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L'ABSURDE CANS U  COMEDIE BAROQUE

CHAPITRE I  

INTRODUCTION

C ertaines comSdies dn dSbut du XVIIe s iè c le  on t f a i t ,  par le u r  

o r ig in a l i té ,  le  désespo ir des l i t t é r a t e u r s  q u i on t essayé en vain  de le s  

c la s s i f ie r  mais le  plus souvent, le s  on t passées sous s ile n c e . Depuis 

près d 'u n  s iè c le  on reco n n a ît en fin  l 'e x is te n c e  d 'une période baroque 

dans la  l i t t é r a t u r e  f ra n ç a is e . Ces oeuvres cu rieuses appartiennen t bien 

entendu à c e tte  ère  encore tro p  peu connue des L e ttre s  f ra n ç a is e s . Tou

te fo is ,  e l le s  étonnent le  le c te u r  du XXe s iè c le  par le u r  modernité e t  

par le s  problèmes philosophiques q u 'e l le s  soulèvent ré trospectivem ent. 

E lles  p ré sen ten t, en e f f e t ,  de nombreux éléments communs avec le s  pièces 

du Théâtre de l'A bsurde e t  e l l e s  annoncent, avec t r o i s  s iè c le s  d 'avance, 

le s  com plexités du th é â tre  des années cinquante.

L 'am biguïté de l a  comparaison v ie n t de l a  rich esse  e t  de la  

d en s ité  des deux ap p e lla tio n s  : l e  th é â tre  de l 'a b su rd e  e t  le  th é â tre  

baroque, dont le s  d é f in it io n s  sont sans cesse rem ises en q u estio n . Dé

f in i r ,  d é lim ite r , examiner avec c irconspection  ces deux genres, analy

ser la  philosophie d e rr iè re  l 'o eu v re  e t  l 'e s p r i t  de l'époque fe ro n t 

l 'o b j e t  des deux premiers c h a p itre s ,
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T ro is cotnSdies, ch o is ie s  parmi beaucoup d ’a u tre s  pour le u r  in 

t é r ê t  dram atique, a r t is t iq u e  e t  philosophique i l l u s t r e n t  le  paradoxe.

Ce sont successivem ent: L’I l lu s io n  comique e t  P ie rre  C o rn e ille , Les 

V isionnaires de Jean Desmarest de S a in t-S o rlin  e t  Le Pëdant .jouS de Sa

v in ien  Cyrano de Bergerac,

Le théâtre classique des grandes années I 66O-I67O n’a pas échap

pé complètement au vent de fa n ta is ie  e t  d’o r ig in a lité  qui a so u fflé  sur 

le s  années précédentes. Des caractéristiques du théâtre du théâtre de 

l ’absurde sont présentes chez le s  plus grands dramaturges.

L 'am bition de c e t te  étude n ’e s t  pas de démontrer que ce rta in es  

comédies baroques d e v ra ien t ê tr e  in s c r i te s  au ré p e r to ire  du th é â tre  de 

l ’absurde. Ces p ièces on t é té  é c r i te s  au XVIIe s iè c le  e t  so n t forcément 

de le u r  époque. Cependant e l l e s  contiennent d ’e x tra o rd in a ire s  h a rd ies

ses scéniques e t  l i t t é r a i r e s ,  e l le s  annoncent non pas un bouleversement 

mais une nouvelle u t i l i s a t i o n  du langage e t  su rto u t e l l e s  o f f re n t  un mes

sage d ’une modernité im pressionnante quant a sa natu re : l ’homme face à 

lui-même e t  a sa d e s tin é e  e t  quant à la  façon dont ce message e s t  ad res

sé: un comique ta n tô t  in te l l e c tu e l ,  ta n tô t  g ro ss ie r , to u jo u rs  déconcer

ta n t ,  comique qui c a ra c té r is e  e ssen tie llem en t le  th é â tre  de l ’absurde.



CHAPITRE I I  

VERS UNE DEFINITION DE L'ABSURDE

Plus un c o n f l i t  économique ou s o c ia l e s t  profond, plus 

une guerre ébran le  un pays, p lus la  n a tio n  e s t  secouée par une c r is e  in 

té r ie u re  qui se t r a d u i t  dans le s  a r ts  par des m anifestations surprenantes 

a prime abord. Après la  guerre franco -p russienne, l 'é c o le  symboliste 

e t  le s  mouvements d i t s  id é a l is te  ou décadent fo n t le u r  ap p a ritio n  dans 

la  l i t t é r a tu r e  fra n ç a ise . Ces couran ts, r e je ta n t  la  logique t r a d i t io n 

n e lle  e t  la  r é a l i t é  quo tid ienne, se r e p l ie n t  su r une au tre  r é a l i té  in 

té r ie u re  plus se n tie  que pensée. P ara llè lem ent, dans le  domaine de la  

p e in tu re , le s  im pressionnistes cherchent moins à reproduire  le  r é e l  qu 'a  

le  tran sp o ser en c e rta in e s  v a le u rs . Leur a s p ira tio n , le u r  inqu iétude, 

v o ire  même pour le s  Décadents, le u r  déliquescence,von t a l 'e n c o n tre  du 

Naturalisme e t  à la  recherche d 'u n  id é a l rrç/stique -  " l'A zur'' de Mallarmé - 

tan d is  que le u rs  é c r i t s  bousculent le s  conventions l i t t é r a i r e s ,  ce que 

Rimbaud a p p e la it  " la  v i e i l l e r i e  poétique", pour te n te r  de d é c r ire  le s  

correspondances en tre  le  m atérie l e t  le  s p i r i tu e l ,  l 'u n iv e r s  e t  la  con

science humaine, e t  d 'exprim er l 'i n e f f a b le .  La poésie dev ien t é so té 

riq u e , L 'é c r iv a in  éprouve une s o if  déraisonnable  d 'inconnu e t  de nou

veau, Dans Une Saison en E nfer, le s  b a r r iè re s  en tre  le  rêve e t  la  r é 

a l i t é  son t renversées e t  la  forme célèbre la  l ib é ra tio n  qui v ie n t de

-3 -
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s 'e f f e c tu e r .

J 'é c r iv a is  des s ile n c e s , des n u its ,  je  n o ta is  l 'in e x p rim a b le .
Je f ix a is  des v e r t ig e s ,  ,

, , ,  Je f in i s  par tro u v e r sacré le  désordre de mon e s p r i t ,

Mallarmé va encore p lus lo in  dans sa quête de l ' I n f i n i  e t  dans ses 

rap p o rts  avec le  langage poétique qu i d o i t  cap ter l 'e s s e n c e  d 'une 

pensée e t  f a i r e  n a î tre  une im pression p lu tô t  que de la  d é c r ire .

Pour accomplir sa m ission quasi sac rée , Mallarmé d é s a r t ic u le  l a  phrase, 

déplace ses éléments e t  m u ltip lie  le s  appositions a f in  de re c ré e r  le s  

mots e t  d 'e x p lo ite r  au maximum le u r  q u a lité  in c a n ta to ire . Mais c e t te  

poésie hermétique n 'e s t  a c c e ss ib le , par sa nature , q u 'à  un p e t i t  nom

bre d ' i n i t i é s .

La f u i te  hors du r é e l  re v ê t un carac tère  encore p lus e x p li

c i t e  e t  plus général au XXe s iè c le .  L 'ex p lo ra tio n  du subconscient par 

Sigmund Freud, le s  th é o r ie s  de E in s te in , le s  grandes d o c tr in e s  p o l i 

tiq u e s  comme le  Socialism e e t  le  M atérialism e m arx iste , l 'a f f a i r e  Drey

fus éb ran len t profondément la  pensée occiden ta le . D 'au tre  p a r t ,  la  

philosophie e s t  marquée par le  sp ir itu a lism e  d 'H enri Bergson qu i se 

d resse  contre le  positiv ism e e t  le  scientism e qu i c a r a c té r is a ie n t  la  

f in  du XIXe s iè c le .  E nfin  la  guerre de 14-18, malgré son issu e  v ic to 

r ie u s e , f u t  une épreuve t e r r ib l e  que l 'o n  n 'a l l a i t  pas o u b lie r  de s i  

t ê t .  Pour la  nation  e t  su rto u t pour le s  générations q u i, une fo is  de 

p lu s , ont le  d é s ir  de rompre avec le  passé e t  de se r e b e l le r  contre 

l a  s o c ié té , source de c o n f l i t s  s i  a tro c e s , ce sont le s  "années fo l le s "  

ou triomphe le  goût du b iz a rre  e t  où appara issen t deux m an ifesta tions

*1
A rthur Rimbaud, Oeuvres poétiques (P a ris : G arn ier -  Flammarion, 

1964), p p .  130-133.
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a r t is t iq u e s  : l e  Dadaïsme v i te  s u iv i  par le  Surréalism e,

Ne vers  1918, le  Dadaïsme e s t  une so rte  de jeu  anarchique 

où vio lence e t  spontanéité  déchaînées ab o u tissen t à la  désagrégation  

to ta le  de la  pensée ra tio n n e lle  e t  du langage, C ètte e n tre p rise  de 

d e s tru c tio n , héroïque sans doute, mais ne pouvant ê t r e  que négative, 

f u t  remplacée p ar le  Surréalism e, E ffo rt dynamique pour dépasser le  

r é e l ,  descente dans l 'in c o n s c ie n t,  l 'im a g in a ire  e t  l 'i r r a t i o n n e l ,  le  

Surréalism e te n te  de tra d u ire  en l i t t é r a t u r e  c e tte  p r is e  de conscience 

philosophique -  vo ire  même métaphysique -  de la  r é a l i t é  en excluant 

to u te  logique e t  tou te préoccupation morale e t  en c u lt iv a n t un humour 

s p é c ia l. Elément d es tru c teu r par excellence , c e t  humour procède de 

l 'e s p r i t  de scandale e t  de la  nouvelle optique qu i s 'é m e rv e ille  à dé

co u v rir  un univers de hasard où tous le s  m iracles so n t p o ssib les .

Le Surréalism e remet donc l 'A r t  en question , quant à sa m atière, son 

langage e t  sa s ig n if ic a tio n . C 'e s t une explosion don t l 'é c h o  r e t e n t i t  

dans to u te s  le s  formes d 'ex p ressio n  a r t is t iq u e  en même temps qu'une 

recherche de nouveauté technique -  le s  s tru c tu re s  du langage r e f lè te n t  

le  manque de cohérence du rêve e t  du subconscient -  c 'e s t  au ssi une 

e x a lta tio n  s p i r i tu e l le .  Avec la  l ib é ra tio n  du subconscient s 'e f f e c 

tue une ex p lo ra tio n  de l 'In co n n u , de " l 'a i l l e u r s " ,  d 'o ù  ré su lte  la  per

cep tion  nouvelle d'une r é a l i t é  au then tique. L 'é c r i tu re  automatique 

e t  le s  comptes rendus de rêve, le s  a sso c ia tio n s  in s o l i te s  de pensées 

e t  de mots redonnent à l a  poésie un carac tère  m erveilleux e t  féerique 

d 'o ù  le  jeu  e t  la  m y stif ica tio n  ne son t jamais complètement exclus. 

Rêve, r é a l i t é ,  s u r ré a l i té  sont intimement mêlés e t  a b o u tissen t en un 

te x te  le  p lus souvent ly riq u e , f o r t  poétique, p a rfo is  précieux car 

presque to u jo u rs  animé par le  souci d 'une es th é tiq u e  nouvelle.
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La deiixième guerre mondiale e t  l ’âge atomique ont encore accru 

le  malaise qu’a v a ien t dénoncé Symbolisme e t  Surréalism e, "Le vieux mythe
A 2de l ’appren ti so rc ie r  re v ê t une a c tu a l i té  tra g iq u e ,"  Par la  f is s io n  de 

l'a tom e, l ’homme assu re  son pouvoir sur la  s tru c tu re  même de la  m atière , 

mais risque du même coup de provoquer son propre anéantissem ent. Le 

problème de la  con d itio n  humaine prend une urgence e t  une dimension 

nouvelles â mesure que le  progrès m atérie l s ’affirm e e t  que le s  décou

v ertes  se m u ltip lie n t ca r nos conceptions philosophiques, morales e t  

re lig ie u se s  sont sans cesse remises en question . A ce d éséq u ilib re  cu l

tu re l  e t  métaphysique, s ’a jo u te n t la  r é a l i té  de l ’i n s t a b i l i t é  éconorrdque, 

l a  persis tence  de l ’in ju s t ic e  so c ia le  e t  la  menace la te n te  d ’au tre s  con

f l i t s  mondiaux, D’a u tre  p a r t ,  su r le s  ru ines des re l ig io n s  qu i r é 

gressen t quant au nombre, p ro lif è re n t  des id o les  ; l ’A rgent, le  Pou

v o ir , la  Chair, Une angoisse constante é t r e in t  l ’in d iv id u  q u i s ’éver

tue en vain  à résoudre le s  mêmes problèmes e t  s ’in te rro g e  su r son s o r t .

E tranger â moi-même e t  è ce monde, armé pour to u t  secours d ’une 
pensée qu i se n ie elle-même dès qu’e l le  s ’a ffirm e, q u e lle  e s t  
c e tte  condition  où je  ne puis avoir la  paix qu’en re fu sa n t de 
sav o ir e t  de v iv re , où l ’a p p é ti t  de conquête se heurte  à des 
murs qui d é f ie n t  ses assau ts?^

Comme l ’explique A lb ert Camus dans Le Mythe de Sis;’n3he, l ’homme du XXe

s ièc le  e s t  une innocente victim e du divorce en tre  son d é s ir  inassouvi

de ra t io n a lis a t io n  e t  de connaissance e t  " l ’épa isseu r e t  l 'é t r a n g e té

du monde" ,^ L’absurde n a î t  donc de la  confron ta tion  de deux éléments:

2 ^

André Lagarde e t  Laurent Kichard, XXe S iècle  (P a r is :  Bordas,1962), p .9.

^A lbert Camus, Le Mythe de Sisyphe dans E ssais (P a r is :  N.R.F, Bi
bliothèque de la  P léfade , 19^5), p, 112,

^I b id . .  p . 108.
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la  s o if  d 'o rd re , de c la r té ,  d 'u n ité  qui c a ra c té r is e  l 'a t t i t u d e  incon

sc ie n te  e t  conscien te  de l'homme en face de l a  r é a l i t é  e t  le  s ilen ce  

h o s ti le  de l 'u n iv e r s  physique e t  métaphysique. A c e tte  n o s ta lg ie  

d 'une r é a l i t é  fam iliè re  s 'a jo u te  le  besoin de donner une s ig n i f ic a 

t io n  à l 'e x is te n c e .  Or, là  a u s s i, l'homme e s t  en présence de la  même

o b scu rité  e t  sa ré a c tio n  spontanée e s t  de désespérer;

Je t ie n s  quelques évidences dont je ne peux me d é tach er. Ce que 
je  s a is ,  ce qu i e s t  sû r, ce que je  ne peux n ie r , ce que je  
peux r e je t e r ,  v o ilà  ce qu i compte. Je peux to u t n ie r  de c e tte
p a r t ie  de moi qui v i t  de n o sta lg ies  in c e r ta in e s , sau f ce d é s ir
d 'u n i té ,  c e t a p p é ti t  de résoudre, c e tte  exigence de c la r té  e t  
de cohésion. Je peux to u t r é fu te r  de ce monde qui m 'entoure, 
me heurte  ou me tra n sp o rte , sauf ce chaos, ce hasard r o i  e t  
c e t te  d iv ine  équivalence qui n a î t  de l 'a n a rc h ie . Je ne sa is  
pas s i  ce monde a un sens qui le  dépasse. Mais je  s a is  que je  
ne connais pas ce sens e t  q u 'i l  m 'est im possible pour le  mo
ment de le  co n n a ître .

Que s ig n if ia  pour moi une s ig n if ic a tio n  hors de ma condi
tio n ?  Je ne pu is comprendre qu 'en  termes humains: ce que je  
touche, ce qu i me r é s i s t e ,  v o ilà  ce que je  comprends. E t ces 
deux c e r t i tu d e s ,  mon a p p é ti t  d 'ab so lu  e t  d 'u n ité  e t  l ' i r r é d u c 
t i b i l i t é  de ce monde à un principe ra tio n n e l e t  ra iso n n ab le , je 
s a is  encore que je  ne pu is le s  c o n c il ie r .  Quelle au tre  v é r i té  
p u is - je  reco n n aître  sans fa ire  in te rv e n ir  un esp o ir  que je  n 'a i  
pas e t  qu i ne s ig n if ie  r ie n  dans le s  lim ite s  de ma condition?

Eugène Ionesco formule la  même idée en termes p lus co ncrets:

Je vous avoue, to u t à f a i t  en tre  nous, que j ' a i  b ien  le  s e n t i 
ment que la  v ie  e s t  cauchemardesque, q u 'e l le  e s t  p én ib le , in 
supportable comme un mauvais réve. Regardez autour de vous: 
g u erres , ca tastrophes e t  d é sa s tre s , haines e t  p e rsécu tio n s , 
confusion, la  mort q u i nous gue tte , on parle  e t  on ne se comprend 
pas, nous nous débattons, comme nous pouvons, dans un monde qui 
semble a t t e i n t  d 'une grande f iè v re ; l'homme n 'e s t - i l  pas, comme 
on l ' a  d i t ,  l 'an im a l malade, n'avons-nous pas l 'im p re ss io n  que 
le  r é e l  e s t  faux, q u ' i l  ne nous convient pas? que ce monde n 'e s t  
pas no tre  v r a i  monde ? Autrement, non seulement nous ne vou
drions pas changer mais nous n 'au rions même pas conscience de 
son im perfection , du mal. Ce q u 'i l  y a de plus é trange c 'e s t  
que nous sommes a ttach és  à ce cauchemar r é e l ,  e t  que sa p ré 
c a r i té  nous semble p lus scandaleuse encore que son h o rreu r. : Nous 
sommes f a i t s  pour to u t  comprendre, nous ne comprenons que t r è s  
peu, e t  nous ne nous comprenons pas; nous sommes f a i t s  pour 
v iv re  ensemble e t  nous nous en tre-déch irons; nous ne voulons

^Ibid. .  p. 136.
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pas m ourir; c 'e s t  donc que nous sommes f a i t s  pour ê t r e  immor
t e l s  mais nous mourons. C 'e s t  h o rr ib le  e t  ce n 'e s t  pas s é r i 
eux, Quel c r e d i t  p u is - je  accorder a ce monde qui n 'a  aucune 
s o l id i t é ,  q u i fich e  le  camp? J 'a p e rç o is  Camus, j 'a p e rç o is  
A tlan  e t  soudain je  ne le s^ ap erço is  p lu s. C 'e s t r id ic u le .
Cela me f a i t  presque r i r e .

Une des conséquences "logiques" d 'une v ie  sans s ig n if ic a t io n  pour

r a i t  e t r e  le  su ic ide  mais le  philosophe le  r e j e t te  car l a  v ie  -  avec 

to u te s  ses l im ite s  e t  son incohérence -  e s t  to u t ce qui nous r e s te .

Se s u ic id e r  ne ré so u d ra it r ie n . D 'au tre  p a r t ,  en supprimant la  con

science, i l  c o n s t i tu e ra i t  une evasion , une resig n a tio n  e t  un consen—

® l'a b su rd e . E t de p lu s , s i  l'homme e s t  condamné à mort e t  

que l 'i d é e  de sa f in  -  ce châtim ent s i  incompréhensible -  l u i  r é 

pugne, pourquoi le  hâter?

La conclusion  dern ière  du raisonnem ent absurde e s t ,  en e f f e t  le  
r e j e t  du su ic id e  e t  le  m aintien de c e tte  confron ta tion  désespérée 
e n tre  l 'in te r ro g a t io n  h’omaine e t  le  s ilence  du monde. Le su ic id e  
s ig n i f i e r a i t  la  f in  de c e tte  co n fro n ta tio n  e t  le  raisonnem ent 
absurde considère q u 'i l  ne p o u r ra it  y souscrire  qu 'en  n ia n t ses 
propres prém isses. Une t e l l e  conclusion, selon l u i ,  s e r a i t  f u i t e  
ou d é liv ra n c e .

L'homme d o i t  au co n tra ire  v iv re  avec le s  yeux grand ouverts devant sa 

cond ition  e t  d o it  ê tre  en é t a t  permanent de rév o lte . Cet ê t r e  lu c id e  

q u i v i t  une v ie  "sans appel", e s t  l'homme absurde. Bien lo in  de dé

m issionner, i l  t i r e  son énerg ie de la  source même de son d ésesp o ir e t  

passe son ex istence  â l u t t e r  avec passion  e t  avec honnêteté. C ette  r é 

v o lte  envers la  condition  humaine re v a lo ris e  le  f a i t  d 'e x is te r  e t  anno- 

b l i t  l 'in d iv id u .
Conscience e t  ré v o lte . Ces re fu s  son t le  co n tra ire  du renoncement.

Eugène Ionesco, Notes e t  Contre Notes (P a ris : G allim ard, 1962), pp. 91-92.
n
A lb ert Camus, L'Homme ré v o lté  dans E ssa is , op. c i t . ,  pp. 41^-416.
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Tout ce q u 'i l  y a g d 'ir r id u c tib le  e t  de passionné le s  anime au con
t r a i r e  de sa v ie .

L 'absurde dev ien t donc une règ le  de v ie , f o r t  d i f f i c i l e  c e r te s ,  car c 'e s t

un déchirement constan t pour l'homme qui v o u d ra it av o ir le  co n fo rt d 'une

re l ig io n  e t  l a  croyance en l 'é t e r n i t é  mais e s t  obligé de reconnaître

que r ie n  ne ju s t i f i e  son e x is ten c e , que to u t e s t  i n u t i l e .

L 'absurde e s t  sa ten sio n  la  plus extrême, c e lle  q u 'i l  m ain tien t 
constamment d 'un  e f f o r t  s o l i t a i r e ,  car i l  s a i t  que, dans c e tte  
conscience e t  dans c e t te  rév o lte  au jour le  jo u r, i l  témoigne
de sa seule v é r i té  qu i e s t  le  d é f i ,

Puisqu'aucune morale n 'e s t  fondée, cela s i g n i f i e - t - i l  que tous le s  ac tes  

son t permis? Certainem ent, mais cela n 'im plique pas que r ie n  n 'e s t  dé

fendu, Le raisonnement, l 'ex p é rien ce  in s tru is e n t  l'homme de ses l i 

m ites, La l ib e r té  to ta le  d 'a c t io n  émanant de l 'in e x is te n c e  de Dieu équi

vau t a la  d isp o n ib il i té  to ta le  de l'homme envers lui'^-même e t  envers l 'h u 

m anité.

Oui, l'homme e s t  sa propre f in .  E t i l  e s t  sa ^gule f in .  S ' i l
veu t ê tr e  quelque chose, c 'e s t  dans c e tte  v ie .

L'homme absurde e s t  un ê tr e  ré v o lté  e t  sa rév o lte  se m anifeste par une

conscience a c tiv e ; un d é f i  envers sa propre condition  -  e t  par des ac tes  -

sans v aleu r ultim e -  mais que le u r  seul accomplissement j u s t i f i e .  Tel

l 'e f f o r t  de Sisyphe qui pousse son rocher. Ces a c te s  son t d 'a u ta n t

p lus " s ig n i f ic a t i f s ” s ' i l s  m aintiennent la  conscience en é v e i l .  Toute

c ré a tio n , tou te  oeuvre vau t donc su rto u t dans le  dépassement q u 'e l le  a

coûté à son au teu r.

0
Camus, Le Mythe de Sisjqshe, op. c i t , .  P, 139 

^Ibid.

^ Îb id . .  P. 166.
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Mais p e u t-ê tre  la  p lus grande oeuvre d * a rt a moins d'im portance 
en elle-même que dans l 'ép reuve  q u 'e lle  exige d 'u n  homme e t  l 'o c 
casion q u 'e l le  l u i  fo u rn it  de surmonter £ |s  fantômes e t  d 'appro
cher d 'u n  peu p lus p rè s , sa r é a l i té  nue.

La c réa tio n  absurde ne peu t fo u rn ir  de réponse; e l l e  i l l u s t r e ,  au con

t r a i r e  le s  f ro n tiè re s  du domaine de la  pensée e t  "sa ré s ig n a tio n  & n 'ê t r e

plus q u 'in te l l ig e n c e  q u i met en oeuvre le s  apparences e t  couvre d'images
12ce qui n 'a  pas de ra iso n " . Par excellence , l 'o e u v re  absurde d o it  r e 

f l é t e r  l 'a l i é n a t io n  de l'homme par rapport à l 'u n iv e r s  déraisonnable.

La Nausée, L 'E tranger, La Peste en sont de b r i l l a n t s  exemples. Le th é

â tr e  de Camus e t  c e r ta in e s  p ièces de S a rtre  reprennent ce courant de 

pensée, c e t  humanisme fondé sur le  dénuement e t  le  désespo ir de l'homme, 

S a r tre , cependant, p ro je tte  plus lo in  ses th é o r ie s  philosophiques e t  

é rig e  une philosophie brillamment formulée, l 'e x is te n t ia l is m e ,

S a rtre  e t  Camus ont f a i t  la  même expérience de l 'ab su rd e  mais, 

chez S a rtre , â l ’angoisse métaphysique s 'a jo u te n t  un m alaise devant le  

fourm illem ent de la  contingence e t  un sentim ent am bivalent, in té re ssé  

mais au ss i h o s ti le  envers le  genre humain, "L 'en fe r, c 'e s t  le s  au tre s" , 

nous enseigne H uis-C los. "Ka chute o r ig in e l le ,  c 'e s t  l 'e x is te n c e  de l 'a u 

tre*.', L 'e x is ten ce , qui p o u rra it  ê tre  un b ien  suprême s ' i l  n 'y  a v a it 

qu'une seule conscience, dev ien t un mal du f a i t  que l 'a u t r e  ex is te  e t  

q u 'i l  ne peut n i p a rtag e r son ex istence , n i communiquer, n i comprendre,

"Je su is  de tro p  p ar rap p o rt â l 'a u t r e "  comme l 'a u t r e  e s t  de tro p  par 

rapport a moi. Camus, lu i ,  lance, en e x a lta n t la  f r a te r n i té  e t  la  

s o l id a r i té ,  le  d é f i  le  p lus re te n t is s a n t  contre l 'a b s u rd e . Une au tre

^ ^ b id , .  p, 191 

^^Ibid,
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d iffé ren ce  fondamentale en tre  la  pensée de Camus e t  c e l le  de S a rtre , 

se trouve , su rto u t après 194?, dans la  question  de l 'e s s e n c e  ou de 

la  nature humaine.

Comme l 'in d iq u e  le  su b s ta n tif ,  l 'e x is te n tia l is m e  met l 'a c 

cen t sur l 'e x is te n c e  dont la  p r io r i t é  s 'a ffirm e  par rap p o rt à l ' e s 

sence q u i e s t  i l lu s o i r e .  I l  n 'y  a pas de nature humaine. L'homms n 'e 

x is te  que dans une s itu a t io n  e t  c 'e s t  par la  somme de ses ac tio n s  q u 'i l  

d é f in i t  son ê tre . I l  e s t  ce q u 'i l  f a i t .  L'homme e s t  l 'a v e n i r  de 

l'homme. Or, chez Camus, principalem ent dans son e s s a i  L'Homme r é 

v o lté , la  révo lte  e s t  pour a in s i  d ire  "transcendée".

Dans l'épreuve quotidienne qu i e s t  la  n ô tre , la  ré v o lte  joue le  
même rô le  que le  "cogito" dans l 'o rd re  do la  pensée; e l le  e s t  la  
première évidence. Mais c e tte  évidence t i r e  l 'in d iv id u  de sa 
so litu d e . E lle  e s t  un l i e u  commun qui fonde sur to u s .le s  hommes 
la  première v a leu r. Je me ré v o lte , donc nous sommes.

La ré v o lte  implique donc une v aleu r que l'opprim é place au-dessus de 

sa propre v ie , qu i e s t  commune â tous le s  hommes, e t  q u i e s t  en quel

que so rte  l 'e sse n ce  de l'homme.

L 'analyse de la  rév o lte  conduit au moins au soupçon q u 'i l  y a 
une nature humaine, comme le  pensaient le s  Grecs, e t  c o n tra ire 
ment aux p o stu la ts  de la  pensée contemporaine. Pourquoi se r é 
v o lte r  s ' i l  n 'y  a , en so i, r ie n  de permanent à p réserver?  C 'z s t 
pour toutes ex istences en même temps que l ’esclave se d resse , 
l o r s q u 'i l  juge que, par t e l  o rd re , quelque chose en l u i  e s t  
n ié  qui ne lu i  a p p a rtie n t pas seulement, mais qui e s t  l ie u  com
mun ou tous le s  hommes mêmg c e lu i  qui l 'i n s u l t e  e t  l'opprim e 
ont une communauté p rê te .

Dans la  rév o lte , l'homme se dépasse pour a u tru i e t  en a u tru i  e t ,  de ce

f a i t  l a  s o lid a r i té  prend un asp ec t métaphysique. La f in  de L'Homme

rév o lté  e s t  un hymne à c e tte  nouvelle éthique :

13Camus, L'Homme ré v o lté , op. c i t . .  p. ho2.

^ ^ Ib id .. p. 425.
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Peut-on, 5 terr;ellem ent, re fu se r  1 ' in ju s tic e  sans ce sse r de sa luer 
la  n atu re  de l'homme e t  la  beau ti du monde? no tre  réponse e s t  
ou i. C ette morale, en même temps insoumise e t  f id è le ,  e s t  en to u t 
cas la  seu le  à é c la i r e r  le  chemin d 'une rév o lu tio n  vraim ent ré a 
l i s t e ,  En m aintenant la  beauté, nous préparons ce jo u r de re n a is 
sance où la  c iv i l i s a t io n  m ettra au cen tre  de sa ré f le x io n , lo in  
des p rin c ip es  formels e t  des v a leu rs  dégradées de l 'h i s t o i r e ,  
c e tte  v e r tu  vivante qu i fonde la  commune d ig n ité  du monde e t  de 
l'homme, e t  que-nous avons m aintenant à d é f in ir  en face d 'u n  monde 
qui l ' i n s u l t e .

La rév o lte  ne s ig n if ie  pas une ré b e ll io n  aveugle e t  in c o n trô lé e . "Appa

remment nég a tiv e , p u isq u 'e lle  ne crée r ie n , la  ré v o lte  e s t  profondément 

p o s itiv e  p u isq u 'e lle  révèle  ce q u i, en l'homme, e s t  to u jo u rs  a défen

dre E lle  n'admet n i le  m eurtre, n i  le s  te r re u rs  i r r a t io n n e l le s  t e l

que le  fascism e n i le s  te r re u rs  ra tio n n e lle s  des régimes s o c ia l is te s  -  

a u tre  p o in t su r leq u e l Camus e t  S a rtre  d if f è re n t  fortem ent.

L'engagement s a r t r ie n  e s t  avant to u t a c tio n . I l  exprime 

l 'a c t e  même par lequel on s'engage dans une condition  où l 'o n  devra 

r e s te r .  I l  implique un choix basé su r l 'e x p é rie n c e  e t  la  conscience 

p ersonnelles mais non sur des v a leu rs  consacrées. Le choix e s t  source 

d 'ango isse  du f a i t  que l'homme se trouve toujours "en s i tu a t io n " ,  

parce q u ' i l  e s t  in é v ita b le , q u 'i l  d o i t  se fa ire  sans que l 'in d iv id u  

puisse juger de sa valeur e t  parce q u ' i l  met en q uestion  son au teu r e t  

to u te  l'h u m an ité . Le choix e s t  donc une re sp o n sa b ilité  a c t iv e .  La ré 

v o lte  camusier.ne a p p a ra ît donc comme un engagement v a lo r is é ,  p u isq u 'e lle  

se base su r une v é r i té  constante» la  nature humaine. En résumé, s i  Sar

t r e  se s e r t  de l 'a b s u rd ité  du monde pour co n stru ire  une morale empirique. 

Camus y prend appui pour re tro u v e r une morale de l a  d ig n ité  e t  de la  no

b lesse , morale qui conduit a un c e r ta in  héroïsme.

Pour le s  deux é c r iv a in s , l 'o eu v re  d 'a r t  e s t  une c réa tio n

^^Ibid. .  pp. 679-680.



-1 3 -

valab le  p a rc  ̂ qu*elle  co n s titu e  un appel p lu tô t  qu 'un jugement.

Pour Camus, "c r# e r, c 'e s t  v iv re  deux fo is " ,^ ^  c 'e s t  donner une force

â son d e s tin . Lo th é â tre  des deux au teu rs  e s t  e ssen tie llem en t un

th é â tre  d 'id é e s  dans leq u e l l 'a c t i o n  prend une nouvelle dimension.

P hysical a c tio n , g en era lly  v io le n t ,  takes a new value as  tre a te d  
by S a r tre  and Camus since t h e i r  b as ic  philosophy c o n s is ts  in  des
tro y in g  the importance t r a d i t io n n a l ly  accorded to  m otives. What 
r e a l ly  counts are  not the reasons fo r  an a c t  but the a c t  i t s e l f ,  
i t s  p re sen t s ig n ifican ce , and the s ig n ifican ce  i t  gives to  the 
ch a rac te r  and the world. In  o th e r words, the search fo r  the psy
ch o lo g ica l c a u sa lity  o f an a c t  i s  e i th e r  shown to  be v a in  o r r e 
placed by an in v e s tig a tio n  o f the a c t 's  s ig n ifican ce .

L 'in te n s i té  de l 'a c t i o n  dépend de la  g ra v ité  des a c te s ; la  v io lence 

joue tou jou rs  un rô le  p rim ord ia l, S a r tre  e t  Camus y voyant un signe de 

no tre  époque. Selon le u r  ph ilo soph ie , l 'in d iv id u  e s t  son a c te ;  i l  

d o i t  l'assum er se u l, i l  d o i t  s o u f f r i r  seu l e t  mourir s e u l. La s o l i 

tude e s t  un des themes le s  p lus marquants du th é â tre  de ces deux d ra 

maturges. T o u te fo is , l 'u n iv e r s  dram atique de S a rtre  e s t  p lus r é a l i s te  

que c e lu i de Camus. L 'au teu r de La Nausée place ses personnages dans 

un décor co n cre t e t  cu ltiv e  la  couleur lo c a le . Le langage se p l ie  à 

chaque ind iv idu  e t  se v u lg a rise  s i  besoin e s t  tan d is  que chez Camus, 

le  cadre e t  l a  langue r e s te n t  to u jo u rs  a b s t r a i t s .  Ses p ièces ressem

b len t â des a llé g o r ie s  a lo rs  que c e l le s  de S artre  son t é c r i te s  dans 

un contexte h is to r ic o -n a tu r a l is te .  Cependant, malgré le u rs  d iffé re n c e s , 

S a rtre  e t  Camus ont créé un nouveau genre d 'oeuvre qu i demeure essen

tie llem en t concrète e t  dramatique to u t en p o rtan t une philosophie sur

^^Camus, Le Mythe, op. c i t . ,  p . 173.
17Jacques Guicharnaud, Modern French Theatre from Giraudoux to Genet 

(New Haven and London; Yale U n iv ersity  P ress , 196?), p. 136.
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la  scène. A in s i, le  problème fondamental de la  d é f in i t io n  de l'homme 

e t  du monde e s t  réellem ent p résen té  en ac tes  v iv a n ts . Cependant, 

S a rtre  e t  Camus n 'o n t pas rompu avec la  p lu p art des conventions th é

â t r a le s .  La forme e s t  t r è s  c la ss iq u e , la  s tru c tu re  de l a  p ièce , lo 

gique e t  le s  personnages fermement dessin és . Comme le  souligne 

Léonard Pronko, s i  le s  principaux au teurs de c e tte  période -  e t  avec 

S a rtre  e t  Camus f ig u re n t Anouilh, Giraudoux e t  Salacrou -  t r a i t e n t  de 

problèmes sé rieu x , vo ire  même métaphysiques, s ' i l s  fo n t qu 'un symbole

ou une idée é c lip se  p a rfo is  le s  personnages ou l 'i n t r i g u e ,  i l s  ne s 'é -
 ̂ * 18c a r te n t guère des conceptions r é a l i s t e s  t ra d it io n n e lle s  du th é â tre .

Même s i  1 ' i r r a t io n n a l i té  de la  cond ition  humaine co n s titu e  la  base du

thème de le u rs  p ièces , ces é c riv a in s  la  p résen ten t sous la  forme d 'un

raisonnement lu c id e  e t  c o n s tru it  avec une logique rigoureuse .

Or, vers  le s  années cinquante, ap p a ra ît une nouvelle forme

de th é â tre , hautement o r ig in a le  e t  bap tisée ta n tô t  Théâtre d 'A vant-

Garde, ta n tô t  Théâtre de l'A bsurde, ta n tô t  Nouveau T h éâ tre . Cette

nouvelle m an ifesta tion  th é â tra le  reprend a son compte la  philosophie

de l'A bsurde mais le  f a i t  en abandonnant le s  procédés conventionnels

e t  en f a is a n t  co ïncider le  fond avec la  forme.

While S a r tre  and Camus express the new content in  the old conven
t io n ,  The Theatre o f  the Absurd goes a s tep  fu r th e r  in  try in g  to 
achieve a u n ity  between i t s  b asic  assumptions and the form in  
which they  are  expressed. In  some senses, the th e a tre  of S a rtre  
and Camus i s  le s s  adequate as an expression o f  the  philosophy of 
S a rtre  and Camus -  in  a r t i s t i c ,  as d i s t in c t  from philosophic, 
terms -  than  the Theatre o f the Absurd.

^^ éo n ard  C. Pronko, Théâtre d 'avan t-garde (P a ris : Donoél, 1963)i p. 31.

^^Martin E ss lin , 
bleday, 1961), p. XX.

19M artin E ss lin , The Theatre o f the Absurd (Garden C ity , N.Y.: Dou-
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Comme le  remarque M artin E ss lin , le  th é â tre  de ces deux éc riv a in s  comporte

une c o n tra d ic tio n  p u is q u 'i l  implique tac item en t que le  d iscours logique

peut o f f r i r  des so lu tio n s  v a lid es  e t  que l 'a n a ly s e  du langage peut amener
20â la  découverte de concepts fondamentaux -  le s  idées p la to n ic ien n es.

En quoi le s  t r o i s  expressions -  Théâtre d 'av an t-g ard e , Nouveau Théâtre 

e t  Théâtre de l'A bsurde d i f f é r e n t-e l le s ?  Ces t r o i s  ap p e lla tio n s  désignent 

une forme d 'ex p ress io n  th é â tra le  contemporaine préoccupée par l 'a b s u rd ité  

e t  l 'in c e r t i tu d e  de la  condition humaine. Toutefois le s  deux prem ières 

sont q u a n tita tiv e s  e t  ne fo n t pas de d is t in c t io n  en tre  le  genre des d i f f é 

ren tes  p ièces a lo rs  que le Théâtre de l'A bsurde e s t  défin itiv em en t a n t i 

l i t t é r a i r e .  I l  s 'é c a r te  de ce f a i t  du Théâtre d 'avant-garde poétique r e 

présen té  par Michel de Gheldérode, Jacques A udiberti, Georges Neveux, Georges
21

Schéhadé, Henri P ich e tte  e t  Jean V au th ier.

2°I b id .
21

Dans un a r t i c l e  f o r t  in té re s s a n t i n t i t u l é  "The Theater of the Absurd ;

tro p  conceptuelle  e t  périmée. I l  s'empoî 
contre l 'é lé m e n t n ég a tif  du mot "absurde" qu i, d i t - i l ,  implique seu le 
ment l'ab sen ce  de ce rta in es  q u a li té s  p lu tô t que la  présence d 'a u tr e s .  I l  
ne v o i t  que l 'a s p e c t  immédiat de l'A bsurde e t  non son côté p o s i t i f .
H r is t ic  p r é fé r e r a i t  d é f in ir  le  th é â tre  contemporain comme un ensemble 
de métaphores poétiques p résen tées sous une forme dram atique. Mais 
n 'e m p lo ie - tr i l  pas l 'a d j e c t i f  "poétique" d 'une façon ambigüe? I l  a 
ra iso n  ^ûand i l  é c r i t  que Ionesco, B eckett e t  P in te r  ont créé une nou
v e lle  s tru c tu re  dramatique mais s 'a g i t - i l  en f a i t  d 'u n  renouveau du d ra 
me poétique? L 'accen t chez ces d if f é r e n ts  dramaturges -  e t  M artin Ess- 
l i n  a judicieusem ent é ta b l i  une d iffé ren ce  en tre eux e t  ceux qu i rep ré 
sen ten t le  Théâtre d 'avan t-garde poétique -  ne se trouve pas sur le  lan 
gage mais su r la  rep résen ta tio n  de la  condition  humaine. S i la  poésie 
e s t  p résen te , c 'e s t  q u 'e l le  j a i l l i t  spontanément, fo rtu item en t e t  indé
pendamment, d 'une s itu a tio n  concrète . La nouvelle d é f in it io n  de M. H ris tic  
p o u r ra it  e tr e  ju s t i f ié e  s ' i l  e x p liq u a it  ce q u 'i l  entend par "poétique" 
e t  Poésie e t  q u 'a lo rs , i l  s itu e  le  th é â tre  de lor.exco, de B eckett, d'A 
damov, d 'A rrab a l, de P in te r e t c . . . p a r  rapport à c e lu i des dramaturges 
qui é c riv e n t avec une in te n tio n  e s th é tiq u e  e t  u t i l i s e n t  le  langage à 
des f in s  poétiques.
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Ces au teu rs  u t i l i s e n t  le  rêve e t  la  f a n ta is ie  d 'une façon plus e s th é 

tiq u e  e t  i l s  on t moins tendance a sou ligner le  cô té grotesque e t  v io 

le n t  de l 'e x is te n c e .  Enfin, le u r  emploi du langage e s t  to talem ent d i f 

fé re n t,  leu rs  p ièces co n s titu an t de longs poèmes à l 'im a g e rie  superbe.

Au c o n tra ire , avec le  Théâtre l'A bsurde, le  sp ec ta teu r a s s is te  à une 

dévaluation  ra d ic a le  du langage qui va même ju sq u 'à  se d é s in té g re r  chez 

un au teu r comme B eckett, La poésie n 'e s t  pas absente mais e l le  prend 

sa source dans des images scéniques concrètes,

The elem ent of language s t i l l  p lays an im portant, y e t subordinate, 
p a r t  in  th i s  conception, but what happens on the stage transcends, 
and o ften  c o n tra d ic ts , the words spoken by the ch a rac te rs . In  Io 
nesco 's  The C hairs, fo r  example, the p o e tic  content o f a powerful
ly  p oetic  p lay  does not l i e  in  the banal words th a t  are u tte re d  but 
in  the f a c t  th a t  they are  spoken to  an ever-growing number o f empty 
c h a ir s ,

Le tra item en t du langage, son absence de cohérence e t  de logique n 'e s t  

pas la  seule c a ra c té r is tiq u e  du Théâtre de l'A bsurde, Les p ièces de ce 

nouveau genre dramatique comportent d 'a u tr e s  t r a i t s  à savo ir l'ab sen ce  

d 'in tr ig u e  -  la  s tru c tu re  é ta n t le  plus souvent c ir c u la i re ,  c 'e s t - à - d i r e  

n 'ay an t n i début n i f in  -  le  manque de profondeur e t  d 'i n t é r ê t  -  au sens 

t ra d it io n n e l -  psychologique des personnages qui ap p ara issen t comme des 

fantoches d é r is o ire s  aux gestes mécaniques. Ce n 'e s t  plus une pièce 

"bien f a i te "  p ré sen tan t une pein tu re des moeurs rehaussée d 'une in tr ig u e  

mélodramatique ou piquante pour te n i r  le  pub lic  en émoi; c 'e s t  au con

t r a i r e  une succession de scènes ta n tô t  nébuleuses, ta n tô t  fa n ta s tiq u e s , 

co n tra s ta n t avec des numéros de cirque ou de m usic-hall. Quant aux themes, 

i l s  son t suggérés sous forme d'images concrètes p lus e ffic a ce s  qu 'un la n 

gage e x p l ic i te .  Le thème p rin c ip a l e s t  b ien  sur la  d i f f i c u l té  d 'e x is te r  -

^ s s l i n ,  Qp, c i t , .  P, XXi,
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c *est-à~ d ire , la  confron ta tion  de l'homrie e t  de l 'u n iv e rs  absurde, la  

h an tise  de l a  mort, l 'a n g o is se  physique e t  métaphysique -  auquel se r a t 

tach en t d 'a u tr e s  problèmes in h éren ts  à la  condition  humaine : l a  so litu d e , 

l 'im p o s s ib i l i té  de to u te  communication, le  remords, la  c u lp a b i l i té ,  la  

v io len ce , la  m écanisation de la  v ie ,  le s  préjugés e t  le s  en traves q u 'in 

f l ig e  la  S ocié té  -  en p a r t ic u l ie r  la  c la sse  bourgeoise -  ou la  c e llu le  

fa m ilia le  t ra d it io n n e lle .

Les au teu rs, dont on groupe commodément le s  oeuvres sous le  non 

du Théâtre de l'A bsurde, ne fo n t p a r t ie  d'aucune école n i de mouvement. 

Chacun d 'e n tr e  eux e s t  au c o n tra ire  f o r t  in d iv id u a lis te  e t  a une approche 

personnelle  envers son a r t .  Cependant leu rs  p ièces r e f lè te n t  la  même an

g o isse , le s  memes préoccupations, le s  mêmes émotions qui son t c e lle s  de 

l'homme du XXe s iè c le  plongé dans un univers q u 'i l  ne comprend pas. Le

Théâtre de l'A bsurde e s t  une des expressions le s  p lus re p ré se n ta tiv e s
23

de la  s i tu a t io n  a c tu e lle  de l'homme o c c id en ta l, I l  marque la  f in  du 

th é â tre  de complaisance e t  du th é â tre  de réassurance; i l  indique un r e 

to u r aux o rig in es  même du Drame: une expérience quasi mystique en tre  le  

sp ec ta teu r e t  le  spectacle .

Concerned as i t  i s  w ith the u ltim a te  r e a l i t i e s  o f the human condi
t io n , the r e la t iv e ly  few fundamental problems of l i f e  and death , i s o 
la t io n  and communication. The Theater of the Absurd, however, gro
tesque , friv o lo u s , and ir r e v e re n t  i t  may appear, rep re sen ts  a re tu rn  
to  the o r ig in a l, re lig io u s  fu n c tio n  of the th ea tre  -  the confronta
t io n  o f man with the spheres of myth and re lig io u s  r e a l i ty .  Like 
an c ien t Greek tragedy and the medieval mystery plays and baroque a l 
le g o r ie s , the Theater of the Absurd i s  in te n t  on making i t s  audieng^ 
aware of man's precarious and m ysterious p o s itio n  in  the universe.

Hais le  th é â tre  de l'Absurde n 'ex p liq u e  pas comme le  f a is a ie n t  la  tragéd ie

^^I b i d . ,  p, X ii,
2hIb id , ,  p, 293.
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grecque ou l 'a l l é g o r i e  médiévale, le s  r e la t io n s  de Dieu envers l'homme, 

i l  communique l ' i n t u i t i o n  de l 'a u te u r  quant à la  s itu a t io n  de l'homme, 

sa v is io n  du monde e t  sa façon d 'e x is te r .  Par la  p ré se n ta tio n  de ces 

"paysages in té r ie u r s "  que sont le s  p ro je c tio n s  d 'é t a t  d 'e s p r i t ,  de rêves 

e t  de te r r e u r s ,  le  Théâtre de l'A bsurde a t t e i n t  â une v é r i té  p lus au

then tique que l e  th é â tre  tra d it io n n e l .  De la  même manière qu 'un  t a 

bleau a b s t r a i t  évoque chez c e lu i qui le  contemple une émotion purement 

su b jec tiv e  e t  p e rso n n e lle , de même le  Théâtre de l'A bsurde é v e i l le  chez 

le  sp ec ta teu r un sentim ent authentique e t  profond, un appel â sa se n s i

b i l i t é  d 'ê t r e  humain e t  une p r ise  de conscience nouvelle de sa r é a l i t é  

e t  de sa co n d itio n .

J 'a i  même to u jo u rs  pensé que la  v é r i té  de la  f ic t io n  e s t  p lus pro
fonde, p lu s  chargée de s ig n if ic a t io n  que la  r é a l i t é  quo tid ienne,
Le réa lism e , s o c ia l i s te  ou pas, e s t  en deçà de la  r é a l i t é .  I l  la  
r é t r é c i t ,  l 'a t t é n u e ,  la  fausse , i l  ne t i e n t  pas compte de nos v é r i 
té s  e t  obsessions fondamentales s l'amoui*, la  mort, l 'étonnem ent.
I l  p résen te  l'homme dans une p ersp ec tiv e  ré d u ite , a lié n é e ; no tre  
v é r i té  e s t  dans nos rêves, dans l 'im a g in a tio n ; to u t,  à chaque in 
s ta n t ,  confirma c e tte  a ffirm a tio n . La f ic t io n  a précédé la  s c i 
ence, Tout ce que nous rêvons, c 'e s t - à - d i r e  to u t ce que nous dé
s iro n s , e s t  v ra i  ( le  mythe d 'I c a re  a précédé l 'a v ia t io n ,  e t  s i  
Ader e t  B lé r io t  ont vo lé , c 'e s t  parce que tous le s  hommes av a ien t 
rêvé l 'e n v o l ) .  I l  n 'y  a de v ra i  que le  mythe; l 'h i s t o i r e ,  te n 
ta n t  de le  r é a l i s e r ,  le  d é fig u re , le  r a te  à m oitié ; e l l e  e s t  im
p o stu re , m y s tif ic a tio n , quand e l le  prétend  avo ir " ré u s s i" . Tout 
ce que nous rêvons e s t  r é a l is a b le .  La r é a l i té  n 'a  pas à ê t r e  r é 
a l is a b le :  e l le  n 'e s t  que ce q u 'e l le  e s t .  C 'e s t le  rêveu r, ou le  
penseur, ou le  savant, q u i_ est le  ré v o lu tio n n a ire , c ’e s t  lu i  qu i 
te n t  de changer le  monde.

Ce n 'e s t  pas avec une in tr ig u e  hab ile  que le  dramaturge de l 'a b su rd e  

crée un élément de suspense, c 'e s t  en exposant la  g ra v ité  du s o r t  hu

main q u ' i l  a t t e i n t  à un niveau de ten sio n  dram atique, ten sio n  pas tou

jours perçue immédiatement ou reconnue comme te l l e  mais qui s 'im posera

25Ionesco , on, c i t . ,  p, h .
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au sp ec ta teu r après chute du rid eau . En e f f e t ,  tou te  pièce ab

surde co n s titu e  un bloc que l ’on d o i t  examiner globalement. Du f a i t  

de sa s tru c tu re ,  généralement c i r c u la i r e ,  une d isse c tio n  e t  une ana

ly se  de chaque ac te  nu isen t à la  compréhension de l ’oeuvre. A in si, 

chaque ac te  de En A ttendant Godot ne trouve sa fo rce t e r r i f i a n te  que 

par rap p o rt à l ’a u tre .

"L’oeuvre d ’a r t  d o it  con ten ir en elle-même e t  c r i s t a l l i s e r  

une plus grande complexité des débats dont e l le  e s t  la  réponse ou l ’in -
26 ^te rro g a tio n  p lus ample". A lors que le  th é â tre  fo u rn is s a it  au sp ec ta 

te u r  des so lu tio n s  to u tes  f a i te s ,  sans que cela  ne l u i  coûte d ’e f fo r t ,  

c e lu i - c i  d o i t  m aintenant formuler des questions s ’i l  veu t s a i s i r  la  

s ig n if ic a t io n  profonde de la  p ièce ,

The t o t a l  a c tio n  of the p lay , in stead  of proceeding from p o in t A 
to  p o in t E, as in  o ther dram atic conventions, g radually  b u ild s  up 
the complex p a tte rn  of the p o e tic  image th a t  the p lay  exp resses.
The s p e c ta to r ’s suspense c o n s is ts  in  w aiting  fo r  the gradual com
p le tio n  o f th is  p a tte rn  which w il l  enable him to  see the image as 
a whole. And only when th a t  image i s  assembled -  a f te r  the f in a l  
c u r ta in  -  can he begin to  exp lo re , no t so much i t s  meaning as i t s  
s tru c tu re ,  tex tu re  and impact. '

Une au tre  ra iso n  pour la q u e lle  la  compréhension d ’une pièce absurde 

se f a i t  "à retardem ent" e s t  l 'é lém en t comique. Que ce s o i t  en regardan t 

La C an ta trice  chauve de Ionesco ou Le T ricy cle  d ’A rrabal, le  pub lic  e s t  

secoué par des é c la ts  de r i r e  pendant presque toute la  durée de la  r e 

p ré sen ta tio n , le  comique j a i l l i s s a n t  spontanément du côté invraisem bla

ble de la  s i tu a t io n ,  ( l ’in te rc h a n g e a b ilité  des p e rso n n a lité s , l a  p r o l i f é 

ra t io n  des o b je ts  ) ou du langage même (a sso c ia tio n s  in s o l i te s  -  c a r ic a -  

tu r is a t io n s )  ou encore des gestes par le u r  clowneries ou le u r  ca rac tè re

I b id . .  P. V II.

E s s lin , op. c i t . ,  pp. 30$-306.
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autoinatiq u e. Toutefois, le  comique prend des accents tragiques par

ticulièrem ent émouvants chez Beckett,

L'élément d'humour cruel apporte un peu de détente dans l'atm os
phère déprimante, e t  en même temps rehausse l ' e f f e t  tragique en 
soulignant le  role de l'homme comme victim e qui n 'e s t  pas a sa 
p lace, e t  qui finalement, ne peut être prise au sérieux parce 
q u 'i l  n'y a personne pour être témoin de sa souffrance,

29C 'est un "humour de la  souffrance humaine” a lors que, chez Ionesco, 

le  r ire  éc la te  plus franchement parce que le s  personnages sont des 

pantins -  i l  y a donc plus de distance entre eux e t  le  spectateur -  e t  

q u 'ils  sont incapables d'évaluer la  douleur de leur t r is t e  condition. 

D'autre part, comme le  dramaturge le  souligne, le  r ire  e s t  la  seule  

réaction p ossib le , même s ' i l  e s t  amer, devant l'ab su rd ité  de la  condi

tion  humaine.

Le pessimisme, comme une double négation, peut en somme se nier  
e t  ressembler a une affirm ation: s i  tout e s t  f u t i le  e t  dénué de 
se n s ,e t  s i  pourtant la  v ie  e s t  tout ce que nous avons, nous pou
vons aussi bien en t ir e r  le  m eilleur parti p ossib le , e t  r ire  non 
seulement du rid icu le e sp r it  sérieux des autres, mais de nos pro
pres d é s illu s io n s ,3

D'autre part, l e  comique in te n s if ie  le  sens tragique de la  p ièce.

La lumière rend l'ombre plus obscure, l'ombre accentue la  lumi
ère. Je n 'a i jamais compris, pour ma part, la  d ifférence que 
l 'o n  f a i t  entre comique e t  tragique. La comique étant l ' in t u i 
tion  de l'absurde, i l  me semble plus désespérant que le  tragique. 
Le comique n 'offre pas d 'issu e . Je d is  "désespérant”, mais en 
r é a lité ,  i l  e s t  au-delà ou en deçà du désespoir ou de l'e sp o ir ,''

Ionesco va plus lo in  e t  affirme que comique e t  tragique ne s'opposent

28Pronko, op. c i t . .  p. 48.

^^Ibid , , p, 139.

3°Ib id , ,  pp. 246-249,
31Ionesco, op. c i t . ,  pp. 13-14,
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pas réellem ent dans son th é â tre  mais q u 'i l s  co ex is te n t, s 'ex acerb en t 

e t  c o n s titu e n t un é q u ilib re  dynamique qui crée une tension  fondamen

talem ent dram atique. En conclusion, l'humour e s t  un élément e s se n tie l  

de la  pièce absurde comme i l  e s t  la  réponse par excellence de l'homme 

absurde à l 'u n iv e r s .

Pour ce qu i e s t  de l'humour i l  n 'e s t  pas seulement la  seule v is io n  
c r i t iq u e  v a lab le , i l  n 'e s t  pas seulement l 'e s p r i t  c r i t iq u e  même 
mais -  contrairem ent à l 'é v a s io n , à la  fu ite  qui ré su lte  de l ' e s 
p r i t  de système nous en tra în an t sous le  nom de Réalisme dans un 
rêve g e lé , hors de tou te  r é a l i t é  -  l'humour e s t  l 'u n iq u e  se n s ib i
l i t é  que nous ayons de nous détacher -  mais seulement après l 'a v o i r  
surmontée, a ssim ilée , connue -  de no tre  condition  humaine comico- 
trag iq u e , du m alaise de l 'e x is te n c e . Prendre conscience de ce quig 
e s t  a tro ce  e t  en r i r e ,  c 'e s t  devenir m aître de ce qui e s t  a tro ce .

Le Théâtre de l'A bsurde n 'e s t  pas un th é â tre  in te l le c tu e l  pas p lus qu'un 

th é â tre  d id ac tiq u e . S i l 'a u te u r  a un "témoignage", ce n 'e s t  pas un mes

sage.

Apporter un message aux hommes, v o u lo ir d ir ig e r  3.e cours du monde 
ou le  sauver, e s t  l 'a f f a i r e  des fondateurs de re l ig io n , des mora
l i s t e s  ou des hommes p o litiq u e s  -  le sq u e ls , en tre  paren thèses, s 'e n  
t i r e n t  p lu tô t mal, comme nous sommes payés pour le  sav o ir. Un d ra 
maturge se borne à é c r ire  des p ièces, dans le sq u e lle s  i l  ne peut 
o f f r i r  qu 'un témoignage, non po in t un message d id ac tiq u e , mais un 
témoignage personnel, a f f e c t i f ,  de son angoisse e t  de l 'a n g o isse  
des a u tre s , ou ce qui e s t  r a re ,  de son bonheur; ou bien i% y ex
prime ses sentim ents, trag iques ou comiques, sur la  v ie ,^ ^

La p lu p a rt des p ièces idéologiques ne sont r ie n  d 'a u tre  que la  v u lg a r i

sa tio n  d 'une id éo lo g ie . L'oeuvre d 'a r t  a un système d 'ex p ressio n  qui 

lu i  e s t  propre ; e l l e  possède ses propres moyens d 'appréhension du ré e l  

e t  dev ien t m iro ir, "p rise  de conscience, h is to ire  -  o rien tée  au delà  de 

l 'h i s t o i r e  vers la  r é a l i té  la  plus p r o f o n d e " , L e  f a i t  que le  Théâtre

^^Ib id , ,  p, 122, 

33lb id ,,  p. 72, 

^ Ib id , ,  p. 18,
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de l'A bsurde ne s o i t  pas idéologique ne s ig n if ie  pas q u ' i l  e s t  dépour

vu d 'id ées '. Au c o n tra ire , p u is q u 'i l  représen te  l 'e x p re s s io n  de la  con

d it io n  humaine sous sa forme la  p lus complete, sans r e s t r ic t io n s  so c i

a le s , p o lit iq u e s , philosophiques ou h is to r iq u e s , ce sont le s  idées qui 

se dégagent de lu i .  Ces idées son t p résentées dans un langage v isu e l 

a u ss i b ien  q u 'aud ib le  qu i f a i t  v ib re r  ce q u 'i l  y a de p lus profond chez 

le  sp e c ta teu r. L 'au teu r, en exposant ses obsessions fondamentales ex

prime son humanité e t  r e jo in t  spontanément tous le s  hommes au delà  des 

b a rr iè re s  psychologiques, p o litiq u e s  e t  so c ia le s  e t  a t t e i n t  a in s i  une 

u n iv e rsa li té  c lassiq u e .

P ourtan t le  Théâtre de l'A bsurde n 'e s t  pas goûté du grand 

pub lic  qui p ré fè re  le s  v i e i l l e s  formules th é â tr a le s ,  le  th é â tre  qui 

"exprime une psychologie périmée, une construc tion  b o u lev ard ière , une 

prudence bourgeoise, un réalism e q u i peut ne pas s ' i n t i t u l e r  conven

tio n n e l mais qui l ' e s t ,  une soumission à des dogmatismes menaçants 

pour l ' a r t i s t e " , L e s  dramaturges de ce nouveau th é â tre  sont p a r t i 

culièrem ent h o s ti le s  envers le s  bourgeois q u i se conforment sans r é 

f lé c h ir  e t  se la is s e n t  d i r ig e r .  Le th éâ tre  de l'A bsurde peut c o n tr i

buer à la  redécouverte de l a  l ib e r t é  d 'e s p r i t  en o b lig ean t le  specta

te u r  à ê tr e  honnête avec lui-même e t  à s 'in te r ro g e r .

En conclusion, le  Théâtre do l'A bsurde e s t  une "construc tion , 

une a rc h ite c tu re  mouvante d 'im ages scéniques" où se fondent la  connais-

^^Ibid. ,  p, 18, 

^^Ib id , , p, 36, 

^̂ Ib id . .  p. 15.
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sance e t  l 'in v e n tio n , le  rS e l e t  l 'im a g in a ire , l 'in d iv id u e l  e t  le  co l

l e c t i f ;  le  langage s im p lif ié , dém ystifié  e t  p a r conséquent e n r ic h i peut 

re tro u v e r to u te s  le s  r é a l i t é s  q u 'e l le s  so ie n t neuves, anciennes, p a r t i 

c u liè re s  ou u n iv e rse lle s .

C ette  d é f in it io n  r e jo in t  le  concept d 'Antonin A rtaud, ce 

q u 'i l  a p p e la it  le  Théâtre de cru au té . En 1938, dans son e s s a i  in t i tu l é  

Le Théâtre e t  son Double, Artaud se r é v o l ta i t  déjà  con tre  le  th é â tre  de 

son époque e t  con tre  le  langage q u ' i l  " fa u t b r is e r  pour toucher la  

v ie " ,^ ^  Ebloui par le  th é â tre  b a l in a is ,  i l  t i r e  ses propres conclusions 

â sa v o ir  que le  langage th é â t r a l  d e v a it ê t r e  co n s titu é  par un élément 

p la s tiq u e  a u s s i b ien  qu 'un élément a u d i t i f  -  c e lu i - c i  m usical au tan t que 

v e rb a l -  e t  que ce nouveau langage é le v a i t  l a  p ièce a un niveau re lig ie u x  

e t  métaphysique, "Le th é â tre  b a l in a is  remet l e  th é â tre  à son p lan  de 

c ré a tio n  autonome e t  pure, sous l 'a n g le  de l 'h a l lu c in a t io n  e t  de la  

peur". C 'e s t  un th é â tre  d'im ages fu lg u ran tes  aux q u a li té s  hypnotisan tes. 

Cruauté ne s ig n if ie  pas forcém ent v io lence physique; " to u t ce qu i a g i t  

e s t  une cruau té , c 'e s t  sous c e t te  idée d 'a c t io n  poussée â bout e t  ex

treme que le  th é â tre  d o i t  se r e n o u v e l e r " .R e j o i g n a n t  d 'une certa in e  

façon l a  notion a r is to té l ic ie n n e  d 'u n  th é â tre  de c a th a rs is ,  le  th éâ tre  

de cruauté l ib è re  le s  fo rces  m aléfiques a u ta n t que bénéfiques e t  c o n s ti

tue une so rte  d 'exorcism e c o l l e c t i f  qu i o b lig era  le s  sp ec ta teu rs  â ô te r  

le u rs  masques. Comme plus ta rd  le s  dramaturges de l'A bsurde, Artaud

0*7
Antonin Artaud, Le Théâtre e t  son Double dans Oeuvres Complètes, 

tome 4 (P a r is ;  G allim ard, 1964), p, 18,

3^ Ib id , ,  P, 102, 

3 9 lb id ,, P. 102,
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c ro y a it à l 'in f lu e n c e  profonde du th é â tre  su r la  c iv i l i s a t io n :

I l  fa u t c ro ire  à un sens de la  v ie  renouvelée par le  th éâ tre  
e t  ou l'homme impavidement se rend m aître de ce qu i n 'e s t  pas 
encore e t  le  f a i t  n a î t r e .  E t to u t  ce q u i n 'e s t  pas peut en
core n a ître  pourvu que nous ne nous contentions pas de demeu
re r  de simples organes d 'en reg is trem en t.

Les exigences d 'Antonin Artaud sont devenues c e l le s  dont se réclam ent 

le s  au teurs dramatiques d 'a u jo u rd 'h u i: c 'e s t - à - d i r e  le  re fu s  d 'un  th é 

â tre  psychologique, le  r e j e t  du Réalisme e t  du N aturalism e, le  re to u r  

au mythe e t  à la  magie, la  royauté de l 'o n ir iq u e  e t  l 'im portance  du 

langage des gestes e t  des mouvements. Enfin  le s  a b su rd is te s  te n te n t 

individuellem ent de provoquer chez le  sp ec ta teu r le  bouleversement 

e s s e n tie l  qu i é t a i t  pour Artaud la  m ission du th é â tre .

^°I b id . .  P. 18.



CHAPITRE i n  

LE BAROQUE ET L'ABSURDE

Lorsque l 'o n  p a rle  du XVIIe s iè c le , on évoque généralement 

une époque grandiose, auréolée par le  p re s tig e  de Louis X r/, le s  fa s te s  

de V e rsa ille s , l ' a r t  de t r o i s  dramaturges: C o rn e ille , Racine e t  Molière, 

le  génie de deux m aîtres à penser: D escartes e t  P asca l, l 'in te l l ig e n c e  

de La Rochefoucauld, la  f in e sse  de Madame de La F ay e tte , le  charme de 

Madame de Sévigné, l'a im ab le  p erfec tio n  de La Fontaine e t  l'é loquence de 

Bossuet, au tan t d 'é c r iv a in s  qui sont r e s té s  im m ortalisés sous le  nom de 

C lassiques, Sans t e r n i r  l 'é c l a t  de ces noms prodigieux qui m éritent 

tous la  p o s té r i té ,  i l  e s t  cependant dangereux de réd u ire  l 'a c t i v i t é  de 

to u t un s iè c le  en une v ing ta ine  d 'années^ e t  d 'e n  é r ig e r  un é d ific e  im

muable, une so rte  de monolithe dont la  construc tion  a u r a i t  é té  codifiée 

par Boileau, Un aperçu plus exact du s iè c le  ne p o u rra it  ê tr e  que béné

fique envers une m eilleure compréhension de ces grands éc riv a in s  dont 

l ' a r t  e s t  tro p  souvent expliqué par des formules s im p lis te s  e t  lap id a ire s .

Le Classicism e recouvre donc le s  années so ixante a q uatre- 

v in g t qu i ont vu l 'é c lo s io n  non seulement de chefs-d 'oeuvre dans tous

Pour o f f r i r  une v is io n  encore p lus homogène du XVIIe s iè c le , on sou
lig n e  tro p  peu l'im portance du f a i t  que le s  trag éd ies  le s  plus célèbres de 
C orneille  ont é té  é c r i te s  de I 616 à I 65O e t  que Le Discours de la  Méthode 
date de I 637.

- 25 -
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le s  domaines -  en p a r t ic u l ie r  c e lu i  de l a  l i t t é r a tu r e  -  mais au ssi 

d*un public  p rê t  à le s  a c c u e i l l i r  e t  assez c u lt iv é  pour le s  ap p réc ie r. 

Or, le  goût d 'u n  a u d ito ire  ne n a î t  pas instantaném ent. I l  s 'e s t  a f f in é  

depuis la  Renaissance; i l  s 'e s t  débarassé de to u t pédantisme, i l  a su 

r é s i s te r  a l 'a s s a u t  de d iffé re n te s  modes l i t t é r a i r e s ,  i l  s 'e s t  éga le

ment e n r ic h i;  des genres nouveaux comme le  roman psychologique, la  co

médie de moeurs, l ' a r t  é p is to la ir e ,  l 'é lo q u en ce  re lig ie u s e , le s  maximes 

e t  le s  fab le s  ont f a i t  le u r  ap p a ritio n . I l  e s t  év iden t que le  public  a 

évolué depuis le  XVIe s iè c le . Ce n 'e s t  n i une docte assemblée d'huma

n is te s  en th o u sias tes  n i un p e t i t  ce rc le  de co u rtisan s , a u d ito ire  qui 

r e n d a it  compte des principaux genres l i t t é r a i r e s  de la  Renaissance: d 'a 

bord l 'é r u d i t io n  en vase c lo s: des tra d u c tio n s , des recherches comme 

l 'é tu d e  de la  p h ilo lo g ie , des p ièces jouées en l a t i n  ou en fra n ça is  

par de jeunes co llég ien s  -  puis la  poésie qu i f u t  le  genre fav o ri à la  

Cour e t  f i t  la  renommée de Marot a Desportes en passan t par la  P léiade -  

e n su ite  le s  oeuvres d 'é c r iv a in s  in d iv id u a lis te s  e t  p lus ou moins s o l i 

ta i r e s  à sav o ir Rabelais e t  Montaigne,

Pour mieux connaître le  public des "grandes années" du XVIIe 

s iè c le ,  i l  f a u t  se pencher sur le s  années que l 'o n  passe tro p  souvent 

in justem ent sous s ilen ce  e t  pendant le sq u e lle s  s 'e s t  f a i te  une tra n s 

form ation e s s e n tie l le  dans la  so c ié té  f ra n ç a ise , sa façon de juger d 'u n  

ouvrage l i t t é r a i r e  e t  plus généralement sa façon de penser. Le clim at 

d 'eu p h o rie , de confiance e t  d 'espérance qu i c a r a c té r is a i t  la  Renais

sance a d isparu  pour la is s e r  place à une grande confusion morale, à 

une c r ise  re l ig ie u se  e t  à une déception g énérale . S i l 'o n  excepte 

l'o eu v re  de Montaigne e t  c e lle  de quelques poètes , on a s s is te  a une



-2 7 -

so rte  de pause momentanée dans le  domaine a r t i s t iq u e .  La France semble 

avo ir perdu son s o u ff le . Toutes le s  c la sses  so c ia le s  ont é té  a f fe c -  

tuées par le  d é sa s tre  des guerres de re lig io n  qui on t saccagé le  roy

aume pendant p lus de tre n te -c in q  ans.

La France a é té  l iv ré e ,  p lus qu'une au tre  n a tio n  d'Europe à la  
guerre des armées, à la  d iv is io n  des fam ille s , au déchirement 
des âmes, à la  vue des massacres, des cadavres e t  du sang, (Ces 
guerres pourront engendrer l ' i r r e l i g i o n  ou l 'in d if f é r e n c e ,  le  
pyrrhonisme, le  l ib e r t in a g e , n 'e s t-c e  pas là  une p a r t  im portante 
de l 'h é r i ta g e  du XVIe s iè c le ? )  Q u o iq u 'il en s o i t ,  le  spectacle  
quotid ien  de la  mort v io le n te  e s t  une composante h is to r iq u e  dont 
i l  fa u t t e n i r  compte.

La c lô tu re  du Concile de Trente en 1563 n 'a  pas mis f in  aux h o s t i l i t é s .

I l  a f a l lu  a tten d re  la  signatu re  de l 'E d i t  de Nantes en 1598 pour que 

la  paix s o i t  r é ta b l ie  e t  lorsque Henri IV f u t  assassin é  en I6 l0 , la  

question re lig ie u se  red e v in t un s u je t  b rû la n t. A c e tte  c r is e  re lig ie u se  

s 'a jo u te  une c r is e  économique f o r t  grave. La France e s t  ru inée après 

h u it  guerres c iv i le s  e t  re l ig ie u s e s  e t  des bandes de soudards, d 'a n 

ciens so ld a ts  soudainement sans m étief, p i l l e n t  le s  campagnes, d é v a li

sen t le s  voyageurs e t  découragent le  commerce ; de p lu s , p lu s ieu rs  é p i

démies de peste fo n t d'immenses ravages; en fin , la  dévaluation  des mé

taux précieux p ro d u it un bouleversement so c ia l.

Phénomène majeur auquel le s  h is to r ie n s  d 'â  p résen t ont ra iso n  d 'a c 
corder une importance prépondérante, le  régime monétaire s 'é t a i t  
transform é. La découverte des mines d 'a rg e n t du P o to si, en Améri
que du Sud en 1545, so ixan te-c inq  ans avant la  mort de Henri IV, , , ,  
a v a it  e n tra în é  un a ff lu x  considérable de monnaie d 'abord  en Espagne, 
puis de là ,  dans to u te  l 'E u rope , I l  s 'e n  é t a i t  su iv i une manière 
d 'in f la t io n  e t  une é lé v a tio n  générale des p r ix  des m archandises,^

2
Marcel Raymond, Baroque e t  Renaissance poétique (P a ris :  José

C o rti, 1955), p. 23.

^Victor Tapié, La France de Louis X III e t  de R ichelieu  (P a ris : 
Flammarion, 196?), p, 23,
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% h ^D 'après le  témoignage d 'un  contemporain , le s  Français éprouvaient

un profond épuisement moral e t  physique e t  é ta ie n t  la s  de l 'a u t o r i t é  

royale qui le u r  a v a i t  apporté ta n t  de m isères. La Noblesse ne vou

l a i t  p lus de Roi, l e  peuple ne v o u la i t  n i souverain, n i  noble e t  ne 

re co n n a issa it n i p rince , n i gentilhomme. P ourtan t Henri IV e t  ses 

deux m in istres  S u lly  e t  Laffémas av a ien t essayé de r e s ta u re r  la  paix 

e t  la  p ro sp é rité  dans le  royaume. I l s  y é ta ie n t  parvenus p a r t i e l l e 

ment.

W ith a l l  h is  a b s o lu t is t  s p i r i t ,  Henri IV made no e s s e n t ia l  
changes in  the ad m in istra tiv e  machine which he in h e r ite d  from 
h is  p redecessors, he was s a t i s f ie d  so long as he was obeyed.
The r e s u l t  was th a t  the power o f the Crown re s ted  le s s  on 
strong  in s t i tu t io n s  and h a b its  o f obedience than on the  person
a l i t y  and strong w il l  o f the monarch. When in  1610 he was mur
dered in  the s tr e e ts  o f P a ris  and l e f t  a boy o f nine to  suc
ceed him, the French monarchy, which lacked both h is  dominating 
p e rso n a lity  and strong in s t i tu t io n s ,  received a severe setback 
in  h is  development towards abso lu tism .^

Pendant le s  années de la  régence de Marie de M édicis, 

c 'e s t - a -d i r e  de I 6IO à I 6I 7, le s  c o n f l i ts  in té r ie u r s  r e p r i r e n t  de 

plus b e l le .  Les Princes du Sang se r é v e i l lè re n t  e t  menacèrent de sou

le v e r  le s  provinces a f in  d 'o b te n ir  de la  Régente des p r iv ilè g e s  e t  de 

l 'a r g e n t .  Leur p o litiq u e  de chantage p i l l a  le  t r é s o r  de la  France.

Bien q u 'i l  fu t  majeur depuis I6 l4 , année où i l  f ê ta  son 

tre iz ièm e an n iv e rsa ire , Louis X III demeura élo igné du pouvoir n a is , 

sous l 'in f lu e n c e  d 'u n  in tim e, le  Duc de Luynes, i l  décida d 'assum er 

sa p o s itio n  de Roi. Des le  début de son règne, Louis X III rencontra

^ c i té  par John Lough, An In tro d u c tio n  to  Sevonteenth Century France 
(New York; David HcKay, I 969) , p. 108.

^I b id . ,  p . 113.
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des o b stac le s; des provinces se soulevèrent e t  des c o n f l i ts  é c la 

tè re n t  en tre  Huguenots e t  U ltra-C atholiques e t  le s  tro u b les  ne ces

sè ren t pas avant 1 'a r r iv é e  de R ichelieu  en 1624.

Le royaume é t a i t  en f o r t  p iteux  é t a t .  La guerre de Trente 

ans d iv i s a i t  l 'o p in io n  f ra n ç a ise . Commencée depuis l6 l8 , e l le  oppo

s a i t  deux camps : l'Espagne e t  des E ta ts  généralement de re l ig io n  pro

te s ta n te .  R ich e lieu , peu pressé de ven ir au secours de l'E spagne 

catho lique , s o u h a ita i t  au co n tra ire  a f f a ib l i r  ses fo rces  e t  re le v e r  

le  p re s tig e  de la  France en Europe mais su rto u t, avant d 'e n tr e r  en 

guerre, i l  d e v a it  auparavant r é t a b l i r  l 'o rd re  au se in  du royaume. I l  

commença par é c ra se r  la  ré v o lte  grandissante des Huguenots, non pas par 

in to lé ran ce  r e l ig ie u s e  mais pour ra ffe rm ir l 'a u t o r i t é  royale . En 

1629, le  pouvoir huguenot f u t  an éan ti. La grâce d 'A la is  continua à 

le u r  accorder la  l ib e r té  de c u lte  mais le s  p riv a  do le u rs  anciens p r i 

v ilè g e s . Toujours au nom de la  ra iso n  d 'é t a t ,  R ichelieu  e n t r e p r i t  de 

soumettre le s  Grands e t  la  Noblesse en général. t l  e u t à le s  confronter 

pendant tou te  sa v ie  car le s  complots ne cessèren t de se machiner contré 

sa p o litiq u e  e t  sa personne.

En 1635» la  France déc lara  la  guerre à l'E spagne; le s  troupes 

fran ça ise s  fu re n t écrasées a Corbie en I 636 mais r e p r i r e n t  la  v i l l e  

quelques mois p lus ta rd . La France, ironiquement b ap tisée  " la  F i l le  

aînée de l 'E g l i s e " ,  s 'a l l i a  avec le s  P ro te s ta n ts .

C 'e s t  un p o in t de vue légèrement exagéré que de considérer 

le  C ardinal corjr.e le  p r in c ip a l a rc h ite c te  de l 'a b so lu tism e , R ichelieu  

n 'a  pas ré u ss i â c e n tr a l is e r  le  gouvernement; i l  n 'a  pas changé le s  in 

s t i tu t io n s  fondamentales e t  s ' i l  a encouragé le  commerce e t  l 'in d u s t r ie .
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i l  n*a pas amëliorS l ' ê t a t  des fin an ces. T outefo is, son rô le  a marqué 

un to u rn an t d é c is i f  dans l 'h i s t o i r e  de la  France. Par sa p o lit iq u e  in 

té r ie u re ,  R ichelieu  a posé le s  ja lo n s  du fu tu r  régime de Louis XIV ' 

e t  par sa p o litiq u e  e x té r ie u re , i l  a préparé l'hégémonie de la  France 

en Europe,

Le regne de Louis X III ne fu t  donc pas a is é . Le Roi f u t  sans 

cesse in q u ié té  par des consp ira tions e t  par des guerres qui menaçaient 

le s  f ro n tiè re s  e t  i l  f u t  également s o l l i c i t é  de tous cô tés par sa fa 

m ille  e t  par le s  co u rtisan s . De p lus, i l  ne pouvait ignorer le  d é la 

brement de son royaume e t  la  cond ition  de son peuple. Comme sous la  

Renaissance, c e lu i - c i  se composait de quatre c la sses  p r in c ip a le s : la  

Noblesse, le  C lergé, la  Bourgeoisie -  qu i p re n a it une importance c ro is 

san te  -  e t  l a  masse des paysans. En I 6IO, l a  France com ptait quinze 

m illions d 'h a b ita n ts ; c 'é t a i t  le  pays le  plus peuplé d 'Europe.

La Noblesse, à p a r t  le s  Grandes Fam illes qui r e s ta ie n t  im

mensément r ic h e s , a v a it  é té  ru inée par le s  guerres de r e l ig io n . Les 

campagnes m il i ta ir e s  av a ien t épuisé le s  finances des Nobles e t  beaucoup 

d 'e n tr e  eux s 'é t a i e n t  vus ob ligés de vendre une bonne p a r tie  de le u rs  

te r r e s  à des bourgeois. Contrairem ent a l 'a r i s t o c r a t i e  a n g la ise , le s  

Nobles fra n ç a is  ne pouvaient t r a v a i l l e r  sans se déshonorer. V ivant 

donc dans un désoeuvrement constan t lo r s q u 'i l s  ne se rv a ien t pas dans 

l'a rm ée , i l s  p assa ien t le u r  ex istence à jouer e t  à mener un t r a in  de 

v ie  a u ss i luxueux q u 'i l s  le  pouvaient, q u it te  a f a ire  dos d e t te s  ou 

à se m ésa llie r . Quels é ta ie n t  le s  revenus de la  Noblesse? A. p a r t  

le s  pensions q u 'i l s  recev aien t du Roi e t  pour le sq u e lle s  i l s  devaien t 

s 'h u m ilie r  d 'une façon ou d 'une a u tre , i l s  percevaien t des paysans qui
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v iv a ien t sur le u rs  te r r e s  d if fé re n ts  bénéfices payés plus ou moins 

régulièrem ent. Mais le  coût de la  v ie  a v a i t  augmenté e t  par consé

quent, l a  v a leu r de c e t  apport monétaire a v a i t  beaucoup décrû.

I t  i s  th i s  impoverishment o f a l l  sec tio n s  of the French a r is to c ra c y  
in  the XVIIth cen tury , revealed in  innumerable documents o f the 
period , which accounts in  la rg e  measure fo r  the fa i lu re  of the l a s t  
e f fo r ts  o f the g rea t noblemen under R ichelieu  and Kazarin to put the 
clock back and to  regain  some of the power which the gradual de
velopment o f the Monarchy towards absolutism  had taken from them. 
Living from hand to  mouth, crushed by th e i r  debts and by an ex trav a
gant mode o f l iv in g , compelled very o ften  to  svrallow th e i r  pride and 
save th e i r  fam ily from ru in  by a m ésalliance w ith a w ealthy bourgeois 
h e ire ss , the g re a t noblemen were in  no p o s itio n  to  o f fe r  e ffe c tiv e  
re s is ta n c e  to  the growth of the royal power. When they rev o lted , 
i t  was le s s  in  o rder to  regain  p o l i t ic a l  power than to  wring out 
money ou t o f a weak adm in istra tion . , , , When the government was 
in  f in e  hands, as i t  was under R ichelieu , and s t i l l  more under 
Louis XIV, only obedience to  the Crown could allow them to  keep up 
the c o s tly  mode of l i f e  to  which they were accustomed.

Le Clergé, l u i ,  ne s 'e s t  pas appauvri financièrem ent malgré

le s  guerres de re l ig io n  qui ont a f f a ib l i  son a u to r ité  morale. Les ordres

monastiques possédaien t d'immenses p ro p rié té s  fo n c iè re s . D 'au tre  p a r t ,

le  curé de chaque p aro isse  soum ettait ses o u a ille s  à un impôt; l a  dîme.

Par p lu sieu rs  aspects  de sa s itu a tio n  ju rid iq u e , le  c le rg é  ressem
b l a i t  à la  Noblesse, I l  a v a i t  besoin de la  p ro te c tio n  royale e t  
d ev a it l u i  a ssu re r  en re to u r  la  f id é l i t é  du peuple dont i l  é t a i t  
sp ir itu e lle m en t le  guide. I l  a p p o rta it aux finances royales une 
co n trib u tio n  quo l a  Noblesse é t a i t  bien incapable de lu i  fo u rn ir .
Mais i l  n 'é t a i t  pas non plus une puissance d o c ile , n i s a t i s f a i t e .
En p le in  rajeunissem ent, t r a v a i l lé  par des in té r ê ts  c o n tra d ic to ire s , 
i l  re n c o n tra it ,  en face de lu i ,  une au tre  E g lise , vaincue, p u isq u 'e lle  
n 'é t a i t  pas parvenue à prendre sa p lace , mais vigoureuse par le  
nombre, l ' i l l u s t r a t i o n  do scs membres, e t  par le s  p r iv ile g e s  qui la  
p ro tég ea ien t encore. Pour to u t d ire , l 'e s p r i t  des guerres de r e l i 
gion é t a i t  am orti, p e u t-ê tre  a p p a r te n a i t- i l  au passé, mais i l  n té 
t a i t  pas d é t r u i t  encore e t  le s  é t in c e l le s  sous la  cendre pouvaient 
à chaque in s ta n t  se ra llu m e r,”

^ Ib id , ,  pp. 86- 87,
n
Tapié, op, c i t . ,  p, 33,
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Quand on p arle  du règne de Louis X III, on mentionne ob ligato irem ent 

la  Contre-Réforme e t  le  renouveau au se in  de l 'E g l i s e  Catholique, En 

e f f e t ,  des changements e s s e n tie ls  se p ro d u is ire n t à c e tte  époque, change

ments q u i a f fe c tè re n t l 'E g l i s e ,  la  v ie  re l ig ie u s e  e t  la  so c ié té  f ra n 

ç a is e , La v ie  monastique red ev in t p lus au s tè re  grâce au r é ta b l is s e 

ment de règ les  p rim itiv es ; la  v ie  contem plative se développa considéra

blement; des ordres nouveaux se c ré è re n t.

Toutefois la  ferveur nouvelle n 'e s t  qu 'un aspect du Clergé ca

th o liq u e , I l  o ffre  le  p lus souvent une image qui n 'e s t  guère é d i f i 

an te , I l  manque d 'in s tru c t io n  -  su rto u t le  Bas Clergé -  e t  s 'e f fo rc e  

de mener un rô le  p o litiq u e  qui n u it  a son e s p r i t .  Les abus ne se com

p te n t p lu s. D 'au tre  p a r t ,  le  Gouvernement fav o rise  ce clim at d 'im p ié té  

en accordant des évêchés e t  des bénéfices e c c lé s ia s tiq u e s  a l 'a r i s t o 

c ra t ie ,

L 'E g lise  Catholique du t ré a ffirm er sa d o c trin e , ses croyances 

e t  sa l i tu r g ie  en face de la  menace du P ro testan tism e, T outefo is, au 

cours du XVIIe s iè c le , la  re l ig io n  d iss id e n te  n 'é t a i t  plus le  seu l ad

v e rsa ire ; en e f f e t ,  vers le s  années v in g t, un courant de paganisme e t  

de lib e r tin a g e , is su  de la  Renaissance, do la  le c tu re  de î'ontaigno e t  de 

P ie rre  Charron a in s i  que de l'enseignem ent de p lu sieu rs  écoles n a tu ra 

l i s t e s  -  notamment c e lle  de Padoue -  p ro d u is it  un changement d é c is if  

dans la  pensée fran ça ise  e t  a n tic ip a  l 'e s p r i t  philosophique du s iè c le  

su ivan t. Au se in  môme de l 'E g lis e  Catholique, deux p a r t is  se form èrent; 

le s  G allicans e t  le s  U ltra-M ontains; leu r r iv a l i t é  s 'a m p lif ia  au cours 

des années. D 'autre p a r t ,  le  Jansénisme commença à réu n ir  de nombreux 

adeptes e t  posa un problème sérieux au Catholicism e, Donc, s i  le  début
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du XVIIe s iè c le  a ê tS  marqué par la  Contre-Réforme, ce renouveau ne 

s* est pas passé dans le  calme e t  la  s é ré n ité .  C 'e s t  au co n tra ire  

dans un c lim at de passion , d 'in q u ié tu d e  e t  de c r is e  re lig ie u se  e t  

morale q u ' i l  s 'e s t  e ffe c tu é . La pensée de l'homme de c e t te  époque en 

f u t  évidemment a ffe c té e  a in s i  que sa façon de s 'exprim er a r t i s t iq u e 

ment.

Au cours du s iè c le ,  la  Bourgeoisie p r i t  un e sso r considérab le . 

E lle  d ev in t graduellem ent la  c la sse  la  p lus a c tiv e  e t  la  plus in flu e n te . 

La Haute Bourgeoisie é t a i t  généralem ent p lus c u ltiv ée  que la  Noblesse 

e t  son am bition la  p o u ssa it à occuper des p o s itio n s  im portantes dans 

l 'A d m in is tra tio n , Sa rich esse  lu i  v a la i t  de nombreux p r iv ilè g e s , notam

ment l 'h é r é d i té  e t  la  v é n a lité  de c e r ta in s  p o stes  o f f ic ie ls ^ e t  créa de 

ce f a i t  une nouvelle a r i s to c r a t ie ;  l a  noblesse de robe, d 'a u ta n t p lus 

convoitée q u 'e l le  m e tta it  f i n  à l 'im p o s itio n  d ire c te ,  la  t a i l l e .  Dans 

le s  v i l l e $ , l à  moyenne bourgeoisie p ro sp é ra it. Outre l ' é l i t e  a r t is a n a le ,  

i l  e x i s t a i t  une au tre  sec tio n  de la  so c ié té  exerçan t des p rofessions 

appelées au jo u rd 'h u i l ib é ra le s .  Au sommet se tro u v a ie n t le s  o f f ic ie r s  

royaux, t i t u l a i r e s  d 'un  "o ff ic e "  q u 'i l s  av a ien t acheté e t  q u 'i l s  pou

v a ie n t revendre ou léguer. I l s  é ta ie n t  chargés de l 'a d m in is tra tio n , de 

la  ju s t ic e  e t  des finances.

Thus the coming predominance o f wealth over b i r th  i s  c le a r ly  v i 
s ib le  in  o u tlin e  in  France long before 1700, The old so c ia l h ie r 
archy based on b ir th  was a lread y  beginning to  crumble; now th a t  
money enables bourgeois parvenus to  buy th e i r  way in to  the a r i s 
tocracy , And y e t the old h ierarchy  was no t d es tro j^ d ; i t  was 
merely modified by the in flu x  o f the w ealthy bourgeois.

En général, l a  Haute e t  Moyenne Bourgeoisies r e s ta ie n t  a ttach ées aux

g
Lough, op. c it . , , po 58,
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t r a d it io n s  e t  au régime, su rto u t ceux qui d é te n a ie n t le u r  fo rtune de 

l 'a u to r i t é  royale comme le s  o f f ic ie r s  e t  le s  in ten d an ts  mais ce fu re n t 

a u ss i des membres de c e t te  même bourgeoisie qui rép an d iren t un nouvel 

e s p r i t  qui a l l a i t  se h e u rte r  â la  p lu p art des in s t i tu t io n s  e t  engen

d re r  au s iè c le  su iv an t une ré b e llio n  ouverte qui culmina en 1789» Ces 

bourgeois é c la iré s  on t joué un rô le  considérable dans l 'é v o lu t io n  de 

la  pensée occiden ta le  ; ce sont eux qu i f i r e n t  le  t r a i t  d 'un ion  en tre  

le s  humanistes de la  Renaissance e t  le s  philosophes du XVIIIe s iè c le .

La c la sse  la  plus nombreuse é t a i t  évidemment la  moins p r iv i

lé g ié e , E lle  se composait du menu peuple c i ta d in , to u te  la. fou le  des 

p e t i te s  gens exerçan t des m étiers p lus ou moins s ta b le s ;  C ette popu

la t io n  urbaine, t r è s  a f f a ir é e ,  connue pour sa " d é b ro u illa rd ise " , é t a i t  

malgré to u t plus fav o risée  que la  masse des paysans. Ceux-ci a u ss i se 

d iv is a ie n t  en p lu s ieu rs  c la sses  dont la  plus a isé e  é t a i t  c e lle  des la 

boureurs. Mais l a  p lu p a r t v iv a ie n t dans une m isère e ffra y a n te . Les 

guerres de re l ig io n  av a ien t dévasté le s  campagnes; une q u a n tité  de 

te r r e s  a u tre fo is  c u ltiv é e s  avaien t é té  abandonées. D 'au tre  p a r t  le  

c lim at des années du début du s iè c le  fu t  p a rticu liè rem en t rigoureux 

e t  endommagea le s  ré c o lte s ;  notamment en I 603, I 605, I 609, 1637 and 

1638, La famine se rép an d it e t  f i t  de nombreuses v ictim es parmi c e tte  

c la sse .

C 'é t a i t  le  paysan qui su p p o rta it le s  t r o i s  q u a r ts  des charges

f is c a le s  du royaume. I l  n 'e s t  donc pas é tonnant d 'apprendre que le s

ré v o lte s  paysannes é ta ie n t  f o r t  courantes au XVIIe s iè c le .

Les arch ives o f f r e n t  en abondance des renseignem ents su r le s  sou
lèvements p o pu la ires  contre la  f i s c a l i t é  royale  au cours desquels 
le s  paysans s 'a rm en t, se d ir ig e n t en groupes de p lus en plus nom
breux vers la  v i l l e  v o isin e , s 'a t ta q u e n t aux o f f ic ie r s  des finances,
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rep rS sen tan ts  du pouvoir e t  q u 'i l s  renden t responsables de nom
breux im pôts,°

A insi, des rS v o lte s , cruellem ent rIprim Ses, é c la tè r e n t  aux quatre  coins 

de la  France en I 616, I 6I 8, I 623, 1624, 1626, l6 2 ? , 1628, I 63O, 1635,

1636, 1639, 164-3 e t  1644, donc presque annuellem ent. C ertains soulève

ments gagnèrent p a rfo is  p lu sieu rs  provinces. C elui de I 636 occupa le  

t i e r s  du t e r r i t o i r e  f ra n ç a is . De ces émeutes san g lan tes , causées par 

le  d ésespo ir, le  paysan ne t i r a  aucune am élio ra tio n  de son s o r t ,  sinon

un pessimisme de plus en plus profond.

I l l i t e r a t e  and iso la te d , the peasants could merely do th e ir  best 
to  pu t up w ith th e i r  lo t .  They could have no thought of a b e t te r  
o rg an iza tio n  of so c ie ty  and of the s ta te .  Only i f  th e i r  su ffe rin g s  
became unbearable did they o ffe r  any re s is ta n c e  to  th e i r  oppressors. 
The h is to ry  of France in  the seventeenth cen truy  i s  strewn w ith pea
s a n ts ' re v o lts ;  but they were sporadic o u tb u rs ts , generally  lo c a l 
in  c h a ra c te r , w ithout any c le a r  aims, w ithou t hope. A ll of them 
were e a s i ly  and savagely rep ressed . I t  was no t u n t i l  1?89 th a t  the 
peasants wore capable of concerted a c tio n  to  win more land fo r them
selves and to  svjeep away feudal dues and t i t h e s .  Then the grievances 
borne through cen tu rie s  o f oppression boiled  over.^®

Malgré l'im portance q u 'e l le  a u r a i t  dû a v o ir , la  pensée du paysan

du XVIIe s iè c le  n 'a  pas é té  considérée e t  n 'a  donc pas in flu é  la  v ie  c u l

tu re l le  de l'ép o q u e . T outefois le  s o r t  du paysan a du émouvoir le s  âmes 

sensib les  e t  plonger le s  plus hard ies dans des co n sid é ra tio n s plus ou moins 

favorables envers le s  in s t i tu t io n s  e x is ta n te s . Sous le  règne de Louis 

X III, l'homme in te l l ig e n t  e t  c u ltiv é  ne ressem b la it p lus à l'hum aniste 

du s iè c le  précédent. Les c irconstances p o lit iq u e s  e t  économiques l 'a v a ie n t  

forcé a o u v rir  le s  yeux e t  à repenser sa façon de v iv re . Certes i l  n 'a

g
Tapié, op. c i t . . p. 201. 

^ \o u g h , op. c i t . , p. 26.
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pas oubliS 1 'h é rita g e  de la  Renaissance pendant la q u e lle  le s  b a r r i 

ères d 'u n  monde ancien s 'é ta le n t  effondrées. Les ex p lo ra teu rs  avaien t 

découvert de nouvelles contrées. Copernic a v a i t  découvert le  c ie l .  "Au 

monde f in i ,  herm étique, dominé par la  f o i ,  succède un monde in f in i  

dont on ne peut concevoir le s  lim ite s  e t  qu i o ffre  à l'hum anité  sub

juguée, to u t  un champ de découvertes, d 'e x p lo ra tio n s  e t  de recherches". 

Sur le  p lan  c u ltu re l ,  au tre  révolution* d 'o r a le ,  l a  l i t t é r a tu r e  e s t  de

venue é c r i te  e t  par conséquent beaucoup p lus a c c e ss ib le .

La Renaissance correspondait à une f iè v re  de recherches e t  

une iv resse  devant la  v ie . L'homme de c e tte  époque v o u la it  v iv re , sou

vent par lui-mème; Nature e t  Beauté é ta ie n t  ses Dieux, Son cu lte  de 

l 'A n tiq u ité  1 'é lo ig n a i t  du Christianism e qui a l l a i t  souvent de p a ir  

avec une ce rta in e  é tro ite s s e  d 'e s p r i t  e t  un tra d itio n a lism e  paralysan t. 

En découvrant son in d iv id u a lité , l'homme se v i t  en même temps délogé 

de la  place d 'honneur q u 'i l  p en sa it occuper dans l 'U n iv e rs . Les croy

ances q u 'i l  a v a i t  eues ju sq u 'ic i  se trouvèren t p u lv é risé e s , e t  à leu r 

place s 'i n s t a l l a  une philosophie épicurienne, d 'o r ig in e  païenne, f a i 

san t confiance à la  Nature, L'importance donnée à la  ra iso n , à la  lo 

gique e t  aux sc iences, p lus un c e rta in  scepticism e qu i c rû t avec les  

années, te n d ire n t à r e je te r  l 'a u to r i t é  de l 'E g l i s e ,  Mais a la  f in  du 

XVIe s iè c le ,  l'enthousiasm e i n i t i a l  a to talem ent d isp aru  e t  la is se  

place à un é ta t  d 'e s p r i t  beaucoup plus sombre. La le c tu re  dos Essais 

e s t  éloquente à ce s u je t  e t  l 'o n  y trouve la  no tion  de l 'a b s u rd ité  de

^^Marie-Louise Tricaud, Le Baroque dans le  Théâtre de Paul Claudel 
(Genève; L ib ra ir ie  Dro%, 104?), p, l 'î .
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l a  con d itio n  humaine développée pour la  première fo is .

Les E ssa is  co n s titu en t une source vive fran ça ise  de la  notion  de 
l 'A bsurde, t e l l e  qu’e l le  f in i r a  par s ’imposer dans tou te  sa v iru 
lence au XXe s iè c le . E lle  se dégage du passionnant dialogue in 
té r ie u r  de l ’au teu r, sous des formes d iv e rses ; e l le  y e s t  ta n tô t  
b a lb u tié e , ta n tô t  a r t ic u lé e  avec p réc is io n , ta n tô t  proclamée avec 
une émouvante conviction, dans c e r ta in s  de ses a sp ec ts .

Un sentim ent d ’angoisse é t r e in t  l ’ind iv idu  qu i se rend compte que sa 

v ie  e s t  finalem ent de peu de conséquence, que sa s i tu a t io n  e s t  para

doxale e t  sans so lu tio n s , que ses connaissances sont i l lu s o i r e s  -  le  

fameux "que s a is - je "  de Montaigne -  e t  que seu l l ’in s ta n t  p résen t 

compte.

This fe e lin g  of in se c u rity  did no t spring only from the course o f 
the  ou tside  world, and from a proneness to  any blows fa te  might 
s t r ik e ,  bu t from h is  confessed s ta te  o f ignorance both w ith  regard 
to  th e  changed world he had discovered and to  h is  own s e l f .  For 
him, the fu tu re  s ta r te d  immediately from the p resen t moment. He 
was fa m ilia r  w ith the i r r a t io n a l  nature o f  time and the h e lp le ss 
ness o f man with regard to  fu tu re . . . .  In  the XVIth century , the 
l im ita tio n  of the human horizon  to  the p resen t lo s t  i t s  in d iv id u a l 
natu re  and became a general world review and conception of l i f e ,  
fin d in g  i t s  expression in  the in ju n c tio n  carpe diem. P resen t en
joyment, and not hope, was the source of f e l i c i t y . ^

P lu s ieu rs  penseurs de la  f in  du s iè c le  v in re n t à se m éfier de la  r a i 

son que Montaigne a v a it c irc o n sc r ite  en posant le s  lim ite s  de la  con

naissance e t  en réd u isan t le  domaine de la  c e r t i tu d e , P ie rre  Charron 

poussa plus lo in  ce pyrrhonisme e t  souligne to u tes  le s  co n trad ic tio n s  

de l ’e s p r i t  humain.

Dans l ’ensemble do La Sagesse, ( e t  c ’e s t  uniquement de l a  sagesse 
humaine q u ’i l  s ’a g i t ) ,  le  c o n s ta t do la  d é s in té g ra tio n  de la  notion 
de c e r titu d e  e s t  encore plus prononcé que dans Les E ssa is . Le

12
Carlo F rançois, La Notion de l ’Absurde dans la  l i t t é r a t u r e  f ra n 

ça ise  du XVIIe s ie c le  (P a ris : E d itio n s  K lincksiock, 1973), P* 3&.
13Richard C lasser, Time in  French L ife  and Thought (Totowa, N. J . :  

Manchester U niversity  P ress, 1972), pp. lh l-143 .
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pyrrhonisme do Charron e s t  non seulement systém atique, i l  e s t  agres
s i f ;  i l  va ju sq u 'à  côtoyer le  n ih ilism e , e t  su rto u t, i l  s 'e s t  donné 
une méthodologie . . .  Ce théo logal qu i s a i t  ê tre  cassan t e t  in f le x i 
b le n 'a  pas moins l'au d ace  de ses répugnances e t  de son sceptic ism e. 
I l  t i e n t  le  fanatism e re lig ieu x  en horreur e t  i l  é labore une morale 
franchement la ïq u e , nettem ent séparée de la  fo i  e t  fondée sur la  na
tu re  p r ise  "comme guide e t  m aîtresse".

Les ouvrages de Montaigne e t  de Charron eu ren t de nombreux le c te u rs .  

A insi e s t  né au début du s iè c le  un mouvement in te l le c tu e l  rep résen té  

par des personnes c u ltiv é e s  -  appartenan t généralement à la  Haute Bour

g eo isie  mais quelquefo is a u ss i à la  Noblesse -  appelées s o i t  l ib e r t in s ,  

s o i t  l ib re s  penseurs. Le terme " l ib e r t in "  peu t indu ire  en e r re u r  car

i l  recouvre a u s s i une p a r t ie  de la  jeunesse dorée qui se l i v r a i t  à

to u tes  so rte s  d 'ex cès  e t  menait une v ie  scandaleuse, se ré v o lta n t à sa 

manière contre l ' e s p r i t  d 'o rthodoxie qui commençait à se répandre. Mais 

un c e r ta in  nombre de ces jeunes débauchés é ta ie n t  f o r t  c u ltiv é s  e t  f r é 

q uen ta ien t p ara llè lem en t des cerc les  académiques où l 'o n  e n se ig n a it, 

avec prudence e t  d is c ré t io n , l'indépendance de l 'e s p r i t  e t  où l 'o n  pro

p o sa it une sagesse to u te  humaine basée su r l 'ép ic u rism e . I l  e s t  donc 

m alaisé de d i f f é re n c ie r  joyeux viveurs e t  philosophes.

Dès le  r / I e  s iè c le ,  m ém orialistes e t  p u b lic is te s  n o ta ie n t, dans le s  
m ilieux qui to u ch a ien t à la  Cour, des cas d 'i r r e l ig io n  ag ress iv e . 
I l s  r e s ta ie n t  p o u rtan t, s e m b le - t- il ,  excep tionnels. Mais aux en
v irons de 1620, le  l ib e rtin a g e  dev ien t un entraînem ent qui gagne 
une bonne p a r t ie  de la  jeune noblesse à P a r is . E lle  a m aintenant 
un chef de f i l e ,  Théophile de Viau. E lle  ose, dans le s  é g l is e s ,  
se moquer d 'u n  p réd ica teu r m aladro it, e l le  se ré u n it  dans le s
"cabarets  d 'honneur", e t  y chante des couplets blasphém atoires;
e l l e  ne d is tin g u e  pas la  rév o lte  contre la  re lig io n  e t  la  lic en se  
des moeurs.

Ih François, op. c i t . .  p . 39.

^^Antoine Adam, Les L ib e rtin s  au XVIIe s iè c le  (P a ris ; Buchet-Chas- 
t e l ,  196h), pp. 7-8.
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Peu à peu la  c la sse  bourgeoise se la is s e  gagner malgré le s  progrès 

de la  Renaissance catho lique. R ecueils l ib re s  e t  s a ti r iq u e s ,  vo ire  

même obscènes, se m u ltip lie n t. Parmi eux, i l  fa u t c i t e r  Les Muses G ail

la rd e s , La Muse F o lâ tre , Le Cabinet S at;/rique, Les D élices S a ty riq u es .

Le p lus cé lèb re  de ces f lo r i lè g e s .  Le Parnasse S a ty riq u e , s e rv i t  de 

fondement a l 'a c c u sa tio n  contre Théophile de Viau dont le  procès eu t 

l ie u  en 1623.

Depuis quoique temps, le  lib e rtin a g e  in q u ié ta i t  l 'E g l is e  Ca

th o liq u e . I l  a r r i v a i t  d 'I t a l i e ,  de Padoue plus précisém ent où des 

éco les  re la n ç a ie n t le s  grandes th é o rie s  n a tu ra l is te s  de l 'A n tiq u ité  -  

p rincipalem ent c e lle s  de Lucrèce -  en appuyant leu rs  th èses sur le s  dé

couvertes ré c e n te s . D 'après le u r  enseignement, l 'u n iv e r s  é t a i t  in f in i  

e t  pouvait " ê tre  comparé a un organisme v iv an t où to u t e s t  l i é  à to u t, 

où la  form ation e t  la  d es tru c tio n  des ê tre s  p a r t ic u lie r s  ne sont que 

des acc id en ts  de la  v ie u n iv e rse lle . Ni l 'e x is te n c e  d 'u n  Dieu c réa teu r, 

n i c e lle  d 'une ame s p ir i tu e l le  ne pouvaient av o ir de sens dans une p h ilo 

sophie qu i a f f irm a it ,  immanente a la  m atière, une puissance de c réa tio n  

e t  d 'o rg a n is a tio n  spontanée"."^ Les cours e t  conférences é ta ie n t  o f

f e r t s  par des philosophes, parmi eux, on d is t in g u a it  Crémonini, Pom- 

ponozzi. Campanella e t  Vanini dont la  rép u ta tio n  s 'é te n d a i t  à tra v e rs  

to u te  l 'E u ro p e . Leur m atérialism e é t a i t  un o b je t de scandale e t  Vanino 

V anini f u t  a r r ê té  en France e t  b rû lé  a Toulouse en 1619. En l6 l6  i l  a -  

v a i t  pub lié  à P aris  un ouvrage i n t i t u l é  De Admirandis Naturae, Reginae,

^^Antoine Adam, L'Age C lassique(P aris; B, Arthaud, I 968), p. 72.
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Deaeque mortalitun A reanis où, sous forme de d ialogues, 11 a f f i rm a i t  que 

l ’homme te n a i t  son o rig in e  de la  Nr.turo e t  non de Dieu, Le naturalism e 

ad m etta it l 'e x is te n c e  de fo rces o ccu lteç , ce qui explique le  goût de c e tte  

Spoque pour l 'a s t r o lo g ie ,  l 'a lc h im ie  e t  la  magie.

Le procès de Théophile f i t  beaucoup de b ru i t .  Le poète I -  

t a i t  une f ig u re  no to ire  dans le s  m ilieux l i t t é r a i r e s  e t  sa t r i s t e  d e s t i 

née -  i l  mourut t r o i s  ans plus ta rd  des su ite s  des mauvais tra item en ts  

q u ' i l  a v a i t  sub is pendant son in c a rc é ra tio n  -  f i t  r é f lé c h ir  le s  jeunes

l ib e r t in s .  I l  e s t  v ra i  que c e r ta in s  couplets du Parnasse Satyrique sont
17résolum ent scandaleux e t  s a c rilè g e s , (V olta ire  en a copié quelques-uns 

dans un cah ie r , d i t  cah ier de Léningrad), Mais de l'ensem ble se dégage 

une c e rta in e  pensée, à la  fo is  ép icurienne e t  pessim iste  qu i n 'e s t  pas 

sans rapports  avec le s  idées des au teu rs  du XXe s iè c le .  Une des s a t i r e s  

de Théophile adresse  plus ou moins le  même rrÆssages la  v ie  e s t  peu de 

chose ; le  b ien  e t  le  mal sont r e l a t i f s  e t  l a  ra iso n  e s t  une source de ma

len tendus.

L 'e f f o r t  de la  ra iso n , e t  ce combat farouche 
Contre nos sentim ents quand la  douleur nous touche.
Importune la  v ie , e t  son fâcheux secours, -g
Nuit p lus que s i  le  mal p o u rsu it son ju s te  cours.

17Couplets rapportés par Antoine Adam, L ib e r tin s , ou, c i t , ,p p , 84-85-86 
Qu'on p a rle  de Dieu le  père. Pourquoi prescher la  mort
De to u te  la  T r in i té ,  Ce sont des d iscours superflu s  aux hommes
Qu'une V ierge s o i t  la  mère E lle  n 'e s t  pas ta n t  que nous sommes
D'un Sauveur re ssu sc ité  Quand e l le  e s t ,  nous ne sommes plus.
E t que l 'e s p r i t  en colombe
Descende comme une bombe, Pourquoy ta n t  de c lo ch ers , de messes,
Je me fous de le u rs  d e s tin s  Peut-on r e s s u s c ite r  le s  morts?
Pourveu que j 'a y e  du v in . Nous devons c ro ire  avec sagesse

Que l'âm e meurt avec le  corps,

^ ^ Ib id ,, p, 57,
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Des 1620, le s  a u to r ité s  s* in q u ié tè ren t de ce mouvement e t  de ce cou

ra n t de pensée. Deux ans après le  martyre de V anini, Jean Fontanier 

f u t  b rû lé  e t  é tran g lé  pour av o ir pub lié  Le Trésor Inestim ab le . En 1624, 

le  Parlement de P a ris  promulgua un a r r ê t  qu i ra p p e la it  l 'o b l ig a t io n  

d 'en se ig n er aucune au tre  d octrine  que c e lle  d 'A ris to te  e t  b an n it de 

P aris  deux éc riv a in s  qui av a ien t défendu une thèse contre l 'a r i s t o t é -  

lism e. Le Père Garasse dénonça dans la  Doctrine Curieuse des Eoaux 

E sp r its  de ce temps le s  agissem ents e t  le s  pensées des l ib e r t in s .

L ivre confus, su p e rf ic ie l ,  encombré d 'une science in u t i le ,  mais 
q u i permet de se f a i r e  des l ib e r t in s  de c e tte  époque une image 
probablomoiit exacte. Sans le  v o u lo ir , Garasse la is s e  dev iner, 
au-delà  do le u rs  négations pérem ptoires e t  de leu rs  blasphèmes, 
la  -philosophie ou le s  plus in te l l ig e n ts  d 'e n tre  eux p renaien t 
le u r  appui. I l s  no c ro ie n t pas au Dieu de la  B ible, n i à c e lu i 
de la  t r a d i t io n  s p i r i tu a l i s t s  mais i l s  c ro ien t au D estin, à la  
Loi Suprême qu i a organisé la  Nature e t  continue à la  ré g le r .
I l s  ne c ro ie n t pas à l 'im m o rta lité  d 'une âme s p ir i tu e l le ,  mais 
i l s  c ro ie n t à des p rinc ipes v iv an ts  qui passent é ternellem en t 
d 'une forme à une au tre  forme pour le s  animer to u r à to u r . Du 
ch ris tian ism e , i l s  r e j e t te n t  to u t ,  le s  dogmes a u ss i b ien que la  
morale. Les re lig io n s  son t, à leu rs  yeux, des formes de 1 ' im
posture p o l i t iq u e ,^9

A p a r t i r  de 1624, le s  l ib e r t in s  c e ssè ren t d 'a f f ic h e r  le u rs  idées mais 

i l s  n 'en  demeuraient pas moins a c t i f s .  I l s  se réu n iren t en p e t i te s  

c o n fré rie s  sec rè te s  e t  d iss im u lèren t le u r  in c ré d u lité . La p lus c é lè 

bre de ces co n fré r ie s  f u t  l'Académie Putéane, un cerc le  de l ib re s  

penseurs qui se rassem blaient presque tous le s  jours chez deux é ru 

d i t s ,  le s  f rè re s  Dupuy. Les réunions av a ien t un carac tè re  académique 

e t  le s  membres de ces assemblées av a ien t -  en général -  des moeurs 

honnêtes. C 'é ta ie n t le s  d e rn ie rs  humanistes e t  le s  premiers encyclo

p é d is te s . En e f f e t ,  i l s  s 'in té r e s s a ie n t  aux sciences, aux ph ilosophies.

l^ Ib id .,  p. 8.
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aux re lig io n s  e t  au:c formes de gouvornoment. I l s  correspondaient avec 

l'E urope e n tiè re  mais se garda ien t de p u b lie r  le u rs  é c r i t s ,  sau f d 'une 

façon c lan d es tin e . La p lu p a rt des l i t t é r a t e u r s  de l'époque fréq u en tè ren t 

ce salon: Charles S o re l, Racan, Kaynard, C o lle te t, T r is ta n  l 'H e rm ite , 

Chapelain, Ménage, La Nothe Le Vayer, Naudé, Cyrano de Bergerac. Parmi 

eux ré g n a it une l ib e r té  de pensée to ta le  e t  des croyants s in cè re s  cô

to y a ien t des athées convaincus. Leur m aître incon testé  f u t  P ie rre  Gas

sendi. Bien q u 'i l  f î t  p a r t ie  de la  Tétrade (iTn groupe de quatre  é ru d its  

qui comprenait avec l u i  D iodati, ami de G a lilé e , La Kothe Le Vayer e t  

G abriel Naudé), Gassendi in fluença tou te  sa génération qu i, à son to u r, 

tran sm it l'enseignem ent de son m aître à penser. Très tô t ,  malgré sa 

form ation e c c lé s ia s tiq u e , i l  a p p r it  à son au d ito ire  a se m éfier des idées 

reçues e t  des opinions communes. Son prem ier l iv re  E x e rc ita tio n e s  para- 

doxicae adversirs A r is to t^ le s , é c r i t  en 1624, r e f lè te  un scepticism e 

formé à la  le c tu re  de Montaigne e t  de Charron. I l  y a t ta q u a i t  1 'a r i s 

to té lism e , condamnait la  sco lastiq u e  e t  dénonçait l ' i l l u s i o n  de la  R ai

son; i l  n 'a d m e tta it qù'une méthode: l 'ex p é rien ce  organ isée . S ' i l  f u t  

le  chef des l ib e r t in s ,  Gassendi ne f u t  pas un l ib e r t in  lui-mèmo. I l  e s 

saya d 'acco rd er sa philosophie avec sa f o i .  I l  f u t  nommé pro fesseu r au 

Collège Royal en 1643.

Son immense é ru d itio n  lu i  perm it de montrer la  d iv e r s i té  des cou
tumes, des moeurs e t  des lo is ,  q u i dément l 'i d é e  d 'une ra iso n  u n i
v e rse lle  e t  souveraine. Du p o in t de vue s c ie n tif iq u e , l'homir’e ne 
peut a t te in d re  que des apparences; i l  ne peut comprendre le  monde 
e t  l 'o b se rv a tio n  seule lu i  permet de découvrir des p a rc e lle s  de 
v é r i té .  Finalem ent, Gassendi emprunte à la  philosophie é p ic u r i
enne une v is io n  générale du monde q u 'i l  s 'e f fo rc e  de rendre chré
tien n e . Modeste e t  d is c r e t ,  Gassendi n 'e s t  pas un ré v o lu tio n n a ire . 
Sa philosophie lu i  i n t e r d i t  même de l 'ô t r e .  Q u o iq u 'il a i t  é té  un 
adm irateur de G alilée , sa pensée e s t  re s té e  ensevelie  dans le s  
in - fo l io s  la t in s  de Syntagma philosophicum qui f u t  pub lié  après sa
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mort en I 656. I l  e s t  p o u rtan t une des f ig u re s  le s  p lus impor
ta n te s  de c e tte  époque, non seulement parce que son scepticism e 
c h ré tie n  représen te  un des principaux mouvements in te l le c tu e ls  
du temps, mais encore parce que son in fluence sera  considérable 
a la  f in  du s iè c le , su r la  philosophie e t  su r la  pensée s c ie n t i 
f iq u e .

Plus hard is  fu re n t le s  d isc ip le s  de G assendi, I l s  r e t in r e n t  

le s  p rin c ip e s  de le u r  m aître: le  re fu s d 'u n  dogmatisme é t r o i t ,  le sou

c i  de l 'e x p é rie n c e , le  r e j e t  de 1 'a r is to té lis m e  e t  de la  sc o la s tiq u e , 

la  méfiance à l 'é g a rd  de raisonnem ents compliqués e t  la  recherche d 'une 

méthode p o s itiv e  pour combattre l 'a b s u rd ité ,  c 'e s t - à - d i r e  le  v as te  ma

len tendu  e n tre  l'homme e t  l 'u n iv e r s .

Dans le s  nombreux foyers de la  v ie  in te l le c tu e l le  in ten se  de la  
prem ière m oitié du s iè c le ,  l 'a b s u rd ité  commence à ap p a ra ître  
comme une im pitoyable épidémie humaine dont on cherche le s  causes 
p lu s ou moins lo in ta in e s , dont on s 'a t ta c h e  à i s o le r  le s  v iru s  
e t  à laq u e lle  on propose d iv ers  remèdes dont le  p lus e f f ic a c e , 
s n e b le - t - i l ,  e s t  la  ra iso n  c r i t iq u e , , , , A mesure q u 'i l s  in te r 
ro g en t le  C ie l, f id é is te s ,  d u a lis te s  e t  d é is te s  témoignent le u r  
im patience, s 'é c a r te n t  des paraboles e t  des paradoxes qu 'on le u r  
propose en guise de réponse, regarden t de moins en moins vers  le  
hau t ou s 'e f f r a i e n t  de p lus en plus des s ilen ce s  de Dieu e t  de 
l 'u n iv e r s .  Les d én ia isés  se m u ltip lie n t: Guy P a tin , Lapeyrer, 
F rançois L u i l l ie r ,  C; ’̂ano de Bergerac, e t  ta n t  d 'a u tr e s ,  se sont 
jo in ts  aux plonners, ^

I l  e s t  in té re s s a n t de savo ir que des habitués de l'Académie Putéane e t  

parmi eux, des athées n o to ire s , occupaient des postes im portants à la  

Cour, A in s i, La Kothe Le Vayer en tra  au serv ice  de R ichelieu  e t  é c r i 

v i t  quelques ouvrages é d if ia n ts ,  v i te  démentis par ses Opuscules, pu

b l ié s  ap rès  la  mort du Premier M in istre , G abriel Naudé f u t  le  précep

te u r  de Ph ilippe d 'O rléans e t  pendant un c e r ta in  temps du jeune Louis XIV,

20  ^  ^Jacques Roger: XVIIe S ièc le  fran ça is ; Le Grand S ièc le  (P a ris :
Seghers, 1962), pp, 75-7'iS,

21François, op. c i t . , pp. 48-49.
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pu is i l  d ev in t le  garde de la  B ibliothèque de Mazarin, sans doute la  

p lus riche  c o lle c tio n  d 'Europe, Guy P a tin  f u t  le  Doyen de la  Faculté 

de Médecine, Même le  b o u illa n t Cyrano p rê ta  sa plume au se rv ice  de 

Mazarin,

En quelques années, le  l ib e r tin a g e  a v a it  donc évolué. I l  ca

r a c t é r i s a i t  à p résen t une é ru d itio n  so lide  jo in te  a une a t t i tu d e  c r i 

tiq u e  a H égard des in s t i tu t io n s  tra d it io n n e l le s  e t  de to u te s  le s  o r

thodoxies r e l ig ie u s e s . On considère le  XVIIe s iè c le  comme une époque 

t r è s  re lig ie u se  mais selon  le s  contemporains, le  nombre des a thées ne 

cessa de c r o î tr e .  En 1623, dans son l iv re  Quaestiones in  Genesin, le  

père Mersonne, un ami de Gassendi, chez q u i se ré u n issa ie n t des savants, 

su rto u t des m athém aticiens, com ptait p lus de 50*000 athées à P a r is , 

P assa ien t pour a thées également beaucoup d 'e s p r i t s  é c la iré s  q u i croy

a ie n t  en une d iv in i té  suprême. C 'é ta ie n t  le s  D éistes, en général des 

hum anistes, n o u rris  de la  pensée an tiq u e . Selon eux, Dieu -  un Dieu de 

Raison -  m a n ife s ta it sa bonté e t  sa sagesse dans sa c réa tio n . L ’ in t e l 

ligence humaine é t a i t  une p a rce lle  de la  Raison d iv ine e t  le  péché n 'é 

t a i t  au tre  qu 'ignorance e t  f a ib le s s e .  Les d isc ip le s  de c e tte  re l ig io n  

é ta ie n t  nombreux; la  p lu p art n 'a y an t pas ouvertement rompu avec le  ca

tho lic ism e, p e u t-ê tre  par p récau tion  p lu tô t  que par conv ic tion . Les 

d é is te s  p la ç a ie n t to u te  le u r  f o i  dans le  progrès des Sciences e t  des 

A rts  e t  p a rtag ea ien t la  même a t t i tu d e  d 'e s p r i t  qu i régnera pendant le  

S ièc le  des Lumières, S i le s  c r i t iq u e s  envers la  re lig io n  e t  le s  p r in 

c ip a le s  in s t i tu t io n s  é ta ie n t  l e s  mêmes, la  pensée des d é is te s  e t  des 

l ib e r t in s  d i f f é r a i t  au s u je t  de l a  Raison, Les d é is te s  id o lâ t r a ie n t
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l a  Raison tan d is  que le s  l ib e r t in s  s 'e n  m éfia ien t. Les uns reg a rd a ien t 

l 'a v e n ir  avec enthousiasme e t  confiance, le s  au tre s  se ré fu g ia ie n t  dans 

l ' i n s t a n t  p résen t e t  p ro fe ssa ien t un épicurism e p lus ou moins a u s tè re .

Les t r a i t é s  sur Epicure e t  sa philosophie abondent en c e tte  

période. Gassendi, S arasin , Sorbiêre e t  S t. Evremond é c r iv ire n t  des 

ouvrages sur c e t te  do c trin e  qui c o fn ç id a it  avec le u rs  idées. Loin d*être  

une apologie de la  d is so lu tio n  e t  de la  débauche, 1 'épicurism e du XVIIe 

s iè c le  e s t  un hommage respectueux à l a  v ie . C ertes, i l  nous montre 

l'homme sous un jo u r pessim iste ; l 'in d iv id u  en e f f e t  dominé par ses pas

s io n s , leu rré  par sa ra iso n , e s t  une c ré a tu re  e ssen tie llem en t in q u iè te  

e t  in s ta b le , obsédé par la  mort con tre  la q u e lle  i l  ne peut r ie n .  Quels 

sont ses p la i s i r s ?  La cu ltu re  p erso n n e lle , l 'é q u i l ib r e  moral, le  r a f f i 

nement sans o s te n ta tio n , la  l ib e r té  de pensée e t  su rto u t l 'a m i t ié .

C ètte v ie , cernée par le  néant e t  q u i coule vers la  mort, ces l i b e r 
t in s  en re sse n te n t vivement la  beau té . I l s  ont pour e l le  une so rte  
d 'a d o ra tio n . E lle  es'c. f r a g i le ,  éphémère, mais e l le  e s t  heureuse.
L'homme seu l e s t  malheureux.22

A mesure que le s  années p assèren t, le s  l ib r e s  penseurs é ta ie n t  de plus 

en plus convaincus que l 'in te l l ig e n c e  -  comme i l s  d is a ie n t -  c 'e s t - à - d i r e  

la  conscience é t a i t  la  v ra ie  cause du malheur de l'homme. Des Barreaux 

a l la  même ju sq u 'à  douter de la  v a l id i té  de to u te  pensée e t  de to u te  a c tio n . 

Son pessimisme exprimé dans des sonnets, e s t  f o r t  émouvant e t  curieusem ent 

moderne. En e f f e t ,  le  l ib e r t in  a confronté t r o i s  s iè c le s  plus t ô t  le  

meme problème que ne peut résoudra l'homme absurde ; l 'in d iv id u  sans Dieu 

qu i e ssa ie  de j u s t i f i e r  e t  de v a lo r is e r  son ex isten ce . E tre p lus sensuel

2?- “Adam, L ib e r t in s , op. c i t . ,  p. 23.
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que ra tio n n e l, profondément a ttach é  à la  v ie  e t  d 'a u tre  p a r t  hanté 

par la  mort, i l  e s t  constamment déch iré  par ces deux fo rces antago

n is te s .  On a t o r t  d 'im aginer l'homme du XVIIe s iè c le  comme un ê tre  

se re in , " c a rté s ie n " , c 'e s t - à -d i r e  se f ia n t  presque uniquement à sa 

ra iso n . Le cartésianism e n 'a  pas gagné le s  Français avant I 66O,

Jusqu 'à  c e tte  d a te , le  Gassendisme ré g n a it e t  l'homme de ce tte  

époque é t a i t  généralement sceptique; i l  a v a it peur des constructions 

e t  des systèmes r a t io n a l i s te s .

Parallè lem ent, on observe un phénomène semblable dans l 'e x 

p ression  a r t is t iq u e .  Après I 65O, le s  a r ts  semblent se soumettre à 

un c e r ta in  ra tiona lism e, à une ce rta in e  idée d 'é q u il ib re  e t  de mesure 

c o n tra s ta n t après un demi s iè c le  d'exubérance e t  d 'ex travagance; ces 

prem ières décades fu re n t en e f f e t  balayées par le  souffle  du Baroque,

Les a r t i s t e s ,  chez qui la  s e n s ib i l i té  e s t  généralement exacerbée, ont 

r e s s e n ti  particu liè rem en t l'atm osphère inqu iè te  e t  pessim iste de c e t 

âge où l 'o n  app renait tro p  souvent le s  ravages d 'une épidémie ou d'une 

famine, où le  procès de G alilée  re m e tta it en question  la  conception de 

l 'u n iv e rs  e t  le  problème de la  fo i .  Cette époque, marquée de m ultip les 

tendances co n tra d ic to ire s  (science e t  re lig io n , fo i  e t  ra iso n , a u to r ité  

royale e t  féodalism e, ordre e t  anarch ie , ascétism e e t  épicurism e, r a f 

finement e t  t r i v i a l i t é ,  t r a d it io n s  e t  découvertes) a profondément ébran

lé  l 'in d iv id u  e t  l ' a  mis devant l 'év id en ce  q ù 'i l  é t a i t  lu i  a u ss i un dua

lisme v iv an t, que sa nature é t a i t  mobile e t  ondoyante e t  que sa v ie  n 'é 

t a i t  r ie n  d 'a u tre  qu'une lu t te  in té r ie u re . L 'é c r iv a in  ou le  p e in tre , 

a s s a i l l i  par ces idées e t  sensations qui fo u rm illa ien t on lu i ,  é t a i t
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su rto u t avide de s 'exprim er, de s 'épancher, de se l ib é re r .  Son a r t  

ne f u t  pas un choix. On y observe ses obsessions, ses rêv es, la  f a 

çon dont i l  p e rcev a it la  r é a l i t é ,  la  v ie .  C 'e s t  un foisonnement de 

mondes qu i se jux taposaien t en lu i ,  mondes in s ta b le s , mobiles qui r e 

f lé ta ie n t  son angoisse e t  au ss i sa nouvelle philosophie , a savo ir que 

to u t e s t  v ie , ac tio n , passage d 'une forme à une a u tre ,

The baroque a r t i s t  . , . longs to  en te r  tho m u ltip lic i ty  of phe
nomena in to  the flu x  of th ings in  th e i r  perpetual becoming. His 
compositions are dynamic and open and tend to  expand outside 
th e i r  boundaries; the forms th a t  go to  make them are  associa ted  g_ 
in  a s ing le  organic a c tio n  and cannot be iso la te d  from each o th e r.

Parmi ces formes con trastées  se g lis s e  un nouvel élément, l ' i l l u s i o n .

La première m oitié du XVIIe s iè c le  v i t  le  triomphe du tro m p e -l 'o e il 

en pe in tu re  e t  un engouement général pour la  magie, a la  fo is  en ta n t  

que p ra tiq u e  e t  en ta n t  que p rin c ip e . La Cour e t  tou te  la  so c ié té  

ra f fo la ie n t  de bals  masqués, de sjx îctacles où l 'o n  p ré se n ta it  des 

mondes enchantés. Ce goût se comprend mieux s i  l 'o n  s a i t  que l ' i n d i 

vidu é t a i t  aux p rise s  avec une r é a l i t é  q u 'i l  p en sa it connaître  e t  qui 

lu i  échappait to u t à coup. I l  d ev in t consc ien t de l ' i n f i n i t é  de l ' u 

nivers e t  de la  lim ita tio n  de ses fa c u lté s  e t  de ses sens. I l  du t ac

cep ter d 'ê t r e  berné par le s  apparences e t  c 'e s t  pourquoi, à son to u r, 

pour "se venger" sur la  r é a l i t é  trompeuse, q u ' i l  créa des i l lu s io n s  

dans tous le s  domaines, su r p ap ier, su r to i l e ,  sur marbre e t  sur 

scène,

23̂Germain Bazin, Baroque and Rococo A rt ( New York: F rederic  A, 
Praeger, 1964), pp, 6-7,
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Baroque man needed magic. As the a n x ie tie s  o f every day l i f e  be
came more oppressive and the need to  escape from them became 
more u rg en t, h is  craving fo r  more convincing, and a t  the same time 
more extreme i l lu s io n s  caused the a r t s  of i l lu s io n  to  p lay  an in 
creasing  p a r t  in  stage c r a f t .  ^

La facu ltS  m aîtresse  de l 'a r t i s t e  baroque f u t  l 'im a g in a tio n  q u i lu i  

f a i s a i t  concevoir des images e t  des mondes fan ta s tiq u e s . De la  rS a li tS , 

i l  ne r e te n a i t  que le s  aspects p a rticu liè rem en t frappan ts; le  spec

ta c le  de la  mort, de la  souffrance, du supplice e x e rç a it  sur l u i  une 

fa sc in a tio n  morbide mais sa s e n s ib i l i t é  lu i  f a i s a i t  rechercher au ss i 

le s  émotions p lus d é lic a te s  comme la  tendresse  e t  l'am our. En un mot, 

i l  c u l t iv a i t  p a rfo is  sf Itaném ent le s  é ta t s  d 'e s p r i t  le s  p lus extrêm es, 

f a i s a n t  appel aux sentim ents e t  à 1 'ém otiv ité  du le c te u r  ou du specta

te u r  p lu tô t  q u 'à  sa ra iso n . La Nature l ' a t t i r a i t  mais su rto u t dans ce 

q u 'e l le  a v a i t  de mobile, d ' in s ta b le  e t  d 'évanescen t. Les p e in tre s  s ' a t 

ta ch è ren t à rep rodu ire  le  c ie l  e t  la  mer; le s  plafonds s 'o rn è re n t de 

nuages e t  d 'a p p a r it io n s  c é le s te s  e t  lo  langage poétique e u t une p réd i

le c t io n  pour l 'é lé m e n t aquatique; l 'e a u ,  p a r f a i t  symbole du mouvement, 

de l a  f lu id i t é ,  de 1 ' im p alp ab ilité  f u t  un des thèmes fa v o ris . L 'a r t  

de c e tte  époque e s t  o s te n ta to ire ;  l ' a r t i s t e  baroque a v a it  le  goût du 

p a ra î t r e  e t  donnait p a rfo is  dans l 'o u tra n c e  e t  l 'ex trav ag an ce . Son 

manque de mesure e t  sa recherche constan te  de l 'e f f e t  ré v è le n t le  p lus 

profond de son ê t r e .  Jean Rousset a t r è s  subtilem ent analysé ce problème 

dans son l iv r e .  La L it té ra tu re  de l 'â g e  baroque en France. L 'éclatem ent 

du monde f i n i  du Moyen-Age jo in t  à la  p e rte  des i l lu s io n s  e t  de l 'o p t i -

2hK argarete Baur-Heinhold, The Baronue Theatre (New York -  Toronto: 
McGraw-Hill, 19<7), p. 120.
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misine de la  Renaissance av a ien t dëtrônë 1* in d iv idu  de sa place p r iv i 

lég iée  dans 1*un ivers. I l  é t a i t  dorénavant condamné à l'apparence  des 

choses.

Le inonde e s t  à l 'e n v e rs  ou "chancelant", en é t a t  de bascu le , sur 
l e  p o in t de se ren v erser; la  r é a l i té  e s t  in s ta b le  ou i l lu s o i r e  
comme un décor de th é â tre . E t l'homme, lu i  a u s s i ,  e s t  en désé
q u il ib re ,  convaincu de n 'e t r e  jamais to u t à f a i t  ce q u 'i l  e s t  ou 
p a r a î t  ê t r e ,  dérobant son visage sou un masque dont i l  joue s i  
Isien qu 'on se s a i t  p lus où e s t  le  masque, où e s t  le  v isage . ^

P arallè lem ent à l 'a r c h i te c tu r e  de l'époque où la  déco ra tion  e t  la  f a 

çade é ta ie n t  plus im portantes que la  s tru c tu re  de l 'é d i f i c e ,  le  masque 

ou le  p a ra ître  l 'e m p o r ta i t  sur l 'ê t r e .  Le "dedans" é t a i t  n ié au pro

f i t  du "dehors". Ce f u t  a u ss i la  période au cours de la q u e lle  " l 'h o n 

n ê te té"  c a ra c té r is a  la  v ie  so c ia le . Les salons se m u ltip liè re n t e t  

l ' a r t  de v iv re  en so c ié té  se c o d if ia . Chez 1 'honnête homme a u ss i, le  

p a ra ître  l'em porte sur l 'ê t r e :  l e s  vertu s  d 'apparence prennent le  pas 

sur le s  v ertu s  in té r ie u re s .  Comme le  d i t  La Rochefoucauld, l 'h o n n ê te té  

n 'e s t  qù 'un a r t  de p a ra î tre  honnête. "L 'honnêteté e s t  une s tra té g ie ;  

car la  v ie  de l'homme e s t  un combat contre l'homme, un combat de masques; 

i l  f a r t  se cacher e t  masquer son jeu  po’ir  mieux lev e r  le  masque d 'a u -
26t r u i" .  L 'i l lu s io n  e s t  donc p lus qu 'un ornement, e l l e  e s t  une des 

c lés  du baroque.

Après av o ir é tu d ié  le s  c a ra c té r is tiq u e s  p r in c ip a le s  du mouve

ment, une d é f in it io n  s'im pose. Mais d 'où  v ie n t le  terme "baroque"? On

2 c
Jean Rousset, La L it té ra tu re  de l 'â g e  baroque en France (P a ris : 

José C o rti, 1953)t p. 28.

^^Ihid., p. 221.
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1 'em ployait déjà  au XVIIe s iè c le .  Le d ic tio n n a ire  de F u re tiè re  in d i

q u a it  que ce mot, un terme de j o a i l l e r i e ,  d é s ig n a it  une perle  ir ré g u 

l i è r e ,  appréciée pour son poids e t  pour son o r ie n t mais n’a tte ig n a n t 

pas la  p e rfe c tio n  de la  p erle  sphérique. Le d ic tio n n a ire  de l'Académie 

confirma c e tte  d é f in it io n  en y a jo u tan t la  s ig n if ic a t io n  de b iz a rre , 

d 'é tran g e  e t  de r id ic u le .  Baroque d ev in t a lo r s  un ép ith è te  de blâme. 

L 'o r ig in e  exacte de c e t a d je c t i f  r e s te  cependant in c e rta in e . Le mot 

espagnol Barrueco ou berrueco d é r iv e - t - i l  du l a t i n  verruca ; verrue e t

par ex tension  lég er d éfau t ou e s t-c e  un terme mnémotechnique dont le s
» 27l e t t r e s  d és ig n e ra ien t la  deuxième fig u re  du syllogism e? La question

n 'e s t  pas tranchée.

Le terme f u t  appliqué d 'abord à un s ty le  d 'a rc h ite c tu re . A 

la  f in  du XIXe s iè c le ,  l'Allemand Wo’é l f f l i n  e n tr e p r i t  une étude de ce 

s ty le  e t  le  d é f in i t  en l 'opposan t â l ' a r t  de la  Renaissance. On d is 

tinguo habituellem ent deux phases dans le  mouvement: le  Pré-Baroque, 

qui commence dès la  f in  des guerres de r e l ig io n  e t  prend f in  en I 63O: 

puis la  période de Plein-Baroque qui se term ine vers I 67O. Ce s ty le  

a rc h ite c tu ra l  e s t  ne en I t a l i e  où des a rc h ite c te s  é levèren t des é g lise s  

somptueuses comme c e lle  du Sésu, de Vignola à Rome e t  des th é â tre s  mag

n ifiq u es  comme le  Théâtre Olympique de Vicence, é rig é  par P a llad io .

Tout au long du XVIIe s iè c le , le  s ty le  s 'o rn e  de plus en plus e t  tendra 

au Rococo qui triomphera au XVIIIe s iè c le ,  principalem ent en Allemagne, 

en Espagne e t  meme en Europe c e n tra le . L 'a rc h ite c tu re  baroque e s t  ca-

27Gonzague de Re;/nold, Le XVITe s iè c le  -  Le Classique e t  le  Baroque 
(M ontréal: E d itions de l'A rche, i?ÂU), p~. 127*. '
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ra c tê r is é e  par un décor exubérant, une recherche de p lans grandioses, le  

triomphe de la  courbe e t  de la  contrecourbe e t  un mouvement qui p a ra î t  

animer le s  trè s  nombreuses s ta tu e s . C ertains c r i t iq u e s  a ffirm en t que le  

Baroque e s t  is su  de la  Contre-Réforme e t  que c e t a r t  s 'é p a n o u it p a r tic u 

lièrem ent dans l 'a r c h i te c tu r e  re lig ie u s e , Kais l'époque baroque n 'e s t -

e l le  pas "autre chose que l 'e x p re s s io n  essen tie llem en t dominée par l ' i n -
28  ̂te n s i té  de la  fo i? "  C ertes, le s  é g lise s  b â tie s  pendant c e tte  période

■>.29transm etten t au f id è le  "un sens d 'é lé v a tio n , de départ vers  l 'a u - d e la " ,“ 

Les lig n es  courbes, le s  colonnes to rsadées, le s  c e rc le s  e t  le s  ovales, 

le s  voûtes pe in tes  aux couleurs c é le s te s  son t la  pour s u s c i te r  une émo

t io n  mystique e t  é le v e r  l'âm e vers Dieu mais l 'e s p r i t  re l ig ie u x  n 'e s t  

qu 'un aspec t de la  c r is e  morale qui c a ra c té r is e  le  s ty le .  L 'a rc h ite c 

tu re  tourmentée des th é â tre s  e t  des châteaux au ssi b ien  que c e lle  des 

é g lise s  r e f lè te  la  co n fron ta tion  de l'homme avec l ' i n f i n i  e t  sa p rise  de 

conscience devant l ' i n s t a b i l i t é ,  la  f r a g i l i t é ,  le  manque d 'é q u il ib re  de 

la  nature humaine e t ,  selon la  d é f in it io n  d 'A rthur Hubscher, " la  forme 

d 'u n  sentim ent c o n tra s té  de la  v ie " .

Le baroque l i t t é r a i r e  e s t  né du meme é ta t  d 'e s p r i t  mais i l  

épuise davantage de p o s s ib i l i té s .  Du f a i t  même de son genre, i l  e s t  

p lus f le x ib le  e t  donc p lus complexe que le  baroque a r c h i te c tu ra l .  I l  

e s t  a u ss i plus d i f f i c i l e  à d é f in ir .  Pourtan t, le s  mêmes p rinc ipes 

fondamentaux s 'y  re tro u v en t: le  d éséq u ilib re , le  mouvement, la  recher

che du co lo ssa l,d e  l ' i l l i m i t é ,  le  goût du spectacle  e t  des émotions

28Tricaud, op. c i t , . p. I 5. 

^^Ib id .
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fo r te s ,  De même que le s  a rc h ite c te s  sem blaient d é f ie r  le s  lo i s  de l ’é 

q u ilib re  avec des construc tions audacieuses où le s  s tru c tu re s  sem blaient 

é c la te r  e t  où le  p o in t de vue ne se co n cen tra it p lus sur un p o in t c e n tra l 

mais se déplaça constamment d ’un plan à un a u tre ; de même le s  é c riv a in s  

re fu sa ie n t to u te  rè g le , to u te  logique e t  tou te  u n ité , "Le comique y  cô

to ie  le  trag iq u e , la  jo ie  la  souffrance, le  r i r e  le s  larmes car le s  uns

e t  le s  au tre s  sont ensemble dans la  n a tu re , dans la  v ie , , , , Leur
30m aître , c ’e s t  l a  n atu re , l ’im agination, la  s e n s ib i l i té " .  Dans la  l i t 

té ra tu re  comme dans l ’a rc h ite c tu re , on d is tin g u e  nettem ent une passion 

débordante e t  exp losive, passion  qui veu t exprim er, librem ent, sans 

c h o is ir , p l a i s i r s  e t  douleur, enthousiasme e t  désespo ir. Ni l ’une n i 

l ’au tre  ne connaissent la  mesure, la  d isc ré tio n  e t  su rto u t l ’a r t  de la  

l i t o t e  qu i deviendra une des p rin c ip a le s  c a ra c té r is tiq u e s  du c lassic ism e. 

Le s ty le  o s c i l le  en tre  le  pathétique, le  grotesque e t  l ’emphase.

Les scu lp teu rs  e t  le s  p e in tre s  baroques se p la is e n t à re p ré 

sen te r  le  spectacle  de la  mort; l ’a r t  fu n é ra ire  f l e u r i t .  Parallè lem ent, 

a côté de c e t a sp ec t morbide, s ’épanouit la  s e n su a lité . Les principaux 

thèmes de la  l i t t é r a tu r e  fo n t écho à ces co n tra s ta s  p ic tu raux . Les 

te x te s  re lig ie u x  abondent, ouvrages é d if ia n ts  a u s s i b ien  que poèmes é -  

piques où le  macabre e s t  presque tou jours p résen t, e t  a côté on trouve 

une m ultitude d ’ouvrages sa tir iq u e s  e t  f o r t  r é a l i s t e s  qui g lo r i f ie n t  

l a  v ie  sensuelle  e t  païenne. Dans ces deux tendances opposées, appa

r a î t ,  pas tou jou rs  t rè s  d istinc tem en t, le  même sentim ent d ’inquiétude 

e t  d ’i n s t a b i l i t é .  Finalem ent, le  baroque en l i t t é r a tu r e  e s t  facilem ent

^ ° I b id , .  p. U8.
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re  connais sab le  â son s ty le .  Comme la  façade surchargée d 'u n  château 

d'O utre-R hin, la  phrase s 'o rn e  de métaphores, d 'a n t i th è s e s ,  d 'hyper

boles e t  de p o in tes  q u i ne sont pas to u jo u rs  du m eilleu r e f f e t .

S i le  baroquisme e s t  mouvement, i l  e s t  commandé par une énerg ie 
in te rn e  q u i veut s 'e x té r io r i s e r ,  par une puissance qui se déploie 
dans le  langage. Le besoin d 'e x p ress io n  do p lus en p lus vive e t  
comme s tu p é f ia n te , mais a u ss i nuancée, hachée, amenuisée -  le  c re 
scendo, le  rinfor%ando, mais a u ss i le  diminuendo -  e s t  la  consé
quence de ce dynamisme, de 1 'ethos e t  du nathos qui v eu len t s 'e x 
prim er dans tous le s  r e g is t r e s  de la  puissance e t  de la  d é l ic a 
te s s e , L 'a r t i s t e  économise rarem ent ses moyens. I l  pense a t 
te in d re  p ar c e tte  voie au maximum d 'e f f i c a c i t é .  I l  ne s u f f i t  pas 
â une oeuvre baroque d 'ê t r e ,  e l le  entend p a ra î t r e ,

La forme s u i t  tous le s  caprices de l 'a r t i s t e  e t  v ise  a "une so rte  d 'im 

pressionnism e e t  d 'illu s io n n ism e , où l'im a g in a tio n  in te l le c tu e l le  e t  

l 'in g é n io s i té  on t souvent une grande p a r t  e t  composent une espèce de 

mensonge a r t i s t iq u e  ayant pour f in  s o i t  de ré v é le r  ind irec tem ent des 

aspects  insoupçonnés de la  r é a l i t é ,  s o i t  de provoquer uns rup tu re  avec 

c e tte  r é a l i t é " ,

E nfin , le  baroque en l i t t é r a tu r e  e s t  un s ty le  q u i tend à t r a 

du ire  la  v is io n  du monde métaphysique, monde f lu id e  e t  mobile, rich e  en 

symboles, où la  ra iso n  e t  la  logique n 'o n t p lus aucun co n trô le  e t  l a i s 

sen t leu r place à la  f a n ta is ie ,  fa c u lté  poétique par ex ce llen ce . Dans 

la  poésie de l a  f in  du XVIe s iè c le  e t  de la  première m oitié du XVIIe, 

on consta te  "non seulement le s  déchirem ents de l 'ê t r e  humain, mais a u ss i 

la  d é s in té g ra tio n  du m o n d e " ,A g r ip p a  d'Aubigné, Du B artas, Le Moyne 

e t  Chassignet évoquent un univers p a rticu liè rem en t a troce  dont l'homme

^Raymond, op, c i t . ,  pp, 41-42,

^ Îb id , ,  pp, 46-47,
33F ran ç o is , op, c i t , . p , 70,
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e s t  a l a  fo is  le  bourreau e t  la  v ic tim e .

Dans c e t univers to u t  e s t  déchirem ent e t  con trad ic tions la  p er
so n n a lité  humaine, le s  c e l lu le s  so c ia le s  e t  p o litiq u es  sont d i 
v isé e s . Tout e s t  c o n tra rié  e t  in c o m p a tib ilité . Dans l'ensem ble 
de c e tte  poésie , to u t s 'a f f r o n te :  le  d é s ir  d 'o rd re  e t  la  menace 
du désordre, le  profond d é s ir  de paix e t  de bonheur e t  la  r é a l i 
t é  monstrueuse e t  absurde de la  guerre , le s  a p p é tits  ra tio n n e ls  
de l 'ê t r e  e t  son in cap ac ité  d 'y  s a t i s f a i r e ,  le s  formes le s  plus 
h o rr ib le s  de 1 'abêtissem ent de l'homme e t  l 'im p o s s ib i l i té  dans 
la q u e lle  i l  se trouve d 'y  rem édier; e t  su r to u t le  v i e i l  antago
nisme de l'am e e t  du corps. Dans le  décor de la  f is s io n  un iver
s e l l e ,  l 'â p r e  d é s ir  d 'une ré c o n c il ia t io n  de l'âme e t  du corps a l -  
te rn e  avec l'am ère c o n s ta ta tio n  du plus irrém édiable des d ivo rces.

Avec le s  années, la  notion de l 'a b su rd e  se p réc ise  e t  se rencontre

même dans la  forme. L 'a sp ec t chaotique e t  apocalyptique des v is io n s

e s t  évoqué par un entrelacem ent illo g iq u e  de mots, p r is  au hasard , non

sans quelque rap p o rt avec l 'é c r i t u r e  automatique des S u r ré a l is te s ,

A in s i, c e tte  ode de Théophile de Viaui

Ce ru isse a u  remonte en sa source 
Un boeuf g ra v it  su r un c locher,
Le sang coule de ce rocher.
Un asp ic  s 'accoup le  d 'une ou rse .
Sur le  hau t d 'une v i e i l l e  to u r 
Un serpen t desch ire  un vautour.
Le feu  b ru sle  dedans la  g lace ,
Le s o le i l  e s t  devenu n o ir.
Je voy la  lune qui va cheo ir, - -  
Cet arbre  e s t  so rty  de sa p lac e ,^

e s t  d é jà  un exemple de G alim atias, genre poétique mineur, où l 'e x a s 

p é ra tio n  du langage ne connaît p lus de bornes e t  exprime, paradoxale

ment, un besoin angoissé de log ique , d 'o rd re  e t  de ra iso n  to u t en con

s ta ta n t  l 'im p o s s ib i l i té  de le  s a t i s f a i r e .  Le G alim atias a é té  i l l u s t r é

^ ^ Ib ld .. pp, 72- 73.
35c i té  par Jean T o rte l, Le P réclassicism e fran ç a is  (P a ris : Les Ca

h ie r s  du Sud, 1952) , p. 3-*’2.



-55-

e t  ex p lo ité  â des f in s  d iverses  par de nombreux au teu rs dont le  S ieur 

de Sigogne, Pichou, Scarron, Beaulieu, F u re tiè re  e t  Angot de l ’Eperon-

n ie re ,

Indubitablem ent, le  poète baroque dénonce a in s i  l ' é t a t  de f a i t  
q u ' i l  trouve insupportab le . Cependant, i l  ne se borne pas à 
exposer son déchirement trag iq u e ; par une espèce de choc en r e 
to u r , i l  se met a u ss i à e x p lo ite r  le s  c o n trad ic tio n s  soulignées 
e t  à se c rée r un univers poétique où to u t e s t  l i t i g e ,  an tith è se  
ou dilemne. I l  confère une p lus-value poétique à l 'in so u to n a -  
b le .3 6

En prose , deux courants l i t t é r a i r e s ,  la  p ré c io s ité  e t  le  bur

lesque fo n t a u s s i le u r  a p p a ritio n  à la  même époque mais tous doux rep ré 

sen ten t une forme extrême du baroque. La p ré c io s ité  e s t  la  pointe mon

daine du baroque tan d is  que le  burlesque rep résen te  la  pointe "v u lg a ire" . 

P ourtan t, comme le  remarque Jean Rousset, le s  t r o i s  formes ne se con

fondent pas; e l le s  se chevauchent.

Baroque e t  précieux jouen t, le  baroque gravement, le  précieux sans 
s 'y  prendre ; le  premier v o i t  Dieu e t  le  monde e t  la  v ie de l'homme 
même engagés dans un jeu où i l  y va p a rfo is  de to u t;  le  second ne 
joue qu 'un  jeu  de so c ié té . Le Baroque imagine e t  invente; la  Pré
c io s i té  ré d u it  l 'in v e n tio n  à l 'in g é n io s i té ,  à la  prouesse; e l l e  dé
veloppe des s itu a tio n s  déjà  connues e t  admises dans le  c e rc le ; le  
poète précieux s 'id e n t i f i e  à son au d iteu r, , , , Quand le  Baroque 
s'im m obilise e t  se géom étrise, i l  tend au précieux . Le Baroque e t  
le  Précieux d if fè re n t  par leu r ren te  profond, mais le  Précieux e s t  
une des te n ta tio n s  du Baroque,3'

Le Burlesque a en commun avec ces deux formes le  goût de l 'a r t i f i c e  e t

du déguisement; l u i  a u ss i joue mais sous une apparence comique, i l  la is s e

p a rfo is  e n tre v o ir  un pessimisme profond ou in v ite  le  le c te u r  à r é f lé c h ir

sur le s  d if f é re n ts  aspects de l 'e x is te n c e .

^6François, op. c i t , ,  p. 81,
37R ousset, op, c i t . , p , 2 h l,
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Par d é f in it io n , le  Burlesque e s t  un genre équivoque; i l  t r a i t e  
sérieusem ent des b a g a te lle s , i l  se r a i l l e  des choses sé rieu ses , 
i l  dém ystifie  e t  i l  héroi’se, i l  rav a le  e t  i l  ex a lte  à co n tre - 
courant. I l  va contre la  norme; i l  é t a b l i t  le  p rinc ipe  de l'am - 
b ig u ité  e t  i l  applique ce p rinc ipe  à la  l e t t r e .  I l  nie donc le s  
d is t in c tio n s  reçues e t  renverse le s  perspec tives t r a d it io n n e lle s .  
Tout en parod ian t le s  d é f in itio n s  acceptées ( la  ra iso n , l 'é q u i 
l ib r e ,  le s  rè g le s ) ,  i l  revendique encore un ordre supérieu r, 
plus dynamique e t  plus s a t i s f a i s a n t ,3"

Les Précieux des romans e t  des salons sont hantés par l 'i d é e  d 'une

p erfec tio n  p la to n ic ien n e . La P ré c io s ité  e s t ,  pour reprendre le  t i t r e

du l iv re  de Jacques Ehrmann, "un parad is désespéré" e t  " e lle  s 'e s t

tro p  désincarnée, e t  s 'e s t  tro p  sublimée pour percevo ir le s  sourds

appels du désespo ir e t  de l'im pu issance; e l l e  a joué un rô le  c a p ita l

dans le  domaine de la  forme, mais e l le  a survolé l 'ab su rd e  dans leq u e l
3 9e l le  a f i n i  par se f ra c a sse r" .

En résumé, lo  Baroque cache d e rr iè re  une façade d 'exubé

rance le  d éséq u ilib re  e t  l 'a n g o isse  de l 'in d iv id u  de c e tte  époque. La 

P réc io s ité  co n sis te  su rto u t en c e tte  façade e t  le  Burlesque se s e r t  d'une 

façade pour s'am user mais a u ss i pour enseigner une philosophie f o r t  

sé rieu se . Or, la  façade e s t  essen tie llem en t un décor de th é â tre . I l  

e s t  n a tu re l que c e t âge qui s'exprim e en te rn es  e t  p rinc ipes théâtraux  

s o i t  a t t i r é  par le  th é â tre . Le début du s iè c le  v o it  en e f f e t  un renou

veau de la  scène fran ça ise .

Au cours des années, le  genre dramatique a évolue e t  i l  e s t  

devenu un a r t  majeur. La tragéd ie  e s t  longtemps re s té e  f id è le  à la  t r a 

gédie de la  Renaissance; la  comédie e s t  t r a i t é e  en p aren t pauvre e t  ce 

sont la  farce  e t  le  prologue comique qui fo n t le bonheur d 'u n  public

1P.
François, op, c i t , , p, 130.

no
-^•' I b i d , ,  p ,  1 9 0 ,
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peu ra ff in S , Pourtan t une nouvelle forme dramatique ap p a ra ît au dé

but du s iè c le : la  tragi-com édie.

De 1620 à 16^0, e l le  e s t  incontestablem ent le  genre dramatique 
f ra n ç a is  par excellence; considérée comme une trag éd ie  romanes
que au dénouement heureux, e l le  mêle trag ique e t  comique. Re
vendiquant d ’abord tou tes  le s  l ib e r té s ,  la  tragi-com édie s 'a 
dresse à un public que la is s e n t  in d if f é re n t  le s  rè g le s .

Ce p u b lic , à cause des circonstances p o li t iq u e s , re lig ie u s e s  e t  so

c ia le s  e t  de leu rs  conséquences psychologiques, recherche le s  specta

c les  d 'a c tio n  e t  de v io lence. D 'autre p a r t ,  ce genre qui comprend la  

p a s to ra le , d o it  beaucoup à la  splendeur des costumes e t  des décors.

On commence â u t i l i s e r  des machines qu i perm etten t to u tes  so rte s  de 

stratagèm es scéniques.

I l  e x is te  a u ss i un au tre  th é â tre  p o p u la ire , c e lu i des comé

diens ambulants e t  su rto u t la  commedla d e l l 'a r t e , qu i v ie n t d 'I t a l i e  

e t  connaît une vogue immense pendant une tre n ta in e  d 'a n n é e s .V e n u s  

en 1603 avec la  su ite  de Iferie de M édicis, des ac teu rs  i t a l ie n s  ont in 

t ro d u it  un genre de pièce comique où i l s  im provisent d 'a p rè s  un scénario  

f ix é  à l 'av a n ce . Un a c teu r rep résen te  un c e r ta in  type qui n 'évolue pas 

psychologiquement mais ne manque n i de v é r i té  n i d 'i n t é r ê t  selon le

^^kndré T is s ie r ,  La Comédie au XVIIe s iè c le  avant M olière, Vol. I  
(P a ris : Larousse, 196?), p. 15.

'o r ig in e  de la  commedia d e l l 'a r t e  demeure obscure.
There seems equally  good reason fo r tra c in g  i t  from the ex-tempore 
debates held by c o u rtie rs  and academics before audiences o f th e i r  
peers, as from masked comical parades. The reg io n a l nature o f the 
s te reo types suggests a purely  fo lk  o r ig in . The t r a i l  can be f o l 
lowed fo r  about 2000 years, from Greek mime, through Rome, Byzan
tium and the Turlcs to  Venice. There a re  a lso  obvious connections 
w ith  puppets and shadow th e a te rs .
Baur-Heinhold, op. c i t . , p. 65#



«.58-

t a le n t  du comédien. Les types principaux sont: le  v ie i l l a r d  amou

reux, e t  berné, le  fan faron , le  docteur pédant e t  ign o ran t, le  mar

chand malhonnête, le  v a le t  ru sé , la  soubrette  in so le n te , l 'in g én u e  

e t  l ’hypocrite . Vers le s  années quarante, le  public fra n ç a is  se 

passionne pour la  comédie à l ’espagnole, mais le s  dramaturges ont 

a n tic ip é  ce t engouement e t  se "ont in sp iré s  bien avant des p ièces 

ibériques qui sont des tragi-com édies romanesques, des drames de 

cape e t  d ’épée où le  sang coule en abondance,

A cause de le u r  succès, la  commedia ita l ie n n e  e t  la  come- 

d ia  espagnole ont obligé le s  au teu rs  dramatiques à se pencher de nou

veau sur la  comédie e t  à f a i r e  de la  farce un genre p lus r a f f in é  

aux m érites l i t t é r a i r e s  in co n te s tab le s . De la  commedia, i l s  ont r e 

tenu la  pe in tu ra  des moeurs e t  des ca rac tè res  e t  des f i c e l le s  drama

tiq u es  t e l l e s  que le  ra p t  d ’en fan t par des p ira te s  su iv i par des 

"reconnaissances" p lus ou moins v raisem blables; de la  comedia, i l s  

empruntent la  g a la n te r ie , le  qui-pro-quo, qu i cause bien dos malen

tendus, e t  le  type du v a le t  p o ltro n , bavard e t  gourmand -  im ité du 

eraciosn -  qui apporte un élément comique, spécialem ent après une 

scène v io le n te . La fa rce  d écline  d ’au tan t plus que le s  t r o i s  comédie*'o 

comiques, G au ltie r G arg u ille , Gros-Guillaume e t  Turlupin, qu i ont f a i t  

ses beaux jo u rs , meurent pendant le s  années t r e n te .  I l s  sont rem

placés par des ac teu rs  plus sérieux  qui ont une haute opinion de leu r 

p rofession . Ce son t E é lle ro sç , Jo d è le t e t  îîontdory. P arallè lem ent, le 

public lui-même a con tribué à regénérer e t  ennob lir le  genre conique. 

Les habitués des salons, é p r is  de l i t t é r a tu r e ,  se m irent à fréquen ter
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le s  s a l le s  p a ris ien n es  e t  le  th é â tre  d ev in t t r è s  à la  mode sp éc ia le 

ment quand R ichelieu  s*y in té re s s a , pensionna ses au teu rs  fav o ris  e t  

f i t  c o n s tru ire , dans son fameux P a la is -C a rd in a l, une s a lle  magnifique, 

conçue expressém ent pour le  sp ec tac le .

Q u 'e lle  s o i t  p a s to ra le , trag i-com édie ou comédie, la  pièce 

baroque possède des c a ra c té r is tiq u e s  s im ila ire s .  Son au teu r ne r e 

specte généralem ent aucune règ le  n i convention, (La première règ le  à 

ê t r e  observée sera  c e lle  de l 'u n i t é  de temps qui s im p lif ie ra  le s  dé

cors e t  l 'a c t i o n , )  Pour le  moment, le  p u b lic  goûte le s  in tr ig u e s  en

chevêtrées, le s  invraisem blances, le  m erveilleux , le  mélange du t r a g i 

que e t  du comique e t  le s  décors su ccess ifs  e t  compliqués. La mise en 

scène q u i é t a i t  t r è s  rudim entaire sous la  Renaissance e t  c o n s is ta i t  en 

une to i l e  p e in te  dev ien t p lus complexe. Le décor se compose de p lu 

s ieu rs  compartiments devant l 'u n  desquels le s  ac teu rs  jouen t, le s  au

t r e s  r e s ta n t  cachés momentanément par une ta p is s e r ie .  Peu à peu le s  

m etteurs en scène deviennent de p lus en p lus in v e n tifs  e t  u t i l i s e n t  

des machines pour rep ré sen te r  d ivers  cataclysm es e t  métamorphoses. 

T ou tefo is, le s  sp ec tac les  â machines sont p lus souvent des h a l le ts  e t  

des opéras que des pièces proprement d i te s .

Ce qu i frappe su rto u t le  sp ec ta teu r ou le  le c te u r  d 'a u jo u rd '

hu i, c 'e s t  l'a tm osphère p a r t ic u liè re  du th é â tre  baroque, atmosphère 

déconcertante e t  a u ss i déroutante que c e lle  des p ièces le s  p lus mo

dernes, Parce que le s  règ le s  sont ignorées e t  que l 'a r t i s t e  donne l i 

bre cours à son ta le n t  e t  à son im agination, i l  ne s 'a g i t  pas d 'une 

"bien f a i te " ,  mue par un mécanisme p ré c is  e t  s 'achevan t nettem ent sur
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un dénouement s a t i s f a is a n t  e t  c la r i f ic a te u r .  Un mouvement à p lu s ieu rs  

niveaux anime la  pièce baroque. Ce dynamisme ne va pas nécessairem ent 

dans un ordre c ro is sa n t e t  r é g u l ie r ;  i l  bouscule le s  a c te s  au gré de sa 

fa n ta is ie  e t  oblige le  sp e c ta te u r  à r e s te r  sur le  q u i-v iv e , a ne s 'é 

tonner de r ie n  e t  à s 'in te r ro g e r  su r ce q u 'i l  v o it  e t  ce q u 'i l  entend. 

Comme pour une pièce contemporaine, le  sp ecta teu r d o it  p a r t ic ip e r  e t  r é 

f lé c h i r  en m u ltip lia n t ses p o in ts  de vue.

Les thèmes du th é â tre  baroque ont également une résonance mo

derne. L 'inconstance en e s t  un des principaux e t  i l  f l e u r i t  dans p res

que tou tes  le s  p as to ra le s  e t  le s  tragi-com édies de l'ép o q u e , Meme s ' i l s  

son t d é lic a ts  e t  sympathiques, le s  personnages on t des c a ra c tè re s  énigma

tiq u e s  e t  f r iv o le s .  Que ce s o i t  dans le u r  v ie sentim entale ou dans leu r 

propre p erso n n a lité , i l s  g l is s e n t ,  fu ie n t  l 'è t r e  qu i le s  aime e t  échappent 

pour a in s i  d ire  à eux-mêmes. Le héros de S ilvan ie  d'Honoré d 'U rfé  s 'é 

c r ie ;

Je su is  semblable à l'om bre 
Je fu is  qui me p o u rsu it 
Je su is  qu i me f u i t .

A insi ag issen t A lidor dans La Place Ho^/ale, C lindor dans L 'I l lu s io n  Co

mique e t  plus ta rd , Scapin, C ovielle  e t  Don Juan, Jamais lui-même, le  

personnage s'occupe â p a ra î tre  a u tre  q u 'i l  n 'e s t ,  à changer constamment 

sous le  regard d 'a u tr u i  e t  de lui-même, montrant a in s i  la  nature ondo

yante e t  mobile de l 'in d iv id u  e t  ses confrontations m u ltip les  e t  déce

vantes avec une r é a l i t é  q u 'i l  ne peut s a is i r  e t  qui l 'o b l ig e  a n 'ê tr e  

qu'une succession d 'apparences. Un des grand thèmes de la  l i t t é r a tu r e

h2 ,
c ite  par Rousset, op. c i t . ,  p. 39.
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du dix-septièm e s iè c le  e t  q u i sera exem plifié m ain tefo is e t  notamment

par Calderon e s t  la  conception du monde comme un th é â tre .

Tout se meurt e t  s 'en v o le ; r ie n  n 'e s t  s ta b le , r ie n  n 'e s t  plus ce 
q u 'i l  prétend ê t r e ;  le s  f ro n tiè re s  en tre  la  r é a l i t é  e t  le  th éâ tre  
s 'e f fa c e n t  dans un p erpétue l échange d 'i l lu s io n s  e t  la  seule réa 
l i t é  qui demeure e s t  le  f l o t  des apparences cédant à d 'a u tre s  ap
parences, semblables â l 'e a u  du fleuve dont le s  î l e s  e t  le s  ro 
chers sont p lus s ta b le s  que 1 'eauTmême,^3

A c e tte  conception de la  r é a l i t é  correspond sur l a  scène le  goût pour 

l ' i l l u s i o n ,  à la  fo is  comme cadre e t  comme s u je t .  L 'u n iv e rs  th é â tra l  

e s t  dominé par des enchanteurs e t  des métamorphoses; un magicien e s t  un 

personnage que l 'o n  re trouve constamment dans le s  p a s to ra le s  e t  quel

ques comédies dont b ien  entendu L 'I l lu s io n  Comique; i l  f a i t  app ara ître  

des in d iv id u s, des o b je ts  e t  des lieux  e t  rend encore p lus sensib le  la  

p ré c a rité  dos héros q u i ne sont n i  plus n i moins que le s  jouets  d 'un 

d e s tin  cap ric ieux  e t  ne peuvent comprendre le  monde dans leq u e l i l s  é -  

voluent parce q u ' i l  n 'e s t  jamais ce q u 'i l  p a r a î t .  Inconstance e t  i l l u 

sion sont é tro item en t ra tta c h é e s . Ces deux thèmes i l l u s t r e n t  la  pensée 

de l 'a u te u r  baroque.

Le monde qui le u r  e s t  o f f e r t ,  i l s  le  vo ien t passager e t  n 'y  tro u 
vent pas de jo ie  car le  spectacle e s t  c ru e l; i l s  le  d écriven t pour 
s 'e n  d é liv re r ;  nosta lg iques de la  permanence, c ’e s t  l 'in co n stan ce  
de to u tes  choses q u i le s  mène â la  constance; lo in  de s ' immerger 
délicieusem ent dans le  cours f u g i t i f  du monde, i l s  ne fo n t que le  
tra v e rs e r  pom' s 'e n  échapper.

Cette a t t i tu d e  e s t  l a  même que ce lle  de l 'é c r iv a in  de l 'ab su rd e  qui se

forge une ra iso n  de v iv re  en narran t son expérience dans un roman, ou

en la  rep ré sen tan t dramatiquement, e t  force le  le c te u r  ou le  specta teu r

i+3Ib id , , p, 30. 
LA

I b id , ,  p, 120,
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â o u v rir  le s  yeux e t  à s ’in te rro g e r . L 'in d iv id u  ne peut étancher sa 

s o if  de comprendre e t  son comportement révèle  l'éb ran lem ent profond 

de son ê tr e .  Dramaturges du XVIIe e t  du XXe s iè c le s  te n te n t de f a i re  

percevoir le  monde comme une sé rie  de mutations successives e t  la  r é a l i 

té  comme une su ite  de malentendus dont l'homme e s t  la  victim e innocente 

e t  lu c id e .

La cruauté e t  la  mort sont également deux thèmes dont sont 

frian d s  les  au teurs des deux époques, A l ’âge baroque, à côté des ten 

dres id y lle s  dans un cadre faussement bucolique, se perpétuent d 'h o r r i 

b les  crimes e t  a t ro c i té s .  Jamais la  scène fran ça ise  n 'a  p résen té  ta n t  

de v io ls ,  d 'in c e s te s ,  de meurtres e t  de duels. Comme le  d i t  Jean Rous

s e t ,  une tra în é e  de sang inonde le  th é â tre . Un accen t dramatique e s t  

placé sur le  malheur, un malheur v is ib le ,  sanglant e t  sp ec tacu la ire .

La douleur e s t  mise en scène avec des raffinem ents p a r t ic u l ie r s  e t  la  

re p ré se n ta tio n  de la  mort, mort "ac tiv e" , agonie douloureuse, re v ie n t 

fréquemment. "Plus que le  th é â tre  de la  mort e t  de son trag iq u e , c 'e s t  

le  th éâ tre  macabre où la  mort dev ien t supplice e t  le  supplies sp ec tac le" . 

Une fo is  de p lus, contemporains e t  a r t i s t e s  baroques éprouvent la  même 

obsession envers la  mort. Sa présence f a i t  p a r tie  du quotid ien  e t  é - 

t r e in t  constamment l 'in d iv id u , "Dernière ten ta .tive d'exorcism e quand la  

con fron ta tion  des données e x is te n t ie l le s  e t  des a sp ira tio n s  le s  plus l é 

gitim es ap p a ra ît in so lub le ; la  p ra tique e t  le  spectacle  de la  mort sont
h7encore des p ro te s ta tio n s  contre la  mort e t  l 'h o r re u r  q u 'e lle  su sc ite " .

^̂ % b id . , p. 

Ib id , ,  p, 89.

F rançois, op, c i t . ,  p, 82,
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L 'angoisse "renferme l'homme en lui-même, le  r e p l ie  sur l 'ê t r e ,  l 'e n 

trave dans un mouvement baroque vers l 'e x té r ie u r ,  vers son moi de pa

rade e t  le  détourne de se p ro je te r  dans un personnage assez détaché de 

lui-même pour l u i  s e rv i r  de masque e t  de jeu" . Dans la  pièce de Ca

mus, C aligula i l l u s t r e  la  même a t t i tu d e .  Ramené à la  r é a l i t é  e t  à 

1 ' incom préhensib ilité  de la  mort après le  décès de D ru s illa , i l  dev ien t 

spec ta teu r de lui-même e t  se l iv re  aux plus fo lio s  e x c e n tr ic i té s .

Du r e s te ,  la  f o l ie ,  ou la  fo l ie  f e in te ,  e s t  un des thèmes f a -  

v a ris  du th éâ tre  de l 'ab su rd e  comme du th é â tre  baroque. Les p a s to ra le s , 

le s  comédies e t  le s  tragi-com édies sont peuplées de fous. La fo l ie  e s t  

un ornement scénique ou p a rfo is  le  contre d 'i n t é r ê t  de la  p ièce, Los 

■ t i t re s  su ivan ts tém oignent de la  faveur du s u je t ;  La F o lie  de Clidamant 

e t  La F o lie  d 'Y sab o lle , deux ouvrages malheureusement perdus d'Alexandre 

Hardy, Les F o lle s  de Cardénio de Pichou où l 'a u te u r  s 'in s p i r e  de Don Qui

chotte mais f a i t  du héros de Cervantès un lâche, un fanfaron  e t  un van

ta rd , L 'H o sp ita l des Fous de Charles Beys, une tragi-com édie q u 'i l  r e 

maniera e t  ap p e lle ra  Les I l lu s t r e s  Fous. C ette pièce e s t  f o r t  in té re s 

sante car on y v o i t  se confron ter des monomanes dans des scènes d 'un  co

mique achevé e t  parce q u 'e l le  an tic ip e  Les V is io n n a ires  de Desmarots de 

S t. S o rlin  e t  Les Fâcheux de M olière, Dans la  deuxième m oitié du s iè c le , 

un ac teu r du nom de Poisson composa deux comédies; Le Fou raisonnable e t  

Les Fous d iv e r t i s s a n ts . D 'au tre p a r t ,  la  f o l ie  occupe un rô le  im portant 

dans La F olie  du Sage de T ris ta n  l'H erm ite , L'Hypocondriaque e t  Cosroès 

de Rotrou, L 'A garite  de Durval, L 'Argénis e t  Le Cléomédon de Du Ryer,

^^R ousset, op, c i t . ,  p, 237.
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Le R a ille u r  de F areschal e t  L*Inceste supposé de la  Gaze. Louée par 

Erasme, la  f o l ie  amène l'homme a se questionner e t  a repenser la  ré a 

l i t é ,  La conclusion e s t  presque to u jo u rs  la  même; c 'e s t  le  fou qu i 

e s t  sage e t  c e lu i  qu i se c r o i t  sage q u i e s t  fou. Le chemin de la  sa

gesse passe par c e lu i  de la  f o l ie .  La encore, la  r é a l i t é  e s t  trom

peuse e t  l'homme p r is  au piège.

Le more n 'e s t  pas a u ss i n o ir  q u ' i l  semble, le  philosophe n 'e s t  
guère é lo igné du coupeur de bourses, le  fou e s t  le  v r a i  sage, le  
déguisé n 'e s t  pas c e lu i qu 'on pense; la  v é r i té  e s t  au co n tra ire  
d'elle-m êm e, e l l e  v o i t  son corps dans l'om bre; e t  v o ilà  l'homme 
enfermé dans un p a la is  de m iro irs  dont le s  jeux 1 'égaren t pour 
mieux le  mener à lui-même, le  dédoublent, le  d is lo q u en t en un 
mouvement que r ie n  n 'a r r ê te ,  en un co n tin u e l renversement du 
pour au co n tre ,

L 'u t i l i s a t io n  scénique de la  f o l ie  q u i s e r t  "de repousso ir ou d 'épou- 

v a n ta i l  -  autrem ent d i t ,  de contrepoison" e s t  un des moyens de l 'a u te u r  

des XVII e t  }[Xe s iè c le s  (P iran d e llo , Camus, e t  Ionesco) pour rep résen 

t e r  l'homme aux p r is e s  avec l a  r é a l i t é  e t  avec l u i - m ê m e ,B i e n  d i f f é 

ren te  de la  f o l i e  romantique qu i montre le  déchirem ent e t  le s  souffrances 

psychologiques d 'u n  ind iv idu , la  f o l ie  des p ièces baroque e t  absurde e s t

un jeu  dramatique e t  philosophique qu i "exprime le  besoin impérieux d 'une
51logique qu i se re fu se  to u t en se f a i s a n t  d é s ire r" .

Le héros du th éâ tre  baroque e s t  un personnage rich e  e t  com

plexe e t  i l  faudra a tten d re  t r o i s  s iè c le s  pour trouver au th é â tre  un ê - 

t r e  qu i exem plifie a u ss i éloquemment l e s  problèmes de la  condition  hu

maine, Image v ivan te  de l 'in co n s ta n c e  e t  de l ' i l l u s i o n ,  le  héros baroque

^ ^ Ib id ,.  p, 27.

^^Prançois, op. c i t . .  p, 141,

^4 b i d , ,  p, 148.
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e s t  souvent un ê tr e  double ou m u ltip le . Cet aspect e s t  rendu encore 

plus sp e c tac u la ire  dans le s  b a l le ts  o h  l ’on v o it  évoluer des hermaphro

d i te s ,  des androgynes e t  tou tes  so rte s  de c réa tu res  grotesques e t  mon

strueuses aux p erso n n a lité s  nombreuses. D’une certa in e  façon, le  ma

g ic ien  e s t  un ê tr e  multiforme, à la  fo is  homme e t  Dieu, P lus sim ple

ment, le  héros porte  un masque ou un déguisement. A la  d iss im u la tio n  

s ’a jou te  l ’o s te n ta tio n  e t  a in s i  n a î t  une opposition  en tre  l 'ê t r e  e t  le  

p a ra î tr e ,  en tre  ce qu’i l  e s t  e t  ce q u ' i l  montre. (La fo l ie  ou une faus

se id e n t i té  peut ê tre  au ss i un déguisem ent.)

Mais i l  a r r iv e  que le  déguisement l iv r e  son s e c re t a sa manière, 
c ’e s t- à - d i r e  par le  déguisement: c 'e s t  en se t ra v e s t is s a n t  qu’on 
dev ien t soi-même . . . c 'e s t  le  personnage qui e s t  la  personne, 
c ’e s t  le  masque qui e s t  la  r é a l i t é .  Dans le  monde du trompe- 
l ’o e i l ,  i l  fa u t  le  détour de la  f e in te  pour a tte in d re  la  r é a l i t é .

Le masque ou le  déguisement exprime une te n ta tiv e , vaine d 'a i l l e u r s ,  

d ’échapper à la  r é a l i t é  in sa is is s a b le  e t  une façon de prendre une r e 

vanche su r e l l e .  Convaincu que r ie n  n ’e s t  c e r ta in , que to u t  change, 

le  héros a r r iv e  à douter de lui-même.

Théâtre de la  p ré c a r ité ,  la  tragi-com édie e s t  en même temps le  
th é â tre  du doute, du héros in c e r ta in ,  qu i se connaît dans la  s tu -  
peu^ e t  d o i t  convenir q u 'i l  n 'e s t  pas plus m aître de lui-même 
qu’i l  n ’e s t  m aître des événements; s ’i l  se trompe in fa ill ib le m e n t 
sur le  compte des a u tre s , par in cap ac ité  de d is tin g u e r  ce q u 'i l s  
son t de ce qu’ i l  c ro i t  qu’ i l s  so n t, i l  s ’ap e rço it en ou tre  q u 'i l  
n ’en s a i t  pas plus sur lui-même; ne s e r a i t - i l  pas lu i  a u s s i déguisé? 
Ce qu’ i l  connaît, en d é f in it iv e ,  c ’e s t  sa confusion; ce qu’ i l  ap
prend su r lui-même, c ’e s t  que son moi lu i  é c h a p p e . ^3

Aussi le  th é â tre  baroque r e g o rg e - t- i l  d 'in te r ro g a tio n s  e t  de monologues

dans le sq u e ls  le  héros questionne son id e n t i té .  Amphitryon, personnage

p rin c ip a l de Les Sosies de Rotrou s ’é c r ie ;  "Je doute qui je  s u is , je  me

S ^ I b i d . .  p .  5 ^ .  

^ ^ I b i d . ,  p .  6 0 .
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je  me perdg, je  m 'if^nore'*.^ A quoi fo n t écho Gustaphe, créé par Een- 

serade; "S urpris, ra v i ,  confus, ne sachant q u i je  su is , j ’ ignore qu i je 

fu s" , e t  Alcimédon de Du Ryer; "Je ne s a is  qu i je  su is , dans ce dédale 

obscur de peines e t  d ’ennuys",^^ Au v a le t  d'Amphitryon dans Les Sosies 

qui s 'in te r ro g e : "Qui su is - je ? "  répond le  "Qui su is - je ? "  de Jo d e le t dans 

Le G eôlier de Soi-mo^e,^^ Le héros moderne re sse n t la  même confusion 

v is -à -v is  de sa propre iden tité»  i l  y a a l ié n a tio n  en tre  le  monde e t  

l u i  mais au ss i en lui-même. I l  se p e rç o it  comme un noeud v iv an t de con

tra d ic tio n s ,  incapable de cerner la  r é a l i t é  e t  incapable a u ss i de se com

prendre e t  de se connaître . Pour mieux i l l u s t r e r  ce p o in t, Jean Rousset 

compare le  héros baro.'.ue à P ro tê t, c réa tu re  tou jours mobile e t  vouée à 

se f u i r  pour e x is te r ,  ou encore à C ircé,

Circé incarne le  monde des formes en mouvement, des id e n ti té s  in 
s ta b le s , dans un univers en métamorphose, conçu à l'im age d 'un  homme 
lu i  au ssi en voie de changement ou de ru p tu re , p r is  de v e r tig e  en tre  
des moi m u ltip les , o s c il la n t  en tre  ce q u 'i l  e s t  e t  ce q u ' i l  p a r a î t  
ê tr e ,  en tre  son masque e t  son v is a g e ,^ '

A insi s 'é t a b l i t  un p a ra llè le  en tre  le s  deux th é â tre s , le  th éâ

t r e  baroque e t  le  th é â tre  de l 'a h su rd e . Tous deux, malgré le u r  forme e t  

le u r  s ty le , son t des th éâ tre s  métaphysiques. Tous de'ox rendent sensib le  

la  présence du temps, qu i e s t  élim iné dans le s  oeuvres c la ss iq u es . Tous 

deux p résen ten t au sp ec ta teu r un héros complexe e t  profondément humain 

malgré son manque de logique e t  de vraisem blance; tous deux é v e il le n t  un

^ c l t é  par Rousset, Ib id , ,  p. 6 l,

Ŝ Ib id ,

^^c ité  par T is s ie r ,  op, c i t . . Vol, I I ,  p, 13. 
57R ousset, on, c i t . ,  p, 229.
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sentiraent d 'inapaisem ent e t  de co n tin u e lle  rem ise en question  des r é 

s u l ta ts  obtenus e t  ob ligen t lo  sp ec ta teu r sinon à co llab o re r, du moins 

à repousser to u te  complaisance envers la  r é a l i t é  t ra d it io n n e lle  e t  en

vers lui-même.

L 'a r t i s t e  baroque a é té  te n té  par l 'a b su rd e  t e l  qu'on le  con

ç o i t  a u jo u rd 'h u i. Les b a l le ts  de cour sont 1 'ex em p lifica tio n  d 'une 

f a n ta is ie  déréglée qui c a ra c té r is e  le s  c réa tio n s  s u r r é a l is te s .  Le goût 

pour la  f o l i e ,  la  cruauté e t  la  m onstruosité e t  1 'écartelem ent du la n 

gage ré v è le n t une s e n s ib i l i té  t r è s  vo isine  de c e lle  des a r t i s t e s  d 'a u 

jo u rd 'h u i.

Dans l'ensem ble du s iè c le , l a  notion d 'a b su rd ité  e s t  c e lle  d 'u n  
f lé a u  humain qui s 'é ten d  e t  se g é n é ra lise , qui s 'a c c r o î t  e t  s ' i n -  
te n s i f i e  à mesure que l 'o n  s 'e f fo rc e  de l 'e n d ig u e r ; i l  trouve 
l'homme de plus en plus im puissant à le  com battre. . . .  A ce 
f lé a u  humain, ce rta in s  commencent t r è s  t ê t  a conférer des dimen
sions métaphysiques; aux m an ifesta tions de l 'a b s u rd ité  humaine, 
i l s  n 'h é s i te n t  pas à ra t ta c h e r  le  c o n s ta t du vaste  malentendu de 
l 'u n iv e r s .  Sans encore l 'a p p e le r  l'A bsurde, i l s  se heu rten t a 
l'incom préhensib le , à l'in co n cev ab le , à l 'in so u te n a b le  auquel i l s  
se ré s ig n e n t, q u 'i l s  accep ten t ou q u 'i l s  re fu se n t.^

En conclusion, le  th é â tre  baroque e t  le  th é â tre  de l 'ab su rd e  

e s sa ie n t de rep résen te r la  v is io n  d 'u n  monde chaotique dans lequel l ' i n 

d iv idu , sans Dieu, a ffro n te  la  r é a l i t é  e t  s 'a f f ro n te  à son to u r. Bien 

entendu, chaque oeuvre e s t  le  r e f l e t  de son époque mais le s  ressem blances 

sont nombreuses en tre  ces deux formes dram atiques que t ro is  s iè c le s  sé 

paren t. Les t r o i s  comédies, L 'I l lu s io n  Comique de C orneille , Les V ision

n a ires  de Desmarets de S a in t-S o rlin  e t  Le Pédant Joué de Cyrano de Berge

rac fo u rn iro n t des exemnles a ré c is  su r l 'e x is te n c e  d 'élém ents absurdes

f O
F ran ç o is , op. c i t . , p. 180.
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dans le  th é â tre  baroque e t  é la rg iro n t  l 'o p in io n  de Jean Rousset q u i 

affirm e que "de nombreux e t  in s is ta n ts  rapprochements avec le s  oeuvres 

p la s tiq u es  contemporaines nous ont conduits â trouver dans l ' a r t  baro

que une meme v is io n  du monde e t  de la  v ie  â tra v e rs  d 'analogues te n -
*59dances fo rm e lle s ,"

59R ousset, op. c i t . , p. 231,



CHAPITRE IV

L'ILLUSION COMIQUE

Depuis sa première re p ré se n ta tio n  en l635i L 'I l lu s io n  comi

que a dérouté les  c r i t iq u e s .  C erta in s  y vo ien t le  chef-d 'oeuvre de la  

comédie baroque, d 'a u tre s  un cap rice  ou un exercice  de s ty le ,  d 'a u tre s  

encore une d ram atisation  des r e la t io n s  de C orneille  avec le  comédien 

Mondory^; on d i t  également que c 'e s t  une apologie du th é â tre  e t  du mé

t i e r  de comédien, que c 'e s t  une pièce sur le  th é â tre ,  une étude drama

tiq u e  e t  en fin  une comédie philosophique. C orneille  lui-même p arle  de

sa pièce en termes ambigus; dans sa Dédicace, i l  la  présente comme "un
2

étrange  monstre" e t  "une inven tion  b iz a rre  e t  ex travagante".

Du f a i t  de sa nature  éminemment complexe, i l  p a r a î t  im possi

b le  de c la s se r  L 'I l lu s io n  comique dans une ca tég o rie  p a r t ic u liè re  sans 

l u i  ô te r  une grande p a r tie  de ses a t t r ib u t s  qui fon t son charme e t  son 

o r ig in a l i t é ;  L 'I l lu s io n  comioue e s t  a la  fo is  chacun de ses genres e t  

la  r ic h e sse  du tex te  ajoutée a l ' a r t  de sa composition permet de co n si

d é re r  la  pièce sous to u tes  so rte s  de p e rsp ec tiv es , même le s  plus in a t 

tendues, comme c e lle  du th é â tre  de l'A bsurde,

^Robert J . Nelson, Play w ith in  a Play (New Haven; Yale U niversity  
P ress , 195%), p. 48.

^P ie rre  C orneille , L 'I l lu s in u  cor.iauo, éd itée  par Marc Prm aroli (Pa
r i s :  Larousse, 1970), p. 4?,

-6 9 -
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L’l l lu s io n  comique e s t  le  huitièm e ouvrage de P ie rre  C orneil

le ;  composée après Hédée qui f u t  froidem ent a c c u e il l ie ,  la  comédie in 

dique un changement complet dans l 'a t t i t u d e  de l 'a u te u r .  Les premières 

c réa tio n s  dram atiques r e f lè te n t  cependant la  même veine romanesque qui 

c a ra c té r is e  L 'I l lu s io n , mais e l le s  sont su rto u t remarquables par le u r  

ca rac tè re  r é a l i s t e ,  M élite évoque la  v ie de la  jeunesse dorée rouen- 

naise ; La Veuve e s t  l 'h i s t o i r e  d 'une mal-mariée; La Suivante c e lle  d ’une 

jeune f i l l e  pauvre; La G alerie du P a la is  e t  La Place Royale m ettent en 

scène des bourgeois p a ris ie n s ; Le Menteur e s t  une heureuse ad ap ta tio n  de 

La Verdad Sospechosa d 'illaroon . Médée e s t  la  première trag éd ie  du drama

turge mais déçu par le  médiocre succès de ce tte  p ièce , C orneille  chercha 

son in sp ira tio n  a i l le u r s  e t  re v in t  à la  comédie en composant L 'I l lu s io n  

comique.

I l  e s t  d i f f i c i l e  de savo ir quels  é ta ie n t son é t a t  d 'e s p r i t  e t  

son in te n tio n  lo r s q u 'i l  rédigea la  pièce mais, selon  Georges Couton, 

C orneille  t r a v e r s a i t  une période "mondaine" de son ex is ten ce . I l  f a i 

s a i t  p a r t ie  de la  Compagnie des Cinq Auteurs, formée depuis peu par Riche

l ie u  qui se p a ss io n n a it pour le  th é â tre . Le Cardinal f o u rn is s a i t  les  

idées e t ,  sous la  d ire c tio n  de Jean Chapelain, une équipe de cinq co l

lab o ra teu rs  (Bois Robert, C o lle te t, L 'E to ile ,  Rotrou e t  C o rn e ille ) v e r s i

f i a i t  un canevas en prose. T outefois le u r  ro le  r e s t a i t  subalte rne  car 

le s  p ièces le s  p lus im portantes é ta ie n t  confiées à Desmarets,^ A c e tte  

époque. C o rn e ille  d ev a it probablement r e s s e n tir  des sentim ents d 'in s a t i s -

^Georges Couton, C orneille  (P a ris : H atier, 1958), pp. 3^-35.
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f a c tio n  e t  de f ru s t r a t io n .  C 'é t a i t  un dramaturge re la tivem en t inconnu 

qui t e n a i t  â  v iv re  de sa plume p lu tô t  que de son o ff ic e  e t  qui t o l é r a i t  

d iff ic ile m e n t le s  co n tra in te s  académiques e t  so c ia le s . A rrivé de peu à 

P a ris , i l  f ré q u e n ta it  le s  salons l i t t é r a i r e s  e t  mondains. I l  f u t  reçu 

non seulement dans c e lu i de la  Marquise de Rambouillet mais au ss i à 1 'Ho

t e l  de L iancourt où Théophile de Viau a v a i t  trouvé ses plus f id e le s  ami

t i é s .  D 'autre p a r t ,  quand i l  h a b i ta i t  encore à Rouen, le jeune C orneil

le  s 'é t a i t  plu,- d 'a p rè s  le s  documents, en la  compagnie de Saint-Amant 

e t  de BoisRobert, deux l ib e r t in s  n o to ire s , EoisRoberti malgré son t i t r e  

e c c lé s ia s tiq u e  ( i l  f u t  quelque temps chanoine à Rouen) p ro fe s sa it  son a -  

théisme à ses in tim es.

E u t- i l  sa période de " lib e rtin a g e "  pendant laq u e lle  la  pensée de 
Théophile l 'a u r a i t  a t t i r é ?  On le  c r o i r a i t  v o lo n tie rs  mais l ' i n f l u 
ence de Mon-taicrne semble av o ir  é té  la  plus orofonde e t  la plus du
ra b le .4

C orneille  ne ren ia  jamais sa re l ig io n  mais i l  e s t  indéniable q u 'i l  f u t  

éb ran lé  par le s  propos e t  les  convictions de ses proches e t  par la  phi

losophie s i  p a r t ic u liè re  de son époque.

1635, 1“ dramaturge n 'a  pas encore trouvé sa voie; i l  doute 

devant Les va leu rs  é ta b lie s  e t  se ré v o lte  contre le s  règ les  to u t en a s 

p ira n t  à la g lo ire .  Comme l 'a f f irm e  Jacques Maurens, L 'I l lu s io n  comioue 

r e f lè te  " l 'in c e r t i tu d e  momentanée de l 'a r t i s t e " . ^  Après l 'é c b rc  de !'é- 

dée. C orneille  d é s i r a i t  p la ire  au public e t  également au C ardinal. D 'au

tre  p a r t ,  i l  t e n a i t  à cé léb rer le  th é â tre  lui-même a in s i  que le s  m.étiers

^I b id . .  p. 11

^Jacques Maurens, La Tramédie sans trafique (Paris: Armand Colin, 
19^6), p. J25 .
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d ’a c teu r e t  d 'a u te u r  dramatique, deux p rofessions encore controversées

m is  gagnant peu à peu leu rs t i t r e s  de g lo ire .

Des in té rê ts  t rè s  d ivers  recommandent L 'I l lu s io n  comieuo. L 'apo
log ie  en faveur de la  p ro fession  d 'a c te u r  consta te  le  succès du th e 
a tre  auprès du pub lic , des Grands, du C ardinal, du Roi, des auteurs 
. . . C orneille  f i e r  de son a r t ,  éprouve le  sentim ent ju s t i f i é  que 
le  th é â tre  marche à 1 'avant-garde du mouvement l i t t é r a i r e , ^

C orneille  fu t  un innovateur en m atière dram atique. C 'e s t lu i  

qu i, un des prem iers, in tro d u is i t  avec bonheur sur la  scène un réalism e 

dépourvu de g ro ss iè re té . I l  créa deux formes nouvelles qu i lu i  sont pro

pres: la  comédie bourgeoise e t  la  tragi-com édie. I l  ne sous-estim a pas 

la  nouveauté de ses c réa tio n s e t ,  s ' i l  avoue ê tre  quelque peu confus par 

l ' i r r é g u la r i t é  de L 'I llu s io n  comique, i l  é c r i t  néanmoins dans l 'é p î t r e  

d é d ica to ire ; "Qu'on en nomiTic l 'in v e n tio n  b iza rre  e t  extravagante ta n t 

qu 'on voudra, e l l e  e s t  nouvelle; e t  souvent la  grâce de la  nouveauté 

parmi nos F rançais n 'est, pas un p e t i t  degré de b o n té" ,' 2 t  plus tard  

dans l'Examen de l660, où i l  p a r a î t  désavouer c e tte  oeuvre de jeunesse, 

i l  souligne to u te fo is  que " la  nouveauté du caprice en a rendu le  succès 

assez favorable pour ne me re p e n tir  pas d 'y  av o ir perdu quelque temps" 

e t  " to u t i r r é g u l ie r  q u 'i l  e s t ,  i l  fa u t  q u 'i l  aye quelque m érite , pu is

q u 'i l  a surmonté l 'i n ju r e  des temps e t  q u 'i l  p a ra î t  encore sur nos th éâ

t r e s ,  bien q u 'i l  aye plus de tre n te  années q u 'i l  e s t  au monde, e t  qu'une

s i  longue rév o lu tio n  en aye en sev e li beaucoup sous la  poussière qui som-
% 8b la ie n t avo ir p lus de d r o i t  que lu i  de prétendre à une s i  heureuse durée".

^Couton, op, c i t , ,  p, 38, 
n
C o rn e ille , op, c i t , ,  p, (t?. 

^Ib id . .  pp, 49-50,
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La composition de L 'I llu s io n  comique r e f lè te  une co n trad ic 

tio n ; d 'une p a r t ,  l 'a u te u r  veut p la ire  e t  s 'a s s u re r  un succès l i t t é r a i r e ,  

d 'a u tre  p a r t ,  i l  se révo lte  contre le  genre dramatique tra d it io n n e l en 

c réan t une oeuvre f o r t  o rig in a le  mais déconcertante ta n t  par son s u je t  

que par le  tra item en t de ce s u je t .  Comme l 'a f f irm e  Robert Garapon, la  

pièce e s t  un p o t-p o u rri de tous le s  lieux-communs du th é â tre  de l'époque . 

E lle  commence en e f f e t  par une p a s to ra le , continue avec une comédie de 

s itu a t io n  qui tourne à la  fa rce ; puis brusquement à la  f in  du tro isièm e 

a c te , le  sp ec ta teu r a s s is te  a un duel, élément o b lig a to ire  du drame de

cape e t  d 'épée  à l'esp ag n o le ; b ien q u ' i l  y a i t  eu une v ictim e, le  ton

s 'a l lè g e  au quatrième acte pour retomber dans le  plus pur trag ique  au 

cinquième ac te .

Le p rinc ipe  même de L 'I l lu s io n  comique, c 'e s t  l'amalgame de tous 
le s  genres, c 'e s t  une so rte  de parade où le  th éâ tre  contemporain, 
sous tous ses aspects , v ie n t se donner en spec tac le . Là résid e  
l 'in v e n tio n  de C orneille . Rais i l  e s t  bien év iden t que le  p r in 
cipe même de la  pièce suppose l 'im i ta t io n  des d if fé re n te s  formes
du th é â tre  contemporain, pour ne pas d ire  leu r p a s tic h e ,9

Schématiquement, la  s tru c tu re  de L 'I l lu s io n  comique co n sis te  en t r o i s  

p ièces imbriquées l 'u n e  dans l 'a u t r e ;  la  pièce p asto ra le  du magicien 

A lcandre, la  tragi-com édie de C lindor e t  la  tragéd ie  f in a le  où le  spec

ta te u r  e s t  v ictim e comme Pridamant, le  père du héros, d 'une d é lic ie u se  

supercherie .

With i t s  mizcture of tones and genres, of burlesque and h e ro ic , of 
comedy and tragedy, of rea lism  and fancy, w ith the ex trao rd in a ry  
v a r ie ty  of s ty le s  and the s k i l f u l  co n stru c tio n  reaching i t s  climax 
in  the c a re fu lly  prepared eulogy o f the th e a tre  in  the end, L 'I l l u 
sion comique is  a h ighly  o r ig in a l  work, "une fa n ta is ie  shakespeari
enne", 33 Faguet c a l ls  i t ,  unique amongst C o rn e ille 's  plays and in  
French lite ra tu re .^ ®

^Marc Fum aroli, éd iteu r de L 'I l lu s io n  comique, op. c i t . ,  p, 21,

J ,  Yarrow, C orneille  (New York; S t. M artin 's  P ress, I 963) , p, 104,
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La co n stru c tio n  de la  piece e s t  en e f f e t  remarquable ca r i l  y a une 

p rogression  savante dans le  ton . La p as to ra le  du prem ier a c te  pique 

la  c u r io s i té  du sp ec ta teu r qui s'amuse en su ite  à la  vue des événe

ments comiques q u i s 'en ch a în en t à un rythme endiab lé . Mais, là  où 

le  sp ec ta teu r se c r o i t  en p le ine  fa rc e , i l  e s t  p ré c ip ité  dans un u n i

vers mélodramatique p u is, v i te  ra ssu ré , i l  e s t  de nouveau alarmé quand 

i l  v o i t  le s  deux p ro tagon istes  mourir en scène, l^ais c 'é t a i t  "pour 

r i r e " ,  i l  ne s 'a g i s s a i t  que d ’une duperie , d 'une i l lu s io n ,  "d 'un  t r a i t  

d 'a r t  pour mieux abuser par une fausse mort le  père de C lindor qu i les  

regarde, e t  rendre son re to u r de la  douleur à la  jo ie  p lus surprenant 

e t  p lus a g r é a b l e " . L a  s tru c tu re  en dents de s c ie , due à la  succes

sion  de coups de th é â tre  e t  de su rp rise s  e s t  un savant agencement de 

séquences p lus ou moins d isp a ra te s  où la  perspective change co n tin u e l

lement e t  où le s  p ro tagon istes  sont constamment déplacés le s  uns par 

rap p o rt aux a u tre s . Le magicien e s t  d 'abord la  v ed e tte  du prem ier ac te . 

Ensuite Matamore, le  cap itan  e s t  une f ig u re , bouffonne c e r te s  mais p r i 

mordiale dans le s  deuxième e t  tro isièm e ac tes ; to u te fo is  i l  d o i t  céder 

la  place à C lindor, I s a te l l e  e t  Lyse qui occupent la  scèno ju sq u 'à  la  

f in  de la  p ièce .

Le p rinc ipe  d 'une pièce à l ' i n t é r i e u r  d 'une a u tre  n 'e s t  pas 

nouveau, non p lus que c e lu i de f a ire  des acteu rs le  s u je t  d 'une compo

s i t io n  dram atique. Baro avec Célinde, puis Gougenot avec La Comédie des 

Comédiens, s u je t  e t  t i t r e  que r e p r i t  Scudéry, se s e rv a ie n t eux au ss i 

d 'une pièce secondaire. T ou tefo is, l 'o r i g i n a l i t é  de C orneille  ap p ara ît

^ ^ C o rn e ille , op. c i t . .  p . 50»
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nettem ent avec la  manière selon laq u e lle  i l  t r a i t e  c e tte  formule e t  la  

façon dont i l  r é u s s i t  à duper le  sp ec ta teu r. D 'a i l le u r s ,  la  comédie e s t  

à t r ip l e  fond: i l  y a t r o i s  pièces e t  non deux dans L 'I l lu s io n  comicue. 

L 'a r t  du dramaturge e s t  d 'a u ta n t p lus év iden t que la  su tu re  en tre  la  

comédie des a c te s  I I ,  I I I  e t  IV e t  la  trag éd ie  du cinquième e s t  in v is i 

b le . Robert J .  Nelson a d é f in i judicieusem ent la  formule dramatique où 

une pièce f ig u re  à l ' i n t é r i e u r  d 'une au tre :

l-rhat, in  sh o rt, i s  a play w ith a play? I t  i s  a formai im ita tio n  
o f an even t through the dialogue and a c tio n  of impersonated charac
te r s  occurring  w ith in  and not suspending th e  a c tio n  of ju s t  such 
another im ita tio n . '

Le bu t du dram aturge, lo r s q u 'i l  a recours à c e t te  technique dramatique 

e s t  de démontrer v isu e lle , evit le  dualisme de l 'ap p aren ce  e t  de la  ré a 

l i t é .

The re la t io n s h ip  of the innerp lay  to  the o u te r  p lay  p refigu res the 
re la tio n s h ip  between the ou ter and the r e a l i t y  w ith in  which i t  oc
curs I l i f e .

Le th é â tre  e s t - i l  un paradoxe pour C orneille?  I I  semble que, d 'abord, 

le  poète a i t  voulu montrer le s  " f ic e l le s "  du th é â tre , c 'e s t - à -d i r e  le  

mécanisme du sp ectac le  dramatique qui se monte e t  se démonte sous le s  

yeux du sp e c ta teu r. Kn manipulant le s  t r o i s  p lans: le  p résen t, rep ré 

sen té  par Alcandre le  magicien, le  passé qui e s t  l 'h i s t o i r e  de Clindor 

e t  d 'I s a b e l le  e t  l 'im a g in a ire , i . e . ,  la  trag éd ie  du cinquième ac te . 

C orneille  r é u s s i t  à communiquer to u tes  le s  p o s s ib i l i té s  e t  tou te  la  ma

gie du th é â tre .

12Nelson, op. c i t . ,  p. 7. 

^^Tbid.. p. 10.
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L 'in tr ig u e  de L 'I l lu s io n  comique e s t  lo in  d 'ê t r e  sim ple. Au 

prem ier ac te , l 'a c t e  d 'e x p o s itio n , Pridamant, un père désemparé, supplie 

le  magicien Alcandre de l u i  donner des nouvelles de son f i l s  qui a d is 

paru depuis un c e r ta in  temps. Le magicien f a i t  ap p a ra ître  le  f i l s  (ac tes  

I I ,  I I I  e t  XV). C e lu i-c i e s t  le  héros d 'av en tu res  comiques, sentim enta

le s  e t  romanesques; v a le t  d 'u n  cap itan  gascon dont i l  se moque, i l  s 'é 

vade de p rison  après av o ir  tué son r iv a l  en duel. Au cinquième a c te , le  

ton  s 'é lè v e  e t  le  jeune homme e s t  tué sur la  scène par un mari jaloux. 

Mais, coup de th é â tre ,  c e t  épisode tragique n 'é t a i t  qu'une i l lu s io n  car 

le  héros e s t  devenu ac teu r e t  i l  ne s 'a g i s s a i t  que d 'une rep ré sen ta tio n .

Le père a la  jo ie  de v o ir  son f i l s  partager la  r e c e tte  de la  so irée  avec 

ses co llègues.

A in si, L 'I l lu s io n  se compose de t r o i s  p ièces inachevées e t  

d isp a ra te s . Le sp ec ta teu r re s te  sur "sa faim ", C lindor, le  héros, 

a - t - i l  réso lu  ses problèmes? S s t - i l  tou jours recherché par la  police 

pour s 'ê t r e  évadé de prison? I l  é t a i t  condamné â mort pour av o ir tué un 

homme au cours d 'u n  duel. A - t - i l  épousé Isa b e lle ?  Au deuxième ac te , 

ses sentim ents h é s i ta ie n t  en tre  e l le  e t  Lyse, sa su iv an te . Plus ta rd , 

i l  semble q u 'i l  se s o i t  a ttach é  à I s a b e lle , spécialem ent lo rs  de son in 

c a rcé ra tio n , T ou tefo is, dans la  tragéd ie  du cinquième a c te , le  héros 

e s t  la ssé  de son épouse dont le  rô le  e s t  joué par I s a b e lle  e t  i l  se dé

c la re  passionnément amoureux d'une certa in e  Rosine, Le sp ec ta teu r a s s i 

mile le s  deux personnages en un seu l -  l 'a u te u r  le  veut a in s i  -  e t  v o it  

désormais Clindor sous le s  t r a i t s  d 'u n  inco n stan t, ce qu i e s t  r e la t iv e 

ment a isé  puisque c e lu i - c i  a v a it  mené une v ie  de bohème, c e lle  d' un p i-  

caro, avant de devenir ac teu r. Enfin, Pridament ne v o i t  jamais réellem ent
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son f i l s ;  i l  ne contemple que l ’ap p a ritio n  do c e lu i - c i .  Le sp ec ta teu r

peut se demander au ss i s i  la  dern ière  image -  c e lle  des ac teu rs  -  e s t ,

e l le  a u s s i, une i l lu s io n . Toutes le s  évocations de C lindor sont des

scènes du passé , s i  to u te fo is  e l le s  on t eu l ie u .  S i ou i, e l le s  fu ren t

an té r ie u re s  à la  v i s i t e  de Pridamant au magicien.

L’ac tio n  dont Clindor e s t  le  héros co n stitu e  une so rte  de 
"flash-back" par rapport au p résen t dans leq iie l Alcandre e t  
Pridamant poursuivent leu r d ialogue. A l ’in té r ie u r  même de c e tte  
a c tio n , i l  s 'écou le  p lu sieu rs  jours en tre  le  duel A draste-C lindor 
e t  l ’évasion de ce d e rn ie r  e t  p lu s ieu rs  mois en tre  c e tte  évasion 
e t  la  rep ré sen ta tio n  dramatique dont Isa b e lle  e t  Clindor sont les  
in te rp rè te s ,^ ^

Non seulement chaque acte f i n i t  par une in te rro g a tio n  mais la  comédie

elle-même se termine par une note d ’ in c e r titu d e . I l  s 'a g i t  donc d'une

pièce à s tru c tu re  ouverte, c a ra c té r is tiq u e  par excellence du th é â tre

contemporain. Evidemment, L ’I l lu s io n  comique renferme de nombreux é -

léments baroques. Sa composition concentrique en e s t  un.

The phenomenon (p lay  w ith in  play) i s  a m an ifesta tion  of the Ba
roque, re f le c tin g  p ec u lia r ly  Baroque preoccupations and values 
as the re la t io n  of appearance to  r e a l i ty ;  in s ta b i l i ty ;  f lu id i ty ;  
change; love of decoration  fo r  i t s  own s a k e , ^

S tru c tu re , s ty le  e t  s u je t  témoignent au ss i de l ’ i n s t a b i l i t é ,  du manque 

d 'o rd re  e t  d ’é q u ilib re , au tres  p a r t ic u la r i té s  d ’une oeuvre baroque.

I l  y a m u ltip lic i té  de genres; p a s to ra le , comédie, fa rc e , trag éd ie ; 

m u lt ip l ic i té  de s ty le s : réalism e, p ré c io s ité ,  langage noble; m u ltip li

c i té  de tons: comique e t  trag iq u e . M ultiples également sont le s  per

spectives e t  le s  in te rp ré ta tio n s  e t  le  sp ec ta teu r e s t  in v ité  à e n tre r

^^Fumaroli, op. c i t . ,  p. 14.

^^Nelson, op. c i t . , p. 128.
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dans le  jeu , c ’e s t- à -d ire  à se soumettre aux i l lu s io n s ,  aux apparences 

mouvantes du tro m p e - l 'o e il ,  du monde th é â tr a l  e t  du monde lui-même, 

L’I l lu s io n  conique o ffre  une parade de personnages emprun

té s  eux a u ss i â tous le s  genres dram atiques, A lcandre, le  magicien, ap

p a r t ie n t  à la  p as to ra le  romanesque. Jouant généralement le  ro le  du 

deus ex machina, i l  ré c o n c ilie  le s  héros après avo ir f a i t  su rg ir  de 

nombreuses d i f f i c u l té s .

Le mage, capable de c rée r  p ar ses pouvoirs des s i tu a tio n s  trag iq u e s , 
mais au ss i bien de le s  résoudre par enchantement, e s t  . . . .  non 
seulement l ’emblème de la  p a s to ra le , mais l ’emblème du th éâ tre  nou
veau, n i to u t â f a i t  comique n i to u t à f a i t  tra g iq u e , correspondant 
â une s e n s ib i l i té  moderne devenue consciente d ’elle-même, °

Le magicien e s t  un personnage baroque par excellence . Entouré de mystère, 

capable de c rée r des i l lu s io n s ,  de métamorphoser le s  ê tr e s  e t  le s  choses, 

i l  incarne le s  p rin c ip es  de f l u i d i t é ,  de m ob ilité , de complexité e t  de 

m u lt ip l ic i té  du Baroque,

Quant à Matamore i l  n ’e s t  pas non plus un personnage nouveau. 

Des l ’a n tiq u ité ,  i l  a p p a ra ît s\ir la  scène. Déjà p résen t dans Les Achar

nions d 'A ristophane, i l  d o i t  sa renommée à P lau te , C’e s t  lu i  le  fameux 

Pyrgopolinice, Le Miles C lo rlo su s . La Commedia d e l l 'a r t e  se souvint de 

lu i  e t  le  modernisa en le  r e l i a n t  à l ’h is to ir e  p o litiq u e  e t  m il i ta ire  de 

la  f in  du XVième e t  du début du XVIlème s iè c le s .  C ertes, la  L it té ra tu re  

fran ça ise  a bien un personnage semblable, le  Franc Archer de pagnolet 

(1468) mais Tiatamore, i , e .  tueu r de te u re s , e s t  un so ld a t espagnol à la  

mode i ta l ie n n e .

La vogue de ce type c a r ic a tu ra l  connaît son apogée e n tre  I 63O e t

16F u r.a ro li, on. c i t . .  p . ?2,
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1640, e t  coincide avec la  phase la  plus aif^Üe de la  Guerre de 
Trente A q s , qui m e tta it  aux p r is e s  maison de France e t  maison 
d'Espagne pour o b te n ir  la  suprém atie en E u ro p e .^

Les Français to u rn a ien t en d é r is io n  l 'o r g u e i l  m il i ta ire  espagnol e t

ap p lau d issa ien t le s  "rodomontades" dos célèb res ac teu rs  de fa rc e  t e l s

que Gros-Guiliaurne, T urlupin , G u illo t-G o rju , Jo d e le t e t  Kondor.

' Le personnage du fan faron  repose sur une d u a li té .  En pa

r o le s ,  in v in c ib le  à la  guerre comme on am.our, i l  e s t  l 'é g a l  de Ju p ite r ,  

de Mars e t  d 'A pollon, Son nom seu l s u f f i t  à foudroyer ses ennemis e t  à 

d isp e rse r  les  armées. Les v ictim es de ses ex p lo its  m i l i ta ir e s  son t s o i t  

d ' i l l u s t r e s  monarques de con trés é lo ignées: le  Grand Sophi de Perse, le

Grand Mogor, le  Grand V iz ir ,  le s  ro is  de îîaringue e t  de C a licu t ou a lo rs  

des fou les anonymes e t  innombrables. P arallè lem ent, le s  v ic tim es de ses 

conquêtes amoureuses que lu i  v a le n t sa beauté e t  sa renommée son t de sang 

ro y a l e t  h ab iten t à l 'a u t r e  bout de la  te r r e .  Ce sont le s  re in e s  d 'E th i

op ie , d 'Is la n d e  e t  du Japon ou a lo rs  e l le s  se perdent dans une m ultitude 

sans nom e t  sans v isage . La d u a li té  de Matamore n 'e s t  au tre  que c e lle  

qu i oppose i l lu s io n  e t  r é a l i t é .  Le Capitan, en e f f e t ,  e s t  le  p lus p o l

tro n  dos personnages e t  n 'h é s i te  pas a se cacher dans un g re n ie r  sans la 

moindre subsistance pendant q uatre  jo u rs  pour échapper aux coups de bâ

ton des v a le ts  de Géronte, le  père d 'I s a b e l le .  Dans L 'I l lu s io n  comique. 

Matamore fo u rn it  la  v is  comica; i l  apporte un élément de fa rc e  e t  de fan 

t a i s i e  qui d iss ip e  l 'in q u ié tu d e  e t  la m élancolie. I l  n 'e s t  qu 'un person

nage secondaire, n 'é ta n t  d'aucune u t i l i t é  à l 'i n t r ig u e ;  p o u rtan t, i l  e s t  

e s s e n tie l  â la  p ièce.
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C*est lu i  q u i en règ le le  ton e t  le  rythme, qu i l u i  s e r t  de d iapa
son e t  de metronome, qui en f a i t  é t in c e le r  l ’i r r é a l i t é ,  qui en donne 
la  s ig n if ic a t io n . La pièce e s t  commandée non pas par l 'in t r ig u e  qui 
e s t  m u ltip le , foisonnante e t  d ivergen te  de d ’a i l l e u r s  subordonnée 
à un p rin c ip e "d ' il lu s io n s"  qu i ouvertement la  b r ise  e t  l ’annule, mais 
par un personnage apparemment m arginal, e t  to u t e n t ie r  su sc ité  par 
la  pure exigence de l ’e s p r i t  c ré a te u r ,

Pridamant e s t  un au tre  personnage type emprunté au Pantalon 

de la  Commedia d e l l ’a r t e . Cependant, c ’e s t  a u ss i une fig u re  baroque dans 

la  mesure où i l  se transform e au cours de la  p ièce . A pparaissant d ’abord 

comme un père noble aux idées é t r o i t e s ,  i l  dev ien t p lus compréhensif e t  

p lus l ib é ra l  au p o in t même de prendre la  défense du m étier d ’ac teu r, su

j e t  t r è s  controversé a l ’époque,

Lyse e s t  une suivante qu i ressemble à Colombine mais qui a une 

p e rso n n a lité  f o r t  marquée e t  assez peu d if fé re n te  des soubrettes  sophis

tiq u ées  e t  décidées que l ’on v e rra  chez Marivaux, E lle  semble ê tre  une 

de P h y lis , l ’hérofne enjouée e t  volage de La Place Royale e t  d'Amarante, 

la  servante ja lo u se  de La Suivan te , Figure baroque, Lyse e s t  un person

nage double. Tour à tour t r a î t r e s s e  e t  v ic tim e, co u rtisée  e t  d é la issé e , 

personnage comique puis trag ique e t  de nouveau comique, Lyse joue un

rô le  im portant dans la  p iece. C 'e s t  e l le  q u i, déjue par C lindor, prend

sa revanche e t  provoque la  p e rte  de c e lu i - c i ;  p u is , p r is e  de remords, 

e l l e  se s a c r i f ie  pour lu i  e t ,  avec l ’aide du g e ô lie r  qu’e l le  a du sé

d u ire , e l le  a ide le  héros à s ’e n fu ir ,

I s a b e lle  e s t  le  personnage qu i o f fre  le  p lus de consistance. 

C 'e s t  une ingénue moderne qui revendique l ’a u to r ité  p a te rn e lle  e t  f a i t  

p asse r  sa passion avant to u t. C aractère  noble aux accents trag iq u es.

18
Samuel S. de Sacy, "L’I l lu s io n  comioue" , ! .  Mercure do France, 

(A vril 1958, v o l, 33%, pp. 731-736), p. 736,
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e l le  e s t  totalem ent dévouée à c e lu i q u 'e l le  aime e t  deux fo is  ten tée  

par le  su ic id e . (Le rô le  d 'H yppolite  q u 'e l le  assume à l 'a c t e  V e s t  la  

prolongation de sa propre id e n t i t é ) .  Avec I s a b e lle ,  C orneille  se r é 

vèle un ex c e llen t psychologue, spécialem ent quand i l  la  représente dans 

une scène où e l le  a ffro n te  Géronte, son père, e t  où e l l e  le  d é fie  plus 

par p rinc ipe  que par conv ic tion . Bien q u 'e l le  s o i t  p lus constan te , 

Isa b e lle  e s t  néanmoins une f ig u re  baroque. Sa fa sc in a tio n  envers la  

mort, son goût du complot, de la  ré v o lte  e t  du romanesque sont au tan t 

de c a ra c té r is tiq u e s  de c e t  age.

Clindor e s t  na tu re llem ent le  p ro tagon iste  le  plus in té re s s a n t 

de L 'I l lu s io n  conique. I l  e s t  la  fu sio n  de t r o i s  personnages de P lau te; 

P a le s tr io n , s e rv ite u r  du Miles G lo rio sus, A rto trogus, p a ra s ite  e t  f l a t 

te u r , e t  P leu s ic lè s , r iv a l  de Pyrgopolinice en amour, Clindor n 'e s t  pas 

un personnage-type comme Alcandre e t  Matamore, I l  a une p ersonnalité  

propre ; c 'e s t  un jeune bourgeois, a l 'in te l l ig e n c e  moyenne e t  à la  mo

r a l i t é  in ce rta in e . Au premier a c te , Alcandre dresse de lu i  un p o r t r a i t  

peu f la t te u r .

Votre f i l s  to u t d 'un  coup ne f u t  pas grand seigneur;
Toutes ses ac tio n s  ne vous fo n t pas honneur,
, . . .  I l  vous p r i t  quelque a rg en t, mais ce p e t i t  butin  
A peine l u i  dura du s o ir  ju squ 'au  matin;
E t pour gagner P a r is , i l  v en d it par la  p laine 
Des brevets à chasser la  f iè v re  e t  la  m igraine.
D it la  bonne aventure, e t  s 'y  re n d it  a in s i .
La, comme on v i t  d 'e s p r i t ,  i l  en vécut a u ss i.
Dedans S ain t-Innocent i l  se f i t  s e c ré ta ire ;
Après, montant d 'é t a t ,  i l  f u t  c le rc  d 'u n  n o ta ire .
Ennuyé de la  plunge, i l  l a  q u i t ta  soudain.
E t f i t  danser un singe au faubourg Saint-Germain.
I l  se mit sur la  rim e, e t  l 'e s s a i  de sa veine 
E n ric h it le s  chanteurs de la  Sam aritaine,
Son s ty le  p r i t  après de plus beaux ornements;
I l  se hasarda môme à f a i r e  des romans.
Des chansors pour G au tier, des po in tes pour Guillaume,
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Depuis, i l  trafiqua, de chapelets de bauine,
V endit du m ithridate  en m aître opérateur,
Revint dans le  P a la is , e t  f u t  s o l l i c i t e u r .
E nfin , ja m is  Buscon, L a z a rille  de Termes,
Sayavèdre, e t  Gusman, ne p r ir e n t  ta n t  de formes; ( I ,  3)

Voleur, dépensier, peu scrupuleux, i l  d o i t  v ivre de son e s p r i t  pour 

su b s is te r  e t  exerce successivement des professions v ariées  e t  p lus ou 

moins honorables. I l  v i t  en marge des normes so c ia le s , ju sq u 'à  ce q u 'i l  

rencontre son m aître e t  sa victim e en la  personne de Matamore. Son e x is 

tence, semblable à c e lle  d 'u n  p icaro , e s t  dominée par l ' i n s t a b i l i t é  e t  

1 'am oralité . Après av o ir r i  e t  vécu aux dépens de Matamore, co u rtisé  

deux jeunes f i l l e s  d 'une façon assez  cynique p u isq u 'i l  souhaite en épou

se r une e t  garder l 'a u t r e  pour sa m aîtresse , Clindor e s t  finalem ent v ic 

time de ses in tr ig u e s . Lyse le  t r a h i t  e t  provoque son a r re s ta t io n , su i

v ie  par une sentence de mort mais, p r is e  de remords, la  jeune f i l l e  lu i  

sauve la  v ie  en l 'a id a n t  à s 'é v a d e r . En prison , croyant sa dern ière  

heure venue, Clindor semble se découvrir e t  f ix e r  son amour sur Isa b e lle  

mais e s t - i l  pour au tan t un héros trag ique? F a u t- i l  p a r le r  comme M. Fuma

r o l i  d 'une "conversion"? C orneille  ne semble pas l 'a v o ir  voulu a in s i  

car i l  d é t r u i t  l 'a s p e c t  dramatique en a v e r tis s a n t le sp ec ta teu r. Quand 

Clindor prononce son monologue grandiloquent, le  public s a i t  q u 'i l  va ê - 

t r e  sauvé e t  ne peut p artag er le s  émotions du héros, encore moins s 'id e n 

t i f i e r  avec lu i .  De p lu s, lorsque Clindor réap p ara ît à l 'a c t e  V sous 

le s  t r a i t s  de Théagène, c 'e s t  encore le  même ê tre  in s ta b le , in g ra t e t  in 

f id è le  qui a t r a h i  son m aître e t  prône l 'a d u l tè r e .  T ou tefo is, ébranlé 

par la  d éc la ra tio n  de sa femme qu i veu t se su ic id e r, Clindor-Théagèr.e 

semble "se r é v o il ie r " ,  se reprendre e t  i l  promet à son épouse une e x is 

tence heureuse quand i l  tombe m ortellement b lessé sous le s  coups des
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r e î t r e s  du mari bafouë. C ertes, c e tte  scène n 'ë t a i t  qu'une f e in te  mais 

e l le  complète en quelque so rte  le s  données reçues su r la  p e rso n n a lité  

de C lindor, Même quand i l  comprend l ' i l l u s i o n ,  le  sp ec ta teu r r e s te  sur 

c e tte  im pression de m alaise. En e f f e t ,  à l 'i s s u e  de le u r  re p ré se n ta tio n , 

le s  ac teu rs  ne p a r le n t pas; i l s  son t occupés à compter le u r  re c e t te  e t  

son t, dans un sens, moins ré e ls  dans c e tte  brève entrevue que le s  p er

sonnages q u 'i l s  venaien t d 'in c a rn e r . C lindor demeure pour le  public  un 

a n ti-h é ro s , pas vraim ent an tip a th iq u e  mais f a ib le ,  fuyan t, in fluençab le  

e t  in s a is is s a b le , incapable de se f ix e r  e t  de r é f lé c h ir ,  manquant de ma

t u r i t é ,  de noblesse e t  de grandeur d'âme e t  gardant le s  mêmes préoccupa

tio n s  vénales.

C orneille  a u r a i t  pu le  m ontrer, à la  f in  de l a  p ièce , dans un 

décor r a f f in é ,  en t r a in  de rec ev o ir  le s  hommages e t  f é l ic i t a t io n s  de 

grands seigneurs ou encore en t r a in  de réd ig e r une p ièce . I l  a p ré fé ré  

au co n tra ire  c e tte  s itu a t io n  r é a l i s t e  e t  re la tivem en t sans g lo ire ,  C lin

dor e s t  aux antipodes des héros co rnéliens t ra d it io n n e ls  qu i eux, n 'o n t 

jamais f a i l l i  dans la  poursu ite  de le u r  devoir e t  le  m aintien de leu r  

honneur. Clindor e s t  e ssen tie llem en t un personnage baroque dans la me

sure où le  p a ra ître  l'em porte sur l 'ê t r e .  Sa pro fession  d 'a c te u r  e t  ses 

a c t iv i té s  an té r ie u re s  qui sont au tan t de métamorphoses en tém oignent. 

D 'au tre  p a r t ,  i l  n 'e s t  pas le  m aître de sa destinée  e t  i l  ap p a ra ît comme 

le  " jo u e t lancé e t  re lancé  par une main in sa is is s a b le  e t  to u jo u rs  chan

geante; i l  va de su rp rise  en su rp r ise , tou jours étonné à tra v e rs  le s  r e 

virem ents e t  le s  in c e r titu d e s  dans un monde qui n 'e s t  jamais ce q u 'i l  ca- 

a î t" .^ ^  Quand i l  c r o i t  av o ir trouvé le  bonheur, i l  tombe a u s s i tô t  dans

19R ousset, en. c i t . , p . 59.
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tm piège e t ,  inversem ent, i l  trouve une so rte  de fo rce  dans le  malheur.

I l  y a consonance, en tre  un héros comme un jo u e t e t  comme un ê tre  
de métamorphoses, e t  une composition d isloquée , ouverte, organisée 
sur p lu s ie u rs  c e n tre s ; l 'a c t io n  se m u ltip lie , le  temps s 'é t a l e ,  le s  
lig n es  se rompent, le s  f i l s  s 'e n tr e la c e n t ,  le s  ac teu rs  se déplacent, 
la  m atière dramatique foisonne, donnant une im pression de mouvement, 
de com plication e t  de surcharge................... C ette  e s th é tiq u e  du mé
lange, du changement e t  de luxuriance, dans la q u e lle  le s  jeunes au
teu rs  de I 63O-40 v o ien t un enrichissem ent e t  un em bellissem ent, e s t  
a leu rs  yeux une es th é tiq u e  moderne adaptée à l 'e s p r i t  moderne, au 
goût du F rançais contemporain qu i n'aim e r ie n  ta n t ,  d i s e n t - i l s ,  que 
le  changement, la  d iv e r s i té  e t  le  mouvement.

C ette  e s th é tiq u e  o ffre  la  pe in tu re  d 'un  monde in s ta b le  e t  chancelant e t  

finalem ent assez menaçant ou évoluent des ê t r e s  doubles qu i, avec ou sans 

le u r  masque, son t le s  victim es d 'une d es tin ée  improbable e t  énigm atique. 

Cette im pression e s t  donnée par la  co n s tru c tio n  f o r t  complexe de la  p iè 

ce qu i s 'e f fe c tu e  par des plans g lis s a n ts  le s  uns su r le s  au tre s ; avec 

le s  changements de perspective  qui en r é s u l te n t ,  le s  sp ec ta teu rs  v o ien t 

ta n tô t  le  p lan  du magicien puis c e lu i de la  première i l lu s io n  rep résen

tée  p&r le s  aventures de C lindor e t  e n fin  c e lu i  de la  deuxième i l lu s io n ,  

la  trag éd ie  jouée. I l  y a fusion c o n tin u e lle  d 'e sp ace , de temps, de 

r é e l  e t  d 'im ag in a ire . Un des thèmes fa v o ris  de l ' a r t  baroque e s t  é v i

demment la  ju x ta p o s itio n  de l ' i l l u s i o n  e t  de la  r é a l i t é ,

A fundamental baroque problem i s  the d i f f i c u l ty ,  the im p o ss ib ility  
o f knowing th in g s  as they r e a l ly  a re . The sense th a t  the world i s  
an i l lu s io n  is  general, and i t  i s  accompanied by th a t  fee lin g  th a t  
i t  i s  hand, i f  not im oossible, to  d is t in g u is h  between i l lu s io n  and 
r e a l i t y .S l

C 'e s t  a u ss i le  thème de L 'I l lu s io n  conique. C orneille  veut démontrer 

combien le s  événements rep résen tés  sûr le  th é â tre  peuvent ressem bler

^ °Ib id ,, pp, 76-78
21

‘Yarrow, op, c i t , , p. 51.
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aux événements humains ju squ’au p o in t de f a i r e  i l lu s io n  e t ,  inversem ent, 

i l  v eu t montrer que le  monde r é e l  e s t  un th é â tre . La r é a l i t é  e s t  in s ta 

b le  ou i l lu s o i r e  a la  maniéré d ’un décor th é â tr a l ;  la  v ie  e s t  une comédie 

ou une tragéd ie  où i l  f a u t  jouer un rô le . Comme l ’affirm e Jean Rousset,

" le  th é â tre  a é c la té  aux dimensions du monde qui dev ien t un décor mou- 
22v an t" . De nombreux ch efs-d ’oeuvre l i t t é r a i r e s  i l l u s t r e n t  brillam m ent 

ce thème, qu’i l s  so ie n t é c r i t s  par Cervantes, Quevedo, G racian e t  Calde

ron en Espagne e t  p lus ta rd  en France La Rochefoucauld e t  P ascal. L’I l 

lu s io n  comique e s t  l ’ in te rp ré ta t io n  dramatique de c e tte  th é o rie  a savoir 

que le  monde e s t  un th é â tre . E lle  o ffre  a u ss i une métaphore p a r fa ite  de 

la  condition  humaine. OÙ e s t  l ’i l lu s io n ?  OÙ e s t  la  r é a l i té ?  A quoi peut 

prétendre l ’homme dans un monde qu i n ’e s t  que th é â tre  e t  décor?

Tel e s t  le  message de la  pièce où to u t le  monde e s t  masqué, où per
sonne n ’e s t  co qu’ i l  p a r a î t ,  où se joue d ’un bout a l ’au tre  le  jeu 
des transform ations e t  des fausses apparences, autour d ’un héros à 
la  destinée  cap ric ieu se , b a lle  perdue en tre  le s  mains de dieux e s
p ièg les , h é ro s-jo u e t qui v o it  p a rto u t l 'in c e r t i tu d e  e t  d u p lic ité  
e t  d ’abord en lui-m êne.^3

C o rn e ille  a r e p r is  le s  idées de Montaigne qu i m e tta it  le  le c te u r  en garde 

contre 1’im agination; im agination qu i t r a h i s s a i t  nos sens e t  nous empê

c h a it  de connaître la  r é a l i t é .  L’homme, par conséquent, e s t  d é f in i  com

me un ê tre  in s ta b le , in c o n s is ta n t e t  c o n tra d ic to ire , égaré dans un u n i

vers qu’i l  ne peu t comprendre.

Comédie s i  l ’on veu t, ce terme n ’ayant d 'a i l l e u r s  qu’un sens trè s  
vague e t  f o r t  peu é c la ir a n t ,  L ’I l lu s io n  comioue e s t  au ss i une fan
t a i s i e  philosophique, non indigne d 'e t r e  rapprochée de La ^emuête.
La v is io n  e t  la  pensée de C orneille  s 'é la rg is s e n t  ensemble; i l  e s t  
capable de se demander m aintenant s i  nous sommes f a i t s  de l ’é to ffe

^^Rousset, op. c i t . ,  p. 30.

^^Ib id . ,  p. 2 3 0 .
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de nos rêves, ou s i ,  comme l ' a  r e d i t  Calderon, la  v ie  e s t  un son
ge; i l  domine son a r t  au p o in t de montrer par une m erveilleuse sim
p l i c i t é  comment le  comique e t  le  trag ique sont a f f a i r e  de p ro jec 
te u rs  e t  de lum ières adéquates; i l  ose l 'i r o n i e  à la Montaigne qui 
f a i t  penser à c e lle  de La Fontaine ou même à l a  sagesse de Prospero 
se d é p o u illan t de la  baguette magique,

A ujourd 'hui, avec l'avénem ent du th é â tre  de l 'a b su rd e , L 'I l l u 

sion comique su sc ite  un nouvel in té r ê t .  Nombreux son t le s  c r i t iq u e s  qui 

ont é té  frappés par le  modernisme de la  p ièce . Un des prem iers, Robert 

B ra s illa c h  a é c r i t  que " c 'e s t  donc aux jeux que l 'a p rè s -g u e rre  c ru t in 

v en ter que fo n t songer d 'abord ces jeux e t  ces v a r ia tio n s  sur le s  p er

so n n a lité s " ,^ ^  I l  y  a b ien  d 'a u tre s  éléments dans la  pièce qu i rap p e l

le n t  le s  oeuvres de B eckett, de Genet, e t  de Ionesco mais c 'e s t  su rto u t 

avec le  th é â tre  de P iran d e llo  e t  notamment sa pièce la  plus connue,Six 

Personnages en quête d 'a u te u r , que L 'I l lu s io n  comique o ffre  une ressem

blance étonnante. Par sa s tru c tu re  ouverte -  to u tes  le s  réponses aux 

questions p e rtin e n te s  a la  rencontre du père e t  du f i l s  e t  au s o r t  de 

C lindor sont la is s é e s  à l 'im ag in a tio n  du sp ec ta teu r -  par sa composi

tio n  in té r ie u re  concentrique -  le s  dramaturges modernes ont adapté c e t

te  technique a maintes re p r is e s ,  que ce s o i t  Genet, .Anouilh, P iran d e l

lo , Par la  confusion dos genres, des tons e t  des s ty le s ,  par l ' i n t é 

r ê t  r e l a t i f  de l 'i n t r ig u e  qui se ré d u it en une s u ite  de séquences, la 

pièce de C orneille  e s t  curieusement moderne.

De même, le s  personnages n 'o n t peu ou pas de v é r i té  psycho

log ique, Ce son t, à p a r t  C lindor, des p an tin , des fantoches q u i ap-

24
Léon Emery, C o rn e ille , le  superbe e t  le  sage (Lyon: Les Cahiers 

L ib res , 1961), p, 6 j,

^^Robert B ras illach , é d ite u r  de P ie rre  C o rn e ille , T héâtre , Tome 
I I  (P a r is :  Brodard e t  Taupin, Le Livre de Poche, 1965),"pV Ï6 ,
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p a ra îs s e n t e t  d isp a ra is se n t pour le s  n écess ité s  dramatiques de la  comé

d ie , Dorante, A draste, Matamore, Géronte e t  le  g e ô lie r  n ' in te rv ien n en t 

que f o r t  brièvement to u t en ayant un rô le  re la tivem en t im portant dans 

l ’a c tio n , C lindor e s t  une esquisse a n tic ip a t r ic e  du héros absurde. I l  

f a i t  songer au Béranger de Ionesco; e tr e  moyen, vo ire  môme médiocre, i l  

e s t  profondément humain dans son inconsistance e t  ses co n trad ic tio n s .

Ses am bitions, ses h é s ita tio n s  e t  ses e rreu rs  pou rra ien t e tr e  c e lle s  d ’un 

homme du XXème s iè c le ;  ses démêlés avec la  so c ié té  e t  le s  d i f f ic u l té s  

qu ’i l  éprouve a se p l ie r  aux règ les  so c ia le s  e t  morales rap p e llen t le s  

c o n f l i ts  des p ro tagon istes  du th éâ tre  de l'A bsurde, De plus le  m étier 

qu’i l  c h o is i t  finalem ent, c e lu i d 'a c te u r , e s t  une des p ro fessions p ar

tic u liè re m en t louées par le s  philosophes de l'A bsurde, notamment A lbert 

Camus,

Contrairem ent aux comédies t ra d it io n n e lle s  du XVIlème s iè c le , 

L’I l lu s io n  comique n ’e s t  pas basée sur la  con fron ta tion  dramatique de 

deux générations e t  la  v ic to ire  de la  jeunesse; comme le s  pièces de l ’a -  

van t-garde , e l le  e s t  basée sur un thème a b s t r a i t ,  qu i p lus e s t ,  p h ilo 

sophique; l 'o p p o s itio n  de l ' i l l u s i o n  e t  de la  r é a l i t é ,  MÔme s i  le  Ba

roque e s t  imprégné de ce paradoxe, i l  l u i  donne en général une in te r 

p ré ta tio n  re lig ie u se  comme chez Calderon ou du moins morale. C orneille , 

l u i ,  se contente de d éc rire  une s itu a tio n  e t  la is s e  au spec ta teu r la  

l ib e r té  de lu i  donner un sens personnel,

P irande llo  r e p r i t  le  thème de L 'I l lu s io n  comique dans la  com

p o s itio n  de sa t r i lo g ie  sur le  Théâtre: Sel Personnagi in  cerca d 'a u to re , 

1921, Ciascuno a suo modo, 1924 e t  Questa sera  s i  r e c i ta  a so^ge tto , 1930. 

Le p ara llé lism e en tre  L’I l lu s io n  e t  Six Personnages e s t  frappant.
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P iran d e llo  met en scène un auteur e t  des ac teu rs  occupés à la  r é p é t i 

t io n  d 'une p ièce b ie n tô t interrompue par l 'a r r iv é e  de personnages f i c 

t i f s ,  C orneille , lu i ,  a recours à une métaphore poétique e t  dramatique 

pour re p ré sen te r  le  monde du th é â tre . En e f f e t ,  Alcandre, le  so rc ie r  

n 'e s t  au tre  que l 'a u te u r .  Le comme le dramaturge crée une f ic t io n

e t  la  f a i t  v iv re . Pridamant, le  oèr“ , e s t  le  symbole du sp ec ta teu r.

Dans le s  deux p ièces, le  public v o it  des ac teu rs  jouer le  rô le  d 'a c 

te u rs  e t  dans le s  deux p ièces le s  personnages f i c t i f s  sen t bien plus 

in té re ssa n te  e t  plus " rée ls"  que le s  ac teu rs  qui vont ou v iennent de 

jouer leu r rô le . Cet e f f e t  e s t  plus év iden t chez P irandello  qu i en 

t i r e  uns conclusion philosophique mais i l  e x is te  au ss i chez C o rn e ille ,

I l  d é s i r a i t  tromper Pridamant a u ss i bien que le  pub lic .

D 'au tre  p a r t ,  une mort -  c e lle  d 'un  personnage f i c t i f  -  p a ra î t  

é c l a i r c i r  le  mystère mais ne d iss ip e  pas 1 'ambiguïté du problème ph ilo so 

phique ,

Le p ara llé lism e de construc tion  des deux oeuvres e s t  maintenu ju sq u 'au  
bout, car le  po in t c r itiq u e  d 'uns ex is ten ce , c 'e s t  sa ^j.n. C 'e s t  la  
mort d 'un  de ces personnages qu i nous t i r e r a  du doute,

Bien entendu, P iran d e llo , "ce t escamoteur p rofessionnel de c e r titu d e "  se

p l a î t  par tro p  a d érou ter le  sp ec ta teu r e t  f a i t  d ire  au d ire c te u r:

Finzione! R ealta î Andate a l  d iavolo t u t t i  quanti! Non mi è 
mai ça p i ta  ta  una cosa sim ile! E mi ‘nanno f a t to  perdere una g io r-  

nata!"7

T outefo is, i l  semble que c e tte  rép lique  ne s o i t  qu'une b r i l la n te  p iro u e tte

26î 'a rc e l A, Ruff, "Corneille e t  P ira n d e llo " , Cahiers du Sud (1er se 
mestre 1950, Vol, 31, pp. 109-114), p, 113.

27L uigi P irande llo , Soi personnagi in ccrca d 'au to re  (F irenze: li, 
Rem.porad e F ig lio , 1921), p. 141,
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f in a le ,  lin c l in  d 'o e i l  à lui-mêine e t  au sp ec ta teu r e t  q u 'e l le  ne trompe 

personne, î 'a is  le  d S sir  de confondre e t  d '^ g a re r  le  sp ec ta teu r e s t  com

mun aux deux p ièces qu i se term inent abruptement e t  paradoxalement.

Pour P irandello  e t  pour C orneille  qui ont tous deux partagS le  même in 

té r ê t  v is - à -v is  des th é o r ie s  dram atiques e t  des p o s s ib i l i té s  du th é â tre , 

le s  personnages dram atiques ont une r é a l i t é  comparable 5 c e lle  des ê tre s  

v iv an ts .

Comme le s  p ièces modernes, L 'I l lu s io n  comique n ’o ffre  pas d 'e x 

p lic a tio n  sur la  cond ition  humaine. C 'e s t au sp ec ta teu r à se question 

ner, à découvrir où e s t  la  v é r i té ,  où e s t  sa v é r i té  e t  à donner un sens 

personnel au spectacle  q ù ' i l  v ie n t de v o ir ,  L 'I l lu s io n  comique peut 

donc conduire, comme la  pièce la  plus extrême du th é â tre  de l'A bsurde,

& une p rise  de conscience su r la  s i tu a tio n  de 1 'homme qui v i t  dans un

univers décevant e t  incom préhensible. T outefo is, malgré le s  analogies 

frappantes en tre  le s  deux comédies, i l  e s t  b ien év iden t que le  fond du 

su je t  n 'e s t  pas lo même. C orneille  t ie n t  su rto u t a ^tonner e t  amuser 

son pub lic . I l  veut le  f a i r e  a s s i s te r  à la  fa b r ic a tio n  e t  '  la drama

t i s a t io n  de l ' i l l u s i o n  mais non au triomphe de c e tte  i l lu s io n .

Loss i l lu s io n  triumph over r c a l i t ” ? In  th is  am bivalent r e la t io n 
ship bot'.reen the tvo planes of ac tio n , docs C orneille  a n tic ip a te  F i-
randello? At the moment of the play v i th in  the p lay , the planes of
L 'I l lu s io n  corr.inuo th rea ten  to  co llapse in  a complete, in  a Pirnn- 
d e ll ia n  manner, P iran d e llo , ve r e c a l l  d - f in i t e ly  f la t te n s  the planes 
o f ac tio n  from one end of Sei Personnagi to  the o ther; the members 
o f the i l lu s o ry  f a - i l y  in te r ru p t tlic re a l s itu a tio n s  of ac to rs  re 
hearsing a play (no doubt about the r e a l i ty  o f the primary plane - a 
re h e a rsa l, not a perform ance), . , , I f  in  P iran d e llo , f ic t io n a l  
charac te rs  v;ith th e i r  paradox ically  g re a te r  r e a l i ty  in te r ru p t a re 
a l i s t i c  plane, in  C o rn e ille , f ic t io n a l  ch a rac te rs  w ith th e i r  socm.- 
ing ly  g re a te r  r e a l i ty  in te r ru p t an illu sp ^ y  p lane . The supernatural 
plane in  C orneille  only soems very r e a l ,

28Nelson, op. c i t , ,  p , 55.
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Chez P irandello( l ' i l lu s io n  triomphe sur la  r i a l i t i  parce q u 'e lle  per

met de rendre la  v ie  plus supportable. D'autre part, i l  affirme la  

plus grande r fa lit^  e t  v ë r itë  de l'oeuvre d 'a rt qui confert valeur e t  

d ig n ité  â la  v ie  humaine.

I llu s io n  , , , , i s  an indispensable part o f the human condition,
, , , , But there i s  no reason to despair for  P irandello's plays 
record as w ell the v ictory  born from that defeat* i f  i t  i s  man's 
fa te  to lo se  the struggle w ith l i f e  everywhere e ls e ,  in  one sphere 
he may win that struggle -  in  that liv in g  i l lu s io n , the only form 
which endures* the work o f a r t. ^

M, Nelson affirme que, contrairement à S ix  Personnages, le  su jet de

L 'I llu s io n  comique e s t  la  th S â tra litê  du théâtre e t  non la  th éâ tra lité

de la  v ie .  I l  reconnaît pourtant que la  scène fin a le  où le s  acteurs

comptent leur recette  apparaît plus ir r é e lle  que toutes le s  autres. S i

le  message ultime d iffère  de la  p ièce de Pirandello, i l  semble néanmoins

que le  thème s o it  le  même, â savoir le  paradoxe entre la  th éâ tra lité  de

la  v ie  e t  la  v ér ité  du théâtre.

La structure p articu lière de "play within a play", de pièce â l ' i n 
tér ieu r  d'une pièce, que l 'o n  trouve chez Shakespeare, dans l ' é p i 
sode de la  "souricière" hamlétienne, ou, de nos jours, chez Piran
d e llo  e t  chez Genet, e t  dont on a toujours souligné la  présence dans 
L 'I llu s io n  comique, caractérise justement le s  moments de cr ise  où 
l ' e t r e  e t  le  paraître hurains se confondent, e t  où le  théâtre devi
en t inextricablement le  r é e l .  Pour le  pessimisme moderne, l 'é tr e  
n 'e s t  pas récupérable sur le  paraître ; pour Shakespeare e t  oour 
C orneille , la  r é a lité  f i n i t  par j a i l l i r  de la  théâtralité.^®

S i ' l ' i l lu s io n  ne triomphe pas chez C orneillç, e l le  f a i t  naître le  my

stè re , la  magie e t  la  poésie e t  e l l e  augmente e t  agrémente la  r é a lité  

sans la  supplanter. L 'illu s io n  que seu l l 'a r t i s t e  accepte pleinement

^^Ibid, .  pp, 131-132,

^^Serge Doubrovsky, Corneille e t  la  d ialectique du héros (Paris* 
Gallimard, 1963). p, 532,
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lu i  confert sa supériorité; c 'e s t  lu i  qui d é tie n t la  c lé  du r é e l e t  qui 

peut évoluer avec bonheur sur tous le s  plans q u 'i l  souhaite. L 'a r tiste  

e s t  un nage. En résumé, L 'Illu sion  comique e s t  un jeu, une question  

brillamment posée mais i l  n'en reste pas moins que l'an a log ie  des pro

blèmes soulevés e t  de leu r mise en scène j u s t i f ie  son étude comparée

avec la  p ièce de Pirandello e t  met en évidence la  rencontre entre ce tte

comédie baroque e t  une pièce du théâtre de l'Absurde.

L 'I llu sio n  comique, qu 'est-ce que c 'e s t?  Un conte, un roman p i-
caresque, une comédie qui pourrait f in ir  sur l ' échafaud, une fable
éd ifian te?  mais tout â la  fo is ;  c 'e s t  la  v ie  en son in d iv ision , la  
v ie  fa ite  indifféremment pour l e  r ir e  e t  le s  larmes e t ,  comme d ir a it  
H. de la  P a lisse , ne prend sa forme que par une f o r m e " . 31

^^mery, op. c i t .» p. 30.



CHAPITRE V 

LES VISIONNAIRES

Plus curieuse encore que L *Illusion comique, la  comSdie de 

Jean Desmarots, Les V isionnaires, fu t composée après c e lle  de Corneille 

e t  représentée au début de l'année 1637. Auparavant, Desrearets av a it lu  

sa pièce a l'é lég a n te  assistance de l'H oto l de Rambouillet qui l 'a v a it  

applaudie joyeusement. Au théâtre. Les Visionnaires eurent un succès 

instantané e t  reçurent le  t it r e  "d' inim itable comédie"; la  comédie f i 

gura au programme de la  Comédie Française jusqu'en 1716, Parallèlement, 

le s  lecteurs du XVIIe s iè c le  la  prisèrent également, à en juger par le  

nombre des éd itio n s.

Jean Desmarets, sieur de S ain t-Sorlin , e s t  un auteur orig in al

e t  controversé. Les premières trente-cinq années de sa v ie  demeurent
1 2relativement obscures mais le s  études de M. Stellwagen e t  de M, Hall 

confirment une jeunesse d'abord studieuse puis sans doute assez d is s i 

pée. Parisien d 'orig in e, issu  d'une fam ille  de la  haute bourgeoisie, 

Desmarets fu t reçu très tô t  à l'H ote l de sa cousine, la  baronne de V i-  

gean, qui ten a it un salon mondain e t  l i t t é r a ir e  pas au ssi b r illa n t.

^John Hibbard Stellwagen, The Drama of Joan Desmarets, Sieur de 
Saint-Sorlin  (Unpublished PHD D issertation , University o f Chicago, 1941),

2
Hugh Gaston Hall, Jean Desmarets de Saint-Sorlin  (Unpublished PHD 

D issertation, Yale University, 1958).
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cer tes , quo c e lu i de la  Marquise de Rambouillet mais où l e  jeune homme 

put fa ir e  connaissance de la  haute sociStS e t  des gens de le t t r e .  I l  

frSquenta la  compagnie de célèbres l ib e r t in s , notamment c e l le  de Des 

Barreaux e t  de Guillaume de Bautru, comte de Serrant, un intime de Ri

chelieu  qui l e  présenta au Cardinal en 1634 e t  l e  f i t  introduire dans 

l'entourage immédiat du grand homme d 'é ta t , R ichelieu, qui aimait le  

théâtre, co llab ora it déjà à ce tte  époque avec le  Groupe des Cinq Auteurs 

e t ,  sous sa tu te l le .  La Comédie des T u iller le s  fu t représentée en 1635. 

Le Cardinal a v a it forcément entendu parler de Desmarets dont le  roman 

Ariane, publié en 1632, avait remporté un succès éclatan t e t  interna

tio n a l e t ,  d'autre part, i l  n 'ign ora it pas que Desmarets é t a i t  déjà un 

membre du cercle pré-académique qui se réu n issa it chez Conrart depuis 

1631. I l  fu t  d'emblée séduit par la  culture e t  l 'e s p r it  du romancier 

e t  l e  convainquit d 'écrire pour la  scène. En I 636, pour éblouir le  

duc de Parme, i l  f i t  représenter dans son pala is la  première comédie de 

Desmarets, Aspasie,

Desmarets f u t - i l  opportuniste? I l  semble que non malgré d i

verses accusations. I l  ne perçut de bénéfices qu'après la  mort de Ri

chelieu , Un autre aspect de sa personnalité fu t au ssi l 'o b je t  de dé

bats passionnés; c 'e s t ,  curieusement, son zèle  re lig ieu x . En e f f e t ,  

Desmarets d o it  a u ssi sa g lo ire  posthume à la  querelle qui l'opposa au 

janséniste N ico lle . C elu i-c i é c r iv it  une série  de le t t r e s .  Les Imagi

n aires. dans le sq u e lle s  i l  accusait l e  dramaturge, converti depuis 1645 

e t  auteur d'oeuvres pieuses â la  f o i  mystique e t  ardente, d 'être  un fa 

natique, un fou e t  , . . .  un v ision n aire. Cette réputation lu i  resta
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au cours des s iè c le s  e t  c 'e s t  H. Hall qui, dans ses études, a mis f in  à 

cette  calomnie e t  démontré la  cohérence de sa p osition  in te lle c tu e lle  e t  

la  so lid a r ité  d'un grand public bien p lacé.

Un e sp r it  assez lib re  devait régner chez le s  fam iliers du Car

d in al, Ceux-ci é ta ien t en e f fe t  lo in  d 'être  orthodoxes. Les épigrammes 

de Bautru valurent a ce dernier force bastonnades e t  le s  moeurs e t  l'im 

p iété  de BoisRobort é ta ien t objets de scandale. Le Cardinal, qui ava it  

f a i t  preuve de sa largesse d 'e sp r it  en politique en s 'a l l ia n t  avec des 

pays protestants, to lé r a it  apparemment l'e x c e n tr ic ité  de ses proches s i  

ceux-ci é ta ien t sp ir itu e ls , cu ltiv és  e t  . . . dramaturges.

Ce ne fu t pas Richelieu mais Bautru qui inspira à Desmarets le  

thème des V isionnaires. L'idée de mettre en scene des monomanes n 'é ta it  

pas nouvelle. Charles Beya, en 1634, ava it remporté un succès assez v i f  

avec sa tragi-comédie L'Hospital dos fous dans laquelle i l  représentait  

d ifféren ts  types de f o l ie .  T outefois, le s  personnages le s  plus in tér es

sants; le s  fous, n'apparaissaient que rarement. Comme le  remarque Henry 

C. Lancaster:

I t  i s  not un likely  that Desmarets, attracted by the success o f th is  
play and e sp e c ia lly  o f the scenes in  i t  devoted to madness, had re
solved to im itate i t  by employing a group of monomaniacs, but with  
three important d ifferences, that ho would elim inate the in trigu e, 
th at h is  group o f monomaniacs would include almost a l l  the charac
ters  in  the play, and that he would se le c t , no inmates o f a mad
house, but, as he t e l l s  in  h is  arguments;^
plusieurs sortes d 'esp rits  chimériques ou V isionnaires, qui sont 
a tta in ts  chacun de quelque fo lio  particu lière; mais c 'e s t  seulement 
de ces f o l ie s  pour le sq u e lle s  on ne renferme personne; e t  tous le s

3
Henry Carrington Lancaster, French Dramatic Literature in  the Se

venteenth Century (New York; Gordian Press, 1966; 9 v o l . ) .  Part I I ,  Vol. 
I .  p. 279.
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jours nous voyons parniy nous des e sp r its  semblables, qui pensent
pour le  moins d 'au ssi grandes extravagances, s ' i l s  ne le s  d isen t.

Bien que Les V isionnaires constituent un des ouvrages dramatiques le s  

plus originaux du XVIIe s iè c le ,  c 'e s t  une comédie régu lière. La règle  

des tr o is  u n ités y  e s t  scrupuleusement observée: l 'a c t io n  dure quelques 

heures, approximativement le  temps du spectacle; e l le  se passe au même 

lie u :  la  rue d'une v i l l e ,  pendant le s  cinq actes e t  e l l e  se concentre 

sur le s  d if f ic u lté s  d'un père a marier ses tr o is  f i l l e s .  Pourtant, dès 

l e s  premières scènes, le  public s'ap erço it q u ' i l  a a ffa ire  a une pièce  

peu orthodoxe. En e f fe t ,  l e  premier acte e s t  composé presqu'une unique

ment d'une sér ie  de monologues, k  part la  scène 4 , dans laq u elle  le  po

ète Amidor se l iv r e  a un jeu personnel dont F ilidan e s t  la  v ictim e, i l  

n 'y  a pratiquement pas d'échange de répliques entre le s  personnages. 

Chaque monologue introduit un individu e t  sa monomanie, Artabaze appa

r a ît  l e  premier. C 'est un m iles g loriosu s, mais plus précieux e t  moins 

bouffon que le  Matamore de L 'Illu sion  comiquo. Sans préambule, i l  dé

verse sur le  spectateur un f lo t  de paroles dépourvues de sens e t  de me

sure, Lui succède Amidor, le  poète in sp iré, b ientôt interrompu dans sa 

fureur poétique par l'a rr iv é e  de F ilidan , "l'amoureux en idée". Seul, 

c e lu i-c i  épanche son coeur (scène 5) mais Hespérie, le  premier person

nage féminin, entre e t  lu i  coupe la  parole pour se plaindre des malheurs 

épouvantables que cause sa beauté. E lle  se re tire  pour échapper à son 

père, Alcidon -  autre monoraane -  qui partage la  dernière scène avec

^Jean Desmarets de Saint-Sorlin , Les V isionnaires, é d it . par Hugh 
Gaston Hall (Paris: L ibrairie Marcel D idier, 1963), p. 3.
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Lysandr», 1# raisonneur. Ce n 'e s t  d 'a illeu rs  qu'au cours de cette  scè

ne q u 'est exposé le  "problème" sur lequel e s t  basée 1 ' intrigue:

. . . mais pour ch o isir  un gendre,
I l  s'en  présente tant, qu'on ne sç a it  lequel prendre.
Puis je su is d'une humeur que tout peut contenter.
Pas un d'eux a mon gré ne se d o it  re je tter .^

Sujet bien mince, hâtivement expliqué e t  qui ne saurait à lu i  seul ren

dre compte du succès de la  comédie.

D'autre part, ce premier acte n 'e s t  pas un acte  d'exposition  

p u isq u 'il n 'in troduit qu'une seule des f i l l e s  d'Alcidon e t  que rien  n 'in 

dique que le s  tr o is  personnages masculins déjà entrevus sont des préten

dants éventuels. Le premier acte ne comporte aucune confrontation d i

recte n i vraiment aucun élément qui a i t  une p o te n tia lité  purement drama

tique, De plus, à part Lysandre qui sert à présenter l e  su jet e t  rompt 

la  monotonie qui aurait pu s ' in s ta l le r  avec un so liloq u e d'Alcidon, i l  

n'y  a pas non plus de vrai protagoniste. Tous le s  personnages sont sur 

un pied d 'é g a lité  e t  ne semblent pas d ifférer  dramatiquement e t  so c ia le 

ment le s  uns des autres. Curieusement au ssi, i l s  ne semblent pas être 

r e l ié s  l e s  uns aux autres sauf Alcidon e t  Hespérie qui d 'a illeu rs  ne se 

parlent pas, ce qui f a i t  que, dès le  premier a cte , le  spectateur ressent 

une certaine perp lexité , voire même une gêne devant le  manque de rapport 

e t  d'échange e t  ce n 'e st  qu'à la  f in  de la  toute dernière scène q u 'il  

peut entrevoir la  raison de la  présence de tous ces ê tre s  disparates. 

D'autre part, le s  entrées e t  so r tie s  des personnages se font d'une mani

ère a r t i f i c i e l l e  e t  mécanique e t  renforcent l'im pression  d'étrangeté.

Le second acte commence par un dialogue apparemment trad itionnel

^ b id . .  p, 27 ,
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entre deux nouveaux personnages, une jeune f i l l e  e t  son admirateur mais 

cette scène de dépit amoureux e s t  rehaussée d ’une saveur e t  d’une o r ig i

nalité nouvelles. La fière  Mélisse repousse Phalante pour un héros l é 

gendaire, le  Grand Alexandre, e t  le  soupirant essaie en vain d’impressi

onner sa b elle  par sa richesse fabuleuse. Nouvelle surprise à la scène 3» 

la  où le  spectateur s'attendait a une scène de confidences -  Hespérie in

terrompt le  tendre entretien pour demander conseil à sa soeur -  i l  a ssiste  

au contraire à une scène fort comique, une sorte de dialogue de "sourdes” 

où chacune e s t  obsédée par sa propre idée fix e  e t  n'entend point ce que 

d it  l'au tre ,

Desmarets shows his s k i l l  in depicting the jerky, disconnected 
thought of h is obsédée, ^jumping back and forth from her own words 
to supposed quotations.

La sensation de bizarrerie e t  d 'in so lite  e s t  accentuée avec l'arrivée de 

la troisième soeur, Sestiane, puis disparaît tant so it peu avec l'entrée  

en scène d'Amidor pour la isser  place à un débat littéra ire  sur le  bien- 

fondé des tro is  unités e t à l'énonce satirique de l'in trigue fort com

plexe d'une tragi-comédie. De nouveau, ce n 'est qu’à la  fin  de l'a c te  II  

que le  sujet de la  pièce - c 'est-à -d ire  la  question du mariage -  e s t  ré

introduit, Depuis le  début du premier acte, l'ac tion  n'a pas progressé 

e t  le  ’’dilemne” d'Alcidon n'a pris aucune ampleur dramatique. Le spec

tateur connaît à présent tous les  personnages mais i l  éprouve quoique d if 

f ic u lté  à le s  associer puisqu'il n'y a eu qu'un minimum de conversations 

entre eux. Curieusement, leur fo l ie ,  qui le s  empêche de communiquer e t

^Stellwagen, op. c i t . ,  p, 65,
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de 8*int^resser aux au tres, leur confert une sorte de parentS e t  apporte 

à la  comédie une certa ine unltë de ton e t  de s ty le  dont e l le  aurait pu 

fa ire  dSfaut,

Le prisme, i c i ,  ser t à l*Stude de la  réfraction  de la  fo lie ;  la  fo 
l i e  des uns se r é f lé c h it  e t  se disperse sur c e l le  des autres, à l* in -  
f in i .  Dn visionnaire se v o it  par le s  yeux d'un autre visionnaire  
autant que par l e  prisme de sa propre extravagance, ^

Le troisièm e acte e s t  original dans la  mesure où seu ls , des 

personnages masculins apparaissent sur la  scène. S i le  ton e s t  moins dé

cousu, i l  n'y a pratiquement aucun progrès dans l e  déroulement de l 'a c 

t io n . Toutefois, l ' in t é r ê t  de ce t acte se trouve dans l'extrême vari

é té  du comique; en e f f e t ,  a chaque scène correspond un genre p articu lier  

de comique. La première scène e s t  fondée sur un malentendu fo r t  amusant 

qui parodie le  jargon amoureux a la  mode, avec tou t ce q u 'i l  comporte de

précieux, d 'a r t i f ic ie l  e t  d'ampoulé. F ilidan , en e f fe t ,  se d i t  "près du
0

trépas pour un p h iltre  amoureux" q u 'il a pris" par l 'o r e i l le " .  Tout en 

confondant le s  su b stan tifs chers aux galants de l'époque, i l  tente d'ex

pliquer la  passion q u ' i l  éprouve. Ses propos fournissent un exemple de 

Galimatias, genre l i t t é r a ir e  mineur au début du XVIIe s iè c le  où le s  mots 

sont librement associés  sans raison ni logique,

. . , Mon mal v ie n t d'un meslange 
D'ébêne, d 'or, d'argent, d'azur e t  de coral.
. , . Escouttez moy, bons Dieux;
J'entens un doux r é c i t  du coral de deux yeux.
De l'azur d'une bouche.9

La deuxième scène e s t  a ssez  trad ition n elle; c 'e s t  une farce basée sur la

poltronnerie du fanfaron mais beaucoup plus savoureuse que le s  couplets

n
François, op. c i t . .  p. 146.

g
Desmarets, op. c i t . . p. 58.

^Ibid.. pp. 58-59.
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usuels sur le s  terreurs du miles g lorlosu s qui crain t d*ordinaire, le s  

bStonnades des v a le ts , L'Artabaze des V isionnaires e s t  lu i ,  s a is i  de 

panique a la  vue du poète insp iré dont la  fureur poétique l 'a v a i t  épou

vanté au premier acte , A la  troisièm e scène, le  comique s 'a f f in e  e t  

prend un sty le  tout a f a i t  déconcertant; l'humour absurde, c e lu i qui e s t  

provoqué par 1 ' incom patibilité absolue de deux éléments juxtaposés, Ar

tabaze e s t  terrorisé par une f e u i l le  de papier car i l  a interprété l i t 

téralement ce que lu i  a d i t  Amidor:

J 'ay  le  roole en ma poche, i l  e s t  fo r t  furieux
Car je luy fay tuer ceux q u 'i l  aime le  mieux,

Cependant i l  accepte de jouer le  ro le  du personnage d'Alexandre à condi

tion  de ne dire que quatre mots: "je su is ce t Alexandre", Cette scène 

e s t  d'une drôlerie vraiment paradoxale mais e ffica ce  qui rappelle volon

t ie r s  c e l le  des premières pièces d'Eugène Ionesco, La scène k  a , e l le  

a u ssi, des accents absurdes. Pour f lé c h ir  l'humeur trop rigoureuse de 

sa b e l le ,  Phalante demande à Amidor de composer pour lu i  "un Vers qui 

sç a it  plaindre une peine amoureuse", Amidor f a i t  a lors so r tir  de sa po

che des douzaines de poèmes de circonstance, prêts a être déclamés lors  

de n'importe quelle occasion. I c i  a u ss i, le  spectateur songe aux pro

lifé r a t io n s  d 'objets qui égalent le  théâtre de Ionesco, Ce comique de 

geste e s t  rehaussé par un rythme fo r t  enlevé dû â des réparties très 

brèves e t  très rapides. Ensuite, l e  comique toujours absurde redevient 

un comique de mots en parodiant l'hermétisme e t  la  pédanterie de la po

é s ie  baroque. Les mots le s  plus savants e t  le s  plus prétentieux se suc

cèdent à une a llure frénétique dans la  bouche d'Amidor, avec un résu lta t  

franchement désopilant:

^°Ib id , ,  p. 68.
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A ussl ton humeur apocryphe 
F a it que l'o n  te  nomme en ce temps 
Des hypocondres inconstans 
Le véritab le  hieroglyphs.
Les Grotesques i l lu s io n s
Des fanatiques v isio n s
Te prennent pour leu r hypothèse;
Et dedans mes calamitéz 
Je n 'attens que la  syndérèse 
De te s  froides n eu tra lité s .

Chante donc la  Palinodie 
Cher Paradoxe de mes sens.
Et des symptômes que je sens 
Desbrouille l'Encyclopédie,
A in si le s  c é le s te s  brandons 
Versent sur ton chef raille dons 
En lign es perpendiculaires;
Et devant to terme f a ta l .
Cent revolutions so la ires  ^
E scla irent sur ton v e r t ic a l.

Bien entendu, la  scène se termine sans que F ilidan  a i t  trouvé le  poème 

qui lu i  convienne. Ces deux stances sont un autre exemple de Galimatias 

qui n 'e s t  pas sans rapport avec l'é c r itu r e  automatique des Surréalistes  

mais i l  s 'a g it  i c i  d'un exercice de s ty le  ou Desmarets pastiche e t  tour

ne en r id icu le  la  poésie de la  Pléfade e t  des d isc ip le s  de Du Bartas,

La scène 5 e s t  , e l l e  a u ss i, unique en son genre car e l l e  se concentre

sur la  description  d'un p ala is imaginaire dont Phalante se vante d 'être  

le  propriétaire. Les descriptions le s  plus p récises abondent e t  engen

drent une autre sorte de comique: le  public v o it  c la ir  en la  s itu a tio n  

e t  se rend compte que c 'e s t  là  l'in ven tion  d'un e sp r it  malade e t  le s  r i 

res cro issen t proportionnellement avec le  nombre de d é ta ils .

En su ite  e s t  un grand l ie u  large de m ille  pas.
Dans le s  quatre costez sont vingt grottes humides.
Et l'o n  void au m ilieu le  la c  dos Danaîdes,
Ses bords sont balustrez, e t  cent légers batteaux^
Peints de blanc e t  d'azur vo ltigen t sur le s  eaux.

^ b i d , . pp, 78-79-80, 

^ I b id , ,  p. 91.
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Chose curieuse, le  comique e s t  te in té  de poésie car la  description  du 

p ala is e t  des jardins imaginaires^^ e s t  un hymne au goût baroque e t  

contient tous le s  éléments p r isé s , â ce tte  époque, en matière d 'arch i

tectu re , d 'horticulture e t  . , * de p oésie . Jeux d'eau, jeux d'ombre 

e t  de lumière, statues de d iv in ité s  antiques, lieu x  enchantés e t  en

chanteurs y  sont d écrits  avec s e n s ib il i té  e t  enthousiasme. Le t r o i s i 

ème acte e s t  donc encore plus remarquable que le s  deux premiers puis

q u 'i l  impose Desmarets comme un virtuose du comique e t  que, malgré la  

d ifféren ce des genres, l'u n ité  de ton e s t  maintenue, la  farce n 'étant 

jamais vulgaire n i l'humour trop a b stra it e t  l ' ir o n ie  demeurant tou

jours sous-jacente.

Avec l e  quatrième acte réapparaît l'élém ent féminin; d'autre  

part l 'a c t io n  semble enfin  démarrer; c 'e s t  un acte de rencontres e t  de 

malentendus. Mélisse cro it  reconnaître son cher Alexandre en Artabaze 

e t ,  dès lo r s , pourchasse ce dernier impitoyablement en s'écrian t; "Je 

vous suivray partout, 5 mon cher Alexandre", phrase qui, par ses répé

t i t io n s ,  provoque un e f fe t  comique immédiat. Basée sur un qui-pro-quo, 

la  scène e s t  enlevée brillamment avec une verve e t  une drôlerie  ir r é s i -

13•̂ Ce palais décrit s i  amoureusement par Phalante n 'est autre que 
le  château de Richelieu bâti par Jacques Le Mercier e t  dont la  
construction s'acheva en 1642, A l'époque de la  représentation, 
le  château de Richelieu devait être un objet de curiosités e t  
de v is it e s  parmi la  Noblesse, Comme le  souligne H, C, Lancaster 
dans son a r tic le , Desmarets réu ssit â la fo is  â composer une 
scène comique tout en restant dans le  domaine de la  vraisem
blance e t  à rendre hommage au goût e t à la  magnificence de son 
i l lu s tr e  patron.
Henry Carrington Lancaster, "le Château de Richelieu and Desma
re tz ' s Visionnaires". Modem Language Notes (Vol, 60, 1945.
pp. 167- 172) , p, 172.
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s t ib le s .  La scène 4 , où sont réunis F ilidan , Hespérie, Amidor e t  

Sestiane e s t  e s se n t ie lle  car e l l e  renferme le  secret de la  pièce ; c 'e s t  

une scène confuse e t  chaotique où, malgré la  stichonythie apparente, cha

cun poursuit un monologue privé e t  refuse d'écouter le s  autres,

F ilidan , Ah! Q u'elle e s t  rigoureuse â son Amant f id e l le l  
Amidor, Ah! Que pour le s  sçavans la  saison e s t  cruelle!
F ilidan , Beauté, s i  tu pouvois sçavoir tous mes travaux!
Amidor, S ièc le , s i  tu  pouvois sçavoir ce que je vaux!
F ilidan, J'aurois en ton amour une place authentique,
Amidor, J'aurois une statue en la  place publique.
Hespérie, J'ay p it ié  de le s  vo ir  en cette  ég a lité

l'u n  se plaindre du temps, l'a u tre  de ma beauté,

Sestiane interprète ce dialogue dépourvue de toute logique e t  où chacun 

s'adresse à un a lter-égo  imaginaire comme la  scène d'une comédie e t  a -  

joute a la  fo lie  générale en poursuivant l e  su jet de sa tragi-com édie, 

Cette scène e s t  digne du théâtre de l'absurde; la  raison s 'e s t  complé

teront égarée e t ,  malgré l'agencement des rimes, l'Absurde a trouvé son 

langage. Avec la  scène 6, le  spectateur a s s is te  â un autre genre de co

mique qui e s t  basé sur un malentendu au caractère légèrement osé, A lc i

don c r o it  sa f i l l e  déshonorée:

Quoy donc, e l le  s'accuse? hélas je su is  TOrdu 
J'ay pour la  marier un peu trop attendu,

a lors qu'Hespérie blâme sa beauté " fatale" , cause de tant de calam ités.

L 'action  progresse tant s o it  peu â la  scène suivante où Artabaze avoue

avoir succombé aux charmes de M élisse; le  comique réside dans le  f a i t

qu'Alcidon e s t  assez naff e t  manque de perspicacité au point de croire

tou t ce que lu i  d it  Artabaze e t  q u ' i l  couvre c e lu i-c i  de compliments e t

de f la t te r ie s :

^^Desraarets, op. c i t . .  pp, 105-106,

^^Ibid,. p, 113,
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. • . 0 l*excez de bont5 , ,
Qui part de la  grandeur de Votre Majesté!

Malgré le s  apparences e t  le  mouvement, l 'a c t io n  ne s 'e s t  pas beaucoup 

dëvelopp^e à la  f in  de l'A cte IV, L'espoir d'une f in  heureuse e s t  sé 

rieusement compromis. Seul, un mariage -  c e lu i d'Artabaze e t  de M élisse 

semble possible mais non pas probable, A ce point, i l  n'y a toujours 

pas eu de c o n f lit  a proprement parler. Pourtant, l e  spectateur a un 

aperçu plus profond de la  psychologie des personnages qui se croisent e t  

se parlent sans vraiment communiquer e t  v ivent is o lé s  dans leur propre 

monde. Le père des tr o is  soeurs, Alcidon, e s t  également un monomane.

Son égofsme e t  son égocentrisme n'ont d 'éga l que sa crédulité e t  sa bê

t i s e ,  C 'est lu i  qui termine le  quatrième acte e t  qui commence le  c in 

quième,

A la  première scène, i l  résume la  situation» en comptant ma

ladroitement sur ses doigts le  nombre de ses futurs gendres, i l  se rend 

compte avec un désespoir fo r t  comique q u 'i l  en a un de trop e t  i l  ne 

s a it  leq u el i l  d o it élim iner.

Qui d o is-je  rebuter? Qui d o is-je  s a t is fa ir e !
A qui de tous ces quatre oseray-je déplaire? ^

Avec la  couardise qui le  caractérise , i l  veut rejeter  ce lu i qui sera 

••l'ennemy le  plus doux I  combattre" mais i l  ne peut se résoudre à lu i  

in f l ig e r  de peine e t  ne s a it  que décider. Le comique réside dans le  

f a i t  q u 'i l  rapporte tout â sa personne e t ,  encore plus aveugle que ses 

f i l l e s ,  qu’i l  ne v o it  pas que le s  quatre prétendants sont fous. Mais

^^Ibid,. p, 123, 

^^Ibid, ,  p. 124,
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Lysandre, le  raisonneur apparaît e t  co n se ille  au père a f f l ig é  de deman

der aux tr o is  soeurs quelle e s t  leur volonté. M élisse airrive fo r t à pro

pos e t  avec la  scène 3 commence une série  de scènes brèves e t  amusantes, 

toutes prestement enlevées dont le  su jet e s t  l e  même: un r«fus, Mélisse

ne veut point d'artabaze. I l  e s t ,  d i t - e l l e ,  le  "maistre des fous". De

plus.

Rien ne la  peut résoudre au lie n  conjugal 
S i ce n 'e s t  Alexandre, ou du moins son éga l.

Hespérie, â la  scène suivante, refuse de se prononcer pour ne pas préci

p iter  ses innombrables admirateurs dans un désespoir fa ta l .

Les autres hors d 'esp oir, t r is t e s  e t  misérables 
Feroient tout re ten tir  de cr is  eépouvantables:
Les uns se noyeroient aux plus prochaines eaux;
D'autres iro ien t chercher le  secours des cordeaux;
Les uns se lanceroient du haut des précipices:
Je verrois devant moy le s  sanglans sa cr if ic e s
Des autres dont la  main f in ir o it  le  malheur:
Et le  reste  raourroit de sa propre douleur. °

A la  scène 5» Sestiane, toujours obsédée par sa passion pour la  comédie

ne veut pas entendre parler de mariage, "ne pouvant supporter le s  soucis

d'un mesnage", la  ja lousie d'un mari e t  le  soin  des enfants.

Tantost couche, ou grossesse, ou quelque maladie 
Pour jamais vous fon t d ire, Adieu la  Comadie.

Alcidon qui maintenant a quatre prétendants sur le s  bras e s t  fo r t  désem

paré e t  tremble â l' id é e  d'avoir a fournir des ex p lica tio n s. Ce q u 'il  

n'aura pas a fa ir e  car, parallèlement aux tr o is  refus des soeurs corre

spondent le s  refus des quatre visionnaires masculins. F ilidan e s t  le  

premier; i l  n'a pas reconnu " l'ob jet adorable" parmi le s  f i l l e s  d ‘Alcidon:

^^Ibid. .  p. 131.

^^Ibid., p. 133.

^ °Ib id ., p. 135 .
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Janais ne ne la  v is
Je ne sça.y quelle e l le  e s t .

Lui succède Amidor qui a fe in t  d 'être  amoureux mais avoue:

Mais, pour d ire la  vray, nulle amoureuse flamme 
Depuis que je suis nê n 'e s t  entrée en mon

Ses seu les passions sont la  Métaphore, l'A n tith èse  e t  surtout l'Hyper

bole i

Maintenant je me meurs pour la  haute Hyperbole,
C 'est le  grand ornement des magnifiques vers;
C 'est e l l e  qui sans peine embrasse l'U nivers;
Au c i e l  en un moment on la  void eslancée.
C 'est e l l e  qui remplit la  bouche e t  la  pensée,
0 ma chere Hyperbole, Hyperbole mon coeur, gq
C 'est toy  qui d'Atropos me rendras le  vainqueur,

Phalante arrive à la  scène 8 e t ,  mis au pied du mur, confesse son v é r i

tab le é ta t: i l  e s t  pauvre e t  ses oncles l'en tre tien n en t. Enfin, A rta- 

baee reconnaît q u ' i l  ne peut se marier parce que la  seule personne q u 'il  

aime, c 'e s t  lui-même, Lysandre a la  dernière réplique e t  la  comédie se 

termine allègrement par un éloge de la  f o l ie  qui adoucit e t  agrémente 

l'e x is te n c e :

Enfans, jou issez tous de vos douces fo lie s ;
Ne changez point d'humeur: plus heureux m ille  fo is  
Que le s  sages du temps, le s  Princes ny le s  Rois.

La p ièce f i n i t  exactement comme e l le  a commencé. Alcidon n'a pas marie 

ses f i l l e s  e t  chaque monomane e s t  toujours enfermé dans sa propre obses

s ion , Rien ne s 'e s t  passé: pas de noces, pas de iw urtres, à peine 

quelques lig n es qui auraient a peine rempli une scène. N 'est-ce pas la

^^ b id . ,  p. 137,

^ Îb ld . ,  p, 139.

^ Îb id . ,  p. 140. 
2U

IkïÉ" p. 145,
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l e s  principales caractéristiques d'une pièce absurde: pas d 'action , des 

fantoches mus par une sorte de mécanique, esquissant des conversations 

avortées, engagés dans des rencontres s t é r i le s ,  perdus dans leurs mono

logues nébuleux?

Les V isionnaires offren t en e f f e t  une quantité de s im ila r ités  

avec le s  premières p ièces de Ionesco, notamment La Cantatrice Chauve»

La comédie de Desmarets relève du théâtre d 'id ées e t  s'adresse à un au

d ito ire  c u lt iv é ; Desmarets l 'a  même formellement annoncé dans son Argu

ment:

Ce n 'e s t  pas pour toy  que j 'a sc r is  
Indocte e t  stupide vulgaire:
J 'e sc r is  pour le s  nobles esp rits  
Je sero is  marry de te  p la ire , ^

Ionesco, certes , ne r e je tte  personne mais son théâtre qui demande une 

ouverture d 'e sp r it  e t  une d isc ip lin e  p articu lières décourage générale

ment le  grand public.

Le f a i t  que l'auteur se refuse â donner une so lu tion  e t  par

fo is  même un message e s t  une autre caractéristique du théâtre de l'a b 

surde. Le dramaturge d écr it une situ ation  e t  c 'e s t  au spectateur â s ' in 

terroger e t  â fournir par lui-même le  tra v a il de la  pensée. Les deux 

pièces o ffren t, â un niveau immédiat, de purs divertissem ents au comi

que étonnant e t  renouvelé mais, après réflex ion , e l le s  sont au ssi des 

drames philosophiques ou e s t  représenté le  tragique de la  condition hu

maine, Le thème des deux comédies e s t  très proche mais non identique. 

Celui de La Cantatrice chauve e s t ,  derrière la  cr ise  du langage, la  d if 

f ic u lt é  de communication entre le s  êtres qui résu lte  en l 'a lié n a tio n  de

^^Ibid. .  p. 9.
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chacun par rapport aux autres. Le thème des V isionnaires e s t ,  derrière 

ce lu i de la  f o l ie ,  la  so litude. La Cantatrice chauve e s t  une oeuvre dy

namique dont le  rythme p articu lier  e s t  f a i t  de tensions e t  de chutes e t  

où le  drame e s t  vécu intensément sous le s  yeux du spectateur. Les V is i

onnaires sont p lutôt un ouvrage statique où chacun s ’e s t  re tir é  dans sa 

propre r é a lité  depuis un certain temps e t  ne se soucie plus des autres. 

Psychologiquement, Les Visionnaires sont s itu és  à un stade au-delà de 

ce lu i de La Cantatrice,

D'autre part, la  structure concentrique de la  comédie baroque 

rappelle c e lle  de la  comédie de l'absurde où, à la  f in  de la  p ièce, le s  

Smith redisent exactement le s  memes paroles qu'au début de la  première 

scène. Le cercle p arfa it, in sc r it  sur un plan e t  non dans l'espace n'a 

pas été  b risé . Rien n 'e st  arrivé. Meme s ' i l s  é ta ien t unis par des lie n s  

familiaux -  tr o is  soeurs dans Les V isionnaires, maris e t  femmes dans La 

Cantatrice -  le s  personnages ne se sont pas rapprochés e t  i l s  n'ont r i 

en échangé; chacun e s t  resté  étranger aux autres. Dans le s  deux comé

d ies se trouvent le  meme genre de dialogues de sourds, le s  mêmes répar

t ie s  à faux, le  même non-sens e t  surtout la  même impression d'étrangeté, 

de sérieux e t  parfois même de tragique malgré le  comique e t  la  sa tire . 

C 'est peut-être que le s  deux pièces ont été  é c r ite s  avec une perspective 

très proche qui, en partageant un sens de l'humour assez v o is in  malg:-'̂  

le s  tr o is  s iè c le s  de d ifférence, aboutit en un reneuvelie me nt du genre 

comique. Leur humour rejo in t la  théorie de Bergson sur le  r ir e , "Para

doxalement, l'élém ent même qui provoque le  r ire  suggère au ssi la  lour

deur e t  l'o p a c ité  de l'Univers de l'homme e t  nous rions à la  fo is  des 

personnages e t  de l'horreur de notre propre situ a tion  q u 'ils  incar-
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26nent", Le r ire  chez Desmarets e t  Ionesco a une résonance p a r tic u li

ère, C 'est un r ire  nerveux, angoissé, parfois au bord de l'h y s té r ie .

Peu s'en  faudrait pour q u 'il  ne se change en un hurlement ou un c r i  

d'horreur. Comme le  souligne M. Pronkoi "Au l ie u  de la  réaction angois

sée qu'on pourrait attendre, nous rions; car Ionesco s 'e s t  avancé au-de- 

la  de cette  zone ou l'homme peut continuer à se prendre au sérieux",

La conception esthétique e s t ,  e l le  a u ss i, très  proche. La 

bizarrerie de chacun e s t  mise en r e l ie f  par c e lle  des autres;

Desmarets se propose en e f fe t  non pas de juxtaposer le s  f o l ie s  de 
ses personnages, mais bien de le s  enchevêtrer le s  unes dans le s  
autres e t  de le s  fa ire  agir e t  réagir le s  unes sur le s  autres pour 
le s  rendre en quelque sorte cohérentes le s  unes par rapport aux 
autres. I l  se dégage de ce procédé paradoxal un bizarre e f f e t  de 
cohérence qui accentue l'incohérence globale de la  pièce,^

Dans Les V isionnaires, " c 'est l'an g le  de v is io n  in te lle c tu e lle  qui f a i t

de la  pièce une sorte de mobile l it t é r a ir e  où le s  manies égocentriques

des d ifféren ts  personnages s'éq u ilib ren t e t  se mettent mutuellement en
29 «valeur". Cet e f f e t  e s t  également évident dans La Cantatrice Chauve ou

l'incompréhension e t  1 ' incom patibilité des Martin e t  des Smith résu lten t  

en une sorte d'explosion f in a le .

Ni Desmarets, n i Ionesco ne compatissent avec leurs personna

ges, S i ceux-ci sont is o lé s ,  c 'e s t  de leur fau te . Dans Les V isionnaires, 

i l s  le  sont par égoïsme, é tro ite sse  d 'esp r it  e t  snobisme, c 'e s t-â -d ire  

a cause de leur d ésir  insensé de se conformer a un id éa l aussi r id icu le

26Pronko, op, c i t . ,  p. 102,

^^Ibid,, p, 140,
28François, op, c l t , ,  pp. 145-146,
29 ____

H all, ed, des V isionnaires, op, c i t . ,  p, LXXXVI.
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qu'in a ccessib le j c e lu i du monde des romans précieux. Dans La Cantatrice 

Chauve, se f a i t  le  procès de la  bourgeoisie dont le s  idées bornées e t  

sc lérosées, la  paresse in te l le c tu e l le ,  le  racisme (dans la  p ièce , contre 

Mary, la  bonne) e t  le  manque de chaleur humaine résu lten t à fabriquer 

des créatures à peine humaines, des sortes do robots au langage d ésarti

cu lé , révélateur de leur effondrement psychologique, a f f e c t i f ,  moral e t  

so c ia l. Tous le s  v ision n aires de Desmarets, tout comme le s  Martin e t  

l e s  Smith, sont des Rhinocéros, Le capitaine des Pompiers e s t  en voie  

d'en devenir un. Seule, Mary, avec sa fraîcheur e t  son enthousiasme, a 

échappé au cataclysme. E lle  joue avec la  r é a lité ,  domine la  situ ation  

e t  change d 'id en tité  avec ses humeurs. E lle  e s t  tour a tour la  bonne, 

l ' in v it é e ,  l'am ie du capitaine des pompiers e t  . , , Sherlock Holmes,

Dans le s  deux comédies, le s  personnages ne d ésirent pas vra i

ment communiquer. I l s  sont tous -  sauf Lysandre e t  Mary -  en constant 

désaccord avec le  monde r é e l e t ,  finalem ent, avec eux-même s .

C 'est de là  peut-être que provient le  côté r is ib le  des personnes 
e t  leur côté fou. La f o l ie  c 'e s t  d 'être séparé de soi-même, c 'e s t  
un manque d'accord avec la  r é a lité ,

Les Smith e t  le s  Martin prononcent des slogans, le s  v ision n aires c iten t

leurs auteurs bien-aimSs, ce qui leur év ite  la  peine de penser.

Chaque personnage e s t  séparé de lui-même e t  non pas de l'a u tre .  
C 'est pourquoi i l  ne peut y avoir de drame entre le s  personnages 
de la  p ièce. Ce sont des personnages comiques, peut-être symboli
ques, Ce que d isen t l e s  Smith ne le s  représente absolument pas e t  
ne contribue pas à le s  éc la irer  puisque ce sont justement le s  mots 
que tout le  monde d i t .  I l s  n'ont pas de v ie  in tér ieu re , i l s  n 'ex i
sten t pas. P lutôt mécaniques que personnages, que l'o n  remonte e t  
qui peuvent se démonter, sortes de robots, i l s  se lancent à la  f i 
gure, non pas leurs enfants, non pas leurs problèmes, mais tout

^^Eugène Ionesco, c it é  par Claude Bonnefoy, Entretiens avec Eugène 
Ionesco (Parisj Editions Pierre Belfond, 1966), p, 105.
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31simplement des mots v ides.

Les v isionnaires de Desmarets ne prétendent même plus; i l s  sont, s ' i l  

e s t  p o ssib le , encore plus déshumanisés que le s  Smith e t  le s  Martin,

Aucun sentiment, aucune tendresse ne jouent chez eux tandis que le s  Mar

t in , qui se sont aimés e t  perdus "de vue" malgré leur v ie  commune, se 

"retrouvent" avec un p la is ir  évident, ne sera it-ce  qu'un moment. Les 

Smith forment malgré tout un couple vide mais non désuni. Les Visionnai

res , eux, sont complètement iso lé s  e t  n'entendent pas so r tir  de cet is o 

lement; i l s  s 'arrêten t dans leurs propos dès que la  conversation ne rou

le  plus sur leu r su jet favori e t  se renferment sur eux-mêmes. Dans le s  

deux p ièces, le s  auteurs démontrent que l'homme, victim e des circonstan

ces e t  victim e de lui-même, is o lé  par son ignorance, ses préjugés e t  ses 

asp irations, e s t  condamné à la  so litu d e ; so litu d e d'autant plus doulou

reuse q u 'e lle  e s t  "en commun". Les autres sont toujours là ,  en e f fe t ,  

pour rappeler l'éch ec  des communications. L 'enfer, c 'e s t  bien le s  au

tre s , Ionesco s 'e s t  expliqué sur ce point dans ses en tretiens avec 

Claude Bonnefoy;

Ce qui e s t  dramatique, c 'e s t  la  so litu d e des fo u les , la  promiscui
t é ,  c 'e s t-a -d ir e  d 'être  tout le  temps extérieurement avec le s  au
t r e s .3%

e t ,  reprenant la  phrase de Kierkegaard, i l  ajoute; "Le pire mutisme
33n 'e st  pas de se ta ir e  mais de parler".

La Cantatrice chauve e t  Les V isionnaires représentent également

^^Simone Benmussa, Ionesco (Paris; Editions Seghers, 1966), p. 77, 

Ionesco, c it é  par Bonnefoy, op, c i t . ,  p, 136,

^^Ibid,
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des attaques form elles contre la  so c ié té . La comédie de Desmarets, des

tin ée  à un public de q u a lité , e s t  une sa tir e  à peine v o ilée  de ce même 

au d ito ire . Les tr a its  portaient tant â l'époque que l'o n  crut longtemps 

que c 'é t a i t  une pièce à c le f s ,  Segrais a ffirm ait que M élisse aurait été  

Madame de Sablé, Hespérie, Madame de Chavigny e t  Sestiane, Madame de Ram

b o u ille t  mais depuis, le s  critiqu es -  principalement Lancaster -  ont vé

r i f i é  e t  re je té  cette  légende pour de bonnes ra isons. S i Desmarets v i 

s a it  la  marquise de Rambouillet, i l  n 'aurait jamais lu  la  pièce chez e l l e ,  

surtout quand on s a it  q u 'i l  eut l'ob ligeance de supprimer des a llu sion s  

désobligeantes aux oeuvres de Scudéry e t  de C orneille. Mais, e t  la  Mar

quise de Sévigné l ' a  remarqué très  finement quand e l le  é c r iv it  dans une 

le t t r e  du 4 août 16?7 que la  pièce " éta it la  repi*ésentation de tout le  

monde", le s  personnages des V isionnaires sont des caricatures vivantes 

de la  Noblesse du XVIIe s iè c le . Hespérie, à la  beauté fa ta le , parodie 

délicieusem ent l'héro ïne typique des romans â la  mode, mi-femme, mi-dé

esse  sur qui le s  précieuses calquaient leur comportement, Hespérie e s t ,  

avant la  le t t r e ,  une Princesse de Clèves comique.

Her words are an admirable example of what might happen i f  a g ir l  
were taken too l i t e r a l ly  by the extravagance o f amorous verse, or 
the dialogues o f the A strée. She i s  fam iliar, too, with the de
v ices  of the novels; a t  table she fears a love-potion , or a serving 
of tea rs, or worse, that some su ito r , dying for  love o f her, may 
have ordered h is heart served to her.^

M élisse, l'amoureuse d'Alexandre, e s t  un prototype satirique de toutes 

l e s  jeunes f i l l e s  qui sont éprises d'un héros imaginaire. E lle  repré

sente a u ssi une autre facette  ds la  Précieuse qui v i t  passionnément le s  

aventures livresques de ses personnages fa v o ris. D 'a illeu rs, a en juger

3I4,
^Stollw agen, op. c i t . .  p. 62.
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par le s  nombreuses éd ition s de l iv r e s  sur sa v ie  e t  ses e x p lo its , Alex

andre ë t a i t  fo r t  â la  mode. Précieux e t  précieuses v iva ien t dans un 

autre monde qui ava it ses propres lo is  e t  ses  propres tabous. L'or

dinaire n 'y ava it point cours. Les femmes y  é ta ien t tr a ité e s  avec un 

nombre in f in i  d'égards e t  de considérations. La Guirlande de J u lie , à 

laquelle contribua d 'a illeu r s  Desmarets, e s t  l'hommage c o l le c t i f  de 

toute une cour d'admirateurs à sa "déesse", JuJ.ie d'Àngennes, f i l l e  de 

Madame de Rambouillet. E lle  nourrissait une passion bien connue pour 

Gustave-Adplphe, le  Roi de Suède, e t  imposa au duc de Montausier des 

f ia n ç a ille s  de quatorze ans,

Sestiane représente la  Précieuse savante qui se reb elle  con

tre la  dom esticité attachée à la  v ie  conjugale e t  à la  condition de la  

femme. Molière raffinera le s  tr o is  personnages e t  créera le s  immortel

le s  protagonistes des Précieuses r id icu les  e t  des Femmes savantes.

Parallèlement, le s  personnages masculins sont des caricatures 

habiles de certains types de courtisans, A une époque au ssi belliqueuse 

que la  première m oitié du XVIIe s iè c le ,  la  bravoure m ilita ire  e s t  fo r t  

admirée e t  le  demeurera tout au long du s iè c le  qui célébra la  g lo ire du 

Grand Condé, du Prince de Conti, de Turenne e t  de beaucoup d'autres, 

Artabaze e s t  la  version grotesque d'un de ces personnages i l lu s tr e s  qui 

devaient fréquemment captiver leur auditoire avec l e  r é c it  de leurs ex

p lo it s ,  Filidan correspond au type du courtisan p a ss if , f la tte u r  e t  ob

séquieux qui su it  aveuglément le s  autres e t  ne peut décider par lui-même, 

Mouton de Panurge, i l  a abdiqué sa personnalité par snobisme e t  ne v o it  

pas que chacun se ser t e t  se moque de lu i ,  Phalante, le  riche imaginai

re, e s t  un opportuniste typique qui cherche à éblouir la  soc ié té  pour
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8 'a tt ir e r  quelque avantage e t  se fa ire  v a lo ir . Le p o rtra it d'Amidor 

e s t  le  plus finement brossS, I l  représente un des nombreux poètes de 

cour, imbus de leur personne e t  de leur art, aussi mauvais s o ie n t - i ls .  

Cultivant la  pointe e t  l ' a r t i f i c e ,  i l s  ne se rendent pas compte de 

leur r id icu le , Molière, qui a joué dans Les V isionnaires, se souvi

endra d'Amidor en composant le s  propos hilarants de M ascarille des 

Précieuses r id icu les  e t  ceux du prétentieux T rissotin  des Femmes sa

vantes.

Dans La Cantatrice chauve, la  critique so c ia le  e s t  plus in -
3/5

d irecte , e l le  ne v ise  pas certains type s ̂  mais une partie globale de 

la  soc ié té  qui ne fournit plus d 'e ffo r ts  a f fe c t if s  e t  in te lle c tu e ls  e t  

v i t  d'une façon automatique e t  mécanique. D 'a illeu rs, l e  théâtre de 

Ionesco ne reste  pas toujours impersonnel e t ,  dans L'Impromptu de l 'Ai

ma, i l  reprend le  thème de la  comédie de Molière, L'Impromptu de Ver

s a i l le s  e t  se met en scène pour confondre directement le s  cr itiq u es , 

Bartholomeus I ,  II  e t  H I  ne sont autres que Roland Barthes, Bernard 

Dort e t  Jean-Jacques Gautier, Les deux premiers prônent une supério

r it é  in te lle c tu e lle  antibourgeoise e t  le  troisième défend au contraire 

le  so i-d isan t bon goût e t  le  théâtre de boulevard. La pièce n 'e s t  ni 

plus n i moins que la  parodie extrême e t  bouffonne d'un débat l i t t é r a ir e  

e t ,  selon  la  trad ition  chère à Ionesco, se termine dans une confusion 

to ta le .

OC
^D'après Jean-Hervé Donnard, Ionesco dramaturge (Paris; Lettres 

Modernes, 1966), p. 18, le  capitaine des poaipiers joue au XXe s iè c le  le  
rôle du médecin e t  du p e t it  marquis au temps de Molière e t  e s t  comique, 
par nature, en dép it de son incontestable u t i l i t é  so c ia le .
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Dans Les V isionnaires, la  critiqu e l i t t é r a ir e  d irecte a été  

élim inée, Desmarets eut l'ob ligean ce de rayer certains passages du d ia

logue de Sestiane e t  d'Amidor qui auraient pu offenser Georges de Scudé

ry e t  Pierre C orneille mais l e  personnage d'Amidor e s t  une critique à 

lu i-s e u l de la  poésie lyrique e t  dramatique de l'époque. "Tout le  rôle  

du poète e s t  une parodie dont le s  éléments p a rticu liers  remontent sou- 

vent a des tex tes  de Ronsard, de Du Bellay e t  de Du Bartas", Bien que 

l e s  oeuvres de la  Pléfade e t  de Du Bartas so ien t moins lu es qu'aupara

vant, e l l e s  sont toujours appréciées par un public provincial e t  "en 

composant une parodie que le s  admirateurs de Théophile e t  de Tristan  

pouvaient goûter autant que le s  partisans de Malherbe, Desmarets cherche 

visiblem ent moins a in stru ire  qu'à fa ire  rire",^*^ Toutefois, la  d iscus

sion des tr o is  unités e t  le  débat sur le s  vertus de la  tragi-comédie e t  

c e lle s  de la  comédie sont des su jets brûlants dans le s  salons l i t t é r a ir e s  

de l'époque e t  Desmarets parodie malicieusement le s  conversations q u 'i l  

a pu entendre, bien q u 'i l  se défende de parler par la  bouche de ses per

sonnages, Ceux-ci sont "indoctes"; l'une étant f o l le  e t  l'a u tre  man

quant de jugement mais i l  n'en reste  pas moins qu'Amidor e t  Sestiane 

r a il le n t  la  tragi-comédie crée par Alexandre Hardy e t  toujours en vogue 

à l'époque. Le su jet de tragi-comédie proposé par Sestiane, ressemble

r a it ,  d'après R igal, à un ouvrage de Desfontaines, B ellisante ou La F i

d é lité  reconnue e t  d'après Lancaster à L'Amant lib é r a l de Scudéry, Le 

poète e t  la  savante font partie des " irréguliers" , ceux qui se dressent

36H all, ed, des V isionnaires, op, c i t . ,  p. LVII, 

^^Ibid, ,  p, LVIII,
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contre la  reg ie  des tr o is  un ites. Sestiane constate cependant l'e x c è s

d ' invraisemblances dans la  tragi-comSdiei

S i l 'o n  void qu'nn su jet se passe en plus d'un jour,
L'autheur, d it-o n  a lo rs, m'a f a i t  un mauvais tour.
I l  m'a f a i t  sans dormir passer des nuits en tières;
Excusez le  pauvre homme, i l  a trop de m atières.
L 'esp rit e s t  séparé; le  p la is ir  d i t  Adieu
De mesme a r r iv e - t - i l  s i  l'o n  change de l ie u .
On se p la in t de l'autheur; i l  m'a f a i t  un outrage.
Je pensois e stre  a Rome, i l  m'enleve à Carthage 
Vous avez beau chanter e t  t ir e r  le  rideau,
Vous ne m'y trompez pas, je n'ay point passé l'e a u ,

mais, in d éc ise , e l l e  s 'en  remet à Amidor sur ce q u 'e lle  d o it  penser. Ce

l u i - c i  se prononce contre la  règle trop sévère qui ob lige l'au teur a

fa ir e  des coupures.

Dans leurs oeuvres comiques, Desmarets e t  Ionesco présentent 

la  même a ttitu d e v is -à -v is  de la  lit té r a tu r e , I l s  en condamnent une

certaine forme; la  tragi-comédie chez l'u n , la  cr itiq u e  l i t t é r a ir e  chez
39l'a u tre  sans to u te fo is  prendre position  mais tous deux se prononcent 

clairement contre l'a f fe c ta t io n , la  pédanterie e t  1 'a r t i f i c ia l i t é .

Après la  représentation d'une des p ièces de Ionesco, le  spec

tateur, surtout s ' i l  a beaucoup r i ,  e s t  s a is i  par un certa in  malaise, 

une angoisse en réfléch issa n t sur le  spectacle q u ' i l  v ien t de vo ir .

Bien que le s  personnages so ien t grotesques, i l s  sont tragiques e t  ne par

viennent pas à d issim uler leur angoisse, leurs remords, leurs échecs e t  

l e  vide de leu r v ie .  Le démembrement du langage correspond à la  d is lo -

^^Ibid, ,  p, 48,
39According to Peter Ronge, "A sa tire  o f Parisian Theater Criticism" 

Rosette C, Lament ed, Ionesco, a C ollection of C r itica l Essays (Englewood 
C liffs ;  Prentice-H all, 1973)7 p, 132, Ionesco was prim arily concerned with 
condemning the views and practices o f h is id eo lo g ica l and aesth etic  adver
saries rather than with developing h is own point o f view.
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catlon  des valeurs q u 'i l  transporte. La Cantatrice chauve e s t  plus que 

l'exposS des mesquineries e t  de la  t r iv ia l i t é  de la  moyenne bourgeoisie, 

c 'e s t  une démonstration b r illa n te , e t  par l'absurde, de l'en lisem ent, 

c 'e s t-à -d ir e , de l'éch ec  ultime e t  de l'anéantissem ent qui guettent cha

cun, Le thème de l'en lisem en t réapparaît fréquemment chez Ionesco. 

"L'enlisement des personnages dans le  langage, dans la  banalité du lan

gage , , . s ig n if ie  leur incapacité de dominer le  m o n d e " , A u s s i  le  

thème de la  condition malheureuse se traduit peut-etre par la  lourdeur, 

l'ép a isseu r  e t  l'o b sc u r ité . T outefois, le s  fantoches bavards de La Can

ta tr ic e  ne représentent pas la  condition humaine. Déranger e t  Jean des 

p ièces postérieures symbolisent tous deux l'homme absurde, c 'e s t-a -d ir e ,  

l'homme lucide qui a conscience de l'ab su rd ité  de sa condition. Les 

personnages de La Cantatrice chauve font figure d'avertissem ent, de mi

se en garde, de menace même en face d'un danger imminent. S i la  raison  

ne règne p lu s, s i  la  science e s t  i l lu s o ir e ,  l'homme ne d o it cependant 

pas cap itu ler , e t  même s ' i l  n 'y  a pas de so lu tion  e t  pas d 'esp oir , c 'e s t  

dans ce tte  recherche de lui-même, dans ce pèlerinage constant e t  sans 

issu e que l'homme trouve sa d ign ité  e t  sa raison d 'ê tre .

Les V isionnaires n 'o ffren t pas de perspective au ssi sombre mais 

pourtant, après l'aim able e t  joyeux divertissem ent, i l  reste un a rr ière-  

goût assez amer. Chaque personnage e s t  en e f f e t  prisonnier de son ob

session , v i t  dans un isolem ent to ta l  e t  se condamne à une existence dé

sespérée e t  tragique, Desmarets ne compatit point avec ses héros e t ,  

comme le  fera Ionesco, d écr it l 'e n fe r  que se r a it  une socié té  sans commu

nication  e t  d ésir  de communication. Comme le s  Martin e t  le s  Smith, le s

^^Bonnefoy, op. c i t . ,  p. )6 .
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visionnaires sont des victim es de l'Schec de la  raison,

Qu*il s 'a g isse  de la  conscience cSrSbrale de l'erreu r, de la  con
science morale d'une faute commise ou imputée, ou d'une forme plus 
ou moins prononcée de l'in con scien ce, le  héros visionnaire ou dément 
incarne un aspect particulièrement sa is issa n t  de l'Absurde. I l  e s t  
la  victim e consentante ou involontaire, r id icu le  ou pitoyable, de 
la  plus inconcevable des équivoques.

Le spectacle de la  f o l ie  au XVIIe s iè c le  e s t  un procédé paradoxal qui ex

prime "un appel angoissé e t  cynique à une logique qui s'achoppe au préju

gé, au dogmatisme, à la  trad ition; c 'e s t  un paradoxal rappel à l'ordre  

e t  a la  raison, quand c e l le - c i  se heurte a des f in s  de non-recevoir".

Les V isionnaires correspondent â un Galimatias dramatisé, raffin é  e t  or

ganisé où l'incohérence e s t  générale e t  absolue. Comme le  théâtre de 

Ionesco, la  comédie de Desmarets présente le  symptôme d'un malaise pro

fond: " l'in sa tis fa c t io n  du langage créateur enracinée dans l'an goisse  
U2e x is te n t ie lle " .

^^François, op, c i t . , pp, 147-148,

^^Ibid,. p, 129.



CHAPITRE VI 

LE PEDAOT JOUE

Trois années séparent la  représentation d 'Ubu Roi d’Alfred 

Jarry e t  du Pédant .joué de Cyrano de Bergerac; quoique la  rédaction  

de la  farce du l ib e r t in  date de 164$, la  pièce ne fu t jouée qu’en 1899 

au Cercle Français de Harvard, tro is  ans ans après le  scandale d *Ubu 

Roi, Ces deux oeuvres théâtrales présentent un nombre important de 

points communs; ce sont dans le s  deux cas des oeuvres de jeunesse e t  

e l le s  souffrent toutes le s  deux d’un manque d’expérience e t  de irétier. 

Mais s i  e l le s  sont d i f f i c i l e s  à représenter par leur audace e t  leur  

nouveauté, e l le s  ont été  é c r ite s  avec une meme fougue, une meme agres

s iv ité  fo r t révéla tr ices de l ’anarchie e t  du caractère en tier  e t  abso

lu  de leur auteur.

La v ie  de Savinien de Cyrano de Bergerac offre au ssi des pa

r a llè le s  étonnants avec c e lle  d'Alfred Jarry. Cyrano, comme Jarry, sup

portait très mal l ’autorité  de son père e t  l'a u to r ité  en général. Tous 

deux furent pensionnaires d’un établissem ent scolaire -  l e  Collège de 

Beauvais pour Cyrano, le  Lycée de Rennes pour Jarry -  où i l s  se f ir en t  

v ite  remarquer par leur in te llig en c e , leur esp ièg ler ie  e t  leur indoci

l i t é ,  La, la  personnalité d’un de leurs professeurs, s ’ imposa â eux en 

tant que figure bouffonne e t  grotesque e t  leur inspira le  su je t d ’une 

farce. Tous deux se forgèrent des am itiés f id è le s  e t  devinrent l'âme

—118—
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d*\m p e t it  cercle l itté r a ir e  e t  philosophique aux idées avancées qui 

reconnut d'emblée leur génie. Tous deux eurent le  meme penchant pour 

l 'a lc o o l, la  débauche e t  le s  armes. La réputation de Cyrano e s t  bien 

étab lie  * le  "démon de bravoure", comme l'appelaient ses compagnons, 

é ta it  un redoutable bretteur. De son coté, Jarry ne q u itta it  jamais 

son revolver e t t ir a i t  à tort e t  a travers, au grand e ffr o i de ses 

voisins e t  des passants.

Tous deux furent misogynes. Les le ttr e s  amoureuses que Cy

rano a composées sont des exemples flagrants de Préciosité dans tout 

ce que ce mouvement eut d 'a r t if ic ie l  e t  d'ampoulé. Les sentiments 

restent superficiels e t  la issen t place à une succession de pointes a- 

lambiquées, de métaphores recherchées e t  de jeux de mots au goût dou

teux, Cyrano e t  Jarry se servirent de leur plume comme d'une arme, p i

quant, fustigeant e t  détruisant sur leur passage mais au besoin capa

bles d'exprimer des émotions fort délicates bien q u 'ils  soient surtout 

à l 'a is e  dans le  paradoxe, l'invraisemblable e t  le  fabuleux.

I l s  furent des etres déchirés, a la  sen s ib ilité  exacerbée, 

vivant pleinement e t  chérissant leur indépendance d 'esp rit e t  leur l i 

berté, I l s  firen t preuve d'un courage remarquable, spécialement Cyrano 

qui, à l'époque où l'o n  brûlait le s  hérétiques, v iv a it en accord avec 

ses idées -  ce que n'osèrent ni Gassendi, n i Descartes, Tous deux fu

rent iconoclastes e t , très certainement, tirèrent quelque f ie r té  de 

leur o r ig in a lité , Jarry devint célèbre grâce au scandale d 'übu Roi, 

Cyrano é ta it  une figure populaire a cause de ses duels e t  de l'excen

tr ic ité  de ses moeurs; sa première tragédie. La Mort d'Agrippine, in -
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dlgna l'opinion publique e t  fu t interdite aussitôt.

Avec l 'S l i t e  de ses contemporains, Cyrano Sprouva la  fièvre des 

découvertes e t  des inventions nouvelles; i l  fu t le  premier vulgarisa

teur scientifique. Toutefois, malgré le  modernisme de ses idées, ses 

é c r its  prévalent surtout par leurs théories socia les, morales e t  philoso

phiques, Les voyages dans le s  éta ts de la  lune e t  du s o le i l  représen

tent un subterfuge pour détourner la  censure tout en critiquant le s  in 

stitu tion s e t  en proposant de nouveaux systèmes. Ce procédé sera fréquem

ment employé au XVIIIe s iè c le . De son coté, Alfred Jarry fonda la  'Pata- 

physiquo, science des solutions imaginaires e t  système médité de désinté

gration totale puis de reconstruction effectuée avec une absence "rigou

reuse" d'ordre e t  de logique. Enfin, le s  deux écrivains moururent tra

giquement, l'un  a trente-quatre ans (Jarry), l'autre à tren te-six  ans en 

la issan t derrière eux une oeuvre cruellement interrompue mais riche, 

fourmillante d 'idées, de fan ta isie  e t  de v ie .

C'est au Collège de Beauvais que Cyrano de Bergerac subit l'e n 

seignement e t  l'in fluence de Jean Grangier. Principal de l'établissem ent 

scola ire, c e lu i-c i é ta it  célèbre pour plusieurs raisonst sa pédanterie, 

son style pompieux éroaillé de nombreuses c itations latin es étaient pro

verbiaux; sa lub ricité  é ta it  également assez connue; bien qu'homme d’é

g lise  -  i l  é ta it  diacre -  i l  avait eu plusieurs enfants de sa servante 

e t  i l  reçut plus tard l'au torisation  de l'épouser. De plus, sa cupidité 

é ta it  légendaire e t  on l'accusa publiquement de s'enrichir aux dépens de 

ses pensionnaires. Enfin ces derniers craignaient sa cruauté; Grangier, 

en e ffe t , abusait des châtiments corporels pour faire respecter l'o N r e  

e t  la  discip line dans son collège, Cyrano s'inspira directement de son
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ancien maître. I l  retrancha une voyelle  à son nom e t  en f i t  un veuf 

quoique rattaché au clergé puisqu'au premier acte le  capitaine l'a p p e l

le  "Monsieur le  curé", Pierre Paquier, "le cu istre  du pédant", s e r a it ,  

d'après certains cr itiq u es , le  sous-maître de Jean Grangier, Corbineli, 

le  v a le t  rusé e t  p le in  de ressources, aurait é té  Jean C orbinelli, f i l s  

d'un secréta ire de Marie de Médicis, "un des correspondants de Madame 

de Sévigné e t  que Madame de Grignan ap p ela it "un mystique du diable","^  

Chateaufort aurait é té  un compagnon d'armes de Cyrano qui p orta it ce nom; 

on d i t  aussi q u ' i l  représente M. de C asteljaloux, le  capitaine de la  

Garde des Cadets de Gascogne où Cyrano se r v it  pendant plus d'un an.

Mais i l  ressemble surtout aux Matamores qui ont occupé la  scène depuis 

le  début du s iè c le .  Du reste , la  plupart des personnages sont modelés 

sur le s  types trad ition n els de la  commedia d e l l 'a r te : le  barbon avare e t  

amoureux a aussi le s  défauts du docteur pédant, le  v a le t rusé qui aide 

l e s  jeunes amoureux à se marier e s t  a mi-chemin entre le  zano i ta l ie n  

e t  le  gracioso espagnol. Quant a Gareau, le  truculent paysan de la  co

médie, i l  a é té  s a is i  sur le  v i f  e t  i l  e s t  le  premier paysan français a 

apparaître sur une scène.

L 'intrigue n'a rien  d 'in n ovatif: Cyrano s 'e s t  inspiré d'une 

pièce de Lope de Vega, L'Enlèvement d'Hélène, publiée en 16^4 mais i l  

en a f a i t  quelque chose d'unique e t  d'éminemment personnel. E u t-il l ' i n 

tention  de représenter sa pièce en public? La réponse à ce tte  question  

demeure incerta ine. Le Pédant joué semble avoir été  destiné à un audi

to ir e  privé e t  re s tre in t, peut-être d'anciens compagnons de co llège qui

l i s s i e r ,  op. c i t , . (tome I I ) ,  p, 21,
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pouvaient apprécier toutes le s  a llu sio n s à leur ancien maître e t  ne se 

choqueraient pas do l'ob scS n ité  e t  de la  grossièreté de certains passa

ges, Cette hypothèse e s t  la  plus vraisemblable car la  pièce ne compor

te pas d 'ép ître dédicatoire e t  e l le  n'a pas été  imprimée en éd ition  sé 

parée.

Malgré ses innombrables audaces. Le Pédant joué e s t  une comé

die ^régulière qui respecte tant bien que mal la  règle des tr o is  u n ités. 

L'action se passa a P aris, dans une rue, en moins de vingt-quatre heu

res , Le t it r e  la  résumei le  pédant joué ou le  trompeur trompé. En vé

r i t é ,  l 'a c tio n  e s t  fo r t  complexe e t  l 'u n ité  un peu bousculée.

Granger, le  pédant, e s t  le  r iv a l de son f i l s  Chariot en amour 

e t  i l  veut expédier c e lu i-c i  à Venise pour pouvoir courtiser la  b e lle  

Génevote, D'autre part, i l  souhaite marier sa f i l l e  Manon à un riche 

p arti malgré le s  voeux de la  jeune f i l l e  qui aime un gentilhomme peu fo r

tuné, La Tremblaye, en 1 'occurence frère de Génevote, Grâce a l 'a id e  de 

Corbineli, le  v a le t de Chariot, c e lu i-c i  ne part pas à Venise mais reste  

à Paris e t  s'attribue la  bourse de son père. C 'est la  scène de la  ga

lère  des Turcs que Molière reprendra a son compte dans Les Fourberies de 

Scapin, Plus tard, pour mieux duper Granger, Génevote lu i  tend un piège. 

E lle  lu i  donne rendez-vous au cours de la  soirée mais prend soin d'aver

t ir  tous le s  autres, Corbineli m ystifie  le  pédant en lu i  fa isa n t peur.

La Trerablaye fe in t  de le  prendre pour un voleur e t  Manon s 'o ffr e  comme 

victim e expiatoire. Le pédant e s t  donc rossé e t  dupé. Toutefois, Manon 

épousera son galant s i  c e lu i-c i  accorde la  main de sa soeur au vieux bar

bon. Une fo is  de plus, Corbineli sauve la  situation  en convainquant 

toute la  compagnie de jouer une comédie. Croyant â to r t  que c 'e s t  "pour



-123-

rire" , l e  pédant signe un contrat de mariage unissant son f i l s  à Gëne- 

vote. Granger a donc ê tS  trompS plusieurs fo is  mais comme le  lu i  f a i t  

remarquer Génevote â la  f in  de la  p ièce, c*est lu i  qui leur a appris à 

duper e t ,  a in s i la  justice poétique e s t  respectée.

La structure de la  pièce se résume en une sér ie  de ruses our

d ies par le  pédant qui déclenchent une nouvelle série  de "contre-ruses” 

fabriquées par ceux e t  c e lle s  qui devaient être le s  v ictim es. I l  n'y a 

pas de paroxysme ni de progression dramatique proprement d ite . Le Pé

dant joué e s t  plus une farce qu'une comédie; d 'a ille u r s  le  cadre e s t  ce

lu i  de la  farce» c 'e s t  un décor multiple devant leq u el évoluent le s  ac

teurs, Les scènes sa succèdent sans aucune pause e t  p arfois sans tran

s it io n ; e l le s  forment -  a part quelques-unes -  une sorte de réqu isito ire  

contre Granger e t  donnent a in s i a la  comédie une unité non d'action mais 

de s ty le .

Le Premier Acte présente un portrait assez complet du princi

pal mais c 'e s t  sa pédanterie qui semble dominer le s  premières scènes. 

Granger ne peut dire une phrase sans fa ire quelque obscure a llusion  a 

l'A n tiq u ité  n i sans c iter  son auteur favori, Jean Despautère, un gram

mairien du Moyen-Age, De plus, le s  termes q u 'il  c h o is it  sont tous gran

diloquents e t  disproportionnés avec la  s itu ation  a laq u elle  i l s  s 'a p p li

quent, C 'est a in s i q u 'il  s'adresse au Capitan»

Oî Microscome de v ision s fantastiques! '̂ Vade r e tr o !” "autrement 
après avoir apostrophé du bras gauche, "Addetur huic dexter, oui 
syncopa f i e t  ut u lte r ;” e t  pour emplâtre de ces balafres, vous se
rez médicamenté d'un "Sic volo, s ic  jubea, s i t  pro ratione voluntas"; 
Loin d ' ic i ,  Prophane, s i  vous ne voulez pas que je mette en usage 
pour vous punir toutes le s  règ les de l'A rithm étique, ^

2  ̂
Cyrano de Bergerac, Oeuvres Diverses, éd itées par Frédéric Lachêvre

(Paris* Librairie Garnier, 184é), Le"pedant joué, pp. 180-181,
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Le premier acte  a également in troduit Chateaufort, bavard, bravache e t  

a u ssi grandiloquent que Granger, T outefois, le  fanfaron n'a pas la  f i 

nesse du visionnaire Àrtabaze ; avec des mots assez crus i l  explique sa 

naissance -  nul mortel n 'é ta it  assez i l lu s t r e  pour le  concevoir e t  i l  a 

dû se créer lui-même. Son galim atias f a i t  écho à ce lu i de Granger e t ,  

de ce f a i t ,  atténue la  force comique qu'aurait pu avoir un seu l person

nage au parler s i  extravagant.

Apres le  pédantisme, le  second tr a it  de Granger e s t  paradoxal 

e t  d étesta b le . C 'est la  luxure. Comme le  souligne Chateaufort, le  pé

dant e s t  un homme d 'é g lise ;  i l  a charge de jeunes éco liers  e t  i l  a une 

m ission morale a accomplir; cependant, ses propos tournent fréquemment 

a l'o b sc é n ité , obscénité "entachée" de c ita tio n s  la t in e s , comme la  com

paraison des femmes aux arbres a la  scène 3 ou encore le  tour de force 

de la  première scene; dans une tirade de soixante-quatorze octosyllabes  

qui se terminent tous par "if", Granger refusa Chateaufort comme gendre 

sous prétexte que c e lu i-c i  e s t  impuissant. Le troisièm e t r a i t  e s t  aus

s i  paradoxal que le  second; c 'e s t ,  en d ép it de son érudition e t  de sa 

p osition  éminente un manque de p ersp icacité  e t  de jugement: Granger en 

e f f e t  p erço it mal la  r é a lité , A la  première scène, i l  prend Chateaufort 

pour un fantôme. Cette lacune n 'e s t  qu'amorcée au cours de c e t  acte 

mais e l l e  s e r t  a présenter le  personnage e t  a accentuer son côté r id i

cule e t  comique.

L'avarice e t  l'égofsme s'a jou ten t à la  l i s t e  de ses défauts. 

Pas un seu l in stan t i l  ne considère l e  bonheur e t  l'o p in io n  de ses en

fa n ts , I l  veut marier sa f i l l e  contre son gré e t  élo igner son f i l s  qui 

aima la  même jeune f i l l e  que lu i .  Pour se débarasser de lu i ,  i l  décide
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de l'envoyer â Venise e t  le s  protestations d 'a ffec tio n  de la  part de 

Chariot n 'arrivent pas â le  fa ire  changer d 'a v is . La scène 5 e s t  d 'a i l 

leurs fo r t  comique car e l l e  révèle la  vraie personnalité de Granger e t  

en même temps l 'e sp iè g le r ie  de Chariot. Le pédant ordonne à son f i l s  

de partirI

Puisque donc tu n'as jamais voulu t'abreuver aux Marais, F ils  de 
l'o n g le  du Cheval emplumé, e t  que la  Lyrique harmonie du savant 
meurtrier de Python n'a jamais en flé  ta parole, essaye s i ,  dans la  
marchandise. Mercure aux pieds a ilé s  te prêtera son Caducée, A insi 
le  turbulent Eole te  s o it  a ffab le qu'aux pacifiques Nids des Alcy
ons I Enfin, Chariot, i l  fau t partir,^

C elu i-c i proteste d'abord pour, d i t - i l ,  rester  auprès de son père e t  lu i  

serv ir  de bâton de v ie i l le s s e ;  en su ite , i l  refuse catégoriquement.

Granger menace de fa ire  enfermer son f i l s  dans un a s i le  de fous (scène 7), 

ce qui é t a i t  une des mesures extrêmes que prenaient certa in s pères pour 

s'assurer de la  “quiétude" de leurs f i l s  r eb e lle . F a u t- il  v o ir  i c i  un 

plaidoyer contre l 'a u to r ité  absolue du père de fa m ille , contre le s  punis-  

sements e x c e ss ifs  mentionnés plus haut? Ceci e s t  fo r t  possib le car Cy

rano eut plus d'un démêlé avec son père e t  i l  ne supportait aucune con

tra in te  ,

Au cours de ce tte  même scène, l'h y p o cr isie  du v ie il la r d  se

montre clairement; lorsque Chariot s'obstine dans son refus de p artir ,

Granger l'in vective  d 'insu ltes ridicules:

Comment, Frelon de Collège, RoffiLlle de mon Pain, Gangrène de ma 
substance, ce t obsédé n'a pas encore le s  fers aux pieds?

Îb id , ,  p, 187, 

^Ibld, .  p, 190,
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puls, des que l e  f i l s  f e in t  de changer d 'a v is , l e  père fe in t  â son tour 

des sentiments q u 'i l  n'a point e t  i l  f a i t  des promesses q u 'i l  ne tiendra 

past

Ahî je le  savais bien que mon f i l s  é t a i t  trop bien morigéné pour 
donner chez lu i  passage â la  frén ésie . Va, mon Dauphin, mon Infant, 
mon Prince de G alles, tu seras Quelque jour la  bénédiction de mes 
vieux ans. Excuse un e sp r it  prévenu de faux rapports; je te pro
mets en récompense d'allumer pour to i  mon amour au centuple des que 
tu  seras l a , 5

Cette scène e s t  du plus haut comique par ses m ultiples revirements e t  ses  

changements abrupts de ton.

Comme Granger dont i l  e s t  l 'a lte r -é g o , Paquier e s t  incapable

de discernement. C 'est un être stupide e t  hébété; sa b êtise  e s t  i l l u s 

trée a la  scène 4 e t  donne l ie u  a un dialogue digne du Théâtre de l'Ab

surde, Granger a donné l'ordre â Paquier de quérir Chariot en lu i  disant;

" S 'il  veut savoir qui le  demande, d is - lu i  que c 'e s t  moi",^ Quand Chariot 

l e  questionne â ce propos, Paquier répond;

P. Je vous d is que c 'e s t  moi,
C, Comment to i?
P, Je ne vous d is pas moi; mais je vo is d is  que c 'e s t .  Moi, car i l

m'a d it  en partant, d is - lu i  que c 'e s t .  Moi,'

Un autre exemple de l'humour absurde su it  dans ce tte  scène quand Paquier

continue ;

P. Je pense q u 'il a envie de vous envoyer sur la  mer,
C. Hé! quoi fa ire  Paquier?
P. I l  ne me l 'a  point d it ;  mais je crois que c 'e s t  pour vo ir  la  cam

pagne,^

^Ibid,

^ b id , .  p, im ,  

^Ibid ,. p, 185,

®Ibid,
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Corbineli f a i t  son apparition à la  toute dernière scène. Dès la  pre

mière réplique, le  spectateur se doute q u 'il  donnera m aille à partir au 

pédant. En e f fe t ,  la  ruse de Granger va se retourner contre lui-mamej

I l  vous commande d'acheter i c i  quelque bagatelle à bon marché qui 
s o it  rare a Venise, pour en fa ire  présent â votre oncle; c 'e s t  un 
couteau q u 'il  v ien t d'émoudre pour s'égorger.'

Le premier acte e s t  un acte d 'exposition . L 'intrigue e s t  amorcée. Gran

ger, dont Cyrano a brossé un p ortra it comique mais monstrueux e t  inquié

tant, se prépare a duper son propre f i l s  e t  à marier sa f i l l e  selon ses 

in té r ê ts . Bien que la  plupart des autres v ices  so ien t déjà présents, 

i l s  sont tr a ité s  superficiellem ent e t  c 'e s t  la  pédanterie qui demeure 

l'a sp e c t  le  plus marquant de c e t acte . Les autres, sauf le  dernier, dé

velopperont à leur tour, l'u n  des défauts de Granger.

L'avarice sordide de Granger e s t  le  thème principal du deuxi

ème a cte . Mais Cyrano t ie n t  également à dérider son auditoire e t  i l  in 

troduit à la  deuxième scène un paysan au patois savoureux, Jean Gareau. 

D'après Frédéric Lachèvre, l'au teu r a fabriqué de toutes pièces le  lan

gage du fermier. I l  s'en  e s t  donné à coeur jo ie  car le  résu lta t e s t  un 

amalgame de vieux proverbes déformés qui se succèdent sans aucune lo g i

que, de calembours plus ou moins boiteux, de coqs-â-l'âne e t  de grossi

ère té s . C 'est un jargon d iffic ilem en t compréhensible qui devait fa ire  

le s  d é lic e s  des co llég ien s de l'époque. La déformation des mots par 

Gareau donne l ie u  à des tro u v a illes  amusantes. A in si, i l  raconte son 

voyage sur la  “Mardi Terre Année" (Méditerranée), son passage par "les 

Deux Trois de G illes  le  bastard" ( le  Détroit do G ibraltar) e t  son séjour

^Ibid. .  p. 192.
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au pays du Beurrai "Tant quia que c 'e s t  un païs qui e s t  mou comme du 

beurre e t  où le s  gens sont durs comme piare. Haï c 'e s t  la  graisse,"^®, 

la  Grèce, bien entendu, d'où i l  rapporta des "guiamans" (diamants) e t  

des "hèraoroides vartes" (ëmeraudes v er te s) ,

A la  troisièm e scène. Granger réapparaît avec sa f i l l e  e t  

questionne Gareau sur sa fortune, C elu i-c i se lance dans une h isto ire  

d'héritage ahurissante, truffée de proverbes e t  de dictons incompréhen

s ib le s , Granger, déçu de constater que le  paysan n 'e s t  riche que d 'e s

pérances, l e  congédie. C elu i-c i se f a i t  sans doute le  porte-paroles de 

Cyrano pour l'o cca sio n  e t  émet son opinion sur le s  Parisiennes avant de 

prendre congé de ses hôtes i

J'aime bian mieux eune bonne grosse Mainagêre qui vous tra v a ille  de 
ses d ix d o ig ts , que non pas de ces Madames de Paris qui se fesont 
courtiser des Courtisans, Vous verrais ces Galouriaux, tant que le  
jour e s t  long, leur dirai "Mon coeur, Mamour", Parcy, Parla; je le  
veux bian, le  veux-tu bian? Et pis c 'e s t  a se sabouler, à se p a ti
ner, â plaquer leurs mains au commencement sur le s  joues, p is sur 
le  cou, p is  sur le s  tr ip e s , p is sur le  brinchet, pis encore pus
bas, • , • , Stanpendant, moi qui ne veux pas qu'on me fasse des
Trogédies, s i  j'avouas treuvi queuque Ribaut lichor le  morviau à ma 
femme, comme cet a ffron t-la  frane bian au coeur, peut-être que dans 
le  désespoir je m'emporteroüss à je ter  son chapiau par le s  fenêtres  
ou à luy fa ir e  le s  cornes comme me moqué de l i ,  p is  ce seret du 
scandale,

S u it la  fameuse scène de la  galère où Corbineli f a i t  croire au pédant 

que son f i l s  a é té  capturé par des Turcs e t  q u 'i l  sera mis â mort s i

une rançon n 'e s t  pas versée dans un bref d é la i. Cette scène, comme la

précédente, souligne la  rapacité de Grangeri

Cent p istb le s!  HaJ mon f i l s ,  ne t i e n t - i l  qu'a ma v ie  pour conser
ver la  tienne? mais cent p is to le s)  , , , Corbineli, va-t-en  lu i

l ° Ib id , ,  p, 197.

^4 b id , .  pp, 207-208,



-129-

dire qu*il se la is s a  pendre sans dire mot; cependant qu*il ne s 'en  
a f f l ig e  point, car je le s  en fe r a i bien repjentir.^

Ce n 'e s t  qu'en fa isa n t appel à la  vanitS du pSdaunt que Corbineli arrive  

à ses  f in s .  Non seulement Granger e s t  d'une avairice monstrueuse mais i l  

n'Sprouve aucun sentiment pour ses enfants. Sa sScheresso de coeur e s t  

au ssi révoltante que ses autres défauts.

Comme Desnarets, Cyrano s'amuse a confondre le  spectateur en 

bousculant l'ordre e t  la  logique des répliques e t  en créant a in s i un d i

alogue dépourvu de sens.

Granger, Que Diable a l le r  fa ir e  dans la  Galere d'un Turc?
Paquier, Qui n'a peut-être pas été à confesse depuis dix ans!  ̂
Granger, Mais penses-tu q u ' i l  s o it  bien rS so lu  d 'a lle r  à Venise?

La même veine absurde continue dans la  scène 9t Paquier a pris l i t t é r a 

lement le s  ordres de son maître; i l  d o it en treten ir  Génevote, selon le  

jargon amoureux de la  P réc io sité , de Feux, de ChUTbons e t  de T raits,

I l  commence par le s  Feux,

I l  y a tr o is  Feux dans le  Monde, MademoiselUej La premier e s t  le  
Feu Central, le  second, le  Feu V ita l; e t  l e  troisièm e, le  Feu E lé
mentaire, Ce premier en a tr o is  sous soi qui ne d iffèren t que par 
le s  Accidensi le  Feu de C o llision , le  Feu d 'A ttraction , e t  le  Feu 
de P osition , , , . Je veux seulement qua vous sachiez que Monsi
eur Granger n 'e s t  qu'un Feu F o lle t  depuis q u ' i l  vous a vue; que b i
e n -tê t , a u ssi bien que lu i ,  vous arderez, s ' i l  p la ît  à Dieu, du 
Feu S, Antoine, e t  que , , ,  Mais où Diable ça cher de nouveau Feu?
Ha! par ma f o i  j'en  t ie n s . Mademoiselle, F«il votre Père e t  Feu vo
tre mère, a v o ien t-ils  fo r t  aimé Feu leurs ^ ren ts?

Dans un sty le  proche de ce lu i de Jarry, Paquier procède de la  même façon

avec "charbons" e t  " tra its" . Tout en éblouissaait le  lecteu r par sa

verve rabelaisienne qui donne l ie u  à une véritallerment explosion verbale,

^ I b id , ,  pp, 213-214.

^^Ibid , ,  p, 212,

^̂ Ibid, ,  p, 220,
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Cyrano se moque aussi de la  scolastique dont i l  a subi le s  excès e t  de 

tous le s  d é ta ils  in u tile s  que les  pauvres éco liers doivent apprendre par 

coeur.

Avec une volonté encore plus ferme que c e lle  de Corneille e t

de Desmarets, Cyrano a osé pousser l'expérience linguistique aussi lo in

q u 'il a pu. Comme Rabelais l 'a v a it  fa i t  au s ièc le  précédent, Cyrano se

plut à forger des mots nouveaux, voire même un nouveau langage, où la

sign ification  ne dépend plus des mots eux-mêmes mais de la  façon dont

i l s  sont disposés, contrastés e t  recréés. C 'est ce que Robert Garapon

appelle la  fan ta isie  verbale.

La Fantaisie verbale apparaît dès que l'o n  détourne le  langage de 
sa fin  normale de communication, dès que l'o n  u t i l is e  le s  mots sans 
mettre au premier plan de ses préoccupations cette  communication a -
vec le s  autres hommes que le s  mots ont pour objet de procurer, , , ,
D'une manière générale, la  fantaisie verbale peut donc se définir  
comme étant ce qui, dans un texte donné, constitue un jeu libéré de 
la  sign ifica tion  e t  placé sous le  signe de la  gratuité. Pratique
ment, i l  y a fan ta isie  verbale dès que le  p la is ir  d'assembler les  
mots e t  de jouer prend le  pas sur la volonté de s ig n ifier ,

La fantaisie verbale n 'est pas forcément absurde ; e l le  e s t  un jeu, un

exercice de s ty le , exemplifies dans Le Pédant joué par le s  propos de 

Granger, de Paquier, de Chateaufort e t  de Gareau, La ligna de démarca

tion entre l'absurde e t  la  fantaisie  verbale n 'est pas nette car la  fan

ta is ie  verbale peut être absurde mais alors le  spectateur r i t  du non- 

sens plus que de la  v irtu osité  avec laquelle le  poète s 'e s t  servi du 

langage. Plus simplement, la  fantaisie verbale correspond à une ivresse, 

une débauche du langage qui s 'e s t  libéré de toute préoccupation u t i l i 

taire alors que l'absurde n 'existe que par rapport au sens.

^%obert Garapon, La Fantaisie verbale e t  le  comique dans le  théâtre 
français du Moyen Age à la  f in  du XVIIIe s iec le  (Paris; Armand Colin, 1957), 
p. 10,
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Le troisième acte e s t  un pastiche de la  P réciosité  e t  une sa

t ir e  de la  scolastique. La farce a disparu pour la is s e r  place à une co

médie de situ ation s e t  de caractères. Génevote a accepté de vo ir  le  pé

dant pour mieux se moquer de lu i  e t  e i le  lu i  conte l 'h is to ir e  d'un v ie i l

avare berné par son f i l s ,  ce qui e s t  évidemment sa propre mésaventure.

Devant la  jeune f i l l e ,  Granger e s t  ob ligé de rire à ses propres dépens, 

le  p o rtra it de l'avare d écr it par Génevote ressemble â une peinture sur

r é a lis te  bien q u 'il  a i t  é té  certainement inspiré par la  description  du 

maîtré du Buscon, le  licenciado Cabra, que Quevedo a rendu célèbre. Le 

manteau que porte le  v ie illa r d  e s t  un vêtement où "les figures grotesques 

que le s  trous, le s  p ièces, le s  taches e t  le s  f i l e t s  y composent bizarre

ment, ont beaucoup de rapport avec le s  figures hyéroglyphiques des Egyp

tiens."^^ Quant à sa personne, e l l e  n 'e s t  guère attrayante»

Figurez-vous un rejeton de ce fameux Arbre Cocos, qui, seu l, four
n it  un pays en tier  des choses nécessaires a la  v ie . Premièrement, 
en ses cheveux, on trouve de l 'h u i le ,  de la  graisse e t  des cordes 
de Luth; sa tê te  peut fournir de corne le s  C outeliers, e t  son front, 
l e s  Nécromanciens, de grimoire a invoquer le  Diable; sen cer'/eau, 
d'enclume; ses toux, de c ir e , de vernis e t  d 'écarlato; son visage, 
de rubis; sa gorge, de clous; sa barbe, de décrottoires; ses doigts, 
de parole, de r is ;  ses cautères, de pois; ses dartres, de farine;
ses o r e i l le s ,  d 'a ile s  à moulin; son derrière, de vent à la  fa ire
tourner; sa bouche, de four-à-ban; Et sa personne, d'Ane à porter 
la  Mounle, Pour son nez, i l  mérite bien une égratignure p a rticu li
ère , Cet authentique nez arrive partout un quart d'heure devant 
son Maître» Dix Savetiers, de raisonnable rondeur, vont tra v a iller  
dessous à couvert de la  p l u i e . ^

Pour essayer d'éblouir Génevote avec son bel e sp r it. Granger lu i  r éc ite , 

dans un galim atias invraisemblable, le s  g lo ires de l'A n tith èse , de la  Mé

taphore e t  de la  Comparaison e t  lu i  prouve par un syllogisme rid icu le

16 Bergerac, op. c i t . ,  p. 228. 

^^Ibid.. p. 229.
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q u 'il  e s t  le  plus beau du monde.

Et pour en descendre aux preuves, j'argumente a in si:  Du Monde, la  
plus b elle  p artie , c 'e s t  l'Europe. La plus b elle  partie do l'E u
rope, c 'e s t  la  France, "Secundum Géographes", La plus b elle  V ille  
de France, c 'e s t  Paris, Le plus beau Quartier de Paris, c 'e s t  l'U -  
n iv ersitS , "Propter Musas", Le plus beau Collège de l'U n iv ersité , 
je soutiens, à la  barbe de Sorbonne, de Navarre e t  de Harcourt, que 
c 'e s t  Beauvais; e t  son nom e s t  le  répondant de sa beauté, puis qu'on 
nomma Beauvais "quasi" beau à voir; La plus b elle  Chambre de Beau
v a is , c 'e s t  la  mienne; "Atqui" le  plus beau de ma Chambre, c 'e s t  
moi, "Ergo", je su is le  plus beau du monde,

Ce troisièm e acte met en évidence la  luxure de Granger, Les sentiments 

q u 'il  éprouve pour la  jeune f i l l e  sont fo r t  douteux. Ce q u 'il  ressent 

e s t  p lu tô t un désir  v i l  e t  g rossier . D 'a illeu rs, comme le  révèle la  pre

mière scène, i l  méprise Génevote en tant qu'être humain. I l  veut l'im -  

pMssionner par son érudition e t  sa supériorité in te lle c tu e lle  pour ar

river a ses f in s  mais i l  ne la  respecte pas car i l  espère obtenir ses fa 

veurs avant même de l'épouser. Ses véritab les sentiments sont dévoilés  

explicitem ent quand i l  répète le s  propos q u 'i l  tiendra suivant l'a c c u e il  

que lu i  réservera Génevote, S ' i l  e s t  mal reçu, i l  n 'hésitera pas a in 

su lter  la  jeune f i l l e  dans le s  termes le s  plus bas, voire meme obscènes.

Quoi, je t'au ro is aimée, c h é t if  Egout de concupiscence. Vase de né
c e s s ité ,  Pot de chambre du sexe  masculin? Hélas, p e tite  gueuse, re
garde-moi seulement, admire e t  te ta is ,  , , , 0! tr o is  e t  quatre fo is .  
Mégère impitoyable, puisse le  C iel en courroux ébouler sur ton chef 
des Hallebardes au l ie u  de pluie! Puisses-tu  boire autant d'encre 
que ton amour m'a f a i t  verser de larmes! P uisses-tu  cent f o is  le  
jour sei-vir aux Chiens de muraille pour p isser! Enfin, puisse la  
Destinée t is s e r  la  trame de te s  jours avec du Crin, des Chardons e t  
des Etoupes,^^

Mais Génevote e s t  trop rusée pour le  vieux pédant; e l l e  e s t  d'une humeur 

enjouée pendant leur en tretien  quoiqu'elle n'en pense pas moins. Tout

^^Ibid, ,  p, 234, 

^^Ib id , ,  pp, 225- 226.
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content de lu i .  Granger pense avoir f a i t  la  conquête de la  jeune f i l l e .

Une fo is  de p lus, la  conception q u 'i l  a de l'amour e s t  fausse car i l  

p ersista  à voir Génevote non comme un être humain mais comme Jupiter, 

comme un animal fabuleux ou même comme un lion  ou une a b e il le .  A la  f in  

du troisièm e acte . Granger apparaît comme un être plus grotesque que co

mique e t  semble, à 1 'encontre des monomanes de Molière, être dépourvu de 

q u alités qui rachèteraient ses défauts.

Le quatrième acte commence par la  scène du balcon, e t ,  de nou

veau, la  comédie revient a la  farce. Cette scène accuse la  superstition  

de Granger, t r a it  qui le  rend encore plus r id icu le  â cause de ses préten

sions in te lle c tu e lle s . C 'est essentiellem ent au cours de ce tte  scène 

que Granger déclenche franchement le s  r ires  du public. Le comique e s t  

basé sur la  d ifférence entre le s  présomptions du personnage e t  la  r é a lité .

Granger i s  not comic because he i s  a scholar and in  love; he i s  co
mic because he misuses knowied ,e, spewing forth  irrelevant fa c ts  in  
complicated and meaningless Latinato phrases, and erroneously thinks 
no woman can r e s is t  him. Such error, when unwitting, i s  delusion  
(L. deludere, to deceive). While Cyrano i s  not interested  in  the 
psychology of those who are victim s of th eir  imagination, i t  i s  per
haps the Freudian d efin itio n  of delusion that best describes the 
nature of Cyrano's comic ocrtrayal of Granger; "[Delusion] i s  error, 
the in a b ility  to d istin gu ish  what i s  possible from what one wants 
. . . "  As a comic character. Granger himself unwittingly ind icates  
that he i s  a "Microscome de v ision s fantasques". Thinking everyone 
e lse  has "visions fantasques" and that he can deceive them, i t  i s  
Granger who i s  deceived. Granger whose views are "fantasques".

Au cours de la  première scène, Corbineli, hab illé  comme Granger, a pour 

mission de retarder c e lu i-c i à son rendez-vous. D'abord, l 'e sp iè g le  va

l e t  l'empoche de monter sur l 'é c h e lle  par des ruses, autant de sources

20Edward W. Lanius, Cyrano de Bergerac and the Universe o f the Ima
gination (Genève; Librairie Droz, 1967) ,  p. 24.



-134-

d*un comique absurde, dont Paquier e s t  la  v ictim e,

P, Mon éch e lle  e s t  barbue,
G, Tu es fou , tu  es  fou,
P, "Domine” no tre  éch e lle  a rasS sa barbe, j ' a i  peur d 'a v o ir  donnS 
du p ied , , , , Ha* m isérable que je  s u is , on v ie n t d 'a r ra c h e r  le s  dents 
â mon é c h e lle .  M iséricorde, mon éch e lle  v ie n t d 'e n l'a n te r .

E nsuite, C orb ine li épouvante le s  deux compères en le u r  f a i s a n t  c ro ire

q u 'i l  e s t  une a p p a r itio n  démoniaque.

Je su is  le  grand Diable Vauvert, C 'e s t  moi qu i f a i s  d ire  l a  P a te -  
nôtre du Loup; q u i noue l 'A ig u i l le t te  aux nouveaux m ariés; Qui f a i s  
tou rn e r le  Sas; Qui p é tr is  le  Gateau tr ia n g u la ire ;  Qui rends in v i
s ib le s  le s  F rères  de la  Roso-Croix; Qui d ic te  aux Rabbins la  Cabale 
e t  le  Talmud ; Qui donne l a  main de G lo ire , le  T rè fle  à q u a tre , la  
P is to le  v o lan te , le  Gui de l/A n-neuf, l'H erbe de Fourvoiement, l a  
Graine de Fougère, le  Parchemin v ie rg e , le s  Gamahés, l 'E m p lâ tre  ma
gnétique, , , , j 'e n v o ie  le s  Dénions fa m ilie rs , le s  E sp r its  f o l l e t s ,  
le s  M artin e ts , le s  Gobelins, le  Moine-bourru, le  Loup-garou, la  F i-  
leu se , la  Bête de la  grosse Tour, la  Mule fe r ré e ,  le  F ilo u rd i ,  le  
Marcou, le  Cauchemar, le  Roi Hugon, le  Connétable, le s  T répassez, 
le s  Hommes n o irs , le s  Femmes blanches, le s  Arden, le s  Lémures, le s  
F a rfad e ts , le s  Ogres, le s  la rv e s , le s  Incubes, Succubes, le s  Lamies, 
le s  Fées, le s  Ombres, le s  fânes, le s  S pectres, le s  Fantômeg; En
f in ,  je  su is  le  Grand Veneur de l a  F orêt de Fontainebleau ,^^

C ette longue énum ération, comique i c i  mais p lus sé rieu se  dans la  L e ttre

pour le s  S o rc ie rs , donne un apei’çu des su p e rs tit io n s  encore v ivan tes  a

c e tte  époque.

Le r e s te  de l 'a c t e  ap p a rtie n t à la  fa rce  t r a d i t io n n e l le ,  c e lle  

où le s  coups de bâton pleuvent sur le s  "méchants", en l 'o cc u ren ce . Gran

ger e t  Paquier, Le pédant e s t  fo rcé  d 'acco rd er la  main de sa f i l l e  à La 

Tremblaye s i  c e lu i - c i  consent à ce q u 'i l  épouse Génevote, Le s o ir  même, 

i l  denande â C orb ine li d ‘é lo ig n er Chariot e t  de l 'é n iv r e r  pour q u ' i l  ne 

puisse pas tro u b le r  l a  cérémonie du mariage. De nouveau, l a  cruauté de

21B ergerac, op, c i t , ,  pp, 239-240.

^^I b id , .  pp. 242-243,
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Granger e s t  rêvêlSe au cours de l a  scène 4 e t  e l le  con tribue a re n fo r

c e r son côté monstrueux e t  to ta lem en t an tip a th iq u e . Le comique assez  

g ro s s ie r  dev ien t grim açant;

Prend?, r i s ,  b o is , mange, e t  su rto u t f a i s - le  fc h a r lc ^  tr in q u e r  gq 
jusque s à l 'o u r l e t !  Q u 'i l  en crève, ce ne sera que du v in  perdu!

Comme le  sp ec ta teu r s 'e n  doute, C o rb in e li e t  C hariot se dépêchent de

m ettre au p o in t une nouvelle ro u e rie . C hario t f e in t  d 'ê t r e  iv re  e t  

en p ro f i te  pour ro sse r  Paquier, Mais c e lu i- c i  prépare une vengeance.

Selon l a  s tru c tu re  de la  p ièce , le  quatrième a jo u te  le s  d e rn i

è res  touches au p o r t r a i t  de Granger mais c 'e s t  principalem ent sa super

s t i t i o n  e t  son in cap ac ité  a  sép a re r l a  f ic t io n  de l a  r é a l i t é  que Cyrano 

a sou lignées.

Le cinquième ac te  e s t  le  dénouement de la  comédie; c 'e s t  la  dé

f a i t e  du pédant quoique. Granger, a v e r t i  par Paquier, pense encore pouvoir 

déjouer le s  plans de son f i l s .  L 'in tr ig u e  a t t e in t  donc un paroxysme 

trompeur au début de l 'a c t e  mais C orb ine li sauve une fo is  de p lus la  s i 

tu a tio n  en im aginant une comédie où i l  f a i t  jouer tous le s  personnages

e t  dans laq u e lle  Granger signe un c o n tra t de mariage a son in su . La

pièce f i n i t  joyeusement e t  le  pédant, c o n f it ,  vaincu, r e s te  s e u l.

Dans une première v e rs io n  dont le  m anuscrit se trouve à l a  Bi

blio thèque N ationale, Cyrano a v a i t  a llongé la  rép lique  f in a le  de Granger 

e t  l u i  p r ê t a i t  ses propres idées su r la  mort pour é v i te r  l e s  c r i t iq u e s  

d irectem ent perso n n e lles , " L 'in te r je c t io n  f in a le  e s t  remplacée par un 

curieux  monologue où l 'o n  re trouve  l 'a n c ie n  élève de G assendi, chez qui 

l 'o n  s a v a it  t r è s  b ien  re c o u v rir  le  lib e r tin a g e  de la  pensée du v o ile

^ ^ Ib id ,, p , 252,
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2 4̂-pudibond e t  commode de l a  philosophie s to ïc ie n n e ,"  C ette  étrange t i 

rade , qu i ne s 'acco rd e  pas du to u t avec le  ton  e t  le  rythme du re s te  de 

l a  comSdie e s t  néanmoins f o r t  in té re ssa n te  ca r e l l e  co n s titu e  une v é r i

ta b le  p ro fessio n  de fo i  q u i nie l 'im m o rta lité  de l'âm e . E lle  prend la  

forme d 'u n  dialogue im aginaire en tre  la  Mort e t  Granger, C e lu i-c i r é 

pond vaillamment e t  courageusement aux menaces de l a  Mort, Pour Granger,

i , e ,  Cyrano, mourir s ig n if ie  un anéantissem ent t o t a l  de l 'ê t r e  e t  quoi-
25qu 'on  en pense, " i l  n 'y  a qu 'un  chemin pour descendre aux E nfers",

c 'e s t - à - d i r e ,  i l  n 'y  a n i p a rad is , n i p u rg a to ire , n i e n fe r, i l  n 'y  a

simplement qu 'un  profond sommeil sans espo ir de r é v e i l .

Le Pédant .joué e s t  une pièce savoureuse e t  r ic h e  mais c 'e s t

une pièce inégale  e t  mal é q u ilib ré e  dramatiquement.

I t  i s  the work of a man who appears to  have known the staco from 
books ra th e r  than from seeine the work of h is  contem poraries.
Hence h is  emphasis upon an c ien t fi:ted types, h is  obscenity , h is  
formlets s tru c tu re , h is  assumption th a t  h is  audience would follow  
h is  L a tin  quo ta tions and h is  p a to is . The c o n tra s t  between h is 
method o f in troducing  these departures from c u rre n t speech and 
th a t  of Molière i s  marked fo r  the l a t t e r  had lea rn ed , as Cyrano 
had not done, the se c re t o f  using such methods fo r  c h a rac te r iz e -  
t io n , but never a t  a r is k  of causing him self to  be misunderstood.

Cyrano de Bergerac f u t  un des au teurs fa v o ris  d 'A lfred  Ja rry .

I l  e s t  f o r t  peu probable que Le Pédant .joué s o i t  une des sources d 'Ubu 

Roi mais le  nombre des s im ila r i té s  en tre  le s  deux p ièces e s t  assez tro u 

b la n t. E lle s  sont en e f f e t  deux so rte s  de canu lar, deux fa rces  de c o llé 

giens où la  mesure, le  bon goût e t  la  décence sont ig n o rés. E lle s  fo n t

Georges Mongrédien, Cyrano de Bergerac (P a ris :  E d itio n s  Berger-Le- 
v ra u lt ,  1964), p. I 36.

25Bergerac, op. c i t . ,  p. 290.

26Lancaster, o p . c i t . .  (v o l I I ,  part I I ) ,  p. 497.
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a u ss i fréquemment appel au comique de geste de la  fa rc e , c e lu i des coups 

de bâton e t  des p la is a n te r ie s  douteuses. Granger e t  Paquier sont rossés 

p lu s ie u rs  fo is ,  le  Père e t  la  Kère Ubu a u s s i. Les deux comédies on t é té  

composées hâtivem ent. Toutes deux empruntent le u r  a c tio n  â d 'i l l u s t r e s  

au teu rs . Chez J a rry , l'em prunt e s t  s i  f la g ra n t q u ' i l  prend une dim ensi

on nouvelle. L 'in tr ig u e  basée sur Macbeth, Hamlet, Le Roi Lear e t  d 'a u 

t r e s  drames shakespeariens red ev ien t une so rte  d'épopée p rim itiv e  où le  

sp ec ta teu r échange un c l in  d 'o e i l  avec l 'a u te u r .

I t  comes as no su rp r ise , then, th a t  Ubu enacts a schoolboy tra v e s ty  
o f King L e a r 's  f a te ,  and instead  of lo sing  a kingdom usurps one.
Like Macbeth, Ubu i s  tempted to  h is  f i r s t  crime by h is  w ife , who 
f i r e s  h is  am bitions. The a ssa ss in a tio n  parodies B ru tu s 's  p lo t  ag a in st 
Ju liu s  Caesar, including  the queen 's dream of e v i l  foreboding. Most 
obviously, Ubu derives from F a ls ta f f ,  whose benignly  co rru p t person
a l i t y  could never be confined to  one p lay  o r a c tio n . ^

Le Pedant .joué e t  Ubu Roi p résen ten t beaucoup de d é fau ts  e t  d 'i r r é g u la 

r i t é s  dans le u r  composition e t  s tru c tu re . A p a r t  Granger e t  le s  deux 

Ubu, le  re s te  des personnages e s t  un composite assez te rn e  e t  t r a d i t io n 

n e l. Les so ld a ts , le s  paysans e t  le s  nobles d 'Ubu Roi n 'o n t aucun t r a i t  

remarquable. Tous s 'exprim en t de la  meme façon e t  garden t une so rte  d 'im 

m ob ilité  scénique. Dans la  pièce de Cyrano, tous le s  personnages â p a r t 

le  pédant e t  le  paysan, son t re la tivem en t sans r e l i e f  psychologique.

Dans le s  deux fa rc e s , le s  jeunes gens qu i amènent le  dénouement manquent 

d ' i n t é r ê t .  U s  so n t sympathiques, c e r te s , mais n a ïf s ,  conventionnels e t  

fades. L 'in tr ig u e  e n fin  o ffre  de nombreux po in ts communs ; e l le  se con

cen tre  su r le s  v ices  e t  m éfaits d 'u n  personnage grotesque e t  se termine 

par la  d é fa ite  du monstre e t  la  v ic to ire  de la  jeune génération .

p . 229.

27Roger Shattuck, The Banquet Years (New York: Vintage Books, 1968),
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Les deux personnages principaux on t une source commune. Tous 

deux ont 5 t^  in sp ire s  par un pro fesseur r ë e l .  Le Père Hébert qui en se i

g n a it l a  Physique au collège de Rennes semble av o ir  é té  davantage la  v ic 

time de chahuteurs esp ièg les e t  im pitoyables qu’un bourreau d ’enfants 

tan d is  que G rangier, qu i jo u is s a i t  d ’une ré p u ta tio n  d ’é ru d it  e t  d ’ora

te u r  mais q u i f u t  poursuivi en ju s tic e  pour détournement de fonds, a é té  

c ru e l e t  in ju s te  envers ses é lèv es, su rto u t à une époque où le  châtiment 

corporel é t a i t  p ratique courante dans le s  éco le s . Grangier d ev a it r e s 

sembler au jé s u ite  â qui Cyrano envoya une l e t t r e  c in g lan te , se term inant 

a in s i ;

Ce n ’e s t  pas que vous ne m éritiez  (quand la  Fortune e t  la  Ju stice  
se ro n t b ien  ensemble) que de t r o i s  ou q uatre  m ille  ânes qui é ta b le n t 
â vo tre  Collège, on vous déclare  le  p r in c ip a l. Oui, c e r te s , vous 
le  m éritez , car ^e ne sache personne & q u i le  fo u e t appartienne 
justem ent comme a vous; vous le  savez manier de s i  bonne grâce que 
vous achetez l ’a ffe c tio n  des Pères par le  supplice de le u rs  enfan ts: 
vous pendez le s  coeurs â vos verges e t  vous vous in tro d u isez  dans 
le u r  e s p r i t  par la  porte de d e r r iè re ;  ce n ’e s t  pas que je  n ’en 
sache t e l  q u i voudrait pour d ix  p is to le s  vous av o ir écorché; mais 
s i  vous me croyez, vous le  prendrez au mot pour l ’a t t r a p e r ,  car 
d ix  p is to le s  sont plus que ne s a u ro it  v a lo i r  la  peau d ’une bête a
corne,

Quoiqu’ i l  en s o i t ,  Hébert e t  Grangier é ta ie n t  imbus de le u r  savo ir e t  

s ’exprim aient dans un s ty le  pompeux, f a r c i  de c i ta t io n s  la t in e s .  La pé

d an te rie  e s t  le  t r a i t  le  plus s a i l l a n t  du p ro tagon iste  de Bergerac mais 

le  père Heb, précurseur du Père Ubu e t  inventé au Lycée de Rennes en 

1888, ne s ’exprime pas différemment;

De même que le  diamant e s t  so lub le  dans l ’eau, e t  que l ’azote brûle 
avec v iv a c ité  dans le  ch lo re , en s ’a l l i a n t  avec l ’hydrogène pour 
produire Az CL^, de même mes se rre -a rg e n t n ’ont pas pu trouver de 
r e n t ie r s ,  c a r  rue de Viarroes le  phosphore e s t  composé d 'eau  e t  de

2&B ergerac, op, c i t . .  L e ttr e s  S a t i r iq u e s , pp. 123-124,
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charbon. L 'a rse n ic  e s t  une combinaison d 'antim oine , . . e t  de 
gendarioivun. J 'a i  un h ab it en la in e  philosophique, e t  le  sucre 
forme une d is so lu tio n  remarquable dans le  protoxyde d'hydrogène.
Ma lampe chimique s 'é te in d ra  b ie n tô t, c a r  .je vo is le s  Gémeaux 
passer dans le  p lan m éridien. Quand j ' a i  épousé la  mère EB, e t  
que j ' a i  t i r é  l'horoscope de mon d e s tin  fu tu r ,  le s  t r o i s  co n s te l
la t io n s ,  le s  t r o i s  signes du zodiaque le s  plus favorab les ont 
é té  ArieSj Taurus, Caper, ou s i  vous aimez mieux le  B é lie r , le  
Taureau e t  le  Capricorne, Mais je  l 'i n t e r p r è t e  en ce sens, que 
c e tte  abondance de cornes me prépare la  corne d'abondance e t  la  
plus grande p ro sp é r ité . Non quum v acav eris , chimandum e s t ,  ce 
qu i veu t d ire  que l 'a z o te  e s t  un m étal; omnia a l i a  negligenda 
sun t, i l  forme une combinaison avec l'hydrogène; -  u t huic a s s i -  
deamus; i l  fa u t tu e r  P riou, -  I l  a é té  enfermé dans ma g id o u ille ; 
e i  nullum tempus s a t i s  magnum e s t ,  e t  i l  a é té  p r is  où? -  etiam  
s i  a p u e r itia  usque as longissim os humani aev i term ines v i t a  pro- 
d u c itu r; i l  a é té  p r is  où, Priou? '

L'égocentrism e d'Ubu e s t  évidente dès le  le v e r  du rid eau . Son apparence 

a d 'a i l l e u r s  un impact que n 'a  pas c e lle  de Granger, Dans son costume 

s u r r é a l is te ,  Ubu e s t  l i t té ra le m e n t gonl’lé  de sa propre im portance; la  

c ib le  qu i orne son ven tre  énorme -  sa g id o u ille  -  e s t  un a u tre  signe de 

l ' i n t é r ê t  q u 'i l  a ttach e  à sa personne. Son om bilic e s t  manifestement 

le  cen tre  du monde. La v an ité  d'Ul)U e s t  exprimée d 'une façon assez pu- 

e r i le i  une des ra isons pour la q u e lle  i l  veu t usurper le  trône de Ven- 

ceslas  e s t  q u 'i l  pourra en fin  a rb o re r un caban, une capeline e t  un pa

ra p lu ie , Ubu e s t  in fluencé  par sa femme qui e s t  plus rusée e t  plus c a l

c u la tr ic e  que lu i .  S ' i l  reco n n a ît sa su p é r io r i té ,  i l  ne la  d é te s te  pas 

moins e t  l ' i n j u r i e  fréquemment:

Mère Ubu, tu  es b ien la id e  au jo u rd 'h u i. E st-ce parce que nous avons 
du monde?90

I l  l 'a u r a i t  même tuée s ' i l  n 'a v a i t  é té  interrom pu par l'arm ée de Bougre- 

la s .  Granger, de son cô té , é t a i t  p rê t  à s a c r i f i e r  l a  v ie  de son f i l s

29A lfred Ja rry , Tout Ubu. éd. par Maurice S a i l l e t ,  Ubu Cocu (P a ris : 
Le Livre de Poche, 1962), pp. 181-182,

I b id , ,  Ubu R oi, p . 37,
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pour é v ite r  de payer une rançon. Plus ta rd ,  i l  exprima rageusement 

sa haine contre C hario t en demandant a C orb ineli de l 'ë n iv r e r ,

Ubu e t  Granger t r a i t e n t  le u rs  in v ité s  de la  même façon. Le 

père Ubu mange la  p a r t  de to u t le  monde e t  Granger f a i t  d e s se rv ir  la  

ta b le  quand i l  aprend que Gareau n 'e s t  pas a u ss i rich e  q u 'i l  e s p é ra i t .  

Tous deux fo n t preuve d 'une ra p a c ité  monstrueuse, Ubu confisque non 

seulement tous le s  biens des Nobles mais i l  p rélève un impôt supplé

mentaire sur le s  paysans, impôt q u 'i l  va percevoir l u i  même avec sa 

"machine a phynances". Sans p i t i é ,  i l  massacre avec une so rte  d 'i v r e s 

se e t  de f ré n é s ie , ceux qu i on t le  malheur de s 'opposer à ses d éc is io n s . 

P ourtan t, i l  e s t  lâche e t  p o ltro n . Au début de la  p ièce , trem blant de 

peur pour sa personne a l ' i d é  que son complot contre Venceslas a i t  pu 

ê tre  éventé, i l  s'em presse de dénoncer Bordure e t  la  Mère Ubu comme é -  

ta n t  le s  deux seu ls  responsables; "Vous savez, ce n 'e s t  pas moi, c 'e s t  

la  Mère Ubu e t  B o r d u r e , A u  cours des b a ta i l le s  q u 'i l  d o i t  l i v r e r ,  

l a  conduite d'Ubu e s t  une succession  de lâch e tés  e t  de p e r f id ie s .  Quand 

un ours le s  a ttaq u e , Ubu se ré fu g ie  su r le  haut d 'u n  rocher e t  i l  ré c ite  

des p r iè re s  en l a t i n  pour se p ro tég er. Ces scènes son t f o r t  ré v é la 

t r ic e s  car le  comportement u su e l d'Ubu prouve qu’ i l  se soucie f o r t  peu 

de la  morale e t  encore moins de l a  re l ig io n .  En face du danger, son hy

p o c ris ie  ré a p p a ra ît e t  e l le  le  rend encore plus gro tesque. P a ra l lè le 

ment, Granger accorde la  main de Manon â La Tremblaye par c ra in te  des 

coups. Malgré to u t son sav o ir , i l  e s t  la  p ro ie  de te r re u rs  s u p e r s t i t i 

euses; i l  v o i t  des fantômes p a rto u t e t  invente to u tes  so rte s  de s t r a ta -

^̂ Ibid, .  p. 46,
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gèmes pour garder son o r.

E nfin , le u r  âme vu lg a ire  e t  basse se r e f lè te  dans leu r façon 

de p a r le r .  Le langage d'Ubu e s t  légendaire ; c e lu i  de Granger p o u rra it  

l 'ê t r e .  A p a r t  Gareau dont le  p a to is  a tténue quelque peu le s  g au lo ise 

r ie s ,  le  pédant e s t  le  seu l à p ro fé re r  des o b scén ité s . C e lle s -c i con

t r a s te n t  de la  nanière la  p lus percu tan te  avec ses propos ampoulés en 

la t in .

Granger symbolise to u t ce q u 'e x é c ra it  Cyrano de Bergerac, â 

l a  fo is  l'enseignem ent fo rm alis te  de la  sco la stiq u e  a r is to té l ic ie n n e ,  

l 'é t r o i t e s s e  d 'e s p r i t ,  l 'ig n o ran ce  e t  la  b ê tise  de ses enseignants a in 

s i  que le u r  a v id i té ,  le u r  hypocrisie , le u r  s u p e rs tit io n , le u r  manque de 

discernem ent e t  de bon sens e t  le u r  in a b i l i té  à percevo ir la  r é a l i t é .  

Granger incarne a u ss i l'homme paralysé par la  peur e t  prouve a in s i  que 

le s  hommes le s  plus in s t r u i t s  e t  apparemment le s  p lus q u a lif ié s  ne sont 

pas â l 'a b r i  des su p e rs t it io n s  s i  le u rs  fa c u lté s  in te l le c tu e l le s  ne sont 

pas développées. C ette  peur e s t  contagieuse e t  a v i l is s a n te .

. . . Fear i s  the g re a t p e rv e rte r  o f  man's n a tu re , and e sp e c ia lly  
fe a r  o f the supernatu ra l which fo r  Cyrano was completely u n rea l.
A fre e  nan, he believed , i s  n a tu ra lly  a noble, r a t io n a l being. I t  
i s  f e a r  th a t  enslaves him and degrades him, fe a r  th a t  makes him an 
i r r a t io n a l  b eas t.

C 'e s t  l ’ ignorance e t  l 'é t r o i t e s s e  d 'e s p r i t  qu i son t â la  base de to u te  

peur e t  s u p e rs t it io n . Une so lid e  éducation qui c o n tr ib u e ra it  â o u v rir  

e t  à é la r g i r  l 'e s p r i t  s e r a i t  le  remède id é a l.  Le Pédant ioué co n stitu e  

une p laidoyer envers une in s tru c tio n  mieux adaptée à l a  v ie  moderne, in 

s tru c tio n  qu i, au l ie u  de condamner le s  inventions e t  le s  découvertes.

^^Howard G. Harvey, "Cyrano and the Question of Human L ib e r tie s " , 
Symposium, IV (l^y-Noveraber 195U# PP* 120-130), p. 123.
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en t i r e r a i t  p a r t i  en e n se ig n e ra it aux S tud ian ts  à penser e t  à v ivre  en 

u t i l i s a n t  au maximum le u rs  facu ltS s  in te l le c tu e l le s  au l ie u  de se f a r 

c i r  l 'e s p r i t  de c i ta t io n s  grecques e t  la t in e s ,  de syllogism es r ic ic u le s  

e t  de maximes v ides de sens.

Avec Le Pëdant .jouS, Cyrano r id ic u l is e  non seulement l 'e n s e i 

gnement, inearnë par Grander -  qui n 'apporte  r ie n  à l'homme, ne l 'S le v e  

en aucun cas e t  f a i t  de l u i  un animal savant mais i l  r id ic u l is e  au ssi 

l 'a u to r i tS  p a te rn e lle  qui ré d u it  le s  enfan ts à un esclavage a r b i t r a i r e .

Looking over h is  own l i f e ,  and the l iv e s  of h is  comrades o f college 
and bivouac ( fo r  Cyrano has only a young man's experience of the 
w orld), he sees severa l s o c ia lly  co n s titu ted  b a r r ie rs  to  understand
ing, prime sources of ignorance and fe a r:  the fa th e r , head of the 
fam ily, who demands unquestioning obedience ( th is  s o r t  o f fa th e r  is  
r id ic u led  in  Lo Pedant .jouo, and he i s  whipped in  e f f ig y  in  the Moon) ; 
the school p r in c ip a l, a b ru ta l pedant, s u p e rs tit io u s  and cowardly, 
grasping and c o rru p tib le , seducer o f maid servan ts . . .  ; above 
a l l ,  those co n stitu ted  a u th o r it ie s ,  c le r ic s  and o th e rs , who co n tro l
led the th e a tre  and the b o o k sta ll, the lab o ra to ry  and the g ibbet, 
by v ir tu e  of powers su p ern a tu ra lly  invoked.

Enfin, avec la  d ern iè re  t i r a d e ,  Cyrano te n te  de l ib é r e r  l'homme du spec

t r e  de la  Mort. I l  sera plus e x p lic i te  dans La Mort d 'A grippine où i l  

expose ses d o c trin es  lu c ré tien n es  clairem ent en c réan t le  personnage de 

Séjanus; athée mais d 'un  stoïcism e inéb ran lab le , c e lu i- c i  e s t  une figu re  

héroïque p le ine  de noblesse. Enfin, Le Pédant .joué e s t  un appel a la  l i 

b éra tio n ; c 'e s t  un c r i  de ra lliem en t pour la  l ib e r té  de l'homme e t  sa dé

liv ran ce  de la  peur, de la  su p e rs tit io n , de l ’a u to r i té  e t  de la  mort; 

c 'e s t  un ac te  de crédo en la  nature humaine,

Cyrano, in  h is  l i f e  and h is  works, i s  of the essence of freedom as 
many fu tu re  men w il l  dream of i t .  By removing man's f e a rs ,  and by 
using a l l  the resources of nature opened by modern sc ience, he

^ ^ Ib id .,  p . 124.
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would re -c re a te  the Golden A%e, an age o f u n iv e rsa l freedom founded 
on the b e s t moral in s t in c ts  of man.-^

S i Granger symbolise tou tes le s  formes de la  ty ran n ie , Ubu pré

sen te  à son to u r  un symbole encore plus u n iv e rse l du despotism e, Ubu e s t  

un personnage plus a b s t r a i t  que Granger; i l  possède ujie ce rta in e  force 

nythique que n 'a  pas le  pédant de Cyrano e t  l a  p ièce , où le s  personnages 

e t  l e s  gestes son t g rand is, où le  fa n ta s tiq u e  remplace le  m erveilleux, 

se rapproche d 'une épopée scénique. On a voulu v o ir  dans Ubu le  procès 

de l a  bourgeoisie, de ses a p p é tits  g ro ss ie rs , de son âp re té  e t  de son hy

p o c r is ie  mais Ubu e s t  au de là  de la  c a r ic a tu re  e t  de l a  s a t i r e .  I l  e s t  

l 'e s s e n c e  meme du gro tesque. Comme Ja rry  l ' a  indiqué dans son d iscours 

avan t la  rep résen ta tions , , . "Vous serez l ib re s  de v o ir  en M, Ubu le s  

m u ltip les  a llu s io n s  que vous voudrez, ou un simple fantoche, la  déforma

t io n  par un potache d 'u n  de ses professeurs q u i r e p ré s e n ta it  pour l u i  

to u t  le  grotesque qui f u t  au monde", J a rry  a voulu s 'é lo ig n e r  de la  

comédie t ra d it io n n e lle  e t  donner une nouvelle dimension à son drame, c ré 

a n t un " th é â tre  de cruauté" t e l  que l 'im ag in e ra  Antonin Artaud quelques 

années ulus ta rd .

J 'a i  voulu que, le  r id eau  lev é , la  scène f û t  devant le  public comme 
ce m iro ir des contes de Mme Leprince de Beaumont, où le  v icieux  se 
v o it  avec des cornes de taureau e t  un corps de dragon, selon 1 'exa
géra tio n  de ses v ic e s ; e t  i l  n 'e s t  pas étonnant que le  oublie a i t  
é té  s tu p é fa i t  à l a  vue de son double ignoble, qu i ne l u i  a v a it  pas 
encore é té  entièrem ent p résen té ; f a i t ,  comme l ' a  d i t  excellemment 
M, C atu lle  Mendès, "de l 'é t e r n e l le  g o in fre r ie ,  de la  bassesse de 
l ' i n s t i n c t  é rig é  en ty rann ie ; des pudeurs, des v e rtu s , du p a tr io 
tisme e t  de l ' i d é a l  des gens qui ont b ien d în è" ,^ °

Le père Ubu e s t  plus "qu 'un bourgeois cupide e t  c ru e l improvisé meneur

^ Ib id . ,  pp, 127-126, 

Ja rry , op, c i t . ,  p, 19.
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37de peuples" , i l  e s t  le  monstre t e r r i f i a n t  e t  p itoyab le  qui cohabite

dans chaque e tr e  humain.

, , , This R abela isian  ch a rac te r , w ith  h is  F a ls ta f f ia n  greed and 
cowardice, i s  more than  mere s o c ia l  s a t i r e .  He i s  a te r r i fy in g  
image o f the animal nature of man, h is  c ru e lty  and ru th le ssn e ss .

Comme le  sou lignen t M artin E ss lin  e t  Roger Shattuck, Ubu Roi a n tic ip e  

curieusement le s  périodes le s  plus sombres du XXe s iè c le ,  c e lle s  où 

l 'u n iv e rs  concen tra tionnaire  régnera dans son horreur e t  où le s  a t r o c i 

té s  suggérées par une m arionnette grotesque deviendront r é a l i t é  q u o tid i

enne.

Le concept de l ib e r té  qu i domine le s  é c r i t s  de Cyrano de Ber

gerac f u t  a u s s i le  thème prépondérant de la  v ie  e t  de l 'o eu v re  de J a rry . 

I l  f u t  un l ib é ra te u r  e t  un innovateur en l i t t é r a t u r e .  Comme le  d i t  Jac

ques Guicharnaud, "Ubu Roi e s t  la  première explosion de l ib e r té  to ta le
% on

sur la  scene." En déb arrassan t l a  comédie de ses p rétensions e t  de son 

format h a b itu e l, en élim inan t le s  déco rs, en fo rçan t le s  ac teu rs  a por

t e r  un masque e t  à abdiquer le u r  p e rso n n a lité  au p r o f i t  du tex te  seu l, 

en re fu sa n t une psychologie f a c i le  e t  en l u i  su b s titu a n t une poésie bru

ta le  e t  ag ress iv e , i l  p a rv in t a in carn er son univers personnel e t  i l  r e 

donna au th éâ tre  à la  fo is  une puissance mythique e t  une l ib e r té  d 'e x 

pression  perdues depuis longtemps.

Mais c e tte  l ib e r té ,  pour g ra tu ite  q u 'e l le  s o i t ,  n 'e s t  pas seulement

^^Jacques-Henry Levesque, A lfred J a rry  (P a ris ; P ie rre  Seghers, 1951),
P. 51.

^ ^ s s l i n ,  op. c i t . ,  p . 2 5 5 .
39Jacques Guicharnaud, Antholof?y of XXth Century French T heater (P a ris -  

New York; P a ris  Book Center I n c .,  l ÿ é ^ ,  p. 29.
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une m an ifesta tio n , d •inroatienoe e s th é tiq u e : e l l e  conduit à des 
ré v é la tio n s . C 'e s t-à -d ire  qu 'en  b r is a n t to u te s  le s  formes ad
mises e t  en p ro je ta n t le u r  fantasm agorie in té r ie u re ,  le s  au teu rs  
d 'avan t-garde  imposent à l 'im ag in a tio n  du sp ec ta teu r la  rep résen
ta t io n  de r é a l i té s  par a i l le u r s  inexprim ables,

Ja rry  l ib é ra  a u ss i la  sp e c ta teu r  du rô le  p a s s if  où c e lu i - c i  é t a i t  tenu  

depuis des s iè c le s .  En le  m aintenant dans un é t a t  de su rp rise  e t  d ' ex

treme ré c e p tiv i té  par une s é r ie  de "douches éco ssa ises"  où to u te s  le s  co

hérences e t  vraisem blances scéniques sont bannies, où le s  calembours le s  

p lus f a c i le s  a l te rn e n t  avec des passages s u b ti ls  e t  profonds, J a r ry  o b li

gea son pub lic  à fo u rn ir  un e f f o r t  d 'i n t e l l e c t  e t  d 'im ag in atio n .

E nfin , J a r ry  l ib é ra  l'homme en lu i  p ré sen tan t une image con

c rè te  de l 'a b s u r d i té  de sa condition  e t  en f a is a n t  b ascu ler le s  va leu rs  

é ta b l ie s .  L'homme, comme le  p rinc ipe  de la  'Pataphysique q u i dém olit 

pour mieux re c o n s tru ire , d o i t  a b a ttre  tabous e t  in s t i tu t io n s  e t  se choi

s i r  en a ffirm an t ses propres v a leu rs . A insi, J a rry  s 'e s t  c h o is i  e t  i l  

s 'e s t  o f f e r t  en v ictim e à l 'a b s u r d i té  du monde. I l  a bafoué " la  cruauté, 

e t  la  s tu p id ité  de l 'u n iv e r s  an f a is a n t  de sa v ie  propre un poème d 'in c o 

hérence e t  d 'a b su rd ité " ,^ ^

He re jec te d  no p a r t  o f  h im self o r of h is  environment as methodi
c a l ly  transform ed i t  a l l  in to  an a r t i f i c i a l  world, the in v erted  d ig 
n i ty  o f père Ubu,

Such a transfo rm ation  presupposes one abso lu te  p r in c ip le ;  the 
t o t a l i t y  of human freedom, I  can choose the co lo r o f my co a t; I  can 
choose not to  wear a co a t, I  can choose (y e t few men venture so fa r )  
not to  be I ,  But: fo r  such absolu te freedom th e re  i s  r e t r ib u t io n .  
Like the s o rc e re r 's  ap p ren tice , J a rry  was overwhelmed by h is  own 
power, Ubu acknowledges no a f fe c tio n s , no damnation; fo r  him no
th ing  i s  sacred , not even, as in  Faust, the c lu tch  o f h is  own mind,
A d is to r te d  image of F aust, Ubu-Jarry i s  engaged in  the only  a c t

^ ° I b id , ,  p, 2 9 ,

^^Levesque, op, c i t . , p , 64,
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lo g ic a l ly  l e f t  fo r  him to  perform: s e lf -d e s tru c tio n . E levation  
by a lcoho l became h is  form of p ro trac ted  su ic id e ; y e t w hile he 
was dying he was a t  l ib e r ty .  No w orldly r e s t r a in t  could touch 
him.^2

Pour Ja rry  e t  Cyrano l a  scène f u t  d ’abord le  l i e u  id e a l pour exprimer 

le u rs  idées e t  secouer l 'a p a th ie  e t  le  con fo rt moral du p u b lic  to u t  en

p artag ean t avec l u i  un jeu  v erb al e t  in te l le c tu e l  d ’une ric h esse  e t

d 'une v a r ié té  extrêm es. Les deux éc riv a in s  se son t p lus à déformer e t  

reform er des mots, à mélanger e t  d ém y stifie r le s  genres pour en c rée r 

de nouveaux. Pour eux, le  th é â tre  f u t  a u ss i la  forme la  p lus d ire c te  

e t  l a  p lus ag ressive  de conviction . Les deux au teurs e ssay èren t de 

prouver le u r  argument l i t té ra le m e n t par l ’absurde en p ré sen tan t un mon

s tr e  in carn an t des fo rces  para lysan tes  e t  m aléfiques, s o i t  des i n s t i t u 

tio n s  apparemment in éb ran lab les , s o i t  la  nature même de l ’homme. I l s  

u t i l i s è r e n t  le  cadre de la  fa rce  e t  son côté p r im it if  e t  g ro s s ie r  pour

tran sm ettre  un message s p i r i tu e l  e t  une leçon de morale. Pour le s

deux dram aturges, l ’ab su rd ité  e s t  engendrée par le s  s tru c tu re s  so c ia le s  

e t  le s  fa ib le s s e s  des hommes. Mais l 'a u te u r  d ’Ubu Roi e s t  beaucoup 

p lus pessim iste  que Cyrano e t  i l  e s t  convaincu de l ’i n u t i l i t é  e t  de la  

f u t i l i t é  de l ’ex is ten ce . T ou tefo is, le s  deux é c riv a in s  o f f r i r o n t  à 

l ’homme une arme commune avec la q u e lle  c e lu i - c i  pourra com battre l ’ab

surde: c ’e s t  b ien  entendu l ’humour dont i l s  e x p lo itè re n t le s  l im ite s  à 

la  scène. Leur humour qu i procède de l ’ i r re s p e c t  l e  p lus conscien t des 

conventions e t  des in s t i tu t io n s  e s t  une a t t i tu d e  mentale e t  philosophique, 

a t t i tu d e  q u i, chez Cyrano, prend forme avec Le Pédant joué mais se

42S h a ttu ck , op. c i t . ,  pp. 216-217.
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dSveloppera pleinem ent dans ses oeuvres u l té r ie u re s .

L'humour, c ’e s t  la  pensée q u i r i t  e t  l e  mépris des contingences 
q u ' i l  provoque e s t  la  preuve q u 'i l  le s  domine; l'humour permet 
d 'a ccéd e r à une zone de clairvoyance par delà  to u t jugement pro
fe ss io n n e l i i l  dev ien t son propre c r i t iq u e ,  i l  crée sa propre

L'humour le u r  perm it d 'a l l e r  au coeur des choses, d 'a tte in d re  la  réa

l i t é  e t  de dénoncer l 'a b s u rd ité  to u t en la  dominant, Ionesco l ' a  dé

f i n i  parfa item en t; "L'humour, c 'e s t  prendre conscience de l 'a b s u rd ité
»  «  44to u t en continuant a v iv re  dans l ' a b su rd ité " ,

Cyrano de Bergerac e t  A lfred  J a r ry  fu re n t deux ê tre s  rév o lté s  

q u i vécuren t intensém ent e t  courageusement le u r  poésie e t  le u rs  convic

t io n s ,  In tré p id e s  au propre e t  au f ig u ré ,  i l s  tra v e rsè re n t la  l i t t é r a 

tu re  en y  la i s s a n t  un s il la g e  de feu .

43 »René H assat, "Sur l'hum our". C ahiers Renaud-Birraud (LXXII, Zème
tr im e s tre  1970, pp. 30-31)* p. 31.

44,Io n esco , c i té  p a r Bonnefoy, on. c i t . ,  p . 152.



CHAPITRE VII 

CONCLUSION .

L’I l lu s io n  comique. Les V isionnaires e t  Le Pédant ,iou^ ne font 

pas des ouvrages is o lé s ;  ce sont t r o i s  m anifestations de la  comédie baro

que, ch o isies  pour la  v a r ié té  de le u r  s u je t  e t  l a  p e rso n n a lité  s i  d i f 

fé ren te  de le u r  au teu r: un dramaturge "trop" cé lèb re , un poète re lig ieu x  

e t  un philosophe méconnu. La p lu p a rt des p ièces baroques contiennent 

beaucoup d 'é lém ents en commun avec le  Théâtre de l'A bsurde mais ces t ro is  

conédies le s  i l l u s t r e n t  p eu t-ê tre  d 'une façon plus é loquente . Comme l 'o n t  

souligné Les F o lies  de Cardénio, Le Pou ra iso n n ab le . La F o lie  du Sage,

Les Fous d iv e r t is s a n s . Les S o sies , L'Hypocondriaque e t  ta n t  d 'a u tre s  oeu

vres dramatiques de la  même époque, l 'im p o s s ib i l i té  à percevo ir la  r é a l i 

té ,  l 'in q u ié tu d e , la  f o l ie ,  l a  douleur e t  la  d i f f i c u l té  d 'e x is te r  sont 

le s  grands thèmes du Baroque, exprimés le  plus souvent aux dépens de l ' i n 

tr ig u e , de l a  psychologie, de la  c la r té ,  de la  logique e t  de l a  ra iso n , 

L 'I l lu s io n comique, l a  pièce la  p lus complexe, montre l 'im pos

s i b i l i t é  à appréhender la  r é a l i té  e t  en même temps i l l u s t r e  la  th é â t r a l i 

té  de la  v ie . La comédie débouche sur une perspective  absurde identique 

à c e lle  de P iran d e llo ; c 'e s t  un des exemples le s  p lus frappan ts  de la  

p rise  de conscience du bouleversement d 'une époque e t  de la  recherche qua

s i  désespérée d 'u n  éq u ilib re  e t  d 'une so lu tio n ; c 'e s t  au ss i une des

-148-



-149-

premieres oeuvres dram atiques à mettre en scène un p ro tagoniste  dont le s  

h é s ita tio n s , le s  m aladresses, le s  rev irem ents, le s  a sp ira tio n s  e t  le s  

é ta ts  d'âme évoquent le s  héros de la  l i t t é r a t u r e  absurde du XXe s iè c le .  

C orneille  trouva la  so lu tio n  q u 'i l  ch e rch a it dans son a r t .  L 'absurde n 'a  

é té  chez l u i  qu'une te n ta t io n  e t  le s  personnages de ses p ièces u l t é r i 

eures avec l 'e x c e p tio n  de Suréna, demeurent un témoignage de son échec 

à l'A bsurde.

Rodrigue, Chimène, Horace, Camille, Auguste, Em ilie, Cinna, Nicomè- 
de e t  ta n t  d 'a u tr e s  héros de le u r  trempe, s ' i l s  ont connu de ré e ls  
c o n f lits  e t  s ' i l s  se sont heurtés aux murs de la  co n trad ic tio n  (.et 
i l s  ne sont pas n ég lig eab les), n 'o n t pas ab o u ti à ceux de l 'i r r é m é 
d iab le  e t  de l 'in so u te n a b le . Leur sens de la  g lo ire  personnelle e t  
c o lle c tiv e  le u r  a fo u rn i le s  moyens ( i l l u s o i r e s  dans l 'o p tiq u e  de 
ce rta in e s  p h ilo soph ies , mais ré e ls  dans l 'u n iv e r s  dramatique de l 'a u 
teu r)  de f ra n c h ir  l 'o b s ta c le ,  de re d re s se r  la  tê te  e t  de continuer 
la  lu t t e  : dans le s  lim ite s  de leu rs  p o s s ib i l i té s ,  i l s  ont donc dé
terminé le u r  d e s tin .  I l s  n 'o n t pas n ié l 'e x is te n c e  de l'A bsurde, 
mais i l s  n 'en  ont pas tenu compte.^

Avec Les V is io n n a ires , Jean Desmarets de S a in t-S o rlin  s 'e s t  a -  

venturé un peu p lus lo in  dans l'A bsurde; non seulement sa pièce d é c r i t ,  

sans l 'e x p liq u e r  e t  sans l a  résoudre, l 'a b s u r d i té  de la  condition hu

maine en brossan t un p o r t r a i t  ironique e t  im pitoyable de l'homme en so

c ié té  mais le  s ty le  e t  la  forme de la  comédie tenden t a sou ten ir la  même 

th èse . La s tru c tu re  concentrique, l 'ab sen ce  de dénouement, le  dérèg le

ment du langage e t  l a  q u a li té  p a r t ic u liè re  du comique dénoncent la  p ré

sence de l'A bsurde e t  fo n t de Desmarets un p récu rseu r d'Eugène Ionesco,

La re lig io n  semble av o ir apporté au dramaturge l a  réponse aux questions 

q u 'i l  se p o sa it dans sa jeunesse mais p ou rtan t le  gouffre de l'A bsurde 

menace ses é c r i t s  re lig ie u x , tous em preints d 'une p ié té  e t  d 'un  zèle 

flamboyants, Cet au teu r m érite une place p lus im portante dans la  l i t t é -

^F rango is, op, c i t . ,  p , l6Z,
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ra tu re  baroque. Son roman, A riane, q u i f u t  un " b e s t- s e lle r "  au d ib u t du 

XVIIe s iè c le ,  son th é â tre  e t  sa poésie demeurent encore in justem en t igno

ré s  quoique le s  études de M essieurs Stellwagen e t  H all a ie n t  contribué 

à l a  redécouverte de c e t  au teu r s i  o r ig in a l .

Le Pédant joué f u t  une des comédies le s  p lus audacieuses de l ' é 

poque. Cet ouvrage qui s 'ap p aren te  à Ubu Roi e s t  une rev en d ica tio n  de 

l a  l ib e r té  sous to u te s  le s  formes. Cyrano mit en scène un monstre, con

c r é t is a n t  l 'a b s u r d i té ,  qui p e rso n n ifie  tous le s  dogmatismes e t  i n s t i t u 

tio n s  qui p o rte n t a t te in te  à la  l ib e r t é  de pensée e t  d 'e x p re ss io n . Ce 

f u t  a u s s i Cyrano q u i, un des prem iers, dém ystifia le  s ty le  dramatique en 

l 'u t i l i s a n t  au maximum pour évoquer ou ren fo rcer l 'im p re ss io n  q u 'i l  vou

l a i t  c ré e r . Le Pédant joué co n s titu e  une in tro d u c tio n  à l 'o e u v re  de Cy

rano, Bien que ce s o i t  une fa rc e , c 'e s t  une farce  métaphysique où la  

philosophie e s t  l 'é lé m e n t le  p lus im portant. Tous le s  grands thèmes qui 

domineront ses r é c i t s  y son t amorcés. En 16^5» Cyrano n 'a  pas encore 

trouvé sa voie; la  fo rm  dramatique tro p  r ig id e  le  r e s t r e i n t  e t  le  gêne; 

ce n 'e s t  pas le  véhicule id é a l  pour exprimer ses idées e t  ce sera  bien 

sû r le s  n a rra tio n s  de voyages fabuleux que l 'a u te u r  c h o is ira  pour énon

cer ses th éo rie s  e t  donner l ib r e  cours â son im agination. La place de 

Cyrano ne fig u re  pas dans le s  manuels consacrés au XVIIIe s iè c le ;  c 'e s t  

un au teu r baroque e t  l 'u n  des p lus re p ré s e n ta tifs  de c e tte  époque. Son 

oeuvre re s te  encore à approfondir e t  quelquefois a découvrir.

Le Baroque, dont l 'é tu d e  v ie n t seulement de commencer en ce 

q u i concerne la  l i t t é r a tu r e  f ra n ç a is e , porte l'A bsurde en lu i ;  l'A bsurde 

e s t  p a r t ie  in té g ra le  du mouvement. Le Baroque n 'e s t  pas uniquement une
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question  de s ty le ,  c 'e s t  une question  d 'S t a t  d 'e s p r i t ;  c 'e s t  une mani

f e s ta t io n  év iden te  dans tous le s  a r t s  y compris la  l i t t é r a t u r e ,  du désé

q u ilib re  l a t e n t  e t  de l 'a n x ié té  de l'homme, é tran g er e t  is o lé  dans un 

univers q u ' i l  cherche en vain  à comprendre. Meme quand le  Baroque choi

s i t  d 'ê t r e  comique, i l  ne peu t d issim u ler longtemps le  d ésesp o ir e t  le  

trag ique de la  co n d itio n  humaine. L 'a r t  p la s tiq u e  rend plus facilem ent 

compte de c e t te  évidence, que ce s o i t  dans le s  gravures de Jacques C a llo t, 

le s  pein tu res de Brueghel ou d'Arcimooldo, L'Absurde e s t  p résen t e t  

c 'e s t  l u i  qu i donne a l 'o e u v re  une force poignante e t  une v a le u r  un iver

s e lle  ,

M, Carlo F rançois a montré l 'e x is te n c e  de l'A bsurde dans l 'e n 

semble de l a  l i t t é r a t u r e  fran ça ise  du XVlIa s iè c le .  Dans c e tte  nouvelle 

optique, l 'a n a ly s e  spéc ifiq u e  des tex te s  r e s te  à f a i r e .  S u rto u t, l 'é tu d e  

de l 'e r e  teroque m érite d 'ê t r e  approfondie. C 'e s t  e l le  q u i a engendré 

la  c la ss ic ism e , c 'e s t  e l l e  qui explique l 'e s p r i t  de ce mouvement s i  épu

ré  e t  s i  parachevé, c 'e s t  e l le  en fin  qu i t r a n s p a ra î t  éventuellem ent dans 

le s  pages des oeuvres le s  plus i l l u s t r e s  q u i sont a u ss i quelquefo is le s  

plus méconnues. Comme le  d i t  Edouard M orot-Sir dans la  Préface du l iv re  

de C, François»

, , , Le mot "absurde" ne nous a p p a r tie n t pas. I l  a p p a ra ît  des que 
l'homme commence a s 'in te r ro g e r  su r lui-même, c 'e s t - a - d i r e  su r la  
ra iso n  e t  la  f o l ie  des mots. Le XVIIe s iè c le  l ' a  compris, p e u t-ê tre  
mieux que d 'a u tr e s  époques de l 'h i s t o i r e  humaine, quand i l  a rêvé 
c e tte  id e n t i té  en tre  le  n a tu re l e t  la  v é r i té ,  comme s i  un langage 
ultim e pouvait rassem bler to u tes  le s  expériences, -  r e l ig ie u s e ,  mo
r a le ,  m a té r ie lle  -  e t  a in s i  r é c o n c il ie r  l'homme avec lui-même, le s  
a u tre s  e t  Dieu,

2 HEdouard K oro t-S ir, Préface à La Notion de l'A bsurde, op, c i t . ,  p, 12,
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La cojnêdie baroque e s t  issu e  du même é t a t  d 'e s p r i t  que le  th é

â tr e  de l'A bsurde; e l le  r e f lè te  le  même besoin d 'ém ancipation e t  la  même 

vo lonté de puissance qu i le s  on t poussés â b r is e r  le s  en trav es, à fo rce r  

le s  ré s is ta n c e s  e t  a se développer librem ent en dehors de to u tes  rè g le s .
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