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D'autre part existent des rewes spécialisées par domaine. On peut citer Kukyeol
yeonku (< Etude stx le Kuhyoel >), publié pai Xulq'eot hakhoà et Kukeosa ialyo
yeonlru (< Etude des archives du coréen >), publié par Kukeosa jalyohakhoe.

Il est i noter que les études de linguistique coréenne essaient de s'élargir en
gardant le contact-av-ec d'autes domaines. Par exemple la linguistique appli-quée,
Eungtong eoneohak (<< Linguistique appliquée >, publié par naimt- èungon
eoneohaWtoe, Egngo chilyo yeonku (< Etudès de tliérapeuiique de la langué >),
publié par llanlwk eoneo chilyohakhoe et Eumseonf kwàhatç (< Science diu

9on2), publié par Hankuk eumseong lwahakhôe. Enfin, 'll-'essor 
de

I'informatique motive la création d'associàtions et la publication de revues - pzùr
exemple-Hanhtkeo jeongtohak (<< Inforrnatique du Coréen >), putfié par Kukeo
jeonpohakhoe.

Histoire de l'écriture au Jaoon
Points de repère.
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a o)fr\&É a = t - ^t Jz F t tJ, Z tL à L#eL (. 7 v y' . 7, t Z tLZ tL.-E^ . ûÉfd, =:-z à L(ttËL(r,.ÈT
kono hôs.ôlcyoku no n)tûsusenta de wa, sorera o-seiri shite, terebi.rajio sorezore,
,chmtcht rotatnanajilan, nyîtsu toshite hôsô shite imasu
Au service des infos de cette station émethice, on taite les informations et on les
diffirse 6 à 7 heures par jour à la télévision et â la radio.

. cette phrase, exfiaite d'un manuel scolaire, montre tès clairement la situation
de l'écriture dans le Japon actuel. Même sanj un entaînement speciat. un æil un
tant prt .pgrl ?ltentiq pegt y reconnaîte diftrents types d'éc^riture. en effet,
:9.,*]1""1 ici.d'une part des cq{ac1ères chinois, reconnàissables à la complexitédj l.]r. orga$93!ion. en traits-(ËfÈE-. << station émetice >>,#E < raiterïreni>,
Fl .(Jour )' .F+rÉJ 

( heure )), ElË < diffirsion >), et d'autre part, des caractèrei
qui se signalqnt par Ieursimplicite de tracé, et-qui sont des'signei phonetiques
appartenant à deux syllabaires distincts. Les'hiralana se-repèient à ieur
souple_sse(-..ko, C) no; l' d", 14 haou wa, < so; tl re, à'ra, t o, L
shi, ( te, I to, lr. i, Ë ma, T su), les katakanâaleuriaiâew(= ni, =yrr,^X su, tse, Y n, F. ya, I te, -V re, E" bi, 2 ra, ù ji,f o). '

comment en est-on anivé à cette situation t c'eit qu" 'ce qrie'noui a[ons
essayer ici de décrire. ce qui est rrn véritable défi, puisqù'il faut'rendri compte,
en quelques pages, de procèssus qui ont duré des sieôtes.'
..Ag Japgn se produit la renconte d'une langue et d'une culture qui s'étaient

developpées sans écrit, avec une écriture conçue aillews, dans l,emp-ire chinois.
L'ironie du sort a voulu que la langue japonaise présente ae tettÀ'àirgrences
avec la langue qhingiqe gue.cettg écritwè ri'était_sans doute pas la mieux uaupiéè
à sa notation. Aussi I'histoire de l'écriture au Japon apparàît-elle comme c'eue
d'un. long gombS! que les- Japonais ont mené depuis te oeuut d" ootre ère, et
guTime".t jusgu'à aujourd'hui, pour adapter à la notation de leur langue cette
écrinue étrangère.

Entre autres utilisations qu'ils ont faites 
_ 
de l'écriture idéogrammatique

chinoise, les Japonais s'en sont- servis pour établir un système phoiétique : âes
signes qui, dans le système chinois ônt une valeur â h foii sémantique et

'.L3 transcription utilisée est le Hepburn.
INALCO, Paris.
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É#!)trl
o shi sa ko

QUATREIv{E TEIlps

A partir dl_6e siècle,.le-processus ente dSns un quatrième temps que nous
p.opvgns quali4er d'essai d'appropriation par les Japonais du système diécriture
chinois. 99 qF va_corsister à.s'êloigrer de plus eir plus de É hngue dont ce
système d'écriture était la notation.

. E*rtlloo* ynprlqrer exemple. Il s'agit d'une célèbre inscripion trouvée sur
le dos d'un miroir. Elle témoigng de façôn très vivante des prerniers problèmes
auxquels les Japonais ont eu à faire face. sur cette inscription figure le'nom d'un
sanctuaire:

oshisalu no miyal Sanctuaire d'Oshisaka

Dnns cette courte expression se posent ûois problèmes. D'abord celui de la
notation du nom prgpre.japonais oshisaka.ll..! évident qu'un nom propre
japo-nais ne peut.pas être dirjctement ngté p* dl chinois. La soiution retenûe, 'c1ui

d'ailleurs- existait d9jà en chine pour la notation des mots sanscrits, consiétd a
utiliser des caractères chinois, 

-mais en oubliant complètement ieur valeur
sémantique, en d-'autres termes, en ne retenant que leur vâleur phonétique. c'est
yn système de rébus. On 

-va 
couper le nom propre en 4 syllabes': o -sii - sct -&a, et pour chacune d'elles cheicher rur caractère chinois dont la prononciation

serait proche, ce qui donne :
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phonétique, -se réduisent.l *" valeur uniquement phonétique. ce type de
proc€ssus n'est p?l_ spécifique au Japon. I[ existe rin cas s^imitaire àvec le
cunéltorme, lors_qu'il-a servi pgur noter d'autres langues que le sumérien. ce qui
est intéressant, dans le 9as du Japon,.c'est d,abord {ue cé systèmJ est encore en

$lgj de no;.joys, ,mais surtouf qu'il- a toujours colexisté ârrec u' aune emplôi
des.srgne-s-chxrcis, sinon.exactgryenl identique à leur utilisation chinoise, maii au
moins fidèle à leur vocation originelle.

Pour entrer dans cette histôire, la meilleure démarche est peut-être de la
décomposer e-n d1fféren$ TEMPS, en essayant de cemer chaque iois a quet type
de problème les Japonais se sont touvés-confrontés et les Ëolutions qir'its'dnt
rmagrnees.

PREI"fERTENps

Il semble que ce soit vers le premier siècle de note ère que les Japonais ont
renconté pour la première fois l'écriture chinoise. Mais ce ire fut quiune brève
rencontre...I"es.Japonais ne paraissent pas avoir été, à l'époque, ùitéressés par
cette possibilité de conservefles traces de la parole.

on situe habituellement !e qloryeqt où les Japonais ont commencé à porter un
intérêt à l'écri! vers la fin du 4" siècle et le débût du 5" siècle de notre èie. D'unepart ag Japon, la situation intérieure a beaucoup chaneé. en particulier
lgpaniqalion_politique. Et surtou! d'autre part, suitè à des'frictioni ente la
unrne et Ia Çoree, arnvent au Japon un certain nombre de réfueiés coréens
porteurs de la connaissance de fécriture chinoise. c'est alors [u'a lieu la
véritable rencontre des Japonais avec l'écriture. De cette époque restelnt quelquei
témoipages, trouvés a}_ Japon, de signes chinois tracés sù diu matériau àuruiute,
la-gieI-e ou-le ?étal. c'e-st-ce deuxiSme temps qu'on peut considérer comme lé
véritable point de départ de I'aventure de l'éciit aiu Japoï.

TRorsrsMEreùrs

Au début, cette écriture semble avoir été réservée à I'administration et avoir
constitué un outil de centralisation. Il faut rappeler ici une précision importante.
Nous parlons d'_< écriture r. Mqi. qu'est-ce'{u'une écriture sinon le nioyen de
notation d'une langue donnée ? Lôrsque noïs disons que les Japonâis ont
renconté l'écriture chinoise, il serait plus exact de dire qu;ils ont rentonfé une
langue, le chinois, p-ossédant sonsystèine d'-e.criture. on pèut penser que, pendant
un certain tem-ps, c'es! 9n chinois, c'est-à-dire au moyeï de I'ecritire 'chinoir",
mais aussi en lan-gue chinoise, que les premiers écritsbnt été rédigés au Japon j
sans.doute,- d'aillql'5, par.des gfogpe-s-de scribes, constitués pi les réftigiéi
continuant à arriver de eorée ou par lès descendants des premieriréfugiés.

Le sens de chaque caractère, dans I'ordre : << intention > - < broussailles >-
< sable > - < ajouter>, n'a aucun rapport avec le sens de ce nom propre, où I'on
peut repérer au moins la seconde partie, constituée par un mot iaionais saka( pente >. chaqug caractère est pris ici comme la grap[ie d'une sylia6e. Bien sûr,
auraient pu être chgisis d'aufres caractères ayant È mème prononôiation.

Deuxii:mg problèm_e: le mot no (oshisàka no mia\'il s'agit d'un élément
grammatical servant à assurer la relation entre diux nôms. un telélément ne peut
pas non plus êSg noté en chinois. Le choix ici a été de ne pas le noter du touf. Le
lecteug japongrs le rétablit de lui-même, car il est évident d'ans cette expression.

pnfin, le dernier mot, mia, qui sigrrifie < sanctuaire )), awa encoie un autre
traitemenl P_o!t hi, il y a un équivàtent sémantique en chinois, il sera donc
possible d'utiliser le caractère cliinois servant à nbter le mot oûi a la même
siqification. c-eci, sans se préoccuper, cette fois, de la prononciàtion chinoise,
évidemment différente. c'est le caraètère Ë, qui sert à nôter le mot chinois gông
< sanctuaire >.

La graphie de I'expression entière sera donc :

Ë# WrtE g
oshisalca no miya

i

I

I
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où à chaque mot correspond une méthode différente de notation. pour Ie premiermot, les caractères ont ûne valeur p*"*.nilnorrériq;;Ë;;ilîot n,est pasnoré ; pour re roisième.mor,le caràcrèr" 
"ri 

ûiitise pôil il;"-;ËsiiliË"ation.
-,j'1!glg_pler 

un sysrème d'écriture, c'est,â un-rfiàil# ;;;j, ?uËi. r,iae" a"s'en servrpour noter 
,sa pr.ople l*gu". Ei c'est l,étape qui va ctrè-aanctrie apartir du 7" siècle. ceue iois^écrireT;es[rus.;pii9â-l!ir.iËoi-gâu'., querquescaractères sur un momrment ou,o objet, mâis répàndre â un uesofi frus profond,

{e pquvoir noter des texres enriers- r'ftit;Ë;iJilËË;;;ii;", le nomde Man'vôshrû < Recueil de dix miilè f".itË;; rasseinbre a", fàè-ô"omposésentre la moirié du 7" et la moitié du 8" siÀcË-.-ri ;àsit4 ;è;ri;î; japonais,mais notés à I'aide de caractères ctrinôii.-wôu, frrrnar'o*-îitile'Ëxempte tepoème numéro f07, du L\we 2. c'est le-sècora;"ù;iËïlr;"ge entreamants. Le premier poème (106) est écrir par igàr-i, !îir$Ë"r,ïi"ron aiméede ne pas ête venue au rendez-vous qu'ilis'étaient dorinè. Le poèmà âit ceci :

ashihiki no yama no shizulw ni i mo matsu woware tachinureru yama no shizuh,t ni
Sous. les goutt€s {ç ptuie de la montagne, j'ai attendu mon aimée
J erius rulsselant d'eau, sous les gouttes de pluie de la montagne

Le second poème, que nous allons examiner est la réponse de la femme :
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Comment va-t-on noter-ce plgme, composé en pur japonais, en ayant coûlme
unique matériau les caractères chinois ? -

.Potu les mots pleins, il sera possible, en général, de trouver un mot chinois qui
a le même sens et de lui emprunter sa graphie. on ne tiendra pas compte de'la
pronolciation chinoise, on ne retiendra-què le sens. Ainsi, on frouvera bien un
caractère qui représente le sens << attendre )) ou ( seigneur )) ou ( montagne D.
Certaines cases peuvent donc déjà être remplies.

F 't+ Ê iEt
a wo natsu to kimi ga nure kemu ashihiki no

IIJ FT vJyama no shizulu ni nara mashi nono wo

. ]vI{s que va-t-il en ête pour le resle ? A un certain moment, I'usage a été de
n'écrire que ces motsJà, en laissant le lecteur rétablir le resté, c'esI-à-dire les
éléments gramm^ 

-aticaux.- Il était évident pour tout lecteur japonais que si on avait
a et matsu il fallait rétablir wo entre les deux. N'oublioris pas que l'écriture est
d'abord la notation d'une. langue-.,Et donc, même si tou:t n'est pas écrit, un
locutew.de cette_ langue sait ce qu'il faut restituer ponr que l'énoncè soit co;ect
dans sa langue. Mais on ne pqu! se contenter d'urie méfhode aussi elliptique. Il
faudra une solution plus sàtisfaisante. Elle va consister en l,utilisâtioir des
caractères chinois, .qui sont la seule matière connue, mais cette fois pour leur
seule valeur phonétique.

. L?_notation- de ce p9ème combinera donc : des caractères utilisés pour leur
significatioJr (ceyx _dfjà écrits plus haut) et qui acquièrent une'nouvelle
pronolciation puisqu'ils notent désorrnais des mots japonais; et des caractères
utilisés. uniqueryent pour leur son - quelque peu ailapté au phonétisme du
japonais - mais ayant- perdu lew valew sémantique (entre parenthèses ci-
dessous). on rerrcontre ddnc, dans ce texte,. des caractères ious dé même origine,
puisque ce sont ceux qui ont été mis au point en chine, mais utilisés de divérsei
taçons.

Catherine Garnier

awo matsu to
yama no shizulat ni

kimi ga nurekernu
naramashi mono wo

ashihiki no

J'qrrais voulu être ces gouttes d'eau de la montagne
qui ruisselaient sur moi seigneur, toriqu;ii -;a#enOalt

--Reprenons 
ce texte, en anarysant les différentes sortes de mots qui lecomposent:

awo natsq to kimi ga nqr,e_kemu ashihiki noyama no shizulat ni nara-maiTi ugapwo

L Les élémentsl?lq:r 
:"."ti,çrré.s solt 

9.e 9q,on pourrait appeler, pour
simplifi er, des."môts- preinsr, c'est-à-dire'àes niots ôuïËËr."t a 0.,objets, des actions, dès états... : a: moi ;;;;;-;i;;dr" i kimi:
mon seigneur ; nure : être mouillé ; yoio = *ort"gr. l"l izuku =goutte d'eau :_!?:o .T êF. ; mono éit un mot ptÀùimài, qui Jertaussi d'outil grammatical.

2. Les éréments *italiques non soulignés sont des érémentsg'amqraticaux. Des pàrticules, nécessaËe, po*-qu'*-ïo_ *r*"une fonction syrtaxique dani une ptnasei-pat';";pb wo quiindique ta foiction ^comptémgr 
Atbjgr; ;; ôîîàique ïurcomplément de nom. De-s suffixes, qii 'sui"e"i ies-îerbes etexpriment aspegt? modalités... Ansi' rcinu ait'à"-n 

"ï"iàcture 
aupassé >, oa mashi exprimant le souhait.

. Ilrotg trois mots qui ne sont pts enc-ore notés : ashihiki (sorte d'épithète quasi
obligatoire de certains mots et dont le sens originel a Èchappé âux épo^ques
suivantes), shizuht et mashi.

Leur notation va metFe en æuwe des principes encore différents ashihiki est
décomposé arbitairement en trois mots japonais, exactement comme dans un
rébus, et noté par les caractères chinois qùi-correspondent au sens de chacrur de
cesmots: p, (ashi:pied,.jambe) E (hi =solelil, jour) f (tf :arbre).Le
sufixe mashi est noté selon le même principe mais sans être décomposé. euant à

a u)o matsu to

ilr (2)
yglls no shizulqt

) iEa ( ;+Ê ) (ÉE
nure læmu ashihiki no

ËÈ Vr (+)
nara mashi mono wo

Ê(2
kimi sa

m
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if 
",if h:"#tr1;"Ë:H,:,.:i-:Ëî:,iï:,Ë:î:l1,ti,i*:mi,m:,:?r""Ji:

second avec une oron"nciation-1ffiâiJ.. Ë-'not" re chinois sfti << quate >, Bffnote le japonais tiuku < êre fixéïir:-*-' -
La notation complète du poèmà sàra h suivante :

F (+) '1+ @r) .Ë-@) iE(#fi) IEF^I (Ê"")a wo matsu to kimi 'ga' nurejremu .àri*iH 
no
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rlr ( 2)
yama no

(ry,2[[+t (-. ) Ër, tæ]shlzuku ni naramlash'i
Mr (+)

mono wo

Si nous récapitulons :

l. les caractères 
lo_l_Tïqué^, sont là pow leur sens, ils servent à écrire lesmot japonais^ay^ant re même r.nt'q* hr ;;;'"iiii"iJ +i''s serventd'habitude à noter.

2. les caractères entre parenthèses sont là pow leur son. Leur sens a été misde côté. Il s,agit de ieur pronon"itti; en chinois.

3' les caractères-enûe crochets sont là aussi uniquement pour leur son,
rr.ill-1gil de ra prononciation qu;irs ont en jaËô"îisîu'"iâ u. serventà noter un mot qui a le même sens qu. è"iui'f,rà-oôi"=ËîJ*uctère enchinois.

Ce système frès compligué p-orte un nom. C,est ce qu,on appelle en japonaisles man'vôsana ; c'esr à aire o'ietritur" irliiù".po* tâ not ti'oîr-à-es-poèmes duMan'vôs hît >. rl reste eÎggrg 
. 
uujo*â;nui,-liàrËîa*-;t#Ë îï'pi,ilorogi",quelquesprobtèmespourt,érabtis;".dia;i.;;"d".;;;d;Ëil;,

. On peut fqgileme:nt concevoir 
"6rnUi"n 

îËimportàte,Eltemi{f ournous,pleinËm;r;nfdFË"*r'oK!rir1€i"","i,îT
renconter les Janonaii aans-t'uiiiisation-d;uriË ecriture venue d,ailleurs et assezmal adaprée à lairotation aîrc*i--ôË:^ - **

Vers Ia même éooou,e, il _y ? eu d'autres essais pour rendre plus facile lalecture, c'est-à-dird l'ihterpreiatio" au iô|, i";h"q,il;#î;;'pî .*"-pr",
i*ïH:,:'l:rïH,{f;Ët['H;:n'i*ïa,ffii#ïï"ï'ë,'l j:àlËi*
T9î plçi*' et petiti ceux urilisés ;ù -i; son, c,esr-à-dire les élémentsgrammaticaux. ce qui donne des textes^de ce iype-c-ornme ci-dessoui. Même si,en un sens, cet essai constitue un progrès, ta mefrlâe ne s'"ripiJ"iJiàre". ,

ChreurEl.,{E TENps

. Pendant les 8" et 9" siècles,.l'évolution continue. comme on peut le prévoir,
le.s. mêmes éléments grammaticaux revenant régulièrement, il ètait nécessaire
d'écrire souvent les mêmes syllabes. Aussi éertains caractères se sont-ils
spécialisés dans la notation dgq sols (ceci sans perdre leur capacité à noter, dans
un-autre contexte, un mot plein, sino-japonais-ou japonais).'Le tableau suivant
présente d_es séries de caractères.qlp{ ainsj servi'a notér certaines syllabes.
Pour simplifier, nous avons repris- ici les syllabes des éléments prammaticaux
contenus dans le poèmg qui nous sert d'éxemple. pow chaque-syllabe sont
donnes quelques caractères ayant servi à les nôter. Les listej de bossibilités
peuvent être beaucoup plus longues, atteignant parfois plusieurs iizaines de
caractères. Dans tous les cas, le sens originel âu caraôtère est ignoré, il a
seulement valeur phonétique.

*ËE,tnww É f + Ê. â1-Ét 4Æ ffiæ TÊ ^ft ë# +It ffi F X

vo
to
kz
mu
no
ni

EË

n

æ

.)/à
Itrl

+

frn

+Ë.

-$aEI

HE

rtE
-Fl.

+

h

It

un pas de plus, décisif, a été franchi : puisqu'on dispose maintenant de
caractères pour noter les syllabes, il est possible désormais'd'écrire à peu près
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fidèlement un texte en p'r japonais. Mais le système reste imparfait car, d,unepart, chaque caractère est asie2 comprexe et aoric--rong âîu."î,'"ilîàut 
" 

part, iry a plusier{s.possibilités pour une iyllabe dorurée. ù"e aouui"?ioiition uu ,"produire. D'abord. dans re cou'anr dei g" et g",ièilàr, Éù;;,1, ;;le biais dustyle d'écriture dit <curs-if>, ru-i;;;-meme aé^.", 
"à*.ïcîes 

emproyésphonétiquement va se transfonner 
"t 

se n*"iNuissent ainsi G;igr;; nouveaux,
H:p"1":::T1p^gl3ir-- -ême s'ils sont dérivés Oe caructcre,,ïinàT_ 

"t 
qui sonioes srgnes a valeur pur:Tgnt phonétique : res hiragana < écriture simprà>>.-Àudébut, il existe plusièurs hiragana pour une mcme Syttàu; î;"Ë ?îotrrtio' uudoncéûe,-dans ie même.tempi, tJrâar"ti""-ainÀùui.îè. lr," ilàio-anectes aunotation.d'une syllabe aonniee, pour ariver i un systèÀJ ,iabî" ,-*;"ur iignàpar syllabe.

voici quelques exemples de firiation à partir des mêmes syilabes queprécédemment:

Ï:i'ËfiËiï:"'li::ï',r"i,:'::"Tfi J,îH"'glffi ',ilffi ltr;,i,i jiïîlt3
::-:*,î:19..:,91T9_tr, notanr une.langue dite sino_japonaise, continue à préi,aloir
oans l'admrn$tatlon. La nouvelle écriture syllabiqire est réservée à la notation
9].japonais et devient le médiurn de ndmbrerir., it-;ugih;";, Guvres
filtéraires, principalemenr féminines, d-um"ti'asË-a;orï.;'i6'Jîiir. siècles.L','aure part, res hiragana--qui avaient été inventés, mais non retenus pour letableau final, conrinuént d'éxister et sont â t" àirb*itii,il;;Ë-pi;;t;;
calligraphes.

SDGMETEMPS

^,,Y3:j:p^::fgfl:l 
ne, se confirme pas. Au fiu et à mesure que la langue

eue-meme evolue et assrmlle les apports.chinois,, l'écriture se fait m'ixte, utilis"antdans le même rexre des caracrèreiôninois Éili;, ilts ir-.tî!iàîi'hî;;;*;pour les éléments sammaticaux. cene évoiution est large'meîiâài"Àirriê àï,*aarrive le 13" sièclé. CT.rr 1,":yrlili;;;;È" aujourti,hui. Si on règarde leséditions modemes du Man'vôihû, c'esr 
"à 

qA; ïË *àti"ii ;;'; T trouvera.Voici celle de note poème :

wo
to
ke
mu
no
ni

[irug*u
rA
lt
FI

&t
t,
{=
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On y reconnaît les caractères chinois à la complexité de leur forme, et les
hiragana à leur tracé simple et souple.

CINQUIEME TEMPS (BIS)

Pendant les mêmes 8" et 9" siècles, se poursuit un autre processus, qui tient
cette fois non pas à l'écriture, mais à la lecture: la lecture du chinois. Cette
langue restait en effet très importante dans I'administration et dans les milieux
bouddhiques, où l'étude des textes écrits en Chine était la base de la formation et
de la réflexion. Se sont développées, dans ces milieux, des méthodes pour lire
directement le chinois. Pour un lecteur censé connaîte la sipification des
caractères chinois, il suffisait de donner des indications sur I'ordre dans lequel les
mots devaient apparaître dans la phrasejaponaise, et de noter éventuellement par
des petits 5ignes les éléments grammaticaux à restituer pour avoir un énoncé
correct enjaponais.
Exemple d'un texte chinois lu en japonais :
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hL(të 0)
ashihiki no Toute la phrase est lue en japonais, sauf un mot (souligné ci-dessous) qui est

un mot sino-japonais.

onore no hossezaru tolaro, hito ni hodokasu koto nakare
ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pi$ qu'on te fasse.
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Les signes de gauche sont des indications pour l,ordre de lecture des mots:solt un signe d,inversion, soit uo" oumé-àiio".
Les signes à droite aér 

"ari"teiË;;Jttd;; res rerminaisons ou res érémenrsgranmaricaux nécessair.es pour tJit o"trrrËï"-ù On;-;;j;;Ji;; 
,",

c'est ainsi qu'est né ," 
"irr. ;ilrffi"- àË !1soqr sytabiques : les katakana.

:"ffi;.3:hf;k:r::,"'l::1Éïifi ";ùiffi;',i;-i""iË'i,J?",ière,rest*ti;;;r;;;;;;i.ffi,i""H,ËffiTi:T:*1"i$",,%:""1*,f#,**î.Xrgi:
du mot katakana ( morceaux [" è*à"îÀ'ii,i. ën;q* k;ù;;;;"îËirïoa qu" z,parfois 3, rarement rtt5, gèr nfit" à"i'"Ëiri"i*ire caractère auquËi 

' 
est tiré.Le plus souvenr, it sragit aes u"it" qiiààiiË"'iËo" ou"é. res premiers.

Exemples de katakana:

Histoire de l'écriture auJapon
41

"*?ffi.:i":,i"3Ht 
cormle p.-our les hiragana, il exisre d,abord plusieurs

sa stabilité au début du ,T9i:#*e, puis te slsteieie fipuËàîî*àtteindre
si nous nous retoumons -un moment sur les siècres que nous venons delilXy' no's pouvons-uoir 

"e-que-l"rJupoouis, ont fait de cette matièrepreruere que consrituair l'écriture cËinoisa p;it 
"taù; Ë;;;l ii"i urruit *"

H:ï:H#:er'#;1""r,#,*#,"g:ojtfu 
"î#.IT*e,,,Th"ll:"î,I. ils ont gardé cette tripre équivalence, en utilisant directement des motschinois, avec leur son 1un nàt;*;i ilil;;iËiËJd,,t

2. ils ont gardé le sens, mais donné au sir
servent-pow e.*Ë ri r""î:îiîtiiiSl 

sr$ê ur aute son : lorsqu'ils s'en

3' ils ont gardé uniquement re son, en excluant le sens. c,est le système desman yôgana.

4' ils ont gardé Ie son, excru le sens, et changé la forme du signe. c,est resystème des kana: hiragana etjcanitrana.

N.IEME TEMPS

grands thèmes de réflexion porrr tous ceux quiont travaillé, au long des siècles,sur la langue japonaise- No'us ferons * eà;a-ii"i;;ïfir;ffis ces aurres
Fmps,_poul revenir à ra situation actuelË. que resie-t-ii-â" 

""ÈJ"erolution 
?

]^lll-E ^:Plt9; l*.tr" rypes. d'utilisâtion aî, 
"".ï"te.o;id;;*ppelés ci_dessus coexistent aujourd'hui._ La graphie norrnale Au--iàponuij utifir.co4iointement tous cesiysrèmes. prassivim-ent;"* Ëi;i i. vâi5lb.. si re 3,te man'yôgana, ne coistitue_-plus * ilai'd; L*_;hiL *;i'ii n,est pastotalement absent de r'.usage. tf se renouvè-aans nîm6re-aiiJ-s^prop.er, 

"oparriculier de lieux. Etit rdleJoujou.s iomm" *e po-rîi6îitË-r"iJ"Ë'
c'est sans doure cerûe mixité lui conrtitoè Ë 

"âË,it?liiiqiË'âii'é".itor" dojaponais contemporain.
Reprenons ta ihrase par laquelle nous cornmencions cet article :

.afikËÊr>= =:^y Z?_:cIJ, Zil"bâ #4L(, i ve . r,tZtL. ztL. - F 
^ 

.. ùËrfi. == 
ji t a?fr*ùi;.*;.

kono hôsôlcyolat no nyûsusrnto d, ,o, ,orùo- o seiri shite, terebi.rajio sorezore,
ic hinic hi r o la.t. nana j i lcan, nyûs u t o s hite nAs à i ni r i iii,

chaçe lygtèqe d'écriture €rss'me un rôle bien défini. Les caractères chinoisservent à écrire des mots < pleins )) : noms, u"ræt. Gi utàu"à,'{rri ,oot oe,pgur l? lecture directe des tèftes-chinôis, cini rouJours eu une tendance à resterliés à,1'idée.d'étrang-er..pe$ant t"rgt"-biïrs oit servi a noter-rmerangés auxcaractères chinois) des. rexres qui nrétaieïi pa, sènti, .;rËî,iî; j"î;""t ;mais qui étaient ecrits qrys yn itËilËtiineËi;;Ëil ïTrJ"i*, directe
en japonais des textes 

"ggh. cé qui pà,it *piiqùdt qiiËil;Ë;^, à la findu .1.9" siècle, aux katokana - pitx'noter 'les mots empruntés aux ranguesoccidentales, en parriculier à l'àméricain- ei*i 1", .oË'friiàii-, obr"exemple: -=:zJx :_ryry": ne*r, Ë/z- : senta = center. 7vÈ:terybi l televi(-sio!), 7 rà'. : rajio i radio. fes hirïgTia qu--ïji'"*, n,o.,rguère changé d'utilisation puisqu'ili servent à noter.ce qi'it y u'a" pù, iaponuis,tout l'outillagegrammatical, ou aussi certains motiï",Ë!" .â,iài'ttpî* t"rqurt,les caractères chinois ont été abandonnés.
La mixité ne s'arrête pas rà, puisqu'il est possible de renconter aussi dans untexte des caractères latins, parêxe-i,t" pouit"r fiÀi.',;;il;'iËi"frË", *"u.,tenlent actrellement a dei:ôner tes chim'ei ctr-inors.
caractères chinois- hiragana-,.katakanâ, ?îir .*ieres d,écrire qui gardentchacune leur colorati'on pfti".illèo Mê.ilË ii 

"ort" 
un certain-- usage fixé pardes règles, cette diversiûé ofte au u ."tipi"* o- rm espace de liberté qu,il estdifficile d'imaginer dans nos lansues té;f;iG 

"tol:ÈJiiG 
-ùeîJ11, 

h plupart
ctu ûemps, le < scriptew->-se coiforme à l'Fagcl;;i;h;i;Ë; ilptl".ïr,
:::,TrË?,ii.Ëïffi*'d""â""r**";*ruulti,#riinr,#m;
Ë:!:?".','"if ISH:Ë'Ë::Ë,"!::\,#u^f#,*!"_,,f,f nl;1n:":ln*:;*< herbe à firmer >. pendanJ tgnùe1npJ re ÀeÀË mot a-été ;dté,;'"d, rour moremprunté, en katakanaz| ÀJ. Ariiourd'hui. il s'est.orpÈiil;"t jiponisé ets'écrit de préférence, en hiraganà: rJdt.-ù;Ë" Ë'fiËË;dËs restent
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on peut considérer qu'à partir du I l" siècle,_le processus de forrnation d,une
i::ffi fl llx'"','*î;tn,'5:i;;"9ï'"ru",if.frd;Jtïï$xit.nffiri;
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possibles. cette liberté.est qèl importante. on imaging tou.t de suite le parti quipe*t en être-tiré, en calligraphie, ui desip, en publiiité, -"i; ;rrrù îittèraturê.
Tout au lon_g de leur-hisltoiré, res Japînais'ont tavaile ,*lËù-e.iit*" 

"o*essayer .4'améliorer son adaptaiion à là notation de leur t""d;. À;'2if-.iùË
-elggre, 

ily a eu de nombreuses réformes. La demière iéforro.ï-poïàt" date del98l et de nouvelles mesures viennent d'êre prisis,* A3;id;âoo. vtui,même si ces réformes s'emproient à imposer'c"rtài*-o;;g;eïa regtei teinonn€s de I'apprentissage sôoraire, il arrive souvent que, iour |usagà privé,
::*i:.:Ii:9_nn:i: cgnr-inuent à sé conformer aux usages précédents, ou que
dans l'usage <public>_on observe certains flottements.ià à"or", iiri'y u iui< faute r>, seulement différence.

Lorsqu'on est en contact permanent avec l'écriture japonaise, on comprendcombien cene diversiré et,cétte liberté, si errgs rendeni Ë*f;Ë-i,;;;es 'i pËumllaisé, constituent une richesse d,expréssion incomparabie

__I*-:ry:r, _n,oublions..pas qùe aes aizainà's-Je-âittion, de Japonaisprauquent cette ecnture quotidienaement et reconnaissons courageusement ethonnêtement qu'il n'esr pai prus Jong n] ptus aôu1àureux;;"il;;d?; maîtriser
ce système que d'apprendre à écrire Ié frdnçais sans faute.

Lire le japonais

Christian Galan*

- Le problème. de la lecture - et de.son apprentissage - s'est posé, au Japon, de
taçon très différente au cours des diverses-époquesl< Lire >'n'a pas sigrinS ta
même chose, suivant qug l.q vivait au xrvè oir au XD(e siècle.'ou, à"chaque
epoque, selon que I'on était homme ou femme, guerrier ou aristocrate, moiire,
ggrch?nd- ou paygan. Quelques traits communs-sémblent toutefois pôuvoir êtré
dégagés de ces diftrentes pratiques, noramment en ce qui concenie ce que la
lqfl]" écrite i{nposait à chaque afiprenti-lecteur. Tous durënt, 

"" 
éret, queuTq.iô

tût l'époque où ils vécuren-q- {airg face à la terrible question aê I'apprentiisage âe,
caractères empruntés aux Chinois, les kanii.
- La difficulté des kanji réside bien sûr dans lew nombre. mais plus encore dans
la tâçon complexe 9ont ils sont utilisés dans la langue japonaîse. La tâche du
lecteur voulant oraliser un texte consiste à (re)touyer, pôur chaquç signe, sa
bonne lecture. or, s'il ne les. a pas renconJrés àuparavant cians te méhe colrtexte,
à la fois de sens et de positioh (signe(s)_precéàenp(s) et suivant(s)), il ne t;uiavoir aucune certitude quant^à la jusiessè-dir choix qri'il va accomp)ir'euicofqué
lit un texte japonais est confronté à ce problème : un lecteur conirmé àussi bien
qu'un débutant, même si, ùien lûr, gré longue pratique de la langue permet de
réduire considérablement (mais jamais comp-ièteirent) le degre d'inËertiàrde.

cette incertitude affecte moins le sens ïes mots que lion renconte pour la
première fois. o-n peP.t en effet très bien comprendre des phrases dans tesquèttei
on n'arrive pas à oraliser tous les kanji. on pèut retouvei le sens d'un caràctère
en ana$sant les..éléments qui le-coniposent et_l'on peut même, éventuellemenq
clevlner Ie sens d'rm mot composé de plusieurs konji âue l,on n'a iamais renconté
auparavant si on connaît le sens généràl de chacun de èes demieri.

eg fait, des points. de w9 tès.divergeqts existenq ar{ourdhui, $u ce que
représente. I'acte de lirg -un -t€xte écrit en japonais, srir Ë raçon dont cet aète
s'accomplit sur ce qu'il implique au niveaù c-érébral, enfin - ét surtout - sur la
faç_ondont le lecteur s'approprie le sens qu'il contient.

T,'idée, admi-se j_usquà récemment, 
-selon 

laquelle les caractères chinois
rendraient possible la compréhension instantanée àu sens dont ils sont Dorteurs
sans avoir à passer, à la différence des sipes alphabétiques ou syllabiqùest, par

' Université de Toulouse-Le Mirail.
' Rappelons.que ce point de vue est toutefois contesté par certains spécialistes qui, même
dans le.cas des langues à écriture alphabétique" penchent pour une ràonnaissanôe ltolae
des mots.
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FRaNcTNE HÉnaII

Lire et écrire dans le Japon ancien

Pnnurs,Rs coNTAcrs AVEC LA CHTNE, L'EMpRUNT
DES CARACTÈRES CHINOIS ET LEUR ADAPTATION À L'ÉCRITURE DU JAI'ONAIS

Écrire et lire auJapon sont des opérations qui, à I'origine, ont été plus com-
pliquées qu'ailleurs, car la situation géographique de I'archipel I'a mis en
contact avec un système d'écriture, celui de la Chine, a priori le moins
propre à noter sa langue, elle-même fort éloignée de celle de la Chine.

Iæs habitants de I'arcJripel ignoraient I'usage de l'écrit, quand ils sont
entrés en relation avec la Chine des Han au plus tard au premier siècle de
notre ère. En 57, un petit prince de Kyushû a reçu comme marque de sa

dépendance à l'égard de I'empire continental un cachet portanr cinq carac-
tères. Des échanges, sans doute peu fréquents, se sont poursuivis jusqu'au
milieu du III. siècle, par I'intermédiaire des commanderies chinoises de
Corée 1, ainsi qu'en témoigne, au moins indirectement par I'itinéraire qui
s'y trouve, le Gishi/Weizhi 2 [Monographie relative aux'Wei] datant de la
fin du III" siècle et inclus dans le Sankokushi/sanguozhi fHistoire des Trois
Royaumes]. Puis les sources chinoises sont muettes sur le Japon jusqu'au
V' siècle. De 418 à 479,les souverains du Yamato (État dont le centre était
dans I'actuel département de Nara et la région d'ôsaka) auraient envoyé
environ dix ambassades à la cour des Song puis à celle des Ji3. Il est probable
que cej missions emprunteient la route de la péninsule coréenne et passaient
par l'État du sud-ouest, Kudara (Paekche pàut les Coréens), qui lui-meme
utilisait le chinois comme langue diplomatique. L'É,tat du Yamato ne

l. vers le début du II' siècle de notre ère, les chinois ont établi quatre commanderies
dans le centre et le nord de la corée. La plus durable fut celle de Lolang (Ral.uro en
japonais). La dernière disparut au début du IrÆ siècle.

2. Ici et plus loin : Tianstiption du japonais / Tiansoiption du chinois.
3. ces de'x petites dynastie font partie de la série connue sous le nom de . Dynasties

du Nord et du Sud ,, (420-589) [N.d.éd.].

In : Paroles à dire, Paroles à écire. paris, Éd. dz IEHESS, 1992, p. 25j-274.
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pouvait faire autrement pour ses relations avecla Chine que de recourir aux

services de scribes coréens, soit descendants d'habitants des anciennes com-

manderies chinoises, soit Coréens ayant appris le chinois. Car il lui fallait
présenter une lettre en même temps que le tribut.

La tradition rapportée parle Kojihi [Récits des choses anciennes], et par

le Nihon shohi[Chroniques duJapon] 4, fait remonter au règne d'Ôjin (nom

posthume imposé au cours du VIII'siècle) I'arrivée au Japon des premiers

livres et professeurs. La chronologie rectifiée situerait l'événement vers le

début du v' siède. Il va sans dire que le récit n'offre aucune certitude : un roi
de Kudara, É,tat ami duYamato, aurait envoÉ au roi duYamâto un cheval,

un palefrenier, un exemplaire du Rongo/ Luryteu [Entretiens] (de Confucius)

et ùt Senjimon/Qjanziwen lÉcrit de mille caractères], ouvrage servant à

l'étude des caractères, qui d'ailleurs n'était pas encore composé quand l'évé-

nement est censé s'être produit. Un peu après, le palefrenier, sans doute

insuffisant comme instructeur de lecture, fut remplacé par un homme plus

lettré, 'Wani. On admet donc qu'au début duv siècle, la cour du Yamato a

accueilli des Coréens instruits en lettres chinoises. Ces hommes auraient

constitué I'embryon d'une administration.

Auparavant des caractères avaient pénétré au Japon sur des cachets, des

miroirs, des armes : on connaît la fameuse épée à sept branches, shichishin,
conservée au sanctuaire Isonokami. Elle date sans doute du lV'siècle et

aurait été envoyée au souverain du Yamato par un roi de Kudara. læsv et

VI'siècles n'ont laissé que de rares témoignages de I'usage de l'écriture. Si

des planchettes de bois ont été utilisées comme support, elles ont disparu.

On ne conserve que des inscriptions sur métal, sur des miroirs ou sur des

épées. Les inscriptions les plus longues et les plus significatives se comptent
sur les doigts d'une main: celle du miroir du sanctuaire de Hachiman à

Suda (département de'Wakayama, dans la péninsule de Kii) ; celle de l'épée

d'Inariyama (déirartement de Gunma, dans le trGntô, est du Japon), celle

de l'épée d'Edafunayama (département de Kumamoto, dans le sud-ouest

de Kyûshû) 5, qui dateraient de la seconde moitié du V siècle ; celle qui
aurait été gravée sur une statue bouddhique de la fin duVI'siècle, disparue

maintenant mais reproduite dans un texte duXII' slècle, Gangaji engilRécit
de fondation du Gangoji]. D'après ces rares échantillons, il est clair que ce

4. Nihon shohi, Ojin 15'année, 2'mois, arivée de Wani. Kojihi, deuxième rouleau,

règne d'Ôjin, donne la précision relative aux titres des livres.
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qu'on a cherché à noter en premier ce sont des noms de personnes et des

noms de lieux, ainsi que des dates.

L'entreprise était difficile car la langue japonaise ne présentait nulle res-
semblance avec le chinois. Chaque signe de l'écriture chinoise possède à la
fois un sens et un son. Ces caractères sont invariables et leur fonction est

marquée par la place qu'ils occupenr dans la phrase, le verbe venant après le
sujet et avant les compléments. Les mots japonais sont polysyllabiques, le
verbe est variable, il accepte des suffixes pour exprimer divers aspects et il
est placé à la fin de la phrase. Pour écrire et lire plusieurs possibilités se pré-
sentaient. Ia première était de le faire en pur chinois, parri qu'onr sans
doute adopté les premiers érudits, moines et larcs. À tout.r les époques de
I'histoire du Japon, des savants ont écrit en chinois, un peu comme nos
savants en Occident ont conrinué à utiliser le latin. De nos jours encore, de
petits cercles s'adonnent à la composition poétique en chinois er on en
publie encore des traités. Mais, passé le VIII. siècle, la lecture même des

textes écrits en chinois par des Chinois a été aménaçe de telle façon qu'on
lisait en japonais, d'ailleurs truft de mots sino-japonais, chinois ou fabri-
qués auJapon. Rares ont éré au cours des siècles les savants qui ont mis une
sone de point d'honneur à lire en chinois.

(Jne seconde possibilité était d'emprunter les câractères, de ne garder que
leur son et de les utiliser comme un qyllabaire. Dans ce cas les phrases deve-
naient démesurément'longues. Ce qystème se remarque déjà dans les inscrip-
tions, notamment de l'épée d'Inariyama qui commence par une liste

çnéalogique. Il a servi à noter des poèmes, tel celui attribué à I'empereur
Nintoku, conservé dans la section du Kojihirelative à Nintoku :

Ohi he ni ua
imilÉHi@iÊ
obune tsurarahu

F*ftffisÆÆ
huroz,aya no

7.ffiâf'TE-Ê?

Vers le large

Barques à la file

Au fourreau noir 6

5. L'inscription d'Inariyama a ll5 caractères, elle commence par une liste de noms,
sans doute ceux des ancêtres du possesseur de l'épée, qui semble I'avoir reçue d'un
souverain du Yamato, sans doute Ytryaku. L'épée d'Edafunayamâ a une inscription
plus courre et incomplète, mais semble, elle aussi, se rapporter au règne de Yuryaku.
Ces deux épées montreraient l'étendue de I'influence de la cour du Yamato, à la 6n
du V'siècle.



256 FRANCINE HÉRAIL

Masazuho uagimo

Æ1É.c-Éffi#.+
bani he kudarasu

AMWAFÈ.RÆ

Masazuko mon épouse

Part pour son pays. 
2

Il existe un c:ractère i4 q"i a le sens d'ohi, n le large u. Mais il est rendu
ici par deux caractères : a iR, qui a le sens de o boue >, et hi ilÉ, qui signifie
n abrupt u. Il faut donc faire totale abstraction de leur sens et ne considérer
que leur son.

læs caractères pris phonétiquement sont appelés magana, ou encore
man.yôgana, car I'anthologie poétique compilée au milieu duMII. siècle, le
Man.yasha, a été écrite de cette façon. On a sans doute très tôt tenu des
listes généalogiques, peut-être aussi des listes de redevances et de contribua-
bles au moyen de magana Mais, après deux siècles d'emprunrs, des sons
avaient pu évoluer, des lectures aberrantes s'étaient imposées. Il est donc
probable que I'interprétation des listes généalogiques devait présenrer beau-
coup de difficultés. C'est ce qui ressort de la Préface au Kojiki, de 7I2.
L'auteur, Ôno Yasumaro, fait I'historique des tentatives de compilation
d'une histoire officielle. Qrr*d l'empereur Tenmu (63I-686, règne 672-
686) a voulu faire rédiger I'histoire de façon correcre et utiliser des rexres
(sans doute surtout des généalogies) préexistants, il en a fait mémoriser la
lecture par un homme jeune doté d'une bonne mémoire. La lecture présen-
tait donc presque plus de difficultés que l'écriture. ôno Yasumaro expose
aussi les inconvénients qu'ont rencontrés les compilateurs et les solutions
choisies. Écrire en chinois I'histoire du Japon ancien ne permettait de
rendre ni les sons ni les sens, utiliser phonétiquement les caractères allon-
geait trop le texte. Il a fallu adopter une troisième solution.

ce système a dû être inventé très tôt. Il consistait à écrire des phrases
selon la syntaxe chinoise, phrases qui, dans les premières inscriptions
connues, sont fort courtes. Les noms propres étaient, eux, notés en
magana. Quant aux caractères portant sens, soit ils étaient lus en japonais

- c'est ce qu'on nomme lecture hun, hundohzz, transposition sinon tra-
duction -, soit les concepts qu'ils exprimaient n'existant pas au Japon, ils
conservaient leur lecture sino-japonaise - lecture on, ondohu, plus ou
moins proche de la prononciation chinoise. Car les sons importés de
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Chine étaient difficiles à prononcer pour les Japonais, ils avaient été

empruntés à des époques et à des lieux difftrents, et les scribes et les

moines utilisés comme instructeurs étaient souvent des Coréens. En
outre, il convenait de rétablir I'ordre de la phrase japonaise, essentielle-
ment de faire passer le verbe à la fin. Un exemple ,irJ lni aussi du Kojiki,
section relative à I'empereur Nintoku, montre ces diverses opérations. La
lecture donnée ici est celle de l'édition du Kojihi publiée par Kurano
Kenji et Takeda Yukichi, elle-même fondée en grande partie sur les tra-
vaux de Motoori NorinagaT.

Ohosazahi (no) mihoto Naniuta no Tahatsu (no) miya (ni) mashimashite ame-
nosh ita (wo) s hiras h imes h ihi

tëftsËÊiÊzÈËEiâxru.
n L'empereur Ohosazaki, résidant au palais de Takatsu de Naniwa, a

gouverné I'empire. o

læ sujet est : Ohosazaki no mihoto. Ohosazaki est le nom de I'empereur à
qui a été attribué beaucoup plus tard le nom posthume de Nintoku; sazahi

est celui d'un oiseau, le troglodyte, noté d'ailleurs ici par un caracrère qu'on
interprète comme ( petit oiseau D, ( moineâu, (la lecture actuelle de ce

c:lractère est suzume). Néanmoins, le rédacteur a évité d'écrire trois carac-

tères pour sazahi, et a choisi de lire à la japonaise, de traduire en japonais, un
nom de petit oiseau, précédédu mot n grand ", oho.Ilen e$ de même pour
mikoto. Le caractère signifie n ordre, commandement , ; enrichi du préfixe
honorifique mi, enjaponais ce mot désigne une personne sacrée, auguste,

I'empereur, la personne sacrée appelée Ohosazaki. Pour un Chinois ces rrois
caractères n'ont que le sens bizane de I'u ordre du grand petit oiseau
(troglodyte) >. læ nom de lieu Naniwa, cinquième et sixième câracères, esr

noté, lui, par deu cârâctères pris pour leur son; ils sont suivis du caractère

servant à lier déterminant à déterminé, lu en japonais no.Yiennent ensuire
trois caractères lus en lecture hun;les detx premiers désignent un nom de
lieu, Takatsu, qui fait I'objet du même rraitemenr que Ohosazaki, car les

caractères utilisés correspondent eux sens: ( élevé, taka, et < gué o tsu; le
troisième désigne le n palais > miya. Il faut alors revenir au quatrième

7. Motoori Norinaga, 1730-1801, a achevé en 1798,le Kojihidn fCommentaires du
Kojihi], et a fixé en grande panie la lecture de ce texte. L'édition de Kurano et
Tâkeda est publiée dans la collection n Nihon koten bungaku taikei o.

6. Il s'agit d'un mot-oreiller, dont le sens n'esr pas clair ; il qualifie l'épouse chère à
I'empereur.
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caractère, le verbe, qui signifie n siéger n er qu'on lit sous sa forme honori-
fique. Les quatre derniers ciuactères forment une seconde proposition, le
sujet reste ohosazaki. Le verbe vient donc en premier, son sens est
( gouverner ,r, oshment, mais, comme il s'agit d'un empereur, on lelit shiro-
shimesu, læ complément dans I'ordre chinois vient ensuite: tenka,
I'n empire n ; il est lu ici, à la manière ancienne, arnenoshitaet énoncé avant
le verbe. læ dernier caractère vient conclure la phrase. Iæ verbe, dans la lec-
ture japonaise, esr suivi d'un suffixe hi, marqrnnt l'état achevé à la forme
conclusive. Dans le cours de la phrase, il a fallu par quarre fois ajouter une
particule, deux fois no, rtne fois ni et une fois wo, cette dernière n'étanr
d'ailleurs pas indispensable. on note que les mots composés ohosazaki et
Takatsu n'ont guère de sens en chinois et sont plus proches du rébus que
d'une véritable traduction. En revanche miya,le palais, correspond .,€cte-
ment au sens du mot chinois. Presque toutes les phrases écrites en hanbuT
en chinois, peuvent être lues de plusieurs façons : dans un autre contelfte on
pourrait lire le verbe M. mashimasu owashimasuou encore suwary qui est
proprement n siéger o, alors que les autres lectures, qui sont celles de verbes
honorifiques, signifient seulement < être, se trouver n. la lecture tenha wo
osameruplutôt que amenoshita wo shiroshimesu serutpossible dans un texre
diftrent.

Toute phrase apparemment chinoise peut donc faire I'objet de plusieurs
lectures en japonais. Il est probable que pour un rexre comm e le Mhon
shohilchroniques duJapon], considéré comme fondateur de l'État et qui a
fait I'objet de conftrences publiques en japonais à la cour8, au moins dès le
début du x siècle et sans doute avant, on a dû définir assez tôt les lectures
des termes sensibles. Qu*t aux rextes chinois importés, on ne sair quelles
furent, en ces époques les plus reculées du v. au vII" siècle, les diffiiultés
qu'eurent les Japonais pour les comprendre, mais ils les lisaient en sons chi-
nois et dans I'ordre de la phrase chinoise, comme leurs professeurs étrangers
le faisaient.

8. Raija hokushi [Histoire nadonale méthodiquement classée], fasc. r47,lre menrion
Konin 3.6.2., 812.
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VIIC ET VIII" SIÈCLES, DÉ,BUT DE L'UTILISATIoN DE L'É,CRIT

DANS L'ADMINISTRATION

AuVIIe siècle, la connaissance et l'utilisation du chinois ont âit des progrès
sensibles. La tradition attribue au prince Shotoku (574-622) la capacité

d'écrire des commentaires sur des sûtra- mais la plupan des historiens
contestent que les textes qui lui sont attribues puissent dater du début du
VII'siècle. On lui donne aussi la paternité de la fameuse o Constitution
en dix-sept aracles r, Jashichijo henpo. On a pu y relever un écho de quantiré
d'æuwes clrinoises : RongolLunyu [Enuetiens] (de Confucius), Mashi/Meng-
zi [Mencius], Raihi/ Liji [Mémoires sur les fitesf , Shunshn Saden/ Chunqiu
Zuozhuan [Commentaire de Zuo des o Annales des Printemps et Au-
tomnes 

"1, 
I6hya/XaojingfLivre de la piété filialel, Shihg/ShiiinglLrre

des Vers], Sho@o/Shujing lLivre des Documents], sans compter des

ouyrages d'inspiration raoi'sre, Rashil Laozi et Soshi/Zhuangzi, et d'autres
encore.

Des Japonais ont alors fait des séjours d'étude en Chine de plusieurs
dizâines d'années, des moines lettrés sont venus de Corée auJapon. Pour le
MI' siècle, on connaît les noms de quatre moines et de quatre lar'cs, partis en

608 et revenus enue623 et640. Un deuxième envoi en653-654 concerne
environ dix-sept moines et trois étudiants larques, mais I'un des trois est

revenu presque aussitôt et on ne sait rien du destin des deux autres. Des
moines, en outre, ne sont pas revenus9. Dans la deuxième moitié du
VII" siècle, après la destruction de Kudara, leJapon a bénéficié d'une arrivée
de réfugiés, parmi lesquels des hommes instruits. Néanmoins, on peut
remerquer que la profonde influence exercée par la Chine devenue éclatante
à la fin du VII" siècle n'est pas fondée sur des mouvements de population
considérables.

Le résultat de la politique de la cour, envoi d'étudiants en Chine et

accueil d'étrangers utiles, sans doute aussi encouragement à I'enseigne-

ment, est que le nombre des hommes possédant bien le chinois au moins
écrit était déjà significatif au début du VIII' siècle. C'est ainsi que I'ambas-

sadeur qui panit en702 et revint en704, Awata no Mahito, put se vanter

9. Nihon shohi, Suiko 16'année 9'mois, 608. Sur les huit moines et lailcs partis en 608,
deux ne sont plus mentionnés. Haku.o 4.5.12 et 5.2, 653 et 654, deuxième grand
envoi. Des dix-sept moines, cenains sont mofts en Chine ou ont péri en mer. On ne

connalt de façon certaine le destin ultérieur que de quatre d'entre eux.
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d'avoir fait bonne impression sur les Chinois, ce qui laisse supposer qu'il
écrivait correctement 10. lâ rédaction des Codes s'acheva d'ailleurs en70l
et ils sont écrits en pur chinois. De même, en720,le Mhon shoki est une
æuvre de bonne tenue enrichie de citations, notarnment du l{anjo / Han-
shulHistoire des Han], du Gohanjo/Hou Hanshu [Histoire des Han Pos-
térieurs], et du Geimon ruijd/Yiwen leijull, cette dernière æuvre éranr
commode puisque constituée de citations. Elle fut importée et utilisée peu
après sa compilation en Chine. Elle devait êrre une importante source de
citations pour les lettrés de l'époque ancienne, avec I'anthologie poétique
MonzenlWenxuan et vn recueil encyclopédique Enanji/ Huainanzilz.
Dans le Nihon shohi, seuls les poèmes sont écrits phonétiquement et selon
un système beaucoup moins unifié que celui du Kojihi. Le sommet de la
complexité orthographique est atteint avec le recueil de poèmes japonais
Man.yasha. On y trouve aussi bien des caractères lus en lecture japonaise

hun, que des caractères pris pour leur son, man.!6gdna, et ceci pour noter
un même mot jeponais : par exemple le mot ( pays >, kuni, peuts'écrire Et,
véritable caractère pour ce mot, ou Âl-J., deux caractères pris phonéti-
quement, ou encore pour le mot o ciel > ft dme, lTq)<. il y avait donc alors

concurremment dans les textes €n pur japonais que sont les poèmes l'habi-
tude d'utiliser phonétiquement les caractères ou de choisir des caracrères

ayant le sens qu'on désirait exprimer mais, à la lecture, traduits en japonais,
hundo hu ou lecture j aponaise.

L'essentiel de ce qui fut écrit au VIII" siècle, I'a été dans un chinois rela-
tivement correct. Néanmoins, les édits solennels d'intronisation des

empereurs sont en sryle japonais, caractérisé par I'emploi de verbes et de
préfixes honorifiques ; les caractères sonr tous lus en lecture japonaise, les

mots-outils comme les particules casuelles et les suffixes verbaux sont
écrits au moyen de caractères pris pour leur son. Les norito, prières aux

10. ShohuNihongi, Kei.un 1.7.1.

ll. Geimon raiju, recueil classé méthodiquement, en secrions relatives à l'univers phy-
sique et au monde humain avec ses diverses catégories : société, lois, cérémonial, vie
matérielle; en rour 46 sections, comprenanr pour chaque phénomène une descrip-
tion et une citation tirée d'un poème. Il a été compilé dans le premier quart du
VII" siècle.

12. Enanji, recueil encyclopédique formé de traités relatifs à toutes sortes de phéno-
mènes physiques ou humains, mis sous le nom du prince d'Enan, II. siècle avant
notre ère,
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divinités, sont rédigés suivant le même système, parti qui trahit la volonté
de manifester une certaine distance à l'égard de la Chine ou la conscience
d'une originalité.

Quel pouvait être dans le Japon du début du MII" siècle le nombre de
ceux qui étaient capables de manier les caracrères ? Il n'y a pas de statistique
possible, car les diftrences étaient énormes enrre les rares individus qui,

^yent 
fatt un long séjour d'étude en Chine, pouvaient parler le chinois,

cetx qui, ayant mémorisé un ou plusieurs classiques, étaient capables de
composer des poèmes et ceux qui notaient péniblement quelques compres.

læs histoires officielles fournissent des indications sur les individus qui
ont pu dler en Chine. [æs ambassades officielles, environ neufde 702à838,
étaient souvent composées de plusieurs centâines d'individus, mais beau-
coup n'étaient que des subalternes peu ou pes instruits et ces ambassades ne
demeuraient pas longtemps. Elles onr emmené des étudiants, les uns venus
chercher des renseignements sur une question ou une branche d'études,
shayahusha, n étudiants en quête d'un savoir utile > et séjournant peu, les

autres pour un long séjour, rugakusha. On compte dix larcs étudiants. Mais
de plusieurs on ne sait rien. Detx ou trois seulement ont laissé un nom:
Yamato no Naga.oka (689-769), spécialiste du droit, parri en 716, rentra
sans doute très vite puisqu'il a participé à la révision des Codes de 718;
Iyobe no Yakamori, parti en 777, quoique son séjour n'ait pas été très long,
peut-être trois ans, étudia en Chine le classement des caractères pâr le son et
donc la méthode setsu.inr3 pour noter les sons du chinois, ce qui a donné
aux Japonais I'occasion d'étudier le système des tons. Le seul qui ait fait un
long séjour e$ Kibi no Makibi: il est resré en Chine de717 à734.Les
moines furent plus nombrerx: trente-cinq au moins ont pu revenir, sans

compter quelques subdternes accomp€nateurs.

Si I'on passe aux Chinois qui se sont rendus au Japon atx VIII. et
X'siècles, les histoires officielles mentionnent I'arrMe d'une trentaine de
moines, principalement dans la suite de Ganjin, qui débarqua enT53 et
introduisit les principes de la discipline et les ordinations correctes, er celle
d'une quarantaine de larcs. La plupart de ces derniers ne devaient pas être
fort lettrés, surtout dans le groupe le plus important venu avec une ambas-
sade en 761 et empêché de retourner sur le continenr par les événements

L3. Setsu.in / Qeyun, dicûonnure achevé en 601 et non conservé dans son entier ; c'est
cependant I'ouvrage canonique de la tradition phonologique chinoise.
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qui s'y déroulaient, la révolte d'An Lushan er ses suires. Le seul qui fut vrai-
ment mârquant est En Shinkei, arrivé en 735, à I'age de dix-huit ou dix-
neuf ans, naturalisé sous le nom de Kiyomura no sukune en 778. Il fut
docteur en lecture des sons chinois, on bahase, et directeur de l'office des

Études supérieures. Parmi les aurres, on trouve des musiciens, un employé
du bureau du tissage. Cinq ou six de ceux arrMs en76I ont reçu un nom
japonais après quarante ans de séjour 14.

Très peu de Japonais ont donc pu entendre vraiment parler chinois ou
s'instruire auprà d'un Chinois et pounant, dès le MII. siècle, I'usage de
l'écrit était déjà assez commun. On possède quelques indices à ce sujet. Le
premier est que la cour n'a pas eu, semble-t-il, de peine pour recruter son
personnel ; or il fallait, à la capitale, pourvoir plusieurs centaines de postes et
trouver, pour les quelque cinq à six cents districts, detx à cinq administra-
teurs. Tous ces hommes devaient savoir lire les instructions reçues de la capi-
tale et au moins rédiger des listes. Même les chefs de village étaient appelés à

fournir des registres de la population et des registres de redevances. Or, dès

le début du VIII. siècle, ces documents ont bien été,fournis, on en peur
donner pour preuve ceu qui subsistent au Shoso.in : ils n'ont pas été conser-
ves parce qu'ils étaient des er<ceptions ou des raretés, mais parce qu'ils
avaient été donn& comme papier de remploi au bureau de copie des sitra.
lr recueil de poèmes chinois, I{aiftsa, compilé en75l, conrient des pièces
écrites à la fin du VII. siècle. Très tôt les Japonais ont considéré la composi-
tion poétique en chinois comme I'activité intellectuelle la plus noble. Enfin,
on mentionnera le fait que Fujiwara no Nakemaro, en757,dans un souci de
moralisation du peuple aprescrit que chaque famille frrt munie d'unLiare dz
ln pùlté flialel5. On peut d'eilleurs nourrir des doures sur la possibilité de
réaliser un tel dessein.

Larchéologie procure aussi de bons indices, car on a dans les dernières
années fouillé bien des sites de villages de la période ancienne. Une des sur-
prises a été de trouver quânrirés de frottoirs à encre. Ainsi 143 fonds de
cabanes des VIIIeet D(. siècles fouillées sur le site de Yamada Mizunomi dans
le département de Chiba, donc dans l'Est, région considérée comme

14. Tous ces renseignements proviennent des histoires Shoku Nihongi, Nihon hahi,
Shohu Nihon hohi, Nihon sandai jitsurobz. Se reporter aux traductions données par-
Charlotte voN VERScHUen dans Les Rektions ofuielk du Japon auec k Chine aux
WIF et N sièclet, Paris-Genève, Droz, 1985.

15. Shohu Nihongi,Tenpyo Hoji 1.4.4.
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attardée par râpport aux régions centrales, ont fourni l6tessons utilisés
comme frottoirs à encre. Dans les régions centrales on a orhumé un nombre
aussi significatif de véritables frouoirs. On trouve encore dans les fouilles de
villages des poteries portant un ou, plus rarement, plusieurs caractères.

Dans certains cas, il s'rgit d'une sone de formule magique pour appeler

bonheur ou richesse, dans d'autres peut-être d'un nom de fonction, gardien
de grenier par enemple 16.

k système administratif mis en place dès la fin duVII. siècle était fondé
sur l'écrit et il n'a pas été imposé comme une superstructure inopérante. La
découverte archéologique la plus probante, ce sont les planchettes, mokkan,
exhumées au nombre de plus de 150 000, de formes diverses, le plus sou-
vent longues et portent une à trois lignes. Leur utilisation intensive
jusqu'au début du D('siècle montre que, malgré I'arrivée de spécialistes de
la fabrication du papier au début du VII" siècle, la production esr restée

longtemps très inftrieure aux besoins. Le site de la capitaleFuliwara (694-
710) ena fourni beaucoup et encore celui de Nagaoka (784-794), ainsi que
celui de Nara, capitale de 710 à784. Elles ont donc été en usâge de façon
assez intense de la fin du VII. à la fin du VIII. siècle. Les bureaux les utili-
saient pour l'administration courante, pour convoquer un fonctionnaire,
donner un ordre ponctuel, calculer la note d'un fonctionnaire, demander
un congé. Outre celles trouvées sur des sites provinciaux, beaucoup de
celles de la capitale provenaient de province car elles servaient d'étiquettes
sur les produits du tribut. On a aussi découvert de ces planchettes ayant
servi à s'exercer à l'écriture - notarnment sur le site d'Akita, alors forteresse

du Nord face atx barbares Emishi, une planchefte âvec citation duMonzen
comportant des caractères répétés. Ces planchettes pouvaient être réuti-
lisées : il suffisait d'enlever une lamelle. Une des dernières trouvailles, celle
faite sur le site de la résidence du prince Nagaya, conrraint au suicide en

729, montre que sa maison, forte de cent cinquante personnes au moins,
faisait grand usage de planchettes pour sa gestion quotidienne et donc que
beaucoup de ses employés pouvaient au moins écrire et déchiffrer des

phrases simples. Dernier indice dont on peut faire étar, sur le site de
Nagaoka, choisi en 784 porx la construction de la nouvelle capitale, mais
abandonné pour Heian en794, une plancherte poftait un avis de recherche

16. Cf. Ch. voN VERscHuen, < L'habitat rural du Japon ancien >>, Archéohgie médié-
uale,)CK[I^I,1993.



du fils d'un homme au service de I'impératrice; l'âge, le signalement de
I'enfant sont donnés. cette planchette était sans do.rte plac.. sur la voie
publique : on pensait donc que suffisamment de passants étaient capables
de lire. Les plancheftes onr disparu âu x" siècle. ra production de papier
serait alors devenue suffisante. selon le Engi shihi [Règlements de fère
EngiJ, plus de trente provinces devaient une fourniture de papier, sous
forme de tribut des jeunes gens.

. Enfin l'exrension géographique de la capacité de lire et écrire apparait
dans le recrurement des élèves de l'école de la capitale : pour ne prerrjr. q,r.
deux exemples, Kibi no Makibi, grand lettré qui a fait ,rn lorrg séjàur
d'étude en chine et a fini sa carrière dans la fonction de ministre, était le fils
d'un petit employé originaire de I'actuelle région d'okayama. Le célèbre
moine I(rkai était issu d'une famille de notables de Sanuki (dans l'île de
Shikoku) ; son oncle marernel, d'une famille d'administrateurs de district,
était professeur à l'école de la capitale. la province de sanuki a donné beau-
coup de spécialistes du droit. or y ffouvair des copistes en nombre
suffisant; en 882, Fujiwara no Yasunori, administrateur de province
modèle, demanda le poste de sanuki car il avait le désir de âire càpier des
sùtrar7. son successeur le célèbre lettré sugawara no Michizane (ti5-103)
y a rencontré des interlocuteurs : moines, administrateurs de district,
même chefs de canton 18. la capitale n'avait donc pas le monopole de
l'écrit.

É,ruors ET FAMTLLES DE LETTRÉs AU IX" sIÈcLE

Par désir d'êûe au niveau de civilisation du grand voisin continental, auprès
de gui il a envof des ambassades jusqu'en 838, le Japon a organisé des
cycles d'études et des examens. C'est à Nara puis à Heian que se irouvait la
principale institution d'enseignemenr, I'office des É,tudes iupérieures, qui
offrait à plusieurs cenraines d'élèves un programme d'étuJe des classi-
ques 19. læ code a organisé aussi des écoles provinciales, mais il n'y a que
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17. Biographie de Yasunori par Miyoshi Kiyoyuki (947-glg), coll. < Nihon shiso
taikei >, 8.

18' voir dans le recueil des æuvres de sugawara no Michizane, I{anhe bunsa,fasc. 3, la
se15 {1 goen1es composés par lui quand il était gouverneur de Sanuki (g93-g97),
coll. u Nihon koten bungaku tajkeir,72.
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peu de ffaces de nominations de maîtres provinciaux.En 827 , une réorga-
nisation du système des études distingua une petite élite de vingt élères en
lettres et deux lauréats, recrutés par un concours contrôlé par I'organe dont
dépendait I'office des É,tudes supérieures, le département des Rites. Le pro-
gramme de cette section comprenait l'étude du Monzen/Wenxuan, ainsi
que de Sanshi,les oTrois Histoiresr, soit Shihi/Shiji,les <Mémoires
historiques r, I{anjolHansltu, l'rrHistoire des Han >, et Gohanjo/Hou
Hanslta,l'< Histoire des Han Postérieurs u. Cette voie des Lettres firt aux

D('et X'siècles largement dominée par des membres des familles Sugawara

et ôe.
C'est aussi à la capitde que se situaient les bibliothèques. Il en existait

une au palais. On connaltle Nihonhohu genzai shomohurohufCatalogue des

livres qui se trouvent actuellement dans notre pays], de la fin duX. siècle.

Il contenait à peu près le tiers de ce que comportaient les catalogues de la
Chine et avait adopté le même classement : un total de 1579 titres et

17 345 rouleaux. Au VIII' siècle, la maison privée du successeur du prin-
cipal ministre pouvait posséder 480 rouleaux : après la chute et la condam-
nation de Tachibana no Naramaro en 757, ces livres furent confisqués,

c'est pourquoi leur nombre est connu2O. L'office des É,tudes supérieures
disposait aussi d'une bibliothèque, mais elle a, semble-t-il, rapidement été

dévaluée au profit de bibliothèques constituées par de grandes familles de
lettrés, à commencer par les Sugawara et les Ôe. Les Sugaware, notarn-
ment, ont sans doute fondé sur la possession d'une bibliothèque prMe leur
influence dans cette voie, la plus prisée, celle qui constituait le couronne-
ment du système des études. Sugawara no Kiyotada, qui avait participé à
I'ambassade de 804, a peut-être été le fondateur de cette bibliothèque.
Koreyoshi, son fils, puis Michizane (845-903), son petit-fiIs, y recevaient

19. Le programme de la voie des Classiques, myogndo, comprenait, selon le code,
Ehihya/Yijing le <Livre des Mutations>, Shohy/Shujing le <Livre des

Documents >, Sharai/Zhouli, le < Rituel des Zhou >, Girai/Yih, le < Céré-
monial >, Raiki/Liji, les < Mémoires sur les rites>>, Shiky/Shijing le,r< Livre des

Yers >>, Sbunju Sadzn/ Chunqiu Zuozhuan, le Commentaire àe Zuo des < Annales

des Printemps et Automnes>, Rongo/Lunyu, les < Entretiens > de Confucius,
Kahyo /Xiaojing le < Livre de la piété filiale > ; plus tard, deux autres commentaires
des Annahs des Printemps etAutomnesy furent ajoutés.

20. Shohu Nihon kahi, Jowa 1.10.4, 834, les rouleaux jadis confisqués à Naramaro sont
donnés à un prince impérial, fils de I'empereur Saga et par sa mère apparenté atrx
Tâchibana.
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des disciples. un tei<te en prose de Michizane décrit ce lieu, shosai,cabinet
de travail, otr des disciples et amis peu soigneux salissaient parfois les
livres 21.

Pour les nécessites de fadminisrration, un assez grand nombre d'indi-
vidus ont donc dû savoir écrire et lire un nombre sans doute limité de carac-
tères. læ Japon a pu recruter quelques chinois; on en compre une dizaine
devenus petits fonctionnaires, mais leur science devait être assez mince. Iæs

Japonais qui ont béneficié de séjours d'étude en chine un peu prolongés
furent très rares, de même que les maîtres chinois, de tone que l" pi'p* ào
Japonais n'avaient qu'une connaissance liwesque du chinois. Bien peu
d'entre eux l'ont parlé : il est significatif qu'un membre de I'ambassade japo-
naise de 804, Kamitsukenu no Kaihito, att été récompensé pour avoir
permis à la délégation de mieux correspondre avec les interlocuteurs chinois,
non pas en sachant parler mais en sachant bien écrire22 . En 730,1a cour,
ayant pris conscience de la médiocrité du niveau des études, er sans doure
particulièrement de la faiblesse de I'oral, ordonna à cinq individus, donr cer-
tains avaient vécu en chine, de former chacun deux étudiants au chinois
parlé, ceci afin de favoriser les communications avec les pays étrangers
appartenant à la sphère d'influence chinoise er non, semble-t-il, pour les
relations evec ce peys23. De ces cinq hommes, l'un, Hata no Chogen, était
né sur le continent d'un père moine étudiant d'origine japonaise. D'un
autre, Harima no Otoyasu, on peur penser qu'il s'y était rendu. Au sujet
d'un troisième, Yako no Mami, cenains critiques se sont demandé s'il ne
serait pas l'auteur d'un premier lexique, le Yashi hangosha [Lexique des mots
chinois de Monsieur Yô], æuvre perdue mais beaucoup citée dans le pre-
mier dictionnaire conservé en son ender, lewarrya ruijusha, du x siècli.

Les Japonais écrivaient donc la prose, roftes administratifs, juridiques et
historiques, en chinois. Mais comment, auxvIII. et x. siècles, lisaient-ils les
æuvres venues de chine et celles qu'eux-mêmes composaient ? En effet, les
élèves étaient censés apprendre à lire le chinois à haute voix, ce qui posait
bien des problèmes, car des lecures avaient été introduites à des dates
diverses par des voies diverses, de sorre que dès levIII" siècle, la cour a senri
la nécessité de supprimer les disparités et tenté d'imposer les n sons

21. I{anhe bunso,fasc.7, pièces en prose, pièce526-
22. Nihon hahi,Konin 12.8.18, 821, notice nécrologique de Kaihito.
23. Sho hu Nihongi,Tenpyo 2.3.27 .
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corrects ,r, kdn.nn, c'est-à-dire cetx des Tang. Dès le début duMII'siècle,
des inquiétudes devant le désordre des sons, notamment dans la lecture des

sxtra(crugnait-on qu'ils fussent moins efficaces ?), se sont manifestées. Àla
fin du siècle, à plusieurs reprises, la cour a prôné les han.on : selon le Paija
hohushi lHistoire nationale à classement méthodique] , en 793, Enryaku
12. année,4. mois, il est interdit d'accorder une autorisation d'entrer en

religion à ceux qui n'étudient pas les han.on. Selon le Nihon hiryaka

[Abrégé de I'histoire duJapon], en 817, IGnin 8'année, 4'mois, ordre est

donné de former des spécialistes du kan.on. Pourtant on lit dans la biogra-

phie d'un fonctionnaire lettré mort en 845, Yoshimichi no Masada, qu'un
de ses mérites était de savoir bien prononcer les han.on, alors que les pro-
fesseurs eux-mêmes ne les apprenaient pas et ne connaissaient pas le sys-

tème des quetre tons 24. Masada tenait certainement sa science de son père

Iyobe no Yakamori, qui avait été étudiant en Chine en 777 et y aurait

appris le système de classement des caractères par sons.

læs lectures plus anciennes, qu'il aurait fallu abandonner mais qui se sont

maintenues, ont fini par être appelées go.on, or encore Tsushima.on, sans

doute à cause du rôle de la Corée dans la transmission de nombre d'entre

elles. À la fin du XI'siècle, Ôe no Masafusa dans son manuel de protocole

Gahe shidai [Suite des célébrations selon la maison Ôe], nomme ainsi les lec-

tures sino-japonaises utilisées pour l'appel de fonctionnaires au cours de

procédures ou de cérémonies. Ia question des lectures eîgaonouen han.on

valait aussi bien pour ceux qui désiraient lire à haute voix et complètement

en chinois un te><te profane ou religieux, écrit en Chine ou même au Japon,
que pour ceux qui, voulant lire à la japonaise un texte écrit en chinois - que

ce soit par un Chinois ou par un Japonais -, devaient conserver leur pronon-

ciation d'allure chinoise à certains mots qui n'oristaient pas en japonais. En

effet, le vocabulaire administratif, juridique et philosophique faisait grand

usage de termes sino-japonais. Qui plus est, une bonne part du vocabulaire

administratif et religieux avait été fabriquée au Japon sur un modèle sino-
japonais; pour ne prendre que quelques exemples : dainagon, gand
conseiller, oufEogryuja, document tenant lieu de décharge pour les admi-
nistrateurs de province, ou encore fukandznden no mashibumz, documents

relatifs aux rizières qui n'ont pu être cultivées, composé qui allie un mot
d'apparence sino-japonaise à un mot purement japonais. Jamais les lectures

24. Shohu Nihon kaki, Jowa 12.2.20, 845.
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du temps des Tang, tenues pour correct es, han.on, n'ont pu chasser totale-
ment les lectures plus anciennes, sâns doute d'origines et de dates plus
variées, go.on, et les unes et les autres continuent de coexister. Une anecdote,
peut-être peu aimable à fégard d'un fonctionnaire du début du x" siècle
ayant passé le concours de la voie des kttres, rapporre qu'il ignorait les lec-
tures go.onet qu'au lieu de nommer selon I'usage Kannon le bodhisatnade
ce nom, il utilisait la lecture han.onet disait lkn.in2t.

coorprcatroN pRocREssrvE DEs RÈcLEs DE LEcruRE DrJ KANBUN
ET FORMATION DES SYLLABAIRES

Mais a-t-on bien longtemps fait l'effort de lire en chinois même les classi-
ques étudiés à l'école ? on voit dans le manuel de protocole de la fin du
X_siècle, saiglrhi [Notes de la résidence de l'ouest], la description de la
célébration en l'honneur de confucius, sehiten, tenue deux fols par an à
I'office des É,tudes supérieures. Elle compone la lecture d'un pass"ge d'un
classique, les Mémoires sur les ites,le Liure d.es wrsou"r, 

".rar.. 
Le Jocteur

en sons du chinois, on hahase, ou à son défaut un fonctionnaire de I'office
des Études supérieures, doit dire le début en sino-japo nus, ondohu.Ensuite
le docteur président de séance continue en lecture japonaise, hundohu.
Mais un siècle plus rard, une note marginale du Gahe shidaiindique que
même la lecture des premiers mors en ondahuaété abandonnée. ceci nous
apprend que les docteurs des voies des Classiques er des Lettres lisaient dès
le x siècle en lecture japonaise les textes écrits en chine et sans d.oute
I'avaient-ils fait plus tôt encore pour les textes composés au Japon, ïlotarn-
ment pour les lectures du Nihon shohifutespubliquement à la cour.

En effet, le procédé de transposition immédiate ayair été définitivement
mis au point, ce qui demandait deu opérations: transformer l'ordre des
mots dans la phrase, notamment faire passer le verbe à la fin, et introd.uire
les particules casuelles, les désinences verbales, d'une manière générale tous
les mots-outils du japonais. Diverses méthodes ont été inventées afin
d'aider le lecteur. Pour modifier l'ordre des mots de la phrase on a fabriqué
les signes dtts haeriten permettant de porter certains mots avant d'autres
qui, dans I'ordre chinois, étaient placés après. Ainsi, dans I'exemple précé-
dent, on place le caractère < un )) - sous le composé tenka et le caractère
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n derx D - sous le verbe ostTnerar ËxT. Q"*d on a des phrases plus

complexes, on peut recourir à o trois u =, puis aux caractères n haut ,r, jo L,
nmilieu r, chu 4, et nbas >>, geT. Ceci aurait commencé dès la fin du
VIII" siècle. Pour noter les particules et désinences, on a, dès leD('siècle, uti
lisé des caractères phonétiquement et on les a introduits entre deux

colonnes, écrits dans un corps réduit. C'est au cours de la mise au point
progressive de ce système d'annotation des textes, de cette fabrication de

huntenbon, ouvrages enrichis de signes permettant de les lire en japonais,

que sont nés les syllabaires permettant d'écrire directement en japonais,

hiragana par simplification de caractères écrits en cursive, katahana par

division en deux de caractères en écriture régulière. Mais il a fallu plusieurs

siècles, du X' au XIII', pour obtenir une certaine uniformité. Les plus

anciens manuscrits ainsi annotés sont des livres bouddhiques. Les manu-
scrits de livres profanes dont nous disposons sont plus récents. Mais il est

probable qu'il en a existé auparavant, notamment pour I'enseignement des

enfants et même pour la lecture des adultes. Ne voit-on pas le ministre
Fujiwara no Michinaga lire un texte bouddhique sous la direction d'un
moine et y faire mettre les signes, ten ,b,,,? 

26 Le livre utilisé pour la première

leçon solennelle d'un jeune prince portait, semble-t-il, de telles marques.

Tout d'abord on a mis des haeriten indiquant I'ordre des mots, puis des

annotations entre les colonnes. Enfin on est arrM à partir duX" siècle à un
système plus complexe dit ohototen, qui a été définitivement achevé au

XII'siècle : selon la place de points conyentionnels autour d'un caractère,

on pouvait savoir quelle particule casuelle ou quelle désinence verbale il fal-

lait leur attribuer. Les annotations entre les colonnes étaient soit écrites soit

gravées au moyen d'une sorte de srylet. On trouve dans la description de la

première leçon de lecture d'un prince impérial donnée par le Gake shidni

un exemple de 986: le matériel préparé à cette occasion comprend un
tableau des signes, tenzu, et un stylet, kakuhitsu.

Il fallait aussi imposer certaines lectures en oz, son chinois, et en kun,

lecture japonaise, de caractères. En effet, il était bon d'avoir un certain

accord sur les équivalents japonais de mots chinois, ce qui a conduit à

l'élaboration assez précoce de dictionnaires donnant des lectures japo-

naises. Le plus ancien conservé estle Shinse" jifuô [Miroir des caractères,

nouveau choix], de la fin du IX'siècle. Les caractères y sont classés à la fois

25. Gadansha, anecd. 179, concernânr ô.e no Tokimune.
26. Midô kanpahuki, Kanko 5.5.22, 1008.
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par radicâux et per catégories de mots, par exemple ceux relatifs aux termes
de parenté, au corps humain, aux aliments, etc. læ plus connu et conservé
intégralemenr remonre à la première moitié du X siècle, c'esr le \varnya
ruijusha [Dicdonnaire à classement méthodique des mots japonais], de
Minamoto no shitago. Il n'utilise pas le syllabaire pour noter les lectures
japonaises mais des caractères pris phonétiquemenr.

Les syllabaires, hiragana ou hatakana, n'onr pas été fixés immédiate-
ment tels que nous les connaissons. Néanmoins, dès le début duX. siècle,
les Japonais disposaient d'un moyen d'écrire commodément leur langue.
cela a permis d'échapper au système si compliqué duMan.yashn, pour com-
piler la deuxième anthologie poétique officielle, le Kohinsha. ce syllabaire
n'est resté pour les hommes qu'une aide pour la lecture des textes chinois ou
de ceux écrits au Japon en cÉractères chinois ; tout au plus s'en servaient-ils
pour écrire de la poésie japonaise. Il a été considéré comme l'écriture ftmi-
nine par excellence, puisque les femmes étaient censées ne pas connaître
les caractères ou du moins ne pas faire montre de leur connaissance en ce
domaine. cette écriture sôgana, u en herbe ,, est appêlée aussi onnAde,
< main feminine >, comme il est dit dans le chapitre o Mumegae, du
Genji monogatari.

À panir du X siècle, on écrit donc soit en kana,la poésie et les récits
destinés aux femmes ou composés par elles, soit en kanbun,pour les textes
administratifs, les essais, la poésie chinoise, et même les notes journalières
tenues par les fonctionnaires. Ce hanbunconnaissait donc des niveaux ffès
divers, depuis le plus correct jusqu'au plus japonisé. Le niveau le plus
régulier devait être celui des poèmes composés en chinois, hanshi. ce
genre de composition poétique, fort pratiquée dans le monde de la cour et
parmi les fonctionnaires lettrés, posait un grave problème puisqu'il fallait
se conformer à la prosodie chinoise qui joue sur les rimes er les ions, alors
que la plupart des Japonais n'avaient jamais entendu parler chinois. À
I'aide de dictionnaires, ils faisaient l'effort de composer Je façon correcre,
mais ils lisaient ensuite le poème à la japonaise. Ceci donne lieu à deux
anecdotes, plus tard consignées dans le Konjahu monogatarifHistoires qui
sont maintenant du passé]. sugawara no Michizane, d'une parr, et ô. rro
Asatsuna, de I'autre, ont laissé des poèmes que leurs disciples ne sevent
comment lire. Un rêve pour Michizane, une vieille seryante pour Asatsuna
les tirent d'affaire et leur enseignent la lecture japonaise voulue par le
maître 27.
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L'Écnrr À ra rrN oe r'Éloqun DE HIIRN

Même quand, au cours du X. siècle, le régime des Codes a cedé la place au
système aristocratique dans lequel la cour déléguait largement le travail de
I'administration, fiscalité et maintien de I'ordre, à des fonctionnaires
moyens et demandait moins de registres et de rappons, l'écrit restait par-
tout présent dans la vie des aristocrates, des fonctionnaires et des moines.
La vie de cour au quotidien était entièrement fondée sur l'écrit: même
pour des détails mineurs il convenait de coucher un ordre sur du papier.
Toutes les enquêtes de police donnaient lieu à confection d'un ou plusieurs
procès-verbaux, les procédures de justice étaient entièrement écrites. Cer-
tains fonctionnaires, ceux qui avaient passé le concours de la voie des læt-
tres, se piquaient d'être de bons rédacteurs et ils étaient souvent utilisés
comme secrétaires. Ils faisaient profession d'admirer les belleslettres qui,
selon eux, soutiennent l'État et ôndent la morale. Grâce à eux, la compo-
sition poétique en chinois est restée, au moins jusqu'au XI" siècle, l'orne-
ment de séances à la cour, la marque du haut état de civilisation atteint par
le pays.

Néanmoins, on ne perçoit pas chez les aristocrates un respect super-
stitieux de l'écrit, ni même un goût très décidé pour l'étude des lettres
chinoises. À leurs yeux, les lettrés faisaient souvenr figure de tristes
pédants, dénués de sens pratique et d'intuition de ce que sont les relations
sociales. Les plus grands personnages tenaient à honneur de posséder une
bibliothèque, mais il est rare qu'on les voie en faire usage ou emprunter
des livres. Au début du XI" siècle, outre le conrenu de son pavillon des

écrits, fumidono, où étaient entreposés sans doute non seulement des

livres mais aussi des archives, Fujiwara no Michinaga fit installer dans des
armoires proches du lieu oùr il résidait environ 2000 rouleaux, Sanshi,les
n Trois Histoires ,, Hachidaisho, les n Huit Histoires dynastiques o, le
Monzen, o Anthologie o, les æuvres de Bai Juyi, Hahushi monja / Boshi
wenji, l'encyclopédie de la seconde moitié du VI. siècle, Shnbunden
groran/Xiuwendian yukn, ainsi que les Codes du Japon, Ritsuryo,les
Règlements, Sbihi, et le Nihon shoki. Quand meurt un fonctionnaire,
dont Michinâga pense qu'il possède des livres, il ne perd pas I'occasion de
se les faire apporter28. Les plus grands personnâges considéraient donc

27 . Ko nj ahu monogatari, fasc. 24, anecd. 27 et 28.
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comme nécessaire de posséder une bibliothèque. Mais, dans le cas de
Michinaga, elle paralt plus un élément de prestige qu'un objet d'utilisa-
tion fréquente : tout au plus y recherchait-il une citation utile avant une
séance de composition. L'aristocrate moyen désirait surtout posséder des

recueils de poésie: en 1136, une résidence aristocratique brûla avec

800 rouleaux; on déplora surtout la perte du Shiki, d'un Shihya, d'un
Monzen ainsi que de recueils de poèmes chinois composés au Japon29.
Passé leur jeune âge, durant lequel ils ont lules Trois Histoires etl'Antho-
logie sous la direction d'un précepteur, les aristocrates ne paraissent pas

spécialement adonnés à la lecture. Elle est plutôt l'affaire des moines ins-
truits et des membres des voies d'étude. Une copie d'examen final de lau-
réat, monja nkugtasho, copie élaborée en principe en un temps limité,
dans un lieu surveillé et sans connaissance préalable du sujet, pouvait
comporter un jeu de citations variées tant des Classiques que de textes

d'inspiration taoïste, d'anthologies poétiques, sans compter des recueils

de citations. Ceci suppose une lecture étendue et une mémoire exercée. Il
reste que I'on se demande dans bien des cas si le sujet n'était pas connu à

l'avance et que les fraudes étaient, semble-t-il, nombreuses.

Quant aux aristocrates, tous ne se donnaient pas la peine de participer
aux séances de composition poétique en chinois. S'ils le faisaient, ils savaient
toujours à peu près quel serait le sujet, car il dépendait de la saison. Ils pou-
vaient donc se constituer au préalable un jeu de citations. Dans la vie cou-
rante, ils utilisaient les caractères avec la plus grande désinvolture er sâns

doute beaucoup n'en écrivaient qu un petit nombre. Au cours des séances

du conseil des hauts dignitaires, I'un d'entre eux, souvent le plus jeune,

était amené à tenir le pinceau, mais beaucoup n'en étaient pas capables.

On connaît aussi le cas du fonctionnaire qui, embarrassé pour écrire un
caractère âu cours d'une séance, fait un pâté pour dissimuler son ignorance.

læ ministre Fujiwara no Michinaga, qui pourtant se moque de l'ignorance
de certains confrères, quand il écrit au fil du pinceau n'utilise pas plus de

1300 caractères et une fois sur quatre environ commet une erreur. Tant qu'il
relate des procédures et célébrations, pour lesquelles il dispose de phrases des

manuels de protocole, son style est relativement coulant. Mais quand il doit

28. Midô hanpahahi,Kanko7.8.29,l010, et Kanko 1.10.3, 1004.

29. ChuyuhlHo.en3.4.2, 1137, rappel d'un incendie de I'année précédente au Kamo
no in.

noter un événement imprévu, son style devient embarrassé er pour cenains
mots il recourr à de véritables rébus, car il ne dispose pas d'un ærme chinois
ou celui-ci ne lui vient pas sponranément à I'esprit ipar exempl e tabakoto

^iÉs, 
n paroles prononcées dans le délire r, dans lequel il faut lire les derx

premiers caractères, o gros , et ( vague ,r, eî onet le troisième, fait ou chose,
en kun, ou encore ito hoshihu 

^E- 
, ( ffès regrertable r, dans lequel les

deux premiers caracrères, n fil , et n étoile ,, ,orrilu, en hunet le troisième,
o durable ,>' en on- Quant à sa syntaxe, elle est plus japonaise que chinoise, au
point qu'il se laisse aller quelquefois à placer la négation ou le caractère ind_i-
quant le passif après le verbe. Les autres notes journal ières, nihhi,celles de ses
contemporains, de Fujiwara no Sanesuke, ihayhi, de Fujiwara no yuki-
naÂ, Gonhi, de Minamoto no Tsuneyori, Saheihi, ou un peu plus tard, de
Fujiwara no sukefusa, shunhi, onr un vocabulaire prus riche,-mais qui ne
dépasse guère 2500 à 3000 carecrères. Ces nores ,orrt, .r, fait, du japonais
écrit dans une sorte de style abrégé, ne gardant que les -ot, err.rrti.li.

Lire et érire dans le Japon ancien
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Les Japonais au cours de l'époque ancienne sont arrivés à une utilisation
relativement commode de leur système d'écriture et de lecture, mais ils
n'ont pas sacralisé ces opérations, même si les fonctionnaires lettrés en ont
eu la tentation. Les établissements religieux et les habitudes administrarives
de tenue de registres ont sans doute contribué à maintenir dans les pro-
vinces un cerrain niveau d'usage de l'écrit, puremenr utilitaire. Les aristo-
crates de leur côté, tant qu'ils ont eu une réelle emprise sur le pays, ne se
sont pas piqués d'exceller dans I'exercice de la lecture et de l'éciiture et ils
laissaient volontiers certains, qu'ils n'estimaient pas particulièremenr, s,en
faire une spécialité et composer de la poésie chinoise. bepuis l,introd.uction
des caractères au v' siècle et eu terme d'une histoire de sept siècles, les Japo-
nais disposaient d'une grande variété de moyens d'e*pression. Ils pouvaient
écrire des poèmes, et même de la prose, en pur japonais ou en bon chinois.
Ils avaient enrichi leur langue de tout un vocabulaire abstrait sino-japonais
qui leur permettait de composer récits et essais. læs fonctionnaires ,. rer-

laient d'un langage administratif relativement simple et commode, et dans
leurs notes journalières utilisaient un style abrégé et rapide mais efficace3o.
La gymnastique intellectuelle que leur avait impoiée la transposition
immédiate du chinois en japonais, les interrogations qu'avaient suscitées
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Ies doutes au sujet des sons corrects ou de la signification des mots ont
certainement affiné leur sens de la langue et permis la compilation précoce

de dictionnaires. la complorité ou le caractère anormal du système avait
encore d'autres côtés positifs : les Japonais lettrés pouvaient jouir de toutes
les nuances qu'une longue histoire avait données eux carectères en Chine
et, grâce aux lecures japonaises, ils leur en avaient ajouté d'autres.

30. À l'époque ancienne hanbun désigne un to(re écrit en Chine ou au Japon en chinois
correct; dès le x siècle, la lecture courante est faite selon le système hundohu, trans-
position en japonais gardant néanmoins une proportion assez importante de mots
lus en sino-japonais. On qualifie de hentai hanbun, hanbun irrégulier, ou waha
hanbun, hanban nipponisé, des rextes qui, quoique écrits seulement au moyen de
caractères, sont en fut du japonais. I{anabun est un texte en pur japonais. Kanama-
jiribun est un tofte écrit en japonais mais mêlé de nombreux caracrères et mors lus
en sino-japonais.

INDEX



JecqueuNE PrcEor

La poésie japonaise entre écriture et vocalité I

Que la poesie japonaise classique soit tout entière du côté de la vocalité
paraît, de prime abord, ne pas prêter à discussion. Et, par poésie, on
n'entend pas ici, il faut le souligner, la catégorie particulière des poèmes

o<plicitement destinés au chant (hayaW#), mais le genre qui occupe une
place centrale pendant la période classique (x' - xlll'siècle), rant par
I'abondance de la production que par le prestige incomparable dont il était
revêtu : le poème de trente et une syllabes appelé utakat\ffi, tanhaÆffi ou
plus courammeît uta ffi 2. Même si l'étymologie de ce dernier terme -
d'ailleurs controversée - renvoie sans doute à la notion de o chant o, le
genre, tel qu'il fut pratiqué à l'époque qui nous occupe, ne relevait pas spé-

cifiquement du domaine de la poesie chantée.

Or, si I'on percourt les écrits des théoriciens de la période classique, on
y voit constamment souligné le caractère vocal du waha Ajnsi en va-t-il
dans le texte fondateur en la matière, la Préface de Ki no Tsurayuki au

Kohin utaha-sha [Recueil de poèmes anciens et modernes], compilé vers

905, anthologie qui réunissait un millier de chefs-d'æuvre propos6 en

modèles, et consacrait le statut éminent du waka C-ette Préfaces'ouvre par
ces mots 3 :

La poésie du Yamato a pour germe le cæur humain, et s'épanouit en une

myriade de mots. Iæs hommes qui vivent en ce monde, riches qu'ils sont de

toutes sortes d'activit6, expriment ce qu'ils ressentent dans leur cceur par le

truchement de ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. À écouter la fauvette

l. Cet article est paru dans J. PIGEOT, Questions de poétique japonaise,Paris,PUF,
1997.

2, Uta est le mot purement japonais. Les composés sino-japonais uahaet tanhasigni-
Êent respectivement < poème japonais > et < poème court >.

3. Cette Préfacee été intégralement traduite en français par Georges BoNNEAU (1934).
Nous proposons ici une traduction différente.

In : Parolzs à dhe, Paroles à éctitr. Paris, Éd dc IEHESS, 1997, p. 27-49.
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qui chante parmi les fleurs ou la grenouille qui gîte dans les eaux, on voit

qu'il n'est pas d'être vivant qui ne chante son chant/ne comPose de poème

(ihi toshite iheru mono izure ha uta u)o lomazariheru).

Ce tente, qui sera continuellement repris, cité à travers les siècles, et que

la critique moderne tient pour le premier traité de poésie japonaise, inscrit

donc le ntaha dans le domaine de la pure expression vocde: dans son

essence, le wahaserut un cri.

C'est un écho de cette conception que l'on retrouve dans les traités ulté-

rieurs, oir l'accent est régulièremenr mis sur la qualité phonique du poème.

Citons-en deux, qui jalonnent la période classique.

La forme des poèmes consiste généralement en cinq vers (hu) comPtant au

total trente et une q/labes [..'] Même si Ie poème comPt€ une ou detx syl-

labes supplémentaires, on ne considère pas cela comme un vice quand, à le

lire à vôix haute, il ne s'écarre pas du modèle [...] Quand il est difficile

d'harmoniser l'inspiration et Ia forme, il faur donner la primauté à I'inspira-

tion. Si, en fin de compte, le sentiment n'est pas profond, il faut soigner la

forme. Ce que j'entends ici par forme, c'est que le poème, à l'écouter, ait

pur€té et raffinement, qu'il sonne comme un poème, et aussi qu'il contienne

une touche d'originalité.

Fujiwara no Kintô, Shinsen zuirn [La Moelle de la poésie : nou-
velle compilation] a.

Pour signifier I'excellence des poèmes, le sieur Kintô a intitulé son antho-

logie Recueil des joyaux d'or; et le sieur Michitoshi a écrit dans sa Préface au

Goshui-shu que o I'expression y était comme une broderie, et I'inspiration

plus profonde que la mer>. Mais il nest pas nécessaire que le poème soit

comme du brocart. Ce qu il faut, c'est que, quand on le lit à haute voix ou

qu'on le module, il fasse entendre un je ne sais quoi de raffiné et de tou-

chant. Fondamentalement, un poème est quelque chose qui sonne bien ou

md lorsqu'on le dit à haute voix.

Fujiwara no Shunzei, IÔrai fitei'sho [Notes sur les sryles depuis

I Antiquitél 5.

On ne saurait être plus clair.

4. Êd. 1969, p. 36 ; l'æuvre date du début du x'siècle'
5. Êd. 1975, p.275 ; I'ceuvre date de 1201.
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À ces déclarations de caractère théorique on peur joindre des te:rtes de
critique appliquée. Il s'agit des procès-verbaux des concours de poésie -
activité qui non seulement joua un très grand rôle dans la vie sociale de la
cour, mais contribua de façon décisive au développemenr de la creation
poétique ainsi qu'à I'affinement de la réflexion sur la poésie6. Or la musi-
calité du poème compte parmi les critères le plus souvent mis en avanr par
les arbitres dans les jugements qu'ils portent sur les pièces proposées par les
concurrents. Autant et plus que traitement correct du sujet, choix heuretx
des mots, pertinence des images et élégance de l'expression, I'euphonie (le
fait de o bien sonner >, yoroshihu h*olù est une qualité considérée comme
déterminante pour qu'un poème obtienne la victoire.

La cause parait donc entendue.

Certains indices monrrenr pourrent que le uaha est profondément
marqué par la civilisation à écriture au sein de laquelle il s'est developpé.

Ainsi, I'unité de mesure, c'est-à-dire la syllabe, se dit-elle7ï? ou moji
!$, mots dont le sens n'est eutre que < signe d'écriture u. Même s'il s'agit
là d'emprunts au chinois, ces termes furent parfaitement intégrés eu vocl-
bulaire technique des poéticiens japonais: ceux-ci onr forge des composés
comme ixu-moji (< cinq signes u) pour désigner le pentasyllabe, ou moji-
tsuzuhi (<succession de la (même) lettre>), s'agissant de ce vice qu'est la
répétition d'une même syllabe. De même, ils condamnent la présence
d'homophones dans un poème comme u maladie de l'écriture " (moji-by).

On en arrive ainsi à des formuladons surprenantes. Par oremple sous la
plume de Toshiyori, à propos de la proscription de la rime - I'un des prin-
cipes esthétiques du uaha:

Qn*d la lettre (moji) qui termine le premier groupe de cinq leæres (itsu-
rnoji, soit le premier vers) et celle qui rermine le troisième sont identiques,
cela heurte I'oreille et sonne mal.

Minamoto no Toshiyori, Tosbiyori zuirn [La Moelle de la poésie
selon Toshiyoril 7.

6. Sur ces concours ilta-au*se, d. R. BnOwrn & E. MINE& 1961, p. 175,238-240 et
passim; J. PrcEoT, 1982, p.87-88, t39-152.

7. Éd. citée, p. 64 ; I'ceuvre date de I I 14.
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En somme, l'auteur discute de problèmes de phonie en termes d écri-

ture, de même que, plus loin, il traite du choix du vocabulaire en termes de

systèmes graphiques. Il condamne en effet le recours au vocabulaire dori-
gine chinoise ou aux noms propres.chinois, ainsi qu'au vocabulaire d'origine
indienne (mots bouddhiques ou noms propres), eu vertu du principe que

n le poème s'écrit en hnnao,littéralement ( çst quelque chose qui releve des

kana, (uta wa kana no mono nareba...)8.I^formulation est d'autant plus

surprenante qu'il est possible de noter tout mot d'origine étrangère en hanq

et qu'à l'inverse une large paft du vocabulaire d'origine pur€ment indigène

s'écrivait courarnment à I'aide de caractères chinois.

Que signifie donc cette réftience au syllabaire ?

On pressent ici que, si tout se joue sur fond d'écriture, l'écriture n'est

pas traitée comme un simple outil de notation. Quel est donc son statut ?

Et pourquoi la question de l'écriture est-elle ainsi mise à contribution, si le

waha est essentiellement cri du cæur, s'il tire sa beauté de son harmonie
sonore ?

Pour éclairer ce paradoxe, je renverserai la question: alors que la référence

à l'écriture est omniprésente, pourquoi cette revendication réitérée du primat
de la vocalité ? Cenes, mettre I'accent sur I'harmonie du vers, lleuphonie du
poème, n'a rien potu surprendre. On trouve semblable exigence dans bien

d'autres poétiques. Mais je me demande s'il n'y a pas, sous-jacente au dis-

cours sur la poésie japonaise comme poésie vocale, une revendication d'un
autre ordre.

Il faut rappeler ici que le milieu qui pratiquaitle waha, c'est-à-dire la

cour et ceux qui gravitaient âutour d'elle, vivait alors sur un double mode
culturel : I'organisation administrative, I'architecture palatiale et religieuse,

les rites, les cérémonies, la musique, avaient été en majeure panie
empruntés à la Chine, mais un travail d'adaptation, de remodelage sreffec-

tuait, si bien que, sans que I'on remît en question les apports du continent,
l'identité japonaise n'était jamais reniée, ni oubliée. Elle fut de plus en plus
nettement réaffirmée.

8. Rappelons que les Japonais mirent progressivement au point, au cours du X" siècle,

une écriture phonétique dont chaque signe ou hana note une ryllabe. Ces signes

s'emploient concurremment avec les caractères chinois ou banji.
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or la poésie était un lieu où se jouait la dualité culturelle: deux modes
d'expression - la poésie en chinois (sbi#) et la poésie en japonais (waha) -
étaient cultivés avec la même ardeur, goûtés avec la même ferveur, sans que
jamais on les confondît. c'est ce dont témoigne avec éclat le vahan raei-
rlu fRecueil de poèmes à chanter japonais et chinois] dont le compilateur,
Fujiwara no Kintô (966-1041),jutapose en les classant par thèmes des
extraits de poèmes chinois dus à des chinois, de poèmes chinois dus à des
Japonais etdes utaha.

l,orsqu'un poète de l'époque classique définit le waka il ne le fait donc
pas in abstracto: il se réÊre implicitement à la poésie chinoise. on a fait
remarquer que le mot uaha lui-même, littéralement < poème japonais >,

supposait I'exisrence d'une poésie en une autre langue, le chinois tien sûr.
or la poésie du continent se trouvait auréolée, de par son ancienneté, sa vita-
lité, sa splendeur, d'un immense prestiç. De ce fait - phénomène cons-
temment observé dans les cultures périphériques soumises à I'apport massif
d'éléments étrangers hauremenr valorisés -, I'originalité irreductible de
la tradition nationale fut vigoureusement revendiquée, les théoriciens de la
poésie s'attachant à démarquer le plus possible le rpahadela poésie chinoise.
L'une des rares règles du wahan'est-eile pas, nous I'avons dit, d. proscrire
I'usage de tout mot chinois, alors que le vocabulaire d'origine .oniirrentd.
occupait déjà une large place dans la langue, même quotidienne ?

.- si le utakaclassique répudie la rime, alors que la poésie antique cultivait
I'assonance, n'est-ce pas parce que la rime occupe une plac. prepondérante
dans la poésie chinoise à forme fixe ?

on peut penser que iest cene volonté de distinguer entre les detx modes
d'expression poétique qui a incité Toshiyori à convoquer le syllabaire : en
affirmant que n le uahaestquelque chose qui releve desÉa na,,-Ilfait appel à
ceux-ci comme à des témoins visibles - partant, irréfutables - de lioriginalité
de la tradition japonaise. Iæs multiples diftrences entre shiet waha, {ue ùs-
tinguent non seulement, il va sans dire, la langue, mais encore les thèmes, les
images, les regisrres, la structure rythmique et les procédés rhétoriques, se
voient ici subsumées par le clivage entre hanji et hana, ces derniers étant
érigés en emblème de la spéciÊcité culturelle japonaise.

La référence au shi, que nous croyons latente dans de nombreux
exposés théoriques, comme celui de Toshiyori, remonte parfois à la sur-
face. Ainsi shunzei développe-t-il le parallèle entre poésie en chinois et
poésie^ en japonais dans ses Notes sur les styles depuis lAntiquité, déjà
citées 9 :
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De façon générde, ainsi que je I'ai dit plus haut, il est fort difficile d'expli-

quer avec les mots les critères de la bonne et de la mauvaise poésie.

Dans le cas de la poésie des Chinois, la forme en est établie : on parle de vers

de cinq ou de sept mots ; on place les rimes ; il y a des règles concernant les

endroiis otr il faut proscrire rel ron. On recourt aux parallélismes ; il existe

des formes fixes comme le zehhu (julu) ou encore des poèmes à quatre, six,

huit ou dix rimes.

De ce fait, les qualités et les défauts des poèmes apparaissent de façon évi-

dente, et I'on ne peut traiter (ces compositions) à la légère.

En revanche, la poésie japonaise procède seulement de quarante-sept signes

d'écriture (wda hana no shijashichi-ji no uchiTori idete); tI suffit de savoir

qu'elle compte cinq vers de cinq, sept, cinq, sePt et sePt signes, soit trente et

.rr, 
"u 

tot"l. Aussi paralt-elle facile, et présente-t-elle des traits qui la font

prendre à la légère.

C'est seulement lorsqu'on est entré au plus profond de ce domaine que

I'espace se déploie à I'infini et que I'on peur senrir qu il esr aussi illimité que

les flots de la mer.

La comparaison n'esr pas menée froidement : la voix de shunzei se fait

vibrante dans les dernières lignes. Son traité, comme déjà la Preface au

Kohin waka-slO lRecueil de poèmes anciens et modernesJ, pe,tt se lire par

endroits comme une défense et illustration de la poésie nationale, dont la

n profondeur est illimitée D malgré son aPPârente facilité.

Ce qui attire ici l'attention, c'est que Shunzei, allant plus loin que

Toshiyori, suggère que le syllabaire constirue la matrice même du utaha.

Mais, ce faisant, il ne lui vient pas à I'esprit de vanter la mise au point par les

Japonais d'une écriture phonétique comme une invention qui marquerait

un progrès. l,oin de là. Pour lui, comme Pour ses contemporaiîs,les md'na

H& Svraie écriture >), ce sont les c{actères chinois. læ petit nombre des

hana *fi.& (n ersatz d'écriture ,) ne constitue à ses yeux qu'une crence.

Sans doute ne portait-il pas non plus à leur crédit la simplicité de leur tracé.

Il ne fait pas même valoir, ce qui surPrend sous la plume d'un homme si

attaché à I'harmonie phonique du vers, le fait que les hanq écriture phoné-

dque, n'interposent qu'un écran minimal entre la voix et l'écrit.

En bref, si Shunzei s'accorde avecToshiyori pour calectériser la tradition

poétique nationde comme u quelque chose qui releve des hùnarr, il semble
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bien porter un jugement de valeur : du point de vue de Ïécriture,le wakafut
piètre figure devant la poésie en chinois; il se signale par son indigence.

Mais alors, pourquoi mener la comparaison sur ce terrain ? C'est que
Shunzei parle en homme qui ne connalt la poésie chinoise que par les liwes.
Le trésor poétique du continent, ce devait être pour lui ces pages couvertes
de hanji dont la prononciation, les combinaisons de tons étaient apprises
scolairement, comme le lyceen français scande les vers latins sans avoir la
moindre idée de ce à quoi ressemblaienr, pour I'oreille, un dactyle ou un
spondée. Sourd à la prosodie chinoise, la forme graphique du poème, en
revanche, n parlait > à ses yeux.

De même, pour un lettré japonais, composer un poème en chinois était
un pur et simple exercice d'écriture. Il combinait des expressions emprun-
tées à des poèmes appris dans les livres, et, quand il lisait à haute voix ses

compositions, il les japonisait, ranr pour I'ordre des mots que pour leur
prononciation 10. À I'harmonie phonique du shi, les poètes japonais
n'avaient nul accès. De ce fait, dans la bipolarisation qui caractérisait alors
la culture japonaise, la place qu'occupait la poésie chinoise étant, par la
force des choses, celle de l'écrit, et l'écriture japonaise n'étanr pas de taille à
rivaliser avec elle sur ce terrain, la poésie nationale se voyait tout narurelle-
ment renvoyée du côté de la vocalité.

On peut alors se demander si le texte fondateur de Tsurayuki, cité plus
haut, où la poésie japonaise est présentée comme un chanr jailli du cæur,
n'est pas lui aussi, encore que la comparaison n'y soit pas établie explicite-
ment, une revendication face à la Chine. Sile wahay est défini comme
une expression spontanée, aussi naturelle à I'homme que leur chant à la
fauvette ou à la grenouille, ne serait-ce pas pour I'opposer au caractère
ouvré de la poésie en chinois ? Rappelons à ce propos que I'on utilisait
deux verbes différents pour désigner la composition de poèmes: pour le
waha, c'était 1omu (littéralement < épeler, scander r), terme faisant réft-
rence à la diction, à I'oralité; pour la poésie en chinois, c'était tsuhuru"
o fabriquer n.

Pour Tsuraprki,le utaha ne se fabrique pâs : il germe dans le cæur de
tout être humain, frt-il illemré. Tsurayuki cite dailleurs comme l'une des
deux pièces qualifiées par lui de u parenrs de la poésie u japonaise, celle

9. Ihraifutei-sha, éd. citée, p.295. 10. Voir F. HÉRAIL, < Lire et écrire dans le Japon ancien o, ce volume.
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qtiaurait composée l'une des femmes chargées au palais du service de la

bouche. Cette conception dune poésie à la portée de tout être sensible, et

ne requérant aucune compétence technique, eucune culture lettrée, réap-

paraîtra dans certains traités de poétique ultérieurs. Ainsi le Murnya-sha rr

(début du XIII" siècle) :

Que les poèmes se colnposent tponnnérnent quand l'êmotion débordz

Lorsqu'on en arrive à ressentir vivement une émotion, le poème se compose

de lui-même. On lit dans le Kin.yo+htle poème suivant, anonyme :

Quand me pénètre le sentiment
De mon infortune,
Ce qui, même par nuit d'hiver,
Sans geler coule d'abondance,

Ce sont mes larmes !

C'est un poème que composa une simple suivante, en service chez la sæur

du personnage connu comme le moine d'Awaji, du temple Ninna-ji, alors

qu elle se languissait. N'étant pas au fond un poète, elle ne composa plus
d'autre pièce. Mais, sous l'effet d'un excès d'émotion, le poème se formula
tout seul.

Cenes Tsurayuki, nous le disions à I'instant, n'instaure pas de parallèle

explicite entre poésie chinoise et poésie japonaise, mus sa Prefare se prête à

une comparaison avec un autre texte fondateur, mais qui fonde la poésie en

chinois auJapon :la Préfaceat Bunhyo hifuron [Trésor des Miroirs des Let-
tres] (819), anthologie de traités de poétique chinois compilée et préfacée

par le moine I<iVÂt (774-835), surtout connu pour avoir implanté au

Japon la doctrine du bouddhisme ésotérique (Shingon). Auteur de poèmes

en chinois, sans doute familiarisé avec la pratique vivante du shi par un
séjour de plusieurs années sur le continent, on s'attendrait à trouver dans sa

Preface le reflet d'une expérience personnelle. Or on n'y relève pas la
moindre réflexion sur I'harmonie phonique du poème, ni sur sa capacité à

traduire les mouvements de la sensibilité. La poésie n'y est pas nettement
distinguée des autres productions littéraires, y compris les écrits de carac-

ll. Mumya-sho, éd. 1969, p. 70. Ouvrage de Kamo no Chomei (1155?-1216). La
signification du titre est controversée. Lanthologie du Kn.ya-shu citée par Chomei
fut compilée en 1127.
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tère philosophique ou religieux, et le rôle didactique des lettres esr cons-
tamment mis en vedette. L'insistance sur le câractère premier (dans tous les

sens du terme) de l'écrit scande la Préface, qu'il s'rgi5s6 de saluer les Classi-
ques des ( trois Voies ,, d'insister sur la valeur éducative de l'écrit (wen\)
ou encore sur la nécessité pour les poères d'étudier à fond les traités de poé-
tique. En somme, la poésie n'est conçue que comme I'une des branches
d'une tradition essentiellement écrite, chargée d'un rôle politique et moral,
et cultivée grâce à l'érudition liwesque.

Je ne sais si Tsurayuki avait lu cette Préface evenr de rédiger la sienne.
Elle n'aurait pas exercé une grande influence sur les poètes de taaha Malis
on peut supposer qu'un lettré de son envergure la connaissait. Du reste, les

préfaces des recueils de poèmes en chinois compilés auJapon vers la même
époque (I{arfisa,75l; Ryaun-sha, 814; Bunkasharei-sha, 818 ; Keikoha-
shu,827) témoignent d'une même attitude.

Quoi qu'il en soit, les premières lignes, citées plus haut, de laPrefacede
Tsurayuki, qui inscrivent d'emblée le uaha dans le monde de la nature
vivante, de ce cæur innombrable qui bat chez tous les êtres, et le définissent
comme I'expression spontanée de la sensibilité, antérieure à toute organisa-
tion sociale et à toute culture, antérieure aux livres, antérieure à l'écriture,
sonnent comme une réplique aux théories concernant la poésie en chinois
telles qu'elles apparaissent dans la Préfacede tckai. Face à une production
hautement élaborée au cours des siècles par une lignée de techniciens des

lettres, le utahase réclamerait d'une softe de pureté originelle, il se rangerait
du côté de la nature primitive 12.

C'est dans le cadre de I'opposition entre detx cultures, de I'affirmation
d'une spécificité nationale que s'inscrit, selon nous, la revendication de
pure vocalité du wakachs,les théoriciens de l'époque classique.

Cette revendication est d'autant plus significative qu'elle contraste avec

la pratique.

12. Pareille concepcion s'inscrit dans le cadre d'une réfo<ion, poursuivie au Japon
durant des siècles, sur les conséquences de I'adoption de l'écriture chinoise. Voir
D. PoLrAcK, 1986.

*
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On lit par exemple sous la plume de Tsurayuki, dans cette même Pré-

face au Kohin uaha-ski [Recueil de poèmes anciens et modernes], une
remarque incidente, relative aux deux poèmes qualifiés de n parents de la
poésie u : n On les choisit pour les débutants comme modèles d'écriture.,
L'indice est léger, mais il laisse entrevoir ce couple indissociable que cons-

tituaient dans la pratique des personnes cultMes, à l'époque classique,

poésie et écriture.

N'est-il pas révélateur que I'on ait représenté le poète Kakinomoto no
Hitomaro (? - vers 710), ce génie considéré par la postérité comme le
patron de la poésie et dont on vénérait l'image lors de cérémonies en son
honneur, comme < tenant à la main gauche un papier, et dans la droite un
pinceau chargé.d'encre u ? 13

En fait, si les textes théoriques sur la poésie tirent le utaha du côté de la
vocalité, on constate, à lire les romans, les recueils d'anecdotes, les écrits

autobiographiques, tous textes oùr se laissent percevoir les us et coutumes
du Japon ancien, que l'écriture était la fidèle compagne de la poésie.

Feuilletons ces ouvrâges.

Le poète est tânt et si bien un homme qui écrit, qu'une mauvaise écri-
ture le disqualifie. Ainsi le malheuretx Fujiwara no Nobutsune, tel que Sei

Shonagon le met en scène dans le Mahura no sashi [Notes de chevet]. Ce
personnage, après s'être targué de pouvoir improviser, sur n'importe quel
sujet, un poème en chinois ou en japonais, s'éclipse avec une mine terrifiée
quand l'impératrice le met au pied du mur 14 :

Il a, dit quelqu'un, une affreuse écriture, qu il se serve des caractères chinois
ou qu il emploie le syllabaire japonais ; les gens en rient. C'est pourquoi il
s'est enfui comme il a fait.

13. Selon le Jihhin+ha [Notes sur les Dix Préceptes] (1252), Livre IV S 2, Hitomaro
serait apparu en rêve sous cette forme à Fujiwara no Kanefusa (?-1069), qui aurait
aussitôt fait reproduire ses traits par un peintre. Sur le culte rendu à cette image
(Hitomaro eigu) dont circulaient maints e:remplaires, voir I'anecdote 178 dr Kohon

chomon-ju. H.E. PlurscHorùr (1990, p. 187) rappelle que ces portraits seraient en

âit de simples copies d'un portrait du célèbre poète chinois Bai Juyi. Il rien reste

pas moins que les Japonais firent leur cette représentation du poète.

14. S 107. Nous empruntons sa traduction à A. BEAUJARD (1966 11934), p. 130).
Le Mahura no sashi daterait des environs de I'an 1000. On ignore les dates de

Nobutsune.
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cette importance de l'écriture, lors de la composition de poèmes, est
attestée à de nombreuses reprises dans le Genji rnonogatari, dontle témoi-
gnage est d'autanr plus révélateur qu'il s'agit de notations banales, qui
semblent refléter les conceptions communes, sans souci de théorisation.
Ainsi dans telle page du chapitre oVahana /r. L'empereur reriré e
adressé un message - une lettre accompagnée d'un poème - à Murasaki
no LJe, la compagne de toujours du prince Genji, à qui il vient de donner
pour épouse I'une de ses filles encore fort jeune. Murasaki no ue vient de
faire porter sa réponse à I'empereur, un poème (bien sûr !) oir, dit la
romancière, n elle s'est contentée de suivre I'inspiration de son cæur )).

IJempereur retiré, à la vue de cette écriture au tracé exquis, songea, avec une
profonde douleur, combien au voisinage de celle-ci [Murasakino Ue] qui,
en toure chose, était la perfection même, la princesse lsa fille] devait paralrre
d'une désolante maladresse 15.

Du poème lui-même, I'empereur ne dit rien; il allait de soi qu,une
dame sût en rourner un. c'est ici l'écriture qui, bien plus que le-uak4
révèle la distinction de son aureur.

comme le laissent deviner les deux textes ci-dessus, la pratique de la
poésie jouait un grand rôle dans la vie de l'aristocratie. l,a composition de
wah4 que se devait de maîtriser, comme la musique, toute personne fré-
quentant la cour, était associée à tous les divertissements qui en rythmaient
la vie. Bien plus, le utahaconstituait le moyer, d. com*unicationpar er<cel-
lence. À lire les témoignages qui nous onr été conservés, se dégagj'impres-
sion d'un incessant va-et-vient de poèmes.

or, dans ce système de communication sociale, le statut du poème écrit
semble différer de celui du poème proposé oralement. Alors que le poème
proféré par la voix pouvait être ignoré de son destinataire, touipoème écrit
appelait réponse. on peut à cet égard meftre en parallèle deux anecdotes
figurant dans un traité déjà mis à contribution, le Toshiyori z,uirn f]-a,
Moelle de la poésie selon Toshiyori]. Elles sonr censées ill'strer I'impor-
tance de I'esprit de répartie er sonr rapporrées I'une à la suite de fautre.
Dans la première, le poère Fujiwara no Sadayori (992-1045) ayant mani-
festé des doutes sur le tdent de la poétesse Koshikibu, celle-ci le saisit par

15. Tladuction R. SIEFFERT, Le Dit du Genji (198S), r. 2, p.37. Rappelons que Ie
roman aurait été écrit dans les premières années du XI. siècle.
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le pan de sa manche, et lui lance oralement un poème' - 
fadayori 

voulut

i,ri reporrdr. ; mais il eut beau réféchir, eucune idée ne lui vint. Alors il

déggeasa manche et s'enfuit. >

ila"yori dre donc son épingle du jeu, mais il ne peut en aller de la sorte

lorsque ie poème est écrit. Ainsi dans I'anecdote qui suit:

UnjourqueMichinobupassaitdevantlapièceoirsetrouvaientlesdames

"o 
r.rrri.. d. Sa Majesté, .r, ,."""'à la main des feurs de corète' les dames'

qui se trouvaient là en grand nombre, I'interpellèrent en ces termes : < Est-

.. qtion p"rr. "orrr*.Lla 
sans rien dire quand on porte quelque chose

d'aussi ravissant ? o

Alors Michinobu, qui avait dû préparer la chose à l'avance' dit (la première

partie d'un Poème) :

Elles ont Pris leur couleur

Dans un bain Prolongé
Denmuetten16.

ft il glissa ces vers dans la pièce (par dessous le store qui la fermait)' Les

;..rrr.i dam.s se sentaient i,,""p"bltt de les ramasser' Mais au fond de la

pie". ,. trouvait dame Ise, à qui I'imperatrice ordonna de les prendre. ce

q;.[. 4.. Ise s'éloigna un Peu pour réfléchir, et compléta le poème en ces

termes :

Le charme de ces fleurs

Iaisse coi !

Lempereur, ayant appris la chose, dit : o Si elle riavait pas été là' quelle

honte ! ,
Quand on réfléchit à certe histoire, on voit que I'esprit de répartie est chose

admirable.

À la differ.n e du cas précédent, le poème, parce qdil est écrit' enige une

réponse à laquelle on ne peut se dérober. Il est à relever comme un gant' et met

* 1.r, l" n f"à u d,, p"tt.rrù.. A.t point que f on pouvait' en désespoir de cause'

po* * p". ,o-pr.la relation so;âle, se résoudre à rendre 
'ne 

simple feuille

tm.fr..'U" toitZ d. poesie comme le Fuburo no nshirz prevoit ce ces...
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*
Sile wahaécrit occupe une place imponante dans les relations enrre les

hommes, son rôle riest pas moindre dans les relations entre les hommes et
les dieux. Les dieux du Japon goûtent la poésie. Eux-mêmes s'expriment
volontiers en poèmes. Linventeur du wahan est-il pas I'un d'eux, Susanoo

no mikoto ?

C'est donc tout naturellement que la prière prend la forme dun poème.
Or il est spécifié dans un grand nombre de ter<res que le dévot l'écrit et le
placarde sur un pilier du sanctuaire 18.

Noté sur un support, le poème devient offrande. Comme tout objet
présenté en offrande, il inscrit dans la durée Ïintention du donateuq per-
pétue l'élan du cæur. Ainsi matérialisées, la parole éphémère, la prière jacu-
latoire attestent, de façon visible aux yeux et pour la suite des temps, de la
dévotion du fidèle.

Mais le geste pourrait revêtir une autre signiÊcation, comme le suggère
une anecdote rapportée dans un texte un peu tardif (début du XV siècle),
le Sangohu dznki 6,,7) lTiaditions des Tiois Pays]. C'esr une anecdote
curieuse, dont on ne sait trop si sa narveté ne se teinte pas dhumour. La
voici : parmi les coqs élevés dans le fameux sanctuaire de Mishima en Izu
(comme il est d'usage dans les sanctuaires shinto) se trouvait un coq
aveugle, incapable, de ce fait, de chercher sa pirance et en butte ar.rx tracas-
series des enfants et des chiens. Un jour, un ascète qui se trouvait là se sentit
pris de pitié pour le malheureux oiseau :

Alors il demanda un encrier, er accrocha une plaquette au cou du coq. Aus-
sitôt, les yeux du volatile s'ouvrirenr ; rien ne gênait plus sa vue. Iæs gens du
sanctuaire, intrigués, regardèrent et lurent le poème suivanr :

Ces dieux qui entendent

læ chant du coq

Ont le cæur bien dur
De ne pas lui faire voir
(la clané de) la lune.

17. Le Fuhuro no sashi, dû à Fujiwara no Kiyosuke, date du milieu du XII. siècle.

18. Cf la fameuse légende deTsurayuki au sancruaire d'Aridoshi (Toshiyoi zuina), ou
encore la nonne Abuni dédiant plusieurs waha au dieu d'Atsuta (Izayoi nihhi), sans
parler des anecdotes citées plus bas. Sur cette question, on peut lire H.E. PLUTsCHow,
1979.

16. Fujiwara no Michinobu (?-994) associe ici la couleur jaune des. feurs^de corète

Çl-abuhi)à la teinture jaune que l't" îï"yi: du fruit du gardénia' Ce dernier

tire de la forme de ,on f*i. ,on "o- huchinashi (" sans bouche o)'source de multi-

;Ë j; i'.rprit relatifs au mutisme dans la tradition poétique' Dans la présente

t..do.. (qrriÊgor. à la page 260), ils'agit non pas dun é9lrange de poèmes' mais

d une invitatiorà complËter w tanha, pratique courante à l'époque'
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Ce poème avait touché le cæur des dieux. Que les esprits et les dieux soient

sensibles à la Voie de la Poésie n'est pas chose exceptionnelle, mais qu'avec

quelque trente et une syllabes/lettres Çi) on touche leur cæur, cela tient du

prodige.

Dans le cas présent, la valeur d offrande est à exclure. Mais ne Pourreit-
on rapprocher I'attitude de l'ascète face aux dieux, de celle de Michinobu
jetant comme un défi quelques vers au milieu des dames ? Ce qui est censé

avoir ému les dieux, iest le poème, mais l'ascète aurait pu se contenter de le

dire oralement. En l'écrivant, il contraint en quelque sone la divinité à le

prendre en considération, il l'empêche de faire la sourde oreille. À la ténuité

de la parole, il substitue la matérialité irécusable de Lécrit, qui se fait mise

en demeure publique.

Ainsi encore cette dame du palais qui, daprès le Kokon chomon-ja

[Recueil de faits remarquables de jadis et de naguère) (1254), ay^ît été

condamnée pour vol bien qu'innocente, se réfugia au sanctuaire de Kitano

où elle passa trois jours à prier, en vain. Mais dès qu elle eut I'idée

n dapposer sur le bâtiment du sanctuaire un poème écrit sur une double

feuille de papier écarlate r, le dieu apperur lui-même à I'empereur et révéla

la vérité qui la disculp"it 19. La puissance inhérente au poème semble donc

redoublée par le fait qdil est écrit, iest-à-dire à la fois pérennisé et offert

aux regards (surtout sur papier écarlate !). IJécrire, c'est le rendre pour ainsi

dire inéluctable.

On jugera peut-être que iest faire bien grand cas danecdotes anodines.

Mais elles sont trop nombreuses pour être insignifiantes. (Jn autre âit,
d'ailleurs, prouve que le waha écrit possédait un stâtut particulier : c'est

I'existence de règles concernant sa mise en écriture dans un traité de poé-

tique mentionné plus haut, le Fuhuro no sashi de Kiyosuke (S 7).

À ptopos des assemblées poétiques, au cours desquelles chaque partici-

pant remettait sa composition soigneusement cdligraphiée au n lecteur o

chargé de la déclamer, Kiyosuke donne quelques règles relevant du pur pro-

tocole (concernant titres et fonctions des panicipants). Puis il ajoute :

Poésie japonaise enne écriture et uocalité 4r

On écrit le poème sur uois lignes (colonnes), plus trois caractères. De nos
jours, on riobserve pas toujours ce principe. Dans les écrits qu'ont laissés les
Anciens, I'encre esr très noire er se détache bien. Il ne faut pas prêter trop
d'attention au tracé.

On est surpris que la qualité de la graphie soit considérée comme secon-
daire. En revanche on observe que priorité est donnée à I'effet que I'on
pourrait dire pictural : mise en page er contrasre de valeurs (encre et fond).
Mais le plus remarquable est que la disposition canonique des rrers conrre-
vienne à la forme poétique du waha, puisqu il est prescrit d'écrire sur trois
lignes, plus trois cârâctères, un poème constitué de cinq vers, dont le der-
nier compte sept syllabes. De fait, un o(arnen rapide de quelques cdligra-
phies célèbres arreste cette indépendance du poème écrit.

Par exemple, une calligraphie, datant du milieu duX" siècle, duWahan
raei-sha [Recueil de poèmes à chanter japonais et chinois] 20 : rous les waha
sont disposés sur deux lignes ; or, parmi les quarante-quatre poèmes de la
première section (sur le sujet < printemps n), quinze seulement respectent la
civision entre première parrie du poème (les trois premiers vers ou kami no
hu) et devnème panie (les deux derniers vers ou sbimo no Éz). Pour les
autres poèmes, le passage à la ligne intervient quelques syllabes avant ou
après la coupure entre les deux parties du poème.

Mentionnons une autre célèbre calligraphie, celle du Kohin utaka-sha

fRecueil de poèmes anciens er modernes] datée du début duXII. siècle2l.
Sur douze poèmes examinés par nous, on ne relève pas moins de dix façons
de découper les waha: ils sont disposés sur deux, trois ou quatre lignes, une
ligne pouvant compter de deux à dix-huit signes !

La calligraphie obéit donc à ses règles propres, en daffranchissant aussi
bien des articulations du discours (elle brise ceme uniré sémantique qriest le
vers) que de la structure métrique du poème. Le calligraphe mer du discon-
tinu dans la continuité du texre, ou llinverse. Ajoutons que sa libené de
choix s'exerce à chaque étape de la réalisation : outre la distribution spetiâle
des syllabes, il doit encore décider des mots à mettre en valeur en donnant
plus d'épaisseur à I'encre, choisir, pour chaque nom, adjectif ou verbe, entre

20. Calligraphie attribuée à Fujiwara no Yukinari (972-1027) er appaftenanr au trésor
impérial.

27. Gen.ei-bon Kohin waha-shu, I I l8-1120 ; trésor national, Musée national de Tokyo.

19. Kohon chomon-ja, S 177. Rappelons que le sanctuaire de Kitano était consacré à

Tenjin, iest-à-dire à Sugawara no Michizane (845-903). calomnié et injustement

exilé de son vivant, Michizane divinisé était le protecteur tout désigné des victimes

d'accusations mensongères.
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la notation en kanji ou en kana- puisque, nous I'avons vu, pareils mots se

notent indiftremment avec un caractère chinois de même sens ou en écri-
ture phonétique - et, s'agisssl1g des hana, choisir encore celui qui repond le
mietx à ses intentions parmi les quatre ou cinq signes concurrents qtioffre
alors, pour chaque syllabe, la palette du syllabaire.

Par ces effets visuels soigneusement étudiés, le calligraphe pmpose une
interprétation du poème, auquel il donne un accent, un rythme, une vie
propres. La cdligraphie riest pas seulement n belle notâtion > du utaka. Le
poème calligraphié devient un objet autonome.

Ainsi se trouve-t-il apte à s'intégrer au monde des objets.

On connalt au moins deux types de pratiques qui combinaient étroite-
ment poèmes calligraphiés et objets fabriqués. la première, qui jouit d une
vogue considérable à Ïépoque qui nous occupe - notamment au X siècle -,
est celle des n poèmes pour paravents " (byobu-uta). On juxtaposait sur un
paravent des peintures (représentant le plus souvent des sites célèbres ou des

scènes de genre carectérisant les quatre saisons ou les douze mois de

I'année) et des poèmes soigneusement calligraphiés portant sur ces images,

ou traitant le même thème. IJanalyse des relations qdentretenait le poème

avec l'image, relations qui vont de la simple légende à un commentaire plus
ou moins libre, dépasse le cadre de la présente étude22. On retiendra seu-

lement que le uaha, conçupour figurer sur un cartouche, comme I'image,

et à côté d'elle, tirait son sens de ce voisinage : c'est pour cela que les com-
pilateurs danthologies, lorsqu'ils proposent un blobu-uta, indiquent ce

que représentait I'image pour laquelle il avait été conçu. Les detx modes

d'expression étaient complémentaires. læ principe esthétique qui fondait
cette pratique était celui du contraste: contraste entre représentation du
monde et discours sur le monde, mais aussi contraste visuel entre figures

colorées et tracé non figuratif à I'encre noire. Ce que I'on retiendra ici, tou-
chant notre sujet, iest que ce contraste ne pouvait être obtenu qden faisant
entrer le waka, par le biais de l'écriture, dans le monde de la plastique, en

l'offrant, non pas à I'ouïe, mais dabord à la vue.

22, On trouvera une esquisse d'analyse dans notre article, n Littérature et image au

Japon , (1990).
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LJne autre prarique, non moins importante au regard de I'histoire de la
poétique du uaha, est celle des concours de poèmes déjà évoqués plus haut.
La coutume voulait que ces réunions brillantes, parfois fastueuses, donnent
lieu à la fabrication, par chacune des équipes en lice, dun objet décoratif
(suhama), une manière de surtout évoquant un paysage naturel qui pouvait
servir de presentoir pour les poèmes. Par exemple, lors d'un concours qui se

tint en 91323 :

Pour ce qui est des poèmes, ceux dont le sujer était < brume printanière n

étaient placés sur un décor représentant une monragne ; ceux qui avaient pour
sujet u la fauvetre ), parmi des fleurs de cerisiers ; cetx qui avaient pour sujet
n le coucou o, parmi des fleurs de deuvie ; pour les autres poèmes, on avait
figuré un bateau de pêche au cormorân, et les poèmes éraient places dans le
brasero.

ces poèmes dont les arbitres jugeront avec tant d'attention I'harmonie
phonique sonr donc, eux aussi, dabord présentés aux yeux, associés à des
objets fabriqués par des artisans.

De façon plus générale, il semble que, dans la réception de la poésie à
l'époque classique, la vue ait joué un rôle considérable. On a souyenr
I'impression que le poème riacquiert sa pleine puissance dexpression
qu'une fois inséré dans un ensemble d objets qui contribuent, sur un mode
propre' à traduire les intentions du signataite. À parcourir romans, littéra-
ture autobiographique ou recueils danecdotes, on mesure I'attention
extrême que portaient les Japonais du temps à ce qui nous semble riêtre
qdun suppoft ou un accompagnement insignifiant des poèmes échangés :

texture et couleur du papier, rerneau, fleuri ou non, auquel on fixait le mes-
sage, sexe, âge et costume du messager, etc. Ainsi, dans le Kokon chomon-ja
[Recueil de faits remarquables de jadis et de naguère] mentionné plus haut -
cette sorte d'encyclopédie qui rassemble quelque sept cents anecdotes
concernânt les divers aspects de la vie à l'époque classique : croyances, rites,
divertissements, etc. -, sur les quatre-vingt-sept anecdotes que compte la
section réservée au waka, vingt-trois, soit plus du quart, font réftrence à la
matérialité du poème écrit. Parmi elles, quatorze indiquent la nature du sup-
port' certains de ces suppofts pouvant paraître assez inattendus: éventail,

*

23. Engi jasannen sangatsu jùsannichi Tèisbi-in uta-dwate, éd. 1965, p. 54.
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manche de vêtement, tronc d'arbre, papier enveloppant un objet, couvercle
d'une écritoire, luth (biuQ, offrande d'étoffe...

Citons I'une de ces anecdotes ($ 225) :

Le neuvième jour du 2" mois de la I l" année de lGngen (1243), un matin où
la neige formait une couche de trois pouces d'épaisseur, I'ex-ministre de Reizei
(Saionji Saneuji) se rendit au Palais.

Lempereur (Gosaga-tenno), cassant un rameau de pin couvert de neige, le
déposa sur le couvercle de son écritoire, écrivit sur un papier ûn de couleur
vermillon un poème de Sa composition, le noua (au rameau de pin) et le fir
porter au ministre par une dame, Êlle du conseiller (Minamoto no Michi-
kata).

Cette neige blanche

Qui en couche épaisse

Est tombée sur le Palais

Serait-ce la première floraison
De ce pin millénaire ?

Iæ ministre, qui se trouvait dans les appartements de I'impératrice (sa fille),
emprunta à celle-ci une écritoire, et fit porter sa réponse par une dame du ser-

vice intérieur, fille du seigneur de l'Owari.

Si je n étais encombré

De la neige qui sur mon chef
Est tombée

Aurais-je vu l'éclat

De Vos augustes paroles ?

Il semblerait que I'intérêt de I'anecdote soit dillustrer la touchante déli-
srtesse du jeune empereur à fégard du vieux ministre dont il est par ailleurs

le gendre. Mais, bien que les deux poèmes échangés reprennent des thèmes

et des expressions de la plus grande banalité, iest bel et bien dans la section
o Waha, que I'anecdote a été rangée. Ce sont donc les poèmes qui occu-
pent la place centrale, ou plutôt, selon nous, cet ensemble constitué par le
poème calligraphié, des éléments naturels et des objets fabriqués. Cet
ensemble est particulièrement fæte, puisqu'il associe le pin (longévité), la
neige (pureté) et le papier rouge (de caractère festif) ; mais il est aussi plai-
sent âux yeux, avec l'intensité de ses couleurs contrastées : veft, blanc, noir
(l'écritoire laquée) et vermillon, association qui n'est pas sans rappeler

I'esthétique du Yamato-e,la u peinture de style nationel ,. Au même titre
que le poème, et de façon plus éclatante encore, cet n objet > traduit la fraî-
cheur des sentiments du jeune empereur, la vivacité de son désir de voir le
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ministre conserver longévité er santé. læ fait que le messager soit une per-
sonne de haut rang doit sans doute s'interpréter comme une marque de
r€spect à l'égard du destinataire. Pourquoi le choix s'est-il porré sur une
femme ? Peut-être pour éviter de donner un caracrère trop iolennel à un
geste dicté pâr un soudain élan du cæur.

I-,e wahaîest donc ici qu un élément du message. Le < paratexte D cons-
titué par le support, les objets qui I'accompagnent er le pofteur ont une
égale imponance : le prouve le soin avec lequel le compilateur les a.men-
tionnés.

Mais, pour intégré quil soit au monde des objets, le poème écrit joue
dans pareils ensembles un rôle spécifique. car il possède la propriété de
pouvoir véhiculer un discours. Il ajoute donc à I'objer ce que le poème pour
paravent ajoute à la peinture : une interprétation. Dans le cas présenté à
I'instant - l'envoi du jeune empereur au vieux ministre -, seul le poème
peut conftrer à I'objet une dimension temporelle (le pin est u millénaire o)

et métaphorique (la neige vue comme une floraison), la longévité et le
renouveau constituent un élément central du message.

Le poème écrit peut ainsi devenir parole de I'objet. Car I'objet en lui-
même, frrt-il utilisé pour son symbolisme, ga'de I'opacité, I'ambigurté des
choses muettes.

Un bon exemple en esr fourni par un objet tenu pour très précieux dans
l'Extrême-orient ancien, tant pour sa rialeur marchande que pour sa valeur
magique (apotroparque) originelle: le miroir de métal poli. On possède
plusieurs textes qui mettent en scène Iloffrande d'un miroir ; or, si là valeur
oblative du geste demeure identique dans tous les cas, iest le poème qui
explicite I'intention particulière de chaque donateur.

On peut à cet égard menre en parallèle detx anecdotes significatives. la
première est rapponée dans un traité de poésie déjà mis à contribution, le
Fuhuro no soshi ($ 120) : à l'instar de la femme injustement accusée dont il a
été question plus haut, Fujiwara no Akisuke (1090-1155), victime dune
calomnie, va prier le dieu de Kitano. Il dépose en offiande n un grand miroir
chinois n, sur le socle duquel il écrit le poème suirant, adressé au dieu :

Compatissant à mon sorr
Veuille illuminer
Ce miroir limpide !

Dissipe I'ombre
Dont un menteur I'a terni !
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Lautre anecdote est tirée du Sangohu dznhi (II,30) [Tladitions des Tiois
Pays], ouvrage cité plus haut. Les faits rapponés se seraienr déroulés en

1l64.Une fille pauvre et orpheline, plongée dans le désarroi, va implorer le
bodhisatwa Kannon (Avalokitesvara) dans son sanctuaire de Hase. Elle lui
offre un miroir, précieux trésor hérité de ses ancêtres, sur lequel elle écrit le
poème suivant :

Avec pitié
Ô Buddh", veuille jeter les yeux
Au fond de ce miroir limpide
Mon image infortunée
Se reflète.

Ce poème suscite la pitié du gouverneur de la province, lui aussi venu
faire pèlerinage à Hase ; il finira par épouser la jeune fille, miracle dont on
laisse entendre qu il est I'ouvrage du bodhisatwa.

Dans les deux cas, I'offrande du miroir et I'offrande du poème sont
indissolublement liées. Mais si I'objet demeure le même, chacun des waka
I'investit d'une signification paniculière. Dans le premier cas, la limpidité
du miroir symbolise la pureté morale, I'innocence du donateur. Dans le
deuxième cas, la capacité du miroir à réféchir les images en fait une sone de
substitut de la personne, il rend visible sa détresse.

On notera que la première anecdote est rapponée dans un traité de
poésie, et que la deuxième a été intitulée par le compilateur n Comment
une femme pauvre obtint richesse et rang élevé en composant un uakao.
Autant et plus quà l'objet précieux déposé en offrande, qui, par le sacrifice
qu il représente, prouve la sincérité et la ferveur du suppliant, Cest donc au
uaka qri est accordé le rôle principal. C'est lui qui est censé porter la charge
émotive. En insuffiant la vie à I'objet, en lui donnant sâ force expressive,

c'est lui qui, pour citer une dernière fois la Preface de Tsuranrki, <( SârrS

effort émeut le ciel et la terre, suscite la pitié aux démons et aux dieux
invisibles r.

Sur cette fonction du poème écrit accompegnent un objet, nous aime-
rions entendre les théoriciens de fépoque classique. Mais notre enquête

s'est avérée infructueuse : les gestes sont décrits, sans que soit expliquée la
démarche du donateur. On devra donc se contenter d un faible et unique
indice, relevé dans les Contes d'Ise.
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Lanecdote est la suivante : pour honorer et remercier son hôte l. prirr..
qe Yamllina, Fujiwara no Tsuneyuki, le sachant amareur de jardins,
décide de lui offrir une pierre ornemenrale provenanr de la province de
If.i24.

ll_lnvoya serviteurs et gardes du corps la chercher. Ils la rapportèrent bientôt.
Elle dépassait en beauté rour c€ qu'on en avait dit.
n si je I'offre telle quelle, ce sera insigniÊant ,, pensa-t-il, et il fit composer d.es
poèmes par les assistants. Il fit alors graver celui de Narihira sur h màusse qui
couvrait la pierre, à la manière d'un laque orné de dessins.

Quoique le procédé soit imparfait
C'est par la pierre que je montrerai
Les sentiments invisibles

Qui sont dans mon cæur
À dgfaut d'autre moyen.

Le poème laisse entendre que iest le don matériel, la pierre, qui
( montre les sentiments invisibles o du donateur, mais le premier et le dèr-
nier vers suggèrent I'impuissance de I'objet à les traduire exactemenr. Le
poème y réussirait-il davanrage, en soulignant la modestie avec laquelle le
présent est offert ? En fait, ce qui retient I'attention, c'est |expression : n si
je I'offre telle quelle, ce sera insignifiant ,, qui définit par la négative la fonc-
tion du poème. À vrai dire, le t.rtn. .-ploy., ,u"uro, richJd'acceptions
diverses, se laisse mdaisément cerner. Le sens premier en serait n dénué de
fondement, de cause, de relations précises ,23 ou encore u (action) faite
sans intention précise r, d'où n (chose) dénuée de sens, peu intéres-
sante )) 26.Le Dicionnaire japonais-portugaisde 1603 indique : .... c6or.6t,.
sans réflexion, inconsidérément r. Tout compre fait, on pourrait dire que,
sans poème, le cadeau < resterait en I'air o. C'est au rpaka qu'il revient
d'insérer l'objet dans une relation précise de personne à personne, den faire
un moyen d'expression et de communication.

24. Ise monogatari (y stècle), S 78. Nous avons retouché la traduction de G. RrNoNoEau
(1969). Lidentité du u prince de Yamashina D esr conrroversée. Fujiwara no Tsuneyuki
mourur en875.

25. ONo S. et al.,1990.
26.TnNerce N. et al., 1983. Nous citons la traduction de L. pecÈs, Dictionnaire

japonais-fançaÀ 1 S68, réimpr. Hakutei-sha, 1 969.
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Regardons une dernière fois cette pierre gravée offerte au prince de

Yamashina. En elle semble se cristalliser I'ambiguité du discours sur une

poésie qui serait encore toute proche de la nature originelle. La pierre elle-

même, tout d'abord. Jadis offerte au père de Tsuneyuki par l'empereur

Seiwa, elle est porteuse dune histoire, et tire une Pârtie de sa valeur d'être

déjà intégrée à un réseau de relations humaines. Elle se voit ensuite tra-

vaillée par la main de fhomme, la calligraphie, nous dit-on, la faisant res-

semblei à un laque à motifs dor : I'objet fabriqué devient le modèle auquel

conformer l'objet naturel. [a pierre brute entre ainsi dans le monde des

productions humaines. Quant au poème, il fait cenes référence aux

n sentiments qui sont dans le c6ur ) du donateur; mais loin dêtre un cri

arraché par l'émotion, il s'agit dun produit de commande réalisé par un

tiers (Narihira), lui-même connu comme un n professionnel '.
Entre le chant qui fuse comme les trilles de la fauvette et le poème soi-

gneusemenr élaboré par un expefi, puis gravé sur le roc, pétrifié - j'allais

àire fossilisé -, l'écart est large. De I'un à I'autre, il y a peut-être la distance

qui sépare le discours sur la culture et la culture elle-même 27. Mais on Peut

y r.contt"îtte aussi une tension dynamique, la tension interne à une culture

qui, rout en épuisant les techniques les plus raffinées pour produire des

objets dignes d'un idéal de perfection mûrement concerté, s'est ingéniée

par des moyens divers, innombrables, à reproduire, ou évoquer, ou trans-

pose, l.s formes, les matières, les voix d'une nature Peut-être originelle, en

tout cas toujours nourricière pour les sens et I'imagination.
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