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Seuljusqu'ici de tous les poetes canadiens, il a eu la force souveraine
de cr~er son propre langage ~tique. nest le premier asavoir utiliser
avec autant de liben:e aussi grand nombre d'~l~ments du monde
ex~rieur dans le jeu de sa sensibilite. Enfin sa ~sie est une somme
d'ex~riences personnelles dont la multiplicit~ et la richesse sont
inaccoutum~s au Canada. I

Cette observation de GiIles Marcotte pour la~sie d'Alain Grandbois rend ~galement justice
aI'expression «g~neration de la solitude»2qui servaitadesigner, outreGrandbois, les Saint-Denys
Garneau, H~bert, Lasnierdes ann~s '40, en raison d'une certaine «solitudehumaine qui engendre
le divorce in~gral entre le langage traditionnel de la soci~t~ et le langage neuf des poetes.»3 De
quellangage est-il question? Pour le reconnaitre, il faut suivre les sentiers que nous ont ouverts
les ~tudes de Jacques Blais,4 d'Axel Maugey,5 l'anthologie et le coIlectifpubli~s sous la direction
de Laurent Mailhot6 et de Rene Dionne7 respectivement.

Les g~n~rations pr~Mentes nous avaient habitues surtout aux chants patriotiques et a
«I'exaltation du sol»8 avec «la terre comme filon constant de la reverie.»9 Exception faite d'Emile
Nelligan, les poetes canadiens-fran~ais de l'entre-deux-guerres et du d~but du siecle
s'appliquaient dans leurs oeuvres aignorer certains «espaces ontologiques» comme cette intimi~

que d~voile la ~sie de Saint-Denys Garneau:

C'est eux qui m'oot tu~
Soot tomM sur mon dos avec leurs acmes, m'ont tue
Sont tomMs sur mon coeur avec leur haine, m'ont tue
Soot tomMs sur mes nerfs avec leurs cris, m'ont tue. IO

Nous sommes loin id du «mal du pays neuLet des grands espaces blancs»11 que scandait
un Alfred Desrochers dix ans plus tot.
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Comme Rina Lasnier et Anne Hebert, Alain Grandbois ne craindra pas d'aller explorer cette
avenue tracee par Garneau. Sans vraiment le savoir, cette generation allait inaugurer une ~re

nouvelle en poesie quebecoise. Dans son ouvrage De l'ordre et de I'aventure, Jacques Blais note
que Les tles de la nuit «donne a ses premiers lecteurs I'impression de constituer un ph6nom~ne

de subversion, tant la mise en question des valeurs humaines et spirituelles y est intensement
exprimee.12

L'analyse13 qui vasuivre porte sur lastructureenonciatrice du pOOme «Liberation»14 d'Alain
Grandbois. Cette reflexion s'emploieraa identifierdes references15 qui articulent l'unite du texte,
a faire ressortir les traits d'individuation du langage grandboisien et a d6crire le reseau des
representations figuratives. La confrontatioan des trois composantes du pOOme (formelle,
langagi~re et figurative) permettra de definir une matrice susceptible de renvoyer a une structure
mythique constitutive des fondements de notre culture et. en l'occurrence, de faire l'examen de
la «poeticite» du texte au sens 00 I'entend Michael Riffaterre, c'est-a-dire des «points 00
intersectent l'axe historique (mythologie) et l'axe syntaxique (phrase).»16

I. Forme et style

1. oganisation sequentieUe

Suivant la logique temporelle d'une transformation: debut - noeud - fin, situation initiale
- epreuves - situation finale, la comparaison entre la premiere et la demiere strophe revele une
dimension de la dynamique du pOOme, l'espace dos qui devient mena~ant. Le «cachot devorant»
(vers 3, strophe I) se transforme en «prison mortelle.» A tout le moins, on peut reconnaitre que,
sur un plan axiologique, le passage d'une image a I'autre rend leurs valeurs de plus en plus
disphoriques.

Par ailleurs, la figure de la «prison» n'apparait qu'au debut et a la fin du pOOme, exception
faite de la strophe 11 du vers 5 de la strophe VI 00 le metal de la prison, ainsi que la froideur et la
durete qui s'en degage, y fait allusion.

Cet arrangement discursif servira d'encadrement. au plan semantique, ace qu'enoncera le
locuteur entre le debut et la fin du poeme. Tout ce qu'il dira, il le dim dans la prison.
L'emplacement dans le texte de I'image de la prison vient accentuer I'effet d'isolement et de
solitude qu'elle peut produire. En fin de compte, la prison, c'est le locuteur. D'ailleurs, certains
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vers l'indiquent de fa~on pertinente: «Chacun sans issue» (vers 1, strophe I); «Tres bien mOr6»
(vers 2, strophe I); toute la strophe 11, etc. La dimension de CLOTURE prMomine dans les strophes
I, 11 et XII, au niveau de la structure spatiale qui sous-tend le discours du poeme.

Au regard du reste du texte, ces strophes constituent une premiere s6quence puisque
l'organisation spatiale contient la seconde dimension de l'espace, soit celle de l'ouverture avec
ses «lIes fronrees de rubisIf (vers 1, strophe VI), «ciel de ses6toiles» (vers 3, strophe IV), sa «plage»
et sa «men) (vers 2, strophe V, vers 1, strophe VII respectivement), son «univers» et ses «tendres
prairies vertes» (vers 1, strophe IX et vers 3, strophe X, respectivement). Au niveau de l'espace,
ces deux parties du texte s'opposent parce qu'elles renferment deux discours non seulement
distincts mais ind6pendants l'un de l'autre.

Par ailleurs, cet environnement spatial est en mouvement comme l'espace clos de la prison.
Cependant, ce mouvement s'effectue en sens inverse: au lieu de se refermer sur lui-m~me ainsi
que le laisse croire l'axiologie rattacMe a la prison, l'espace ouvert prendra des dimensions
universelles (<<l'univers,» vers 1, strophe IX) au point de paraitre 6clare. Les <dIes fantomales»
(vers 4, strophe Ill) peuvent ~tre consid6r6es autant comme des espaces ouverts, «lIes perdues»
(vers 2, strophe VI), que fermes, «0 lumineux sarcophages» (vers 3, strophe VI). Lameravec ses
«grands vertiges» apparait comme un espace a la fois fini et infini, fini en tant qu'etendue d'eau
mais infini en tant que r~verie. Cet eclatement aboutira a <<La devastation de l'univers.»

II convient de caracteriser l'organisation de l'espace ouvert par le mouvement de
l'environnement qui le constitue. A premiere vue, ce mouvement entre en opposition avec celui
de I'espace clos, au niveau figuratif, celui-ci s'orientant vers un maximum de fermeture et celui-la
vers un maximum d'ouverture.

Survient alors un conflit au plan de l'axiologie apartir du quatrieme vers de la septieme
strophe jusqu'a I'avant-dernier vers de la onzieme strophe. Depuis la quatrieme strophe, I'espace
ouvert beneficiait de valeurs nettement euphoriques17 pour fmalement atteindre son paroxysme
au troisieme vers de la septieme strophe avec l'hyperbole «Quels eblouissants coquillages» qui,
en verire, se revele n' ~tre qu'unerupture dans le ton de l'envol6e oratoiredu locuteur. En observant
ce vers au regard de l'ensemble de la strophe, on remarqueraque le ton d6elamatoireetemphatique
des strophes precMentes fait place a un ton plus ironique auquel correspond une transformation
des valeurs axiologiques. Celles-ci deviennent de plus en plus ambivalentes, alternant constam
ment du pOle disphorique au pOle euphorique. Par surcroit, cette ambivalence s'intensifie entre
les strophes VIII et XI. Au debut, I'opposition des valeurs s'effectuesur une6chelle syntagmatique
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uniquement: «calme angoisse» (vers 2, strophe VIII), «cristal...solitude» (vers 3, strophe VIII)
«innocence de l'immobilitb> (vers 4, strophe VIII), etc. Par la suite, on peut reperer l'opposition
a la fois sur l' echelle syntagmatique et sur l'echelle paradigmatique: «plus sur piege» et «jeu
brisb> (vers 4 et 5, strophe X), «sang rouge comme apprivoisb> et «fallacieux destin de bonheur»
(vers 3 et 4, strophe XI). Ce conflit des valeurs vient confrrmer le ton peremptoire du locuteur. Il
convient egalement de noter que l'ambivalence des valeurs coincide avec la transformation de
I' espace ouvert en un espace infini, (vers 1, strophe IX).

Cette organisation de l' espace ouvert fait en sorte que les strophes III a XI composent la
sequence B du texte, la sequence A etant definie par l'espace clos de la prison.

2. individuation de la langue

On peut remarquer que le seul choix du verbe peut faire evoluer une situation a I'interieur
d'un meme temps present:

1° «je suis mure,» «je suis dur» (resultat d' un concours de circonstances, donc situation
actuelle avec reference au passe); 2° <<je connais,» «je refuse» (reaction au moment present a partir
d'un connu; la reference au passe fait place peu a peu au present du locuteur); 3° «je tente de
liberer,» «je veille» (projection dans l'avenir avec enterprise au present). On s'aper~oit de plus
que le temps de I'elocution de la sequence A evolue en trois phases et suit la meme tangente que
l'organisation de l'espace ouvert de la sequence B. On verra un peu plus loin que cette evolution
du temps de la sequence A trouve egalement son equivalent dans la sequence B. Pour le moment,
il importe de signaler que cette ressemblance entre la structure spatiale et la langue est revelatrice
de la presence du locuteur tant dans la sequence B que dans la sequence A.

A mesure que s'effectue la transition des verbes du present au passe, la connotation de
statisme qui leur etaitjusque la rattachee fait place a celle de dynamisme pendant que disparaissent
les verbes a la voix active a mesure que s'elabore une description aux strophes Xet XI. Depourvue
de verbes - si on considere les verbes conjugues au participe passe (<<brise,» «defendues,»
«apprivoise,» etc.) comme des verbes adjectives-, cette description devient atemporelle et
pourrait tout aussi bien rejoindre les strophes precedentes que la demiere pour faire le lien entre
le passe qui domine le deuxieme segment de la sequence Aqui clot le poeme. Avec le ton ironique
employe dans les strophes VIII et IX, on comprendra mieux l'urgence d'une liberation (strophe
XII) et l'atrnosphere etouffante de la «prison mortelle.»
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Aux verbes qui decrivent la situation du locuteur et qui denotent un etat beaucoup plus qu' une

action succMent les verbes rattacMs a l'environnement qui se font agissants: «Les grands vertiges

de la mer, Soufflaient les souffles incantatoires» (vers 1 et 2, strophe VII); «La devastation de

l'univers Soudain sur nous repandue» (vers 1 et 2, strophe IX). Par le truchement des verbes qui

les decrivent, la confrontation des deux espaces (celui ou evolue le locuteur et celui ou evolue

l' environnement «marin»-«l1es,» «mer-» vient non seulement accentuer la difference

d'orientation de leur mouvement, mais met egalement en lumiere la vitesse du mouvement. Ainsi,

«Soufflaient,» «Glissaient,» «repandue» evoquent le deplacement rapide en comparaison au

statisme des verbes «suis,» «connais,» «refuse,» «tente.» Cette distinction est en partie attribuable

aux relations qui s'etablissent entre la prison et le locuteur, d'une part, entre la prison et l' espace

ouvert, particulierement «les TIes,» d' autre part. A mesure que la prison devore le prisonnier,

celui-ci ressent l'urgence de l'evasion. Mais la prison ne devient mortelle qu' au contact des <<lIes

frontees de rubis» (vers 1, strophe VI), des «eblouissants coquillages» (vers 3, strophe VII), des

«tendres prairies vertes» (vers 3, strophe X) et du «fallacieux destin de bonheur» (vers 4, strophe

XI).

Quand on procMe de cette fa~on a l' analyse de la langue dans le poeme de Grandbois, on

peut se rendre compte que le mot predominant dans le texte est l' adjectif, si on tient compte des

verbes adjectives qui, pour etre reconnus tels, doivent etre co~ugues au participe passe et a la

forme passive indiquant ainsi un etat accompli des actions, et contribuant au caractere descriptif

des sequences.

Confronte a la locution prepositive «Au dell\» (vers 2, 3, et 4, strophe X), les adjectifs ne

peuventplus alirnenter l' univers d' irrealite qu' its avaient construit plus tot au debut de la sequence

B, «dans le brouillard Ces TIes fantomales je refuse leur murmure» (vers 3,4 et 5, strophe Ill;

egalement les strophes IV, VI, VII). Cet «Au-dela,» en contact avec des adjectifs, introduit un

effet de reel temoignant dans le texte d'une conscientisation chez le locuteur de ce monde

chirnerique qui se construisait au ftls des strophes. L' «Au-dela» a proximite des nombreux

adjectifs qui l' entourent (strophes IX, X et XI), devient un ailleurs spatio-temporel et irreel dans

la conscience du locuteur. La locution prepositionnelle apparait donc comme une forme de

denonciation de l'univers de reve construit par les adjectifs «prematurees,» «tendres,» «vertes,»

«sUr,» «brise» (strophe X).

Ainsi, comme le locuteur tend a disparaitre entre le debut et la fin du recit, en perdant son

identite d'abord, (passage du JE (strophes I a VI au NODS (Strophes VII a IX), puis en etant

absorM par le flot d'adjectifs et de verbes adjectives que renferment les strophes X et XI, c'est
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tout l'acte de communication, autrement dit ses deux pOles et son discours, qui est submerg~ par
I'action accomplie, contenu semantique du verbe adjective,18 ainsi que par un SAVOIR-FAIRE, celui
de l'adjectif qui, place en relation avec son substantif, remplit la fonction de valoriser cette
relation, par la negative ou inversement, en l'inscrivant AI'int~rieur d'un systtme axiologique
compose de reseaux d'images.

Mais it Ya plus. Si la communication tend Adisparaitre, c'est principalement en raison du
passage du temps present. celui de l'allocution, au temps passe, celui de l'action compleOOe, qui
s'effectue progressivement de la strophe V A la strophe VII, la strophe VI faisant figure de
transition. Cette transition demontre que la disparition progressive de la communication dans le
texte est le resultat de l'action du locuteur, la preuve etant vmfiee Ala strophe XII ou le temps
pr~sent revient en surface avec la reapparition du JE de communication: «le tente,» «ma mort»
(strophe XII, vers 3 et 5 respectivement).

11 Figure et sens

1. reseau des representations figuratives

C'est A l'inrerieur de la sequence B (strophes III A XI) qu'on peut le mieux re~er

I'articulation temporelle en raison d'un mouvement de va-et-vient qui s'effectue entre la partie
descriptive de la s~uence (strophes III AVI, X et XI) et sa partie narrative (strophe VII, VIll et
IX). Ainsi, les strophes Ill, IV et V renferment des images qui evoquent le <<moment pr~is» 19 et
qui renvoient aux souvenirs.

Ces images etant valorisees positivement par les adjectifs qui les composent (<<~mouvante,»
«liberatrice» - strophe IV, vers I et 2 - «leger,» «solennels» - strophe V, vers 3 et 5-), on
peutmieux voirque le momentpr~is se transformeenmomentappr~ie pourainsi faire reference
aux souvenirs.

Tout ce reseau d'images valorisees aboutira A«I'instant du jeu brise» (vers 5, strophe X),
apr~s que le locuteur aura regarde «Plus loin» et «Au-deIID> de ces «mondes,» de ces «abimes»
et de ces «tendres prairies vertes» (strophe X).

En conjonction avec les expressions «Au-deIID> et «Plus loin» de la strophe X qui ~pousent
A la fois le temps et l'espace, I'image du vers 5 de cette meme strophe brise effectivement le
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caractere ludique du reseau d' images relevees aux premieres strophes de la sequence B et auquel
avait ete attribue «le souvenir de jeunesse» comme referent. IO En mettant un terme a ce reseau
d'images, le vers 5 de la stropheX constitue un pivot dans l'articulation temporelle de la sequence
B. En plus de demeurer dans I'imprecision, les marques du temps apparaissant a I'interieur de la
strophe suivante evolueront beaucoup plus vers I'avenir que vers le passe: «predestinations,»
«espoir,» «destin.» Cependant, les verbes adjectives (done conjugues a un temps du passe),
indiqueront une survivance du passe comme action accomplie et, en quelque sorte, detruiront
l'avenir en lui retirant toute connotation d'inconnu. Cet avenir, alors prevu, deviendra automat
iquement «Un fallacieux destin de bonheur» (vers 4, strophe XI).

La progression de l'articulation temporelle est egalement perceptible au niveau de son
axiologie ou, au moment oil le jeu se brise, les valeurs, euphoriques qu'elles etaient aux strophes
IV, V, VI, se fontmoins certaines voire Iegerementdisphoriques comme I'indique le vers 4 de la
strophe XI.

Comme il a ete signale, la sequence B se divise en deux parties dont I'une (strophes III - IV
- V - VI et X, XI) se caracterise par son style descriptif et encadre l'autre partie (strophes VII,
VIII, IX) dont le style narratif, en depit de certains indices propres a l'enonciation enoncee (<<nos,»
vers 5, strophe VII; «nous,» vers 1, strophe VIII et vers 2, strophe IX), n'est pas sans rappeler le
recit qui compose le genre romanesque. A cette opposition de style correspond une opposition
des valeurs rattachees auxmarques temporelles contenues dans cette secondepartiede la sequence
B. D'une part, il y a survivance de la precision2I dans le temps passe, d'autre part, il Y a
devalorisation des valeurs vehiculees par le contexte. L'alteration survienta lasuite de I'hyperbole
au vers 3 de la strophe VII, «Quels eblouissants coquillages.» On s'apen;oit qu'au plan de
l'organisation temporelle de la sequence B, le «moment privilegie» des premieres strophes se
transforme en moment de verite» apres le paroxysme que suggere la figure de style.

En faisant correspondre la spatialisation a la temporalisation au plan de leur axiologie, on
peut mieux comprendre l'urgence de la liberation devant I'imminence d'une mort symbolique.
Lorsqu'elles passent de l'etat euphorique a l'etat disphorique ou, a tout le moins, ambivalent, les
valeurs denoncent I'urgence de cette situation du locuteur oil espace et temps n'offrent plus
d'issues possibles.

Combines a l'etatde statisme que vit le locuteurjusqu'au troisieme versde lademiere strophe,
les mouvements, marques par la deterioration au niveau de leur axiologue et par l'opposition au
niveau de la structure spatio-temporelle, nous revelent I'existence d'un combat qui genere la
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transfonnation du texte lui-meme. Le troisieme reseau figuratif, celui qui conceme le locuteur,

va pennettre de verifier cette observation.

Ce demier reseau, moins complexe que les precedents, s'elabore des le debut du poeme, aux

strophes I et II, pour se tenniner au cinquieme vers de la sixieme strophe. On notera egalement

que ce reseau se confond a quelques egards avec le reseau figuratif de l' espace dos. On peut alors

condure que l'image de la prison n'est en fait qu'une projection du locuteur, comme nous

!'indiquions deja en debut d'analyse. Le NOUS, en conjonction avec le temps passe et l'espace

ouvert, precede la projection et le JE, combine au present et a I'espace dos, lui succede. En

l'occurence, cette projection devient, dans son acte, la prise de conscience de l' etat du locuteur,

enonce dans le texte aux strophes X etXI, plus particulierement par les deictiques spatio-temporels

«Plus loin» et «Au dela» (strophe X).

La figure de «1' armure"z2 semble la plus appropriee a la description du locuteur. Cette

description est accompagnee d'un etat d'etre que les figures23 de <<la force,» de «la duretb> ou de

<<la resistance» pourraient fort bien resumer. Face aux structures spatiale et temporelle denotant

les attraits (strophes III a VI) et l' evasion (strophes VII a X), la figure du «combat» trouve des

appuis pour englober le poeme.

2. references culturelles et unite du poeme

Les principaux reseaux figuratifs etant reconstitues, nous sommes maintenant en mesure

d'idenrifier la reference culturelle qui se degage de la structure discursive24 du texte. Pour

!'identifier, it importe de retenir, d'une part, la figure de «l'armure» qui caracterise le locuteur et,

d'autre part, la figure du «combat» qui est un indice de dassement valable pour resumer la

transfonnation de ce locuteur a travers le texte, et celle du temps et de l'espace au niveau de leurs

reseaux figuratifs et de leur axiologie. Puisqu'un «combat» implique deux parties, cette figure

reunira les deux dimensions du poeme, celle de la communication et celle de l' environnemenr.

De prime abord, le «combat» apparalt comme la figure qui cree I' unite du poeme Liberation;

mais en fait. elle la cree uniquement au niveau de la configuration discursive, c'est-a-dire au

niveau du regroupement des reseaux de representations. Elle trouve son equivalent semantique

dans le couple «tentationltentative» qui structure l'unire du poeme au niveau axiologique et qui

s'explique par la resistance aux attraits. Cette «resistance» designe le locuteur avec son parcours

figuratif de <<l' armure» et son omnipresence dans le texte, tandis que les «attraits» definissent plus
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parliculierement le contenu de la s6quence B. Mais la figure de classement du «combat» ou de

«l'affrontement» vaut ~galement pour la forme du poeme elle-meme ~tant donn~ que les deux

s6quences entrent en opposition.

Le «combat» d~rit donc l'unit~ du poeme au niveau figuratif avec, comme composantes, le
r~seau de «1'armure» reli~ au locuteur, les r~seaux des «souvenirs}} et de «1'~vasion}} qui

structurent le temps et l'espace; le couple «tentationltentative}} rend compte du systeme axiologi

que, et la conjonction des deux repr~sentations donne naissance a l'image de «la r~sistance aux

attraits}}, autrement dit la matrice25 du poeme qui fait rer~rence, au plan culturel, a l'arcMtype
«des sirenes.}}26

En confrontant entre elles les s~quences du poeme, le texte r~vMe l' existence d'un discours
sous-entendu, celui de I'affrontement entre le locuteur au pr~sent, manifeste dans la s~quenceA,

et cet autre locuteur de la s6quence B, moins ~vident et moins personnalis~ puisque entre rune

et l'autre s~quence, il y a perte d'identit~.

Le caractere descriptif des strophes X et XI, l'ambivalence des axiologies du temps et de

l'espace, le m~lange de pass~ et d'avenir et surtout le brusque retour au pr~sent dans la demiere

strophe accompagn~ de la r~apparition soudaine du locuteur comme une r~surrection, tous ces

d~tails contribuent a ~tablir une rupture dans le poeme, tant au niveau du rythme que de la

progression des composantes discursives, qui nous portent a croire que le discours manifeste voile

un autre discours ax~ sur la narration de l'action de projection permettant ainsi au locuteur de
faire la coupure avec les «sirenes.}} C'est comme si l'~preuveprincipale constitutive du scMma

d'un r~it (SI - ~preuve qualifiante - ~preuve principale - ~preuve gloriftante - SF) avait

~t~ plus ou moins volontairement ~vinree.

Le discours elliptique, en racontant l'effort de projection, en d'autres termes de distanciation
vis-a-vis des sources de sMuction (les «lies}}), donne raison a la figure matricielle du «renonce

ment aux attraits.}} Ces attraits peuvent alors etre consid~r~s comme des morts par rapport au

renoncement, et le renoncement comme une liMration par rapport aces morts. Dans cette

perspective, la r~~titiondu mot de «mOrD} (vers 4 et 5, strophe XII) engage la figure arcMtypale,

celle de Narcisse contemplant son visage dans l'eau. Cette explication rendrait ainsi compte de
la solitude qui constitue la tMmatique du poeme.

Selon G~rard-Claude Fournier, la pOOsie d'Alain Grandbois s'inscrit dans une ~marche

d'affranchissement des «influences exWrieures.}}27 Cette oeuvre, avec celles d'H~bert, de Lasnier
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et de Gameau, pose ~sonnais comme condition prealable it son exercice une solitude fondamen
tale qui devient it son tour le lieu d'une quete [...] l'imaginaire prend son essor et toutdevient alors

'bl 28poSSl e.»
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ll/bid., p. 181.

12Blais, p. 295.
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13r.es ouvrages et l'article qui suivent ont servi ala partie theorique de l'expost:
Emile Benveniste, ProbJemes de linguistique generale. (Paris: Gallimard, colI. «Tel,» tome

I, 1966; tome H, 1969).

A.J. Greimas, 1. Courtes, Semiotique, Dictionnaire raisonne de la tMorie du langage. (Paris:
Hachette Universite, colI. «Langue-Linguistique-Communication,» 1979).

Gerard-Claude Fournier, <<L'opposition des espaces dans l'oeuvre d'Alain Grandbois.»
Co-incidence, (Ottawa: Presses de l'Universite d'Ottawa), vol. V, no. I, (janvier-ftvrier 1975).

14 -1- -II-

Chacun sans issue
Tres bien murt
Dans son cachot devorant
Le temps glisse areculons
Mon fer m'a forgt

-IIl-

Je connais ces mots
Gonfles comme des fruits mOrs
Ab dans lebrouilIard
Ces iles fantOmales
Je refuse leur murmure

-V-

Je refuse I'empreinte
De son pas sur la plage
Le sable leger
Marquant le signe encore
Aux cadrans solennels

-VH-

Les grands vertiges de la mer
Soufflaient les souffles incantatoires
Quels tblouissants coquillages
Pour faire oublier la noyade
De ce qui restait de nos morts

Nuls mailIons de chaines
Ne peuvent me retenir
Je suis plus dur
Que tout I'acier du monde
Je ne veux plus rien entendre

-IV-

Je refuse I'emouvante evasion
D'une aube liberatrice
Avec le ciel de ses etoiles
Leurs troupes de fraicheur
Dispensant les delices

-VI-

Iles frontees de rubis
Iles belles perdues
o lumineux sarcophages
Vos purs doigts replies
Me trouvent insaisissable

-VIIl-

Nous aurions pu tenter alors
La calme angoisse de la nuit
Le cristal de la solitude
L'innocence de I'immobilite
Le secret refuge des miroirs noirs
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-IX-

La devastation de l' univers
Soudain sur nous repandue
La sourde confession
Des mornes melancolies
Glissaient au bleu des ravisseurs

-XI-

Les predestinations defendues
La voix de l'espoir avec appel
Un sang rouge comme apprivoise
Un fallacieux destin de bonehur
Les liens de la mer et de la joie

Franfois Hamel

-X-

Plus loin que l'apparat des mondes
Au dela des ab'imes prematures
Au deIa des tendres prairies vertes
Au dela du plus sUr piege
De l'instant du jeu brise

-XII-

Cette prison mortelle
o Belle aux yeux morts
Je tente en veillant
De liberer ta mort
De liberer ma mort

«Liberation» dans M. Saint-Amour et lA. Stanton, Alain Grandbois, Poesie (Montreal: Presses
de I'Univcrsite de Montreal, colI. «Bibliotheque du Nouveau Monde,» 1990). Les variantes se
trouvent aux pages 460-461 du tome I.

15Pour la definition de ce terme, j'ai emprunte celle de T. Torodov dans: Tzvetan Torodov,
Oswald Ducrot, et al., Qu'est-ce que le structuralisme? (Paris: Seuil, colI. «Poetique,» 1968),

p.133.

l~ichael Riffaterre, La production du texte (Paris, Seuil, colI. «Poetique,» 1979), p. 109.

17«emouvante evasion» (vers I), «Avec le ciel de ses etoiles Leurs troupes de frakheur» (vers
3 et 4), «lIes frontees de rubis» (vers I, strophe VI), «purs doigts» (vers 4, strophe VI).

18«brisb> (strophe X, vers 5), «defendues,» «apprivoisb> (strophe XI, vers I et 3, respective
ment).

19Par exemple, I'expression «fruits mfirs» (vers 2, strophe Ill) designe les fruits prets a etre
cueillis et s'opposent aux fruits pourris et aux fruits trop verts. Egalement, «le brouillard» (vers
3, strophe 11) place en relation avec l'«aube liberatrice,» «le ciel de ses etoiles» et les «troupes de
fraicheur» (vers 2, 3, 4, strophe IV) designe un moment precis du matin, celui Oll la nuit fait
lentement place au jour. Et que dire de I'empreinte du pas sur la plage (vers I et 2 de la strophe
V), temoignant du passage de quelqu'un a un endroit precis et a un moment precis.
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2Oyoir tout particulierement Sylvie Dallard, L'Univers poetique d'Alain Grandbois.
(Sherbrooke: Editions Cosmos, colI. «Proms,» no. 9, 1975), p. 34: «1'ile, l'aube, la verdure sont
chargees de connotations heureuses et Mnefiques; la doueeur.. .la fraicheur.. .la purete...seront
les valeurs essentielIes.»

21«la noyade}} (vers 4, strophe VII), «la nuit}} (vers 2, strophe VIII), «Soudain}} (vers 2,
strophe IX).

22Avec «Mon fer m'a forge}} (vers 5, strophe I), «mailIons de chaines}} (vers 1, strophe 11),
«plus dur Que tout l'acier du monde}} (vers 3 et 4, strophe 11).

23Le reseau se compose des expressions <<.ie suis plus dUb (vers 3, strophe 11), <<.ie ne veux
plus rien entendre}} (vers 5, strophe 11), <<.ie connais}} (vers 1, strophe Ill), <<.ie refuse}} (vers 5,
strophe Ill, vers 1, strophes IV et V), «Me trouvent insaisissable}} (vers 5, strophe VI).

24AJ. Greimas, J. Courtes, op. cit., p. 107 (art. «Discursivisation,}} def. #2, p. 107).

25Au sens oil l'entend Michael Riffaterre dans son ouvrage Semiotique de la poesie (Paris:
Seuil, colI. «Poetique,}} 1983), p. 33.

26pour la source culturelIe occidentale de eet archetype, voir Homere, Odyssee, chant XII,
vers 149-187, pp. 716-717, dans Id., lliade, Odyssee. (Paris: Gallimard, colI. «Bibliotheque de la
Pleiade,}} 1955).

27Dionne, p. 195.

281bid., p. 195.



20

Ouvrages Consultes

Franfois Hamel

Benveniste, Emile. Problemes de linguistique generale. Paris: Gallimard, colI. «Tel.,» tome I,
1966, tome 11, 1969.

Blais, Jacques. Presence d'Alain Grandbois. Qu~bec: Presses de l'Universite Laval, colI. «Vie
des Iettres qu~becoises,» no. 11, 1974.

Idem. De l'ordre et de l'aventure. La poesie au Quebec de 1934 a1944. Qu~bec: Presses de
l'Universit~Laval, colI. «Vie des Iettres qu~becoises,» no. 14, 1975.

Bolduc, Yves. Alain Grandbois: le douloureux destin. Montr~: Presses de l'Universite de
Montr~, colI. «Lignes qu~becoises,» 1982.

Dallard, Sylvie. L'univers poetique d'Alain Grandbois. Sherbrooke: Editions Cosmos, coll.
«Profils,» no. 9, 1975.

Dame, H~I~ne et Giroux, Robert. Semiotique de la poesie quebecoise. Sherbrooke: Presses de
l'Universit~ de Sherbrooke, coll. «Cahiers d'~tudes litt~raires et culturelles,» no. 5,
1981.

Dionne, Ren~ et al. Revue d'histoire litteraire du Quebec et du Canadajranfais. Ottawa: Edi
tions de l'Universit~ d'Ottawa, ~te-automne 1984, Alain Grandbois, 1985.

Idem et al. Le Quebecois et sa litterature. Sherbrooke: NaamanJParis: Agence de cooperation
culturelle et technique, 1984.

Fournier, G~rard-Claude. «L'opposition des espaces dans l'oeuvre d'Alain Grandbois,» Co-in
cidences. Ottawa: Presses de l'Universit~ d'Ottawa, 1975. V. 1,51-74.

Greffard, Madeleine. Alain Grandbois. Montr~: Fides, colI. «Ecrivains canadiens
d'aujourd'hui,» no. 12, 1975.

Greimas, AJ. et Coris, J. Semiotique, Dictionnaire raisonne de la tMorie du langage. Paris:
Hachette Universite, colI. «Langue-Linguistique-Communication,» 1979.



Franrois Hamel

Homere. Iliade, Odyssee. Paris: Gallimard, coll. «Bibliotheque de la Pleiade,» 1955.

21

Mailhot, Laurent et Nepveu, Pierre. La poesie quebecoise, Anthologie. Montreal: L'Hexagone,

coll. «Typo-poesie,» no. 7, 1986.

Marcotte, Gilles et al. Presence de la critique. Montreal: Hurtubise HMH, 1966.

Maugey, Alex. Poesie et societe au Quebec (1937-1970). Quebec: Presses de l'Universite

Laval, colI. «Vie des lettres canadiennes,» no. 9, 1972.

Parizeau, Lucien. Periples autour d'un langage. Montreal: L'Hexagone, colI. «Essais

litteraires,» 1988.

Riffaterre, Michael. La Production du texte. Paris: Seuil, colI. «Poetique,» 1979.

Idem. Semiotique de la poesie. Paris: Seuil, coil. «Poetique,» 1983.

Saint-Amour, M. et Stanton, J.A. et al. Alain Grandbois, Poesie. Montreal: Presses de

l'Universite de Montreal, colI. «Bibliotheque du Nouveau Monde,» 1980.

Torodov, Tzvetan et Durcot, Oswald et al. Qu'est-ce que le structuralisme? Paris: Seuil, colI.

«Poetique,» 1968.


