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Dans un bref ar ticle paru en 2006 consa cré à l’in fluence de Dante sur
la poé tique de Man ga nel li, Raf faele Ma ni ca ar gu mente que la lec ture
toute per son nelle que ce der nier fai sait de la Di vine Co mé die et, par
ailleurs, le fait que « la mac chi na ver bale di Man ga nel li (…) [sia] esente
dalla conta mi na zione con ogni mo ti vo non ver bale di Dante » (2006 :
328), 1 in diquent que le sub strat dan tesque pré sent dans l’œuvre de
Man ga nel li ne peut être que su per fi ciel, de l’ordre du simple em prunt.
La conclu sion de l’ar ticle abonde dans ce sens : « In fi ni to il di va rio (…)
tra la vi sio na rie tà fer vente e cre dente di Dante e la vi sio na rie tà ni chi‐ 
lis ti ca e im plo sa di Man ga nel li » (2006 : 330). En re ve nant sur la ques‐ 
tion de la ‘fi lia tion’ Dante- Manganelli, pré ci sé ment sur le ter rain du
ca rac tère vi sion naire de leurs œuvres res pec tives (à tra vers la no tion
d’‘alta fan ta sia’ ou d’‘ima gi na tion créa trice’), les pages qui suivent
abou ti ront à des conclu sions plus mi ti gées.
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1. L’ « ALTA FAN TA SIA »
Il convient avant tout de don ner une dé fi ni tion claire de la no tion
d’ima gi na tion (ou fan ta sia) qui va nous oc cu per. Dans sa qua trième
‘leçon amé ri caine’, consa crée à la ‘vi si bi li té’ en lit té ra ture, 2 Cal vi no
com mente quelques vers tirés du Chant XVII du Pur ga toire. Dante,
s’ap prê tant à sor tir du giron des co lé reux, est saisi d’une vi sion dans
la quelle les per son nages bi bliques d’Es ther, Mar do chée et Haman lui
ap pa raissent :

2

O ima gi na ti va che ne rube

Tal vol ta sì di fuor, ch’om non s’ac corge

Per ché din tor no suo nin mille tube,

Chi move te, se l’senso non ti porge ?

Mo ve ti lume che nel ciel s’in for ma

Per sé o per voler che giù lo scorge. (XVII, 13-18) 3

Ci tons la suite du pas sage :3

Dell’em piez za di lei che mutò forma

nell’uccel ch’a can tar più si di let ta,

nell’im ma gine mia ap parve l’orma :

e qui fu la mia mente sì ris tret ta

den tro da sé, che di fuor non venìa

cosa che fosse da lei re cet ta.

Poi piovve den tro all’alta fan ta sia
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un, cru ci fis so, dis pet to so e fero

nella sua vista, e cotal si morìa (XVII, 19-27).

Dante, écrit Cal vi no, dé fi nit ici le rôle joué par l’ima gi na tion dans la
com po si tion de son poème. Le poète, à me sure qu’il s’élève dans les
gi rons de la mon tagne du Pur ga toire et s’ap proche des sphères ultra- 
mondaines, per çoit l’en vi ron ne ment et les si tua tions qu’il tra verse sur
un mode de plus en plus in té rio ri sé. La pe san teur, l’opa ci té de la ma‐ 
tière et des corps qui ré gnaient en Enfer se ra ré fient. Les vi sions aux‐ 
quelles il est confron té:

4

si vanno pro gres si va mente in ter io riz zan do, come se Dante si ren ‐
desse conto che è in utile in ven tare a ogni gi rone una nuova forma di
me ta rap pre sen ta zione, e tanto vale si tuare le vi sio ni nella mente,
senza farle pas sare at tra ver so i sensi (Cal vi no 1993 : 91).

Le moyen et aussi le théâtre de ces vi sions, c’est- à-dire du voyage
même de Dante, sont l’ima gi na tion, l’alta fan ta sia qui, de puis l’an ti‐ 
qui té, est le propre des pro phètes, des vi sion naires et des poètes.
C’est cette fa cul té, que l’on trouve éga le ment dé si gnée sous le nom
d’ima gi na tion ‘ac tive’ ou ‘créa trice’ en fonc tion des contextes, que
Henry Cor bin a étu diée et pour ainsi dire re dé cou verte dans le cadre
de la théo lo gie des néo pla to ni ciens de l’Islam, sans man quer de tis ser
de nom breux liens avec la lit té ra ture phi lo so phique et vi sion naire oc‐ 
ci den tale. Le ‘monde ima gi nal’ (c’est ainsi que Cor bin nomme l’es pace
de re pré sen ta tion propre à cette fa cul té) dans le quel se dé roulent les
voyages vi sion naires des sou fis mu sul mans n’est pas dif fé rent de celui
que Dante met en scène dans la Com me dia ; il s’agit, écrit Cor bin :

5

[d’] un monde aussi réel on to lo gi que ment que le monde des sens et
le monde de l’in tel lect ; un monde qui re quiert une fa cul té de per ‐
cep tion qui lui soit propre, fa cul té ayant une fonc tion cog ni tive, une
va leur noé tique, aussi réelles de plein droit que celles de la per cep ‐
tion sen sible ou de l’in tui tion in tel lec tuelle. Cette fa cul té, c’est la
puis sance ima gi na tive, celle jus te ment qu’il nous faut gar der de
confondre avec l’ima gi na tion que l’homme dit mo derne iden ti fie avec
la « fan tai sie » et qui, selon lui, ne se crète que de l’ima gi naire. (Cor ‐
bin 1983 : 16)



L’« Alta Fantasia » de Dante Alighieri à Giorgio Managanelli : vers une poétique de la ‘catagogie’

Dans les pages de Stanze (1977) que Gior gio Agam ben, à grand ren fort
d’éru di tion et fai sant écho aux tra vaux de Cor bin, consacre à l’in‐ 
fluence des théo ries mé di cales hé ri tées d’Avi cenne, d’Aver roès et des
Arabes sur la phé no mé no lo gie de l’amour dans la poé sie si ci lienne et
les stil no vistes, l’ac cent est tout par ti cu liè re ment mis sur le rôle du
spi ri tus phan tas ti cus (autre ap pel la tion de l’ima gi na tion) dans le pro‐ 
ces sus de l’ins pi ra tion poé tique et vi sion naire. 4 La Vita Nova de
Dante, qui dé bute par une des crip tion des ef fets phy sio lo giques sub‐ 
tils de l’ap pa ri tion ful gu rante de la femme aimée (ani ma tion des trois
‘es prits’ – vital, ani mal et na tu rel – dans le corps du poète/sou pi rant),
se pré sente na tu rel le ment comme un ter rain d’étude pri vi lé gié  de
cette fi lia tion ima gi nale :

6

I « tre spi ri ti » del prin ci pio della Vita nova non sono un’ap pa ri zione
iso la ta al ser vi zio di un’in ten zione al le go ri ca pu ra mente or na men tale,
ma, come l’enun cia zione di un tema all’in izio della so na ta, si in se ris ‐
co no in un contes to in cui do vran no gio care tutti i re gis tri della dot ‐
tri na pneu ma ti ca, dalla fi sio lo gia alla cos mo lo gia, dalla psi co lo gia alla
so te rio lo gia. […] Il so net to Oltre la spera che più larga gira, che
conclude la Vita nova, rac co glie ques ti mo ti vi in una sin te si che, per
molti versi, an ti ci pa e com pen dia il viag gio es ta ti co della Com me dia.
Lo « spi ri to per egri no » che, us cen do dal cuore […] com pie il suo
viag gio ce leste « oltre la spera che più larga gira », è, come Dante ci
in for ma, un « pen se ro », cioè un’im ma gi na zione […] uno spi ri to fan ‐
tas ti co, che può stac car si […] dal corpo e ri ce vere la forma della sua
vi sione in modo tale (« in tale qua li tate ») che « lo mio in tel let to no lo
puote com pren dere » (sap pia mo da Avi cen na che l’in tel let to non può
ri ce vere il fan tas ma se non as trat to dalle qua li tà sen si bi li ; ma pro ‐
prio ques to li mite fonda qui la ca pa ci tà vi sio na ria dello spi ri to fan tas ‐
ti co e quasi la sua su per io ri tà sull’in tel let to). (Agam ben 2006 : 121)

Dans le cadre de la cos mo lo gie pto lé maïque, le spi ri tus fan tas ti cus –
l’ima gi na tion vi sion naire – est « su pé rieur à l’in tel lect » en cela qu’il
est ca pable de pé né trer dans les sphères les plus sub tiles et aé riennes
de l’être (les cieux pla né taires, la sphère des étoiles fixes et l’Em py‐ 
rée), qui sont her mé tiques à la rai son, tout comme Béa trice est la
seule ha bi li tée à gui der Dante dans les cieux du Pa ra dis. C’est dans et
par l’ima gi na tion – qui est à la fois es pace, sub stance et fa cul té – que
vi sion naires et mys tiques de tous bords ac com plissent leurs pé ré gri‐ 
na tions dans l’au- delà ou font l’ex pé rience des dif fé rentes hy po stases
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di vines vers leur union spi ri tuelle avec le Créa teur. Dans la Com me‐ 
dia, lorsque l’ima gi na tion vi sion naire cesse d’agir, le poème se ter‐ 
mine :

All’alta fan ta sia qui mancò possa

ma già vol ge va il mio disio e’l velle

sì come rota ch’igual mente è mossa,

l’amor che move il sole e l’altre stelle. (Pa ra di so, XXXIII, 142-145)

2. DE DANTE À MAN GA NEL LI
Bien en ten du, cette concep tion gran diose de l’ima gi na tion hu maine
ne com mence pas avec Dante et bien en ten du ne se ter mine pas avec
lui. Dans l’in ter valle de temps qui sé pare Dante de Man ga nel li, l’alta
fan ta sia a in té res sé de nom breux sys tèmes phi lo so phiques, théo lo‐ 
giques et lit té raires. 5 Ainsi Man ga nel li – qui par ailleurs connais sait
les tra vaux d’Agam ben et de Cor bin – l’a- t-il ren con trée non seule‐ 
ment chez Dante, mais aussi chez Ficin, Cam pa nel la, Bruno, Vico, ou
en core les ro man tiques an glais ou al le mands hé ri tiers du néo pla to‐ 
nisme et de l’her mé tisme de la Re nais sance.

8

Ce pen dant, c’est par le biais de la psy cha na lyse jun gienne qu’il entre
vé ri ta ble ment en rap port in tel lec tuel le ment et aussi, dirions- nous,
em pi ri que ment, avec l’ima gi na tion, qu’il place dès ce pre mier contact
au centre de son es thé tique et de son tra vail lit té raire. Plus qu’au
centre, nous pour rions dire à la ra cine, car sa fré quen ta tion du divan
d’Ernst Bern hard – de 1959 à 1965 (mort de Bern hard) – non seule‐ 
ment tem pé rèrent ses an goisses sui ci daires, mais aussi, lit té ra le ment,
‘dé blo quèrent’ son écri ture. En effet, ce n’est qu’en 1964, à l’âge de
quarante- deux ans, et après cinq ans d’ana lyse, que Man ga nel li pu blie
sa pre mière œuvre, Hi la ro tra goe dia. L’in fluence mas sive de la psy cha‐ 
na lyse y est déjà évi dente, ainsi que la mise en place d’une pra tique de
l’écri ture qui s’ap pa rente sous tout point de vue à un exer cice d’‘ima‐ 
gi na tion ac tive’, au cours du quel le sujet (l’au teur) laisse af fleu rer les
images qui se pro filent à l’arrière- plan de la conscience pour ac cé der

9
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aux forces vives de l’in cons cient et à ses sou bas se ments ar ché ty paux.
Or, nous sa vons que Jung, qui connais sait Cor bin et iden ti fiait le
mun dus ima gi na lis avec son monde des ar ché types, avait élu les
œuvres des phi lo sophes ou ar tistes du spi ri tus phan tas ti cus (al chi‐ 
mistes, etc.) comme ter rain de pré di lec tion pour ses re cherches et
as si mi lait sym bo li que ment cette opé ra tion à une ‘des cente aux en‐ 
fers’ – un pa ral lèle qui se trou ve ra dé ve lop pé de façon ex ten sive dans
les tra vaux de James Hil l man, chers à Man ga nel li, en par ti cu lier dans
The Dream and the Un der world. 6

Ces der nières re marques nous per mettent d’énon cer plus clai re ment
l’idée qui est à l’ori gine de nos ré flexions : Man ga nel li, prin ci pa le ment
à tra vers Jung, Bern hard et Hil l man, se fait consciem ment l’hé ri tier
d’une concep tion de l’ima gi na tion qui trouve son ex pres sion lit té raire
la plus gran diose dans la Di vine Co mé die.

10

3. DALL’IN FER NO
Afin d’illus trer la per ti nence de cette fi lia tion ima gi nale et pour ainsi
dire ‘bou cler la boucle’, intéressons- nous, à la lu mière de ce qui pré‐ 
cède, au plus dan tesque des textes de Man ga nel li, Dall’in fer no (1985), 7

dont voici l’in ci pit :

11

Se con do ra gione, do vrei ri te nere d’esser morto; e tut ta via non ho
me mo ria di quel la lan ci nante de com po si zione, l’opaca de ca den za
cor po rale, né delle sanie in ter io ri, ter ro ri e spe ranze, che di co no ac ‐
com pa gni no il per cor so verso la morte ; ma sì ram men to una tal
quale ari di tà e del corpo e della mente; una ne ghit to si tà ta ci tur na, un
conti nua to dis to glier mi da pen sie ri gravi, per in du giare su im ma gi ni
tra po vere e sor dide, quasi gio che rel las si con le sfran giate nappe dei
miei ter ro ri. Una pi gri zia fonda, e la te nace ri lut tan za ad una per sis ti ‐
ta esis ten za in luo ghi sempre più es tra nei. Ma non do lore del corpo,
e se i gesti mi si fa ce va no via via più an gus ti, non ve ni va se non da
una mia ri pu gnan za a muo ver mi, ad agire nel mondo. Né ram men to
gesti vio len ti contro me: non mi sono sui ci da to. In quel li che sup pon ‐
go gli ul ti mi mesi non ero go ver na to né da ira né da ran core; ma da
un tedio mi nu to e in si nua to tra cosa e cosa, una pa ziente ac ci dia che
alle cose an da va to glien do co lore e odore; seb bene ta lo ra mi scuo te ‐
va un su bi to or rore dell’abis so, uno scos cen di men to che mi si apri va
sul fian co, e alla cui ver ti cale dis ce sa rab bri vi di vo e su da vo e di gri ‐
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gna vo, senza tut ta via mai pro vare la ten ta zione di pre ci pi tar vi mi,
anzi una brama di fuga, ma im po tente af fat to. (Man ga nel li 1985 : 9-10)

Le nar ra teur de Dall’in fer no – « moi » – s’éveille dans un es pace qui,
d’em blée, lui semble être celui de la mort, mais plus d’un doute sub‐ 
siste. Si tel est le cas, force est d’ad mettre que la conscience ne
s’éteint pas avec la mort et qu’il se trouve, tech ni que ment par lant, en
enfer.

12

Bien qu’il n’ait ma ni fes te ment plus rien à voir avec la réa li té, ce nou vel
en vi ron ne ment est éton nam ment concret. C’est un lieu bru meux,
peu plé de vi sions et de voix avec les quelles le nar ra teur (le moi)
converse et qui, dans les pre mières pages du texte, lui ré vèlent les
par ti cu la ri tés de l’en droit : l’es pace et le temps, sur tout, y sont en tiè‐ 
re ment sub jec tifs, im pos sibles à me su rer et sou mis aux ca prices de
forces obs cures qui, comprend- on, sont celles qui animent in té rieu‐ 
re ment le nar ra teur – en fait, ce lieu qua li fié d’« oni rique » n’est autre
que son in cons cient même et pré sente toutes les ca rac té ris tiques du
monde ima gi nal tel que nous l’avons dé fi ni.

13

L’enfer man ga nel lien est bap ti sé « Quag giu so » (par fois «  lag giu so »)
par ses ha bi tants, lo cu tion tirée de Dante 8 que Man ga nel li dé tourne
pour en faire un com po sé de quaggiù et sopra  : im pos sible, dans ce
lieu, de dis tin guer le haut et le bas ; nous sommes dans un monde in‐ 
ter mé diaire où – tout comme dans les es paces ima gi naux dé crits par
Cor bin – ces ca té go ries n’existent plus. Par ailleurs, les in dices
concer nant l’état qui a pré cé dé ce ré veil in fer nal sont par ti cu liè re‐ 
ment ré vé la teurs : « ne ghit to si tà ta ci tur na », « pi gri zia fonda », « ri‐ 
pu gnan za ad agire nel mondo », « pa ziente ac ci dia »… Tous les sy no‐ 
nymes de la pa resse sont sol li ci tés. Or, comme le rap pelle Agam ben
dans les pre mières pages de Stanze, la pa resse et l’an goisse sont les
prin ci paux symp tômes de l’état mé lan co lique qui, chez les poètes de
l’amour cour tois, ac com pagnent l’éros qui anime l’ins pi ra tion poé‐ 
tique (l’ima gi na tion) et sont l’amorce de la ten sion vi sion naire vers
l’image idéale de la bien- aimée 9 :

14

il pro ce di men to stes so dell’in na mo ra men to di ven ta qui il mec ca nis ‐
mo che scar di na e sov verte l’equi li brio umo rale, mentre, per conver ‐
so, l’ac ca ni ta in cli na zione contem pla ti va del ma lin co ni co lo spinge
fa tal mente alla pas sione amo ro sa » (Agam ben 2006 : 21).
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Dans Stanze, par ailleurs, cette clé de lec ture est ap pli quée à la Mé‐ 
lan co lie d’Al brecht Dürer qui, croyons- nous, fait l’objet d’une al lu sion
très sub tile dans le pas sage que nous avons cité 10 : à en juger par ces
in dices, il sem ble rait que Man ga nel li dé signe im pli ci te ment l’essai
d’Agam ben comme l’une des prin ci pales res sources théo riques de la
poé tique qui va se dé ployer dans l’œuvre.

15

Le nar ra teur man ga nel lien a passé le cap de la mort dans la vie, ca‐ 
rac té ris tique de l’état mé lan co lique, pour faire l’ex pé rience de la vie
dans la mort  : une tran si tion qui, dans le pre mier chant de la Di vine
Co mé die, est évo quée par la tra ver sée de la «  forêt obs cure  » et la
confron ta tion avec les trois bêtes sau vages. Au seuil de Dall’in fer no,
Man ga nel li éta blit donc un lien di rect entre le voyage in fer nal de
Dante et celui que son nar ra teur (son « moi ») s’ap prête à ac com plir :
si – comme le sou ligne Raf faele Ma ni ca (2006) – leur forme dif fère
sous plus d’un as pect, ils par tagent une même na ture, non pas ima gi‐ 
naire mais ima gi nale, pro pre ment vi sion naire (dans le sens que Jung
et Cor bin don naient à ce terme), qui les rap proche sur plus d’un point
es sen tiel.

16

Certes, l’enfer de Dante et celui de Man ga nel li ont une ar chi tec ture
dif fé rente. L’au- delà dan tesque est par fai te ment or ga ni sé et ad mi nis‐ 
tré ; chaque ca té go rie de damné, d’ange ou de pé cheur y a son cercle,
son ciel ou son giron et le poète suit une sorte de par cours flé ché au
cours du quel il lui est im pos sible de se perdre, alors que l’iti né raire
du nar ra teur/moi man ga nel lien est chao tique, la by rin thique et passe
sou vent deux fois par les mêmes lieux. Les mo tifs cos mo lo giques,
mo raux et théo lo giques qui dictent la sy mé trie ri gide du monde ima‐ 
gi nal de Dante (les « mo tifs non- verbaux » évo qués par Ma ni ca) n’ont
plus va leur d’im pé ra tif pour Man ga nel li, qui met en scène un au- delà
où ces élé ments struc tu rants sont com plè te ment ab sents. Mais c’est
pré ci sé ment un in cons cient/monde ima gi nal (celui d’un homme de la
fin du XX  siècle, après la mort de Dieu) où cette char pente cultu relle
et spi ri tuelle est en ruine, c’est- à-dire, mal gré tout, en core pré sente
et ac tive en né ga tif sous forme de frag ments, de dé bris et d’échos,
que Dall’in fer no a pour pro jet de re pré sen ter. Tous les élé ments em‐ 
prun tés à Dante sont sou mis à un pro ces sus d’in ver sion iro nique qui
les fait bas cu ler dans le non- sens et le gro tesque tout en conti nuant à
se nour rir sé man ti que ment, par contraste, du sens dont ils sont char‐ 
gés dans leur contexte ori gi nal. Ainsi, tout comme Dante – pour ne

17
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citer que l’exemple le plus évident – le nar ra teur de Dall’in fer no est
ac com pa gné dans son pé riple par un guide, le « char la tan » (« il cer‐ 
re ta no »), dont les ex pli ca tions ont sou vent pour effet de confondre
et de dé rou ter ; il a éga le ment sa Béa trice, la « pou pée » (« la bam bo‐ 
la »), « donna in car na ta » (1985  : 29) si mu lacre d’âme ou pa ro die de
muse qui à maintes re prises, sur un mode al lu sif, est com pa rée à la
Béa trice dan tesque. Ici aussi, l’élé ment fé mi nin est le motif et le mo‐ 
teur du voyage  : au bout de mille et une mé ta mor phoses, suite à un
ac cou che ment des plus sca breux 11, le nar ra teur mo men ta né ment
mé ta mor pho sé en phal lus fi ni ra par « connaître » la pou pée, son âme,
qui se trans for me ra sous ses yeux en jeune en fant dans une grande
épi pha nie lu mi neuse.

4. VERS UNE POÉ TIQUE DE LA
‘CA TA GO GIE’
Les pré misses ima gi nales de Dall’in fer no en traînent né ces sai re ment
des consé quences lit té raires qu’il convient d’évo quer briè ve ment.

18

Contrai re ment à Dante, vi vant parmi les morts, le nar ra teur de Man‐ 
ga nel li est un damné parmi les autres qui subit des trans for ma tions
phy siques in ces santes. Chaque étape de son voyage cor res pond à une
nou velle mé ta mor phose (il de vient tour à tour : la nuit, lune, rep tile,
oi seau, écu reuil, ville, tombe, co mète, ville, pied « pour vus d’yeux »,
cour ti san, néant, pa ra site, tou riste, étu diant, nez, gros or teil, phal lus,
fan tôme…) et à un nou veau lieu qui, comme cela est in di qué assez tôt
dans le texte, est un « te [sé] luogo » - un état du moi. Il est donc clair
que le nar ra teur ne fait qu’ex plo rer les pro fon deurs de son être
propre et que son iti né raire forme une sorte de man da la, même s’il
semble n’avoir ni queue ni tête :

19

Confes so che non ries co più a ca pire esat ta mente quali siano i miei
li mi ti; può es sere che quel la voce, o voci che mi ris pon do no, altro
non siano che luo ghi del me stes so […] Ma ora devo de ci dere se
conti nuare o meno ciò che chia mo il sogno […] ri fiu tan do al me stes ‐
so forma di sogno, io sarò d’im pe di men to al de cor so di ques to luogo,
non già al suo pro ce dere tem po rale, che sos pet to ormai es sere im ‐
pos si bile, ma al suo svol ger si in forma di iti ne ra rio. Ora le trat ta tive
sono con la stan chez za del la bi rin to, o con il la bi rin to come iti ne ra ‐
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rio. Se vo glio spe ri men tare il la bi rin to, devo su bire, ac co gliere, dare il
ben ve nu to al sogno […]. Ma quel che so prat tut to mi in ter es sa è co ‐
nos cere la bam bo la. (Man ga nel li 1985 : 21)

Le dis po si tif poé tique mis en œuvre par Man ga nel li se dé ve loppe et
prend toute son am pleur sur le plan de l’énon cia tion au tant que sur
celui de l’énon cé ; l’ex trait que nous ve nons de citer est un des pas‐ 
sages du texte où, croyons- nous, le lec teur est in vi té à abor der cet
as pect.
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D’un point de vue énon cia tif, les ré flexions du nar ra teur pour raient
être as si mi lées à celles du lec teur qui le suit dans son par cours et qui,
non moins que le pre mier, est dé rou té par l’uni vers pa ra doxal qu’il
dé couvre. Man ga nel li éta blit un rap port d’ex trême proxi mi té entre le
« moi » du texte et le « moi » du lec teur qui, lit té ra le ment, par l’opé‐ 
ra tion de lec ture, fa brique men ta le ment l’iti né raire qu’il par court avec
l’ap port de son propre ma té riau in cons cient. Par l’opé ra tion de lec‐ 
ture, le la by rinthe sé man tique du texte, truf fé d’apo ries, de sym boles
obs curs et de non- sens, se trans forme en « rêve », en sé cré tions ima‐ 
gi naires que le lec teur doit ac cep ter comme siennes (« dare il ben ve‐ 
nu to al sogno »). L’ex pé rience ou l’épreuve du la by rinthe se rait dans
ce cas as si mi lable à une tra ver sée, ou mieux à une des cente dans
l’enfer du texte au cours de la quelle sa propre fa cul té ima gi na tive –
celle du lec teur – et le conte nu de son propre in cons cient se raient
di rec te ment sol li ci tés. La lec ture pour rait alors s’en vi sa ger comme un
iti né raire par se mé d’épreuves her mé neu tiques, au bout du quel le lec‐ 
teur au rait peut- être enfin la pos si bi li té de « connaître la pou pée » –
sa pou pée – dans une forme d’illu mi na tion conclu sive qui don ne rait
peut- être un sens à ses er rances.
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Ce ré gime de l’in ter pré ta tion peut se rap pro cher de celui que Dante,
fai sant écho à la théo rie des quatre sens des Ecri tures qu’il em prunte
à l’exé gèse bi blique, qua li fie d’« ana go gique » dans le deuxième livre
du Convi vio (II i 6-8) : « lo quar to senso si chia ma ana go gi co, cioè so‐ 
vra sen so; e ques to è quan do spi ri tual mente si spone una scrit tu ra, la
quale an co ra [sia vera] ezian dio nel senso let te rale, per le cose si gni fi‐ 
cate si gni fi ca de le su perne cose de l'et ter nal glo ria » (Ali ghie ri : 1990).
Le sens ana go gique 12 est étroi te ment lié à l’ima gi na tion, l’alta fan ta‐ 
sia, car il per met trait de pé né trer par l’acte de lec ture les sphères su‐ 
pé rieures de l’être qui (comme nous l’avons vu plus haut) sont seules

22
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ac ces sibles à cette fa cul té. Chez Dante et les Stil no vistes, la com- 
préhension du «  so vra sen so  » im plique un ‘trans port vers le haut’
(‘ana- ageìn’) qui en quelque sorte ar rache le lec teur au texte et lui fait
vivre l’ex pé rience des réa li tés spi ri tuelles (ima gi nales) dé crites par le
texte même.

Mais l’enfer – ou l’in cons cient ar ché ty pal – de Man ga nel li n’est pas,
n’est plus celui de Dante. C’est un enfer post mo derne qui n’est plus
aux an ti podes d’un quel conque pa ra dis, où le bien est une nuance
par ti cu liè re ment trom peuse du mal et la vé ri té un cas par ti cu lier du
men songe. Chez Man ga nel li, pas d’Em pi rée ni de ré demp tion  ; l’être
est dé pour vu de hau teurs vers les quelles le lec teur pour rait s’éle ver :
« l’uomo è di na tu ra dis cen di ti va » écrit Man ga nel li au début d’Hi la ro‐ 
tra goe dia. Ainsi, par le même pro ces sus d’in ver sion iro nique qui agit à
tous les ni veaux du texte, le pa ra digme dan tesque de l’élé va tion est- il
rem pla cé par celui de pro fon deur, de chute 13. Aussi pourrait- on par‐ 
ler de ‘sens ca ta go gique’ ou de ‘poé tique ca ta go gique’ du texte man‐ 
ga nel lien  : de la lec ture en vi sa gée comme une des cente dans l’enfer
de son propre in cons cient, comme une ca ta base au cours de la quelle
le lec teur, loin de « dé col ler » du texte pour s’éle ver dans les sphères
du «  so vra sen so », plonge au contraire dans le la by rinthe chao tique
des signes d’où se dé gage pro gres si ve ment une pro fon deur et une
autre forme de ver tige.
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La ca ta go gie, qui est clai re ment pré vue par le texte en termes de
stra té gie poé tique (elle re pose sur des élé ments tex tuels ar ti cu lés et
dé fi nis sables), as si mile la lec ture à un exer cice d’ima gi na tion ac tive
au même titre que l’écri ture. Comme l’ana go gie, la no tion de ca ta go‐ 
gie ne peut se conce voir que dans une pers pec tive per for ma tive de la
lec ture – c’est- à-dire, pour re prendre une for mule heu reuse de Jean
Sta ro bins ki, sous un angle qui nous force « à ob ser ver le tra vail qui
s’ac com plit en nous par le dé rou le ment du lan gage perçu dans
l’œuvre » (1970  : 253) – et dans le cadre d’une poé tique basée sur la
pri mau té de l’ima gi na tion créa trice dans le pro ces sus d’in ter pré ta‐ 
tion. Cette ap proche ‘ima gi nale’ qui nous a per mis d’éclai rer la fi lia‐ 
tion Dante- Manganelli sous un jour par ti cu lier, pour rait, croyons- 
nous, être ap pli quée avec pro fit à de nom breuses œuvres de notre
cor pus doc to ral.
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1  Par « motif non- verbal », il est fait al lu sion à l’ar chi tec ture théo lo gique et
cos mo lo gique qui sou tient la Com me dia.

2  Cal vi no s’in ter roge : « quale sarà il fu tu ro dell’im ma gi na zione in di vi duale
in quel la che si usa chia mare la ‘ci vil tà dell’im ma gine’? Il po tere di evo care
im ma gi ni in as sen za conti nuerà a svi lup par si in un’uma ni tà sempre più
inon da ta dal di lu vio delle im ma gi ni pre fab bri cate? […] Se ho in clu so la Vi si‐ 
bi li tà nel mio elen co di va lo ri da sal vare è per av ver tire del per ico lo che stia‐ 
mo cor ren do di per dere una fa col tà umana fon da men tale: il po tere di met‐
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tere a fuoco vi sio ni a occhi chiu si, di fare sca tu rire co lo ri e forme dall’al li‐ 
nea men to di ca rat te ri al fa be ti ci neri su una pa gi na bian ca, di pen sare per
im ma gi ni. » (Cal vi no 1993 : 103)

3  Les ci ta tions de la Com me dia sont ti rées de Ali ghie ri : (1986).

4  « L’im por tan za degli studi di Cor bin per la com pren sione della li ri ca stil‐ 
no vis ti ca cos ti tuisce una ri pro va della ne ces si tà, per le scienze umane, di
su per are la di vi sione spe cia lis ti ca in com par ti men ti. Solo una ‘dis ci pli na
dell’in ter is ci pli na ri tà’ è ade gua ta all’in ter pre ta zione dei fe no me ni umani  »
(Agam ben 2006 : 102) - « Noi pos sia mo ora af fer mare senza esi ta zio ni che la
teo ria stil no vis ta dell’amore è, nel senso che si è visto, una pneumo- 
fantasmologia, in cui la teo ria del fan tas ma di ori gine aris to te li ca si fonde
con la pneu ma to lo gia stoico- medico-neoplatonica in un’es pe rien za che è,
in sieme e nella stes sa mi su ra, ‘moto spi ri tuale’ e pro ces so fan tas ma ti co. Solo
ques ta com ples sa ere di tà cultu rale può spie gare la ca rat te ris ti ca di men‐ 
sione, in sieme reale e ir reale, fi sio lo gi ca e so te rio lo gi ca, og get ti va e sog get‐ 
ti va che l’es pe rien za ero ti ca ha nella li ri ca stil no vis ti ca  » (Agam ben 2006  :
128-129)

5  À la Re nais sance, avec la re dé cou verte des textes de Pla ton et du Cor pus
Her me ti cum, elle est le pi lier cen tral de la théo lo gie pla to ni cienne de Ficin,
dont le rayon ne ment fé conde la culture de l’Eu rope en tière. Elle se pro page
en suite, en marge de la culture of fi cielle, dans tous les cou rants hermético- 
alchimiques néo pla to ni sants des XVI , XVII  et XVIII  siècles (Pa ra celse,
Gior da no Bruno, Jacob Boehme…) qui in té res se ront Jung. L’ima gi na tion re‐ 
prend im pé tueu se ment le de vant de la scène phi lo so phique et lit té raire à
l’époque ro man tique, es sen tiel le ment en Al le magne, dans la Na tur phi lo so‐ 
phie, et en An gle terre, chez Keats, Shel ley, Word sworth, Co le ridge et sur‐ 
tout William Blake. Au cours du XIX , le po si ti visme crois sant la re lègue à
une sub sis tance mar gi nale et sou ter raine qui conti nue au jourd’hui.

6  The Dream and the Un der world (1979). Jung eut l’oc ca sion de ren con trer
Cor bin lors des réunions an nuelles d’Era nos (à As co na, en Suisse), qui ac‐ 
cueillirent aussi ré gu liè re ment des cher cheurs tels que Mir cea Eliade, Gers‐ 
hom Scho lem ou Gil bert Du rand. James Hil l man, psy cha na lyste jun gien, fré‐ 
quen ta éga le ment ce cercle sur le tard. Les tra vaux de Hil l man ont eu une
in fluence consi dé rable et constante (à par tir des an nées 70) sur Man ga nel li,
qui cite ex pli ci te ment son Essay on Pan (1972) dans Dis cor so dell’ombra e
dello stem ma. Par ailleurs, il est pos sible que Man ga nel li et Hil l man se soient
ren con trés à l’oc ca sion du col loque sur «  Jung et la culture eu ro péenne  »
qui se tint à Rome en mai 1973, où le psy cha na lyste amé ri cain, dans une in‐
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ter ven tion in ti tu lée « Plo ti no, Fi ci no, and Vico As Pre cur sors of Ar che ty pal
Psy cho lo gy », met tait l’ima gi na tion à l’hon neur, et où Man ga nel li pro non ça
sa fa meuse confé rence sur « Jung et la lit té ra ture ».

7  Gra ziel la Pulce écrit au sujet de Dall’in fer no : «  E’ ques to uno dei testi
dove più per ico lo sa mente e pre po ten te mente af fio ra il mondo dell’in cons‐ 
cio, es pli ci to nelle im ma gi ni di sogno, di in cu bo, di al lu ci na zione conti nua e
sua dente. Un io che si pre sume morto in izia un viag gio at tra ver so la morte e
scopre ap pun to che la morte è iti ne ra rio, in si dio so, in gan ne vole, fatuo e fe‐ 
roce. Spe ri men ta tutti gli or ro ri della tras for ma zione e co nosce via via le
de li zie or ride della per di ta di sé, della can cel la zione del pro prio corpo, della
me mo ria, dei pro get ti, della vo lon tà […]. Si sus se guo no im ma gi ni che rac‐ 
con ta no le tappe della prova cui l’io nar rante è sot to pos to: la fuga for sen na‐ 
ta at tra ver so iti ne ra ri che sono e in sieme crea no il la bi rin to; la paura os ses‐ 
si va di per dere qual co sa di sé che sarà fa tale ma anche es tre ma mente gius to
per dere, la com pa gine di par venze che scher nis co no il mal ca pi ta to pros pet‐
tan do gli mete illu so rie. » (Pulce 2004 : 120-121)

8  Au chant II de l’Enfer, Dante de mande à Béa trice : « Ma dimmi la ca gion
che non ti guar di / dello scen der qua giuso in ques to cen tro / dell’ampio
loco ove tor nar tu ardi. » (82-84).

9  Le nar ra teur de Dall’in fer no sera mo ti vé dans son par cours par sa vo lon‐ 
té de connaître la « pou pée », qui n’est autre que son âme. Agam ben si gnale
éga le ment les liens exis tant avec la psy cha na lyse : « Nel 1917 ap parve nell’
‘In ter na tio nale Zeit schrift für Psy cho ana lyse’ (vol. IV) il sag gio che porta il
ti to lo Lutto e ma lin co nia, che è uno dei rari testi in cui Freud af fron ta te ma‐ 
ti ca mente l’in ter pre ta zione psi coa na li ti ca dell’an ti co com ples so umo rale sa‐ 
tur ni no. […] Nell’ana li si freu dia na del mec ca nis mo della ma lin co nia, ri tro via‐ 
mo, tra dot ti na tu ral mente nel lin guag gio della li bi do, due ele men ti che
com pa ri va no tra di zio nal mente nelle des cri zio ni pa tris tiche dell’ace dia e
nella fe no me no lo gia del tem pe ra men to atra bi liare […] : il re ces so dall’og get‐ 
to e il ri ti rar si in se stes sa dell’in ten zione contem pla tive. » (Agam ben 2006 :
25). Par ailleurs, l’im por tance de la mé lan co lie dans la culture phi lo so phique
oc ci den tale est bien connue.

10  Le nar ra teur res sent «  una brama di fuga, im po tente af fat to  », qui ré‐ 
sume bien le thème de la gra vure et le sens des ailes in utiles du per son nage
cen tral.

11  A la toute fin du voyage, la pou pée/l’âme s’adresse au nar ra teur en ces
termes : «  ‘Mio caro, ora cam mi na in quel la di re zione,’ mi piego verso un vi‐ 
co lo, bu rat ti no ma no vra to dall’in ter no, ‘e as col ta. Sap pia mo che cosa tu sei:
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un cazzo. Sap pia mo dove ci tro via mo: un luogo per certi versi ac co gliente a
gente della tua fatta. Non fer mar ti, pro ce di. Tu ora sei il luogo della pis cia e
dello sper ma; es cre men to e ma ni po la to seme. Orina negli an go li delle
strade; la tua es sen za è de vo zione per i gesti della for ni ca zione, sei ac cat‐ 
tone di si fi lide. Qui ti do ve vo por tare. Ora sei l’in fi mo, ve ra mente in fe riore a
chiunque viva in ques ta stes sa sub ur ra, sei la mia di mo ra na tu rale. Vale a
dire, ora puoi par to rir mi dal tuo corpo.’ » (Man ga nel li 1985 : 129)

12  Henri de Lubac rap pelle que les exé gètes bi bliques, qui parlent aussi de
«  sens tro po lo gique  », dis tin guaient deux formes d’ana go gies  : «  l’une qui
achève la for mule doc tri nale du qua druple sens ; l’autre, qui achève la for‐ 
mule spi ri tuelle du triple sens. […] Le point de vue de la pre mière ana go gie
est ob jec tif et doc tri nal ; le point de vue de la se conde est celui de la réa li sa‐ 
tion sub jec tive ; au tre ment dit, l’une se dé fi nit par son objet, et l’autre, par la
ma nière de l’ap pré hen der. […] [La se conde ana go gie] in tro duit, hic et nunc,
dans la vie mys tique ; au terme de son mou ve ment, elle réa lise la ‘theo lo gia’,
dont on fait par l’éty mo lo gie l’équi valent de ‘theo ria’, et qui est contem pla‐ 
tion de Dieu. » (De Lubac 1993 : II, 622)

13  Nous pen sons que ce pa ra digme est clai re ment ex pri mé de façon pro‐ 
gram ma tique par l’in ci pit d’Hi la ro tra goe dia : « Se ogni dis cor so muove da un
pre sup pos to, un pos tu la to in di mos tra bile e in di mos tran do, in quel lo chiu so
come em brione in tuor lo e tuor lo in ovo, sia, di quel che ora si ia nu gu ra,
pre na tale as sio ma il se guente  : CHE L’UOMO HA NA TU RA DIS CEN DI TI VA.
In ten do e chio so  : l’omo è agito da forza non umana, da vo glia, o amore, o
oc cul ta in ten zione, che si in là te bra in mus co lo e nerbo, che egli non sce glie,
né in tende  ; che egli di sa ma e dis vuole, che gli instà, lo ado pe ra, in vade e
go ver na ; la quale abbia nome po tes tà o vo lon tà dis cen di ti va. »

Français
En s’in té res sant à la fi lia tion Dante- Manganelli au tour du thème de l’« alta
fan ta sia », l’ar ticle se pro pose de mon trer en quoi Man ga nel li se fait l’hé ri‐ 
tier, plus que du Dante poète, du vi sion naire. Le roman Dall’in fer no, en par‐ 
ti cu lier, illustre la façon dont Man ga nel li place au cœur de sa poé tique la
no tion d’«  ima gi na tion ac tive » dans un contexte (celui du voyage in fer nal,
com pris comme ex plo ra tion de l’in cons cient) qui en cou rage le lec teur à éta‐ 
blir plus d’un pa ral lèle avec la Com me dia. L’ar ticle abou tit à une dé fi ni tion
du concept de « ca ta go gie », in ver sion iro nique de l’« ana go gie » dan tesque.
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English
By fo cus ing on the Dante- Manganelli fi li ation around the ‘alta fantasia’
theme, the art icle en deav ours to show how Man gan elli ap pro pri ates the vis‐ 
ion ary her it age of the poet. The novel Dall’in ferno, in par tic u lar, il lus trates
how Man gan elli puts the no tion of « act ive ima gin a tion » at the cen ter of his
po et ics and in a con text (a voy age through hell un der stood as an ex plor a‐ 
tion of the un con scious) which en joins the reader to draw many par al lels
with the Com media. The art icle ends with a defin i tion of the concept of
« cata gogy », iron ical in ver sion of dantean « an agogy ».

Italiano
L’ar ti co lo, in te res san do si alla fi lia zio ne Dante- Manganelli in tor no al tema
dell’« alta fan ta sia », si pro po ne di mo stra re come Man ga nel li si ponga come
erede, più che del Dante poeta, del Dante vi sio na rio. Il ro man zo Dall’in fer no,
in par ti co la re, il lu stra il modo in cui Man ga nel li mette al cen tro della pro‐ 
pria poe ti ca la no zio ne di «  im ma gi na zio ne at ti va », in un con te sto (quel lo
del viag gio in fer na le, in te so come esplo ra zio ne dell’in con scio) che in co rag‐ 
gia il let to re a fare molti pa ral le li con la Com me dia. L’ar ti co lo si con clu de
con una de fi ni zio ne del con cet to di «  ca ta go gia  », in ver sio ne iro ni ca
dell’« ana go gia » dan te sca.
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