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Songes et mensonges dans l’univers nocturne
de CharlesTimoléon de Sigogne

Apparitions nocturnes

Épouvantable Nuit, qui tes cheveux noircis
Couvres du voile obscur des ténèbres humides,
Et des antres sortant, par tes couleurs livides
De ce grand univers les beautés obscurcies1

À partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, l’univers nocturne s’introduit 
dans l’art pictural et poétique en créant de jolies rêveries fantaisistes. De par les 
nouvelles   techniques   et   traitements   de   la   lumière,   l’éclairage   acquiert   une 
influence sur l’art du portrait en découvrant (et en laissant dans l’ombre) tels ou 
tels aspects du personnage. C’est l’un des apports du clairobscur inventé par Le 
Caravage.  Sur ses  tableaux,   les figures sont  éclairées comme si elles étaient 
illuminées   par   un   projecteur.   Ce   contraste   caractérise   également   l’univers 
poétique, à l’aise dans les extrêmes. 

L’univers nocturne est également propice aux apparitions fantasmagoriques : 
toute « une faune » de monstres, de spectres, de démons hante l’esprit du poète 
baroque. Ce fantastique a conquis les domaines de la représentation dans l’art, 
comme par exemple les tableaux picturaux ou poétiques représentant des scènes 
nocturnes cauchemardesques. Ainsi, sur le tableau intitulé Les morts sortant de 
leurs   tombeaux2,   Dirck   Barendsz  
(15341593), peintre maniériste de l’École du Nord, représente, dans une vision 
1   Ph. Desportes,  Amours   d’Hippolyte,   Sonnet   LXXI,  Les   Premières   Œuvres   de   Philippe 

Desportes,   Anvers,  Nicolas   Soolmans,   1582,   p.   96 ;   cité   également  par   Yann  Levenez,  
La laideur de la nuit dans la poésie du  XVIIe  siècle,  Propos sur la laideur et les muses II, 
Littérales N° 32/2003, Université Paris XNanterre, p. 33.

2  D. Barendsz (15341593), Les morts sortant de leurs tombeaux (vers 1580), Huile sur papier 
marouflé sur toile, 26,2x21 cm, Musée des BeauxArts de Lille, Inv. P. 1927. 
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hallucinée  du  verset   27,51  de   l’Évangile   selon  Matthieu   (au  moment  où   le 
Christ expire sur la Croix, la résurrection, la sortie du sépulcre de nombreux 
corps   de   saints   trépassés   et   leur   entrée   dans   la   ville   de   Jérusalem),   deux 
charognes discutant dans la rue. À noter que cette image morbide et déplacée se 
caractérise encore par la tonalité  pédante et artificielle du maniérisme tardif, 
mais   en   même   temps   préfigure   le   grotesque   ricanant   des   scènes   macabres 
baroques.

Dans   l’optique   de   l’esthétique   paradoxale   du   Baroque,   à   l’aise   dans   un 
imaginaire saugrenu et monstrueux, l’on rencontre une panoplie surprenante de 
difformités inhabituelles, notamment dans la représentation du corps humain qui 
revêt  en  général  une  forme dégradée  et  purement  négative.  Par  exemple,   la 
monstruosité des masses de corps démembrés par la guerre, les corps flétris et 
malades, rongés par la famine, reviennent constamment dans l’art  pictural et 
poétique.

Dans la perspective de la poésie satirique baroque, on a souvent affaire à un 
faceàface   avec   des   êtres   fantomatiques,   moitié   vivants,   moitié   morts. 
L’épouvante que ces images provoquent est bien ambivalente, puisqu’il y a du 
ravissement derrière. Comme le souligne Jean BelleminNoël dans son Avant
Propos dédié aux Plaisirs de vampire, le sentiment de la peur en cache un autre, 
celui d’un plaisir secret :

Parce que l’horreur, tout comme l’angoisse, n’existe pour l’être humain que sur 
fond de secrète  jubilation.  La peur d’être  ingéré  et   la peur d’être envahi  sont 
l’envers d’un désir d’absorber3…

On éprouve la même sensation en portant un regard sur la Tête de Méduse4 

de Peter Paul Rubens (15771640) qui atteint les limites de l’insupportable.  
Le   visage   épouvantable,   figé   dans   son   expression   de   terreur,   pétrifie   le 
spectateur. Le mythe de la Méduse pétrarquiste, c’estàdire l’aimée qui fascine 
et tue par la beauté, devient, dans l’art pictural et poétique baroque, le symbole 
de la femme diabolique, porteuse de la souffrance de l’amour. 

3  J. BelleminNoël, Plaisirs de vampire, Paris, PUF, 2001, p. 13.
4  P. P. Rubens, Tête de Méduse, Toile, 68,5x118 cm, vers 1617/18, Kunsthistorisches Museum

de Vienne.
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Au sein de cette esthétique de la laideur liée à l’amour, c’est le sexe féminin 
qui   incarne davantage  la   laideur  proprement  dite.  Cette   laideur  est  à   la   fois 
physique et morale, et traduit le contraste de base de l’art baroque : l’apparence 
est en éternel conflit avec ce qui est à l’intérieur, celleci se révélant souvent 
horrible et répugnante. C’est dans ce contexte   qu’apparaît  la  femmedémon, 
incarnation de tous les maux terrifiants de la nature féminine. Dans la plupart 
des cas, il ne s’agit pas d’une femme mais plutôt d’un monstre féminin, issu des 
fantasmes hallucinants de l’homme devant l’amour noir.

Le paysage poétique que l’on va aborder par la suite se situe dans la lignée 
diffamatoire de l’écriture satirique qui s’écarte de la satire classique pour donner 
libre cours à des fantaisies verbales bigarrées et à un ton souvent obscène. De 
jolies  pièces  de  cette  poésie   libre   sont  publiées  dans  des   recueils  collectifs, 
comme Le Cabinet Satyrique consacré principalement à la fantaisie misogyne. 
Notre   étude   se   basera   sur   les   poèmes   misogynes   de   CharlesTimoléon   de 
Sigogne   (1560 ?1611),   satirique   mordant   dont   l’œuvre   bien   singulière   se 
dessine sur l’arrièreplan violent des guerres civiles de la fin du XVIe et du début 
du XVIIe siècle. CharlesTimoléon de Beauxoncle, seigneur de Sigogne, a été tour 
à   tour   un   soldat   valeureux,   le   gouverneur   du   port   normand   de   Dieppe,   le 
confident de Henri IV, autrement dit un personnage exubérant, un vrai Baroque. 
Dans   ses   poèmes,   il   offre   une   galerie   de   portraits   grotesques,  
« ne reculant jamais devant le mot cru et  l’image la plus osée5 ». Il ramasse 
volontiers ses flèches contre les femmes dont il nous dévoile cruellement toutes 
les difformités.

Dans   l’univers  poétique  de  Sigogne,   la  nuit,  propice  à   transformer   l’être 
humain en une créature grotesque, devient le défilé des êtres fantasmatiques qui 
hantent l’imagination du poète par leur aspect surnaturel. Dans l’optique d’une 
esthétique renversée, les scènes nocturnes décrivent volontiers l’apparition d’un 
fantôme succube devant   le lit  du poète.  Cette figure cauchemardesque hante 
l’esprit du poète par son caractère déformé, dénué de toute beauté. Les attributs 
obscènes   la   décrivant   sonnent   comme   un   renversement   libérateur   de   toute 
convention   sociale,   ou  bien,   pour   aller   un  peu  plus   loin,   comme  une   sorte
de  canalisation  de   tout  mal  qu’elle   apporte  au  poète.  Ainsi,  dans   le  poème 
5   Cette formule est empruntée à Jean Serroy,  Poètes français de l’âge baroque. Anthologie, 

Imprimerie Nationale Éditions, p. 161.

196



Revue d’Études Françaises  No 13 (2008)

intitulé   « Songe »,   la   femmemonstre   apparaît   devant   le   poète   comme   un 
fantôme de la nuit, ce qui souligne son caractère volatil, sans valeur. Elle est la 
négation d’ellemême :

Je pensois la nuict, en dormant,
Que c’estoit vous, assurément,
Qui m’estiez en songe apparüe,
Car le fantosme que c’estoit,
Hideux ainsi que vous, sentoit
L’odeur de la vieille morüe.6

De manière paradoxale, le poète joue le rôle de la victime mais son jeu est 
bien contradictoire. Tout en mettant en relief son effroi devant cette violente 
apparition,   il   ridiculise   la   situation   en   banalisant   la   figure   terrifiante.   Ce 
fantôme, en dehors de son aspect repoussant, loin de lui faire peur, est rabaissé 
et devient ridicule. L’ambiguïté de la situation permet au poète d’adopter une 
attitude hautaine et méprisante envers cette soidisant femme démoniaque :

Il est vray, j’eus peur, cette fois :
Je fis un grand signe de crois,
Croyant que cette image blesme
Fut un esprit désespéré ;
Mais, l’ayant bien considéré,
Je conneus que c’estoit vousmesme7.

Cathédrale de corps : la femme squelettique
Qui sont ces fantasmes qui apparaissent à notre auteur ? Dans ce qui suit, on 

va esquisser quelques portraits féminins qui sortent de ses rêves, inspirés par 
l’obscurité   ambivalente.   Premièrement,   regardons   de   plus   près   les   vieilles 
charognes,   ces   femmes   squelettiques   qui   épouvantent   par   leur   maigreur 
excessive   comme  dans   la   citation   suivante   de   la   « Satire,   contre   une  dame 
maigre » :

6   CharlesTimoléon de Sigogne,  Les Œuvres satiriques complètes du Sieur de Sigogne,  éd. 
Fernand Fleuraet Louis Perceau, Paris, Bibliothèque des Curieux, 1920, „Songe”, p. 112113.

7  Ibid., p. 113.
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Où pensiezvous, sèche molüe
Qui n’avez poictrine ni flancs,
De m’attendre au lit toute nue,
Et me laisser fourrer dedans ?
Vos os sont si poinctus et fors
Qu’ils m’ont tout meurti par le corps8.

À   noter   que,   selon   l’esthétique   renversée   de   l’imaginaire   nocturne,   la 
maigreur   incarne  une   image  de   la   laideur   et   de  démarquage  de   ce  qui   est 
acceptable. Les images du laid, par leur violence et par leur force expressive, 
nous rendent  le sentiment de dégoût  presque physique.  En règle générale,   la 
femme est  décrite comme un ensemble d’ossements craquants,  sans  charme. 
Elle est humiliée « jusqu’aux os » et perd complètement sa féminité. Dans ce 
poème,   les   qualificatifs   décrivant   la  femmedémon  relèvent   du   vocabulaire 
anatomique :  « esquelete  de  peaux et  d’os », « au   lieu  de  chair   trouvent  des 
cloux9 »,  et renforcent son aspect dépouillé de toute beauté. Cette femme a un 
caractère rigide et maladroit, symbolisé par des objets bruts et inutiles comme 
par exemple le clou ou le bois. Dans ce procédé de dévalorisation, la femme est 
donc réduite à un objet insensible qui, en dehors de sa laideur, n’a aucune utilité 
et ne répond point aux attentes du sexe masculin :

Ceux qui, pipez de l’apparence,
Aspirent à un fruict plus doux,
Au plus loin de leur esperance,
Au lieu de chair trouvent les cloux10.

De plus, dans cet espace poétique réduit, on retrouve l’opposition habituelle 
entre ce qui relève de l’apparence (faisant une jolie assonance avec espérance) 
et la réalité décevante. Par la suite, le poète dresse le portrait irréel de la femme 
pervertie, détournée complètement de sa beauté et de sa féminité :

8  Ibid., « Satire contre une dame maigre », p. 8.
9  Idem.
10  Ibid, p. 9.
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Ce lit, où j’ay receu la gesne
Dedans vos tyranniques bras,
Produit, pour tesmoigner ma peine,
Ses linceuls et ses matelas,
Où vos os, ainsi qu’en vos peaux,
Font tous les jours des trous nouveaux11.

Le naturalisme de cette image est poussé jusqu’au paroxysme : le physique 
est si horrible et repoussant que l’on se pose la question de savoir s’il ne s’agit 
pas d’un renversement fantasmagorique dû  à  une passion qui avait  affligé   le 
poète.   Il   est   intéressant   de   souligner   que   Sigogne,   en   développant   une 
métaphore   autour   du   thème   de   la   chasse,   s’identifie   à   la   proie   fuyant  
« sa poursuivante » : « Je fuis la leurre et suis la cher12 ». Cette mise en parallèle 
est une épée à double tranchant : d’une part, il se met dans le rôle passif de la 
victime,  en  inversant   les  rôles   traditionnels de  la courtoisie,  de  l’autre,   il  se 
représente   comme   une  chair  impassible,   en   soulignant   que   cette   dame   peu 
envoûtante   le  dévore.   Son   aspect   charnel   est   en   opposition   avec   l’aspect 
squelettique et aride de la femme. 

Dans ce monde irréel, c’est donc la femme qui désire l’homme : « Si vostre 
desir m’y convie/Je n’y retourne plus qu’armé.13 »  Les termes liés à la chasse 
sont apparentés au vocabulaire des accessoires féminins – comme l’illustre le 
couple de rimes proye/soye cidessous :

Cherchez une nouvelle proye,
Où repaistre vos appetits,
Ces hameçons d’or et de soye
N’attrapent que les apprentis14.

De   même,   dans   le   poème   intitulé   « Satyre »,   le   poète   s’en   prend   à
« une respirande momie » qui le poursuit dans la nuit :

Folle d’amour qui la transporte,

11  Ibid., p. 9.
12  Ibid., p. 8.
13  Ibid., p. 9.
14  Ibid., p. 8.
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Le soir vient heurter à ma porte,
Jalouse du jour qu’elle fuit ;
Flattant l’effroy de son visage,
Elle cherche son advantage
Dedans les ombres de la nuit15.

La description de la scène de la visite de cette vieille laide dans la chambre 
de Sigogne est fortement narrativisée. On suit le récit à la manière d’une vraie 
mise en scène baroque, ce qui permet d’animer le personnage en lui donnant la 
parole,  ou bien,  en  transférant   son propos  par   l’intermédiaire  du poète.  Les 
couples antithétiques contribuent à traduire l’effet choquant de cet événement 
sur l’esprit caustique du poète : 

Ainsi, ceste vieille effrontee,
Sans frapper, en haut est montee,
Et son amour et mon malheur
Luy font trouver la porte ouverte,
Et, comme conjurant ma perte,
Joignent son aise à ma douleur.

Dans les couples de rimes amour/malheur  – son aise/ma douleur, le poète se 
situe du côté de la substance négative. L’apparition de la femme est concrète : 
elle entre dans la chambre et adresse même la parole au poète. La poursuite du 
poète par la femme se continue sous l’égide de la métaphore filée de la chasse. 
Ainsi,   dans   les   vers   suivants,   la   présence   d’Adonis,   chasseur   et   amant 
d’Aphrodite   dans   la   mythologie   grecque,   renforcetil   l’opposition   entre   le 
chasseur (la femme !) et la proie. Le rôle des sexes se trouve renversé. Adonis, 
personnage masculin par excellence, est apparenté à la vieille femme :

Elle m’approche, elle me touche,
Et, faisant la petite bouche,
Dit quelque mot du temps jadis ;
Lors, je luy dis, tout plein de rage :
Je n’entends point vostre langage,
Vous parlez plus vieux qu’Adonis16.

15  Ibid., p. 19. 
16  Ibid., p. 21.
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Si on regarde de plus près ces images grotesques, l’on peut constater que la 
laideur de la femme se traduit souvent par la difformité. Ce rapprochement est 
lié  à  des valeurs morales.  N’oublions pas que l’on est en plein milieu d’une 
époque où le déchiffrage des signes du corps est très à la mode. Ainsi les traités 
de  physiognomonie  établissent  des  parallèles   entre   les   faces  animales  et   les 
visages humains, la chiromancie dévoiletelle « la signifiance » de la ligne de la 
vie,   de   la   ligne   de   foie   et   de   la   ligne   naturelle.   Pour   notre   propos,   la 
physiognomonie   s’avère   particulièrement   signifiante   en   tant   qu’elle   est   une 
conception selon laquelle   le corps   informe  l’âme.  Cette science s’efforce de 
tisser  « un   réseau   serré   d’équivalences   entre   le   détail   des   surfaces   et   les 
profondeurs occultes du corps17 ». Les indices corporels incitent à réfléchir sur 
les mystères du caractère humain,  en établissant  un rapport  de cause à  effet 
entre la surface et la profondeur. Tout ce questionnement cache une volonté de 
franchir   la   surface   apparente   pour   en   découvrir   les   profondeurs   souvent 
ambivalentes. Selon l’expression de Georges Matoré, l’homme du XVIe siècle vit 
dans un monde  multidéterminé  où tout est affecté d’un sens caché, surnaturel 
(mot du  XVIe  siècle précédé par supranaturel) où se manifestent  merveilleuses  
sympathies et secrettes inimités18.

Même dans la monstruosité et la difformité, cette poésie nous séduit par le 
caractère inattendu des images et par les rapprochements hardis et saugrenus. Le 
monde fantasmagorique des poèmes nous dépayse avec ces rêveries corporelles 
terrifiantes. La découverte de la monstruosité se fait par une révélation subite : 
l’enveloppe   d’agrément   se   dévoile   et,   en   dessous   de   cette   parure   vaine   et 
mensongère, on affronte directement une réalité qui se veut effroyable. C’est le 
schéma habituel de nombreux récits et poèmes liés à la thématique de la vieille 
laide : derrière son apparence se montre le monstre, la charogne qui s’empare 
des hommes de manière à la fois comique et terrifiante.

17   J.J. Courtine, C. Laroche,  Histoire du visage,  XVIedébut  XIXe  siècle, Paris, Rivage, 1988, p. 
43. 

18   G. Matore,  Le vocabulaire et   la société  du xvie  siècle,  Presses  Universitaires de France, 
1988, p. 232. 
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Les vieilles laides
Ce demon, ceste femme antique,
Ceste chimere fantastique,
Ceste gayne à mille cousteaux19 !

La vieille qui est à la poursuite du poète dans la nuit – comme un fantôme – 
est un leitmotiv de la poésie et de la prose de la fin du XVIe et du début du XVIIe 

siècle. Elle se présente souvent comme une maquerelle ou une sorciere et elle 
est tantôt chassieuse, tantôt courbassée ou roupieuse. Le caractère absurde de la 
scène de séduction présentant un couple mal assorti à la manière des tableaux de 
Cranach l’Ancien (14721553) est la source de l’humour féroce qui repose sur 
le   décalage   « temporaire »   et   « physionomique »   entre   les   deux   personnes : 
tantôt une femme jeune et belle séduit un vieux cocu repoussant (en mettant les 
mains dans la poche de celuici pour avoir son argent), tantôt une vieille laide se 
réjouit de l’amour bien mensonger d’un jeune galant.

Dans les poèmes de Sygogne parlant de ces vielles femmes grotesques, la 
procédure de   la  dévalorisation  de   la   femme se   fait   souvent  par   le  biais  des 
métaphores liées à l’image de la fuite du temps et de la mutation journalière de 
la nature. Lisons la description suivante de l’altération de la beauté féminine, 
décrite en un joli synchronisme avec les images de la nature :

Ses yeux dont la clarté décline,
Sembloient deux flambeaux de résine,
Dont la fumee esteint le feu20.

Ces images, qui se veulent affectives et sensationnelles, s’expriment souvent 
à travers des comparaisons adressées aux sens visuels, auditifs ou au toucher : sa 
lèvre « comme un marc de suc dénüé21 » ;  son haleine  forte ; ses cuisses  qui 
« rendoient des vapeurs si puantes22 ».

19 Ch.T. de Sigogne, Les Œuvres satiriques..., op. cit. [6], p. 64.
20  Ibid., p. 19.
21  Ibid., Strophe VI, V. 3, p. 21. 
22  Ibid., Strophe IX, V. 2. 
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Le contraste tranchant entre la jeunesse et la vieillesse est donc un élément 
caractéristique de la poésie satirique de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. 
Bien entendu, ses origines sont lointaines. Citons Villon, la poésie de la Pléiade, 
notamment   les derniers poèmes de Ronsard,  qui  offrent  de belles  harmonies 
autour  de   l’altération   de   la   beauté   par   l’âge.  Les   auteurs   tels   que   Charles
Timoléon de Sigogne,  ou  ses  contemporains  satiriques  comme Pierre  Motin 
(15661612),   Jean   Auvray   (1580 ?1630 ?),   ou   les   poètes   du  Parnasse 
Satirique,  se donnent, pour leur part, un plaisir pervers à dessiner le ravage du 
temps sur le corps et l’esprit humain. Chez eux, la description de la fragilité de 
la   vie   et   la   disparition   des   beautés   de   la   jeunesse   sont   plus   naturalistes :  
elles dévoilent cruellement le vieillissement et l’appauvrissement de la femme, 
en   insistant   sur   les   laideurs   terrifiantes   de   l’âge   mûr.   Ils   manquent   de   la 
compassion pour ces vieilles créatures, un trait  caractéristique pourtant  de la 
poésie de Villon, ce grand satirique du XVe siècle.

Dans la lignée de la poésie satirique diffamatoire du tournant du XVIe et du 
XVIIe  siècle,   le   poème   intitulé   « Contre   une   vieille   courtisane23 »  de 
CharlesTimoléon   de   Sigogne   est   construit   sur   des   contraires   présentant 
une mise   en  opposition choquante   et   repoussante   de   ce   qu’était   la   femme  
à  l’âge de sa jeunesse et son état  abîmé,  sa vieille figure défigurée,  voire un 
anticorps, mort  et pourri,  qui ne donne même pas la sensation d’être encore 
vivant. Le portrait dépeint est si cruellement négatif que l’on peut y appliquer le 
terme de portrait destructif dans le sens littéral du terme. Comme si le poète 
brisait   volontairement   ses   impressions   liées   à   cette   créature   hors   d’âge.  
Son   humour   est   féroce   et   sans   compassion.   Au   niveau   de   la   description 
physique, on ne trouve aucune structure concise : un bricàbrac règne partout, 
le corps de la vieille apparaît en fragments.

Comme l’on vient  de le souligner,  ce poème se construit  sur le contraste 
saisissant entre le temps jadis, voire la nostalgie d’une beauté qui semble déjà 
lointaine   et   inaccessible,   et   le   présent,   qui   se   manifeste   directement   par  
sa  brutalité   et   son  aspect   ridicule.  Ce  contraste  est   exprimé  par  des   images 
métaphoriques   appartenant   au   champ   sémantique   de   la   nature   végétale   et 
minérale : la nature présente sous plusieurs aspects sa dégradation ou la mort 

23  Ibid., « Contre une vieille courtisane », p. 4750.
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journalière – comme la femme déjà dépourvue de sa beauté d’avant. De plus, 
dans l’optique de la beauté altérée, le poète insiste souvent sur l’opposition entre 
extérieur et intérieur. La beauté n’est que surface trompeuse, sans valeur, tandis 
que   la   vraie   nature   se   révèle   monstrueuse.     La   vieille   a   perdu   son   centre, 
l’essence même de son existence. Ainsi,  selon le vocabulaire de Sigogne,  la 
beauté s’avère non seulement une notion purement esthétique mais elle s’élève 
au rang de l’essence psychique de l’être :

Ceste la, disje, qui jadis,
Fut d’amour un vray paradis
Quand ces beautez vindrent à naistre,
Est si plaine d’infirmité
Qu’elle est ores l’extremité
De cela qu’elle souloit estre24. 

L’état de dégradation se fait à travers des métaphores cosmiques. Tout ce qui 
était jadis est apparenté au Soleil. Le présent est incarné par une Lune éclipsée, 
image qui symbolise un état de diminution et de dégradation. Tout le poème 
abonde   en   connotations   référant   à   la   fécondité   perdue   de   la   femme.   Par 
exemple,   la  métaphore  de  « la  galle  dont   elle   est   le  giste »  renvoie  à   cette 
inversion monstrueuse : la femme qui, par son rôle maternel, est censée être  
« le gîte » de l’enfant, devient la demeure de la maladie. On a donc affaire à une 
féminité morbide, à l’aise dans les images renversées. L’intenable horreur de la 
description corporelle s’exprime par des constructions paradoxales, comme par 
exemple dans le dernier vers de la strophe suivante :

Au reste, je croy que le point
Pourquoy la mort ne la prend point,
Estant ja si vieille et si blesme,
C’est, à mon advis, que la mort
A peur de se prendre à son sort,
Comme à la mort de la mort mesme25.

24  Ibid., p. 47.
25 Ibid., p. 50. 
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À l’intérieur de ce poème, on ne trouve aucune ligne directrice : la femme est 
à la fois dégoulinante et desséchée. De plus, on ne peut pas non plus saisir sa 
personnalité   proprement   dite.   C’est  son   corps  qui   est   mis   au   centre   du 
(dés)intérêt, elle semble dénuée d’âme. Sur ce point, curieusement, la poésie de 
Sigogne   rejoint   la   poésie   pétrarquiste   ou   la   tradition   des   blasons   du   corps 
féminin : le jeu poétique est entièrement consacré au corps et ignore l’aspect 
psychique.   Au   lieu   de   la   caractérisation   psychologique,   on   a   des   valeurs 
symboliques se rattachant à un idéal de beauté codifié :

Sa belle bouche qui d’émail
Surpassant mesme le corail,
Sembloit de roses tapissee,
N’est plus qu’un ulcere fluant,
De quoy ce vilain jus puant
En plusieurs endroits l’a gersee26.

Dans la perspective baroque, la double nature de l’existence humaine divise 
le monde en apparences et en profondeurs. La nuit est susceptible de dévoiler 
cette duplicité en nous laissant voir derrière les coulisses des appas journaliers. 
Cependant,   le   songe   s’avère   également   mensonger,   notamment   en   tant 
qu’incarnation symbolique de  la  volatilité  du corps   féminin,  comme dans  la 
citation cidessous du « Desdain » de Sigogne :

Que disje, c’est un mensonge !
Je resve, vous estes un songe,
Vous n’estes point, faute de chair27.

Le poète met en doute l’existence même de cette femmemonstre : elle est 
identifiée au songe,  son corps  est  sans  poids,  sans  valeur,   il  palpite  dans   le 
néant. À l’intérieur de ce poème, la réalité et la vision se confondent à un tel 
point que l’on peut parler de deux personnages qui se meuvent séparément dans 
les   premières   strophes   mais   qui   se   réunissent   en   une   seule   figure  
(« Je   conneus   que   c’estoit   vousmesme »)  à   la   fin   de   la   quatrième.  

26 Ibid., p. 48.
27 Ibid., « Desdain », p. 72.
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Cette découverte augmente  l’atmosphère de mauvaise augure qui  annonce le 
dévoilement désenchanteur de la vraie nature de « ce monstre » de féminité.

D’une certaine manière, cette mise en scène se divise en une histoire réelle et 
en une histoire  surnaturelle  qui   s’y superpose  par  des   images  saugrenues  et 
rhapsodiques. Le poète se trouve luimême souvent à la frontière de ces deux 
réalités, qu’il soit en plein milieu de son sommeil, ou, tout naturellement, qu’il 
se laisse guider par les images fantaisistes qui prennent forme à l’intérieur du 
poème. Cette prédominance de l’imagination est au cœur du style de Sigogne : 
il   s’exprime   moins   par   la   bravoure   rhétorique   que   par   l’originalité   de   son 
univers à lui, de sa fantaisie.

Ce portrait semble un portrait imaginaire, provenant directement des songes 
infernaux   d’une   nuit.   La   femme,   en   dehors   de   son   caractère   purement 
méprisable,   n’est   pas   saisissable :   les   parties   de   son   corps,   comme   les 
qualificatifs les décrivant, présentent un désordre redoutable, à l’aise dans les 
extrêmes. Tout au début, c’est son caractère mensonger qui est mis en exergue, 
ensuite   la  monstruosité   liée  à   sa  double   face,  mais   il  y  a  des  passages  qui 
laissent entendre que le poète tombe malgré   tout sous son charme et se sent 
plutôt désabusé par ses sentiments trompeurs.

Sigogne ne s’identifie pas aux propos mais aura recours à la « médisance » 
pour brosser  le portrait   renversé  de  la femme. D’une certaine manière,   il  se 
cache   derrière   son   texte   et   n’assume   pas   sa   méchanceté.   De   par   la 
« médisance »,   la   figure   féminine   est   apparentée   à   tout   un   halo   d’épithètes 
dévalorisantes. De plus, le portrait s’anime, on est imprégné par cette femme 
terrifiante non seulement à travers le visuel mais aussi par l’auditif et l’odorat :

Vous parlez comme un sansonnet ;
Mais, au lieu de civette et d’ambre,
Vous sentez comme un pot de chambre,
Et riez comme un simonnet28 .

À noter que Sigogne consacre une quarantaine de strophes à la description 
passionnée   du   corps   flétri   de   cette   vieille   laide.   Un  poème  d’une   longueur 
impressionnante   qui   se   démarque   par   là   de   la   tradition   des   blasons  
et  des contreblasons du corps  féminin,  avec  lesquels  pourtant   il  a  quelques 

28  Ibid., p.65.
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points communs. Ce n’est pas la femme proprement dite qui est prise en dédain 
dans ce poème, mais une cathédrale de corps ruinée, chargée de ses débris et de 
ses vestiges, encore en mouvement (quel blasphème !). Les parties de ce corps 
décomposé   sont   en   perpétuelle   métamorphose,   allant   toujours   vers   le   mal, 
l’horrible.

Il y a une gradation dans la manière dont le poète s’adresse à la vieille :  
tout   d’abord,   il   l’appelle   « femme   antique » pour   en   arriver   à   la   « vieille 
harpie » de la fin. Cette gradation apparaît également dans la description des 
laideurs corporelles qui s’avèrent de plus en plus terrifiantes.  À  noter que la 
vieillesse comme raison de la laideur est introduite seulement à partir de la dix
huitième strophe, en tant qu’explication logique de tous les défauts mentionnés 
précédemment.  C’est   la  valeur  négative  et  choquante  de   la  vieille   laide  qui 
prévaut, il n’y a aucune trace de beauté :

Vieux clavessin de la chapelle,
Vieille harpe sans chanterelle,
Luth duquel on a creu le trou,
Et dont la table desbarée,
Avec la rozette enfondrée,
Ne vaut plus qu’à prendre à un clou29 !

Les privatifs comme  sans chanterelle  contribuent à la dévalorisation de la 
vieille.  Les   images  de privation sont  pleines  de  tension,  et  ce  à   l’aide d’un 
procédé double : la mise en œuvre d’un procédé de privation des valeurs, d’une 
part, et la montée en valeur de l’élément dont la personne est privée, d’autre 
part.   De   plus,   sur   le   plan   sémantique,  les   métaphores  de   l’air  et  du   vent  
s’ajoutent à cette dévalorisation : le corps est léger et sans valeur, il n’a même 
pas le poids du vent. Cette négation va jusqu’à mettre en question l’existence 
même de ce corps flétri et dépecé.  L’image macabre traduit bien le caractère 
rude et caustique de  l’humour de Sigogne.  L’exagération hyperbolique de  la 
laideur va de pair avec un dépouillement corporel total de l’être ridiculisé.

29  Ibid., p. 67.

207



KATALIN SZUHAJ : Songes et mensonges

Les fantaisies verbales d’un rêveur
La pénombre permet donc d’enchaîner des fantaisies exubérantes qui nous 

enchantent par le jeu insolite de l’imagination. La juxtaposition des images se 
veut souvent illogique et suit le mouvement tourmenté d’un rêve. Cette liberté 
d’expression   caractérise   le   poème   intitulé  « La   lettre   en   galimatias30 » 
à l’intérieur duquel il y a une scission entre l’état de sommeil, s’adonnant aux 
images fantasmagoriques, et   le réveil.  Le poète,  malade,  étendu sur le lit  en 
plein milieu d’un rêve, compose une  lettre imaginaire à  « sa Marquise ». La 
marquise en question est   identifiable  à   la  Marquise de Verneuil,   la  fameuse 
maîtresse   de   Henri IV,   dont   Sigogne   fut   le   secrétaire.   Selon   le 
« Discours préliminaire » de ses Œuvres par Fernand Fleuret et Louis Perceau, 
il   était   sentimentalement   impliqué   dans   les   négociations   de   Madame   de 
Verneuil avec le roi. Selon certaines sources et témoignages privés, la Marquise 
a fait semblant de l’aimer dans le but de le duper et de l’éloigner de l’entourage 
du roi31.  Il est  intéressant de préciser que ce poème se distingue du reste de 
l’œuvre par le ton respectueux avec lequel il s’adresse à la femme. Quand il 
nous offre son autoportrait  peu commun d’homme malade, la description est 
marquée par l’autodérision. Il porte un regard diagnostique sur son propre corps, 
ce  qui   souligne  le  côté  humoristique de  la  situation.  On a  affaire  à  un vrai 
comique   qui,   en   écrivant   sa   lettre   amoureuse,   semble   désemparé   dans 
l’expression de son amour à un tel point que l’on peut se demander s’il ne s’agit 
pas d’une satire de son propre état amoureux.

Il s’adresse à sa maîtresse sur un ton tendre en décrivant ses rêves inspirés 
par l’amour. Dans ce contexte, la scission entre le songe et le réveil reflète le 
changement  qui   s’opère  dans   l’état  d’âme du poète :  d’abord,     le   songe   lui 
permet de se livrer sans gêne à ses rêveries sentimentales, ensuite, il est suivi 
d’un réveil qui transpose le récit narratif dans le concret :

30  Ibid., p. 5153.
31  « Discours préliminaire des Œuvres satyriques du sieur de Sigogne », par Fernand Fleuret et 

Louis   Perceau,  Œuvres   satiriques   de   CharlesTimoléon   de   Sigogne,  op.cit.   [6], 
p. XXIIXXIV.
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Puis, j’embrasse, nud en chemise,
Tant de beautez de la Marquise,
Qui, plaine pour moy de desir,
Me permet l’unique plaisir
Ou l’amant bien aymé se plonge :
Il est vray que ce n’est qu’en songe !
Ores, je dessille mes yeux,
Ma teste se porte un peu mieux,
Mon ame n’est plus insencée,
Mais elle seroit offencée
Si vous ne m’accordez l’honneur
D’estre vostre humble serviteur32 !

Cet   amour   semble   inaccessible   ou   inaccompli,   d’où   le   jeu   subtil   entre 
l’univers onirique (la lettre)  et  la réalité  (le poète  malade,  seul  dans le  lit).  
Les images débridées du poème traduisent de manière indirecte son tourment 
sentimental :

En mon mal, tout ce qui m’afflige
C’est que mon œil ne vous void plus,
Car je suis dans un lict reclus,
Où tout ainsi qu’un fou qu’on lie,
Je resvace mainte folie.
Je voy mon gosier s’attacher
Aux eaux qui coulent d’un rocher ;
J’en boy dedans une coquille.
Je desrobe dans la bastille
Le trésor du sieur de Rosny,
Puis, de crainte d’estre puny,
Je bat tout soudain la campagne33.

Dans cette « Lettre en galimatias », et  plus particulièrement dans la partie 
consacrée aux visions, du fait de la multiplicité, c’est l’instabilité qui domine les 
perspectives. On se noie dans les profondeurs d’un univers irrégulier. Comme si 
les mots se prenaient au vertige de leur propre audace, le changement subit des 
images crée un tourbillon continu tout au long du poème. 

32  Ch.T. de Sigogne, « Lettre en galimatias », op.cit. [6], p. 5253.
33  Ibid., p. 5152.
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Le lecteur se sent déstabilisé : par le caractère débridé des images, il n’y a 
pas de vraie histoire, la notion même de réalité est mise en abyme. Le poète fait 
foisonner ses visions et les engendrer dans la lettre au point que celleci devient, 
à l’image de ce monde en changement permanent, un univers en métamorphose, 
en galimatias.

Les beautés cachées de l’imaginaire nocturne

Dans l’univers nocturne baroque, un monde déréglé et illogique palpite d’un 
mouvement frénétique. Cette esthétique grotesque du désordre est en opposition 
avec la beauté  éthérée des images de la Renaissance. C’est une poésie de la 
surprise, de l’imprévue, et justement, cet aspect nous enchante parce qu’il revêt 
une extrême beauté   imaginaire.  La spontanéité   insouciante des débordements 
sarcastiques   de   la   description   humaine   donne   le   charme   –   quoique 
contradictoire – de cette littérature noire. La subjectivité du ton prévaut sur toute 
formalisme.

En parlant de la poésie misogyne de CharlesTimoléon de Sigogne, il  est 
intéressant de constater qu’il y a une opposition entre la richesse et la singularité 
du monde imaginaire du poète et le caractère inhumain de ses descriptions. Il y 
a là,  quelque part,  une contradiction au niveau de sa personnalité,  qui  serait 
digne d’être traitée dans une prochaine étude.
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