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Abstract

In this article an a ttem p t is m ade to  describe Paul C laude l’s a ttitu d e  tow ards the 
historical even ts o f his tim e, and to show how  his religious faith p rofoundly  
influenced his reactions. C laudel som etim es behaves as a m em ber o f an established 
C hurch  and judges a policy o r a fact according to  its consequences on the  position  
o f the  C atholics in general and of the Clerics in particu lar, w ith a hostile a ttitude  
tow ards the  atheists and even the P ro testan ts. B ut he som etim es also in te rp re ts  the 
even ts in the light o f his biblical culture an d , at an even superio r level, by 
conform ing him self to the spirit o f the G ospels -  so th a t his faith  m ay som etim es 
inspire him  w ith sectarian  and conform ist ju dgm en ts, while allow ing him  also to 
take  bold  and original points o f view.

Paul C laudel, tém oin de son tem ps? Non pas certes au m êm e degré q u ’un 
G eorges B ernanos ou qu ’un Frangois M auriac. Tenu á une certaine réserve 
en m atiere politique par ses fonctions diplom atiques ju squ ’en 1935, il s’est 
consacré á des oeuvres exprim ant une m étaphysique p lu to t qu ’une politique, 
et nous n’avons pas l’équivalent claudélien des Grands cimetieres sous la lune 
ou du Bloc-notes. Mais un am bassadeur ne vit pas enferm é dans une tour 
d ’ivoire, et un chrétien n ’échappe pas á son tem ps. D ans le journal tenu par 
lui á partir de 1904, C laudel a transcrit au jour le jou r, brievem ent en général, 
mais sans m acher ses m ots, ses sentim ents en présence des divers événem ents 
traversés. J ’ai choisi d ’étud ier I’influence de la foi de C laudel sur son contact 
avec I’histoire -  rapport moins analysé peut-être  que la relation inverse.
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I Un christianisme institutionnel

On n’a pas de mal á trouver des phrases m ettan t en évidence cette  em preinte 
du christianism e sur C laudel, mais on constate vite que ce christianism e prend 
différents visages.

On pourrait d ’abord  parler d ’un christianism e “institu tionnel” . C laudel n ’est 
pas un Chrétien solitaire; il appartien t á une Eghse et revendique cette 
appartenance: il est tres sensible aux incidences de tel ou tel événem ent sur 
le sort des p rêtres, des Eglises -  et m êm e des églises sur I’enseignem ent 
religieux et la pratique du culte: “De 1919 á 1927, 120.000 V iennois ont 
déclaré q u ’ils qu itta ien t I’Eglise catholique. Pas plus de 200.000 p ratiquants 
sur deux millions d ’hab itan ts” (7owrna/1, p. 917).

En 1931, bien plus que la chute de la m onarchic espagnole, ce sont les 
violences antichrétiennes qui frappent son esprit: “Jacquerie antireligieuse en 
Espagne. C ouvents et églises brúlés. La croix insultée et lapidée, les livres, les 
reliques, les ob jets saints, détru its et je tés au vent. Parce, D om ine!” {Journal 
I, p. 962).

O n a souvent reproché á Claudel son a ttitude profranquiste pendan t la guerre 
civile. L’assassinat de nom breux ecclésiastiques par les R épublicains sem ble 
ici déterm inan t (“N euf cent quatre-vingt neuf p rê tres, religieux et religieuses 
pour le seul diocese de B arcelone” [Journal II, p. 809]).

M êm e type de m otivation apres les accords de G eneve sur I’lndochine en 
1954. R ien de proprem ent politique, mais: “ . . . cette chrétien té  de deux 
millions d ’am es livrée á la persécution” (Journal II, p. 871).

II im porte de souligner que les forfaits ou les persécutions de la gauche contre 
I’Eglise ne sont pas les seuls á susciter les pro testa tions de C laudel. P endant 
la guerre , il s’en p rendra á Vichy: “N otre chef vénéré supprim e les syndicats 
chrétiens! C ’est le com m encem ent de I’en treprise to talita ire  contre I’Eglise et 
l’exécution des idées de C harles M aurras” (Journal II, p. 375). E galem ent aux 
aviateurs britanniques: “T oujours ces m assacres épouvantables de I’aviation 
anglaise! R ouen á peu pres détruit! La cathédrale  en flam m es” (Journal II, p. 
485).

O n constate done chez Claudel un sentim ent perm anen t de solidarité envers 
les catholiques du m onde entier: a ttitude fréquen te  chez les juifs ou les 
m usulm ans, plus rare en no tre  siecle parm i les catholiques. II faut reconnaitre 
que cette  a ttitude  s’accom pagne parfois de m épris ou d ’hostilité á l’égard des 
au tres Eglises: “J ’ai pour les p ro testan ts la m êm e h o rreu r p ro fonde, instinc
tive, p resque physique que certaines gens ont pour les nêgres et les ju ifs” 
(Journal II, p. 255).

C ette  aversion va si loin qu ’elle en traine C laudel á une singuliere in terp ré ta- 
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tion du nazism e, dans lequel il voit I’aboutissem ent de la R éform e, aussi 
exécrable q u ’elle, mais pas plus au fond. V o id  com m ent il juge H itler; “II en 
résulte clairem ent que ce m isérable est un dém oniaque dans le sens le plus 
précis du m ot -  com m e L u ther” {Journal II, pp. 295 -296).

C ette aversion pour le protestantism e s’associe parfois á une autre phobie, 
liée elle aussi au catholicism e exclusif de C laudel; il s’agit de I’enseignem ent 
public, q u ’il tient pour responsable de la déchristianisation de la France: “Mes 
deux grandes haines, que j ’ai toujours gardées au coeur, sont le p ro testan 
tism e et l’université” {Journal II, p. 89). “Les trois fléaux de la France sont la 
pornographie, I’alcool et les instituteurs prim aires” {Journal II, p. 200).

C ’est aussi en tan t que catholique que Claudel condam ne la dém ocratie 
parlem entaire , sous la form e qu’elle a prise á son époque, celle du radicalism e 
attaché á la laïcité e t hostile á I’Eglise. T onnant périodiquem ent contre le 
suffrage universel, il en arrivera á trouver des avantages au désastre de 1940: 
“Actif: la France est délivrée apres 60 ans du joug du parti radical et 
anticatholique (professeurs, avocats, juifs, frans-m a§ons). Le nouveau gou- 
vernem ent invoque D ieu et rend la grande C hartreuse aux religieux. Espé- 
rance d ’être  délivrés du suffrage universel et du parlem entarism e, ainsi que de 
la dom ination m échante et imbécile des instituteurs . . .” {Journal II, p. 321).

Plus catholique que chrétien , ce Claudel-la. M ais son catholicism e n ’est pas 
seulem ent exclusion et condam nation: il est parfois aussi un m oyen d ’inter- 
p ré te r I’histoire, et parfois de donner un sens positif á I’absurde et á I’horreur. 
Pour C laudel, il n ’est pas de hasard. D es forces surnaturelles gouvernent le 
m onde. D iaboliques parfois: on I’a vu pour H itler. A illeurs, c’est Lénine qui 
est considéré com m e une figure de l’antéchrist. D ivines le plus souvent: 
Claudel n ’exclut nullem ent des interventions d ’en haut dans les conflits en tre  
nations. C ’est ce qu ’il suggere á deux reprises en 1914: “D ans la grande 
bataille de la M arne, livrée entre la fête de la Nativité et celle du T .S. Nom 
de M arie, nous avions á notre gauche Ste G eneviéve, au centre St Rém i et á 
notre droite  Jeanne d ’A rc [. . .]. Les batailles de la M arne et de I’A isne, 
livrées avec St Rémi au centre, Ste G enevieve á gauche et Jeanne d ’A rc á 
d ro ite” {Journal I, pp. 198-199).

En 1940, Claudel m anifestera une confiance en l’efficacité m ihtaire de la 
p riere  qui, hélas, ne se justifiera pas: “ Dim anche 19 m ai, p rieres publiques á 
N .D . oil assistent tous les m em bres du gouvernem ent, procession des chasses. 
Le lendem ain , la poussée allem ande qui m ena^ait Paris s’infléchit vers 
Saint-Q uentin  et la vallée de la Som m e” {Journal II, p. 313). Illusion 
com prehensible á I’heure ou nulle raison d ’espérer n ’était trop  fragile? II 
s’agit en fait d ’une tendance perm anente de C laudel, son optim ism e m éta- 
physique que Ton retrouve par exem ple dans son in terp rétation  du destin de 
la Pologne apres la guerre, cette Pologne catholique q u ’il a chantée dans Le  
pain dur et La cantate á trois voix. A pres deux décennies á peine d ’indépen- 
dance, et cinq ans de m artyre sous la botte  nazie, la Pologne n ’est libérée que
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pour tom ber dans I’orbite du m arxism e soviétique. Pour C laudel cette 
douloureuse épreuve en tre  dans les plans de D ieu: “II sem ble que D ieu ne 
veuille pas de l’indépendance de la Pologne (dont elle n ’a pas fait, de 1920 á 
1940, un usage particulierem ent brillant). II sem ble q u ’elle ait mission par 
rapport á la Russie -  que ce que la Russie lui dem ande en la to rtu ran t, ce soit 
sa propre  rédem ption. Le ferm ent destiné á travailler la masse slave. E t que 
penser de cette exterm ination presque to tale par H itler de la juiverie 
po lonaise?” {Journal II, p. 559) A cette question , C laudel avait déjá répondu 
en proposan t une in terp ré ta tion  du génocide qui lui est propre: “Ces 5 
millions de Juifs m assacrés, c’est tou t de m êm e un événem ent capital, inou'i, 
une péripétie  qu ’on peut croire capitale de I’histoire d ’Israël. Les victim es, 
des juifs polonais qui avaient ferm em ent la foi antique (descendants des 
Hassidim ). Tous en som m e m assacrés “en haine de D ieu” par H itler, en haine 
de ce tém oignage partiel, mais cependant incontestable, q u ’ils rendaien t á la 
V érité . A lors ne pourrait-on  voir dans cet holocauste une réalisation de la 
p rophétie  de St Paul sur la “conversion” en masse des Juifs qui surviendra aux 
dern iers tem ps? [ . . . ] .  A  ces to rren ts repandus com m ent croire que ne se 
m êle pas quelque efficacité rédem ptrice?” {Journal II, pp. 5 2 7 -5 2 8 )

2 Le passage á I’universe!

Pas d ’événem ent absurde pour C laudel. D ans le chaos du m onde il croit lire 
I’ordre  de D ieu. Rien de nouveau non plus, ni d ’im prévisible. P résent et 
avenir sont inscrits dans la Bible. C ette im prégnation biblique (q u ’il partage 
avec Julien G reen , non avec M auriac et B ernanos) im plique parfois une 
distance á l’égard de l’événem ent qui tend  á le banaliser á I’exces, mais 
perm et aussi une élévation de I’actuel á la dim ension de I’universel qui 
singularise C laudel parm i les tém oins de son tem ps. Ce passage á I’universel, 
on le re trouve lorsque Claudel adopte des positions anticonform istes plus en 
rapport avec la substance m êm e de sa foi q u ’avec son écorce cléricale. Ce 
n ’est pas tous les jours sans doute qu ’il se libére des préventions m ultiples 
liées á son milieu et á son époque; ce n’est pas exceptionnel pou rtan t. Voici 
par exem ple C laudel refusant de déplorer I’abaissem ent de I’Eglise au tem ps 
du com bism e, car son royaum e n’est pas de ce m onde: “Ceux qui se 
scandalisent de voir au jo u rd ’hui I’Eglise hum iliée, abandonnée et persécutée 
sont com m e les juifs qui a ttendaien t un Messie en touré  de la gloire et de la 
puissance m ondaines” {Journal I, p. 38). Ainsi le christianism e de Claudel 
passe-t-il du triom phalism e au dépouillem ent évangélique -  de R om e á 
Jérusalem .

C ’est encore ce christianism e-la qui l’am êne á dépasser I’anticom m unism e 
virulent q u ’il exprim e á diverses reprises, pour ém ettre  des jugem ents plus 
équilibrés. Ainsi en 1930: “11 faut tacher d ’ê tre  juste . D ans le bolchevism e, il 
y a tou tes ces choses qui nous font horreur: le blasphem e, le m épris des 
m oeurs, la cruau té , etc. Mais il y a au m oins deux choses bonnes: la 
destruction  du culte de I’argent, de l’anéantissem ent devant I’argent -  et celle
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de l’égoïsm e, deux vices que nous ne voyons plus mais qui sont encore plus 
épouvantables aux yeux de D ieu que la pire luxure” {Journal I, p. 38).

D e m êm e, apres la chute de D ien Bien Phu, á une prem iere réaction 
d ’ho rreu r indignée succede une attitude différente: “Profondes réflexions sur 
les événem ents. D ien Bien Phu, succes com m unistes, affaires de I’A frique du 
N ord, etc. En som m e, partou t échec de la politique de force. N ’est-ce pas le 
m om ent de rappeler le principe posé par St Paul: N on aemulari in malis, sed  
vincere in bona m alum ?" {Journal I, p. 905)

De telles expressions d ’un christianism e libre de tou t com prom is avec les 
puissances m atérielles opposent parfois Claudel á cette hiérarchie catholique 
q u ’il défend ailleurs. D ’oii sa rup ture  avec le régim e de Vichy et avec les 
prélats qui le soutenaient. Dés novem bre 1940, il écrivait: “Les catholiques de 
I’espece bien pensante sont décidém ent écoeurants de bêtise et de lácheté” 
{Journal II, p. 337). Dix-huit mois plus ta rd , lors du décés du cardinal 
B audrillart, ém inence de la collaboration, il envoie á M gr G erlier une lettre  
réquisitoire, citée dans le Journal, oil il com pare les honneurs funebres 
décernés au prélat et le silence au tour des résistants fusillés: “Pour l’ém ule de 
C auchon, I’Eglise de France n ’a pas eu assez d ’encens, pour les Fran§ais 
im m olés, pas une priere, pas une priêre , pas un geste de charité ou 
d ’indignation” {Journal II, p. 401).

II n ’est cependant pas question d ’affirm er que C laudel, en toutes circonstan- 
ces, n ’est déterm iné que par sa foi. L ’éducation , le m ilieu, le tem péram ent 
jouen t leur role, et du reste la foi de C laudel n ’est pas m onolithique: 
I’institution et in sp ira t io n , la lettre e t I’esprit y a lternent.

O n peu t trouver des im puretés dans cette ferveur, des pailles dans ce m étal. 
M ais, telle qu ’elle est, cette foi ne se peut ram ener á aucune appartenance 
sociale, á aucune idéologie extérieure, á aucun engagem ent partisan , puis- 
q u ’elle conduit Claudel á les re je ter tous á un m om ent ou á un au tre  e t á les 
juger tous suivant des criteres qui échappent aux classifications politiques. 
Pour un G oldm ann, le com bat spirituel est d ’abord le reflet de la bataille des 
hom m es et des classes, mais I’exem ple de Claudel tendrait plu tó t á suggérer 
que c’est en fonction du prem ier q u ’un écrivain participe á la seconde.
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