, inais surtout la pénornbre. Ainsi on assiste une fois de plus a ce 
jeu de lumikre et de ténebres si cher A Sdve et qui a engendré tant d'interprétationsI3. 

I a  concurrence d'autres éléments fonctionnels, comme les syllepses, éclaircit 
davantage le contenu et la configuration de ce dizain. Les syllepses ou tropes consistent 
A intégrer un seul éléinent a deux isotopies concurrentes et elles metteiit en relief le 
sujet dominant de ce pokme: VIF et MORT, CBNT ANS, OMBRES, RÉC~NANTE, 
INFERNALES OMBRES, AMOINDRIRAS OU ACCROITRAS MES 1'13INES, CIEL, 
FUS, ES, SERAS soulignent l'idée de durée temporelle, d'éternité. Les peines 
éternelles sont le synonyme des ombres éternelles de l'enfer oU encore de la durée 
éternelle du ciel. 

Par ailleurs, il y a un tlément qui constitue une polysémie; c'est-A-dire, qu'il 
est capable de s'intégrer plusieurs isotopies: la LUNE, synonyme de Délie. La lune 
qui parait la nuit (ornbre), qui disparait le jour (lumikre), qui rqoit la lumikre du soleil 
(nuit), qui disparait (jour). On s'apercoit comment le jeu d'ombres et de lumikres est 

l2 H. WEBER, op. cit., p.200. 
l3 Cf. WEBER, op. cit., p. 185: da lumitre sous tous ses aspects s'identifie avec la beautC de 

I'aimCe, le contraste lumiere-ttntbres exprime la nature contradictoire de I'amour; joie et souffrance, 
Clans spirituels et dCsirs physiques-. 



réglé par Délie, dispensatrice du bonheur (lumiere) ou du malheur (ombres), mais 
voloniairement placée dans la pCnombre, dans I'ambiguitk calculée. 

IRS isotopies constitutives d'une sCquence et les sCquences elles-memes 
démontrent aussi la valeur sémantique que leur a accordé I'auteur: dans ce dizain on 
assiste A la structure qui suit: 

HécatC: vers 112, sCquence interrompue par les vers 3 et 4 mais répétée ou 
reprise dans les vers 5 et 6; iandis que les quatre vers de la fin du dizain sont consacrCs 
A la 1,une. 

l) HécaLé 3, Diane Hécaté 
2 4 6 7- 9 -- iune 

3 o 

Cette structure indique, en plus de I'importance capitale de I'assimilation 
Lune-Délie, la propension ainfernale~ de la Dame (4 vers), entremelés de deux oii I'on 
enuevoit le acielm, mais d'une maniere si fugace que le deuxieme décrit déjh la 
descente de ce paradis désirb: ad'oii descendis en ces mortels encombres~. 

L'emploi de mCiaphores renforce encore plus le rCseau Cmotionnel décrit par 
le @te. Des mCtaphores telles que: ERRER, OMBRES, DESCENDIS, MORTELS 
ENCOMBRES, AMOlNDRlRAS OU ACCROITRAS MFS PEINES accentuent le 
manque de dCfense de I'amant face aux caprices de la femme aimée, ainfusem, injectée 
irrémédiablement dans ses aveines~. I a  femme au pouvoir illimitk, accentué encore par 
des comparaisons ou des similitudes entre deux sCquences d'un texte: 

IIécaté - tu  me feras e r re r  
/ 

Cornme - Diane - au c i e l  me resserrer 
\ 

Lune - jointe 2t mes pensées vaines 

IA7image de la .Lunes prCsente aussi un effet de synesthésie, reprCsenté par 
'adjectif ainfusem, lexeme Ctranger A I'isotopie h laquelle il appartient. 

On observe donc un rbeau de significations fennC ct inskrC dans les limites du 
dizain, de maniere qu'il n'y a pas de poésie plus dense que celle de Maurice S&ve: 
densité qui consiste dans le poids des cogiiations, dans I'usage parcimonieux des mots, 
dans la compacitk de la subsiance, dans la tCnuitC du volume ou pensées, mots, poésie 
se trouvent contenus~'~. 

" G. POULET, Études ..., op. cit., p. 15. 



D ~ I E  OU L A  TROUBLE L U ~ R E  

Quant au modele actantiel du récit", le destinateur (Skve) n'est représenté que 
par le pronom personnel ME et le possessif MES, tandis que le destinataire (Pernette) 
est représenté par le pronom sujet TU (deux fois, mais révélatrices): TU accompagne 
ame feras erren et acelle (tu) fus, es et seras Délie~. Cette fréquence irréguliere ou la 
présence du destinateur plaintif ne dit jamais J& s'adresse ii un TU tout-puissant. Elle 
constitue presque une apostrophe pressante. C'est al'effacement du moi et son 
remplacement par un autre moi, celui de I'etre aimée. L'amour scévien tient donc ii 
s'organiser en un cycle tout intérieurm16. 

1,'idéalisation que S&ve opere dans la personne de Délie est due A un procédé 
d'abstraction, qui obéit au schéma qui suit: 

Reine des idéalisation Reine de la 
ombres I lumiere 

LUNE 
reine de la 
pénombre, 

du mystere 

Si la fonction poétique se caractérise par le renvoi au message lui-meme", 
qu'on vient d'analyser, ce dizain insiste aussi sur la fonction émotive, centrée sur le 
destinateur et la fonction conative, concentrée sur le destinataire. Meme si le p&te 
n'emploie pas d'interjections pour exprimer ses Cmotions, il insiste sur l'immortalité 
de ses sentiments par d'autres proctdés: répCtition de syntagmes: *tu rne feras errer / 
cent ans parmi les ombres / tu fus, es et seras Délie / jointe ii mes pensées vainesm. 
Quant ii la fonction conative, nieme s'il n'utilise pas de vocatifs ni d'iinpératifs, il fait 
un appel presque angoissant a sa DClie. 

B. LE PLAN DE L'EXPRESSION 

Ja structure des rimes: A B A B B C C D C D, répétée dans tous les dizains 
de la Délie, prCsente ici une Cquivalence forme/contenu qu'on peut observer nettement: 

l5 Nous suivons ici A.J. GREIMAS: .Les actants. les a a w s  et les figures-, dans S k m t i q u e  
mrrative et teicfuelle. Paris, Larousse, 1973, pp. 161-166. 

G. POULET, Ibid., p. 20. 
l7 Vid. M. RIFATERRE: The stylisfic findon. Proceeding of the XI Congress of Ling. Mouton, 

1964, pp. 316 SS. 



M A R ~ A  DEL CARMEN FERNANDEZ D~AZ 

A: tu me f eras errer 
pouvoir illimité de la Délie 

A: au Ciel me resserrer 

B: cent ans parmi les Ombres 
présence et durée du 

B: en ces'mortels encombres 
malheur 

R: aux infernales ombres 

C: ou accroitras mes peines Impossibilité de se 

C: infuse dans mes veines défaire de l'amour, 

C: jajnte 5 mes pens6e~ vajnes s'jl f ait mal. 

D: fus, es et seras Délie 7 éternité du sentiment 
D: jamais ne l'en délie 

L'ernploi des wnsonnes et des voyelles renforce encore le message: 4 1  est en 
effet presque impossible de trouver un auteur, tant soit peu intéresst aux probltmes du 
langage qui n'ait pas &mis une opinion sur le symbolisme sonore ou qui ne I'ait pas 
praiiqu.5 d'une maniere ou d'une autred8. Sckve. qui a créé un univcrs complet A 
partir des inots ne pourrait etre un cas particulier. 

L'ernploi des voyelles fermées, surtout de la voyelle lo1 amntue  I'idée de 
I'obscurité. de I'enfer, des souffrances; c'est pour cela qu'il se rCptte dans les vers qui 
dkrivent cet Ciat d'ame, dans des mots comme: OMBRES, MORTl!I,, ENCOM- 
BR U..., tandis que I'atmosphere wnnait une relative détente dans les derniers vers, 
pleins de voyelles le1 dans leurs différentes réalisations: ES, SEKAS, DÉLIE, 
PENSÉES, VAINS, JAMAIS.. . 

Quant aux wnsonnes, on voit la mEme opposition: profusion de la consonne Ir1 
dans les vers les plus angoissants et détente vers la wnsonne liquide 111 et la nasale /n/ 
dans les vers qui comparent la dame et la lune, consonnes qui donnent I'impression 
d'une certaine douceur face i la vibrante Irl. 

L'enjambement des vers 5-6 insiste sur le pouvoir bienfaisant ou malfaisant de 
sa Dblie, tandis que I'enchainement des quatre derniers vers mettent en relief 
I'importance de I'association DClie-Lune. 

La répétition de la conjonction COMME souligne aussi le triple raracttre de la 
Dame ct sa propeiision au caracttre lunaire, remarqut? par I'adjonction de MAIS. En 

" T. TODOROV: *Le sens des sons., Pohique. 11. p. 446. 



DÉLIE OU LA TROUBLE L U M ~ R E  

mime temps cette structure triple se correspond aussi avec un subtil jeu d'antithkses, 
héritage pétrarquiste, qui oppose chaque séquence d'isotopes: vers 1-2 (Hécatt) oppos6s 
aux vers 3-4 (Diane); vers 5-6 (Hécaté) opposés a 3 4 .  011 voit que I'espoir ne dure 
qu'un vers, le numéro trois, suivi d'un ven de transition (no 4). Si on élimine ces deux 
vers, il nous reste une structure tout a fait symétrique: 

4 vers (l., 2, 5, 6) 4 vers ( 7 ,  8, 9, 10) 

JIécaté : Ombres ?,une : Pénombres 

On voit qu'il s'agit d'une anti thk structurale. 
Les antitheses sont parfois placées i I'intérieur d'un meme vers: (v. 2: vif et 

mort; v. 6: amoindriras ou accroitras mes peines) et parfois aussi il s'agit d'antithkses 
basées sur une métaphore: 

acelle tu fus, es et seras Délie 
Qu'Amour a jointe a mes pensées vaina 
Si fort que Mort jamais ne I'en délie.. 

Cela est sans doute un souvenir des images si employées par Marot et les 
Grands Rhétoriqueurs. 

A travers cet emploi d'images conceptuelles et sonores, le p&te arrive a former 
un univers intérieur et artistique propre ou meme les images si maniées par les 
pétrarquistes deviennent neuves et originales, en meme temps qu'elles sont renforcées 
par une musicalité spéciale des motslg. 

Cet univers intérieur, qui souffre et qui demande grace, se répete dans 
I'ensemble des dizains d'une maniere constante mais toujours nouvelle, qui fait de la 
Délie de Sckve le long p&me du désir, de I'espoir, de la jalousie, du tourbillonnement 
frénétique de la pensée et de la trouble lumikre, dont le dizain analysé constitue en 
meme temps une partie et un tout. 

l9 H. WEBER, op. cit., p. 227 oti il dit: =Si I'klat de I'irnage, la puissance du contraste sont des 
tlhents essentiels de la pdsie chez Sdve ,  la musique est naturellernent un facteur indispensable de 
m e  rtussite. Nous savons qu'il s'ktait l ivd a des recherches thbriques sur la musique et l'accoustique~. 




