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DIX-HUITIÈME SIÈCLE





CHAPITRE I

LES PRÉCURSEURS'

Fontenelle, La Motte, Bayle, l'abbé de Saint-Pierre.

Avant (l'en arriver à Voltaire et à Montesquieu, il est indis-

pensable d'étudier le rùle et les idées de ces quatre écrivains,

que l'on peut regarder comme formant la transition d'un siècle

à l'autre. Quoique nés en plein xvu*^ siècle, ils portent en eux

quelques-unes des idées du siècle suivant. Par eux est ébranlé

le principe d'autorité sur lequel reposait le siècle de Louis XIV;

par eux vont être discutées, avec une audace ironique ou tran-

quille, des questions redoutables dont se détournaient en

généra], |>ar prudence, leurs prédécesseurs; par eux le domaine

de la littérature va s'agrandir de provinces nouvelles : science,

politique, économie politique; par eux enfin l'esprit critique, à

la fois instrument de destruction et de progrès, va se perfec-

tionner.

/. — Fontenelle '.

Il y a deux Fontenelle : un littérateur attardé et un philo-

sophe précurseur du xvni® siècle. Tous les deux ont le même

1. Par M. Pierre Robert, docleur es lettres, professeur au lycée Condorcet.

2. Hernard Le Bovicr de Fontenelle na(iuil à Rouen le il février 1057 et

mourut à Paris le 9 janvier l"o7. Neveu des Corneille, il écrit dans le Mercure,

dont son oncle Thomas était un des principaux collaborateurs; fait représenter
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2 LES PRECURSEURS

espi'il, le même caraclc'i'o, 1(^ même tempérament. Cependant le

premier ne paraît avoir qne des défauts, le second que des

qualités. Suivant les sujets auxquels elles s'appliquent, les

mêmes facultés peuvent produire des œuvres médiocres ou excel-

lentes.

L'homme. — Fontenelle passe pour avoir été dans sa

longue vie indifférent, froid, égoïste. Bien des témoignages

et des aveux semblent nous le montrer ainsi. « C'est de la

cervelle que vous avez là », lui avait dit un jour M'"" de Tencin

en lui mettant la main sur le cœur. Lui-iuême a laissé échapper

des paroles compromettantes. « Il y a quatre-vingts ans que j'ai

relégué le sentiment dans l'églogue. — Si j'avais la main pleine

de vérités, je me garderais bien de l'ouvrir. » Il voulait vivre

tranquille, et il y a réussi. Il ne se faisait pas d'illusion sur

la nature humaine. « Les hommes sont sots et méchants; mais,

tels qu'ils sont, j'ai à vivre avec eux, et je me le suis dit de bonne

heure. » Il était prudent et avisé, ne tenait pas à se faire d'enne-

mis. Il répétait souvent « Tout est possible », ce qui coupait court

à la discussion ; il a dû à ce merveilleux équilibre de vivre cent ans

(du 41 février 1657 au 9 janvier 1757). Cependantje crois qu'on

a beaucou|) exagéré son indifférence et son égoïsme. « Son

amitié était vraie et même active », écrit Goncordet. Nous con-

naissons de lui des traits charmants et délicats, même des traits

de courage, si, comme on le pr(Hend, lui seul refusa de voter à

l'Académie française l'exclusion de l'abbé de Saint-Pierre. Ce

n'était certes pas un passionné; mais ([uede gens qui n'ont, ])our

ainsi dire, que les gestes de la passion! Les critiques sont impi-

toyables. Ils en veulent aux fanatiques d'être des violents, et

aux modérés de ne pas être des fanatiques. Fontenelle a laissé

un petit traité sur le Bonheur qui le montre tel qu'il est. « Les

gens accoutumés aux mouvements violents des passiotis trouve-

ront sans doute fort insipide tout le bonheur t/ue peicveiit produire

entre autres tragédies Aspar (lOSO), des opéras : Psyclié (1678), Bellerophon

(1679), Thélis et Pelée (1689), Éiiée el Lavinie (1690). 11 pul)lie des Poésies paslo-

rales (1C8!S), les Lettres du cfieralier d'Iler'". Ses meilleurs ouvrages sont : les

Dialogues des morts (lGS3),les Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), les

Histoires des Oracles (1687), la Dirjression s^ir les anciens et les modernes (1G88),

l'Histoire de l'Académie des sciences, les Éloges des Académiciens. 11 entre en 1091

à l'Académie française, en 1697 à l'Académie des sciences, dont il devient

en 1699 le secrétaire perpétuel; il fit aussi partie de l'Académie des Inscriptions.



FONTENELLE 3

les plaisirs simples. Ce qu'ils appellrii.t insipidité je l'appelle

tranquillité... Mais quelle idée a-t-on de la condition humaine,

quand on se plaint de nétre que tranquille:^ Le plus grand secret

dit bonheur est d'être bien avec soi. » Mais, dit-on, il manque

d'enthousiasme, il n'a pas la foi. C'est une erreur. Il croit au

progrès, il croit à la science. El il a plus fait pour la science

et le progrès que beaucoup de déclamatours. Par une discrétion

de g-alant homme il semble se contenir. Il comprend, il sent

même la beauté des lois de la nature plus qu'il ne veut l'avouer,

« Un peu de faiblesse pour ce qui est beau, voilà mon mal »,

dit-il avec une certaine coquetterie. Les Entretiens sur la plura-

lité des mondes ne sont pas d'un auteur froid et indifférent en

présence du spectacle de l'univers.

Si l'on peut discuter sur son caractère, tout lo monde est

d'accord pour rendre justice à la netteté de son intelligence et

à la vivacité de son esprit. Il lui en fallait beaucoup pour

soutenir certaines thèses, défendre certaines opinions sans se

compromettre ni trop s'avancer. Il décoche si gentiment et si

tranquillement un trait de satire qu'on en est à peine effleuré.

Sans doute il y a trop souvent chez lui du faux goût, de la

manière et de la galanterie. Cet esprit a été d'abord surtout du

bel esprit : c'est ce bel esj)rit qui nous choque dans les œuvres

purement littéraires de Fontenelle.

Le littérateur. — Le littérateur est médiocre; il est même
détestable quand il écrit en vers. L'intelligence des idées et la

curiosité scientifique ne suffisent pas pour faire une tragédie

ou une pastorale. Il manquait à Fontenelle l'imagination, la

sensibilité et le sentiment de l'art. Comme tous les hommes de

lettres qui n'ont pas de vocation déterminée, il se crut, et on le

crut universel. Fils d'un avocat, il voulut plaider; mais il perdit

sa première cause et s'en tint là. Malheureusement il fut plus

persévérant en poésie. Neveu des Corneille par sa mère, il

devait faire des vers et du théâtre, non peut-être par vocation,

mais par intérêt et par esprit de famille. Il inséra quelques

pièces de vers dans le Mercure, dont son oncle Thomas était un

des principaux rédacteurs; il fit représenter la tragédie d'Aspar

(7 déc. 1680), dont la chute fut complète et provoqua la mor-

dante épigramme de Racine sur l'origine des siffiets. L'auteur
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jeta au feu son manuscrit, mais lirlas! ne renonça pas au

théâtre. Laissons dormir ses trag'éJies et ses comédies. Con-

statons seulement qu'il réussit mieux dans l'opéra : Psyché

(1078), BeHérophon (1G79), Thétis et Pelée (1689), Énée et

Lavinie (1G90). Ce qu'il y a de curieux, c'est que ce goût de

Fontenelle pour le théâtre persista. Je trouve dans ses œuvres

six comédies, qui n'ont jamais été représentées, mais que l'au-

teur s'est amusé à écrire dans un temps où on le croyait tout

à fait raisonnable (après 1720). En 1G88 il publia des Poésies

pastorales (jui manquent de sentiment, de naturel et de poésie.

« Il avait donné à ses bergers le ton de la bonne compagnie et

leur avait appris à soupirer avec finesse. » Je me hâte d'ajouter

que c'est un éloge qu'on a prétendu faire de ses Er/logites : on

pourrait s'y tromper. Du môme temps sont les Lettres du che-

valier cCHer*** , lettres galantes, un peu moins mauvaises que

les Eglor/ues, parce qu'elles sont en prose et que Fontenelle a

toujours été plus à l'aise dans la prose que dans la poésie. En

1691 il entra à l'Académie française. Son élection fut labo-

rieuse; il essuya quatre refus. C'est qu'il avait contre lui le

parti des anciens, les Racine, les Boileau, les La Bruyère, qui

trouvaient ce bel esprit insupportable et ne comprenaient pas

sa valeur. Il avait ce])endant publié à cette époque les Dialogues

des morts (1683), les Entretiens sur la lAuralité des mondes

(1686), ïHistoire des oracles (1687). Les anciens né voyaient

en lui que le rédacteur du Mercure, l'ami de Perrault, le détrac-

teur de l'antiquité. Uappelez-vous le portrait de Cydias par La

Bruyère : satire injuste, même au moment où elle fut écrite.

Le critique. — Les opinions littéraires de Fontenelle sont

plus intéressantes que ses œuvres galantes ou poétiques. Elles

nous expliqueront ses poésies et nous feront connaître quelque

chose du vrai Fontenelle. Nous verrons qu'il n'est pas du tout

artiste, qu'il ne comprend ni la beauté de la grande poésie ni la

vérité du détail simple; que c'est en partie pour cela qu'il a été

si médiocre poète, que c'est surtout pour cela qu'il n'a pas

compris l'antiquité.

Dans son Discours sur la nature de féglogue il nous expose

ainsi sa théorie. « Entre la grossièreté ordinaire des bergers

de ïhéocrite et le trop d'('S[)rit de la plupart de nos bergers
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modernes il y a un milieu à tenir. Tl faut que les berjiers aient

de l'esprit, et de l'esprit lin et galant; ils ne plairaient pas sans

cela. Il faut qu'ils n'en aient (jue jusqu'à un certain point;

autrement ce ne seraient ]tlus des herg-ers. » Nous sommes

avertis; il faut quils aient de V esprit, et de Vesprit fin et galant.

L'amour doit être leur seule préoccupation. Ne faut-il pas

qu'ils plaisent'^ Nous pouvons nous croire au début du rc'gne

de Louis XIII, quand VAslrée était le code de la galanterie

précieuse. Il ne com{)rend donc; rien au naturel de l'églogue.

Ce qui est plus grave, il ne comprend rien à la nature de la

poésie.

Dans ses Béflexions sur la poétique, il établit toute une hié-

rarchie d'imag-es, assez curieuse et très caractéristique. Il

s'élève avec vivacité contre les images fabuleuses de la mvtho-

logie. « Aux images fabuleuses sont opposées les images pure-

ment réelles d'une tempête, d'une bataille, etc., sans l'interven-

tion d'aucune divinité. » Au-dessus des images réelles ou

matérielles il place « les images spirituelles » ou pensées, qui

s'adressent uniquement à l'esprit. Or « le champ de la pensée

est sans comparaison plus vaste que celui de la vue. Les spiri-

tuelles peuvent nous instruire utilement. » Il y en a d'autres

plus élevées encore qu'il appelle « métaphysiques ou intellec-

tuelles ». Il est attiré par « cette poésie purement philoso-

phique ». Il en donne comme modèle son ami La Motte. Il

avait en effet une vive admiration pour ce poète « si peu fri-

vole, si fort de choses ». Voilà un poète qui n'était pas saisi

par « un enthousiasme involontaire ». Son inspiration « c'était

seulement une volonté de faire des vers qu'il exécutait parce

qu'il avait beaucoup d'esprit ». Ne croyez pas qu'il dise cela en

passant, par occasion : c'est une théorie qui lui est chère. Bien

au-dessus du talent, disposition naturelle ou instinct, il met

Vesprit, c'est-à-dire « la raison éclairée qui examine les objets,

les compare, fait des choix à son gré. L'esprit, ajoute-t-il, peut

absolument se passer du talent et le talent ne peut j)as égale-

ment se passer de l'esprit. » En somme « aux ornements » il

préfère « le fond des choses ». Il est impossible d'être moins

artiste que lui.

Cependant, par un reste de préjugé d'éducation ou d'hérédité,
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il ne va pas, commo La Motte, jusqu'à demander qu'on écrive en

prose. Mais il est le premier à ne voir dans la poésie que le

mérite de la difficulté vaincue, opinion absurbe qui sera celle de

tout le xvnf siècle. « La seule idée de la difficulté donne de

l'agrément aux rimes qui naturellement n'en ont aucun. » Les

rimes et les mesures deviennent « une beauté par le seul caprice

de l'art et par la seule raison qu'elles gêneront le poète et que

l'on sera bien aise de voir comment il s'en tirera ». Voilà la

rime et le rythme bien défendus! Franchement j'aime mieux'

la solution radicale présentée par La Motte. Fontenelle est bien

loin de cette solution, lui qui demande au contraire qu'on soit

sévère pour la rime. « Si la contrainte lui est nécessaire (à la

poésie) pour la distinguer de la prose et lui donner droit de

s'élever au-dessus d'elle, n'est-ce pas la dégrader que de la rap-

procher de ce qu'elle méprisait? » Sans doute Fontenelle ne

voulait pas avoir écrit pour rien tant de trag'édies, d'opéras et

de pastorales.

L'adversaire des anciens. — Le mépris de l'antiquité est

comme l'idée maîtresse de notre auteur en littérature ; il appa-

raît dans tous ses ouvrages. Mais ce mépris n'est pas chez lui

stérile : il conduit à l'idée du progrès et à l'idée de la stabilité

des lois de la nature, à moins qu'il ne provienne lui-même

de ces deux idées.

La grosse erreur de Perrault, dans la querelle des anciens et

des modernes, avait été de confondre les sciences, qui ont

besoin du temps pour se perfectionner, et les arts, qui peuvent,

presque au début, arriver à la perfection. Mais il avait entrevu

l'idée du progrès de l'esprit humain, considéré comme un

seul esprit, et l'idée de la fixité des lois de la nature. Fon-

tenelle verra plus clairement la portée philosophique de la

question.

C'est surtout au xvm" siècle que l'idée de progrès sera chère

aux philosophes : c'est avec le xvn*^ qu'elle commence à appa-

raître. « C'est, dit Bacon dans le Novum Organum, à la vieil-

lesse du monde et à son âge mûr qu'il faut attacher ce nom
d'antiquité. Or la vieillesse du monde c'est le temps où nous

vivons et non celui des anciens qui était sa jeunesse. » Tous les

travaux de Descartes supposent cette foi au progrès. Pascal donne
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à retle idôe une piH'cisiuii reiiuu'uuahle dans sou Firif/j/ieiit d'un

traité du vide '. Fontenelle reprendra l'image de l*ascal.

Suivant son lialtilude il ne coninicnce pas par attaquer de

front Fautorité des anciens ; il se contente de Tatlaiblir. Dès

1683 dans ses Dialogues il ne manque ]»as une occasion de la

tourner en ridicule et de la montrer moins vénérable quelle ne

le paraît à ses admirateurs. « L'antiquité est un olijet d'une

espèce particulière : l'éloignement le grossit. Ce qui fait

d'ordinaire qu'on est si prévenu pour l'antiquité, c'est qu'on

a du chagrin contre son siècle ; et l'antiquité en profite. On

met les anciens liien haut pour abaisser ses contemporains.

L'ordre de la nature a Vair hicn coastant. [Dialogue entre

Socrate et Montaigne.) — Les anciens étaient jeunes auprès de

nous. [Entretiens, o° soir.) — Tout ce qu'ont dit les anciens

soit bon, soit mauvais est sujet à être bien répété; et ce qu'ils

n'ont pu eux-mêmes prouver pardes raisons suffisantes se prouve

à présent par leur autorité seule. Sils ont /irévu cela, ils ont bien

fait de ne jjas se donner la peine de raisonner si exactement. [His-

toire des oracles, V dissertation, au début.)

C'est surtout dans sa Digression sur les anciens et sur les

modernes (1688) que le vrai Fontenelle apparaît; c'est nette-

ment et directement qu'il affirme la fixité des lois de la nature

et sa croyance au progrès. « Toute la question de la prééminence

entre les anciens et les modernes étant une fois bien entendue

se réduit à savoir si les arbres qui étaient autrefois dans nos

campagnes étaient plus grands que ceux d'aujourd'hui... La

nature a entre les mains une certaine pâte qui est toujours la

même, » On {)Ourrait lui objecter que les arbres ne se déve-

loppent pas tous également dans tous les climats. Il le sait

bien. « Si les arltres do tous les siècles sont également grands,

les arbres de tous les }>ays ne le sont pas. » Oui, mais il ne

croit pas à l'influence du climat sur l'esprit humain. « La diffé-

rence des climats ne doit être comptée pour rien, pourvu que

les esprits soient d'ailleurs également cultivés... Nous voilà donc

tous parfaitement égaux, anciens et modernes. » Qu'on ne

•1. Publié pour la première fois en 1"79 par Bossut sous le titre De l'autorité

en matière de pjidosopide. Fontenelle n'a donc pas pu le connaître, à moins qu'il

n'ait lu le passage en manuscrit, — ce qui ne me parait pas vraisemblable.
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rrclamo pus pour les aucioiis le moritc de rinveiitioii. « C'est

qu'ils (''(aient avant nous. » Mais Fontcnellc voit fort l)ieii qu'il

faut faire une distinction entre les sciences et les lettres. « Afin

que les modernes puissent toujours renchérir sur les anciens,

il faut que les choses soient d'une espèce à le permettre. Pour

l'éloquence et la poésie, qui sont le sujet de la ])rincipale

contestation entre les anciens et les modernes, quoiqu'elles ne

soient pas en elles-mêmes fort importantes. Je crois que les

anciens en ont pu atteindre la perfection. » Là où ils ont atteint la

perfection, « contentons-nous de dire qu'ils ne peuvent être

surpassés, mais ne disons pas quils ne peuvent être égalés ». Ces

idées étaient hardies pour l'époque : cela ne les empêche pas

d'être parfaitement justes. Je laisse de côté les détails qui

|)ourraient offrir matière à discussion : ainsi notre auteur pré-

fère l'éloquence des anciens à leur poésie, met les Latins

au-dessus des Grecs, sauf pour la tragédie. Que nous im{)orte?

Ce qui est certain, c'est qu'il se dégage de la confusion oi^i

s'emharrassent la plupart des modernes, et qu'il affirme avec

une vigueur surprenante la loi du progrès intellectuel. « Un bon

esprit est pour ainsi dire composé de tous les esprits

des siècles précédents; ce n'est qu'un môme esprit qui

s'est cultivé pendant tout ce temps-là. 11 est maintenant dans

l'âge de virilité où il raisonne avec plus de forces et- plus de

lumières que jamais. Cet homme-là n'aura point de vieillesse :

les hommes ne dégénéreront jamais, et les vues saines de tous

les bons esprits qui se succéderont, s'ajouteront toujours les

unes aux autres. Nous pouvons espérer qu'on nous admirera

avec excès dans les siècles à venir pour nous payer du peu de

cas que l'on fait aujourd'hui de nous dans le nôtre. » Dira-t-on

qu'il y a un j)eu d'illusion dans ce rêve de maturité éternelle?

L'auteur cependant ne dérouh» pas devant nous, comme plus

fard Condorcet, les pers[»ectives indéfinies d'un progrès sans

limites dans toutes les branches des connaissances humaines.

Il nous dit en etTet que l'éloquence et la poésie — il aurait pu

dire les lettres et les arts — ont pu atteindre la perfection chez

les Grecs et les Romains; que nous surj)asserons les anciens dans

les choses « qui sont d'une espèce à le permettre ». Le progrès

des sciences depuis 1G88 donne raison à Fontenelle.
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Le philosophe. — Cette querelle des anciens et des modernes

nous a permis de voir la portée de l'esprit de Fontenelle, Ce

n'est pas simplement un homme} de lettres et un bel espi-il;

c'est un philosophe dans le sens consacré par le xvin"' siècle.

Voyons cet esprit philosophique à l'œuvre ; essayons d'en démêler

les différents traits et d'en mai-quer le principal caractère.

Fontenelle est un sceptique qui ne respecte aucune autorité et

qui tout doucement les ébranle ou les renverse toutes ; mais cesl

un sceptique qui croit à la raison. A ce point de vue il est bien

le précurseur du xvni" siècle et de Voltaire. Dans tous les ordres

de connaissances il a essayé de faire triompher la vérité; mais

il l'a fait avec son tempérament et son tour d'esprit, c'est-à-dire

sans emportement, sans même avoir l'air de livrer bataille; il se

contente d'une raillerie fine et d'une ironie souvent à peine per-

ceptible. Tel il est déjà dès 1683 dans ses Dialogues des morts.

S'il croit à la raison et à ses progrès, il ne croit certes pas que

tous les hommes soient raisonnables. « Qui veut peindre pour

l'immortalité doit peindre des sots. » (Molière et Paracelse.)

« Les hommes veulent bien que les dieux soient aussi fous

qu'eux, mais ils ne veulent pas que les bêtes soient aussi sages. »

(Homère et Esope.) « C'est une plaisante condition que celle de

l'homme. Il est né pour aspirer à tout et pour ne jouir de rien,

pour marcher toujours et pour n'arriver nulle part. » (Anselme

et Jeanne de Naples.) Tous les sceptiques, nous le savons, se

plaisent à étaler la sottise humaine. Fontenelle va plus loin : il

se moque même de la philosophie. « Il se découvre de temps en

temps quelques petites vérités peu importantes, mais qui amu-

sent. Pour ce qui regarde le fond de la philosophie, j'avoue que

cela n'avance guère. Je crois aussi que l'on trouve quelquefois

la vérité sur des articles considérables ; mais le malheur est

qu'on ne sait pas qu'on l'ait trouvée. » (Descartes et le faux

Démétrius.) Gardons-nous de prendre trop à la lettre cet ingé-

nieux badinage : c'est sa manière à lui de protester contre les

affirmations absolues des dog:matiques et des sectaires.

Quand il touche à la métaphysique ou à la religion, c'est avec

une discrétion ironique. « L'Académie des sciences, dit-il dans

l'élog'e de Malebranche, passerait témérairement ses bornes en

touchant le moins du monde à la théologie et s'abstient totale-
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mont (le métaithysique, parce quelle est trop incertaine et trop

contentieuse ou du moins d'une ntililé (roj) peu sensible. » Il ne se

permettra pas de critiqner directement la r(\ligion; mais il

moiilrera (pic de loiit temps l'esjtrit humain a été enclin à se

tromper, à mêler le faux et le vrai, les préjugés les j)lns ridi-

cules et les sentiments les plus respectaldes. « Ne cherchons

autre chose dans les fahles que Vhistoire des erreurs de l'esprit

humain. » {De Forigine des j'ables.) Il s'agit hien entendu des

fables du paganisme. Mais dans VIntroduction de VHistoire des

oracles il n'est plus question des païens. « Ces préjugés (jui

entrent dans la vraie religion trouvent pour ainsi dire le moyen

de se confondre avec elle et de s'attirer im respect qui n'est dû

qu'à elle seule. On n'ose les attaquer de peur d'attaqu(>r en

môme temps quelque chose de sacré... On ne peut disconvenir

qu'il ne soit plus raisonnable de démêler l'erreur d'avec la vérité

que de respecter l'erreur mêlée avec la vérité. » Ce n'est plus

le sceptique qui s'amuse à inquiéter les convictions trop

absolues; c'est le })hilosophe qui trouve raisonnable et qui

croit possijjle de démêler l'erreur d'avec la vérité. Mais pour

cela il faut croire à la vérité et à la raison. « \Jautorité a cessé

d'avoir plus de poids que la raison », disait-il dans la Préface

de YHistoire de l'Académie des sciences. Dans une lettre du

16 octobre 1732 il écrivait : « Nous sommes dans un siècle où

la raison commence à prendre plus d'empire qu'elle n'en avait eu,

du moins depuis longtemps. » Voilà bien le sentiment de Fon-

tenidle sur son siècle. On lui a reproché plus d'une fois

l'absence d'opinions arrêtées ; c'est ce qui arrive souvent à ceux

qui recherchent sincèrement la vérité. En tout cas il n'avait ni

préjugés ni entêtement. « Tout l'avantage que je puis avoir,

disait-il, et qui ne laisse pourtant pas que d'être assez rare, c'est

({ue Je ne suis prévenu pour aucun système, et que je ne rejetterai

aucune opinion pour être contraire à la mienne. » Je ne con-

nais pas de maxime qui soit plus digne d'un philosophe. On voit

que, si Fontenelle est sceptique, il l'est surtout quand il s'agit

d'ébranler les erreurs ou les préjugés; mais il croit avec une

fermeté tran<[uille à la vérité et à la raison.

Le vulgarisateur scientifique. — Fontenelle doit sa

gloire la plus solide et la plus durable à ses travaux de vulga-
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risation scientifique. Oui, ce l)el es[)rit tant décrié eut (1(^ Itoune

heure le goût de la science; il était en relations avec un grouj)e

dont faisaient [tartie ral)])é de SaJFil-l'ierre et le niathématicien

Varignon : ce n'était pas tous des savants, c'étaient tous des

esprits qu'attirait la science; on causait, on travaillait, on se

tenait au courant. Il ne faut donc pas s'étonner que l'auteur

d'Aspar ait écrit en 1G86 les Eyilretiens sur la 'pluralité des

mondes, livre agréable et instructif, premier et parfait modèle

de littérature scientifiiiue. Ici il fut servi par ses qualités et

même par ses défauts. Il y a encore du bel esprit et du galant,

mais il y a de l'esprit et de la clarté. Il intéresse, il amuse, il

instruit. Il se rendait parfaitement compte de la nouveauté de

son entreprise et de la hardiesse de quelques-unes de ses idées.

« Je suis, disait-il dans la Préface, dans le même cas oîi se

trouva Cicéron lorsqu'il entreprit de mettre en sa langue des

matières de philosophie qui, jusque-là, n'avaient été traitées

qu'en grec... J'ai voulu traiter la philosophie d'une manière qui

ne fut point philosophique; j'ai tâché de l'amener à un point où

elle ne fût ni trop sèche pour les gens du monde, ni trop badine

pour les savants... J'avertis ceux à qui ces matières sont nou-

velles que j'ai cru pouvoir les instruire et les divertir tout

ensemble. » Il y a pleinement réussi.

Il fut assez estimé du monde savant pour entrer en 1697 à

l'Académie des sciences, dont il devint en 1699 le secrétaire

perpétuel, fonctions qu'il exerça pendant quarante ans. Le voilà

sur son véritable terrain. Sans faire lui-même des travaux bien

personnels, il est au courant de tout : nulle science ne lui est

fermée, nulle découverte ne lui échappe. Il connaît toutes les

questions scientifiques; il en rend compte dans les Analyses des

travaux de l'Académie. Il publie une Histoire de l"Académie des

sciences (de 1666 à 1699), et surtout les Eloges des académiciens.

Les Analyses sont inaccessibles au public; YHistoire est un |)eu

abstraite ; les Eloges au contraire sont d'une lecture en général

facile et intéressante; un lettré peut s'y j)laire. Ce que nous

voyons c'est plutôt le savant dans sa vie privée que la science

dans son aridité. Là encore il avait innové fort heureusement.

Peu d'ouvrages renferment autant de j)ensées fines ou profondes ;

c'est là que cet écrivain ingénieux est devenu un excellent écri-
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vain : clarté, finesse, éléi;ance, esprit, toutes ces qualités rares en

font un chef-dVeiivre d'éloquence tempérée. Il est à remarquer

que Fontenelle n'a j)as eu de décadence : au contraire il est

toujours en progrès. Jeune, il est médiocre ou môme franche-

ment mauvais; à m(\sure qu'il vieillit, son goût devient meil-

leur, son esprit s'élève; son style arrive presque à la perfection.

Avec l'âge en effet l'imagination se refroidit, la sensibilité

s'émousse : de ce côté Fontenelle n'avait rien à perdre; avec

l'âge, au contraire, la raison ne peut que s'affermir.

S'il n'a pas fait par lui-même de grandes découvertes, il a

jtarfaitement compris et montré l'importance des sciences et

l'utilité que présentent les spéculations de géométrie pure ou

d'algèbre K II a des vues non seulement ingénieuses, mais pro-

fondes. « Jusqu'à présent FAcadémie ne prend la nature que

par petites parcelles. Le temps viendra peut-être que Von joindra

en un corps régulier ces membres épars, et, s'ils sont tels que Von

le souhaite, ils s'assembleront en quelque sorte eux-mêmes. » Ne

peut-on pas voir dans celte espérance de Fontenelle l'idée de la

solidarité des sciences"? Voilà le vrai Fontenelle : et j'avoue

que celui-là me paraît presque grand.

Conclusion. — Aujourd'hui les lettrés dédaignent son

œuvre littéraire; les philosophes n'apprécient guère sa philo-

sophie, et les savants ne trouvent pas une seule découverte

précise à mettre à son compte. On ne le jugeait pas ainsi au

xvni'' siècle ^ Si ses poésies ont cessé bientôt d'être estimées,

l'influence du savant et du philosophe a été considérable. A ce

nujment il fallait surtout donner le goût de la science et secouer

le joug de l'autoi'ité. Fontenelle y réussit pleinement. La foi,

qu'il n'attaqua januiis directement, comprit cependant qu'elle

avait en lui un adversaire. A projxts de son Histoire des oracles,

le P. Pelletier, confesseur de J-.ouis XIV, le peignit au roi

comme un athée; et le P. Baltier, jésuite, attaqua vivement son

1. Il no l'a jamais l'ail plus ncllement que dans nne Préface sur Vulilité des

ynalhéinaliques et de la p/u/sUjue et sur les travaux de l'Académie.

2. « C'est à celle idée de la solidarité des sciences qu'il semble que le nom
de Fontenelle doive surtout demeurer allaché. » Brunetière, Et. crit. sur Vhlst.

de la lut. f'ran., cinquième série, p. 2il.

3. Pour connaître l'opinion du xyiii" siècle sur Fontenelle, voir Voltaire,

Temple du r/oât, surtout Catalor/ue des écrivains français du Siècle de Louis XIV;
Vauvenargues, (ouvres posthumes.
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ouvrage on 1707. Le [)riHlent Fontcndle se garda hien de

répondre. Il no vouliif pas s'engager dans une qucrolle lliôolo-

gique dont il prévoyait tous les dangers.

Yoici, soml)lc-t-il, le jugement que l'équitaldo postérité doit

porter sur lui.

Il est un do ceux qui se séparent le plus nottomont du

xvn" siècle et qui préparent le siècle suivant. 11 n'a ni sensi-

bilité, ni imagination; il n'a pas le sontimont de Fart, il ne com-

prend pas la grande poésie, il méprise l'antiquité : il n'a pas le

goût sûr.

Mais il est intelligent et curieux. Ses défauts littéraires

deviennent presque des qualités scientifiques. Il n'est pas pour

la tradition, mais il est pour le progrès; il n'est pas pour la

foi, mais pour la science; il n'est pas pour l'autorité, mais pour

la raison. Par là il est éminemment philosophe. Il n'a pas do

préjugés. Il pose ironiquement des questions embarrassantes

et fait discrètement dos réflexions troublantes. En méta-

physique, en théologie, il est aussi sceptique qu'en littérature.

Mais il ne l'est pas en tout : il croit à la raison, à la science, au

progrès. Ayant dans sa longue carrièn^ un pou touché à tout, il

a déjà cet esprit encyclopédique qui fut la marque du xvni" siècle.

« C'est l'esprit le })lus universel que le siècle de Louis XIV ait

produit. » (Voltaire.) Pour nous il nous apparaît surtout comme
un intermédiaire aimable et s[>iriliiol entre les obscurités de la

science et l'ignorance du public; il a une place à part, mais bien

à lui, entre le monde, les lettres et les sciences. Il rend la

science populaire en la mettant à la portée de tous; il en fait

comprendre la grandeur et l'utilité, en même temps que par ses

Eloges il fait estimer et parfois même aimer les savants. Enfin

il ne s'est pas contenté de vulgariser et de faire apprécier la

science; il a fait lui-même œuvre de savant et de philosophe

lorsqu'il a, je ne dis pas découvert, mais fait entrer dans la

science l'idée do la stabilité des lois de la nature et colle de la

solidarité des sciences.
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//. — Houdar de La Motte ^

L'homme et l'écrivain. — La Motte est inséparable de

Fonlonclle : c'est un Fontcnelle réduit à des proportions de lit-

térateur, malgré des prétentions philosophiques encourag-ées

par l'estime qu'en faisaient ses contemporains. Il eut en tant

qu'écrivain cette universalité un peu banale qu'on rencontre

parfois chez des hommes de génie comme Voltaire, et souvent

chez des hommes sans génie comme La Motte. Il a laissé des

odes, des poésies légères, des fables, des poésies pastorales, des

comédies, des opéras, des tragédies, des comédies-ballets, une

traduction de Ylliade. S'il n'a pas de génie, il ne manque pas

de talent : il en faut toujours un peu pour faire illusion à son

époque. Il a eu du succès dans ses opéras et ses tragédies; on a

fort apprécié ses fables et ses pastorales; on a presque admiré

ses ocles. Quoiqu'il ait écrit des milliers de vers, il n'est pas

poète : nous aurons plus d'une fois l'occasion de nous en con-

vaincre. Il me paraît cependant à ce point de vue supérieur à

Fontenelle. Quoiqu'il s'agisse d'un homme si fertile en para-

doxes, je ne voudrais pas à mon tour en soutenir un. Ayons le

courage de l'avouer : il y a quelques strophes de lui qui ne sont

vraiment pas mauvaises, et l'on trouverait dans ses odes sur

VEmulaiion, sur YAmour-propre ou sur la Sagesse du roi, des

passages qu'on croirait, j'en suis convaincu, s'ils n'étaient pas

signés, d'un plus grand poète que lui. Ses comédies sont médio-

cres; ses opéras n'appartiennent pour ainsi dire pas à la litté-

rature; mais nous ne devons pas oublier qu'une de ses tragé-

dies, Inès de Castro, jouée en 1723, obtint un immense succès.

1. Antoine Houdar de La Molle naquit à Paris le 17 janvier 1672 et mourut le

26 décembre 1731. 11 fait représenter en 1693 aux Italiens une comédie, les Ori-

f/inaii:r, qui est si mal reçue que l'auteur découragé court s'enfermer à la Trappe.

11 n'y reste pas longtemps el de nouveau travaille pour le théâtre. 11 donne des

opéras (Amadis, Marthésie, Omphale, elc); des ballets {le Triomphe des arts, le

Carnaval et la Folie, etc.) ; des comédies [la Matrone d'fjphèse, le Talisman,

Richard Minutolo, le Maf/nifique, VAmant difficile); des tragédies {les Macchabées,
Romains, Œdipe, Inès de Castro, qui ol)lient un immense succès, 1723). Il écrit

aussi des Faljles, des Odes, un abrégé de VIliade (1714), et de nombreux Discours

ou Reflexions sur la poésie, l'ode, la tragédie, la fable, l'églogue, la critique. Il

est reçu à l'Académie en 1710. A quarante ans il devient aveugle; il était aussi

perclus de tous ses membres : infirmités qui n'altérèrent en rien la douceur de

son caractère.
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La pièce est en effet intéressante et touchante; les situations

sont dramatiques; le style malheureusement en est hien faible :

l'auteur de Zaïre est un très grand poète à côté de La Motte.

Sa prose en revanche est excellente : elle a de la finesse, de la

grâce et de l'esprit, qualités naturelles qu'il apportait dans sa

conversation, qualités qui lui firent tant d'amis et désarmèrent

plus d'une fois ses adversaires. Car il était, malgré tout son

esprit, d'une douceur charmante et d'une irréprochable cour-

toisie. S'il appartient à notre sujet, s'il peut être placé parmi

les précurseurs du xvui" siècle, c'est à cause de la guerre qu'il

fit à l'antiquité, et du dédain qu'il afficha, quoique poète, pour

la poésie.

La Motte semble avoir été poussé, sinon par une vocation

irrésistible, au moins par un goût très vif vers le théâtre et la

poésie, puisque, né en 1672, il fit représenter en 1693 sa pre-

mière comédie. Les succès qu'il obtint et la réputation qu'il

acquit de bonne heure, n'auraient pas dû faire de lui en littéra-

ture un mécontent et un révolté. Pourquoi donc allons-nous

bientôt le trouver à la tète du parti des modernes? Il faut natu-

rellement en chercher la raison dans son tour d'esprit, dans son

médiocre sens artistique, dans son ignorance et par suite dans

son inintelligence de l'antiquité, mais aussi dans le temps et le

milieu où il vécut. Il avait quinze ans quand Perrault lut à

l'Académie son poème sur le Siècle de Louis le Grand. Toute

son adolescence fut bercée par le bruit de cette lutte, et, sans

qu'il s'en doutât peut-être, les arguments de Fontenelle et de

Perrault entraient dans son esprit. Non pas qu'il ait été tout de

suite un moderne bien déterminé. Nous le voyons au début de

sa carrière lire des vers à Boileau, qui accueille bien ce jeune

homme si poli, comme nous le verrons plus tard échanger des

lettres avec Fénelon, qui est non seulement désarmé, mais

charmé par sa courtoisie. Pendant ce temps, autour de lui les

attaques contre les anciens continuaient; de nouvelles théories

littéraires étaient hardiment soutenues ou discrètement insi-

nuées; le beau et le vrai ne paraissaient plus suffisants ni même
nécessaires; on défendait la théorie du vrai embelli ou du vrai

ornê\ on cherchait le nouveau, on avait du goût pour le pensé.

En somme c'était à la fin du siècle un retour à cet esprit pré-
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deux, que Molière et Boileau avaient combattu et vainement

essayé de détruire. Les plus grands esprits, comme La Bruyère,

en étaient touchés; les plus fins critiques, comme le P. Bou-

liours, n'en étaient pas exempts. De plus, tout en travaillant

pour le théâtre, La Motte se liait avec Fontenelle, entrait en

relations avec M"'' de Lambert et la duchesse du Maine. Dans

le salon de M'"'' de Lambert on se réunissait pour causer litté-

rature, science et morale; on y était philosophe; on y était sur-

tout bel esprit et précieux. Quant à la duchesse du Maine, elle

avait installé à Sceaux en 1700 une véritable cour oiî venaient

les dégoûtés de Versailles; des femmes spirituelles s'y rencon-

traient avec des lettrés galants. C'étaient des fêtes continuelles,

des divertissements littéraires dirigés par Malezieu, des repré-

sentations théâtrales oh elle-même jouait un rôle. On peut dire

que tout était petit et menu dans cette cour, depuis la taille de

la duchesse, « une poupée du sang », jusqu'au goût des invités.

La Motte fut un des poètes des soirées de Sceaux; il fut môme

autorisé à parler dans ses œuvres de la passion toute platonique

qu'il ressentait pour la duchesse, — ce dont il s'acquitta délica-

tement. En 1710, il entra à l'xVcadémie : le détracteur des anciens

n'y était pas déplacé. Avant de raconter sa lutte avec M"'' Dacier,

passons en revue ses idées littéraires : elles nous expliqueront

le peu de goût qu'il avait pour Homère.

Ses idées littéraires. — La Motte a laissé un grand

nombre de discours où il expose ses théories. Ce sont de très

curieuses pages de critique, fines, spirituelles, souvent justes et

profondes, parfois fausses et superficielles. C'est môme la seule

partie de son œuvre que l'on puisse lire aujourd'hui avec intérêt '.

Comme il est universel en poésie, il a à peu près touché à toutes

les questions. Passer en revue les idées de La Motte sur la

poésie, ce n'est pas seulement connaître les idées d'un bel

esprit célèbre au début du xviu" siècle, c'est connaître les idées

de la plu|)art des hommes de lettres de cette époque, puisque,

sauf [»eut-ôtre sur un point (la versification), presque aucun ne

l'a sérieusement combattu et réfuté. Du reste il y a chez lui,

1. Si l'on ne veut pas uller les chcrcliei- dans ses œuvres coinplèles où elles

sont dispersées, on peut les trouver dans le recueil fait par M. Jullien, sous ce

litre : l'aradoxcs litiérain-s de La Motte, Hachette, 1859.
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excepté quaml il critique Homère ou la versification française,

plus d'idées justes, sinon neuves, que de paradoxes proprement

dits. Je ne relèverai que ce qui me paraîtra significatif.

Dans son Discours sin^ l'Eglogue il disserte agréablement sur

l'amour dans l'antiquité et dans les temps modernes; il défend

certains poètes bucoliques (Fontenelle et lui-même) accusés

d'avoir mis « trop d'esprit » dans leurs pastorales.

Dans son Discours sur la fable il se fait un mérite de V inven-

tion des sujets. 11 définit l'apologue « une philosophie déf/uisce

qui ne badine que pour instruire et qui instruit toujours

d'autant mieux qu'elle anmse ».

Dans son Discours préliminaire sur la tragédie et dans quaire

autres Discours à l'occasion des Macchabées, de Romulus, d'Inès

de Castro et iVŒdipe, il s'en })rend à la constitution même de

la tragédie française; il attaque unités, expositions, récits, con-

fidents, monologues, versification. « Dans le premier, dit-il, je

m'arrête aux choix de l'action, à l'ainour quon trouve trop domi-

nant dans nos tragédies, aux bornes de l'invention, aux grandes

règles des unités, (luil me semble quon a jugées Jusqu'ici trop

fondamentales... Dans le quatrième j'établis que la versification

n'est pas nécessaire à la tragédie. » Je laisse de coté cette der-

nière question. Sur tous les autres points les opinions de La

Motte sont parfaitement raisonnables, et bien des fois depuis on

a essayé de débarrasser la tragédie de certaines règles plutôt

gênantes que fondamentales. N'était-il pas dans le vrai lorsqu'il

disait à propos de Romulus : « Je désirerais qu'on tendît à donner

à la tragédie une beauté qui semble de son essence et que pour-

tant elle n'a guère parmi n(jus : je veux dire ces actions frap-

pantes qui demandent de l'appareil et du spectacle. La jjluparl de

)ios pièces ne sont que des dialogues et des récits. Les Anglais ont

un goût tout opposé; on dit qu'ils le portent à l'excès : cela

pourrait bien être. » — « Je ne serais pas étonné, dit-il à propos

des Macchabées, qu'un peuple sensé, moins ami des règles,

s'accommodât de voir l'histoire de Coriolan distribuée en plu-

sieurs actes. » (Nous dirions aujourd'hui en plusieurs journées.)

Je ne me plains pas que Corneille et Racine (le premier, du reste,

malgré lui) aient fait autrement. Mais songez que dans une durée

de trois siècles, deJodelle àPonsard, ils sont les seuls qui aient

Histoire de la la.ngue. VI.
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réalisé l'idéal de la trag^édie classique; songez aux froides et

pâles imitations d'un (^ampistron ou d'un Brifaut; songez que

Voltaire lui-même a voulu renouveler la tragédie par « ces

actions frappantes qui demandent de l'appareil et du spectacle » :

et vous conclurez que La Motte n'avait pas tout à fait tort dans

ses critiques. Son tort fut d'être hardi seulement en théorie.

Dans la pratique il conserve pieusement le vieux moule do la

tragédie. Il respecte les unités; il donne à Misaël, le plus jeune

des Macchabées, un amour ridicule pour Antigone, la favorite

d'Antiochus; son Romulus est aussi froid et moins bien écrit

qu'une tragédie de Robert Garnier; il est tout « en dialogues et

en récits ». S'il obtient du succès avec Inès de Castro, c'est à

cause du pathétique répandu dans une pièce parfaitement con-

forme d'un bout à l'autre aux règles de la tragédie.

Dans son Discours sur la poésie en général et sur l'ode en par-

ticulier, cet écrivain, si peu poète et si peu lyrique lui-même,

juge mieux qu'on n'aurait pu s'y attendre Malherbe, Horace et

Pindare ; montre nettement la différence entre les poètes lyriques,

épiques et dramatiques; raisonne presque comme Aristote sur

la poésie « dont le but n'a été que de plaire par imitation ».

Voici où le paradoxe apparaît : « Le but du discours n'étant que

de se faire entendre, il ne jyaraît pas raisonnable de s'imposer une

contrainte qui nuit souvent à ce dessein. » Toujours cette idée de

contrainte et de difficulté vaincue sans aucune utilité pour la

pensée! « La fiction est encore un détour qu on pourrait croire

' inutile. Pour les figures, ceux qui ne cherchent que la vérité ne

leur sont pas favorables. » Voilà qui va diminuer beaucoup le

bagage des poètes. « Je crois que le sublime n'est autre chose

que le vrai et le nouveau réunis dans une grande idée exprimée

avec élégance et précision. « Le seul ornement qu'il recommande

et approuve c'est « une épithète bien choisie ».

Telles sont les conclusions auxquelles arrive notre auteur :

Le poète doit être un pbilosophe amoureux de la vérité et de la

nouveauté ; il doit rccbercber l'esprit, fuir la fiction et les images ;

se contenter d'écrire avec élégance et précision; semer dans son

œuvre des épithètes bien choisies ; ne poursuivre qu'un but, la

clarté de la pensée. C'est la théorie d'un homme d'esprit qui se

pique de philosophie, mais qui n'a pas le sentiment de l'art et
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(le lu poésie. Il ne restait [dus (jauii pas à faire, et ce pas La

Moite le franchit, — la suppression pure et simple du vers.

Sa théorie de la versification. — A quoi bon le travail

pénible de la versification si une clarté élégante et précise est

tout ce qu'on peut demander à un écrivain? La versilication

n'est qu'une entrave. Otte idée ne fut pas seulement celle de

Trublet et de Terrasson, mais aussi celle de Montesquieu et, au

fond, celle de Fénelon. La Motte eut la franchise de dire tout

haut ce (jue beaucoup pensaient tout bas. Fénelon en effet sou-

tient dans sa correspondance la même thèse que dans sa Lettre

à rAcadémie. Il écrit à la Motte (20 janv. 1614) : « La rime

gêne plus qu'elle norne le vers; elle rend souvent la diction

forcée et pleine d'une vaine parure. En allongeant les discours,

elle les affaiblit... Les grands vers sont presque toujours ou lan-

guissants ou raboteux. » 11 va si loin que La Motte lui-même

prend la défense de notre versification. Mais notez que nous

sommes en 1714. « Je défère absolument à tout ce que vous

alléguez contre la versification française. Le malheur est qu'il

n'y a point de remède, et qu'il ne nous reste plus qiià vaincre à

force de travail l'obstacle que la sévérité de nos règles met à la

justesse et à la précision. Il me semble cependant que de cette

difficulté même, quand elle est surmontée, naît un plaisir très.sen-

sible pour le lecteur. » (Lettre du 15 février.) Voilà tout ce qu'il

trouve dans son enthousiasme modéré pour défendre notre ver-

sification : le mérite de la difficulté vaincue, argument ridicule

que nous retrouverons, hélas! d'autres fois sous la plume des

partisans les plus déterminés de notre versification. La Motte

allait, quelques années plus tard, se montrer plus sévère pour

la rime et pousser la théorie de Fénelon jusqu'à ses consé

quences extrêmes.

Il fit représenter en 1726 un Œdipe en vers qui n'eut aucun

succès. En le publiant, il le fit suivre d'un Œdipe en jtrose.

Naturellement il écrivit un Ifiscours à l'occasion de cette

tragédie. Il prétendait établir les principes suivants : « La versi-

fication ni^st pas nécessaire à la tragédie; il y aurait à gagner

pour le public d'en dispenser ceux qui, avec une belle imagi-

nation, n'auraient ni l'habitude, ni le talent des vers », Voici

son raisonnement : « Il serait raisonnable de faire des traçré-
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(lies (Ml prose. On y Iroiivcrait do vrais avaiilagos. Première-

iiKMit ravaii(a;j;(> de la rraiseinhlance (|ui est aI)Soliimeiit violée

|iai" la versification. Par le langage ordinaire les personnages et

les sentiments n'en paraîtraient-ils pas plus réels, et par cela

même l'action n'en deviendrait-elle pas i)las vraie''} Rompez la

mesm-e des vers de Racine; vous n'y perdrez que cet agencement

étudié qui vous distrait de l'acteur pour admirer le poète. On en

aui-ait plus de facilité kperfeclionnerles choses. Jamais on ne serait

forcé d'adopter lui mot impropre. On pourrait toujours donner à

un raisonnement sa gradation et sa force. La correction serait

inliniment aisée... Si M. de Fénelon ne s'était mis au-dessus du

préjugé qui veut que les poèmes soient envers, nous n'aurions pas

le Télémaque. » Ainsi donc, au nom de la vraisemblance, de la

vérité, de la réalité, de la correction, abandonnons ce préjugé

de la versification ; préférons les choses à cet agencement

étudié qui est pour La Motte toute la poésie. Pour prouver

la force de son argumentation, il met en prose la première

scène de Mithridate, et il compare, avec une tranquillité qui

désarme, la prose de La Motte et la poésie de Racine. Il en

prend occasion pour présenter quelqnes réflexions siir les vers.

« Nous n'estimons pas assez ce qui est réellement estimable»,

c'est-à-dire la justesse des pensées liées entre elles par le

meilleur arrangement, la convenance des tours, le choix des

expressions; « et nous estiuions excessivement ce qui ne l'est

guère, pour ne pas dire qui ne l'est pas du tout », c'est-à-dire

la versification. Ce n'est pas autre chose que « le vain mérite

de la difficulté. Les poètes pensent d'ordinaire en vers et c'est

alors que la raison a beaucoup à soulTrir. Le hasard des

rimes (b'Iermine une grande {)arlie des sens que nous employons. »

lîoileau, qui fit si bon accueil au jeune La Motte, aurait été

indigné d'une pareille affirmation.

Si la théorie de La Motte est absurde, on peut néanmoins

admettre le drame en prose. Mais une ode en prose l La Motte a

été jusque-là. Il a écrit en prose une ode intitulée la Libre

éloquence, pour répondre à des gens qui « prétendaient que la

prose ne pouvait s'élever aux expressions et aux idées

poétiques ». Son ami La Faye ayant protesté en vers contre

ses théories, il répond en mettant en prose l'ode de La Faye. A
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cette occasion il essaie de préciser ses tliéories. « J'ai dit que

la rime et la mesure n'étaient point la poésie. La rime et la

mesure peuvent subsister avec les idées les plus triviales et le

langage le plus populaire; et la poésie qui n'est autre chose

que Ja hardiesse des 'pensées, la vivacité des images et rénevfjlede

fexpression , demeurera toujours ce qu'elle est, indépenda)nment

de tonte mesure. » Ainsi donc pour La Motte la forme poétique

n'est rien par elle-même : elle n'est qu'une entrave. Il n'est pas

étonnant qu'il demande à en être débarrassé.

C'est Voltaire ([ui répondit à La Moite. Oui, Voltaire aujour-

d'hui si durement traité par les poètes, défendit avec vivacité la

cause de la poésie. Il n'a certes pas tout dit; et quelques-uns

de ses arguments nous paraissent bien faibles; il n'est pas assez

artiste dans cette défense de l'art; peut-être même son respect

pour la poésie vient-il surtout de l'admiration qu'il professe pour

le siècle de Louis XIV. N'importe : il a maintenu par son exemple

et son autorité au xvnT siècle le 2:oùt de la poésie, ou tout au

moins de la versification. Dans la Préface de son Œdipe

(édition de 1730) il s'exprime ainsi : « Ce ne sont pnint seule-

ment des dactyles et des spondées qui plaisent dans Homère et

Virgile : ce qui enchante toute la terre c'est Vharmonie char-

mante qvi naît de cette mesure difficile. Quiconque se borne à

vaincre une difficulté pour le plaisir seul de la vaincre est un

fou; mais celui qui tire du fond de ces obstacles mêmes des

beautés qui plaisent à tout le monde est un homme très sage et

presque unique. » .ra[)prouve fort cette harmonie qui naît de la

mesure; mais jiourquoi ajouter : de cette mesure difficile. Tou-

jours, même dans Voltaire, cette idée de la difficulté vaincue '.

La Motte répondit à Voltaire en déclarant « qu'il ne voulait

pas proscrire les vers »
;
qu'il demandait seulement « la liberté

des stijles, afin de contenter tous les goûts ». Il en fait donc une

simple question de convenance personnelle. La thèse est moins

absolue; mais il reste Inen convaincu que Ton peut faire des

odes en prose. 11 ne proscrit plus les vers, d'accord, mais

il continue à manquer de sens artistique et de sentiment

1. VoUaii-e revient sur celte question en ]iarticulier dans une lettre à M. île

Cideville du 13 août 1731. Comme on lui opposait toujours les théories el

l'exemple de Fénelon, il prend vivement à partie l'auteur du Télémaqite.



22 LES PRECURSEURS

poétique. Faut-il s'étonner a|)rès cela qu'il n'ait rien com[>ris à

ran(i(|uité grecque?

Le contempteur d'Homère. — M"" Da<ier avait publié

en 1C)99 une traduction de YIliade. La Motte, qui ne savait

pas le grec, en donna un(> autre en vers, en 1714. Cette traduc-

tion, faite d'après celle de M"" Dacier, était d'autant plus ridi-

cule que La Motte avait voulu corriger Homère en l'abrégeant.

L'//?'«(/(' était réduite à douze chants. « J'ai suivi de V Iliade ce

qui m'a paru devoir en être conservé, et fai pris la liberté de

changer ce que fij ai cru désagréable. Je suis traducteur en

beaucoup d'endroits et original en beaucoup d'autres... J'ai

retranché des livres entiei's, j'ai changé la disposition des

choses, j'ai osé même inventer. » La querelle des anciens

et des modernes renaissait plus vive que jamais autour

du nom d'Homère. La Motte, devenu le chef des modernes, se

multipliait : Discours sur Homère, ode intitulée VOmbre

cVHomère. M""^ Dacier défendit très mal la cause des anciens. Son

ouvrage sur les Causes de la corruption du goût (1714) était un

mélange d'érudition pédantesque et d'invectives grossières.

Fénelon, sollicité de prendre parti, ne voulut blesser ni les

uns ni les autres. Quoique partisan convaincu des anciens,

il ne donna en apparence raison ni aux anciens, ni aux mo-

dernes. Toute sa Lettre à VAcadémie, écrite au plus fort de

la querelle entre juin et octobre 1714, est une apologie enthou-

siaste de l'antiquité; dans le dernier chapitre, l'auteur, au

moment de conclure, se dérobe. Même diplomatie dans ses

lettres à La Motte. 11 loue les anciens, tout en faisant certaines

réserves; il donne à La Motte des éloges compromettants et des

conseils inutiles. Malgré tout son esprit La Motte acce])te avec

recoimaissance les paroles trop flatteuses de son corres[)ondant.

« On vous reproche, lui écrivait Fénelon a|)rès avoir reçu son

Iliade, d'avoir trop d'esjtrit; on dit qu'Homère en montrait beau

couj» moins; on vous accuse de briller sans cess(^ par des traits

vifs et ingénieux : voilà un défaut qu'un grand nombre d'au-

teurs vous envient : ne l'a pas qui veut. Votre parti conclut de

cette accusation (jue vous avez surpassé le poèt<^ grec. On dit

que vous avez corrigé les endroits où il sommeille, etc. »

(Lettre du 26 janvier 171 i.) La Motte crut avoir pour lui
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l'aulorité de Fénelori. Du reste il mit dans sa réponse à

M"" Dacior une grâce, une politesse, une urbanité, qui font

de ses Réflexions sur la critique (1716) un vrai chef-d'œuvre de

discussion courtoise et spirituelle.

Dans le Discours et dans les Réflexions de La Motte sur

Homère il y a trois choses à distinguer :
1° une inintelligence

absolue de l'antiquité grecque et de la poésie d'Homère; 2" l'idée

de la perfectibilité humaine, idée qui ne lui appartient pas en

propre et dont il ne tire pas des conséquences nouvelles; 3° enfin

une revendication très légitime, faite en d'excellents termes, de

la liberté de la critique.

1" Dans son Discours sur Homère il établit les principes sui-

vants, dont le premier seul nous paraît raisonnable. « Ne pas

admirer le poète grec outre mesure; choisir dans YIliade ce

qu'il y a de bien et rejeter le reste; l'abréger assez pour ne pas

ennuyer; ôter à ses dieux et héros les vices qui les rendent

odieux; abréger ou supprimer plusieurs de ses harangues;

écarter le merveilleux inutile ou déplaisant... C'est rendre un

mauvais service à Homère que de présenter aux lecteurs du

xvni° siècle son Iliade telle qu'il l'a composée, « infectée de tous

les défauts du temps ». Voilà donc comment un bel esprit jugeait

Homère à cette époque ! voilà comme il comprenait « l'aimable

simplicité du monde naissant » ! En tête de sa traduction de

VIliade il publiait une ode, VOmbre d'Homère, où ces mêmes
idées sont encore plus naïvement exprimées : c'est Homère lui-

même qui parle ainsi au poète — je veux dire à La Motte :

« Homme j'eus l'humaine faiblesse
;

Un encens superstitieux,

Au lieu de m'honorer, me blesse :

Choisis, tout n'est pas précieux.

A quelque prix que ce puisse être,

Sauve-moi l'affront cVennuyer. »

Homère m'a laissé sa Muse,

Et si mon orgueil ne m'abuse,

Je vais faire ce qu'il eût fait.

Les quelques rares critiques qui ont eu le courage de lire

son Iliade trouvent que dans cette circonstance « son orgueil

l'a abusé ».



24 LES PREGUIISEURS

2" Dans ses Réflexions sur la crit'ujuc il reprend une idée que

d'autres avaient développée avant lui. « Ne pouvons-nous pas

soutenir modestement que les hommes de siècle en siècle ont

acquis de nouvelles connaissances, que les richesses amassées

par nos aïeux ont été accrues par nos pères, et qu'ayant hérité

de leurs lumières et de leurs travaux nous serions en état,

môme avec un génie inférieur au leur, de faire mieux qu'ils

n'ont fait? » C'est dans cette question du progrès, qui est posée

ici, la confusion souvent signalée entre les lettres et les sciences.

3° J'arrive enfin à la partie la plus originale de ces Réflexions,

celle où il réclame pour la critique avec heaucoup de force et

de raison la liberté du jugement. Il faut en effet reconnaître

que dans cette fameuse querelle, si les modernes se servaient

souvent de pitoyables arguments, les anciens montraient dans

leurs répliques plus d'enthousiasme que de goût. La Motte pro-

teste contre une admiration qui, tout en étant sincère, avait

l'air d'un parti pris et d'un préjugé. Il veut que l'on puisse, sans

être traité de fat ou d'imbécile, discuter les titres même des

plus illustres parmi les anciens. « Tous les égards sont dus à

ceux avec qui nous vivons, et nous ne devons rien aux autres

que la vérité... Notre jugement est libre; et si la raison ne nous

a pas été donnée en vain, elle doit nous servir à chercher le vrai

en toutes choses, à nous débarrasser des préjugés qui nous le

cachent, et à nous y soumettre avec plaisir dès qu'il nous

éclaire. » Il soutient ces mêmes idées dans plusieurs de ses

odes :

Dcponlllons ces res2)ccts servîtes

Que l'on rend aux siècles passés. (UEmulntion.)

C/est le beau seul que je respecte,

Et non raulorité suspecte

Ni des grands noms ni des vieux temps. (La Nouveauté.)

Je ne prétends pas que La Motte ait toujours fait de son juge-

ment un usage bien éclairé; mais il était bon que la liberté de

la critique fût nettement posée comme un principe indiscutable.

Conclusion. — Tel fui La Motte : médiocre poète, malgré

ses nombreux volumes de poésie et le succès (Vlnès de Castro;

médiocre philosophe, malgré ses prétentions et le jugement de
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ses contoin[)oraiu.s '

; mais bon (''crivain eu j)r(js<', coinine son

ami Fontenelle, dont il n'a pas la valeur scientifique. Car il fut

uniquement un lilt»'rateur, ayant le désir ()<> la nouveaufr, plus

épris de la vérité et de ïutile beau que de la véritable beauté.

S'il est un des précurseurs du xvni" siècle, c'est par son peu de

groût pour l'art et la poésie, i)ar son inintelligence complète de

l'antiquité. A une époque où l'on fait la guerre à tous les pré-

jugés, il se charge, lui, de secouer les préjugés littéraires. Il fut

comme l'enfant terrible de son parti. Son tort fut, en jugeant

les anciens, de trop se placer au point de vue moderne, jthilo-

sophique, qui ne pouvait pas être celui d'Homère; de ne rien

comprendre à la valeui' de la forme poétique prise en elle-

même; de ne voir dans une œuvre d'art que ce qui n'échappe

pas à l'exacte raison. Son mérite fut d'oser dire avec franchise

ce qu'il pensait et ce que beaucoup pensaient avec lui; de com-

battre l'opinion générale quand elle lui paraissait fausse; de

lutter contre les préjugés les plus enracinés; d'apporter dans sa

critique non seulement plus d'une fois du bon sens et de la

finesse, mais toujours de la loyauté, de l'urbanité et de la cour-

toisie; en un mot d'avoir appliqué le libre examen aux théories

littéraires, comme d'autres l'avaient appliqué ou allaient l'ap-

pliquer aux théories historiques, philosophiques ou religieuses.

C'est par là qu'il est, si l'on veut, vraiment philosophe.

///. — Bayle.

L'homme. — Voici le véritable précurseur du xvni" siècle.

L'homme est sympathique, l'œuvre est colossale, si l'on songe

qu'elle contient en germe tout le siècle suivant et que ce

contemporain de Bossuet a déjà les idées de Voltaire.

Pierre Bayle naquit en 1647 au Cariât, d'un ministre calviniste;

en 1669, à Toulouse, il est converti au catholicisme par les

jésuites; dix-sept mois après, le 21 août 1670, il redevient pro-

1. Voir VoUaire, Siècle de Louis Xll\ chap. xxxii, et le Catalogue; M""= de Lam-
bert; Trublet; Fontenelle. dans le discours prononcé en recevant Tévèque de
Luçon. Voltaire l'appelle « philosophe et poète -

; .M'"" de Lambert, « philosophe
profond »; Trublet, < esprit universel, esprit de premier ordre »; pour Fontenelle,
" on n'eût pas facilement découvert de quoi il était incapable ».
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testant. Banni comme relaps d'après les Déclarations de 4663

et 1665, il (piitl(> la Fi-ance à l'âge de vingt-trois ans. Nous le

trouvons à Goppet, précepteur des enfants du comte de Dhona,

en 'i6"4 à Rouen, en 1675 à Sedan comme professeur de philo-

sophie. L'académie de Sedan étant supprimée en 1681, il va à

Rotterdam, où l'on crée pour lui une chaire de philosophie et

d'histoire. C'est là qu'il séjournera jusqu'à sa mort (1706); c'est

là qu'il écrira tous ses ouvrages ^ Il est hors de France; il est

en pays protestant; il est libre, ou tout au moins plus libre

qu'en pays catholique. Cependant là même il eut des démêlés

avec le ministre protestant Jurieu. Il s'était permis de le railler

pour avoir gravement prédit pour 1689 la fin des persé-

cutions religieuses -. Jurieu le dénonça aux magistrats qui le

destituèrent (1693) et lui enlevèrent môme le droit de donner

des leçons particulières. Un autre aurait été désespéré : Bayle

redoubla d'ardeur pour le travail.

C'est que c'était un vrai sage, un vrai philosophe, modeste,

honnête, sans vanité, sans passion, complètement désintéressé,

amoureux de l'étude, prudent dans sa conduite, modéré en

tout, conservateur en politique, ne cherchant pas le bruit, ne

visant pas à mener le monde ni à exercer une influence immé-

diate. Il nous dit lui-môme de quelle façon il a vécu : « Diver-

tissements, parties de plaisir, jeux, collations, voyages à la

campagne, visites et telles autres récréations, nécessaires à

quantité de gens d'étude, ne sont pas mon fait; je n'y perds

' point de temps. Je n'en perds point aux soins domestiques, ni

à briguer quoi que ce soit, ni à des sollicitations, ni à telles

autres aflaires. J'ai été heureusement délivré de plusieurs occu-

pations qui ne m'étaient guère agréables '\ et j'ai eu le plus

grand et le plus charmant loisir qu'un homme de lettres puisse

souhaiter. Avec cela un homme de lettres va loin en peu d'an-

1. 1082, Pensées sur les comètes. — 1682, Critique générale de l'hist. du calvinis.

du P. Maimhoury. — lG8o, Nouvelles lettres critiques. — 1684-1687, Nouvelles de

la i'e]mhlique des lettres. — 168;j, France toute catholique sous Louis le Grand. —
168f), Commentaire philosophique sur le « Compelle intrare ».— iG90, Avis auv réfu-

giés. (Bayle a déclaré ne pas en être l'auteur.) — 1096-1697, Dictionnaire histo-

rique et critique. — l'O't, Réponse aux questions d'un provincial.

2. Y a-t-il (les raisons jilus intimes à celle inimitié? Sainte-Beuve a écrit dans
une noie : « Bayle a-l-il été l'amant de M""" Jurieu, comme l'ont dit les malins?
Grande question sur laijuelle les avis sont partagés. »

3. Voilà comment il se plaint de sa destitution.
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nées; son ouvrai^c [tcut croître notaldeinciit rie jour en jour,

sans qu'on s'y comporte négligemment'. » Ce sage était à la

fois érudit, humaniste, ithilosophe, controversiste, historien. Ce

philosophe était très hardi dans ses pensées : il est pres(jue le

père de la libre pensée, dans le sens le plus élevé du mot; il a

combattu le dogmatisme et V intolérance-, il a défendu la seule

chose peut-être qui vaille la peine d'être défendue en ce monde,

la liberté de conscience.

L'érudit et l'homme de lettres. — Il y a deux hommes

dans Bavle : l'érudit du xvf siècle et le polémiste du xviii"'.

Bayle se serait peut-être contenté d'être un érudit, si les cir-

constances n'avaient éveillé en lui le polémiste et n'en avaient

fait le défenseur d'une grande cause.

Si quelqu'un n'appartient pas au xvn" siècle (son siècle cepen-

dant), c'est bien lui : il ne lui appartient ni par la forme ni par

les idées. Il a au contraire, du xvf siècle, l'abondance, le désordre,

les dia^ressions sans fin, l'abus de l'érudition, le croùt des anec-

dotes et des futilités historiques. Il se soucie fort peu de l'ordre,

de l'harmonie et de la beauté. Il s'occupe peu de littérature et

d'art. Sur ces questions il n'aiuie pas à se prononcer; il emploie

fréquemment les formules on dit, plusieurs j)erso7ines assurent.

Entre les contempteurs et les admirateurs d'Homère il hésite :

« Je me garderai bien de dire qui sont ceux qui ont le goût

dépravé. » Il ne croit pas qu'il y ait une beauté une et absolue.

« La beauté n'est quun jeu de notre imagination qui change

selon les pays et selon les siècles. » Entre Pradon et Racine il

ne se prononce pas. h'Hippolyte de Racine et celui de Pradon

lui paraissent « deux tragédies très achevées ». — « Je ne A'oyais

dans les livres, dit-il quelque part, que ce qui pouvait les faire

valoir : leurs défauts m'échappaient. » Aussi lui-même manque-

t-il d'art dans la composition de ses ouvrages et dans son style.

On trouve tout dans son Dictionnaire, excepté quelquefois ce

qu'on y cherche. Son style est, quoi qu'on en ait dit, médiocre;

il manque d'éclat et de mouvement; il est lent, lourd, embar-

rassé. Il le reconnaît lui-même. Son style, dit- il, « est assez

négligé; il n'est pas exempt de termes impropres et qui vieillis-

1. Préface de la 1" édilion de son Diclionnaire.
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sent, ni peut-être même de barbarismes; je l'avoue, je suis là-

dessus presque sans scrupules. Mais je suis scrupuleux jusqu'à

la superstition sur d'autres choses plus fatigantes. » Et il ajoute

en note : « Comme d'éviter les équivoques, les vers et l'emploi

dans la môme période d'un on, d'un il, de ponr, de dans, etc.,

avec différents rapports... » Ces scrupules ne rendent pas son

style plus léger ni plus aimable. C'est qu'en effet Bayle n'est

pas un écrivain, c'est avant tout un érudit.

Sainte-Beuve, préoccupé de se chercher un ancêtre ^—^et certes

il n'en avait pas besoin, — a étrangement diminué Bayle, en lais-

sant de côté son importance philosophique, en faisant de l'au-

teur du Dictionnaire le type du génie critique tel qu'il le comprend

« dans son empressement discursif, dans sa curiosité affamée,

dans sa sagacité pénétrante, dans sa versatilité perpétuelle et

son appropriation à chaque chose : ce génie, selon nous, ajoute-

t-il, domine même son rôle philosophique et cette mission

morale qu'il a remplie. Une des conditions du génie critique

dans la plénitude où Bayle nous le représente, c'est de n'avoir

pas d'art à soi, de style. Yoltaire avait de plus son fanatisme

philosophique, sa passion qui faussait sa critique. Le bon Bayle

n'avait rien de semblable. De passion aucune : l'équilibre même;

une parfaite idée de la profonde bizarrerie du cœur et de l'esprit

humain, et que tout est possible et que rien n'est sûr. » Sainte-

Beuve se retrouvait avec plaisir dans le critique qui voulait

« connaître jusqu'aux moindres particularités des grands

liommes »
;
qui aimait « à faire des courses sur toutes sortes

d'auteurs ». Ce portrait n'est pas faux, mais il est incomplet :

et pour nous le vrai Bayle n'est pas dans le prédécesseur de

Sainte-Beuve.

Scepticisme et esprit critique. —A ses premières études

et aussi à son tour d'esprit, Bayle dut son goût prononcé pour

la dialectique; à son érudition et à sa probité naturelle, il dut

son peu de respect pour la tradition et les préjugés, son absence

de parti pris, son impartialité, son esprit critique, ce qu'on

appelle quelquefois son scepticisme. Ces qualités suffisent pour

faire un érudit, un historien et, sinon un philosophe, du moins

un historien de la philosopiiie. A la fin de sa vie (en nov. 1706)

il se déclare « dégoûté de ce qui n'est pas matière de raisonne-
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ment ». C'est qu'en eflct il a toujours excellé dans la dialec-

tique : mais il n'a jamais été le sectateur d'une philosophie

particulière. « Je suis, disait-il, un jiliilosojdie sans entêtement

et qui regarde Aristote, Epicure, Descartes comme des inven-

teurs de conjectures, que l'on suit ou que l'on quitte, selon que

l'on veut chercher plutôt un tel qu'un tel amusement iVesprit. »

De plus il ne détestait pas le paradoxe et avait le goût de la

contradiction. « Le vrai moyen de faire écrire utilement M. Dayle,

disait malignement Leihnitz, ce serait de l'attaquer lorsqu'il dit

des choses honnes et vraies; car ce serait le moyen de le piquer

pour continuer. Au lieu qu'il ne faudrait pas l'attaquer quand

il en dit de mauvaises; car cela l'engagerait à en dire d'autres

aussi mauvaises pour soutenir les premières. » On pourrait

facilement faire de lui le type du sceptique. Il n'a pas en effet

de système arrêté; il s'efforce de séparer la foi de la raison; il

semble ne nous laisser le choix qu'entre le catholicisme le plus

étroit et le scepticisme absolu; il montre alternativement le

faible de la théologie et le faible de la raison; il semble douter

non seulement de la théologie et de la religion, mais même de

la philosophie et de l'histoire. Il ne croit pas non plus à la

bonté de l'homme. « L'homme est un animal incorrigible; il

est aujourd'hui aussi méchant qu'aux premiers siècles. » Aux

prétendues lois historiques, Providence ou Fatalité, il répond :

« Il tient à peu de chose que les plus grands événements ne

soient changés. » D'autre part il écrit à un ami le billet suivant :

« Je meurs en philosophe cJirétien persuadé et pénétré de la

miséricorde divine. » Ne voyons pas dans ces opinions diffé-

rentes le désir de s'amuser, d'étonner, de contredire : voyons-y

surtout son horreur du dogmatisme et son amour de la vérité.

Car Bayle a aimé la vérité, et non pas seulement la dialec-

tique. Il l'a aimée dans le domaine de l'histoire. Un des premiers

il a fait un principe de l'impartialité historique. 11 est défiant,

il respecte peu la tradition, nullement les préjugés. Il a la haine

du mensonge et de l'injustice. Lui, un protestant, il exprime

des doutes sur la part des Jésuites à l'assassinat de Henri lY.

Car, dit-il, « il nu a point de documents ii alléguer; aussi un his-

torien 71 a rien à dire; car il doit prouver ce qu'il avance ». Ce

n'est pas là de l'iiidiffércncc ou du scepticisme : c'est de la pro-
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bité; c'est le véritable esprit critique, supéi'icMir, ce qui est

presque héroïque, aux rancunes religieuses. La vérité il Ta

aimée dans le domaine ])hilosophique et relig-ieux. S'il ne l'at-

teint pas (et qui peut se vanter de l'atteindre?), il fait preuve au

moins d'impartialité. Dans les livres qui touchent à la relig-ion

ri promet de faire « |dut(M le métier de rapporteur que celui de

juge ï>. Il déclare à plusieurs reprises qu'il n'examinera pas,

pour faire l'éloge de quelqu'un, à quelle religion il appartient.

Il y a bien, il est vrai, dans sa méthode une certaine prudence

pleine d'adresse et de sous-entendus. Il n'attaque pas les hommes

ni même les idées avec une franchise brutale. Il aime mieux

procéder par allusion. Il expose le pour et le contre, ce qui con-

vient fort bien à son érudition et à son tempérament; il laisse

le lecteur juge de la question; il n'essaie pas de lui faire vio-

lence et de le séduire par son esprit ou de l'entraîner par son

éloquence ; mais il le laisse dans un état d'esprit plus enclin au

doute qu'à la croyance. « Le lecteur saura, s'il lui plaît, qu'en

rapportant ou les raisons ou les sentiments de M. Van Dale ',

je nai pas prétendu déclarer (pie fen étais persuadé. J'agis en

historien et non pas en homme qui adopte les sentiments des

auteurs dont il parle. » A propos des païens, il n'hésite pas

cependant à faire allusion à ce qui se passe chez les chrétiens.

« Je m'étonne que M. Yan Dale n'ait |)oint parlé de certains

fanatiques d'Angleterre que l'on assure écumer, rouler des yeux,

trembler, et faire mille postures violentes, lorsqu'ils s'imaginent

ou veulent qu'on s'imagine que Vesprit de Dieu descend sur eux. »

En attaquant la tradition il a même l'air de prendre les intérêts

de l'Église. « Il serait indigne du nom chrétien d'appuyer la plus

sainte et la plus auguste de toutes les vérités sur une tradition

erronée. Cela serait aussi d'une dangereuse conséquence...

Ainsi c'est rendre plus de service qu'on ne pense à la religion que

de réfuter les faussetés qui semblent la favoriser. Les Pères de

l'ancienne Eglise n'ont pas été assez délicats sur le choix des

preuves... (resta nous qui vivons dans un siècle plus éclairé à

séparer le bon grain d'avec la paille, je veux dire à renoncer

aux fausses raisons pour ne nous attacher qu'aux preuves solides

1. Deux (lisser la lions sur les oracles des pa'icns. {Nouvelles de lu République

des lettres, [" numéro, mars 16.S4.)

à
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de la reli.aion rliiMMiciiii»' (jiio nous avons en aKondance. » Et il

a peut-être raison : mais je crois bien que la religion se passe-

rait (le pareils défenseurs. N'oublions |ias cependant que dans

ce même article IJayle a dit exc(dlemnient : « // iiij a poiiil de

'prescription contre la vérité : les erreurs pour être vieilles nen

sont pas meilleures. » Ce ne sont [)as là paroles d'un sceptique,

mais d'un esprit honnête et libre, qui recherche avant tout la

vérité, qui est conduit au doute par l'érudition et non par ligno-

rance, et qui sera tout prêt à attaquer le dogmatisme, quand

le dogmatisme se fera persécuteur.

Tel est le scepticisme de Bayle; telles sont, pour ainsi dire,

les origines psychologiques de sa libre pensée, ou, comme on

disait alors, de son libertinage; nous allons en rechercher les

origines historiques.

Origines historiques du libertinage de Bayle. — lîayle

n'est pas, comme le disait Joseph de Maistre, « le père de

l'incrédulité moderne ». Il la plutôt recueillie des mains de ses

prédécesseurs et transmise aux philosophes duxvnf siècle. L'in-

crédulité en effet ou la libre pensée apparaît dans les temps

modernes avec la Renaissance, en Italie au xiv" siècle, en France

à la fin du xv"; elle se développe au xvi" et n'est pas étoufïee le

moins du monde par le despotisme théologique du xvii". Est-il

besoin de citer les noms de tous ces libertins, athées ou déistes, qui

vont de Yanini et Théophile à la société du Temple? Des Yve-

teaux. Naudé, Guy Patin, La Motte le Yayer, Bussy-Habutin,

Cyrano, Gassendi, Chapelle, Dernier sont les plus connus. Le
Grand Condé, Anne de Gonzague, Saint-Evremond, de Retz, La
Rochefoucauld furent atteints eux aussi par le libertinage. Molière

et La Fontaine en ont été fortement soupçonnés. Certains sont

appelés libertins uniquement à cause de leurs mœurs relâchées : je

les laisse de côté. D'autres avec des apparences de foi ont favo-

risé par leurs écrits les progrès du libertinage. Montaigne fait pro-

fession de foi catholique, et ses Essais deviennent cependant le

livre cabalistique des libertins. Charron a des tendances épicu-

riennes et naturalistes; Gassendi est à la fois prêtre chrétien et

apologiste d'Epicure. Les libertins du xvif siècle admirent en

général Montaigne et Epicure; leur philosophie est une espèce

de naturalisme. Ils sont une minorité sans doute; néanmoins
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leur nombi'o paraît redoutable aux prédicateurs ' qui en

sont alarmés, aux théologiens qui essaient de combattre et de

renverser leurs théories. Le P. Garasse écrit en 1G23 la Docirine

curieuse des beaux esjwits de ce temps ou prétendus tels, conteiiant

plusieurs maximes pernicieuses à CEtal, à la religion et aux

bonnes mœurs, combattue et renversée; le P. Mersenne, d'après

lequel il y avait à Paris trente mille athées, faisait paraître

l'année suivante YImpiété des déistes, athées et libertins de ce

tetnps combattue et renversée de point en point par liaisons

tirées de la philosophie et de la théologie.

On voit que les philosophes du xvni" siècle ont des ancêtres

non seulement au xvi", mais plus près d'eux au xvii"; qu'il n'y

a pas à proprement parler de solution de continuité entre

l'inci'édulité du xyi"" siècle et celle du xvni'. Peut-être « les liber-

tins ont-ils accompli une œuvre dont ils n'avaient pas con-

science - ». Néanmoins « la tache du xvni" siècle eût été impos-

sible si toute une série d'esprits, libres à des degrés divers,

n'eussent, durant tout le xvn" siècle, perpétué en le modifiant

le génie du xvi^ ^ ».

Bayle novateur et précurseur du XVIir siècle. —
Voici maintenant ce qui fait la grandeur de Bayle, ou tout au moins

de l'œuvre accomplie par lui. Il ne doute pas uniquement pour le

plaisir de douter; il poursuit un but très noble et très élevé : la

liberté de conscience. Ses arguments, dit-on, peuvent mener à

l'impiété, à l'athéisme; ce n'est pas sur; mais il est sûr qu'ils

nous éloignent du dogmatisme persécuteur et nous rapprochent

de la tolérance.

Pounjuoi en elîet « ce fâcheux questionneur », comme il s'ap-

pelle lui-même, montre-t-il les dissidences des théologiens et des

papes? Pourquoi soutient-il* que beaucoup d'athées ont été de

fort honnêtes gens; qu'une « société d'athées pourrait vivre mora-

lement »
;
que « l'idolâtrie est pour le moins aussi abominable

que l'athéisme » ; « que l'athéisme ne conduit pas nécessairement

à la corruption des mœurs »
;
que « la religion n'est pas un frein

1. Boshuet, Sermon pour le T dimanche de VAvenl, G déc. IfiGo. Oraison funèbre

de la Princesse Palatine (I08"i). — Fénelon, Sermon pour l'Epiphanie (6 janv. 16S5).

2. Perrons, Les libertins au xvii" siècle, p. 394.

3. H., p. 39o.

4. Pensées diccrses sur les comètes (1082).

J
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capable de retenir nos passions »; (juon peut être à la fois très

dévot et très scélérat; (ju'il n'y a de certitude absolue sur aucun

point; que la morale doit être séparée de la jdiilosopliie et de la

théologie? Pour combattre le dogmatisme, le fanatisme, l'into-

lérance . Il a peut-être tort, au point de vue métai)hysi(jue, de

vouloir rendre la morale indépendante de la i»hilosophie et du

ilogme religieux ; au point de vue moral, de ne pas voir les

bienfaits de la religion'. Songez seulement qu'il écrivait la

veille ou le lendemain de la révocation de l'Kdit de Nantes!

Mais il a certainement raison de défendre la liberté de penser,

la liberté de conscience pour tous, hérétiques, musulmans,

juifs, païens, athées, même de revendiquer le droit à l'erreur.

Pouvons-nous aller plus loin et soutenir que Bavle en est

arrivé à l'athéisme? Je ne le crois pas. Son éloge des athées,

ses attaques contre la religion, sont autant d'arguments en faveur

de la grande cause qu'il défend. Cependant il affirme l'immuta-

bilité des lois de la nature % — ce qui est incompatible avec

l'idée de la Providence chrétienne; et par là il se rapproche du

xvni" siècle.

Son influence. — Son influence a été immense; et certes

ni lui ni ses contemporains ne se doutaient que, de tous les

écrivains du xvn"" siècle, c'était l'auteur des Pensées siir la comète

qui annonçait et préparait l'avenir*. Voltaire, Diderot, d'Alem-

bert, La Mettrie, Helvétius, d'Holbach s'inspirent de lui.

Voltaire en parle avec enthousiasme*. Il lui doit beaucoup en

effet et ne se montre pas ingrat. UEnci/clopédie n'est pas autre

chose qu'une édition revue et augmentée du Dictionnaire

de Bayle. Ce fameux Dictionnaire est l'arsenal où tous les

philosophes du siècle viennent chercher leurs armes de combat.

On y puise le scepticisme, le déisme, l'athéisme même, l'esprit

1. Dans la France toute catholique sous le rèqne de Louis XIV (lOSCj il écrit :

« Les moines et les prêtres sont une gangrène qui ronge toujours et qui chasse
du fond de 1 anic toute sorte d'équité et dhonnètclé naturelle pour y introduire
à la place la mauvaise foi et la cruauté ». Il soutient que les religions iiosilives

sont chose pernicieuse.

2. « Il n'// a rien de plus dif/ne de la grandeur de Dieu que de maintenir les

lois fjénérales. » {Pensées diverses sur les comètes.)

3. C'est bien un précurseur : son premier ouvrage est de 1C)82, antérieur d'un
an aux Lettres sur la Tolérance de Locke.

-4. Siècle de Louit Xl\\ chap. xxxii: Catalogue des écrirains français: Lettre au
P. Tournemine, llSo. où il dit do ISaylc : « C'était une âme divine ».

Histoire de la langue. VI. 3
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critique et l'horreur du fanatisme religieux. On continue, avec

plus de violence et de passion, la guerre qu'il avait engagée

contre le principe d'autorité et en faveur de la liberté de cons-

cience. Il n'y a pas jusqu'à certains défauts de Bayle, comme un

goût fâcheux pour le cynisme de l'expression et pour l'obscé-

nité, qui ne se rencontrent au xvm" siècle.

Cependant on se sépare de lui sur certaines questions très

impoitantes qu'il est nécessaire d'indiquer. Bayle n'acceptait

aucune autorité, pas même celle de la raison ; il ne croyait ni

au progrès ni à la bonté originelle de l'homme '
; il avait fort peu

de connaissances scientifiques. Orlcxvm" siècle fera de la raison

une idole, ne doutera ni du progrès, ni de la bonté de l'homme,

remplacera la foi religieuse par la foi scientifique. Bayle, si

modeste, si [tacifique, si ennemi du bruit et <le la réclame, ne se

serait certainement |)as reconnu chez ces philosophes superbes et

passionnés, qui croyaient à l'infaillibilité de la raison et rempla-

çaient le dogmatisme théologique par le dogmatisme scientifique.

Quoi qu'il en soit, il a fait en son temps son œuvre, et une

œuvre que je crois bonne. On ne le lit plus guère aujourd'hui.

Il ne faut pas s'en plaindre : toutes ses idées ont été reprises

par d'autres qui les ont défendues avec plus d'éclat; toutes

celles qui étaient justes sont entrées grâce à eux dans la cons-

cience universelle. Il ne faut pas s'en étonner : Bayle n'était

pas un bon écrivain; « sa manière d'écrire est tro}) souvent

diffuse, lâche, incorrecte et d'une familiarité qui tombe quel-

quefois (inns la bassesse' »; et la beauté de la forme fait plus

pour l'immortalité d'un écrivain que l'originalité des idées.

Buffon a (lit vrai; et son observation explique pourquoi on

se contente de feuilleter Bayle, pourquoi on ne prend même
plus la peine de parcourir les nombreux mémoires de l'abbé de

Saint-Pierre.

1. " Celle proposilion : « L'/ionime est iricomparablemeul plus porté an ynnl

qu'au bien... », esl aussi cerlaine qu'aucun principe niclapliysique. (Nouvelles

lettres critiques sur Vllist. du calvinisme^ cdil. de 112", p. 2i8.) — « N'a-t-il pas

fallu que les lois rlivines et liumaincs refrénassent ta. nature? Et que serait dirvenu

sans cela le f/cnre humain? La nature est un état de maladie. » (Réponse aur
questions d'un provinciaL éd. de 1727, p. 714.) Gilalions failes par M. Brunelière

dans son arlicle sur IJayle. Nous voilà plus près de Pascal que (le Rousseau.

C'est que Bayle a gardé, maif^ré la liardiesse de ses pensées, une forle empreinle

de calvinisme.

2. Voltaire, Calalor/ue des écrivains français.
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IV. — L'abbé de Saint—Pierre '

Sa vie et son caractère. — L'aMii' do Saint-Pierre

est une des physionomies les jilus originales et les plus sympa-

thiques du xvm® siècle, figure de doux entôté qui passe sa vie

à faire des rêves, oui, mais « des rêves d'un homme de hien »,

comme disait Dubois.

Né en 1658 d'une famille noble de basse Normandie,

destiné de bonne heure à l'Eglise, élevé à Caen chez le»

Jésuites, il montre jkhi de goût jtour les lettres, mais au con-

traire une grande ardeur pour la philosophie de Descartes. Dès

1678 sa vocation non pas de prêtre, mais d'apôtre, le pousse à

commencer un Projet pour diminuer le nombre des procès. Les

sciences l'attirent plus que la théologie. « L'habitude que

j'avais prise de raisonner sur des idées claires ne me permit

pas de raisonner longtemps sur la théologie. » C'est assez

irrévérencieux : mais de tout temps notre abbé a été le

plus sincère, le plus naïf des hommes. Riche à la mort de son

père de dix-huit cents livres de rente, il part pour Paris (1686),

emmène avec lui sou ami Yarignon, plus tard célèbre géomètre,

à qui il cède trois cents livres de rente pour l'avoir près de lui.

« Il avait ainsi un disputeur de profession à ses gages. » Avide

de sciences, il suit des cours d'anatomie, de physique. « Je me
plaisais à cette étude, nous raconte-t-il ; mais une pensée de

Pascal me fit estimer davantage l'étude de la morale, et ensuite

la comparaison de l'utilité des bons livres de morale avec l'uti-

lité des bons règlements et des bons établissements me fît

préférer l'étude de la science du gouvernement. » Remarquez la

marche de sa pensée : ce rêveur s'éloigne de la spéculation

pour travailler au bien public. Il délaisse la théologie pour les

sciences, les sciences pour la morale, la morale elle-même pour

l'étude de la politique.

1. Charles-Irénée Castel. abbé de ?aint-Pierre. né le 18 février 1658 à Saint-

Pierre-Égiise en Normandie, pari pour Paris (1680), fréquente chez M""" de La
FayeUe, puis chez la marquise de Lambert, entre à l'Académie en 1695. devient
en 1*02 aumônier de Madame, mère du futur Régent, et jiar elle abbé de Tiron.
publie son Projet de pair perpéliielle (\~V.\-Hl'), le Discouru stir la Polysi/nodie

(1718), qui le fait expulser de lAcadéniie, devient membre du club de VEntre-
Sol (1724) qui est fermé en 1"31. 1! meurt le 29 avril n43.
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Pendant ce temps « il court après les hommes célèbres »,

se lie avec Fontenelle, est présenté par Segrais chez M""' de La

Fayette, cultive Nicole, va consulter Malebranche, fréquente le

salon de M"' de Lambert, « qui a fait, disait d'Ari?enson, la

moitié de nos académiciens actuels ». Aussi entre-t-il à l'Aca-

démie en 1695, quoiqu'il n'eût encore rien publié. Nous verrons

qu'on l'en fera sortir, quand il aura publié quelque chose. Vers

cette même année il devient aumônier de Madame, mère du

futur Régent. « En prenant une charge à la cour, je n'ai fait

qu'acheter une petite loge pour voir de plus près ces acteurs

qui jouent souvent sans le savoir sur le théâtre du monde des

rôles très importants au reste des sujets. Je vois jouer tout à

mon aise les premiers rôles et je les vois d'autant mieux que je

n'en joue aucun, que je vais partout et que l'on ne me remarque

nulle part. » (Lettre à M""^ de Lambert du 4 janvier 1697.) 11

ne se déplaît pas à Versailles : il observe et réfléchit. De ces

réflexions sortiront la plupart de ses Projets. Rappelons-nous

qu'il a vécu à la cour à la fin du règne de Louis XIV, qu'il a

accompagné l'abbé de Polignac au congrès d'Utrecht : et nous

ne nous étonnerons pas qu'il ait cherché les moyens d'assurer

une paix perpétuelle et de perfectionner le gouvernement. De

là son Projet de paix perpétnelle (1713-1717), qui fut le plus

beau de ses rêves, et le Discours sur la Polysynodie (1718), qui

le fit expulser de l'Académie française, non parce qu'il démon-

trait « que la pluralité des conseils était la forme <le ministère

la plus avantageuse pour un roi et pour son royaume », mais

parce qu'il se permettait de juger sévèrement Louis XIV, envers

qui déjà il s'était montré peu respectueux dans un précédent

traité \ Il refusait d'appeler Louis le Grand le roi qui, d'après

lui, méritait seulement le surnom de Louis le Puissant ou le

Redoutable. L'abbé ne se rendait pas compte de l'énormité de

son crime : avec un courage digne d'éloge il persista dans son

opinion ; aussi, après un violent réquisitoire du cardinal de Poli-

gnac, fut-il exclu de l'Académie; il n'eut qu'une voix pour lui,

celle de Fontenelle. Heureusement vers cette époque (1720) s'ou-

vrait le club de \Entre-Sol -, sorte d'Académie politique dont

1. Sur Vctahlissement d'une taille proportionnelle.

1. Fondé par un certain abbé Alary, dans un cntre-sol de l'hôtel du président
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il fut le meinlu'e le plus actif. On s'y réunissait [»our discuter ou

pour écouter des Mémoires. Toutes ces discussions politiques ne

plaisaient pas à l'autorité. L'al)l)é de Saint-Pierre compromet-

tait VEntre-Sol, comme il avait failli compromettre l'Académie

française. Il était traité par Fleury de « politique triste et désas-

treux ». Le clul) fut fermé en 1731.

Il ne faut pas croire que ce politique « triste et désastreux »

ait passé dans la tristesse les dernières années de sa vie. Loin de

là : il continua à écrire des mémoires, à rédiger des annales

politiques, à défendre ses innombrables projets; mais en même
temps il était très répandu dans le monde, quoiqu'il ne fût pas

un causeur bien spirituel. M'"" Du pin l'attirait chez elle. « Elle

était, écrit Rousseau dans ses Confessions, une des trois ou

quatre jolies femmes de Paris dont le vieil abbé de Saint-Pierre

avait été l'enfant gâté. Elle conservait pour la mémoire du

bonhomme un respect et une affection qui faisaient honneur à

tous deux '. » Ce sage mourut en 1743, âgé de quatre-vingt-cinq

ans. Le dernier mot qu'il prononça fut : « Espérance ». Il avait

vécu parfaitement heureux, ne rêvant, ne désirant, ne poursui-

vant que le bien de l'humanité.

Religion, philosophie, morale. — Cet abbé, le meilleur

des hommes, n'est pas précisément très orthodoxe. Sa fin calme

et stoïque ne fut pas, dit-on, celle d'un croyant. Non seulement

il n'a pas l'esprit ecclésiastique, mais il n'a pas l'esprit reli-

gieux; il n'a pas du tout le sens du merveilleux. On n'a pour

s'en assurer qu'à lire son Discours contre le mahométisme. Avec

une audace tranquille, il regarde la naissance d'une religion

nouvelle comme un phénomène naturel, dont il analyse avec

pénétration les causes purement naturelles. L'auteur a-t-il songé

que ces mêmes arguments pourraient servir contre la religion

chrétienne? Voltaire en est persuadé; il regarde ce Discours

comme une allégorie. Ce procédé de l'allégorie ou de l'allusion

est cher à l'auteur de Mahomet : il n'est pas dans les habitudes

Hénault, place Vendôme; on s'y réunissait le samedi de cinq heures à huit

heures.

1. Rousseau, chargé de retoucher et de populariser les œuvres de l'abbé de
Saint-Pierre, y renonça. 11 se contenta d'abréger le Traité de la Paix perpétuelle-

et la Polijsynodie. « Après quelque essai de ce travail, dit-il, je vis qu'il ne
m'était pas propre et que je n'y réussirais pas. •

1
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de labbé, le plus franc et le plus maladroit des publicistes.

Quoi qu'il en soit, il ne croit pas plus que Voltaire aux miracles

et aux prodiges. C'est ce qu'il nous montre encore dans VExpli-

cation p/ii/siqiie d'une appcmtion. Avouons-le : même quand il

parle du christianisme, il n'a pas l'air d'en considérer la vérité,

mais seulement Vutiiité. Les prêtres devraient s'occuper non du

dogme, mais de la morale; les missionnaires devraient s'abste-

nir de prêcher les mystères, ils feraient plus sagement de s'en

tenir à la religion naturelle. Nous avons plutôt affaire à un phi-

losophe qu'à un prêtre. Ce philosophe est un cartésien. Il

admire Descartes, parce qu'il nous a appris à raisonner. 11 ne

se pique pas d'être un profond métaphysicien. Il admet Dieu et

ses attributs sans discussion. Il apprécie fort le dogme de l'im-

mortalité de l'àme « parce quil lui parait de tous le plus utile »

« Il est bon d'avoir le sentiment agréable que produit la grande

espérance d'un grand bonheur futur et peu éloigné. » Il faut être

« un espérant passionné ». Nous avons déjà vu plusieurs fois le

mot d'utilité. C'est qu'en effet la philosophie de notre abbé est

la philosophie utilitaire. « Il a aperçu et exposé avant Bentham,

dit un économiste \ cette grande vérité qui sert de base à la

morale utilitaire, savoir que chacun doit pratiquer la justice,

parce que c'est non seulement son devoir, mais son intérêt. »

Cette théorie, peut-être juste, mais en tout cas froide et bru-

tale, ne lui suffît pas. Aussi à la justice joint-il la bienfaisance.

« Ne faites point contre un autre ce que vous ne voudriez pas

qu'il fît contre vous. Faites pour un autre ce que vous voudriez

qu'il fît pour vous. Yoilàle conseil de la bienfaisance religieuse,

de la religion naturelle et raisonnable et de la religion chré-

tienne. » Le bon abbé est enchanté lorsqu'il peut joindre jus-

tice, intérêt et bienfaisance, lorsqu'il peut appuyer ses préceptes

à la fois sur la religion naturelle et sur la religion chrétienne.

Un seul but : l'utilité publique. —: Il est très facile de

ramener à l'unité les très nombreux projets de l'abbé : car ils

sont tous inspirés uniquement par le principe de l'utilité. C'est

de là que viennent les plus généreuses de ses idées et aussi les

plus chimériques de ses rêves. La plupart des idées qu'il déve-

1. De Molinari, Vabbé de Saint-Pierre, p. l'H.
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loppe sont justes; elles étaient môme origrinales il y a cent

cinquante ans; si elles nous paraissent banales a\ijoui(riiui,

c'est qu'elles ont été réalisées. Du reste le titre seul de ses pro-

jets ou mémoires est le plus souvent une indication suffisante

du but poursuivi par l'auteur*. Avant de nous occuper de son

Projet de paix perpétuelle et de son Discours sur la Pohjsynodie,

examinons ses idées sur l'histoire, l'éducation, la littérature et

les beaux-arts. Nous verrons que quelques-unes sont fort orig-i-

nales, mais que toutes sont inspirées par l'utilité publique.

i" Histoire. — L'abbé s'est beaucoup occupé d'histoire. Lui-

même a écrit entre autres ouvrages des Annales politiques, où

il range par ordre chronologique les faits et surtout ses obser-

vations sur les faits de chaque année depuis 1658 jusqu'en 1739.

C'est le plus intéressant, le plus facile à lire de ses ouvrages,

à la fois critique très vive du gouvernement de Louis XIV et

résumé de la plupart des idées développées dans ses mémoires

ou projets. Il ne pouvait qu'être très dur pour Louis XIV, lui

qui étai't partisan du bien public, de la paix, de l'économie. II

est impitoyable pour les fauteurs de guerres civiles, qu'ils

s'appellent Condé ou Turenne; en revanche il prodigue les

éloges à Colbert. L'ouvrage se termine par le mot souvent cité :

Paradis aux bienfaisants.

Mais ce qu'il y a de plus piquant et de plus paradoxal dans

son œuvre historique, c'est la classification des grands hommes

.suivant son principe utilitaire. Pour être un grand homme il

faut être ou un génie spéculatif, appliqué soit à découvrir soit à

démontrer des vérités utiles aux hommes, ou un génie pratique

occupé du bonheur du genre humain. En dehors de ceux-là il

n'y a que de faux grands hommes, des hommes simplement

illustres. Alexandre n'est qu'illustre; César est un scélérat

illustre. Henri IV est « un grand roi » ; car il a mis fin aux

guerres, aux persécutions, et a eu l'idée d'une diète européenne

pour assurer la paix. Ces réflexions historiques ne sont certes

\. Projet pour perfectionner le commerce en France. Projet pour rendre les

chemins praticables en hiver. Mémoire pour VétatAissement d'une taille propor-

tionnelle ou taille tarifée. Projet pour rendre les titres honorables plus utiles au
service du roi et de l'État. Projet pour perfectionner la médecine. Projet pour
rendre les établissernents des religieux plus parfaits. Obsenations politiques sur

le célibcit des prêtres. Projet pour faire cesser les disputes séditieuses des théolo-

yiens. Projet pour perfectionner l'éducation.
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pas un modèle pour les historiens, mais elles contiennent plus

d'une fois d'excellentes leçons.

2" Education. — L'abbé est partisan de l'éducation publique,

la seule />o?i«e; il veut la donner même au Dauphin. Le but de l'édu-

cation doit être de former le caractère, de faire acquérir les

vertus qui doivent procurer lo bonheur de la vie et les sciences

qui peuvent être utiles; il faut donc laisser de côté les langues

anciennes. L'éducation doit être une institution d'État avec un

bureau 2)prj)é(uel de léducation. Un des premiers il songe à

développer l'instruction primaire et il comprend l'importance

de l'éducation des filles.

Beaucoup de ces idées étaient non seulement neuves, mais

excellentes ; ce qui ne veut pas dire que tout nous plaise dans

ces projets : trop de règlements minutieux, les lettres sacrifiées

aux sciences, les langues mortes supprimées ou à peu près,

comme inutiles; autant d'erreurs que nous ne nous attarderons

pas à discuter, mais erreurs qui sont la conséquence nécessaire

du principe posé par l'abbé. Ce principe nous paraît excellent

dans tout ce qui touche à l'administration et à la politique,

contestable dans l'éducation, presque ridicule dans les questions

d'art et de littérature.

3° Littérature et beaux-arts. — Pas plus (juc le surnaturel

le beau n'existe pour notre abbé. Il voit chez les écrivains et

les artistes des forces perdues qu'il faut utiliser. 11 faut

demander aux œuvres la plus grande utilité publique. Voilà la

vraie mesure de leur valeur, voilà le vrai hibliomètre. L'Aca-

démie, pour être plus utile à l'État, devrait écrire des biogra-

phies morales comme Plutarque, mieux que Plutarque, Ai-je

besoin d'ajouter qu'il a le plus complet mépris pour la spécula-

tion, l'érudition, les livres frivoles, comme romans, poésies,

pièces de théâtre? A quoi tout cela sert-il? Nos auteurs drama-

tiques ne lui plaisent guère ; il voudrait les perfectionner, « les

raccommoder ».

Quant au style, il n'y a pour lui que deux catégories d'écri-

vains : les discoureurs, ceux qui parlent beaucoup pour ne rien

prouver, et les démontreurs, ceux qui ne parlent jamais sans

prouver. « Les hommes à imagination forte persuadent les

ignorants par des galimatias bien arrangés. » Voilà pour l'élo-
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(|ueiue. Il est naturellement parmi les démontreurs. Il fuit toute

espèce d'ornements. Il s'en tient « à la sorte d'éloquence (jui

est propre aux géomètres ». Aussi a-t-il la réputation d'un

détestable écrivain : ce qui n'est pas tout à fait exact. On pour-

rait en clïct extraire du Discours contre le mahométisme ou des

Annales politifiues bon nombre de pages qui étonneraient par

leur jtrécision et leur netteté. Mais en g-énéral il est sec et plat;

surtout il est fatigant par sa prolixité, ses répétitions conti-

nuelles, ses divisions et subdivisions qui n'ajoutent pas toujours

à la clarté de la pensée.

II est encore plus dur pour les beaux-arts que pour la litté-

rature : car le moyen d'utiliser tableaux et statues? Ce sont des

« bag-atelles coûteuses comme les pyramides d'Egypte ». A quoi

bon « dépenser tant d'esprit pour des ouvrages si peu utiles au

bonheur de la société » ? Le développement des beaux-arts ne

prouve qu'une chose, « le nombre des fainéants, leur goût pour

la fainéantise, qui suffit à entretenir et à nourrir d'autres

espèces de fainéants ». Il serait cruel d'insister.

« Projet de paix perpétuelle » et « Discours sur la

Polysynodie ». — Yoici les deux plus célèbres écrits de l'abbé

de Saint-Pierre; le premier surtout a fait sa réputation. La

g-uerre étant pour l'humanité le plus grand des fléaux, il cherche

les moyens de la supprimer. Avec une obstination invincible il

édifia son Projet de paix perpétuelle. Pour qu'il eût plus de

crédit auprès des princes et des rois, il le mit sous le patronage

de Henri IV. Deux volumes manuscrits avaient été commu-

niqués au duc de Bourgogne; et l'élève de Fénelon avait

approuvé le projet. Ils furent publiés en 1713. Un troisième

volume parut en 1717'. Voici le titre complet de l'ouvrage :

« Projet de traité pour rendre la paix perpétuelle entre les

souverains chrétiens, pour maintenir toujours le commerce

libre entre les nations, pour affermir beaucoup davantage les

maisons souveraines sur le trône; proposé autrefois par Henri

le Grand, roi de France, agréé par la reine Elisabeth, par

Jacques I", roi d'Angleterre, son successeur, et par la plu-

part des autres potentats d'Europe: éclairai par M. l'abbé de

1. L'auteur fit lui-même en 1729 un abrégé de son grand ouvrage resserré en
un volume.
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Saint-Pierro. » Quels sont les moyens que l'abbé nous propose

pour établir cet « arbitrag^e permanent » dont il considère Tin-

vention comme « très salutaire », et pour remédier à ce qu'il

appelle « l'état d'impolice et de non-arbitrage »? Ces moyens

sont renfermés dans cinq articles fondamentaux dont voici les

principales clauses : « 11 y aura désormais entre les souverains

il'Europe qui auront signé les cinq articles une alliance

perpétuelle : 1" pour se procurer mutuellement durant tous

les siècles à venir sûreté entière contre les grands malheurs

des guerres étrangères; 2° contre les grands malheurs des

guerres civiles. Or, pour faciliter la formation de cette alliance,

ils sont convenus de prendre pour point fondamental la posses-

sion actuelle et l'exécution des derniers traités. » L'Europe

ne sera plus qu'une grande confédération . Les confédérés

renoncent pour jamais à la voie des armes. Des plénipoten-

tiaires envoyés par chaque Etat termineront les différends.

Après ce Projet, celui auquel Fabbé tenait le plus était le

projet pour perfectionner le gouvernement par la pluralité des

conseils ou polysynodie. Il était bon d'après lui (et beaucoup de

ses contemporains étaient de son avis) qu'un monarque fît

discuter dans des assemblées les affaires de l'Etat et formât

autant de conseils qu'il y avait d'affaires à traiter *. Comment

former ces conseils ? C'est ici qu'apparaît l'esprit original ou

chimérique de notre auteur. Il faut établir une Académie poli-

tique de quarante membres qui se recrutent dans trois compa-

gnies « d'étudiants politiques», composées à leur tour de trente

membres chacune. Ces compagnies désignent chacune au pou-

voir un candidat, et le pouvoir est tenu de prendre un des trois.

Les conseils se recrutent dans celte académie. Le bon abbé était

très fier de ce scrutin pei^fectiomié, qu'il voulait apjiliquer à

toutes les fonctions. C'était, d'après lui, « un excellent anthropo-

mètre ». Je ne suis pas aussi sûr que lui que « ce système

amènerait l'âge d'or » ; mais on comprend qu'un esprit libre

comme le sien, dégagé de tout préjugé, passionné pour le bien

public, ait puisé dans le règne de Louis XIV l'horreur de la

guerre et du despotisme ^

1. Celle forme de ministère est à peu près celle que le Régent avait établie.

2. El il n'est pas le seul! Ce qui donne d'autant plus de poids aux critiques
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Conclusion. — Si Von jii<j:oait les écrivains uniquement sur

leui's intentions Talthé de Saint-Pierre mériterait (roceu[)er le

premier rang. Nul ne fut plus honnête, plus désintéressé; nul

ne rechercha plus ohsiinément le honheur (h- rhumaiiité. Jamais

il n'écrivit une ligne dans un intérêt personnel. Sou but unique

était de faire triompher le bien et la justice, et d'améliorer la

condition humaine. Par sa doctrine utilitaire il est l'ancêtre des

économistes modernes, et comme eux il est disposé à s'occuper

surtout du progrès matériel. N'a-t-il pas une excuse (à supposer

qu'il en ait besoin) dans les etTroyables misères de son temps?

Nous avons vu et signalé des lacunes dans son esprit ; nous

n'avons pu en trouver dans son cœur. C'est de lui, plutôt encore

que de Bayle, qu'on aurait pu dire: « C'est une âme divine ».

S'il ne fut pas toujours très orthodoxe, nul n'eut jamais une

âme plus chrétienne. Il avait horreur de l'intolérance et des

persécutions religieuses ; il souhaitait le paradis aux bienfaisants
;

il inventait le beau mot de bienfaisance. « Depuis que j'ai vu,

disait-il, que parmi les chrétiens on abusait du terme de charité

dans la persécution que l'on faisait à ses ennemis,... j'ai

cherché un terme qui ne fût point encore devenu équivoque

parmi les hommes; or j'espère que d'ici à longtemps on n'osera

dire que c'est pour pratiquer la bienfaisance que l'on fait tout le

mal que l'on peut à ceux qui ont le malheur d'être dans des

opinions opposées aux nôtres. J'ai cherché un terme qui nous

rappelât précisément l'idée de faire du bien aux autres, et je n'en

ai point trouvé de plus propre pour me faire entendre que le

terme de bienfaisance; s'en servira qui voudra; mais enfin il me

de notre abbé, c'est que nous les retrouvons chez beaucoup de ses contempo-
rains. Je ne puis que signaler ici, l'espace me manquant pour apporter des
preuves : Saint-Simon (Mémoires); Fénelon [Télémaque, Dialogues des morts.
Plans (le qourernement, Examen de la conscience d'un roi. Tables de Chaulnes);
Boisguillebert (le Détail de la France sous le rèr/ne de Louis XIV, 169o); Yauban
{Projet d'une dime royale, 1707); Boulainvilliers (État de la France, 1727, Abrégé
chronologique. 1733); Duguel (V Institution d'un prince, 1739). Tous ces écrivains
cherchent des moyens pour détruire la centralisation gouvernementale et

administrative: s'élèvent avec vivacité contre la lourdeur des impôts, le gaspil-
lage de la cour, la longueur des guerres: tous demandent plus de liberté, de
Justice et d'humanité. Il est possible que leurs plans de réforme fussent irréa-
lisables: mais ils sont l'indice d'iin malaise profond, d'un mécontentement
général. On voit que, si Fabbé de Saint-Pierre est un rêveur, il est en bonne
et nombreuse compagnie. (Voir sur cette question .1. Denis, Politique de Fénelon.
Caen, 1868; Politiques (Fleuri, Saint-Simon, Boulainvilliers et Duguet), Caen.
1S71; Littérature politique de la Fronde, Caen, 1S'J2.)
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fait entendre et n'est pas encore équivoque. » {Projet pour

rendre les sermons plus uiifes.)

Bienfaisance et progrès! Ces deux mots peuvent résumer la

vie, les œuvres, les intentions et les projets de l'abbé de Saint-

Pierre. 11 n'appartenait en rien au xvii" siècle: il en répudie les

idées littéraires, politiques, religieuses. Il ne se contente pas

d'annoncer le xvni" siècle; il le contient presque tout entier

dans ce qu'il a de plus noble et de plus généreux. 11 le dépasse

même : et l'auteur du Projet de la paix pejyétuelle se trouve être

le précurseur môme du xx° siècle.
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CHAPITRE II

DAGUESSEAU, ROLLIN ET VAUVENARGUES

Daguesseau, Rollin et Yauvenargues, c'est la vertu au par-

lement, dans l'université et à l'armée. Ces trois hommes, très

(litTérents par le genre de leurs travaux, ont cela de commun
qu'ils honorent infiniment leur siècle par la pureté de leurs

mœurs et la beauté de leur vie. Le xvni* siècle, en effet, si infé-

rieur moralement au xvu", compte peu de caractères aussi

droits que Daguesseau, aussi ingénus que Rollin, aussi fiers que

Vauvenargues. Des trois, le premier, Daguesseau, est le plus

rapproché du xvn" siècle, non seulement par la date de sa nais-

sance, mais par son idéal, à la fois littéraire et moral, obstiné-

ment tourné vers le passé; tandis que Vauvenargues, par la

hardiesse de certaines maximes, annonce déjà le siècle de

Voltaire : il est donc naturel de commencer cette étude par

le magistrat, de la continuer par le professeur et de la finir par

le moraliste.

/. — Dagu esseau

Sa famille et ses débuts dans la magistrature. —
Daguesseau (c'est ainsi qu'il signait lui-même, bien que l'exer-

i. Par M. Louis Ducros, doyen de la Faculté des lettres d'Aix.

2. Daguesseau, né à Limoges en 1668, est nommé, à vingt-deux ans, avocat

général au Parlement (1690), puis procureur général (l"10j. 11 compose de 1G9S a
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cice (le la magistrature lui eût conféré un titre de noblesse)

était né en 16G8 à Limoizes. Il appartenait à une famille de

parlementaires : son grand-père avait été président du Grand

Conseil et premier président au parlement de Bordeaux; son

père, Henri Aguesseau, conseiller au parlement de Metz, puis

maître des requêtes au Conseil du Roi et enfin intendant du

Limousin. Elève de Port-Royal, Henri Aguesseau avait puisé

dans cette maison une piété profonde et une solide instruction

(ju'il transmit à son fils; ce savant et ce sage était d'ailleurs le

plus modeste des hommes : « Tandis que les mag-istrats, dit

Valincour, se faisaient un faux honneur de surpasser les finan-

ciers par le luxe de leurs équipages et par le nombre de leurs

valets, il venait à Versailles avec un seul laquais et dans un petit

carrosse gris, traîné par deux chevaux qui souvent avaient

assez de peine à se traîner eux-mêmes. » 11 convient d'ajouter

à ce trait, et pour mieux comprendre le fils, le beau portrait

que Saint-Simon nous a laissé de l'intendant Aguesseau : « Ce

modèle de vertu, de piété, d'intégrité, d'exactitude dans toutes

les grandes commissions de son état par oîi il avait passé, de

«louceur et de modestie qui allait jusqu'à l'humilité, représentait

au naturel ces vénérables et savants magistrats de l'ancienne

roche qui sont disparus avec lui... Sa femme était de la même

trempe, avec beaucoup d'esprit. Il n'avait aucune pédanterie : la

bonté et la justice semblaient sortir de son front. Son esprit

était si juste et si précis que les lettres qu'il écrivait des lieux

de ses différents emplois disaient tout sans qu'on ait jamais pu

faire d'extraits de j)as une. »

Dans cette noble famille de magistrats aimables et éclairés,

il y eut, du grand-père au petit-fils, comme une tradition d'hon-

nêteté et de piété filiale, et l'on peut dire, suivant une jolie

expression de Gueneau de Mussy, dans sa « Vie de Rollin », que

le jeune Daguesseau trouva à son berceau « l'instruction, les

bons exemples et ces discours de la maison paternelle qui

disposent l'enfant aux sentiments vertueux et lui mettent sur

les lèvres un sourire qui ne s'efface plus ». Il s'instruisit en

1717 sps célèbres mercuriales. Chancelier en 1717, puis en 1720, il se retourne

contre le Parlement. Retiré à Fresnes, il compose ses Instructions sur les études

propres à former un magistrat; il meurt au milieu du xvm" siècle (nîil), dont il

a combattu les idées révolutionnaires.

1
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causant avec son ]»ôro cl nicmo en voyageant dans ce modeste

carrosso que nous a (lé|M'iut Valincour : « Après la |)riore des

voyageurs, par laquelle ma mère commençait toujours la

marche, nous expli<|uions les auteurs grecs et latins. » On

expliqua plus tard les auteurs italiens, espagnols, portugais,

hébreux môme, on ex[»liqua tout : la physique, les mathéma-

tiques et naturellement, au premier rang, la science qui était

héréditaire dans la famille, la jurisprudence : Daguesseau sera

un des plus savants hommes de son temps. On sait le mot de

Fontenelle à cette dame qui lui demandait pour son fils un

précepteur qui fut une encyclopédie vivante^ : « Madame, il n'y

a que le chancelier Daguesseau qui soit capable d'être le pré-

cepteur de votre lils. » De savoir tant de choses l'empêcha peut-

être d'être un esprit original et il est certain <|u'il laissera le

mérite des' idées neuves aux « penseurs » qui vont venir. Il se

contentera, quant à lui, d'être un magistrat éloquent, au sens

du moins où l'on entendait alors l'éloquence judiciaire.

Il fut nommé à vingt-deux ans avocat général au Parlement

et, dès son premier discours, fut salué comme un maître : « Je

voudrais finir, s'écria le président Denis Talon, comme ce jeune

homme commence ». Gomme avocat général en 1690 et comme
procureur général à partir do 1710, il fut, par son caractère

aussi bien que par son talent, l'honneur de la magistrature

française : « Il avait, dit Saint-Simon, beaucoup d'esprit, de

pénétration, de savoir en tous genres, de gravité de magistra-

ture, d'équité, de piété, d'innocence de mœurs, qui firent le fond

de son caractère. Avec cela, il fut doux, bon, humain, d'un

accès facile et agréable dans le particulier, avec de la gaieté et de

la plaisanterie salée, mais sans blesser personne, extrêmement

sobre, poli, sans orgueil et noble sans la moindre avarice. »

Certains traits étonnent au premier abord dans ce jugement

de Saint-Simon et ne semblent guère convenir cà la gravité con-

tinue qui règne dans toutes les œuvres de Daguesseau. S'il avait

de l'esprit et i)arfois même la plaisanterie salée, c'était sans

doute comme il avait de l'enjouement et de la gaieté, « dans le

particulier y> ; et, en effet, on rapporte de lui des mots plaisants et

môme spirituels, tels que celui-ci à un ami qui faisait de la

métaphysique la veille de son mariage : « Vous êtes peut-être le
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premier homme qui, à la veille de se marier, n'ait été occupé

que de la spiritualité de l'àme. »

Les Mercuriales. — La i»lume à la main ou discourant au

palais, Daguesseau était un tout autre homme : il s'était fait du

style oratoire un idéal très noble, un peu limité, qu'il a réalisé

à souhait et qu'il nous faut caractériser. Comme orateur, il est

surtout célèbre par ses Mercuriales; mais qu'était-ce d'abord

qu'une mercuriale? Pendant longtemps, dit Pasquier, « le

premier avocat du Roy ne prit la parole, à la séance d'ouver-

ture de la cour, que pour signaler aux magistrats quelque faute

commise et lorsqu'il avait remontré sommairement tout ce

qu'il pensait être à ce sujet, le premier président se levait,

prenait l'avis de la cour »... et l'on plaidait comme à l'ordinaire.

Mais, au milieu du xvi" siècle, l'avocat du roi, duMesnil, ajouta

le premier « de la façon » à ces remontrances qu'on appela

mercuriales parce qu'elles étaient prononcées le mercredi, jour

qui, dit Ménage, « dans les cours du Parlement, n'était pas un

jour ordinaire de plaidoirie, mais le jour du conseil. C'est dans

ce jour que le procureur général devait prendre la parole sur

les abus et contraventions aux ordonnances. »

Dans les dix-neuf mercuriales qu'il a prononcées, et qui vont

de 1698 à 1715, Daguesseau a dit à grands traits ce que doit

être celui qui est investi du terrible pouvoir de juger; il a écrit,

avec toute l'autorité que lui donnaient et sa haute situation et

le nom qu'il portait si dignement, le De Officiis de l'ancienne

magistrature. Nul ne se faisait une plus haute idée que lui des

devoirs du magistrat, de « ses mœurs, de sa dignité, de sa

science et du respect qu'il doit avoir de lui-même, de sa gran-

deur d'àme enfin », toutes choses qui font tour à tour l'objet de

ses mercuriales. Même chez lui, dans sa vie privée, ce n'est pas

assez qu'un juge soit honnête homme et que « la conduite du père

de famille ne démente jamais en lui celle du magistrat » '.11 faut

qu'il se choisisse des amis « dont les mœurs sont la preuve des

siennes », car « c'est à la sagesse des mœurs qu'il est réservé de

répandre sur toute la personne du magistrat ce charme secret

et imperceptible qui se sent, mais ne peut s'exprimer - ».

1. X' Mercuriale.

2. VI' Mercurialr.
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Telle est l'idée que se faisait du vrai iiiaj^islrat ccliii (jtii ne

craiiiiiait pas d'a[>[)li([uor à ses confrères les paroles mêmes de

rÉcritiire : « Juges de la terre, vous êtes des dieux...; vous «''tes

les prêtres de la justice. » Et si haut placé que soit cet idéal,

celui qui le traçait d'une main si ferme avait le droit de le

prêcher aux autres, car il l'avait réalisé lui-même dans sa vie

tout entière, dans sa vie privée aussi hien que dans sa vie

publiijue; dans les recommandations et mercuriales qu'il

adressait à ses confrères il avait d'abord, selon le mot de

Molière, mis le poids d'une vie exemplaire. S'il ne saurait plus

être aujourd'hui, nous allons dire pourquoi, un précepteur d'élo-

quence, même judiciaire, Daguesseau est resté le modèle du juge

intègre et éclairé et, quand il essaie de montrer ce que doit être

« la dignité du magistrat », il semble faire son propre portrait :

« Accoutumé à porter de bonne heure le joug de la vertu, élevé

dès son enfance dans les mœurs rigides de ses ancêtres, le

magistrat comprend bientôt que la simplicité doit être non

seulement la compagne inséparable, mais l'àme de sa dignité.

Une égalité parfaite, une heureuse uniformité sera le fruit de

la simplicité dont il fait profession...; chaque jour ajoute un

nouvel éclat à sa dignité ; on la voit croître avec ses années
;

elle l'a fait estimer dans sa jeunesse, respecter dans un âge plus

avancé, elle le rend vénérable dans sa vieillesse. »

Éloquence de Daguesseau. — En même temps que son

caractère et sa vie, les paroles que nous venons de citer nous

peignent le style de Daguesseau : ce style est trop solennel ; il

est majestueux peut-être comme la loi, mais il rappelle trop le

mot de Pascal que « l'éloquence continue ennuie ». Tout cela

est très correct, très digne, comme doit l'être l'attitude du magis-

trat sur son siège; mais cela manque de souplesse et de vie, on

ne sent pas assez battre le cœur de l'homme sous la robe de

l'avocat : c'est poli... et froid comme la table de marbre du

Palais de justice. 11 y a, dans ces mercuriales, plus de mots que

d'idées et même, osons le dire, plus d'emphase et de rhétorique

apprise que de véritable et naturelle éloquence. Le parlement

est pour Daguesseau « le Sénat » ; et il « gémit sur les désordres

qui font rougir le front de la justice ». Il y a là comme un

nouveau genre du précieux et des plus fatigants à la lecture : le

Histoire de la langue. V[. -4
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précieux solennel. L'une de ses mercuriales débute ainsi : « A
la vue de cet auj^uste Sénat, au milieu de ce temple sacré où le

premier ordre de la magistrature s'assemble en ce jour pour

exercer sur lui, non le jugement de l'homme, mais la censure

de Dieu même... », et les périodes sonores se déroulent alter-

nant avec les magnifiques et froides prosopopées déclamées,

comme auraient dit ses chers Latins, are rotundo. C'est toujours

et partout, comme l'a appelé Saint-Simon, « l'aigle du parle-

ment » qui plane sur les sommets; malheureusement il y plane

seul, car il ne sait pas nous y entraîner avec lui, comme le fait,

avec quelques paroles seulement, celui qu'on a appelé de même
l'aigle de Meaux. L'emphase lui est si naturelle qu'il ne peut sen

défaire complètement, même dans l'Eloge, si touchant par

endroits et si délicat, qu'il a fait de la vie et de la mort de

M. d'Aguesseau, son père.

Quelque grande figure que fasse, et à bon droit, Daguesseau

dans notre histoire judiciaire, nous n'avons pas cru devoir

dissimuler les défauts de ses discours que son père lui-même

trouvait « trop beaux et trop travaillés ». De nos jours, on les

loue plus qu'on ne les lit : il nous faudrait, à nous autres

modernes, pour être en état de les admirer, pouvoir remonter

au delà de deux siècles, oublier Voltaire et sa phrase légère,

oublier même La Fontaine et Molière et leur parfait naturel,

assister surtout à une de ces rentrées solennelles de nos vieux

parlements et là, dans la grande salle du palais, au milieu des

robes rouges et des hermines des « gens du Roy », entendre la

voix grave et convaincue de celui qui, s'il fût toujours resté

dans la magistrature, serait devenu, suivant un mot de Saint-

Simon, « un premier Président sublime ».

Sainte-Beuve a marqué, avec une rare finesse, le mérite litté-

raire et moral de Daguesseau en ses meilleurs endroits :

« Daguesseau nous offre, avec plus de distinction et d'élégance,

ce qu'a Rollin : un style d'honnête homme, d'homme de bien et

qui, si on ne se laisse pas rebuter par quelque lieu commun appa-

rent (?), par quelque lenteur de pensée et de phrase, vous paie

à la longue de votre patience par un certain effort moral auquel

on n'était pas accoutumé. On y voit paraître et reluire, après

quelques pages de lecture continue, l'image de la vie privée, des

1
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vertus domestiques, «le la piété et «le I.i |)U<I(mii' «le r«''Criv;uii, ce

«|u'une «le ses petites-filles a si «'xccIIcidiiiciiI ;n»pelé ses charmes

intérieurs. »

Et enfin, pour lui rendre pleine justice, il faudrait le comparer

à ses prédécesseurs dans l'éloquence judiciaire et l'on constate-

rait d'eux à lui un progrès certain que Voltaire avait déjà noté :

a 11 fut le premier au barreau qui parla avec force et pureté à

la fois; avant lui, on faisait des phrases », Et chez lui aussi, on

trouve encore « des phrases », nous l'avons vu : seulement ce

sont des phrases bien faites, trop bien même et, ce qui n'était pas

toujours le cas chez ses prédécesseurs, des phrases françaises.

Daguesseau chancelier. — Après avoir été un magistral

éminent, Dag-uesseau fut un homme d'État médiocre; chance-

lier à deux reprises, en 1717 et en 1720, il se montra hésitant

et fut même assez faible pour souscrire à l'exil de ce parlement

dont il avait été naguère le plus ferme appui : n'avait-il pas

refusé, en effet, en 1715, étant procureur général, de s'incliner

devant le grand roi lui-même et, plutôt que d'enreg'istrer la bulle

Unigenitus, n'avait-il pas bravé la Bastille? Et maintenant ce

parlementaire intraitable, dcA'enu g-arde des sceaux, non content

d'avoir approuvé la translation du parlement à Pontoise pour sa

résistance dans cette même affaire de la bulle, faisait son entrée

dans ce parlement exilé, à côté du Régent escorté des ducs et

maréchaux, etdeman«lait impérieusement l'enregistrement de ce

« corps de doctrine » que Finfàme Dubois venait de rédig-er

pour plaire à la cour de Rome et acheter le chapeau de cardinal !

Un conseiller ayant parlé contre Dag'uesseau : « Où donc, lui

demande celui-ci, avez-vous pris ces principes? — Dans les plai-

doyers de feu M. le chancelier Daguesseau », lui réplique le

conseiller, et pendant ce temps on fait, à Paris, des chansons

et des libelles contre le chancelier qui peut lire à la porte de

son hôtel ces mots à son adresse : El lionio pictus est.

Il est vraisemblable cependant «pie, pour des raisons qu'il

appartient à l'historien de démêler, l'honnête homme que

Daguesseau n'avait pas cessé d'être, avait cru, en agissant

comme il venait de le faire, servir les intérêts de l'Etat et nulle-

ment son ambition personnelle ; car il n'avait pas sollicité

les sceaux et il les remit sans regret quand il dut se retirer.
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Ail (lire de Saint-Simon, qui paraît ici l'avoir bien juué,il eut le

tort de porter dans la politique les habitudes d'esprit du magis-

trat qui pèse le pour et le contre et « qui étale si bien cette

espèce de bilan que personne ne peut augurer de quel avis sera

l'avocat général avant cpiil ait commencé à conclure ». Très

consciencieux de nature et, par devoir professionnel, raison-

neur et même, comme il s'est appelé lui-même, difficultueux

(Saint-Simon l'appelait le père des difficultés), Daguesseau fut

un ministre irrésolu et, conséquemmcnt, obligé de suivre ceux

qui, comme Dubois, avaient plus de résolution et surtout moins

de scrupules que lui.

Un exil de sept ans à Fresnes, en l'airranchissant des afTaires

d'Etat et aussi de collègues au milieu desquels il était dépaysé,,

lui permit de se livrer tout entier à ses goûts favoris : la vie de

famille, l'étude et l'éducation de ses enfants. C'est dans cette

tranquille retraite qu'il écrivit, pour son fils aîné, ses graves et

aimables « Instructions sur les études propres à former un

magistrat ». (Juand son fils aura terminé ses humanités et sa

philosophie, il faut qu'il se dise que « toutes ces études précé-

dentes n'ont servi qu'à le rendre capable d'étudier » ; et il devra

alors s'appliquer à l'étude successive de la religion, de la juris-

prudence, de l'histoire et des belles-lettres. Sur toutes ces

études Daguesseau a des pages pleines d'agrément et de candeur :

par exemple, contre l'idéalisme dédaigneux de métaphysiciens

tels que Malebranche, Daguesseau, qui a été mêlé aux atTaircs

publiques, défend l'histoire en termes charmants : « Fuyez, mon

cher fils, comme le chant des sirènes, les discours séducteurs

de ces philosophes abstraits et souvent encore plus oisifs qui,

sensibles au bonheur de leur indépendance et sourds à la voix

de la société, vous diront que l'homme raisonnable ne doit s'oc-

cuper que du vrai considéré en lui-même, qui peut seul perfec-

tionner notre intelligence et qui suffit seul pour la remplir,...

et qu'enfin il y a plus de vérité dans un seul principe de méta-

physique ou de morale, bien médité et bien approfondi, que

dans tous les livres historiques ». Ce n'est pas à dire qu'il faille

dédaigner les principes rationnels du droit, il faut même s'atta-

cher « à la métaphysique de la jurisprudence et à ces lois

immuables » dont a parlé si éloquemment Cicéron. Daguesseau,

I
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rlirétion fervent, était aussi un lecteur assidu des anciens, de

Cicéron, son modèle pour rélo(iuence, de Platon, dont il admi-

rait « la sublime licptif/l/i/ur ». Il tenait aussi ])our Descartes

« qui a inventé l'arl de faire usaire de la raison ». Seulement

cette raison, dont les écrivains du xvui" siècle avaient fait,

suivant la juste expression de lun d'eux, « l'instrument uni-

versel », Daguesseau ne Tadmettait pas à discuter les choses de

la religion et de la politifjue : il resta jus<|u";i sa mort, c'est-à-dire

jusqu'au moment môme oîi Montes([uieu publie YEsprit des

Lois, Buffon, VHistoire naturelle, Diderot etD'Alemhert, YEncy-

clopédie, absolument fermé et hostile aux nouveautés qui agi-

taient tous les esprits autour de lui. Dans ses Instructions, il

tient son fils en garde contre « la <orruption du siècle présent

et le torrent du libertinage ».

Redevenu cbancelier en 1727 et ayant, comme tel, la haute

main sur la librairie, il fut, pour les philosophes novateurs et

même pour les romanciers licencieux, un censeur très gênant.

Voltaire disait « un vrai tyran ». Ce fut lui pourtant qui, en

1746, signa le privilège pour Y Encyclopédie et, sans s'en douter,

travailla, comme on a dit, à introduire le cheval funeste dans les

murs de Troie. A en croire Rœderer, M. de Malesherbes aurait

persuadé au chancelier Daguesseau « que YEncyclopédie aide-

rait les Jansénistes à écraser les Jésuites, que Daguesseau nai-

mait pas ». La vérité est que Malesherbes présenta effectivement

Diderot à Daguesseau, que « celui-ci fut enchanté de quelques

traits de génie qui éclatèrent dans la conversation; il atîection-

nait particulièrement cet ouvrage dont il avait prévu toute l'uti-

lité * » ; entendez, par là, l'utilité exclusivement scientifique,

rar la polémique tenait très peu de place et se dissimulait même
très soigneusement dans les premiers \oh\me» àeYEncyclopédie.

Daguesseau s'intéressa à l'œuvre de Diderot comme il avait

encouragé Lelong à entreprendre sa Bibliothèque historique,

comme il trouva des éditeurs à Pothier pour ses Pandectœ Jusli-

nianœ et à Terrasson pour son Histoire de la jurisprudence

romaine. C'est à protéger les vrais savants qu'il employa en

partie sa grande autorité de chancelier, comme il avait employé

I. Malesliorbes, Mémoire sur la liberté de la presse, Pan<, 1827, p. h9.
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SCS loisirs, dans sa solitude de Fresnes, à ciilliver les sciences

et plus particulièrement, ainsi qu'on les appelait alors, les

belles-lettres, pour lesquelles il se reprochait, avec une ingénuité

charmante, « d'avoir eu toujours trop de passion ». Quand,

dnns ses Instructions à son fils, après avoir passé en revue les

principales sciences, il arrive au chapitre de la littérature, il lui

semble qu' « après avoir parcouru avec lui divers pays très

curieux, il rentre enfin dans sa patrie, dans cette république des

lettres où il a passé les plus belles années de sa vie »

.

C'est dans cette retraite studieuse de Fresnes qu'on aime à

se le représenter, loin, comme il le dit lui-même dans sa Mer-

curiale sur les Mœurs du magislmt, « du séjour tumultueux

des passions humaines, entouré d'amis choisis avec discerne-

ment, qu'il préfère à lui-môme, non à la justice », au milieu des

livres les plus divers : sa bibliothèque com[)tait 5 000 volumes.

Dans ce petit village de Fresnes, situé à trois heures de Paris, le

château des Daguesseau, entouré d'un grand parc planté d'ormes

et de peupliers, réunissait les fidèles amis du chancelier pen-

dant ses disgrâces. C'est là que Louis Racine avait achevé

ses poèmes De la Grâce et De la Religion et il le rappelait avec

reconnaissance dans ses vers à Valincour :

Fresnes! lieu charmant, cher à mon souvenir!

On connaît les vers de Boileau à son jardinier auquel il

explique la difficulté de faire un ouvrage irréprochable.

Un ouvrage, en un mot, qui, juste en tous ses termes,

Sut plaire à Daguesseau, sut satisfaire Termes.

Il semble, en efîet, que Daguesseau ait été, comme on disait

alors, un Aristarque très redouté, parce qu'il était savant en

toutes choses et ne ménageait guère ses critiques, comme il

ressort de ce gentil passage à Racine, qui lui avait envoyé son

poème sur la Religion : « L'application que vous me faites de ce

que Virgile disait à Mécènes est trop flatteuse; mais s'il ne faut

que <les critiques pour vous donner du courage, jamais poète

n'aura plus de courage que vous : vous savez que je ne suis pas

avare de critiques et comme je lirai en votre absence et sans

être sur le bord du canal (où ils se promenaient en causant), je
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serai plus hardi que je ne l'étais à Fresnes, où je ne pouvais

l'aire aucune remarque qu'au jiéril de ma vie ».

Ce que Fléchier disait d'un autre urand magistrat, de Lamoi-

gnon, convient admirablement à l'honnètc et studieux Dagues-

seau : « C'est là [à Fresnes] qu'il se déchargeait du poids de sa

dignité et jouissait d'un noble repos. Vous l'auriez vu tantôt

élevant son esprit aux choses invisibles de Dieu, tantôt médi-

tant ces éloquents et graves discours qui enseignaient et inspi-

raient tous les ans la justice et dans lesquels, formant l'idée

d'un homme de bien, il se décrivait lui-même sans y penser. »

Et n'est-ce pas lui, en eflet, qu'il a peint dans toutes ces haran-

gues où il fait le portrait idéal du magistrat, n'est-ce pas à lui

que s'applique, par exemple, ce mot de sa mercuriale sur la

Censure publique : « Jaloux de sa réputation, attentif à con-

server sa dignité, il a rendu encore plus d'honneur à la magis-

trature qu'il n'en a reçu d'elle ».

//. _ Rollin \

Sa vie. — Quand parut le Traité des Etudes, Daguesseau

écrivit à Rollin : « J'envie à ceux qui étudient à présent un

bonheur qui nous a manqué : je veux dire l'avantage d'être con-

duit dans les belles-lettres par un guide dont le goût est si sur,

si propre à faire sentir le vrai et le beau dans tous les ouvrages

anciens et modernes ». Daguesseau avait esquissé, dans ses

Instructions à son fils, un plan d'études supérieures: c'est le

programme de l'enseignement secondaire qu'a tracé Rollin dans

son Traité des Etudes. Mais ce traité, justement célèbre, Rollin

l'a, pour ainsi dire, vécu avant de le rédiger, car c'est le résumé

d'une vie tout entière consacrée à l'enseignement; et, de même
que Daguesseau, dans ses discours, Rollin s'est peint lui-même,

et sans y songer, dans son livre : il y a peint une àme exquise;

et, après le parfait magistrat que nous venons d'étudier,

1. Charles Rollin est né à Paris en IGOl ; il remplace son professeur au collège
des Dix-Huit, puis au collège Royal où il professe l'éloquence; il esl nommé
deux fois de suite recteur, puis en 1699 principal du collège de Beauvais: il

piddie en 1720 et 1128 son Traité des éludes, commence à soixante-seize ans sa

volumineuse Histoire ancienne, et meurt en 1741.
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nous voici en présence du professeur accompli. Sa vie, très

simple, va nous expliquer son œuvre qui en est inséparable;

car, du maître ou de l'écrivain, il sérail difficile de dire quel est

le plus intéressant à connaître et quel aussi a été le plus utile à

la société.

Il naquit à Paris en 1C61 et il était destiné à succéder à son

père, qui était maître coutelier, quand un bénédictin des Blancs-

Manteaux, dont il allait entendre ou servir la messe dans le

voisinage, remarqua en lui des dispositions pour apprendre ; il

lui fit avoir une bourse au collège des Dix-Huit, dont les élèves

suivaient les cours publics du collège du Plessis, et dès lors la

carrière de Rollin fut décidée : il fut le modèle des élèves

comme il sera plus tard le modèle des maîtres. L'Université

est désormais sa vraie famille et c'est à elle qu'il devra les pre-

mières comme les dernières joies de sa vie laborieuse. Tou-

jours le premier de sa classe, on dut bientôt lui faire violence

pour qu'il consentît à remplacer son professeur, M. Hersan;

encore ne voulut-il pas lui succéder directement en rhétorique

avant d'avoir professé quelques années en seconde. 11 le rem-

placera de même en 1688 au Collège Royal, dans la chaire d'Elo-

quence qu'il occupera pendant quarante-huit ans. Il faut lire,

dans le Traité des Études, le touchant témoignage et si mérité

que la reconnaissance de Rollin a rendu à son ancien maître et

qui commence ainsi : « A la qualité de maître il avait joint à

mon égard celle de père, m'ayant toujours aimé comme son

enfant ' »

.

Quel professeur, et aussi quel éducateur fut Rollin, car il ne

séparait pas ces deux choses, c'est ce que nous montrera

l'examen de la dernière partie de son traité, où il ne dit et con-

seille aux autres que ce qu'il a pratiqué lui-même. Disons dès

maintenant qu'il avait, et au plus haut degré, la première qualité

d'un bon maître, l'amour de son métier : « Je ne sais s'il y a,

pour un homme de lettres, une joie plus pure que celle d'avoir

contribué par ses soins à former des jeunes gens qui, dans la

suite, deviennent d'habiles professeurs et parleurs rares talents

font honneur à l'Université. » Après avoir, pendant dix ans,

1. Traité des Éludes (/. cit.), chap. m, 2 9.
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formé liii-mùine quaiitité de j,'eii.s do Icltrcs cl de professeurs,

donné à toutes les conditions de la société des gens de mérite,

lîolliii, voiil.uit iioùler un repos bien j^agné, quitta le collège du

Plessis et ne g'arda que ses fonctions de professeur au Collèg^e

Royal, fonctions qu'il n'exerça d'ailleurs pendant longtemps qu'à

titre de survivance et sans aucun émolument; mais il était riche

ou se croyait tel : n'avait-il pas jusqu'à 700 livres de renie!

Nommé Recteur deux fois de suite, ce qui était alors une grande

distinction, il sut défendre contre de puissants personnages les

privilèges de l'Université; et, par exemple, lui, si modeste et

si doux, il ne souffrait pas qu'à une thèse de droit l'archevêque

de Sens prît le pas sur le recteur. En 1699, et après avoir

longtemps reculé devant une tâche pour laquelle il ne se croyait

point fait, il fut nommé principal du collège de Beauvais : il se

fit pendant treize ans adorer de ses élèves, dont quelques-uns

étaient, comme on disait alors, « nourris » à ses frais; tel ce

Crevier, qui continuera son Histoire romaine inachevée et lui

rendra ce même touchant témoignage que Rollin avait rendu à

son ancien maître, Hersan. Son temps et son argent, Rollin les

donnait libéralement à l'UniAersité, recueillant chez lui des

enfants pauvres et leur expliquant les auteurs difficiles en

dehors des classes réglementaires. Si l'on excepte certaines tra-

casseries qu'il s'attira sous le ministère Fleury par ses opinions

jansénistes et par ses « assiduités » au cimetière Saint-Médard,

Rollin mena jusqu'à plus de quatre-vingts ans (il mourut en 1741)

une vie trancjuilleet honorée. Il avait acquis, dans une des rues

les plus ignorées de Paris, la rue Neuve-Saint-Etienne, une

petite maison avec jardin d'ovi il écrivait au ministre Le Pele-

tier ces lignes charmantes : « Je commence à sentir et à aimer

plus que jamais la douceur de la vie rustique, depuis que j'ai

un petit jardin qui me tient lieu de maison de campagne : un

petit espalier, couvert de cinq abricotiers et de dix pêchers, fait

tout mon fruitier. Je n'ai point de ruches à miel, mais j'ai le

plaisir tous les jours de voir les abeilles voltiger sur les fleurs

de mes arbres et, attachées à leur proie, s'enrichir du suc qu'elles

en tirent sans me faire aucun tort. » C'est dans cette paisible

retraite qu'il termina ses Histoires, écartant, écrivait-il fière-

ment au cardinal Fleury, « tout ce (]ui [jouvait l'en distraire.
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Vous le savez, Monseigneur, il n'y a point de place, quelque

luoj;iliv(^ ou honorable (ju'elle puisse être, qui soit capable de

me tenter; il n'est pas nécessaire qu'on m'en ferme la porte, je

m'en exclus moi-môme pour vaquer sans partage à un travail

(|u"il s('ml)le (|uc la Providence m'a im])Osé. »

Le « Traité des Études ». — De même qu'il n'avait

recherché ni le rectorat ni le principalat du collèg-e de Beauvais, de

même il ne devint auteur (pie pour obéir aux sollicitations de ses

collègues, désireux de lui voir développer par écrit des vues sur

l'enseignement qu'il avait esquissées lorsqu'il s'occupait, comme
recteur, de reviser les statuts de l'Université. En 172G il publia

les deux premiers volumes, en 1728 les deux derniers de son

Traité des Etudes, dont le premier titre, plus significatif, avait

été : « Traité de la manière d'étudier et d'enseigner les Belles-

Lettres ». Rollin y passe successivement en revue, en des cha-

pitres divers et de longueur très inégale, l'intelligence des

langues, la poésie, la rhétorique, l'éloquence, l'histoire, la

philosophie, le gouvernement intérieur des classes et des col-

lèges. Ce qu'il ne faut pas demander à tous ces chapitres^ c'est

une réorganisation des études ou même une profondeur dépensée

dont Rollin ne se piquait nullement. Il a prétendu uniquement,

et comme il le dit dans sa dédicace latine au Recteur de l'Uni-

versité, « mettre par écrit et fixer la méthode d'enseigner depuis

longtemps usitée, laquelle n'était connue que par la tradition

orale ». Seulement cette méthode d'enseigner, qu'il a apprise de

ses maîtres et qu'à son tour il transmet aux autres, il l'expose

d'une manière qui n'est qu'à lui seul et c'est là l'originalité de

son œuvre. Ce n'est pas ici ou là, par telle vue philosophique ou

telle nouveauté de détail, que se manifeste cette originalité; c'est

partout, dans le ton général, dans l'accent personnel que

l'auteur sait donner non seulemet à ce qu'il pense, mais, chose

singulière! à ce qu'ont pensé les autres et qu'il ne fait que tra-

duire. Ce qui aussi était nouveau pour le temps, c'est la langue

môme dans laquelle est écrit le traité, j'entends la langue fran-

çaise, car jusque-là la pédagogie n'avait su que parler latin. Si

Rollin a le premier, et d'ailleurs après bien des hésitations,

parlé en français des choses de l'enseignement, c'est pour une

raison qui l'a déterminé ici, comme dans presque tout ce qu'il
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a fait, (/(.'Si pour rire jikis utile : il a voulu (jiio les liciis oux-

mi'incs qui ne .savaient jias ou no savaient [)lus le latin fussent

tous eapahles de s'intéresser à son livre et den faire pi-ofiler

leurs enfants ou leurs élèves. Il s'excuse très sincèrement de

n'avoir point fait, en cela, comme ses prédécesseurs, comme

l'illustre P. Jouvency, par exemple, dont il admire profon-

dément Touvraiie, (piil ne se tlatte pas d'égaler, De Jlattone

discendi et docendi. En réalité, il y avait de sa part plus d'au-

dace qu'il ne semble à écrire son livre en français; car non

seulement il rompait avec une tradition vénérable, et cela à une

époque et dans un corps où l'on respectait les traditions; mais

lui-même il rompait avec ses anciennes habitudes d'écrire,

puisque c'était pour la première fois, et il avait soixante ans, •

qu'il écrivait en français. Peut-être l'ouvrage serait-il meilleur,

pense-t-il, s'il était composé en latin, c'est-à-dire dans une

langue « à l'étude de laquelle il a employé une partie de sa vie

et dont il a beaucoup plus d'usage que de la langue française ».

Le latin était devenu, en effet, la langue usuelle des Univer-

sitaires, de ceux qui vivaient dans ce qu'on appelait si juste-

ment alors le pays latin : aussi Daguesseau manifeste-t-il son

étonnement de voir Rollin parler le français « comme si

c'était, dit-il, sa langue maternelle ». Mais, langue et pensée,

tout est naturel chez Rollin et semble couler de source et c'est

là 1(^ plus grand charme de son livre : il a beau ne parler que

des Grecs et des Latins, il n'en parle jamais en pédant, à peine

en professeur; car, ce qu'il dit, il l'insinue plus encore qu'il ne

l'enseigne et c'est pour cela que, suivant le mot célèbre de ^ ol-

taire, quoique en robe, il se fait écouter.

Sainte-Beuve a dit avec raison que Port-Royal avait pénétré

dans r Université par Rollin. On sait l'admiration que Rollin

professait pour le grand Arnauld, pour ce qu'il appelait, avec

une naïve exagération, « le srénie sublime de ce arand homme ».

Or il s'est inspiré, dans son Traité, non seulement de la Gram-

maire générale d'Arnauld et de la fameuse Logique de Port-

Roval, mais encore de l'esprit plus moderne qui règne dans tout

l'enseignement de ces « Messieurs ». Ce que voulaient les fon-

dateurs des Petites Ecoles, c'était, avant tout, « rendre l'étude

même, s'il est possible, plus agréable que le jeu et les divertis-
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semenls » ; conduire les enfants par des chemins riants et lumi-

neux, tandis que jusqu'alors « tout leur déplaisait dans Despau-

tère », lequel écrivait ses livres d'étude dans la langue même
qu'il s'agissait d'apprendre : « Toutes ses règles leur étaient

comme une noire et épineuse foret où, durant cinq ou six

années, ils n'allaient qu'à tâtons, ne sachant quand et où ces

routes finiraient, heurtant, se piquant et chopant contre tout

ce qu'ils rencontraient, sans espérer de jouir jamais de la

lumière du jour ». Au lieu du latin, que le maître prenne le

français même, comme langue d'enseignement, qu'il s'adresse

par-dessus tout au hon sens de son élève, qu'il l'intéresse et

l'associe à la leçon par des interrogations intelligentes et par des

devoirs sagement gradués, car « il faut en tout suivre le génie

des écoliers ».

Tout cela, c'est la méthode même, si sensée et surtout si

vivante, de notre Rollin : « Il y a, dit-il, une manière d'inter-

roger qui contrihue heaucoup à faire paraître le répondant et

d'où l'on peut (hre que dépend tout le succès d'un exercice. Il

ne s'agit pas pour lors d'instruire l'écolier, encore moins de

l'embarrasser par des questions recherchées et difficiles, mais

de lui donner lieu do produire au dehors ce qu'il sait. Il faut

sonder son esprit et ses forces, ne lui rien proposer qui soit

au delà de sa portée et à quoi l'on ne doive raisonnablement

présumer qu'il pourra répondre; choisir les beaux endroits d'un

auteur sur lesquels on peut être sûr qu'il est mieux préparé que

sur tous les autres ; (juand il fait un récit, ne l'interrompre

point mal à propos, mais le lui laisser continuer de suite jusqu'à

ce (ju'il soit achevé; proposer alors ses difficultés avec tant de

netteté et tant d'art que l'écolier, s'il a un peu d'esprit, y
découvre" la solution qu'il en doit donner; avoir ])Our règle de

jiarler peu, mais de faire parler beaucoup le répondant; enfin

songer uniquement à le faire ])araîfre en s'oubliant soi-

même. »

A coup sûr, si l'on excepte la dernière partie, dont nous par-

lerons plus loin, son livre a vieilli, comme il fallait s'y attendre,

depuis que la société s'est transformée et, avec elle, l'enseigne-

ment de cette société cultivée à laquelle s'adressait Rollin. Mais

si l'on ne peut plus l'étudier et le prendre pour guide dans son

I
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ensemble, on a encore gTjiiid [diiisir à le feuilleter : on v irlane

(^à et là des vérités d'expérience et de Unes remarques littéraires

ou péda2:oe"iques, dont professeurs et élèves peuvent encore faire

leur profit. On ne jteut d'ailleurs imaginer, si on ne l'a lu,

comme il sait rendre intéressantes, amusantes même les leçons,

d'ordinaire si arides, de la |)édagogie; et cela, qu'on veuille bien

le remarquer, non en supprimant dans ses leçons à lui les

détails techniques, mais au contraire en faisant de ceux-ci

l'objet de certains chapitres aussi utiles à méditer qu'agréables

à lire. S'il explique comment il faut s'y prendre pour montrer

aux enfants les beautés d'un auteur, il les montre en faisant,

pour ainsi dire, la classe lui-même la plume à la main, comme
dans ses ingénieux commentaires sur le Loup et la Grue, de

Phèdre.

Ailleurs il se demande s'il est permis aux poètes chrétiens

d'employer, dans leurs poésies, le nom des divinités païennes :

c'est là, dit-il, une coutume très ancienne, suivie par des gens

de talent et des hommes pieux, mais « il peut y avoir des erreurs

fort anciennes qui pour cela n'en sont pas plus recevables... Or,

les plus simples lumières du bon sens nous apprennent que

celui qui parle doit avoir une idée nette de ce qu'il veut dire et

se servir de termes qui portent dans l'esprit des auditeurs une

notion distincte de ce qui se passe dans son àme... Les païens,

en s'adressant à Neptune et à Eole dans une tempête, entendaient

par ces noms des êtres véritables, attentifs aux cris des malheu-

reux, assez puissants pour dissiper l'orage... Mais le poète chré-

tien qui, dans une tempête, invoque ces prétendus dieux de la

mer et des vents, croit-il parler à quelqu'un? Qui ne s'aperçoit

qu'il n'y a rien de ])lus absurde et de jdus badin que d'apostro-

pher d'un ton pathétique des noms sans vertu et même sans réa-

lité? Et d'ailleurs toutes les professions, tous les arts et toutes

les sciences se soumettent à la règle générale de n'emplover,

pour s'énoncer, que des termes significatifs; pourquoi la poésie

serait-elle la seule qui s'en dispenserait et qui se glorifierait

aujourd'hui du privilège singulier et nouveau de parler sans

savoir ce qu'elle dit? » De telles paroles ne dénotent pas seule-

ment un ferme bon sens, mais encore une assez grande liberté

d'esprit si l'on veut bien songer que tout cela était écrit en 1726
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et |);ir Fami et le correspondant assidu de ccliii-là même qui,

liroclamé le j)lus erand poète lyrique du siècle, Jean-Baptiste

Rousseau, commençait une de ses odes les plus célèbres par ces

mots :

Toi que le vieux paslcui' des Ifoiipeaux de Neplunc,

l*rulée...

Mais les poètes païens eux-mêmes, en permeltra-t-on la lec-

ture à des j.eunes gens chrétiens, et, dans ce cas, comment

faudra-t-il les lire? Le pieux Rollin cite scrupuleusement ici les

Pères de l'Eglise qui condamnent et ceux qui autorisent une

telle lecture, et, comme il est de l'avis de ces derniers, il con-

clut en reproduisant et en faisant sienne, comme toujours, une

gracieuse image de saint Basile : « comme donc les abeilles

savent tii-er leur miel des fleurs qui ne semblent propres qu'à

flatter la vue et l'odorat, ainsi nous trouverons de quoi nourrir

nos âmes dans ces livres profanes où les autres ne chercdient

que le plaisir et l'agrément. Mais, ajoute ce Père, les abeilles

ne s'arrêtent pas à toutes sortes de fleurs, et, dans celles mêmes

où elles s'attachent, elles n'en tirent que ce qui leur con-

vient pour la composition de leur précieuse liqueur. » Dans

ces lignes se reflète ingénument la double inspiration du

Traité : celui qui l'a écrit est à la fois un esprit antique et une

àme chrétienne et, comme il se pro[)Ose « de former, et l'esprit

et le cœur de ses élèves », il puisera dans l'antiquité, non seu-

lement des règles de goût, mais des exenijtles de courage et de

grandeur d'àme qu'il mettra à leur portée et proposera à leur

émulation. Que s'il rencontre chez eux un homme cupide, fût-

il un grand homme, fût-il, c'est tout dire, un classique, il lui

fera hardiment son procès et n'hésitera pas à dire que Sénèque

s'est déshonoré par son honteux attachement aux richesses.

Non moins sévère, d'ailleurs, pour les auteurs chrétiens, il

regrettera qu'Amyot « ait terni sa gloire par cette rouille de

l'avarice ». On le voit, rien n'est })]us juste que le mot de

Montesquieu sur Rollin : « C'est le cœur qui jtarle au cœur;

on sent une secrète satisfaction d'entendre parler la vertu ».

Le pédagogue. — Mais le cœur de Rollin ne se révèle

nulle part aussi bien et ne parle aussi joliment au cœur de

1
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ceux qui !<> lisciil (|uo dans lo (Icrnicr livre do son Trailr, où

il nous apprend comment il faut faire une classe. Ici, en elTet,

c'est lui-même, c'est sa vieille expérience qui parle aux jeunes

maîtres et, pour nous servir d'une image qui convient à cet

adorateur d'Homère, des lèvres de Nestor tombent en ahon-

dance les conseils et les leçons, un peu lentes parfois, mais

douces comme le miel. Il sait que, dans l'éducation d'un jeune

esprit ou, comme il le dit lui-même, « de ces jeunes âmes

que la divine Providence a confiées à ses soins », les diHails

les plus mes(iuins et les plus vulgaires en apparence peuvent

avoir une importance capitale; et d'ailleurs il sait jeter sur

tous ces détails, non des fleurs de rhétorique, mais un agré-

ment naturel qui les relève et que lui inspire seul l'amour des

élèves. Yoici, par exemple, l'entrée du nouveau m.iîlre dans

sa classe : « Le premier souci d'un écolier qui a un nouveau

maître, c'est de l'étudier et de le sonder. Il n'y a rien qu'il

n'essaye, point d'industrie et d'artifice qu'il n'emploie pour

prendre, s'il se peut, le dessus. Quand il voit toutes ses peines

et toutes ses ruses inutiles,... cette espèce de petite guerre, ou

plutôt d'escarmouche, oij, de part et d'autre, on a tàté ses forces,

se termine heureusement par une paix et une bonne intelli-

gence qui répandent la douceur dans le reste du temps qu'on a

à vivre ensemble. » Le professeur une fois maître de sa classe,

il s'agit pour lui de la connaître, c'est-à-dire de savoir quel est

le caractère des enfants qu'il a à élever; or, si l'éducation est,

de toutes les sciences, au dire de Rollin qui s'y connaissait, la

plus difficile et la plus rare, c'est parce qu'elle est « l'art de

manier et de façonner les esprits » et que les esprits des enfants

sont très divers et que c'est sur la connaissance de ces esprits

et de ces caractères que le maître doit régler sa conduite. Cer-

tains enfants « se relâchent et languissent, si on ne les presse;

d'autres ne peuvent soufTrir qu'on les traite; avec hauteur. Vou-

loir les mettre tous de niveau, et les assujettir à une même
règle, c'est vouloir forcer la nature. » Mais, quelque diflérents

que soient les élèves d'une classe, il y a quelque chose qui doit

régner dans la classe entière et, pour ainsi dire, incliner <lou-

cement toutes ces jeunes têtes : c'est l'autorité du maître. Or

Rollin a dit, avec une justesse admirable, ce que doit être cette
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autorité : « J'appelle autorité un certain air et un certain ascen-

dant qui imprime le respect et se fait obéir. Ce n'est ni l'âge,

ni la grandeur de la taille, ni le ton de la voix, ni les menaces,

qui donnent cette autorité : mais un caractère d'esprit égal,

ferme, modéré, qui se possède toujours, qui n'a pour guide

que la raison, et qui n'agit jamais par caprice ni par emporte-

ment. »

Et quand Rollin intervient lui-même et parle en son nom, il

le fait toujours avec une modestie, nous allions dire avec une

pudeur charmante : « Je prie le lecteur de vouloir bien me par-

donner si quelquefois je prends la liberté de citer en exemple

ce que j'ai pratiqué moi-même pendant que j'étais chargé de la

conduite de la jeunesse. Ce n'est point, ce me semble, par un

motif de vanité que je le fais, mais pour mieux faire sentir

l'utilité des avis que je donne. » Après cela, on ne s'étonnera

pas qu'il ait réussi dans un des points les plus importants, à

son gré, et les plus difficiles de l'éducation, à savoir : rendre

l'étude aimable. Un de ses secrets pour y parvenir c'est, après

sa douceur naturelle, l'art qu'il a dans son livre, et qu'il devait

pratiquer avec plus de succès encore dans ses leçons, de citer à

propos, et, pour ainsi dire, de coudre à ses préceptes les

paroles des anciens qui lui venaient tout naturellement aux

lèvres : « La douceur d'un maître ôte au commandement ce

qu'il a de dur et d'austère et en émousse la pointe; hehelat

aciem imperii; c'est une belle pensée de Sénèque ».

Cet excellent maître, qui savait louer à propos (car, de tous

les motifs propres à toucher une âme, il n'y en a point, dit-il, de

plus puissant que l'honneur), savait aussi punir à propos et à

proportion des fautes commises et ce qu'il punissait le plus

sévèrement et avait le plus en horreur, c'était la dissimulation

et le mensonge : « Il faut qu'un enfant sache qu'on lui pardon-

nera plutôt vingt fautes qu'un simple déguisement de la

vérité ». Il n'aimait pas seulement, il respectait l'enfant à qui

il ne voulait pas qu'on mentît janjais, même sous prétexte d'agir

dans son intérêt. On le voit, c'est bien le cœur tout autant que

l'esprit que s'applique à « former » le bon Rollin; nul n'a

mieux compris et mieux dit que lui tout ce que peut l'éduca-

tion et combien redoutable et sacrée est la tâche de l'éduca-

J
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tcur. « L'éducation est une maîtresse douce, insinuante, qui

s'applique à faire goûter ses instructions, en parlant toujours

raison et vérité et qui ne tend qu'à rendre la vertu plus facile

en la rendant plus aimable. Les leçons, qui commencent

presque avec la naissance de l'enfant, jettent avec le temps

de profondes racines, passent de la mémoire dans l'esprit et

dans le cœur, deviennent pour lui une seconde nature et font,

auprès de lui. dans toute la suite de la vie, la fonction d'un

législateur toujours présent qui, dans chaque occasion, lui

montre son devoir et le lui fait pratiquer. » Cet instituteur

idéal, qui montre à l'élève et lui fait aimer le beau et le bien,

qui lui inculque pour la vie entière les règles du bon goût et

les bonnes mœurs, c'est exactement l'instituteur que fut Rollin

pour tous ceux, et ils furent très nombreux, à qui il donna

tout son temps et tout son cœur.

L'historien. — Dans le chapitre de son Traité qui est con-

sacré à létude de l'histoire, Rollin avait dit que « Ihistoire est

une école de morale et de vertu ». Pour le montrer, il écrivit,

à soixante-sept ans, une Histoire ancienne qui devait compter

onze volumes in-folio; puis, il commença, à soixante-seize ans,

une Histoire romaine, dont il composa de sa main sept gros

volumes, laissant à son élève Crevier le soin de mettre la der-

nière main aux septième et huitième volumes qu'il avait fort

avancés. Après avoir enseigné les belles-lettres à plusieurs géné-

rations, continuant, pour ainsi dire, sa classe par écrit et à

distance, comme il avait fait déjà par son traité, il se mettait, sur

la lin de sa vie, à enseigner l'histoire à ses contemporains dont

beaucoup le remercièrent de ses « éloquentes leçons ».

Avant d'apprécier les œuvres historiques de Rollin, il con-

vient de rappeler leur éclatant succès et les très grands services

qu'elles ont rendus à plusieurs générations d'étudiants : ces

œuvres, en e(Tet, n'ont pas été lues seulement en France ; elles ont

encore propagé le goût de l'histoire dans tous les pavs qui, au

xvn* siècle et au xvni% lisaient les œuvres françaises, c'est-à-dire

dans l'Europe civilisée.

« Il est hors de doute que les œuvres de Rollin ont ins-

piré aux jeunes gens de toutes les nations le goût de l'his-

toire en même temps qu'elles leur ont donné un tableau animé

Histoire de la langue. VI. 5
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des différentes époques et de la vie des différents peuples *. »

Il serait absurde aujourd'iuii de discuter la valeur scienti-

fique de ces Histoires et d'abuser contre Rollin des conquêtes

de la critique moderne. 11 ne serait pas moins injuste de repro-

cher à l'autiHir de n'être ni très original, ni très érudit, car il ne

s'est jamais donné pour savant et n'a même pas prétendu au

titre d'historien. Voltaire, qui lui rendit plus tard justice dans

son Siècle de Louis XIV, ne l'aurait pas étonné ni blessé le

moins du monde en l'appelant, comme il faisait dans sa corres-

pondance, un compilateur. Avec une parfaite sincérité et une

candeur touchante Rollin disait hautement : « Je n'ai point dis-

simulé que je faisais beaucoup d'usag-e du travail des autres. Je

ne me suis jamais cru savant et je ne cherche point à le paraître.

J'ai même quelquefois déclaré que je n'ambitionne pas le titre

d'auteur. Mon ambition est de me rendre utile au public, si je

puis. » Ses Histoires sont le fruit de ses lectures et il a pour

collaborateurs, qu'il cite d'ailleurs et loue sans cesse, tous les

historiens de l'antiquité. Déjà, du temps où il était principal à

Beauvais, il faisait ses délices de Xénophon et de Tite-Live et

les rares loisirs que lui laissaient ses multiples occupations, il

les employait à lire, non sans remords -— ne devait-il pas tout

son temps au collège! — un Plutarque qu'il emportait furti-

vement dans ses promenades. Nourri de l'antiquité, Rollin va

donc redire en français ce qu'ont déjà dit en latin- ou en grec

Hérodote, Tite-Live ou Plutarque ; seulement en passant par sa

bouche, leurs récits n'auront plus du tout l'air d'être traduits, à

moins qu'il ne les mette entre guillemets; et, même alors, il

saura si bien les fondre dans sa narration que son livre, fait

de pièces et de morceaux, conservera pourtant une réelle unité

qu'il devra à la fois au style très reconnaissable de l'auteur et à

l'inspiration soutenue qui anime tout. Le trait saillant de ce

style, c'est une aimable naïveté qui est on ne peut plus persua-

sive et même captivante malgré la lenteur de certaines pages.

Quant à ce qui l'inspire partout, c'est l'ambition manifeste

d'enseigner aux jeunes gens comment on devient un bon citoyen

ou un grand patriote, un héros même, si l'on peut, mais, dans

1. D'' Volcker, Rollin uls Pâdaf/of/e, Ein Beilraf/ zi/r Geschich/i' der Padadoffi/i',

Leipzig.
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tous les cas, un honnête lioinnie. Parfois il s'interrompt pour

dire : « Voici un trait auquel je prie les jeunes gens de faire

beaucoup d'attention ». Et souvent le trait est si beau, l'auteur

en a été si vivement saisi lui-même en le racontant, qu'il oublie

que le héros était un païen, que les païens n'ont jamais droit

qu'à des demi-vertus et partant à des demi-éloges, et le bon

Rollin loue sans réserve tous les grands hommes de l'antiquité,

lesquels ont pourtant le tort d'être nés avant Jésus-Christ. Il a

beau s'avertir lui-même, dans sa préface, que « tous ces grands

hommes, si vantés dans l'Histoire profane, ont eu le malheur

d'ignorer le vrai Dieu et de lui déplaire ; il faut être sobre et

circonspect dans les louanges qu'on leur donne ». Ces louan-

ges, il les pousse trop loin au gré de certains critiques qui

lui en ont fait un reproche et auxquels il répond de son mieux

en rappelant « qu'il a inséré dans ses Aolumes plusieurs cor-

rectifs » et qu'il a en outre déclaré en différents endroits de son

ouvrage, et avec saint Augustin, que « sans le culte du vrai

Dieu, il n'y a point de véritable vertu ». Mais tout cela ne

l'empêchera pas d'admirer tellement Soc rate qu'il reprochera

sa mort aux Athéniens en ces termes : « Ce jugement couvrira

dans tous les siècles Athènes d'une honte et d'une infamie que

tout l'éclat des belles actions qui l'ont rendue d'ailleurs si

fameuse ne pourra jamais effacer ». Hàtons-nous d'ajouter que,

dans maint passage, tout en admirant sincèrement les grandes

actions des héros de l'antiquité, Rollin sait les commenter en

chrétien éclairé, c'est-à-dire en y joignant ce qui manque sou-

vent aux anciens, une pointe d'humilité ou un accent de ten-

dresse, un mouvement de pitié ou de charité. Il rappelle le cou-

rage des mères Spartiates à qui la mort de leurs enfants tués

tlans la bataille causait une joie patriotique et, après avoir

regretté que « l'amour de la patrie étouffât les sentiments de

tendresse maternelle », aux mots fameux des femmes Spartiates

il préfère cette parole d'un général moderne qui, dans l'ardeur

du combat, ayant appris que son fils venait d'être tué : « Son-

geons maintenant, dit-il, à vaincre l'ennemi; demain je pleu-

rerai mon fils ». Mais ce n'est pas uniquement le chrétien, c'est

très souvent et tout simplement l'homme sensé qu'était Rollin

qui blâme la conduite de tel personnage ou contredit tel his-
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torien, s'appelàt-il Tite-Live; par exemple, dans une page très

judicieuse il réfute très bien ce qu'a dit cet historien des suites

funestes ({u'aurait eues pour l'armée d'Annibal le séjour à Capoue.

En voilà assez pour montrer que Rollin est plus et mieux que

ce qu'il avouait trop modestement vouloir être, un simple com-

pilateur. C'est un narrateur aimable et un esprit réfléchi : en le

lisant on réfléchit après lui, on admire avec lui les belles actions

qu'on aimerait avoir faites soi-même, et c'est précisément

ce double but que se proposait l'auteur; mais, de plus, et ce

dernier but, il l'a atteint sans le poursuivre : on l'aime lui-

même d'avoir pris si au sérieux et si à cœur le plus noble et le

plus absorbant des métiers, celui d'éducateur de la jeunesse, et

de n'avoir pas voulu d'autre récompense de son infatigable

labeur que la satisfaction de servir, pendant toute sa vie, cette

Université qu'il aimait et qui peut être fîère de lui.

III. — Vauvenargues \

Sa vie. — Pour bien comprendre et goûter pleinement Vau-

venargues, il ne faut pas se contenter de rechercher, comme

on le fait pour tout moraliste, si ses maximes sont profondes

et neuves; ou bien si, à défaut de profondeur et d'originalité,

il a su dire, avec finesse et esprit, ce que d'autres avaient dit

avant lui : il faut encore, derrière toutes ses œuvres et presque

derrière chacune de ses maximes, découvrir l'auteur lui-même

qui se cache sous la forme générale dont il enveloppe ses pen-

sées et se trahit en même temps par l'accent personnel qu'on

reconnaît bien vite pour peu qu'on Tait pratiqué et qu'on sache

comme il a vécu. Un jeune moraliste (et Vauvenargues est mort

à trente-deux ans, alors que La Bruyère donna ses Caractères

à ([uarante-trois ans et La Rochefoucauld ses Maximes à cin-

quante-deux) se peint forcément [dus qu'un autre dans ses

d. Luc (le Clapiers, maiNjuis de Vauvenargues, est né à Aix en Provence en
nio. En 1133 il accompagne le maréchal de Villars enLombardie; puis, dans la

guerre de la succession d'Autriche, il fait la campagne de Bohème; rentré en
France en 17 43, il renonce au métier des armes et vient vivre à Paris, oii il

publie en 1146 une Introduction à la connaissance de l'esprit hicmain. suivie de
Réflexions et Maximes. Après de cruelles souirrances, il meurt en 1747.



VAUVENARGUES 60

œuvres, parce qu'il a eu, moins qu'un autre, le temps de géné-

raliser ses expériences et le don de s'en détacher et de se

déprendre de lui-même. Yauv<^narg'ues nous dira donc co qu'il

a peut-être très bien vu et très finement senti, puisqu'il est né

sérieux et moraliste, mais ce qu'il a vu et senti avec ses yeux

et son cœur de jeune homme : ses œuvres seront, en même
temps que le portrait de ses contemporains et de l'humanité

même, la confession d'une grande àme, et beaucou[) de ses

maximes auront pour nous le double mérite de s'apjdiquer à la

généralité des hommes, qu'il veut dépeindre, et à lui-même qu'il

dépeint encore mieux, sans le vouloir; ainsi, selon la maxime

si connue, les grandes pensées, chez Yauvenargues, viennent

du cœur. Il est donc utile, pour mieux apprécier ces pensées,

de montrer ce que furent le cœur et la vie de Yauvenarg'^ues.

Il était né à Aix en Provence en 1715. Son père, Joseph de

Clapiers, marquis de Yauvenargues, étant premier consul à Aix,

avait fait preuve de courage en restant à son poste lors d'une

épidémie qui avait fait fuir de la ville tous les autres magistrats.

Le jeune Yauvenargues fit des études très irrégulières au collège

d'Aix, et au nombre des choses qu'il devait toujours ignorer, il

faut citer le latin et le grec; en revanche il apprit l'héroïsme

dans une traduction de Plutarque qui le « fit pleurer de joie ».

Sous-lieutenant au régiment du roi, il suivit le vieux et encore

brillant maréchal de Yillars dans son expédition contre les

Impériaux en Lombardie (1733). Après avoir pris part aux

batailles de Parme et de Guastalla et, avec son régiment, passé

bravement le Mincio, Yauvenargues, la guerre terminée, fut

envoyé dans les places de Bourgogne et de Franche-Comté et,

pour tromper les mornes ennuis de la vie de garnison en pro-

vince, il commença à se recueillir et à méditer, habitudes qu'il

gardera même dans la vie des camps qu'il va reprendre. Dans
la guerre de la succession d'Autriche qui venait d'éclater, Yau-

venargues fit la campagne de Bohême sous le maréchal de Belle-

Isle qui, après quelques brillants succès, dut abandonner Prague

etlaBohême : « dans la nuit du d6 au 17 décembre 1742, par un

froid terrible, 15 000 hommes sortirent de Prague; à travers un

brouillard intense, sur une route obstruée de neige et glissante

de verglas, ou lit huit lieues d'une traite pour échapper à la

I
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cavalerie de Lobkowilz, qui tenait la campagne. Le troisième

jour on ai-riva devant une chaîne escarpée et boisée qui con-

tournait la route d'Egra. 11 fallut s'ouvrir un chemin à la hache;

on se mettait en mouvement bien avant l'aube, au lever de la

lune, et l'on marchait jusqu'au soir; ceux qui tombaient ne se

relevaient plus. Quand on atteignit Egra, le 26 décembre, près

de la moitié de l'effectif était resté en route, enseveli dans les

neig-es; mais l'honneur était sauf. Yauvenargues avait eu les

deux jambes gelées'. » Apeine remis de sa maladie, il rejoignit

son régiment et assista à la glorieuse défaite de Dettingen. Rentré

en France en 1743, il alla tenir garnison à Arras : sa carrière

militaire était terminée. Toutes ces fatigantes campagnes avaient

achevé de ruiner sa santé; mais son esprit s'y était élargi et

assoupli par le commerce des hommes, le spectacle de leurs

intrigues et son âme singulièrement agrandie et retrempée par

les cruelles épreuves qu'il avait eues à traverser et dont il gar-

dera d'ailleurs un souvenir plein de regrets : « Celui qui ne risque

rien, à qui rien ne manque... au sein du repos est inquiet, il

cherche les lieux solitaires,... la pensée de ce qui se passe en

Moravie occupe ses jours et, pendant la nuit, il rêve des com-

bats et des batailles qu'on donne sans lui. »

Résistant aux pressantes sollicitations de son ami le marquis

de Mirabeau, le bizarre auteur de VAml des hommes, qui le con-

jurait de ne plus enfouir son talent et son génie et d'embrasser

la carrière des lettres, Yauvenargues, qui se croyait né pour

l'action et rêvait la gloire politique à défaut de la gloire mili-

taire, sollicita un emploi dans la diplomatie; mais, à la veille

de l'obtenir par la protection de Voltaire, il dut y renoncer :

« la petite vérole venait de ruiner à jamais sa santé, déjà si

délicate. Défiguré par les traces de la maladie, souffrant de la

poitrine, presque privé de la vue, tout le corps perclus et

épuisé^ », il surmonta les préjugés nobiliaires de sa famille et

probablement les siens propres qui interdisaient à un gentil-

homme de se faire auteur, et aimant mieux, après tout,

« déroger à sa qualité qu'à son génie », il vint à Paris où l'appe-

lait l'amitié de Voltaire : il y publia, en 1746, et sans nom d'au-

1. Vauvenargties, par Michel I^aléologiic, Ilachelle, 1890, p. 41.

2. Ibid., p. 67.

1
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lour, son IhI)'()<IhcI ion ii Ui coniiai>is(nire de l'c^pril innnain, avoc

([U('l(|iU'S autres ()|»uscij1cs. Seul N'olhiire .s'occu|i;i de rouvrage

et les sincères éloges ([u'il prodigua à cette àme « si éloquente et

si vraie » adoucirent à celle-ci l'amertume de ce premier échec.

Vauvenargues, retiré et vivant en sage dans sa petite chambre

de Fhôtel de Tours, dans la rue du Paon, ne voyait que quelques

amis, tels que Marmontel et Voltaire, qui le trouvait toujours

« le plus infortuné des hommes et le plus tranquille »; persuadé

que « le désespoir est la plus grande de nos erreurs », il don-

nait à ses hôtes, « tandis que son corps tombait en dissolution»,

suivant le mot de Marmontel, le spectacle d'un jeune stoïcien

qui se sent mouiir et qui, sans doute, regrette la vie, mais bien

moins pour la vie elle-même que pour la gloire que la vie

aurait pu et, c'était bien sa fière conviction, qu'elle aurait dû lui

donner : « Clazomène, dit-il, a fait l'expérience de toutes les

misères humaines. Les maladies l'ont assiégé dès son enfance

et l'ont sevré, dans son printemps, de tous les plaisirs de la

jeunesse Quand la fortune a paru se lasser de le poursuivre,...

la mort s'est offerte à sa vue;... si l'on cherche la raison dune

destinée si cruelle, on aura, je crois, de la peine à en trouver.

Faut-il demander la raison pourquoi l'on voit des années qui

n'ont ni printemps ni automne, où les fruits de l'année sèchent

dans leur fleur? Toutefois qu'on ne pense pas que Clazomène

eût voulu changer sa misère pour la prospérité des hommes
faibles : la fortune peut se jouer de la sagesse des gens coura-

geux, mais il ne lui appartient pas de faire fléchir leur cou-

rage. » Vauvenargues mourut en 1747, laissant, avec l'ou-

vrage dont nous avons parlé, des notes nombreuses qui ne

devaient être publiées que plus tard et par fragments successifs.

Voltaire lui a fait, en quelques nobles paroles parties du

cœur, une touchante oraison funèbre : « Tu n'es plus, ô douce

espérance du reste de mes jours. Accablé de souffrances au

dedans et au dehors, privé de la vue, perdant chaque

jour une partie de toi-même, ce n'était que par un excès de

vertu que .tu n'étais point malheureux et que cette vertu ne te

coûtait point d'etTort... Par quel prodige avais-tu, à l'âge de

vingt-cinq ans, la vraie philosophie et la vraie éloquence, sans

autre étude que le secours de quelques bons livres? Comment
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avais-tu pris un essor si haut dans le siècle des petitesses ? Et com-

ment la simplicité d'un enfant timide couvrait-elle cette profon-

deur et cette force de génie? Je sentirai longtemps avec amertume

le prix de ton amitié; à peine en ai-je goûté les charmes '. »

Ses œuvres. — Si on essaie d'aller au fond de la pensée de

Vauvenargues, on trouve qu'il aurait pu inscrire, en tête de ses

œuvres, les mots mômes par lesquels La Bruyère avait com-

mencé ses Caractères : « Tout est dit ». Seulement, tandis que

La Bruyère en concluait qu'il ne lui restait plus qu'à glaner

quelques pensées oubliées ou dédaignées par les Anciens et les

habiles IModernes, ou, mieux encore, qu'à renouveler, par les

inventions du style, ce que tant d'autres avaient pensé avant lui,

Vauvenargues, plus philosophe, assignait au moraliste tard venu

une tâche plus difficile et plus haute : concilier et, si possible,

systématiser les vérités difîérentes et les maximes contradic-

toires entre lesquelles se partageaient les esprits. C'est si bien

là ce qu'il aurait voulu faire et le but élevé qu'il eut sans cesse

devant les yeux, que ses deux œuvres les plus importantes,

Vlntroduction et les Réflexions et Maximes, trahissent,, dès le

début, cette préoccupation dominante : «Les maximes courantes,

dit-il dès les premières lignes de l'Introduction, n'étant pas

l'ouvrage d'un seul homme, mais d'une infinité d'hommes diffé-

rents qui envisageaient les choses par divers côtés, peu de gens

ont l'esprit assez profond pour concilier tant de vérités;... ils

sont trop faibles pour rapprocher ces maximes éparses et pour

en former un système raisonnable. » Et la première idée cju'il

exprime dans ses Réflexions et Maximes est une idée analogue :

le difficile, c'est de « concilier les choses qui ont été dites et de

les réunir sous un point de vue ». Montrer que les contrariétés

qu'on remarque entre des maximes également vraies, mais

particulières, se ramènent à des difîérences fondamentales entre

les esprits divers qui les ont pensées et, par conséquent, classer

les différentes familles d'esprits suivant la qualité essentielle

qui les distingue, tel est l'objet de son premier travail, Vlntro-

duction, 011 il « parcourt, comme il dit, toutes les qualités de

l'esprit humain ». Malheureusement ici Vauvenargues, comme

1. Éloge des officiers rrtorls dam la camparjne de Bohême.
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d'ailleurs dans tout co qu'il n culrcprisou rêvé, n'a j)u se satis-

faire lui-même et, soit qu'il ait été empoché, comme il nous

rapjirend par « des inlirmilés continuelles », soit qu'un tel

ouvrage demandât plus de maturité d'esprit qu'on n'en a d'or-

naire à trente ans, il n'a posé, il l'avoue dans son Discours j^ré-

liminaire, que les fondements d'un si long travail. De fait,

VIntroduction est moins un ouvrage achevé qu'une intéressante

ébauche et nous avons là plutôt la promesse d'un talent qu'un

talent vraiment formé et sur de lui. L'inexpérience de l'auteur

s'y trahit par l'abus des divisions elle vag"ue des définitions et

aussi par une manière de dire trop abstraite et, comme le lui

reproche Voltaire, parfois un peu confuse. Vauvenargues n'est

pas encore maître de sa pensée ni de son style. Deux auteurs

manifestement le préoccupent, ce sont ses deux illustres prédé-

cesseurs dans le genre qu'il a choisi : La Rochefoucauld, qu'il

s'essaie à contredire, et La Bruyère, dont il s'inspire parfois

heureusement, comme dans ce développement pittoresque :

« Yous A'oyez l'àme d'un pêcheur qui se détache en quelque

sorte de son corps pour suivre un poisson sous les eaux et le

pousser au piège que sa main lui tend ». D'autres passages

montrent qu'il sait déjà démêler et peindre les caractères {Du

sérieux. De la présence d'esprit). Ce qu'il sait dès maintenant

aussi et ce qu'il développera plus tard avec plus de pénétration,

c'est la part du sentiment, des passions, de l'âme enfin dans

les jugements de l'esprit : n'écrit-il pas déjà « qu'il faut avoir

de l'âme pour avoir du goût » ? Il est certain qu'il faut avoir de

l'âme pour le goûter lui-même, car c'est son âme tout entière

que nous allons lire dans ces œuvres fragmentaires que nous

devons faire connaître en essayant de les résumer.

Son caractère. — Deux nobles passions remplirent la vie

trop courte de Vauvenargues : la gloire et la vertu. C'est par la

vertu, et il entendait surtout, par là, la grandeur d'âme, qu'il

aurait voulu aller à la gloire; et c'est encore grâce à la mâle vertu

qui était en lui que, n'ayant pu conquérir cette gloire si ardem-

ment désirée, il se contenta de l'avoir méritée. « Les feux de l'au-

rore ne sont pas si doux que les premiers regards de la gloire. »

Il faut l'aimer parce qu'elle « nous excite au travailet àla i'e/"/« ».

Vauvenargues est donc ambitieux et il le proclame haute-
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ment; mais il n'est pas vaniteux, la vanité n'rtant que « le

sceau (le la médiocrité «. Pour(|U()i faul-ii que la destinée ait été

si amère à celui qu'elle avait ddué d'une àme si haute et d'un si

beau génie? Pauvre, malade et seul dans sa petite chambre

d'hôtel, Yauvenargues se disait avec amertume que, « dans les

conditions éminentes, la fortune au moins nous dispense de flé-

chir devant ses idoles... Mais de même qu'on ne peut jouir d'une

grande fortune avec une àme basse et un petit génie, on ne sau-

rait jouir d'un grand génie, ni d'une grande àme avec une for-

tune médiocre. » Et ailleurs, se comparant à de plus heureux

que lui, il exhalait et voilait à la fois sa plainte dans cette

pensée générale : « Pendant que des hommes de génie épuisent

leur santé et leur jeunesse pour élever leur fortune, languis-

sent dans la pauvreté et traînent parmi les affronts une existence

obscure, des gens sans aucun mérite s'enrichissent en peu

d'années par l'invention d'un papier vert ou d'une nouvelle

recette pour conserver la fraîcheur du teint ». Mais de tels

accents sont rares chez lui et, bien loin de se laisser abattre par

les maux qui l'assaillent et les déceptions qui lui sont venues en

foule, il a à peine écrit la phrase attristée qu'on vient de lire

qu'aussitôt après il relève la tête et se console de tout par le

sentiment qu'il valait mieux que sa destinée : « La vertu est

plus chère aux grandes âmes que ce que l'on honore du nom de

bonheur. Sentir, sans céder, la rigueur de ses destinées,...

garder, dans l'adversité, un esprit inflexible qui brave la prospé-

rité des hommes faibles, défier la fortune et mépriser le vice

heureux : voilà, non les fleurs du plaisir, non l'enchantement

du bonheur, mais un sort plus noble, que l'inconstante bizar-

rerie des événements ne peut ravir aux hommes qui sont nés

avec quelque courage. » Ainsi sa vertu à lui est faite avant tout

de courage, d'indépendance et de fierté; les hommes dont il fait

le plus de cas sont les hommes d'action et ses héros préférés, il

le dit sans ambages, sont César et Richelieu. De l'audace!

s'écrierait-il lui aussi volontiers, car « les espérances les plus

hardies et les plus ridicules n'ont-elles pas été parfois la cause

des succès exti-aordinaires? » Hardiesse, générosité, grandeur

d'âme, voilà les mots qui viennent le plus souvent sous sa

plume; il aime tant la grandeur qu'il la loue même chez les
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concjuéranls et (juil n'est pas ('•htiiiin- de pardonner à ('alilina

en faveur de son couraiie. Les gens, en elTet. (pi'il méprise le

plus, c'est moins encore les vicieux, s'ils rachètent leurs vices

par quel(]ues belles qualités, telles que la libéralité ou la vail-

lance, que les hommes sans caractère et sans « passions fortes »,

ces pusillanimes qui, « par crainte de se découvrir et de tom-

ber, rasent timidement la terre, ne font rien, n'osent rien

donner an hasard », n'ayant pas |dus de force pour le mal que

pour le bien : « gens qu'on mesure d'unreg-ard et qui fournissent

aussi peu à la satire qu'au jtanégyrique ». Il est beau d'en-

tendre ce jeune stoïcien donner d'une voix ferme des Conseils à

un Jeune homme qui avait à peu près son âge et lui souffler son

enthousiasme pour les vertus qu'il estimait le jilus : « Vivez, lui

dit-il en substance, non pour vous, mais pour et chez les autres:

cachez-vous d'ailleurs des esprits timides qui se plaisent dans

la médiocrité et au besoin sachez prendre des résolutions

extrêmes; mais alors ne comptez que sur vous-même et, en

toute occurrence, préférez la vertu à tout : elle vaut mieux

même que la g-loire. Si vous avez quelque passion qui élève vos

sentiments et vous rende plus g-énéreux, qu'elle vous soit

chère. Mais surtout osez, ayez de grands desseins. Vous échoue-

rez? eh bien! qu'importe! le malheur même n'a-t-il pas ses

charmes dans les grandes extrémités? » Et ces exhortations

viriles, qu'il adresse avec une si ardente éloquence à un jeune

homme, il voudrait qu'on s'en inspirât même dans l'éducation

des enfants qu'on instruit trop « à craindre et à obéir:... la timi-

dité des pères leur enseigne l'économie, la soumission. Que ne

songre-t-on à les rendre originaux, hardis et indépendants! »

Au reste, s'il aime par-dessus tout, étant de la même famille,

les stoïi}ues et les vaillants, Yauvenargues n'est nullement pour

cela un esprit dur ou une àme hautaine. Sa vertu, au contraire,

est aimable, indulgente aux faiblesses humaines qu'il a connues,

dont il est loin de se prétendre affranchi, car « c'est un orgueil

misérable de se croire sans vices ». Aussi a-t-il « la sévérité en

horreur »; et il s'emporte à dire que, s'il fallait opter, il préfé-

rerait le vice à la rigidité. Il est, quant à lui, ou plutôt il veut

être, vertueux, non pas réformateur ni censeur, et ce qui déplai-

sait le plus à cette àme pourtant si antique i)ar tant de côtés,
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c'est qu'on lui prêtât l'austéritc; farouche d'un Caton. Dans une

lettre à son ami, le marquis de Mirabeau, il se peint au naturel

par l'espèce de haine qu'il ressent pour les orgueilleux et les

pédants de vertu : « Nul esprit n'est si corrompu, dit-il hardi-

ment, que je ne le préfère aA'ec beaucoup de joie au mérite dur

et rigide » . Puis, énumérant les difTérents caractères des hommes,

il leur trouve des excuses à tous, même aux violents et aux

sots : « Mais l'homme dur et rigide, l'homme tout d'une pièce,

plein de maximes sévères, enivré de sa vertu,... je le fuis et je

le déteste : c'est l'espèce la plus partiale, la plus aveugle et la

plus odieuse que l'on trouve sous le soleil ».

Si nous nous efforçons de faire connaître Yauvenargues en

le citant le plus souvent possible, c'est parce que, et c'est encore

lui qui l'a dit : « les maximes des hommes décèlent leur cœur »;

et si, dans Yauvenargues, c'est le cœur et le caractère que nous

avons considérés tout d'abord, c'est parce qu'il fait lui-même

bien plus de cas, chez les autres, du caractère que du talent et

place les qualités de l'âme inflniment au-dessus des qualités de

l'esprit : « Il sert peu d'avoir de l'esprit lorsqu'on n'a point

d'àme. On nous vante en vain les lumières d'une belle ima-

gination
;
je ne puis ni estimer, ni aimer, ni haïr, ni craindre

ceux qui n'ont que de l'esprit. » Il en faut cependant, et du plus

pénétrant, pour être un moraliste; car, en dépit de sa fameuse

maxime (« les grandes pensées viennent du cœur »), qu il ne faut,

pas plus que ne faisait l'auteur, prendre au pied de la lettre, le

plus grand cœur du monde, si l'esprit ne lui suggère rien, ne

trouvera pas, par lui-même, la plus petite pensée. Yauvenar-

gues ne l'ignorait pas, car après avoir annoncé que, pour avoir

du goût, il faut avoir de l'âme, il se hâte d'ajouter : « Il faut

avoir aussi de la pénétration », et « ce que l'esprit ne pénètre

qu'avec peine ne va pas souvent jusqu'au cœur ».

Son esprit à lui (si l'on essaie de résumer d'un mot l'impres-

sion qui se dégage de ses œuvres) est essentiellement sérieux.

La frivolité l'exaspère, étant la nullité et le pur néant; car

« qu'on ne dise pas que c'est être quelque chose que d'être fri-

vole : c'est n'être ni pour la vertu, ni pour la gloire, ni pour la

raison, ni pour les plaisirs passionnés ». Très jeune, il abonde

en réflexions judicieuses et sages pensées qui ne viennent d'ordi-
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naire qu'avec la maturité de l'âge; par là l'on s'explique l'ascen-

dant qu'il exerçait déjà sur ses compag-nons d'armes qui l'appe-

laient avec un sincère respect « le Père », et sur Voltaire lui-même

qui, avec son tact merveilleux poui' disccrnei' tout de suite cpiel

ton il faut |)rendre avec chacun, lui écrit des lettres graves,

comme il ferait à un corresjiondant plus âgé et [)lus sagre que lui.

Son genre d'esprit. — Sérieux et élevé, tel est l'esprit de

Vauvenargues : ne pouvant accomplir les grandes actions qu'il

avait rêvées, il se rejette vers les grandes pensées, dont il se

nourrit et s'entretient sans cesse dans sa solitude. Les plus

grands sujets et les plus difficiles problèmes l'attirent et font

travailler sa pensée soucieuse d'aller au fond des choses (sur

VEconomiede r Univers, sur la Jxslicc, sur leBien et le Mal moral,

Traité sur le Libre arbitre, ce dernier vraiment philosophique).

Mais ce qui l'intéresse j)ar-dessus tout, c'est l'homme et la

société humaine : d'abord parce qu'il est né moraliste, ensuite

parce qu'il a remarqué, dès le discours préliminaire de son pre-

mier ouvrage, que tout se ramène en définitive à la société, « la

morale n'étant que les devoirs des hommes en société et... tout

ce qu'il nous importe de connaître consistant dans les rapports

que nous avons avec les autres hommes, lesquels sont l'unique

fin de nos actions et de notre vie. » Et enfin, dernière et très

importante raison pour Vauvenargues : l'art de connaître les

hommes, c'est aussi l'art de les gouverner; et Vauvenargues,

écarté de la scène politique oii il aurait tant aimé jouer un rôle,

s'en revancliait, pour ainsi dire, en se prouvant à lui-même, et

en montrant aux autres, qu'il connaissait bien les hommes et

qu'il eût été, par conséquent, capable d'agir sur eux et de les

conduire : voyez ses portraits, sans cesse repris, du diplomate

et du fin politique, et cet aveu que, de toutes les sciences, celle

qu'il aime le mieux c'est « la politique qui, par le commerce des

hommes, apprend le secret d'aller à ses fins «.

Comme moraliste, on peut dire que, dans sa façon d'observer

et de peindre, avant tout il voit juste et il dit juste : la justesse

est sa qualité maîtresse et celle qu'il prise le plus chez les

autres; il la préfère de beaucoup à la vivacité d'esprit : « On ne

demande pas à une pendule d'aller vite, mais d'être réglée ».

Il se méfie, tout ingénieux d'ailleurs qu'il se montre lui-même
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dans certaines maximes, des pensées brillantes, qui ne sont le

plus souvent que de captieuses erreurs. La meilleure preuve

peut-être qu'il ait donnée de la parfaite mesure de son jugement

est la suivante : le mot de grand, on l'a déjà remarqué, revient

sans cesse et presque à chaque page qu'ait écrite ce noble esprit

et pourtant il est assez maître de sa pensée et de sa plume pour

ne jamais donner dans l'emphase, qu'il réprouve du reste aussi

bien dans les actions que dans le style. Il faut être grand, éner-

gique, vertueux, répète-t-il sans cesse, mais il faut, avec cela,

rester simple; il faut môme, le mot se trouve souvent sous sa

plume, savoir être « familier ». Et lui, l'apologiste des passions

fortes et des actions héroïques, quand il établit un parallèle

entre Corneille et Racine, c'est, chose curieuse ! à Racine qu'il

assigne, un peu trop délibérément même, le premier rang, et ce

qu'il reproche à Corneille, c'est de manquer de simplicité et

(( de se guinder souvent pour élever ses personnages ». La

grandeur simple, voilà l'idéal qu'il avait rêvé de réaliser par

des actions d'éclat et dont il s'inspira du moins dans ses œuvres.

S'il s'en est écarté quelquefois, car on rencontre chez lui quel-

ques maximes banales, d'autres obscures et qui n'ont pas trouvé

leur expression définitive, il faut lui tenir compte, en le jugeant,

et de sa jeunesse et de la noblesse de sa tentative.

Telle est, semble-t-il, dans ses traits essentiels, la physio-

nomie de Vauvenargues. Si l'on essaie maintenant de marquer

sa place et de le situer dans l'histoire littéraire, on trouvera

qu'il tient à la fois du xvn" et du xvin*^ siècle.

La pierre de touche pour classer les écrivains de son époque

étant ce qu'ils pensent de la religion, la tiédeur religieuse*,

pour ne pas dire plus, de Vauvenargues montre assez que tout

en admirant passionnément Bossuet, il eût, s'il avait vécu plus

longtemps, marché, comme on dit, avec le siècle, et a[)rès

avoir été l'ami, il fût vraisemblablement devenu le disciple de

V(dtuire. Ce qui l'eût, il est vrai, préservé des excès des Ency-

clopédistes, c'est le peu d'estime où il tient la raison, sachant

bien que ce n'est pas elle, mais la passion, qui mène le monde :

« Qui prime chez les jeunes gens, chez les femmes, chez les

1. Voir, i).'ir exemple, Œuvres de Vauvenargues. édition Gilljerl, II, 146.

J
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hommes de tous les états? (jui nous gouvci'no nous-mùmes?

est-ce l'esprit ou lo (-(Rur? »

Et ailleurs ce trait (ju il semble lancer par avance aux adora-

teurs (le la raison (jui, en ce nnnnent m«''me, préparent VEncij-

clopédie : « Quand je vois riiomuic cuiiouédc la raison, je parie

aussitôt qu'il n'est ])as raisonnable ». 11 met enfin <lans ses pen-

sées et dans sa vie, et jusque dans ses passions, plus de sérieux

que n'en ont eu généralement les hommes de son tem])S. Il

jroùte peu « le frivole espi'it de ce siècle » (^t cette « maladir (jni

consiste à vouloir badiner de tout ». Il est, dans le siècle de la

iialanterie, pour l'amour vrai el iuiiénu et quand ses amis le

raillent de « celle jiassion qui le dévore et des belles idées qu'il

a sur l'amour », il les plaint « d'avoir vieilli avant le temps,

et d'avoir cherché, hors du sentiment, ce que ni l'esjjrit, ni la

science ne peuvent donner » '.

Mais, d'autre part, à la fois par l'insatiable curiosité de son

esprit et par ses sentiments profondément humains, Vauve-

nargues est bien de son temps; et lui, qui avait, on l'a vu,

l'ambition de concilier les vérités contraires, il semble que,

rien qu'en s'abandonnant à ses généreux instincts, il ait réuni

en lui ces deux siècles si opposés, le xvu" siècle et le xvni^, en

leur prenant à chacun ce qu'ils avaient de meilleur et de plus

élevé. Après avoir été un bon esprit, comme on disait au

xvn" siècle, plutôt qu'un homme d'esprit, comme on sera au

xvni", Vauvenargues a écrit sur la vertu qui sera le [)lus en

honneur an siècle de Voltaire, l'humanité, non pas des tirades

sentimentales, comme il en retentit alors de toutes parts, mais

des mots touchants qui partaient du cœur. Considérant l'ex-

trême faiblesse des hommes, leurs malheurs, toujours plus

grands que leurs vices, et leurs vertus, toujours moindres que

leurs devoirs, il en conclut qu'il n'y a de juste que la loi de

l'humanité et le tempérament de l'indulgence. Et (ju'on lise

cette phrase, empreinte d'une si mélancolique pitié qu'on la

croirait écrite de nos jours : « La vue d'un animal malade, le

gémissement d'im cerf poursuivi dans les bois parles chasseurs,

la pâleur d'une tleur qui tombe et se flétrit, enfin toutes les

). Acesle ou l'amour in;/cnu.
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images des malheurs des hommes contristent le cœur et plon-

gent l'esprit dans une rèyerie atlendrissante » *.

Sa place parmi nos grands moralistes. — Comparé à

ses deux prédécesseurs du grand siècle, La Rochefoucauld et

La Bruyère, Yauvenargues n'a pas la finesse pénétrante et

l'élégante concision du premier, ni tout le pittoresque et l'ima-

gination dans le style du second. Il a dessiné pourtant, à l'imi-

tation de La Bruyère, de jolis portraits, celui-ci, par exemple,

dont nous citerons quelques traits, pour montrer à la fois sa

façon de peindre et combien la fausse singularité (tout autant

que la fausse grandeur) choquait sa droite raison : Phocas est

un de ces hommes qui prennent pour de l'originalité une singu-

larité fausse et à la portée de tout le monde. Si vous lui parlez

d'éloquence, ne lui nommez pas Cicéron, il vous ferait l'éloge

d'Abutaleb : « Il évite de se rencontrer avec qui que ce soit et

dédaigne de parler juste, pourvu qu'il parle autrement que les

autres; il se fait aussi une étude puérile de n'être point suivi

dans ses discours comme un homme qui ne pense et ne parle

que par soudaines inspirations et par saillies; ses discours, ses

manières, son ton, son silence même, tout vous avertit que vous

n'avez rien à dire qui ne soit usé pour un homme qui pense et

qui sent comme lui ». Il trace volontiers des portraits antithé-

tiques, qu'il fait ressortir en les opposant les uns aux autres ou

encore des portraits qui sont les types généraux de telle qualité

ou de tel défaut : Erox ou le Fat, Vai'us ou la Lihéralilé.

Quant à Pascal, Vauvenargues hésita longtemps à se mesurer

avec lui : il se borne d'abord à « l'expliquer », puis il le défend

contre Voltaire qui ne comprend pas et a ses raisons pour ne

pas comprendre « l'homme de la terre qui savait mettre la

vérité dans son plus beau jour » ; il l'admire, malgré ce dernier,

pour « sa profondeur incroyable et son raisonnement invin-

cible » et il exprime d'un mot juste son enthousiasme, très dif-

férent, pour Bossuet et Pascal en disant qu'il voudrait écrire

comme le })remier et penser comme le second. Mais peu à peu

il s'enhardit et sous couleur de « l'imiter », il jette hardiment,

à sa façon, des questions embarrassantes pour les théologiens

1. De la compassion.
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et se préoccupe moins de les résoudre que de les bien formuler.

Enfin il fait un pas de plus et le combat, sans le nommer

d'abord, puis il le })rcnd directement à partie : aux contradic-

tions sans nombre où se complaît et se joue l'éloquente ironie

de Pascal, il oppose l'harmonie de l'univers, attestée par les

lois de la nature, dont la première est l'action; refusant ensuite

de confondre l'action avec cette inquiétude sans but et ce

« divertissement » qui est à la fois, selon Pascal, le besoin et

la honte de l'homme, il affirme qu'il n'y a pas ici-bas de noble

et pure jouissance sans action, car « notre âme ne se possède

véritablement que lorsqu'elle s'exerce tout entière ». Et pour

s'exercer utilement, l'âme ne manque pas de bons et solides

principes d'action, car les premiers principes, quoi qu'en ait

dit l'auteur des Pensées, « sont l'évidence même; ils portent la

marque de la certitude la plus invincible ». Mais si nous allions

prendre pour des principes premiers et naturels des principes

acquis par l'expérience et fortifiés par l'habitude? car ce que nous

prenons pour la nature, Pascal l'a dit avec force, n'est souvent

qu'une première coutume. A quoi Vauvenargues réplique, non

sans finesse, que, avant qu'il eiit aucune coutume, notre âme

existait et avait déjà ses inclinations qui fondaient sa nature.

Mais beaucoup plus que contre Pascal, dont la profondeur

semble l'effrayer, c'est contre La Rochefoucauld que Vauve-

nargues part en guerre et bataille avec acharnement : c'est qu'il

a rencontré, dans l'auteur des Maximes, le plus redoutable

ennemi de sa foi en la vertu et de son enthousiasme pour les

grandes et belles actions. Vauvenargues a fait de nobles efforts

pour venger l'humanité du plus ingénieux de ses détracteurs,

de La Rochefoucauld, et, comme il l'a dit lui-même, pour « lui

estituer ses vertus ».

En face et au-dessus des réflexions et des habiletés que La
Rochefoucauld suggère à l'amour-propre, il met très habilement

les instincts irréfléchis, les impulsiops naturelles et « la vigueur

de l'âme ». Le mérite de Vauvenargues, c'est, après avoir très

bien vu et même approfondi, puisqu'il est moraliste, les défauts

et les vices de l'homme, d'avoir quand même cru à la bonté

humaine, de s'être évertué et d'avoir peut-être réussi à la

démontrer. Par exemple, il compare spirituellement entre eux

Histoire de la langue. VI. fi
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Je corps, l'esprit et Tâme et il se demande pourquoi, « alors

que le corps a ses grâces et l'esprit ses talents, le cœur n'au-

rait, lui, que des vices? » et sentant en lui-même autre chose

que les calculs de l'égoïsme, il s'écrie (et ce cri parti du cœur

est presque déjà une preuve) : « Nous sommes capables d'amitié,

de compassion, d'humanité. mes amis! qu'est-ce donc que la

vertu? » Pourquoi d'ailleurs ne jugerait-on pas celle-ci comme
tant d'autres choses, par ses effets? « Parce que je me plais dans

l'usage de ma vertu, en est-elle moins profitable, moins pré-

cieuse à tout l'univers ou moins difTérente du vice, qui est la

ruine du genre humain? »

Mais il suit La Rochefoucauld jusque dans son dernier

retranchement : non content d'avoir montré que c'est « par le

cœur, par ses instincts, qu'on se relève des petitesses de l'amour

propre », il fait voir l'amour-propre s'iminolant lui-même et

disparaissant enfin dans le dévouement à un objet aimé. La

Rochefoucauld a beau prétendre, en effet, qu'on s'approprie

même ce qu'on aime, qu'on n'y cherche que son plaisir et sa

propre satisfaction, qu'on se met soi-même avant tout, jusque-

là qu'il nie que celui qui donne sa vie pour un autre le préfère

à soi. La Rochefoucauld ici a passé le but; car, dit très finement

Vauvenargues, « si l'objet de notre amour nous est plus cher

sans l'être que l'être sans l'objet de notre amour, il paraît que

c'est notre amour qui est notre passion dominante et non notre

individu propre, puisque tout nous échappe avec la vie, le bien

que nous nous étions approprié par notre amour, comme notre

être véritable. Ils répondent que la passion nous fait confondre

dans ce sacrifice notre vie et celle de l'objet aimé; que nous

croyons n'abandonner qu'une partie de nous-mêmes pour con-

server l'autre : au moins ils ne peuvent nier que celle que nous

conservons nous paraît plus considérable que celle que nous

abandonnons. Or, dès que nous nous regardons comme la

moindre partie dans le tout, c'est une préférence manifeste de

l'objet aimé. » En lisant cette page d'une psychologie si péné-

trante. Voltaire écrivait en note : « fin, juste et profond ». Sans

trancher ici le débat entre ces deux moralistes d'humeur et de

vie si diflcrentes, on ne peut s'empêcher de remarquer que le

grand seigneur qui a sans doute, lui aussi, ses infirmités et qui
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a (Hi SCS déceptions, mais (|iii vil i-iclif, lioiiorr de hms, ^ùlc'- et

chové par de délicates amitiés, est précisément celui «pii jncnd

plaisir à rabaisser et même, par son outrance, à calomnier

riiumanité; tandis (pie c'est le philosophe pauvre, obscur et

mourant, (jui croit cpiand même, et de quelle ardente foi! à

l'héroïsme et à la vertu. Cette vertu, il l'a glorifiée par toutes

les belles paires qu'il a écrites sur elle et plus encore par son

vaillant o|ttimisme : en sorte que, si La Rochefoucaubl peut

être réfuté, c'est un peu par les vives critiques, mais c'est, bien

plus sûrement encore, par la vie même et par l'héroïsme sou-

riant de Vauvenarg-ues.
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CHAPITRE III

VOLTAIRE^

/. — La jeunesse de Voltaire

(i6g4-iy26).

L'œuvre de Voltaire est étroitement mêlée à l'histoire de sa

vie ; tous ses écrits sont des actes
,
qu'il faut d'abord replacer

dans les circonstances qui les ont produits. Le cadre biogra-

phique est donc celui qui convient le mieux pour étudier dans

son ensemble une telle œuvre, si vaste et si variée. On trou-

vera dans la suite de ce volume d'autres recherches sur divers

écrits particuliers de Voltaire ".

Origine, éducation de Voltaire. — François -Marie

Arouet, qui s'est forgé à lui-même le nom de Voltaire, naquit

vraisemblablement à Paris, le 20 ou le 21 novembre 1694, sur

la paroisse de Saint-André-des-Arts ^ Ni le lieu ni le jour de sa

naissance ne sont bien certains. Condorcet^ le dit né à Châtenay,

près de Sceaux; mais il n'en subsiste aucun témoignage authen-

tique ^ Voltaire lui-même, quand il parle de la date et du lieu

1. Par M. L. Crousié, professeur à la Faculté des lettres de l'Université <le Paris.

2. Sur les relations de Voltaire avec l'Encyclopédie, voir chap. vu. Sur Vol-

taire romancier, voir chap. ix. Sur Voltaire historien, voir chap. x. Sur Vol-

taire auteur dramatique, voir chap. xi. Sur Voltaire poète, voir chap. xii.

3. Voir G. Dcsnoiresterres, la Jeunesse de Voltaire (Paris, Lihr. acad. Didier,

2''édit., dS71).

4. Vie (le Voltaire.

5. Nous nous en sommes assuré en vérifiant à Châtenay le registre de l'état

civil j)our l'année Kl'Ji.



SA JEUNESSE 8!3

précis de sa naissance, varie souvent, et parait avoir loiil autre

souci, plutôt que celui de l'exactitude.

Son père, Frant^ois Arouet, issu d'une famille honorable du

Poitou, devint notaire au Chàtelet en 1G75. Sa mère, Mar^iue-

rite d'Aumard, descendue aussi d'une famille noble du Poitou,

fut une femme des plus agréables , assez courtisée (sinon

trop) ' par des gens de lettres, entre lesquels il faut nommer en

première ligne l'abbé de Chàtcauneuf
,
qui fut le parrain de

François Arouet. Cette femme, de mœurs peut-être un peu

légères, eut assurément de l'esprit, de la grâce et des moyens

de plaire. C'est d'elle apparemment que son fds hérita les dons

qui l'ont rendu le plus séduisant des hommes et des écrivains;

mais elle ne lui apprit pas plus à régler ses désirs qu'à res

pecter autrui.

Son parrain, l'abbé de Chàteauneuf, ne négligea pas de faire

son éducation à sa manière. C'était une sorte de poète libertin,

fort répandu dans les sociétés épicuriennes. Il présenta son

filleul, dès l'âge de treize ans, à la fameuse Ninon de Lenclos,

dont cet abbé fut le dernier adorateur -. La belle était âgée

d'environ quatre-vingt-cinq ans lorsque cet enfant lui fut pré-

senté. « Sa maison, écrit Voltaire, était une espèce de petit

holel de Rambouillet, où l'on parlait plus naturellement, et oiJ

il y avait un peu plus de philosophie que dans l'autre. Les

mères envoyaient soigneusement à son école les jeunes gens

qui voulaient entrer avec agrément dans le monde. Elle se plai-

sait à les former... On lui donna le nom de la moderne Léon-

tium... Sa philosophie était véritable, ferme, invariable, au-

dessus des préjugés et des vaines recherches... Elle mérita les

quatre vers que Saint-Evremond mit au bas de son portrait :

L'indulgente et sage nature

A formé l'àme de Ninon

De la volupté d'Épicure

Et de la vertu de Caton. »

C'est donc à l'école de Ninon que Voltaire adolescent se forma

à la philosophie et à la vertu. Nous ne serons pas surpris, si

1. Desnoiresterres, p. 11.

2. Voir Voltaire, Sur M'" de Lenclos, 1771.
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nous ne trouvons pas, dans la suite, sa philosophie très austère

ni sa vertu très rigide.

A dix ans, son père le fit entrer au collège Louis-le-Grand,

comptant que les Jésuites, si renommés pour l'éducation, sau-

raient hien réformer son caractère en même temps que déve-

lopper les facultés d'esprit extraordinaires qui éclataient déjà

dans cet enfant. Il gagna ses maîtres par tout ce qu'il y avait

en lui de gracieux et de séduisant, et les émerveilla par ses

talents précoces. On a fait une lég^ende sur ses années de col-

lège : il est bon de n'en retenir que le sens g'énéral. La vivacité

de ses réparties et la hardiesse de ses propos scandalisèrent

probablement parfois les bons pères, qui ne s'en émurent pas

outre mesure, mais qui purent bien conjecturer qu'il ne serait

jamais une des colonnes de leur ordre. En revanche, il profita

singulièrement de l'habileté qu'il leur attribue pour l'enseigne-

ment des lettres classiques ; et ses essais dans la [)oésie fran-

çaise devancèrent l'âge. Il a, sans aucun doute, aimé sincère-

ment ses maîtres, notamment le P. Porée, son professeur de

rhétorique, dont il fait un très bel éloge; le P. Tournémine, à

qui il soumit plus tard ditl'érentes questions de théologie et de

philosophie, puis sa tragédie de Mérope; le P. Brumoy, qu'il

considéra d'abord comme un oracle sur le théâtre antique; le

P. ïhoulié (plus tard l'abbé d'Olivet), qu'il cultiva toujours en

tant que membre de l'Académie française, quoiqu'il fût un des

chefs du ])arti opposé au parti philosophique.

11 a écrit, en 1746, au P. de La Tour, une très belle lettre à

la louange de la Compagnie de Jésus, oii il rend un plein

hommage aux vertus ainsi qu'au savoir de ses anciens profes-

seurs. Gondorcet lui reproche cette lettre comme un acte de

faiblesse, à peine excusé par l'intérêt d'une candidature acadé-

mique. On aimerait mieux croire que c'est le cœur seul qui

parle dans ce témoignage rendu à une compagnie que Voltaire

n'a pas toujours traitée si favorablement; mais Voltaire, dans

tout le bien et le mal qu'il dit des gens, écoute surtout son

intérêt ou sa passion du moment. Quant aux services que les

Jésuites ont rendus à son talent, il faut distinguer. Ils lui ont

sans doute inspiré le goût de la littérature classique ; mais peut-

être sont-ils responsables d'une certaine rhétorique un peu
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banale dont il ne s'est jamais dépris dans la haute poésie. Ce sont

eux sans doute qui lui ont fait aimer une sorte d'élcg-ance et de

gentillesse scolaire, facile à transmettre, mais qui sent toujours

son collège. Ses meilleurs écrits sont ceux où l'on ne trouve

aucune trace de leur éducation : ce qui a vieilli chez lui est ce

qu'il leur doit, c'est-à-dire une prétendue noblesse de style qui

dénature trop souvent la pensée en lui communiquant une élé-

gance superficielle, ce qu'on a, en un mot, appelé le style jésuite,

qui paraît assez joli, tant qu'on ne le compare pas au style

simple et naturel. Ce que Voltaire a de neuf et d'intéressant, il

ne le tient que de son génie ; ce qu'il a de suranné est l'enve-

loppe dont ses maîtres ont affublé ce génie si original.

Le jeune Arouet acquit au collège Louis-le-Grand des amitiés

précieuses, dont il a su tirer le plus grand profit. Parmi les

jeunes gens de grande famille qui furent élevés là en même
temps que lui, on remarque d'abord les deux fils du chancelier

Marc-René d'Argenson, qui devinrent tous deux secrétaires

d'Etat, l'un des affaires étrangères, ce fut le marquis ; l'autre de

la guerre, ce fut le comte d'iVrgenson. Ce n'est pas au collège

qu'il lia connaissance avec le futur maréchal duc de Richelieu,

quoique Condorcet dise qu'ils furent amis dès l'enfance. Mais de

bons rapports unissaient la famille Arouet avec la maison de

Richelieu, puisque le duc, père du maréchal, tint sur les fonts

baptismaux le frère aîné du poète. Ce fut une étrange amitié

que celle de ces deux illustres représentants du xviii^ siècle,

dont l'un résume en soi le génie, et l'autre la corruption. Nés

à deux années de distance, et paraissant à peine nés viables, ils

ont poussé leur vie, l'un jusqu'à l'âge de quatre-vingt-quatre

ans, l'autre, de quatre-vingt-douze; et ils ont rempli presque

tout le siècle du bruit qu'ils y ont fait, l'un par ses écrits, l'autre

par ses actions. Richelieu fut (si l'on excepte un étranger, le

maréchal de Saxe) presque le seul homme de guerre qui ait

honoré les armes françaises sous le règne lamentable de

Louis XY; il parut un héros dans cet âge de mollesse, tout en

donnant l'exemple de toutes les licences possibles : revêtu de

toutes les dignités, maréchal de France, gouverneur et presque

satrape de la grande province de Guyenne, membre de l'Aca-

démie française, premier gentilhomme de la chambre, favori du
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roi, ministre en quelque sorte reconnu île ses plaisirs; il fut en

position (le gouverner tout ce (ju'il est possible de régenter,

môme le théâtre et les lettres. Voltaire lui fit une cour assidue

pour les services qu'il avait toujours à demander, mais aussi

par une véritable affection et une sorte d'idolâtrie. Dans ce per-

sonnage sans scrupules, sans mœurs, sans pudeur, mais plein

de feu, d'énergie, d'audace, et même de talents, il vit l'idéal de

perfection qu'il a rêvé toute sa vie : un autre Alcibiade, un

homme capable d'associer les plaisirs avec la gloire, la licence

effrontée avec les grands exploits, le mépris pour l'opinion des

hommes avec l'aptitude à les éblouir et à les dominer. Richelieu

fut son héros. Mais que fut Voltaire pour ce grand seigneur?

Probablement rien de plus qu'un adorateur d'élite, un protégé

amusant. Mais à tout prendre, devant la postérité, c'est Riche-

lieu qui demeure l'obligé et, s'il est permis de le dire, la créa-

ture de Voltaire, pour le soin que celui-ci a pris de sa renommée.

Dans la maison du notaire Arouet fréquentaient également

des gens de lettres et des personnages d'une plus haute condi-

tion. Parmi les premiers, il faut citer des poètes voués pour la

plupart au genre badin ou épicurien, les Chaulieu, les La Fare,

les Gourtin. Nous y ajouterons, quoique moins avant dans la

familiarité, un poète d'un autre genre, Jean-Baptiste Rousseau,

dont le père, dit orgueilleusement Voltaire', était cordonnier du

sien : c'est un genre de renseignements qu'il n'omet jamais,

pour relever sa propre naissance. Parmi les seconds, nous men-

tionnerons M. de Caumartin, autrefois intendant des finances,

homme fort instruit des faits et mœurs du règne de Louis XIV;

l'abbé Servien , fils de l'illustre négociateur des traités de

Westphalie; le chevalier de Sully, neveu de Servien : en somme

une petite société fort choisie d'hommes d'esprit et d'épicuriens.

Le centre des poètes et des gens du monde de cette secte était

l'hôtel du Temple, où le grand prieur de Malte, M. de Vendôme,

tenait une cour de libertins, présidée en son absence par l'abbé

de Chaulieu.

Le jeune Arouet fut introduit de très bonne heure dans cette

société brillante et licencieuse, sans doute par son parrain.

d. Vie de M' J.-B. Rousseau, 1738.
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C'était vers 1700. « Son pèro, écrit-il ', le crut perdu parce

(juil voyait Ijonne compaiiuie et qu'il faisait des vei's. » Le

jeune homme s'accoutumait à se considérer un peu comme un

homme de qualité, parce qu'il ne cherchait son plaisir qu'avec

des gens titrés. Au milieu de ces dissipations, il prenait de plus

en plus le goût de la poésie. Son père voulait lui faire étu<lier

le droit. Mais il fut, dit-il, « si choqué de la manière dont on

enseignait la jurisprudence dans les écoles de droit, que cela

seul le tourna entièrement du coté des helles-lettres ».

En 1712, l'Académie française proposa, pour sujet de con-

cours poétique, l'achèvement du chœur de Notre-Dame de Paris.

Le jeune Arouet se hâta de composer une Ode. Le prix fut

donné à l'ahbé Du Jarry, par l'influence de La Motte, à qui Vol-

taire en a gardé quelque rancune. Sa déconvenue lui inspira sa

première satire {le Bourbier), suivie d'une Ode sur les malheurs

du temps (1713). Cette fois le philosophe naissant avait imité

presque mot pour mot l'ode YI du livre III d'Horace , en

déclamant contre les mœurs de son temps, qu'il trouvait, au

fond de son cœur, d'autant meilleures qu'elles étaient plus

relâchées.

Voltaire en Hollande.— Voltaire avait alors dix-neuf ans.

Son père, peu charmé de ses essais poétiques, voulut, en le

dépaysant, l'occuper plus sérieusement. Il le fît attacher, en

qualité de j)age, au marquis de Chàteauneuf, envoyé auprès

des Etats-Généraux. Nous le voyons donc arriver à la Haye en

septembre 1713. C'était un lieu à souhait pour s'instruire dans

la diplomatie. Car la Hollande était, à cette époque, le centre

de toutes les négociations relatives à la paix européenne. Le

jeune homme s'intéressa probablement beaucoup plus à la

guerre d'écrits, qui s'y faisait aussi contre Louis XIV et l'in-

fluence française. C'était, au fond, une grande révolution reli-

gieuse et morale qui se préparait sous forme d'articles de jour-

naux et de brochures. Tout ce qui tenait à la monarchie et à la

France, et surtout le catholicisme, était l'objet d'une critique

savante et implacable. Le souvenir de Pierre Bayle était encore

tout récent : il était mort en 1709. ^on ^Ydiïià Dictionnaire his-

1. Commentaire historique sur les Œuvres de fauteur de la Ilenriade, n76.
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lonque et o'itiqiœ renfermait tout un arsenal trobjections éru-

dites et malignes, où l'on pouvait puiser un scepticisme qui ne

laissait pas subsister beaucoup des opinions établies. Bayle fit

apparemment dès ce temps-là une profonde impression sur le

jeune pbilosophe, qui l'a depuis vanté sans réserve, et lui a

fréquemment emprunté sa méthode, ses arguments et son éru-

dition
; (le telle sorte qu'on peut se demander si Voltaire, sans

Bayle, serait devenu ce qu'il a été, l'antagoniste le plus redou-

table qu'aient jamais rencontré les croyances religieuses.

Mais François Arouet, à l'âge de dix-neuf ans, avait encore

en tète autre chose qu'une grande révolution morale à pré-

parer. Il tomba tout simplement amoureux d'une jeune fille,

Olympe Dunoyer, dite Pimpetle, dont la mère tenait à la Haye

une agence de nouvelles. Il y eut là un petit roman d'amour,

avec travestissements, projets d'enlèvement, et complications

de diverses sortes. Mais l'ambassadeur renvoya son page;

M. Arouet le père parla de lettre de cachet; Pimpette se consola

vite, et accepta pour galant un autre homme de lettres français.

François Arouet pardonna très aisément, et devint clerc de

procureur. Ce qu'il y a de plus intéressant dans cette aventure,

est que nous lui devons la seule correspondance d'amour que

nous ayons de ce merveilleux écrivain. Il en avait déjà fini

avec la passion sincère; et peu d'années après, au milieu de ses

lettres de galanterie, nous lisons qu'il ne se croit pa& « fait pour

l'amour, et qu'il trouverait ridicule une femme qui l'aimerait ».

Il ne voudra plus jamais que du plaisir sans gêne, et des com-

merces agréables sans aucun attachement qui pourrait nuire à

son travail, à sa bonne humeur et à sa liberté. 11 lui restera

toujours le don de la séduction et l'art de déconcerter la vertu,

quand, par hasard, il peut la rencontrer.

Au retour de son escapade, François Arouet se vit obligé

d'entrer comme clerc chez maître Alain, procureur au Ghàtelet.

Là, il apprit au moins assez de chicane pour se rendre, dans la

suite, fort redoutable à quiconque eut le malheur de se trouver

en procès avec lui; ce qui advint à plus d'un qui n'y pensait

guère. D'autre part, il tenait apparemment de son père une rare

aptitude à tout ce qu'on appelle des affaires; et peut-être jamais

un autre poète ne se trouva aussi capable des calculs et combi-
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nuisons nécessaires à ra((|uisition el à l.i fonscrv.ilioii iTiiiie

grosse fni'lmie. 11 iTt'-lail pas le poète (l(jnt parle Horace : \'ersus

ai/uif, hoc studet unutn.

Cependant, au milieu des écritures dune étude de j)rocureur,

sa première tragédie {Œdipe) était achevée, au moins dans sa

première forme; les comédiens refusèrent de la jouer, parce <jue

la pièce ne contenait pas d'intrigue d'amour.

11 lança la satire du Bourbier, qui lui fit beaucoup d'ennemis

parmi les gens de lettres, entre autres La Motte, qui s'y trouvait

nommé, et Jean-Baptiste Rousseau, qui put s'y croire indiqué. 11

lit paraître encore un conte licencieux, ÏAnli-Giton, adressé à

M"" Le Couvreur (1714). D'autres peccadilles contribuaient à lui

assurer une mauvaise réputation, en attendant qu'il en put con-

quérir une bonne. Son père ne savait encore que faire de ce

garçon charmant et incommode, lorsque M. de Caumartin

demanda à l'emmener à Saint-Ang^e, oîi il possédait un fort

beau domaine, non loin de Fontainebleau. On a tout lieu de

croire que c'est ce vieillard instruit et aimable qui lui sug:g"éra

l'idée du Siècle de Louis XIV (pour lequel il le munit de ren-

seignements originaux), et aussi la pensée de choisir, pour

sujet d'un poème épique, la victoire de Henri IV sur la Ligue.

Œdipe. La Henriade. — Le règne de Louis XIV venait de

prendre fin (l*"" septembre 1715). Le gouvernement du Régent,

tout favorable à la licence des mœurs comme au relâchement de

l'autorité, profita sans retard au grand prieur de Vendôme, qui

revint de l'exil pour présider à la société du Temple. On put dès

lors afficher la débauche avec honneur. C'est l'expression même
du jeune Arouet : « J'eus l'honneur, écrit-il, de prendre part à

ces orgies »; c'est-à-dire qu'il eut la joie de vivre familièrement

avec des grands seigneurs libertins et gens de goût, par consé-

quent les meilleurs Juges, à son sens, de la poésie. Non moins

utiles, à l'entendre, furent les avis de l'aréopage de Sceaux, oii

présidait la duchesse du Maine. Celle-ci et les gens de lettres de

sa cour, le cardinal de Polignac, M. de Malezieu, avaient blâmé

l'emploi de l'amour dans le sujet d^ Œdipe; mais, en revanche,

ils approuvaient la « Scène de Sophocle ». Car Voltaire était

convaincu qu'il avait reproduit exactement une partie essen-

tielle de la tragédie athénienne. Fort de la décision de ce tri-



92 VOLTAIRE

bunal suprême, il risqua Œdipe, tel quel, mali^ré les comé-

diens, qui voulaient à tout |)rix des rôles d'amoureux.

La pièce fut enfin représentée le 18 novembre 1718, avec un

succès éclatant. En un moment, le jeune Arouet devint illustre.

La Motte lui-môme le salua comme le successeur et l'émule de

Corneille et de Racine. Le poète n'était âgé que de vingt-quatre

ans. Malheureusement ce brillant début fut traversé })ar une

méchante affaire, due à la mauvaise réputation que l'auteur

s'était déjà faite.

Les mœurs du Régent Philippe d'Orléans sont connues. La

satire n'épargna pas un })rince qui semblait la défier et ne dai-

gnait pas la réprimer. Deux pièces aussi injurieuses que licen-

cieuses coururent sur le Régent et sa fille la duchesse de Berry.

Elles furent au hasard attribuées au jeune Arouet, qui ne les a

jamais avouées; et elles lui attirèrent un ordre d'exil. Il fut

relégué à Tulle, jtuis, par grâce, à Sully-sur-Loire, où son père

avait des parents qui devaient, selon l'ordre du Régent, « cor-

riger son imprudence et réprimer sa vivacité ». Il préféra l'hos-

pitalité du duc de Sully, qui l'accueillit dans son magnifique

domaine, où il aurait trouvé « délicieux de rester, s'il lui eût été

permis d'en sortir ».

C'était, pour lui, jouer de malheur que de se faire mal venir

du Régent, qui était tout à fait le prince selon son cœur, par

son humanité, par la licence de ses mœurs et par son incré-

dulité affichée. Il se hâta de regagner la faveur du prince,

, en lui adressant une Epitre pleine de louanges, où il le com-

parait magnifiquement à son aïeul Henri I\. Le Régent se fit

présenter le poète. Mais Voltaire, que sa funeste espièglerie ren-

dait toujours suspect, ne tarda pas à ôtre accusé d'une autre

pièce dont il était également innocent. C'était une satire connue

sous ce titre : les J'ai vu, satire générale du règne de Louis XIV,

terminée par ce vers :

J'ai vu ces maux et je n'ai pas vingt ans.

L'auteur fut connu plus tard; c'était un certain Le Brun,

lequel en fit l'aveu. Mais Arouet se vit un matin enlevé chez lui,

et conduit à la Bastille (16 mai 1717). Cette captivité imméritée

lui inspira une des plus jolies satires qu'il ait écrites, la Bas-
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tiUc : on croirait lire un des nioilleurs morceaux de Marot. Inno-

cent (lu fait dont il était accusé, il ne l'était pas sur d'autres.

Il eut l'imprudence, dans un accès de folle colère, de se vanter

d'avoir écrit quelque chose contre le Régent et sa fille, et il fit

cette sottise en présence d'un espion '. Aussi fut-il traité sévère-

ment à la Bastille, où il y avait des régimes fort inégaux. Il pro-

fita de sa captivité de onze mois pour écrire une partie de son

poème do la Lifjue ou la Ifenriade. Enfin sa [»rison fut convertie

en exil : il dut se confiner dans la propriété de son père à Chà-

tenay; puis on lui |ierinil de venir de temps en temps à Paris.

C'est ainsi qu'il put assister à la première représentation

{['Œdipe, et jouir de sa gloire.

Mais il trouvait qu'il avait été assez malheureux sous le nom

de son père : il changea ce nom, comme pour conjurer un

mauvais sort. En retournant les lettres (arovet l {e) j. [eune), il

en fit Voltaire, qui sonnait mieux.

L'année suivante, Voltaire, un moment soupçonné d'être l'au-

teur du pamphlet de La Grange-Chancel contre le duc d'Orléans,

les Philippiques, se retira par prudence à Sully-sur-Loire. Puis

nous le voyons, pendant quelques mois, voyager de château en

château, toujours travaillant à sa Henriade et à une nouvelle

tragédie à'Artémire, qui fut jouée le 15 février 1720. Le même
jour le poète, mal content du puhlic, et peut-être aussi de sa

pièce, la retira du théâtre; il n'en garda que des fragments,

qu'il a introduits plus tard dans Mariamne.

Il alla jouir, au célèbre château de Richelieu, en Touraine,

de l'amitié de ce seigneur, modèle des libertins, qu'il ne craint

pas d'élever fort au-dessus de son grand-oncle le cardinal,

comme étant plus aimabh que lui". Nous le verrons plus d'une

fois prononcer des jugements de ce genre, comme s'il se faisait

une loi de n'apprécier les hommes qu'avec l'esprit d'une femme

galante. Il est toujours le disciple de Ninon de Lenclos. Le

jeune duc n'était encore connu que par ses bonnes fortunes

invraisemblables, par des offenses répétées au Régent, et par un

projet de trahison dans la conspiration de Cellamare. Mais

quelque délicieuse que son amitié parût à Voltaire, sa personne

1. Desnoiresterres, la Jeunesse de Voltaire, p. 127-129.

2. Épitre à M. le duc de Richelieu, 1756.
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et son château princier ne retinrent pas longtemjys le jeune poète,

passionnément appliqué à sa grande œuvre de la Henriade

(1720). Il communiquait à ses hôtes les parties déjà écrites, ou

les faisait lire dans toutes les sociétés qui se piquaient de g-oiU

pour la poésie. La réputation de son poème grandissait avec

l'œuvre elle-même, et déjà Ton répétait ce qui avait été dit de

VÉnéide naissante :

Nescio quid majus nascitur Iliade.

En ce temps mourut Chaulieu (27 juin 1720), déjà remplacé

avec avantage dans la poésie badine par le jeune Voltaire, qui

sut unir, sans en être embarrassé, ce genre de mérite, très

goûté des petits maîtres et des femmes légères, avec les ambi-

tions d'un philosophe qui prétendait réformer l'esprit humain

par la philosophie. D'ailleurs, la philosophie et la vie de plaisir

étaient-elles pour lui deux choses séparées? Son premier maître

dans ce genre de sagesse qu'il a professé toute sa vie, fut, après

Bayle, le fameux lord Bolingbroke (Henri Saint-John). Cet

homme d'Etat, que les crises politiques d'Angleterre avaient

porté très jeune au pouvoir, puis réduit à l'exil, se plaisait à

passer le temps de ses disgrâces en France, oii il finit par s'ar-

ranger une résidence favorite en Anjou, au château de la Source.

On a lieu de croire que Voltaire y fut présenté par la famille

de la fameuse M""' de Tencin, dont un neveu, le comte d'Argental,

demeura toute sa vie l'ami le plus dévoué et le plus considéré

du poète. Cette famille très spirituelle, très lettrée, et affran-

chie de toutes croyances, convenait à merveille à l'esprit de

Voltaire, comme à celui de Bolingbroke.

Le poème de la Lir/ue avançait. L'auteur en concevait les plus

légitimes espérances, et en préparait d'avance le succès avec

une industrie incomparable. Il faisait sa cour à tous les arbitres

de la renommée. Il se garda bien de négliger le seul poète

éminent (|u'il y eiit encore dans la langue fi'ançaise, Jean-

Baptiste Rousseau, alors en exil. Il lui adressa en Belgique la

lettre la plus flatteuse, la plus humble, la plus obséquieuse', lui

soumettant le plan de son poème, lui demandant ses avis, et

1. LeLlre du 23 janvier n22.
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promettant d'allor liii-niriiic « consulter son oi-acle. On allait

autrefois, ajoute-t-il, de plus loin au temple <l'A])ollon, et sûre-

ment on n'en revenait point si content que je le serai de votre

commerce. » Il faisait recommander, par J.-lî. Rousseau, son

poème à l'attention du prince Eug^ène, regardé alors comme le

plus grand homme de l'Europe; mais pour ne point rendre

jaloux son autre protecteur, le maréchal de Villars, il associait

ingénieusement ces deux noms dans un élog^e inséré en son

poème. On n'a jamais reproché à un poète épique de glorifier

les grands hommes de son temps; mais Voltaire ne devrait

pas traiter aussi durement qu'il le fait Horace et Virgile, pour

avoh' glorifie l'empereur Auguste, et Boileau pour avoir loué

Louis XIV. Surtout, il n'eût pas dû, dans une Epître à Dubois,

mettre bien au-dessus du cardinal de Richelieu celui qu'il

appelle ailleurs (dans VHistoire du Parlement de Paris, ciiap. lxu)

« l'abbé Fri})onneau ».

Il songea d'a])ord à dédier la Henriade k lord Bolingbroke;

puis il pensa au roi Louis XV en personne. Il rédigea dans

cette intention une épître qui ne fut pas imprimée *, où il faisait

au jeune roi la leçon « avec la fermeté d'un ciloyen », disent

ses panégyristes; en réalité, avec la maladresse d'un étourdi,

qui met, sans nécessité, le doigt sur des plaies vives'. Il finit

par transporter son hommage au roi et à la reine d'Angleterre.

Faut-il s'étonner si Louis XV ne goûta jamais un esprit qui se

mêlait de tout, et trouvait moyen de blesser partout?

On voit presque toujours Voltaire, à cette époque, plus ou

moins en ménage avec quelque dame, dont on ne saurait dire de

quel titre elle pouvait l'appeler. En 1722, il conduit, ou suit,

en Hollande, M""" de Rupelmonde, fille d'un maréchal de France.

Chemin faisant, on causait de philosophie : le poète apprenait à

sa belle compagne à douter de toute croyance religieuse. De ces

conversations est sortie la fameuse Epitre à Julie {ou à Uranie),

ou le Pour et le Contre. « Cette pièce fut, dit Condorcet, le

premier monument de sa liberté de penser, comme de son talent

pour traiter en vers et rendre populaires les questions de méta-

1. Elle se trouve dans nfisnoireslerres, la Jeunesse de Voltaire, p. 253.
2. Il y faisait une allusion peu ohligeanle aux démêlés du roi avec le Parle-

ment à propos de la bulle Unifjcnilus.
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physiqiio et do morale. » Ce fut, en effet, sa première déclara-

tion do i^uerro à toute religion positive. Sous couleur d'exa-

miner le i^our et le contre, il détruit, par une argumentation

tranchante et rapide, toutes les croyances fondées sur la révéla-

tion, et conclut en s'adressant à son Dieu, le Dieu de sa religion

naturelle :

Je ne suis pas chrétien, mais c'est pour t'aimer mieux.

Voilà le déisme hautement annoncé, et jamais Voltaire n'a

rien écrit de plus net ni de plus vigoureux. Mais, pour publier

cet audacieux manifeste, il attendit nombre d'années, et alors il

le donna comme un ouvrage posthume de Chaulieu, qui n'avait

plus rien à craindre de personne. Ce fut son premier chef-

d'œuvre de polémique et aussi sa première imposture intéressée.

Il avait annoncé à J.-B. Rousseau sa visite à Bruxelles. En

s'y rencontrant, les deux poètes se jetèrent dans les bras l'un de

l'autre, mais un peu précipitamment : car de la première ren-

contre jaillirent des étincelles; et voilà la guerre allumée. Rous-

seau, sincèrement ou non (ce que nous n'avons pas à juger),

avait fait une conversion éclatante. Les philosophes du siècle,

qui n'hésitent jamais sur ce point, et Voltaire en tête, ne voient

là que de l'hypocrisie : c'est affaire à eux de connaître le fond

des consciences. L'irréligion affectée de son jeune confrère dut

choquer Rousseau, comme la piété de Rousseau scandalisa le

nouveau philosophe. Tous deux se communiquèrent leurs der-

niers écrits, et se critiquèrent mutuellement, peut-être avec un

peu d'aigreur. Lequel des deux eut les premiers torts ou les

plus graves? Cela paraît difficile à démêler : car on ne peut

s'en rapporter aveuglément au témoignage ni de l'un ni de

l'autre. Condorcet, qui écrit l'histoire du chef de la secte des

philosophes comme un moine écrit celle du saint fondateur de

son ordre, fait honneur de tout à Voltaire. Il affirme que celui-

ci ne répondit à Rousseau qu' « après quinze ans de patience ».

En faisant, par dates, le relevé des écrits qu'il a publiés contre

son adversaire, nous ne trouvons pas le compte juste. Il est cer-

tain (pril l'attaqua au moins dès 1732, dans le Temple du Goût;

et, après l'avoir déchiré et flétri à toute occasion, il le poursuivit

encore plus de vingt ans après sa mort, dans VElof/e de CrébiUon
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(1702). Voltaire n'a juiii.iis [»ar<loniié à aiinin de ses eriiicmis.

De Bruxelles, il ^a,::iia Jja llaye, où il iroùta fort les plaisirs

<lu luxe et (le la société; puis Amsterdam, oii il admira l'aeli-

vité, la simplicité, le sérieux d'une ville de cinij «ent mille

âmes, où il ne vit « pas lui oisif, jias un pauvre, pas un petit

maître, pas un insolent », mais [lartout le spectacle de Tég^alité

républicaine. Il s'ima,::ina qu'il était fait pour vivre au milieu

•d'une nation plus urave et plus modeste que la sienne, ne

song-eant pas (ju il y serait mort d'ennui juirmi tant de i:ens

flegmatiques; la frivolité française, qu'il se croyait en flroit de

mépriser, était le seul élément où il put respirer à son aise.

C'est Alcibiade s'imaginant qu'il ne pourrait vivre (ju'à Sparte.

De retour en France, à la fin de l'année n22, il s'occupa

presque exclusivement de la publication de son poème. Il s'était

ilatté de res[)oir de le faire paraître en France avec [)rivilège,

lors(|u'il apprit que le ]»rivilège lui serait refusé. Mais aussitôt

il prit ses mesures pour faire imprimer l'ouvrage à Rouen, en

«ecret, avec la connivence de plusieurs magistrats du parlement;

et ensuite pour l'introduire subrepticement à Paris. C'est ainsi

que cette épopée, qui fut considérée comme le chef-d'œuvre du

siècle, ne vit le jour que par une sorte de complot, et en

dépit de la mauvaise volonté du gouvernement (juin 1723).

Le succès de la Henriade dépassa toute espérance. Ce fut de

l'ivresse : la France avait donc enfin son poème é|»ique, son

Homère, son Virgile! Voilà ce (ju'on disait partout, en lisant ce

poème presque interdit; et l'on ne se doutait pas que cette

«popée, loin de devenir jamais un vrai poème national, tombe-

rait dans le discrédit, presque dans l'oubli, moins de cent ans

après avoir été saluée comme une merveille de l'esprit humain.

L'envie l'attaquait déjà par tous les côtés. Le ton de la cri-

tique, dans les journaux littéraires, la laissait percer. Le théâtre

de la Foire la faisait paraître à découvert. La tragédie d^Ark'-

mire, abandonnée par l'auteur, était parodiée dans la farce de

Piron, Arleqiiin-Denc/il/on, qui fit assez grand bruit. Voltaire

en fut très piqué, bien qu'il atîectât de mépriser ces « triveli-

nades ' ». La vérité est qu'il n'a jamais pu supporter la moindre

i. Lettre à Thiéi'iol, 3 janvier 17-23.

Histoire de la langue. VI. '
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piqûre au sujet de ses œuvres, et pas même une critique

mesurée. Il essaya d'écraser Pii'ou dans une rencontre chez la

marquise de Mimeure, leur commune amie : ce fut la première

joute d'esprit entre ces deux maîtres nnxiueurs; mais le poète

bourguignon gardait son sang-froid et sa bonne humeur dans

ce genre d'escrime, et Voltaire n'a jamais réussi à. le désarmer.

Les succès comme les échecs ne faisaient que stimuler la

prodigieuse fécondité du génie de Voltaire. La trag^édie de

Marianme, construite en partie des débris (ïArtémire, fut jouée

à la Comédie-Française le G mars 1724. Quoique cette pièce fût

A'rainu^nt tragique, elle tomba sur un mauvais jeu de mots d'un

plaisant du parterre, qui cria : « La reine boit », au moment où

Mariamne est obligée de prendre le i)oison que lui fait présenter

son époux Hérode. L'auteur a toujours gardé rancune au public

de cette aventure. Mais il mit sa tragédie en réserve pour la

faire reparaître plus tard.

Ses lettres en ce temps sont remplies de plaintes sur sa

mauvaise fortune et sur sa mauvaise santé. Ni l'une ni l'autre

n'était si mauvaise. 11 probingea sa débilité jusqu'à quatre-

vingt-quatre ans. Pour la fortune, (die lui fut toujours com-

plaisante; en 1724, il prétend qu' « après avoir vécu pour tra-

vailler, il va se trouver obligé de travailler pour vivre ». Or,

de compte fait, il n'en était [)as réduit à gagner son pain par son

travail. Son père était mort le 1" janvier 1722, avantageant,

par son testament, son fils aîné Armand. Voltaire attaqua ce

testament : ce fut matière à des procès qui durèrent au moins

trois ans, et dont il fut mal content. En somme, il a déclaré plus

tard qu'il eut « quatre mille deux cent cin([uante livres de rente

pour patrimoine ». Après sa sortie de la Bastille, le Régent lui

avait accordé une pension de douze cents francs ; et quelques

jours après la mort de son père, le roi, à la recommandation

du môme prince, lui en accorda une de deux mille livres. Ce

n'était ]»as l'ojjuience, mais il sut toujours profiter des occasions

de s'enrichir. 11 sut éviter les mauvaises adaires et saisir les

bonnes. Il no lut pas dupe du fameux Système de LaAV*. Eclairé

1. Lire dans le ['rrciit <lti Sit'cle de Louis AT, chap. ii, une très remarquahle

exposition des illusions du linancier écossais. VoUairc, surtout dans une note,

traite en homme du métier la matière du papier-monnaie.



SA JiaWESSE 99

j)ar les frères Paris, adversaires de TKeossais, il se inotjua d«'

lenj^oiieiiient qui portait tout le monde vers les valeurs iiiiagi-

iiaires, et s'attacha au solide. Eu revanche, il ni' ni.iu(jua pas

les occasions de spéculations avant.-iireuscs. 11 (dilint du Uéiicul

un privilèijc pour «'onsfilurr une coni[»aiinie iinancièrcr, où il v

avait gros à gagner. Il lit un heau coup de bourse en Lorraine,

au moyen d'une petite su|tercherie, que la rudesse de lang'age

de notre temps appellerait une escroquerie; et il tripla sa mise

en peu de jours. Rassurons-nous donc sur ses moyens d'exis-

tence, comme sur sa long'^évilé, et ne nous laissons pas trop

émouvoir par ses plaintes. Il eut toujours bonne tête, g-ouverna

bien ses affaires, et se mit en état de mener enfin une vie

opulente, tout en répandant beaucoup de bienfaits, qui furent

le plus souvent fort bien placés, disons-le hautement à son

honneur.

11 avait des amis, c'est un bien qu'il apprécia toujours à

son véritable prix. Rien n'est plus agréable que sa corres-

pondance avec MM. de Cideville et de Formont, jeunes magris-

trats rouennais, fort amoureux de la poésie, qui lui rendirent

de grands services pour l'impression clandestine de la Henriade.

Le jeune Génonville était encore un des favoris, une des idoles

de la société charmante dont Voltaire faisait ses délices. La

mort de cet ami frappa cruellement l'auteur de la Henriade, et

lui inspira, dans son épître aux Mânes de M. de Génonville (1729),

deux vers dont on ne trouverait pas aisément l'équivalent dans

toute son œuvre poétique :

Malheureux dont le cœur ne sait pas comme on aime,

Et qui n'ont pas connu la douceur de pleurer.

Quoiqu'il atTectàt de dédaigner la cour, il fut très flatté de

pouvoir assister, à Fontainebleau, aux fêtes du mariage du roi

(sept. 4 725), grâce aux avances gracieuses de M'"" de Prie, qui

lui offrit son appartement. Tout en se donnant des airs d'indé-

pendance frondeuse, il fit sa cour à la jeune reine, qui l'appela

« son pauvre Voltaire », et lui donna, sur sa cassette, une pension

de quinze cents livres. On jouait en sa présence Œdipe, Mariamne

et une comédie nouvelle de Voltaire, ï Indiscret, pièce sans fond

sérieux, mais pleine de vivacité et de traits plaisants. Il avait
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encore compose, pour M""' de Prie, la Fête de Delébat, petit

divertissement digne de hi Foire, d'un style plus que leste, mais

relevé par la condition des acteurs qui le jouèrent, à savoir des

princes du sang', et par l'honneur d'être destiné à l'amusement

de la favorite du Premier ministre.

Voltaire revenait de la cour, assez content, lorsqu'en

décembre 1725, il se rencontra, «à l'Opéra, avec le chevalier de

Rohan. Ses airs avantageux déplurent à ce très indigne héritier

d'un grand nom. Le chevalier lui demanda son nom en des

termes et sur un ton très offensant. Voltaire lui répondit sur-le-

champ quelque chose comme ceci : « Mon nom? je le commence,

et vous finissez le V(jtre. » La scène se renouvela, dit-on, à la

Comédie-Française, dans la loge de M"" Le Couvreur. Quelques

jours après. Voltaire étant à dîner chez le duc de Sully, on vint

le demander pour parler à quelqu'un qui l'attendait dans la rue.

A peine sorti, il fut assailli par des gens qui le bàtonnèrent : le

chevalier de Rohan présidait à l'exécution. Le duc de Sully

refusa de prendre fait et cause pour son hôte, victime d'un guet-

apens qu'il n'avait peut-être pas ignoré. Voltaire le punit en

retranchant de la Henriade le nom historique de Sully, auquel

il substitua celui de Duplessis-Mornay. Voilà comment le glo-

rieux compagnon et serviteur du Béarnais ne figure pas dans le

poème de la Ligne. C'était une assez pauvre vengeance, mais

une vengeance de poète.

Il ne fut pas aussi aisé d'atteindre le chevalier de Rohan. Vol-

taire eut beau faire ce qu'il [tut pour le rencontrer. La puissante

famille du coupable se remua; et ce fut la victime que l'on mit

à la Bastille, par mesure de prudence. Exaspéré d'un tel excès

d'injustice, Voltaire conçut aussitôt le dessein de renoncer à sa

patrie. Après douze jours de détention, le gouvernement lui

donna satisfaction en le faisant transporter à Calais, où il fut

embarqué pour l'Angleterre (mai 1726).

A peine débarqué, il revint à Paris, non sans péril, pour cher-

cher son ennemi, mais inutilement. « Voilà qui est fait, écrivit-

il à Thiériot '; il y a apparence que je ne vous reverrai de ma
vie... Je n'ai plus que deux choses à faire dans ma vie : l'une,

1. 12 août 1726.
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(le la liasanI(M- avec lioimour (1rs (juo \e lo |)(jurrai; et l'antre, (h;

la finir dans robseurilé' d'nne retraite qui convient à ma înc/m

(le penser, à mes malheurs et à la connaissance que j'ai des

hommes. » Voltaire abandonna ses pensions du roi et de la

reine : il voulait montrer qu'il se considérait comme proscri et

qu'il r(îpudiait sa patrie.

//. — Séjour en Angleterre et retour

en France (iy26-i jSS).

Voltaire et les Anglais. — Montesquieu et Buffon devaient

visiter FAng-leterre après Voltaire. Le premier en rapporta la

science de la politique
; le second de nouvelles théories dans la

physique. Voltaire y puisa non seulement des idées de tout

g-enre, mais l'esprit même qui fait les hommes libres, à savoir

le sentiment des droits naturels de l'homme et la volonté

inflexible de les faire valoir.

Il a résumé ses études sur l'Angleterre dans ses Lettres

anglaises ou Lettres philosophiques, ouvrage où l'on a pu voir

avec raison une satire indirecte de la France, sous forme
d'élog-e de la nation rivale; mais qui, pour des lecteurs équi-

tables, est un de ses écrits les mieux inspirés, les plus profi-

tables et les plus sages, en dépit du grain de malice qui s'v

trouve mêlé. Si le gouvernement français n'en a tiré aucune
leçon utile, c'est qu'il était condamné à 1 impuissance de se

réformer.

La vie de Voltaire, en Angleterre, fut, comme partout, labo-

rieuse et féconde, sans être jamais pénible. Il y jouit des plaisirs

de la société, qui ne lui étaient pas moins nécessaires que ceux
de l'étude. Le comte de Bolingbroke l'accueillit à bras ouverts,

l'hébergea dans son domaine de Dawlcy (Middlesex), et le mit
en relation avec les plus beaux esprits de la Grande-Bretagne,
Swift, Pope et Gay. Il se trouva bientôt comme chez lui dans la

maison de Pope à Twickenham. Il se lia d'une amitié durable
avec un riche marchand de Londres, Falkener, qui devint par la

suite un personnage important ; il demeura longtemps son hôte

à Wandsworth. Tout ce qu'il y avait de plus considérable en

I



J02 VOLTAIRE

Angleterre par le rang on par l'esprit lui fit le meilleur accueil.

Le roi même voulut l'indemniser d'une perte d'argent, et lui

envoya une somme de cent guinées. On reconnaît à ces traits la

généreuse hospitalité dont l'Angleterre se pique à l'égard des

étrangers éminents par leur mérite.

Voltaire se vit là beaucoup plus considéré et plus heureux

qu'en France, et d'autant (ju'il s'y sentait à tous égards plus

libre. Avec Bolingbroke, il s'exerça dans l'incrédulité historique

et sarcastique ; avec Pope , dans la philosophie religieuse et

morale. Tl y apprit à estimer Locke comme le philosophe par

excellence. La doctrine à la fois sceptique et modeste de Fauteur

de VEssai sur VEntendement le ravit. Il fut enchanté de lire un

philosophe qui doutait beaucoup, et qui faisait sortir toute con-

naissance de la sensation. Cela lui parut la vérité et la raison

même. Il eut pourtant de grands entretiens avec Samuel Clarke,

le disciple de Newton; mais la métaphysique rebuta bientôt son

esprit clair et superficiel; et il la rejeta pour toujours. Il aurait

bien voulu pouvoir s'entretenir avec le grand réformateur de la

physique, l'auteur du nouveau système du monde, le sublime

Newton. Mais il ne put le voir : l'année suivante, il assista

aux funérailles royales que l'Angleterre fit à son grand

homme : nouveau sujet de comparaison défavorable pour la

France. €e que Voltaire tira d'abord de l'étude de la philosophie

anglaise fut une A'ive et passionnée aversion pour Descartes, en

qui, dorénavant, il ne voulut plus voir qu'un auteur de romans

métaphysiques et autres. Il conçut i»robablement dès lors l'ambi-

tion de réformer en France la philosophie, qui embrassait

encore à cette époque toutes les sciences de la nature avec les

sciences morales.

Son imagination s'agrandissait avec son goût. Le génie de la

liberté, qui est celui de la nation anglaise, s'étend à tout, même
aux œuvres des muses. Il ne subit pas le joug des conventions

et des habitudes, et ne connaît point la timidité de notre goût.

VVjltaire connut le théâtre de Shakespeare, et j'admira, sauf de

nombreuses réserves '. Il ne lui pardonna pas toutes les libertés

qu'il prend, et releva tout de suite avec une extrême hauteur

1. Lettres philosophiques, \. W\U.
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les (létauts (jui le rlKxjiiaiciit dans « ces l'ai-cos iiioiislrueusos

qu'on appelle IrastMlies ». Mais s'il ne lidiiva pas. dans les ehefs-

4r(i'Uvj-(' (le Shakespeare, « la iiioiiidre étincelle de lion jioùt »,

ni « la moindre connaissance des règles », il lui envia une puis-

sance traiiique et une hardiesse à traiter les grands intérêts

d'Etal, (ju'il se promit de transporter en France, autant (pie

pouvait le j)eniieltre le poùl de notre nation, qu'il juge inliiii-

ment plus sur que le goût anglais. Il entrevit donc, assez vague-

ment d'ailleurs, l'idée d'un nouveau genre de tragédie, où la

politesse de cour serait remplacée par une franchise héroïque,

et les intrigues d'amour par les plus hautes aiîaires politiques.

Et tout d'ahord il songea à faire un Brulus, où le patriotisme

répuhlicain devait s'exprimer avec la mâle énergie des anciens

Romains. Il oubliait que déjà Corneille avait fait quelque chose

en ce genre dans Horace^ dans Cinna, dans Sertorius, etc. ; mais

les réformateurs croient toujours tout inventer.

Voltaire était parvenu à se servir de la langue anglaise

comme de la sienne, au point d'écrire dans cette langue sa

correspondance, et jusqu'à des madrigaux. Il composa ainsi

son Essai sur la poésie épique, qu'il dut ensuite traduire en

français. Il ne perdait cependant pas de vue sa Henriade. Il en

donna une édition remaniée et corrigée, imprimée avec lux(\

et fit appel aux souscriptions. Le roi et la reine d'Angleterre

s'inscrivirent en tète : tout le monde voulut suivre; le succès fut

prodigieux. Le poète reconnaissant dédia son poème à la reine,

en lui adressant une Epître très glorieuse pour les souverains

de l'Angleterre, dont l'éloge paraissait facile à retourner en

épigrammes contre la nation française et son roi.

Toutefois Voltaire n'était pas résolu à devenir citoyen anglais.

Il se vengeait de son pays, mais il songeait à y rentrer. Au
mois de mars 1729, il fut libre de revenir en France, à condition

de demeurer d'abord à quelque distance de Paris. L'autorité

n'avait rien gagné à cet exil; mais l'exilé s'était rendu plus

redoutable par sa hardiesse accrue, et par la gloire dorénavant

attachée à son nom. Il était devenu une puissance, il le sentait,

et il allait éprouver ses forces.

Brutus, Charles XII, Zaïre. — Voltaire rapportait d'An-

gleterre une Histoire de Charles XII et sa traiiédie de Brulus.
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Il s'agissait do faire un sort à ces deux derniers enfants de son-

génie. Bruhm (11 décembre 1730) fut représenté avec un grand

succès le premier jour, et tomlia ])resque le lendemain. Il n'y

eut pas <le cabale, mais le ])ublic sentit la froideur de cette tra-

gédie si pompeusement annoncée. Il ne se passionnait pas

encore pour des questions politiques. Voltaire comprit que le

républicanisme ne pouvait ]»as tenir lieu d'intérêt dramatique,

et il attendit que l'éducation du pul)lic français fût plus avancée

et que ce genre de passions fût éveillé. Il a depuis tàté maintes

fois le public sur ce point, et n'a jamais trouvé dans cette voie

les triomphes qu'il avait espérés. Personne ne rêvait encore le

renversement de la monarchie, et pas même Voltaire.

h'Histoire de Charles XII révéla le ffénie de l'auteur sous un

jour nouveau. Qui se serait attendu à ce que ce poète épique et

dramatique, ce philosophe audacieux ou ce jeune badin, fût né

pour réformer l'histoire? Et d'autre part, qui pouvait prévoir

les sévérités du gouvernement à l'égard d'un livre si sérieu-

sement préparé, si consciencieux au fond, en même temps-

qu'écrit d'une main si légère et si vive? Evidemment on se

défiait de lui, plus qu'on n'examinait ses ouvrages. On venait

de prohiber l'édition anglaise de la Henriade. On refusa la per-

mission d'imprimer Charles XII, après avoir laissé passer le pre-

mier volume. Les prétextes allégués semblent bien ridicules :

l'historien fut accusé de n'avoir pas assez ménagé la réputation

de l'électeur de Saxe, détrôné par Charles XII. Voltaire prit

son parti avec sa résolution et son adresse ordinaires. Il se

ti'ansporta de sa personne avec son manuscrit à Rouen, et y fît

imprimer Charles XII secrètement, par la connivence du pre-

mier président, M. de Pontcarré. C'est ainsi qu'on pouvait

déjouer les rigueurs du gouvernement en s'entendant avec-

quelque puissance locale, qui ne consultait pas les volontés de

la police ministérielle. ^SHistoire de Charles XII entra ensuite

dans Paris sous le couvert du duc de Richelieu, qui prêta sa

livrée pour introduire cette marchandise de contrebande.

La tragédie à'Eriphj/le, maintes fois remaniée, parut enfin

sur la scène le 7 mars 1732. Les traits satiriques contre les.

grands, les princes et la superstition firent le succès des premiers

actes; mais à la fin de la pièce, l'apparition de l'ombre d'Am-
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j)hi;ii-aiis étonna le public et ne lui |ilul pas. L'auteur attachait, ;l

celte innovation une grande importance : il mil donc en réserve

l'ombre d'Amphiaraiis, pour la faire reparaître })lus tard, dans^

Sémiramis, sous le nom d'ombre de Ninus.

Pour se « donner le temps » de corriger les défauts qu'il

reconnaissait dans sa tragédie d'Eriplii/lf, il en avait vite com-

mencé une autre. C'était Zaïre. Avoir commencé une tragédie

pour lui, c'était déjà presque l'avoir terminée. Celle-ci, dit-il,

fut achevée en vingt-deux jours. Nous ne comptons pas le temps

qu'il mit ensuite à la retoucher. Telle était sa manière de tra-

vailler. Il a exécuté telle tragédie en six jours, et ensuite il l'a

refaite pendant des mois et des années. Quand il s'agissait de

corriger ses pièces, aucune application ne lui coûtait; mais

d'abord elles étaient nées comme dans un éclair.

Le poète ne s'était pas trompé en se promettant un grand

succès de cette tragédie. C'était une œuvre d'un genre tout

nouveau. Le sujet était pris dans le monde moderne; les noms

des personnages étaient tirés de notre histoire. On v parlait « de

la Seine et du Jourdain, de Paris et de Jérusalem », des religions

chrétienne et musulmane. Enfin, et l'intérêt tragique se trou-

vait surtout là, l'auteur était revenu au principe de Racine et de

Boileau :

De l'amour la sensible peinture

Est pour aller au cœur la route la plus sûre.

« Zaïre, dit-il, est la première pièce de théâtre dans laquelle-

j'aie osé m'abandonner à toute la sensibilité de mon cœur;,

c'est la seule tragédie tendre que j'aie faite. »

Il se trouva bien de ce retour à la pratique de Racine. La
première représentation de Zaïre eut lieu le 13 août 1732. « Je-

voudrais, écrit-il à ses amis Cideville et Formont, que vous

pussiez être témoins du succès de Zaïre... Je vous souhaitais

bien là : vous auriez vu que le public ne hait ])as votre ami...

Il est doux de n'être pas honni dans son pays. »

Cette tragédie servit donc à le réconcilier avec ses compa-

triotes. Elle le grandit même à ses propres yeux. C'était un
succès qui ne lui laissait plus rien à envier. « Zaïre, dit-il, ne

s'éloigne pas du succès iVIuès de Castro. » Il trouve d'autant.
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j)li]s nécessaire de « rotravaillor sa pièce, comme si elle était

tombée » ; ce qui ne l'empêche pas de refondre Eriphyle et la

Mort de César, de répondre à de méchantes critiques de La

Molraye sur VHisloire de Charles XII, d'achever ses Lettres

auf/laises; « après quoi, dit-il, il faudra bien revenir au théâtre,

et finir entin ])ar rhisfoii-o du Siècle de Louis A7l^' ».

La malignité des critiques ne s'endormit pas après le succès

éclatant de Zaïre; elle était encore exaspérée par les traits

malicieux dont beaucoup de gens de lettres avaient été piqués

dans le Temple du goût, qui venait de paraître. Dans cet écrit

mêlé de prose et de vers, l'un des plus agréables qui soient

sortis de sa plume, il partage les auteurs, et même tous les

hommes en deux peuples, dont l'un est celui des esprits délicats,

fins connaisseurs en tout genre de mérite, et l'autre qui n'est

que la foule des sots, incapables de discerner le bon goût (hi

mauvais. Il assigne les places avec une autorité tranchante,

nomme les écrivains et les caractérise en termes rapides, mais

si heureux et si plaisants, qu'ils deviennent inoubliables. Mais

d'après quels principes prononce-t-il ces jugements qui vouent

les uns à la gloire, les autres au ridicule? D'après les décisions

du dieu du goût; or, ce dieu, c'est Voltaire lui-même : on n'en

peut pas douter. C'est donc son goût qui doit servir de règle à

toutes les appréciations sur le mérite des gens de lettres, des

artistes et même des gens du monde. Mais après, tout, quel

titre a donc Voltaire pour se constituer le juge de tous ses con-

frères et le Minos de toute la littérature? Qu'on cherche où il

a lu lui-même le code du goût. On trouvera que, dans son pèle-

rinage au temph' du dieu (hi goût, il s'est donné pour guides le

cardinal de Polignac et l'abbé de Rothelin, deux courtisans de

la duchesse du Maine : il n'est donc lui-même qu'un flatteur de

la cour de Sceaux ; et c'est là que siège l'aréopage des gens de

lettres. Qu'on y joigne encore, si l'on veut, les épicuriens,

anciens habitués du Temple : on voit bien auprès de qui Vol-

taire a formé son goût : ce n'est pas à coup sûr dans les écoles

des ])édants, mais seulement chez les gens de plaisir. Ceux-là

savent sans doute reconnaître ce qui leur plaît; mais ne sont-ce

1. Lettre à Foniionl, septembre 1732.
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pas aussi tles esj)n(s troj) raflint;s, troj» (Irdaifjriciix j"i force «Je

délicatesse, en somme des juges entichés des préjuj^és de leur

coterie, et plus difficiles qu'équitables à l'égard <les génies indé-

pendants? Tel est en effet le goût que Voltaire s'est formé, très

complaisant pour tout ce qui porte l'enseigne de la volupté,

sévère juscpTà l'injustice à l'égard de Corneille et de Shake-

speare; délicat à l'excès sur la pui-clé du langage, mais intolé-

rant sur tous les élans de l'imagination; et ne pouvant jiar-

donner, dans le style, le défaut de ito/jlcsse, de (juelques (|ualités

qu'il soit racheté.

Depuis son retour d'Angleterre, il avait élu domicile à Paris,

chez la comtesse de Fontaine-Martel, « la déesse de l'hospitalité »

.

Elle l'hébergea dans son appartement voisin du Palais-Roval,

et lui fournit jusqu'à un théâtre domestique, oîi Voltaire jouait

EriphyJe avec ses amis. Elle mourut. Voltaire aida, força même
un peu cette philosophe à mourir très catholiquement, par

crainte de mauvaise aventure. Il la pleura à sa façon. « J'ai

perdu, dit-il, une bonne maison dont j'étais le maître et qua-

rante mille livres de rentes qu'on dépensait à me divertir '. » 11

alla s'établir dans une laide maison de la très laide rue du

Long-Pont, et vécut là quelque temps retiré. Mais sa solitude

laborieuse fut quelquefois interrompue par des visiteurs du

grand monde. Les dames de ce temps-là ne s'interdisaient

aucune curiosité. C'est ainsi qu'il fut surpris chez lui, entre

autres aventures, par la personne (jui allait devenir son associée

d'études et la compagne de sa vie pendant quinze années.

///. — Voltaire et la îuarquise du Châtelet

(ij33-iy4g).

Voltaire à Cirey. Alzire. Le Mondain. — Gabrielle-

Emilie, fille du baron de Breteuil, née le 17 décembre 1706,

épouse du marquis du Châtelet, n'en était pas à sa première

galanterie lorsqu'elle vint surprendre Voltaire dans son domicile

<le reclus, rue du Long-Pont, en 1733. Elle comptait déjà parmi

1. Lettre à M""' la «luchesse de Saint-Pierre. l'33.
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les innombrables conijurfes du célèbre iluc de Richelieu. C'était

une personne fort instruite et néanmoins d'un naturel passionné,

<jui prenait tout à l'ait au sérieux les passions qu'elle cherchait

à inspirer : car elle n'était pas plus désintéressée des succès de

son sexe que des autres, et elle aurait fait volontiers de l'amour

le fond de sa vie, si les mathématiques n'étaient venues la par-

tager. Mais, par une activité infatig^able, elle trouvait du temps

pour tout. Voici en quels termes, six semaines après sa mort,

Voltaire lui-même esquissait son caractère : « Une femme qui

a tra<luit et éclairci Newton, et qui avait fait une traduction de

Virgile, sans laisser soupçonner dans sa conversation qu'elle

avait fait ces prodig-es; une femme qui n'a jamais proféré un

mensonge; une amie attentive et courageuse dans l'amitié; en

un mot, un très grand homme, que les femmes ordinaires ne

connaissaient que par ses diamants et le cavagnole*; voilà ce

que vous ne m'empêcherez pas de pleurer toute ma vie^ ».

Que l'amitié et un deuil récent revendiquent leur part dans

cet éloge, soit; que l'expression un très grand homme ait quel-

que chose de démesuré, nous l'accordons; mais certainement

M"" du Châtelet fut une de ces femmes qui donnent un

démenti éclatant aux détracteurs des capacités de leur sexe. Elle

était née pour offrir à Voltaire tout ce qu'il pouvait désirer

dans une compagne de sa vie, à la fidélité près, dont il ne fai-

sait pas plus de cas que les g-ens du monde de son femps. Sa

liaison avec Voltaire demeura d'abord à peu près secrète, autant

,
que pouvait l'être une chose dont personne ne daignait se

cacher, et dont personne n'était scandalisé dans ce temps-là.

Un concours d'aventures fâcheuses força bientôt Voltaire de

s'éloigner. La tragédie d'Adélaïde Du Guesclin venait de tomber

brusquement (18 janvier 1734). On parodiait le Temple du goût

aux marionnettes et sur le Théâtre-Italien. Enfin, chose plus

grave, les Leth^es anglaises étaient brûlées par la main du bour-

reau au pied du grand escalier du Palais de Justice; et on infor-

mait contre l'auteur. 11 s'éloigna prudemment, traversa le camp

devant Philipsbourg, où toute la noblesse de France lui fît

accueil; et de là gagna Cirey, en Champagne; il résolut de

1. Jeu (le hasard fort à la mode alors dans le grand inonde.

2. Lettre à d'Arnaud, li octobre nw.



ET LA MARQUISE DU CHATELET 109

s'installer pour loiiiitonips dans le château <le M'"* du Cliàlclot.

On le voit donner des ordres pour la réparation de celte maison

<lélabrée, agir presque en propriétaire. Pondant ce temps, la

marquise fait des démarches pour lui à Paris. Voltaire obtint la

permission de revenir dans la capitale, à condition de ne plus

donner de sujet de plainte. La mercuriale du lieutenant de

police, où cette g-ràce était enveloppée (2 mars 17.3o), trouva le

poète occupé d'une œuvre qui n'était pas de nature à lui faire

une réputation de maturité digne de son âge (il avait en efiet

dépassé quarante ans). Il s'agfit du poème de la Pucelle, dont il

avait écrit déjà huit chants. Yoltaire se proposait apparemment,

après avoir doté son pays d'une épopée héroïque, de l'enrichir

•il'une épopée comique, afin d'être appelé à la fois le Yiririle et

l'Arioste de la France. Il a |)rétondu que l'idée de ce poème

badin était née d'une sorte de provocation ou de gag-eure, dans

un souper chez le duc de Richelieu, vers 1730. C'est ainsi que

Jeanne d'Arc, cette admirable fille, si digne d'inspirer un grand

poème national, est devenue l'objet des railleries indécentes

•d'un poète et d'un siècle sans pudeur. Voltaire n'a, pour ainsi

•dire, jamais cessé de travailler à ce poème favori, lequel ainsi

est devenu un cadre élastique où il a inséré successivement

toutes ses fantaisies bouffonnes, licencieuses, satiriques, au gré

de ses inspirations et de ses ressentiments de chaque jour.

L'auteur aurait voulu que ce poème demeurât secret, mais il

l'avait communiqué à tant d'amis avides de ce divertissement

grivois, que le secret devint celui de tout le monde. Le public

même, au moins celui des gens de lettres, se servit quelquefois

de ce poème comme d'une sorte de corbeille où chacun pouvait

jeter ses petits papiers. Tant de plumes, en fait de méchancetés

-et d'impertinences, ont collaboré avec Yoltaire, qu'il s'est vu

souvent en danger de payer autant pour les sottises des autres

que pour les siennes. Au moins c'est ce qu'il prétend.

Il était de retour à Paris le 30 mars 1733. Mais il n'y jiut pas

tenir longtemps. Soit que la Pucelle fît parler d'elle, soit par

<juelque autre raison, il crut bon d'aller prendre à Lunéville l'air

de la cour de Lorraine, où n'était pas encore établi le roi déchu

de Pologne, Stanislas Leczinski, père de la reine de France. Il

s'y occupa de travaux de physique. Cette science commençait à

I
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être à la mode : de grandes dames, entre autres la nouvelle

duciiesse de Richelieu, qui le traitait en ami, se piquaient de

soutenir en conversation des thèses sur la Philosopitte de

Newton'. La marquise (hi Chàtelet tenait la tète dans ce chœur

d'adoratrices du grand Anglais. Elle s'était constituée l'élève de

Maupertuis et de Clairaut; elle étudiait la géométrie et la phy-

si(|ue avec ces deux savants illustres, et, dans un commerce

assidu avec le premier, elle devenait, ainsi que Voltaire, un

néophyte fervent du nowtonianisme. Bientôt les deux amants

rivalisèrent de zèle pour l'attraction, et contre les tourbillons

de Descartes. Quand ils se trouvèrent réunis, et comme en

ménage, à Cirey, le château fut en partie transformé en labora-

toire de physique, et chacun des deux associés se mit de son

côté à écrire sur cette matière.

Voltaire en fut un peu distrait par sa tragédie de la Mort de

César, et par les polémiques où elle l'engagea. N'ayant j)U plier

les comédiens à ses idées sur la manière large et libre de Sha-

kespeare, qu'il se flattait d'avoir imité dans cette tragédie, il

obtint du proviseur du collège d'Harcourt qu'elle fût jouée par

les élèves à la distribution des prix, le 11 août 1735. Il fut

enchanté de ces jeunes acteurs, et il eut un auditoire à souhait,

même de gens du monde et de la cour.

L'auteur avait en même temps une autre tragédie toute prête :

c'était Alzire, laquelle, représentée le 27 janvier 1736, obtint le

plus grand et le })lus légitime succès. Elle fut mêmejouée deux

fois à la cour. La même année, on jouait la comédie de VEnfant

prodigue (10 octobre 1736). Voltaire, cependant, se présentait

sans succès à l'Académie française. Un procès scandaleux

avec son libraire, des démêlés bruyants et injurieux entre lui

et l'abbé Desfontaines, personnage suspect, que Voltaire pré-

tendait avoir autrefois sauvé du bourreau, et qu'il traînait alors

dans la boue pour punir son ingratitude; tout ce bruit, tout cet

éclat déconsidérait le poète, et effrayait l'Académie.

lletiré à Cirey, Voltaire se vantait d"y vivre heureux. Il en

avait fait avec son amie une résidence enchantée, sur laquelle

même des fables commençaient à courir le monde. La publica-

i. LcUrc au duc de Richelieu, 30 sept. 1734.
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li(»ii (le la jx'lilc jàrcc tlii Mondain trouljla ce bonheur. L'aiilfur v

soutenait, comme par haclinag^e, une morale qui était bien le fond

(le la sienne. Il justifie le luxe contre les moralistes sévrrrs,

comme l'origine des ai'ts utiles à la prospérité puhlicjue, et la

source des plaisirs pour les particuliers. Cette pièce scandalisa

les dévots par certaines railleries irrévérencieuses, et par des

attacjues personnelles. Il agg^rava son tort par une Défense du

Mondain, satire plus acre que la précédente, mais publiée sous

l'anonyme. On cria à l'irréligion, et le ])Ouvoir crut devoir

prendre la défense des mœurs publiques. Le Mondain fut déféré

au garde des sceaux, M. de Chauvelin. L'auteur fut averti qu'il

avait tout à craindre. A Circy, on décida qu'il devait s'enfuir.

Premières relations avec Frédéric II. Mahomet.
Mérope. — Le prince royal de Prusse, Frédéric, lui oiï'rit un

asile près de lui. Ce fut sa première tentative pour s'emparer

de ce brillant esprit, dont il était, à la lettre, amoureux. Mais

M"" du Chàtelet craignit les dangers de la cour de Prusse, où

le jeune prince lui-même n'était guère en sûreté sous les yeux

de son terrible père, le roi Frédéric-Guillaume, fort ennemi des

sentiments qui formaient le lien entre son fils et l'auteur du

Mondain. D'autre part, on préparait à Amsterdam une édition

complète des œuvres de Voltaire. Il avait à y surveiller l'im-

[tression de son Essai sur la philosophie de Newton, fruit de sa

retraite studieuse auprès de M"^ du Chàtelet. On décida qu'il

irait chercher sa sûreté en Hollande. « Je fais, écrit-il à Thié-

riot, par une nécessité cruelle, ce tjue Descartes faisait par goût

et par raison ; je fuis les hommes parce qu'ils sont méchants. »

Mais il revint bientôt, ne pouvant plus se passer de Cirey, où

d'ailleurs les distractions affluaient, avec les visites ; on héber-

geait M™'' de Grafligny, l'auteur de Cénie; des savants comme
Bernouilli, Maupertuis, Clairaut. On avait un théâtre; on y

jouait les pièces de Voltaire. Le poète et M"" du Chàtelet con-

couraient séparément à l'Académie des Sciences par un mémoire

sur la propagation du feu, et manquaient le prix l'un et l'autre.

Voltaire entretenait une correspondance assidue avec le prince

royal de Prusse, et corrigeait patiemment ses vers français.

Devenu roi enfin (31 mai 1740), Frédéric H se hâtait d'écrire à

Voltaire :

i
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« Mon cher ami, mon sort est chang-é... Ne voyez en moi,

je vous ])rie, qu'un citoyen zélé, un philosophe un peu scep-

tique, mais un ami véritahlement fidèle. Pour Dieu, ne m'écrivez

qu'en homme, et méprisez avec moi les titres, les noms et tout

réclat extérieur. »

On peut deviner le ravissement de Voltaire. Le roi lui assigna

un rendez-vous dans ses Etats de Clèves, et c'est là que se ren-

contrèrent, le 11 septemhre 1740, les deux plus grands hommes
du wHi^ siècle, dans toute l'ardeur quelque peu comique de

leurs sentiments réciproques. L'entrevue fut courte, et inspira

aux deux parties le désir de contracter une plus durahle union.

Ils se revirent en effet deux mois plus tard, à Rheinsberg-,

pendant six jours. Voltaire caressait un g-rand dessein : celui

de négocier une étroite amitié entre Louis XY et Frédéric.

Mais celui-ci demeura impénétrable ; et l'entrevue se passa

toute en fêtes et en compliments.

A son retour, Voltaire fit jouer Mahomet. Il annonçait depuis

longtemps à ses amis cette tragédie, déjà conçue dans le temps

où l'acteur La Noue jouissait du succès de son Mahomet II.

« Que diriez-vous, écrit Voltaire à son confident d'Argental ', si

je vous envoyais bientôt Mahomet /'='? »

Cette tragédie eut d'abord pour titre le Fanatisme : elle devait

inspirer l'horreur de cette épouvantable passion, et surtout

donner à entendre qu'un fondateur de religion, fût-il même un

grand homme, n'en est pas moins, pour l'ordinaire, un fourbe,

un hypocrite, un scélérat de sang-froid. Ce fut là le premier

grand manifeste de Voltaire contre le fanatisme, qu'il savait fort

bien distinguer de la religion, quand il le voulait, mais qu'il se

plaisait davantage à confondre avec elle. La longue lettre

adressée au roi de Prusse (décembre 1740), en vue de justifier

le dessein de sa pièce, montre bien sur ce point son adresse et

sa mauvaise foi. Mais l'achèvement de Mahomet fut long. Enfin

cette pièce ayant été terminée à Bruxelles, où Voltaire avait

rejoint M""^ du Chàtelet (6 janvier 1741), le couple se transporta

à Lille, pour y voir la nièce du poète. M"" Denis, qui faisait,

dans cette ville, assez grande figure avec son mari, commissaire-

i. 2 avril i:39.
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ordonnateur des guerres. Là se trouvait l'autour de Mahomft II,

La Noue, avec une bonne troupe dont Voltaire avait voulu

assurer les services au roi de Prusse, qui n'en voulut pas faire

les frais. Mécontent des acteurs de la Comédie-Française, Vol-

taire s'avisa de confier sa tragédie à La Noue, dût-il, à son tour,

« passer pour un auteur de province ». Les « deux Mahomet

s'embrassèrent », et l'airaire fut conclue. Jamais Voltaire ne fut

plus content de ses acteurs, ni de son public. Il y eut une

représentation exprés chez l'intendant « en faveur du clerg-é,

qui a voulu, dit-il, absolument voir un fondateur de religion ».

Mon sort, ajoute-t-il, « a toujours été d'être persécuté à Paris,

et de trouver ailleurs plus de justice ». Dans un entr'acte,

l'auteur reçut une lettre du roi de Prusse, qui lui faisait part

de sa victoire de Moiwitz : il en donna lecture à l'assemblée,

(]ui se mit à battre des mains avec frénésie. Ces applaudisse-

ments s'adressaient-ils à l'ami de Frédéric, ou à Frédéric lui-

même? Quoi qu'il en soit, le nom du roi de Prusse commençait

à devenir étrangement populaire en France, et certainement

Voltaire y était pour beaucoup. Pendant bien des années, les

Français se firent un singulier plaisir d'exalter cet ennemi de

leur pays, pour blesser leur propre gouvernement : c'était, nous

voulons le croire, le roi philosophe qu'on se plaisait à opposer

au roi Louis XV ; mais quel sot plaisir! Cela prouve que Voltaire

menait déjà l'esprit du public.

Au mois d'août de l'année suivante (H Ï2), Mahomet parut sur

la scène parisienne, en présence « des premiers magistrats de

la ville, de ministres même » ; et tous jugèrent, après le car-

dinal de Fleury, « que la pièce était écrite avec toute la circons-

pection convenable, et qu'on ne pouvait éviter plus sagement

les écueils du sujet », Néanmoins bien des gens trouvèrent là

« des traits hardis contre la religion, le gouvernement et la

morale établie », Le procureur général, Joli de Fleuri, écrivit

même que, pour avoir composé une pareille pièce, il fallait

« être un scélérat à faire brûler », Le premier ministre, intimidé

par la clameur publique, se ravisa, et Voltaire fut invité à retirer

sa tragédie. « Puisque me voilà, dit-il', la victime des jansénistes,

1. Lettre du 22 août 1742, à d'Argental

Histoire de la lancue. VI. 8

m.
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je dédierai Mahomet au pa[)e, et je compte être évoque m partihus

infidelium, attendu que c'est là mon véritable diocèse ». En effet,

il adressa cette tragédie au pape lienoîl XIV, qui l'accueillit avec

la courtoisie ordinaire de la cour de Rome. Ainsi Voltaire

savait se jouer de tout le monde, et mettre, au moins en appa-

rence, le pape même dans son jeu.

Le cardinal Fleury mourut (29 janvier 1743). Voltaire, qui se

vantait à tous (plus ou moins sincèrement) d'avoir été son ])ro-

tégé, voulut devenir son successeur à l'Académie. L'occasion

était favorable. Le 20 février, les comédiens français représentè-

rent Mérope, cette tragédie sans amour que Voltaire, depuis

long-temps, rêvait décomposer. Ce fut un triomphe sans ég-al, et

dont lui-môme ne peut parler sans une sorte d'enivrement. Il

n'en échoua pas moins à l'Académie le mois suivant, par la coa-

lition du haut clergé avec le ministre Maurepas. Vainement il

avait protesté de ses sentiments religieux dans une lettre à l'Aca-

démie, et renié les Lettres philosophiques dans une lettre à Boyer,

ancien évêque de Mirepoix, très influent à la cour et dans l'Aca-

démie. Personne ne l'en avait cru.

Pour calmer son dépit, le comte d'Argenson et le duc de

Richelieu, d'accord avec la favorite M"" de Chàteauroux, le

firent charger d'une sorte de mission diplomatique auprès de

Frédéric. Le 30 août 1743, il arrivait à Berlin. Le Roi l'ac-

cueillit à merveille, l'emmena chez sa sœur, la margrave de

Baireuth, Wilhelmine, qui fut bientôt « sœur Guillemette »

pour le poète. Elle traita Voltaire comme un membre de sa

famille, ou plutôt de sa confrérie; car la princesse était philo-

sophe. Les petits princes d'Allemagne commencèrent alors à

devenir les admirateurs de Voltaire ou plutôt ses courtisans. Il

jouissait délicieusement de cet encens.

Voltaire à la Cour et à l'Académie.— Rentrer en France,

au sortir de l'Allemagne, c'était pour lui retomber de bien haut.

Accoutumé, pendant quelques semaines, à traiter de pair avec

des tètes couronnées, il se voyait réduit à faire sa cour à des

ministres. Il voulut donc avoir des titres honorifiques, qui le

missent hors de la condition des gens de lettres. Mais il fallait

pour cela trouver moyen de plaire au monarque. Le duc de

Richelieu lui en fournit l'occasion en le chargeant de composer
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un divertissement [xmr les fêtes «lu ni;iri;ii.'(' dr l'infante d'Es-

paene avec leDau|diin. Voltaire travailla dix mois à la Princesse

de Navarre. « J'aurais mieux aimé, écrit-il', faire une tragédie

qu'un ouvragre dans le i;oùt de celui-ci. » Mais il fallait une

pièce oîi tous les arts eussent l'occasion de s'exercer pour le

plaisir de la fiiliiro Dau|diino. Voilà pouripioile poète philosophe

ne dédaig-na jKtint de composer un opéra-comédie-ballet. La

Princesse de \avarre fut rejirésentée aux fêtes du mariage à

Versailles, sur un théâtre construit exprès, le 23 février 1745;

et une seconde fois deux jours après.

Deux mois ne s'étaient pas écoulés, que le roi accordait au

poète, verbalement, la première charge vacante de gentilhomme

ordinaire de sa chambre, et par brevet du l*"" avril 1745, celle

d'historiographe de France, avec 2 000 livres d'appointements

annuels. Louis XV ayant gagné, à quelques semaines de là, en

personne, la bataille de Fontenoi, l'historiographe en vers

devance tous ses concurrents pour lancer, presque au lendemain

de la victoire, son Poème de Fontenoij. En quinze jours, il s'en

t'ait dix éditions; et nuit et jour, l'auteur travaille, sur les

renseignements qui lui arrivent, à compléter lénumération des

personnages qui ont joué un rôle dans cette grande journée:

il faut bien que tout le monde soit content. Le duc de Richelieu

reçoit presque tout l'honneur de la victoire, aux dépens du

maréchal de Saxe, ainsi que le remarque Grimm-: et le poème

est dédié, comme il convient, au Roi : « C'est, lui dit l'auteur,

une peinture fidèle d'une partie de la journée la plus glorieuse

depuis la bataille de Bouvines ».

L'année suivante, l'établissement de M""' de Pompadour à la

cour mit le comble à la bonne fortune de Voltaire. Il avait été

de ses amis bien avant qu'elle ilevînt la maîtresse du Roi, et

elle n'était point oublieuse. Elle aimait les philosophes, les

artistes, les gens de mérite en tout genre. Voltaire célébra

son avènement avec enthousiasme, et s'en réjouit très haut

« comme citoyen ». Il devenait entin un sujet académique, aus-

sitôt qu'on sut qu'il était bien vu de la maîtresse du Roi.

Il fut élu à l'Académie française en remplacement du pré-

1. Lettre au duc de Richelieu, 17 li.

1. Correspondance littéraire, année 11 lo.
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sident Bouhier (2."» avril 1740). ('e no fut pas sans démarches

(le sa part, (piolipTil eût aHecté do n'y [)oint tenir. C'est môme
à cette occasion qu'il écrivit au P. do la Tour, principal du

coUèg'c Louis-le-Graud, cette fameuse lettre en l'honneur des

Jésuites, que Condorcet lui reproche comme une faihlesse.

Les Jésuites étaient en elTot une puissance qu'il était bon de

ménager. Voltaire, j)0ur assurer son élection, se para de la

lettre du pape, qu'il avait reçue à propos de Mahouiel, do

l'estime de plusieurs cardinaux et do la fav(nir du roi; il renia

([{} nouveau les Lettres philosopliiques, et se montra [trèt à porter

la g-uerre dans le camp des jansénistes. Ce (jui |)rouva que ces

démarches n'avaient pas été superflues, c'est que son élection

fut vivement attacjuée, comme si c'eut été un scandale que

l'auteur de la Henriade et de Zaïre fût de l'Académie.

Le discours de réce]»tion de Voltaire à l'Académie (9 mai 1746)

est du nombre de ceux qui comptent dans l'histoire des lettres.

Il y chercha les titres de la langue française pour s'imposer aux

nations étrangères. Il en esquissa rapidement Thistoire et mit

(Ml lumière les (jualités de notre langue et de nos princi]»aux

écrivains. C'était \u\ discours pour les étrangers plus que pour

les Français. Il avait des raisons personnelles ])our recheicher

l'approbation des étrangers plus que celle de ses compatriotes ;

mais il faut reconnaître que si la langue française est devenue

en ce temps-là, pour ainsi dire, universelle, c'est un éclatant

service dont nous lui devons tous une reconnaissance inoubliable.

Dans ce remarquable discours, il n'oublia pas l'éloge de ses

contemporains. Sans nous arrêter à ceux qu'il fit de certains

membres présents, tels <jue Crébillon, qu'il traite comme « son

maître » dans l'art de la tragédie; l'abbé d'Olivet, qui fut tou-

jours son ami; le [(résident Ilénault, dont il loue VAbrégé cJiro-

nologi(jue en termes des plus llalteurs; son Iutos, le duc de

Richelieu, dont il associe très naturellement la gloire à celle du

roi; sans nous arrêter, dis-je, à tous ces compliments qu'il dis-

tribue avec autant de grâce que de libéralité, nous devons

signaler la mention habilement introduite qu'il fait d'un jeune

ami, d'un écrivain encore inconnu, dont il admire le caractère

autant que le talent, et qu'une mort prématurée allait faire

disparaître avant qu'il eût joui de la gloire qu'il avait toujours
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'recliei'('ln''(' en vain. L'aniilir, rcstinic de Voltaire jiour Vau-

venarg-ues fait honnenr à l'un cl à lautre.

La grande faveur do Voltaire en cour ne devait pas durer

loni^temps. 11 Idessa le Hoi par un niadriiial inipei'tinent adressé

à la nianjuise de l*onipadour. 11 se blessa lui-même de la l»ien-

veillance que Louis XV et la marquise témoignaient hautement

à Crébillon, son rival. La|iremière représentation de Sémiramis

xivait été donnée à la Comédie-Franeaise le 20 août 1748.

Sémiramis occupe une place imjiortante dans le théâtre de

Voltaire et dans l'histoire de la tragédie. L'auteur y faisait

reitaraître l'oiuhre mal accueillie jadis dans Éri/iliijlc. 11 voulait

introduire sur la scène française des spectacles nouveaux et

une variété de mouvements dont il avait vu l'exemple dans le

théâtre de Shakespeare. ^lais il fallait changer d'ahord les habi-

tudes et la décoration de notre théâtre; il fallait chasser du

plancher de la scène les spectateurs qui l'encombraient. Cette

réforme fut commencée par la libéralité du roi, et achevée dix

ans plus tard par des constructions nouvelles que fit exécuter le

-comte de Lauraguais. Ainsi, nous devons à la ténacité de Vol-

taire et à son initiative la suppression (l'un abus qui nuisait

singulièrement aux progrès de la jioésie dramatique.

La représentation de Séiniinmis ne se passa d'ailleurs pas

sans oraces. Crébillon était l'auteur d'une tragédie de même
nom (1717). Les partisans du vieux poète formèrent une cabale

pour faire tomber la pièce de son jeune rival : ils acquirent en

cette journée le surnom de « soldats de Corbulon ». Mais Vol-

taire opposa cabale à cabale, et la sienne obtint une victoire

fort disputée. Voltaire, qui ne voyait dans Crébillon qu'un écri-

vain « gothique et barbare », résolut d'ensevelir cette renommée

usurpée, en refaisant une à une toutes les tragédies de son

rival, et d'abord son Catidna, qu'il avait lui-même qualifié de

divin en écrivant à l'auteur.

Pendant qu'il défendait à Paris Sémiramis, M"" du Chàtelet,

alors à Plombières, et à bout de constance, lui donnait un

successeur dans la personne de Saint-Lami)ert, jeune officier

poète qu'elle avait rencontré à la cour de Lorraine. Voltaire se

fâcha d'abord, voulut se séparer. Mais la dame lui expliqua les

choses si franchement et par de si bonnes raisons, qu'il se

i
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radoucit vite, demanda pardon à son heureux rival, et s'arrangea

d'un ménage à trois. Il recommanda môme les poésies de Saint-

Lambert à Frédéric II, et il écrivit des vers où il associait de la

façon la plus galante les noms des deux nouveaux amants.

Mais à la suite de sa liaison avec Saint-Lambert, M"'" du

Châtelet était devenue enceinte. Le bon roi Stanislas lui céda,

au château de Lunéville, l'ancien appartement de la reine, pour

y faire ses couches plus à l'aise. C'est là qu'elle fut surprise le

4 septembre 1749, tandis qu'elle travaillait à un grand ouvrage

qu'elle avait hâte d'achever, sur les Princij^es mathématiques de

la pliilosophie naturelle. Voltaire annonça gaiement sa délivrance

à tous ses amis. Peu de jours après, elle était morte, par les

suites d'une imprudence (10 septembre 1749). Le désespoir de

Voltaire fut d'abord aussi grand que s'il n'avait pas eu à se

plaindre d'elle. « Souffrez, écrit-il à M"" du DefTand, que j'aie

la consolation de pleurer à vos pieds une femme qui, avec ses

faiblesses, avait une âme respectable. » Mais il avait sur le

métier son Calilina, et son naturel n'était pas fait pour suc-

comber au chagrin. M'"" du Châtelet ne fut pas longtemps

pleurée : les femmes ne l'aimaient guère, et personne, en

France, ne s'aperçut qu'on eût perdu « un très grand homme ».

IV. — Voltaire et Frédéric II.

Voltaire à Potsdam. — La mort de M™" du Châtelet

devait livrer la personne de Voltaire a un créancier opiniâtre,

qui la réclamait depuis longtemps. Frédéric II paraissait autorisé

par le philosophe lui-même à le considérer comme sa propriété,

après les protestations de tendresse que celui-ci lui avait tant

de fois prodiguées.

Voltaire s'était cependant installé à Paris, comme s'il ne son-

geait nullement à quitter cette ville. Préoccupé d'effacer la

gloire de Crébillon, après avoir ébauché en huit jours un nou-

veau Calilina ou Rome sauvée, il se mit à composer un Oreste,

pour l'opposer à VÉlectre de son rival. Oreste n'obtint pas

un succès éclatant àla première représentation (12 janvier 1750).
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L'auteur ne s'épargna pas iiour faire réussir sa frag^éilic Sou

content des applaudissements (jui parlaient de la salle, il se leva

dans sa loge, et cria au parterre : « (](^urage, braves Athéniens,

c'est du Sophocle! » Il se démena même si hi<'n ([u'il Ht scan-

dale, et fut oblig-é de s'esquiver de la salle. Il mit sa pièce

sous le patronage de la duchesse du Maine, (juil conjura de

défendre, avec cet ouvrage, la véritable simplicité dont les

Athéniens avaient donné le modèle. Se faisait-il lui-même assez

illusion pour croire ce qu'il disait? Du moins il attaquait fort

bien les intrigues romanesques de Crébillon et des autres tragi-

ques français. Il donnait aussi d'excellents conseils sur la

déclamation à M"° Clairon, (juil appelait la « divine Electre ».

Mais il était en général fort mal satisfait du personnel de la

Comédie-Française, et cherchait toujours aie remplacer par des

acteurs de sa façon. C'est ainsi qu'il lit jouer chez lui, par ses

amis, Mahomet et Rome sauvée. Dans cette dernière pièce, il

crut avoir vengé la mémoire de Cicéron, outrageusement défi-

gurée dans le Catilina de Crébillon.

Frédéric II, las des retards que Voltaire apportait à l'accom-

plissement de ses désirs, voulut sans doute le piquer, en appe-

lant près de lui le jeune d'Arnaud, qui lui avait été déjà recom-

mandé par Voltaire lui-même. Le roi se donna le malin plaisir

d'adresser à ce jeune poète une épître où il le louait sans mesure

aux dépens de l'auteur de Zaïre et de Mahomet. Cette pièce fut

colportée, et mit Voltaire en fureur. Il se résolut aussitôt à

partir ])0ur Berlin. Il demanda, dil-il, « au plus grand roi du

Midi la permission d'aller se mettre aux pieds du plus grand roi

du Nord ». Louis XV, avec sécheresse, lui répondit « qu'il pou-

vait partir quand il voudrait », et lui tourna le dos. M°" de

Pompadour le chargea de ses humbles compliments pour le roi

de Prusse. Le 18 juin l"oO, il partait pour le royaume de Fré-

déric II, et le 10 juillet il était à Potsdam.

Qu'allait-il faire en Prusse? Il ne le savait pas bien lui-

même. Il ne voulait pas sans doute échanger la servitude de la

cour de France pour celle d'une cour étrangère. Mais il se

promettait de ne s'attacher qu'autant qu'il lui plairait. Frédéric

ne s'expliquait pas clairement sur ses desseins. Il promettait la

plus grande liberté, sans autre office que de corriger ses vers;
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et il donnait une pension annuelle de 20 000 livres, le cordon

de l'ordre du roi, et la clef de chambellan. Voltaire avait su

bien faire ses conditions.

Néanmoins, quand il quitta ses amis, son cœur se serra, et

ceux-ci lui remontraient son imprudence. Mais quoi? Ne trou-

verait-il pas, auprès du roi philosophe, l'amitié la plus déli-

cieuse et la liberté de donner cours à toutes ses hardiesses de

parole ou de plume? 11 aurait bien voulu encore emmener sa

nièce M""" Denis et lui faire assurer une bonne pension. Mais

Frédéric répondit qu'il « ne demandait pas M'"° Denis ».

La manière dont il fut reçu en Prusse dissipa d'abord toutes

ses inquiétudes, et le remplit même d'enthousiasme. Il fut

accueilli par des fêtes, et nous savons si ce philosophe était

insensible aux plaisirs et à l'éclat extérieur.

« Cent cinquante mille soldats victorieux, point de procu-

reurs, opéra, comédie, philosophie, un héros philosophe et

poète, grandeur et grâces, grenadiers et muses, trompettes et

violons, repas de Platon, société et liberté! qui le croirait? tout

cela est pourtant très vrai '... »

Une des choses qui le frappèrent le plus vivement fut un

carrousel, « digne en tout de celui de Louis XIV ». Cette magni-

ficence l'émeut plus qu'on ne le supposerait. « Qui aurait dit, il

y a vingt ans, que Berlin deviendrait l'asile des arts, de la

magnificence et du goût"? »

Mais ce qui le charme le plus, ce sont ces « banquets de

Platon », où l'on peut dire tout ce qu'on veut, même quelque-

fois, paraît-il, des choses sérieuses. Entouré de gens d'un

esprit vif et hardi, la plupart Français, dont il avait voulu se

faire un cercle d'amis, Frédéric, digne de présider à ce cénacle,

encourageait la gaieté et stimulait l'incrédulité. Malheureuse-

ment une société de gens de lettres ne vit pas longtemps sans

querelles, surtout quand ils en viennent à exercer leur esprit

aux dépens les uns des autres. Si quelqu'un pouvait égaler

Voltaire en malice, c'était Frédéric. L'esprit dut pétiller dans

ce cercle, mais l'amitié n'y pouvait pas durer longtemps. Le

roi ne ménageait pas toujours ses convives, et le poète sentait

1. Lettre à d'Argcntal, 24 Juillet HSO.
2. Lettre au maniuis de Thihouville, 1" août.
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tjuil n'est jt;is pnulciil (r.ivdii" pins dCspiit (jn nn ailvfi'saiic

« (jui coinni;ui(lr à cciil ciiKinanlc iiiillr liominos ». Pendant les

premiers temps, et dniant la Innc de miel de lenr union, Vol-

taire ne le trouva qu aimable. Mais cela devait infailliblement

se brouiller.

Frédéric logea Ion! d'abord Voltaire dans son palais, où il

lui assigna l'appartement du maréchal de Saxe. « On avait

voulu, dit celui-ci, mettre l'historien dans la chambre du héros. »

Les commodités, pour le commerce entre les deux amis, étaient

extrêmes. Voltaire navait qu'à jiasser de son appartement dans

celui du roi, et Frédéric avait banni de chez lui tous les offices

et tous les usages de cour. Le poète avait à lui tout son temps,

hormis les moments employés à redresser les fautes de versifi-

cation ou de langue française que le jtrince ne pouvait guère

éviter dans ses vers improvisés au milieu de tant d'afîaires.

Son cœur et son espi'it débordaient de joie. Il avait en Prusse

ce que ni lui ni personne n'aurait jamais pu trouver en France.

Mais tout bonheur est exposé à se gâter. Les caractères ne se

trouvent pas toujours compatibles autant qu'on l'avait <rn

<rabord. Frédéric voulait qu'on le traitât en homme, mais il se

retrouvait bien vite roi. Voltaire lui disait Votre HiuMuiité, au

lieu de Votre Majesté; mais en jouant avec lui étourdiment, il

ilut sentir quelquefois la grilTe du lion. Lui-même, Voltaire était

doué de l'esprit le plus gracieux du monde; mais il ne suppor-

tait aucune résistance à ses désirs, et voulait toujours demeurer

le maître, ainsi que Frédéric. Il était impossible que ces deux

caractères ne se heurtassent pas un jour ou l'autre.

Les gens d'esprit rassemblés autour de la table du roi avaient

aussi leurs prétentions et leurs jalousies. La faveur éclatante

-que le roi témoignait, justement d'ailleurs, au dernier arrivé, ne

pouvait manquer de piquer quelques-uns des anciens. Mauper-

tuis, comme président de l'Académie de Derlin, se donnait

certains airs d'importance, et passait pour quelque peu despote.

Dans ce cercle, il y avait peu de sages, quoique tous fissent pro-

fession d'être philosophes. Le plus fou de tous était La Mettrie,

matérialiste alTecté, (jui réjouissait la société par ses boutlon-

neries d'une inqiiéb' extravagante. « Ses idées, écrit Voltaire',

1. A M°" Denis. novembre l'oO.
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sont iiii feu (rarlifîcc toujours en fusées volantes. Ce fracas
'

amuse un demi-quart d'heure, et fatigue mortellement à la

longue. » L'émulation d'esprit l)rouilla Voltaire avec Mauper-

tuis, et les bavardaiics de La Mettrie le brouillèrent avec le roi

lui-même. Mais il n'était guère possible qu'il n'arrivât pas

quelque chose de ce genre.

Frédéric adressa au roi de France une demande en forme

pour garder Voltaire. Louis répondit qu'il « en était fort aise »,

et dit à ses courtisans que « c'était un fou de plus à la cour du

roi de Prusse et un fou de moins à la sienne ». Voltaire fut très

piqué d'avoir été cédé si facilement. C'est alors qu'il contracta

ce qu'il appelle plaisamment son mariage avec le roi de Prusse :

« Je n'ai pas pu m'empècber de dire oui. 11 fallait bien finir par

ce mariage, après des coquetteries de tant d'années. Le cœur

m'a palpité à l'autel '. » Dans une longue lettre au duc de

Richelieu, il essaie de prouver qu'il avait été trop malheureux

dans sa patrie ^ Mais sera-t-il heureux dans sa nouvelle union?

Il n'en sait rien. Il se croit sûr au moins du caractère du roi de

Prusse. Mais il ne se défie pas assez du sien.

11 jouit d'abord d'une importance et d'un crédit dont il était

très flatté. Mais comme il ne pouvait jamais s'en tenir à ce

qu'il avait, il voulut s'enrichir par un coup de bourse et se mit

en relation avec un banquier juif, nommé Abraham Hirsch (ou

Hirschell), qui dut acheter pour lui des titres dépréciés, afin de

se les faire rembourser au pair. L'opération sur ces titres était

interdite. Voltaire brava les défenses, mais ne put réaliser son

opération : le Juif lui fit défaut. Un procès survint entre eux.

Ils s'accusèrent mutuellement de friponnerie. Voltaire traduisit

son adversaire en justice; et il ne paraît pas que les juges aient

jamais vu bien clair dans cette affaire très embrouillée. Le juif

fut condamné aux frais du procès, mais Voltaire ne fut loué de

personne et resta compromis dans une affaire assez louche, qui

excita un moment conire lui l'indignation du Roi.

Voltaire commençait peut-être à sentir que, pour un homme
de son caractère, la paix n'était pas plus assurée en Prusse

qu'en France. Une confidence d'un fou le mit dans une agitation

1. Leltre à M""" Deiiiri, 13 oclolire I7oO.

2. Lettre ù lUclielieu, août l'tiO.
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nouvollo. La Mctli'ic (ini, à lilrc de l)ounon, jouissait (k- la

familiarih' ilii roi, rapporta au philosophe «juc, dans un oiitro-

ticn avec ce prince sur Voltaire lui-nièiiie, il avait entendu de

sa bouche cette parole : « J'aurai hesoin de lui encore? un an au

[)lus; on presse l'oranfre et ou en jette l'écorce. » Ce mot fit sur

Voltaire l'effet d'un coup de foudre; il se le (il répéter plusieurs

fois. Quoi? c'était là toute l'amitié de ce j)rince qu'il adorait? Et

son Marc-Aurèle n'était, comme un homme ordinaire, qu'un

trompeur? Il ne s'en était jamais douté : quelle naïveté de la

part d'un si grand sceptique! Dans son bouleversement, il com-

muniqua son chagrin à sa nièce, qui lui envoya le conseil de

partir de Berlin au plus vite. Mais il était retenu ' par deux édi-

tions en train, l'une de ses Œuvres, que le libraire Wclther

publia à Dresde en 1752; l'autre, de son Siècle de Louis Xi]\

qu'il faisait imprimer à Berlin, ne croyant pas qu'on soulTrirait

en France une histoire « vraie » du plus grand roi de la

France ^ Il était toujours inquiet au sujet de sa Pucelle, qu'il

n'avait pu refuser aux instances du prince Henri, et qui par suite

courait le monde. Il pensait, comme beaucoup de personnes, que

cet ouvrage ne s'accordait guère avec « ses cheveux gris et son

Siècle de Louis XIV ». 11 se croyait donc obligé de rester encore-

quelques mois oîi il était.

Cependant la société des amis du roi de Prusse s'éclaircissait

à vue d'œil. La Mettrie disparut le premier, victime de sa glou-

tonnerie et de ses bravades en médecine. Voltaire ne le regretta

j)as; mais il fut (qui l'aurait cru?) un peu choqué de l'éloge

public que le roi fit de ce matérialiste déclaré, qui, en mourant

d'indigestion, demanda qu'on l'enterrât dans le jardin de la

maison où il se trouvait à ce moment. Frédéric, se plaisant à

braver l'opinion publique, composa lui-même l'oraison funèbre

de sonboutTon, et la fit lire à son académie par son secrétaire,.

Darget. « Tous ceux qui sont attachés à ce maître, dit Voltaire,,

en gémissent. Il semble que la folie de La Mettrie soit une

maladie épidémique qui se soit communiquée '\ »

Un autre Français, le chevalier de Chazot, insulté publiquement

1. Lettre à M""" Denis. 2 scptombre 1751.

2. Lettre au mareclial de Hiclielieu, 31 août 1151.

3. Lettre au mareclial de Hiclielieu, 27 janvier 1752.
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par Frédéric, fit le malade pour obtenir la permission d'aller à

Paris, et nerevintplus. Voltaire songeait à se dérober de la môme
façon. Tout en cacbant au roi sa pensée, il comptait les vides

qui se faisaient autour de lui. Lord Tyrconnel, chez qui La Mettrie

était mort, ne lui survécut pas longtemps. Le comte de Rothem-

bourg-, intime confident de Frédéric, et redouté de ses amis,

mourut à son tour. Le secrétaire du roi, Darget, dont Voltaire

avait souvent employé les bons offices auprès de ce Marc-Aurèle

qu'il commençait à craindre, s'évada sous prétexte de maladie,

s'en alla .à Paris, et ne reparut pas.

Résolu à se libérer. Voltaire évita d'autant moins les que-

relles. Il n'en était plus aux caresses avec Maupertuis, dont il

avait déclaré « les ressorts peu liants », et dont il prétendait

n'avoir pu « apprivoiser la férocité ». Le président de l'Académie

de Berlin se donna un soir le tort de montrer plus d'esprit que

lui, et d'en laisser paraître sa joie. Voltaire trouva l'occasion de

sa vengeance dans une querelle académique. Maupertuis avait

fait entrer à l'Académie Kœnig, qu'il avait autrefois donné pour

répétiteur de physique à M™'' du Châtelet. Mais Kœnig publia

une prétendue lettre inédite de Leibniz, qui, si elle était authen-

tique, enlevait à Maupertuis la gloire de la découverte de son

fameux principe de « la moindre quantité d'action ». Le prési-

dent déféra Kœnig au jugement de son Académie, qui déclara

la lettre de Leibniz falsifiée. La sentence parut trop précipitée,

et la procédure incorrecte. Au milieu de la guerre d'écrits

auxquels cette afTaire donna lieu dans le monde savant. Voltaire

crut devoir prendre parti pour Kœnig contre le président. Mais

un redoutable antagoniste se mêla alors au débat : ce n'était

pas moins que le roi de Prusse, qui lança lui-même dans le

monde un factum, sous le titre de Réponse cVnn académicien de

Berlin, non signé, mais revêtu des armes du roi. Voltaire s'y

trouva fort maltraité. Puisque le monarque se mêlait de faire la

guerre littéraire, l'homme de lettres ne se crut pas obligé au

silence. Mais ce fut le président de l'Académie qui paya pour

son trop puissant défenseur. La fameuse Diatribe du docteur

Akaliia, médecin du pape, chef-d'œuvre sans égal de malice et de

gaieté, a rendu pour toujours Maupertuis ridicule, à bon droit

ou à tort.
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Vollciire iiii^iiorait |>as (jiiVti |ioursiiiv.itil, le iir<''si(lfiit cl

l'Académie, il hravail et oflV'ns;ii( (lircclnnciil. If roi. (>('lui-<-i

interdit en elVet rini|)i'essi()n de la satire; dM/.Y//.<'«. Mais Vollaii-e

esf)éra le jouer an moyen d'un de ses lours d'adresse; et Fré-

déric vit avec indignation l'ouvrage paraître à Berlin, malgré

ses défenses. Alors il eut recours à un genre de châtiment <|ui,

n'étant pas en usage dans ses Ktats, parut d'autant plus infa-

mant. Tous les exemplaires qu'on put saisir furent brûlés

publi(|uement, par la main du bourreau, sous les yeux de l'au-

teur, ('elui-ci, à son tour, s'indigna de cet alTront, comme s'il

n'avait point eu de torts. Il ne croyait jamais en avoir aucun.

Le poète offensé alla voir le roi et, « pour ses étrennes »

(l'"' janvier 1753), lui remit sa clef de chambellan, son cordon

de l'ordre, et sa renonciation aux trimestres arriérés de sa

pension. Sur l'enveloppe du paquet qui contenait ces « brimbo-

rions », il avait écrit ces vers :

Je les reçus avec tendresse.

Je vous les rends avec douleur;

C'est ainsi qu'un amant, dans son extrême ardeur.

Rend le portrait de sa maîtresse.

A cette brouillerie d'amoureux il ne manquait qu'un raccom-

modement. Frédéric en fit les frais. Il renvoya à Voltaire les

insignes de ses dignités de cour, l'iuvila à souper, et promit

qu'il « réparerait tout ». Il ne pouvait évidemment se passer

de ce brillant esprit, et de plus il commençait à le craindre; car

une telle plume faisait l'opinion dans l'Europe, et les cent cin-

quante mille soldats de Frédéric ne pouvaient prévenir ses

blessures.

Voltaire, de son côté, fit quelque chose. Il protesta publique-

ment qu'il « n'avait jamais fait de libelle diflamatoire contre

M. de Maupertuis ». Mais il se crut ou feignit de se croire en

danger, et alla se mettre sous la protection de l'envoyé de

France. D'autre part, il se fit dire par un médecin que sa santé

exigeait les eaux de Plombières, et demanda congé au roi sous

ce prétexte. Frédéric lui répondit par une lettre assez rude, où

il montrait clairement qu'il n'était j)as dupe. Le 2G mars 1753,

le roi étant à la parade, on lui dit que M. de Voltaire venait

recevoir ses ordres. Le monarque dit seulement au poète :
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« Vous voulez donc absoluinoiil partir? » Sur sa réponse affîr-

nialive, accompagnée d'excuses, « Monsieur, je vous souhaite

un l)on voyage », lui dit Frédéric.

C'était un cong-é à peu [)rès semblahle à celui qu'il avait reçu

de Louis XV, trois ans auparavant. Il ne se le fît pas répéter,

craignant sans doute un l'cvirement, sur lequel il se fais.iit

encore illusion. C'est ainsi que 1(î Salomon du Nord et l'Apollon

de la France se séparèrent sans se dire au revoir.

Retour en France. Projets d'établissement. — Vol-

taire se hâta de quitter les terres du roi de Prusse. Il ne s'arrêta

qu'à Leipzig-. De là, il lança un complément de la diatribe

<[\'[/{aJ{ia. Maupertuis en fut tellement exaspéré qu'il répondit à

l'auteur par des menaces qui le rendirent encore plus ridicule,

s'il était possible; car le poète ne manqua pas de les publier et

de se mettre avec ostentation sous la protection du magistrat de

Leipzig'. Il n'osa même pas passer chez son adoratrice la mar-

grave Wilhelmine, craig^nant avec raison qu'elle n'eût des com-

missions de son frère. On voulait, en efTet, lui faire restituer le

volume des poésies du roi, dont Voltaire n'avait g-arde de se

dessaisir. 11 a fait l'innocent à cet égard, mais l'opiniâtreté qu'il

a mise à garder ce g'-age prouve bien qu'il comptait s'en servir

pour rendre ridicule et })eut-être odieux aux yeux de toute

l'Europe son ancien disciple. Il en faisait en effet des gorges

chaudes à toute occasion.

De Leipzig, il se rendit à Gotha, oii il fut invité par le duc et

la duchesse à prendre domicile au château (18 avril 1753). Il y
demeura trente-trois jours, charmé des adorations qu'il y rece-

vait, et lisant sa Pucelle en nombreuse compagnie. Il dédia à

la duchesse son ])OÔme de la Loi naturelle, offert d'abord à

Frédéric, et s'engagea à écrire pour la même princesse un abrégé

de l'histoire de l'empire d'Allemagne, qui fut en effet publié sous

le titre û'Annales de Vempire.

En s'acheminant vers Strasbourg, il passa par Cassel, où il

fut très bien reçu par le landgrave et sa famille. Mais il reçut

des nouvelles qui l'inquiétèrent. Pollnitz, confident du roi de

Prusse, l'y avait devancé : Voltaire comprit que ce prince

envoyait à ses trousses. A peine étail-il arrivé à Francfort

(31 mai 1753), (ju'il se vil arrêté au Lion d"or par un sieur
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Frevtag-, ag-eril ilii roi de Prusse dans retto ville. Ce pcrsoima^'-f^

lui réclamait divers objets apjiartenaiil au roi, et tout |i.iili(:u-

lirrenicrit le volume des po(''sies. On a beaucoup ri et Ton lir.i

longtemps de VŒuvre de poesliir « du roi son maître », que ce

grossier personnage redemandait furieusement avec sa pronon-

ciation tudesque. Voltaire a merveilleusement raconté cet épi-

sode burlesque, mais non sans variations, ni probablement sans

invention. Toujours est-il que, pendant cinq semaines. Voltaire

fut retenu captif par un brutal, ainsi ({ue sa nièce et son secré-

taire, par une odieuse violation du droit des g"ens; qu'il fut

rudoyé par des soldats, peut-être pillé et détroussé, sans (|ue les

magistrats de Francfort osassent le défendre contre la justice du

roi de Prusse. Celui-ci no voulut jamais désavouer son agent,

ni faire aucune réparation à sa victime. Voltaire a pris le ciel

et la terre à témoin de l'injure qu'il avait subie. Mais nous savons

aussi pourquoi il voulait garder les poésies du roi, et Frédéric

avait quelque raison de se défier de ses artifices. Voltaire afïecta

toujours d'être surtout blessé des ofîenses faites à sa nièce; mais

il a tant parlé là-dessus qu'on se défie un peu de son génie

inventif; et Frédéric n'avait peut-être pas tort de rire de ses

plaintes éternelles au sujet de M""" Denis. Songeons à l'étrange

caractère de ce philosophe et de ce prince, qui se ressemblaient

tant pour la malice : il n'est pas impossible que tous deux se

sx)ient divertis à se faire une guerre déniches. Au reste, ils étaient

si bien faits l'un pour l'autre, qu'après une longue liouderie, leur

penchant mutuel l'emporta sur les rancunes, et que, sans oublier

tout à fait leurs ressentiments, ils renouèrent ensemble la cor-

respondance, comme de vieux amis. Il n'y a ([ue le xvnf siècle

qui ait \m mettre en vis-à-vis deux pareils personnages : ce sont

deux figures de la même famille : en les plaçant en pendants,

on a l'expression la plus complète de la malice humaine, avec

une nuance particulière de brutalité chez le prince et de finesse

chez le poète.

En dépit du zèle sauvage des agents du roi de Prusse, Voltaire

put enfin quitter Francfort le 7 juillet 1733. Le soir même, il

arriva à Mayence, où il retrouva l'accueil enthousiaste auquel

l'avaient accoutumé les villes capitales de l'Allemagne. De là

il se rendit à Mannheim. oîi l'électeur palatin, Charles-Théodore,
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l'attendait. La réception qui lui fut faite au château de Schwet-

zingen compte parmi les plus brillantes dont il ail joui dans sa

vie. Enfin, le 16 août, il arrivait à Strasbourg-, et se revoyait

en France.

V. — Voltaire en Alsace, en Suisse et à Ferney.

Il y trouva un secours précieux pour rédiger ses Annales

de FEmpire, auprès du savant professeur Schœpflin, historien

de l'Alsace. Il travaillait en môme temps à sa tragédie de VOr-

phelin de la Chine. A propos de cette pièce, il écrivait à d'Ar-

g^ental *
: « Tout mourant que je suis, je me suis mis à des-

siner le plan d'une pièce nouvelle, toute pleine d'amour. J'en

suis honteux ; c'est la rêverie d'un vieux fou. » Mais il se

trompait : l'intérêt de VOrpîielin n'est pas du tout dans une

intrig-ue d'amour : il réside dans des sentiments plus élevés,

ceux de deux époux qui sacrifîeut leurs personnes et jusqu'à

leur enfant au salut d'une dynastie et à l'avenir d'un empire.

C'est un des sujets les plus trag-iques qu'il ait jamais traités :

on s'étonne qu'il ne le sente pas ou ne veuille pas le dire.

\JOrphelin de la Chine fut joué à Paris, avec un grand succès,

le 20 août 17o5. M"" Clairon s'y surpassa.

Voltaire était rentré en France, mais il n'osait reparaître à

Paris, où ses ennemis étaient nombreux, et la cour peu favo-

rable. Il cherchait un établissement convenable à son plaisir et

à sa sûreté. L'Alsace l'attira d'abord
;
puis il songea à la Suisse;

il arriva à Genève le 11 décembre 1754, jour de la commé-

moration de VEscalade. Il était attendu : car les portes res-

tèrent ouvertes pour le recevoir au delà de l'heure régulière

de la clôture. Il dut cette marque de courtoisie au conseiller

d'Etat Tronchin; et tout de suite on le voit souper, avec
Tyjmc Denis^ cjje2 le médecin Tronchin, cousin du conseiller. If

alla le lendemain prendre son domicile au château de Prangins,

que l'hospitalité du propriétaire avait mis à sa disposition.

Voltaire trouva qu'il y était trop solitaire, avec sa nièce et son

1. 19 août 1753.

J
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secrétaire. « Je cherche, écrit-il à M. de IJrenh'S ', des philo-

sophes [)lutùt que la vue du lac de Lausanne, et je préfère votre

société à toutes vos i»-rosses truites. » 11 avait hâte de se trouver

l'hez lui, de pouvoir hàtir, [dauter, aménager tout à sa con-

venance. Pendant quelques semaines, on déhat encore des

propositions. Enfin, il se décide pour Monrion, entre la ville

de Lausanne et le lac. Mais celte habitation ne sera bonne

•que pour riiiver. Pour l'été, il lui faut la belle propriété

de Saint-Jean, aux portes de (ïenève. Il y a là de magnifiijues

jardins : quand il y sera élaldi, il nommera ce domaine les

Délices.

L'acquisition de Saint-Jean ne se passa pas sans quelques

•difficultés. La cité de Calvin soutï'rirait-elle qu'un papiste tel que

Voltaire, comme il dit, s'établît à demeure sur son territoire?

Tout fut arrangé par l'entremise du conseiller Tronchin, cousin

du célèbre Théodore Tronchin, qui allait devenir le médecin et

l'ami de Voltaire. L'achat des Délices fut conclu le 11 février 1753.

L'année suivante. Voltaire se défit de « son ermitage » de Mon-

rion, pour acheter une maison (Monrepos) près de Lausanne.

C'est là qu'il écrivit son Epître au lac de Genève. Enfin au mois

de novembre 1758, il achetait la terre de Fernex (ou Ferney),

voisine de Genève, mais dans le pays de Gex, en France. Il

résolut aussitôt de « s'y créer un chez-soi digne d'un roi et où

les rois ne Tiraient pas troubler ». Il y .ajouta le comté de

Tonrnay, que le président de Brosses, du parlement de Dijon,

lui céda par bail emphytéotique, « comté à faire rire », dit Vol-

taire lui-même, mais dont il sut relever les droits, et dont il

fut bien aise de prendre le titre, pour signer « comte de Tour-

nay », même dans une lettre à Frédéric II, lequel se moqua
rudement de celte prétention à la noblesse. Ces railleries rovales

le refroidirent un peu; mais il trouvait bon de faire croire à

son ancien ami qu'il ne pouvait passer pour un homme de rien,

étant décoré des titres de gentilhomme ordinaire du roi et de

comte. Désormais il jouera son rôle de seigneur en homme né

pour l'être, et qui prend ses titres fort au sérieux; qui aime

la magnificence, (jui pratique largement l'hospitalité, et (ce qui

1. 1 i décembre 17 j 4.

Histoire de la langue. VI. 9

I
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vaut beaucoup mieux encore) comble de bienfaits une popula-

tion rustique et pauvre, et répand autour de lui l'aisance et la

sécurité. Il ne tarit pas de louanj^es sur ses acquisitions : « Je

me suis fait un assez joli royaume dans une république '. »

Toujours préoccupé de fuir la persécution, il se compare à un

renard qui a plusieurs issues à son terrier. « J'ai quatre pattes

au lieu de deux; un pied à Lausanne, dans une très belle

maison d'hiver; un pied aux Délices, près de Genève, oii la

bonne compagnie vient me voir : voilà pour les pieds de

devant. Ceux de derrière sont à Ferney et dans le comté de

Tourna y *. »

Voltaire et les Genevois. — Voltaire était prudent, quand

il se ménageait ainsi plusieurs asiles. Car il se préparait à sou-

lever contre lui des inimitiés nouvelles. Il voulait à toute force

introduire le théâtre chez ses voisins les Genevois. Beaucoup

étaient complices de ce dessein. Mais la discipline de Calvin,

chancelante, mais non abolie, s'y opposait. Voltaire appela Le

Kain aux Délices, et fît jouer Zaïre devant presque tout le Con-

seil de Genève. « Je n'ai jamais vu verser plus de larmes, écrit-

il; jamais les calvinistes n'ont été aussi tendres. » Les pasteurs

se plaignirent. Voltaire s'obstina, fît jouer la comédie à Monrepos

par des amateurs, dressés par lui-même. La meilleure société

de Lausanne affluait chez lui. Voltaire triomphait. A ce moment

d'Alembert se fit son second dans cette campagne contre les

vieilles mœurs genevoises; il fit paraître l'article Genève dans

VEncyclopédie.

Voltaire et d'Alembert étaient intimement liés depuis le com-

mencement de cette grande entreprise. Le premier, sans diriger

l'œuvre en chef, n'avait cessé de l'encourager, et s'intéressait

passionnément au succès. Tout lui plaisait chez d'Alembert,

philosophe plus intrépide peut-être, et plus conséquent qu'il

n'était lui-même; à la fois grand géomètre et très élégant écri-

vain. D'Alembert n'eut pas moins de malice que Voltaire, ni

moins d'adresse pour porter, sans s'exposer, des coups mortels

aux doctrines et aux partis ennemis. Voltaire a plus de feu et de

gaieté. D'Alembert blesse froidement, mais sûrement : si l'on

1. Lctln; a d'Ari-'enlal. 19 (léc,enil)re 1758.

:.'. Lettre à Thit'riol, 21 décembre HiiS.
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peut s'exprimer ainsi, le premier est plus ferrailleur, et le second

plus spadassin : l'un s'emporte, l'autre enfonce le fer à la place

choisie, et à la profomleur voulue. Aussi plaît-il moins que son

rival, et paraît-il plus mécliant. Dans leur correspondance

intime, ils apparaissent comme deux associés qui coFnplotent

entre eux de bons coups à faire : ils se comparent eux-mêmes

à deux héros de La Fontaine, Bertrand et Raton, « l'un singe

et l'autre chat » : et ils se délectent entre eux à soutenir ces

rôles (le premier signalant les coups à faire, et l'autre les exécu-

tant avec une gaieté qui ne s'épuise jamais), comme deux com-

pagnons et rivaux en espièglerie; ce qui ne les empoche pas de

s'indigner en gens de bien persécutés, dès qu'on ne les favorise

pas. Leur confiance dans leurs opinions est telle qu'ils s'imagi-

nent que l'Etat leur devrait une profonde reconnaissance pour

l'œuvre qu'ils accomplissent : car ils ne balancent pas un moment

à croire qu'ils sont les ministres de la Raisoii, et que la parole

et toute liberté devraient être retranchées à quiconque s'élève

contre eux. Jamais théologiens n'ont été plus intolérants ni plus

arrogants dans leur orthodoxie.

Les Encyclopédistes avaient adopté entre eux, comme mot

d'ordre. Ecrasons l'infâme; mais on a bien de la peine à dire

brièvement ce qu'ils appellent Yinfâme : en somme, ce sont les

opinions de la plupart des hommes; et quelle que soit la supé-

riorité de leur esprit, il paraît un peu dur d'accorder que, hors

leur secte, tout le genre humain n'est qu'un amas de supersti-

tieux imbéciles et féroces. Voltaire prétend quelque part que le

mot à' infâme ne désigne que le jansénisme, mais c'est lorsqu'il

cherche à donner le change.

Voltaire et d'Alembert. — L'entente parfaite s'établit

entre d'Alembert et Voltaire aux Délices. C'est sans doute là

que les deux philosophes firent ensemble leur plan de cam-

pagne contre Yinfâme, et, pour commencer, arrêtèrent le

dessein de l'article Genève, que d'Alembert devait insérer dans

le tome VII de YEncyclopédie, lequel parut à la fin de no-

vembre 1"57.

Cet article célèbre ofTie deux points principaux. Le premier

est l'éloge des ministres protestants de Genève, le second a

pour objet de recommander l'établissement d'un théâtre perma-

1
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lient dans la cité. On ne peut douter que, sur ces deux points,

d'Alembert ne soit Forganc do Voltaire.

Pour le premier point, il loue la tolérance des ministres

genevois, afin de l'opposer malicieusement à l'esprit contraire

qui règne dans les pays catholiques, notamment en France. Mais

l'explication (ju'il en donne est à noter. La tolérance des minis-

tres a pour cause leur incrédulité en fait de dogmes. Ils ne per-

sécutent pas pour leurs croyances, parce qu'ils n'en ont presque

pas. En un mot, d'Alembert les a trouvés à peu près sociniens

(il le dit en propres termes).

Sur le second point, il entreprend de prouver que la cité de

Calvin n'aurait rien à redouter pour ses mœurs de l'établisse-

ment d'un théâtre, attendu qu'il serait aisé au gouverne-

ment d'assujettir les comédiens à des règlements qui prévien-

draient tout désordre dans leur conduite. Après cela, l'auteur

n'a plus qu'à vanter les bienfaits des représentations drama-

tiques.

Voltaire et J.-J. Rousseau. — On sait la riposte élo-

quente et paradoxale que fit Jean-Jacques Rousseau à l'écrit

de d'Alembert. Rousseau n'aimait ni Voltaire ni d'Alembert,

et il en était haï et méprisé. Trois ans auparavant, il avait

adressé à Voltaire son discours sur ÏOrigine de f inégalité. Vol-

taire avait répondu avec autant de grâce que de malice : « J'ai

reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain...

On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre

bêtes; il prend envie de marcher à quatre pattes, quand on lit

votre ouvrage. » Plus loin Voltaire l'invitait « à venir rétablir

sa santé dans l'air natal, jouir de la liberté, boire du lait de ses

vaches et brouter ses herbes ». Rousseau se garda bien de ren-

trer dans sa patrie, où un homme qu'il craignait, et qu'il n'aimait

point, voulait régner et régnait déjà.

Le premier ouvrage ({ue publia Voltaire, dans ce séjour où il

se trouvait si heureux, fut le roman de Candide, écrit en gi-ande

partie à Schwetzingen, chez l'électeur palatin (juillet 1758).

Cette merveille de bonne humeur désespérante formait avec les

poèmes de la Loi naturelle et du Désastre de Lisbonne une

trilogie dont le dessein n'était pas apparemment de rendre les

hommes contents de leur condition et du gouvernement de la
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Providence, ni même de leur inspirer du respect et dujjroùt pour

leurs semldahles. Jean-Jacques Rousseau se souvint alors que

Voltaire lui avait reproché d'avoir composé, dans son Discours

sur Vinégalité, un livre « contre le genre humain ». Il écrivit'

à l'auteur des deux poèmes une lettre éloquente oîi il s'étonnait

du pessimisme de Ytdtaii'e :

« Rassasié de gloire, et désabusé des vaines grandeurs, vous

vivez libre au sein de l'abondance; bien sur do votre immor-

talité, vous philosophez paisiblement sur la nature de l'àme;

et si le corps ou le cœur souffre, vous avez ïronchin pour

médecin et pour ami : vous ne trouvez pourtant que mal sur la

terre. »

Que dut penser Rousseau, lorsqu'il lut cet efTrayant badinage

de Candidel Mais déjà Voltaire lui avait répondu assez aigre-

ment* : « Votre lettre est très belle; mais j'ai chez moi une de

mes nièces qui, depuis trois semaines, est dans un assez grand

danger : je suis garde-malade, et très malade moi-même. J'at-

tendrai que je me porte mieux, et que ma nièce soit guérie,

pour penser avec vous. »

Voltaire avait pris la précaution de publier ce chef-d'œuvre

de malice comme « traduit de l'allemand du D"" Ralph, mort à

Minden, l'an de grâce 1759 ». Tout en le répandant à profusion,

il affectait de ne le pas connaître. Mais tout le monde le lut, et

personne ne s'y trompa. Le 2 mars l"o9. Candide fut dénoncé

au Conseil de Genève par la Vénérable compagnie, et aussitôt

il fut arrêté que le livre serait brûlé par la main du bourreau ^

L'auteur se vengea de cette exécution en inondant la ville de

pamphlets irréligieux, mal déguisés sous des titres édifiants. Ce

fut bientôt entre lui et le gouvernement de Genève une petite

guerre de tous les jours.

Voltaire avait dit ironiquement qu'il ne voulait plus faire de

tragédies, « après ce que le grand Jean-Jacques avait écrit sur

les spectacles » ; mais, enchanté de la réforme accomplie à la

Comédie Française par le comte de Lauraguais (23 avril 1759),

1. 18 août 1756.

2. 12 septembre 1756.

3. La Vie intime de Voltaire, etc. (1754-1778), par Lucien Ferez et Gaston Maii-

gras, p. 244 (Caïman n Lévy, 1885).
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il conçut le projet d'une trag-édie qui devait, dans sa pensée,

renouveler les émotions de Zaïre, et offrir aux spectateurs la

surprise d'un tableau des temps de la chevalerie*. Cette pièce

s'appelait Tancrède : l'auteur, charmé tout le premier de ce

qu'elle renfermait de nouveauté, la dédia à la marquise de Pom-

padour, en lui faisant modestement sentir l'heureuse révolution

dont cet ouvrage était le commencement ^

Il terminait sa trag-édie, lorsqu'il reçut aux Délices la visite

de Marmontel, le plus fervent de ses admirateurs. Il lui fit

entendre Tancrède, et il jouit du plaisir de le voir pleurer. Mais

c'était une satisfaction que ses amis ne lui refusaient jamais,

surtout M'"^ Denis, qui avait toujours des larmes prêtes pour les

trag-édies de son oncle. Marmontel garda pour la postérité* ses

remarques sur la « décadence du style de Voltaire » et sur les

vers « lâches et diffus » de sa tragédie. En revanche, il fut

émerveillé de la manière dont le poète lisait les vers badins :

car il le régala de quelques parties nouvelles de la Pucelle.

Pompignan et Fréron. — Si le poète tragique commen-

çait à vieillir, jamais sa verve, en prose et dans la polémique,

n'avait paru plus entraînante. Le Franc de Pompignan en fit,

en ce temps-là (1760), l'épreuve à ses dépens. Le malheureux

marquis avait eu la témérité de s'attaquer aux Encyclopé-

distes dans son Discours de réception à l'Académie française;

et, le lendemain, s'étant vanté avec jactance de l'accueil qu'il

avait reçu du roi en lui présentant ce discours, Voltaire s'em-

para de lui et fit de ce vaniteux personnage un jouet sur lequel

il exerça longtemps tout ce qu'il avait de plaisante et d'impi-

toyable malice. Il venait de se faire la main aux dépens des

rédacteurs du Journal de Trévoux , le jésuite Berthier et le

frère Garasse. Pompignan s'étant jeté si mal à propos dans le

jeu, le terrible justicier voulut faire un exemple pour apprendre

aux gens à ne point toucher à la secte sacro-sainte des philo-

sophes.

L'exécution commença par une brochure intitulée Les Quand.

1. « Tancrède a été fait, comme Zaire, en trois semaines -, écrit-il au comte
d'Argcntal, 18 juin HoQ.

2. Lettre au comte d'Argcntal, 2.3 juin 1759.

3. Voir ses Mémoires, 1. XII.
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C'était une sorte de iwi-séciilion consisliuit eu uiio srrio <lc

j)hrases malignes, dont cliacunc commençait j>ar ijuand . liientôl

tous les philosophes se iiiiicnt de la jiartie et, comme une

hande d'espiègles, s'acharnèrent ai)rès la victime en faisant

chacun leur série. Pompignan « passa par toutes les particules »,

comme un soldat fustigé passait par les baguettes de tout le

bataillon. Ce furent des si, des i)iais, des poi(j-(juoi, etc., à

étourdir la victime la plus endurcie. Le pauvre marquis ne

savait plus où se cacher. Mais Voltaire ne le lâcha pas, et lui

associa même son frère, l'évèquc du Puy, que le directeur de

l'Académie avait malencontreusement uni avec lui dans l'éloge

du récipiendaire, appelant l'un Moïse et Tautre Aaron. Les

deux frères se virent, pendant plusieurs années, raillés, insultés,

déchirés dans une nuée d'écrits satiriques, et outrageusement

logés même dans des pièces qui n'étaient pas faites pour eux seuls.

Nous mentionnerons seulement la satire de la Vanité, le Pauvre

Diable (1758), le Russe à Paris (1760). Des notes ajoutées à ces

pièces aggravaient encore la méchanceté du texte, qui était

ordinairement d'une force merveilleuse. Voltaire ne se lassa

jamais de ])ersécuter ces deux malheureux frères. Ses rancunes

étaient immortelles; elles poursuivirent Maupertuis au delà du

tombeau. Il prêchait la tolérance à autrui, mais jamais ne parut

songer à la pratiquer lui-même.

Entre les divers personnages qu'on a nommés « les ennemis

de Voltaire », mais qu'il serait peut-être plus juste d'appeler ses

victimes, celui qu'il poursuivit le [dus àprement fut Fréron. Il

s'appliquait à le couvrir non seulement de ridicule, mais d'in-

famie, selon ses procédés habituels : car la calomnie ne lui

répugnait pas, et il se répétait même sans pudeur dans ses

accusations souvent gratuites K La guerre entre les gens de

lettres prenait de jour en jour un caractère plus personnel et

plus odieux. Le théâtre même commençait à imiter les allures

de l'ancienne comédie d'Athènes, et se donnait des libertés

aristophanesques.Le 2 mai 1760, Palissot fit représenter par les

comédiens français sa comédie des Philosophes, satire burlesque

et grossière, où quelques-uns des encyclopédistes étaient mis en

1. Voir ce qu'il écrit de Fréron dans le Pauvre Diable.
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scène nominativement, ou à peu près, ot jouaient des rôles-

ridicules ou honteux. Voltaire se montra assez clément envers

lui, soit parce qu'il le voyait ouvertement protég^é par de grands

personnages et surtout par le duc de Choiseul; soit parce qu'il

était bien aise des plates bouffonneries dirigées contre l'objet

de sa haine, J.-J. Rousseau. Mais il ])rolila de l'exemple; et le

26 juillet 1760, il faisait représenter une comédie intitulée

yEcossaise, contre Fréron, Il avait eu soin de bien préparer le

j)ublic pour la représentation de cet ouvrage, qu'il donnait

comme traduit d'un auteur anglais, M. Hume. Il avait lancé

par avance une adresse à messieurs les Parisiens, par Jérôme

Carré, prétendu traducteur de la pièce anglaise; en un mot, tout

le monde savait qui serait immolé à la haine publique sous le

pseudonyme de Wasp, traduction anglaise de Frelon, premier

nom qu'il avait donné au personnage.

La représentation de YEcossaise fut un jour de grande bataille

entre le parti des philosophes et celui des dévots. Cette soirée a

été racontée à deux points de vue opposés par Fréron lui-même,

dans son Année littéraire ', et par Voltaire, dans VAvertissement

qu'il fît imprimer en tête de YÉcossaise. Les philosophes demeu-

rèrent vainqueurs par leur savante organisation et par la force

des poumons. Fréron subit en personne les dernières insultes.

Voltaire put se flatter d'avoir écrasé son ennemi ; mais il avait

dégradé la comédie.

Voltaire et Corneille. — Il était cependant capable d'être

tenté par une bonne action : car il avait le cœur naturellement

généreux. Tandis qu'il remaniait sa tragédie de Tancrède, repré-

sentée le 3 septembre 1760, il reçut un appel adressé à sa géné-

rosité par le poète Lebrun en faveur d'une jeune personne qui

portait le nom de Corneille; son imagination en fit tout d'abord

la petite-fille de l'auteur du Cid, quoiqu'elle fût seulement

l'arrière-petite-fille d'un de ses oncles, et par conséquent sa

parente à un degré déjà éloigné. Mais Voltaire ne se gêne guère

pour plier les faits à sa fantaisie.

Quoi qu'il en soit, cette jeune fille, âgée d'environ seize ans,

portait un nom (|ui intéressa beaucoup de personnes à son sort :

1. 27 juillfl, ITOU. — Voir Dcsiioiresterres, Vollaire aux Délices, p. 488; — et

Ch. Nisard, les Ennemis de Voltaire, p. 22(j.
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car son père n'était qu'un trrs cliclif cni[iloyé <ic la petite poste

(le Paris. Fréron fut un des premiers qui se mirent encampag-ne

pour venir on aille à la parente du grand Corneille. Enfin Lebrun

s'avisa d'adresser à l'auteur de Tancrède une ode à laquelle

celui-ci répondit sans retard' : « Il convient assez qu'un vieux

soldat du grand Corneille tâche d'être utile à la petite-fille de

son général... »

Il fit venir chez lui, à Ferney (décembre 1760), cette héritière

d'un grand nom, et lit connaître au monde entier qu'il voulait

lui servir de père, tandis que ^M'"" Denis lui tiendrait lieu de

mère. Les personnes sujettes à des scrupules religieux ne

pensèrent pas que l'éducation que pouvaient donner l'oncle

et la nièce fût la plus souhaitable pour une enfant qui sortait

du couvent, et Fréron se fit malicieusement l'écho de ces inquié-

tudes passablement fondées. Jamais les remarques du critique

ne mirent le poète dans une plus grande fureur. « Il est bien

honteux, écrit-iP, qu'on laisse aboyer ce chien. Il me semble

qu'en bonne police on devrait étouffer ceux qui sont attaqués

de la rage. » Il essaya d'intéresser, au nom de M"" Corneille,

toutes les puissances à châtier Fréron. ]\Iais le ministère était

las de ses éternelles récriminations. Le lieutenant de police

lava la tète au journaliste, et ce fut tout. Voltaire eut recours à

sa redoutable plume, et il lança ses Anecdotes sur Fréron (1761),

recueil de toutes les infamies qu'il put ramasser contre lui, avec

l'aide du bon D'Alembert. Cependant il n'osa prendre la respon-

sabilité de cet abominable libelle, et l'attribua à La Harpe, jeune

auteur encore inconnu '.

Le 10 avril 1761, il écrivait au philosophe Duclos, secrétaire

perpétuel de l'Académie, au sujet d'une proposition qui avait été

faite de publier « un recueil de nos auteurs classiques, avec des

notes qui fixeront la langue et le goût... » : « Il me semble que

M"" Corneille aurait droit de me bouder, si je ne retenais pas le

grand Corneille pour ma part. » Personne ne lui disputa cette

part, et il se mit, avec sa promptitude ordinaire, à rédiger ce

fameux Commentaire sur Corneille, qui fut regardé dans ce

1. 7 novembre 1"60.

2. Lettre à M. Dumolard, 15 janvier 1761.

3. Desnoiresterres, Voltaire et J.-j. Rousseau, p. 37.
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lem|)S-l;i comme un lirand monument, et qui ne paraît plus

aujourd'hui ([iTune chaîne de galérien que le texte de Corneille

traîne à ses pieds, dans les éditions où l'on a eu le malheur de

le reproduire'.

Voltaire a-t-il écrit ce commcjilaire pour ou contre Corneille?

C'est ce qu'on se demande toujours. « Je traite, dit-il lui-même-,

Corneille tantôt comme un dieu, tantôt comme un ci»eval de

carrosse. » Nous aimons à croire qu'il n'a fait qu'obéir à son ins-

tinct de puriste, qui ne connaissait d'autre langue française que

la sienne, ni d'autre goût que le sien, et qui voulait imposer

l'un et l'autre aux étrangers d'abord, et ensuite à tous les Fran-

çais, s'imaginant très naïvement que, hors de Voltaire, il ne

peut y avoir de salut pour ceux qui écrivent, et que tout ce qui

est en dehors de sa mode est entaché de barbarie. C'est ce pré-

jugé qui a fait de lui, à l'égard de Corneille, un critique si into-

lérant qu'on ne peut plus le supporter.

Une édition magnifique des œuvres de Corneille, accompa-

gnées du célèbre Commentaire, édition à laquelle souscrivirent

plusieurs souverains, produisit une dot pour M"*" Corneille. Son

père adoptif la maria très honorablement à un officier du nom

de Dupuits.

En relisant le théâtre de Corneille pour le commenter, le

poète fut ressaisi du démon tragique. Avec Tancrède, il avait

remporté sa dernière victoire sur une scène publique; mais il ne

le croyait pas ainsi; car sa muse était plus alerte que jamais. Il

écrivit un drame de Socrnte, qui ne fut jamais joué : c'était

encore une satire personnelle, où ses ennemis Berthier, Chau-

meix et autres, étaient mis en scène sous leurs noms à peine

déguisés, comme dénonciateurs du philosophe athénien et com-

plices d'Anytus. Bientôt il mit sur pied une nouvelle tragédie

de Don Pèdre, qui ne fut pas jouée non plus, mais qui fournit

l'occasion d'une Ejnlre dédicatolre à d'Alembert, où l'auteur

inséra l'éloge de chacun des académiciens qu'il voulait attacher

à son parti. Puis vint une Olymine, ([u'il acheva en « six jours ».

\. « Je ne comprends même pas que dans les éditions de Corneille on con-
damne le vieux poète à traîner à son pied, pour ainsi dire, le Commentaire de
Voltaire tout entier. » (Ern. Ilavet, Pensées de Pascal^ Intr., p. xli, note.)

2. Lettre à d'Argental, 31 aug. 1701.
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Il ne se préor<'ii|iail plus i^urre que de donner cours à ses pas-

sions, et (Wcraser l'infâme-, à (pioi irAlciulicrt raiiiuillduii.iit

sans relâche. Quant à rintérèt de la poésie et de l'art, il s'éva-

nouissait dans cette préoccupation philosophique. Une trairédie

ou une comédie ne se }»réscnte plus à l'esprit de Voltaire

que comme une satire en action et en dialoirues contre la foi

religieuse en général, (pi il a euircpris de rendre odieuse par

tous les moyens. Aussi écrit-il un ouvrage de ce genre aussi

rapidement qu'un pamphlet, et d'autant plus qu'il a toujours

des plans et des personnages tout prêts, et comme en jtrovision.

Le principal [)ersonnage est toujours un grand prêtre dune

religion quelconque, lequel est un monstre de fourberie et de

cruauté, sans autre caractère. Ce monstre est ajipuyé d'une

bande hurlante de prêtres qui sans cesse réclament du sang et

des supplices. Telle est l'idée que Voltaire s'applique à donner

(le la religion; tel est l'usage auquel le théâtre lui paraît émi-

nemment propre : il y accommode toute sa poétique dramatique,

en recherchant de plus, pour fra})per les sens, des efl'ets de

spectacle nouveaux. Ainsi, dans Oh/mpie, un bûcher allumé sur

la scène tient lieu de caractères et de poésie.

Voltaire et Galas. — Son bon destin le releva, en lui four-

nissant l'occasion «raccomplir une œuvre mémorable et glo-

rieuse, qui se trouva d'accord avec ses passions du moment :

car il s'ag-issait à la fois de défendre des innocents, de combattre

le fanatisme et de déconsidérer la justice des parlements. Un
drame aflVeux s'accomplit à Toulouse en 1761. Une honorable

famille protestante, exerçant le négoce, se vitaccuséedu meurtre

d'un fils, dontla mort ne pouvait paraître naturelle. Marc-Antoine

Calas, âgé de vingt-huit ans, fut trouvé mort chez ses parents

le soir du 13 octobre 1761. Selon toutes les apparences, il

s'était pendu. Mais l'opinion de la foule fut qu'il avait été étranglé

par ses parents, mus par le fanatisme religieux. Car on préten-

dait, dans le grossier public, que c'était une prescription imposée

à toutes les familles protestantes, de faire périr ceux de leurs

enfants qui vou(h"aient passer au catholicisme. Le ca[)itoul

David de Beaudrigues, sans enquête, sans réflexion, fit tout

d'abord emprisonner toute la famille de l'homme mort. L'affaire

parut claire comme le jour au zélé capitoul, inspiré par la mul-
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titude : toute la famille s'était réunie pour étrang-ler ce malheu-

reux jeune homme (jni, au dire de quelqu'un, s'apprêtait à

emhrasser la religion catholique. Le tribunal des capitouls n'en

demanda pas plus, et le 18 novembre un arrêt émané d'eux

décida que le père de famille, sa femme et son fils Pierre subi-

raient la torture. Le 9 mars 1762, le Parlement confirma, à

peu de chose près, la sentence des capitouls, et l'exécution eut

lieu en conséquence le 10 mars. Jean Calas, après avoir subi la

question ordinaire et extraordinaire, et tous les supplices usités

en pareil cas, expira sur la roue, sans avoir eu un moment de

faiblesse ni d'emportement, et en protestant toujours de son

innocence. Le fils fut condamné au bannissement à perpétuité,

les autres accusés furent mis hors de cour*.

Voltaire fut vite informé de ce qui s'était passé à Toulouse :

il avait des relations en tous lieux. Par la tournure de son esprit,

il crut d'abord au parricide de Jean Calas, et ne se refusa pas à

plaisanter sur ce « bon huguenot qui avait immolé son fils à

Dieu pour imiter le sacrifice d'Abraham ». Mais bientôt il entre-

vit l'affreuse vérité. Dès lors il ne songea plus qu'à la répara-

tion de cette iniquité monstrueuse, et se constitua résolument

l'avocat d'une famille innocente, contre ses juges, quels qu'ils

fussent. 11 y voua toutes ses forces, tout son génie, toutes les

influences dont il disposait; et par une activité merveilleuse, qui

se soutint durant plus de trois ans, il réussit à vaincre des obs-

tacles qui paraissaient insurmontables, et à faire rendre jus-

tice à des opprimés. Si son zèle ne fut pas d'abord très pur,

étant inspiré surtout par ses haines, il est demeuré enfin au-

dessus de tous les éloges ^.

La lutte « contre l'infâme ». — Enhardi par cette vic-

toire qui lui fit justement honneur, Voltaire ne garda plus cette

réserve prudente sous laquelle il déguisait auparavant (assez mal)

ses malicieuses intentions contre le christianisme. Il l'attaqua

\. Toute cette horrible .'Ufaire est parfaitement analysée par Desnoiresterres,

VoUfiire et J.-J. Rousseau, j». lb5-200, :^97-42o. — Athanase Coquerel fils, Jean

Calas et sa famille, Paris, iS58.

•1. Une autre fois Voltaire, avec la ])lus honorable persévérance, s'attacha à

démontrer l'innocence d'un autre protestant, Pierre Sirven, accusé faussement

du meurtre de sa fille Elisabeth. Pierre Sirven avait pu fuir et gagner Lau-

sanne. Grâce à Voltaire, qui prit en main sa cause, après neuf ans d'efîorls

et de démarches, Sirven fut réhabilité (2o nov. mi). Voir Sirven, par

Camille Habaud; Paris, Fishbacher, 1891, in-12.

J
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dorénavant en face, et ne dissirniil;! jilus rien. Nous sommes

arrivés au moment des luttes décisives entre les deux esprits (jiii

se disputent la société du xvni" siècle. L'autorité et les pouvoirs

qui la maintiennent sont de[»uis longtemps minés, éhraiih'-s,

compromis de toutes fa(;ons. Les [larlements, inspirés en général

de l'esprit janséniste, se discréditent eux-mêmes par des affaires

telles que celle des Galas, et persécutent à la fois les philoso-

phes, les protestants et les jésuites. Les premiers vengent tout

le reste, et la complicité qu'ils trouvent dans certains membres

des parlements entraîne tout le corps à des actes qui le perdront.

Il ne restera enfin debout que les philosophes, à savoir les

ennemis plus ou moins déclarés de la relig-ion.

C'est une question de savoir si le Parlement de Paiis ne con-

tribua pas, sans y prendre garde, à la ruine de la rovauté par

la dissolution de la Société de Jésus, décrétée le 6 août 1762.

Voltaire feint de n'en être qu'à moitié content. Il savait bien

qu'il y avait auparavant, pour les philosophes, des avantages à

tirer de la lutte constante des loups (jansénistes) et des renards

(jésuites). « Que me servirait, dit-il, d'être délivré des renards,

si on me livrait aux loups '? » Cependant il est certain qu'à

partir de cette victoire, remportée par leur influence, les }>hilo-

sophes respirèrent.

Voltaire se hâta de mettre à profit les circonstances favorables

à ses desseins. Tandis que Jean-Jacques, dans la. Profession de

foi du vicaire savoyard, tout en s'affranchissant de l'autorité

ecclésiastique, saluait encore l'Evangile et Jésus-Christ avec res-

pect et avec une sorte d'amour, Voltaire affecta d'estimer beau-

coup le vicaire savoyard -
; mais il lui opposa le curé Meslier,

qui, en mourant, « a demandé pardon à Dieu d'avoir été chré-

tien ». Il répandit dans le public (janvier 1762) un Extrait des

sentiments de Jean Meslier, expression de l'incrédulité la plus

dure, rédigée par Meslier, et corrigée (pour le style seulement)

par Voltaire. Il avait déjà publié, avant le Testament de Meslier,

le Sermon des cinquante, dont il n'est, bien entendu, pas l'au-

teur '\ « C'est apparemment le sermon de quelque jésuite, qui

1. LeUre à M. de la Chalotais, i novembre 1"62.

2. Lettre au marquis (l'xV.rgence de Dirac. 'l'i avril 1103.

3. Lettre de .M"'° de Fontaine, il juin 1701.
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n'aura eu que cinquante auditeurs... Si quelque fripon osait me

l'imputer, je demanderais justice au pape, tout net. Je n'entends

j)oint raillerie sur cet article... et je ne souffrirai jamais que la

pureté de ma foi soit attaquée. »

Le Sermon des cinquante est une époque dans l'histoire des

opinions humaines. C'est le manifeste ou l'évang-ile de la reli-

g-ion nouvelle, celle de Voltaire, qu'il appelle « religion natu-

relle », quoiqu'elle consiste surtout dans la négation des reli-

gions positives. C'est comme si l'on appelait le zéro le nombre

« naturel ». Si l'on retranche de ce manifeste les reproches

d'hypocrisie contre les prêtres en général, et les accusations

violentes et arbitraires contre la foi et les mœurs des chrétiens,

que reste-t-il? L'affirmation d'un Dieu unique, dont on ne

définit point les attributs; et l'éloge d'un culte « sage et simple,

tel qu'on nous dit qu'Abraham et Noé le professaient, tel que

tous les sages de ranti(juité l'ont professé, tel qu'il est reçu à la

Chine par tous les lettrés ». Si l'on acceptait une bonne fois ce

culte, « on offrirait à Dieu, en paix, les prémices de ses travaux

(toujours comme à la Chine) ; « il y aurait certainement plus de

probité sur la terre; tous les hommes, se reconnaissant pour

frères, comme nés de ce père commun, seraient bons et justes ».

Car Dieu « étant bon et juste, doit récompenser les vertus et

punir les crimes ».

Voilà toute la religion de Voltaire : elle n'est pas mauvaise,

elle n'est que vide. Il est bien vrai que si tous les hommes adop-

taient d'un commun accord cette religion, ils ne se querelle-

raient plus pour des questions de dogmes. Mais est-on bien sûr

qu'ils ne s'entre-détruiraient plus pour la possession de la terre,

de ses fruits, de l'argent, pour des questions de puissance ou de

vanité, pour des rivalités d'amour, pour des dissentiments d'opi-

nions? Voltaire écrivait ces belles choses pendant que la guerre

de Sept Ans durait encore. Était-ce pour des questions de dogmes

que Frédéric II et ses adversaires inondaient l'Europe de sang?

Mais rien ne peut vaincre l'obstination de ce vieillard infatué.

Il faut que tous les maux dont le genre humain a souffert depuis

des siècles soient l'effet des controverses théologiques et de la

fureur de persécution éveillée [)ar la foi chrétienne. C'est là son

dernier mot: ôtez de la terre la foi des chrétiens, et l'on ne
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verra |»liis dans le iiKtndc (iiic de I»oiis Irrrcs. Prenez exemple

sur les Chinois, (]iii sont, coninie on sait, les meilleures ^^'^ens

de l'univers. Voltaire ne tarira jamais d'éloges sur les Chinois

et sur le sage Gonfucius, qui n'a pas enseigné une religion, mais

une morale.

Pourquoi Voltaire ouI»liait-il ses prinei[)es sur la tolérance

religieuse aussitôt que ses préventions et ses haines s'en trou-

vaient incommodées? Lorsque Jean-Jacques-Rousseau, menacé

en France, dut s'exiler (après la publication de VÉmile), sa ville

natale, Genève, s'unit à ses persécuteurs. On y brûla son livre;

on l'y décréta de prise de corps. Mais Rousseau avait aussi ses

partisans dans Genève; et une petite « guerre civile » s'y

déchaîna bienIcM entre les amis et les ennemis de Jean-Jacques.

Voltaire, sans se montrer, prêta son aj»pui aux ennemis; il

écrivit le Sentiment des citoijens (1764), libelle atroce où Rous-

seau était dépeint comme un fou, un scélérat, un vil séditieux

« qui méritait la peine capitale ». L'année suivante (17G6), il

redoublait ses coups dans la Guerre civile de Genève ', poème héroï-

comique où Jean-Jacques était vilipendé. Peu de temps après,

Voltaire se brouilla tout à fait avec Genève en prenant parti

pour les natifs (ou fils d'étrangers nés à Genève) qui récla-

maient d'y jouir des droits politiques. Voltaire attira les mécon-

tents à Ferney, et enrichit son village, en y installant, aux dépens

de Genève, un grand nombre d'artisans habiles et laborieux.

L'horlogerie surtout y fut florissante. Aussi habile au com-

merce qu'à tout le reste. Voltaire sut placer ses montres en bon

lieu, et mit le ministère et les agents diplomatiques en demeure

de favoriser l'écoulement de ses produits. Il en imposa presque

l'achat au roi, à la cour, à toutes les cours. Moustapha lui-

même dut lire l'heure aux cadrans de Ferney. Aux fabriques

d'horlogerie, Voltaire en voulut joindre une de soieries : il mit

lui-même la main à l'œuvre et tissa une paire de bas pour la

duchesse de Choiseul.

Il se plaisait de plus en plus à ce rôle de seigneur bienfaisant;

et il s'en acquittait fort bien en rendant prospère un canton

I. L'ouvrage ne deviiil public qu'en 1768, par l'indiscrélion de La IIari)e. que
Voltaire irrité chassa de Ferney, avec M"" Denis et le ménage Dupuits, complices
de cette infidélité.
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jiis(jiie-là très misérable. Il fut moins sage en revendiquant le

<iroit de présider, sur ses terres, à l'exercice du culte. Il avait

fait bâtir une église avec cette inscription : Deo crexit Voltaire.

Il voulait (]uc tout lui appartînt, même le curé. Comme seigneur

de paroisse, il prêcha même un jour, dans son église, à ses

paysans, un beau sermon contre le vol, et trouva mauvais que

révêqued'Aimecy eût blâmé cet excès de zèle. Il lit plus : en 1768

et 1769, il afiicha son zèle à recevoir à sa pairoisse la commu-

nion pascale. Mais ces simagrées n'obtinrent pas le succès qu'il

en attendait. Les catholiques n'y virent qu'un sacrilège, et les

philosophes qu'une « capucinade ».

Le récent supplice du chevalier de La Barre avait fort ému
Voltaire. Des jeunes gens, à Abbeville, avaient outragé odieu-

sement un crucitix. Le châtiment fut atroce. Le principal cou-

pable fut décapité, son corps consumé dans les flammes. xVvec

lui fut brillé le Dictionnaire philosopJiique portatif ivouyé parmi

ses livres. Voltaire se crut menacé, parla de se réfugier hors de

France. Mais il était désormais trop puissant pour avoir sérieu-

sement à craindre.

L'idée du Dictionnaire avait été conçue par Voltaire. dès le

temps oii il était encore auprès de Frédéric. Il voulait y mettre

ce qu'il appelle la raison en alphabet, c'est-à-diro ramasser

toutes ses railleries sur toutes sortes de sujets, et surtout contre

les croyances religieuses, en articles courts, et qui produisissent

plus d'effet que les gros volumes de VEncijclopédie.' C'était une

sorte de satire en mitraille, dont il attendait rAerveille. Ce dessein

exigeait de vastes études. Il mit à contribution tout ce qu'il put

consulter d'hommes instruits en diverses matières; et enfin il

présenta son Portatif comme un recueil d'articles composés

par une multitude de savants, entre lesquels il ne craint pas de

désigner, à juste titre ou autrement, des pasteurs des églises

protestantes de Suisse ^ Cet ouvrage parut en 1765, avec la

mention de cinquième édition. Mais il s'était déj.à répandu clan-

destinement. Plus tard, on y a inséré un grand nombre d'arti-

cles qui avaient paru ailleurs.

Voltaire et Catherine II. — Cependant Voltaire, un peu en

délicatesse avec le roi de Prusse, était dans les meilleurs termes

1. Voir, dans le Dictionnaire philusopldque. l'article Messie, allribué à Polier

de Bollens.
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avec la cour de Russie. Il s"(''lail [tris (rciillioiisiasme poui- lim-

pératrice Elisabeth, (|ui, de son cùlé, imillipliait les cajoleries

et les cadeaux. Elle lui envoya (noD) le comte Schouwalof, son

chambellan, qui lui communiqua des documents authentiques

sur Pierre le Grand. Voltaire tlatté commença aussitôt d'écrire

VHisloire de la Ilxss/e, pendant qu'il remaniait sans cesse son

Histoire générale, qui est devenue VEssai sur les mœurs. Elisa-

beth mourut (9 janvier 1762). Voltaire fut vraiment touché de

sa mort, mais bientôt Catherine II la lui remplaça. On sait, ou du

moins l'on croit savoir, comment Catherine s'éleva au pouvoii-

absolu et s'y maintint. Mais Voltaire n'en voulut rien savoir; ces

« aflaires de famille » ne le regardaient point. « Assurément son

vilain mari n'aurait pas fait les grandes choses que ma Cathe-

rine fait tous les jours. » Il la salue du nom de Sémiramis du

Nord; il se hâte de lui dédier la Philosophie de Chistoire (écrite

d'abord pour la marquise du Chàtelet, et publiée en 1765 sous

le pseudonyme de Yabbé Bazin). Il lui propose sa nouvelle tra-

gédie les Lois de Minos, pour la faire jouer dans un pensionnat

de jeunes filles que l'impératrice voulait fonder. Cette prétendue

tragédie n'était qu'une déclamation rimée en faveur du pouvoir

royal contre l'autorité des prêtres; Voltaire y avait semé des

allusions aux événements contemporains. Mais surtout il

applaudit quand Catherine envoie quarante mille hommes en

Pologne pour imposer la tolérance aux catholiques; il applaudit

encore plus fort quand elle envahit la Turquie. A la fin

Frédéric fut jaloux de cette intimité de Voltaire avec Cathe-

rine. Il reprit la correspondance et envoya les compliments les

plus flatteurs à Voltaire, qui eut alors quatre rois dans son jeu,

et put écrire : « J'ai brelan de rois quatrième '. » Rassuré dès lors

contre toute mésaventure, sa gaîté devint étincelante. De son

fort de Ferney, il lance à tous moments « des fusées qui vont

éclater sur la tête des sots ». Il avait des correspondants, tels

que M"" du Defîand, les Choiseul, qui attendaient de lui seul tout

leur amusement. Il les servait libéralement, comme si le der-

nier emploi auquel il voulût se consacrer fût celui de boufTon

de la bonne société. Mais quel boutTon! Vingt hommes du g-énie

1. LeUre à M"' du DelTand, 18 mai 1767.

Histoire de la langue. VI 10

i
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le plus plaisant et le plus fertile ne suffiraient pas à ces feux

d'artifice qu'il entretient sans cesse. C'est dans ce genre d'écrits

qu'il atteint à la perfection et demeure sans rival. Il sait marier

le bon goût avec la folie ; et l'on ne pourrait dire si c'est la folie

qui fait passer la philosophie avec elle, ou si c'est le contraire.

Cependant tout le monde ne rit pas encore avec ce nouveau

Démocrite. 'L'Homme aux quarante écus (1768), roman philoso-

phique, économique, et qui traite de tout, fut condamné au feu

(quoiqu'il n'oflVît rien de scandaleux), peut-être parce que l'auteur

affectait trop de faire la leçon à tout le monde. C'était en effet

son faible, Yoltaire considérant le genre humain comme partagé

en deux classes, les philosophes et les imbéciles, se constitue le

précepteur universel, et donne partout de sa férule, en homme

qui possède à peu près seul toutes les lumières. Sa présomption

pouvait ofîenser bien des gens, là oii ses opinions ne scanda-

lisaient pas. Mais la variété de ses pamplets étonne toujours. Ce

sont de petits romans, des épîtres et des satires en vers, des let-

tres sarcastiques : il montre au moins autant de génie dans l'in-

vention des titres que dans le fond des idées. Nous ne pouvons

tout mentionner. Citons du moins le Marseillais et le Lion, Les

Trois empereurs en Sorbonne, parmi les contes en vers; et parmi

les romans appelés philosophiques, la Princesse de Babylone, les

Lettres dCAmabed, etc., écrits peu agressifs, si ce n'est contre

les ordres religieux, et par occasion contre toute espèce de per-

sonnes à qui l'auteur gardait quelque rancune '.

Mais Voltaire ne pouvait demeurer longtemps sans revenir

au théâtre, et improviser quelque tragédie. Le 26 mars 1767, les

Scythes avaient été mal accueillis à Paris : dans cette pièce

(œuvre de dix jours) il avait opposé la peinture des mœurs

agrestes au faste des cours orientales ; c'était l'éloge des pâtres

suisses et la satire de Versailles. Les Guèbres furent une tra-

gédie du même genre. La prétention de peindre les mœurs d'une

nation, personnage collectif, le dispensait d'étudier les carac-

1. Voltaire avaiL besoin tic (luerelles pour entretenir sa bonne humeur. 11 s'en

fil une avec son vendeur, le président de Brosses, pour quatorze moules de

bois, valant 281 livres, qu'il s'obstina à ne point payer. 11 n'eut pas l'avantage

contre le président, dans la correspondance; M. de Brosses était homme à lui

tenir tète. Mais Voltaire se vengea en empêchant ce savant écrivain d'entrer

à l'Académie.
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tores et les [)assi(»iis iiidix iducllcs, (|iii soiil licaucoup plus (liffi-

ciles à j)arliculariscr. L'iiilciiliitii de la pi^ce était nettement

anti-cliiéliennc. Depuis lon{j:temps Voltaire faisait à toute ocea-

sion réloge des (luèbres, de ces anciens adoialeurs du feu, dont

il mettait la reliijion presque de pair avec celle des Chinois; c'est-

à-dire inllniment au-dessus du cliiislianisinc '. Il parsema cette

tragédie d'allusion* aux Polonais, aux Suédois, à l'archevêque

de Paris, aux Parlements, etc. Cette pièce ne fut jamais jouée,

et ne pouvait l'être. Mais la Préface tint lieu d'une représenta-

tion. L'auteur y exprimait ses idées sur l'unité du pouvoir, sur le

devoir imposé aux j)rinces de réprimer les entreprises du clergé

et de régler la religion selon les intérêts de leur politique. Le
sous-titre était la Tolérance : c'était <lonc encore un acte de la

guerre contre Yinfàme.

VI. — Dernières années de Voltaire.

(lyyo-iyyS).

Derniers écrits. — La chute du ministère Choiseul amena

par contre-coup celle du Pai'lemcnt, et la réforme judiciaire

du chancelier Maupeou. Quoique ami des Choiseul, Voltaire

applaudit à la réforme, et défendit le chancelier, en lutte à une

nuée de libelles satij'iques. Dès l'année précédente il. avait

attaqué violemment l'ancienne compagnie dans VHIsloire fin

Parlement de Paris (1769). Il espérait que sa nouvelle tragédie

des Lois de Minos, où il se flattait qu'on verrait l'apologie du

nouveau régime, lui ouvrirait l'accès de Paris. Mais Richelieu,

inutilement flatté dans la dédicace, n'en fit pas moins la sourde

oreille. Comme pour consoler Voltaire, M"'' Necker, avec les

Encyclopédistes, venait de provoquer une souscription pour lui

faire faire une statue par le grand artiste Pigalle (avril 1770).

Cette souscription fut pour Voltaire l'occasion d'un nouvel

atïVont à Jean-Jacques Rousseau, dont il refusa outrageusement

la cotisation.

Pigalle vint à Ferney, quoique lo modèle eût écrit à M"" Necker :

\. Voir, dans son Dictionnaire philosopliique, l'article Philosophie, soct. I.
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« ... Mais, madame, il faudrait que j'eusse un visage; on en

devinerait à peine la place. Mes yeux sont enfoncés de trois

pouces, mes joues sont du vieux parchemin mal collé sur des os

qui ne tiennent à rien. Le peu de dents que j'avais est parti... »

Le grand sculpteur sut tirer de tout cela un chef-d'œuvre,

grâce à ces yeux dont les contemporains ont céléhré à la fois

le feu et la douceur. Malheureusement il eut la faiblesse de céder

à l'avis de Diderot, qui voulait une statue selon le g-oût antique,

et il fit la statue d'un squelette, qui donna matière à des épi-

grammes trop bien fondées.

La guerre contre Yinfâme paraissait terminée : les philoso-

phes n'étaient plus persécutés, mais plutôt persécuteurs. Joyeux

de ses victoires, Voltaire crut que la cause de la raison était

définitivement g-ag'née. Il célébra le triomphe de cette divinité

nouvelle dans une sorte de roman philosophique, intitulé Elof/e

Iris torique de la Raison (1774). 11 fait ]trononcer par sa déesse

cett(^ conclusion : « Dites-moi quel temps vous auriez choisi ou

préféré au temps où nous sommes pour vous habituer en

France. » Et cet éloge de la Raison renferme naturellement

celui de Voltaire, bien désigné sans être nommé.

Il se tourne alors vers les questions d'administration et de

législation : car il faut qu'il réforme tous les genres d'abus. Il

avait écrit déjà, à propos des procès de ses clients, les Calas,

les Sirven et autres, des manifestes pleins d'intérêt, éblouissants

de raison, contre les vices des lois et de la procédure qui ont

fait tant de victimes. Ce fut une bonne fortune ])0ur lui que

rap[)nrition du traité Des délits et des peines, de Beccaria,

})ublié à Milan (17G4) et traduit en français (1766) par l'abbé

Mor(dl(>t sur les instances de Lamoignon de Malesherbes,

l'excellent magistrat et jurisconsulte. Voltaire avait déjà donné

un Commentaire (très sévère d'ailleurs) de VEsprit des Lois de

Montesquieu. Il y en ajouta un plus bienveillant, et utile, sur le

livre Des délits et des peines (1766). On y lit avec admiration

l'indication de la j)luparl (b>s i-éformes que la raison demandait,

au nom de la justice et (h» riuimanité, dans l'administration de

la justice, et qu'a réalisées pour la plupart la législation

moderne. Le premier honneur, en ces matières, appartient à

Beccaria. Mais Voltaire y a mis son style et sa merveilleuse
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puissance «le |(r(i|iai:aii(l(' ; il a [nt-seiilt' à nos léjLrisla tours ces

réfornu's dt'-jà tonics rédifiées et auloriséos par l'opinion

pul)li(juo. Tour ladministration g-énéralc. les linauces, Véco-

noniie politique et jirivée, il est au rourant ou <mi avance «les

tliéoi-ies les plus loualiles énoncées jiar îles écrivains spécia-

listes. Nous ndiililioiis pas (piil est le contciuiMuain rt le ilis-

ciple des Malesherbes, des Turgot, des Tiudainc; mais il a sans

doute contribué plus (pi'eux à la propai:ati(»n des idées qu il leur

a empruntées : car on trouve chez lui le plaisir en cherchant

l'instruction.

Le nouveau règne, c'est-à-dire les [tremières anni'es de

Louis XVI, est le moment béni où les beaux rêves commen-

cent à prendre corps et semblent sur le point de devenir des

réalités. Voltaire est dans l'enchantement : sa voix, qui fut si

lonyfemiis railleuse, ne fait plus entendre que des hvmn(^s à la

louange du monarque réformateur, de ses ministres et d'un

siècle qui s'annonce si heureusement.

Il jouissait à Ferney de la gloire acquise par tant de travaux.

Les visites les [)lns tlatteuses et les plus agréables s'y succé-

daient : princes, hommes célèbres, grandes dames voulaient

voir celui qui remplissait l'Europe de son nom, et jouir de

l'hospitalité princière qu'il donn-ait dans son château avec toutes

les grâces de l'ancienne société française, assaisonnées d'un

esprit auquel rien ne pouvait être comparé.

Ces dernières années de Yoltaire ne furent pas stériles pour

les lettres. Peut-être même n'a-t-il jamais écrit avec plus de

naturel et de grâce, au moins dans le genre de la poésie morale,

ou dans les bagatelles. Dès l'année 1769, il s'était avisé de rimer

son Testament, sous le titre à'Epilre à BoUeau. Le grand sati-

rique du xvn" siècle n'y échappe pas lui-même à la satire. Mais

ce que Yoltaire lui reproche est surtout son humeur sévère.

Pour lui, il demeure un épicurien tout à fait impénitent, qui se

promet d'aller retrouver dans l'autre monde les convives de sa

jeunesse :

A table avec Vendôme et Chapelle et Chaulieu,...

J'adoucirais les traits de ton humeur austère.

Il y continuera ce (ju'il a fait dans ce monde :
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Tandis que j'ai vécu, Ton m'a vu liaulcment

Aux badauds effarés dire mon sentiment;

Je veux le dire encor dans les royaumes sombres :

S'ils ont des préjugés, j'en guérirai les ombres.

Lt'Epi'li-e à Horace (1772) est pout-être le }»lus parfait ouvrage

de Vollairc dans ce genre de causerie familière, œuvre tout à

fait dig-ne du poète latin à qui elle est adressée. Jamais Fauteur

n'a écrit (et c'est beaucoup dire) d'un style plus naturel et plus

enchanteur. Il se trouvait en veine (Vépitres. Il en adressa au

roi de la Chine, au roi de Danemark (janvier 1771); à l'impé-

ratrice de Russie, au roi de Suède Gustave III (1771 et 1772).

Il y en eut aussi pour les philosophes simples g"ens de lettres,

pour D'Alembert (1771), pour Marmontel (1773). Il y en eut

une encore pour le ministre disgracié de Louis XVI, Turg-ot,

avec ce titre fort sig'nificatif : A un homme (1776).

Le poète qui rég^lait ainsi ses comptes de sympathie avait-il

oublié la tragédie? Non certes. Mais qui se souvient aujour-

d'hui que Yoltaire a écrit une Sophonisbe (imprimée en 1769),

et qu'il a voulu ainsi se mettre en comparaison avec le Trissin,

Mairet, Corneille et Lag-range-Chancel dans un des plus beaux

sujets qu'il y ait au théâtre? Qui se souvient encore qu'il a com-

posé une tragrédie des Pêlopides, pour soutenir le parallèle avec

YAtrée et Thijeste de Crébillon : rivalité malheureuse, car les

Pêlopides sont bien plus oubliés que la tragédie de Crébillon.

Il avait encore sur le chantier deux autres trag'édies, dont

l'une, Ayathocle, ne fut représentée qu'après sa mort (31 mai

1779); et l'autre, Irène, fut l'occasion de son dernier triomphe,

ou pour mieux dire de son apothéose.

L'âge ne paraissait avoir aucune prise sur ce génie toujours

jeune. Cependant il ne cessait, à la manière des vieillards, de

déplorer la décadence des beaux-arts et du g'oût. Il éprouva une

étrange colère en apprenant que le théâtre de Shakespeare,

g-ràce à la traduction nouvelle de Le Tourneur (1776), commen-

çait à jouir en France d'une faveur qui lui parut monstrueuse.

Voltaii'o en était toujours au jug-emont qu'il avait porté dans

sa jeunesse, lorsqu'il fit connaître à ses compatriotes le grand

tragique de l'Angleterre. Il ne voyait toujours en lui qu'un

histrion barbare, qui avait eu des éclairs de génie, au milieu
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de bouffonneries indécentes et grossières. Faire de ce far-

ceur le dieu dit théâtre, selon l'expression de Le Tourneur,

immoler à sa iiloire Corneille et Racine, c'était à ses yeux

le comble de la démence : il n'y avait pas assez de camouflets,

de bonnets d'une, etc., pour saluer Pierrot Le Tourneur et son

idole Gilles Shakespeare '. Dans sa bouillante colère, il écrivit

à VAcadémie française une lettre où il protestait contre celte

nouvelle idolâtrie. La lettre, lue en séance par le secrétaire per-

pétuel D'Alembert, qui mit dans cette lecture toute sa malice

(2o août niG), obtint le j)lus vif succès et fut presque un évé-

nement public. Une vive polémique s'engagea dans le monde

lettré au sujet de Shakespeare. Voltaire répondit aux parti-

sans de l'auteur (ÏHamlet dans sa préface à'Irène (1778), adres-

sée encore à l'Académie française. Il ne s'aperçut pas qu'il ne

jugeait ce g-énie extraordinaire que par les petits côtés, et ne

semblait avoir remarqué dans ses œuvres que certaines bouffon-

neries qui peuvent en effet choquer. Son goût si fin, mais plein

de prévention, ne s'élevait guère au-dessus d'une critique de

salon, qui sacrifierait tout un poème à cause d'un mot malséant.

Une « familiarité basse » était devenue pour lui le plus inexcu-

sable des péchés; quant au génie de Shakespeare, il n'a jamais

daigné le comprendre, il n'y a saisi que des morceaux brillants.

Et cela révèle bien sa manière d'entendre le théâtre. Le détail

lui cache presque toujours l'ensemble.

Voltaire à Paris. Sa mort. — Rien ne pouvait faire

perdre à Voltaire le désir de revoir Paris. Il n'en avait pas été

exilé, disait-il toujours; mais il ne put jamais obtenir l'autori-

sation d'y rentrer.

Enfin sa tragédie d'Irène lui parut présenter une occasion

favorable d'essayer ce qu'il pourrait faire à la faveur du nou-

veau règne. La pièce fut acceptée par les comédiens le 2 jan-

vier 4778 : l'auteur en concevait les plus belles espérances.

« C'est, écrit-il à ses anges -, ce que j'ai fait de moins plat et de

moins indig-ne de vous. « Et en réalité, nous ne vovons pas

que cette tragédie soit plus faible que la plupartdes précédentes.

Mais le grand tragédien Lekain avait refusé de se charger du

1. Lettre à d'ArgenUil, 19 juillet 1776.

2. Lettre à d'Argental, 25 octobre 1777.

1
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rôle (le Léonce, plus déplaisant, il faut ravouer, que trag'ique.

Ce fut pour le poète un cruel mécoiupto. Il se persuada donc

que sa présence à Paris était indispensajjle. Plusieurs de ses

amis lui conseillaient ce voyag^e; d'autres l'en dissuadaient en

raison de son âge. Il était bien plus près « de faire le petit

voyage de l'éternité », écrit-il le 2 février 1778. Deux jours

après, il était en route pour Paris, après avoir promis qu'il

serait de retour à Ferney dans six semaines au plus. Il est évi-

dent qu'à force de parler de sa fin prochaine, il avait cessé

d'y croire. Le 10 février, il entrait à Paris sans rencontrer

d'obstacle. Il descendit à l'hôtel de la rue de Beaune, où il avait

autrefois habité avec M"* de Dernières, et qui était devenu la

propriété du marquis de Villette, auquel il avait fait faire à

Ferney un heureux mariage. Presque aussitôt il s'en allait à

pied rendre visite à sou « ange gardien », le comte d'Argental,

au quai d'Orsay. La première nouvelle qu'il apprit fut celle de

la mort de Lekain, dont il fut très affligé. Mais il s'occupa

d'arranger la distribution «les rôles d'Irène, tout en remaniant

et polissant son ouvrage. Il rencontra là des embarras. Tout le

reste ne fut qu'enchantement.

La nouvelle de son arrivée se répandit vite, comme celle d'un

événement qui faisait oublier tous les autres. Tout le monde

voulut voir le grand homme, le véritable roi du jour. L'hôtel de

Yillette ne désemplissait pas. L'Académie, la Comédie, la Loge

des francs-maçons s'ingénièrent à inventer des honneurs qui

n'eussent jamais été rendus à personne. L'enivrement était uni-

versel. Cet homme de quatre-vingt-quatre ans, si débile, à l'on

croire, n'en faisait pas moins face à tout, et recevait tout le

monde avec une aisance et une grâce inimaginables. Cependant

il s'excéda de fatigues et d'émotions jusques à épuiser ce qui lui

restait de forces vitales. Le médecin Tronchin, établi à Paris

depuis plusieurs années, vint le voir, et ne lui dissimula pas à

quels dangers il s'exposait en vivant ainsi sur son « capital » au

lieu de vivre sur son « revenu ». Mais il n'était guère possible

de résister à l'entraînement général. On vit alors de quoi Paris

est capable, lorsque l'ivresse de l'enthousiasme monte au cer-

veau de tout son peuple.

L'Académie française, menée par les amis et les disciples dn
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patriarche de la philosophie, les D'AIemhert, les La Harpe, les

Marinontel, lui envoya d'ahonl une dépulalioii à son (loniicile;

puis, quand il vint lui rendre sa visite, elle sortit tout entière

au-devant de lui; elle le nomma directeur par acclamation, se

plaça sous son autorité, et s'engagea, séance tenante, sur ses

instances irrésistihles, à entreprendre un nouveau dictionnaire,

un dictionnaire historique de la langue française; elle se par-

tagea aussitôt le travail. Voltaire prit pour lui la première lettre.

L'ordre uîaçonnique lui envoya une dé[)utation de ses princi-

paux membres. Quand il rendit visite à la loge des Neuf-Sœurs,

il y fut proclamé maçon sans avoir subi les épreuves, et reçut

une couronne de laurier.

A la Comédie-Française, oii il se rendit le 30 mars, pour la

sixième représentation à'Irène, ce fut un véritable délire. Au
milieu des transports d'un public frénétique d'enthousiasme,

l'acteur Brizard lui posa sur la tète une couronne de lauriers :

« Vous voulez donc me faire mourir à force de gloire », dit

l'heureux vieillard suffoqué par les larmes. On le força de garder

sa couronne, qu'il voulait déposer. La représentation à'Irène

eut lieu au fracas des applaudissements, sans qu'on pût en

entendre un mot. Elle fut suivie de celle de Nanine, qui fut

écoutée et applaudie de même. Les acteurs lui firent une apo-

théose sur la scène; et au dehors la foule lui prodigua d'égales

marques d'idolâtrie : on aurait pu lui appliquer ce vers de son

Jules César :

Et maintenant cet homme est un dieu parmi nous!

Il aurait bien voulu porter sa gloire à la cour. Mais cette

cour un peu délaissée, et qui entendait de loin les acclamations

de Paris, ne pouvait décemment s'exposer à une comparaison

peu flatteuse pour elle, en recevant un sujet qui récli[tsait à ce

point et paraissait bien triompher à ses dépens.

Cependant, même à la cour, tout le monde ne lui était pas

hostile. La jeune reine Marie-Antoinette serait allée le soir

à la représentation iVIrène, si un ordre du roi ne l'avait arrêtée

en chemin. Le comte d'Artois assista à cette représentation et

applaudit fort au couronnement du poète. Le duc d'Orléans, sus-

pect de sympathie pour les philosophes, reçut Voltaire chez
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M""" de Montesson, (|ui avait son théâtre domestique, et lui fit

l'accueil le plus gracieux.

Le public fut très frappé de la rencontre du philosophe

français avec l'illustre Franklin, qui venait de faire signer à la

France un traité d'alliance avec les insurgents d'Amérique.

Celui-ci, venu à l'hôtel de Villette, présenta à Voltaire son petit-

fils, que le philosophe bénit en prononçant ces mots : God and

Liberly (Dieu et Liberté). Les deux vieillards s'embrassèrent;

les témoins fondirent en larmes : on vit là un embrassement de

l'Ancien et du Nouveau Monde dans la personne de leurs plus

glorieux représentants. Ils se rencontrèrent une seconde fois à

l'Académie des sciences, et la scène pathéti(jue se renouvela.

Nous voudrions pouvoir terminer sur ce noble spectacle le

récit de la vie de Voltaire. Mais il lui restait à subir la dernière

épreuve, celle qui, pour ciiaque homme, tire son caractère de

l'ensemble de la vie et des convictions qui nous ont préparés à

ce tragique moment.

Un premier avertissement se fit sentir. La terrible question

de la manière de mourir se présenta au philosophe sous la

fig-ure d'un prêtre, l'abbé Gaultier, qui vint de lui-même

(20 février) offrir ses services à l'illustre malade avec autant

de respect que de zèle charitable. Voltaire avait toujours été

hanté de la peur d'être, après sa mort, «jeté à la voirie », comme
autrefois Adrienne Lecouvreur. Il crut donc prudent.d'accueillir

l'abbé Gaultier avec politesse, et à titre d'ami. 11 rusa un peu

avec lui, et ils se séparèrent assez contents l'un de l'autre.

Mais le retour des forces du malade interrompit ces relations

commencées. Voltaire se crut si bien en sûreté qu'il s'occupa

très activement de l'acquisition d'un hôtel à Paris, comme s'il

n'avait plus songé qu'à s'y bien installer.

Cependant, le 11 mai, comme il comptait se rendre à l'Aca-

démie, pour presser la distribution du travail du nouveau dic-

tionnaire, il se sentit trop faible pour sortir, prit la fièvre, et se

mit au lit pour la dernière fois.

Le malade ne donnait plus, depuis plusieurs jours, aucun

sig-ne de sensibilité, lorsqu'on apporta la nouvelle que le conseil

du roi venait d'ordonner la revision du procès du général Lally,

exécuté quinze ans auparavant. On sait que ce procès était du
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iioiiihi'c (Ir ceux <|M(' Vollaire avail ciihciMis de l'aire f()riii.'('r,

dans l'iiih'ièl du coiiilc de L<ally-'iV)ll('iidal, lils de la \icliiii('. A
c<3ttc nouvelle le malade se réveille, et dicte aussitôt ces mots à

l'adresse du fils du général : « Le mourant ressuscite en a|i|ii-e-

nant cette grande nouvelle; il embrasse bien tendrement M. de

Lallv; il voit (|ue le roi est le défenseur de la justice : il moiiria

content. » (20 mai 1778.)

Tel est le dernier mot de Voltaire qui mérite d'être recueilli.

Quatre jours après, il expirait, le 30 mai 1778, vers onze

heures du soir. Ses derniers moments ont été racontés et appré-

ciés diversement. Les philosophes, ses amis, prétendent (ju'il

mourut dans le plus grand calme. Des écrivains inspirés, sans

aucun doute, [)ar les ressentiments du clergé, ont dit et imprimé

qu'il éprouva des terreurs de damné, et que, possédé d'une sorte

de frénésie, il donna les spectacles les plus hideux et les jtlus

rebutants. Ce qui paraît bien établi par le témoignag'e de

Tronchin, qu'on ne peut soupçonner d'imposture, est qu'il fut

agité jusqu'au dernier moment par l'effroi de la mort, quoiqu'il

eût conservé toute la lucidité de son esprit. Au reste il expira

sans secours religieux. Le jour même, il avait reçu l'abbé

Gaultier, introduit par l'abbé Mignot, neveu du moribond. Le

premier voulut lui faire signer une rétractation préparée

d'avance et plus explicite que la précédente, déjà signée dans le

premier accès de sa maladie. Le curé de Saint-Sulpice, mandé

exprès, vint pour appuyer l'abbé Gaultier. Mais le malade se

trouva hors d'état de s'entretenir avec les deux ecclésiastiques,

et les écarta en disant : « Laissez-moi mourir en paix ». On lui

attribue d'autres propos qui ne sont pas bien constatés, mais

d'une signification injurieuse pour la religion chrétienne. Lais-

sons aux gens passionnés les disputes sur un sujet pénible, et oi!i

il est impossible d'atteindre à la certitude. La seule vérité hors

de doute est que le clergé ne put se féliciter de lui avoir arraché

une déclaration ni un acte qui démentît nettement sa vie; et que

les philosophes, d'autre part, n'ont pas pu affirmer qu'il ait

soutenu jusqu'au dernier moment le caractère qu'il s'était donné

par ses écrits anti-religieux. Mais s'il ne mourut pas en incré-

dule déclaré et hautain, il n'avait pourtant pas satisfait aux

exigences de l'Eglise, et la (juestion de la sépulture ecclésias-
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tique, dont il avait été si fort préoccupé, n<' se trouvait pas

résolue en sa faveur.

En dépit des démarches que lirent les deux neveux de Vol-

taire, le curé de Saint-Sulpice, conformément aux instructions

de l'archevêché, refusa la sé])ultLire. 11 pouvait s'ensuivre un

grand scandale et des mouvements redoutables dans Paris. La

famille adopta sur-le-champ un expédient qui réussit. Le corps,

hâtivement embaumé dans la nuit, fut transporté le lendemain

(31 mai), dans un carrosse à l'abbaye de Scellières en Cham-

pagne, dont l'abbé Mignot était commendataire. Là il reçut une

sépulture provisoire, en attendant (|u'il fût transporté dans le

caveau préparé à Ferney, ce qui n'eut jamais lieu.

Treize ans après la mort de Voltaire (1791), en vertu d'un

décret de l'Assemblée nationale, ses restes furent ramenés à

Paris pour y être déposés à l'église Sainte-Geneviève, lieu de

sépulture olï'ert aux grands hommes par la pairie reconnaissante.

Le cortège entra à Paris le 10 juillet 1791. Louis XVI, en ce

moment, venait d'être ramené de Varennes; il se trouvait aux

Tuileries, gardé à vue, et bien près d'assister à l'abolition de la

rovauté, dont Voltaire paraissait triompher une seconde fois.

La cérémonie du 11 juillet 1791 eut le caractère d'une grande

fête nationale. Toutes les pompes officielles qu'on put imaginer

y furent déployées. Après une promenade triomphale dans tout

Paris, la dépouille de Voltaire fut descendue dans les caveaux

du Panthéon, où elle devait reposer sous la protection d'une

nation idolâtre de son grand homme.

On raconta plus tard et tout le monde crut, sans preuves,

que, sous la Restauration, le tombeau avait été violé, les restes

de Voltaire dispersés, ou enfouis ailleurs obscurément. Cette

légende a été démentie par une véritication solennelle. Les

ossements de Voltaire sont, paraît-il, toujours au Panthéon.

VII. — L'œuvre de Voltaire.

Ce qui survit de l'œuvre. — Après qu'on a vu, }»our

ainsi dire, paraître à leur date, les innombrables ouvrages de

Voltaire, on est poi'té à se demander ce qui survit aujourd'hui
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(le cotte œuvre colossale (jui, [»ar sa variété seule, est une des

merveilles de la litt(M'ature.

Les passions que Voltaire a remuées sont assez vivaces pour

que son nom soit encore prononcé à tout moment, môme par des

personnes très peu familières avec ses écrits. Pour les uns, cet

homme est un libérateur à jamais admirable de resj»rit humain;

pour les autres, c'est un odieux destructeur des vérités saintes

et un délestal)le c()rru|deur de la morale. Une l'enommée ainsi

ballottée entre les partis n'est pas près de se perdre dans l'oubli.

Mais si l'on cherche quelles sont les œuvres de ce prodigieux

écrivain <pii sont encore lues, étudiées, goûtées, sinon par la

multitude, au moins par les lettrés, on se trouve d'abord dans

l'embarras, et bientôt l'on tombe dans l'étonnement. Le silence,

un silence mortel, s'est fait sur tant de poèmes, d'ouvrages

d'histoire, de manifestes philosophiques. Quelques pièces sur-

nagent, parce qu'elles sont prescrites aux études de la première

jeunesse; mais celle-ci s'acquitte de sa tâche sans enthousiasme,

et s'en débarrasse sans regret.

Du théâtre de Voltaire, que reste-t-il? Combien de fois par an

le public est-il convié aie voir se ranimer à la#clarté des lustres?

On sait en général qu'il existe une Zaïre, une Mérope, un

Mahomet, une Alzire. Mais combien rencontre-t-on de personnes

qui connaissent seulement les titres des autres tragédies? Com-

bien qui, dans ce petit nombre de chefs-d'œuvre de Voltaire,

aient assez présents les personnages, les combinaisons drama-

tiques, les vers enfin, pour en faire des objets de comparaison

avec d'autres œuvres du même genre? Le meilleur de ces chefs-

d'œuvre (et certes il s'y rencontre du bon et de l'excellent) est

effacé dans la mémoire même des gens de lettres et des critiques

de profession. Que dira-t-on du public? Tout le théâtre de Vol-

taire n'est-il pas pour lui à peu près comme s'il n'avait jamais

existé, et plus négligé même que celui de Sophocle ou d'Eschvle ?

Ses poèmes épiques sont-ils jdus populaires, ou seulement

plus connus? Récite-t-on quebpie part en France les vers de la

Henriade, comme en Italie ceux de la Jérusalem délivréel Qu'est

devenu le temps où quelques professeurs de belles-lettres char-

geaient encore leur mémoire ou leurs cahiers de fragments de

ce poème, pour orner leurs enseignements de morceaux bril-
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lants? Combien voit-on même de personnes actuellement

vivantes qui puissent dire qu'elles ont lu cette Henriade, qui

valut à son auleur le titre d'Homère et de Virgile français?

Voltaire a voulu encore être l'Arioste et même le Tassoni de

la France. Il a écrit une épopée héroï-comique contre la libéra-

trice d'Orléans (admirable choix !) ; et un odieux poème burlesque

contre Jean-Jacques Rousseau. La Guerre civile de Genève est à

peu près oubliée. La Pucelle n'est que trop connue : c'est le

régal des imaginations libertines, qui se cachent pour savourer

ce scandaleux badinage, oii les grâces se rencontrent trop sou-

vent en mauvaise société.

On emploierait sans doute mieux son temps à lire les poèmes

moraux de Voltaire, le Désastre de Lisbonne, la Loi naturelle,

les Discours en vers sur fHomme, si l'on était encore friand

d'une excellente prose facilement enfermée dans des vers très

corrects. Mais nos poètes du xix" siècle nous ont fait voir qu'on

peut philosopher très poétiquement en vers; et leurs pensées sur

des sujets de même genre sont plus neuves et plus émouvantes

que celles du philosophe du xvin" siècle.

Voltaire ayant recherché et trouvé le secret de parler absolu-

ment la même langue en vers qu'en prose, il a pu exposer sa

philosophie dans des Epitres, et même dans des Odes, avec

autant d'exactitude qu'il l'aurait fait dans des écrits non versifiés-

Quaud il écrit simplement selon l'inspiration de son génie très

peu poétique, c'est la raison, le naturel, l'esprit, le goût le plus

sûr, qui fout l'intérêt de ses vers : alors il peut défier toute com-

paraison; et la critique ne trouve aucune prise sur ce qu'il a

véritablement achevé. Nous y pouvons comprendre en général

ses E'pîlres, Odes, Stances, Contes en vers; une multitude de

pièces qu'on pourrait appeler fur/itives, des compliments, des

madrigaux en nombre infini, qu'il distribuait sans compter, aux

objets de ses attachements d'un moment, comme un homme
riche et galant prodigue les pierreries et les perles.

En regard de ces libéralités d'opulent financier ou de grand

seigneur, il faudrait placer des satires personnelles ou collec-

tives, présentées sous mille formes diverses, comme le Mondain,

le Pauvre Diable, le Marseillais et le Lion, la Vanité, etc.,

dont la méchanceté paraîtrait souvent atroce, si l'on ne se sen-
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tait |tlus saisi de la nouveauté des idées bouffonnes, de la vivacité

du tour, de la légèreté des traits, (|ue des blessures sanglantes,

des coups de fouet tranchants sous los(juels les victimes ont dû

crier et hurler.

Toutes les l'ois (jiic Voltairr cajole, et toutes les fois ([uil satis-

fait ses ressentiments; en un mot, toutes les fois (ju'il s'amuse,

il est exquis, ravissant : tout en lui n'est (jue grâce, bonne

humeur, originalité. Ces (tuvres légères sont assurées de l'im-

mortalité, parce qu'il n'y aura vraisemblablement jamais un

autre Voltaire.

Le voltairianisme. — Est-ce donc là le seul fruit durable

d'une vie si laborieuse, si militante, passée tout entière sous

les enseignes de la philosophie?

En parlant de l'ceuvre poétique de Voltaire, nous ne nous

sommes pas éloig"nés de sa philosophie. Ces œuvres légères,

dont nous admirons le tour heureux, ce sont pour lui en g-rande

partie des œuvres philosophiques. Car elles sont, en général,

la récompense, le salaire ou le mot d'ordre destiné aux recrues

de son armée de philosophes, hommes et femmes; et l'on v

peut apprendre à peu près toute sa doctrine.

Commençons par sa morale ; car la morale d'un homme,

c'est lui-même. Qu'enseigne-t-elle? Qu'il faut chercher, de pré-

férence à tout, le plaisir :

Le plaisir est l'objet, le devoir et le but

De tous les êtres raisonnables '.

Mais souviens-toi que la solide affaire,

La seule ici qu'on doive approfondir,

C'est d'être heureux et d'avoir du plaisir -.

Toute la })hilosophie de Voltaire est sortie des principes de

Ninon de Lenclos. Si quelqu'un a l'esprit assez morose pour

voir dans la doctrine de la célèbre courtisane un acheminement

à la corruption des mœurs, Voltaire répliquera : « Ces mœurs,

que vous appelez corrompues, sont les bonnes mœurs ». Pour

lui, il s'est donné la mission de rendre, s'il le peut, tous les

hommes voluptueux et toutes les femmes faciles. Ennemi par

instinct de (|uicon(|ue professe des maximes sévères, ou porte

I. Épilre à M'"' de ('"'. illù.

û. La Prude, acte V, se. n.
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un air de gravité, il est le séducteur, le tentateur par excellence.

Ses pièg^es sont les agréments do l'esprit : il attire par la flat-

terie la plus ingénieuse, par le rire le plus fin et le plus malin;

il entraîne par l'appât de la liberté et des jouissances les plus

exquises. Enfin, il trouve moyen de persuader à ses disciples

que, par le chemin des plaisirs, ils vont à la vertu.

Ce beau mot de vertu se rencontre souvent chez lui; mais

quand on voit quelles sont les personnes qu'il appelle ver-

tueuses, on ne sait d'abord ce qu'on doit entendre par là. Ver-

tueux, philosophe, aimable, pour lui c'est tout un : c'est la

qualité d'une personne qui n'a point de préjug"és, qui pense en

toute liberté, agit de même, et enfin se rend très agrréable dans

le commerce de la vie. C'est, en un mot, le contraire du jansé-

nisme, qui signifie pour lui tout ce qui lui est odieux, l'austé-

rité de la vie, la rigidité des croyances, la dureté à l'égard des

adversaires de la foi religieuse et de la morale chrétienne. On

ne reprocherait pas à Voltaire de condamner la dureté, s'il ne

qualifiait ainsi tout ce qui résiste à ses entreprises pour dis-

soudre les croyances et les mœurs. La vertu qu'il goûte n'est

peut-être bien qu'un entier relâchement, qui lui laisse une

liberté illimitée. Au reste, il se garde bien de la définir, tant

elle lui paraît quelque chose de rare. Mais, par moments, on

peut croire que cette vertu, qu'il rend quelque peu mystérieuse,

est la même chose qu'il appelle ailleurs l'humanité.

Ce serait alors une certaine douceur d'esprit, qui porte à l'in-

dulgence à l'égard de tous les hommes. Elle tiendrait de la tolé-

rance et de la charité. Mais la tolérance n'est que la patience à

l'égard de ce qui ne nous agrée pas. La charité est un zèle pour le

bien d'autrui, qui surmonte toutes les répugnances de la nature :

aussi la regarde-t-on comme une vertu surnaturelle. Il ne faut

pas parler à Voltaire de perfections surnaturelles : on s'exposerait

à son mépris. Ainsi la charité, qui vient de Dieu, ne fait pas

son alTaire, et il se contente d<^ moins que cela. Il dit cepen-

dant en maint endroit que les hommes devraient s'aimer

comme frères, et il croit en avoir trouvé le moyen : c'est de

supprimer tous les dogmes religieux. Mais on ne voit pas (|ue,

dans la pratique, ni lui ni ses disciples aient jamais beaucoup

enseigné par l'exemple un amour fraternel entre les hommes.
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si ((> iiCsl dans ccrfaiiics lii.'ii('s de pailis conlrr |iailis. i|iii nOiil

pas pour ohjot la fi-alcrnih'' uiiivorsollo, mais l(.' lfl()iii|»ln' diiii

parti sur un autre. (]o n'est |)as ce ([uc nous appelons de la

charité.

Quant à une liienveillance g-énérale à Tépiard des lioniines,

et au désir de leur rendre la vie douce et heureuse, on ne peut

douter que ce iienre d'humanité ne se soit trouvé au fond du

cœur de Voltaire, et n'ait inspiré un errand nomhre de ses

écrits et de ses actes les plus im[)ortants. Cet homme avait

réellement des instincts généreux et humains, avec Iteaucoup

d'autres.

Mais si Ion veut remonter à la vraie source de la charité par-

faite, qui n'est qu'en Dieu, il faut reconnaître que Voltaire en

était bien éloigné. Il est vrai qu'il s'est mis en opposition avec

beaucoup de philosophes de son temps, en justifiant avec persé-

vérance la croyance en l'existence de Dieu. Mais quelle idée

sèche (on peut dire stérile) il a donnée de cette puissance

suprême ! Il réclame un Dieu rémunérateur et vengeur, c'est-

à-dire qu'il a besoin d'une justice infaillible, d'une police impec-

cable, qui le rassure contre les mauvais desseins de ses ennemis

et des malfaiteurs. Après cela, il n'a plus que faire de Dieu.

Quant au commerce intérieur de Fàme avec son créateur, quant

à la recherche de la perfection morale, quant à l'amour mutuel

des hommes en Dieu, ce sont des idées et des intérêts qu'il aban-

donne volontiers aux théologiens.

Nous ne parlons même pas d'une espérance de vie future : il

n'est pas assuré de l'existence réelle de l'âme '
; comment se

demanderait-il si elle est immortelle?

De même qu'en morale il n'est point allé au delà de Ninon

de Lei»clos, en métaphysique il n'a pas dépassé Locke ; il a

même reculé un peu sur lui, ou plutôt il a poussé l'incrédulité

encore plus loin (|ue l'auteur de la doctrine de la sensation; il

ne croit guère que ce qu'il peut toucher, ou à peu près. Il

exprime ses doutes avec un air de modestie, qui paraît souvent

la marque d'un vrai philosophe, mais où trop souvent aussi l'on

sent percer la raillerie, sous une affectation de réserve. En somme,

1 Voir Dicl. phil., ait. Ami:.

HlSTOlHK IlE I.A I.ANC.UK. VI. ' '
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il nous donne à entendre très clairement que, pour croire ce

»|ue Voltaire n"a pas cru, il faut être un sot. Le résumé de son

enseianement philosophique peut être contenu en deux mots :

incertitude et dérision.

Sa vraie philosophie ne réside pas dans ses méditations trop

souvent superficielles sur les grands prohlèmes agités par la

raison : elle est dans la guerre implacable qu'il a conduite avec

un art infini contre les croyances religieuses. C'est dans ce duel

étrange {inexpiabile bellum), soutenu contre la religion chrétienne

tout entière, qu'on est obligé de voir en lui un génie extraor-

dinaire, un des maîtres de l'esprit humain; car il a façonné

des millions d'intelligences à son image. Il est l'Adam d'une

race innombrable d'incrédules; il a laissé après lui une œuvre

qui ne s'efTacera pas de sitôt, le voltairianisme, étrange composé

de raison tranchante, d'érudition vraie et fausse, d'incrédulité

préconçue et de critir[ue profonde (souvent empruntée) ; d'imper-

tinence, et d'indépendance d'esprit naturelle et légitime.

Il s'est rendu ce témoignage :

J'ai l'ait plus en mon temps que Luther et Calvin ';

et il a dit vrai, s'il faut entendre par là qu'il n'a pas seulement,

comme ces deux grands chefs de sectes, enlevé à l'Eglise de

Rome des nations entières, mais qu'il a détaché de toute

i-eligion |)Ositive une grande partie du monde moderne, sous

couleur de faire adorer Dieu seul ^

Est-ce un bienfait pour le genre humain? Poser cette question,

c'est réveiller des controverses interminables, c'est ranimer des

passions éternellement inconciliables, c'est par conséquent

faire sentir ce qu'il y a d'équivoque dans l'œuvre capitale de

Voltaire, et dire en d'autres termes que sa renommée sera tou-

jours discutée, même entre les esprits les plus éclairés des

générations à venir.

D'autres pliib)sophes, d'autres savants, d'autres célèbres

écrivains ont attaqué les mômes croyances que Voltaire. Pour-

quoi leurs noms n'éveillent-ils pas les mêmes passions, et sur-

tout les mêmes ressentiments? Ce n'est pas seulement parce

1. Épitri' à r.uileiir <ln livre des Trois hnposleurs, 1771.

2. .l'ai fait ailoror l)iou. iiuainl j'ai vaincu le diable. (Ibid.)
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<|n ils nul oMcnii de iiKtiiidrcs succès (jiic lui; c'est sans doiili'

parce (inils n'oiit pas, coiiiiiie lui, oirensé les lioinmes sous

pi't'lexle (le les éclairer; c'csl (pi'ils n'ont j)as, conimi; lui, l'ail

<les sentiments les j)lus sérieux et les plus profonds de leui's

semblables, un objet perpétuel de sarcasme et de dérision. Vol-

taire, il est vrai, est ])rodigieusement plaisani, i^ai, ingénieux :

<:ependant à la lonjîue il blesse même les lecteurs impartiaux

par b' tour insultant qu'il donne à sa pensée. On se lasse de

l'esprit d'un bomme (jui ne paraît jamais prendre la plume que

[lour buinilier ([uelqu un qu'on ne V(»it pas. Serait-ce donc (}u il

ne se trouve pas un grain de bon sens cliez ceux qui ne pensent

pas de tout point comme Voltaire? L'abus de la raillerie dans les

matières les jdus ij;raves inspire enfin l'envie de se redresser

€ontre l'arrogance de ce philosophe; de lui demander compte

<le sa science et de l'usage qu'il a fait de sa raison personnelle;

enfin d'entreprendre la réfutation du voltairianisme.

De puissants écrivains, Joseph de Maistre, le vicomte de Donald,

Lamennais, ont déclaré hautement la guerre à l'influence de

Voltaire. D'autre part, la critique savante de notre siècle a pris

un autre ton, une autre méthode que lui. Ainsi son autorité ne

s'affermit pas par l'effet du temps. Il demeure seulement le

prince, le héros, l'Hercule de la satire anti-religieuse.

Mais nous cherchons (piels sont ceux de si^s ouvrages qu'on

aimerait à rassembler pour en composer un monument indes-

tructible. Ordinairement, l'écrivain de génie, et surtout le poète,

laisse après lui des œuvres qui paraissent toujours jeunes, en

dépit du temps et de l'évolution des idées, ccmime ces marbres

et ces bronzes antiques dont on ne connaît pas même l'auteur, et

dont le sujet |)eut demeurer incertain, mais que l'art a consa-

4rés et rendus immortels. Combien Voltaire, qui a tant écrit,

a-t-il laissé d'œuvres de ce genre?

Sa facilité inconcevable n'a-t-elle pas été le fléau de son

génie? N'a-t-il pas sacrifié au plaisir d'éblouir ses contemporains

par sa fécondité, la gloire plus solide de faire œuvre durable?

N'a-t-il pas été l'homme du moment, de l'elïet immédiat, l'homme

d'action et de lutte qucdidiemie, plutôt (|ue le génie puissant qui

mûrit un dessein en le gardant enfermé dans l'intimité de ses

méditations, jusqu'à ce qu'il en sorte un organisme achevé de
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loiil |K»iiit? Pouvait-il moine soiiiicr à coïie IcMitc élaboration»

(1 un ('liefHrœuvre? La nalurc no donne pas Ions les avantages

au même homme. En dotanl celui-ci d'une promptitude de vue

sans pareille, elle lui a refusé l'aptitude à voir plus par un

sc^cond reg:ard que par le ])remier. Il voit soudainement l'idée

dun sujet se former devant lui, comme un peintre aperçoit

d"ai)ord le croquis d'un tableau ; il se met aussitôt à l'exécution ;

mais il ne verra jamais plus avant ; il ajoutera sans doute à

cùté, mais point au fond : sa première pensée ne se fécondera

|)as. Aussi demeure-t-il toujours superficiel, quoi ([ii'il fasse, dans

les maximes, dans les caractères, dans les mœurs, dans les com-

binaisons d'événements. Il est né pour enchanter les intelli-

^i'ences vives, qui se plaisent aux idées nettes, obtenues sans

ajiplication, sans efTorts ni tâtonnements. Véritable oracle des

g-ens du monde, il leur apprend à juger de tout avec un air de

supériorité, à mépriser les esprits lents et les intelligences pro-

fondes, à regarder le ton tranchant comme la marque d'une

capacité transcendante. Ses œuvres ont donné aux mondains des

plaisirs qui ont contribué à les gâter : satisfactions d'esprit d'un

moment, connaissances illusoires, témérité de jug'emeni, arro-

gance dans l'incrédulité, habitudes de raillerie qui effannichent

la bonne foi : en un mot tout ce qui a fait si souvent une mau-

vaise réputation à l'esprit français chez les étrangers, jaloux et

offensés de ces manières brillantes qu'ils ne pouvaient imiter. Ce

qu'on a pu nommer l'impertinence française est bien son œuvre.

Mais aussi la passion de plaire à ces esprits raffinés de la

société contemporaine a-t-elle développé en lui des dons singu-

lièrement heureux, qui le mettent hors de pair, non pas entre

les grands hommes, mais entre les g^énies séduisants. C'est

quand il se tient dans son naturel qu'il doit servir à jamais de

modèle. Nous l'avons déjà dit pour ses poésies. Il y faudrait

joindre, pour la prose, qui vaut beaucoup plus chez lui que les

vers, une multitude d'écrits qui paraissent tout d'une venue,,

quoique parfois très travaillés, où l'on ne trouve que plaisir et

sujets d'admiration.

Tels sont la plupart de ses romans philoso]>hiques, des ouvrages

d'histoire pleins d'un enthousiasme habilement ménagé, comme

C}(ar}es XII, le Siècle de Lovis XIV\ une partie de celui de
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Louis AT; 1111 Irrs iziaml iioiiilirc df |).iiii|ilil('ls cxijiiis, tl(! dis-

•fussions pliil(»s(i|ilii(|ii('s (ui lilliTaircs, (raitidcs du Ihilioiinanc

pliilosopltitjiie, de pclils lrail(''s sur la lt''i:islali()n, sur radiniiiis-

Iralioii, où il di-vcdoppo avec la cluilour d'un néo[»liyt(', simui

des idées absolument personnelles, au moins les vues les plus

-spécieuses des réformateurs contemporains. Le zèle pour la jus-

tice et pour Ir Itouliciir des liouimes, peut-être aussi le |)laisir

<le discréditer des [»uissances dont le caractère Timportime,

sont pour lui des passions aussi vives et plus durables (|ue les

mouv(Miîeints mêmes de ses allections personnelles. Eu y obéis-

sanl, il n'est gouvei'né (|ue par son instinct; en leur doiinanl

<-ours, il ne fait pas d'clïort pour s'élever au-dessus de lui-même,

comme il lui arrive quand l'ambition poétique le possède. On

pourrait doni" dire que la haute [)oésie fut le tyran de son génie,

<'t que moins il cherche à être poète, plus il est lui-même.

Par cela même que son génie n'est pas pro|)re à s'aliéner de

soi en ([uelque sorte, et à créer des êtres en dehors du sien, son

•rcuvre maîtresse, celle qui survivra sans doute à tous ses autres

écrits, est celle oîi il s'est présenté lui-même tout entier, sans

vouloir s'exposer aux regards du public : c'est l'énorme recueil

de sa correspondance, part considérable du trop volumineux

assemblage do ses œuvres complètes.

La correspondance de Voltaire. — Si l'on avait la pré-

tention d'assigner des rangs aux auteurs des correspondances qui

jouissent d'un grand renom dans la littérature, on ne trouve-

rait que Cicéron et M""*^ de Sévigné qui pussent disputer la pre-

mière place à Voltaire. Nous ne débattons contre })ersonne les

raisons d'un choix qui ne nous paraît pas obligatoire ; mais

«lous avouons (|ue, pour le plaisir de la lecture, notre [iréfé-

rence appartient au recueil des lettres du j)hilosophe français.

S'agit-il de l'attrait de l'intimité avec l'auteur d'une corres-

pondance? Nul n'a jamais écrit des lettres plus vraies que

Voltaire, c'est-à-dire (|ui exprimassent plus fidèlement, j'ose

<lire plus naïvement (si ce terme peut s'accorder avec son

nom) ses idées et ses sentiments de l'instant où il écrit. C'est

bien lui-même qu'on voit, sinon toujours tel qu'il est dans sou

tond multiple et mobile, du moins hd (pi'il se sent à ce moment-

là. Voltaire n'est peut-être pas toujours de 1res boime foi
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onvcrs Jui-mèinc : (ni s'en aperçoit bien eu coniparaiil ses

lettres entre elles; mais renseml)le compose, sans qu'il y vise,

sa physionomie réelle. Il s'ouvre sans déguisement avec ses

amis, et ne cherche point à se donner un caractère d'emprunt :

il n'hésite môme pas, dans certains endroits, à plaisanter sur

sa « candeur ordinaire », c'est-à-dire sur ce qu'il y a de plus

raffiné dans les déguisements (|u'il pi'cnd lors(|u'il veut tromper.

Ainsi ses vrais confidents peuvent le pénétrer, aussi bien qu'il

se pénètre lui-même; et le lecteur, qui a toutes ses lettres entre

les mains, se trouve admis au nomI)re de ces confidents. Jamais

d'ailleurs, dans de telles im|)r(»visations, il ne fait œuvre d'au-

teur, quoiqu'il jtarle à toute heure de ses propres ouvrages et de

ceux de ses contemporains. Il en dit tout ce qu'il en pense,

le bien comme le mal, de la façon la plus nette, la plus rapide

et la plus simple. On peut donc recueillir, dans ses lettres, une

multitude de jugements ou de renseignements précieux; mais

ce ne sont pas des exercices de plume : ce sont de pures et

vives conversations, bien souvent de franches confidences, qu'il

se serait gardé de livrer au papier s'il avait prévu que ses

lettres dussent circuler dans le public. Il lui arrive quelquefois

d'écrire des choses qu'il veut faire répéter pour égarer l'opinion ;

mais en pareil cas c'est une convention faite avec le corres-

pondant. Pour celui-ci. Voltaire ne le tromi>e pas. Il est d'ail-

leurs assez effronté, ou assez content de sa conduite et de ses

principes, pour ne }tas viser à paraître autre qu'il n'est. Ainsi

à toute heure, sa vie, ses actes, ses pensées paraissent dans sa

correspondance à peu près tels ([u'on pourrait les voir, s'il exis-

tait des miroirs qui reproduisissent l'intérieur d'un homme et

d'un esprit. Quant à l'intérêt que peut offrir ce caractère de

Voltaire, si riche, si varié, si souple, on en peut juger par la

connaissance des actes de sa vie et par l'ensemble de ses écrits.

C'est, nous l'avons déjà dit, la nature humaine au complet,

avec tout son mélange de bien et de mal, et toutes ses contra-

dictions, sans parle!' d'un génie dont l'étendue et les ressources

confondent l'imagination.

Si, dans un recueil de lettres, on cherche des lumières sur l'es-

prit, les mœurs d'une époque et de quelques personnages qui

se détachent du fond du tableau, qu'on songe que Voltaire
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s'est Iroiivr en r<'l;ili(»ii avrc la |ili]|iai'l ilr> lioiiinics cl des

fcmiiies (|iii (Mil le |»lus iiian|iM'' dans le xviii' sii'-clc; courtisan

tle tout ce (jui fut puissant, llatb'ur de tout ce qui fui aiinalile;

écrivant aux uns et aux autres avec une lilierlé, une familiarité

éléj^ante et ingénieuse qui n'appartient qu'à lui, il les met tous

en lumière. Ses lettres sont comme une iialerie de la idéaux de

cette époque brillante et licencieuse qui, comparée à la vie

moderne, ressemble à une sorte Je carnaval de ^.lens de bonne

condition et d'élite. Yeut-on de la galanterie spirituelle, de la

licence tempérée par le bon i^oùt : «m a les lettres de Voltaire

aux dames émancipées qui lui faisaient la cour plus qu'il ne la

leur faisait. Veut-on voir une amitié paradoxale entre <leux

grands hommes d'inégale condition? Qu'y a-t-il de plus surpre-

nant, de plus extravagant même que les échanges de tendresses

entre ces deux philosophes, Voltaire et Frédéric II? Si l'on est

curieux d'observer dans le fond de leurs desseins les deux

meneurs du parti de VEncyclopédie, les deux plus ardents

ennemis des derniers défenseurs de la religion et de l'Eglise,

qu'on voie D'Alembert et Voltaire ourdir leurs complots sous les

masques de Bertrand et de Raton.

Ce qui fait en définitive l'attrait principal d'une corresj)ondance,

comme de toute œuvre littéraire, c'est le style de l'écrivain, sa

personnalité marquée par un genre d'expression qui se présente

de lui-même, par le tour naturel de son esprit. Que Voltaire

est (diarmant, lorsqu'il écrit comme sans doute il |)arlait quand

il conversait avec des personnes dignes de lui faire vis-à-vis!

Que sa plume est leste, rapide et gaie ! Que de façons de parler

piquantes, neuves et délicates! Et aussi (|ue de variété dans les

compliments, dans les assurances d'amitié, dans les épanche-

ments d'un cœur qui paraît le plus sensible du monde au

mérite, à l'alTection, aux anciens souvenirs! Nul n'est plus

attaché que lui à ses amis, jdus incapable de se passer des

absents, quoique en réalité il change aisément de séjour et qu'il

écrive à chaque j)ersonne qu'elle est la seule loin de qui il ne

peut vivre. Des amis tels que les d'Arg(Mital croyaient-ils

tout ce qu'il leur écrivait? Il faut supposer qu'ils n'en croyaient

qu'une partie; mais c'était toujours délicieux à lire. En passant

en revue tant de protestations de tendresse d'un homme qui sut
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toujours se passer de tout, excepté de rindépendance et de

l'opulence, on ne peut s'empècliei" de penser (jue lui et ses

amis ont admirablement joué et soutenu la comédie de lamilié.

Mais <|uelle école d'éléiiance et de grâce dans les rapports de la

société, et, pourvu qu'on mette le sérieux à part, (|uels mo<lèles

d'urbanité ! Si l'on ne devait juger des gens que par leurs paroles,

le plus aimable des hommes aurait assurément été Voltaire; et

il a façonné à son image l'élite de ses contemporains. Combien

les générations suivantes pourraient gagner à se former sur ses

exemples! Quelle société serait celle qui saurait lui emprunter

ses moyens de séduction, en lui laissant une bonnc^ partie de

son humeur satirique; et que la vie, même sans confiance

absolue, serait enchantée par de telles causeries !

La postérité ne voit plus Voltaire, dans ses images, qu'avec

son expression sarcastique. Ce masque de railleur est le sym-

bole le plus vrai de son (cuvre littéraire; mais il est juste de

se rappeler, en lisant sa correspondance, (jue l'hounne lui-même

fut la courtoisie et la g^ràce incarnée. Qu'on ne s'y fie pas trop

cependant : ce charmant homme renfermait en lui le démon de

la séduction et du libertinage. Homme plus redoutable encore

que charmant, et plus fait pour égarer l'esprit de la jeunesse

que pour l'éclairer : car son plus grand plaisir fut toujours de la

détourner des voies oii peut l'engager une vaillante et sévère

éducation. Ce n'est pas à lui (piune mère courageuse eût confié

un fils dont elle aurait voulu faire un homme digne de ce titre;

que dirions-nous d'une fille?

En morale. Voltaire n'a jamais visé haut : il se contente

d'écarter les vices dégradants et qui rendent un sujet insociable;

il fait bon accueil à ceux que le monde tolère ou goiite. Les

passions hii paraissent données à l'homme pour insjurer sa

conduite : il se garderait donc bien de leur résister. Quant au

bien al)Solu, qu'il faut préférer à tout, ce n'est pour lui qu'une

idée chimérique, une invention de méta])hysiciens, dont il ne

fait pas plus de cas que de la métaphysique en général. Ses

sens ne lui en parlent jamais.

11 apprécie de la même façon l'es œuvres de l'esprit. Il ne

parle du beau absolu que pour s'en moquer comme d'une rêverie

platonicienne. Pour ses [)ropres œuvres, il se contenterait bien
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<lii siiccrs tlii moment, (jiii est r(»I»i('t de tons ses (•ilciils, s'il ne

craignait d'assister le leinlcm.iiii à un icNircmcnt île ro[)inioii

})ul)liqne, dont la terreur l'oJjliiie à retra\ailler ses ouvrages : il

corrige, polit, oie, ajoute, alin de pivNcnir la malice du lecteui-.

qu'il connaît mieux que personne, ayant l(jnte sa vie exercé 1;:

critique de chicane sur les œuvres des autres. N'était cette crainte

salutaire, il se contenterait de surprendre et d'enlever chaque

fois les applaudissements par quelque audace nouvelle, par des

combin;iisons prestigieuses, par une rapidité de mouvement

étourdissante. Il n'a pas cette sorte de désintéressement qui fait

le grand artiste ou le grand poète, ainsi (pie riutnime vraiment

vertueux, (|ui consiste à rechercher la perfection |)0ur elle-même.

C'est ainsi que Voltaire a ravi, étonné son siècle, peu enclin

aux méditations profondes; c'est ainsi qu'il charme encore les

esprits qui s'abandonnent docilement à son audace, à son assu-

rance, à sa vivacité irrésistible. Mais quand on vit longtemps

avec lui, qu'on le discute, qu'on le mesure en le comparant avec

les véritables grands hommes dans les lettres et dans les arts,

on finit par se détacher d'un génie qui n'excelle qu'en malice,

mais à qui manquent la conscience, la gravité et l'élévation. On
peut revenir à lui de temps en temps pour se divertir, mais non

pas pour s'instruire et pour savourer la moelle des chefs-d'œuvj-e.

encore moins pour élever son âme : il la rabaisserait plutôt et

la stériliserait par la sécheresse de sa raison tranchante et par

son inépuisable moquerie.

Il n'y a d'irréprochable en lui que la pureté du style. Encore

ne faudrait-il pas, comme lui, vouloir réduire toute la langue à

l'usage qu'il en fait : on en ferait bientôt une langue morte. En fait

lie doctrine poétique, comme en fait de vocabulaire et de gram-

maire, Voltaire est l'intolérance même. Il a fondé, sur ces deux

points, une orthodoxie nouvelle. Pour rétablir, contre son école,

la liberté légitime des écrivains, il a fallu faire une révolution

littéraire, celle du romantisme ; celle-ci a définitivement emporté

l'autorité usur])éede Voltaire, en replaçant le génie des écrivains

en face de la nature, qui se moque de certain dogmatisme, et de

cette discipline sous laquelle Voltaire faillit éteindre la poésie

française. On s'est habitué enfin à juger Voltaire aussi librement

qu'il a jugé tout le monde, et l'on a secoué la tvrannie de son goût.
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CHAPITRE IV

MONTESQUIEU

/. — Vie de Montesquieu.

La jeunesse de Montesquieu. — ^[ontesqiiit'u écrit ces

mots (dans les Pensées diverses) : « Quoique mon nom ue soit m
bon ni mauvais, n'ayant guère que deux cent cinquante ans de

noblesse j)rouvée, cependant j'y suis attaché; et je serais

homme à faire des substitutions. » 11 en fît une, en effet, en

faveur de son lils aîné. Le nom était « assez bon », il en parlait

trop modestement. Jean de Secondât, maître d'hôtel du roi de

Navarre, acquit en l.iGl la terre de Montesquieu; son fils, Jacob,

fut fait baron par Henri lY; son petit-fils, Jean-dasion, prési-

dent à mortier au parlement de Bordeaux, est le grand-père de

Charles-Louis de Secondât, baron de La Brède et de Montes-

quieu, né à La Brède, près Bordeaux, le 18 janvier 1G89. Ces

petits faits sont à recueillir; ils expliquent comment Montes-

quieu, malgré la hardiesse de quelques-unes de ses opinions,

fut toujours très loin de vouloir faire table rase des institutions

existantes, et ne crut pas que ce soit un bonheur pour une

société, non plus (pie pour un homme, d'être sans passé, sans

traditions, sans racines.

Il fut élevé à Juilly, chez les Oratoriens. Son père était d'épée;

1. Par M. Petit de Julleville. professeur à la Faculté des Lettres de lUnivei-

silé de Paris.
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il préfV'i'.i la i-olje; fut conseiller au Parlement de Bordeaux

le 24 février 171i; président à mortier le 20 juillet ITIG, à

vingt-sept ans. Magistrat mé<Iiocre, de son pro|)re aveu, il

u entendait rien à la |)roeédure, et « ce qui l'en dégoûtait le plus,

«•est qu'il voyait à des hôtes le même talent (jui le fuyait ».

{Pensées dicei'ses.) Il s'appliqua, sans succès, patienta douze ans,

et Unit par vendre sa charge (en 1726).

Une curiosité d'esprit très vive l'avait porté dabord vers d<^s

<^tudes bien différentes : nous possédons six discours prononcés

j)ar Montesquieu dans l'Académie de Bordeaux sur des matières

scientifiques (de 1717 à 1721). En 1719, il méditait d'écrire une

histoire physique de la terre ancienne et moderne, et faisait

appel aux savants du monde entier pour se faire envoyer des

observations. Deux ans plus tard, le prodigieux succès des

Lettres persanes, (ju'il avait faites en se jouant, le détourna

d'une voie où il allait s'égarer peut-être. Car Montesquieu

avait bien assez d'esprit pour faire un physicien passable, mais

avait-il bien le genre d'esprit qui fait un grand physicien? On en

peut douter.

Paris, l'Académie. — L'accueil fait aux Lettres persanes

ouvrit Paris à Montesquieu; jamais une société ne se trouva si

ravie d'être jouée, ou plutôt fustigée. Tl est vrai que le président

à mortier n'avouait pas, ne pouvait avouer ces lettres irrévé-

rencieuses ; mais il ne les désavouait pas non plus, et souriait

aux compliments, sans dire oui ni non; plus normand cette fois

que gascon. De même il n'avoua ni ne désavoua jamais le

Temple de Gnide, publié en 1725, pour l'amusement de cette

société frivole et libertin*' ; et surtout de la petite cour volup-

tueuse où régnait la sœur du duc de Bourbon, premier ministre,

mademoiselle de Glermont. Jusqu'à quel point Montesquieu prit-il

au sérieux ce petit roman sensu(d et fade? J'ai peine à dire

({u'il en était fort content. Ce n'est pas seulement par façon de

raillerie qu'il écrivait dans la préface (jointe à l'édition de 1742) :

<c Je prie les savants de laisser les jeunes gens juger d'un livre

qui a certainement été fait pour eux... 11 n'y a que les têtes

bien frisées et bien poudrées qui connaissent tout le mérite du

Temple de Gnide. »

En écrivant les Lettres persanes, Montesquieu ne songeait pas
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encore ;"i rAcuh'-iiiie; car il s'y in))(|ii<'iil lirs li.iiil .- du cfH'its à

((Liai'tinte tètes, (|ui jasent sans cesse et (Ic'ltilcnl des panég-yri-

(jiies ». L'Académie se venqea en le faisant académicien. Le

cardinal Fleiiry s'y Oj)[)Osait, inquiet des andaces qu'on lui (il

lire dans les Lettres persanes. Montesquieu \il le cardinal, d
réussit à faire lever le l't'^o mis sur son nom. Voltaire prétend

qu'il avait fait imprimer en qu(d(]iies jours une édition

expuriiéc des Lettres^ (juil la pr(''senla au ministre, et se jus-

tifia par ce stratagème. L'anecdote est invraisemblable; elle

suppose Fleury [dus naïf et Montesquieu |dus astucieux (juils

n'étaient. Cette fameuse édition expurgée ne s'est jamais

retrouvée. La vérité doit être plus simple : aucune édition

n'étant signée, Montesquieu, sans désavouer l'ouvrage, dut

désavouer les imprimeurs étrangers et, sans entrer dans les

détails, mettre en gros sur leur compte tout ce qui avait pu

déplaire au cardinal. Celui-ci, qui ne demandait peut-être qu'à

se laisser désarmer, feignit d'entrer dans ces explications plus

ou moins confuses, se fit promettre par Montesquieu plus de

réserve pour l'avenir, lui enjoignit de ne jamais signer le livre

suspect, et le 20 décembre 1727 Montesquieu fut de l'Académie

française. Les Registres récemment publiés nous ont permis de

constater qu'il ne fut jamais très assidu aux séances.

Les voyages. — Fêté, admiré partout, le nouvel acadé-

micien ne s'endormit pas dans ces faciles succès. Mais résolu

à consacrer sa vie au grand ouvrage dont le plan s'agitait déjà

confusément dans son esprit, Montesquieu comprit que pour

écrire sur les lois le livre, non d'un juriste, mais d'un politique

et d'un historien, il fallait d'abord avoir vu les hommes et com-

paré les sociétés. Il quitta la France au printemps de 1728 ', et

voyagea trois années durant.

Il se rendit à Vienne, y vit le prince Eugène, vieilli, se reposant

dans son immense renommée. « Ce grand homme lui fit passer

des moments délicieux -. » Il visita la Hongrie, où subsistaient

encore beaucoup de restes de ce régime féodal qu'il devait étu-

dier plus tard avec tant de profondeur. De là il gagna Venise,

1. Le "i avril, avec loid Walilcgravo. anihassadeur de George II auprès de
rKiuperour.

2. LeUre à Giiasco, 7 ocLol)rc 17o2.
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<tù Lnw viA'.iit olisciiréinent. Montesquieu lui demanda pourquoi

il n'avait pas actieté, comme on eût essayé de faire en Angle-

terre, les parlements qui faisaient opposition au fameux sijs-

(rme. « Ils sont, répondit Law, moins ardents, moins dangereux

que mes compatriotes, mais l)eaucou[> plus incorruptibles. »

Cette réponse dut frapper Montesquieu; il s'en souvenait peut-

être quand, à la surprise générale, il défendit contre tant

d'attaques l'organisation judiciaire de la France, et soutint que

la vénalité des charges est favorable à l'incorruptibilité des

juges. Ne le pressez pas : il la soutiendrait jusque dans l'Eglise.

Il reproche à Innocent XII de l'avoir retranchée pour donner les

places « aux plus dignes ». De la sorte on n'a plus pourvu que

des cuistres. Jadis on achetait très cher, parmi les grandes

familles d'Italie, les charges vénales qui menaient au cardinalat

« et, comme c'était un gros argent, on n'avait garde de le mettre

sur la tète d'un jeune homme qui ne promît pas beaucoup ».

Je ne juge pas ces singulières idées. Mais il était nécessaire de

les rapporter ici '.

Il vit ausi le fameux comte de Bonneval, très noble aventu-

rier <pii, après avoir combattu vingt ans contre l'Autriche au

service de la France, avait passé vingt autres années au service

de l'Autriche, en combattant contre la France et les Turcs :

l'année suivante (1729), il devait s'enfuir en Turquie, où il se

lit musulman, et mourut, pacha à deux (jueues, sous le nom
d'Achmet-Pacha ".

Après Venise, Montesquieu vit Milan % Turin; il séjourna

' longtemps à Florence, charmé des arts parce qu'il était très

intelligent, sans être d'ailleurs, à viai dire, en aucune façon,

artiste; charmé aussi, très sincèrement, de la simplicité des

mœurs; plus longtemps à Rome, où le cardinal de Polignac,

ambassadeur de France, lui ouvrit sa maison. Partout il noua

1. Voir t. 1, Des Voi/a;/es.

2. MonU'sqiiieii i).iraîl n'avoir CDnnu lord Cliesterlii'ld que l'année suivante,

en Hollande. On a In partout (jue Chesicrfield en lui faisant ])eur des inquisi-

teurs d"État. avait i)onsst' Montesquieu ;i détruire ses notes sur Venise. L'anec-

dote jtarait eontrouvée, et les Nofex sur Venise ne furent pas détruites; elles

ont même été réoemment publiées.

3. 11 était en septembre k Milan, en octobre à Turin, il passa décembre et

janvier (1729) à Florence; février, mars à Rome: avril à Naples; il revint à

Rome; en juillet il se rendit en Allemafjne. Le 31 octobre, il passa de Hollande
en .\nL'lelerre dans le vacht de ord C.liesterfield.
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ilrs auiilii's ijni lui fiiiciil liilrlcs. ((iiniiic I al teste sa corros[»on-

(hiiice. Il vit Naples; |»uis revint sur ses pas, traversa I llalii- du

U(U"(I cl le T\ roi ; niédiocreuient sensildc aux trramles heautés

naturelles, il cherchait les hommes [)Ius que les g-laciers. Il

suivit les bords du Rhin, visita les Pays-Bas, entin g-agna l'An-

irleterre, où il devail séjourner deux ans, sans |ires(|nr (jiiiilcr

Lontlres, ca[)tivé par ce spectacle, nouveau pour lui, <!<' la vie

politicjue d'un pays libre. Ce fut lord Chesterlicdd (jui l'amena

dans son yacht d'Amsterdam à Londres.

Au premier aspeci, il ressentit ]ilul(M de la stupeur (jue de

l'admiration. 11 ne pouvait se figurer qu'un régime attaqué si vio-

lemment pût résister: qu'une autorité qu'on discute sans cesse

[)ùt être oliéie longtemps. « Les choses ne peuvent pas rester

comme cela », écrit-il. Et il attend la république en Angleterre:

il s'inquiète même de ce voisinage pour la France monarchique,

l'e jour-là, il fut médiocre prophète. A d'autres heures, il

ol)serve plus froidement, il comprend, il se i-assure, il admire.

Il écrit : « L'Ang-leterre est à présent le jdus libre pays qui soit

au monde, je n'en excepte aucune lépublique: parce que le

prince n'a le pouvoir de faire aucun tort imaginable à qui que

ce soit. Quand un homme en Angleterre aurait autant d'ennemis

qu'il a de cheveux sur la tète, il ne lui en arriverait rien: c'est

benuconp. » A la fin. il a tout vu, tout jiercé: il sait le fort et

le faible du système : « Un ministre ne songe qu'à triompher

fie son adversaire dans la chambre basse, et pourvu qu'il en

vienne à bout, il vendrait l'Angleterre et toutes les puissances

du monde. »

Montesquieu avait écrit le journal très complet des observa-

tions recueillies par lui durant ses voyages '. Il voulait le publiei-

quand la mort le surprit. On mit au jour (en 1818) quelques

notes éparses qu'il avait écrites pendant son séjour en Angle-

terre. Récemment le baron Albert de Montesquieu a publié le

reste des notes de voyage de son illustre ancêtre. La publication

n'a pas déçu les espérances des admirateurs de Montesquieu :

cette partie de son œuvre méritait assurément de voir le jour.

Toutefois elle n'ajoute rien à la gloire de l'écrivain, et, déci-

1. Lelh-e à Guasco, 15 décciulire Ho*.
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(iriiiciil, Ics.VoA'N ne volent pas VEsprit des Lois, (jnoique Sainte-

lîeuve se déclarât prêt à sacrifier ÏEsjjril des Lois, s'il le fallait,

pour acfjnérir les Nolfs. « Je l'avouerai, dit-il, en toute humi-

lité, dussé-je faire tort à mon sentiment de l'idéal. Si l'on pou-

vait avoir dans tonte sa suite ce journal de voyage de Mon-

tesquieu, ces Aok's toutes simples, toutes naturelles, dans leur

jet sincère et primitif, je les aimerais mieux lire que YEsp7vt

des Lois lui-même, et Je les croirais plus utiles. » 11 y a là un

peu de paradoxe et d'exagération ; et j'ajouterai : g-ardons-nous

de cette tendance aujoui-d'luii si répandue, qui nous porte à

préférer dans l'œuvre des grands écrivains ce qu'eux-mêmes

ont le moins estimé.

Ce n'est pas <à dire qu'il n'y ait dans ce journal, très inégal et

décousu, parmi un peu de fatras et bien des choses qui n'avaient

d'intérêt que [tour celui qui les avait notées, afin de fixer ses

souvenirs, nombre de remarques fines et souvent des vues très

profondes. Ayant beaucoup regardé, beaucoup écouté, beaucoup

interrogé, durant ces trois ans qu'il passa dans la fréquentation

assidue de tant d'hommes considérables, il revint bien informé

des choses d'Europe, et tout à fait dég^agé de plus d'un préjugé

provincial ou national. A cette époque, il semblait qu'il fût assez

bien préparé pour servir le pays utilement dans la politique

ou la diplomatie; il y songea, puis, par dédain, négligence ou

timidité, il y renonça, sans avoir rien demandé. Il le regretta;

plus tard il écrivait' : « Je me repentirai toujours de n'avoir

})as sollicité après le retour de mes voyages quelque ])lace dans

les afîaires étrangères. Il est sûr que pensant comme je })ensais,

j'aurais croisé les projets de ce fou de lielle-Isle, et j'aurais

rendu j»ar là le plus grand service qu'un citoyen put rendre à

sa patrie. » En effet à une époque où toute la France se jetait

(hms les bras, ou môme aux g-enoux de Frédéric, Montes-

quieu presque seul inclinait vers l'alliance autrichienne. Pré-

voyail-il l'avenir? Nous verrons que cela lui est arrivé quelque-

fois. A la même date, il écrivait ironiquement du roi de Sar-

daig-ne- : « Encore un coup de collier; nous le rendrons maître

de l'Italie, et il sera notre égal. » Le coii/> de collier a été donné.

1. Pensi'-es mtinusrriles, ciléos dans Voi/fiyon, p. xxwii.

2. ]'oi/a;jr!<, |i. xxxvir.
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Montesquieu à La Bréde et à Paris. — Rovrmi dAn-

ji^lotiMTO, on l~'>l, Ar(»iit('S(|iii('u passa trois .inih'm's de suite au

château lie La Hrède; le fruit de cette studieuse retraite fut le

livre des Considérations sur les cdiiscsde la f/rnndenr des Romains

et de leur décadence (\~i'.]'t). 11 aimait La lirède, sa maison natale;

il écrivait à un ami '
: « .le me fais une fêle de vous mener à ma

<îampag:ne, où vous Irouverez un château, gothique à la vérité,

mais orné de dehors chai'mants dont j'ai pris l'idée en Angle-

terre. » Il aimait sincèrement la vie chamj)ètre, et il la mena

le plus longtemps qu'il put; il laimait, non comme un poète

ou comme un artiste; mais en hon propriétaire foncier, en vrai

seigneur de village. Il améliora ses domaines; défricha des

landes, sema des prairies; planta des vignes, et, grâce à la

renommée de ses livres, vendit à bon prix son vin aux Anglais.

Félicitons-nous que La Brède ait tant plu à son maître, car

c'est là que Montesquieu travailla. S'il eût vécu à Pai'is, il eût

dispersé sa vie dans la conversation des gens du monde, et dans

(juelques ouvrages légers; il n'avait que trop de [>encliant à ce

genre d'écrits, et n'était pas de ceux qui travaillent sérieusement

au milieu des gens frivoles. Car il aimait Paris et les salons

mondains, tout en chérissant La Brède. II disait à Maupertuis :

« Mon âme se prend à tout. Je me trouvais heureux dans mes

terres, où je ne voyais que des arbres, et je me trouve heureux

à Paris, au milieu de ce nombre d'hommes qui égalent les

sables de la mer : je ne demande autre chose à la terre (jue de

continuer de tourner sur son centre. » Il vint à Paris dix fois

de n.31, date de son retour, à 17oo, date où il mourut; il y

séjourna souvent plusieurs mois de suite, mais ne parut jamais

.songer à s'v établir définitivement.

Il fut un jour présenté au roi, mais hanta j)eu la cour et les

courtisans; on y fit peu de cas de ses talents; il rendit dédains

pour dédains, résigné (non sans un peu dauKM-tume cachée)

a philosopher toute sa vie sur la politique, sans jamais loucher

aux affaires. Il vit surtout à Paris les gens de bdtres et les

gens de naissance attachés aux gens de lettres. Il aimait la

conversation, mais il n'aimait pas la peine. Il a (l'crit (pielques

pensées (|ui le font bien voir au milieu du monde :

1. A Giiasco. 1"' aoûl 1"44.

HlSTOlUE DE t.\ L.VSr.t'E. VI. ' '
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« J'aiino les maisons où je j»uis me tirer datïaire avec mon
esprit (le tous les jours... Je n'ai pas été fâché de })asser pour

distrait : cela m'a fait hasarder hicii des négligences qui m'au-

raient emharrassé. » Il écoutait beaucoup : M™® de Chaulnes

disait de lui « qu'il venait faire son livre dans la société;... il

ne parlait qu'aux étrangers dont il croyait tirer quelque chose ».

Il écoutait pour s'instruire; il écoutait aussi pour s'amuser : car

« il n'y a rien de si amusant qu'un homme ridicule ».

D'Argenson fait un joli portrait de Montesquieu à Paris :

« M. de Montesquieu ne se tourmente pour personne. Il n'a

[)(»int pour lui-même d'ambition. Il lit, il voyage, il amasse des

connaissances; il écrit enfin, et le tout uniquement pour son

plaisir. Comme il a infiniment d'esprit, il fait un usage char-

mant de ce qu'il sait; mais il met plus d'esprit dans ses livres

que dans sa conversation, parce qu'il ne cherche pas à briller

et ne s'en donne pas la jteine. Il a conservé l'accent gascon qu'il

lient de son pays, et trouve en quelque façon au-dessous de lui

de s'en corriger. »

Tel nous le voyons chez M'"" de Tencin (que la vieillesse

avait faite respectable), chez M'"" Geoffrin, qui hérita du salon

de M"'' de Tencin; chez M"'° du DefFand, où il connut Ilénault et

d'Alembert. Tous les gens de lettres en renom furent ses amis,

hors un seul. Voltaire, qui haïssait Montesquieu, et que Mon-

tesquieu n'aimait guère. Voltaire enviait à Montesquieu une cer-

taine considération que lui-même ne put jamais acquérir qu'à

la fin de sa longue vie, à la faveur des cheveux blancs. Mon-

tesquieu admirait chez Voltaire l'éclat prestigieux du talent;

mais il ne prenait pas sa science au sérieux; il disait : « Vol-

taire n'écrira jamais une bonne histoire. Il est comme les

moines qui n'écrivent pas [)0ur le sujet qu'ils traitent, mais

pour la gloire de leur ordre. Voltaire écrit pour son cou-

vent. »

Quoi qu'en ait dit M"" de Chaulnes, Montesquieu ne fit pas ses

livres dans les salons de Paris; il les fit à La Brède, par une

réflexion solitaire, Jiourrie de studieuses lectures. L'amitié de

^me
,1^ Tencin, de M""' GeotTrin, de M'"" du Deffand servit, tout

juste, à divertir son esprit, et peut-être à le rafraîchir après la

fatigue d'un labeur trop prolongé. Mais aucun de ses contem.
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[loraiiis ii a eu il iiilliicnct' sur ses iilt-r^. .M(jiilt'.s(|ui('Li est le seul

autrui" ilo SCS (»uvra£res.

Paris le délassa, l'amusa: mais ("est à l^a Brriif (juil vécul

vraiment. C'est là (|u"il pensa et qu'il li-availla, non pas sans

eirort, mais toujours dans un heureux étal d'éipiililire. Il écrit

dans ses pensées : « Je m'éveille le matin avec une joie secrète

de voir la lumière... et tout le reste du Jour je sui:* content. Je

passe la nuit sans m'éveiller; et le soir ipiand je vais au lit, une

espèce d'eniiourdissemeut m'empêche de faire des réflexions. »

Publication de « l'Esprit des Lois ». — L'Esprit des

Lois parut en 17 i8. La première idée de ee livre avait du naître

pendant le voyage d'Aniileterre, vers 1~2Î). Montesquieu écri-

vait à M. de Solar, le 7 mars 1749 : « Il est vrai que le sujet

est beau et grand... je puis dire que j'y ai travaillé toute ma
vie... 11 y ving-t ans que je découvris mes principes; ils sonl

très simples. » Pendant ces vingt années ce livre l'occupa seul.

Que sont en efTet les Considérations, sinon un fragment, déve-

loppé à part, de l'Esprit des Lois, conçu selon la même méthode,

écrit dans le même style; et que Montesquieu, sans doute, aurait

fondu dans son grand ouvrage, si cet essai, offert d'abord au

public, n'avait excité bientôt une admiration qui fit souhaiter à

tous que le livre vécût sous son titre propre, et conservât une

gloire distincte?

On a peine à croire que les premiers confidents à qui Mon-

tesquieu communiqua son manuscrit aient jugé l'Esprit des Lois

bien au-dessous de ce qu'ils attendaient. D'Argenson se plaint d'y

trouver « plus de chapitres agréables à lire, plus d'idées ingé-

nieuses et séduisantes que de véritables et utiles instructions

sur la façon dont on devrait rédiger les lois ». Comme si Mon-

tesquieu était homme à mettre en pages des rêveries et des

utopies sur la Loi idéale! Mais le Jeune Helvétius (il avait trente-

deux ans) se montra beaucoup plus sévère. Celui-là croyait le

monde si malade, qu'on ne pouvait, selon lui, le guérir qu'en

jetant à bas l'édifice social tout entier. Oubliant qu'il était

fermier général, c'est-à-dire un abus vivant, il ajipelait le fer et

le feu de « la conquête » à raser tous les abus. Montesquieu

n'était pas son homme: il le lui écrivit à lui-même, et l'écrivil

à Saurin, leur ami commun : il disait à l'un : ^' De ce fatras de
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lois barbares, quel profit pensez-vous tirer pour l'instruction et

le bonheur des hommes? » Il disait à Saurin : « Que diable

veut-il nous apprendre par son traité des fiefs? Est-ce une

matière que devrait chercher à débrouiller un esprit sage et

raisonnable? »

Heureusement Montesquieu n'en crut pas ce jeune et intem-

pérant philosophe. \u'Esprit des Lois, imprimé à Genève, par les

soins du pasteur Vernet, parut en 1748, en deux volumes

in-i" formant trente et un livres. Le succès en fut merveilleux;

vingt mois après, Montesquieu écrivait au marquis de Stainville

<|ue YEsprit des Lois comptait déjà vingt-deux éditions, et qu'il

était traduit dans toutes les langues. Heureux de ce succès, il

était fier surtout de n'avoir eu ni maître ni modèles : Prolem

sine maire crealam *, lisait-on en épigraphe à la première page

du livre : enfant né sans mère. Mais si les admirateurs étaient

de beaucoup les plus nombreux, les adversaires, toutefois,

n'avaient pas désarmé, ni les critiques ; Montesquieu en ren-

contrait quelques-uns, même parmi ses amis. Le mot de

M"" du Defîand est célèbre : « C'est de l'esprit sur les lois »
;

la boutade est jolie, et porte assez bien sur certain défaut

flont Montesquieu ne put jamais se guérir entièrement; je

viMix dire le désir de plaire par un ton sémillant, pris quel-

(jucfois hors de propos. Au reste nous pensons, avec La

Harpe, que M'"" du Deffand, toute femme d'esprit qu'elle fût,

était parfaitement incapable de lire VEsprit des Lois posé-

ment et de le juger avec compétence. Une attaque plus dan-

gereuse parut dans les Nouvelles ecclésiastiques , feuille jan-

séniste qui, quoique publiée d'une façon clandestine, jouissait

d'une assez grande notoriété. Montesquieu pouvait craindre

(jue, dénoncé ainsi par la secte persécutée, il ne devînt suspect

au pouvoir, qui, en le désavouant, voudrait affirmer son ortho-

doxie. Il écrivit , en réponse à l'auteur anonyme (l'abbé

Fontaine de La Roche), la Défense de VEsprit des Lois^, un chef-

d'dîuvre de polémique; la troisième partie {Réflexions sur la

manière dont on Va critiqué) renferme des pages qui sont

\. On a voulu donner plusieurs interprétations bizarres de cette épigraphe;
celle-ci, la plus simple, doit être la seule vraie.

2. A Genève, chez Barillet et fils, 1750, in-12.
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parmi les plus liclh^s (piil ;iit (''Ci'itos; eu nu sens, il na rien

écrit (le |tlus lirau. Ailleurs il a IVs|iiit, la clarlc'', la justesse, le

trait, riinaginalion ; rarement lémotioii. Plaidant pour sa

propre cause, défendant rteuvre de toute sa vie, il est ému, cette

fois; vivement, profondément ému; et il devient très élocjuent,

en même temps qu'il est très habile.

IJEsprit (les Lois avait été dénoncé à Rome. Montesquieu

voulut désarmer l'Index par son adroite franchise : il écrivit

aussitôt (le 2 juin 1750) au Cardinal Passionéi, demandant avec

instances de n'être pas condamné sans avoir été entendu ; affir-

mant (ju'il ne devait pas être hétérodoxe, puis(|u'il ne voulait pas

l'être. Les concessions, les précautions sont d'accord avec tout

son caractère; il croyait qu'entre honnêtes gens on doit d'abord

s'expliquer, que peut-être il y aura moyen de s'entendre. Qu'un

tel Montesquieu ressemble peu à celui qu'ébauche Michelet,

avec de grosses couleurs : à ce Montesquieu « qui fait, en

riant, voler, briller le glaive... Jamais main plus légère.

L'Orient lui apprit à jouer du damas. En badinant, il décapite un

monde... il accomplit la radicale exécution, l'extermination du

passé '. »

La Sorbonne aussi, saisie de l'examen du livre, parut le

vouloir condamner, et enfin ne condamna rien. L'Assemblée du

clergé, à qui Languet de Gergy, archevêque de Sens et con-

frère de Montesquieu à l'Académie française, avait dénoncé

VEsprit des Lois, écarta la dénonciation. Les financiers, mal-

traités dans le livre, essayèrent de le réfuter. Claude Dupin,

fermier général, gendre de Samuel Bernard (et bisaïeul de

George Sand), écrivit deux gros volumes, avec la collaboration

de sa femme, pour montrer que Montesquieu n'entendait rien au

commerce et à la finance. L'ouvrage, tiré pour quelques amis à

un nombre infime d'exemplaires, passa presque inaperçu.

Les dernières années de Montesquieu furent aussi heureuses

que toute sa vie l'avait été. Les attaques dirigées contre son

livre ne troublaient pas longtemps sa sérénité. Sa renommée

était immense; il en jouissait, sans vertige; il recevait de foute

1. VEsprit des Lois fut délmitiveincnt censuré le 2 mars 17.^2: mais la cen-

sure ne reçut aucune publicité, et demeura comme non avenue. Le pape
Benoit XIV était nettement favorable à l'auteur.



182 MONTESQUIEU

l'Europe les ténioiji nages les j)lus lionoraUes de l'estime qu'on

faisait en tous lieux de sa personne et de ses livres. Son temps se

partageait assez également entre Paris et La Brède; il se plai-

sait à l'un comme à l'autre; il goûtait à Paris le plaisir de la

gloire et le commerce de ses amis; à La Brède, il jouissait de

son jardin, de ses l)ois, de ses vignes et se trouvait heureux

partout. Sa vue avait beaucou|» baissé; le travail lui devenait

difficile; mais sa santé était restée bonne. Elle le trahit brus-

quement, pendant un séjour à Paris, au mois de janvier 1755.

Il fut saisi d'une fièvre maligne, qui tout d'abord ne laissa pas

d'espoir. Sa famille était loin; mais ses amis accoururent : la

duchesse d'Aiguillon, M"'" Dupré de Saint-Maur, le chevalier de

Jaucourt; ils ne le quittèrent plus. Il mourut le treizième jour

de sa maladie, le 10 février 1755; il venait d'achever sa

soixante-sixième année.

Ne lui reprochons pas d'avoir été heureux, et d'en avoir

convenu : il écrit (dans les Pensés fJivcrses) : « L'étude a été pour

moi le souverain remède contre les dégoûts de la vie, n'ayant

jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. »

C'est que ses chagrins furent légers; c'est que la vie lui fut clé-

mente. Mais les chagrins des autres ne pouvaient-ils suffire à

troubler cette quiétude? Il dit de lui-même : « Je n'ai jamais vu

couler de larmes sans être attendri. » Et les témoicnaces abon-

dent fjui confirment qu'il était, en effet, serviable, obligeant et

même charitable. Mais cet homme qui aimait à faire du bien,

discrètement, ne pouvait souffrir qu'on lui témoignât de la

reconnaissance avec un peu trop d'elTusion. Ces traits qui, pour

ainsi dire, s'entre-croisent et se contredisent, lui composent une

physionomie à part : vive, originale, attrayante, quoique difficile

à pénétrer.

//. — Les Lettres persanes.

Le roman. La satire. — On ne raconte pas les Lettres

/lersaiies : mais on peut distinguer les éléments très divers dont

le livre est composé. Il renferme à la fois un roman persan, ou

prétendu tel; une satire des mœurs françaises sous la Régence
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<•! roi'ce digressions très i^iMVcs sur tontes sortes de (|ii('stioiis

politiques et religieuses. L;i partie romancsfiiic a l>eaii(Oii|i

vieilli; les sf)ii|t(;(»ns, les ci'aintes, les tortures, la fureur

<rUsbek jaloux et trompé laissent très froid le lecteur moderne

En 1721, ces «turqueries» parurent charmantes. « Rien n'a plu

ilavantaïie dans les h-llirs /ir)-sanes, écrit Montes(juieu (dans la

-préface de l'édition de l".')'t), que d'y trouver sans y penser une

espèce de roman. » Il faut l'en croire; et d'ailleurs ce goût de

son tem[)s fut le sien : il aimait ce ca<lre voluptueux oîi il avait

enfermé les portraits satiriques, et les réflexions profondes.

Montesquieu a éciit le Temple de Guide, et jusqu'à la fin s'est

complu dans cette (cuvre sensuelle et légèrement libertine. Par

ce coté, il est bien de son temps, qu'il dépasse par tant d'autres.

La peinture satirique des mœurs françaises, ou plutôt pari-

siennes, entre 1712 et 1720, à la fin du règne de Louis XIV, et

•pendant la Régence, est ce qui nous semble aujourd'hui le plus

Aif et le plus amusant dans les Lettres : il n'est presque pas une

seule de ces pages malicieuses qui ait perdu de sa saveur; toute-

fois ce n'est pas un portrait, c'est une satire, et souvent une

caricature; mais toujours spirituelle, alerte, et pleine de verve;

l'image est fort grossie, mais le trait reste fin. JMais que ces

Persans sont sévères pour les Français! Louis XLV (à qui Mon-

tescjuieu n'a jamais rendu justice) n'est pas le moins durement

traité ; « Il préfère un homme qui le déshabille ou qui lui donne

la serviette lorsqu'il se met à table, à un autre qui lui prend des

villes ou lui caene des batailles ». Les trois états nrivilésiés :

« l'Eglise, l'épée, la robe », se méprisent l'un l'autre à l'envi;

mais tel « qu'on devrait mépriser parce qu'il est un sot » n'est

en butte aux dédains des nobles « que parce qu'il est homme
de robe ». Le grand seigneur « qui caresse ses chiens, d'une

manière si offensante pour les hommes », a peut-être le prix de

la morgue et de l'insolence. Mais l'Eglise et surtout les moines

sont-ils plus ménagés? Le supérieur du « Grand Couvent » que

Rica interroge sur sa bi])liothèque lui répond gravement :

« Monsieur, j'entends l'heure du réfectoire qui sonne; ceux qui,

comme moi, sont à la tète d'une communauté, doivent être les

premiers à tous les exercices ». Au reste l'ignorance est de mise

partout; tel parlementaire a liien vendu ses livres jiour acheter
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sa charge. « Nous aiilros jiifics no nous cnnoiis |ioiiit d'une

vaine science. » La nation n'est plus attachée qu'à une seule

|)ré«''minenc(' ; elle veut « que les peniuiuiers français décident

en législateurs sur hi forme des jierruques étrangères ». Elle

cède aux étrangers tout le reste. Un étranger est venu (Law)

qui a retourné la France u comme un fripier retourne un habit »,

mis « dessus ce qui était dessous » et l'écume à la surface. Aussi

« le corps des laquais est plus respectable en France qu'ailleurs;

c'est un séminaire de grands seig:neurs ». Les laquais anoblis

remplaceni « les grands malheureux, les magistrats ruinés ».

Ainsi le fond est amer; mais le style a une grâce et une

légèreté merveilleuse (jui atténue cette amertume; si l'auteur

enfonçait un peu plus le trait, ta blessure deviendrait cruelle; it

relève à temps la plume; on ne se sent qu'égratigné. La Bruyère

en frappant moins fort, nous suggère plus souvent des réflexions

douloureuses; Montesquieu, dans les Lettres, du moins dans la

partie satirique des Lettres, content de nous amuser, nous fait

rarement rétléchir; peut-être à dessein; le conte porterait trojt'

loin, s'il y joignait encore la mora/e. Au reste il a visiblement

étudié, imité La Bruyère; et il lui doit beaucoup; c'est là qu'il a

trouvé le modèle de cette phrase courte, sans être hachée, vive,

agile, si propre à l'œuvre hardie qu'il voulait faire. Mais faut-il

le louer, faut-il le blâmer de donner prise lui-même à quelques-

uns des reproches qu'il adresse à ses contemporains? « Le badi-

nage, dit-il, semble être parvenu à former le caractère général'

de la nation : on badine au conseil, on badine à la tête dune

armée, on badine avec un ambassadeur. » Mais lui-même, dans

les Lettres, badine quel(|uefois hors de propos. Quand il félicit(>

ironi(|uement Louis XTV à son déclin d'avoir encore vaincu

l'Europe coalisée grâce à l'inépuisable vanité de ses sujets, dont

il a tiré à lui tout l'argent, en leur Amendant des titres en échange,

Montesquieu, (pii fait ainsi |)arler son Persan, au lendemain de

Denain, oublie un peu trop que la France fut sauvée par d'autres

ressources que la vanité des Français; par la fermeté presque

héroïque du vieux Roi, par les talents de Yillars, par le courage

de l'armée, pai' le dévouement de la nation '.

I. Opjiosnns MunLrs(|iii('ii ;i liii-nii"'mc : il ,i écril dans les Considi'ra lions : •< Je

ne saclie rien de si iiiauiianimc (|ue la résnlulioii quv prit un monarque cpii a
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Philosophie des Lettres persanes. — Il y a aulro chose

dans les Lctlrcx iicrsancs (jii'uii roman {•sciitlo-oricnl.il
, \h'm

décent et très ennuyeux; autre chose aussi (ju'une satire mor-

dante, excessive, mais spirituelle, des mœurs du temps. Il v a

dans les Lettres des pages d'histoire et de ])hilosojdiie, de poli-

tique et d'économie sociale, pensées très profondément, écrites

avec gravité, quelquefois avec éloquence, sur des matières en

grande partie neuves à la date où j)arut l'ouvrage. IL'Esprit des

Lois, les Considérations sont en germe dans les Lettres. Hica et

Usbek ont signé ces pages comme les autres; mais ici I ana-

chronisme s'accuse encore plus vivement que dans les jiorlraits

satiriques. Partout c'est bien Montesquieu qui parle à nous

directement. Le voile est si l(''ger, (ju'il se déchire : « J'ai jtarlé

à des molia/iS, dit un des Persans (lisez des prêtres), qui me
désespèrent avec leurs passages de l'Alcoran (lisez de la. Bible);

car je ne leur parle pas comme vrai croyant (lisez comme chj^é-

tien), mais comme homme, comme citoyen, comme père de

famille ». Jamais sentiment ne fut plus étranger à l'esprit de

l'Islam que cette distinction toute moderne et tout occidentale

de l'homme, du citoyen, du croyant. Au reste, sur les choses

religieuses, Montesquieu reste léger dans les Lettres, même
quand il veut parler sérieusement. L'âge, l'étude, la réflexion,

lui ins})ireront un autre ton au sujet du christianisme. Sur ce

point, le xxiv^ livre de YEsprit des Lois sera comme la réfuta-

tion des témérités des Lettres.

En revanche, il a parlé dignement, dans les Lettres, et presque

majestueusement, de la société humaine, du respect qu'elle

mérite, malgré s(>s défauts; de l'imprudence de ceux (jui léhran-

lent, au lieu de l'améliorer. C'est dans les Lettres qu'on trouve

ces lignes, (|u"on chercherait plutôt dans YEsprit des Lois :

« Il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois.

Mais le cas est rare : et lorsqu'il arrive, il n'y faut toucher que

d'une main tremblante : on y doit observer tant de solennités

et apporter tant de précautions, que le peuple en conclue natu-

rellement que les lois sont bien saintes, puisqu'il faut tant de

formalités pour les abroger. Quelles ({ue soient les lois, il faut

régné de nos Jours (Louis XIV' de s'ensevelir plulùt sous les débris au Irone

que d'accepter des propositions qu'un roi ne doit pas entendre. •
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toujours les suivra; et les regarder coinmr la couscience

publique, à laquelle celle des particuliers doit se conformer tou-

jours. » Même solidité de lU'udence, même j-especl des faits el

des choses existantes, mèm<' défiance d'une logique ahstraite,

dont les réalités n'ont point affaire, dans ces lignes, qui réfu-

taient Rousseau trente ans d'avance : « Je n'ai jamais ouï

parler du droit public (ju'on n'ait commencé par recherche)'

soigneusement quelle est l'origine des sociétés; ce qui me

paraît ridicule. Si les hommes n'en formaient ])oint, s'ils

se quittaient et se fuyaient b'S uns les autres, il faudrait en

«lemander la raison et chercher pourquoi ils se tiennent

séparés; mais ils naissent tous liés les uns aux autres; un

lils est né auprès de son père, et il s'y tient; voilà la société,

ot la cause de la société. » Ce n'est pas qu'il soit insensible

aux abus réels, ni persuadé aveuglément que les remèdes

sont toujours pires que les maux. Quarante ans avant Beccaria

il réclame l'adoucissement des peines, en se fondant sur cette

observation profonde que l'âme humaine n'est capable que d'un

certain degré de crainte , et qu'elle peut attacher cette crainte à

une peine légère aussi bien qu'à un châtiment terrible : « L'ima-

gination se plie d'elle-même aux mœurs du pays où l'on est :

Iniit jours de })rison ou une légère amende frappent autant

l'esprit d'un Européen que la perte d'un bras intimide un Asiati-

que *. » C'est que l'absolu n'existe pas dans les choses humaines.

Le gouvernement le plus parfait n'est pas celui qui est le plus

logiquement construit; c'est celui « qui va à son but à moins de

frais; celui qui conduit les hommes de la manière qui convient

le pins à leur penchant et à leur inclination ». Ainsi le gouver-

nement est fait pour les gouvernés; au lieu que d'autres veulent

ajuster de force les gouvernés aux catégories d'un gouverne-

ment idéal, bâti à priori.

Dans le détail, il y a |dusieurs erreurs historiques ou écon(»-

miques semées à travers les Le/Ires. Irrité par l'échec de Law,

l'auteur médit un peu trop «lu crédit et de la colonisation. Il

ex[)lique longuement, par des raisons peu solides, une prétendue

dépopulation de la terre, qui est un fait controuvé. Ces erreurs

I. L'idée est déjà dans Thucydide. IIJ, 4"i-ît).
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irempcchonl p.is r.iiilciii' di- laisser <l('vifi('r. «lès 1721, son gonl

«lominaiil, (|iii «Icviciidra jtliis liir<l cxcliisii'. |ionr riiistoirc [xdi-

tique : on visitant la l)iltliotlir(|ii(' du couvent des Dcrvis, liica

se plaît à railler tour à tour les ouvrag^es qui sont étalés sous

ses yeux; les écrits des théologiens, des ascètes et des casuistes;

ceux des grammairiens, des glossateurs, des commentateurs;

ceux des orateurs, des géomètres, des méta]>liysiciens et des

physiciens; les livres de médecine, d'anatomie et de chimie;

ceux de sciences occultes et d'astrolojrie judiciaire ; et les

ouvrages des j»oètes que le xviiT siècle commence dès lors à

rabaisser, comme s'il eut prévu que les grands poètes devaient

lui manquer. Comme Montesquieu aimait le théâtre, il témoigne

de quelque indulgence pour les poètes dramatiques ; mais il

traite les lyriques d'extravagants. Le plus grand es])rit a ses

limites. Dans cette revue dédaigneuse, une seule œuvre est

épargnée, celle des historiens qui ont traité des institutions et

des lois : « Là ce sont ceux qui ont écrit de la décadence du

formidable empire romain... Ce sont ici les historiens d'Angle-

terre 011 Ton voit la liberté sortir sans cesse des feux de la dis-

corde et de la sédition; le prince toujours chancelant sur un

trône inébranlable; une nation impatiente, sage dans sa fureur

même. « Ainsi s'ébauchaient, ou du moins s'annonçaient déjà,

dans les Lettres persanes, les Considérations et plus d'une partie

de VEsprit des Lois, comme ce chapitre fameux sur la constitu-

tion d'Angleterre.

Le 4 octobre l"o2, Montesquieu, âgé de soixante-trois ans,

en pleine possession de sa gloire et de son génie, écrivait à

l'abbé de Guasco : « Huart (c'est le nom de son éditeur) veut

faire une nouvelle édition des Lettres persanes', mais il y a quel-

ques juvenilia que je voudrais retrancher. » C'est encort^

honorer un grand écrivain que d'approuver les réserves qu'il

fait lui-même sur ses propres ouvrages. Disons donc sans scru-

pule que Montesquieu jugeait bien de son coup d'essai; mais si

le charme des Lettres nous semble légèrement diminué par ces

juvenilia, où perce un peu d'impertinence et de présomption,

quelles qualités brillantes pour compenser ce défaut ! Quel

style neuf, étincelant; que d'esprit; que de bon sens même; etçà

et là, que de sagesse!
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III. — Les Considérations.

Ce ])etit livre, jmlilié à Amsterdam ^ en 1734, n'eut pas

(l'abord un succès brillaiit. On n'y retrouvait rien des hardiesses

qui avaient fait la renommée rapide des Lettres. Mais bientôt

l'estime s'attaciia aux Considérations; relues à loisir, elles sem-

blèrent plus importantes et plus neuves qu'on n'avait cru

d'abord ; à la fin le livre fut mis k son rang-; il devint classique,

et il l'est resté.

Le choix du sujet était habile; voulant appliquer sa méthode

à la fortune particulière d'un empire, Montesquieu ne pouvait

mieux choisir qu'en prenant les Romains; de tous les peuples

celui dont la puissance s'est formée et déformée le plus logique-

ment, celui qui se prête le mieux à nous faire croire ou nous

laisser croire que les lois de l'histoire existent vraiment, et que

nous pouvons espérer de les pénétrer.

Dans cette étude, il avait eu des prédécesseurs et des modèles.

Chez les anciens, Polybc; chez les modernes, Machiavel, Saint-

Evremond, Bossuet. Mais Machiavel cherche moins dans les

faits du passé, les lois de l'histoire, qu'une leçon pratiqué, appli-

cable au présent et à l'avenir. Montescjuieu lui doit peut-être le

germe de quelques observations profondes (sur l'indépendance

laissée aux généraux romains, sur la souplesse de la constitu-

tion, sur l'habileté dont usaient les Romains à diviser leurs

ennemis).

Saint-Evremond avait écrit en 1663 des Réflexions sur les

divprs génies du peuple romain ; opuscule incomplet, inégal
;

sans proportions ; toutefois parmi beaucou[» de fadaises, il s'y

trouve quelques traits justes et forts, que Montesquieu a pu

recueillir. Mais il doit surtout beaucoup à Bossuet, (juoique le

lapprochcment de ces deux noms étonne d'abord : Bossuet ne

rapporte-t-il pas tous les événements à une cause providen-

tielle, tandis que Montesquieu, sans nier la Providence, déclare

ignorer ses desseins, et s'efTorce d'expliquer les faits, sans l'y

1. Du moins sous la rubri(jue Amsterdam. Rt-eilemeiit à Paris, chez Des-
bordes, \n-\i, 1731. Le litre est : Considéradoiis sur les causes de la (/rondeur des

Romains H de leur décadence.
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faire intervenir. Mais un ouMii- (|ii(', dans la III' |»arti<' du Dift-

cours SU)- riiistoire inu'veraellr, Bossnel, laissanl de côté les

causes providentielles (jusqu'à ne pas jtrononeer le nom de

Dieu dans cette partie du livret y expjifjue toute la succession

des empires par les causes ([uil nomme 2)a7^(ici(lfères. et qui

sont les causes purement humaines. Dans celte troisième j)artie

se trouvent les deux chapitres sur Rome (le VI' et le VIP).

Montesquieu les a beaucoup étudiés, et certainement leur iloit

beaucoup.

Mais Bossu(>t n'a i^uère étudié que la grandeur de Rome; au

lieu que Montesquieu développe au moins autant l'histoire de la

décadence. Ni Montesquieu, ni Bossuet n'avaient douté de l'au

thenticité de l'histoire des [)remiers siècles de Rome, quoique

Ïite-Live lui-même avoue qu'elle est remplie île fables. Quatre

ans après les Considératioyis, un modeste érudit français qui

vivait en Hollande, Louis de Beaufort, allait faire paraître sa

Dissertation sur F incertitude des cinq premiers siècles de Rome;
mais les doutes de Beaufort n'avaient j)as même effleuré Mon-
tesquieu. L'érudition sans génie s'arrêtait à des scrupules que

le g-énie impatient ne voulait pas même envisag-er , comme
s'il eût craint de voir s'écrouler tout le bel édifice qu'il venait

de construire sur une base ruineuse.

Montesquieu laisse à Bossuet l'honneur d'avoir tracé le plus

beau portrait du Romain itléal, du Romain en soi, et presque

abstrait : mais il démêle avec plus de soin les causes de l'éton-

nante fortune que fît à travers les siècles cet homme, ce soldat,

ce citoyen; les causes politiques sont surtout discernées avec

une perspicacité admirable; Bossuet avait vu plutôt les causes

morales. Une seule lacune nous choque dans Montesquieu : il

n'ose pas parler de la relig-ion qui fut assurémeut lun des

grands ressorts de la conduite des Romains. Ce fâcheux « res-

pect humain » est une concession aux préjugés du siècle. Dix-

huit années auparavant, il avait lu devant l'Académie de Bor-

deaux (en 1716) une Dissertation sur la politique des Romains dans

la religion, où il présentait la religion romaine comme une pure

invention politique de la caste» patricienne. Dès 1734, Montes-

quieu devait sentir rinsuffisance de cette explication : mais

l'époque était si peu favorable <à une intelligence moins super-



l'JO MONTESQUIEU

liciellc (lu vrai ^éiiie des forces religieuses, que Montesquieu

n'osa ni retirer ni affirmer à nouveau les opinions émises dans

la Dissertation; il s'abstint. C'est à peine s'il touche en passant

à cette chose si importante, la religion romaine, dans les Consi-

dérations.

C'est peut-être une des causes pour lesquelles on peut regarder

la seconde partie du livre comme supérieure à la première; au

moins plus originale, et plus profondément étudiée. Bossuet,

dont le principal objet n'était pas d'expliquer la décadence de

Rome, mais sa grandeur, avait rapidement présenté la chute de

l'immense empire comme le résultat suprême des divisions inté-

rieures dont Rome offrit le spectacle dès les premiers temps de

la République. Sur ce point, Montesquieu contredit nettement

Bossuet; il distingue admirablement les luttes des partis, néces-

saires dans un })ays libre et même fécondes; des guerres

civiles, toujours funestes, souvent mortelles, mais qui ne furent

pas à Rome le résultat des luttes des partis. La guerre civile

éclata quand l'élément militaire devint dominant; il domina par

l'elTet naturel des conquêtes poussées trop loin. Rome grandit

par la conquête; et, par l'excès des conquêtes, Rome se perdit

elle-même : voilà ce que Montesquieu a démêlé à merveille.

« Les gens de guerre perdirent peu à peu l'esprit de citoyens
;

les généraux qui disposèrent des armées et des royaumes sen-

tirent leur force et ne purent plus obéir. Les soldats commen-

cèrent (b>nc à ne reconnaître que leur général, à fonder sur lui

toutes leurs espérances, et à voir de plus loin la ville. »

Montesquieu est le premier historien qui ait su, dans la

multiplicité des faits, dégager les lois qui les dominent et

expliquer, sinon avec certitude au moins avec une grande vrai-

semblance, l'enchaînement nécessaire des choses. Ces vues

supérieures, d'oii sortira YEsprit des Lois, sont affirmées déjà

dans les Considérations avec une autorité vraiment magistrale.

Une page comme celb'-ci peut s'ajtpeler une profession de foi

historique : « Ce n'est pas la fortune qui domine le monde :

on peut le demander aux Romains, (pii eurent une suite conti-

nuelle de prospérités quand ils gouvernèrent sur un certain plan,

et une suite non interrompue de revers, lorsqu'ils se condui-

sirent sur un autre. Il y a des causes générales, soit morales,

d
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soit physiciiios, (|iii aizissciil dans cliaqiic iiioiiaiclnc. Irlrvcnl.

la mainticiiiiciil (ui la |>r<''(i|iilciil ; Ions les accidents soni

soumis à ces canscs; cl si le liasanl d une liatailie, e "cst-à-dirc

une cause particulière, a ruiné uji Etal, il y aval! uuo cause

générale qui faisait que cet Etat devait périr |iar nnc seule

bataille : en un mot lallure principale eniraîne avec elle Ions

les accidents particuliers. «

Le monde est peut-être bien jeune, et noire science bien

courte, pour qu'il nous soit j)Ossible de discerner et d'aflirmer

les lois de riiistoire; mais s'il est un bistorien ca|iable de con-

vaincre notre esprit (jue tout ce que nous croyons savoir de ces

lois n'est pas une pure illusion, .Montesquieu est cet bistorien.

Ne lui a-t-il pas été donné dètre i[uelquefois j)ropbète? 11 écri-

vait dans les Considérations : « L'empire des Turcs est à pré-

sent à peu jirès dans le même degré de faiblesse où était

autrefois celui des Grecs (l'empire Byzantin); mais il subsistera

longtemps; car si quelque prince qu«' ce fût mettait cet empire

en péril en poursuivant ses conquêtes, les trois puissances com-

merçantes de l'Europe connaissent trop leurs affaires pour n'en

pas prendre la défense sur-le-champ ». Il jetait en passant ces

lignes (1730) dans ses notes sur l'Angleterre : « Je ne sais pas ce

qui arrivera de tant d'habitants que l'on envoie d'Europe et

d'Afrique dans les Indes Occidentales; mais je crois que si

quelque nation est abandonnée de ses colonies, cela commen-

cera par la nation anglaise ».

IV. — L'Esprit des Lois.

Objet du livre. — L'idée du livre est [larfaiteineut indiquée

par le titre, qui est fort clair. M""' du DelTand n"a |ias réussi à

le compromettre par ce bon mot famenx : >< de l'esprit sur

les lois ». Et pourquoi non, d'ailleurs, si espiil signifie aussi

des vues, des idées, des réflexions; et quelquefois même des^

saillies? Jamais Montesquieu ne prétendit à n'avoir pas d'esprit;

il aurait perdu sa peine.

L'esprit des lois, c'est-à-dire leui- sens caché, leur origine et
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leur raiiso; leur portée, direcio on indirecte; leurs conséquences

prochaines ou éloignées. Le caractère et la volonté du lég-isla-

teur font-ils seuls la loi? N'est-elle ]>as en rapport nécessaire

avec les conditions du peuple qui la subit? Au delà de ce qu'elle

édicté, n'a-t-elle pas souvent une efficacité imprévue, lointaine

et presque indéfinie?

Mais écoutons l'auteur lui-même. La px'face explique le

livre : « J'ai d'abord examiné les hommes, et j'ai cru que dans

«ette infinie diversité de lois et de mœurs ils n'étaient pas uni-

quement conduits par leurs fantaisies. J'ai posé les principes, et

j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes; les

histoires de toutes les nations n'en être que les suites; et chaque

loi particulière liée avec une autre loi, ou dépendre d'une autre

plus générale. Je n'ai pas tiré mes principes de mes préjugés,

mais de la nature des choses. »

Ainsi Montesquieu chassait le hasard hors de l'histoire; il n'y

substituait pas un aveugle déterminisme; il croyait que l'homme

x}st libre, libre d'agir ainsi, ou autrement; mais non i)as libre de

faire que tels actes n'aient pas telles conséquences nécessaires.

La volonté humaine peut choisir sa conduite, mais non les

«(Têts de la conduite choisie. Car il y a des lois de l'histoire.

Remarquez que la méthode reste vraie, même si le principe

fondamental demeure douteux; les observations, les raisonne-

ments et les inductions de Montesquieu ne sont pas moins

bien établis, même s'il n'existe pas de « lois de l'histoire », ou

plutôt, s'il ne nous est pas possible de connaître ces lois '.

Elles peuvent nous être inaccessibles; mais il n'en est pas moins

certain que Rome s'est élevée par telles vertus et s'est perdue

par tels vices. Sans doute, le monde est trop jeune et notre

expérience trop courte, pour que nous puissions reconnaître

dans les faits humains des lois fixes comme celles du monde

physique; mais, toutefois, nous pouvons observer, comparer,

rapprocher les faits semblables; coordonner les conséquences

analogues ; enfin raisonner sur l'histoire avec mesure et vrai-

semblance. Montesquieu fait-il autre chose?

1. Y a-t-il (les lois ilc riiisloire? Oui et non. ThéoriquemenL les mêmes causes

doivent produire les mêmes elTets. Mais telle est la comi)lication des causes

que, dans l'incertiUide où nous sommes de pouvoir les connailre toutes, nous
tie sommes jamais sûrs de pouvoir prédire les effets.

à
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On a (lit : h]sl-co liicii finil'.' t( I idi'-c de r(''ll(''<liir cl de i-ai-

sonnor sur les lois csl clic assez oriiiiiiulc |)oiir juslilicr I «'iii-

graijhe aiidacioiisc yjr^/^'//; sine mafi'e crt'atnmlSîins doiilc, avant

Montesqui(;ii, rétudc des léi^islations comparées avait occiijx;

plus d'un |)liiloso|(lie; et Montesquieu lui-même savait i»ien tout

ce qu'il doit à Aristole. Il doit liicn davantage encore à Hodin,

auteur de la RépitOlif/Ke, et même, comme il l'a beaucoup lu cl

mis à profit, nous pourrions lui reprocher justement de ne

l'avoir pas nommé. On a excusé linemcnt Montesquieu * en

disant « (juil a rendu à IUmMu le meilleur des témoig-nages en

lui empruntant la plupart de ses idées et jusqu'à ses exemples ».

Mais quoi qu'il doive à ses prédécesseurs, et dùt-on môme con-

tester Toriginalifé de l'idée preniicre ilu livre, il reste à Montes-

quieu l'honneur d'avoir rempli cette idée avec une suite, une

ampleur, une profondeur, une autorité qui ne se trouvent pas

ailleurs; ce qui était eu fragments, épars chez autrui, est devenu

chez lui monument. Il a fait un livre, où tout se tient, se suit,

se coordonne et s'enchaîne. Il y a un plan suivi et rigoureux

dans YEsprit des Lois; ceux qui l'ont nié n'ont pas examiné

d'assez près la con texture de l'œuvre. Ils se sont laissé tromper

par le décousu des derniers chapitres, et l'absence de conclusions.

En fait, VEsprit des Lois se termine (sans conclure) avec le

livre XXVI; les cinq livres suivants sont des traités isolés, sans

suite, et que l'auteur devait laisser en apj»endice. Et c'est à tort

qu'il s'écrie, à la dernière ligne : Italiam^ Italiam... Car il

n'aborde à aucun rivage.

Idées fondamentales. — Les lois sont les iap|)orts néces-

saires qui dérivent de la nature des choses. De l'esprit des lois,

c'est-à-dire de leur raison d'être, des causes dont elles dérivent,

et des elïets qui dérivent d'elles. Quoiqu'il y ait encore un peu

trop de métaj)liysique (pour le dessein de Montesquieu) dans ces

premières pages du livre, louons-le toutefois de n'avoir consacré

que deux pages sur mille à examiner l'état de l'homme avant

la société. Cette sobriété lui fait honneur. Tout le siècle fut

moins prudent, et divagua longuement sur cet état hypothétique

de l'humanité primitive.

1. Voir ci-dossus. t. III, p. nTC.

Histoire df i.a r.ANcri:. VI. 'O
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Lui se hâte vers les réalités et les fails })(Mce[)tibles : il donne

en une page le plan de son livre : « La loi est la raison humaine

en tant qu'elle gouverne tous les ])euples de la terre; et les lois

politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les

cas particuliers où s'appli(jue cette raison humaine. Elles doivent

être tellement propres au peuple pour ]e(|uel elles sont faites,

que c'est un grand hasard si celles d'une nation peuvent con-

venir à une autre. Il faut qu'elles se rapportent à la nature et

au principe du gouvernement... Elles d<jivent être relatives au

phvsique du pays, au climat, glacé, brûlant ou tempéré; à la

qualité du terrain; à sa situation, à sa grandeur; au genre de

vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou past<-urs; elles doivent

se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souf-

frir, à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leurs

richesses, à leur nombre, à leui- commerce, à leurs mœurs, à

leurs manières '. Enfin elles ont des rapports entre elles; elles

en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre

des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes

ces vues qu'il faut les considérer. C'est ce qu<' j'entreprends de

faire dans cet ouvrage. J'examinerai tous ces rapports : ils

forment tous ensemble ce qu'on appelle Yesprit des lois. »

11 était l)on de citer cette page ; on a tant dit : « UEsprit des

Lois n'a pas de plan ». Ce plan, qu'on se plaint de n'y pas

trouver, le voilà. Mais il est vrai qu'il n'a pas été partout égale-

ment bien suivi. A la fin du livre surtout, l'auteur, devenu presque

aveugle, laissa un peu Aaciller sa plume; un travail général de

revision du livre et d'adaptation des parties au plan général

était nécessaire et ne fut pas fait.

On sait que Montesquieu distingue trois natures de gouverne-

ment, et dans chaque nature, un principe dominant : le gouver-

nement républicain, le monarchique et le despotique. Ne nous

exagérons pas l'étendue de ses connaissances, et des compa-

raisons qu'il pouvait faire; en parlant du républicain, il pense

surtout à Rome, et aux cités grecques; du monarchique, tem-

péré par les mœurs et les traditions, il pense surtout à la France;

du despotique enfin, il pense d'abord à la Turquie.

1. Entre lous ces éléments dont se foriiic nne nation, il est à remarquer que
Montesqnicu ne nomme pas la ruce.donl ses successeurs oui iieut-ètre trop parlé.
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Or il citiiNiriil iravoïKT rr.iiiclicinciil I ('Iroilcssc du Icn.iin

où M<nil('S(|iii<Mi \a Kàlir s<iii iiioiiiiinnil. Il \ a Iticii des sorlcs

(le ivpuldifiuo, et do monarchie, et d'alj.soliilisine. Nous sommes

en république, aussi hieii (|ue les anciens llomains; mais nolr<;

répuldi(|ue n'a presque aucune n'ssemhlaiice avec celle des

Scipions. L'Ang-leterre csl une monarchie; mais la monarchir'

de la reine Yicioria n'a rien de commun (pie le ncjm avec la

monarchie de Louis Xl\ ; et l'on pourrait soutenir sans para-

doxe que cette prélendue monarchie ressemble plus à la r('pu-

bliqu<> romaine qu'à l'Etat français du xvii° siècle. Enfin la

Turquie et la Russie, puissances voisines, sont l'um^ cl laulrc

soumises à un pouvoir absolu. Mais, de l'une à l'autre, quel

rapport y a-t-il? le principe même de l'un et l'autre despotisme

est absolument diflerent.

Allons plus loin. Avouons que Montesquieu, <pii s'(^st pi([ué

d'être un pur historien et un observateur des faits plutôt qu'un

philosophe, et qui nous a enseignés à ne pas confondre la

métaphysique avec la politique pratique, et la théorie des idées

abstraites avec les n'alités du g<juvernement des peuples, Mon-

tesquieu, sans le vouloir et sans le savoir, est trop souvent

tombé dans le défaut de raisonnement qu'il a le plus combattu.

Il dit : « Je n'ai pas tiré mes principes de mes préjugés, mais

<le la nature des clioses ». Mais c'est mépriser les faits que de

négliger les dates; et combien scnivent pour lui la chronologie

n'existe pas! Combien de fois s"est-il appuyé indifféremment

sur la légende de Romulus ou sur l'histoire de Scipion poui-

composer la ligure abstraite du Romain! Ainsi, d'une part, il

confond souvent les é}>oques dans l'image ([u'il veut tracer des

gouvernements qu'il étudie; de l'autre, il établit des lois trop

absolues sur un trop petit nombre de types '.

1. En revanche, Je ne voudrais pas reprocher, avec Auguste LlouiU' (Opuscules.

p. 139), à Montes(|uieu d'avoir posé d'aI)ord un principe très solide (en affirmanl

l'existence de lois qui reprissent tous les ordres de phénomènes, les phéno-
mènes poiiliques et sociaux aussi bien que les phénomènes pliysiques), pour
aboutir enfin misérablement à une conséquence loul à fait étroite el particu-

lière, qui est l'apologie de la constitution anglaise. En elFet, Montesquieu
ne présente pas cette constitution comme excellente en tous temps et en tous

lieux; mais croit (à tort ou à raison) qu'en vertu même « des rapports natu-

rels existants », cette constitution est la meilleure possible pour l'Angleterre

en M'àO (il peut-être pour la France à la même époque, sans rien préjuger pour

d'autres pays, ni même pour la France et l'Angleterre de l'an 2000 ou .3000. Il

n'y a là nulle conirndiction.

P
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De saconce|ili(tii rcsirciiilc des trois mihires de ^ouveriicnieiil

iiuîl une conC('|)lio!i plus i'(^sIi'(MiiI(' ciicfu'e des /irinc/'pcs qui les

animent; c'est ta ocrtu dans la ré|)uidif|ue ; Vliouncin- dans la

monarchie : la vrainlc dans le dcspolisine. (Mi a tort attaqué ces

idées, faute de l)i(Hi comprendre les mots. La vertu (Montesquieu

lui-même a |>ris soin de la détinir) c'est ici, dans une ré|»ublique,

« l'amour de la répuhli(|ue ». \jhoiineiir implique aussi les hon-

neurs, les titres, les dignités. Et (pii contestera (|ue la crainte

est le grand ressort de tout dans le desp(disme? Quel peu|de

d'Orient s'est avisé d'aimer son (les[)ote? Un Xerxès n'a nul

Itesoin d'être aimé; il lui suftît dètre craint pour être obéi.

Assiiiner à la monarchie, j)Oui- principe, Vhonneur, c'était

affirmer la nécessité, dans une monarchie, de pouvoirs intermé-

diaires; Montesquieu l'aftîrma, au grand scandale des philoso-

])hes qui, méditant déjà la Constitution de 1791, voulaient

maintenir un roi isolé au-dessus d'un peu}de d'égaux. L'avenir

justifia Montesquieu; le jour où les pouvoirs intermédiaires

eurent totalement disparu, la monarchie démantelée tint seule-

nient dix mois jusqu'à sa })ropre chute.

Analyse de l'Esprit des Lois. — Les huit premieis livres

sont consacrés à étudier les lois en général et dans leur rap]>oil

avec la nature et le principe des gouvernements. Dans les sui-

vants il étudie les rapports des lois avec la force militaire, la

constitution politique et l'état civil, les impiMs, le climat, les

mœurs. Les livres XX à XXVI traih'nt du coinnu^rce, de la

monnaie, de la population, enlln de la religion '. C'est assez dire

((ue la religion, dans cet ouvrage, n'est pas à la place oîi elle

devait être, el n'obtient pas l'attention (ju'im philosophe, moins

prévenu des [)réjugés de son lem[)s, n'eût pas manqué de lui

accorder. Dans notre siè< le, des historiens, mieux informés,

nous ont expliqué l'antiquité tout entière par l'idée religieuse.

De telles vues auraient bien surpris Montesquieu. Non pas qu'il

fut j>récisément irréligieux; il a toujours parlé du christia-

nisme avec un respect «pii semble sincère; il était lui-même

plutôt tiède qu'incroyaid,; et il mourut chrétiennement, non par

i. Les (lcnui'r> livre-. XXVII ;i XXXI. Irailciil dis lois romaines concernant,

les successions, des loi- civiles IVanenises el des lois fi-odaics. Us sont hors

du plan frénéral.



L'ESI>I!IT IIKS lois 197

rrs|M'(l hiiiii.'iiiK m.iis |Mtiir liiiii'. (•(iiiiiiK' il ;i\.nl ilil s(iii\ciil,

a (in col*'' (le r('S|it'r;iiiC(' » cl s.ili^r.-iiic iiii i('>l(' ilf loi. Mais

niliii, sans nier la n'Iii^ioii par ia|)|KM-| an ciel cl à raiilro vio,

jamais il non coniiti-il riiii|)<»ilancc acinclicci lorroslro; nialgrô

la fameuse j)hrasc donl (^luilcaulniand s'est emparée lialtile-

ment pour en faire l'épigraphe du Génie du Chriatianismr '.

Kn rtnaiiclic. il a dcvaiici' nolfc Icmi|is dans une conceplion

siniiulicrcincnt iicllc du liouvernenicnl ([ue nous appelons j)ai-

lemenlaire; el ihi [trincipe essenli(d, sur lequel ce g-ouverne-

ment repose, qui est ré([uilil»re et la pondération des pouvoirs.

Ces idées, aujourd'hui hauales, étaient loul à fail neuves au

milieu du xvni' siècle, et si l'on \\o pinit pas dire que Montes-

(juieu les inventa louf à fail, cesl lui du moins qui les révéla

à l'Europe. On a dit qu'il avait expliqué aux Anglais leur cons-

titution qu'eux-mêmes jie comprenaient pas. Il serait |dus

juste de dire (ju'il a devin(\ dès 1130, le sens que ceth; constitu-

tion devait prendre, et qu'elle n'avait [>as encore; le tahleau qu'il

trace du régime anglais fut surtout exact, cent années plus tard.

Même en dehors du régime parlementaire, Montesquieu

refuse au roi la plus petite parcelle de pouvoir judiciaire. S'il

poursuit au nom de la société, dit-il. peut-il encore juger, peut-

il condamner? Distinction neuve et hardie à une époque oîi

l'idée poétique du roi justicier trouvait encore beaucouj) d'admi-

rateui's. En miMue temps il prêche hautement l'adoucissement

des peines; reprenant une id(''e, (pii était iléjà en germe dans les

Lettres persanes^ il montre que la même crainte peut être atta-

chée à un châtiment léger comme à un châtiment barbare; ce

qui est dangereux, « c'est l'impunité des crimes, non pas la

modération des ]ieines ». Il ose, le premier, mettre en doute

l'utilité de la torture. Tout le livre fameux de Beccaria {Traltato

dei delitti e délie pêne), j)ublié seize ans plus tard, en 1764, est

inspiré de ce chapitre; et Heccaria lui-même a déclaré ingénu-

ment tout ce qu'il doit à Montesquieu.

I. Chose admirable! La religion clirétienno qui ne semble avoir <rol)jel que

la félieilé de l'autre vie, fail encore notre bonheur dans eelle-ci. » Celle réflexion

ne semble i)as sortir très naturellement de V Esprit des Lois. Toutefois il faut

avouer que Montesquieu, parmi les grands écrivains du xviii' siècle, esta peu

près le seul qui ait. en i>artie du moins, compris le rliri<tianisme. et qui en ail

parlé avec l'espert, quelquefois avec sympathie.
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Avec la iiiùinc décision, avec la même hardiesse, Moiiles(|iiieu

a osé combattre l'esclavage, encore admis universellement, à

son époque, sinon comme une chose juste, au moins comme
une injustice nécessaire. Bodin, dans sa Républàjin', avait donné

rexemple et vivement protesté contre l'esclavage renaissant,

avecles premiers étnblissements faits en Amérique. Depuis deux

siècles, il s'étaK licnicouji dévelopjié; tout notre système colo-

nial reposait sur cette base ; et combien de grandes fortunes en

France n'avaient pas eu d'autre instrument que le travail des

noirs ou même la traite! Il y avait donc un vrai courage à atta-

quer, comme il fit, de front, une institution que soutenaient tant

irintéréts coalisés; il lit plus t[nc <\e la combattre; il la désho-

nora par une satire, plus forte que tous les raisonnements,

pleine d'esprit, de verve et d'indignation.

Le livre XIY (des lois dans le rapport qu'elles ont avec la

nature du climat) est peut-être dans tout l'ouvrage ce qui fut le

plus attaqué. On accusa l'auteur d'annuler toute liberté humaine

en accordant au climat une si grande influence. Rien n'était

plus loin de sa pensée ; Montesquieu est bien éloigné du déter-

minisme. Mais il faut avouer qu'il a manqué quelquefois de

modération dans les termes en écrivant ce livre. C'est le défaut

général de YEsprit des Lois, que les parties sont trop compo-

sées une à une; de sorte que l'auteur semble, dans chacune,

accorder une importance exclusive aux considérations particu-

lières qu'il y expose. Chaque face de la question paraît ainsi,

tour à tour, la question tout entière. Mais si Montesquieu avait

voulu expliquer par les climats toute l'histoire de l'humanité, ce

n'est pas au XIV livre qu'il eût parlé des climats, c'est au pre-

mier, pour y subordonner fout le reste. Il a eu aussi le tort de

présenter comme nouvelles des idées qui étaient déjà, au moins

en germe, dans Hippocrate et dans Platon, dans Aristote et

dans Polybe. S'il eût nommé ses initiateurs dans la théorie de

l'influence des climats, il eût moins vivement surpris et choqué

ses contemporains. D'ailleurs Montesquieu sait, aussi bien que

nous, et lui-même dit expressément que si le climat peut beau-

coup sur l'homme, l'homme aussi peut beaucoup contre h'

(limât. Tel pays, prospère et peuplé jadis, est aujourd'hui un

désert; telle plaine, qui fui un marais au temps de César, est
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devenue une jhhn iucc llcM'issaiil*', s.ins (|iic le cliiiiMl ail changé.

Si le climat avait mis jadis le renier du coinnuTce ilu inonde à

Tvr, pourquoi est-il à Londi-es aujourd'hui? Donc, ce livre, étudié

à part, est en prande pailie du faux ou exagéré : mais il faut le

juger de plus haiil, el lui allrihuer seulement rimjMM'Iance res-

treinte qu il a dans Touvrage. Au reste ce cha[»ili'e est un de

ceux où ^lonlesquieu doit le plus à Bodin, comme on la hien

montré dans une autre [tartie de cette histoire'.

C'est surtout à propos de ce chapitre qu'on a souvent reproché

à Montesquieu l'importance capitale qu'il aflecte d'attrihuer à

des faits lointains, mal ccmnus, mal étudiés. Le défaut est réel.

Montesquieu lisait beaucoup, un peu rapidement, et surtout

sans critique. Il excellait à tirer parti des textes, mais non à

démêler leur vahnn*. Tro[) souvent il prend au sérieux d<'s his-

toriens sans crédit, des relations de voyages plus ou moins

fabuleuses.

Il faut aussi tenir compte d'un trait (|ui est de l'homme et

du temps; le xvni" siècle était ravi de trouver dans les livres

les plus graves quelque chose de clandestin et de déguisé qui

semblcàt prévenir les lecteurs que l'auteur en savait et qu'il en

pensait plus qu'il n'en disait; mais qu'il avait compté sur leur

linesse. Montesquieu avait au plus haut point ce goût de l'allu-

sion dissimulée. Combien de fois arrive-t-il iju'en alléguant un

peu au hasard l'empereur de Chine ou le Grand Mogol, Montes-

quieu pense réellement à la France et dissimule sous le voile

léger d'une sorte d'allégorie fort claire pour ses contemporains,

des intentions très modernes, des allusions à des choses du

jour : « Ce qui perdit les dynasties de Tsin et de Souï, dit un

auteur chinois, c'est qu'au lieu de se borner, comme les anciens,

à une inspection générale, seule digne du souverain, les princes

A'oulurent gouverner tout immédiatement par eux-mêmes ».

Doutez-vous que Tsin et Souï veulent dire ici : Louis XIV? L'au-

teur ajoute, avec un accent [tassionné que le sort de la Chine,

assurément, ne lui aurait pas inspiré : « La monarchie se perd

lorsque le prince, rapportant tout uniquement à lui, appelle

l'état à sa capitale, la capitale à sa cour et sa cour à sa seule

l. Voir t. V. p. 57C.



200 MONTESQUIEU

personne. Le |(i'inci|»(> do la inonardiio se corromi»! lorsque les

premières dignités sont la inar(ju<' de la première servitude;

lorsqu'on ùte aux grands le respect des peuples, et qu'on les

rend de vils instruments du pouvoir arbitraire. » Aujourd'hui

nous sommes tentes de sourire d'une telle indignation h propos

de Souï et de Tsin. Mais prenons garde. Si nous sourions, nous

n'avons jias comjjris; il nous faut deviner que l'auteur ne se

soucie pas plus que nous de la Chine ; mais qu'il est gentilhomme,

et qu'il na jamais pardonné à Richelieu ni à Louis XIV d'avoir

avili l'aristocratie française '.

h'Esprif des Loifi, œuvre d'un esprit très fin, demande un peu

de finesse pour être bien compris; la clarté, quelquefois, n'y est

qu'apparente. D'autres écrivains pèchent jtar l'ahsence de toute

division; ici les divisions ne sont que trop nombreuses, les

chapitres trop multipliés; le développement qui leur est donné

est, jusqu'à l'affectation, inégal : tel chapitre n'a que trois lignes;

tel autre n'en a que deux. Légère bizarrerie, dont BufTon s'est

montré tr(q> vivement choqué, quand il dit (dans son discours de

réception à l'Académie) : « Le grand nombre de divisions, loin

de rendre un ouvrage plus solide en détruit l'assemblage; le

livre paraît plus clair aux yeux, mais le dessein de l'auteur

demeure obscur. » Obscur, non, s'il s'agit ici de Montesquieu ;

son dessein est fort clair; mais l'exécution a quelque chose d'un

peu scintillant, ce qui est un moindre défaut, mais ce qui est tou-

jours un défaut, surtout dans un livre grave. De même, il faut,

si fort qu'on l'admire, oser reprochera Montesquieu ccfî sail/ies,

dont il a beau se défendre dans la Préface de VEsprit des Lois ;

elles abondent dans toutes les parties du livre. Nous avouons

ne pas goûter vivenn'ut ces gentillesses d'un génie qui se divertit;

et trop souvent le jeu nous a paru froid. Mais cette alTectation

do légèreté n'est que l'excès d'une qualité qui fit en partie l'ori-

ginalih3 du livre et son succès. Avant Montesquieu, les auteurs

qui traitaient de ces matières étaient secs, décharnés, diffus,

techniques, incolores. Lui le premier a fait entrer les choses de

la politique dans le domaine agrandi de la littérature. Il a fait

pour la science sociale une œuvre analogue à celle que Descartes

1. Dans les Pensées diverses, Monlesquicii noiiune Richelieu. Loiivois et Mati-

repas comme les pires citqyens (jiio la F'rance ail produits.

(
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a\;iil ii('C(»iii|ili(' ;iii sirclc |»i(''r(''i|ciil [Ktiir l.i |iliili»s()|.»liir; l'.iscal

pour la lliéoloiiic ot la iii«»ialr. Il a convié tous les « honn«Hes

gens )) à iMMirlrcr dans le sauchiairc <I(,'S lois, jusque-là fermé

aux profanes. Mais il ne siiflisail pas d'appeler la foule; il fallait

la retenir el linléresser. De là ce désir constant de plaire et de

charmer; et, dans cette recherche, un peu d'excès; mais (|ui fx'ut-

ètre a servi à Tceuvre plus (pTil n'y a nui. deux cpii ont écrit

sur les mêmes sujets après Montesquieu, sans joindre une àme

au corps énorme de leurs recherches, contents d'ajouter les faits

aux faits et les rèi;les aux rèiiles, comme le iiéomètre met houl

à bout ses théorèmes, n'ont rien vu du vrai procédé qui convient

dans les sciences morales et (pii n'est |>asdu tout celui des mathé-

matiques. Montesquieu, pins habile, a bien senti qu'il faut

apporter le mouvement ilans rex]ios<'' histori(pie; et qu'on ne

parle pas bien des choses humaines et vivantes dans un style

mort.

V. — Montesquieu écrivain. Montesquieu

et la postérité.

De la langue et du style de Montesquieu. — Mon-

tesquieu est le premier des écrivains du second ordre. Pour

s'élever au rang des plus iirands, il lui a manqué seulement *m

peu plus de naturel et de simplicité. Pascal aurait dit qu'on

trouve toujours chez lui « l'auteur », d'ailleurs excellent. Il

semble quelquefois écrire comme un étranger, qui saurait

admirablement le français, mais pour lavoir appris à l'école,

n(uichez sa nourrice. Il a plus de talent que d'aisance. Il se pare

de la langue, au lieu de s'en revêtir. Montesquieu n'adressait

qu'un seul reproche à Ïite-Live, son modèle; or, par une ren-

contre piquante 1»} défaut qu'il reprend dans Tite-Live est peut-

être le plus marqué qu'on puisse relever chez Montesquieu lui-

même. Il dit : « J'ai du regret de voir Tite-Live jeter ses lleurs

sur ces énormes colosses de l'antiquité ». Lui aussi jette un peu

trop de fleurs dans d»>s jniges oi'i un style |dus ini siérait micMix.

Quand il écrit, par exemple : « Tel est l'état nécessaire d'une

monarchie conipiérante : un luxe alTreux dans la ca|)ilale; la
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misère dans les provinces qui s'en éloign(>nt; l'abondance aux

extrémités. Il en est comme de notre planète : le feu est au

centre ; la verdure à la surface; une terre aride, froide et stérile

entre les deux. » Quoi de plus froid qu'une telle comparaison,

qui veut être pittoresque et qui embrouille l'idée au lieu de la

rendre sensible? Ce défaut est inné chez Montesquieu; il y eut

toujours en lui, derrière le penseur, le politi(|ue et le philo-

sophe, un mondain, frivole à ses heures, et qui gardait une

tendresse incorrigible aux g-entillesses du Temple deGnide\

Mais par quelles admirables qualités ne rachète-t-il pas ce

léger défaut? Il excelle à donner du trait et de la clarté à des

pensées profondes
; il a la brièveté, la finesse, la précision,

l'élégance. Il pense beaucoup, et il fait penser, non seulement

par l'abondance des idées, mais par la plénitude d'un style qui

suggère plus de choses encore qu'il n'en exprime. « Il ne faut

pas, disait-il, tellement épuiser un sujet qu'on ne laisse rien à

faire au lecteur. Il ne s'agit pas de faire lire, mais de faire

[tenser. » Sa langue est celle du xvn" siècle, dans sa seconde

période; avec quelque chose de moins, mais aussi quelque

chose déplus. S'il n'a plus tout à fait « l'atticisme « des grands

maîtres, on serait bien injuste en lui refusant la gloire d'avoir, eu

revanche, exprimé beaucoup d'idées et de nuances d'idées que

le xvn* siècle n'avait point pensées, et d'avoir trouvé, pour dire

ces choses neuves, d'heureuses nouveautés de langue. 11 les

puise aux meilleures sources; mais surtout à la source étymo-

logique. Il abonde en latinismes; mais les sens nouveaux qu'il

donne aux mots n'ont rien qui répugne à la langue; elle les

reconnaît d'abord, les adopte et les fait siens : « La Grèce,

éloniice par le premier Philippe mais non subjuguée.— Pendant

que les armées consternaient tout, le Sénat tenait à terre ceux

qu'il ti-ouvait abattus.— Les rois n'osaient jeter des regards /m's-

sur le peuple romain. — Les soldats commencèrent à ne recon-

naître que leur général, à voir de [dus loin la ville. — î^a Suède

était comme r&pandue {diffusa) dans les déserts de la Pologne. »

Tous ces traits, pris dans le vif d(> la phrase latine, sont trans-

I. D'Argenson, très médiocre écrivain, mais critique assez clairvoyant, disail

de Montesquieu : « Son style est liien plus spirituel et quelquefois même nerveux
qu'il n'est pur. »



KT LA 1»()STI;KITK 203

|tlaiil('s iMMirciisciuciil '

; la laii;L:ii<' IVaiiraisc y reconnaît, avec

joie, des valcuis (inCllr [tossrdail virtuellement, sans en n>rr.

Par (le tels [trocétlés, (jui enrichissent ri<li(>ni(', sans ajoiilt r un

seul mot au vocabulaire; qui, au lieu d'élaruir le domaine hors

de ses frontières, se contentent de fouiller ])lus profondément le

vieux sol, [xiur le rendrr |tlus l'iticlueux et rajeunir les fruits,

Montesquieu est l'héritier le plus direct des traditions et des

exemples de Bossuet, de Racine et de La Bruyère.

Mais si grand (|u'il soit par la forme et par le style, sa vraie

gloire est ailleurs; (die es! dans rinlUicnce qu'il n'a cessé

d'exercer depuis un siècle cl demi, siii- les esju'its en France et

dans toute l'Europe. Si (|U(dqiie (diose aujourd'hui fait encore

contre-poids à la force grandissante de la démocratie pure et de

la logique à outrance, ce sont les idées de Montesquieu. Et ces

idées se résument dans ce grand principe : (pie la science de

gouverner re[»ose sur l'observation des faits, non sur des

théories absolues, formulées a piHori -. D'autres assimilent la

tâche de dirig-er l'État à celle de résoudre un problème de géo-

métrie ; elle relève, pour eux, de la raison pure. Montesquieu y

voit un problème tout dilïérent, que l'histoire et l'expérience

nous apprennent à résoudre, non par « l'esprit de géométrie »,

mais par « l'esprit de finesse ». Suivant que la direction des

affaires passe, en Europe, aux mains des « historiens » ou

à celles des « logiciens ». le crédit de Montesquieu augmente ou

diminue.

Toutefois, si son iniluence efticace a subi de fréquentes

éclipses, le respect attaché à son œuvre et à son g-énie est

demeuré toujours éclatant. Son nom est du petit nomlire de

ceux dont toutes les opinions aiment à se couvrir, et même
celles qui contredisent parfois son esprit. Une épigraphe de

Montesquieu à la première |)age d'un livre, c'est comme une

promesse que fait l'auteur d'écrire sérieusement . L'auteur de

VEsprit des Lois avait vivement souhaité cette forme distinguée

1. Il passe quelquefois la mesure : ineUrc unt^ nation sons un meilleur génie

(Esprit, liv. X, chap. ivj.

2. Autant, que ses contraflicteui's. Montesquieu croit à la justice absolue :

« Dire qu'il n'y rien de juste ni d'injuste, que ce qu'ordonnent ou défendent les

lois positives, c'est dire qu'avant (ju'on eût tracé des cercles, tous les rayons

n'étaient pas égaux ». Mais cette justice absolue, l'homme ne peut toujours la

voir, encore moins rapi)li(|uer.
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<le la i'(''[mlalioii, (|ui s'aj)|)(^ll(! la coiisidt'Talion ; il écrivait :

« Un hoiiiirlc homme (jni est considt'rt'' dans le nniiidc est dans

rôlal le [dus hcuroiix oii l'on puisse èti'e. La eonsidiM-ation con-

lril)uc bien plus à noire bonheur que la naissance, les ri( liesses,

les emplois, les honneurs... La considéi'ati(»n est le résultat de

toute une vie; au lieu qu'il ne faut souvent (pTune sottise

pour nous donner de la ré|)utation ^ » Montesquieu, vivant et

mort, a joui de cette considération, la fleur de la renommée.

Il n'a guère été attaqué de son vivant que par des ennemis

obscurs ou cachés derrière l'anonyme, et qui risquaient peu de

chose, n'ayant rien à perdre, ni réputation, ni crédit. Voltaire le

louait en face et ne le dénigrait que sourdement, avec toutes

sortes de précautions. Quand Montesquieu fut mort, il le mal-

traita violemment dans les dialogues A B C, mais, en ayant

soin, selon sa tactique ordinaire, de désavouer son propre

ouvrage'. Jean-Jacques Rousseau, (pTun abîme séparait de Mon-

tesquieu, ne l'a nommé qu'avec respect, dans le Contrat social

et ailleurs. A la veille de la Révolution, tous les futurs Consti-

tuants se vantaient d'être ses disciples ; la plupart se trompaient,

mais de bonne foi. L'Assemblée nationale lui décerna une statue

et le Panthéon. Il est vrai que ces deux décrets ne furent pas

exécutés plus que bien d'autres. Mais, sous le Consulat, nos

Codes furent rédigés par des hommes imbus de son esprit.

L'Empire ne pouvait êti'e favorable cà l'écrivain qui, sous

Louis XV, roi pacifique, au lendemain d'une paix modérée, écri-

vait ces mots singuliers : « La France périra par les g-ens de

g'uerre ^ ». La passion des conquêtes et la fausse g-loire qu'elle

1. Discours sur la d///Yrence entre la considération et la rrputn lion, prononcé
«levant l'Académie de Bordeaux (20 août 1725).

2. Au lendemain de la mort de Montesquieu (27 février 17u'j), Voltaire écrivait

à Thiériot : « M""" la ducliesse d'Aiguillon aurait bien du fournir à l'auteur de
['Esprit des Lois de la mélliode et (les citations justes... Je suis un peu partisan

de la méthode et je tiens que sans elle aucun grand ouvrage ne passe à la

postérité. »

:i. Ailleurs il écrit cette page. l'uisso-t-elle n'être jias prophétique!
' Que peut-on dire de cette maladie de notre siècle qui fait qu'on entretient

|)artout un nombre désordonné de troupes?... si tôt (pi'un État augmente ce

qu'il appelle ses forces, les autres, soudain, augmentent les leurs, de façon qu'on
ne gagne rien par là que la ruine commune. Chaque monarque tient sur pied

toutes les armées qu'il pourrait avoir si les peuples étaient en danger d'être

exterminés, et on nomme paix cet état d'eiïorts de tous contre tous. Aussi
l'Europe csl-ellc si ruinée que trois particuliers ciui seraient dans la situation

où sont les trois puissances de celte pai'lie du inonde les plus opulentes n'au-
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;i|i|M»i((' (''lairiil aussi rroidcmciil (•(HidamiK'-cs daiiN Vl'Jsjni/ (h^s

Ijois, non |>ar (les rais(»iis de s<'iiliiii('iiL mais an nom de Ioxim'*-

ricnco liisl()ri(|iu'. Nupoh'on tint ,M<inl('S(|nicn en suspicion, cf

presque en exil. La Ueslanialion ninil lliomme et INlmivit' en

lumière et en honneur ; di'j.i ( -lialcanhriand, dans le (irn'ic du

Chrislianismr, laxail a|ip(d('- :
!<• V(''rilalile i:ratid liomme du

xviii" siècle. IjCs débals |)arlemeMtaii'es, condiiils j)ar des

hommes comme 1(> comte d(^ Serre et l{oyer-(^ollard, furent sou-

vent un éclatant counnenlaire de VKsjiril îles Lois. Jjes éludes

historiqu(\s s'inspirèrent de sa méthode <lui/.ol, dans son admi-

rahh' liisloir/' de la Cirffisafion., est un disciple de jMonfes(]uieu.

Augustin Thierry disait : « Avant M. (îuizot, iMontes(|uieu seul

excepté, il n'y avait eu que des systèmes ». Mais il exceptait

Montesquieu. Aujourd'hui encore, ajjcès dix révolutions, et

l'expérience nouvelle qu'elles ont du nous apporter, YEspi^it des

Lois reste debout; il conserve un autre intérêt que l'intérêt

purement historique; c'est plus (ju'un document, c'est un ensei-

gnement. A le lire, on apprend peu; parce qu'il abonde en faits

inexacts; mais, à le méditer, on apprend beaucoup, par tout ce

qu'il suggère. Montesquieu reste le maître préféré des esprits

réfléchis, qui ont, comme lui-même, le goût de la modéi'ation

joint au goiit du progrès: l'amour du bien public et l'aversion

de toute injustice, même particulière; la haine des abus et le

respect des droits acquis: l'horreur du désordre et la passion de

la liberté.
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CHAPITRE V

BUFFON

Buflbii semble JabonI en tleliors de son temps -. La sérénité

«le cette vie et l'unité de cette œuvre que le savant construit

à l'écart, lentement, pour toujours, contrastent avec l'agitation

inquiète de ces esprits armés en guerre contre le présent, ot qui

ne se reposent des luttes de l'intelligence que dans la paix,

mcore active, de la vie de société. Le généralisateur audacieux

qui envie aux Aristote et aux Pline leur facilité de penser en

grand, et qui la ressaisit, semble peu fait pour vivre à l'époque

où règne, selon son expression, Yoltaire I". Mais ceux-là se

trompaient, au xvm" siècle, qui, le voyant demeurer, de parti

pris, étranger aux coteries philosophiques, le croyaient moins

philosophe qu'eux : il l'était plus qu'eux au contraire. Aujour-

d'hui, de même, ce serait mal mesurer la portée de son

œuvre, que s'obstiner à le fixer dans la majesté un peu dédai-

gneuse de son isolement, sans le replacer dans le siècle qu'il

dépasse, mais dont la foi est bien la sienne. « Ce (\no nous

<-onnaissons déjà, écrit-il \ doit nous faire juger de ce que nous

pourrions connaître : l'esprit humain n'a point de borne; il

s'étend à mesure que l'univers se déjdoie. L'homme peut donc

f't doit tout tenter: il ne lui faut que du temps pour tout savoir.

1. Par M. Félix llémoii, inspocleiir de rAcailémio île Paris.

2. « 11 n'a pas do dalo. Il vit dans le temps indéfini.... hors de son siècle «

i Fagiiet, Le Dix-huitième siècle).

:î. Dêgênêralion des espèces.
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Il [(uuiTail iiu'iiic, eu inulli|iliaiil ses observations, voir et [tré-

voir tous les phénomènes, tous les événements de la nature

avec autant <le vérité et de eerliliide (|ue s'il les déduisait immé-

diatement des causes, et quel enthousiasme plus pardoinmhle

ou même plus nohle que celui d*^ croire l'homme capable de

reconnaître toutes les puissances et de découvrir par ses tra-

vaux tous les secrets de la nature? »

L'orgueil de la raison humaine n'a jamais été porté plus

haut. (]et enthousiasme grave a soutenu BufTon dans l'accom-

[)lissement d'une œuvre de haute science à la fois et de haute

philosophie, (pii a pour hase la Théorie de la ferre, et pour

couronnement les Ep(i(/ii('.s de la Nalure. J^es hypothèses et les

découvertes du savant ont été rejetées ou dépassées; quelques-

uns de ses procédés de style semhlent vieillis. Mais il a fait

pour la science ce que Descartes avait fait pour la philosophie :

en l'alTranchissant du dogme, il lui a permis d'être vraiment

scientifique et, d'autre part, en la dégageant des formes scolas-

tiques, il l'a faite humaine et vivante.

/. — La vie de Bufon.

Avant le Jardin du roi. — La vie de Buffon pourrait tenir

tout entière en quelques dates, celles qui marquent la publica-

tion des premiers et des derniers volumes de YHistoire naturelle.

L'histoire de l'homme s'y réduit à presque rien, et c'est

histoire du livre qu'on écrit nécessairement en écrivant la vie

de l'homme.

D'où vint à iliilTon ce goût si vif pour les sciences natu-

ridles? Ce que nous savons de sa vie ne nous donne sur ce

point que des lumières incomplètes. Georges-Louis Leclerc, fils

de Benjamin Leclerc, conseiller au Parlement de Bourgogne,

naquit àMontbard le 7 s(qdembre 1707. Le nom de lîulTon lui

vint d'une terre voisine, dont hérita sa famille, et que Louis XV
érigea plus tard en comté. Au collège de Dijon, que dirigeaient

les Jésuites, il ne révéla d'a|ditudes marquées que pour les

mathématiques: on assure qu'il emportait, même au jeu de
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paume, pour les lire àJ'écarl. les Eh'iiicnls d'I^nclide. Mais sur

les éludes de sa jeunesse, (jiii |tar;iîl a\M)ii' élé plus ardent»'

encoi'e au plaisii- qu'au Iravail. ses Itiuuraphes ne nous appini-

nent rien el, lii-iis(|ii('im'iil . nous le \oyons, à \ ini;l,-six ans (17.33^,

«'du membre ilc I Acadi-niic des sciences. (Jiie s'<;sl-il passé «lans

rinlervalle? nous savons seulenieni (|ii"il a voyagé. A Dijon,

il s'était lié avec ini Anitlais, le jeune duc de Kingston, qui

voyageait avec un précepteur allemand, Hinckman, presque

aussi passionné pour Thisloiie nainrelle (pie p(jui' la pi|ie.

Celui-ci lui proposa de l'associer à leurs voyages. Le A no-

vembre ll-JO, BulTon part avec eux pour la Suisse et l'Italie. A
Genève, il rencontre le géomètre Gabriel Cramer : plus lard,

il déclarera lui devoir ses preniièi-es connaissances solides

dans les sciences mathémali(|ues. En 1732, les trois amis sont à

Home. Après ce voyage, ils se sépai-ent, mais ne se perdent pas

de vue : de 1736 à 1738. Bulïbn adresse à Hinckman des

insectes pour sa colleclion. Eiilin, dans les derniers mois de 1738,

il rejoint le duc de Kingston en Angleterre, où réside d'ailleurs

un de ses condisciples, l'ablté Leblanc; mais il n'y fait qu'un

séjour de trois mois. Dans l'intervalle, il avait fait son « aca-

démie » à Angers, et reçu les conseils d'un savant mathémati-

cien, le P. Landreville, de rOratoire. Sa mère, en mourant, lui

avait laissé trois cent mille livres: il |iouvait se faire à lui-même

sa vie.

De toute manière, il paraît certain (]ue l'influence anglaise

contribua [>our beaucoup à orienter son esprit, déjà rélléchi,

dans le sens des recherches précises et profondes. Il estimait

le génie de « ce peuple si sensé, si profondément j)ensatit ' ».

Ses deux premières ])ublications sont des traductions de deux

ouvrages anglais, la Statique des végétaux, de Ilales (173S), et

la Méthode des /luxions de Newton (1740). Dans la préface <le

celle-ci, il dit n'avoir pu se refuser le plaisir de traduire un

ouvrage qui l'avait vivement frappé. Mais à Newton même il

préférait Milton. Il goûtait Hichardson « à cause de sa grande

vérité et parce quil avait regardé de près tous les objets qu'il

peignait ». L'admiration (]u"il ressentait, il devait l'inspirer à

I. Époques de la naltire, seplièmc éiJoqiie.

IIISTOIBE DE LA LANGUE. VI. \.\
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son loiir : ce fui uiif surprise cxlr.ioidiuniro poui' le sceptique

lluuu', (piiiud il lut l;i Théorie de la terre, de voir que le génie

lie liulVoii « (loiHuiit à des choses que personne n'a vues une

proltalulilé presque égale à Févidence ». Gildjon le vit et l'aima,

et Needham lui un de ses collaborateurs.

Au reste, ces publications, contrairement à ce que disent Yille-

main et d'autres, sont postérieures à son élection à l'Académie

(les Sciences; le front de la première indique son nom et son

titre. Il ne semble avoir eu à son actif (piun mémoire de

géométrie sur le jeu du franc cai-reau (1~3'J), loué par Mauper-

tuis et Clairaut. Ses expériences sur la force de résistance des

bois, sur la génération, sur les miroirs d'Archimède ne vinrent

que beaucoup après V Presque tout lui manquait, une occasion,

des iuslrunu'iits de travail, la sécurité' que «ioiiiic une situation

publiquement ceconnue et lionor<''e.

Le Jardin du roi. L'Histoire naturelle. — Il n'y

avait à I*aris qu'un élaldiss(Miient (pii lui oITrît les ressources

ilont il avait besoin poin- iixer sa vie et la gouverner méthodi-

quement vers un but unicpie : c'était le Jardin du roi, fondé

en 4620, ouvert au ])ublic en lb)]4. Mais l'intendance du Jardin

était depuis cinq ans seulement aux mains de Charles-François

Dufay, marin et voyageur, jeune encore : il était né en 1698.

Quoique la place semblât i)rise pour longtem|»s, IJulTon ne lais-

sait pas de la convoiter. « Combien nous en avons parlé

ensemble! éciit son ami de Brosses ^ Combien il le souhaitait,

et combien il était peu probable ([u'il l'eût jamais, à l'âge

qu'avait Dufay! » Du Hamel du Moutceau avait, d'ailleurs, la

survivance de la charge. Soudain Dufay mourut; avant de

mourir, il avait désigné, dit Fontenelle, Bulïbn pour son suc-

cesseur, lîufibu écrit poui'tant qu'il ne fera aucune démarche

près de M. de Maurepas, dont il est connu, et qu'il priera seule-

ment ses amis de «lire hautement qu'il convient à cette place.

:I. 1737-171;!. Irois iWc'/wwimv sur la Solidité des bois, sur la Conservation et le

Rétablissement des forêts, etc.; — 17 il. Formules sur les Échelles arithmétiques:
— 174;{, Mémoire sur les couleurs accidentelles; — 174u. Dissertations su)' les

causes du Strabisme, o', Rëflerinns sur les Lois de l'Attraction; —• 17i7, expé-

riences sur le Miroir coiiilmraiit d'Archimède. — On ne devinait pas encore en

lui le naturaliste : en 17IÎÎ5 il fut élu comme membre adjoint de la classe de

mécanique, d'ofi il passa, en 1739. dans la classe de botanique.

2. Lettre écrite d'Ilalie à M. «le Xcuillv. s oclohrc 173',t.
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« Il y a (les choses pour iimi. a joiilc-l-il. iii.ii> il v en a l»icii

coiifro, ol. surloiit mon à^e; et ccpoïKlafit, si ofi Faisail rrllexioii,

on sr^ntirait que Tinlendance dn Jardin du loi iloniande un jeinie

homme actif, qui jiuisso l)raver lo soleil, qui se connaisse en

[danics cl (|iii sacln» la inaiiiric dr les iiiiilli|diiT. (jiii sdil un

|ieu connaisseur dans lous les i;enres qu mm v demande, et jtar-

dessus tout (jui entende les hàfiments, de sm'le (ju'cn moi-

même il me |iaraîl (|ue je suis hien leur fait '. » II éciil île

Monthard, il est vrai; une diMuartlie spontanée de quelque ami

influent aura prévenu cidle ipiil solh'cile indirectement, <'l il ne

fut pas trop étonné, sans doute, d'apprendre qu'il était ncmimé

à l'intendance du Jardin, du Hamel recevant, par compensation,

l'inspection générale de la marine.

Dès ce moment, le hut de ses efforts, jusqu'alors dispersés,

lui apparaît en pleine lumière; le plan de YHistoire naturelle

est hientùt conçu. Après dix ans de lectures, d'expériences,

de médila lions, il faisait paraître les trois premiers volumes de

son izrand ouvrage ; c'étaient la Théorie de la terre et YHistoire

naturelle de lliomme (1749). En six semaines, la première édi-

tion fut épuisée; une seconde, um^ troisième le furent bientôt;

en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, des traductions

s'imprimèrent . Quelques attaques sans importance ne firent

que mieux ressortir tout l'éclat de ce triomphe. « Il n'v a eu,

dit-il % que quelques glapissements de la part de quelques gens

que j'ai cru devoir mépriser. Je savais d'avance que mon
ouvrage, contenant des idées neuves, ne pouvait manquer

d'effaroucher les faibles et de révolter les orgueilleux; aussi je

me suis très peu soucié de leurs clabauderies. » Cinq ans après

(1753), il était élu membre de l'Académie Française, sans l'avoir

demandé, en remplacement de Piron, dont Louis XY, pris d un

scrupule [»udique, avait annulé l'éleciion. « C'est la première

fois que ([uelqn'un a été ('du sans avoii- fail aucune visite ni

aucune démarche, et j'ai été plus llatlé de la manière agréable

et distinguée dont cela s'est fait que de la chose même, que je

ne désirais en aucune far;.on '. » Dans son discours de réception,

1. LeUro ;i M. Ilollot, do rAcHli'niic des sciences, l.] Juillet \~:\'j.

2. Leilre au ]>résidenl de lliiiroy, iC février l'.'JO.

3. Lettre à HiilTey. i .JMilIel n:;";5.
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il joignit il ses renicrciciiiciils dos conseils dont quelques-uns

de ses nouveaux collègues nvaicnl, hi'soin. Avant môme que la

|)ul)lic,alion àpA' Hi>iloire naturelle eùl ccjmmenco, il avait été élu,

à l'unanimité, uKMnbre de rAcadémie de Berlin (1748); après

l'apparition des trois premiers volumes (1751), l'Académie de

Bologne l'avait élu à son tour; au moniont où l'ouvrage approcha

de sa fin (1777), l'Académie <les Arcades de Rome tint à hon-

neur de compter parmi ses membres celui qu'elle appelait le

Pline <le son temps.

P<Mi(Iant (juarante ans, m partir de 1749, ^J6 volumes se succé-

dèr(!nt à intervalles presque égaux : de 1749 à 1767, 15 volumes

des Quadrupèdes; de 1770 à 1783, 9 volumes des Oiseaux; de

1783 à 1788, 5 volumes des Minéraux, dont le cinquième con-

tient le Traité de l'aimant, le dernier ouvrage de Buflbn; de

1774 à 1789, 7 volumes des Suppléments, oii paraissent, en

1778, les Epoques de la Nature. On ne peut guère signaler que

deux moments d'arrêt dans cette production si féconde : en

1769, il ))erdit une femme tendrement aimée. M"" de Saint-Belin,

qu'il avait épousée à ([uarante-cinq ans. « Ma santé, écrit-il, en

est altérée, et j'ai abandonné, au moins [)Our un temps, toutes

mes occupations '. w Montesquieu se consolait de tous ses cha-

grins par la lecture; Buflbn, qu'on s'imagine volontiej's tout

raisonnable, ne cherche pas même une diversion à cette pre-

mière grande douleur; c'est après de longs mois d'abattement

qu'il put se remettre au travail: ^ L'étude a été ma seule con-

solation, et, comme mon cœur et ma tète étaient trop malades

pour pouvoir m'appliquor à des choses difficiles, je me suis

amusé à caresser des oiseaux, et je compte faire imprimer cet

hiver le j)remier volume de leur histoire ^ ». Une autre crise,

toute physique, marqua l'année 1771 : depuis longtemps, à la

suite d'nn accident, il ressentait les douleurs de la pierre; cette

fois, sa vie fut en danger, si bien que Bachaumont, à la date du

46 février 1771, le dit à toute extrémité, et que lui-môme, près

d'une année après ", renvoie à un tem|)s lointain les travaux

sérieux et continués.

I. Lcllrc, .i lUiiïey, 5 avril 1709. Voir aussi la loUre au inôinc rlu 29 Juillet.

'2. Lettre à de Brosses, 29 seplciiibre 1"69.

3. Lellre à Rull'cy, H janvier 1T;2.
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Il (Icvail vivi'tî sci/u ans encore; mais son lia\ail ralenti eut

désormais i)onr compagne la soullVaneo. An (Iclml de l'année

1788, dos travanx entrepris an Jardin *\\i roi lui (larnrmt réclamer

sa présence : bien que le mouvenuMil (!<• la voitin-e la pins

douce lui fût pénible, il avança l'éporpu.' de son retour de Monl-

bard à Paris. 11 arriva épuisé, résista pourtant avec vaillance

aux atteintes (Tune dernière crise, prit avec calme ses disposi-

tions suprêmes, recommanda de l'inbumer à Montbard près de

sa femme et de son père, expira enfin le 1(» avril 1788.

//. — L œuvre et les collaborateurs.

Le travail de Buffon à Montbard et au Jardin. —
Pour mener à bien sa vaste entreprise , BufTon avait besoin

d'avoir, selon le mot de Voltaire, l'àme d'un sage dans le corps

d'un atblète. Pendant trente ans il travailla seul, car l'œuvre

de Daubenton est distincte de la sienne. De ce grand effort

sortirent les quinze premiers volumes, qui traitaient de la terre,

de l'homme, des quadrupèdes. Puis, la fatigue, la souffrance,

l'impossibilité de suffire à tout par soi-même, le contraignirent

d'emprunter la plume de collaborateurs comme Guéneau de

Montbeillard, Bexon, Faujas de Saint-Fond. La vie et l'œuvre

de Buffon offrent donc deux aspects assez didérents selon qu'on

envisage le travail solitaire de 1739 à 1767, ou le travail par-

tagé de 1767 à 1788.

Sur le régime de travail, sévèrement discipliné, que Buffon

s'est imposé, dans sa terre et dans sa tour de Montbard, on a

tout dit, et même on a trop dit, car, sans parler de la légende

ridicule des manchettes de dentelles, à force de le peindre sous

les traits d'un travailleur dont les heures même d'inspiration

sont réglées, on le rapetisse à la taille d'un chef de bureau

supérieur, et l'on en arrive à prendre à la lettre le mot qu'il

aurait dit à Hérault de Séchelles : « Le génie n'est qu'une

plus grande aptitude î> la patience ». S'il l'a dit, il l'a dit dans

un sens, et au cours d'un entretien (piil faudrait connaître.

Par nature, nu contraire, il aimait [leu les « petits objets dont
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rexameii oxii;e la plus froide paticiuie cl ne [leniiet rien au

^énie », c'est-à-dire à « la vue iinmé(Iiate de l'esjjrit ' ». Ce (|ui

est vrai, c'rsl (|iril ne concevaii point le î^^énicî sans la })alience,

qui en esl riuslrument nécessaire. L'amour de la science créait

<:hez lui l'amour du travail; et l'amour du travail, l'amour de

l'ordre. Il l'a lui-même expliqué dans une lettre adressée de

Montbaril à une amie qu'il venait de laisser à Paris : « Je suis

lûen ariivé; mais, comme les grands rei^rets font faire des

réflexions profondes, je me suis demandé pourquoi je quittais

volontaiiement tout ce que j'aime le plus, vous que j'adore,

mon fils que je chéi'is. En examinant les motifs de ma volonté,

j'ai recoinm «pie c'est un princi[)e dont vous faites cas qui m'a

toujours déterminé : je veux dire l'ordre dans la conduite, et

le désir de linir les ouvrages que j'ai <'ommencés et (jue j'ai

promis au public '. »

Seulement, l'ordre qu'il aime n'est pas inerte : il n'a jamais

«éparé de l'ordre le mouvenn-nt, un mouvement sans lièvre,

mais continu, et qui ne laissait jamais s'ijiterrompre la vie

intellectuelle. Du cabinet de Montbard, ce mouvement se com-

nmnique non seulement aux secrétaires qui, comme Trécourt

et Humbert Bazile, dépouillent pour liullbn les récits de voyages,

mais à la petite armée d'agents de tout ordre qui, au Jardin du

Roi, reçoivent de lui leur tache et l'exécutent : aux dessinateurs

et graveurs Desève, Lebas, Benard et Martinet; à Mandonnet,

qui sui'veilb? les imjjressions; aux peiiitres Van Spaëndonck et

M"" Basseporte; .lu jardinier en chef André Thouin, jnoins

subordonné qu'auii ; à Mertrude, chirurgien démonstrateur en

anatomie. C'est Buffon qui nommait aux chaires du Jardin, et,

grâce aux choix qu'il sut faire, le Jardin, lïejà agrandi, enrichi

par ses soins, en même tem[)s (ju'il devenait notre Jardin des

Plantes, devint aussi une grande école de science appliquée.

Les deux frères Rouelle y professèrent, l'un après l'autre, la

chimie;; le chirurgien AjiI. Petit, l'anatomie. Lamarck, que la

maladie avait cjbligé de quittei' l'armée, lui dut sa place de con-

servateur des herbiers et, plus tai'd, sa Plii/osopliie zoologique

I. Quadrupèdes, Discours géiuiral. •— La f,'irafe.

2. Lettre à M"" NecUer, 2') juillet 1719. Mallet du Pan a dit de lui : •< 11 aime
l'ordre, il en met partouL •• (Mémoires et correspondance, 1861, t. I, p. 124).
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<'<)liliniicr;i |»iiis il iiiic idcr Liiiiiliôir ;i Hiilloii. |);i|- cxciiiiilc

ccllr (le la nmlaliiliti' îles csiirrcs. <Jiiaml la inorl de .Mac(|iM!r

laissa vacante la cliairc ilc cliimic, l''oiiicr(jv y lu! a|)|><'l(''. Il

est vi'ai (|U(^ JJiilToii hésita entre «leux eandidals; mais l'anlie

était Jieitliollot. Lacépèdc, qui travailla heaneoup pour liullbn.

mais (|ui composa en dehors de lui son Histoire naturelle des

fiuadrupi'flcs ovipares et des serpents (1788) et (jni usurpa sa suc-

cession pai' des jirocédés ]»eu déhcats, serait demeuré toujours

peut-être un érudit suliallerne si! n'avait été hjng-temps attaché

au Jardin avant de succéder à Dauiientcju le jeune.

Buffon et Daubenton. Les Quadrupèdes. — Les deux

Dauhenton étaient des c<»mpatriotes de Bulïon. Edme Dau-

henton, dit Daulienton le jeune, malizré la part assez active

(ju'il jirit à \'Histoire naturelle, surtout à celle des oiseaux,

quand son cousin i^ermain Louis Dauhenton (1716- 17',!!)
i

(Mil rompu avec liullbn , n'a ét('' |»our celui-ci (ju'uii colla-

horateur de second plan. Au contraire, la collahoration de

Louis Dauhenton est de valeur si oricinale qu'on s'est liahitué

à ne pas séparer son nom du nom de Bulïon. 11 était lîls d'un

notaire de Monthard, où lui-même exerça quelque temps la

médecine. En 1742, quand Du!ïou, tout récemment étahli au

Jardin du roi, y lit venir c<dui qu'il apjtelle dans ses lettres « le

flocteur )«, en 1715, quand il le nommait au j)Oste de garde

démonstrateur du cahinet dhisfoire natinelle, Dauhenton n'avait

pas trente ans. Son mariag-e avec sa cousine germaine Margue-

rite Dauhenton créa un lien de plus entre lui et Buffon. Le

châtelain de Monthard avait vu grandir près de lui cette jeune

femme spirituelle et tendre, en qui l'on ne devinait pas encore

l'auteur riunanescjne de Zélir dans le désert.

Comment expliquer la hroiiille (pii sépara deux amis que

tout rapprochait? II en tau! chercher la raison dans la nature

même des relations qui les unirent. Quand Buffon, plus âgé

que Dauh(Miton de neuf ans. associa à sa fortune le médecin de

Monthard, il lui ouvrait lavenir et avait droit de compter sui*

sa reconnaissance. Avec celte perspicacité dont il lit toujours

preuve dans la distrihution des divers travaux à ses divers colla-

borateurs, il avail vu par où Dauhenton j)ouvail utilement le

seconder dans Tceuvre dont il concevait le ]dan à ce moment



216 15UFF0X

inèmc. Né !nyoj)e, ci, tiaillcurs, moins curieux des petits détails

que des vues générales, il comprenait cependant de quelle

importance étaient ces détails précis dans une o-uvre de science.

Daubenton fut chargé de la partie de descri|>lion anatomique,

qui forme un complément si considérable de Ylh's/oire des Qua-

drupèdes. Mais ce complément prenait la valeur d'une œuvre

personnelle, b^clairer riiisloii(> naturelle iiénérale par l'ana-

tomie comparée, c'élail une idée toute nouvelle, et, s'il faut

faire lioiuieur à Bulï'on de l'avoir conçue, il faut faire honneur

à Daubenton de l'avoir exécutée avec une précision riizoureuse-

ment scientifique. Mais Daubenton a pu se lasser du rôle subor-

donné que lui attribuait l'opinion du jiublic jdus encore que

celle de Butlbn, et croire que la véritable Histoire naturelle,

c'était lui qui en était l'auteur. Très bon, mais d'humeur très

susceptible, après Tachèveiuent des Quadru/mh's. il cessa de

collaborer à VHisloire luilurcUe. Peu après cette époque (177^),

Panckoucke donna une édition in-12 des voliunes déjà parus,

et, ne songeant qu'à plaire au goût public, désireux aussi sans

doute de ne pas alourdir sa ])ublication, négligea d'y ajouter

les notes de Daubenton : ce fut le [)rétexte de la rupture, que

ButTon n'avait j)as désii'ée, mais qu'il tint pour définitive :

dans toute sa correspondance il n "y a pas une plainte contre

Daubenton, qui semble dès lors disparaître de sa vie. Plus

tard, celui-ci parlait à Lacépède, avec gi'atitude, des cinquante

années de bonheur dont il avait joui au Jardin, grâce à BulTon;

mais, dans le cours qu'il professa à la ju-emièi'e Ecole nor-

male, on vit revivre la fliflérence des es})rits et des méthodes,

par exemple le jour où, commentant, le portrait, tracé par

Buffon, du lion, roi des animaux, il s'écria : « Il n'y a pas de

roi dans la natur(!! » Il mourut pr(''sident du Sénat.

Pour tous deux, et plus encore pour la science, on doit

regretter cette rupture. Se complétant l'un l'autre, ils s'étaient

rendus l'un à l'autre nécessaires. Juscju'en 1161 ,\ Histoire natu-

relle donne l'impression d'une vaste entreprise désintéressée,

qui fait honneur au savant comme nu philosophe. Après 17G7,

elle perd quelque chose de son unité sévère, pour se relever

bientôt, il est vrai, dans ce livre des Kjwqves de la Nature, jus-

qu'où tous les Daubenton n'eussent pu suivre leur maître. Du

1
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leslc, iiièiiu' d\rc Daulxiiloii, Uiillnu nVùl pu rt'.iliMi- !< |»ro-

gramm»; que puhliail le Jovni'fl (h's saraitls : a\;nil l<'s oiseaux

(lovaient venir les poissons. les re|ililes. les insectes; après les

minéraux, les vé^élaux. Kn 1700 encore (;> février), IJuH'on

écrivait au président de llulley : «Je compte bien, moucher ami,

quoique j'aie cinquante-huit ans depuis le mois de septembre

dernier, finir toute VHistoire /in/inrlh' avant (|ue j"en aie soixantt;-

huit, c'est-à-dire avant que je ne commence à radoter ». Kt il

annonçait qu'il donnerait encore les cétacés, les poissons carli-

laiiineux, les reptiles, les véiiétaux, les minéraux. Mais, peu

après avoir perdu la collaboration de IJaubenton, il est frappe

dans son bonheui- domestique, dans sa santé jusqu'alors si

robuste. Il doit choisir alors entre les parties de l'œuvre projetée,

et, pour la première fois, il se détermine par des considéra-

tions personnelles : les oiseaux se jirôtent mieux à la descrip-

tion que les insectes, déjà étudiés d'ailleurs |)ar Réaumur ;

les minéraux, à la discussion des questions générales. Mais

la multitude des oiseaux . surtout de « ces tristes oiseaux

d'eau, dont on ne sait que dire ' », est accablante; et l'étude des

minéraux exige des recherches pénibles. Des deux côtés, des

collaborateurs lui sont indispensables, mais des collaborateurs

plus dociles que ne l'avait été Daubenton. plus capables par la

médiocrité même de leur esjirit ou par la modestie de leur

humeur, de se plier à une tâche toute nouvelle, car il ne s'agis-

sait plus de composer une œuvre [)arallèle et relativement indt'-

pendante. mais d'entrer dans la sienne propre, d'en accepter

l'esprit, la méthode et jusqu aux procédés. Bullon fut assez heu-

reux et malheureux à la fois pour trouver ce qu'il cherchait : ce

que sa santé y gagna en forces momentanées, son œuvre le

perdit en force dui'able.

Guéneau de Montbeillard et Bexon : les Oiseaux. —
Comme Daubenton, Pliililiert Guéneau de Montbeillard ( i"2U-

1185), né à Semur, était un com|iatriote de Dullbn ; mais

ses études, toutes littéraires et jiiridi(|ues, n'avaient fait de lui

qu'un poète agréable, un avocat disert. iiuHbn aimait jiourtani

ce bel esprit, qui était un excellent homme, et il .illait jus-

1. Leltiv à ialilx- lUxon, Jiiillel HSit.
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<ju à lui «MM'ire : « .l'aurais l^esoin de a^ous voir tous les jours

pour (Mrc li(>ur(ui\ ' ». Malpri' son iioùl pour la vie de pro-

vince, (îuéneau se résigna, en l"7i, à venir habiter Paris,

pour y suivre de plus près les travaux, tout nouveaux pour lui,

dont la conliancf' île IJulTon l'avait chargé. 11 avait déjà écrit

plusieurs portraits d'iuseaux non signés, dont le premier fut

celui du coq. Mais sa collaboration n'est publiquement reconnue

<|u'après la grave maladie (pii éjirouva BufTon en 1771. Dans

l'avertissement du tome III des Oiseaux (1773), Guéneau est

loué comme l'homme du monde dont la façon de voir, de juger

et d'écrire a le plus de rapport avec celle de BulTon.

Est-il vrai que le public ne se soit pas aperçu du changement

de main? IJon pour les lecteurs naïfs ou pour les étrang-ers,

<'omme ce prince de Gonzague qui, visitant Montbard, crut spiri-

tuel de saluer en Bulîbn « l'auleur du paon et le paon des

auteurs »! Buffon en fut quitte pour lui présenter Guéneau en

souriant. Celui-ci ti'ouvait des traits brillants, mais ne savait

l)as les fondre dans un ensemble harmonieux. Quoiqu'il passât

quelquefois « six heures d'horloge ^ » à travailler sur des

oiseaux, il n'avait pas la touche tantôt large, tantôt légère de

Bulîbn. (Comment ne pas lui en vouloir d'avoir tant contribué,

par le luxe asiatique de ses portraits d'oiseaux trop long'temps

admirés, à attacher un renom é(juivoque à la mémoire de

BulTon? Bulïon, certes, ne dédaigne pas toujours assez l'éclat

<lu style; mais il est plus discrètement éclatant que Guéneau,

et il l'est surtout dans la partie de son ouvrage oii Guéneau,

en exagérant les défauts du modèle, contraignait presque celui

qu'il imitait à ne }»as se laisser dépasser par son imitateur.

Bulîbn, d'ailleurs, en l'aimant le jug<ï : il revoit tout ce qu'il

écrit, sabre des tirades entières. Indépendant, Guéneau ne

voyait pas sans regret ses plus beaux endroits disparaître sous

une rature im])itoyable; indolent, il attirait tous les jours à

Bufïbn « des espèces d'imprécations de gens qui s'ennuient de

recevoii" deux ou trois fois par an des planches enluminées et de

ne rien avoir à lire" ». En 1777, il annonça l'intention de se

1. Lettres à RuHV'y, du l:i février 17r)7 ; ;'i (iiiénonii, des 20 Janvier et IG sep-

tembre 1"C8.

2. Lettre de Guéneau à sa femme. 22 janvier 17*3.

3. Lettre de Guéneau à sa femme, (i novembre 1770.
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retirer. Le '-l in;iis l'~(S, lliilVuii (Trit (|ue' (jiiérn';m Iciji le rcslc

<lii ('iii(|iii("MM(' volume «les Oisraiw. cl ne fcr.i ri<'ii de |)lii>.

Ce|i(Mi(l;uil imc aiilrc IcKic du ."» j;iii\ irr \~~\) |ir(»ii\(' ([iic (jU(''-

iicau 11 a |)a.s cessé sa collaboration. Son nom liiiiire encore (lan>

le tome VI des Uiseau.v (l""!)), mais dis|tai-aîl du tome VII (1"8(J .

En même temps, il l'sl vrai, liulVon lui contie Yllisloire des

Insectes, moins faite encore |»iiin' lui (jiie celle des Oiseaux'.

et où il épuisa s<'s dernières forces.

Si Ton regrette lair d'entreprise hâtivement poussée (jue

prenil alors VHislo/'re naturelle, on ne lit pas sans profit les

lettres de direction <iii lîiitTon exprime son esprit et définit sa

méthode. A lahhé Bexoii, successeur de (juéneau, il repro-

chait (Vahord Fahus de l'érudition : « Tâchez, lui écrivait-il', de

faire toutes vos d(\scriptions d'après les oiseaux mêmes; cela

est essentiel pour la précision— Toutes les fois que Ton traite

un sujet dans un point de vue général, il faut tâcher d'être

court et précis -. »

Mais, dans les lettres écrites à Bcxon, Ion n'a pas de peine

à sentir que Bufîon se trouve en rapport avec un collaborateur

d'un genre nouveau, collahorateur « professionnel », que l'on

paie. Non seulement il se réserve d'écrire les préambules géné-

raux d'après les([uels Bexon devra diriger ses vues particu-

lières; mais il lui impose ses classifications et change la dis-

tribution de ses articles. IN'u ami des nouveaux visages, il

l'avait accueilli dabord assez mal, quand, en 1772, Bexon

lui apporta timidement des minéraux. Rien, il faut l'avouer,

ne semblait désigner ce jeune abbé à une aussi lourde

succession; rien ne révélait l'homme « aimable et profond »,

que chanta son compagnon de collège, François de Neuf-

chàteau '. 31a is la douce ténacité du petit bossu lorrain con-

quit lentement le grand seigneur Ijourguignon. Bufibn ne

1. Lettre du :>7 juillet .'". Gabriel Bexon. né à Rcmiremonl ^lliS-lTSt), est le

frère du juriseonsultc. Sa mère, qui a écrit la Ino^'raphie de son fils, exagèir
quand elle lui attribue •• sept volumes in-4 de VHistoive des Oiseaux » : mais il

a été très jeune le collaborateur anonyme de BulTon.
2. Lettres à Bcxon des S août ITIit el '.» juillet 1788.

a. Les Vosges, poème: Sainl-I)ié, Thomas. Bexon avait composé une Oraison
funèbre dAnnc-C.liarlotte de Lorraine, abbessc de Remiremonl, un Catéchisme
d'agriculture, et le Système de la fertilisation. En 1777, il puldia le premier
tome d'une Histoire de Lorraine, demeurée inachevée.
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tarda pas à estimer en lui une |)assioii pour le travail telle,

qu'il était obligtî de modérer sou zèle, et un licsoiu de faire

mieux, qui se Iraduisail |i;ir (riiiressants progrès. Peu à |)eu, les

eorreetioMs du maître se l'ont rares; les marques de satisfac-

tion se multiplient, et le collaborateur est élevé à la dignité

d'ami. Il avait dévoué sa vie à une vieille mère iniirme, que

IJulïbn n'oublie pas dans ses lettres, et à une jeune sœur, dont

l'image souvent évoquée nuime cette correspondance un jieu

terne. BulTon prend part à sa joie, qu'il a délicatement pré-

parée, (juand Bexon trouve sous sa serviette le brevet de grand

chantre de la Sainte-Chapelle avec crosse et mitre (ce laborieux

jirélat eût désarmé le j)oète du Lutrin) et à sa douleur quand

il perd son père. Mais il est curieux de voir comment Butïbn s'y

prend pour écrire ime lettre de consolation à un collaborateur :

« Votre lettre m'a touché jusqu'aux larmes, et je voudrais bien

pouvoir vous donner quelque consolation. La distraction vous

serait peut-èlrc nécessaire, et vous pourriez, mon cher ami,

lo7'sf/uc les Oiseaux seront /luis, venir passer quelque temps

auprès de moi. » Six mois après son père, le 13 février 1784,

Bexon mourait lui-même, à tnwite-six ans. Il est nommé dans

l'Avertissement du T volume des Oiseaux, mais sa collaboration

a commencé beaucoup avant; il mourut l'année qui suivit le

!)' et dernier volume : les Oiseaux étaient linis.

Ilumbert Jîazile, secrétaire de BuU'ou, donne comme point de

départ à cette collaboration la date de 1772, et veut que Bexon

n'ait été comme lui-même (juun secrétaire. S'il le fut d'abord, il

ne le fut pas toujours, En 1777, quand Guéneau se retira, Bexon

monta en grade. Avec un sans-façon qui prouve bien la nature

de leurs premiers rap|)orts, BulVou s'était déchargé sur lui de

toutes les descri|>tions proprement dites, et, dans cette partie de

sa tâche, ne l'inquiétait ]»as de ses critiques, 11 devint plus

sévère pour Bexon justement ([uand Bex(ui fut associé de ()lus

près au travail de rédaction, surtout à partir des ;>' et 6'' volumes

des Oiseaux. Bexon a déjà travaillé au cygne, il travaille

alors à la fauvette et à l'oiseau-mouche; mais qui distinguera,

dans ces articles, son apport de celui de ButVou? 11 faudrait

avoir partout non seulement les corrections de ButTon, qu'on

a en partie, mais le manuscrit premier de Bexon, qu'on a
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plus rarcmi'iil. I^sl-on .iss<'z «îclairé là-fJessus pour ;iv(»ii- la

ilroit (!«' icpioclicr ;i IJiilloii l'insiiflisancc: do l'cloiio ucconlt'-,

(Ml tèlc (lu
"'• voliiuK' |17(S()). à licxon, à s(^s savantes roclKir-

ches. à SCS i(I(''(>s soliih.'s et iii^('Mii('iis(>s? Tj(; nom (1(3 Guéneau

disparaît du litre sans (pic le imni ilc IJcxoii le rcniplare : c'est

(|ii(^ (iii(''iic,iii iri'-t.iit |>.is un uicrccii.iirc.

Les Minéraux. Faujas de Saint-Fond. La correspon-

dance. — Scicntill(]ncni(Mit. lî(^xon vaut mieux «pjc Gu('mcau,

peut-('drc parce (pi'il fut diri2('' de plus \)vi'S |)ar BufFon. Mais il

serai! injuste de ne [»;is citer anprC's de lui le savant Bâillon,

corresj)ondant du Cabinet du roi, à qui BufTon dut un si g-rand

nombre d'oiseaux vivants et empaillés, (^t d'observations, parti-

culièrement sur les oiseaux de rivajie. Au reste, VHlstoire des

Oiseaux n'était, dans l'esprit de BulTon, qu'une des parties

secondaires de VHisloIre naturelh>. Il ne pouvait négliger tout à

fait les oiseaux, dont beaucoup sont les familiers de l'homme;

mais c'est riiommc surtout qu'il ne voulait pas perdre de vue,

l'homme et l'histoire du monde (ui il vit. Aussi, (juand ses

collaborateurs, qui voyaient de moins haut que lui l'ensemble

de l'œuvre, s'attardaient à caresser des oiseaux, il s'impatien-

tait, se hâtait vers cet autre sujet si fécond en belles décou-

vertes et en grandes vues', vers ses chers minéraux auxquels

il voudrait travailler uniquement. Mais, quand enfin il y arrive,

il n'est plus pressé de finir : le 2^3 juin 1783, il écrit à Bexon
(jui, les Oiseaux parachevés, ébauche deux volumes des Miné-

raux : « Je veux donner à l'article de laimanl toute la perfec-

tion dont je le crois susceptible, et cela demande du temps ».

C'est une figure un peu elTacée, mais intéressante, que celle de

Faujas de Saint-Fond, qui fut le principal collaborateur de BufTon

pour les Minéraux, après qu'eurent disparu Bexon et Guyton

de Morveau, ancien membre du Parlement de Bourgfogne. Quand
son nom paraît pour la première fois dans la correspondance

(28 mars 1777), il s'apprête à publier ses Recherches sur les

volcans éteints du Vivarais et du Velai/ (1778). Lui aussi, comme
Guéneau, n'était d'abord (ju'un avocat devenu magistrat, et un

I. Averlisseinenl du Iroisiènie volume «les Oiseaux. Lettre à (iiiéneau, jan-
vier 1781.
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poète; mais il coiiiiaissail. aimait 1rs moiilai^iics '
; et BiifToR

n'était pus homme à Técai-ler parce ({u'à son œiivi-e scientifique

s(> mêlait nn peu de poésie. Il semble n'avoir d'abord été qu'un

aident intelligent, charizé de recueillir les « monuments « les plus

instruciifs sur les i'évoluli(»ns du iilohe. Mais les sei-vices (ju'il

rendit (Uisuite lurenl d'un ordi-e plus élevé, et Hulï'on l'en

récomiiensa en le faisant nommer adjoint au Cabinet du roi.

Ce fut le familier des dernières années : BulTon l'invitait fami-

lièrement à mang^er sa « sou[)e ». C'est à lui qu'il voulut léguer

son cœur.

Au Jardin, il était surtout chariié de diriger le service de la

correspondance. C'était une tâche bien lourde, car Buffon lui-

môme sentait le poids de sa i^loire sans cesse accrue. « Elle

finirait, <lit-il-, par me tuer poiu' peu qu'elle augmentât. Ce sont

des lettres sans fin, et de tout l'univers, des questions à

ré[>ondre, des mémoires à ('xamint^r. » Ne songeant qu'aux

intérêts de la science, il avait compliijué sa propre besogne et

celle de ses secrétaires en créant des brevets de correspondants

du Jardin du roi, en pr*)V0(|uant les communications, les dona-

tions de correspondants bénévoles et de bienfaiteurs (|ui se

croyaient honorés de leurs bienfaits. Il y avait les correspon-

dants appointés, comme Arthur, médecin du roi à Cayenne; les

voyageurs comme Sonnini, ami de jeunesse de Buffon, (jui lui

fut si utile poui- la connaissance des oiseaux étrangers; comme

l'oivre, Sonnerat et CiOmmerson, qui connaissaient a fond l'Ile

de France et dont le premier avait vu la Chine; comme Bou-

gainville, Adanson, l'explorateur du Sénégal, botaniste érudit,

mais confus; comme Dombey, Polony, Gentil, pour qui le Pérou,

le Chili, le Mexique, l'Inde n'avaient plus de secrets; des collec-

tionneurs, au courant des richesses de tous les cabinets d'his-

toire naturelle, comm(> le marcjuis d'Amezaga et le médecin

Mauduil ; drs médecins (diirurgiens comme Portai ; des étrangers

(•(Mume Scbouvaiof, (|ui envoyait de Russie au Jardin d'admi-

rables morceaux de malachite, comme Camper, l'anatomiste

hollandais, ou comme Forster, le second de Cook, qui trans-

I. IJarLliclciny Faujas dt; Sainl-Foiul (17il-15Jl9), né à Moiilélimar. fui aussi un

grand voyageur et parcourut, presque toute l'Europe.

>. Lettre à M'"" Necker, 12 Juillet 17S2.
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nicttail le journal de leur doriiier cl l'uiicsle voya'^r; des lioininos

du monde, ;ini,i((Mirs drsinléi'ossés, mais non [)oint inscnsiljlcs

an jdaisir de \(iii' Inir nom cité dans Y llisloirf ii(ihirrlli\ .M.M. de

INiymaiiiin. de (jucrliorMil, de i'iidcnc, Ijc lloi, liculcn.inl de

cliasses à VcM-sailles, du Moi'oy, ini^rnicnr en ( lief de la IJonr-

pro^'-nc, J!rl)crt, ircevcMu- général dos i^ahrllcs à Dijon. Potol de

Monlhi'illard, licau-frérc do Gnénean, Nadanll, Itoau-frèro do

lîulTon, dos |)aronls. des amis, dos comii.ilriotos on fonlo.

Vuo do 00 Iiiais, V Ilixtoirc n/tlnre/lr apparaîl comme le coniro

d'un vaste mouvomoid, des esprits (|ui so jtorlonl avec \aillanco

vers la comjuète de l'univers inconnu.

///. — Biiffon poète et savant.

Gomment Buffon aime la nature. — Si Ihomm*' primitif

reste insensible « au grand spectacle do la nature », le privilège

de l'homme civilisé sera de la comprendre en Taimant, car il v

a « une espèce de goût à l'aimer, plus grand (jne le goût qui

n'a pour hut que des olqets particuliers ' ». ButTon aime la

nature en philosophe, en savant, en poète aussi, mais en poète

<rune espèce disj)arue. tl est poète à force d'être philosophe et

savant. Philosojdiie, science, poésie, ce n'étaient pas trois choses,

distinctes j»our les anciens. Kepler, Pascal, Newton, chez les

n)odernos, jtour avoir été des hommes de grande imagination,

n'en ont pas moins été de grands savants. Mais ce qui distingue

d'eux BufTon, c'est une sorte de naturalisme tout antique. Il

regrette qu'on ne puisse « rotahlir toutes les holles ruines de

l'antiquité savante et rendre à la nature ces imagos brillantes et

ces portraits fidèles dont les Grecs l'avaient peinte et toujours

animée, hommes spirituels et sensibles qu'avaient touchés les

beautés (juelle présente et la vie (pie [tarloul (die respire ». Il

semble prendre plaisir à rabattre l'orgueil des nmdernes en leur

prouvard que les anciens sont [)lus philosoj)hes (pi'oux. « Les

1. Préanibiilc des Ponoquols et Discours sur lu manière d'étudier el de traiter
r/iistoire naturelle, fid-the, qui se faisait gloire (rôlro né on 1740. l'année où
parurent les premiers volumes de VHisloirc naturelle. lone liiilTon d'aimer la vie
et la nature vivante.
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anciens (|ui oiil (M-ril sur riiisloirc nal(ii(;IIo élal(3nl, de grands

hommes el qui ne s'(';laienl pas bornés à cette seule étude : ils

avaient l'esprit élevé, <les connaissances variées, approfondies,

et des vues générales'. » S'il admire entre tous Aristote, c'est

qu'Arislote connaît l(;s animaux « sous des vues plus générales

qu'on ne les connaît aujourd'hui ». S'il ne voit pas assez les

défauts de Pline, c'est (juc Pline « semble avoir mesuré la nature

(;t l'avoir trouvée tro|) petite encore pour l'étendue de son es|)rit »
;

c'est qu'il communique à ses lecteurs « une certaine liberté

d'esprit, une hardiesse de penser, qui est le germe de la philo-

sophie ». 11 ne parle pas de Lucrèce, mais il est impossible de

lii'e la septième Epoque sans se souvenir du cinquième chant

du De nalura rerum. Lui-même, à bien des égards, est notre

Aristote, noire Pline, notre Lucrèce, mais un Aiistote qui ne

s'interdit pas la poésie des hypothèses, un Pline moins crédule,

un Lucrèce qui regagne en vérité ce qu'il perd du côté de la

fougue ou de la grâce.

Tout ce mélange nous inquiète. La Fontaine, Housseau aiment

la nature parce qu'ils la sentent; voilà nos poètes, l'un qui a

connu la rêverie légère à l'ombre des arbres, au bord d'un clair

ruisseau, l'autre que le rêve a hanté au bord des lacs et sur les

montagnes. Il est restreint, sans doute, l'horizon qu'embrasse le

regard de La Fontaine; mais nous ne sommes pas de ces ambi-

tieux qui ont besoin d'embrasser « également tous les espaces,

tous les temps'" ». Dans la paix de la solitude Rousseau porte

les orages d'un cœur passioimé; mais ces contrastes ou cette

correspondance entre la nature et nos sentiments, c'est juste-

ment ce qui nous plaît. Un grand savant allemand, qui rend

d'ailleurs justice à Buffon ", est peiné de ne pas trouver dans

ses ouvrages l'accord harmonieux entre les scènes de la nature

et les émotions qu'elles doivent faire naître. Et Stendhal

estime « (pu», pour écrire l'hisloire naturelle, le ton doux,

tendre, touch;uit d'un bon Allemand vaudi-ait mieux que celui

1. Dlsrours fiui' la manutre d'éludier cl df irailer l'histoire naturelle.

2. Dchiil des Époques de la nature.

3. Iluniholdl, Cosmos. lîiifToti, écrivain grave et élevé, embrassant à la fois

le monde et l'organisme animal, a été dans ses expériences physiques plus au

fond des choses que ne le soupçonnaient ses contemporains. •«
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do lîiilToii ' '). IJiilïon ii'csl |i(iiiil Alloinand, il on Faiil coiivoiiir :

los (driisions ilo r.iine lui sotil iMcoiimios. OiihikI la «onloiiiplalioii

do la nalnro rôinoiil, son ôiiioliou ii a pas ce charino do Tim-

pressioii iiidividiicllo (|iir nos itorlrs j'oiil |iass('i' CM nous, aj)ai-

sante ou Irouldauto. (ICsl (|uil ne so (herclic poiiil lui-uionu-

dans la ualuro cl croirail la proiauor ou niôlaut nos potitossos à

sa yi'audeur. J'^llo ost pour lui la looondo noui-ricièro dos ùtros,

Valma Venus antique, source intarissable de toute vie et de toute

beauté, non la confidente de plaisirs d \\{^ poiuos (pw lo savant

d'ailleurs n'a pas lo loisir do savourci-.

La méthode; Buffon expérimentateur et générali-

sateur. -— Mais, philoso[)Iii(ju»'s ou [»oôli([uos, les vues ii/'ué-

rales nout do valeur scientifiijuo (|ue si (dles so dégap^ont de

l'étude patiente des faits, Buflbn le savait et le disait dès 1735,

pour pénétrer le système do la nature, l'imagination ne suffit

pas : « C'est par des expériences fines, raisonnées et suivies,

que l'on force la nature à déc(uivrir son secret; toutes les autres

méthodes n'ont jamais réussi— Les recueils d'expériences et

d'observations sont donc los soûls livres qui puissent aug-mentor

nos connaissances -. » Il le répétait quatorze ans après, dans le

Discours où il définit la manière d'étudier et de traiter l'histoire

naturelle : « L'on peut din^ que l'étude de la nature suppose

dans l'esprit deux qualités qui paraissent opposées, les grandes

vues d'un génie ardent, qui embrasse tout d'un coup d'œil, et

les petites attentions d'un instinct laborieux, qui ne s'attache

qu'à un seul point ». Mais ces deux qualités, les a-t-il réunies,

et n'a-t-il pas abandonné sans regret la seconde à Daubenton?

On se trouve ici en présence d'une double exagération : los

uns ne veulent voir que le théoricien systématique et aventu-

reux; les autres vantent le « grand et patient et humble et

soumis observateur», l'expérimentateur infatigable ^ Il a été

ce qu'il devait être au xviu" siècle pour créer la science à la fois

et pour la vulgariser : un théoricien plus déterminé que ne le-

disent ceux qui se plaisent à l'envisager dans son laboratoire,

penché, et la loupe à son œil do myope; un observateur plus

ï. Stendhal, Racine et Shakespeare.

2. Préface de la traduction de la Statique des véf/etaux de Haie».

3. Faguel, Le dij-huilième siècle.

HlSTOIUE DE I.A LANGUE. VI. 15
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laboi'iiHix (|ii(' ne le croient ceux (jui «lédjii^nent ce rhéteur,

perche sur les cciUm^s (hi Liban en hahit (racadémicien \ Ses

contemporains ignoraient l'obscur travail <réhit»oration de sa

pensée. C(^ sont les « grandes vues » du « philosophe systéma-

tique », du « peintre philosophe », du généralisateur d'idées que

vantent Rousseau, Diderot, Condorcet, Yicq d'Azyr, mais que

raille aussi Voltaire : « L'extraordinaire, le vaste, les grandes

mutations sont des oI)jets qui plaisent quelquefois à l'imagina-

tion des |»lus sages; les philosophes veulent de grands change-

ments dans la scène du monde, comme le peuple en veut au

spectacle- ». De là à qualifier lîuffon de charlatan, il n'y a qu'un

pas, et Voltaire le franchit plus d'une fois.

Ces ironies sont loin, et c'est aussi par des éloges plus dignes

d'un savant qu'on rajeunit aujourd'hui la gloire de Buffon.

Diderot j)rophétisait que la sbitue de l'architecte resterait

debout au milieu des ruines de l'édifice. Il est vrai que certaines

parties secondaires de cet édifice ont tléchi, mais les parties

essentielles « nous apparaissent d'autant plus admirables que la

science en progrès les éclaire davantage ». G'(;st le dernier édi-

teur de Bulîon, M. de Lanessan, qui l'atteste, et, dans une

longue préface, le prouve. Il y aura cent cinquante ans bientôt

<|ue les premiers volumes de YHisloire naturelle ont paru :

Lamarck, Guvier, Blumenbach, Etienne et Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire, Laplace, Darwin ont remplacé Bulîon sans le faire

oublier, parce qu'on ne peut juger leur œuvre sans remonter à

l'œuvn; commune d'oii la leur procède. L'histoire de l'univers

H'constituée, une même origine assignée à toutes les parties de

notre système solaire, l'origine du globe terrestre éclairée,

sinon définitivement expliquée, ses évolutions successives dérou-

lées devant nos yeux, la théorie moderne de l'unité des forces

physiques entrevue, la conception de l'unité de plan du règne

animal et celle de l'unité des races humaines clairement expo-

sées poui- la première fois, l'étude d<' l'Iiomine, envisagé non

plus comme individu, mais comuK^ espèce, érigée en science

particulière, les principes de la variabilité des espèces, de la

distribution géographique des animaux sur la surface du globe,

1. Lellrc <1(! Doinl.in à Albert de Broglic, 4 août 1838.

2. MénKiire anonyme à rAcailénùe de Bologne, 1746.

j
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ilr leur fV'Cdiiilili'. <li' Iciii' tl(\::('ii(''r('sc('iic»', tic leurs li.iniioiiij^s

onde leurs r(»iilr;isles recdiiims cnmme lois, une seule de i:es

vues ne siiflii-;iil-ej|e pas à la iildire iriiii de nos savants?

Plusieurs soni mêlées de vrai el de faux: mais le vrai sur'vil.

Ainsi, l'on n'admel plus, axer NN'Iiiston el IJulToii, «pTune sorte

de COUIi de (|Ueiie d'une cnmèfe ail d/'laelu'- la leiTe du soleil,

mais ou ne nie pas les analoiiies (pi'il a sijinalées entre le soleil

et les planèles. soleils refroidis. Si les vues de lîulïon sur la

disposition des couelies terrestres numquent souvent de justesse,

il n'en est pas moins le premier en <late des vrais géologues. Il

a dmini' «pie cerlaines es|ièces avaient disparu, mais sans pré-

ciser la loi (pii avait prési<lé à' leur disparition. Ou'importe si,

ce que Bullbn avait deviné, Guvier Ta démontré? hien qu'il ait

suivi de plus près (pTon n'imagine les dissections d'animaux qui

se faisaient au Jardin, il décrit })lus volontiers l'extérieur que

l'intérieur des êtres, mais, il ne l'ig-nore pas, « l'intérieur, dans

les êtres vivants, est le fond du dessin de la nature ' », et, en

exigeant de ses collahorateurs, (juand il ne se l'imposait pas à

lui-même, l'étude de l'organisation interne des êtres, il a été

l'un des fondateurs de l'auatomie comparée. Son embryologie,

tant raillée jadis, revient aujourd'hui en faveur. Enfin, sans

attendre le triage que la postérité opère entre les vérités et les

erreurs, lui-même reprenait, corrigeait ses premières hvpothèses,

docili^ aux conseils des amis, ou mêmi^ aux critiques des adv(^r-

saires : la terre est successivement à ses 'veux l'ouvraee des
Kl o

eaux, du feu, des eaux et du feu combinés. « (^est que j'ap-

prends tous les jom's », écrit-il l'année des Epoques de la

nature', après cinquante ans de travail, oi ce mot n'est sans

doute ni d'un charlatan avide de gloire, ni d'un théoricien qui

s'o|)iniàtre dans son parti jtris.

Seul'.Muent, Buflbn est-il tout à fait exempt de » cett(> ivresse

des esprits systématiques » que Grimm lui reproche à plusieurs

reprises ? S'il est vrai qu'il se fasse une loi de ne présenter

dans ses ouvrages « (jue des vérités appuyées sur des faits ",

il ne l'est pas moins qu'il lui arrive parfois d'accommoder les

1. Quadrupihies : l'Uiiau et l'Aï.

2. Lettre à liexon, 3 août 1718.

3. Mincraux : Siilislances calcaires.
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fiiHs à ses idées [irécniiriics. Son sueci'ssciir à lAcadi'mic, Vic(j

d'AzYi', n'es! pas loin de lui eu laiic un iiktIIc : « Il devançait

l'observai ion ; il arri\ail au lui! sans avoir |kiss('' parles sentiers

pénibles de rexj)ériene<' : cCsl (|u'il J'avait vu (Yen haut ». L(i

dire, ce n'est pas ineriniijiei' la sincérité de liudbn savant, car

il n'est pas d'exemple (juil ait torturé volontairement les faits

pour les asservir à son systéuK'. Mais (piand il écrit : « La

main n'a fait ici que eonlirmer ce (|ue la vue de l'esprit avait

aperçu ' », j'ai peur que res[)rit, sans trop s'en rendre compte,

ne dirige trop bien la main. En principe, rien n'est à craindre,

tant BuIVon connaît el définit bien la vraie m('dbode d'observa-

tion dans les sciences naturelles : « On doit c(uniiienc('r par

voir beaucouj» et revoir souvent... Il faut aussi voir presque

sans dessein... - » Et la pratique semble confirmer la théorie :

jeune, Buffbn inaugure ses recherches scientifiques par des expé-

riences sur les sujets les plus divers; homme mùr, il tente avant

Franklin l'expérience du jiaratonnerre; plus ài^é, il poursuit à

loisir, dans ses forges de Montbard, des (expériences sur la

chaleur et sur les fers. Il usa ses yeux, déjà faibles, à observer

les anguillules au microscope, avccNeedham. Mais, précisément,,

la nature, en le faisant myope, et le travail, en ajoutant aux

effets de la myopie, lui créaient une double excuse dont il serait

bien surprenant qu'il nent jamais voulu bénéficier ". Il faudrait

distinguer entre les divers âges de sa vie, et aussi entre les

sujets qui lui tenaiiMit plus ou moins à c(eur. D'ordinaire, en

savant épris de la vérité, il mettait, du mieux <|u'il j)0uvait,

l'expéj'ience au service de l'intuition : ce n'était pas sa faute si

l'intuition parfois ou précédait l'expérience, que d'avance elle

orientait en un certain sens, ou en devançait les résultats. Faire

de lUiffon l'homme de l'expérience cent fois répétée, c'est peut-

être l'amoindj-jr, car, on aura l)eau faire, on ne le transformera

jamais tout à fait en savant de notre temps, et on courra risque

deflacer l'originalité de .sa physionomie entre les savants de

tous les temps.

Ces savants, surtout les contem]»orains, il ne les traita pas

1. MiMraur : le Diamanl.

2. De la manière d'éludiev et. de traiter l'histoire naturelle.

3. « Je laisse aux gens qui s'occiipenl tr.maloiuie à vehilicr exaclciueiil ,ce

fait •• {Oiseaux de proie).
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l(Mi)()iii's ;i\<'«' ;issc/, (I iiiiliil^f'iicc. Il iii.iIiihmi.i Ijuih'' cl Itôiuiiiiiir.

iMii le lui iciidiii'iil : il oliiii.iil peu S|i;ill;iii/.;iiii ri rt-s iliimislcs

qui « IIP voieiil (|ii(' |i;ii' loiirs liiiifllcs, cosl-à-dire par l».'ur tn«;-

thodo ' »; il laiss.i xo'w .lussi (|ii('I(|im' dédain pour le savant

gonovois lîonncl. <pii siil |Miiiilaiil st'h'ver do rôtudo do l'infi-

niiiKMil pi'lil à (-(dit' des plus liauls prol)lt*nie.s '^. Aiui ilc Huilun

et do IJonnot, de Jirossos écrivail à cidui-ci : « (l'est sans pré-

vention <|uo je l(^ re2ardo (-(uninc le plus beau i^énie..., comme

réci'ivain le plus éloquent et le ]»lus clair qu'il y ait aujourdliui

en Fraïu'o: mais jo voudrais (et je \r lui ai dit) (piil s(,' livrât

moins à sa riche imagination et quil fût moins amlnlieux d'être

chet" de s(M"to. » T/imaL;inalion pourtant, chez BulTon, n'a ])as

toujours (''té une maîtresse d'erreur : elle créait aussi, et |)lus

d'une hvpothèse féconde ou d'une véritable découverte lui est

due. On ne lit pas un livi-e de ButTon comme on lirait un

ouvrage dun savant toujours méthodique, avec une |)Ieine sécu-

rité d'int(dligence; mais on le lit moins encore comme on lirait

un roman : à tout instant on s'y heurterait à des observations

précises, à des discussions serrées, qui attestent le long etîort

d'un cher(dieui' sincère, (jà et là. on sent hien (jue l'imagina-

tion, impatiente, veut avoir son tour, mais la raison ordonna-

trice, sans l'opprimer, la domine et la ramène.

Les classifications- — Aussi n'est-il rien dans l'ccuvro de

Bufl'on, pas même les erreurs, dont on ne puisse rendre raison.

On lui a beaucoup re|)roché sa classiticalion ou plutôt son défaut

de classitîcation des quadrupèdes, (lomme « il nous est plus

facile, plus agréable et plus utile de considérer les choses par

rapport à nous que sous aucun point de vue » ^, il gi'oupe autour

de l'homme les animaux domestiques, et, à distance raison-

nable, les animaux sauvages; et comme, fidèle à celte méthode

« agréable ». il embrasse du regard à la fois l'homme et l'animal,

il trace du type île chaipie espèce animale un portrait presque

humain, qui est d'un moraliste plus que il'un savant. Les con-

temporains ne s'en |daignaiont pas : répondant au discours de

réception de Vic<|-(rAz\ r. Saint-Lambert disait de ces portraits

1. 1.élire à KilippD Pirri, S novemljre !""0.

2. Bonnet lui-niènie censure en Hiillon iespril de système quil possède au
plus haut detrré ». CI". Griinni, l.'i déeenibre 1":;9.

3. De la nutnicrc d'cludkr cl de traiter l'/iistoire naturelle.
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(le hr^los : <( Il y iiirlc loujoiirs (|U('l(|ii(' allusion i\ riiuiniiK', vA

riiommc. (|iii so chorclir dans ((uil. lit a^ ce j>liis d'intérêt l'his-

toii'O di' CCS êtres dans lesquels il relr(»uve ses ])assions, ses

qualités et ses laiLlesses ». Tue ((uidanination ^audl'ait mieux

qu'une telle apologie.

BuITon n'aimait pas les mélliodes de elassitieation parce qu'il

n'y croyait ]»as. Non (pi'il en méconnût la nécessité en certains

cas : dans la seconde })arlie Je son œuvre, il les dédaigne moins

quand il se trouve aux prises avec les innombrables espèces des

oiseaux. Mais son dédain n'était pas le dédain frivole de l'ar-

tiste: c'était le dédain jaisoimé du savant. La haute idée qu'il se

faisait de la nature, riche infiniment en productions harmoni-

ques ou contraires, lui interdisait d'attrihuer aux classiflcations

les meilleures une valeur autre (jue celle de procédés, momen-

tanément commodes pour alléger le travail du savant et soulager

la mémoire du lecteur. Comment Jie seraient-elles pas toutes

inqiarfaites, puisque toutes ont la prétention d'enfermer la nature

dans leui" réseau et que la nature le ciève toujours par quelque

endroit? « La nature n'a ni classes, ni genres : elle ne comprend

(pie des individus. Ces genres et ces classes sont l'ouvrage de

notre esprit; ce ne sont que des idées de convention... Dans la

nature il n'existe que des individus ou des suites d'individus,

c'est-à-dire des espèces \ » Voyez l'espèce des Tatous ; ne suffit-

(dle [»as à prouver ([ue la nature contredit nos dénominations

et nous étonne encore ])lus par ses exceptions que ]>ar ses lois?

Ce sont des quadrupèdes, mais couverts d'écaillés comme les

crustacés. Dans quelle classe les rangera-t-on et en vertu de quel

caractère? « Ce n'est que par la réunion de tous les attributs et

par l'énumération de tous les caractères qu'on peu! juger de la

forme essentielle des productions de la nature. Une bonne des-

cription et jamais de détinitions, luie exposition [)lus scru[iuleuse

sur les dillérences que sur les ressemblances, une attention par-

ticulière aux exceptions et aux nuances même les plus lég'ères,

sont les vraies règles, et j'ose dire les seuls moyens que nous

ayons de connaître la iiature de chaque chose. »

La description exacte et détaillée des indivitlus a[)paiaît donc

1. Jntroduction à l'Inatoire de ilionnue. — Qiiadrupi}(!es : le Moiinon. — Voir

aussi le Préainlnile des Singes.
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c-OHUiu' la seule im'liiode ([iii ne soil [nis iiiltitraire. Une |iarlie

importante du Discours sur la vuni/rrr d'étudier ft d<t Irailm'

rhistolre ualiurlle est consacr/'e à (loiiiier les règles de la vraie

description. ]Ji(Mi des éléments y entrent; ils se ramènent à deux

principaux, des<Miptioii pro[)rement dite, extérieure, et, s'il se

peut, intérieure el liistoire. « L'histoire conipjcnd le nombre des

petits, les soins des j)ères et des mères, leur espèce d'éducation,

leur instinct, les lieux de leur habitation, leur nourriture, la

manière dont ils se la procui-ent, Irurs mœurs, leurs ruses, leur

chasse, ensuite les services (ju'ils peuvent nous rendre... » On

devine comment, le système une fois admis, la description

[diysique dégénère en histoire morale et comment lîulTon en

vient à ;ittrihuer aux espèces non pas s(>ulemeFil des caractères

réels, mais un caractère idéal. Si pourtant on était tenté de ne

voir en lui que le La Bruyère de l'histoire naturelle, il suffirait

de replacer les portraits de hôtes dans ces vastes cadres des

préambules généraux oii ils a[)paraissent sous leur vrai jour.

Mais ce g-énie synthétique ne saurait se reposer dans l'analyse

poussée à l'extrême : il remonte bientôt à l'unité. Les exceptions

apparentes de la nature « ne sont dans le réel que les nuances

qu'elle emploie pour rapprocher les êtres même les plus éloi-

gnés ' », car la nature marche par des gradations qui nous sont

inconnues. « On peut descendre p(ir des der/rés presque insensi-

bles de la créature la plus parfaite Jusquà la matière la plus

informe, de l'animal le mieux org-anisé jusqu'au minéral le plus

brut... Rien n'est vide, tout se touche, tout se tient dans la

nature; il n'y a que nos méthodes et nos systèmes qui soient

incohérents, lorsque nous prétendons lui marquer des sections

ou des limites qu'elle ne connaît pas -. » Voici donc qu'est pro-

clamée, avec l'unité du dessein primitif, la parenté universelle

de toutes les générations sorties du sein de la mère commune.

Peut-être BufTon s'est-il laissé entraîner par le désir de réfuter

la théorie linnéenne des espèces fixes, indépendantes les unes

des autres? Mais il revient trop souvent à cette double idée de

la variété accablante des productions de la nature, et de leur

1. Quadrupèdes : les Tatous.
2. De la inanicre d'cludœr <H de traite)' l'Iiistoire naturelte. — Oiseaux de rivage :

ie Gariama.
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("(jiitimiilr, (!«' leur unité cachée, pour cju'oii ne preiiiu; pas au

sérieux ce grand efTort tle synthèse. Lui aussi, il avait ciu d'abord

à la fixité des espèces; mais, justement j»arce qu'il n'élevait pas

de cloisons opaques entre les espèces, parce qu'il décrivait les

individus et dans ce qu'ils avaient de [)articulier, et dans ce qu'ils

avaient de commun avec les individus des espèces voisines, il

n'avait j)as tardé à saisir, à travers la diversité apparente des

êtres, l'harmonie du plan général, et cette idée organique suivie

dont l'unité se révélait dans la variété môme de ses manifesta-

lions, innombrables anneaux d'une chaîne ininterrompue.

Il avait vu les espèces faibles détruites par les plus fortes,

celles (jui <»nt survécu modifiées par les influences du milieu, du

climat, de la nourriture, perfectionnées ou renouvelées, de

nouvelles espèces venant prendre la place des espèces anciennes,

et en face de cette « perpétuité de destructions et de renouvel-

lements », il avait conçu l'idée, non ]»as sans doute aussi précise

qu'elle a pu devenir depuis, des grandes lois de la sélection

naturelle, du combat pour la vie, de l'évolution graduelle des

êtres et de leur transformation indéfinie. Je ne sais si liufFon

« doit être considéré comme le véritable fondateur de la doc-

trine du transformisme et de l'évolution' », car il excepte

l'homme, nous le verrons, et le laisse (hins son isolement

superbe. Mais d'autres se chargeront d'aller jusqu'au bout des _

""""•"""'•"'•'"""""••
'

1

IV. — La philosophie et la religion de Buffon.

L esprit de l'œuvre. Premières attaques. — 11 n est

pas étonnant que cette hardiesse ait semblé impiété à ceux de ses

contemporains qui lisaient VHistoire naturelle à la lumière des

Écritures. On n'attache guèreaujourd'hui plus d'importance que

Buflon n'en avait accordé lui-même aux querelles que lui sus-

cita le parti anti-philosophique. Elles éclairent pourtant son

œuvre d'une lumière singulièrement vive.

On sait assez «jue, malgré son amitié ])Our llelvétius, malgré

1. De Lanessan, préface «le l'édilioii Alirl Pilon.
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les éloges qu'il accorde, dans sa c(ii-rrs|ioii(laMC(!, à Uvaci/clo-

pcdic, il vécut à r(''carl. <hi parti |iliil(is(»|iliiqii<'. Vollaire était

Iroj) havani, à son <j;v(]: (rAlemiM'il rniprclia plus <run de ses

amis (le franchir le seuil de rAcadéniic;; (^ondillac, qui lui en

voulait (l'avoir [irésenté au ])uldic. d'une luainjdus adroite (jue

la sienne, son « li(»ninie statue » naissant aux premières impres-

sions de la vie, et qui écrivit contre lui son TraiU- des animaux,

n'était, à ses yeux, qu'un philosophe sans philosophie; Mar-

montel dresse contre lui un ré(piisitoire en foi'me '. A s'en tenir

donc aux apparences, on croirait (|ue le parti hostile aux pliih»-

sophes ne saurait être hostile à liuiïbn. Qu'on y réfléchisse

pourtant : l'autorité souveraine de la raison n"a (îté, chez aucun

écrivain de ce temps, plus hautenKmt proclamée, que chez le

cartésien Butlon. Il réclamait pour le naturaliste « un peu de

liherté de penser - » et il en usait. Son rationalisme, moins

agressif que celui des autres philosophes, n'(Mi (^tait que plus

redoutable. Quand on allait ensuite au tVuid de sa religion, c'est

le déisme qu'on trouvait \ Son Dieu est grand, mais comme

ordonnateur des mondes. (]e n'est pas le Dieu de Pascal, le

Dieu sensible au cœur; ce n'est pas la Providence toujours

active de Bossuet. Il semble qu'après avoii' fait ce grand eifort

de créer l'univers, et surtout l'homme, il se repose dans la con-

templation de son œuvre, qui désormais se suffit à elle-même.

Est-ce lui qui a laissé agir ces causes lentes qui du globe, né

d'un accident solaire, incandescent d'abord, puis graduellement

refroidi et recouvert par les eaux, a fait— en combien de milliers

de siècles! — le séjour des animaux, puis de l'homme? Et

quand même on dirait que les « jours » dont [tarie la Genèse

peuvent être assimilés à des « époques «, si l'on repousse l'idée

même de toute brusque révolution dont la terre aurait été le

théâtre, que devient, par exemple, la tradition du déluge? On
se posait ces questions en lisant la Théorie de la terre et \cs Epo-

ques, ces livres tout philosojdiiques qui ouvrent et qui ferment

1. Mé7noues d'un père pour servir à l'éducalion de ses en/ants.

2. Mi>u'rau.T : Substances inélalliqucs. le Fer.

3. Sur la religion de Bullbn mon opinion aduelie est sensiblcnient diirt'renle

•le relie que j'ai exposée dans une élude précédente. En i)résenlant celle élude
à l'Académie des Sciences morales, le '.t novembre 18"8, M. Fuslel de Coulan}i;es

a très bien dit : < (^.liez lui le caractère était re<lé chrétien; tandis que lesprit

était libre el hardi. Il vécu! en chrétien et travailla en philosophe. »
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VHhtoh'o naliirdlv, car lîiiHbn, au dél)ul et à la lin de sa car-

rière, a voulu mettre dans cette déclaration de [trincipes et dans

cette sorte de testament intellectuel ce qu'il y a de plus hardi-

ment nouveau dans la philosophie scientifique qu'il créait de

toutes pièces.

En 4749, (juand parurent les trois premiers \olumes, d'Ar-

i^enson écrivait dans ses Mémoires : « Le sieur BufTon, auteur

de VHistoire naturelle, a la tète tournée du chag'rin que lui donne

le succès de son livre. Les dévots sont furieux, et veulent le faire

brûler par la main du bourreau. Véritablement il contredit la

Genèse en tout. » Deux mois après, les G et 13 février 1750, les

Nouvelles ecclésiastiques, journal janséniste, ouvraient les hos-

tilités par cette dénonciation formelle : « On est inondé d<'

livres et de libelles où l'on sape les fondements du christia-

nisme... Le livre dont nous nous croyons obligés de faire con-

naître le venin, a pour litre YJJistoire naturelle. » Prenant à

partie les jésuites qui, dans le Journal de Trévoux, donnent à

leurs lecteurs une haute et fausse idée de l'ouvrage nouveau,

en citant les endroits où l'auteur proteste de son respect pour

les Ecritures, le gazetier janséniste se i-efuse à èti-e dupe de ces

précautions habiles. 11 n'a pas de peine à démontrer que le sys-

tème de liuffon contredit la tradition orthodoxe. Il se demande

si on laissera sans llétrissiire un livre aussi pernicieux, qui

déshonore le nom du roi auquel il est dédié.

IJutTon garda le silence, résolu à ni' pas imiter Montesquieu,

(jui venait de défendre avec succès son Esprit des lois contre le

même gazetier. « Chacun a sa délicatesse d'amour-propre : la

mienne va jusqu'à croire que de certaines gens ne peuvent pas

même m'offenser '. » 11 fui plus sensible peut-être à un |)am-

phlet où il entre un peu plus de science. D'Argenson dit nette-

ment que les Lettres à un Américain - sont de Réaumur', collègue

de liulTon à l'Académie, mais son grand ennemi. « Réaumur

s'est adjoint un petit père de l'Oratoire, qui a rédigé l'ouvrage. »

Cet oratorien, Le Large de Lignac, de Poitiers, métaphysicien

et mathématicien, était collaborateur de Réaumur, et il vante

1. Lotlre il l'abbé Leblanc, 21 mars lloO.

2. Ce titre est mal justifié par la donnée assez gauciie d'un voyageur qui

allend toujours pour partir un vaisseau toujours en relard.
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avec coniiilaisMiicc ccltr liisioiic iiiiiiiil.ililr tlos iii.s('(lr>, on la

jiraïKlciii' (le Dieu a|»j»ai'aîl si (''clal-iiilc dans l<s |)<'lile.s rlio.sos.

Il faut le dire, ce iiétail |»as seulcinciil iiiic (jiu-sliuii de mélliode

qui séparait lîiinon et Uéaiimur, célail une question decro\ance :

le récit mosaïque de la Création, rininiulaldlilt' des espèces sor-

ties des mains du (Créateur, t'-taienf |inur K/'ainnin' do dopâmes

religieux. Aussi les auteurs de ces Lrttres s'a|»|tli(juent-ils à

montrer que « nous ne pouvons recevoir rn même temps la

révélation de Moïse et le système de M. de Bullon », où tout

s'opère fortuitement. .Mais ils se défendent ilr l'accuser d'iri-éli-

g:ion, « puisqu'il fait hautement profession de reconnaître la

divinité du livre de Moïse », et ils alTectent de prendre surtout

les intérêts de la science, dont BulVon travaille à anéantir tous

les principes par son mépris pour les modernes les plus accré-

dités, par son goût pour les obscurités et les paradoxes. Tout

le livre est plein d'insinuations, de réticences, d'éloges jtertides.

C'est un pamphlet doucereux et violent, qui finit en sermon :

« Eflorçons-nous de connaître les bornes qui ont été fixées à la

nature humaine, et ne les franchissons jamais. »

Bufifon et la Sorbonne. — Bulï'on craignait peu les criti-

ques des physiciens, mais beaucoup les a tracasseries théologi-

ques » et il croyait avoir fout fait pour ne pas les mériter '. Il

se trompait: le la janvier 1751. communicatidu lui était donnée

par la Sorbonne du jugement qui condamnait quatorze propo-

sitions extraites de ses livres. Il n'hésita pas un seul instant;

j»ar une lettre du 12 mars, il remerciait la Faculté de théologie

de l'avoir mis à même d'explicpier ses propositions d'une façon

qui ne laissât prise à aucun soupçon. « Je déclare, y disait-il,

que je n'ai eu aucune intention de contredire le texte de l'Écri-

ture; que je crois très fermement tout ce qui est rapporté sur

la tradition, soit pour l'ordre des temps, soit pour les circons-

tances des faits, et que j'abandonne ce qui, dans mon livre,

regarde la formation de la terre, et en général tout ce qui pour-

rait être contraire à la narration de Moïse, n'ayant ]»résenté mon
hypothèse sur la formation des planètes que comme une pure

supposition philoso|)hique— » Cette déclaration nécessaire»

I. Lettre à l'abbé Lel)l.inr. 23.juin I7"0.
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mais <]ui n est pas un chef-d'œuvre de liancliise, lui valut les

sufl'rages et luruu' les éloges iiiatlcntlus de cent quinze docteurs

<le la Sorbonnc sur cent vini^t, et il s'avouait heureux d'en être

quitte à si peu de frais.

Il avait otlertde publier cette déclai'ation en tète du quatrième

volume de YHistoire naliirelle, et la Sorhonne avait pris acte,

avec joie, de s(ui oITrc Mais, eulrr temps, il donnait à son ami

de Brosses la (def de son quatrième volume, sui" la manière

dont doivent ètie entendues les choses dites pour la Sorhonne.

Ce volume parut en 1753, avec un Discours sur la nature des

animaux, où il ne semblait |>as (jue le j)hilosopIie rationa-

liste se fut amendt'-. Le Journal de Trévoux lui-même com-

mençait à |)arler do paradoxe, tout en se déclarant ravi que

BulVon dojuiàt aux philosophes l'exemple de la soumission. Mais

l€S farouches Nouvelles ecclésiastiques rouvrirent les hostilités.

Le rédacteur rappelle que sur sa déclaration la Sorhonne a cen-

suré les trois premiers volumes; mais elle a été dupe des

vagues protestations d'un homme (|ui devait espérer tout au

plus, par un humble aveu île ses erreurs, être admis « au nombre

des pénitents », «-ar « dans les j)rincipes de M. de Buflbn on ne

voit pas comment on peut prouver qu'il y a un Dieu ».

La Sorhonne fut-elle toucdiée de ces repro(dies? On ne sait.

(Juant à BulToii, s'il n'eut plus aussi souvent, au cours des

volumes qui suivirent, l'occasion d'exposer avec ampleur sa

philosophie, il est certain, du moins, (|u'il n'y changea rien '.

Vingt-quatre ans après, il la condensa, sous une forme défini-

tive, dans les Epoques de la Nature (1778). C'était l'année où

mouraient Voltaire et Rousseau. La Faculté de théologie était

plus vigilante que janiais. En novembre 4779, le docteur Riba-

lier, syndic de la Faculté, lui dénonça les Epoques. La véritable

dénonciation avait été faite par l'abbé Royou, le frère de l'his-

torien, le futur rédacteur de rAmi du roi. 11 ])rofessait la philo-

sophie au collège Jjouis-Ie-Grand, et, depuis la mort de Fréron,

son beau-frère, il i\'\v\^OiùiVAnnée littéraire. Des commissaires

funTil nommés pour examiner le livre. Huribu l'ignorait, et, de

1. (iriiniii fliL |i(iiiitaiil, l'i aoùl ll.'iO : •• L'alaniu; que le livre de VEsprit. a

jclc dans le camp des fidèles a ohligé M. de BulVon de mellre à ce nouveau
volume (le T) plusieurs cartons avant que d'oser le faire paraître en public ».
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Montlianl, ('crivait avec séiviiili" à (int'-iirau, le 1
."> m)\rml»rc :

« Tl n'y a |>as encore de (ir-iioiicialiitii en loiinr cl [lariTril, ri

jo no pense pas (pie celle alTaire ail dautie snilo fàclieiise (pin

celle (l'en entendre parler et de m'occn/>er penl-clre (rune expli-

cation aussi salle el aussi ahsurdr ijuc lu j)remière qu'on me lit

signer il y a Irenle ans ». Il ireiil même |tas à pi-endre celle*

peine. Le roi fit piier la Faculté de ne pas se [)rononcerdénniti-

vcment avant d'avoir entendu BufVon, et ce désir royal produisit

son effet sur les commissaires :« Ilsétaient d'avance, dit IJachau-

mont, ainsi (pie tous les théolog'iens, liien convaincus des erreurs

répandues dans l'ouvrage : mais, vu la vieillesse de l'auteur, vu

la considération dont il jouit, vu la ])rotection de la cour, vu

l'espèce d hommage quil a rendu au dogme par des tournures

dont ils ne sont point dupes, ils ont cru dev(jir fermer les yeux

sur ce nouvel attentat contre la f(ti, el regarder le sgstème du

philosoplie comme un radotage de sa vieillesse. »

Mais Royou avait YAnnée lilléraire. Sans attendre que la

Sorbonne eût statué, il développa longuement, dans une lettre

(jui devint un livre, les motifs de la condamnation qu'il souhai-

tait. Lui-même avoue qu'une dissertation si sérieuse est mal

faite pour amuser le public qui lit un journal; mais il ne paraît

pas tous les jours des livres aussi im[)ortants que les Epoques,

et les articles suivants, il le promet, auront plus de variété. Il

démontre que Buffon se contredit lui-même
;
que son système

contredit à la fois le texte sacré et les principes de la méca-

nique et de l'astronomie; que son succès auprès des femmes

et des jeunes gens ne saurait faire adopter par les « logiciens »

tous ses rêves philosophiques; enfin, qu'il est « un exemple

à jamais mémorable des écarts oii le génie même peut entraîner

lorsque, par une curiosité indiscrète, il veut sonder les secrets

impénétrables de la nature ou les décrets incompréhensibles

de son auteur '. »

L'orthodoxie de BufTon. — Quand l'abbé Royou dressait

contre lui ce réquisitoire, RulTon avait soixante-douze ans. « Il

respectait la religion, dit le chevalier de Billion, son frère, et

il en remplissait toutes les pratiques, dont il devait Vexemple. »

1. Année lilléraue, t. Vlll, 1. X. Le Monde de terre de M. le comte de Bu/Jou
réduit en poudre.
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L(> cluUclaiii do Forney coimnuiiiail aussi hiL'U (|ue le <-hàt('lain

<le MontbanI; il avait son confesseur, lo P. Adam, comme
BufTon Mv.iil son raïuiciu lamilier, le 1*. Ignace. En était-il

moins Vollaire? Très peu voltairien de tempérament et d'esprit \

avant gardé, presque seul en son temps, la vertu du respect,

BulTon ne déclare la gucM-re à aucune croyance; il ne tourne

pas en l'idiciiie le sui'naturcl, mais il s'en passe. Il n'y a point

«le place pour le miracle dans son système : la construction du

monde y est si simple, observe Fauteur d(\s Letlrcs à un Amé-

ricain, qu'il ne semble point nécessaire que Dieu y intervienne.

S'il y est intervenu, oji n(^ voit pas qu'il continue à y intervenir,

el la création n'est |)lus un miracle continué à travers les siècles,

('e Dieu idée, pourquoi l'aimerait-on? C'est assez de le com-

prendre. Un certain sentiment du mystère divin manque à cette

oîuvre où brille seul le merveilleux des révolutions naturelles.

Est-ce à (lire <pie iîulTon soit un ])yrrlionien, comme le veut

M"'' Necker? Non, la froideur du sentiment religieux n'équi-

vaut point à l'incrédulité qui me. Plus d'un adversaire l'accusait

«l'être l'allié inconscient des matérialistes, et c'est un bôte^de

Montbard, IFérault de Séchelles, qui prétend faire de liii, sur

son propre aveu, leur com])lice : « J'ai toujours, me disait-il,

nommé le Créateur; mais il n'y a qu'à ôter ce mot, et mettre

à la place la jtuissance de la Nature, qui résulte de deux grandes

lois, l'impulsion et l'attraction ». Cette confidence est bien

invraisemblable dans la forme, et le fond, pour qui a pratiqué

VHistoire naliirelle, n'en est pas vrai. Les matérialist<^s ont pu

le tirer à eux, mais ils n'auraient pas besoin, pour se désabuser,

daller plus loin que Vlnlroduclion à fhistoire de tliomme, où est

si nettement défini l'un des deux principes opposés qui compo-

sent notre nature, l'àme, cette lumière divine, sans laquelle il

ne reste plus dans l'homme (jue l'animal. « L'existence de notre

âme nous est démonlrée, on pliilûl nous ne faisons qu'un, cet être

est nous, être et penser sont -pour nous la même chose; cette vérité

<'sl intime et plus «ju'intuitive; «die est indépendante de nos sens,

«le notre imaginati<ju, de iKjJre mémoire et «le toutes nos autres

facultés relatives. L'ejcistrnce de notre corps et des autres objets

I. Voir pourtant les lettres à l'abbé Leblanc, ii octobre ll-ïO, et à «le Brosses,

17 Janvier HOT, sur les « prêtres ».
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4'.i'l(''rt/'Ui's est (lf)ii!fiisr jioxr ijitn'nmiiic rft/sfjiiiir sdiis /irt'jKi/f's. »

Il ne s(> liornc p.is .'i |»i'(>iiv('r qnr intlir .une est (riiiir n;iliirr

<lilT(M(Mite (le (M?!!*' (le la matière : |iour nous (h'MîiDiiIrei- l'excel-

lence (le noti'e nature, il rétrécit vcjlontairenn'iit une de ses plus

<-hères théories, et dans le plan général des êtres, où tout esl

suivi malgié les exceptions apparent(;s, il crée, (mi faveur de

l'homme, une solution uiii(iue de continuité : « Il v a une dis-

lance infniie entre les facultés de l'homme et celles du plus

parfait animal ; preuve évidente que l'homme est d'une différente

nature, tjue seul il fait mie riasse à part, de hupielle il fan!

descendre en parcourant un espace infini avant que d'arriver à

<-elle des animaux ». Il n'est donc ni un matérialiste d'intention,

ni un transformiste consécjuent.

Seulement, son spiritualisme n'est pas le spiritualisme chré-

tien, sa conception de la vie n'est pas la conception chrétienne.

Comme son principal effort a pour ohjet de dégager l'homme

de la matière, il se garde de l'ahaisser a])rès l'avoir élevé.

Péché originel, chute, rédemption, il veut ignorer tout cela. La

misère originelle de l'homme, comment la comprendrait-il, si

l'homme est le chef-d'œuvre de la nature? Sa grandeur, il

l'exalte, mais sa grandeur du c(jté de la terre que l'homme

dompte et des êtres vivants auxquels il commande. Le prohlème

de la nature humaine ne le tourmente pas : l'homme est double,

il est vrai, àme et corps; mais l'harmonie entre le corps et

l'àme se maintient sans peine quand la raison gouAerne, et

l'idéal du sage, ce sera de vivre, non la vie d'angoisse et de

renoncement du chrétien, mais une vie raisonnable et sereine,

où l'àme ait sa large part, le corps ayant aussi la sienne. Le
bonheur sera de penser, de savoir, ou de sentir, mais sans

laisser prendre trop d'intensité au sentiment ou à la sensation.

Il nous peint le sage maître de lui-même et des événenKMits,

occupé continuellement à exercer les facultés de son àme, à

jouir de tout l'univers en jouissant de lui-même. « In tel

homme est sans doute l'être le plus heureux de la nature : il joint

aux plaisirs du corps, qui lui sont communs avec les animaux,

les joies de l'esprit qui n appartiennent quà lui\ » Toute la phi-

1. Discours sur la nature desi animaux.



240 BUFFON

losojdiio et. toute lu iiKirale de liiill'oii |)oiii'j'aieiit se réduire à ces

principes : Je pense, donc je suis un lionime; je suis un homme,

donc je dois être un saye; je suis uu s;iii;"e, donc; je suis heu-

reux: j'ai été heureux en être pensant et sentant, donc je puis

mourir sans regret. 11 suffit de lire ses réilexions sur la mort,

dont il comhat la crainte superstitieuse, pour comprendre qu'il

est plus près d'un Lucrèce (pic duu Bossuct, avec cette difîé-

rence qu'il nous a prouvé troj» fortement l'imortalité de notre

àme ponr que nous perdions tout espoir de la voir survivre au

corps.

Le caractère de riujmme, chez Bulïbn, fut souvent timoré;

mais l'esprit du philosophe fut toujours lihre. Il savait, n'en

doutons pas, mesurer la portée de son œuvre. Si nous voulons

la mesurer à notre tour, lisons, après l'avoir lu, les livres oiî son

contemporain Bernardin de Saint-Pierre a essayé, lui aussi,

d'interroger et d'approfondir la nature. Un moment, le clergé

semble avoir songé à pensionner ce « cause-fînalier » optimiste

et attendri pour l'opposer à ButTon, grand adversaire des causes

finales. Bernardin neut pas la pension qu'il s'apprêtait à rece-

voir « avec recoimaissance », et que la Convention lui servit

plus lard; mais il n'en écrivit pas moins les Eludes de la Afature,

les Harmonies de la Nature. Le lecteur le plus orthodoxe lira

Bernardin avec un sourire qu'efîacera bientôt l'ennui; il lira les

Époques de la Nature avec un respect mêlé d'inquiétude.

V. — Buffon écrivain et théoricien du style.

Le « Discours sur le style ». L'ordre et le mouve-

ment. — Peu de temps après son premier démêlé avec la Sor-

bonne, le 25 août 1753, BulTon, reçu à l'Académie par le fri-

vole Moncrif, y prononçait le discours qu'on a eu tort d'inti-

tuler « Discours sur le style », car le lecteur y cherche un traité

sur la manière d'écrire, et n'y trouve, comme ButTon l'en avertit,

que « qu(dques idées sur le style » enveloppées dans un compli-

ment banal. Elu le V' juillet, sans avoir posé de candidature,

pressé par le temps, ButTon semble avoir cousu quelques lam-

beaux de discours académi(|ue à une dissertation, déjà écrite ou
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facile à écrire, sur un sujet qui ('t;iil rdijct de ses miMlila-

tions constantes. Ce morceau, très fort en quelques-unes de ses

parties, mais systématique, a fait à son auteur presque autant

de tort que les portraits de bêtes isolés des vues générales :

le public n'a plus vu, d'une part, que l'art d'un écrivain

qui paraît décrire pour le plaisir de décrire; d'autre part, que

le tliéoricien d'une certaine manière d'écrire, qui n'est pas la

plus vive. C'est un lirand danger de devenir classique quand on

ne peut l'être que par fragments. Le Discours est un tout, il est

vrai, mais un tout factice. Pour en découvrir le fond solide, il

faudrait le débarrasser des oripeaux de circonstance, et l'appli-

quer à l'œuvre de Bulïon comme une sorte de Discours prélimi-

naire sur la manière d'écrire l'histoire naturelle.

On s'est accoutumé à n'y voir, après Villemain, que la confi-

dence un peu apprêtée d'un grand artiste. Qu'il donne la théorie

de l'art dans son inépuisable variété, personne ne le soutiendra,

et cependant personne ne sentira le besoin d'ajouter quoi que ce

soit à cette définition où tout est contenu : « Bien écrire, c'est

tout à la fois bien penser, bien sentir, et bien rendre, c'est avoir

en même temps de l'esprit, de Vàme et du goût » . Mais on cite

plus souvent cette définition plus célèbre : « Le style n'est

que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées ».

BufTon parle tant de l'ordre, et si peu du mouvement! Voilà

bien, dit-on, cette tête saine, mais froide, pour qui penser est

presque tout! Il est vrai que l'ordre est cher à BufTon, l'ordre

dans la vie, dans le travail, dans la composition, dans la

phrase mêiue, oii les idées sont groupées suivant les lois d'une

savante hiérarchie. L'admirant dans la nature, il voulait le réa-

liser dans le style. La nature travaille sur un plan éternel;

l'unité de plan sera donc, pour qui veut écrire, la première

des conditions. Mais cette unité, dans la nature, n'est pas uni-

formité ; ce plan général est formé lui-même de plans particu-

liers et successifs, oii se distribuent les êtres et les choses; de

même, dans le discours, à la « continuité du fil » doit s'ajouter

« la dépendance harmonique des idées », qui est comme la

perspective du style. Ce n'est qu'en embrassant d'un coup d'œil

tout le sujet qu'on détermine les idées principales, avec les

justes intervalles qui les séparent, et qu'on trouve, pour rom-

HlSTOIRE DE LA LANGLE. VI. 16
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plir ces intervalles, des idées accessoires et moyennes. D'autre

part, la nature est animée d'un mouvement continu, qui donne

à l'ordre l'impulsion et la vie. Sans le mouvement donc il n'y

aura pas de style vivant.

Tout irait bien si l'on s'entendait sur ce que c'est au Juste que

le mouvement : si l'ordre est la clarté qui vient de l'esprit, si

le mouvement est la chaleur qui vient de l'âme, le savant et le

littérateur doivent se tenir pour satisfaits. Mais on reproche à

Buflon de parler du mouvement avec une froideur qui dénote

sa préférence pour l'ordre. Cet admirateur de la nature se

défie du naturel, ne cache pas son dédain pour l'éloquence et

pour la poésie. Ne nous étonnons pas qu'il fasse l'écrivain

à son image et qu'il exige de lui « plus de chaleur que de

raison ». A quoi aboutissent ces critiques, sinon à constater

que nous n'entendons pas le mouvement comme l'entendait

Buffon? Le mouvement, chez les modernes, consiste le plus

souvent à suivre l'élan, plus ou moins passionné, de iioti^e

nature. Nous sommes curieux d'exprimer notre « moi » sous

toutes ses formes, et de celui qui l'exprime avec le plus d'in-

tensité, nous disons qu'il a du mouvement dans le style. C'est

justement pour que nous ne cédions pas à ces entraînements

de notre nature que Bufîon nous recommande l'imitation de

la nature. Les productions de la nature n'ont rien d'inégal ni

de saccadé : on y admire partout « une gradation soutenue, un

mouvement uniforme que toute interruption détruit ou fait lan-

guir ». Ces interruptions, dans le style, ce sont ces traits

d'esprit, d'imagination ou de sentiment, qui peuvent charmer

l'oreille, amuser le regard ou toucher le cœur, mais qui, pour

cela même, ralentissent le mouvement du style, c'est-à-dire de

la pensée en marche vers la vérité.

Car le mouvement, tel que le conçoit Buffon, s'épanche de

l'ordre, comme d'une source profonde : c'est un flot ample

dont l'allure, d'abord lente, s'accélère peu à peu, dans un pro-

grès qui n'est jamais une course; un fleuve, non un torrent.

Sans le mouvement, l'ordre resterait inanimé : dans la nature,

la matière n'a jamais existé sans mouvement. Sans l'ordre,

qui lui trace son cours à travers la chaîne continue des idées

qu'il doit parcourir, le mouvement dévierait du but. L'ordre
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prend |vic, grâce au mouvement, mais le mouvement est en

germe dans Tordre. Et c'est par une gradation aussi insensijjlc

qu'elle est nécessaire, que l'ordre se transforme en mouvement,

la clarté en chaleur, qui elle-même reste clarté : mouvement,

chaleur, lumière, n'est-ce pas tout un dans la nature? Pour que

l'écrivain prenne la plume avec plaisir, il faut que, dans la

méditation, il ait senti mûrir sa pensée et soit pressé de la faire

éclore; alors l'expressiun naîtra d'elle-même, animée, colorée,

« le sentiment, se joiiiuant à la lumière, l'augmentera, la por-

tera plus loin, la fera [;asser de ce que l'on a dit à ce que l'on

va dire », la propagera en un mot de proche en proche à tra-

vers le discours, comme se propagent dans la nature les ondes

lumineuses ou sonores Ainsi, pour que le mouvement naisse

de Tordre, il faut que Tordre soit aimé. Le plaisir que définit

Buflbn et que lui-même a goûté pleinement, c'est la joie de la

vérité contemplée, possédée, communiquée. Dans un morceau

sur YArt d'écrire, où Ton retrouve la même définition du style,

ordre et mouvement, BufFon disait : « Pour bien écrire, il faut

que la chaleur du cœur se réunisse à la lumière de l'esprit.

L'âme, recevant à la fois ces deux impressions, ne peut man-

quer de se mouvoir avec plaisir vers l'objet présenté. » Il disait

aussi à son secrétaire Humbert Bazile : « Les idées naissent,

elles forment des groupes harmonieux ; vous en envisagez

l'ensemble et les détails; puis, un jour, vous sentez comme un

choc électrique : c'est l'heure du génie » Ce choc n'imprime

pas à Tàme une secousse violente, ne crée pas un état de

surexcitation passagère, mais, tout au contraire, d inspiration

durable. Ici encore, c'est la nature qui est le modèle : l'attrac-

tion y produit le mouvement; le mouvement, le choc; le choc,

la chaleur; la chaleur, l'électricité.

On ne nie pas la grandeur de cette théorie qui assimile les

productions de l'esprit humain à celles de la nature. Mais

l'assimilation est plus flatteuse que juste pour le commun des

hommes. La nature est patiente parce qu'elle est éternelle : le

mouvement étant aussi ancien que la matière, elle n'a d'efl'ort

à faire ni pour le créer, ni pour en renouveler l'énergie, s'il se

ralentit, ni pour le régler, s'il s'emporte. Mais l'esprit humain

esta la merci d'influences qui l'affectent de façons bien diverses,
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et le sag-e lui-même, quand il ne descendrait pas de ses hau-

teurs sereines, poiirrait-il espérer de faire passer dans son

œuvre toute l'unité, toute la variété qu'il admire dans les

œuvres de la nature? Si peu que nous soyons, nous valons par

ce que nous sommes, et ce que nous sommes, nous le faisons

sentir précisément aux heures où quelque inspiration nous

visite. Il y a des orateurs qui ont été grands, quoique chez eux

la persuasion intérieure se soit quelquefois marquée « par un

enthousiasme trop fort ». Il y a des poètes qui se sont rendus

immortels par une imagination créatrice exubérante ou par de

beaux cris douloureux. Il y a des livres légers et charmants,

dont la lecture procure un plaisir délicat, quoiqu'ils ne soient

pas « construits » pour l'éternité. Le mouvement qui naît de

l'ordre n'est donc pas le seul mouvement fécond.

Mais si Buffon ne pouvait deviner le xix*" siècle, il compre-

nait à merveille l'œuvre propre que le xvnf siècle devait accom-

plir, et sa théorie du style est en conformité parfaite avec la

nature de l'entreprise intellectuelle dont lui et son siècle pour-

suivaient la réalisation. Ce siècle avait plus que l'amour, le

besoin de l'extrême clarté, car c'est la clarté qui rend la vérité

intellig-ible à tous, et c'est la vérité que le xvni® siècle s'était

donné pour tâche de propager à travers le monde. Jusqu'alors

cette vérité était demeurée le patrimoine d'une élite : pour

qu'elle devînt le bien commun des esprits sans distinction de

pays ni de temps, il fallait qu'elle n'empruntât plus le langage

de l'école, dont les initiés seuls ont le secret, mais que, dédai-

gneuse des termes pédantesques ou simplement techniques, elle

se fît largement humaine par un style qui atteignît le plus

haut degré de généralité.

Les termes généraux. Le style. — La théorie des termes

généraux, tant reprochée à Buffon, n'a pas d'autre sens ni

d'autre but. On n'y veut souvent voir que le dédain du grand

seigneur pour le mot propre et le goût de l'écrivain pour la

périphrase. Généraliser les expressions après avoir généralisé

les idées, c'est s'exposer assurément à être vague, et Buffon

l'a été parfois, plus rarement que ne le pensent les critiques

trop pressés qui l'ont jugé sur quoique morceau pompeux. Mais

l'éloge de la périphrase viendrait bien mal immédiatement après

I
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les règles indicjuées pour rendre le style « jurcis et simple, é^al

et clair ». Bullbn s'est borné à dire que l'expression g^énéralisée

donnera au style « de la noblesse ». Celte noblesse pourtant

est moins, dans sa pensée, la magnificence des paroles, que le

caractère élevé et soutenu du style, dégagé des formes trop

spéciales, des termes de laboratoire et de métier. 11 faut enno-

blir cette langue illibérale des spécialistes, et l'ennoblir non

pas pour l'élever au-dessus des ignorants, mais, tout au con-

traire, pour élever les ignorants jusqu'à elle. Sa noblesse, ce

ne sera plus, comme autrefois, de se rendre inaccessible au

lecteur vulgaire, en se hérissant des broussailles d'une termi-

nologie obscure : ce sera d'élargir et d'éclairer, pour tous les

hommes, les avenues qui mènent à la science. La Harpe, qui

n'a pas toujours bien compris Bufîon, lui accorde ce juste éloge :

« BufTon fut le premier qui, des immenses richesses de la phy-

sique, ait fait celles de la langue française, sans corrompre ou

dénaturer ni l'une ni l'autre ». BufFon était plus ambitieux

encore : ce n'est pas des seuls Français qu'il voulait être com-

pris, et YHistolre naturelle fit vite son tour d'Europe, à une

époque où le génie de notre langue s'exprimait dans le mot de

Rivarol : « Tout ce qui n'est pas clair n'est pas français ».

Nos demi-lettrés et nos demi-savants, selon l'expression

de M. Brunetière, afîectent une indiflerence dédaigneuse pour

cette forme de la science, comme si la clarté et la généralité

des idées et des expressions en excluaient la précision et la pro-

fondeur. Ce que Cuvier, au contraire, louait chez BufFon, c'était

son exactitude. « BufTon, disait-il à Flourens, n'écrivait pas

ses descriptions en termes techniques, et c'est ce qui a trompé

beaucoup de naturalistes, qui ne se reconnaissent guère en ce

genre d'écrits qu'autant qu'ils y trouvent un langage particulier,

convenu, le langage officiel de la nomenclature. » Ce langage

officiel, Buft'on eût pu le parler comme un autre, il le parle

quand il juge nécessaire de le parler : ceux qui font de lui un

prescripteur du mot propre n'ont jamais lu les pages plus par-

ticulièrement scientifiques de son œuvre, qui sont nombreuses.

Même dans celles qui prêtent au développement, si le mot savant

se présente, et si c'est le mot juste, il ne songe pas à l'écarter :

le grand ennemi de la clarté, c'est le mot impropre. Il est
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curieux de voir que Grimm lui reproche de n'avoir pas daigné

proportionner son érudition et son style au commun des lec-

teurs. De loin en loin môme il semble se plaire à prouver qu'il

possède tel vocabulaire à part. Il importe assez peu, si le lecteur

n'en est pas troublé dans son intelligence de l'ensemble et sans

effort suit le courant qui des principes le mène aux conclusions.

Si certains savants rejettent aujourd'hui Buffon du côté des

littérateurs, c'est que le langage de la science est redevenu

technique. Mais autre chose est d'inventer la science, autre

chose de l'approfondir. Avant Buffon, elle n'existait pas vrai-

ment, reléguée qu'elle était dans la pénombre des officines

savantes; après Buffon elle existe, parce qu'il l'a produite au

grand jour, en lui apprenant à parler un langage moins éloi-

gné encore du langage sévèrement précis de nos savants

que du langage faussement élégant de Fontenelle. Un de ces

savants, non des moindres \ ne comprend pas comment on

pourrait séparer, chez Buffon, la grandeur du style de la gran-

deur des conceptions, et se refuse à distinguer « ses qualités de

grand écrivain et ses qualités de grand penseur ». D'autres ont

distingué pourtant. Selon Buffon, « un beau style n'est tel que

par le nombre infini des vérités qu'il présente ». Selon eux, il

se mêle un peu de rhétorique à son éloquence ; s'il a cru à la

puissance de la vérité, il a cru aussi à celle des mots. M"' de

Staël déjà reprochait à Buffon de s'être complu dans l'art d'écrire :

« Il ne veut faire, avec de beaux mots, qu'un bel ouvrage,... la

parole est son but autant que son instrument » ^ La manière

bien équilibrée, presque impersonnelle, de Buffon, devait sem-

bler froide à cette élève de Rousseau. Mais il a le souci, presque

le culte de la forme? Il ne lui déplaisait pas, sans doute, de

paraître ce qu'il était, un admirable ouvrier du style, et il lui

est arrivé de l'être à un moindre degré, à force de vouloir le

paraître. Il a donné le plus souvent l'exemple du grand art; il

n'a })as toujours assez dédaigné les petits artifices. Sachant que

les connaissances et les découvertes sont le bien commun des

hommes, tandis que le style est l'homme même et demeure sa

1. Élienne Geoiïroy-?,iinl-Hilairc, dans ses Frarjmcnts biographiques.

2. De la lillérulure dans ses rapports avec les insliluHons sociales.
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j)ro|)ri(''lo inaltérable, il a voulu se survivre au moins dans son

style. Mais, s'il n'avait travaillé son style; que pour en faire

l'inslrumcnt de sa gloire, il aurait mérité de ne se survivre que

par là : il en a fait aussi et surtout l'instrument de la science

qu'il créait et de la philosophie qu'il dég-afcait de cette science.

Pourquoi, même dans sa vieillesse, comme il le dit à Hérault

de Séclielles, apprend-il tous les jours à écrire? Il aimait, nous

affirme son secrétaire, à faire lire ses ouvrages devant lui, mais

c'était pour s'assurer qu'il avait bien employé l'expression

claire; il se corrigeait « si sa pensée avait été mal comprise ».

Seul dans son cabinet, il était sévère pour lui-même : dans les

deux premières rédactions de son portrait du Jabiru, il avait

appelé les reptiles du Nouveau Monde : « ces productions de la

première fange de la terre,... cette fange vivante » ; dans la

troisième, il écrit simplement : « ces espèces nuisibles ». Quand

il corrige ses collaborateurs, c'est presque toujours dans le sens

de la précision et de la justesse des termes. Bexon écrivait de

l'oiseau-mouche, amant des fleurs : « Il vit de leur nectar. On
a dit qu'il mourait avec elles : plus heureux, il habite des cli-

mats oij elles ne fleurissent que pour renaître et parent tour à

tour le cercle entier de l'année. » BufFon abrège et simplifie :

« Il vit de leur nectar, et n'habite que les climats où sans cesse

elles se renouvellent ». Quand un mot expressif vient sous sa

plume, c'est pour remplacer un mot qui rend faiblement l'idée.

Bexon écrivait : « La frégate est souvent l'unique objet qui

s'offre entre le ciel et l'Océan aux regards attentifs des voya-

geurs ». Bufl'on substitue : « aux regards ennuyés », et ce seul

mot rend au tableau sa vérité.

Cet effort incessant, qui donne au style, sans doute, plus de

propriété et de force que de grâce et de souplesse, n'est pas

l'effort puéril d'un rhéteur. Buffon ne peine pas à arrondir des

périodes vides, mais à faire tenir ses idées dans le cercle d'une

phrase qui s'étend ou se resserre S(don que ces idées s'y déploient

ou s'y condensent. S'il emploie de préférence la phrase pério-

dique, c'est qu'elle se prête mieux au groupement des idées

subalternes autour de l'idée maîtresse. Un long travail d'analyse

et de synthèse est nécessaire à l'écrivain pour les distribuer

selon leur importance relative; mais le lecteur bénéficie de ce
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travail, et sait i^ré à l'auteur, (|ui lui permet d'embrasser d'un

regard sans inquiétude les détails et l'ensemble. Çà et là, trop

chargée, la période laisse un peu traîner sa longue robe : c'est

que, voulant y marquer tous les rapports, Buflon n'y a pas assez

épargné les incidentes. Quand il touche à des sujets plus légers,

on trouve un peu lente cette allure d'une phrase qui naît, sentie

et meurt avec la belle monotonie du flot qui succède au tlot.

Mais l'effet est grand quand l'unité de la phrase laisse voir à

plein l'unité de la pensée. L'ordre alors y est lumineux, et lo

lecteur que sa clarté attire, un mouvement large et suivi le porte,

de phrase en phrase, de vérité en vérité.

Qu'on ne croie pas, d'ailleurs, que Buffon use exclusivement

de la période. Malesherbes jeune lui reprochait même de trop

employer « les phrases détachées et le style coupé » qui étaient

à la mode vers 4750. Et Vinet s'est étonné de rencontrer chez

lui plus de constructions brisées que chez tout autre écrivain

de son époque, tant son attention portait sur le seul rapport de

l'expression avec l'idée. « Les articulations de la phrase arrê-

taient moins son regard que la cohésion logique de ses par-

ties », et il aimait mieux, quand il le jugeait nécessaire, briser

sa phrase que sa pensée. Et en effet, quand on étudie de près

la phrase de Buffon, on sent qu'elle a été construite par un phi-

losophe épris de clarté logique plutôt que par un grammairien

respectueux de l'exacte correction. On lui reprochait un jour

d'avoir employé activement un verbe neutre; mais il pensait

« qu'un verbe neutre peut quelquefois devenir actif, surtout

quand il sert à bien exprimer une pensée. Il est vrai, ajoutait-il,

que cela n'est pas du ressort de la grammaire, qui ne s'est jamais

occupée que des mots, comme on le voit par une infinité de livres

qui n'expriment rien, quoique très correctement écrits*. » Il

voulait, lui, que son style exprimât quelque chose. Il s'en était

donc fait un à son usage et à l'usage de ceux qui devaient après

lui philosopher sur les grands sujets. Ce n'était ni le style court

et vif de Voltaire, style d'homme d'action, bon pour la lutte

présente, insufhsant pour « graver des pensées » ; ni le style

oratoire, mais trop individuel et attendri de Rousseau, style de

1, Lettre à M. Lambert, mai 1787. M"" Necker a écrit : « M. de Buffon ne
pouvait rendre raison d'aucune des règles de la langue ».
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rêveur qui s'exalte dans sa rêverie. Voltaire, c'est la raison lro|»

rarement éloquente ; Rousseau, c'est l'éloquence trop rarement

soutenue par la raison. Venu après Voltaire et avant Rousseau,

plus philosophe et plus orateur que l'un, moins douloureuse-

ment sensible que l'autre, dont il plaiy:nait les malheurs, s'élant

placé de bonne heure en face de la nature, qui lui donnait une

leçon quotidienne de sérénité, il a traité les choses de la nature

avec un tout autre ton qu'on ne traite une querelle ou une ques-

tion personnelle, avec suite, avec calme, avec autorité. C'est,

dit le dédaigneux Stendhal, « le style qui conviendrait à un

gouvernement ». Oui, c'est le style qui convenait alors et qui

n'a peut-être pas cessé de convenir au gouvernement des esprits

vers la vérité, comprise d'abord, aimée ensuite, exprimée enfin

et propagée.

Ne « gouverne » pas ainsi qui veut : il y faut, avec une

grande hauteur de vues, une fermeté soutenue de caractère et de

style. Grimm assurait que la beauté harmonieuse de ce style

serait totalement perdue pour la postérité, qui, négligeant la

forme, ne pourrait juger que les idées et le fond. La postérité

n'a pas trouvé qu'il fût si facile de séparer le fond de la forme,

et comme pour ce fond d'idées elle n'a pas le dédain qu'avait

Grimm, elle s'est résignée à les unir dans une admiration

raisonnée. Dès le début de ce siècle, Etienne GeofTroy-Saint-

Hilaire déclarait que, s'il fallait distinguer entre le littérateur

et le savant, « le littérateur ne serait plus qu'à la seconde

place ». Cela eût étonné Grimm. i\Iais il serait plus surpris

encore s'il pouvait voir quel respect ses plus dignes successeurs

dans la critique témoignent encore à ce BufTon dont la gloire

devait si tôt vieillir, et, comme ils lui démontreraient que BufFoii

a été un grand savant, il lui pardonnerait d'avoir été un grand

écrivain.
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CHAPITRE VI

JEAN-JACQUES ROUSSEAU'

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE

/. — De la naissance de Rousseau aux Discours,

Son enfance; ses premières œuvres. — Ce monde-ci,

étant apathique, appartient aux violences de doctrine comme
d'action : Rousseau le prouve par l'insuccès de sa vie et le

succès de ses idées. Il fut, autant que penseur, un maître des

passions et une manière de conquérant. Il subjugua ses con-

temporains avec la seule véhémence de la parole écrite, et

prépara leur docilité envers les prochains agitateurs de l'époque

révolutionnaire; mais il les courtisa tout en paraissant les

rudoyer. Il les enivra d'absolu et leur énuméra de nombreux

titres au bonheur qu'ils n'avaient pas su se donner et que lui-

même avait laissé échapper. Quoique croyant aux réparations

d'une vie posthume, il proclama que la terre était organisée

pour la joie de tous, individus et peuples. Ces nouveautés

parurent un système philosophique : elles eurent un charme

d'âpreté, parce qu'on y sentait trop les aigreurs d'un malheu-

reux auquel la naissance avait manqué, comme souvent le

pain, et qui, à cause même de son génie, avait méconnu le

lot moyen de l'humanité.

1. Par M. F. Maury, professeur à la Faculté des lettres de l'Université de
Montpellier.
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Mais la faute, il sied d'en convenir tout d'abord, n'est pas

imputable à lui seul : il devient prcsqu(i maître de lui-iiièmo à

un âge 011 la perfection consiste à être soumis aux autres. Issu

de protestants français qui avaient émigré en 1550, il nait à

Genève, le 28 juin 1712. Fils cadet d'une femme distinguée

d'esprit et de beauté, mais qui ne lui pourra pas appliquer la

discipline domestique d'une famille de pasteurs dont elle des-

cend, puisqu'il la perd presque en venant au monde, il reste

abandonné à la direction d'un père occupé par le métier d'hor-

loger et, d'ailleurs, homme de plaisir. Il n'échappe qu'à moitié

aux dangers d'une surveillance si molle que son frère aîné

s'esquive un jour de la maison paternelle et disparaît pour

jamais. Lui, il vagabonde surtout par l'imagination. A six

ans, il a déjà la curiosité du livre et prend « conscience » de

lui-même; à huit, il ose affronter Ovide, Bossuet, La Bruyère,

Fénelon, Fontenelle. Il s'éprend surtout de Plutarque, roman-

cier bien plus qu'historien, et contracte l'habitude de se former

une image idéale des hommes et des choses avant que l'expé-

rience lui ait donné le sens du réel. Il est Athénien et Romain

des siècles héroïques, sans avoir cessé d'être enfant; il juge

l'histoire et la vie avec la débile critique d'une tète qui s'essaie

à penser pendant cette phase de croissance oii la nature ne com-

mande guère que de sentir. La culture trop précoce de l'intel-

ligence laisse, par compensation, sa volonté inexercée. C'est en

vain qu'on l'assujettit à des tutelles différentes. Il n'emporte,

de deux années passées chez un ministre de l'Eglise réformée,

que peu de latin, mais maintes curiosités prématurées. Succes-

sivement commis de greffe et apprenti graveur, il prend en

dégoût métiers et maîtres, ne se sauve de la basse polissonnerie

que par son amour de la lecture, et, un beau jour, à seize ans,

déserte lui aussi le foyer pour courir le monde et commencer

une série d'aventures qui ne finira vraiment qu'à sa mort.

Il parcourt d'abord la Savoie et reçoit, quelque temps, l'hos-

pitalité d'une jeune veuve. M™* de Warens. Il franchit à pied les

Alpes, arrive dans un couvent de catéchumènes et s'y convertit

au catholicisme, sans conviction, pour le simple profit des

faveurs accordées aux néophytes. Privé des gains espérés et

abandonné à lui-même, il vit d'un peu de gravure, devient
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laquais, et tout à coup, renonçant au service d'une grande

maison qui lui prépare un honorable établissement, il refait la

traversée des monts en compagnie d'un jeune vagabond et

retourne chez M"" de Warens. Puis, toujours entraîné par sa

mobilité d'humeur, il quitte un séminaire où il étudie pour la

prêtrise; entre en pension chez un musicien dont il devient

l'élève; enseigne la musique à Lausanne, à Neuchàtel; accom-

pagne un archimandrite à Berne en qualité de secrétaire; se

rend à Paris et en repart pour revenir à Annecy, où, ayant pris

et rejeté la profession d'arpenteur, il se réinstalle chez M"" de

Warens, en acceptant d'elle un partage de cœur et une promis-

cuité de sentiments que l'amant a eu l'indélicatesse de révéler,

et perd ainsi nombre de mois « entre la musique, les magis-

tères, les projets, les voyages ». Sauvé d'une grave maladie par

cette femme, il passe avec elle cinq années aux Char-

mettes (1736-40), cinq années de délices et de commerce

exquis, un peu attristées par la faiblesse d'une longue conva-

lescence, mais occupées, pour l'acquisition d'un « magasin

d'idées », par l'élude de la philosophie, de la géométrie, de

l'algèbre, de l'astronomie, variées par un voyage à Montpellier

à la recherche d'une guérison que la dissipation seule produit,

et aboutissant à une rupture avec l'amie trop froide ou trop

volage. Enfin, après un essai, aussi court qu'infructueux, de

préceptorat à Lyon dans la maison de M. de Mably, père de

Condillac, il arrive à Paris, vers l'automne de 1741, avec quinze

louis, une comédie, Narcisse, et un projet pour noter la musique.

Bientôt il présente, mais inutilement, son mémoire à l'Aca-

démie; il se lie avec Marivaux, l'abbé de Mably, Fontenelle,

Diderot, Duclos; il fréquente le salon de M™^ Dupin, où se

rencontrent les beaux esprits de la finance et de la littérature, et

ne gagne à ces hautes relations qu'une place de secrétaire de

l'ambassadeur de France à Venise. Encore est-il obligé, malgré

un apprentissage consciencieux de la carrière diplomatique, de

quitter bientôt Tltalie, mais cette fois par la seule faute d'autrui,

et de retourner à Paris (1744). C'est là que de nouveau il tente

d'utiliser son talent naissant. Il se tourne d'abord vers le

théâtre. Il avait écrit Narcisse en 1733; il compose les Prison-

niers de guerre en 1743, et YEngagement téméraire en 1747.
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Mais il manque à ces productions ce qui est l'âme d'un ouvrage

fait |)0ur être rrprôsoiité : la fable. On n'y saurait découvrir

d'intrigue, puisque, à vrai dire, il n'y a point d'obstacles. Les

acteurs, peu nombreux (de jeunes amoureux, des serviteurs et

deux pères composent tout le personnel de ce théâtre), sont

encore uniformisés par un commun défaut : ils ne sont point

animés, ils n'ont qu'un cerveau raisonneur; celui-ci personnifie

une diatribe contre les mœurs du temps; celui-là incarne une

apologie des Français et surtout des vertus de Louis XV. Le

comique n'est pas dans l'opposition ou le choc des travers; il

est tout dans les termes qui simulent la raillerie fine et ne

deviennent qu'amers. On sent partout l'auteur sérieux qui se

travaille pour être plaisant. Molière fréquentait des hommes

et maniait des âmes; Rousseau remue seulement des idées. Il

ne montre donc que des qualités de style. Nerveuse, précise,

énergique et brillante, néanmoins sans chaleur ni aménité com-

municative, sa langue, celle du pamphlet, promet un polémiste.

Premier « Discours ». — Celui-ci va venir, mais après

cinq années d'une existence besogneuse, qui aboutit à une liaison

fatale avec une ouvrière en linge, Thérèse Levasscur. Rousseau

n'a encore réussi qu'à collaborer à YEncyclopédie et à faire

répéter à l'Opéra les Muses galantes, qu'il retire parce que

l'œuvre n'est pas « en état de paraître sans de grandes correc-

tions ». Il cherche donc partout sa voie lorsque, pendant l'été

de 1749, un petit événement de province vient tout à coup

décider de sa destinée, de son génie et de sa gloire. Un jour,

en allant rendre visite à Diderot, enfermé au donjon de Vin-

cennes à cause des hardiesses de sa Lettre sur les aveugles, il

lit, dans le Mercure de France, que l'Académie de Dijon pro-

pose, pour le prix de l'année suivante, cette question : Si le

progrès des sciences et des arts a contribué à corroînpre ou à

épurer les mœurs. Aussitôt il voit, à travers un éclair d'enthou-

siasme dont son intelligence est longuement illuminée, un

ensemble de souvenirs, d'aperçus et de réflexions qui s'orga-

nisent en un système cohérent, du centre duquel il juge

l'humanité et ses œuvres. Et le résultat de cette intuition si

rapide, c'est qu'il déclare la guerre à la civilisation et ipi'il

improvise la prosopopée de Fabricius, brillant morceau d'attente
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j)Our le prochain discours. On a révoqué en doute cet accès

d'inspiration raconté par Rousseau dans les Confessions ; on lui

a même contesté, en l'attribuant à Diderot, l'initiative de la

campagne contre le siècle. Graves erreurs assurément. Outre

que Jean-Jacques était habitué, dès l'enfance, à une puissante

activité d'esprit, il ne pouvait répondre que par la négative à

la question proposée. Ce qu'il met dans son ardente méditation

sous le chêne, ce n'est point un paradoxe de rhétorique, mais

une indignation accumulée contre une société qu'il s'était

d'abord représentée sur un patron utopique des grandeurs de

la Grèce et de la Rome; son dépit d'étranger qui n'est pas

même un parvenu; ses déboires de républicain bourgeois

accueilli, mais non naturalisé dans un monde monarchique et

aristocratique; ses mécomptes de multiples professions essayées

et abandonnées en tant de villes de Suisse, d'Italie, de Savoie et

de France; son ressentiment d'avoir, à Paris même, inutilement

fait appel aux hôtels, aux salons, à l'Académie, à l'Opéra, à la

littérature, aux finances; enfin sa fureur d'avoir appris tout ce

que l'on honore, lettres, sciences et arts, de compter trente-sept

ans et de se voir, malgré toutes ses forces, honteux et caché,

ni mari ni père, admirateur de la vertu et copiste de musique.

Voilà où s'alimente la verve du Discours sur les sciences et les

arts. Cette diatribe, qui se complète par les lettres à l'abbé

Raynal et à Grimm, et par les réponses au roi de Pologne, à

Bordes et à un académicien de Dijon, présente la connais-

sance comme une altération de notre pureté originelle, la civili-

sation comme une déviation de notre vraie voie. Emulation des

individus et des peuples pour accroître le trésor de la tradition,

doctrines pour expliquer les choses ou régler la conduite, anato-

mies du cœur, établissements où l'antiquité devient l'institutrice

de l'avenir, tout cela est invention diabolique et anti-humaine,

appauvrissement de notre capacité pour le bonheur, enrichisse-

ment de nos misères. Depuis les collèges, où on apprend tout

« excepté ses devoirs », et où, si l'on ignore sa langue, on en

sait qui « ne sont en usage nulle part », jusqu'aux laboratoires

à l'ombre desquels on étudie « ce profond mystère de l'électri-

cité qui fera peut-être à jamais le désespoir des vrais philoso-

phes », en tous lieux règne l'esprit de chimère et de corruption.
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« L'astronomie est ik'm^ de l;i haine, do la llaltoric, du nnii-

songcr; la géoniclrie, de lavaricc; la physique, d'une vainc

curiosité; toutes, et hi morale même, de l'ori-ufil humain. »

Aussi, [)uis(jue l'homme ne peut cultiver toutes ((îs sciences à

moins d'être Dieu, il serait logique d'ériger au rang- de hienfai-

teurs les incendiaires des bibliothèques. Cette destrucliou de la

bou(iuinerie profitera au bien-être de tous, car « tel qui sera

toute sa vie un mauvais versificateur, un géomètre suballerne,

serait peut-être devenu un grand fabricateur d'élolVes ». Il n'y

aura plus, pour assurer la félicité pul)li(jue, qu'à enchuc de

murs chaque nation de l'Europe, comme s'en aviserait Jean-

Jacques s'il était roi de Nigritie, en y faisant « pendre le pre-

mier Européen qui oserait y pénétrer et le premier citoyen qui

tenterait d'en sortir ». Ainsi verrait-on partout activité des bras

et inactivité des têtes, pauvreté et pureté, puisque l'ignorance

habite les toits de chaume.

C'est proprement du pamphlet bien plus <jue de la philoso-

phie. Rousseau y mêle plusieurs tons, la raillerie de La

Rochefoucauld sur nos morales, et le scepticisme violent des

douteurs qui, comme Pascal, furent religieux. Destructeur de

la science, mais restaurateur de la croyance, « il n'y a, dit-il, de

livres nécessaires que ceux de la religion, les seuls que je n'ai

jamais condamnés ». Il accepte ceux-là, afin de suivre Jésus (jui

prêcha pour « les petits et les simples », et convertit le monde

sans académiciens, au moyen de « douze pêcheurs et arti-

sans ». Il regrette les temps de foi illettrée, surtout le x- siècle,

qui fut une ère de bonheur à cause de l'ignorance universelle.

Rousseau est donc une manière de polémiste chrétien, mais il

laisse percer, dans son Discours, le réformé de Genève. Il s'at-

tache au protestantisme, non pas pour ses origines historiques,

puisque celui-ci naquit d'une dispute de savants « après la

renaissance des lettres », mais parce que ces savants furent

obligés, à force de connaissances, de retourner à la simplicité de

la primitive Eglise et à Tunique autorité des lumières nalurelles

et de l'Evangile. Ilestpour l'étude personnelle de ce divin livre,

qui « n'a besoin que d'être médité », contre la théologie ortho-

doxe et la polygraphie des exégèses sacrées. S'il n'a pas de sau-

vages au xvm^ siècle, il veut des hommes qui aient touché le

Histoire de la langue. VI. 17
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moins possiMi» à l'arlu-e <1(^ la science. C'esl pour <t'u.\-Ià (ju'i!

redemande un clirislianisinc très })eu organisé, délivré surtout

de la puissante et ancienne liiérarciiie romaine; un christia-

nisme où l'individu soit tout, sans chef spirituel, maître lui-

même de sa conscience et de ses croyances, sectateur et pasteur

d'une religion fort semhlahle à une philosophie sentimentale, à

la fois conviction raisonnée et poésie.

Cependant, si l'on ne voit pas bien tout d'abord h quelle con-

fession il se rallie le plus, on comprend, du moins, à quel

parti il s'o}tpose. Malgré sa collaboration à ÏEnci/clopédie —
et c'est une des contradictions dont sa vie surabonde, — il ose

déclarer que le moiumient élevé par Diderot, D'Alembert et

leurs acolytes, marque la dégénérescence et non l'aflranchisse-

ment insensible des hommes, et que ceux-ci trouveront le

bonheur dans une conformité avec leurs commencements et

dans un letour décidé en arrière, au lieu d'une marche impé-

tueuse en avant. L'iu>sertion était hardie et d'une originalité qui

provoquait l'attention sur l'écrivain. Il suscitait contre lui les

salons, épris de la civilisation; les académies, coopératrices et

protectrices du progrès scientifique; les jdiilosophes, amis des

incessantes nouveautés; jusqu'aux prêtres et pasteurs pour qui

la faute primitive était un dogme. Il surgissait, lui inconnu, ])Our

être l'adversaire de tous. Mais, pour ruiner sa thèse, il n'y a

qu'à le citer contre lui-même. Il trahit le paradoxe, d'abord

quand il énonce que les sciences sont dignes de Dieu seul, ou

des hommes les })lus grands, ensuite lorsqu'il avoue qu'on ne

peut plus les supprimer, parce (jue leur suppression ferait plus

de mal que de bien. « On n'a jamais vu, dit-il, de peuple une

fois corrompu revenir à la veitu. » C'est pourquoi « laissons les

sciences et les arts adoucir, en quelque sorte, la férocité des

hommes qu'ils ont corrom])us ». Bien plus, le seul remède à la

dépravation généi-ale est dans l'institution des académies,

« chargées à la fois du dangereux dépôt des connaissances

humaines et du dépôt sacré des munus «. L'anathème se termine

par une politesse de caiulidat.

La diatribe de Jean-Jacques pouvait tout d'abord noflrir que

la singularité d'un penseur assez hardi pour plaider la cause de

la sauvageri(; au scîuil luême des académies, mais elle avait
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surtout la gravité J'uii ni.iiiifoslc. Et la choso se conçoit. Il

comptait déjà trente-sept ans. L'('s|irit mùi" et la tète réflécliie,

il n'avait pris la plume (|u'a[)rès avoir ram<mé ses idées et ses

croyances aux [)rinci[)es <|u"il expose. Ce premier écrit, Lien que

l'auteur doive s'en écarter un jour, est le résumé d'une œuvre

prochaine, [)résenté sous la l'orme oratoire, c'est-à-dire celle qui

a le plus de prise sur la moyenne des intelligences et qui est la

plus propre à la vulgarisation. Pour ces raisons multiples, l'ou-

vrag'e eut une vogue prodigieuse : il révélait mieux (pi'un

système, un |)()lémiste d'une vigueur encore inconnue, un

logicien à la fois véhément et retors, capable de déguiser, avec

les prestiges de la passion, les lacunes ou les écarts de son

argumentation; habile à prendre une société j)ar ses préjugés,

ses enthousiasmes et ses déceptions ; tournant contre les savants

les désillusions que leur causait l'insuffisance de leurs méthodes

en formation; séduisant les lettrés par un ardent rap{)el des plus

beaux ressouvenirs de l'antiquité classique; enfin relevant sa

diction d'un je ne sais quoi de moins élégant, avec une rudesse

toute plébéienne qui devait sonner à des oreilles aristocratiques

comme une agréable nouveauté. On entendait le précurseur

éloquent d'une multitude de victimes qui jetaient un cri de

haine, avant-courour de 1789.

Second « Discours ». — Rousseau avait-il conscience d'être

le porte-parole d'opprimés qui essayaient de se formuler à eux-

mêmes tous leurs griefs contre le monde de l'ancien régime?

On serait tenté de le croire, à voir combien il devient bientôt

plus agressif. Encouragé par son succès, il compose, en

1754, un discours pour répondre à une autre question posée

par l'Académie de Dijon : L'origine et les fondements de Viyiéga-

lité 'parmi les hommes. A vrai dire, il commençait ce nouvel

ouvrage quand il écrivait, dans sa Réponse au roi de Pologne :

« la première source du mal est l'inégalité : de l'inégalité sont

venues les richesses.... des richesses sont nés le luxe et l'oisi-

veté; du luxe sont venus les beaux-arts, et de l'oisiveté, les

sciences ». Ainsi donc Rousseau s'était élevé jusqu'ici contre

les vices sociaux; maintenant il va remonter à leur cause,

reprendre les principaux motifs de sa diatribe et les condenser

en un spécieux corps de doctrine.
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Il ne veut pas cxainiiier riioinnic dans « reiiilji'yoïi de l'es-

pèce », au sein de l'animalité; il le considère comme un animal

ayant quelques pensées et ne difTérant, sous ce ra|)pott, « de la

bête que du plus au moins »: tenant sa distinction spécifique de

sa « qualité d'agent libre », enfin doué d'une faculté propre, la

perfectibilité. Cet bonime sauvage n'était sujet qu'à trois pas-

sions : « la nourriture, une femelle et le repos », tout le reste

étant dû au progrès de nos connaissances; il n'a donc pu arriver

« sans le secours de la communication et sans l'aiguillon de la

nécessité », et encore après combien de siècles! à l'usage du

feu, à l'agriculture, à la création de langues substituées au « cri

de la nature » et pourvues de grammaires si com])lexes, à la

définition des notions abstraites et métapbysiques. Ni bon ni

mauvais, puisqu'il vivait isolé et n'avait aucun devoir de rela-

tion, il était adouci par une répugnance instinctive pour la dou-

leur d'autrui, et cette pitié lui tenait lieu « de lois, de moeurs et

de vertu ». C'était le règne de l'égalité parfaite; l'inégalité vint

« des développemens successifs de l'esprit humain ». Et d'abord,

« le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire ceci est

à moi, et trouva des gens assez simples pour le croife, fut le

vrai fondateur de la société civile ». En construisant des mai-

sons, on s'achemina vers « l'établissement et la distinction des

familles », la vie du cœur, les plaisirs de la compagnie et la

recherche de la considération, qui inspira peu à peu les ven-

geances et la cruauté. Puis, « dès qu'on s'aperçut (pi'il était utile

à un seul d'avoir des provisions pour deux, la propriété s'intro-

duisit, le travail devint nécessaire » ; d'oîi la métallurgie, la cul-

ture, et le partage du sol, les idées de justice, « l'invention

successive des autres arts, le progrès des langues, l'épreuve et

l'emploi des talents, l'iuégalité des fortunes, l'usage et l'abus des

richesses ». C'est alors rpie, toutes les terres se touchant, les

faibles ou les indolents furent obligés, pour vivre, de servir les

riches, ce qui causa des contlits et suggéra aux forts l'idée de se

protéger en imaginant les lois et les gouvernements. Ainsi,

« pour le poète, c'est l'or et l'argent; mais pour le philosophe,

ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le

genre humain ».

JLe premier Discours était fondé sur une fausse philosophie de
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riiistoire; le second est iilein de suhtilités (jui ne se distiii^^uerit

g-uèrc du sopliisme. L'autour sépare tout d'abord le point de vue

prol'anc du reliiiicux. I*oiir se mettre en règle avec les aulorih'-s

ecclésiastiques, il coninience par déclarer qu'il n'y a pas eu

d'état de nature, puisque l'homme a reçu immédiatement « de

Dieu des lumières et des préceptes »
;
que, si les hommes sont

inégaux, c'est (pie ce Dieu « a vouhi (julls le fussent », et qu<^

même la société actuelle fou mit des occasions d'exercer une

haute moralité. Mais, ipiolipie Ihypothèse sur notre |»assé soit

interdite au croyant, elle demeure permise au penseur pour

faire « des conjectures tirées de la seule nature de l'homme

et des êtres qui l'environnent sur ce qu'aurait pu devenir le

genre humain, s'il fût resté abandonné h lui-même ».

Rousseau n'a ])oint attribué à l'esprit humain ce qu'il y a de

fondamental «lans la civilisation, pour avoir le droit de le charger

de toutes nos misères. Il explique par un secours divin l'usage

du feu, de l'agriculture, des langues, etc., tout ce qui a permis

à notre espèce de sortir de l'innocente stupidité de l'état de

nature ; mais puisqu'il ne reconnaît pas de faute première, il est

obligé, s'il est logique, d'imputer à Dieu tous les maux de la

société. Cette conclusion s'imposait d'autant plus à lui qu'il

joue sur le mot de perfectibilité. Il prend ce terme comme
indiquant une aptitude latente et virtuelle à recevoir une

inspiration supérieure et à en profiter. Par cet attribut, qui

n'est pas un agent actif d'amélioration spécifique, l'homme,

incapable de rien inventer ni de se perfectionner, serait resté

insociable et n'aurait même pas acquis un langage aussi pauvre

que celui des « singes ». Si l'on considère donc une évolution

de la créature, c'est que, ou bien l'homme a été corrompu par

la « communication », ou il a évolué sans aucune aide. Et

cette dernière explication, si éloignée pourtant des princi[»es

établis au commencement, est bien celle de Rousseau, car la

révolution qu'il imagine, encore que miraculeuse, agit à la

façon des choses humaines, très lentement, et, dans le cours

des âges, elle ressemble fort à l'effet de la perfectibilité ou fait

double emploi avec elle : le surnaturel est ramené ici à l'allure

tâtonnante, successive du naturel. L'écrivain n'a pas osé com-

battre de front la lettre des Ecritures, mais il la rend inutib'. Il
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imito Dcscartes o\ Bu (Ton : après un préambule de déférence

pour la foi chrétienne, il traite sa question à la manière laïque,

et en perdant complètement de vue la restriction qu'il avait

d'abord posée. Les phrases sur l'inégalité voulue par Dieu, sur

l'origine divine de la société et des vertus sociales, n'ont donc

que la valeur d'une formule de précaution, ou l'œuvre entière

n'oflre aucun sens.

Et même son fondamental paradoxe s'est exagéré, d'autant

plus redoutable qu'il s'appuie sur une fiction. C'est bien au

roman, en effet, qu'il faut renvoyer cet homme naturel, libre

et perfectible, qui ne se sert ni de sa liberté ni de sa perfec-

tibilité; qui, analogue aux bêtes, a néanmoins plus de vertus

qu'elles; éprouve la pitié; vit seul, ni agresseur ni attaqué; ne se

bat pour aucun de ses besoins essentiels; a une femelle, procrée

des enfants, et pourtant ne constitue pas la famille, etc. Au
reste, cette peinture d'un Age d'or entrevu par un satirique

plutôt que par un poète, n'est pas de Rousseau autant qu'on

pourrait le croire. Il y montre les goûts du xvm" siècle, si peu

propre à la pastorale et pourtant si fertile en imitateurs de

Gessner. 11 nous présente une nature sans passions ni trou-

bles, non point amorale, mais vraiment pourvue d'une mora-

lité solide et qui n'avait besoin d'aucune divine éducation,

puisque, depuis lors, elle a glissé dans la décrépitude et la

décadence. C'est qu'il pouvait compter ainsi sur le succès de

toutes les églogues aux époques de civilisation avancée. 11

amusait une société spirituelle, qui avait l'agrément de sortir un

moment d'elle-même par le commerce inoffensif de sauvages

très fréquentables; il charmait des fatigués en leur proposant le

rêve facile de l'inertie physique et cérébrale des Caraïbes : il flat-

tait les pauvres, heureux de se reconnaître de nouveaux titres à la

charité et des droits inattendus sur ce qu'ils n'avaient pas gagné;

il lançait la protestation d'un orang-outang objui'guant ses

frères en animalité supérieure, et leur reprochant leur dégéné-

rescence par cet aphorisme que « l'état de réflexion est un état

contre nature, et que l'homme qui médite est un animal dé-

pravé y>.

Mais, qu'on ne s'y trompe pas, le philosophe du Discours sur

l'inégalité n'est rien moins quun bucolique; c'est un penseur
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loil avis/' «jiii mric cl laiissc tous N's prolilJ'MiH's an |niiiit «juil

sci'ail (lillicilo <lo soiilciiir, en inoiiis de [)apjs, un plus j^rand

riomlu'e de rolcnlissantes eirours. Il rlalc surtout sos négations

«lans rexaiuon des lois ot «les gouvornenionts, ot nous n'avons

plus le «Iroit lie ronsiilérer son système avec l'induliionre

curieus»? qu'appollo la pastorale, si nous nous souvenons que

ce tlu''oii(i(Mi du bonheur dans la barbarie est devenu l'inspira-

teur de maintes écoles j)oliti(jues. Non seuloment il a sujrizéré

aux législateurs de 1189 le <logme si vague de l'Egalité, mais il

a causé les révoltes de ceux qui n'ont |ias contre ceux qui pos-

sèdent. Il a invoqué un mythe pour populariser ces deux erreurs :

que la nature consacre l'égalité de facultés et de mérites

et, par suite, d'avoir; et que la richesse est nécessairement

le produit du vol, comme la pauvreté celui d'une spoliation.

Il s'est servi de l'expression ambiguë de droit naturel (en con-

fessant, d'ailleurs, qu'on peut le détinir de plusieurs manières)

pour faire aux uns un crime de leur fortune; aux autres, un

mérite de leur misère. Socialistes, communistes, collecti-

vistes, etc., procèdent de lui et n'ajoutent rien d'essentiel à son

principe : ils cherchent jxrnr eux-mêmes, ou lèguent à l'avenir

la réalisation de sa plus ambitieuse proposition : que « les fruits

sont à tous », et que « la terre n'est à personne ». Que dis-je?

ils ne se contentent pas de lois agraii-es. de partage des rentes;

mais, élargissant leur philanthropie, ils pensent, avec lui

(Micore, ([ur la commisération naturelb^ « ne résille plus que

dans (ju(d(|ues grandes âmes cosmopolites qui franchissent les

barrières imaginaires qui séparent les peuples, et qui, à l'exemple

de l'être souverain qui les a créés, embrassent tout le genre

humain dans leur bienveillance ». Ainsi donc l'auteur du Dis-

conrs sur l'InéuaUté est à la fois l'apôtre de l'individualisme à

outrance et du cosmopolitisme; il a agité des opinions dont la

dernière conséquence serait l'anarchie, et, malgré l'éternelle loi

du cantonnement et de la spécialisation des races, l'inextricable

confusion des patries. Son idéal ne peut être réalisé que par le

retour en deçà de l'agriculture, du fer. de la parole, aux m» eues

des Pongos.

Mais à quoi bon iliscuter cet utopique recul de l'humanité par

rapport aux oiseaux et aux quadrupèdes? Le fait seul (|u'elle
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oxisic prouve qu'elle n'a jamais eu les vices que réciivain nous

présente sous le jour de verlus. L'histoire et la logique démon-

trent, avec Hobbes et les [>récurseurs des évolutionnistes, que

l'homme a eu, dès l'origine, le germe de toutes les facultés

qu'il montre aujourd'hui. Et Rousseau lui-même en convient

quaiul il déclare que « la société est naturelle à l'espèce humaine

comme la décrépitude à l'individu ». Voilà bien un adoucisse-

m<Mit des premiei's postulats. Associations, lois, arts, etc.,

devieinient ainsi un prolongement de l'état de nature, qu'aucune

lacune ne sépare plus de l'état de société. Or, s'il est aussi

impossible aux peuples qu'aux individus d'éviter la vieillesse, il

n'y a ])lus là qu'ime évolution, comme dans tous les orga-

nisuies, non une lévolulion subi!(^ ni une transformation.

N'y a-t-il donc que des erreurs dans cette œuvre de Rousseau?

Gardons-nous de le croire. S'il est redevable à son faux prin-

cipe de maintes conclusions inacceptables, il doit à son génie des

divinations inattendues. Il a fait, soit dans son Discours, soit

dans les apologies et notes qui l'accompagnent, d'heureuses

conjectures sur des temps que la science commence à peine à

débrouiller. A tout prendre, il est à la fois plus judicieux et

plus hardi que |»ersoiHie dans sa recherche des origines de

l'homme. Il n'acceide pas l'apparition subite et simultanée de

tous les attributs humains, puisqu'il convient qu'il a fallu

une multitude de siècles pour se servir du feu^ inventer le

labourage, etc. 11 est avec notre temps quant au progrès de

l'espèce; il n<' s'en sépare (ju'en ce qu'il place l'idéal du bonheur

dans le cœur et la tète d'un ancêtre innommable, à cette période

indécise du sauvage encore trop animal pour être homme. Il a

donc entrevu ce magnifique spectacle dont les anciens avaient

traduit la }>oésie dans le mythe de Prométhée, et dont les

modernes recomposent l'ensemble pour représenter la labo-

lieuse et grandiose épopée do la civilisation sortant du chaos.

//. — Des Discours à la fuite.

A riiôtel du Languedoc et à l'Hermitage. — On le

voit, si le premier Discours « manque absolument d'ordre et
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tlo logicjue », comme le confesse Udusseaii liii-iiième, le seeoml

;i surloiit une louiqiK' lortuouso et portée à llis perhole. l^écri-

vain .semhle déjà subir les atteintes «lu mal (lui fit l'éclat si

mêlé (le ses œuvres et le tounnent de sa vie. Dans son petit

logement de la rue de (Irenelle-Saiut-lIonoré, à riiôlel du Lan-

g-uedoc, où il demeure sejd ans (nil»-5(;), jusqu'à son démé-

nag-ement pour l'Hermitage, il est tout aux o[iinions extrêmes.

Il accomplit d'ahord sa « réforme personnelle », qui consiste à

quitter l'épée, « la dorure et les bas blancs », à prendre une j>er-

ruque ronde, à laisser croître sa barbe, à se donner un extérieur

qui ne démente pas le censeur vertueux de son siècle. Mais, en

même tem|>s, il commence à mettre les enfants qu'il a de Tbé-

rèse aux Eufants-Trouvés, ce qu'il appelle les livrer « à l'éduca-

tion publique », comme il sied à « un membre de la république

de Platon ». Après la vogue de son Discours sur les sciences, qui,

selon le mot de Diderot, avait « pris tout par-dessus les nues » ;

après le succès du Devin du village à l'Opéra (l"o2), de lYarcisse

à la Comédie-Française, et de la Lettre sur la musique, dont

l'efTet « serait digne de la plume de Tacite », car elle fait oublier

l'exil du Parlement, il joint aux susceptibilités de son caractère

celles d'un bomme célèbre ; il se prête malaisément aux rela-

tions. Tous ses amis, auteurs et susceptibles eux aussi, il les

fatigue par l'inégalité de son humeur. Dans chaque salon et

hôtel où il les introduit, tandis qu'il s'en éconduit peu à peu par

ses bizarreries, il considère leurs succès comme une intention

arrêtée de l'expulser de toute maison hospitalière ; il les voit

occupés, jusque dans son ménage, à ourdir une « trame »

contre lui. II ressent, par intervalles, des accès du délire de la

persécution qui déséquilibrent et noircissent son àme, mais

laissent à son intelligence sa puissance de })énétration et de

dialectique.

Et pourtant il jiouvait alors avoir tous les charmes d'une

amitié de femme avec la sécurité dune existence de son choix.

Logé, sur la lisière de la forêt de Montmorency, dans un petit

chalet que IM""" d'Epinay lui offre en disant : « mon ours, voilà

votre asile », il a tout près désormais « bosquets » et « ruis-

seaux ». Lui (jui est incapable de méditer ailleurs que « su/)

dio », ou sous les arbres, avec son carnet et son crayon, parce
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<Hi(' son iiiiii^iii.ilioii laiii:iiit «dans la cliainbre (^1 sous les solives

d'un [danclier », il ti'ouvo maintenant le loisii' de penser et

dtM'iirc. Aussi, hicn (ju'occu|)('' le malin à eopiiM- (1(> la musique,

et souvent distrait, pendant les après-dînées, par les services

qu'il i-end à M""^ d'Ejùnay, il commence ou achève à l'IIermitage

la plupart de ses chefs d'œuvre. Il fait (1756) ses extraits «h?

l'aldn'' dr Sainl-Pieri'C, avec ses essais sur la Paix perpétuelle

et sur la I*olt/sij)iodie; il con(_;oit le plan d'un ouvrage qu'il ne

lînira pas, La morale sensidve ou le matériaUsme du ange; il

attaque ses Institutions politiques, travail important qui restera

interronqui, mais dont les déhris serviront plus tard à la com-

position du Contrat social. C'est durant cette période que,

abstrait de la société des hommes, inoccupé de cœur et d'esprit

dans sa vulgaire union avec Thérèse, il se met à peupler sa

solitude avec les chimères éclosesde son cerveau. Il se complaît

surtout au raj)pel de ses souvenirs romanesques ou amoureux.

Il combine ainsi des rêves jtour amuser le désœuvrement de

son àme, et rédige quelques-unes des lettres de la Nouvelle

Héloïse. Et, comme en ce moment même il cherche son héroïne,

il rencontre la belle-sœur dé M'"'" d'Epinay, M'"" d'IIoudetot,

qu'il aime aussitôt avec la brûlante passion que celle-ci éprouve,

de son côté, pour Saint-Lambert, le futur poète des Saisons. Il

irrite son amour par l'habitude de l'extase et par l'impossibilité

d'obtenir du retour; il incarne sa Julie en M"'* d'IIoudetot; il

embellit ses journées j»ar la magie de l'imaginaire et met, dans

la fiction, le retentissement du réel; il fait ainsi à la fois un

j-oman malheureux pour lui-même et un chef-d'œuvre pour le

public. Mais le livre n'est pas achevé que son amitié trop

ardente pour M""' d'Houdetot, ses relations mêlées de malenten-

dus, de froideurs, de maladroites réconciliations avec M"' d'Epi-

nay, comme avec ses amis, enfin son inaptitude à toute corres-

pondance qui n'emj)loie pas les soupçons désobligeants et les

sarcastiques boutades, tout cela amène ime brouille définitive

entre lui et la châtelaine de la Chevrette, et il quitte l'Her-

mifage, le l."'» décfmbre l7o7, après y avoir séjourné environ

deux ans.

La (( Lettre sur les spectacles». — Il s'installe ensuite

dans une maison (pi'un jirocurcui- du prince de Coudé possède
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à Saint-Louis, prrs de Moiilmoroucy, <! idiiipt ;lv(3c ce qu'il

appelle « la coleiie holbachique », et Diderot lui-môme. Mais

ces diverses circonstances renouvcdlent sa haine de la société;

il se retrouve en fonds d'indignation conti-(ï le siècle, et, dès

que paraît dans VEncyclopédie, l'article où D'AlcMuherl conseille

aux habitants de Genève d'élever chez eux un Ihéàtre, il adresse

au philosophe une lettre où il prétend pai'ler tout euscnihle eu

moraliste et en Genevois. Cette lettre, composée « dans l'espace

de trois semaines », et le premier de ses écrits où il ait trouvé

« des charmes dans le Iravail », cache des allusions à tous

ceux, amis ou ennemis, qui ont fait le bonheur ou le tourment

de sa pensée pendant les derniers mois de son séjour à l'IIer-

mitage; mais elle contient surtout une nouvelle protestation

contre la corruption de son temps. Rousseau y dépose ses der-

nières intentions de polémiste, car il écrit avec l'attendrissement

d'un homme qui, accablé de maux physiques, malade de l'àme,

se résigne à une fin prochaine et s'estime heureux de consacrer

ses forces déclinantes à une noble cause.

Et c'est bien, en effet, son testament, celui de l'auteur des

Discours, lequel ne repni-aîtra plus. La Lettre sur les spectacles

(1758) nous montre combien ce sévère censeur gardait l'habileté

de choisir des questions le plus souvent insolubles ; d'inquiéter

le sentiment, sans avoir trop nettement contre soi le jug-ement ;

de satisfaire les austères; d'amuser les hommes d'esprit et de

mettre tant de chaleur dans ses paradoxes qu'ils prennent le

charme persuasif de la vérité. Il traite encore ici un sujet

spécieux, car le théâtre a autant d'adversaires que de partisans,

et peut fournir au blâme autant qu'à l'éloge. C'est grâce à ce

tempérament du mal et du bien que Rousseau triomphe, car,

se jetant d'un côté avec toute l'impétuosité de sa faculté oratoire,

il paraît trouver la rectitude où il n'apporte que la véhémence;

Il développe une thèse simple, encore que dans un plan sujet à

digressions, reprises et obscurités. Il prétend que les spectacles

sont nuisibles par l'emploi des passions et par leurs effets sur

les spectateurs, et il tente de le prouver en examinant le théâtre

français. A l'entendre, la tragédie reçoit l'opinion, au lieu de la

faire; elle se prive de toute autorité par l'invraisemblance de ses

fables et elle déprave malgré ses dénouements, parce (|u'(dle



268 JEAN-JACQUES ROUSSEAU

|»i-()(liiit lu saiic'liun morale pai- dos moyens lic»i» peu communs.

11 s'allaquc encore plus violemment à la comédie, dont la

séduction est (oiidéiï « sur un vice du cœur humain », et il

tri(Mn)»he avec les dérèg-lements (ju'eniraîne la peinture drama-

ti(ju<' de l'amour. 11 conclut enlin que la loi est impuissante

contre le libertinage des comédiens, et que l'introduction d'un

théâtre el des f:ens de théâtre à Genève, pour y amener des

divertissements qu'il serait possihle de se procurer par des jeux

patrioti([ues et nationaux, causerait une funeste révolution dans

les mœurs genevoises.

On donnera laison ou tort à léciivain, selon que l'on sera

pour les mœurs sévères ou pour les élégantes. La controverse

(pie soulève sa Leiire se confond avec celle des Discours et

revient à ceci : aurait-il mieux valu vivre à Sparte ou à Athènes?

Toute tète un peu hien faite a sa réponse prête. De quelle utilité

Sj)arte, avec ses égoïstes vertus, a-t-elle été pour la civilisation

générale? Quel principe de moralité supérieure ou de culture

humaine nous a-l-(dle légué? Quel était le plus homme, le par-

fait Athénien on le [»arfait Spartiate? La question est jugée pour

nous : elle devait l'être aussi pour les contemporains de Rous-

seau. En faisant ainsi cause commune avec Bossuet, les Jansé-

nistes et les plus rudes prédicateurs de l'austérité, il étonnait

son temps plus (]u"il ne le convertissait. Cette proscription du

théâtre aurait |iu se comprendre dès les premiers succès d'un

art don! le prestige avait dû alarmer les consciences rigides;

mais, après la régence, les scandales du règne de Louis XV, et

la din'usion des idées philosophicjues, l'indignation de notre

auteur était au moins hors de saison. J'ajoute qu'elle lui conve-

nait moins (pia jtersonne. Sans voir, dans ses invectives contre

le théâtre, le dépit d'un homme qui n'y a pas réussi à son gré,

(juelle étrange contradiction que le censeur de tous les ouvrages

dramatiques n'ait pas cessé d'en écrire jusqu'en 1754, c'est-à-dire

jusqu'à (juar.iiilc-deiix ans! Il avait <léjà composé, outre les trois

pièces dont j'ai parlé, et les Muses galantes (4743), dont le titre

seul est une ironie contre lui, les Fragments (riphis et Anaxa-

rette {\~''\^), lu Drcouver/r dv nouveau monde (17 iO), \i} Persifleur

(1749), et pour teiininer par son j)rincipal succès, le Devin du

village (17o3), qui avait lait dire aux plus élégantes specta-
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triées : « cola <'sl cliarinaiit ; rcla <'st ravissant; il ny a [»as un

son là <]ui ne parlr au cœur ». Enfin, comment ne pas rappeler

(ju'avant de terminer sa /y/Z/r à DWlemhert, il avait (l«*jà com-

mencé la Nouvelle Héloisfl Dans ses comédies, ses essais île

tragédies et son roman, jiartoiil il n y a d'antres incidents ipie

ceux (ju amène le iMpprocJKMnent on la séparation des amants.

Si donc rimmoralit('' consiste à donner k l'anionr uni; t(dl<'

importance parmi les passions, je ne sais comment on |)0urrait

sauver Rousseau du reproche de dépravateur.

Mais il est trop aisé de lui emprunter des armes pour le

battre. Aussi bien y a-t-il, jusque dans ses plus tières indigna-

tions, autant d'apparat que de conviction. iSul, à y regarder de

près, n"a mieux su manier son public d'admirateurs, car il l'a

tenu en haleine jusqu'à sa mort. Par sa Lettre à D'Alembert,

il attaquait la littérature dans ses plus brillants chefs-d'œuvre

et ses contemporains dans leur goût le plus vif; il se décer-

nait le mérite d'une apparente conformité avec ses deux plus

populaires écrits; il soutenait une cause qui avait été celle de

saint Augustin, de saint Clément, de Pascal, de Bossuet, de

Nicole, du prince de Conti, etc., et (|ui contenait assez de

vérité pour donner au polémiste l'avantage d'un beau rôle

et de l'éloquence; peut-être aussi, car il était fort compliqué,

jugeait-il habile de montrer île l'orthodoxie dans la morale à

la veille du jour où il allait faire preuve de relâchement sur le

dogme au point d'altoutir à la religion naturelle.

La (v Nouvelle Héloïse » . — En effet, la Nouvelle Héloïse

était à moitié composée. Achevée dans l'hiver de 1759-60, elle

fut imprimée à Amsterdam et parut en 1761. Cet ouvrage, qui

ressemble à un fragment détaché des futures Co)ifess(0)is, mais

airranchi de la chronologie, inaugure avec éclat un genre

nouveau : il raconte une des alTaii'es de cœur de Rousseau.

Cette Julie qui, séduite par son précepteur Saint-Preux et forcée

d'épouser l'athée Wolmar pour obéir à son père, se refuse

désormais à son amant et ne lui avoue sa flamme qu'à l'agonie,

cette Julie, c'est M™* d'Houdetot, qui, aimée par l'ancien pré-

cepteur des fils de Mably, resta obstinément fidèle à l'incrédule

Saint-Lambert. L'héroïne historique, inconstante pour le mari,

avait été constante envers l'amant, et le Saint-Preux de la réa-
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lité iiavail ou (juo les vaines insistances d'un admirateur accepté

|i(»ur ami, mais cconduit comme amoureux. A ces enjolive-

ments i»r('s, la fiction reste vraie, et c'est pourquoi elle est

simple et Itour^coise, malgré la qualité de pres({ue tous les per-

sonnages, sans ruelles, ni coups d'épée, ni aventures : les évé-

nements sont ceux du foyer et constituent l'histoire d'une famille

ou plutôt dune femme qui est fille, amante, épouse, mère et

amie. L'œuvre, suivant la technique de nos poètes classiques,

contient seulement des analyses fines ou puissantes du sentiment;

une intrig-ue se développant presque tout entière dans les con-

sciences ou les intelligences et consistant (mi progrès d'amour,

faute, repentir, résignation à la loi du monde, satiété du honheur

permis et retour aux ohligations du c<eur, à l'heure dernière qui

purifie et spiritualise. Les seuls épisodes dramatiques sont une

faihlesse et un trépas : entre ces deux termes, le drame s'arrête

dans la tranquillité des vertus conjugales : les dangers de la

passion sont supprimés par la fermeté de Julie, et il n'est pas

jusqu'au respect, au voyage, et aux hésitations de Saint-Preux

qui ne refroidissent celte partie. L'intérêt passe alors des acteurs

à la controverse, et l'action n'est (pi'un conflit de doctrines oppo-

sées. Le ton paraît oratoire et doctrinal bien plus que drama-

tique, étant celui de la discussion, même de l'in-folio; il convient

à des érudits (pii songent plus aux fondements de leurs convic-

tions qu'aux choses d'amour. Tous les correspondants, ayant

beaucoup lu, sont des fagons d'auteurs; ils personnifient même
trfq) souvent de belles absli'actions à la manière de ceux qui [»arais-

' sent dans les romans du xvii" siècle. On ne les voit guère agir

ni jnarcher; on ne saisit ni leur physionomie, ni le trait carac-

téristique de leur port et de leur tenue; on ne connaît rien

d'eux que leur s(>nsibilité générale, leur esprit, et encore sont-

ils uniformisés par des procédés semblables d'argumentation

et une égale curiosité pour tous les problèmes. Jean-Jacques

leur donne à tous un air de parenté intellectuelle. Il s'incarne

aussi (et c'est le plus grave défaut de son ouvrage) dans son

jirotagoniste. En tout ce qui touche les sentiments intimes de la

femme, comme on voit que Julie est l'œuvre d'un homme! Elle

est môme trop souvent l'interprète des principes les plus parti-

culiers à l'auteur, des réflexions qui fondent le système : elle
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prépare, jtar m-s inluilions sur Dini. prrs(jiit' foule l;i sulisl.uict'

que le vicaire savoyard coMdcnsci'a dans sa profession do foi, ce

morceau capital de VEmile; elle a une tète masculine, un enten-

dement si viiioureux qu'elle fait défiler avec aisance de coIk'--

rentes masses darnumenN rt de ni.ixinics à jiropos d<' ioul : rllc

paraît ainsi posséder un èti'c dr raison et d»' crilicpu' |ilut('it

((u une essence poi'dique et morale; elle re|»résentc la calviniste,

liseuse, un peu théoloijienne et curieuse <le toutes les contro-

verses, mêlant d'ailleurs la religion à l'amour, et faisant mar-

cher de |)air les intérêts du cœui- et <-eux du salut. Calvinist*'

indépendante, j'en conviens, car, grâce au dog^me de notre bonté

native, elle repousse à la fois la doctrine de Luther sur la jus-

tification par la foi seule, et celle de Calvin sur la prédestination,

et elle tient que les athées eux-mêmes peuveut se sauver: mais,

ces réserves faites, elle n'en montre pas moins les sentiments

et les ardeurs militantes d'une réformée. Elle s'élève contre le

célibat des prêtres; elle fait à son pasteur une confession qui

est à la fois un éloge du protestantisme et une critique du catho-

licisme.

L'inspiration protestante se retrouve encore dans la manière

dont Rousseau comprend la vie domestique. (Certes, il n'a pas

beaucoup poétisé le lien conjugfal, ni même peut-être la femme,

car Claire, amie ardente, montre seulement, comme épouse,

une résigrnation enjouée à ses devoirs, et Julie, si fiévreusement

heureuse dans la faute, n'apporte g^uère. dans le mariage, que

l'uniformité d'une amitié raisonnable. Mais, s'il n'a pas assez

idéalisé l'affection des époux, parce qu'il n'en avait fait qu'un

douteux apprentissage au[très de Thérèse, il a peint les dou-.

ceurs de l'intimité familiale avec un charme inconnu au

xvm" siècle. Recueillement de l'àme au coin du feu, économie

de la sensibilité g-ràce au cours du bonheur ordonné et rég-ula-

risé, enfin embellissement de tous les plaisirs d'intérieur, il v

eut là une révélation captivante pour une société aristocratique

qui aimait surtout le toit d'autrui, et pour qui le mariag^e n'était

qu'un rapprochement de titres et de fortunes. On put être à sa

femme et à ses enfants par délicatesse de lettré épris d'un livre

récent, par superstition pour la mode. Rousseau donnait de la

vogue à ce qui est universel et éternel, à la cohabitation de deux
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rlics (loul les k»is (liviiios et huinaines léi^ilhneiit riuiioii.

Mais, (|u on ne sy lr()in[i(> pas, si raclion se passe autour de

Tàtre on "lu verger, et si elle n'est pas agitée par de grands évé-

nements, rllc laisse libre jeu à des passions rpii touchent souvent

au li'ai;i(|ue, rai" Julie est prête aux suprènn'S sacrifices, à la

[)erte dr sa réputation, de son honneur, d'elle-mènif. vVmc si

puissante que Saint-Preux pâlit à coté d'elle; égarée d'imagina-

tion, jamais des sens, elle est une des ])lus nobles victimes des

entraînements du cœur. Elle monti'e, par ses écarts mêmes,

ce qu'elle pouvait apporter de dévouement enthousiaste à

l'époux (|u'ell(> aurait choisi; elh^ laisse cette illusion (ju'elle

aurait trouvé le secret de mettre le délire de l'amour coupable

dans le train continu de l'amour domestique. Du reste, Saint-

Preux partage cette ardeur brûlante : les deux amants montent

ainsi au paroxysme du bonhcui', au point (|ue l'hyperbole

devient l'expression naturelle de ce qu'ils sentent, et qu'ils

seraient les pires déclamateurs s'ils n'étaient les plus sincères

des enllammés. Aussi le livre a-t-il plu pour avoir innové, en

quelque sorte, dans la science, l'énergie et le vocabulaire de

l'amour: p(»ur avoir fait entrevoir (pudle séduction irrésistible

il y avait à passer des liaisons tran(|uilles aux liaisons troublées.

Jean-Jacques a élevé l'àme de ses contempoiains au ton de la

sienne; il a donné comme un assaisonnement nouveau, un

goût de subtilité aux erreurs des sens, car il sépare ses amants

avant qu'ils aient la satiété de la possession. C'est' donc une

passion portée au comble, puis subitement interrompue, qu'il

dépeint; il semble présenter, comme le terme ordinaire de

J'amour, un apogée d'enthousiasme qui est causé par la fugacité

même d'impressions qu'on ne ressent qu'une fois; il j)rête aux

consciences humaines une capacité de vibration qu'elles sont

loin de comporter toutes. D'autre part, il supplée à la réalité,

assez souvent grossière et repoussante, par les artifices de l'ima-

gination, prestigieuse souveraine : le roman est ainsi i)lein d'une

poésie concentrée, parce que les personnages s'émeuvent forte-

ment, et ensuite parce qu'ils augmentent la fatalité de la sensa-

tion par tout ce que leur réllcxion y met d'actif et de volontaire.

Il est vrai aussi (jue cette puissance de méditation ils la tour-

iient souvent contre eux-mêmes. Julie philosophe sur le bonheur
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et en aiiiiihilo l'essence en le plarant ilans la seule espérance,

tandis que la possession de cr iiirmc iionlieur l'ennuie. Elle a

tout, fortune, mari, enfants, amour, estime, santé, et pourtant

elle vit « inquiète: »; elle « désire sans savoir quoi ». C'est

pourquoi elle cherche, dans la prière, une allégresse en dehors

de la matière et du corps, et « l'essai d'un état plus sublime,

qu'elle espère d'être un jour le sien ». Elle aboutit alors à

« l'état d'oraison », à un <.< délire », où toutes les facultés

« sont aliénées », et elle glisse ensuite au pessimisme, parce

qu'elle ne trouve le fond de rien, et qu'elle a le mal de penser.

Bien que, dans ses adieux à Saint-Preux, elle mélange de la

piété et du spiritualisme à l'amour humain, elle meurt en

amoureuse désenchantée, passionnée et impénitente, sans

avoir été épouse et mère assez longtemps pour oublier les

erreurs de la jeune fille. Et c'est en quoi le roman a une con-

clusion désolante, car il prêche le néant de la volonté, l'impuis-

sance des devoirs, des joies et des occupations ordinaires à

contenter les exigences du cœur. La vie est à réformer : il faut

l'abandonner de bonne heure, puisque, soit par l'entrave des

lois sociales, soit par notre naturelle débilité, elle ne peut

donner, à l'âge mùr ou à l'âge avancé, ce qu'elle dénie dans

l'adolescence et la jeunesse, et que l'existence dans le sem de

Dieu est seule capable de remplir notre besoin d'aimer. Quelle

invitation au renoncement des choses humaines, et quel enlaidis-

sement de la terre par l'embellissement des cieux! Julie est satis-

faite de mourir, parce que, au fond, les années ne lui ont pas

apporté ce que son imagination lui avait fait deviner d'extase et

de plénitude amoureuses. C'est une Manon beaucoup plus pure,

qui s'est livrée fille et se refuse femme; qui a senti les voluptés

si mêlées, mais si violentes, de la chute, leur compare, malgré

elle, le régime un peu terne du cœur dans le mariage, et retourne,

grâce à une sorte de suicide moral, à l'espoir de la première

passion transformée par les intuitions de la vie bienheureuse.

La Nouvelle Héloïse ne présente donc aucun sens, si ce n'est

le sens religieux de la vanité de nos affections et de l'excel-

lence du sort des âmes dans l'au-delà. Mais la thèse v est fort

subtile, car Saint-Preux atténue les bonnes prédications de Julie.

Celui-ci saupoudre habilement de philosopiiie ses sophismes de

HlSTOIRK l>K I.A I.ANfiLK. VI. 18
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séducteur. 11 recouiinando la faute sous couleur de couionnité

;iii\ lois uatuiellcs. Il ni;ii(jue çà et là des retours à la morale

des « savants dont Londres et Paris sont peuplés » ; il devance

les axiomes des romanciers modernes sur les titres, la ])uis-

sance, réternité de la passion. Le roman peu! donc tourner,

pour les sceptiques, à la Justification de Taniour coupable,

puisque Julie meurt presque de n'avoir pas été intidèle à son

époux.

Situations, personnag'es, thèmes philosoj)liiques, moraux ou

religieux, tout laisse ainsi une impression confuse et inquié-

tante : il n'y a vraiment que la représentation du monde exté-

rieur qui cause un j)laisir sans mélange. La description des

montagnes du Valais, des rochers de Meillerie, du verger de

Wolmar, peuvent passer pour de hardies nouveautés à l'époque

où elles parurent. Jean-Jacques avait compris, en traçant les

aventures de ses héros, qu'il fallait en encadrer l'existence,

comme la sienne, dans divers paysages, puisque sur la terre les

choses tiennent bien plus de place que l'honmie. C'est cette

pensée qui lui suggéra de donner à sa tîction le décor du lac

Léman et des Alpes, tout ce qu'il y avait de plus inspirateur en

étendue et en hauteur, et de transporter, à son gré, le lieu de la

scène dans quelque coin qui avait charmé en lui l'excursion-

niste ou le voyageur. Cependant, comme toute évolution est

une lutte de ce qui éclôt contre ce (jui a vieilli, Kousseau, dans

la Nouvelle Héloïse, n'est pas encore, en tant que descriptif, sûr

de son idéal ni de sa manière : il les subordonne à des préoc-

cu])ati<)ns de moraliste. Vous retrouvez parfois l'écrivain des

Discours^ (jui jtoursuit les modes et les plaisirs d'une société

«légénérée jusque dans la forme de ses arbres et l'alignement de

ses bocages. Aux jardins dessinés pai* les élèves de Le Nôtre il

oppose les jardins anglais ou plutôt les naturels; au compassé,

au symétrique et à l'artificiel, la façon inconsciente et capri-

cieuse dont les arbustes, les herbes et l'eau forment des groupes

de verdure pour eux-mêmes et non pour nous. Le censeur à

système parle ici encore plus que le poète; la nature, ainsi

dépeinte, prend des airs de protestation contre les humains, et

elle a elle-même sa doctrine et ses haines.

Mais la Nouvelle Héloïae ne nous ofîre pas que ces beautés
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nouvelles; elle nous |ir<''sente aussi Housseau s'essayani enfin,

coninie tout son siècle, quoique «lilTéremment, à rcconstruin;,

par la théoiio, l'idéal de riiommo et de la vie. Si l'écrivain r'(;rid

sa Julie victime" d'un monde mal orjianisé pour les grands

cœurs, son Ion nest plus ••(dui il'un ennemi systi-malicpie des

faits sociaux; il li(»uve, conlre le suicide el le duel, des arg'u-

menis empruntés à une science supérieure des iiroup<Miients

humains; il s'intéresse aux États, non point comme un détrac-

teur qui en souhaite la perte, mais comme un économiste qui

voudrait les améliorer; il cherche à supprimer la mendicité;

il proclame le rt'de moralisateur de la société })ar les règle-

ments qu'elle a établis pour la consécration du mariage et de la

famille. En outre, tout ce qui nous reste de lui, tous les pro-

blèmes qu'il a traités lui-même ou légués à l'avenir sont en

germe ou en ébauche dans la Nouvelle Hélo'iae. Les idées sur l'es-

sence et la portée de la religion, les attributs divins, les rapports

mutuels de Dieu et de l'homme, les sanctions futures, l'origine

du mal, la conscience morale qui est « im sentiment et non pas

un jugement », tout cela est discuté dans le roman. Enfin, Julie

esquisse, dans la lettre III de la V'' partie, la pédagogie des gar-

çons, c'est-à-dire YEmile, et, de son côté, Saint-Preux émet des

aperçus qui dirigeront bientôt l'éducation de Sophie. On a donc

le droit fie considérei* la Nonvlle Hf'loïse comme un ouvrage où

Rousseau, abandonnant un paradoxe riche pour la réclame mais

vide pour la philosophie, acceptant la société dont il dépeint

avec tant d'éloquence les relations, les inventions et la poésie,

se sert de toutes les forces acenmulées par le passé, sciences,

lettres et arts, pour façonner l'individu et les collectivités sur le

patron qu'il a imaginé, mais, impatient de jtropager les concep-

tions nouvelles qui fermentent dans son esprit, jette épars et à

peine indiqués, dans une fiction, les principaux linéaments dont

VEmile et le Contrat social seront le développement. La you-

velle Héloïae est le premier écrit de la trinité capitale à la(|uelle

s'attache la gloire de Kousseau spéculatif : maintenant, en elïet,

il enrichit la pensée de son siècle, tandis que jusqu'ici il n'avait

guère fait que le malinen<M" et le scandaliser.

L' « Emile ». — A vrai dire, la Nouvelle Héloïse aurait dû

finir l'teuvre proprement dite de Jean-Jacques, au lieu de la
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commencer. Si cette application (11111 sysicnie a i)ani avant le

.système, il faut rexi)liquer par la passion de l'auteur pour

M""" d'iloudelot, |iassion qu'il ne put s'empêcher de dépeindre

tant il en était maîtrisé, ou qu'il voulut peut-être atténuer en

l'exprimant. Une autre cause bien jilus légère, au contraire,

puisqu'elle lient à des accidents de publication, a fait paraître

YÉinile deux mois seulement après le Contrat social (1762);

mais, comme le premier ouvrage avait été achevé avant le

second, et que la léforme de l'enfant doit précéder celle du

citoyen, je suivrai Tordre logiquo autant que le chronologique

en jtarlant d'abord de YEriiUe.

La thèse de la perfection de l'état de nature, mais entendue

en un sens si ojqiusé à celui des Discours que la similitude est

simplement littérale, reste la pensée maîtresse de YEmile. De

là viennent dahord le postulat <|ue « tout est bien sortant de

l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme »,

puis les corollaires suivants, qu'il faut faire allaiter l'enfant

par sa mère; le transporter, en quelque sorte, hors de ses sem-

blables, grâce à une éducation négative sans idée de moralité

ni étude, afin qu'il développe uniquement ses organes et ses

sens; enfin, le faroniier au seul métier de vivre, loin des col-

lèges, « élablissciMcnts risibles v. Aussi, pour se conformer à

son dogme fondamental, Rousseau devient-il gouverneur, et

non ju'écepteur. Il |irend un riche orphelin, d'intelligence

moyenne, le sauve des maux du bas âge par la simple hygiène,

et l'abandonne aux impressions des objets extérieurs, pendant

cette première épo(|ue de la vie où l'on « apprend à parler, à

manger, à marcher à peu près dans le même temps ». A l'issue

de l'enfance et durant la seconde période, qui se prolonge

jusqu'à douze ans, il dresse son élève sans raisonner avec lui,

par le frein « des obstacles jdiysiques ou des punitions qui nais-

sent des actions mêmes ». Au reste, pour le mieux maintenir

sous la contrainte de la nature, il ne lui suggère que le plus

tard ])Ossible des notions sur la }uopriété; il rejette les sciences

« qu'on paraît savoir quand on en sait les termes » ; supprime

les langues mortes, parce qu'on ne peut connaître deux langues
;

enseigne le dessin pour le bon emj)loi de la main, et la géomé-

trie comme un art do voir : il ne so propose de former, à l'aide
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(Ips seules iinpi-essittiis cxteriK's, (jii'iiin' raison seiisilixr. De

douze à (juirize ans, au contraii'e, le diseiplo ne s'(jc<'ii[)(' (jin'

(le connaissances utiles; il apprend el, au besoin, invenle l«s

sciences; il trouve la ^''Opraphie et la pliysicjur en contractant

l'habitude de s'oritMiter autour de sa maison; il a i[url([ues id«îes

de la récipro«|ue dépendance des hommes, non point par la

morale, mais par les arts niécaniijues, dont il ('tndie la hiriar-

chie, la solidarité et la technique en les prati([uaut lui-même.

Dès l'âge nubile, il voit commencer ses ndalions avec son

espèce, et se forme à l'amitié, à la pitié, à l'amour du peuple,

à la justice. C'est alors seulement qu'il découvre la Divinité. 11

s'arrête aux doctrines éloquemment exposées par le vicaire

savoyard sur Dieu, intelligent et bon, moteur du monde, rému-

nérateur et punisseur; il cesse aussi d'obéir à la nécessité ou à

l'utile, pour suivre la raison et le sentiment, et s'abandomie à

l'amour pur, qu'il cultive par l'entremise de livres agréables et

l'étude des langues des poètes, le grec, le latin et l'italien.

Il est ainsi arrivé à la veille du mariage : or Rousseau lui

prépare, pour épouse, une jeune fille qu'il a formée par une

méthode différente. A celle-ci il enseigne tout ce qui peut

accroître le charme et l'ordre du foyer : couture, dentelle,

dessin appliqué à la broderie, écriture, lecture, arithmétique,

chant, danse, musique, économie domestique, et même ce qu'il

refusait à Emile enfant, à savoir la morale et la religion, qu'elle

connaîtra par la pratique, et non par leurs principes philoso-

phiques. Sophie a donc une éducation toute relative à l'homme,

et c'est du mari qu'elle recevra le complément de sa culture

scientifique et littéraire. Mais Emile doit d'abord voyager pour

étudier les divers pays, leurs mœurs, leurs institutions, leurs

droits publics, afin de savoir à quelle contrée il se donnera

comme citoyen par un libre contrat. Cette élection d'une patrio

une fois faite, il devient époux et précepteur de sa femme.

C'est en s'inspirant sans doute des idées (|ue BuiTon avait

émises, dès 1749, sur le développement progressif de nos organes,

que Rousseau a proclamé une grande nouveauté : il a }»osé le

précepte de \éducation négative, qu'il ne faut pas prendre en touti»

rigueur, mais avec le sens dune subordination de nos méthodes

aux nécessités delà croissance physiologique. Dans son systèm»'.
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c'est rciiraiil qui conmiaiide, parce qu'il convient d'allciulre la

révélation de ses besoins mentaux ou moraux avant de lui

ajtjdi(|uer ini(> discipline théorique. Dés lors, le précepteur n'est

plus un liitcui', puisqu'il ne redresse point par coercition ni par

un(^ ('(Miiinuité de direction imprimée : c'est le maître socra-

tique qui j»rovoque l'éclosion des pensées. Rousseau a souhaité

de nous ramener vers cette condition d'originalité qui con-

siste à avoir daliord des impressions pour en tirer ensuite des

idées. Il s'éloigne de Rabelais, puissant cerveau qui amldtiou-

nait d'eng-loutir tout le connaissable, et il se rap[)roche de

Montaigne, qui savait sans étude et dont le savoir consistait

dans l'activité aisée de l'imagrination et de la mémoire. Avec

ce dernier, si peu auteur à bibliothèques, il déclare que la

grande aiîaire c'est de vivre, et que la jeunesse doit être une

préparation non point à l'étude ni à l'érudition, mais à la vie.

Au reste, il entend qu'Emile, étant né [(on, ne sache pas seule-

ment pratiquer de lui-même la vertu, mais encore inventer la

science et faire, en quehjues années, ce que l'humanité, avec

sa durée mille fois séculaire et ses millions de têtes, a eu tant

de peine à créer. Mais ici Rousseau est moins éducateur que

satirique: il picnd la contre-})artie de \ Encyclopédie, puisque

un enfant accomj)lit, en se jouant, le travail de tout le passé

et des collaborateurs de D'Alembert. Il est vrai qu'il réduit la

science à si peu de chose! Il l'allège de tout ce que contenaient

les manuscrits d'Alexandrie; il la borne à la connaissance qui

vient des org;anes et qui est contrôlée par eux, à celle qu'on

accpiiert avec l'œil, la main, l'odorat surtout.

Que d'intentions dans cette doctrine! Ainsi ce méditatif qui

était, plus que personne, travaillé ])ar des misères de décadence,

a été le porte-parole de la foule ouvrière, si insoucieuse de la

rêverie morldde; il a égaré une époque par ses livres et sou-

haité de préparer la paix et le bonheur de l'avenir en donnant

des titres de noblesse et de précellence au travail manuel, parce

qu<^ « ce qui n'est pas peuple est si jieu de chose que ce n'est

pas la peine de le compter ». Il semble avoir craint que son

élève ne lui ressemblât par l'amour de l'étude et de la vie aven-

tureuse, et par l'inaptitude à toute profession déterminée et

nommée. Il dévoile trop tard à son élève, pour l'en imprégner,
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ridr.'il culicMi |);ir lc> ^ r.iiiils ('l'iv aiiis. Or, 1 iHHiimc ne dcvinit

l»()iiil. loiit (•<> (luil (Iciil rire, s'il rTiiôrite pas «N-s meilleures

[lensées, comiiic de l;i vie de sos anrùlres. Le passé dcMneiirc

donc aussi indispeiisalde, pour réducation, que réducatcur lui-

même, et tous deux no inaïupient, en ap|)aronce, dans la péda-

gogie de Rousseau cpie [lar une contradiction. Sans doute il a

formé son disciple sur sa propre image. Emile s'élève, lui

aussi, sur les chemins, sans langues anciennes, gr;\ce aux

hasards de la promenade et au concours elTacé du gouverneur,

dont le seul rôle consiste à nu^ttre un peu d'ordre et de suite

dans les circonstances extérieures destinées à servir de leçons :

c'est un mélange du voulu, du nécessaire et du fortuit dans des

proportions telles que le maître paraisse être seulement le ser-

viteur des choses. Mais Emile n'a qu'un isolement fictif, et c'est

par une pure abstraction qu'il reste dans l'état de nature. S'il

est orphelin, il a auprès de lui ({uelqu'un qui lui tient lieu de

société, de famille, et résume la sagesse des siècles. Le pré-

cepteur, en etîet, représente l'humanité de tous les temps; il

connaît, lui, la double antiquité, nos auteurs des xvi'^ et

xvii** siècles, les philosophes anglais et français; il peut donner

le meilleur de son intelligence et de son àme fécondées par un

commerce de ses semblables comme peu de personne en ont eu.

Comment donc se faire une arme, contre la civilisation, d'une

pédagogie qui n'est possible que si le pédagogue est issu de

cette civilisation? De sorte que la difficulté n'est plus l'institu-

tion du disciple, mais la découverte de l'instituteur.

Rousseau aboutit à cet excès par l'extension de ses principes

,

et cette rigueur de conséquence, il l'a poursuivie dans toutes

les parties de sa pédagogie. Emile n'arrive à la morale que pro-

gressivement, non point selon la valeur absolue ni le rang hié-

rarchique de cette science, mais quand le comportent son âge

et sa croissance. Il est à lui-même centre et fin. Il se fait des

règles de conduite, lorsqu'il ressent les premières et vagues

émotions du besoin d'aimer, à la veille d'être époux et citoyen.

Ces règles, il les choisit, car, né bon, il ne peut se tromper,

<{u'il se dirige vers le juste ou vers le vrai. Au reste, il n'est

même pas forcé de penser pour se moraliser, puisqu'il a des

penchants « innés relatifs à son espèce », que « les actes de la
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(•oiisi'iciicc ne sont |ias des jugements mais des sentiments »,

<'t (|iie, enthousiasme pour la vertu, haine des méchants, remords

sont aussi universels que les idées d'équité et d'honnêteté. Cette

doctrine, très attaquahle en soi, ne l'est pas quant <à ses rapports

avec le système. Rousseau ne pouvait vouloir d'une morale

dérivée du savoir, puisque Emile lit peu et que son précepteur

déteste les livres. Le fatras des spéculations écarté, le disciple

n'a, pour être moral, qu'à écouter le cri de ses entrailles, à

décaper tout ce qu'il y a de primitif en lui. Mais si Rousseau

supprime les théories des autres, il maintient éneri^iquement

la sienne, et cherche une nouvelle justification de notre origi-

nelle bonté. C'est pour étayer tout son édifice qu'il ôte à la

raison le Jueement de nos actions. 11 prend pour règles de notre

conduite, au lieu de l'acte d'entendement qui la qualitle, les

penchants qui nous poussent ou nous arrêtent. Mais il nous

assigne ainsi pour modératrice la faculté la })lus mobile de

toutes, sans se soucier si elle n'a pas ses préjugés, ses aveugle-

ments, ses tiédeurs, ses paroxysmes. J'entends bien que, d'après

Jean-Jacques, le sentiment ne se trompe pas : mais c'est le

métaphysicien qui le dit. L'être humain devient alors double-

ment passif : il doit ses idées à ses sens, c'est-à-dire à une

nature éternelle et invariablement belle dans la fatalité de sa

magnificence; il est redevable de ses vertus à la pureté édé-

nesque de son àme, docile à un verbe divin qu'il lui suffit

d'entendre pour ne s'en écarter jamais. Tête et cœur, l'homme

ne relève plus de soi; il est la chose de ses organes, du plus

élémentaire et du plus compliqué. On nous affirme que cet

homme, enchaîné par deux ordres de nécessités, sera parfait.

Moi, je ne vois là qu'une spéculation qui, partant d'un a priori

indémontrable et, d'aifieurs, contraire à l'expérience, finit par

détruir(> l'activité du sens moral. J'aperçois même une disparate

«boquaiite, celle qui éclate entre l'intelligence d'Emile et sa

conscience. D'un côté, développement personnel et incessant

de l'esprit pai- la tension de toutes les facultés individuelles; de

l'autre, abandon de l'àme à ses portions innées et invariables,

et, de peur d'écart, assoupissement de l'énergie. Je trouve, avec

deux méthodes opposées, liberté ici, là déterminisme. A choisir

entre deux} théories, je préfère celle qui nous oblige de tirer la
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science de iioiis-inèines à celle ([iii nous l'ail <liei<lier le hicri

dans la sduniission à un ((inducteur surnatui(d, (|U(»i(jn(! inh'--

rieur; il me reste le rci;ret (jue Kousseau, (jiii le pouvait, n ait

pas formé le sentiment par la n^Mue culture que la pensée, et

n'ait pas reconnu dans la formali(ui de la moralité une dernière

application de rintelligence et de la v(d()Mté.

Le même mélanine démancipation et de contrainte se trouve

dans la religion d'Emile, encore «ju il 1 invente comme tout le

reste. Il se fait une métaphysi(|ue (juand il a assez perçu les

objets extérieurs pour avoir le d(''sir den analyser et lix(M- la

cause suprême. Il se passe de livres pour trouver Dieu, autant

que pour découvrir la vérité; il rencontre le grand Etre pai' le

progrès ordonné de ses idées, après que la nature» a parfait

l'éditice organique et satisfait aux instincts des facultés infé-

rieures; il s'élève vers le ciel quand il est moins forcé de songer

à soi et qu'il se répand vers les hommes. Je n'ai pas besoin de

dire que cette religion n'est ni subtile ni abstruse. Sous prétexte

que la meilleure « est infailliblement la plus claire », Rousseau

se tire de péril par la réserve dun véritable positiviste. Il

n'affranchit guère du scepticisme que deux propositions : la

volonté intelligente en Dieu, et, dans l'homme, la liberté. Le

point si controversé des rapports du tini et de l'infini, il le

supprime dédaigneusement : « Ce même monde est-il éternel ou

créé? Y a-t-il un principe unique des choses? Y en a-t-il deux

ou plusieurs? Et quelle est leur nature? Je n'en sais rien : et

que m'importe! » Pareillement, prétendre que le mal physique

« ne serait rien sans nos vices » n'est même pas, à force d'insuf-

fisance, un paradoxe; soutenir, d'autre part, que le mal moral

« est incontestablement notre ouvraiie », c'est trancher, en une

phrase, un des problèmes qui ont le plus occupé les penseurs-

Toute cette partie est d'un radicalisme simpliste, d'un éclec.

tisme dont la netteté tient à son jieu de ])rofondeur et à la

témérité des affirmations. C'est que Rousseau ne veut faire ici

ni de la philosophie ni de la théologie; il réunit seulement des

postulats capables de contenter les besoins religieux de l'àme,

et il les proclame avec résolution, pour que la critique n'es-

père point avoir |)ris<> sur eux. 11 arrête la curiosité inquiète de

la méditation, car. si les religions positives se relâchent quel-
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([ucfois (lo iiiaiiilcs <'xijj;eiices de leur do^inalique, lui ne peut

rien eéilor de sou programme sans anéantir la conscience, la

vie future ou Dieu, c'est-à-dire tout le spiritualisme rationaliste.

Mais ce qu'il a pensé avec tant d'indépendance, il l'impose à

son élève; encore que législateur profane, il est, en un sens,

tout aussi intolérant que Calvin. Il prêche à la fois la liberté

dCxamen <'l l'asservissement à son système : il est exclusif en

attendant qu'il devienne unitaire et centralisateur avec le Contrat

social. Au fond, il reste une manière de protestant qui a réformé

le protestantisme, comme celui-ci le catholicisme, et qui a fait

économie de surnaturel sur tous les deux, mais se tient d'autant

plus permanent à son credo qu'il l'a plus circonscrit.

Et celte théodicée a une importance considérable : non seule-

ment il ne l'a jamais modifiée, lui qui s'est corrigé sans cesse,

mais c'est par elle qu'il se distingue le plus des écrivains de son

temps. Plusieurs tendances de son œuvre, en etVet, prouvent

qu'il fut aussi hardi que Locke et les encyclopédistes, puisque

\ Emile n'est autre chose qu'un traité de l'éducation de l'homme

par les sens. L'enfant, al)strait de la famille et de la société, réa-

lise l'hypothèse de la statue de Condillac, mais c'est une statue

animée. Nous avons ici le sensualisme pur, et l'influence de

cette première institution est telle qu'elle remplit tout l'esprit

et crée tout Ihomme. Rousseau a donc profité, plus que per-

sonne, des recherches et des conquêtes de la science à son

époque; on est même en droit d'affirmer (jue, sans les philo-

sophes qu'il combat, son livre n'aurait pas été possible. La

seule dilïérence capitale entre eux et lui, c'est qu'il a cru la

commune entreprise de renversement achevée, quand elle se

continuait, et que la peur des ruines l'a saisi. Il reconstruit,

mais avec des décombres seulement, ou, du moins, avec des

matériaux irréguliers. éi)ars, sans dessin ni forme d'adaptation,

pour mieux réaliser son propre plan. Et l'on a Suivi ce spécu-

latif, parce (|u'il avait foi dans la vie et dans l'être Immain, et

qu'il allait donner les moyens de recréer les consciences et les

sociétés, d'après la méthode des sensualistes et avec le libre

examen de Descartes, mais sans les licences métaphysiques des

uns, ni surtout les doctrines scientifiques de l'autre.

Aussi \ Emile est-il moins un roman pédagogique qu'un essai
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de reloiih' du corps social |iii> dans >rs |diis mallcaldos (''l*''-

ineiits, dans les nouveau-nés (jui srroni un jour lionnncs el

citoyens. Rousseau corrige tout à côh'- el à cause de lenfanl : il

réforme la mère, qu'il oldiiie dallailer elle-même son (ils; il

réforme l'époux el le père qu'il conlraint à devenir précepleur;

il réforme le passé en énuini'-iaiit !•> rlTols Jéjtravaleurs de

l'inégralité et en reprenant Ihisloire, aussi hardiment que Vol-

taire, du |>oint de vue plébéien; il réforme la littérature et la

science, auxquelles il demandr t\{' fournir des notions de justice

et de m(U"ale el davoii' une \ettu t'ducalive. Et c'est par où sa

pédagog-ie n'est jtoinl scolaire, puisqu'elle s'empare du disciple

dès le premier vajiissement. et nc^ s'arrête (|u'au lendemain du

mariage, quand le mari doit sestimer élevé, n'ayant [)lus qu'un

seul devoir à remplii-, celui d'engendrer à son tour.

Car Rousseau a préparé une femme pour Emile, c'est Sophie.

11 ne l'a point choisie exceptionnelle par la beauté, l'àme ou

l'esprit, et ne l'a point rendue savante. Il lui donne une éduca-

tion toute moyenne, et sa théorie a, par là même, une lointaine

portée. Aussi Sophie touche-t-elle plus peut-être à l'idéal de son

sexe qu'Emile à celui du sien, parce que Rousseau, en traçant

cette image, a moins obéi à l'esprit de système. 11 a mal esquissé

son propre portrait dans Emile, car il se comprenait insuffisam-

ment, s'adm irait en ses portions défectueuses ou douteuses, et

se tenait trop jjour un raccourci de Thumanité. Mais il a peint

Sophie sur le modèle de la femme t(dle qu'il la vue, ou imaginée,

ou adorée, dans M"'^ dTloudetot. sans les illusions de lamour-

propre ni les écarts du paradoxe ou de Ihostilité philosophique.

Aussi bien ne saurait-elle, dans la penséi' même du théoricien,

rester au-dessous d'Emile, puisqu'il la dresse pour en être la

« gouverneuse ». Elle possédera ce qui peut influer sur un mari

peu lettré, laborieux, raisonnable, à savoir la grâce, la puissance

de rasséréner, l'entente de l'ordre domestique, l'action du dis-

ciple sur le maître qu'il ne faudrait pas croire inférieure à celle

du maître sur le disciple. Mais on doit confesser qu'elle bornera

peut-être trop sa fonction à son art de plaire. Il lui manque,

comme à Emile, du leste, ce qu'eût trouvé un homme qui aurait

cherché, dans l'union conjugale, l'inlimilé jiarfaite des âmes.

Rousseau ne s'est pas complété par cette épreuve: c'est pour-
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quoi il a siirloLil iilt'ali.sé raiiKinte, et Sophie trompera l^inile.

Cet éducateur n'a créé que des héroïnes qui sont séduites avant

h^ luariaiie, ou succoinhent après : il a compris les devoirs de

la mère, il a Iroj» ;il(éré hi pureté de Tépouse.

Tel est ce r(Mu;ui de pédai^oiiie, dont il est plus facile d'es-

sayer la critique que (\o définir l'entièie portée. Tout ce qui

concerne le soin dès premières années reste à la fois ingénieux

et vrai, sans rien d'excessif ni de chagrin, car ici le mérite du

précepteur consiste dans une intelligente collahoration avec la

nature, cette souveraine maîtresse et éducatrice. La grande nou-

veauté de VÉmile, c'est le respect de l'enfance. Si Rousseau ne

peut nous délivrer de la loi du travail, ni de la spécialisation

des travaill(Mirs; s'il ne peut faire que l'homme soit ici-bas pour

le seul bonheur de la vie, du moins aura-t-il éloquemment con-

seillé d'accorder à l'enfant le droit de vivre sans autre fatigue

que la croissance. Il est même possible d'appliquei- à l'éducation

collective l'inspiration générale de YE)nife, l'idée maîtresse qui

valait ATaiment qu'un tel ouvrage fût écrit, savoir : n'anticiper

point, dans la marche des études, sur la progression des organes

etdes goûts qu'ils pi-ovocjueni ; fortilîej" la réflexion plutôt (pi'am-

plifier la mémoiie; donner une activité spontanée et indépen-

dante à l'intelligence; inspirer l'amour, non la peur des recher-

ches personnelles; enseigner par tous les sens, s'il est possible,

et non point seulement par la vue abstraite du jugement; faire

visiter et toucher les choses; se garder de la métaphysique pré-

maturée, etc. Yoilà par où VÉmile reste la plus fi-ançaise, la

plus suggestive des œuvres de Rousseau. Si l'écrivain n'a pas

exactement suivi son précepte de l'éducation négative, du moins

en a-t-il trouvé <les développements très variés et s'y attache-t-il

dans toutes les branches du savoir. Il a même rendi! féconde en

heureuses trouvailles sa donnée de notre fondamentale pureté.

Certes, il ne redonne pas l'Eden, et son élève n'est pas un Adam
du y.wn" siècb", mais (-'(^st une tète assez forte pour supporter le

poids de la nu''ditation. La volonté dans Dieu, la liberté dans

l'homme, c'est-à-dire la volonté partout, voilà ce qu'il découvre

au fond de sa philoso|»hie. Il a reconnu ainsi la toute-puissance

de I individu di\in ou liinnain, et voulu, plus (pie ])ersoune à

son époque, l'affranchissement de lètre nuirai.



I)!'S niSCOI'HS A LA. FUITE 28".

l)"(»ù I"(»ii \<»il (|uc V Emile csl la iiicillcurc rôfuliilion des |>riii-

ripcs contenus dans les jMTinifrs iJoicourti. Adversaire dos

scionces, Jean-Jacquos fait inaiiileiiant non pas aftprendrc, mais

deviner à son élèvo la p^éométrie, la physique, etc.; admirateur

de Sparle el d(^ Rome, il proscril r(''liide du grec et du laliii. Là,

il (|ualifiai( riiomnu' (jui pense d' « animal dépravé »; ici, il

rt)l)lii^e de [)enser assez profondément et constamment pour

trouver à lui seul tout ce qui est de Ftmmanité, tout ce qui est

de Dieu. Après avoii' «lit (|ue le coniMe du bonheur était la tor-

peur de l'esprit, il finit pai- nous montrer que le tout et la

noblesse de l'homme sont dans une suractivité, une puissance

quasi divine de ce même esprit. Surtout il a|)plique celle loi uni-

verselle d'après laquelle le |)erfecti()nnemciil des individus est

proportionnel à leurs elTorts. 11 impose à son disciple une cul-

ture intensive entre toutes, je veux dire la méthode de dévelo{)pe-

mentpar soi-même, sous le contrôle bienveillant mais sans l'aide

incessante du précepteur. Emile, grâce à cette discipline, accroît

prodigieusement ses facultés, et se constitue une personnalité

vigoureuse : Jean-Jacques a tout mis en œuvre afin de le tirer

hors de la foule, au lieu de l'y confondre pour le bonheur de

l'état de nature et l'uniformité générale. Il lui a fourni les moyens

de créer l'énergie et les talents, ce qui est précisément la plus

active cause d'inégalité dans le monde.

Le « Contrat social ». — h'Emile avait formé l'enfant et

le mari; le Conlrul social inspire l'homme devenu citoyen. Ce

dernier ouvrage traite, dans le premier livre, des origines et des

conditions de la société; dans le second, du souverain, des

actes de souveraineté ou lois, du législateur qui les porte, du

peuple qui les re(;oit, et des divers systèmes de législation; dans

le troisième, des constitutions et de leurs principes, de l'exercice

de la souveraineté et de l'établissement du gouvernement ; dans

le quatrième et dernier, des formes sous lesquelles s'exerce la

volonté générale (sulTrages, élections, comices), des magistra-

tures (tribunal, dictature), qui font « une liaison entre le prince

et le peuple », enfin de la religion civile C'est donc une théorie

du droit social et de toutes les institutions qu'il légitime, ou

plutôt c'est la théorie de l'état social succédant à l'état de nature.

Cette succession a-t-elle eu lieu réellement? et à quelle époque?
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Koiisscau iK' le rrcliciclu» |>iis, irétani |)oiiil historien, mais il

nous moiilrc, en |)hik)so|ilic, comment la transition a pu et «lu

se jTroduirc. Tout se (lasse, en elTet, comme si jadis les hommes,

his «l'une «liss«Mnination et «l'une indépendance absolues qui les

Faisaient p«''rir vi«Mimes de l«^ur impn'voyance et de mutuelles

alla(|ues, s'«''lai<Mit un j«)ur réunis pour s<î garantir, par un

pact«> «onnnun, la lran«]uille jouissance de leur vie, de leur

travail, «les jtortions de terre sur lesquelles s'exer<]ait ce tra-

vail, etc.; pour convenir, en même temps, que le pacte, une

fois l'atifié par le consentement unanime des contractants, serait

«lésormais le fondement du droit puhlic et qu'ensuite toutes

applications en seraient d«''cidées à la simple pluralité des

su 11rages.

Rousseau a emprunté à Lock«', qui, du r«;ste, la tenait de l'Al-

lemand Althusen, cette idée d'un contrat, mais il s'en est emparé

volontiers, parce qu'il a cru donner, par là, une sorte de réalité

à son rêve de l'état de nature. En quoi il s'est manifestement

trompé. Le contrat social ne ])eut être un accident historique

sans précédent, ni avoir transfiguré l'humanité : ou bien les

hommes se sont ni«>ntrés un beau j<»ur «-e «j[ue les a rendus le

pacte et celui-ci a une origine historique qui aurait dû être

signalée et «latée, ou ils ont toujours été tels et le contractant

n'est que l'homme primitif peu à peu transformé. Or, cette

dernière conjecture a pour elle de n'exiger ni soudaine inter-

ru|)tion du cours des choses, ni merveilleux; et Rousseau s'y

serait tenu, s'il avait pu <1«\jà, sans crainte d'apostasie philo-

s«)phiqu«', dé«larer, comme il le lit plus tard «lans un manuscrit

«|ui est à Genève, <|ue l'état «le nature, cause d'isolement et

«l'égoïsme, aurait été contraire à la cultur«* de l'entendement,

«le la bonté, de la moralité, et nous aurait empêchés de goûter

« le plus délicieux sentiment de l'àme qui est l'amour de la

vérité ». C'est qu'en effet le pacte social est naturel et non pas

conventionnel, parce «pi'il provient du désir, universel parmi les

humains, «l'échapper aux maux dont ils souffrent. La nature

lournit l'instinct de so«'iabilité, celui de la famille et celui de la

cons<'rvati«)n, afin que le besoin «le sécurité soit employé à la

consécrati«)n «h- Tordre. C'est en ce sens qu'elle peut être dite

1 inspiral ri««' «lu pacte et «lu droit, puisqu'elle «Mitre pour moitié
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dans la coiistiliitioii «le la sociT'Ii'- jmt riin|ior-taiic('. «les iiioKiIrs

(jii'clle lui (loiiiic (•(Uiinic moyens ih; ihirt'c.

L'hvpothèso (le létat conlractiK'l a "loue te ih-laiil (jii'olle

renonco à (lélu'onilItM- nos origines; mais, outre «jn'elle est

contraire au mytln^ iul"oi"m<' (jue l'écrivain lui-mcunc; a n^jet»'-

touchant le berceau de n(»lre espèce, elle fournil la meilleure

explication du droit civil et |tolilifjue. Le droit est vraiment,

comme le dit Jean-Jac(|ues. social et non pas naturel, puis(|u'il

substituée l'état de nature (jui désole les rè<;nes inférieurs, cotte

émulation pacifique des V( doutés (jui est ra})anage du rèj^ne

humain. Il n'a pas précédé la société; il est [dulot né avec elle;

il a été progressivement entrevu comme résultant du jeu «'t

des conditions des groupements élémentaires, et le peu qu'on

en appliquait instinctivement a fait deviner celui, étendu t»t

précis, vers lequel on marche avec réflexion. Le droit ren-

ferme donc une im[dicite protestation contre ce «jui est; il

n'est pas un terme nécessaire, mais une déviation dans l'évolu-

tion du monde; la nature Fa suggéré, comme les maux pro-

voquent l'idée des remèdes, mais elle ne peut le fonder, puiscjue,

par ses mœurs et ses lois propres, elle le viole et l'exclut.

La conséquence de cette définition c'est que le dioit, même
dans sa plus haute signification, vient du souverain, lequelja des

préjugés, des aveuglements, aperçoit imparfaitement un idéal,

s'amende ou se déjirave et surtout se ti'ansforme. Rouss<^au

s'accorde, sur ce point, avec tous les penseurs (|ui ont dominé le

xviii® siècle, notamment avec Hobbes et Spinosa. 11 donne aussi

la main à Voltaire et à Helvétius, pour lesquels la vei'tu et le

vice ne sont jamais que ce qui est utile ou nuisible à la société.

Il est donc, dans un de ses principaux ou\Ta«es, tout à fait

imbu de l'esprit des encyclopédistes, et, s'il ne va pas aussi loin

([ue d'Holbach, ce nr junit être que timidité ou inconséquence

de dogmatisant. Il ne mêle à ses principes aucun postulat reli-

gieux, philosopliique ou simplement moral : il fait la théorie

de l'Etat laïque, où h^ droit n'est plus C(»nsacré, mais réellement

créé par le consentement des individus. Et cette opinion ne

mancjue pas de grandeur. Les instincts de prévoyance et de

pitié qui ont permis aux hommes de sentir l'insuffisance le

l'ordre physique de l'univers, que l'espèce animale ne sent pas
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ou se trouve incajiable de corriger, nous sont garants que le

droit ainsi fondé ira sans cesse s'épurant, qu'il aura la flexibilité

nécessaire }»our incarner une idée de plus en plus adéquate de

justice et de douceur, et que les limites de cette perfection seront

celles de Tànic et de l'entendement humains.

Rousseau a donc trouvé une assez large base du droit. Mais il

a oublié que les contractants n'auraient pas eu l'idée de la loi

dans le pacte, s'ils n'y en avaient pas apporté le })ressentiment;

que l'homme est un être ayant des besoins de moralité, pro-

priété, égalité, liberté, et qu'il entre dans l'état social, parce

qu'il ne trouve j»as la satisfaction de ces besoins dans l'état de

nature. Rousseau en arrive à fon(bM' les sauveg'ardes de l'ég-a-

lité et de hi liberté sur les délibérations du souverain; il n'a pas

distingué les lois positives de lois plus hautes et plus larges,

dont celles-ci ne devraient être que l'émanation. 11 ne rattache

pas la loi aux ressorts essentiels de la nature humaine, qui ont

comme la fatalité des j)hénomènes physiques, et c'est pour cela

qu'il rencontre, non point l'éternel ou l'universel, mais le

particulier et le transitoire dans les mœurs sociales; il substitue

à l'hérédité de sentiments immuables je ne sais quoi d'artificiel

dans les habitudes de notre âme et de notre vie, et jusque dans

la constitution de la société. Ainsi il avance que « la famille

elle-même ne se maintient que par convention ». N'est-ce point

là une méconnaissance des instincts créateurs et conservateurs

de notre espèce, et un ressouvenir de cet état de- nature où

l'homme ignorait à la fois son épouse et ses enfants?

N'y a-t-il pas le même mépris de nos plus authentiques pen-

chants au fond de sa théorie de la propriété, dans laquelle il voit

plutôt une prohibition et une défense contre l'individu, car

« l'acte jiositif qui le rend })ropriétaire de quelque bien l'exclut

de tout le reste »? Si la propriété, loin de tenir à la personne,

est postéiieurc! au pacte, elle est donc révocable, modifiable à

l'iiih'ni d'un pays à l'autre, comme de l'un à l'autre souverain,

parce que le droit se réduit à un acte de notre volonté, au

lieu d'être un ])rincipe de notre raison. Rousseau ne le démontre

que trop en réglementant la propriété avec l'esprit de la liberté
;

il la grève d'impùls (jui vont jusqu'à la suppression de tout le

superflu; il prépare cette école de réformateurs qui, depuis
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Brissot (le Wanvillc, Saiiit-Just, Babeuf, demandent dos mesures

pour la spoliation des riches ou l'enrichissement des pauvres
;

il confond le désir révolutionnaire de l'égalité de richesse avec

la notion éthique de l'égalité devant la loi.

Si nous passons maintenant au droit politique, nous voyons

que Rousseau le fait créer, comme le droit civil, par la multi-

tude, qui se prononce à la pluralité des suffrages. Il déclare la

nation souveraine absolue : « Les dépositaires de la puissance

executive ne sont point les maîtres du peuple, mais ses offi-

ciers... Il peut les établir et les destituer quand il lui plaît. »

Le peuple a bien droit de se défier de ses officiers, puisqu'il

est en garde contre ses propres représentants : « Le pouvoir

peut bien se transmettre, mais non pas la volonté ». C'est pour-

quoi les députés ont un mandat impératif; ils sont de simples

commissionnaires qui ne peuvent pas s'inspirer d'eux-mêmes

ni de leur sagesse, suivant les circonstances où ils sont appelés

à voter, mais montrent toujours une subordination passive aux

termes de leurs cahiers. C'est, par là môme, l'annihilation des

assemblées et la prédominance des électeurs, quelque éloignés

qu'ils soient du siège des délibérations. Rousseau le dit formel-

lement : « Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée

est nulle; ce n'est point une loi ». La théorie préfère ainsi les

institutions d'Athènes ou de Rome, avec l'autorité centralisée

sur une place publique, Pnyx ou Forum, où les citoyens étaient

assemblés; elle admire surtout leur équivalent moderne, Genève

avec son référendum; elle condamne les capitales, foyers de

civilisations corrompues, déjà fort attaquées par les philo-

sophes du xvur siècle; elle incline vers les petites villes ou les

campagnes, qui gardent quelque chose de l'innocence primi-

tive, et sont une sorte d'étape entre la dispersion des sauvages

et l'énorme tassement des Londoniens ou des Parisiens; elle

fonde simplement une association de gens qui se connaissent

comme habitant le même sol : ce sera l'état civil à plusieurs,

ou plutôt un commencement de fédération s'interdisant l'unité

politique.

La loi n'étant donc que l'exercice de la volonté générale,

et celle-ci pouvant être mauvaise aussi bien que bonne, les

principes de Rousseau justifient tous les attentats à la liberté :

lIlSTOlnE DE LA LANGUE. VI. 1"
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(»ii (Ml ;i iiiic (Iciiiière preuve dans la niaiiirre (ioiit il (-omprencl

It' rôle public de la religion. Comme raulorité de TEglise catho-

lique, qui a sa tète à Rome, ne procède pas d'une convention

ni du consentement des fidèles, mais est de droit divin, quand

la loi est de di'oit humain et démocratique, il n'a pas cherché à

juxtaposer, dans un même Etat, ces deux éléments inconcilia-

bles. Toutefois, désireux d'utiliser la force qui nous attire vers

le surnaturel, et fidèle aussi à son axiome fondamental, il fait le

peuple prêtre, comme il l'avait fait di])lomate et lég'islateur. Il

imag-ine alors un credo i)hilosophique qui commande la foi en

Dieu, à l'immatérialité de l'àmc, à. la vie future. Le culte inté-

rieur se prête trop à la variété des pratiques individuelles, et

peut devenir une cause de désagrégation nationale; au contraire,

la religion laïcisée, bornée aux simples dogmes de la religion

naturelle, reste collective; elle réunit les hommes par des formes

toutes conventionnelles de piété, des rites extérieurs qui cen-

tralisent, uniformisent les manifestations des croyances et met-

tent, dans l'expansion des âmes, la même unité que dans les

divers services de l'Etat : c'est une simple institution de police.

Et l'on est tenu de se conformer à la loi religieuse comme à la

loi politique, car il y a « une profession de foi purement civile

dont il appartient au souverain de flxer les articles, non pas

précisément comme dogmes de religion, mais comme senti-

ments de sociabilité sans lesquels il est impossible d'être bon

citoyen ou sujet fidèle... Que si quelqu'un, après av.oir reconnu

publiquement ces mômes dogmes, se conduit comme ne les

croyant pas, qu'il soit puni de mort : il a commis le plus

grand des crimes, il a menti devant la loi. » On ne sait vrai-

ment ce qui nous doit le plus surprendre ici, la rigueur du logi-

cien ou l'inconséquence du philosophe. Rousseau attribue à

l'Etat la place et la puissance de Dieu : protestant, il con-

damne la liberté d'examen ; auteur de la profession de foi

du vicaire savoyard, il interdit toute exploi-ation pei-sduiielle

de l'absolu; il immobilise le sentiment de l'iulini dans un caté-

chisme pul)lic et dans une critique fixée par règlements offi-

ciels.

Voilà la substance du Contrat social, qui retourne le point de

vue du Discours sur rinéyalité. L'écrivain ne ])résente plus la
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sociabilité et la société comme causes de la corruption univer-

selle; il tire, au contraire, d'un rapprochement et d'une en(eiite

entre les humains, la moralité, la lijjerté, l'éj^Mlité, le droit de

propriété, tout ce (jui les relève, les ordonne et les pacilie.

Encore moins soutient-il que l'inég^alité est d'institution divine.

Au lieu d'une forme réaliste et barbare du mythe de l'âge d'or

dans le paradis, nous possédons maintenant un symbole d'une

sorte de rachat de l'homme par lui-même, au moyen du pacte.

La seule tendance commune au Discours sur l inérjalilé et au

Contrat social c'est l'individualisme. Dans le premier ouvrage,

l'individu vit isolé, sans Dieu, ni maître, ni passions qu'éphé-

mères et hasardeuses, ni famille, ni amis, ni langage autre que

quelques cris inarticulés; dans le second, cet animal s'est appri-

voisé, mais il n'abdique rien de sa puissance : il crée le droit

civil et politique par un accord avec d'autres hommes indé-

pendants comme lui ; il croit à un Dieu auquel il reste fidèle,

parce qu'il a eu toute liberté de le nier; il n'est lié à sa famille

que par une convention personnelle et révocable à tous instants;

il détient une souveraineté inaliénable et indélégable; il destitue

le gouvernement à son bon plaisir; il sort même de l'état social,

s'il en est las; partout il exploite les avantages du contrat

autant que le lui permettent ses obligations envers les autres

contractants; il ramène même à soi la nature entière pour en

jouir, parce que sa propre jouissance ne gêne en rien celle

des autres. Rousseau aboutit donc, en opposition avec ses pre-

mières tendances, à l'accroissement de la volonté; et, par là,

il se conforme à l'ordre général du monde, qui est le règne de

la force, physique ou morale.

///. — De la fuite à la moî't.

Nombreux changements de résidence. — Il avait com-

mencé le Contrat social dès no9, aussitôt après avoir achevé

VHéloïse. Il habitait alors provisoirement, pendant qu'on répa-

rait le donjon de Mont-Louis, un petit château du parc de

Montmorency appartenant au maréchal de Luxembourg. La
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réparation finie, il disposait de deux bâtiments, dont l'un, celui

de plaisance, paraissant environné d'eau, ressemblait, au milieu

d'un site pittoresque, à « une île enchantée »; il se trouvait

ainsi « le particulier de l'Europe le mieux et le plus agréa-

blement logé ». D'ailleurs, voisin et souvent commensal du

maréchal et de la maréchale, qui étaient d'assez noble race et

d'assez crrand sens pour condescendre aux familiarités d'un

homme de génie; assuré du bien-être grâce au produit de ses

œuvres; recherché et visité des plus hauts personnages; sou-

lagé même de ses idées noires qui ne se trahissaient plus que

par des bizarreries de conversation et de correspondance, il

pouvait espérer jouir, pendant quelques années calmes, de la

vie et de sa pensée. Mais ce qui avait contribué à faire le

succès de ses productions, à savoir la netteté d'un esprit qui

allait sans ménagements jusqu'à l'extrême rigueur de ses prin-

cipes, fut aussi ce qui le perdit. Il est juste d'ajouter qu'on

eut pour lui des sévérités qu'on avait épargnées à d'autres,

malgré de pires audaces, et que l'injustice dont on frappa le

penseur, eut un décisif contre-coup sur le malade, qui put dès

lors, avec quelque apparence de raison, croire à la réalité d'une

persécution.

ISEmile, en effet, était publié en France par Duchesne,

alors que Rousseau avait projeté de le faire paraître en Hol-

lande, parce qu'il comprenait que, malgré la bienveillance de

M. de Malesherbes, la censure n'en pouvait permettre l'impres-

sion à Paris sans d'importants changements. « Jamais ouvrage,

disent les Confessions, n'eut de si grands éloges particuliers,

ni si peu d'approbation publique » : il parut à la foule des

lecteurs, comme à D'Alembert, décider delà supériorité de Rous-

seau, mais on l'admira sans en vouloir faire ni signer ouverte-

tement l'apologie, tant on craignait de paraître approuver des

nouveautés aussi hardies que la profession de foi du vicaire

savoyard. L'auteur eut donc pour lui les têtes qui méditent,

foule peu nombreuse et peu portée à l'enthousiasme : c'est ce qui

donna sans doute au Parlement, alors engagé dans sa guerre

contre les Jésuites, l'idée de justifier son orthodoxie religieuse

compromise peut-être par sa politique, et, après avoir marqué

tant d'indifférence pour les attaques du Contrat social contre le
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droit divin des rois, de protéger Dieu en décrétant Rousseau de

prise de corps. Mais la sentence ne fut exécutée que lorscjue

toutes les précautions eurent été combinées pour que le

condamné n'en fût pas victime. Averti la veille du décret, le

8 juin 1"62, Rousseau quitta Montmorency et les hôtes dont

ralTeclion autant que le crédit avaient été impuissants à le

défendre, et il se dirigea vers la Suisse. « Ici commence, nous

dit-il, l'œuvre de ténèbres dans lequel, depuis huit ans, je me

trouve enseveli; sans que, de quelque façon que je m'y sois pu

prendre, il m'ait été possible d'en percer l'eirrayante obscurité. »

Ici commencent, dirai-je [dutôt, les atteintes certaines du mal

qui devait rendre ses malheurs aussi célèbres que ses livres,

et le pousser sur toutes les routes à la poursuite d'une paix

introuvable, puisqu'il ne l'avait pas en lui-même. Convaincu

quil mérite des statues pour avoir tenté de moraliser le genre

humain, il ne s'explique ni le décret de prise de corps, ni

les broiements de VÈmiJe qui sont ordonnés d'abord à Paris,

puis à Genève par imitation d'intolérance. Il croit donc qu'on

en veut à sa personne et non à ses écrits; il rapproche ces

persécutions des incompatibilités d'humeur qui l'ont séparé

des encyclopédistes, et, son affection cérébrale aidant, il voit

s'organiser autour de lui des conspirations. Il cherche alors

refuge un peu partout. D'abord il obtient du roi de Prusse la

permission de résider à Motiers-Travers, où il trouve quelque

allégement à ses infortunes dans l'amitié de Georges Keith,

maréchal héréditaire d'Ecosse : il v demeure deux ans et demi,

troublé par des menaces d'excommunication du consistoire

protestant, ou par les petites tracasseries qu'excite la singu-

larité de son costume d'Arménien, et enfin chassé par l'astuce

de Thérèse, qui, lasse du séjour, organise contre lui, pour

l'effrayer, le simulacre d'une agression nocturne. II passe

ensuite quelques mois heureux au milieu du lac de Bienne,

dans l'île de Saint-Pierre, dont il nous a laissé une si ravissante

description, mais il en est bientôt expulsé par l'ordre du gour

vernement de Berne. Dès lors, persuadé plus que jamais qu'il y

a une coalition d'intrigues contre lui, il traverse Paris (fin 1765)

et va en Angleterre, à Wootton, où l'attirent les promesses et

lamitié de Hume. Amitié bien courte et bien orageuse, puisque
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Rousseau, d'ailleurs assombri par « les accès de mélancolie et

de spleen auxquels il est sujet », a des démêlés retentissants

avec riiistorien anglais, qu'il accuse de faire cause commune

avec ses ennemis, et quitte l'Angleterre où il n'a séjourné que

six mois. Arrivé en France en mai 1707, il y reçoit, en maints

endroits, un chaleureux accueil, sur lequel l'autorité ferme

les yeux, et reste un an, sous le nom de Renou, à Trye (de

juin 17G7 à août 1708), près de Gisors, dans un cluiteau que lui

offre le prince de Conti. Mais, toujours poussé par une inquié-

tude croissante, il s'élablit non loin de Grenoble, à Bourgoin,

où il épouse Thérèse, puis à Monguin, et enfin, malgré ses

anciennes préventions contre le séjour des grandes villes et ses

solennelles professions de vertu, il se fixe de nouveau à Paris

(juillet 1770), où il retrouve ses amis, ses occupations, sa gloire,

et demeure huit ans, jusqu'en mai 1778, à la veille de sa mort.

Lettres polémiques. — Cette période de son existence,

à la juger de loin par les péripéties d'une sorte de vagabondage

à travers l'Europe et surtout par le récit des Confessions, paraît

très troublée, mais, examinée de près avec quelque critique,

elle offre bien des intervalles de repos, la sécurité de plusieurs

résidences, l'aisance provenant de revenus de librairie, plus de

sympathies, de santé et de bonheur que n'en avoue l'écrivain,

et, entre les accès de son mal, toute la lucidité et toute la puis-

sance du génie. Aussi les œuvres, et même les œuvres maî-

tresses, se pressent-elles durant cette époque et jusqu'à la fin;

seulement, comme il faut s'y attendre, puisque le malheureux

découvre partout des ennefnis, réels ou supposés, elles con-

tiennent surtout son apologie. Telle est, en 1703, cette éloquente

Lettre à Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, qui avait

fait un mandement pour condamner VEmile « comme contenant

une doctrine abominable, propre à renverser la loi naturelle et

à détruire les fondements de la relicion chrétienne ». Dans cette

lettre, Rousseau défend surtout la profession de foi de son

vicaire savoyard, où il reconnaît deux parties : la première

« est destinée à combattre le moderne matérialisme, à établir

l'existence de Dieu et la religion naturelle avec toute la force

dont l'auteur est capable » ; la seconde « propose des doutes et

des difficultés sur les révélations en général, donnant pourtant



DK LA Kl ITE A LA MOUT 20:-i

à la iiùli'(? su véiil.ibK; icrliludo daii.s la |nirfl('', l.i saiiilch' dr

sa doclriiu', cl dans la sublimité («lutc divine île ("(diii (|iii en

lui lauleiH' ». ]*assai:('S .siiiniliciliis |)()nr cl.isser Koussean

|iarnii ses contem[t(H'ains : il est clirélieii et i'esj)e(tui'ux même
à l'égard des invraisemhlancos qu'il i-oprorhe à la Hévélalitjii,

tandis que les encyclopédistes ne sont ni lini ni l'autre. Il a

prisée ({u'onl de comniun loules les religions, poni' en l'ornier,

avec quelques dogmes, une supérieure aux églises particulières

et divisées, théologique à la fois et positive, sorte de théisme

d'érutlition, mais imprégné de l'esprit évangélique, et j)rétendanl

concilier la lihre pensée avec la Bihle.

Les Letlres écrites de la Mo7ilagne, publiées en ilBi, pour

soutenir le parti des citoyens et des bourgeois (jui désa|)pr(ju-

vaient, à Genève, la transgression des lois dans le décret lancé

contre Rousseau, ont, au début, le même caractère et traitent le

même sujet que la Lettre à M. de Beanmont. L'écrivain prétend

avoir voulu laisser le christianisme « dans son véritable esprit »
;

il l'a réduit au credo de la religion naturelle, a donné le pas à

la morale qui rapproche sur la théologie qui sépare, et, pour

cette œuvre, s'il a encouru les condamnations des hommes, il

compte sur la reconnaissance de Dieu, auquel il pourra dire, en

parlant du livre qui lui a valu l'exil hors de France : « Daigne

juger dans ta clémence un homme faible; j'ai fait le mal sur la

terre, mais j'ai publié cet écrit ». Il est donc accusé d'irréli-

gion pour avoir cru comme le clergé de sa patrie, et l'avoir

présenté, sans le désigner, « en exemple aux autres théolo-

giens » ; il est décrété, parce qu'il a essayé de redonner le sens

religieux à un siècle incrédule. Enfin, comme si cette impu-

tation d'impiété ne suffisait pas, on l'accuse encore d'avoir,

dans le Contrat social, atlaqué tous les gouvernements, lui qui

a préféré à tout aulre celui de son pays. Ainsi on lui tourne à

crime ce qui fait son orgueil de réformé et de citoyen. Et il

insiste sur cette contradiction avec une irrésistible puissance

d'argumentation et d'ironie; il montre même que l'on a violé la

constitution de Genève et porté atteinte aux privilèges et fonc-

tions des pouvoirs de l'Etat, pour arriver à ce risible résultat

d'une ville entière qui signale à l'Europe un aveugle esprit d'in-

consé<juence et de persécution contre un de ses propres enfants.
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Les « Confessions ». — Jusqu'ici Rousseau avait môle son

intérêt personnel à de graves sujets, mais sa personne, ses

malheurs mômes disparaissaient dans l'ampleur des débats sou-

levés. Il va maintenant, dans ses Confessions, qui furent écrites

de nCl à 1771, mais ne parurent qu'en 1781 et 1788, se

défendre lui-môme et sa vie. Car c'est bien une apologie encore

que ces attachants mémoires : il a voulu imposer aux autres le

sentiment de sa supériorité morale ainsi que de son génie, faire

son propre portrait, et juger un peu, lui vivant, de son renom

posthume, car il a lu ce livre dans des salons de Paris, comme

autrefois la Nouvelle Héloïse ou des pages de VEmile. Et pour-

quoi n'aurait-il pas lu son œuvre, puisqu'il avait eu la hardiesse

de la composer? Ne fallait-il pas, d'ailleurs, contre-miner les

souterraines manœuvres de ses ennemis? Aussi importe-t-il de

se rappeler son état mental pour comprendre la brutale fran-

chise de ses révélations. Il confesse tout, même les hontes

d autrui; il ménage ceux-là seuls qui n'ont point irrité son

humeur ombrageuse, les femmes surtout, car, pour les hommes,

il ne les voit guère bons que dans les lointains souvenirs de sa

jeunesse, et il les juge, en vieillissant, avec une susceptibilité

croissante, au point de porter d'iniques accusations contre ses

meilleurs amis, tels que Duclos, et, à la fin, de ne marquer

de sympathie à aucun littérateur. Il convient donc de n'accepter

ses témoignages qu'avec beaucoup de réserve. On s'aperçoit,

à le lire attentivement, qu'il a commis de fréquentes omis-

sions et corrections du réel; que, trahi par l'insuffisance de sa

mémoire et par la prestigieuse puissance de son imagination,

il arrange et se trompe, sans avoir peut-être le désir de tromper.

Déjà nombreuses sont les erreurs qu'on a relevées sur les

points principaux, et la critique en découvrira bien d'autres.

Mais, si le lecteur doit rester toujours en éveil lorsqu'il veut

se servir des Confessions comme de pièces biographiques et

de documents d'histoire littéraire, il peut s'abandonner sans

hésitation aux séductions d'un récit fait avec un art achevé.

Tout s'y trouve, A'ariété des acteurs, des âges, des situations,

des pays, des paysages; charme d'épisodes ordinaires qui

s'élèvent à la plus haute inspiration par la limpidité et la force

de l'émotion; originalité d'un homme qui a su tour à tour
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cachcM' sa vio ot l;i flissi|)('r (mi rcchorclics (!<• pcisilioiis, didral

ou (l(^ paix. Ou l'admire d.-noir formé seul cl par (ropiiiiAlirs

éludes un espril rériovatcur; enfin on trouve la clef et l'excuse

de ses paradoxes ou de ses mnllieurs, car la narrntion nous

montre un sensitif chez qui rinlirmité de la volonté n'avait

d'égale que la vigueur de la conception.

Mais, outre son intérêt humain et dramatique, cette œuvre,

bien mieux que la Nouvelle Héloïse, révèle à la littérature un

sens nouveau. Rousseau a connu les choses, peut-on dire, avant

de connaître ses semblables, et il a recherché les unes d'un

amour grandissant, tandis qu'il poursuivait les autres d'une

haine ou d'une méfiance qui s'accrut jusqu'à sa mort. Il nous

intéresse ainsi aux bords du lac Léman, au verger des Char-

mettes, aux sites de l'Hermitage et de Montmorency, à l'île de

Saint-Pierre, môme à un cerisier. En peignant les divers cadres

de son existence et montrant combien il avait eu ses impres-

sions de joie ou de tristesse agrandies par la sympathie obscure

des objets externes, il apprenait à un siècle amoureux de tradi-

tions et d'artifices, quelle poésie pouvait receler une vie de per-

sonnage sans nom ni héroïques aventures. Partout il montrait

cet être humain qui devait bientôt encombrer l'histoire et les

lettres de ses faits et de ses pensées, et, au-dessus comme à

côté, il dévoilait la nature, la grande dédaignée, qui allait être

émancipée par une révolution littéraire, avant môme que les

Français le fussent par une révolution politique. D'autre part,

ce récit mêlé de descriptions qui sont une partie de la biogra-

phie, ne captive pas moins par les mérites tout nouveaux du

style. Nous n'avons plus la phrase tendue et aiguë, nerveuse-

ment condensée pour l'argumentation et symétrisée pour le

trait, qui caractérise Rousseau polémiste : nous découvrons une

diction qui prend aisément les tons les plus variés, nous pré-

sente un Jean-Jacques inconnu, souriant et apaisé, se trouve

égale au conte, à l'anecdote, aux affaires, à la satire, s'enrichit

de nombreux vocabulaires, élève à la dignité littéraire les locu-

tions de chaque jour, et mêle en soi, sans dls[)arates, le noble

et le commun et jusqu'à des provincialismes. Voilà bien la

langue du genre : l'écrivain y a prodigué les ressources de son

art, parce qu'il a eu, dans sa vie, toutes les vicissitudes de haut
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et de bas, et, devant l'univers, toutes les impressions d'un

sublime contemplateur.

Les dernières œuvres; la mort. — Rousseau croyait,

sans doute, en rédigeant ses Confessions, écrire son dernier

ouvrage, mais il avait compté sans les obligations de la gloire.

La Pologne, agitée et proclie de son démembrement, lui deman-

dait une Constitution (|ui la sauvât : il la lui donna, quoique

trop tard pour arracher les Polonais à leurs dissensions et à

leur ruine. L'œuvre vaut qu'on la médite, mais comme nous y

sommes loin du Contrat social l L'auteur en vient à la philo-

sophie de YEsprit des Lois. Il est éclectique, empirique, obser-

vateur et respectueux des faits, convaincu que chaque forme de

gouvernement peut avoir sa bonté intrinsèque; il accepte la

coopération du temps, parce qu'il veut réformer, non l'exté-

rieur, mais l'esprit môme d'une nation ; il épie l'occasion favo-

rable, échelonne les changements, se préoccupe de la race, du

passé, de l'étendue des territoires à gouverner, des intérêts

acquis même contre toute équité; il est enfin pour la transac-

tion plutôt que pour la lutte. Les auteurs des constitutions

a priori se sont bien gardés, sous la Révolution et depuis,

d'imiter tant de réserve et de méditer cette parole : « Je ne dis

pas qu'il faille laisser les choses dans l'état oii elles sont; mais

je dis qu'il n'y faut toucher qu'avec une circonspection

extrême ».

On peut donc avancer que Rousseau n'a cessé d'amender ses

idées politiques. Il prend d'abord le contre-pied de toute orga-

nisation sociale avec la fable de l'état de nature, où il reconnaît

aux humains l'égalité parfaite et tous les droits sans aucun

devoir; il construit ensuite un Etat modèle où il groupe et

ordonne ces mêmes humains en consacrant l'inégalité par l'ins-

titution de la propriété, et en faisant correspondre les droits aux

dev(jirs; enfin, il condescend à ces déformations de la théorie

que cause la relativité des choses, donne à la plupart des Polo-

nais plus de devoirs que de droits, et ne leur permet d'espérer

la concjuete de ces quelques droits que par un acheminement

d'infinies gradations et précautions. Il passe la seconde partie

de sa vie à faire oublier ses débuts de publiciste; il commence

en négateur révoiuti<uinaire et iinit en opportuniste timoré; à
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mesure ([iril éludie mieux ses seniMalilcs, il l'évoquc (lavuiilago

en doute leui- cajjaciti'' d'idéal cl dahsolii.

JMais, s'il connaît mieux (jucdies souj)les conventions doivent

régir les rapports des hommes entre eux, il se trompe de [)lus

en plus sur les rapports des hommes avec lui-même. Il écrit,

de 1773 à 1776, les (rois dialogues intitulés Rousseau juge de

Jean-Jacques, où l'on ne sait ce qui doit le [)lus étonner, le

trouble de son imagination ou la force de sa dialectique. Il

revient, avec la monumanie de la persécution, sur les « murs

de ténèbres » qu'on élève autour de lui, sur l'universelle cons-

piration des passants, des ouvriers, des gens de lettres, etc.,

contre son honneur et son bonheur. Cependant tout Rousseau est

encore dans ces observations d'un malade. On ne peut s'empêcher

d'admirer par quel courant pressé d'idées et de sentiments le

malheureux auteur a su, en partant de l'imaginaire ou de

l'hyperbole, s'élever à la plus haute éloquence et déguiser le

délire sous les plus belles formes de l'art oratoire. Il a même
donné à ses plaintes je ne sais quoi d'amèrement et irréguliè-

rement douloureux, semblable à une harmonie exécutée sur un

instrument dont quelques cordes vibreraient à faux.

Les Rêveries d'un j^romcneur solitaire, composées en 1777 et

1778, peu de temps avant la mort, accusent encore davantage

son dérangement d'esprit. Il croit à une étroite complicité « de la

fortune et des décrets éternels » pour le poursuivre; il n'a plus

qu'un recours dans ses souffrances, c'est, détesté par l'humanité,

de « chercher parmi les animaux le regard de la bienveillance ».

Surtout il revient avec passion à la botanique qu'il avait aban-

donnée, et qu'il cultive en savant autant qu'en poète, par l'étude

des méthodes, la comparaison des nomenclatures, la confection

des herbiers, l'échange des plantes. Herboriste et rêveur, il

est ainsi tout entier au commerce du monde extérieur : « Je

sens des extases, des ravissements inexprimables à me fondre,

pour ainsi dire, dans le système des êtres, à m'identifier avec

la nature entière ». Et, comme le monde est moins une immense

composition unifiée et concentrée qu'une mosaïque de décors

juxtaposés, un groupement d'existences et de réalités se modi-

fiant par des intluences mutuelles, il com[irenil que tout est

activité autour de lui, et que la beauté, grandiose dans les pano-
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ramas, a plus de charme délicat et attendrissant dans les

scènes raccourcies ou fugitives. Il se met alors à « détailler

le spectacle de la nature » qu'il n'avait jusqu'ici (•ontem})lé

« qu'en masse et dans son ensemble ». De ce changement de

goût proviennent un souci différent du pittoresque et une poé-

tique de plus en plus affinée. On peut y rapporter, dans la

cinquième promenade, la magnifique rêverie sur la grève de

l'île de Saint-Pierre : « Quand le soir approchait... etc. » Que

l'on compare ceci avec la page de YEmile oii Rousseau nous

décrit un lever de soleil : cette description si fameuse forme un

tableau qui, malgré bien des nouveautés de sentiment et de

plume, ne démentirait pas la signature de l'abbé Delille ou de

tout autre écrivain un peu imaginatif du xvni" siècle; analysez-

la, et vous y trouverez des procédés qui rappellent les préceptes

de Butîon dans le Discours sur le style. Elle convient, non pas

à une aube déterminée, mais à toutes celles qui n'ont pas de

nuages; elle contient un résumé, une synthèse des levers du

soleil, un lever quasi scientifique et idéal. L'emploi des géné-

ralités y atténue trop le concret : l'abstraction y prend substance,

forme et couleur autant qu'elle le peut sans cesser d'être elle-

même. C'est donc une inspiration classique encore, quoiqu'elle

révèle des traces de transition et de transformation. Mais,

comme Rousseau fut aussi évolutif et flexible dans sa technique

de descriptif que dans sa politique, il ne cessa pas de travailler

à sa découverte essentielle, qui fut de particulariser de plus

en plus les motifs de peinture littéraire. Et cet art supérieur, il

' me paraît l'avoir atteint sur le tard, avec les Rêveries. Dans ce

dernier ouvrage, il employait son suprême secret d'ouvrier,

celui d'interpréter le verbe des choses à force de se désinté-

resser de son âme pour entrer dans la leur. Il n'avait plus rien

à trouver pour les lettres, et tel était le désordre de sa sensibi-

lité qu'il ne pouvait plus espérer jouir de son génie. La mort

devait donc lui être un bienfait. Elle survint, en une terre

du marquis de Girardin, à Ermenonville, où il s'était réfugié

pendant une nouvelle crise d'hypocondrie qui lui rendait impos-

sible tout séjour ])rolongé dans un même lieu.

Jugement général sur Rousseau. — Et maintenant

quelle a été rinfluencc de Rousseau? Plus grande qu'on ne

1
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saurait dire, puisqu'elle dure encore. C'est de lui que viennent

uno honno partie des idées dont s'inspira le xviii" siècle finis-

sant et que le notre a reçues. On peut affirmer qu'il contribua

plus que personne à opérer la Révolution dans les esprits,

avant qu'elle fût dans les faits. Voltaire et les encyclopédistes

avaient abattu traditions, systèmes et croyances, chacun sui-

vant son tempérament ou ses haines, mais un peu au hasard

d'une mêlée confuse : à peine avaient-ils, çà et là, indiqué

quelques principes nouveaux, trop audacieux, du reste, comme

ceux d'Helvetius, d'Holbach et Diderot, pour servir à une

reconstitution des cadres de la vie morale et politique. Si

l'on excepte la notion de tolérance, on n'a hérité de ces philo-

sophes aucune doctrine qui soit sans dangereux alliage et

réellement positive et inspiratrice dans l'éducation de l'individu

et du corps social. Les doutes sur l'humanité et sur le vrai,

présentés, d'ailleurs, avec l'exagération propre aux polémistes,

n'ont pas d'efficacité pédagogique pour l'enfant; le pessimisme

bouflon de Candide est dénué de haute moralité pour l'adulte; la

philosophie de l'intérêt, le bafouement de la patrie et le rêve

d'un Etat international ne recèlent aucune vertu organisatrice

des sociétés. Contre des publicistes trop admirateurs du passé,

malgré ses institutions vermoulues, ou trop hâtifs avant-coureurs

d'un avenir sans doute irréalisable, Rousseau se dresse avec

un idéal pratique qui convient, en grande partie, à l'enfant, à

l'homme et aux peuples. Encore qu'il doive nous laisser entre

deux utopies contradictoires, rétrograde avec les Discours,

chimériquement radical avec une portion du Contrat social, il

construit à partir de VEmile. Il reproduit sa fiction satirique

de l'état de nature sous la forme adoucie et spéculativement

discutable d'une pureté primordiale de la race humaine. Et

cette intégrité native de l'esprit il l'augmente ou tout au moins

la sauvegarde par une discipline qui contraint la raison à ne

relever que de soi et de son énergie. Il ruine ainsi la routine

et popularise des méthodes qui, nées françaises, vont bientôt

conquérir le monde. Il tire tout ce que pouvait comporter d'uti-

lité éducative ce principe de la Réforme que chaque créature

humaine ne doit demander qu'à elle-même sa lumière intérieure,

sa moralité, son ouverture sur le beau, les choses et l'infini.
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Mais peut-^'lro Rousseau se distingue-t-il parmi ses rivaux

nu lins encoiv par sa pédagogie que par sa politique. La plupart

d'entre eux n'avaient pas le goût d'en bas contre les prestiges

d'en haut et ne cherchaient guère qu'un affranchissement phi-

losophique de l'humanité. Jean-Jacques, au contraire, malgré

sa résolution de n'attaquer aucun gouvernement, ressentait

toutes les impatiences du peuple, dont il était : il en exprime

les révoltes, les désirs légitimes et les ambitieuses espérances.

Aussi, après avoir revendiqué, pour l'enfant, la liberté de crois-

sance en tous sens, fonde-t-il la société sur l'hypothèse le plus

favorable à la liberté de l'homme, sur un contrat mutuel, qui

fait compatir l'activité de chacun et la sûreté de tous. Il amène

ainsi à la lumière et sur la scène le tiers-état, justifie d'avance

la brochure de Siéyès, non moins que le vote par tête, et pré-

pare les esprits à ce qui n'existera qu'après 1789. A la distinc-

tion traditionnelle des trois ordres, il oppose l'égalisation de

tous; au dogme du droit divin des rois, celui du droit laïque

et populaire. Il apporte des doctrines constitutionnelles et éco-

nomiques dont la hardiesse effraiera la Constituante, mais qui

seront réalisées par la Convention. Il transmet aux conven-

tionnels l'esprit jacobin, la doctrine de la souveraineté absolue

et incommunicable de la nation, et celle du salut public; il

leur lègue aussi l'idée de la « profession de foi purement civile »,

qui deviendra la religion de l'Etre suprême et de la Raison,

ou celle des théophilanlhropes, c'est-à-dire une tentative pour

rejeter dans le siècle la fonction et l'influence du prêtre, et pour

introduire la philosophie jusqu'auprès des autels. Pourtant,

qu'on y prenne bien garde, il reste, à cause de son commerce

fréquent avec la Bible, une imagination pleine d'aspirations

évangéliques : c'est même dans le point de vue de penseur sim-

plement chrétien, librement protestant, qu'il faut chercher son

unité morale et l'explication de ses œuvres diverses. Il croit à

toutes heureuses ou clémentes manifestations de la volonté

divine; à une félicité paradisiaque au début des siècles; à la

révélation assidue de Dieu au fond de la conscience; à l'action

vigilante d'une Providence qui fait triompher sa justice par la

toute-puissance des sanctions terrestres et des posthumes.

C'est qu'il séduit beaucoup moins par ses paradoxes que par
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la contag-ion de sos passions. S|»r(iil,ilir. il rospoctc Difii, l'.nnc,

la voloiitr, roiifaiil, lo citoyen, la cil»'; il (luiii|)l(' siiiloiit les

lèlcs luciilos qui se meuvent à l'aise dans le monde des abstrac-

tions, et ne domine par là qu'une portion de notre histoire et

qu'une école politi(jue. Tout au contraire, lorsque, roniaucier,

il s'abandonne à sa sensibilité, il a une bien autre iniluencc.

L'homme abstrait qu'il avait formé, il en avait régi l'activité par

une règle de foi, d'équité politique, d'idéal romain, de nobles

instincts, et lui avait reconnu de multiples litres à toutes b.'s

satisfactions d'ici-bas; l'homme réel qu'il peint dans son roman,

ses Confessions, ses Rêveries, est un èlre affranchi de tout, hors

de ses désirs, subordonnant à soi les obligations domestiques ou

sociales, incapable de fonder la famille ou de la respecter fondée

par un autre, concevant l'amour avec un tel déséquilibre mental

qu'il a peur de la volupté. Par là, il égare presque tous ses

contemporains, car tout le monde comprend la morale du

droit au plaisir et personne ne redoute, malgré l'exemple de

Jean-Jacques, les désolantes réactions des convoitises exagé-

rées. Il fait école de héros aussi inaptes à l'action que raison-

neurs sur tout, parce que, placés en dehors de la vie régulière

et des devoirs qui retiennent et apaisent, ils n'ont que l'occu-

pation de volatiliser leurs concepts et d'exacerber leurs sens

à force d'analyser à vide. Ce sont des emportés qui, fils d'un

malade et même d'un dément, concentrent en eux, pour d'inces-

santes jouissances, tous les mouvements du monde; se pardon-

nent beaucoup, car ils ont la superstition des vertus antiques;

représentent, d'ailleurs, la foule démocratique qui gronde ou

se plaint, étant dépourvue des privilèges du sang et de l'or;

enfin décèlent la folie des grandeurs propre aux intelligences

troublées, et une incurable tristesse, subtile distinction de

ceux qui regardent de haut la vanité des choses et la fugacité des

plaisirs. Saint-Preux est le père de Werther, de, René, etc. Le

roman et la poésie de nos jours, avec leur glorification du moi,

mesure et juge suprêmes, supérieur aux entraves des éthiques

humaines, et jamais si orgueilleux que dans ses fautes, puisque,

par exception ou inspiration, il a le piquant de déroger à la

vulgarité et à l'uniformité de la loi; tout cela, avec lyrisme,

fureurs, désenchantements et larmes, vient de Rousseau.
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Et ce n'est pas tout. S'il ne tire pas assez des hommes pour

son ambition, de la femme pour son cœur, de la science pour

sa tête, vu que ce sont sources empoisonnées ou desséchantes,

il demande à l'univers une indéfectible fraîcheur d'impres-

sions. Or, ici, il s'épanouit parce que, pensant et sentant à

la fois, là oiî Buffon n'avait trouvé que la nécessité il voit la

bonté, il touche le créateur et peut enflammer le sens pitto-

resque par le sens religieux. Devant les prestiges du ciel, les

consciences n'ont plus de castes, et la primauté échoit à la plus

vibrante; elles ne craig'nent pas la lassitude, car elles per-

çoivent l'éternel; elles éprouvent l'allégresse d'une révélation,

puisqu'elles découvrent les titres d'une nature trop enroturée

jusqu'alors, et qu'elles se désaltèrent à un jet de poésie aussi

inconnu qu'intarissable. Rousseau avait fait du plébéien l'émule

théorique du noble; il fît de la campagne l'égale des villes et de

la cour : ou plutôt il donna le premier rang- à la campagne,

parce que là où il y a moins de l'homme, il y a plus de Dieu.

Enfin ce renouveau qui enrichissait les âmes et les lettres,

fut favorisé par une langue appropriée. Elle n'a ni la distinction,

ni la grâce, dons de noble origine, d'alcuve ou de salon; ni

l'esprit, dont on surabonde en France dans le commun; ni la

gentillesse qui convient aux riens. Mais elle possède quelque

chose du français que parlaient les ancêtres de Jean-Jacques;

elle garde la force des vieux écrivains, non dégénérée en aris-

tocratiques mièvreries. Rousseau la signe d'une marque propre;

il la manie avec une raison robuste qui dédaigne la manière,

en penseur qui a attendu quarante ans pour se faire un style, et

s'est nourri du suc des meilleurs esprits; il la rend souple et

ferme, nerveuse et agile, moins ca))able de période que d'un

mouvement impétueux et irrésistible de dialectique; il la trempe

et la colore, lui donne le tour et le son oratoires, la porte à l'élo-

quence concentrée, sévère ou ironique, véhémente ou amère,

dans les sujets les plus abstraits; il en augmente la puissance

parce qu'il la facjonne à la symétrie, à l'antithèse des idées, et

qu'il l'appointe en lame aiguë et pénétrante; il lui ôte un peu de

sa classique gravité par un mélange de familiarité populaire; il

la déshabitue des solennités de la chaire, afin de la préparer aux

éclats de la tribune; il en grossit les couleurs et le ton; il en
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gauchit un peu la façon, s'il n'en altère pas la qualité; mais il

l'assouplit par tout ce qu'elle a maintenant à exprimer, les

revendicalions du ciloyon, les tristesses de l'homme; il la varie

et l'éteiul avec lelanp;ig-c piltores(jue, et, désireux de com[)enser

les pertes qu'elle a subies, il l'habitue à la contrainte du nombre;

avec ce tempérament musical qui lit de lui un grand composi-

teur pour l'époque, il lui découvre une harmonie dont on ne la

croyait pas susceptible, et la conduit, sans lui permettre d'excéder

les limites ni le génie de la prose, jusqu'aux confins et au

pouvoir expressif de la poésie.

IV, — Bernardin de Saint-Pierre.

Biographie. — Avec de tels moyens pour devenir chef

d'école, Rousseau ne devait pas manquer de disciples. Le plus

distingué tout ensemble et le plus docile fut Bernardin de

Saint-Pierre, né au Havre le 19 janvier 173". Celui-ci, trop

abandonné aussi à lui-même pour sa propre éducation, trouve,

dans les Vies des Saints et Robinson Crusoé, l'aliment d'idéal

que le Genevois avait tiré de Plutarque; il y puise un goût

de la solitude voisin de l'insociabilité, et, comme il souffre

d'une inquiétude mentale qui paraît avoir été héréditaire,

puisquaprès l'avoir approché de l'aliénation, elle y fit sombrer

un de ses frères et son propre fils, il se montre, dès l'enfance,

fantasque et maladivement ambitieux. Avant même l'adoles-

cence, il vagabonde, comme Jean-Jacques, à travers la terre,

et prélude, par une équipée en Amérique, à l'instabilité d'une

existence agitée. D'abord élève des Ponts et Chaussées, puis

officier dans le corps de l'artillerie, en IIGO, pendant la cam-

pagne d'Allemagne, d'où il revient disgracié, et à Malte, qu'il

quitte après des querelles avec les ingénieurs ordinaires, il

abandonne tout emploi et prend le parti de parcourir l'Europe,

pour chercher fortune. Il séjourne ainsi, grâce à des libéralités

d'amis, en Hollande, en Russie, oii il est nommé sous-lieu-

tenant du génie; en Pologne, dont il s'éloigne malgré une

liaison romanesque avec une princesse, Marie Miesnik, qui

Histoire db la langue. VI, «-0
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sera sa Sophie d'IIoudetot. Ensuite il visite rAiitriche et l'Alle-

magne. Envoyé enfin à l'Ile de France, comme capitaine

ingénieur du roi, il se brouille encore avec ses collègues,

et débarque à Loriont en 1771. A Paris, occupé surtout de

réclamations ou pétitions, et vivant de gratifications, il se lie

avec les philosophes, desquels il se sépare bientôt, et avec

Rousseau, vers qui le pousse une affinité d'humeur et de pensée.

Il publie tour à tour le Voijage à l'Ile de France (1773), qui fait

peu de bruit; les Etudes de la Nature (1784), qui en font beau-

coup; Paul et Virginie (1787), unanimement populaire dès son

apparition; puis, durant la Révolution, les Vœux d'un solitaire

(1789), livre d'à-propos politique, Qildi. Chaumière indienne {M'èQ),

conte polémique suivant ses propres principes et la manière de

Voltaire. Devenu célèbre, il obtient de nombreuses faveurs :

de la Révolution, l'intendance du Jardin des plantes, des cours

à l'Ecole normale et une place à l'Institut; de l'Empire, la

Légion d'honneur et des pensions. Veuf d'une première femme

qui était de la famille des Didot, il se remarie, à -l'âge de

soixante-trois ans, avec une jeune pensionnaire. Il passe les

dernières années de sa vie choyé dans son ménage, mais diffi-

cile confrère à l'Académie, où il demeure le champion têtu de

grossières erreurs scientifiques. Il meurt le 21 janvier 1814,

plus regretté par les lecteurs que par les auteurs de son temps.

Les « Études » et les « Harmonies ». — A vrai dire, ori-

ginal comme romancier, il est, en philosophie, un fort médiocre

continuateur de Rousseau. Le maître, avec autant d'habileté

que de véhémence, s'était servi d'une fiction pour étonner et

charmer son siècle, mais, la guerre une fois déclarée à la civili-

sation plutôt qu'aux principes et aux méthodes des sciences, il

ne s'était pas embarrassé de reconstituer le savoir, sans initia-

tion préalable, avec des procédés de profane et d'ignorant; il

avait vite transformé sa chimérique donnée et en avait tiré une

doctrine de la vie individuelle et de la vie sociale, de l'éduca-

tion et de la politique. Le disciple a de bien autres préten-

tions. Et d'abord il attaque, dans ses Etudes, les savants et

les philosophes, suppôts du matérialisme, puis, après ce début

maladroitement inspiré de rancunes personnelles, il reprend

le dogme fondamental de Jean-Jacques, et il l'amplifie par
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cette assertion que toute la création est bonne en soi, comme

œuvre et témoicnane d'une cause intelli*/cnte et bienfaisante.

II s'établit le défenseur de la Divinité avec une foi qui vient de

ses premières années, et qui a été entretenue en lui par les

beureux dénouements des nombreux actes d'une vie aventu-

reuse. Il énumère et réfute les objections empruntées, contre

la Providence, aux désordres du globe, du règne végétal, du

règne animal, du g^cnre humain, et à l'incompréhensibilité de

l'essence et des attributs divins (AV., I-YII). Toute cette partie

de son livre, qui est une réplique aux libertins, n'a pas plus de

profondeur que de charité. L'apologiste traite son sujet, non

pas en métaphysicien ni en théologien, mais en voyageur qui

fait servir continents, montagnes, mers, pôles, marées,

fleuves, etc., à une réfutation des encyclopédistes. Il détaille

une ample provision de souvenirs sans contrôle et sans plan,

pour prouver que la terre a été minutieusement adaptée à son

rôle de bienfaitrice des êtres vivants, et que, dans cette immense

fabrique de la planète, il n'y a masse, contour, trait ni cou-

leur qui ne soit un chef-d'œuvre do bonté autant que de

décoration. Le polémiste retourne l'axiome de la finalité avec

une inépuisable complaisance, et met, à imaginer des fins

cachées, une telle ingéniosité de conjectures, qu'il peut sem-

bler, suivant le point de vue, être le Gcssner ou le Scarron de

la nature, tant son éloge est près de la fadeur ou de la parodie.

Il fait de la philosophie en lauréat de mathématiques qui entend

détourner au profit de sa thèse l'incalculable quantité de maté-

riaux amassés, dans un autre but, par les géomètres et les natu-

ralistes. Il veut sanctifier les sciences expérimentales pour

qu'elles deviennent les auxiliaires d'une théodicée sentimen-

talisée.

Bien plus, il tente de démontrer, dans son Étude IX, que

géométrie, mécanique, physique, chimie, sont fondées sur de

croulantes bases, étant aussi loin du vrai que de la vertu. Il

conteste la gravitation, immobilise la Terre, aplatit l'équatcur,

renfle le pôle, fait tourner le soleil d'un méridien à l'autre,

explique les marées par la fusion des glaces polaires, conteste

les théorèmes de l'égalité entre l'action et la réaction, entre

l'angle d'incidence et celui de réflexion, etc., bref, veut ramener,
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non plus seulement les savants, mais la science elle-même à sa

simplicité primitive avant l'attentat contre l'arbre d'Eden.

Enfin il reconstruit, lui aussi, après avoir détruit. D'un

examen des choses entrepris par un homme qui recueille la

sagesse des anciens jours, et qui n'emploie équations, balances,

ni lentilles, il extrait des lois nouvelles, point mécaniques ni

physiologiques, point mesurables ni calculables, mais esthé-

tiques, peut-on dire. Il proclame que, par une combinaison de

rapports qui s'appellent convenance, ordre, harmonie^ conso-

nance, progression et contraste, la cause première règle formes,

couleurs et mouvements, crée tout, entretient tout, fait oeuvre

solide et artistique, explicable pour le contemplateur, admirable

pour l'ignorant. Et il le prouve par une application de ses prin-

cipes au règne végétal. Condamnant l'exemple de Linné et

de ïournefort, qui ordonnent les plantes par la considération

de leurs organes essentiels, il les classe, par leurs relations

harmoniques avec les éléments, avec elles-mêmes, avec les ani-

maux et l'homme. Puis, satisfait de cette épreuve, et dédai-

gnant de révolutionner la géométrie et la chimie, il cherche les

lois morales de la nature. Il affirme que tous nos sens, le goût,

l'odorat, la vue, l'ouïe, le tact, nous donnent un incessant témoi-

gnage de nos misères, parce que, à la limite extrême de nos

sensations, au dernier terme de l'exaltation par les saveurs,

l'ivresse, les parfums, la musique, etc., nous touchons à l'infini,

à Dieu. Quand il a ainsi .spiritualisé le corps et avancé que

cette voie des sens, tant suivie par les encyclopédistes pour

conduire au matérialisme et à l'athéisme, mène tout droit à

l'Etre suprême, il étudie l'âme et y démêle des sentiments qui

tous ont un caractère divin ou nous élèvent à la Divinité, à

savoir les sentiments de l'innocence, de la piété, de l'amour

de la patrie, de l'admiration, du merveilleux, du mystère, de

l'ignorance, de la mélancolie, des ruines, de la solitude, etc.

Ses définitions posées, il essaie à son tour, par un procédé

d'investigation opposé à celui des sensualistes et de son maître,

d'employer sa découverte à la réforme de son siècle. Il étudie

d'abord Dieu {Et. XII), puis descend vers la société {Et. XIII),

qu'il ne refait point en constituant les droits politiques et la

souveraineté du citoyen, mais qu'il rend heureuse à sa manière.
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car il crée des conseils de consolation, construit des liô|»ilaux,

plante des arbres, fon<l(^ un Elysée, oii seront enterrés les

propagateurs des végétaux utiles et les personnes vertueuses,

établissement placé sous la protection du peuple et pourvu du

droit d'asile, comme les temples antiques ou les églises du

moyen âge. Enfin, de la société il passe à l'enfant {Et. XIV), et

donne un plan d'éducation collective et nationale. Il bâtit des

Ecoles de la patrie, vastes monuments en amphithéâtre, oii

l'instruction, surtout morale et afi'ranchie des langues mortes,

est donnée par les meilleurs pères, sous la surveillance des

magistrats; il assigne, à l'encontre de Rousseau, le premier

rang à la religion, et fait le plus souvent distribuer le savoir

pendant des promenades, suivant la manière des péripatéti-

ciens. Il regrette même de ne pouvoir élever ensemble les

Emiles et les Sophies, les filles et les garçons.

La doctrine nouvelle est-elle ainsi épuisée? Non, certes,

puisque la force en consiste à dévoiler le rare et le caché de

fins surnaturelles sans nombre. Bernardin de Saint-Pierre s'était

tenu, dans ses Études, sous Louis XVI, au dogme poétique

de la Providence et à un christianisme sentimental, ami

des simples; mais, après la dispersion du clergé et l'instaura-

tion du culte de l'Etre suprême, il croit l'heure venue pour

apporter à la nation les convictions et les croyances dont elle

manque. Chargé, d'ailleurs, d'un cours de morale à l'École

normale, il compose ses Harmonies, où, reprenant la matière

des Études X et XI, il affirme qu' « il doit résulter, sans doute,

des harmonies de la nature, une religion et une morale plus

solidement établies que celles qui ne s'appuient que sur des

livres». Il entasse alors une monstrueuse encyclopédie; il

s'efforce, cette fois, de refaire chaque science, et, analvses de

l'air, marées, tremblements de terre, physiologie des végétaux

et de l'homme, hypothèses sur l'âme, astrologie, mythologie,

il mêle tout pour la justification d'ambitieux a priori. Il

décompose le monde en formes symétriques ou contrastées
;

dévoile, dans les éléments, une conscience et des vertus; lie le

soleil et la lune par une affection fraternelle; impose des devoirs

à l'humanité d'après la même loi qui régit les astres et les

arbres, et donne, en quel(|ue sorte, à l'éthique un universel



310 ROUSSb;AU ET B. DE SA1NT-PIEUI{E

domaine, piiisqircllo se confond avec l'ordre physique et même,

peut-on dire, avec l'ordre mécanique et sidéral.

« Paul et Virginie ». — Bernardin de Saint-Pierre prête

trop à la critique par cette incompréhensible élucubration. Mais

cette utopie de l'état dénature qui n'avait d'abord suggéré à Rous-

seau que l'idée grossière de l'animal humain désintéressé de la

cité, de la famille et de la réflexion, puis un idéal d'amants

luttant en pleine Suisse, au cœur du vieux continent, contre

les conventions sociales, il la réalise, lui, avec un milieu appro-

prié, loin des capitales et de l'Europe, dans une île tropicale

depuis peu découverte, sans attache avec le passé. Il prend,

pour Saint-Preux et pour Julie, deux jeunes illettrés qui ne

savent que leur cœur, et il les pousse l'un vers l'autre et vers

le bonheur par l'indéracinable instinct de l'amour et du foyer.

Le gracieux couple a une beauté de monde naissant et

d'ég'log'ue ; il respire la candeur, l'ignorance et la félicité sur

un sol spontanément fécond, sous un soleil qui porte rarement

à l'action et tourne la fatigue de penser en mollesse de rêve.

Mais quoi! La théorie n'est pas aussi indulgente que ce ciel

africain, et à peine permet-elle à nos deux héros de parvenir

à l'adolescence. Le romancier veut montrer la haute vertu des

mœurs archaïques antérieures à toute civilisation, et il fait

mourir Virginie du scrupule le plus conventionnel, mondain

et raffiné ; il tue la vierge avec bien plus d'inconséquence que

Rousseau la femme de Wolmar, car la créole est pure, et son

âge, ses désirs, ses devoirs, son fiancé, l'île entière, tout

conspire pour la sauver : c'est qu'il reproduit, dans son petit

roman, le dénouement de la Nouvelle Héloïse. D'autre part,

ne pouvant pas prêter à un de ses personnages si simples les

considérations élevées que Julie développe comme son testa-

ment philosophique, il les met dans la bouche d'un vieillard

d'Occident, solitaire et un peu misanthrope, et il conclut sa

courte vision d'âge d'or par des morts prématurées. Il prête à

l'existence primordiale et idyllique la même signification cha-

grine qu'a la civilisée; il la trouble par la fragilité de joies

subtiles et par l'impossibilité de parvenir à l'union conjugale ; il

se hâte de séparer les amants avant le mariage, sous prétexte

qu'une immatérielle réunion d'outre-tombe les sauvera seule
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d(3 la douleur et même de leurs jU'opres dri'aillances. A une

société que tiennent le souci du [»laisir et l'insouciance de l'ànie,

il vient déclarer, (juoique théoricien de roptiminne, qu'il n'est

rien de digne d'être vécu, excepté la vie hors des sens, rien de

stable et d'éternel sur la terre, même brute, que la souffrance.

Mais, s'il tient d'un autre sa fondamentale chimère et le

dénouement mélancolique par où se clôt son petit conte, il

reste original dans la conce[ttion et la pratique du pittoresque.

Il a voyagé plus que Rousseau, vu plus de pays contrastés, plus

de soleils différents de prestige et de lumière décoratrice.

Aussi a-t-il, à mon avis, un sens plus exquis, plus érudit de la

beauté des choses. Plusieurs de ses paysages de Russie, du

Cap, de l'Ile de France, de l'Ascension, sont d'un genre entiè-

rement nouveau. Dès 1763, et pendant les années mêmes où

son maître en était encore à ne voir autour de soi, à la manière

du Poussin, que les grands traits d'architecture du sol et les

masses de végétation, il dégage la physionomie de chaque

tableau; il substitue aux scènes étendues et compliquées de l'art

classique les petites vues circonscrites, et il en renforce l'expres-

sion grâce à dhabiles procédés d'idéalisation qui ne déforment

pas le réel par la superposition de l'idée. De plus, il découvre

l'exotisme; il rehausse et simplifie le beau de la nature euro-

péenne par son entente du beau tropical; il peint les charmes

du globe dans plusieurs climats, et initie les Français à la

poésie dont ils sont entourés par la révélation de celle qui

abonde loin d'eux. Il ouvre un nouveau monde, une partie

inexplorée de la planète à l'imagination et à l'art des roman-

ciers et des voyageurs. Enfin, en véritable créateur, il apporte

la justification de sa pratique. Son Etude X ne contient guère

que des erreurs scientifiques, mais quels aperçus féconds pour

les chefs-d'œuvre de la plume et du pinceau! Il a entrevu le

premier l'importance du pittoresque, et il en a formulé quelques

lois pour les littérateurs et les peintres. Si Rousseau a, pour

ainsi dire, retrouvé le sentiment de la nature. Bernardin de Saint-

Pierre a été le législateur de l'art descriptif; il a fait la théorie de

ce qui n'était qu'intuition de génie et d'àme chez son maître.

Conclusion sur le maître et le disciple. — C'est par

où se ressemblent le plus ces deux éciivains qui ont, d'ail-
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leurs, tant de points d'affinité. Adversaires du dogme biblique

de la chute, que la plupart de leurs contemporains, même
sceptiques, acceptaient, ils condamnent la culture incessante

par les sciences et les arts, qui est la grande inspiration des

encyclopédistes, et croient que la société est une déformation

de la nature; ils cherchent également, dans la peinture d'un

passé imaginaire, à la fois paradis et barbarie, le salut pour

l'homme et les corps sociaux. Mais l'un, vigoureux penseur,

refait l'enfant au moyen des sens et de la raison, faculté la

plus virile, à laquelle il commande de trouver l'idée du bien,

et de couronner son œuvre par la détermination de Dieu
;

l'autre, rêveur et un peu féminin, développe, dans ses disciples,

le sentiment seul, les élève d'abord à l'être inaccessible pour

s'arrêter ensuite à la créature, et réduit la connaissance à tout

le fatras des intuitions personnelles, à quelque chose de bien

moins acceptable que les hypothèses des Ioniens sur le réel.

L'enfant est-il devenu homme, Rousseau le fait entrer dans

une organisation politique où le citoyen a les droits du premier

humain, sorti des mains de Dieu, et ne reconnaît d'autre auto-

rité que sa volonté d'accord avec celle de tous ; Bernardin de Saint-

Pierre, au contraire, pacifie villes et royaumes avec le précepte

évangélique de l'amour mutuel, et aboutit à un socialisme

humanitaire qui ouvre la France aux indigents cosmopolites, et

transforme Paris en caravansérail des deux mondes.

Ils forment ainsi une école, la plus unie de leur temps, la

plus influente sur le nôtre. Le maître nous domine encore par

son Emile et par son Contrat social. S'il a marqué sa théodicée

d'une empreinte trop particulière, sa prétention de connaître

l'inconnaissable a trouvé un correctif dans la sentimentalité du

disciple, qui a fait, avec son Étude XII, comme un pendant à

la profession de foi du vicaire savoyard, et nous a enseigné le

moyen de nous hausser au divin, sans syllogismes, théorèmes

ni formules, par les seules aspirations de la mélancolie et de la

rêverie, c'est-à-dire par tout ce qui alimente la croyance de

notre époque. Ensemble aussi, après avoir déchiffré le sceau

du créateur sur l'œuvre des sept jours, ils ont ambitionné de

mettre, dans leur littérature, le reflet des splendeurs de l'uni-

vers entier. Rousseau a frayé la voie en peignant les vastes
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paysages de Suisse et frappant ses coiilomporairis par la ma-io
de quelques grandioses aspects de la terre; mais, le pul.Iic une
fois conquis, c'est licrnardin de Saint-Pierre qui a fixé l'art si

subtil de chercher, en quelque sorte, la psychologie des choses
sous la multitude de leurs manières d'être, d'imaginer en elles

la véhémence et la qualité de nos passions, et de renforcer la
voix si frêle de notre Ame par la sympathie et le concert sup-
posés des âmes inférieures du Grand-Tout. C'est pourquoi,
ayant agrandi leur conscience jusqu'à être le miroir et l'écho
de l"Incompréhensible et de l'Infini; habitués, du reste, par
une longue lutte contre la pauvreté et l'adversité, à une ten-
sion extraordinaire de leur énergie, et sujets à des troubles
d'esprit ou d'orgueil, tous deux, si contents de la Providence,
si convaincus que la terre ne peut être qu'une vallée de
joie, ont été mécontents d'eux-mêmes et des hommes. Ou
plutôt ils ont demandé à la nature la paix du silence, le ras-

sérénement de la subordination à des lois nécessaires, parce
qu'ils n'ont trouvé, dans le monde, que désenchantement pour
leurs rêves, discordance avec leurs désirs démesurés, rapetis-
sement et humiliation de leur personnalité, empiétement
continuel des difformités du réel sur la rectitude de l'idéal.

Trop passionnés et sensitifs, ils finirent, après avoir simplifié
ou supprimé la connaissance, par la glorification du non-être.
Ils ont peint l'au-delà d'une manière troublante, sans avoir
les assurances de la foi. Ils ont surtout cherché la poésie
autour de ce qui tombe ou attriste. Ils sont devenus les repré-
sentants d'un âge qui passait de l'orgie des sens à la lassitude
d'être, et qui fut bouleversé par la Révolution, que l'un avait
pressentie et annoncée, que l'autre traversa. Ils ont été les
seuls précurseurs du romantisme, les vrais préparateurs de notre
époque. Ils ont légué à Chateaubriand ce que celui-ci sut
exploiter avec une plus prestigieuse pensée de pessimiste et de
désespéré, tout ce qui devait être le poison et l'ivresse, l'or et
les scories du drame et des romans de nos jours : le sentiment
religieux, qui se confondra avec celui des arts, sinon avec le
rêve, après le Génie du christianisme

; le sentiment de la nature
avec l'exotisme, auxquels le grand disciple n'ajoutera que de
laffinement littéraire par ses peintures de sauvages; enh'n le
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sentiment du moi, avec ses enthousiasmes, ses dépressions et

ses désolalions, sa convoitise de tout et sa satisfaction de rien,

tel qu'il éclate dans René. Us furent les premiers atteints de ce

qu'on a appelé le mal du siècle, et ils nous l'ont rendu cher.

Ennemis de la civilisation, ils ont emhelli ce que la civilisation

a de plus morhide et décourageant. Peut-être conviendrait-il

que celte dernière partie de leur héritage fût caduque; que

l'homme et les lettres prissent un moyen terme entre la

recherche de l'âg'e d'or et celle du progrès indéfini ; et que,

sans se désintéresser du passé et de l'avenir, ils reconnus-

sent quelque importance au présent, puisque le seul moyen

et même la seule raison qu'on ait encore trouvés de vivre,

sont d'aimer et de poétiser la vie.
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biographie de Rousseau : La famille de J.-J. Rousseau, 1878; Nouvelles recher-

ches sur les Confessions, 1880; La jeunesse de J.-J. Rousseau, 1896.

Beriiar<liii de Saliit-l»iefi*c. — Œùivres complètes mises en ordre

et précédées de la vie de l'auteur par Louis-Aimé Martin. Paris, 1818.

— Correspondance de B. de Saint-Pierre, publiée par L.-A. Martin, Paris,

1826. — Vie de B. de Saint-Pierre, pur Ant. Fleury, 1844. — Etude sur

la vie privée de B. de Saint-Pierre, par Ed. Meaume, 1856. — D. Nisard,

op. cit. — Villemain, op. cit. — E. Géruzez, op. cit., t. II. — B. de Saint-

Pierre, par Arvéde Barine, Paris, 1891. — Étude sur la vie et les œuvres

de B. de Saint-Pierre, par Fernand Maury, Paris, 1892. — Brunetière,
Les amies de B. de Saint-Pierre (Revue des Deux Mondes, 1892). — Précis

historique et critique de la littérature française, par Eug. Lintilhac, Paris,

1894.



CHAriTRE VII

DIDEROT ET LES ENCYCLOPÉDISTES»

/. — L'Encyclopédie,

L'entreprise et les éditeurs. — « L'Encyclopédie, dit

fort justement Nisard, n'est pas un livre, c'est un acte. » Ce

fut d'abord une affaire de commerce, la plus importante qu'on

eût encore vue en son genre. Le capital engagé finit par dépasser

un million et le bénéfice par monter à près de 300 pour 400 ^

Elle aurait infailliblement succombé sans cette sauvegarde.

L'intérêt d'argent assura le triomphe de l'idée.

En 1743 un Anglais et un Allemand, Mills et Selliiis, s'étaient

offerts à l'un des principaux libraires de Paris, Le Breton, pour

traduire en français VEncyclopédie des sciences et des arts,

publiée à Londres en 1727 par Ephraïm Chambers et parvenue

à sa cinquième édition. Depuis un demi-siècle la mode était, en

France, aux gros dictionnaires de vulgarisation ; il en manquait

un pour les sciences, et rien ne pouvait mieux recommander chez

nous un pareil livre que d'avoir réussi au pays de Locke et de

Newton. Le Breton prit un privilège en 1745, ouvrit une souscrip-

tion. Au moment d'imprimer des difficultés survinrent : Sellius

mourut, Mills et Le Breton s'accusèrent mutuellement de mau-

1. Par M. Lucien Brunel, docteur es lettres, professeur au lycée Henri IV.

2. Luneau de B<>iH;jfrmain évalue en \in la dépense totale à 1 187 201 livres

il sols, et les bénéfices à 3 173 064 livres 9 sols.
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vaise foi dans l'exécution du traité; do là voies de fait, profôs,

enfin révocation du privilège. Kehuté, Mills retourna en Arig-le-

terre; mais le manuscrit, formant la matière de cin(} volumes

in-folio, restait aux mains du libraire; il s'ag-issait d'en tirer

parti. Le Breton eut recours à l'abbé Gua de Malves, habile

géomètre, qui possédait de la langue anglaise une connaissance

éprouvée'. Homme d'initiative, l'abbé se proposa non de tra-

duire l'œuvre de Chambers, mais de la renouveler, et c'est

avec lui que VEnajclopédie française commença d'élargir son

cadre. 11 « entreprit, dit Condorcet, de réunir dans un dépôt

commun tout ce qui formait alors l'ensemble de nos connais-

sances ». Il fit part de ses intentions à plusieurs hommes dis-

tingués dans les lettres et dans les sciences, et rechercha leur

concours : dans le nombre étaient Diderot et D'Alembert. Mais

il manquait à l'abbé, il lui manqua toute sa vie, les qualités

pratiques ^ En conflit aigu et permanent avec Le Breton, ce

fut lui qui faussa compagnie au libraire. Celui-ci, de son côté,

ne paraît pas avoir reculé devant les vastes projets. La preuve,

c'est qu'aussitôt après la retraite de l'abbé, il conclut avec

trois de ses confrères une association qui lui permit d'aller de

l'avant. Le 21 janvier 1746, il prit un nouveau privilège auquel

participèrent pour moitié Briasson, Durand et David.

Tout se passait sous le contrôle, par suite sous la protection

de l'autorité publique. Le choix du nouvel éditeur, Diderot, fut

arrêté de concert avec le pieux chancelier Daguesseau^ Diderot

avait trente-trois ans et, comme philosophe, cherchait sa voie.

Il était en quête d'un gagne-pain et se sentait de taille à fournir

sans défaillance une tâche prolongée, si ingrate qu'elle fut.

Jusqu'alors il n'en avait guère fait d'autres : en 174.3 la traduc-

tion de VHistoire de la Grèce par Temple Stanyan (3 vol. in-I2);

en 1745 celle de ÏEssai sur le mérite et la vertu, de Shaftesbury,

avec un commentaire qui était son premier travail original; et

tout récemment, encore une traduction, en six in-folio, le Dic-

tionnaire universel de médecine de James. Diderot fut heureux

1. A peu de temps de là, deux ouvrages anglais traduits par lui furent accueillis

avec beaucoup de faveur : en 1740, les Voyages de l'amiral Anson, et en l"oO

les célèbres Dialogues d'Hylas et de Philonoiis, par Berkeley.

2. Voir le portrait que fait de lui Diderot dans le Salon de 1767 (xi, l'2o).

3. Voir ci-dessus, p. 53.
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de toucher douze cents livres par an, sans prévoir qu'il se

mettait à la peine pour un quart de siècle : « Le hasard et plus

encore les hesoins de la vie disposent de nous, dira-t-il un jour

avec amertume : qui le sait mieux que moi? » D'humeur liante,

aisément cordiale, c'était le temps où il dînait chaque semaine

au Panier fleuri avec Rousseau, Gondillac, Mably et d'autres.

Nul mieux que lui n'était en état de recruter des collaborateurs,

et de les enflammer. C'est ainsi que Rousseau, dès la première

heure, s'engagea pour les articles de musique, et servit ÏEncij-

clopédie pendant dix ans avec un vrai zèle.

Le nom de Diderot paraissait bien un peu chétif pour recom-

mander une entreprise qui ne pouvait marcher sans crédit.

C'est ce qui lui fit adjoindre D'Alembert comme collègue.

D'Alembert ne se chargeait en apparence que de « mettre en

ordre la partie mathématique »
; en fait sa direction s'étendit,

comme celle de Diderot, à l'ouvrage entier.

Diderot avait des connaissances plus variées, la fougue,

l'imagination; mais ni ses idées ni sa conduite n'étaient réglées.

Il ne tarda pas à commettre des écarts très dommageables pour

les intérêts dont il avait la charge. Pour battre monnaie, pro-

curer cinquante louis à sa maîtresse, il bâclait les Pensées phi-

losophiques, que le Parlement condamnait au feu, ou ce mal-

propre roman des Bijoux indiscrets. Bientôt surveillé par la

police à cause de ses hardiesses philosophiques et de son intem-

pérance de langage, il était de ceux que le gouvernement se

réservait de frapper pour l'exemple. En juillet 1749, il fut

incarcéré à Vincennes à l'occasion de sa Lettre sur les aveugles.

11 allait grand train. Dans les Pensées philosophiques, il parlait

encore vaguement de Dieu ; dans la Lettre sur les aveugles,

l'athéisme était, sinon professé, du moins suggéré par une argu-

mentation insidieuse. Certains motifs d'ordre privé pouvaient

bien avoir été pour quelque chose dans son emprisonnement*;

1. Dans les premières lignes de la Lettre sur les aveuf/les, Diderot parlait de
l'expérience faite ]>;ir Réaiimur sur un aveiig!e-né, dont il avait levé le premier
appareil, non devant des philosophes en état de contrôler les résultats de l'opé-

ration, mais " devant quelques yeux sans conséquence ». L'allusion s'appliquait

à une dame Dupré de Saint-Maur. « Elle trouva la phrase injurieuse pour ses

yeux et pour ses connaissances anatomiques; elle avait une grande prétention

de science. Elle paraissait aimable à M. [le comte] d'Argcnson; elle l'irrita, et

quelques jours après, le 24 juillet 1749, un commissaire... vint à neuf heures
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mais la perquisition prali(jn(''o dans srs pajticrs donno à croire

que le vrai grief était d'oi'drc iiliilosopliiqiic, et le but, d'arrrliT,

comme raffirme le marquis d'Argenson, une « licence devenue

trop iirande ». Pour ïEncyclopédie, (]on\. le premier volume était

prêt à paraître et annoncé depuis six mois, cet acte de rÏLnieur

pouvait être de grave conséquence, donner crédit aux liniils

courants sur les visées antireligieuses du nouveau dictionnaire.

Les libraires sollicitèrent la mise en liberté de Diderot, allé-

guant leur « embarras ruineux » et la nécessité pour le gouver-

nement de « s'intéresser à l'entreprise la plus belle et la plus

utile (jui eût jamais été faite dans la librairie ». Ils furent

écoutés, et le prisonnier relâché au bout de trois mois.

D'Alembert était, au contraire, d'une tenue parfaite. Tout

chez lui commandait l'admiration et le respect. « Ce fut en

qualité de prodige qu'il parut dans le monde », dit M'"" du Def-

fant. Le malheur de sa naissance*, la modestie de sa condition %
son attachement filial à la pauvre vitrière, sa mère d'adoption,

le génie qu'il avait montré dès l'âge de vingt-six ans par la

découverte des principes delà dynamique, et la gloire qu'il avait

répandue sur la science française en dépassant les bornes où

s'était arrêté Newton, tout, en un mot, son caractère et ses

talents étaient d'un vrai grand homme. En 1746 il remportait à

l'Académie de Berlin, par son Mémoire sur la cause fjénérale des

vents, un prix qui faisait de lui le protégé du roi de Prusse.

Enfin, en 1749, il résolvait le problème de la précession des

équinoxes. « De VEncyclopédie ange conservateur », son nom
était pour elle un honneur et une défense. La science n'y pouvait

être placée sous une autorité plus imposante. Aussi D'Alembert

sera-t-il toujours, au milieu des épreuves infligées à VEncyclo-

du matin chez mon père, el après une visite exacte de son cabinet et de ses

papiers, le commissaire tira de sa poche un ordre de l'arrêter et de le conduire

à Vincennes. » Mémoires de M"" de Vandeul sur Diderot.

1. Nul n'ignorait qu'il était le fils de M""' de Tencin, qu'il avait été trouvé sur
les marches de l'église Sainl-Jean-le-Rond (d'où son nom, Jcan-I5apliste Lcrond),

et que, recueilli par la charité publique quelques heures après sa naissance

(17 novembre 171"
, il avait dû à la sollicitude discrète de son père, le chevalier

Destouches, général dartillerie, une instruction distinguée.

2. Son unique revenu jusqu'en 1751 consista dans les 1200 livres que lui avait

assurées son père. A celle date il reçut du roi de Prusse une pension de monie
valeur. De 174G à 1758, ïEncijclopcdie lui rapporta 10 300 livres, tant pour ses

honoraires (500 livres par volume\ que sous forme de gratification. — Voir
Diderot, Letf. à M"' Volland, 11 oct. 17.'i'J (xviii, 400).



320 DIDEROT ET LES ENCYCLOPEDISTES

pédie, traité avec des égards auxquels Diderot ne saurait pré-

tendre. Il entre à l'Académie française en 1754. Il a même
part « aux faveurs de Sa Majesté », et reçoit en 1756, grâce

au comte d'Argenson, une pension de 1200 livres sur le trésor

royal : « il n'a jamais eu d'affaires ». On sait qu'il est frondeur

et « impie », comme dit Louis XY. Mais jusqu'à l'article

Genève, en 1757, il n'a rien écrit dont on puisse arguer contre

lui ni contre VEncyclopédie. Il obtient même que ses détracteurs

soient réprimandés et punis, et Fréron exaspéré laisse un jour

échapper le cri du cœur : « Le D'Alembert est plus coquin que

les autres parce qu'il est plus adroit* ».

Mais, en règle pour la forme, il se retranche dans son droit

avec une fierté têtue. C'est Diderot, c'est le philosophe débridé

qui se prête aux transactions inévitables. Pour D'Alembert,

plier sous l'orage, c'est trahir la philosophie elle-même : Smt ut

sunt, aul non sint. Aussi verrons-nous 1' « ange conservateur »

de l'Encyclopédie sur le point de la perdre.

Le Prospectus et le Discours préliminaire. — Le

Prospectus et le Discours ^préliminaire contiennent les déclara-

tions faites par les éditeurs avec l'agrément du magistrat, et

par là constituent une sorte de contrsft entre eux et le gouver-

nement. Le Prospectus est de Diderot. Il parut à l'ouverture de

la souscription, en octobre 1750: c'est plutôt une annonce qu'un

manifeste '\ Le Discours préliminaire, en tête du premier volume,

est un véritable exposé de principes philosophiques. Il passe

pour le chef-d'œuvre de D'Alembert écrivain. Voltaire le met

bravement au-dessus du Discours de la Méthode et à côté des

grands traités de Bacon. C'est beaucoup trop. Mais si la portée

philosophique du Discours préliminaire est, à tout prendre,

médiocre, il nous fait du moins connaître, sur la nature et les

principaux objets de l'entendement, la doctrine avouée et con-

sentie comme caractérisant l'esprit de YEncyclopédie.

1. Lettre à Malesherbcs, 31 juillet 1760 {fonds fr., 22,191).

2. « L'ouvrage que nous annonçons n'est plus un ouvrage à faire », disait le

Proxppclus. Cette affirmation n'était qu'un moyen de réclame. On promettait un
minimum de dix volumes, dont deux pour les planches, au prix de 280 livres,

plus 18 livres de supplément •> dans le cas où la matière produirait un volume
de plus ». Il en coûta finalement 950 livres pour dix-sept volumes de texte et

huit de planches. Cet écart fut l'origine, en 1769, de l'interminable procès entre

Luneau de Boisjermain et les libraires.
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Elle devait être (Fiiltonl un (lictioniiaiie, un recueil d»' mono-

graphies par ordre alpliabéli(|ue. Elle promettait à eet égard de

« suppléer aux livres élémentaires » et de « tenir lieu d'une

bibliothèque dans tous les genres, excepté le sien, à un savant

de profession ». De Chambers il n'est resté qu'un canevas, une

première nomenclature; tout est refait, chaque matière j)ar un

auteur spécial. Les articles, en règle gén(''rale, seront signés et

les auteurs rcsponsaldes. Les éditeurs, entre ces articles <le

provenance diverse, se sont bornés à combler quelques lacunes,

à « renouer la chaîne ».

Ils ont tenu à se charger de certaines matières [tarticuliè-

rement importantes ou neuves. A D'Alembert revenaient de

plein droit la physique générale et les mathématiques. Diilerot

traite des arts mécaniques qui n'ont encore été décrits nulle

part. Ici nul secours à attendre de la collaboration, les gens de

lettres ignorant les métiers, et la plupart des artisans ne sachant

pas rendre compte des choses mêmes qu'ils savent faire.

Diderot a donc pris le parti de regarder et d'analyser lui-même

les procédés du travail manuel, et plusieurs de ses descriptions,

en particulier celle du métier à bas, seront extrêmement remar-

quables par leur précision technique. Il se fait grand honneur

de ce travail. Assurément son exubérance d'esprit et ses habi-

tudes d'improvisation ne l'y disposaient guère. Mais il servait

une idée qui lui tenait au cœur, celle de l'importance sociale

réservée dans le monde moderne aux arts mécaniques. Ce n'était

pas de sa part ferveur démocratique, vénération il'un tils d'arti-

san pour les mains calleuses, mais divination du développement

qu'allaient recevoir les applications de la Science. Il voudrait

voir instituer une « Académie des arts mécaniques ». Nos expo-

sitions universelles l'auraient enthousiasmé. Ses descriptions de

métiers et la série de planches qui les éclaircissent sont déjà

dans leur genre comme un palais de l'Industrie.

Quant à son princi[)al titre, en quoi YEncyclopédie le justilie-

t-elle?— En ce qu'elle présente les choses connues dans une vue

d'ensemble, dans « les rapports » qui les relient au regard de

Fintelligence. Le titre n'était pas nouveau, l'ouvrage restait à

faire : « On avait des Encyclopédies, dit le Prospectus, et Leibnitz

ne l'ignorait pas lorsqu'il en demandait une » . Le moyen âge rêvait

Histoire de la langue. VI. 21
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•le réaliser la « Somme » du savoir; mais que savait-il, surtout

dans Tordre physique, et quelle notion avait-il de la méthode?

A la Renaissance, rahondance des faits amassés sans critique

devint une surcharge écrasante pour la mémoire, et c'est à la

mémoire seule que les premières Encyclopédies étaient venues

en aide : celle de Ringelberg- (Bâle, 1541), puis celle d'Alsted

(Herborn, 1610-1630; Lyon, 1649). L'idée d'une Encyclopédie

organique appartient à François Bacon, et c'est au De dir/nltate

et augmenlis que Diderot et D'Alembert se reconnaissent rede-

vables de Varhre encyclopédiqve. Cet arbre fournit la « chaîne

par laquelle on peut descendre sans interruption des premiers

principes d'une science ou d'un art jusqu'à ses conséquences les

plus éloignées, et remonter de ses conséquences les plus éloi-

g-nées jusqu'à ses premiers principes; passer imperceptiblement

de cette science ou de cet art à un autre, et, s'il est permis de

s'exprimer ainsi, faire, sans s'ég^arer, le tour du monde litté-

raire ». Un renvoi en tête de chaque article doit suffire à mar-

quer la liaison entre elles des diverses parties de la science et

de ces parties avec le tout.

Dans le tracé de Varhre enci/clopédiqite, Locke et Condillac

servent à préciser, à rectifier Bacon. D'où viennent les idées

primitives et directes? — Des sens uniquement; ce sont des

perceptions. L'esprit les conserve {Mémoire), les combine et

les développe {Raison), ou les imite {Imagination) : d'où trois

branches maîtresses : Histoire, Philosophie, Beaux-Arts. Quels

sont d'autre part les objets de la connaissance? — Ils se ramè-

nent à trois : Dieu, l'Homme moral et la Nature : d'où trois

ramifications à chacune des trois branches (ou plus exactement

aux deux premières, ce qui n'est déjà pas très rassurant sur

la justesse du système). 'UHistoire sera sacrée, civile, ou nalu-

7'f'lle; et comme les métiers sont des acquisitions transmissibles

par la mémoire, ils prendront place dans l'histoire naturelle

{usages de la nature). La Philosophie, de même, envisage Dieu

(elle est alors la théologie naturelle, complétée par la théologie

révélée) ; ou l'homme (auquel s'applique la. philosophie proprement

dite); ou la nature (dont l'étude constitue le domaine des mathé-

matiques et de la physique). Quant aux Beaux-Arts, c'est autre

chose : ils se distingueront d'après le moyen d'imitation propre
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à chacun d'eux (il'où peinlure, aculpture, podsir, etc.). Mais <lii

premier coup d'œil on s'aperçoit que cette pn''ten(lue « inappc-

mumle » réunit les cxtrènK^s et disjoint les ins(''|»aral)I('s. Ainsi

les métiers et riiistoirc civile (h'prndanl delà prcnuért' hranche,

on trouve rapprochées Yorfèvrerie et la biogj'fijiliie. Inversement

["(irchitechire pralii/ite, donnée comme un métier, appartient à la

première branche (Mcmoire), VarcJiiteclure d'art nécessairement

à la troisième {Imaginaiion); voilà les deux sœurs aux antipodes.

Et ces extrémités ne se rejoignent que par le tronc commun

(Perception, Sensation); on ne va de l'une à l'autre que par le

grand tour. Mais le poète, se sert-il de l'imagination sans recourir

à la mémoire? Et l'historien, ne fait-il que se souvenir, sans

imaginer, sans raisonner? Ainsi des autres. Qu'est-ce alors que

le « système figuré », sinon le procédé de classification le plus

artificiel et le plus destructif des rapports réels qu'il s'agirait de

mettre en évidence ' ?

^Jarbre généalogique, qui est la partie originale du Discours

pirliminaire, ne doit rien à Bacon; il est bien du xvm* siècle.

— Le genre humain étant considéré, suivant la belle parole de

Pascal, comme « un même homme qui subsiste toujours et qui

apprend continuellement », par quelles étapes cet homme-là est-il

parvenu de sa première notion jusqu'au degré de science où

nous le voyons? Le xvni" siècle aime ces questions il'origines :

témoin Rousseau et Condillac, — et les traite d'après des vrai-

semblances érigées en vérités. D'Alembert imagine un « homme
métaphysique », et raconte dans quel ordre il a « dû » faire des

1. Et c'est encore un arbre encyclopédique que représente le Frontispice de

VEncyclopédie (par Cocliin), dont nous donnons ci-contre la reproduction, et

ci-dessous 1' « explication •> :

« Sous un Temple d'Architecture Ionique, Sanctuaire de la Vérité, on voit la

Vérité enveloppée d'un voile, et rayonnante d'une lumière qui écarte les nuages

et les disperse. — A droite de la Vérité, la Raison et la Philosophie s'occupent

l'une à lever, l'autre à arracher le voile de la Vérité. — A ses pies, la Théologie

agenouillée reçoit sa lumière d'en-haut. — En suivant la chaîne des ligures,

on trouve du même côté la Mémoire, l'ilisloire Ancienne et Moderne; l'Histoire

écrit les fastes, et le Tems lui sert d'appui. — Au-dessous sont grouppées la

Géométrie, l'Astronomie et la Physique. — Les ligures au-dessous de ce grouppe,

montrent l'Optique, la Botanique, la Chymie et l'Agriculture. En bas sont plu-

sieurs Arts el Professions qui émanent des Sciences. — A gauche de la Vérité,

on voit l'Imagination, qui se dispose à embellir et couronner la Vérité. — Au-

dessous de l'Imagination, le Dessinateur a placé les dilTérenls genres de Poésie,

Epique, Dramatique. Satyrique, Pastorale. Ensuite viennent les autres Arts

d'Imitation, la Musique, la Peinture, la Sculpture et l'Architecture. •
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acquisitions successives : c'est de l'histoire par déduction. Les

prémisses sont fournies par certains dogmes du siècle. D'abord

le sensualisme psycholog^ique : point de connaissance directe

qui ne vienne des sens, « d'où il s'ensuit que c'est à nos sen-

sations que nous devons toutes nos idées ». Puis l'utilitarisme :

le besoin, seul principe d'activité; par conséquent le progrès

intellectuel et la sociabilité résultant de l'égoïsme naturel, et

l'instinct moral de la sociabilité. L'homme métaphysique selon

DAlembert n'a pas d'idées innées, il n'a que des sens et des

besoins ; mais il possède la méthode innée, l'aptitude à la

science intégrale. Dès ses débuts dans la connaissance, d'une

part il distingue le moi du non-moi et s'élève à la notion de

l'Etre suprême, d'autre part il abstrait les idées d'étendue,

d'impénétrabilité, de grandeur : il bâtit sur ces fondements.

Il passe alors du physique au moral, de l'invention des arts

à celle des sciences, à mesure que ses acquisitions éveillent

en lui des besoins nouveaux. De là un désonh^e apparent, sans

doute, mais tout « philosophique ». L'homme métaphysique

progresse donc d'une manière continue, nécessaire; et ce dogme

du progrès est encore un de ceux où le siècle se complaît et que

VEncychpédie propagera. XJarhre généalofjique contient ainsi le

roman de la civilisation telle qu'elle se serait efïectuée si l'homme,

pour acquérir ses connaissances et développer ses facultés,

n'avait eu qu'à se laisser « conduire » par la Nature.

Mais ce roman était séduisant : « C'est une chose forte, c'est

une chose charmante », dira Montesquieu. Dans certaines par-

ties enfin se révèle le génie mathématique, propre à l'auteur.

Son but était d'examiner « la généalogie et la filiation de nos

connaissances, les causes qui ont dû les faire naître, et les carac-

tères qui les distiufjuent ». Sur ce qu'il connaît mal, et seulement

d'après les lieux communs du temps, — histoire, législation,

politique, — il énonce avec aplomb des aphorismes déclama-

toires. Dès qu'il en vient aux sciences, il marque d'une main

sûre les rapports qui les unissent et le degré croissant d'évi-

dence, de lumière où elles s'élèvent en devenant plus abstraites,

en s'appliquant aux notions d'impénétrabilité, d'étendue, de

grandeur, à « celles que le commun des hommes regarde

comme les plus inaccessibles ». Mais qu'est-ce, encore une fois,.
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que cet lioinine in(''lii|»liysi(iiie (jui les alleiiil (remltlée, dès (jifil

a seulement discerné l'existence du monde m;it<''ri<d?

he Discours préliminaire se Ici-mine |».ir un liiMc.iu (\\i mou-

vement intellectuel pendant les trois derniers siècles, en réalité

par un panéiiyriqne du xvni" et de l'esprit philosoj)liique.

D'Alembert, suivant l'opinion alors courante, fait li du moyen

àg-e, époque de ténèbres, et par là prouve qu'il l'ignore; il l'exclut

de son tableau, et cela se conçoit, la Renaissance en ayant

effacé, sauf en théologie, jus({u'aux derniers vestiges. La Renais-

sance est donc bien, comme son nom l'exprime, un recommen-

cement; c'est de l'antiquité qu'elle hérite, à l'antiquité qu'elle

se relie. « On a commencé par l'érudition », dit D'Alembert. —
Ni Montaigne pourtant, au xvi" siècle, ni surtout Copernic (pour

ne parler que d'eux) ne peuvent être rangés parmi les simples

érudits. — «... Continué par les belles-lettres », — voilà pour le

xvn" siècle. — Et Galilée, et Bacon, et Descartes, et Pascal?

Tous littérateurs, rien que littérateurs? — «... Et terminé par

la philosophie. » Tout s'explique. Il en voulait venir à faire dater

la « vraie philosophie » de Locke et de Newton : « Newton...

parut enfin. » Le xvi" et le xvif siècle n'ont fait que préparer le

xvni% qui est le grand. Non en littérature, « il est difficile de

se le dissimuler », — quoique Voltaire, à lui seul, ce « rare

génie », rétablisse peut-être l'équilibre. Mais n'insistons pas sur

les jugements littéraires de D'Alembert.

Sur la philosophie son langage est plus réfléchi et signi-

ficatif. UEncyclopédie salue Bacon comme son véritable ancêtre.

En conséquence d'Alembert lui donne le pas sur tous les philo-

sophes modernes, y compris Descartes. La gloire de Bacon,

c'est d'avoir été « à la tête de ces illustres personnages... qui,

sans avoir l'ambition dangereuse d'arracher le bandeau des

yeux de leurs contemporains, préparaient de loin, dans l'ombre

et le silence, la lumière dont le monde devait être éclairé peu à

peu et par degrés insensibles ». C'est lui qui fit « connaître la

nécessité de la physique expérimentale, à la(/uelle on ne pensait

point encore ». (Pas même Galilée apparemment.) C'est lui enfin

qui a borné la philosoj)hie « à la science des choses utiles »
;

or la philosophie encyclopédique veut n'être que cela.

Et la métaphysique?— h'Encyclopédie ne fait grâce en réalité
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qu'à celle de Locke, à la « physique expérimentale de l'àme ».

Mais connaître les opérations de l'àme, c'est ne rien savoir des

choses en soi, et c'est à quoi l'humanité ne se résigne pas.

D'Alemhert, sceptique en tout ce qui ne possède pas la parfaite

clarté des mathématiques, se retranche dans les affirmations

du sens commun, et, puisqu'il faut s'en contenter, s'y enferme :

« Le caractère de la vérité est d'être simple ». Réclame- t-on

davantage? La religion « sert de supplément », et par là elle est

« utile » , elle a un rôle social. Il s'incline donc devant elle avec une

gravité })leine d'ironie, mais il lui fait sa part bien circonscrite :

« Quelques vérités à croire, un petit nombre de préceptes à

pratiquer, voilà à quoi la religion révélée se réduit. » Elle est

ainsi reléguée tout à l'extrémité de l'édifice, sous bonne garde.

D'Alembert se défend de vouloir aller plus loin : « Quelque

absurde, dit-il, qu'une religion puisse être (reproche que l'im-

piété seule peut faire à la nôtre), — cela s'entend, — ce ne sont

jamais les philosophes qui la détruisent '. » Il réclame seulement

la protection des gouvernements pour « cette liberté si néces-

saire à la vraie philosophie ». Il signifie donc à l'Eglise, par

devant l'autorité publique, une sorte de concordat : à l'Église,

l'enseignement de la morale et du dogme, et l'administration du

sanctuaire; à la philosophie, pleine indépendance dans tout le

champ de la spéculation, les points précis de dogme exceptés.

'UEncyclopédie s'engage à respecter les « quelques vérités »

et le « petit nombre de préceptes » qui sont articles de foi, et

ne s'engage à rien de plus; et si l'Eglise porte la guerre sur

le terrain que la philosophie s'est réservé, c'est l'Eglise qui

empiétera. Quant à la liberté de controverse, égale et absolue,

qui est le droit moderne, personne en France n'y pensait encore,

et si la philosophie l'avait réclamée, nul attentat n'eût paru

plus intolérable.

Les auteurs et la doctrine; le parti encyclopédique.
— Les travailleurs de YEnctjclopédie étaient payés fort mal ou

pas du tout. Quelques-uns s'acquittaient de leur tâche en con-

science. D'autres la faisaient faire au rabais par des barbouil-

leurs affamés. Il y eut de tout temps, dans VEncyclopédie, de

1. Cf. Condorcel, Préface des Pensées de Pascal {Œuvres, éd. Arago, III, 574).
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scandaleuses niall'açous '. Parmi les ouvriers les plus esliniahles

(le la première heure, une place (l'honneur appartient à ce

pauvre hère de Diimarsais, ci-dev.int janséniste, depuis alliée

résolu, qui rédigea jusfju'à sa mort, dans les se[>t |)remiers

volumes, la partie grammaticale. Le vieux Lenglet-Dufrcsnoy

se chargea de rilistoire. Pour la théologie et hon nombre

d'artich^s de métaphysique et de helles- lettres, les é'diteurs

étaient allés chercher à la Sorhonne quelques-uns de ces

ecrlésiasti(jues libres d'esiu-it, à qui s'appliquait le mot de

Turgot : « 11 n'y a que nous, qui avons fait notre licence, qui

sachions raisonner exactement. » Leur principal talent consis-

tait à dég-uiser le pur rationalisme sous un appareil d'ortho-

doxie. Tels étaient les abbés Morellet, Mallet, de Prades et

Yvon, choisis entre une foule de compétiteurs jansénistes ou

molinistes, au risque de soulever dans l'un et l'autre parti bien

des rancunes. Parmi les hommes spéciaux qui collaborent au

premier volume, plusieurs sont des « utilités » distinguées :

Daubenton pour l'Histoire Naturelle, Louis pour la Chirurgie,

« M. Rousseau, de Genève », pour la Musique. Mais ils sont pour

peu dans la vogue de l'Encyclopédie. Diderot écrira au libraire

Le Breton : « Ce n'est pas aux choses courantes, sensées et

communes, que vous devez vos premiers succès; il n'y a peut-

être pas deux hommes dans le monde qui se soient donné la

peine de lire une ligrne d'histoire, de géographie, de mathéma-

tiques, et même d'arts;.., ce qu'on y a recherché,... c'est la phi-

losophie ferme et hardie de quelques-uns de vos travailleurs. »

Dès que les premiers volumes eurent établi dans l'opinion

l'esprit de la publication, à l'importunité des ecclésiastiques bien

pensants succéda l'empressement des « philosophes ». D'Alem-

bert, dans son Discours, leur avait fait appel. Buffon promit

l'article Nature, qu'après la suspension du privilège il se dis-

pensa de donner. Montesquieu, prié de contribuer à la partie

politique, s'excusa sur sa répugnance à se répéter, mais offrit

l'article Goilt, qui, en eflet, parut après sa mort. Enfin Voltaire, à

1. D'après Luneau, s'appuyant sur les livres de Briasson {Supplément aiir
Observation^ pour les souscripteurs de VEncyclopédie. H""), les frais de rédaction
se seraient élevés en tout à l.'is 001 livres. Si l'on en déduit 1 10 000 livres environ,
représentant les honoraires payés à Diderot et à D'Alembert, on voit ce qu'il

resterait pour les autres rédacteurs.
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partir (lu quatrième volume, et jusqu'à la retraite de D'Alemhert,

envoya diverses études littéraires [Elégance, Eloquence, Esprit,

Imagination, etc.), pour la j)luj)arl d'un tour charmant : il pro-

testait de son zèle, multipliait ses avis, et, tout en jouant la

mouche du coche, se faisait honneur d'être « un garçon dans

cette grande houtique ». Les gens de lettres les plus considérés

se piquèrent d'en être les « bienfaiteurs ». Duclos donne Décla-

mation des Anciens; de Brosses communique des Mémoires de

linguistique; les pi-omoteurs de l'Économie politique, Quesnay,

Turgot, Mercier de la Rivière, utilisent VEncijclopédie pour leur

propagande; Marmontel s y produit comme théoricien littéraire

en titre d'office; d'Holbach y travaille à la Chimie, Bordeu à la

Médecine, Watelet aux Beaux-Arts, Saint-Lambert et Tressan à

l'Art militaire. Jusqu'au septième volume, la liste des collabora-

teurs s'enrichit de noms brillants ou, tout au moins, décoratifs.

Le chevalier de Jaucourt, plus modeste, fut pour VEncyclo-

pédt'e d'un dévouement inestimable. Cadet d'une famille noble,

il exerçait la médecine en pur philanthrope. Il avait étudié à

Genève, Leyde et Cambridge, promené sa curiosité dans tous

les sens, et donné en 1734 une Histoire de la vie et des écrits

de Leibnitz. Il était fait pour aimer VEncyclopédie naïvement,

« pour moudre des articles », disait Diderot. Il en avait donné

d'abord sur les sciences physiques et naturelles; à partir du

quatrième volume (octobre 1754), il figura parmi les « colla-

borateurs ordinaires », et prit l'emploi de Maître Jacques.

Diderot, en 1760, nous le montre « depuis six à sept ans au

centre de six à sept secrétaires » (qu'il paie, bien entendu, de

ses deniers), « lisant, dictant, travaillant treize à quatorze heures

par jour ». A la science près, qui chez lui n'avait aucune soli-

dité, ce fut un vrai bénédictin in partibus infidelium.

Avec cette division du travail YEncyclopédie pouvait-elle avoir

une doctrine? Ses adversaires l'affirmaient, et même accusaient

ses rédacteurs de former « un parti dans l'Etat, lié d'opinions et

d'intérêts ». A quoi ses défenseurs autorisés répliquaient : « De
cinquante auteurs qui concourent à cet ouvrage il n'y en a pas trois

qui vivent ensemble, ou qui aient la moindre liaison entre eux*. »

1. Correspondance de Grimm, III, 4J)8.
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CiH.iit jouer sur les mots. \j Encijclopéd'n' [(récisémcnl (louna la

rohésiou au g-rou|»(; [ihilosopliicjuo, elle |)arti encyc-lo|té(lif|uo ne

se borne |)oint aux écrivains de 1 encyclopédie. Tous reux sur

qui le souffle du siècle a passé, la favorisent et la soutiennent.

Aussi D'Alemhert, au lendemain du premier assaut donné contre

elle, peut-il proclamer (|u"il ne se trouver parmi les assaillants

aucun des « écrivains célèbres qui éclairent la nation et qui

l'honorent ». En fait de doctrine, VEncyclopédie ^onvYdHi à pre-

mière vue paraître éclectique; toutes les opinions y sont repré-

sentées. Qu'importe? Les hardiesses seules sont à considérer.

Ainsi le théologien de profession énonce sur le libre arbitre, la

nature de Tàme, la Providence, les maximes consacrées; mais

le philosophe à son tour développe les objections de l'esprit

critique. La thèse des mécréants aura beau être donnée pour

telle, si elle est soutenue d'une log'ique entraînante, les « bons

esprits » sauront choisir '. Un compte rendu des systèmes, un

article de Diderot sur l'Epicuréisme, sur Hobbes, sur Spinoza,

sans un mot d'approbation, est conduit de manière à rendre

vaines toutes les restrictions qui l'accompagnent. Grâce à ces

ruses de guerre % les disparates n'ont d'autre effet que de donner

à l'ouvrage entier un faux air d'innocence. Quant au but,

Diderot ne le cache pas, c'est de « changer la façon commune
de penser ».

« Vous nous citez sans cesse les Anglais », fait dire Voltaire

à un théologien de sa façon, « et c'est le mot de ralliement

des philosophes ' ». Voltaire avait donné l'exemple, VEncyclo-

pédie le suit. Les autorités qu'elle préfère, ce ne sont pas ses

précurseurs français, Montaigne, Descartes ou Bayle, mais les

maîtres d'outre-Manche, au premier rang les deux apôtres de

l'empirisme. Bacon et Locke. L'utilitarisme en morale, le bien

1. Voir, pur exemple, Libeutk et Providence (par Diderot).

2. Une des plus subtiles est l'usage des renvois, ^\\\\ permet de • réfuter > un
article par un autre sans qu'une censure indulgente doive nécessairement s'en

apercevoir. — Comparer, par exemple, Dieu (par Formey) et Démonstration (par

D'Alembert), où l'on renvoie expressément le lecteur. — \JEncyclopédie recourt
sans cesse à cette manière de •• détromper les hommes », et ce qu'il y a de
plus surprenant, c'est que Diderot en dévoile tout au long le secret dans l'article

Encyclopédie. Aussi ses adversaires, pour réclamer la suppression pure et simple
de l'ouvrage, allègueront-ils à juste titre qu'on ne peut se fier à aucun article,

si anodin qu'il paraisse, un « renvoi de réfutation pouvant toujours, un peu
plus loin, réduire à néant les affirmations orthodoxes et approuvées.

3. 1" Dialogue chrétien (Moland, XXIV, 132\

i



330 niDEROT ET LES ENCYCLOPÉDISTES

social fondé sur le conllit et l'équilibre des passions égoïstes,

la justice sur l'intérêt réciproque, c'est encore un principe que

VKnciiclopédie préconise, et c'est celui qu'a vulgarisé l'Anglais

Mandeville dans sa Fable des Abeilles. Quant aux déistes anglais,

Toland, Bolingbroke, Gollins, Sliaftesbury, \Encyclopëdie s'ap-

provisionne chez eux, contre la tradition sacrée, d'arguments à

la portée du commun. Par-dessus tout l'Angleterre est pour

les philosophes l'heureux pays en possession de la liberté de

penser et d'écrire, qui serait en France, à leur gré, la plus

urgente des réformes, celle qui permettrait de donner le branle

à l'opinion, et par là d'imposer les autres.

En politique, par force majeure, VEncyclopédie élude les

questions primordiales et brûlantes. Diderot avait écrit, dans

l'article AuTourrÉ : « Aucun homme n'a reçu de la nature le

droit de commander aux autres. » Aux cris que souleva cette

phrase il se rendit compte qu'il jouait gros jeu. Mais les abus

nuisibles au corps de l'État, oppressifs pour le peuple, surtout

pour le paysan, les privilèges, les iniquités fiscales, la législa-

tion du commerce et du travail, la procédure criminelle, sont

dans l'ouvrage, et plus particulièrement dans les dix derniers

volumes qui ne subissaient pas de censure préalable, attaqués,

ou plutôt censurés, dans un esprit de réforme pratique, en vue

d'améliorations que la monarchie pourrait et devrait réaliser.

Contre la religion, au contraire, la polémique de YEncyclo-

pédie est violente dans le fond, astucieuse dans la forme. Ouver-

tement elle ne combat que l'intolérance civile : « L'instruction,

la persuasion et la prière, voilà les seuls moyens légitimes

d'étendre la religion. » Fort bien. Hors de l'Église qui main-

tient opiniâtrement son droit à se servir du bras séculier, c'est

le sentiment que les mœurs ont fait universellement préva-

loir et dans lequel sont unis tous les écrivains, tous les amis

de VEncyclopédie. Mais les chefs de l'entreprise se proposent

d'étoufler jusqu'au germe de cette intolérance, de ruiner la reli-

gion par le ridicule, et de mettre fin à cet accord entre la raison

et la foi qu'avaient rêvé les grands docteurs chrétiens du siècle

précédent. Les dogmes fondamentaux sont énoncés d'abord

comme « révélés dans l'Écriture » ; après «pioi, sous forme de

prétérition, mais tout au long, défilent les arguments qu'y pour-
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rait O|»j»osor la raison, si (r-ivciiliii-c elJe était ici reccvahlo, et

s'il ne fallait }»as « se soumettre à l'autorité des livres saints et

aux décisions de l'Église ». C'est proprement, sous une étiquette

dérisoire, le catéchisme de l'incrédulité. Reste la théoloiiie, dans

laquelle l'Eglise donne le spectacle de ses incertitudes et de

ses contradictions dès qu'elle approfondit ce qu'il faut croire.

h^Encyclopédie les étale doctement, sans conclure, et prend alors

fait et cause pour la foi des simples, compromise par de « frivoles

disputes ». Elle n'éparirne pas davantagre la métaphysique. Tout

ce qui dépasse l'expérience, tout ce qui n'est [tas directement

utile au progrès des sciences et du bien-être, est présenté non

comme l'objet le plus élevé de la raison, mais comme un juir

néant dont la méditation, source de préjugés funestes pour le

vulgaire, n'est chez les savants mêmes que débauche d'esprit.

Bref la « saine philosophie » ne consiste que dans les connais-

sances positives, dans l'étude des phénomènes sensibles et de

leurs lois. Répandue sous une forme à demi populaire, acces-

sible à toute intelligence moyenne, cette philosophie achève de

détruire l'ancien idéal ascétique, mais en faisant le vide dans

la conscience morale.

« Les persécutions ont détaché de \Encycopédie la plupart

des auxiliaires », disait Diderot après l'avoir achevée. A partir

de 1759, la retraite de D'Alembert en entraîna beaucoup d'au-

tres. C'est lui qui devint le centre du parti, et, suivant le mot

de Grimm, « le chef visible de l'illustre Eglise dont Voltaire fut

le fondateur et le soutien ». Les philosophes modérés, comme
Buiîon et Duclos, se tinrent à l'écart du clan comme de l'ate-

lier. Quesnây, Turgot, les chefs de l'école « économicjue »,

cessèrent également de concourir à une entreprise dont ils

regrettaient la tendance irrélig-ieuse. Mais de toutes les déser-

tions la plus éclatante et la plus nettement motivée fut celle de

Rousseau : on ne pouvait le soupçonner de ménager les puis-

sances de Cour ni d'Eglise; et si des motifs personnels l'avaient

brouillé avec Diderot, il protestait dans tous ses ouvrages,

depuis la Lettre sur les spectacles iusqu à YÉm/'le, que c'est bien

des encyclopédistes en corps qu'il avait voulu se séparer, que

c'était de sa part révolte de l'homme sensible et moral contre

le joug déprimant de l'intellectualisme.
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Protecteurs et adversaires de l'Encyclopédie ; inci-

dents de la publication. — La iiuhlication de VEncijchpédie^

texte et planches (sans le Supplément et la Table générale),

s'échelonna sur plus de vingt années, de 1751 à 1772. Elle fut

troublée par de violents orages, et à deux reprises, en 1752

après le second volume, et en 1759 après le septième, parut

sur le point d'être arrêtée. Ce fut un bonheur pour VEitci/clo-

pédie d'être attaquée par deux factions, jésuites et jansénistes,

trop divisées pour concerter leurs efforts; elles s'annulèrent

mutuellement par leurs dissensions, compromirent la religion

par leurs intrigues, et sauvèrent ce qu'elles comptaient détruire.

i° De 1151 à 1757. — Les chefs de YEncyclopédie, en repous-

sant, pour rester maîtres chez eux, la collaboration d'ecclésias-

tiques inféodés aux deux partis rivaux, avaient provoqué de

part et d'autre les mêmes animosités. Mais en jetant le mépris

sur les jansénistes et leurs « convulsions », l'odieux sur leurs

menées parlementaires , ils se flattaient d'obtenir tout au

moins la neutralité des jésuites, puissants par leurs accoin-

tances avec la famille royale et réputés favorables au système

d'accommodement. Voltaire avait trouvé son compte à leur

faire sa cour, et l'on sait qu'après s'être escrimé contre les

Pensées de Pascal, il se serait volontiers chargé d'écrire une

réfutation des Provinciales K Que l'organe des jansénistes, les

Nouvelles ecclésiastiques, se déchaînât contre YEncyclopédie

naissante, rien de mieux; les attaques du Journal de Trévoux

furent un mécompte. Diderot ne pouvait éviter d'y répondre,

mais il prenait à témoin le P. Castel de ses intentions mécon-

nues : « A quoi pense le P. Berthier? » A-t-il donc, lui Diderot,

d'autres ennemis que ceux des jésuites? N'a-t-il pas repoussé

les avances et, 's'il faut l'en croire, l'argent des jansénistes?

Mais voici. — h'Encyclopédie menaçait d'une concurrence

ruineuse le Dictionnaire de Trévoux, et tout porte à croire,

comme le bruit en courut, que le but des jésuites n'était pas

de la détruire,mais de se l'approprier. Le second volume venait

de paraître (octobre 1751); la distribution en fut brusquement

interdite, et les matériaux de l'ouvrage confisqués. Un certain

1. Voir d'Argenson, Journal et Mémoires, 4 octobre 1739.
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al)l)r «le Prados, omliaiiclié par Diderot, avait soiil<'iiii en Sor-

lioMiie, le IS iioveinijre, sa thèse de licence. La thèse et l'argu-

mentation avaient fait merveille. Après coup, rétendue inusitée

de ce travail, les connaissances variées dont il témoignait, la

pureté môme de sa latinité, surtout la conformité (^l'il olïrait

avec le Discours jrréliminaire sur des questions telles que la

nature des idées et le princi|(e de la mmale naturelle, tout cela

fit soupçonner à certains criti(iues pers[ticaces que Tabhé de

Prades n'avait été devant la Sorhonne que le prète-nom de

Diderot et de D'Alemhert, et que le but du complot était de

faire consacrer les principes de la philosophie encyclopédique

par le corps préposé au maintien de l'orthodoxie. Le jirélat

chargé de la feuille des bénéfices, Boyer, connu pour son

dévouement aux jésuites, exigea que la Sorbonne revînt sur sa

décision et censurât la thèse qu'elle venait d'approuver. Ce

coup d'autorité mit la Sorbonne en émoi; dans Paris môme il

ne fut question que de cela, et l'on se crut revenu au tem])S des

Provinciales. Mais comme dans l'affaire Arnauld, la majorité

de la Sorbonne se laissa gagner au parti de la rigueur, et, le

30 décembre, releva dans la thèse de l'abbé de Prades, avec

frémissement [Horruil sacra facilitas...), dix propositions héré-

tiques dont elle n'avait rien vu six semaines plus tôt. L'arelie-

vèque de Paris, M. de Beaumont, moliniste fougueux, écrivit

un mandement contre YEncyclopédie et les philosophes; AL de

Caylus, évoque d'Auxerre et janséniste, en fit un autre aussi dur

pour les juges que pour le candidat. Le Parlement vint à la

rescousse, et l'abbé de Prades s'enfuit pour échapper à un décret

de prise de corps qui fut en elTet rendu le 11 février no2 '.

11 s'occupait en Hollande de préparer son Apologie. Diderot,

sans se nommer, se chargea de la troisième partie, et la fit

1. L'abbé Yvon, son ami, comme lui collaborateur Uiéologique de VEncyclo-
pédie, avait pris également la fuite, et ne crut pas devoir reparaître avant dix

ans (I$acliaumont, 4 février 1762). — Quanta l'abbé de Prades. recommandé par
D'Alembert à Voltaire et au roi de Prusse, il devint un moment lecteur de ce

souverain, puis chanoine et archidiacre dOppeln et de Glogau. Il fil paraître sa

rétractation le 5 avril i"o4. I! réservait encore à ses amis les philosophes une
autre déception. Soupçonné, pendant la guerre, d'avoir entretenu des intelli-

gences avec le maréchal de Broglie, il fut incarcéré jusqu'à la paix dans la cita-

delle de Magdebourg, et. sauf Voltaire, qui avait ses raisons pour ne pas s'asso-

cier de gaité de cœur aux griefs du roi de Prusse, les encyclopédistes finirent

par répudier un confrère qui, de toute façon, répondait si mal à leur attente.
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jtaraîtro en liàto avant les deux aulres. C'est une pièce fort

éloquente. Or sur (|ui t'rappe-t-elle? Sur les jésuites peut-être?

— Non pas, mais sur le prélat « appelant », et sur la cabale

janséniste : « Son inflexible opposition aux décrets de l'Eglise,

les troubles qu'il a fomentés de toutes parts, les disputes qu'il

nourrit depuis quarante ans et davantage, ont fait plus d'indiffé-

rents, plus d'incrédules que toutes les productions de la philo-

sophie. » Le parti pris est manifeste d'ig-norer l'ennemi véritable.

Cependant, à la diligence de Boyer, un arrêt du Conseil

d'État, le 7 février, portait suppression des deux premiers

volumes avec des « qualifications épouvantables ». Mais le pri-

vilège subsistait. Les jésuites se disposaient à faire main basse

sur les papiers de Diderot. La difficulté fut pour eux de se

reconnaître dans ce dédale '. Cette combinaison ayant échoué,

les protecteurs de VEncyclopédie purent en opérer le sauvetage.

Les trois plus précieux, en cette circonstance, furent M"'' de

Pompadour, le comte d'Argenson, et Malesherbes.

On connaît le beau pastel de La Tour où M'"'' de Pompadour

figure avec les attributs de ses goûts et de ses talents. Sur la

table, un gros in-folio; c'est un volume de VEncyclopédie. Dans

le petit entresol où logeait, au-dessous d'elle, son médecin

Quesnay, elle aimait à s'entretenir avec des encyclopédistes en

renom, D'Alembert, Duclos, Marmontel. Elle cherchait à se

faire bien venir des gens de lettres, à user de son crédit en

leur faveur, à tenir en échec la famille royale et du même coup

les jésuites, restés sourds à ses avances. \JEncyclopédie, dès

ses premiers embarras, la trouva prête à lui venir en aide.

Le comte d'Argenson, ministre de la guerre, avait accepté la

dédicace de VEncyclopédie comme un « monument durable de

reconnaissance ». C'était un engagement, auquel il fit honneur.

Mais le personnage le mieux placé pour rendre à VEncyclo-

pédie des services quotidiens, et le plus profondément dévoué à

l'idée dont elle était le symbole, c'était Malesherbes, qui, depuis

llîiO, suppléait son père, le chancelier de Lamoignon, dans la

direction de la librairie. Intermédiaire forcé entre le gouver-

1. Voir Barbier, février 1752; Voltaire, Le Tombeau de la Sorbonne

(MolaniJ, XXIV, 18); Correspondance de Grimm, lo novembre l'HIi et janvier 1771

(II, 2<iS, et IX, 285).
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iKMiu'nt et les iieiis do Icdros, ariiu' de iri^lcincnls (-nicls ou

tiitélain's, suivant l'esprit do celui (|ui les .•H)|(li(|uait, Males-

hei'hes avait à cu'ui- de favoriser l'exiiansioii d<' la j»hiloso[»lii(^

par tous les expédients en son pouvoir. C est lui (jui, cliarf^*'

de saisir à bref délai les j»apiers personnels de Diderot, lui

disait : « Faites-les porter chez moi, on /lira pas les v cher-

cher. » Souvent il était en hutte aux récriminations de ses pr(»-

tégés, impatients de toute j^ène même salutaire. Il les laissait

crier. \SEncyclopédie fut le grand souci de son administration,

et à deux reprises sauvée par lui de la catastrophe.

Une raison d'ordre tout pratique, mais décisive, en faveur

de la continuation, c'était la garantie implicitement donnée par

le gouvernement au contrat qui liait lihraires et souscri|)teurs.

Assumer l'odieux d'une banqueroute, c'était d'ailleurs un moven

sûr pour que YEncyclopédie se fît à l'étranger, dans des condi-

tions d'absolue liberté : la contrebande l'introduirait en France,

et tout le dommage serait pour notre commerce. Le roi de

Prusse appelait D'Alembert à Berlin, lui offrait la survivance de.

Maupertuis comme président de son Académie, et lui faisait

dire par Voltaire que YEncijcIopédie trouverait dans sa capitale

toutes les facilités. Les éditeurs, redevenus indispensables, se

firent prier. D'Alembert surtout, qui aimait à jouer les persé-

cutés, se vante d'avoir pendant six mois crié « comme les dieux

d'Homère ». Ce n'était plus le gouvernement, c'étaient les édi-

teurs qui réclamaient une censure plus attentive, mais efficace,

contre toute récrimination de la cabale dévote. Ils acceptaient

trois ceriseurs pour chaque article, assurés d'ailleurs par Males-

herbes que tout se passerait dans un esprit large et conciliant.

Le troisième volume parut en novembre 1753, avec un retard

de dix-huit mois. Il était précédé d'un Avertissement où D'Alem-

bert tirait à sa façon la moralité de la crise : Diderot et lui ne

s'étaient remis à l'œuvre que pour ne pas « manquer à leur

patrie » ; il invitait donc « la nation à protéger », « les autres à

laisser faire » VEncf/clopédie renaissante. De ces autres il ajou-

tait : « Ils ont été maîtres de nous succéder et le sont encore ».

En attendant VEncyclopédie resterait pénétrée de 1' « esprit phi-

losophique » et respectueuse de la religion « pour l'essentiel ».

Pendant quatre ans tout alla bien, h"Encyclopédie prenait à
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chaque volume un nouvel essor. Quoique le prix de la sous-

cription fût j)lus élevé qu'au dél)ut et que l'ouvrage menaçât

de s'allonger démesurément, le nombre des souscripteurs allait

croissant; ils étaient 3 500 après le se[»tième volume, et le béné-

fice atteignait 65 p. 100. Cependant les conflits religieux et par-

lementaires issus de la Bulle étaient au paroxysme, et la phi-

losophie, en toute tranquillité, se donnait carrière.

2" De 1757 à 1759. — Deux événements graves, au cours de

l'année 1757, changèrent la face des choses. Au mois de jan-

vier, l'attentat de Damiens mit provisoirement d'accord moli-

nistes et jansénistes, et les réconcilia dans une communauté

de lutte contre la propagande philosophique. Au mois de

novembre, le désastre de Rosbach réveilla le sentiment national,

et comme les philosophes s'étaient posés devant l'opinion en

panégyristes de la libre Angleterre et du roi de Prusse, le gou-

vernement crut le moment venu d'organiser une sorte de croi-

sade à l'intérieur contre une faction favorable à nos vainqueurs.

Le septième volume, qui parut au mois d'octobre, contenait

l'article Genève (parD'Alembert). On sait à quelle brillante con-

troverse il donna lieu et quelle part y prit Rousseau. Mais avant

que Rousseau portât le débat sur ce point accessoire, du théâtre

et des mœurs, il s'en était élevé un autre, beaucoup plus irri-

tant. Quand D'Alembert représentait les prêtres de Genève

« ennemis de la superstition », simples « officiers de morale »,

pour qui « le premier principe d'une religion véritable était

de ne rien proposer à croire qui heurtât la raison », il traçait

visiblement le portrait du bon prêtre tel qu'un encyclojlédiste le

concevait en toute religion et en tout pays. On ne s'y méprit

pas, et le docteur Tronchin était bien renseigné quand il écri-

vait à un pasteur de Genève : « Je ne serais pas surpris que les

RR. PP. de Jésus prissent en main notre défense. 11 est sûr qu'ils

aiment mieux notre clergé que les encyclopédistes. » Ces pas-

teurs réclamaient une rectification que D'Alembert, intraitable

à son ordinaire, leur refusait. Mais qu'ils obtinssent ou non

gain de cause, le soulèvement, à Versailles, était général. Des

ordres, transmis par Bernis à Malesherbes, mais venus de plus

haut, kii prescrivaient un redoublement de vigilance : qu'il

appliquât rigoureusement la règle des trois censeurs et qu'un des
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trois lut désij,''!!»-' .spécialement en (jualité île théolog-ien. D'Ahun-

bert protesta contre ces vexations « dig-nes de Goa », éclata

contre Malesherbes; mais quand il vit, en vertu des mêmes
ordres supérieurs, toute licence accordée contre VEncyclopédie,

il en considéra la perte comme résolue, et se le tint pour dit.

De tous ceux qui la poursuivaient, le plus connu, le plus

acharné, c'était Fréron, l'auteur de YAnnée littéraire. Cet ancien

collaborateur de Desfontaines, devenu son successeur, était

l'Aristarque vigilant des productions petites ou grandes qui por-

taient l'estampille des philosophes. En retour ils ne l'appelaient,

avec Voltaire, cju' « Ane littéraire » ou « Aliboron ». Fréron

n'était pas, il est vrai, de ces critiques (|ui pénètrent dans le vif

des ouvrages et des doctrines, mais il avait du goût, du mordant,

et surtout du courage. Malesherbes lui rognait les ongles de

près. En 1756, YAnnée littéraire avait failli être suspendue, à la

requête de D'Alembert, pour avoir traité VEncyclopédie de « scan-

daleux ouvrage «.Après l'article Genève, Fréron eut les coudées

franches. Et ce qui donnait du poids à ses attaques, c'était sa

clientèle et ses relations. Il avait été régent chez les jésuites; la

reine, le dauphin, mesdames de France, la majeure partie du

haut clergé, enfin la cohue des écrivains obscurs et jaloux, trou-

vaient en lui l'homme de combat toujours prêt à frapper sur les

chefs comme sur les disciples de la secte triomphante et maudite.

Coup sur coup parurent les Petites Lettres sur de grands

philosophes, de Palissot, puis le Nouveau Mémoire pour servir

à Vhistoire des Cacouacs, de Nicolas Moreau; le bruit enfin se

répandit d'un « tocsin sonné » en chaire, à Versailles, par le

jésuite Le Chapelain, prédicateur de la cour. Eas odisse vii'os,

semblait être le mot d'ordre, et c'était l'épigraphe choisie par

Moreau. Dans les Petites Lettres de Palissot', qui n'étaient pas

sans agrément, et que Fréron mettait en balance, sans plus de

gêne, avec celles de Pascal, la satire contre Diderot et consorts

était plutôt littéraire que personnelle. Le sermon du père Le

Chapelain ^ et les Cacouacs de Moreau s'élevaient contre la

morale des philosophes et ses ravages. Les Cacouacs, c'étaient

1. Sur Palissot, voir ci-dessous, chap. xi.

2. Sertnojis du P. Le Cfiapelain ^1*68), t. IV, p. 2oj : Sur Vincrédulilé des
esprits forts du siècle.

Histoire de la langue. VI. 22
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les pervers, xaxoi, ceux que le prédicateur accusait d'autoriser

« les plus grands crimes » et d'établir le règ-ne de « toutes les

passions les plus déréglées... sur le débris de toutes les lois

civiles, naturelles et révélées ». Les philosophes crurent un

moment que le pamphlet, comme le sermon, A'enait d'un

jésuite '. Moreau, avocat de finances, attaché au contrôle géné-

ral et gazetier aux gages du ministère % était fort avant dans

les bonnes grâces du dauphin. Des jésuites à lui la distance,

par là, n'était donc pas longue. Avec une verve un peu grosse,

mais divertissante, il représentait les innocents déniaisés par les

sortilèges des philosophes et instruits par eux à justifier tous

les méfaits, y compris ceux des coupeurs de bourse. Des lam-

beaux de citations, du Diderot, du Voltaire , du Rousseau et

même du BufTon, ne laissaient aucun doute sur l'application à

faire, et le surnom de Cacouacs devint aussitôt celui des

philosophes.

L'article Genève avait servi d'occasion ou de prétexte à ces

avanies qui s'étaient succédé en deux mois de temps. D'Alem-

bert ulcéré ne consulta que son amour-propre. 'L'Encyclo-

pédie (il l'avait expressément déclaré) était une œuvre natio-

nale, à laquelle le gouvernement avait promis et devait son

appui. Diffamé par ordre dans l'exercice d'un service public,

il ne lui convenait pas, quant à lui, d'en rester chargé. Quelle

considération }»ouvait le retenir? Les libraires? — Duperie, de

peiner pour les enrichir^! Diderot, ses collègues, le public qui

les avait soutenus et comptait sur eux? — L'outrage les attei-

gnait comme lui, et c'est l'honneur de tous qu'il défendait en

1. Correspondance de Grlmm. III, 458.

2. Nicolas .Moreau devint biblioUiécaire de la reine, puis de la jeune dauphine

Marie-Antoiuette, fut chargé d'écrire pour le futur Louis XVI et ses frères des

ouvrages d'éducation, enfin nommé aux fonctions d'historiographe, qui lui con-

venaient excellemment. Les philosophes, bien entendu, ne lui ont pas rendu

cette justice, mais l'érudition lui doit des services de premier ordre. — Voir

X. Charmes, le Comité des Travaux historiques (1886), I, iv et suiv.

3. Voir dans les Lettres à M"" Volland (XVIll, 400) l'entretien de Diderot avec

D'Alcmbcrt au mois d'octobre \TM. — La continuation de VEncyclopédie était dès

lors assurée. D'.Vlembert subordonne son concours à une question d'argent. Et

Diderot de lui répondre : • Après toute cette ostentation de fierté, convenez que

le nMe que vous faites à présent est bien misérable ». Chiffres en mains, il établit

<iue D'Alembert a touché oSOO livres de plus que son dû. Le désintéressement

(le D'Alembert n'est pas susjject. S'il ne se rend pas, c'est qu'il lui répugne,

depuis que VEncyclopédie est devenue une merveilleuse affaire, de consentir à

des conditions qui seront toujours hors de proportion avec le service rendu.

L'homme de pensée et de science s'indigne d'être exploité par des marchands.
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so rcliiaiil. Le fii'aiid iioiiil ii^'lail pas (rachcvcr r/s/jc//c/oyK'r///%

mais (le ne pas l'avilir. Vollaii'c, apivs l'avoir j^roudé, siip|»li('',

linit par se joindre à lui conlic Diderot : « Allez à Lausanne

ou ailleurs si vous voulez finir; ce n'est |ias 30 000 livres, c'est

200 000 que cela vaut et qu'un libraire de là-bas vous jtaiera. »

Mais Diderot, soutenu par Malesherbes, n'abandonnait pas la

partie. Celui-ci j>riait Demis de faii-e ai^ir la Pompadour, de

promettre à Diderot que sa jtersévérance lui serait un titre

aux grâces du roi '. Les libraires, de leur côté, revenaient à la

charge auprès de D'Alembert. Toute l'année suivante s'écoulait

en pourparlers. Mais les ennemis de VEncyclopédie en pour-

suivaient la ruine avec une persévérance égale, et dès le début

de 17o9, D'Alembert, ravi de s'être « tiré de ce bourbier »,

annonçait à Voltaire que le gouvernement allait « donner à

Diderot la paix malgré lui ».

Une affaire analogue à celle de l'abbé de Prades semblait

devoir porter à YEncyclopédie le coup de grâce. IJEsprit d'Hel-

vétius avait paru au mois de juillet 1758 -. Le dauphin avait

réclamé la démission de l'auteur, maître d'hôtel de la reine, la

révocation du censeur Tercier qui avait donné le permis d'im-

primer, la suppression de l'ouvrage par le conseil d'État ; à

quoi vint s'ajouter la sentence de la Sorbonne. Tout cet appa-

reil n'était pas dirigé seulement contre Helvétius. Ses rela-

tions avec les chefs de VEncyclopédie permettaient en effet

de dénoncer dans YEsprit « l'intervention de mains étran-

gères ». Voltaire ne met pas en doute que les jésuites aient

prémédité d' « aller par Helvétius à Diderot ». Les jansénistes,

une fois de plus, se piquèrent d'émulation. Un de leurs prosé-

lytes, Abraham Chaumeix. grossoyait des Préjugés légitimes

contre VEncyclopédie, qu'il poussa en quelques mois jusqu'au

huitième volume. Dans le troisième et le quatrième, il s'attache

au livre d'Helvétius, en quoi, dit-il, il ne sort pas de son sujet,

ce livre étant « comme l'abrégé de VEncyclopédie ». Or les Pré-

jugés légitimes ne sont pas, comme les Cacouacs, une drôlerie

pour faire rire le monde. C'est « aux magistrats » que l'écri-

vain janséniste « défère » les ennemis de la religion. Les

1. Voir leUre de Bernis à Malesherbes, déjà citée {Fonds /;., 22191).
2. Sur lauteur et le livre, voir ci-dessous, p. 378 et p. 405.

1^
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magistrats accueillent en effet sa requête, et l'avocat général

Joty de Fleury n'a qu'à découper dans Chaumeix l'acte d'accusa-

lioii sur lequel intervient l'arrêt du G février 1759. En compa-

gnie d'autres livres notés comme impies, tels que la Belir/ion

naturelle de Voltaire, YEsprit est condamné au feu. Ia'Encyclo-

pédie èidUi à la place d'honneur dans le réquisitoire, mais comme

il s'agissait en l'espèce d'un ouvrage couvert par un privilège

et représentant de gros intérêts, le Parlement déploya tout un

surcroît de formalités, et désigna neuf examinateurs, théologiens,

avocats et maîtres en philosophie, pour lui faire rapport sur les

sept volumes en vente. Ce qui va suivre est de haute comédie.

3° De J759 à 177^2. — Une administration d'État, la direc-

tion de la librairie, allait passer sur la sellette. Le conseil d'État

évoqua la cause, rendit hommage au « zèle du ministère public »,

et par arrêt du 8 mars supprima les volumes parus et le privi-

lège. Dès le 22, Voltaire écrit : « Je crois que VEncyclopédie

se continuera. » Oui, sans privilège, et d'autant plus à l'aise.

Les libraires obtiennent en septembre un nouveau privilège

qui lèverait tous les doutes, s'il en restait; privilège pour le&

planches, non pour le texte ; mais à quoi bon des planches

toutes seules? Évidemment administration et libraires sont de

connivence. L'impression se poursuivra sous les yeux de la

police, à Paris, chez Le Breton. L'argent français, de la sorte,

n'ira pas à l'étranger. Sur le titre figurera le nom de Fauche,

libraire à Neufchâtel : pure fiction. Nul exemplaire, il est vrai,

ne devra passer directement de chez Le Breton ou ses associés

aux mains des souscripteurs. La livraison se fera en province,

pour que la marchandise ait l'air d'être entrée en contrebande :

c'est la contrebande simulée par injonction de la police '. Gela

s'appelle le régime de F « autorisation verbale ». Rien d'écrit;

le gouvernement ignore tout, et le Parlement a les mains liées.

On en était à la lettre //. Pour finir il fallut à Diderot six ans,

ce qui est peu, et dix volumes, ce qui est trop. Mais il n'avait

pas le loisir de faire court. Cette tolérance était révocable à

discrétion. Il fallait donc marcher vite. En outre, à vingt livres.

1. La livraison tlireclc à Paris ne fut autorisée que pour certains per-

sonnages nominalement désignés, tels que les représentants des puissances

étrangères. Les autres acquéreurs devaient se mettre en rapport avec Fauche^
censément vendeur de VEncyclopédie, en réalité simple commissionnaire.

(

I
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Ue siijpplémcnt par \olunie, les libraires ne tenaient pas à la

concision. En (lé|tit fin leinjilissage, \Encijcloprdle imposait

par sa masse. Quand PanekoncUe, en 1768, solliritera la per-

mission (le la réinipiimer, il fera valoir qu' « elle est, maljLrn''

les fautes et les omissions qui peuvent s'y trouver, le plus

beau monument que les hommes, dans aucun temps, aient

élevé à la i:loire des lelti-es ».

Les dix derniers volumes de texte parurent en bloc au début

de 17G6'; les planches traînèrent jusqu'en i772. Diderot avait

été jusqu'au bout lame de l'entreprise; sans aucune vue de

fortune ni de gloire, il avait assumé toute la besogne maté-

rielle et rebutante. « La tète lasse », il se sentait à la fin « si

bien courbé, qu'il désespérait de se redresser ». On comjtrend

qu'il ait éconduit Panckoucke et, la première édition terminée,

s'en soit tenu là-. Le Breton l'avait dégoûté du métier. Pendant

la confection des derniers volumes, le tiraee s'exécutait lira-

duellement; mais Le Breton, de son chef, faisait éflulcorer les

passages sujets à caution. Diderot s'en aperçut par hasard et se

soulagea le cœur par lettre ^
: « Quand on est sans énergie,

sans vertu, sans courage, il faut se rendre justice, et laisser à

d'autres les entreprises périlleuses. » Envers l'écrivain secrète-

1. L'ouvrage ainsi complété ne larda pas à faire prime en iil)rairie. Il avait

coûté OiiC livres aux souscripteurs; en 1161) il se vendait de 1300 à 1400 et deux
ans plus tiird environ 1100. quoique les contrefaçons se multipliassent rapi-

dement : Genève. 28 volumes (reproduction de l'original au fur et à mesure de
sa publication); Lucques, 28 vol. (l"o8-17"l); Livourne, 33 vol. (1770). C'est en
vue de faire concurrence à ces contrefaçons étrangères que Panckoucke, en 1768,

avait entrepris, avec une permission tacite, la i" édition française qui fut inter-

rompue par ordre supérieur (1770). En 1776-77, les cinq volumes de Supplément
(dont un de planches) marquent une nouvelle époque. Les contrefaçons de

Genève (1777), Lausanne (1778), Yverdun (1778-17SU) sont des refontes, où le

Supplrment est incorporé au texte. Mentionnons enfin la Table des deux parties

<le TEncyclopédie française (2 vol.), donnée par Panckoucke et Rey en 1780.

Quant à l'EncycIopédie-Panckoucke [Encyclopédie méthodique), c'est un ouvrage
sur un autre plan, par ordre de matières, non plus une refonte, mais une
réfection de la première, avec le concours d'un nouveau groupe de collabo-

rateurs (Vicq d'Azyr, Condorcet, Roland de la Plalière, etc.). Elle comprit
166 volumes in-i° et plus de 6500 planches, et ne fut achevée qu'en 1832.

2. 11 fut cependant sur le point de refaire l'Encyclopédie, en 1774, pour le

compte de Catherine II. — Voir la lettre qu'il écrit de La Haye à sa femme, le

9 avril 1774 (XX, ol). — Il comptait sur une douzaine de collaborateurs éprouvés,
parmi lesquels D'Alembert : « Je puis, disait-il.... porter dans un intervalle de
temps assez court cette énorme entreprise à un tel degré de perfection, que de
plus d'un siècle nos successeurs ne trouveront pas matière à un supplément de
vinfjl feuilles. » Si le projet n'eut pas de suite, c'est que Catherine II connaissait

alors Diderot et n'avait nulle envie de lui lâcher la bride.

3. 12 novembre 1764 (XLX, 407).
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mont « c]é|H'cé, imililô, mis en laml»eaux », le procédé certes

laissait à dire, mais dénotait un sentiment fort juste de la

situation. Un libraire avait (Micore plus qu'un auteur à redouter

les surprises du pouvoir absolu. Le Breton lui-même et Pan-

ckoucke en firent Fépi'euve, quand à deux reprises le gouver-

nement crut devoir satisfaire en quelque mesure aux réclama-

tions de l'assemblée du Clergé '.

Ces alternatives d'indulgence et de sévérité indig-naient écri-

vains et amis de VEncijclopfidie : « On voulait et on ne voulait

pas à la fois, dit Grimm, ou plutôt on ne savait pas ce qu'on

voulait ». La vérité, c'est qu'au sein du gouvernement, on était

plusieurs à vouloir, et que chacun avait son tour. Le roi, fort

heureusement pour VEncifclopédie , n'était en ces matières

capable que de préventions et de demi-mesures. A ses côtés

les inlluences religieuses dominaient, et c'est toujours de là

que venait le signal delà « persécution ». Dans le conseil, la

rigueur n'était jamais qu'un faux-semblant. D'Argenson, Bernis,

Choiseul ont toujours amorti le coup qu'ils frappaient; tous au

fond respiraient l'esprit du siècle. Malesherbes fut l'agent ingé-

nieux et convaincu de cette politique; mais qu'aurait-il pu, si le

gouvernement ne l'en eût avoué? Il faut donc, malgré ceux qui

réclamaient à la fois deux avantages incompatibles, protection

et lii)erté, reconnaître que YEncyclopédie doit au gouvernement

d'avoir échappé à ses vrais persécuteurs, jésuites, jansénistes,

princes et princesses, pamphlétaires et parlements.

//. — Diderot.

L'œuvre de Diderot en dehors de l'Encyclopédie. —
Les contemporains de Diderot ont admiré en lui un puissant

ouvrier littéraire, opiniâtre au travail, riche de science, parfois

brillant, original, mais paradoxal et confus ; à peu d'exceptions

près, ils n'ont pas connu ses œuvres les plus fortes, celles qui

le mettent en bon rang parmi les penseurs du siècle. Le Diderot

vraiment supérieur est presque tout entier posthume.

\. Correspondance de Grimm.. Vil, 44: IX, 215: Bachaiimont, 3i avril 1766,

• > mars 1770.
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Ses écrits pcuvcnl se diviser en trois classes :

I)'al»or(l ceux ([u'il a l'ails sur <'(»miiiarHl«', coiiimr ses ailides

(le ÏJùici/rloix'il/t'. Mais oiili'c celle hesoi^iie payr-e, il est lou-

jours à la dis[)ositi()ii de qui voudra. 11 tait cela sans r(Mnunc-

ration, pour le plaisir de compléter, refondre ou rhabiller des

ouvrages auxquels il s'intéresse, ceux d'Holbach, d'I^dvétius,

de Raynal, les Dialogues de Galiani, ou le Traité de clavecin

de Benietzrieder. La machine est sous pression. Il en sortira,

le cas échéant, un sermon pour un prédicateur dans l'em-

barras, un avis au public sur une nouvelle pommade.

La seconde classe comprendrait les écrits véritablement

personnels en divers genres, — théâtre, philosophie, critique,

romans ou contes, — que Diderot destinait au public ou qu'il

a cru pouvoir lui exposer. On verra que son théâtre vaut sur-

tout comme réfutation par rexem[)le de ses théories drama-

tiques. — En philosophie, des Pensées j)hiloso/)hiqi(es à YInter-

prétation de la Nature, il n'a guère divulgué de son vivant

que les premiers essais par lesquels il s'acheminait du déisme

au naturalisme. — Il aurait pu composer un joli recueil

d'études critiques : les deux morceaux insérés en 1761 et

1762, dans le Journal étranger, — VEloge de Richardson et les

Réflexions sur Térence, — auraient bien caractérisé son g-oîit

<lans les deux extrêmes : là un dithyrambe hyperbolique;

ici des réflexions justes, fines, pénétrantes, comme le poète

auquel elles s'appliquent. — Diderot romancier, pour ses con-

temporains, c'est l'auteur des Rijonx indiscrets, un Crébillon

fils qui ne serait pas incapable, au milieu d'un récit ordurier,

de glisser quelques aperçus intéressants et neufs d'art ou de

philosophie. Passons. — Il a donné de çà de là, par aventure,

sans jamais songer à les réunir, quelques échantillons de ses

contes et de ses dialogues, merveilleux de verve, d'entrain, de

vérité : les Deux Amis de Rourhonne, VEntretien d'un père

avec ses enfants, celui d'un philosophe avec la maréchale de ***.

Enfin son dernier ouvrage ostensible, élucubration indigeste

et fastidieuse, est cette apologie de Senèque, de la philosophie

et de lui-même, qu'il intitule Essai sur les règnes de Claude

et de Néron (1778-1782). Tout cela, fort inégal, montre

l'esprit de Diderot, ses facultés littéraires dans ce qu elles ont
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loiit ensemble de puissant et de désordonné, mais ne nous

livre pas le fond de sa pensée, ni de sa nature. C'est un spec-

tacle qu'il réserve pour lui-même et pour un petit nombre d'in-

times qu'il lui plaît d'étonner, mais qu'il est assuré de ne point

elTarouciiei".

De tdut temps, dès la Promenade du sceptique, qui est de

1747, Diderot a écrit dans la joie des ouvrages voués provisoi-

rement à l'inédit. C'est le travail exécuté d'enthousiasme, sous

l'obsession d'une idée qui mûrit, fermente, puis s'échappe en

bouillonnant. Il prend son élan sans le calculer. Pour une

page, dix pages, un volume? Il ne le saura (ju'en finissant :

« Adieu, mon ami, bonsoir, dit-il au terme d'une lettre à Fal-

conet; vous m'avez fait écrire un jour et une nuit tout de

suite. » Dans ces moments-là, le souci de la renommée pré-

sente n'existe pas pour lui. Quelques lecteurs lui suffiront,

mais prêts à le suivre oii il lui plaira de les entraîner, dans

son sujet ou au dehors. Il y a pour lui deux classes d'écri-

vains : « ceux qui ont travaillé pour le commun, qui se sont

assujettis aux idées courantes, et qui ont perdu de leur répu-

tation à mesure que l'esprit humain a fait des progrès; — et

ceux, trop forts pour le temps où ils ont paru, peu lus, peu

entendus, peu goûtés, demeurés longtemps obscurs, jusqu'au

moment oii un autre siècle leur a rendu justice ». Dans cette

seconde classe, où il se range, on « meurt oublié et tranquille,

ou comme tout le monde, ou très loin de tout le monde ».

C'est « sa devise ».

Ses manuscrits, ou les copies qu'il en laissait prendre, s'étaient

égarés un peu partout. M°"= de Yandeul, sa fille; Naigeon,

le dernier de ses disciples; les cours d'Allemagne et de Russie,

nous les ont rendus peu à peu. La première révélation pos-

thume fut celle du critique d'art. Le hasard le plus imprévu

avait fait découvrir dans l'armoire de fer de Louis XVI une

copie du Salon de 1765, l'un des plus remarquables : il parut

en 1795. Les huit autres (1759-1781) se succédèrent à longs

intervalles, et les derniers, retrouvés dans la Bibliothèque de

l'Ermitage, ont vu le jour en 1857. En 1796, son principal

roman, la Helitjieuse, fut exhumé par le libraire Buisson qui

le publia sans dire d'où il le tenait. La même année, parut
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Jacques !e fdlnliste, ofTort à l'Iiislilnl do Franco par le j)riiire

Henri de Prusse. L'rdiliou de Naii^con (1798) fit époque. C'est

d'elle que nous vient, outre une riche moisson d'opuscules

philosoj)hiques et de nouvelles, ce livre où se peint si crûment

le cynisme attendri de l'auteur, le Supplément au Voi/age de

DougainvUle. La série d'acquisitions sans comparaison la plus

riche, ce furent les quatre volumes de 1830, Mémoires, cor-

respondances et oiivraffes inédits. Les manuscrits n'en avaient

pas été, comme l'annonçait le titre, « confiés par l'autour à

Grimm », mais copiés à Saint-Pétersbourg- par un Français,

M. Jeudy-Dugour, qui avait ses raisons pour cacher l'orig-ine

de ce larcin. Il y avait là les Lettres à ii"" Volland (1709-1174),

les quinze années les jdus remplies de la vie do Diderot racon-

tées par lui-même à la femmt^ qu'il mettait de moitié dans

toutes ses pensées : document inappréciable sur lui et sur

son entourage; avec cela, la perfection de la narration fami-

lière, un épanchement d'une abondance intarissable et d'une

vivacité qui jamais ne languit. Il y avait ce dialogue si piquant,

si profond par endroits, le Paradoxe sur le comédien, où Diderot

recherche si, dans la création de l'œuvre d'art, l'artiste doit

être ému ou de sang-froid. Il y avait son propre portrait en

action, la comédie Est-il bon, est-il méchant? Enfin c'est dans

ce recueil qu'il faut chercher l'expression la plus complète

à la fois et la plus brillante de sa philosophie, le Rêve de

D'Alembert.

Une copie du Xeveu de Rameau, communiquée sans doute

par Grimm à une cour d'Allemagne, on ne sait laquelle, était

tombée aux mains de Schiller. Schiller ravi la prêta à Gœtho,

et depuis elle se perdit. Mais Gœthe, par plaisir, en avait fait

une traduction qui, de 1806 à 1821, remplaça le texte. C'est

d'après cette traduction que deux audacieux faussaires s'avi-

sèrent de reconstituer un Neveu de Rameau français, présenté

par eux, et pendant deux ans admis comme authentique,

jusqu'au jour où parut la copie léguée par Diderot à sa fille

(1823). En 1891, M. Monval a reproduit l'autographe original,

trouvé par lui dans un lot de bouquins. Habent sua fata...

La dernière édition complète, celle de MM. Assézat et Tour-

neux (187o-1877), contenait encore du nouveau, de très haut
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prix, notamment les Eléments de physiologie, la Réfutation de

riIo)n)ne d'Helvétius et le Plan d'une Université.

Ainsi s'est dessinée, avec une précision croissante, une des

physionomies littéraires les plus divertissantes qui existent. Et

au risque de rabaisser l'œuvre, aux yeux de certains juges,

avouons que l'autour est ce qui s'y trouve de plus captivant.

Sa vie. — A |>art la g-rande allai re de YEncyclopédie, l'essen-

tiel dans la vie de Diderot se borne aux coups de tête et aux

aventures de sa jeunesse, à deux liaisons, l'une amoureuse avec

M"" YoUand, l'autre amicale avec Grimm, à ses rapports avec

Catherine II et au voyage de Russie qui en fut la conséquence.

Denis Diderot est né à Langres, en 1713, d'un maître coute-

lier qu'il nous a fait connaître, avec une tendresse mêlée de

fierté, pour un homme d'un cœur généreux et d'une ferme

raison '. Aîné de la famille -, il fut d'abord destiné à l'état

ecclésiastique, mis à huit ans chez les jésuites de sa ville natale

et tonsuré à douze. Il allait s'engag-er comme novice chez ses

premiers maîtres, si M. Diderot, averti à temps, ne le leur

avait retiré pour le conduire au collège d'iiarcourt. Là Denis

ne tarda pas à se détromper sur sa prétendue vocation sacer-

dotale. Mais le brave coutelier entendait que son fils, ses

classes finies, prît un état, et le mit chez un procureur. Le

jeune clerc travaillait beaucoup plus les mathématiques que la

procédure. Le père intervint : « Mais alors que voulez-vous

faire? — Rien; j'aime l'étude, je suis fort content, je ne

demande pas autre chose. » M. Diderot ferma sa bourse, et le

jeune homme, qui tenait bon, eut la vie dure pendant dix ans.

Sa mère lui envoyait à la dérobée ce qu'elle pouvait, fort peu

de chose. Il donna quelques leçons de la science qu'il était

en train d'apprendre. Il les prolong-eait toute la journée quand

l'élève y prenait g'oût, sinon y renonçait. 11 entra comme pré-

cepteur chez un financier qui lui promettait de faire sa for-

tune : au bout de trois mois, il dépérissait, jaunissait d'ennui,

1. Voir principalement Lettres à M"° Volland (Assézat, XVIII, 357 et 369),

Voijar/e à Bourbonne (XVII. 334), Entretien d'un père avec ses enfants (V, 281).

2. l'oj/age à lioin-boniip, ibid., 33o : « Mes parents ont laissé après eux un fils

aîné qu'on appelle Diderot le philosophe, c'est moi; une fille qui a gardé le

célibat, et un dernier enfant (jui s'est fait ecclésiastique. C'est une bonne race. »

— Cf. les portraits hauts en couleur de son frère, F « Heraclite chrétien ». et

de sa sœur, le « Diogène femelle >., dans la via" des Lettres à iW"" Volland.
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hichail |ti(Ml. Il lui .uriva de coinnKîtlre des escroquci'ios à la

Pamirji^o '. C'est le temps où on le reticoiitrail au Luxembourfr

« en redingote de [)eluche grise éieintée par un des côtés, avec

la inanchelte décliiiée et les bas de laine noirs et recousus par

derrière av<'c du (il blanc. » C'est lui, et non pas Hameau, qui

dit : « La voix i\o la conscience et de l'honneur est bien faible

quand les boyaux crient ». Il n'a pas oublié sa misère de

bohème: le Neveu de Hameau, Jacques le fataliste lui rappel-

lent quelqu'un qu'il a bien connu.

A trente ans il se marie (m secret avec une joli*' liniière,

Anne-ïoinette Champion, son aînée de trois ans. Ce fut un feu

de paille. M"" Diderot n'était pas faite assurément pour com-

prendre son grand homme de mari, mais c'est elle dans le

ménage qui eut le beau rôle, le rôle ingrat et méritant. Elle

était à Langres avec sa tille, en train de réconcilier le vieux

père avec l'enfant prodigue, quand Diderot devint lamant de

M"' de Puisieux, un peu femme de lettres, surtout femme

galante. Leur liaison dura quatre ans. Pendant sa détention à

Vincennes, Diderot fut pris de soupçons sur la fidélité de la

dame, s'échappa pour la surjirendre, découvrit ce qu'il chei"-

chait, et revint en prison après rupture faite.

Sophie Yolland fut sa grande et durable passion. Elle avait

environ trente ans, en lloo, quand Diderot entra dans son inti-

mité : « Nous étions seuls ce jour-là, lui écrit-il bien longtemps

après, tous deux appuyés sur la petite table verte... Oh! l'heu-

reux temps que celui de cette table verte! » Sophie, fille d'un

« préposé pour le fournissement des sels », habite avec sa mère

veuve, une moitié de l'année à Paris, l'autre à Isles-sur-Marne,

près de \itry-le-François. L'amant a part à leur vie de famille;

il est l'ami, le confident, le conseiller des sœurs, comme de

Sophie elle-même. C'est la vie patriarcale tempérée par le

mépris des préjugés. Sophie est d'une santé frêle, a « la

menotte sèche » et porte lunettes. Diderot l'aime ainsi, fidèle-

ment, tendrement : « Ni le temps, ni l'habitude, ni rien de ce

qui alTaiblit les passions ordinaires n'a rien pu sur la mienne »,

1. On verra dans les Mémoires de yi"'' de Vandeid ce qu'elle appelle la « petite

espièglerie » de son père, les 2000 livres extorquées à un carme par une série

de mensonges et de simagrées.
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écrit-il, « au bout do dix ans. » Mais le grand charme de Sophie,

c'est d'être philosophe, et de la bonne école, d'humeur à tout

entendre et à tout comprendre; elle admet ce parfait sans-

gène qui est pour Diderot le signe et la condition de la féli-

cité. C'est une camarade; ils mettent en commun les menus

incidents de leur vie quotidienne, et quand Diderot, gros man-

geur, a des indigestions, il ne lui en épargne aucun détail. Cela

n'empêche pas le sentiment d'aller son train, « le sentiment le

plus fort est le j)lus doux ».

L'amitié de Diderot pour Grimm n'est pas moins douce ni

moins forte. Quant ils se retrouvent après une séparation ou

une petite querelle, Diderot en est ému jusqu'à défaillir : « Je ne

pouvais lui paider, ni lui non plus. Nous nous embrassions sans

mot dire, et je pleurais !... Je ne pus desserrer les dents, ni pour

manger, ni pour parler... Je lui serrais la main, et je le regar-

dais. » Dès l'arrivée de Grimm à Paris, vers 1750, ils avaient

été tout de suite amis. Rousseau, qui les avait rapprochés, pres-

sentit, à l'en croire, qu'il en serait victime. Peut-être éprou-

vait-il déjà quelque velléité de révolte contre Grimm, qui aimait

à dominer. Diderot ne résista pas à cet ascendant : « Il est

aussi supérieur à moi, dit-il, que j'ose me croire supérieur à

D'Alembert. » La supériorité de Grimm est celle du jugement,

du sens pratique, que Diderot a conscience de ne posséder à

aucun degré; elle n'exclut pas, mais fait plutôt valoir des qua-

lités estimables de goût. Diderot, écrivain, se met au ser-

vice et à l'école de son ami. C'est à lui, dit-il, qu'il doit ses

« notions réfléchies » sur les beaux-arts : « C'est la tâche que

vous m'avez proposée *, qui a tixé mes yeux sur la toile et

qui m'a fait tourner autour du marbre... Seul, j'ai médité ce

que j'ai vu et entendu; et ces termes de l'art, unité, variété,

contraste, expression, si familiers dans ma bouche, si vagues

dans mon esprit, se sont circonscrits et fixés. » Quand Grimm
courra l'Europe, Diderot s'empressera d'occuper à sa place « la

chaise de paille », de lui confectionner des articles, et se tiendra

suffisamment payé par les éloges d'un juge expert et exigeant.

Ce que Grimm veut, Diderot le fait : il se lie avec M"" d'Épinay,

1. Celle lie f.iiro. pour la Correspondance, le compte rendu des Salons.
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J'abonl à coiitre-cœur, prciid [»;irli jioiir elle coiilrc Iloussoau

(ju'il pousse ;V rcxaspération, et par là saci'ilic une amitié (Je

(juinzc ans (1758).

Mais si Grimm est despote et adroit, il a, comme ami, <lii

zèle et du dévouement. C'est grâce à lui que Diderot eut part aux

libéralités de Catherine II. Grimm n'était pas encore (1765)

l'homme d'aflaires de la tzarine. C'est le général Betzki, inter-

médiaire (jualifîé pour ces sortes de négociations artistiques

ou littéraires, qui se chargea, sur la demande de Grimm, de

faire appel au « cœur compatissant » de sa souveraine, de lui

otTrir, pour 15 000 livres, la bibliothèque de Diderot. Le philo-

sophe cherchait de quoi subvenir, à l'éducation et à la dot de

sa fille. Catherine déploya sa munificence, accorda le prix

demandé, mais refusa d'enlever à Diderot « l'objet de ses

délices, la source de ses travaux et les compagnons de ses loi-

sirs ». Il en devait rester le gardien avec 1000 livres de traite-

ment, et Catherine en fit d'un coup l'avance pour cinquante ans.

Diderot commença par des effusions littéraires de reconnais-

sance. Il « décrocha la vieille lyre dont la philosophie avait

coupé les cordes » . Il « se prosterne aux pieds » de la « grande

princesse » ; il « voudrait parler, mais son âme se serre, sa tète

se trouble, il s'attendrit comme un enfant ». Il se représente,

lui et les siens, en groupe, dans des attitudes assorties à la cir-

constance : la « mère tendre qui verse des larmes de joie » et

qui « tient embrassée » sa fille. Ailleurs il décrit à Falconet

toute la famille en train de faire « conjointement », dans la

bibliothèque et devant le buste de l'auguste bienfaitrice, une

oraison matinale : « Etre immortel, tout-puissant, éternel,...

conserve à l'univers, conserve à la Russie, etc. » Chez l'auteur

du Père de famille le pathos est la forme inévitable de l'émotion.

Mais le témoignage de sa reconnaissance ne devait-il consister

qu'en paroles et en gestes? On le réclamait, on l'attendait à

Pétersbourg. Or l'idée seule de ce voyage l'épouvantait. Il pré-

férait s'acquitter à Paris même en y exécutant les ordres de « sa

souveraine » : achats de tableaux, négociations délicates pour

étouffer les révélations de Rulhière *. Il envoyait là-bas des réfor-

1. Voir ci-dessous, p. 123.
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inatciirs politiques garantis ot certifiés par lui '. Mais il avait

l)eau se prodiguer, s'ingénier; c'est lui, en persoune, que la

Izarine appelait. Il opposait alors à ce grand devoir d'autres

devoirs non moins impérieux pour un homme qui s'était fait

a respecter par sa justice, })ar ses mœurs », devoirs de père,

d'époux, d'amant, — d'amant surtout: « Parle, mon ami, parle,

écrivait-il à Falconet devenu pressant. Yeux-tu que je mette la

mort dans le sein de mon amie? »

Au bout de six ans, il comprit que son excuse n'était plus de

mise, et partit. Son absence fut d'un an et demi, avec arrêt en

Hollande, de trois mois au départ et de six au retour. La tzarine,

toujours magnifique, avait mis à sa disposition une bonne voi-

ture et un chambellan, mais il n'avait pas l'humeur voyageuse.

En Hollande il ne s'était encore senti dépaysé qu'à demi. A Saint-

Pétersbourg l'étonnement lui donna la berlue : « Je n'ai guère

vu que la souveraine », écrit-il à M"'' Necker. H éprouva d'ail-

leurs d'assez vives déconvenues, choqua la cour par ses façons

hétéroclites, trouva partout des visages de glace, et Falconet

lui-même de si méchante humeur qu'ils se quittèrent brouillés.

Mais sur Catherine il garda toutes ses illusions. H la voyait

tous les jours en tête à tête, enthousiasmé de trouver en elle

réunis « l'àme de Brutus » et « les charmes de Cléopâtre ».

Elle s'amusait de ces longues conférences avec le plus com-

municatif de « ces messieurs en istes », ses protégés, qu'elle

abominait. Elle lançait Diderot, le mettait à l'aise, comme
« entre hommes », faisait 1' « humble écolière », attentive

et docile aux leçons de son « sévère pédagogue ». Et Diderot

pérorait, gesticulait, lui pressait la main, lui « meurtrissait les

cuisses ». La politique fut l'écueil : — « Avec tous vos grands

principes..., on ferait de beaux livres et de mauvaise beso-

gne... Vous, vous ne travaillez que sur le papier, qui soufTre

tout...; moi, pauvre impératrice, je travaille sur la peau

humaine, qui est bien autrement irritable et chatouilleuse. » H

fallut se rabattre sur la littérature. Mais Diderot écrivait ce qu'il

n'avait pu })lacer de vive voix; il ne doutait pas que le bon

i. Par exemple Mercier de la Rivière. — Voir (Hi. de Larivière, Mercier de la

Rivière à Saint-Petersbourr/ {Revue d'histoire littéraire de la France, 15 octo-

bre 1897).

1
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iziviiii lie liiiil [);ii' lever. Il élail i'('|),irli au mois d'aviil \~~'\,

charmé «le « sa souveraino », comhlé (l(; présents ', mais en inoie

au mal du |>avs el la saiih' iori (lélalti'»''e.

A|>rès son retour ce fut pour lui la vieillesse. Il était à l'abri

(lu besoin et se reposait. La vie de société restait son jdaisir

favori : la Merveille du Nord le mettait en veine d'éloquence.

M"" Volland, « son autre souveraine », mourut pi'U de mois

avant lui. Il avait habité pendant trente ans son quatrième

étaije, rue Taranne, avec sa bibliothèque au cinquième. 11 ne

jouit que peu de semaines du « superbe » appartement, rue

Uichelieu, dont la location était encore une libéralité de Timpé-

ratrice, provoquée par l'officieux Grimm. C'est là (ju'il suc-

comba, le 30 juillet ITSi, à une hydropisie de poitrine.

Son caractère et son esprit. — Il est à la fois commun

et singulier : commun par l'effronterie, l'outrance déclamatoire

dans l'expression des sentiments, l'impolitesse des manières et

une bonté de cœur toute d'impulsion; singulier par la vigueur

de l'intelligence et la surabondance de vie. Son caractère, c'est

son tempérament.

Tempérament puissant, tumultueux. Il n'est pas « un de

ces uniformes et plats galets qui fourmillent sur toutes les

plages ». Aussi prend-il ])laisir à se regarder vivre, mais par suite

surfait constamment son vrai naturel. Jeune et gamin, quand

« avec son air vif, ardent et fou », il entrait chez la piquante

libraire, M"° Babuti, — qui devint M'"'' Greuze, — il s'amu-

sait à se donner la comédie autant qu'à lutiner une jolie fille.

Nul peintre, à l'en croire, pas même Garand, n'a saisi comme
lui-même sa ressemblance, ce qu'il y avait en lui de mobile,

de fugitif, ce que ne ])euvent rendre des lignes et des cou-

leurs. Mais si vif et spontané que soit Diderot, il est aussi

trop artiste, trop homme de lettres et de théâtre, il distingue

trop bien le « style » de sa figure pour n'en pas accuser

l'expression. « J'avais, dit-il, un grand front, des yeux très vifs,

d'assez grands traits, la tête tout à fait du caractère d'un ancien

orateur. » C'est fort bien vu, mais adieu l'attitude naïve et vraie.

1. M. Diicros {Diderot, p. 130) a fait le comiile îles sommes données par Cathe-
rine H à Diderol et à sa veuve. 11 arrive an total de 89 000 livres.
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Le voici Jans son taudis ', courbé sur ses livres, les cheveux en

désordre, le cou libre dans la chemise entr'ouverte, enveloppé

<le sa « vieille robe de chambre » sur les pans de lacjuelle il

essuie sa plume. Vous croyez cju'il s'est mis à l'aise, portes

closes, pour avoir l'esprit dispos. C'est encore autre chose :

un tableau vivant, qui est « beau », qui a de « l'ensemble »,

de « l'unité », qui n'attend que le peintre; le modèle tient

la pose. Son dos est « rond et bon », sa robe de chambre

est à la fois « lambeau » et draperie ; rayée d'encre , elle

« annonce le littérateur, l'écrivain, l'homme qui travaille »,

elle « moule tous les plis du corps sans le gêner ». Pourquoi

M"" Geoffrin s'est-elle avisée de lui en donner une autre propre

et cossue? Elle l'a déguisé en Aristippe ; or le vrai Diderot

est un Diogène.

Il est l'homme primitif, intact, fougueux, aux sensations

fortes, et qui les traduit par des frissons, des pleurs, des cris.

L'homme sensible ne se demande pas s'il y a de quoi; la

nature toute seule en décide. Diderot, en train d'écrire les mal-

heurs imaginaires de sa Religieuse, est baigné de larmes;

le spectacle de certaines joies imprévues le rend « presque

malade le reste de la journée ». Ce pathétique à sanglots, qui

coupe la parole et l'appétit, c'est le pathétique en soi, que Diderot

répand à profusion dans ses drames. Ces « égarements », chez

lui, sont prévus, préparés; il en jouit avant, pendant et après.

Il avertit son partenaire pour que la scène soit jouée d'en-

semble; et si par hasard elle n'a pas lieu, elle est écrite; c'est

déjà cela. Il n'a, comme on l'a vu, nulle impatience d'aller

rejoindre Falconet à Pétersbourg; il anticipe du moins sur ce

beau jour, qu'il retarde à plaisir. Il y est, il frappe à la porte :

« J'entrerai,... j'irai me précipiter dans vos bras et... nous nous

écrierons confusément : C'est moi... oui, c'est moi... Vous voilà

donc enfin!... Enfln me voilà. Comme nous balbutierons; et

malheur à celui qui a perdu ses amis pendant longtemps, qui les

revoit, qui a la force de parler, et qui ne balbutie pas. » Diderot

est sûr de balbutier. Il connaît la sensibilité de ses organes; la

pantomime théâtrale, le geste de l'émotion ne lui font jamais

<léfaut.

1. Voir t. IV, p. 5, Refjrefs sur ma vieille robe de chambre.
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Il est en scène au moment même où il pense, et ne pense

jamais si bien que tout haut et devant témoins. Il a besoin de

se (<immuni(|U(M' |»<Mir v.ibiir' font sou |ii'i.\'. « C'est pour moi d
mes amis, dit-il, que je lis, que je réiléchis, que je médite, que

j'entends. (|ue je repfarde, que je sens. Dans leur absence ma
dévotion rapporte tout à eux. » Ainsi se déterminent l'allure

habituelle de son esprit et la forme à la(|uelle, en écrivant, il

revient avec prédilection, celle du dialoiiue entre deux person-

naeres, dont l'un n'est là que poui' [xMMiiettre à l'autre (qui est lui-

même) de s'animer, de parler avec la fantaisie et le désordre de

la pensée conçue au cours même de la discussion. En réalité il

n'est jamais seul; il pense en vue de la parole et pour étonner :

« C'est peut-être la raison, dit-il, pour laquelle tout s'exairère,

tout s'enrichit un peu dans mon imagination. » Peut-il mieux

dire que chez lui la recherche de l'effet nuit à la sincérité?

Faute de vie intérieure, ses notions morales sont étranoemeut

troubles. Les nuances fines du sentiment lui échappent; il ne le

connaît, ne le conçoit qu'au paroxysme, emphatique et convulsif.

Dans la vie courante et dans la pratique des hommes il détonne

perpétuellement. « Est-il bon, est-il méchant?... « 11 ne lui déplaît

pas de se dire qu'il aurait été, « s'il l'avait voulu, un dang^ereux

vaurien » ; c'est une force. Mais il a sans cesse à la bouche les

mœurs, la vertu, — qu'il « pratique trop peu, mais dont personne

n'a plus haute idée que lui » Il le croit si bien, qu'il s'érige

sans cesse en donneur d";ivis et redresseur de torts : Rous-

seau en sut quelque chose. Sa morale, au reste, loin d'être la

morale vulgaire, en est généralement le contre-pied. Arrière

les petits devoirs importuns, devoirs d'époux et de père, inventés

pour gêner les beaux mouvements du cœur! Les devoirs d'amant,

à la bonne heure ; encore ne faut-il pas appeler trahison une

fantaisie passagrère qui se jette à la traverse. Il adore sa fille,

son Angélique, il « périrait de douleur » s'il la perdait; mais il

ne s'occupera d'elle qu'au moment de lui apprendre à penser. Il

tranche alors dans le vif : « Dimanche passé, chargé par sa

luère d'aller la promen(M\ j'ai pris mon |mrti et lui ai révélé tout

ce qui tient à l'état de la femme... » Voilà pour une première

leçon. Et c'est à sa maîtresse qu'il en fait part.

Ce moi tumultueux, extravagant, envahissant, n'est cependant

Histoire de la langue. VI. »0
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point haïssable. 11 se trouvait très extraordinaire; il avait, ma
foi, raison ; et ceux qui l'ont vu de près ne s'en sont pas rebutés.

Il ne charme pas, mais force l'attention et s'en empare. Il se

dépense sans mesure, mais il se renouvelle. Il possède une égale

puissance d'expression et d'impression. Il échauffe tout de son

propre feu. Enfin, avec cet esjirit bouillonnant et déréglé, il est

bien celui que ses amis appellent « le philosophe ».

Ses idées. — Philosophie. — Diderot est sensualiste,

matérialiste, hostile par-dessus tout et avec frénésie à 1' a abo-

minable christianisme », d'ailleurs très différent d'Holbach ou

d'Helvétius, et très supérieur. Au xvui" siècle, les philosophes

modérés, comme Condillac et D'Alembert, ou violents, comme

Ilelvétius ou d'Holbach, s'accordent à penser que la philoso-

phie n'est pas à faire par un travail proirressif et indéfini, mais

qu'elle est, pour ainsi dire, toute faite dans l'esprit du premier

homme qui réfléchit, et que le tout est de la dégager des

superfétations qui l'étouffent; autant dire qu'il faut une bonne

fois philosopher pour n'avoir plus à y revenir. Diderot, lui, voit

en elle une étude qui s'étend avec la science, l'éclairé et s'en

éclaire
;
qui vise à un but infiniment reculé, la vérité totale,

car « sans l'idée du tout, plus de philosophie »
;
qui se trans-

forme perpétuellement, et procure ainsi des surprises, des émo-

tions et des joies profondes.

Il ne sera donc pas dupe d'une clarté superficielle. « Le fil

de la vérité, dit-il, sort des ténèbres et aboutit à des ténèbres »,

et le philosophe devra s'attacher « plutôt à former des nuages

qu'à les dissiper, et à suspendre ses jugements qu'à juger ». Il

s'engagera dans toutes les voies qui s'ouvriront devant lui : ce

n'est pas là se disperser, mais chercher les points de jonction et

conserver la vue de l'ensemble. On ne parvient à la découverte

qu'à force de tentatives, et la tentative, même infructueuse, a

son charme : « J'abandonne mon esprit à tout son libertinage;

je le laisse maître de suivre la première idée .sage ou folle qui

se présente, comme on voit, dans l'allée de Foi fau Palais-

Royal] nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courti-

sane '... » Si d'aventure la poursuite réussit, il sait bien que

1. Le Neveu de Hameau (V, 3S7).
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c'osi |MHir lit) lt'iii|is, et (jiril l'ciiconliTr.i liiciihM mi ;iiili-(^

« vraiseinitlahic ><. jtlus séduisant ou plus for! ; mais si peu (|U(^

fliHT la r-cucotiliT, il est en élal de lirvre, (••juimc sur le pniul

d'atteindi'e le mol de l'i'-niiznie. Ainsi de tculalivc eu Icntativc

et, pour parler du uu^nie ton <[ue lui, de passade ru jiassadc, il

s'oriente dans \o « labyrinthe », il nous donne, il se donne

d'abord à lui-même, le siieclacle de « Tin tel licence humaine

s'oruanisant naturellement en pleine liberté ' ».

Dans ses premiers ouvrages philos(»phi(|ues, depuis Vl'Jssui

sur le Mérite el In Vertu (llio) jusiju'à la Lettre sur les .{ Vf^uf/les

(1749), il porte sur l'idée de Dieu tout lelTort de sa jtensée,

pour l'afllrmer d'abord, puis pour s'en affranchir. Dieu, l'exis-

tenee et la survivance de l'Ame ont commencé par s'imposer à

lui comme nécessaires à la morale : « l'athéisme, ilit-il alors,

laisse la probité sans appui », il ne peut donc être le vrai.

L'année suivante, autre point de vue : au lieu de l'ordre

moral, c'est « l'ordre universel des choses » qui l'obsède. Dans

les Pensées philosophiques, il rejette dédaigneusement toutes les

relig-ions positives, et avec elles « toutes les billevesées de la

métaphysique ». Il s'intitule encore déiste; panthéiste serait

plus juste, car il ne conçoit plus Dieu coexistant avec l'univers

(ju'en divinisant l'univers lui-même. D'où le mot célèbre :

« Elargissez Dieu; voyez-le partout où il est, ou dites qu'il n'est

point. » Or c'est lui qui va ilire (|u'il ne le voit plus. Dès qu'il

en presse l'idée, elle s'évanouit; celle de l'être corporel au con-

traire tient bon. Dans la Lettre sur les Aveugles il fait parler le

mathématicien Sauuderson qui, n'ayant jamais vu la lumière,

meurt sans comprendre le prêtre qui lui parle de Dieu. Diderot

a dès lors banni Dieu de sa philosophie, sinon de sa pensée.

« Dieu! s"écrie-t-il dans V Interprétation de la Nature, je ne

.sais si tu es. » L'argument moral ne l'arrête plus; les « charmes

de l'ordre » suftisent à le rassurer : « Il est très important de

ne pas prendre de la ciguë pour du persil, mais nullement de

croire ou de ne pas croire en Dieu-. » L" « ordre momentané »,

la « symétrie passag-ère » que l'homme croit découvrir dans

1. Bersol, Éludes sur te Wlir siècle, II, ItO.
2. Voir sa lettre à Voltaire, du 11 juin 1*49. oi'i il ilunnc la ii\o<o de la Lettre

sur les Aveufjles.
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riinivers par rapport à lui-même, éi^alement passager et éphé-

mère, n'est que le résultat d'une vue courte et présomptueuse.

Saunderson (c'est ici Diderot) aperçoit dans l'infini du temps

et de l'espace un nombre illimité de « mondes estropiés, man-

ques », qui « se sont dissipés, se reforment et se dissipent peut-être

à chaque instant » : « Promenez-vous sur ce nouvel océan, et

cherchez à travers ses agitations irrégulières quelques vestiges

de cet être intelligent dont vous admirez ici la sagesse. » Ce

qui n'empêche Diderot, homme de sentiment, de soutenir qu' « il

croit en Dieu », quand il voit « ce spectacle étonnant de la

nature ». Philosophe, il traite Dieu comme un « fétiche »,

« une mauvaise machine dont on ne peut faire rien qui vaille »
;

redevenu lui-même, ému, poète, il s'élève jusqu'à lui et croit

qu'il y croit \ Il sera jusqu'à sa mort « athée à la ville, non à

la campagne,... athée ou déiste par semestre"" », déiste par

instinct et réminiscence, athée par choix et raisonnement.

C'est dans la pratique assidue et enthousiaste de la méthode

expérimentale qu'il a puisé, non pas les principes", mais l'inspi-

ration coutumière de sa philosophie. Sans doute il ne s'est pas

livré pour son compte (il le regrette) aux recherches de labora-

toire; il s'est mis seulement, comme auditeur de Rouelle le chi-

miste et de Verdier l'anatomiste, par ses séances dans le cabinet

de figures de M"" Biberon, en mesure de lire les travaux des natu-

ralistes, et de suivre un mouvement scientifique dont il prévoyait

la fécondité. Vers 1747 ou 1748, ce n'est plus aux purs si»écu-

latifs qu'il s'attache, à Bayle ni aux déistes anglais; c'est aux

physiologistes, aux géologues, de Maillet, llaller, Needham,

Robinet, RuITon, Linné. C'est d'eux qu'il tire, avec plus de

curiosité (jue de critique, la matière de ses nouvelles réflexions.

S'il n'est pas un « manœuvre » de la science (et il est bien

d'avis que cela vaudrait mieux), il y porte un véritable génie

d'intuition. Il « subodore » la découverte en germe, imagine

l'hypothèse qui fraye le chemin à l'expérience. Dès 1754 il attire

i. Voir VEntretien d'un philosopfie arec la maréchale de'" et, dans la lettre à

M'" Volland, du l"' août l"Go, la conversation de Diderot avec un moine.
2. Ch. «le Lacretelle, Testament pliitasophir/iie et lUlérnive, t. 1, cliap. xiv.

3. « Notre véritable sentiment n'est pas celui dans lequel nous n'avons jamais

vacillé, mais celui auquel nous sommes le plus hahituellemenl revenus. » Entre-

tien entre D'Alem/icrt et Diderot (11. 121).
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I allciiliou «les physiciens sur l'ùicclro-iiia^nùtisino; il iiidiijiie,

dans quelques lig"nes de la Lettre svr lea aveuglex, il dévelojtjK'

dans Vlnh'riD'élation de la Natn7'e, dix ans avant Hobinet, cin-

(juante avani Laniarck, le transformisme ef ses consfMjuenees,

révolution substituée aux causes finales. La méthode expé-

rimentale s'impose despotiquement à son esprit. Il rejette

toute notion (jui « ne se lie pas aux faits extérieurs », (jui n'est

j)oint vérifiable par l'expérience. Toute sa philosophie passe

dans le plan de la science. La Nature est pour lui l'un et le

tout. Poui- le vulgaire elle est « l'ouvrage de Dieu », ce qui

n'est qu'une obscurité, un nuage de plus; pour le savant, « le

résultat actuel ou les résultats généraux successifs de la com-

binaison des éléments ». Pour relier dans son esprit les don-

nées de l'exjtérience, pour anticiper sur elle, le philosophe

« interprétera » la Nature, sans en sortir; il en fera le poème,

comme autrefois les Parménide, les Empédocle et les Lucrèce.

Le sien est de 1759. Entre les vieux poètes-philosophes et

lui, la seule ressemblance est dans la conception de la nature

éternellement vivante et identique à elle-même sous la diversité

des phénomènes : « Il n'y a qu'un seul arand individu, c'est le

tout ». Mais Diderot, à la lumière crue de la science moderne,

discerne trop exactement le certain de l'imaginaire pour avoir

le frisson sacré; il sait à quel instant précis ses fantaisies

tournent à « la plus haute extravagance » ; il est profond, mais il

s'égaie, ou même il s'ébat en obscénités énormes. La forme du

dialogue, de la « comédie », sera donc celle qui conviendra le

mieux à son dessein. — Trois actes, dont un prologue et un épi-

logue. Le prologue, c'est YEntretien entre Diderot et D'Alembert.

Diderot étonne son sceptique interlocuteur en lui traçant une

es([uisse du transformisme : le marbre se modifie en humus,

l'humus en plante, la plante en homme, et le même marbre fait

alors partie intégrante de l'être qui possède la propriété de

sentir et de penser. « Vous rêverez sur votre oreiller à cet entre-

tien », dit en partant Diderot. D'Alembert y rêve en effet, tout

haut et toute la nuit : c'est le second acte, le principal. M"'" de

Lespinasse croit qu'il délire et envoie chercher le médecin

Bordeu. Ils sont tous deux au chevet de D'Alembert, qui tantôt

endormi, tantcM éveillé, continue de parcourir tout le cycle
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cosiuoiionique et physiologique ouvert à son imagination. Bor-

deu, charmé, s'y engage à son tour, expli(jue tous ces secrets

de nature avec hi <h)cte impudeur d'un médecin (jui ne s'embar-

rasse pas de ménager ht délicatesse du sexe. M"" de Lespinasse,

elle aussi, prend goût à ces mystères horrifiques, et supplie

Bordeu de revenir dans la journée pour lui dire le reste : c'est

la Suif/' du Rrve et \r troisième acte '.

Voici le système dans ses grandes lignes. — Une substance,

la matière, une mais hétérogène. Chaque molécule matérielle

a comme attributs essentiels le mouvement et la sensibilité,

sensibilité inerte ou active, suivant la combinaison où elle

entre. Un animal, une plante, c'est un agrégat de molécules

unies par un lien de continuité, une grajqie d'abeilles qui se

rejoindraient par leurs pattes amollies. Animaux petits ou

grands, éphémères ou séculaires, espèces ou individus, c'est

tout un, et l'histoire du monde vivant se voit dans une goutte

d'eau : « Suite indétinie d'animalcules dans l'atome qui fer-

mente, même suite indéfinie d'animalcules dans l'autre atome

qu'on appelle la Terre... Tout change, tout passe, il n'y a que le

tout qui reste. » Point de monstres proprement dits, mais des

agencements de molécules inégalement capables de durer et

de se perpétuer. Toute vie n'est qu'action et réaction du milieu

sur l'organisme, et réciproquement : « Pourquoi suis-je tel?

C'est qu'il a fallu que je fusse tel... Ici, oui, mais ailleurs? au

pôle? mais sous la ligne? Changez le tout, vous me changez

nécessairement... Tout est en un flux perpétuel... Tout animal

est plus ou moins homme; tout minéral est jdus ou moins

plante; toute plante est plus ou moins animal. Il n'y a rien de

précis en nature. » Point de « galimatias métaphysique »
;
par-

tout la science, celle d'aujourd'hui ou celle de demain; le

commenL non le pourquoi des phénomènes; la liaison vérifiée,

ou Thyjtothèse vérifiable. Ajoutons : rien d'abstrait ni de froid;

la Nature toute seule, mais, suivant le mot de Pascal, « dans

\. ho tome fX des Œuvres complètes (éd. Assézal, 1875) contient les Éléments
de physiolof/ip, jiisiiu'alors inédits. C'est un classement des notes i)rises par Diderot
pendant ilix ou quinze ans, au coiirs de ses lectures sur la philosophie nalu-

relie. M est prol)al)le qu'il l'entreprit au moment où il étudiait les Elementa
phijsiologiae <\e Hallcr (170(5). C"estdans ce recueil qu'on Iniuve éparses les obser-

vations et ré^flexions mises en œuvre dans l'Entretien et dans le Rêve.
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sa haute cl pIciiK» tn.ijcslé »; la vie cii nous, ;mloiii- de nous

et « au delà des espaces imaginables »; en iiirinc Icinps, comme
rln>/, Pascal, rim|)r('ssion du clair-obscur (jui Ijornc de tonte [lart

riiorizon, mais sans elTroi, sans tristesse; et c'est là qu'entre

Did«>rot et Pascal la rossemldance n'existe plus du tout.

Diderot, à la vérité, n'a pas toujours été sans inquiétude sur

les conséquences morales de son naturalisme. « J'aime, a-t-il dit,

la philosophie qui relève l'humanité. La dégrader, c'est encou-

rager les hommes au vice. » Le plat égoïsme de son disciple

Helvétius le révoltait. Comment y échapper? Il « croyait

avoir les données nécessaires », mais le problème l'intimidait.

Il se disait : « Si je ne sors pas victorieux de cette tentative, je

deviens l'apologiste de la méchanceté. » Tantôt il était sur le

point de braver le préjugé, sûr que le vrai ne pouvait tourner

à mal; tantôt il tremblait à la pensée de divulguer une morale

« spéculative », dont mésuserait « la multitude ». Il nous a du

moins livré ses « données ». C'est plus qu'il n'en faut pour jus-

tifier ses scrupules.

Une morale d'obligation n'avait pas de sens pour lui. La

pensée n'étant qu'un produit de l'organisation ,
— la sensibi-

lité continuée par la mémoire, — la liberté ne saurait être :

« La dernière de nos actions est l'effet nécessaire d'une cause

une : nous, très compliquée, mais une. » La vertu, c'est la

« bienfaisance » : on est bienfaisant ou malfaisant de naissance

ou par suite des modifications qu'on a reçues de l'exemple, des

mœurs, des lois, toujours « irrésistiblement ». « Estime de

soi, honte, remords », autant de « puérilités fondées sur l'igno-

rance et la vanité ». Tout se tient, et sur le déterminisme

absolu Diderot n'a pas varié, ^-duï dana l'Encyclopédie; on sait

pourquoi.

Resterait une morale de discipline, une sorte de dressage incli-

nant à la « bienfaisance », développant les appétits dans le sens

de l'intérêt commun, ou, pour parler le langage du temps, de la

« justice ». Justice, bienfaisance, ce sont encore manières « de

se rendre heureux ». « Je suis homme, dit-il quelque part avec

fierté; il me faut des causes propres à l'homme »; le bonheur

d' autrui, c'est le nôtre. « La nature humaine est donc bonne? —
Oui, mon ami, et 1res bonne. L'eau, Taii-, la terre, le feu. tout
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osl bon dans la nature ». Alors qu'est-ce donc que la morale?

Simplement la condescendance à la bonne nature. L'bomme qu'il

serait nécessaire de discipliner pour le rendre bienfaisant et

juste, est un monstre, une ébauche humaine, au sens précis et

physique du mol.

Que de monstres! — Nullement. C'est votre morale, celle

des religions, lois et bienséances, qui leur en donne l'air; c'est

elle qui, par ses contraintes et ses fausses vertus, soumis-

sion, abstinence, chasteté, a gâté l'homme naturel : « On a

introduit au dedans de cet homme un homme artificiel; et il

s'est élevé dans la caverne une guerre civile qui dure toute la

vie, » Dans votre maudite société, le sage est un révolté qui ne

se déclare pas, mais qui fraude tant qu'il peut la loi sociale pour

se tenir dans la loi naturelle. — Donc « il n'y a point de lois

[>our le sage? » — Vous y êtes, mais ne le dites pas. « Je ne

serais pas trop fâché, dit à son fils le vieux coutelier, qu'il y eût

dans la ville un ou deux citoyens comme toi; mais je n'y habi-

terais })as s'ils pensaient tous de même '. »

La société se compose donc ainsi : — D'abord une élite de

« sages », définis comme ci-dessus; Diderot, bien entendu, est

de cette élite. En second lieu, une foule d' « âmes abjectes »,

la majorité : « un ramas d'hypocrites », qui exaltent la morale

pour l'exploiter, et la violent au détriment de ceux qui l'obser-

vent; « ou d'infortunés, qui sont eux-mêmes les instruments

de leurs supplices, en s'y soumettant; ou d'imbéciles, en qui le

préjugé a tout à fait étouffé la voix de la nature » (les dévots);

« ou d'êtres mal organisés, en qui la nature ne réclame pas ses

droits ». En troisième lieu les criminels, qui sont simplement

des irréductibles : Diderot « ne hait pas les grands crimes » ; ils

sont la revanche de la nature et « portent le même caractère

d'énergie » que « les grandes et sublimes actions ». Enfin les

cyniques, les atTamés, qui n'ont cure de la morale et prétendent

à leur paît (hi butin, à être « richement vêtus, splendidement

nourris, chéris des hommes, aimés des femmes ». Un de ces

derniers, c'est le Neveu de Rameau, « de tant de sagacité et de

tant de bassesse, d'idées si justes et alternativement si fausses,

1. Enlrclieii d'un père avec sea enfants (V, 30'); cf. De Vincoiiséquence du juge-

ment puilic (V, 357).
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d une jx'rvcrsitf' si générale «le .sciitiiiieiils, (rime liir|iilinlc si

complète, et d'une franchise si peu commune », DidercU ne

cache pas son r.iihh; pour ce « suhlime » coquin; et si hii-niènic

n'avait pris son |tarli d'èlre un « sage », c'est encore à Hameau

qu'il aimerait le mieux ressemhler. Peu s'en est fallu. Hameau

sait ce qu'il fail et à quelles fins il sert; il connaît, lui aussi,

la « fihre », la « molécule », le « hesoin », et le reste.

Diderot dit : « Le monde est la maison du fort », et Hameau :

« Dans la nature toutes les espèces se dévorent; toutes les condi-

tions se dévorent <lans la société. Nous faisons justice les uns

des autres. » Diderot a beau vanter à ce « vaurien » la partir du

bonheur « qui ne s'émousse pas » et « les charmes de la vertu »,

Hameau, qui « n'a pas le tour d'esprit romanesque », réplique

par des arguments pérem[)toires. Diderot n'a [dus les ilents

longues; mais son idéal n'était ni tendre ni héroïque, du temps

oîi il vivait en bohème. Il s'est rangé, moralisé, depuis qu'il est

rassasié. Au tour de Rameau, maintenant; non du véritable,

fantoche inoffensif et bon enfant', mais de celui que Diderot

a fait à sa ressemblance d'autrefois (avec une philosophie et

une turpitude beaucoup plus marquées), et finalement institué

justicier de la Société, vengeur de la Nature et, bon gré mal

gré, destructeur de la morale ^ Le « bon » Diderot ])Ourra

retourner les « données » du problème : ainsi posé, c'est

Rameau qui en fournit la vraie solution, purement négative.

Littérature et Beaux-Arts. — Malgré tout son mépris

pour c( les siècles pusillanimes de goût », Pantophile-Dideroi

était passionné de littérature et d'art. Il a fait avec amour le

métier de critique. Son objet principal et sa faculté maîtresse

en ce genre, c'est de communiquer son plaisir en donnant,

« non pas une leçon, mais une fête » '\ Par malheur, il tient,

avec son temps, pour l'art utile, didactique, humanitaire. C'est

ce qui a souvent troublé chez lui la notion de la beauté propre-

ment poétique, plastique ou pittoresque.

En littérature il se distingue de ses contemporains par la

î. Voir la Notice de M. Thoiiiaii à la suite de rédition Monval.
'2. On trouvera celle iiileri)rétalion du Nereu de Rameau soutenue avec force

dans le Diderot de M. L. Ducros, p. 325-331.

3. Voir Sainte-Beuve, Causeries du lundi, III, 301.
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chah'ui* el lôteiidue de son admiration. Il est vrai qu'il lu porte

d'einhlée au superlatif et que pour lui la question de degré

n'existe pas : « Richardson, Richardson, lionune unique à

mes yeux... ïu uie resteras sur le même rayon avec Moïse,

Homère, Euripide et Sophocle. » En revanche il est entièrement

atTranchi des opinions traditionnelles. Cherche-t-il des modèles

à son uscijie, des formes dart bonnes à rajeunir le goût français,

il puise sans hésiter chez les modernes, dans le théâtre et le

roman anglais de la veille : Sterne, Richardson, Moore, Lillo.

Veut-il « boire aux sources de toute beauté et de toute imita-

tion sublime », ce sont les Romains et surtout les Grecs. Il est

alors classique, et de la façon la plus haute. Homère, Virgile,

Horace, Térence, Anacréon, Platon, Euripide, sont ceux dont il

a « sucé de bonne heure lo lait, coupé avec celui de Moïse et

des prophètes ». Aussi s'est-il imprégné de leurs perfections

intimes et intraduisibles ^ Il refuse d'insérer dans YEncyclopédie

l'article de Fontenelle où Eschyle était taxé d'extravagance -.

Quand il lit Pindare, il sait qu'il doit répudier les habitudes

d'esprit méthodiques d'un siècle uniquement raisonneur. De

même pour Shakspeare : en détacher, comme Voltaire, quelques

traits sublimes, et se détourner avec dérision de ce qui paraît

liizarre, autant vaudrait tracer des allées de parc à travers une

forêt sauvage. Shakspeare n'est pas l'Apollon du Belvédère ni

l'Antinous; c'est le « saint Christophe de Notre-Dame, colosse

informe, grossièrement sculpté, mais entre les jambes duquel

nous passerions tous... » C'est dommage qu'à ce colosse Diderot,

sans sourciller, donne pour arrière-neveu, le bon Sedaine. Il a

l'intelligence pénétrante du beau; mais quand il adtnire, il ne

juge plus, ne compare plus; il s'épanouit en dithyrambes.

Il est fort discuté comme critique d'art. Le fût-il davantage

encori.', il lui resterait d'avoir créé le rôle, «l'avoir le premier

parlé sculpture et peinture pour être entendu du public, autre-

ment qu'en pur philosophe ou en homme du métier; d'avoir

sinon formé, tout au moins éveillé le goût des amateurs,

dont le plaisir était et demeure la raison d'être des Salons .

Diib'rot est l'un de ces amaleui-s; il ne réclame que sa place au

I. Voir l.'i fin des Réflexions sur Térence.

i. Triil)lct, Mémoires sur Fontenelle (1761), p. 172,
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j>arlrri-('. Il s.iit du iiKtiiis, iniciix (|ur imtsxiiiic, loiil ce (|iril

pfaji'nerait à « avoir eu (jii(|(|iii' lriii|(s le jimirc passé dans la

palette », jiouf vniii- h Imiil »lc certaines résistances. « Je ne

me connais pas en dessin, dit-il, et c est surtout le côté par

lequel 1 artiste se iléfend contre l'Iionnne de lettres. »

Homme de lettres, c'est par là «piil cliarnie et entraîne; mais

c'est aussi jiar là <ju il laisse s interposer entre I œuvre d'art et

lui un critérium précont^u et tout intellectuel. On a cru com-

prendre que, par déroization à l'empirisme de sa philosophie,

il était idéaliste en art. Il [)arle dun modèle idéal, qui n'existe

nulle jiart (mi nature, et (pii donne à l'artiste la « ligne vraie » :

« Quand vous faites beau, vous ne faites rien de ce qui est,

rien même de ce qui peut être. » La « belle nature », c'est donc

la nature embellie. Mais cet idéal, pour Diderot, est le résultat

direct de l'expérience. Le beau est ce qui éveille l'idée de raji-

ports ou de convenance : « L'arbre qui est beau dans l'avenue

d'un château, n'est pas beau à l'entrée «l'une chaumière, et réci-

proquement '. » Saisir ces rapports, cette convenance, rien de

plus personnel, relatif et variable. Plus l'œuvre d'art exprime

de ces rapports, plus elle est belle aux yeux et aux esprits qui

savent les reconnaître, jusqu'à une limite qui est la somme des

rapports perceptibles dans une vue d'ensemble. L'œuvre belle

sera l'œuvre expressive. Soit; et si cette délinition n'est pas

d'une exactitude rigoureuse, universelle, elle est bien selon

l'esprit de l'art français, de celui que Diderot connaît et aime le

mieux. Mais, en fait d'expression, il est insatiable, théâtral. 11

veut en jieinture des actions (jui, pendant la durt'-e « d'un coui»

d'œil », lui fassent letVet d'un coup de théâtre : « Touche-moi,

étonne-moi, déchire-moi; fais-moi tressaillir, pleurer, frémir,

m'indigner. » Expressif, pour lui, c'est suggestif; il demande à

la peinture, comme à la littératui'c, de « faire penser », d ins-

truire en émouvant. Il attache une importance énorme à

certains détails de mise en scène : il lui faut, dans un S<(crifice

(ripliigenie^ « le victimaire avec le large bassin qui doit recevoir

son sang »; sur un temple en ruines, l'inscription Divo Auguslo,

Divo Neroni. Il en veut à Robert de n'v avoir pas pensé.

I. Plan d'une université. 11. fS-S. — Cf. l'art. Beau de VEncjclopédie. Voir aussi

quelques pages ilc la Lettre sur les sourds et muets (l"ol).
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Ainsi comprise, la peinture d'église pourra servira deux fins.

Tantôt elle « prêchera » mieux que « le curé ou son vicaire »
;

tantôt clic montrera « Tatrocitc de rintolcrance... depuis le

meurtre d'Abel jusqu'au supplice de Calas >>. Littéraire, c'est

encore trop peu; que la peinture soit déclamatoire; qu'elle

s'approprie les moyens du drame bourgeois. Et c'est ainsi que

Diderot ne voit rien, de son temps, au-dessus de (Ireuze, « pré-

dicateur de bonnes mœurs » et de vertus familiales, « Cela est

beau, très beau, sublime; tout, tout. » Voilà, chez le criti(|ue

d'art, l'aberration impardonnable.

Voici la contre-partie. — Diderot a fréquenté les ateliers, les

artistes; il connaît du métier tout ce qu'on en peut connaître

sans l'avoir exercé; il a la vision large, précise, voluptueuse de

la lig:ne et du coloris, et, s'il est littérateur en peinture, nul écri-

vain de son temps n'a eu plus que lui le don du pittoresque.

Reg-ardez ce portrait : « L'hôtesse n'était pas de la première

jeunesse; c'était une femme g"rande et replète, ingambe, de

bonne mine, pleine d'embonpoint, la bouche un peu grrande,

mais de belles dents, des joues larg^es, des yeux à fleur de tète,

le front carré, la plus belle peau, la physionomie ouverte, vive

et gaie, les bras un peu forts, mais des mains superbes, des

mains à peindre on à modeler \ » Observateur à ce deg"ré de la

figure humaine, il sent du premier coup le convenu, 1' « aca-

<lémisme », dont il a horreur, la pose substituée au mouve-

ment. Si réalisme peut s'entendre de l'imitation intelligente

et expressive de la nature, il le pratique, et l'enseig'ne, et le

prêche. Il est « rustre », et s'en vante; il connaît le plein air

et la vraie lumière aux « diverses heures de jour », toutes

les nuances du vert, et « la rosée qui mouille les plantes vers

le soir ». 11 dit au peintre de figures : « Allez à la guinguette, et

vous verrez l'action vraie de l'homme en colère... Regardez vos

deux camarades qui disputent; voyez comme c'est la dispute

même qui dispose à leur insu de la position de leurs membres »;

et au paysagiste : « Habite les champs... » Devant la toile

1. Jacques le Falalisln (VI, \i\). — Voir aussi dans la Religieuse (V, 137) l'ail-

mirable groupe de la supérieure entourée de ses nonnes en Irain de coudre :

' C'était un assez agréaijJe tableau », dit encore Diderot; et en elFet c'est de la

peinture écrite.
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(Hi le inarlire, le |>restii:(' di' ro.\<''cii(i(jii, ([iiil dédaigrie on

llK'oric, ICiirliaiilc cl le ra\il. Il siiliil la « magie » de JJoucix'r,

ddiit pourtant il trouve le style has et égrillard (re[)r(jcli('

(jiii, de sa |)art, senilde dur). Chez Chardin, le « suhlime du

technique » lui tient lieu de tout : « C'est la suhstance même
des ohjets, s'écrie-t-il, c'est l'air et la luiiiièi<' (|ii(' tu prends à

la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile. » 11 a

tort sans doute de faire du sentiment sur la « jolie éh'gie »

de (îreuze (la Jeune fille qui pleure son oiseau morl), qui n'est

qu'une allégorie sensuelle; mais si son imagination se fourvoie,

ses yeux font hien leur office : « Elle est très vraie, cette main,

très belle, très parfaitement coloriée et dessinée... La tète est

bien éclairée, de la couleur la plus agréable qu'(m |iuisse donner

à une blonde. »

Des mois, un an après le salon, il reprend son carnet et son

catalogue, et ses impressions se réveillent avec toute leur

acuité, les bonnes surtout, car, dit-il, « le mal au premier

moment me fait sauter aux solives ; mais c'est un transport qui

passe; l'admiration du bien me dure ». Elle passe toute vive dans

ses descriptions; il donne une folle envie de voir les ouvrages

qu'il a vus; et quand ce serait là tout le fruit de sa critique,

serait-ce peu de chose?

Son talent. — L'écrivain de génie au xvui" siècle (je dis

Yécrlvain), celui qui par inspiration soudaine étonne, éblouit,

transporte, et trouve sans la chercher l'expression neuve et

puissante, c'est Diderot. Il improvise avec une fougue qui con-

fond; mais l'improvisation le tient à sa merci et lui interdit la

perfection soutenue. Il le sent, se le reproche, mais n'v peut

rien. Il n'est « presque jamais content de ce qu'il fait ». II

écrit en pleine allégresse, mais il sait (jue « ce n'est pas au cou-

rant de la plume qu'on fait une belle page ». Il en a fait cepen-

dant ([uelques-unes; mais ([uelle œuvre de lui, sinon de très

courte haleine, ne trahit cette exécution précipitée?

Il est négligé, quelquefois même franchement incorrect. Il

accumule les mots : au lecteur de choisir. II v a chez lui

<le nombreux et splmdides éclairs, mais aussi du fatras en

abondance. Il écrit avant de savoir (pioi dire : « Je laisserai

les pensées se succéder sous ma plume dans l'ordre même
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selon K'(juel les objets se sont olï'erts à ma réilexion, parce

qu'elles n'en représenteront que mieux les mouvements et la

marche de mon esprit. » S'il fait buisson creux, c'est devant

nous; et si sa conclusion ne le satisfait pas, il nous avertit, la

laisse telle quelle, et se dérobe : « Ce n'est pas qu'il n'y ait peut-

être (pielque chose à rectifier et beaucoup à ajouter à ce que j'ai

dit; m.iis il est onze heures et demie*. » C'est ainsi que l'on

cause, mais le lecteur ne se résii^ne pas à ces ajournements

qui risquent d'être indéfinis. Avec Diderot, la clarté, qu'on

vovait poindre, se dissipe au moment final. 11 aurait encore

des idées « peut-être fortes » ; et c'est là qu'il reviendra, s'il y

revient.

Dans la conversation, ce jaillissement copieux plaît par lui-

même. Ainsi dans les lettres intimes. Celles de Diderot sont

l'imag-e captivante de la parole. Elles n'ont pas, comme celles

de Voltaire, la netteté parfaite, la fine malice; mais on n'en

saurait trouver de plus vivantes. C'est Diderot tout entier,

corps et âme et d'heure en heure, l'homme }»our qui raconter

sa vie c'est vivre une seconde fois, afin que tout lui soit commun

avec son amie absente ^

Il y a de tout dans les Salons. Il y a surtout, comme dans les

Lofires à jf¥"^ Volland, les épanchements de Diderot. Ce sont,

dit Scherer, « des espèces de mémoires ». Lettres, mémoires, cela

se touche. Destinés à la Correspondance littéraire, ils auront pour

lecteurs les Altesses et souverains du nord. Diderot s'en sou-

vient à l'occasion « pour leur donner quelques leçons,... écraser

par-ci par-là le fanatisme et les préjugés ». Mais Grimm en

fait ce qu'il veut. De là pour Diderot une sécurité qui le laisse

1. C'est le mol sur leciuel Bordeu, i)orle-paroIe de Diderot, prend foiigé dans

le Réie de D'Alembert.

2. Signalons encore, dans la Correspondance : 1" les Lettres à 3i"° Jodin

(lIGo-noS), jeune comédienne qu'il prend à tâche, en Mentor vraiment

pratique, de mettre en garde contre le bas cabotinage et contre les galanteries

trop mullipliées, qui ne valent rien pour le talent, — « morale facile <à suivre »,

comme il dit à sa i)rolégée; — 2" les célèbres Lettres à Falconet, qui sont de

deux sortes. Les neuf premières, sous forme épislolaire, sont des dissertations

destinées à la publicité, sur la question de l'influence que doit exercer, sur le

talent de l'artiste, le souci de la iiostérilé. Les autres, de la dixième à la vingt-

troisième, se rattacheraient à un genre plus intime : mais adressées au statuaire

fienilant son séjour à Pélersliourg, Diderot sait qu'elles seront lues par d'autres,

ipielquefois par l'impératrice, et son ton s'élève à la pensée que, de la rue Taranne.

sa voix portera jusqu'à lextrémilé de l'Europe. Oc là un caractère déclamatoire

très marqué, ce qui chez Diderot ne signifie pas le contraire du naturel.
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loiit à t'ait liii-inriiH', !»'! ([iiil se inotilrcrait à son aini ijans le

têto-à-t<Mc. Quinze jours «liiiant. il t'crit sans d «'-sem parer :

« (juoiquefois t'est la conversation toute pure comme on la fait

au coin du feu; «l'autres fois, c'est tout ce qu'on peut iniaL-^iner

d'éloquent et de profond. » Un souvenir, une anecdote lui

revient, et il raconte; une rt^verie surgit, et il s'y abandonne; un

thème à disputer, et il dispute. Intervient un contradicteur

imaginaire, (Irimm, Naigeon, ou n'importe ({ui; et tout un dia-

logue s'intercale au milieu de la promenade artistique. Diderot

s'acharne à cette prouesse de jeune homme; il est curieux de

voir s'il est toujours de force; et quelle joie de s'assurer

qu'après la cinquantaine, après ÏEncijcIopédtc, il possède encore

« pleinement, entièrement, toute l'imagination et la chaleur de

trente ans »! Grimm est « resté stupéfait » : voilà ce qu'il fallait.

Nous le sommes aussi, pendant vingt, trente, cinquante pages.

Mais c'est trop de plaisir. Nous finissons par l'étourdissement,

l'ahurissement. Nous n'avons plus d'attention que pour ce

cicérone, aussi alerte et véhément au bout de deux cents pages

qu'à la première. Et en effet la merveille des Salons, celle dont

le souvenir ne s'effîice pas, c'est lui, c'est son débordement de

pensée, d'émotion et de verlie.

Il n'aime rien tant qu'à raconter : « Mes amis, faisons toujours

des contes. Tandis qu'on fait un conte, on est gai; on ne songe

à rien de fâcheux. Le tem])S se passe; le conte de la vie

s'achève, sans qu'on s'en aperçoive. » « On est gai », cela veut

dire : on est captivé, on se passionne, on palpite, ce qui est

délicieux; on rit aussi, quand la chose est drôle. Ici encore ses

dons d'improvisateur se déploient en toute liberté, car il raconte

souvent à l'instant même ce qu'il a vu, entendu, et l'animation

de son récit est celle dont il est lui-même rempli. Au Grand-

Yal, à la Chevrette, ce sont les folies de ses hôtes, les his-

toires grasses rapportées par les convives; la chronique amou-

reuse de tout ce motule ou demi-monde. Voici une demoiselle

d'Ette, dont le visage est « comme une grande jatte de lait sur

la([uelle on a jeté des feuilles de roses ». Qui est-ce? Enlevée à

quatorze ans par le marquis de Yalory, elle a été « plantée là »

après quinze ans de vie commune. « les hommes! les

hommes!... Et voilà ce (|u'on appelle dhonnètes gens. Ils ont



368 DIDEROT ET LES ENCYCLOPÉDISTES

(le CCS actions par devers eux; ils s'en souviennenl, on le sait,

et cependant ils vont tête levée... Je m'y perds, je me cacherais

dans un trou; je ne sortirais jdus... Au nom de Thonnèteté, mon

visaiie se décomposerai!, et la sueur me coulerait le long du

visage. » Tous ses contes sont ainsi des histoires arrivées qui

ont bouleversé sa machine morale, dont il a jasé, disserté, dans

lesquelles, en les retraçant, il aura son r(Me, le rùle d'avocat de

la vertu, comme au moment où il en a été l'auditeur ou le

témoin. Presque tous sont placés dans le cadre d'une conversa-

tion et coupés de réflexions banales, mais d'autant plus ressem-

blantes, car « ])lutôtque d'écouter ou de se taire, chacun bavarde

d<' ce (ju'il ignore ». Heureusement Diderot est là pour poser

les questions, sinon toujours pour les résoudre.

Ce verbiage est d'une vérité qui aide à l'illusion. Ce n'est

pas de trop. Rarement le vrai a paru moins vraisemblable. —
Une femme passionnée et délaissée fait épousera son amant une

jeune fille d'apparence honnête, qu'elle Itii dénonce ensuite

comme une courtisane dont sa mère fait trafic (Histoire de

M"" de la Pommeraije et du marquis des Arcis, dans Jacques le

Fataliste). — Un mari infidèle par surprise implore en vain son

pardon; sa femme se sépare avec éclat et meurt de désespoir

{Sur Cinconséqnence dujugement public). — Dans Ceci n est pas un

conte (remarquez le titre), une lâcheté d'homme en regard d'une

lâcheté de femme, toutes deux inouïes, monstrueuses. Incroyable,

mais vrai, authentique : « On n'invente pas ces choses-là. » Pour

que vous n'en doutiez, il fera le portrait des personnages, aussi

individuel que leur histoire est singulière. Voyez Gardeil, <lans

Ceci n'est pas un conte : « Un petit homme bourru, taci-

turne et caustique; le visage sec, le teint basané; en tout une

figure mince et chétive; laid, si un homme peut l'être avec la

phvsionomie de l'esprit. » Celui-là, Diderot l'a vu; mais au

besoin il imaginerait « la cicatrice légère, la verrue à l'une des

tempes, la coupure imperceptible à l'une des lèvres », le trait

particulier, unique. Bref il i< veut être cru, intéresser, toucher,

entraîner, émouvoir, faire frissonner et couler les larmes ».

Nous fait il connaître des âmes? — Il s'en flatte : « Racontez-

moi les faits, rendez-moi fidèlement les propos, et je saurai

bientôt à quel homme j"ai affaire. » — Quels propos? Ceux,
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pciisoz-vous, (jiii ('•claiiciil les aclt-s el les l'iiiiiriicnl, |iniir siii-

giilit'is ([ii'ils paraissent, à lOrdir i:<'-ii('Tal. l*ai' où la lialiison île

Gardeil nous fail-ellc liorreui', à nous si indulgents |iunr riiicon-

staiire coinniune de l'amour? — « Ce serait une disjiulc à ni,'

finir qu'au jugement derniei'. » Et M""" de la Carlière. pourquoi

a-t-elle mieux aimé mourir que de pardonner à un mari repen-

tant? — « Ah! pnurqudi? c'est «pie eliacun a son caraetère. »

Nous voilà bien instruits! Les eontes de Diderot ne sont donc

•que des anecdotes, où tout est juste, vivant, souvent patliétique,

mais inexpliqué; pathétique comme toute scène où brusque-

ment, sous nos yeux, entre les premiers venus, se déroub'-

rait le conflit dont nous saurions que d(''pend leur lionneur ou

leur vie.

Parmi ces petits contes il en est un, les Deux amis de Bour-

bonne, où Diderot, en usant de moyens très limités, ne laisse

rien à désirer. Il y a là deux paysans, hommes des bois, cousins

et nourris du même lait, qui « s'aiment comme on existe, comme

•on vit, sans s'en douter ». Cette passion instinctive, chez des

êtres élémentaires, agit avec une énergie sombre et poignante.

Le style est serré, nerveux, farouche, comme le drame. C'est

la destinée de trois familles ramassée en quelques pages.

Sans composition et sans psychologie, Jacques le Fataliste et

la Religieuse sont d'une longueur cruelle; Jacques surtout,. où

le i-arti pris de mystifier le lecteur réclamait une légèreté d'exé-

cution que Diderot n'a pas su dérober à l'auteur de Trislram

SJiandij. Ce Jacques qui chemine avec son maître et qui, pour

tuer le temps, ne sait rien de mieux que d'écouter des contes,

ou d'en faire, c'est le moins humoiistique des personnages, car

c'est Denis en chair et en os. Ces contes qui s'enchevêtrent,

burlesques, graveleux, sentimentaux, ces arrêts, ces reprises,

ces échappées philosophiques, tout cela est, comme les Salons,

un tour de force dépourvu de grâce. La matière est plantu-

reuse, savoureuse, mais indigeste. — La Religieuse a tous les

défauts qu'on voudra. Sœur Suzanne traverse tous les cercles

de l'enfer à l'état purement passif : nous savons ce quelle

soufTre, non qui elle est. Pas de dénouement : Suzanne meurt

parce que cela fait une fin. Et que dire de certaines peintures à

mettre au coin le plus reculé d'un musée pathologique? Malgré

Histoire de la langue. VI. 24'
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(ont, je ravoue, la RfUgieuse me loiiclic. Diderot l'écrivait en

versant de via les larmes, et il y [>araît. 11 n'a ]ias sou|)çonné

(cela va de soi) les mystérieuses douceurs de la cellule. Il n'a vu

dans le cloître (ju'un lieu de gène et de ilétrissure; il y a cru,

s'en est indigne, révolté. Sa peinture est violeide, mais dou-

loureuse; elle a pu fournir des armes aux pamphlétaires; elle

n'est pas un pamphlet.

En résumé Diderot n'a guère son égal à donner la sensation du

mouvement, du coloris, de la vie physique. Il a de la verve,

peu ou point d'esprit; une sensibilité forte, mais un peu g-rosse;

si |»eu de goût que les cris, les sanglots et le galimatias lui

paraissent, de bonne foi, la vraie forme du sublime.

Mais par moments il ouvre ses ailes robustes, il est poète et,

quoiqu'en vile prose, très grand poète. Sa phrase s'élargit en

strophe d'un rythme souple et frémissant : « Le premier serment

que se firent deux êtres de chair, ce fut au |)ied d'un rocher qui

tombait en poussière; ils attestèrent de leur constance un cioJ

qui n'est pas un instant le même ; tout passait en eux et autour

d'eux, et ils croyaient leurs cœurs aflranchis de vicissitudes.

enfants! toujours enfants! » On sait ce qu'avec la rime l'auteur

du Souvenir en a su faire '. Et ces lignes, sur la Fête-Dieu : « Je

n'ai jamais entendu ce chant grave et pathétique donné par les

pi'êtres, et répondu affectueusement par une infinité de voix

(Tbommes, de femmes, de jeunes filles et d'enfants, sans que

mes entrailles s'en soient émues, n'en aient tressailli et que les

larmes m'en soient venues aux yeux. Il y a là dedans je ne sais

quoi de grand, de sombre, de solennel, de mélancolique ^ »

Est-ce du Diderot ou du Chateaubriand? Une sensibilité com-

mune, mais franche, soutenue de l'imagination, cela peut

être du lyrisme; et Diderot, seul avec Rousseau, jusqu'à l'avant-

dernière heure du siècle, annonce le romantisme. Mieux que

Rousseau même il a connu le secret du génie poétique : « Le

pinson, l'alouette, la linotte, le serin, jasent et bal)illent tant

i. Voir Jacques le Fataliste, VI. 117. — Cf. Supplément au vogaqe de Bougain-
ville, II, 22 i.

2. Salon de 1765 (X, 391), — Cf. les paroles que M""' d'Épinay prête à Saint-

Lambcrl (Mémoires, éd. Uoiteaii, I, 3"7). Il ne me parait pas douteux qu'elle a

eu communication du Salon de Diderot, dont idle reproduit presque exactement
les termes.
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(jiic le Joui' dure. Le soleil CiIcIk'', ils loui'iriit leur Irte sous

Tiiile, el les voilà endormis. (îesl alors ([ur le ^('iiic jirend sa

lauipc et l'allume, el (jue l'oiseau solitaire, sauvai^c, inappri-

voisaljle, hruii et triste de plumage, ouvre le gosier, commence

son chant, fait retentir le bocage, et rompt mélodieu.sement le

silence et les ténèbres de la nuit '. » Quoique sociable et à son

aise (trop à son aise) dans tous les mondes, il était demeuré

plébéien, « rustre », comme il dit, bohème sous les dehors

bourgeois, et même « sauvage et inapprivoisable » dans son

fond intime, plus près de la nature par conséquent et plus poète

i|ue pas un des beaux-esprits et des grands esprits du temps.

///. — L'Ecole encyclopédique.

D'Alembert; son rôle philosophique et littéraire. —
Que Voltaire ait fait ce compliment à D'Alembert : « Je vous

regarde comme le premier écrivain du siècle », cela paraît fort,

même après le Discours préliminaire. Avec sa correction froide,

ses épigrammes sans enjouement, sa raideur géométrique, son

étroitesse et ses bizarreries de goût, D'Alembert est un grand

esprit qui, dans les lettres, ne compterait plus, si ses ouvrages

n'étaient défendus par l'importance scientifique et personnelle

de leur auteur. L'autorité qu'il sut prendre fit de lui le repré-

sentant, le grand pontife des philosophes. C'est lui, dans

VEnci/clopcdie, qui se charge des manifestes. Nous le verrons,

académicien, secrétaire perpétuel, revêtir une sorte de magis-

trature. Dans tous ses écrits, c'est comme par délégation de la

philosophie qu'il s'adresse aux gens de lettres, au public, au

gouvernement. Il y a toujours dans son langage le ton dogma-

tique et tranchant de l'homme officiel.

Il s'est donné un rôle, dans lequel il a d'ailleurs fort belle

contenance. Outre sa gloire de savant, la sévère dignité de sa

vie contribue à son prestige. Il réclame pour les écrivains des

droits et des égards, mais il leur prescrit d'abord les vertus

qui les feront respecter, « liberté, vérité, pauvreté » ; mieux

1. Salmi de 1763 (X, 251).
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encore, il en donne rexeni})le. 11 tend an môme ]»ut que Vol-

taire, — la liberté d'écrire, — par des voies tout opposées, moins

faciles, mais combien plus honorables et plus dignes des lettres!

Son premier recueil de Mélanges, en 1753, contenait un mor-

ceau qui, signé de lui, avait une haute portée, VEssai sur la

société des gens de lettres et des grands, sur la réputation, sur les

Mécènes et sur les récompenses littéraires. Le reste de ces deux

volumes se com})Osait de réimpressions [Discours préliminaire,

divers éloges de savants et d'écrivains), jointes à des Anecdotes

sur Christine de Suède et à la traduction de quelques passages

de Tacite. Le tout, assiirait-il, pour « prouver qu'on peut être

géomètre et avoir le sens commun »
; .entendez : savoir écrire

tout aussi bien que si l'on ne savait que cela, h'Essai sur les

gens de lettres était une bravade préméditée. D'Alembert s'éle-

vait avec force contre la vanité des « Mécènes », qui se posaient

en amateurs et bienfaiteurs des lettres, et contre l'obséquiosité

des écrivains qui, par intérêt sordide ou par intrigue, s'atta-

chaient à ces « Mécènes ». Le moment était venu pour les

gens de lettres, disait-il, de « donner la loi au reste de la nation

sur les matières de goût et de philosophie ». 11 ne s'agissait plus

désormais pour eux de mendier la renommée, chacun de son

côté, mais de conquérir sur l'opinion une puissance effective,

collective, et pour cela de « vivre unis », de grandir en considé-

ration, de dédaigner fortune et récompenses. « Les gens de

lettres du moins, ajoutait-il, me sauront gré de mOn courage. »

Ce ne fut pas tout de suite. Tandis que les coteries fulmi-

naient, D'Alembcrl, tranchait du « stoïcien », du « quaker »,

jurait de se taire, de « se remettre en ménage avec la géomé-

trie » et de «lire Tacite ». Mais après le premier émoi, ro|)i-

nion des gens de lettres lui revint; il avait prononcé le mot

attendu, le mot de ralliement. L'année suivante, son élection à

l'Académie française réveilla chez lui l'ambition de briller dans

les lettres et de les régentej-. Ses infidélités à la géométrie

devinrent chroniques, et le faux ménage lui fit délaisser le vrai.

Il méritait la considération, mais sa vertu rigide avait trop

l'air d'une attitude. En se retirant de YEncyclopédie il avait

voulu faire montre d'inflexibilité. En 1762, quand il refusa la

charge d"instruire le prince héritier de Russie — et cent mille
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francs de j)cn.si(^ii, — il mil, là .uissi, hciuccjiip (ro.sbMitatioii.

Il avait la tète assez solide [(oiir l'iiir la servitude, môme dorée,

et des raisons de cœur le retenaient à Paris. Il eut soin de

donner tout le retentissement possible à l'offre de la fzarine, et

lit insérer sa lettre dans les registres de l'AcadiMuie; il voulut

que la philosophie prît part à l'honneur <lont il était l'oljjet.

Depuis 1734 il avait reçu, même pendant la guerre, les lil)(''ra-

lités du roi de Prusse. En 1763, après la paix, il alla passer

trois mois à la cour et dans l'intimité du vainqueur de Ros-

bach, et en revint avec une nouvelle auréole : on savait qu il

n'aurait tenu qu'à lai de recueillir à l'Académie de Berlin la

succession de Maupertuis, et que Frédéric la laissait vacante à

son intention. Mais D'Alembert protestait de sa fidélité à ses

amis et à son ingrate patrie; à la disgrâce que le gouvernement

royal faisait peser en France sur des sujets respectueux, il

opposait les prévenances et les faveurs dont les comblaient les

plus grands souverains de l'Europe. Il tournait tout dans sa

vie et dans sa conduite à l'honneur de la philosophie.

A l'Académie, oii il se prodiguait, c'est encore comme au

nom de la philosophie qu'il prenait la parole. 11 dissertait sur

tous les genres, — poésie en général, ode, histoire, — et dans

tous revendiquait pour la philosophie une forte part d'influence.

Il avait beau se défendre d'exagérer, c'était aller au-devant du

reproche, et dans son parti même cette apologie perpétuelle,

à tout propos, faisait l'effet d'une gageure.

Ses Éléments de philosophie (1759), et les Éclaircissements

qu'il y ajouta (1763) pour répondre au vœu du roi de Prusse,

sont le résumé de sa doctrine exotérique, car il en avait deux.

« La vraie philosophie, avait-il dit dans YEssai sur les gens de

lettres, est de ne forcer aucune barrière. » Il aime à répéter

qu'on ne pourrait « tirer aucune proposition répréhensible de

ses ouvrages' ». Sa vraie pensée, c'est dans sa correspon-

dance avec Voltaire et avec le roi de Prusse qu'il la faut cher-

cher. Comme Voltaire il crie (mais à huis clos) : « Ecrasons

1. Servan, le célèbre avocat général au Parlement de Grenoble, lui écrivait :

« Vous n'avez eu de persécution que ce iju'il eu l'aul pour relever le mérite;
vous avez la main pleine de vérités dont parlait Fontenelle, mais vous savez
ouvrir les doigts l'un après l'autre. . 11 avril llGo. — Ch. Henry, Correspon-
dance inédite de D'Alemberl, Rome, 188G, p. il.
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rinfànic «; et des deux <"esl D'Alembcii le plus violent contre

la « prctraille ». En méta[>liysique il se réserve. Il incline à

res:arder la pensée « comme un résultat de l'organisation »,

Dieu comme un « être matériel, borné et dépendant », à n'ad-

meltre d'autres forces que « la nécessité et la fatalité absolues ».

Mais il tient ces opinions aussi peu démontrables que leurs

contraires, et, par suite, que « le sage » serait fou de s'exposer

pour elles à des dangers : « Fahons-novs sceptiques, conclut-il,

et répétons avec Montaigne : « Que sais-je? » Les Éléments de

philosophie sont l'expression tempérée de ce scepticisme. C'est,

plus en détail, ce qu'il a exposé dans le Discours préliminaire :

certitude, absolue en algèbre, décroissante à mesure que les

données empiriques se mêlent davantage aux notions purement

abstraites; dans l'ordre de la sensation et <le la conscience, cer-

titude encore, invincible en fait et par instinct, inconsistante

dès qu'interAàent l'examen de la raison; en ontologie, rien que

questions « insolubles et friA'oles », chimères « des esprits

téméraires ou des esprits faux ». La philosophie se ramène donc

à savoir ignorer ce qui n'est pas matière de science proprement

dite : « C'est pour satisfaire nos besoins, et non pas notre curio-

sité, que nos sensations nous sont données », et « tout le monde

ignore ce que tout le monde ne peut savoir ». Il fait sa révé-

rence aux dogmes « impénétrables, dont la raison ne nous permet

pas de douter » : le voilà en règle. Mais sa soumission est sous

bénéfice d'inventaire. « Plus la religion aura de mystères à pro-

poser, dit-il, plus elle doit éclairer et accabler par les preuves »;

d'où il suit que la philosophie « peut et doit même discuter les

motifs de notre croyance ». La bonne discipline pour y réussir,

c'est la sienne, celle des sciences exactes : « Bientôt l'étude de

la géométrie conduira d'elle-même à celle de la saine physique,

et celle-ci à la vraie philosophie, qui par la lumière qu'elle

répandra, sera bientôt plus puissante que tous les efforts de la

superstition*. » Tel est bien le dessein de la secte qui, pour

éliminer la religion, ne trouvait rien de mieux qu'un Diction-

naire universel des sciences.

Les écrits, les « Réflexions », de D'Alembert ne s'adressaient

1. Uéflexions sur l'abus de la critique en matière de reliqion.
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ni ne parvciiaiciil à la luiilc. Sa / hslriir/zoïi ilfs Jrsu/trs ni

France (1705) cl les deux Lettres (\[\"\\ y ajdiila en IlO", loiil

rxf'oplioii '. Il |iiil se liiziii'cr (|iril vciiail, lui aussi, de l'aire ses

Petites Lettres, ou mieux do complélcr celles de Pascal. Au '^ré

des encyclopédistes, les Provinciales avaient eu le tort de ne

déshonorer que les jésuiles, au firand avantage des jansénistes.

Les jésuites venaieul d'èlre (expulsés, sacrifiés à la faction rivale.

Ce n'était (|ue denii-jusiice. D'Alemhert prétend faire justice

entière : « Beau chapitre à ajouter à l'histoire des grands évé-

nements par les petiles causes. » Ce (jui a perdu les jésuites, à

l'eu croire, ce n'est pas l'hostilité séculaire du jansénisme;

« c'est proprement la ])hilosophie qui, par la houche des magis-

trats, a porté l'arrêt contre les jésuites; le jansénisme n'en a été

que le solliciteur ». La « petite cause », c'est l'attaque de 'l"o2

contre VFncijcIojx'dir. Il ne tenait qu'aux jésuites de trouver

dans les philosophes des alliés contre « la tyrannie jansénienne ».

Rehutés, poussés à hout, les philosophes n'avaient plus qu'à être

spectateurs du conflit, « avec cette curiosité sans intérêt qu'on

apporte à des combats d'animaux ». Ils ont simplement éclairé

l'opinion sur la vanité des querelles religieuses et sur les dan-

gers dont elles menaçaient l'autorité royale et la paix publique :

« Toute société religieuse et remuante mérite que l'état en soit

purgé; c'est un crime pour elle que d'être redoutable. » Reste à

juger les juges. Maupeou va s'en charger.

Le moment était bon pour les philosophes à soulager leur

rancune contre les vaincus de la veille, et surtout contre les

vainqueurs. Voltaire l'eût fait a^ec une plus fine malice, mais

le pamphlet de D'Alembert, avec sa dialectique âpre et nerveuse,

bannit toute équivoque et fit changer les rieurs de côté.

Le sensualisme - en psychologie; Condillac — Con-

dillac trouve-t-il aujourd'hui beaucoup plus de lecteurs que

D'Alembert? Pendant le premier quart de ce siècle la question

ne se serait même pas posée. Jusque vers 1830, la philosophie

I. « La pelilc brocliiire in-12 de D'Alembert sur la Dealruction dc.< Jésuites,

qui n'est rien, a fait plus de sensation à Paris que les trois ou quatre volumes
in-i" d'opuscules malliémaliques qu'il avait puliliés auparavant, et qui mar-
quent bien une autre tète. •> i')iderot, Notice sur Clairout, VI, t75.

i. Je me sers du terme usité, dont Je reconnais, avec Sainte-Beuve, l'appa-

rence équivoque : celui de sensationnisme serai! jibis exacl. s'il existait.
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lie la sensation, issue de Gondillac, demeura classique en

France. C'est |>ar lui et par ses continuateurs, Cabanis, Tracy,

La Romiguière, que l'esprit du xvui" siècle se survécut le plus

loniit(^iups en celui-ci.

Coudillac ' n'est pas, à la lettre, un encycloj)édiste. Prêtre

et croyant, homme de spéculation pure, il ne se laissa pas

enrôler. Il soutenait les principes sj)iritualistes, le libre arbitre,

la loi morale, la Providence, et les ajustait tant bien que

mal à sa théorie de la connaissance. Les chefs de VEncyclo-

pédie la firent servir à un tout autre usag-e. Condillac venait de

donner, en 1746, son premier ouvrage, VEssai sur Coriyine des

connaissances humaines. Il y a déjà beaucoup de Condillac dans

les deux Lettres (de Diderot) sur les aveugles et sur les sourds et

muets. Dans YEncijclopédie également. Cette méta[)hysique,.

comme on l'appelait, en réduisant l'étude de l'àme à celle des

phénomènes de pensée, se prêtait mieux à combattre le spiri-

tualisme qu'à le restaurer, et elle passa pendant toute la seconde

moitié du xvm^ siècle pour vérité consacrée. Condillac fut classé

d'office par les encyclopédistes parmi leurs alliés. Quand il fut

appelé, en 1757, à diriger l'éducation de l'Infant de Parme, petit-

fils de Louis XY, la secte en mena grand bruit, et dès son-

retour (17G8) il entra, sous les auspices de D'Alembert, à l'Aca-

démie française.

Son œuvre à cette date comprenait, outre YEssai sur les ori-

gines des connaissances humaines, le Traité des systèmes (1749),.

celui des Sensations et celui des Animaux (1754). Elle fut com-

plétée en 1775 par son Cours d'études. La même année il écrivit

le Commerce et le Gouvernement considérés relativement Vun à

Vautre, puis en 1780, année de sa mort, la Logique; son ouvrage

posthume, la Langue des calculs, ne parut qu'en 1798.

Si Condillac fut pendant plusieurs générations le maître de

la pbilosophie française, il le dut pour une bonne part à ses

qualités littéraires. Il était la clarté même, et la clarté faisait

en quelque sorte le fond de sa méthode. Une science, pour

1. Né en HId à Grenol)le, mort en HSO. Il élail (l'iinc famillp ilc rol)c. L'un

de ses frcrcs, ral)l)é de Mably, est le célèbre écrivain iiolilir|ue; l'autre, grand-

prévôt de Lyon, nous est connu par J.-J. Rousseau qui fut en IliO le précepteur

de ses enTanls. Cf. Confessions, part. I, livre vi.
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lui, n'est « (|iriino l.uiiiiic lucii r.iih- '-; le |toii\(»ii' de (•[•('•cr

des sig'iies nrldlraircs, la diirérence [n'iiiionlialc fiilrc riiilclli-

gence de riiomiiie et celle des hètes. 11 a beaucoup contribué

à répandre cette idée, familière au xvni" siècle, que les opéra-

tions de l'esprit sont naturellement justes, et que les mois, sans

lesquels il ne [)oui'rai( étendre ses ac([uisiti()ns, l'induisent,

et môme l'induisent seuls à mal raisonner. L'extrême précision

de sa lanpiie pliilos()[diique forme entre les idées une chaîne

continue, que l'esprit suit sans etTort, sans défiance, charmé de

trouver simple ce qui passait pour obscur. C'était en ces matières

une nouveauté séduisante, et par laquelle Condillac obtint

autant de vogue que Rousseau par l'éloquence de la passion.

Il venait après Locke, dont VEssai sur l'entendement humain,

traduit en français depuis 1700, passait chez nous, comme en

son pays d'origine, pour le modèle d'une métaphysique atîran-

chie de l'esprit de système et fidèle à l'observation. Locke est

en efTet un observateur', qui cherche à saisir les phénomènes

dans leur complexité, à décrire les actes sensitifs et intellec-

tuels tels qu'ils apparaissent chez un être dont le corps et l'esprit

sont dans une dépendance mutuelle. Condillac se réclame de

l'observation, mais y substitue l'analyse. Au lieu de considérer

l'être qui pense, de prendre sur le fait, autant qu'il le pourra,

le mécanisme de ses opérations, il isole, il abstrait, comme
existant par lui-même, le contenu ou le produit de la pensée,

c'est-à-dire les idées. Avec lui la philosophie devient idéologie.

L'esprit n'est plus qu'un récipient organisé pour sentir, con-

server les impressions qui lui viennent du dehors, et servir de

théâtre aux transformations successives de la sensation.

Le Traité des sensations, l'ouvrage le plus original et le plus

attrayant de Condillac, est le développement d'une hypothèse,

celle del'Homme-Statue, dont l'invention lui est commune avec

son ingénieuse amie, M"^Ferrand. Il suppose « une statue orga-

nisée intérieurement comme nous et animée d'un esprit privé

de toute espèce d'idées »; puis, il lève l'enveloppe de marbre

I. Et d'abord il est verse dans la ])hysiologie. C'est pour lui. sur Condillac, une
supériorité qui n'échappe pas à Diderot. — « Il n'appartient qu'à celui qui a

pratiqué la médecine pendant longtemps d'écrire de la métaphysique; c'est

lui seul qui a vu les phénomènes, la machine tranquille ou furieuse, faible ou
vigoureuse, etc. > Encyclopédie, art. Locke.
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qui recouvrait l'organe de Totlorat, le plus rudimentaire des

sens; et ainsi de suite, en finissant par l'org-aiie du toucher, le

plus [tliilos()|dii(jue. Les expériences se produisent, s'accu-

mulent, douloureuses ou pénibles, réagissent les unes sur les

autres, éveillent la statue à la conscience, l'enrichissent de

facultés de plus en plus nombreuses et parfaites. Elle n'était

(pi'un organisme inerte, un simple devenir; elle finit par être

un homme capable de toutes les opérations de l'esprit; la sen-

sation conservée, transformée, suffit à tout : « Peut-on ne pas

admirer qu'il n'ait fallu que rendre l'homme sensible au plaisir

et à la douleur, pour faire naître en lui des idées, des désirs,

des habitudes et des talents de toute espèce? »

Mais l'esprit ainsi conçu n'a point d'énerg:ie propre, n'est

qu'un reflet du monde matériel, la collection de l'expérience

fournie par les sens; et la personnalité, le produit des influences

extérieures. Condillac échappe par des actes de foi aux consé-

quences morales de sa doctrine; maniée par des philosophes

résolument incrédules, elle recevra sa pleine application.

Le sensualisme en morale et le matérialisme; Hel-

vétius et d'Holbach. — ITelvétius dans VEsjmt (17o8) et

d'Holbach dans le Si/slènip de la Nature (1770), ne s'arrêtent pas

à mi-chemin. Celui-là ruine la morale, celui-ci en élève une sur

le matérialisme. Ils développent les conséquences extrêmes que

les habiles du parti évitaient d'ébruiter. Leur audace et les

clameurs qu'elle souleva donnèrent seuls aux deux ouvrag-es

une importance passag-ère, très supérieure à leur valeur philo-

sophique.

Chez Ilelvétius, au début, il y avait beaucoup de candeur. 11

était de ceux qui faisaient dire au vieux Fontenelle : « Je suis

elTrayé de la conviction que je vois régner autour de moi ». 11

n'aspirait à rien de moins qu'à éclipser VEsprit des lois. Il était

persuadé de ce principe simple, « qu'on devait traiter la morale

comme toutes les autres sciences, et faire une morale comme
une physique expérimentale ». Ancien fermier général, riche à

cent mille écus, bien traité de la pieuse reine dont il était maître

d'hôtel ', il s'était déclaré l'auteur de son livre et l'avait soumis

\. Sa forliinc en cour avait pour origine les services rendus à Louis XIV et à

Louis XV enfant par son père et son aïeul, tous deux médecins très distingués.
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à la ceiisuro. Le cciisinir, Trrcicr-, premier coiniiiis aux .ilVaircs

étrangères, m'y \il |»;is non jilus malice. Ils rmciil Ions deux

envclopj)és dans la même disgrâce. L"im[)rndenl [diilosojtlie,

étourdi du coup, se rétracta, lit api»el aux jésuites ses maîtres,

enfin se sauva pour éviter un décret probable de prise de corps.

C'est à son retour d'AnpIeterre (|u'il se jeta dans la philosophie

militante. 11 ne s'emharrassa plus de ses rétractations, mais au

contraire se lit le [trisonniei- de ses paradoxes et consacra un

second ouvrai^e, l'IIomme, jnihlii'' api'ès sa mort, à corroborer

la thèse de fEsprit.

On dirait qu'Helvétius ait voulu réfuter par Talisurde et

l'odieux les lieux communs de son école. Elle admet entre

l'homme et l'animal une différence, non d'essence, mais de

degré; Helvétius soutient que cette différence serait nulle « si

la nature, au lieu de mains et de doigts flexibles, eût terminé

nos poignets par un pied de cheval ». Elle fonde la morale sur

l'intérêt social; Helvétius^ le plus excellent des hommes, s'in-

génie, comme La Rochefoucauld, à déceler partout l'égoïsme (ce

que M"^ du Deffand, cette mauvaise langue, appelle « dire le

secret de tout le monde »); ou mieux, à le réduire à l'unique

désir des jouissances physiques. Par suite la morale est toute

d'institution, « une science frivole si on ne la confond avec

la politique » : l'art, pour les gouvernants, de faire servir

l'égoïsme surexcité, l'amour du luxe et des femmes, à l'intérêt

de l'Etat. L'éflucation, voilà par excellence l'œuvre du législa-

teur (et cela encore est bien du siècle); mais dans l'éducation

selon Helvétius, la diffusion de la vérité n'est que l'accessoire;

l'essentiel est de tromper les hommes pour le bien commun,

de leur faire envisager dans l'estime publique, et dans les efforts

que sa conquête exige, le sûr moyen « d'atteindre aux avantages

qu'elle procure », réputation, fortune, et toujours, en fin de

compte, plaisir des sens. L'homme est bon par nature, disent

nos philosophes; Helvétius : « Tous portent en eux le germe

productif de l'esprit » ; c'est par l'effet des circonstances, d'un

hasard, que le génie et l'héroïsme, les Newton et les Curtius,

sortent de la sphère commune. A.\x législateur de faire en sorte

que ces hasards deviennent la règle, et de multiplier indéfini-

ment les grands hommes. Diderot, en dépit des so[dHsmes,
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juge rEsprit « un des grands livres du siècle ». Les « histo-

riettes agréables », comprenez licencieuses, y sont le ga-ain

de sel.

L'agrément fait totalement défaut au S!/slc)ne de (a Nalure.

On sait ce (ju'en pensait Voltaire :

(Jue dis-tu de ce livre? — Il m'a fort ennnyï'-.

D'Holbach est verbeux, emphatiipie; son matérialisme épais,

son ig-norance des réalités historiques et morales profonde,

même pour son temps. L' « esprit de flnesse » lui manque à un

degré extraordinaire. Mais il a le sentiment de la dignité que le

savoir peut donner à la vie, et le souci de fonder sur la con-

naissance des lois naturelles une règle du devoir.

D'abord déiste *, il avait suivi Diderot dans sa marche rapide

vers l'athéisme. Biçntôt il le dépassa. Toutes les religions, et

plus que toute autre le christianisme, qui met son empreinte

sur la vie entière, lui parurent les fléaux de l'humanité. Sa

maison devint une vraie manufacture de publications anti-reli-

gieuses. Ce sont, avec une trentaine d'autres, le Christianisme

dévoilé, YImposture sacerdotale, la Contagion sacrée, les Prêtres

démasqués. Déjeunes athées de profession, Naigeon, Lagrange,

travaillaient sous lui à cette propagande; Diderot lui donna son

coup de main. D'Holbach a fait aussi de gros livres : le Système

Social (1773), la. Morale de l'homme, ou les devoirs de Vhomme

fondés sur la Nature (1776), et le premier en date comme en

notoriété, le Système de la Nature (1770). C'eût été folie à

l'auteur de se nommer: l'impression était confiée à Marc-Michel

Rey, d'Amsterdam, et la vente à des colporteurs clandestins.

Deux fois, en 1770 et en 1776, le Parlement condamna au feu

divers écrits d'Holbach, notamment le fameux Système.

De la sensation d'Holbach va droit au matérialisme. La

1. Né à Ililfleshcim (Palatinat) en 1723, il avait été amené en France dès sa
douzième année. 11 était riche. Il se livra à l'étude des sciences physiques et fit

de sa maison, vers 1750, un des lieux de réunion les plus goûtés des philosophes.
(Voirie chap. suiv., p. W6.) Sa probité, la sûreté de son commerce, son amour
éclairé des arts et des sciences, le noble usage qu'il faisait de sa fortune, lui

valurent l'estime même de ses adversaires philosophiques. Après leur brouille,
Rousseau continua de rendre hommage à son caractère, et l'on crut qu'il

l'avait représenté dans Wolmar, le vertueux athée de la Nouvelle Uéldise.
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pensée drrive {\c la sei)siliilil('\ i|iii nCsl cllr-iiiriiic (luiiiic |iro-

pi'ic'lr «lu cerveau. Le hkmivciih'iiI sons toutes ses lornics est

propriété de la inalière, et la somme des combinaisons et pro-

priétés de la matière, c'est la Nature, qui seule peut enseii^ner à

riiomme le secret de sa condition et de son bonheur. En morale

d'Holbach est d'accord avec llelv<''tius sur le caractère tout |diy-

sique de la passion, l'identité du Droit avec l'intérêt social, le

pouvoir du léiiislateur — et par suite son devoir — de susciter

le talent et la vertu. L'éducation est « l'agriculture de l'esprit ».

Mais elle doit régler les passions, non les exalter. La science,

voilà pour l'homme le moven de trouver le repos intérieur et

de mettre ses désirs en harmonie avec l'ordre général une

fois connu. La nécessité comprise et acceptée, c'est la loi con-

sacrée par l'accord des intellig^ences : la science, la morale, la

politique, commandent ou assurent la soumission raisonnée à

l'ordre naturel. Ainsi le Système, en partant d'une conception

toute physique de l'homme et de l'univers, aboutit à la victoire

de l'esprit sur l'instinct. Mais c'est une morale populaire que

d'Holbach se propose d'établir sur les ruines des traditions

politiques et religieuses. Jusqu'à ce que la foule soit devenue

vertueuse par raison et raisonnable par science, qu'est-ce qui

réprimera la férocité des appétits individuels?

Derniers représentants de l'école encyclopédicxue :

Raynal, Volney, Condorcet. — Après l'avènement de

Louis XVI, l'école encyclopédiipic nest plus combattue et vit

sur son acquis. Ses dernières productions intéressent peu

l'histoire des idées, mais il en est trois, curieuses à divers

titres, dont l'Iiistoire littéraire doit tenir compte.

D'abord un livre dont le succès de vente fit événement :

YHistoire philosop/iique des établissements et du commerce des

Européens dans les deux Mondes, par l'abbé Ravnal '.

En 1""2, Raynal faisait depuis vingt-cinq ans métier d'homme

de lettres, et ne s'était encore signalé que dans les salons

philosophiques, comme causeur disert et de mémoire bien

1. Né à Sainl-Geniès, dans lo Hoiiergiie, en 17M, mort en 1"9G. — Daltonl
jésuite, puis prèlre, puis honinic de lettres à la suite du parti pliilosopliique cl

coniplêlemenl détaché de son premier étal (mais non de ses revenus ecclé-
siastiques), il travaille au Mercure et donne l'Histoire du SLuthoudéral (17 io), puis
celle du Parlement d'Angleterre (1"5J).

I
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garnie. Son llisloifi' lut une coinpilalioii de tout ce qui touchait

à la coloiiisatidii : des statistiques, des monographies sur les

produits et les industries d'outre-mer, })orcelaino de Chine,

l)elleteries, cacao, canne à sucre, etc., j)uis des anecdotes

attendrissantes sur les malheurs et les vertus des nègres ou

des Peaux-Rouges, des harangues de sauvages hourrées de

rhétoritjue, et à tout propos des invectives contre la cupidité,

l'astuce et le fanatisme des conquérants. Malgré l'impudence

des plagiats, une composition informe, une phraséologie ver-

beuse, l'ouvrage instruisait et se faisait lire. En 1774, dans

la seconde édition, un onzième livre énumérait les réformes

politiques urgentes : substitution de la volonté générale à celle

<les souverains; établissement d'une république européenne

où les écrivains, maîtres de l'opinion, le seraient par là même
du gouvernement; suppression du célibat et des biens ecclésias-

tiques, et le reste. (Test le programme, c'est aussi déjà en cer-

taines pages, tout le pathos révolutionnaire; c'en fut assuré-

ment l'un des modèles les plus répandus. A chaque édition

nouvelle Uaynal et ses collaborateurs forçaient davantage la

voix. En 1780, il se nomma. Le ministère public relcA^a le défi;

l'avocat général Seguier, le même qui avait requis contre le

Système de la Nature, fit décréter Raynal de prise de corps le

21 mars 1781, et confisquer ses revenus. Revenu d'exil en 1788,

il vit éclater la Révolution, perdit aussitôt son optimisme, et fit

sa palinodie dans une lettre à l'Assemblée, son dernier écrit,

<lont ](;s conclusions furent dédaigneusement écartées après une

virulente réplique de Robespierre (31 mai 1791).

C'est l'année où paraissent les Ruines, de Volney, apoca-

lypse de la philosophie cncvclopédique [»ar un disciple de

Condillac et d'Holbach qui a vu l'Orient et médité dans le

désert'. Sous la tente de l'Arabe, Yolney s'est grandement per-

fectionné comme linguiste, mais n'a point élargi sa concep-

tion de llioiiinie. Assis sur les ruines de Palmyre, il a eu sa

vision. Il a entendu « les graves accents d'une voix profonde »,

1. Né on l"27, mort en 1S20. — Il avait consacré ses premières ressources,

produit <ie l'héritage paternel, à visiter pondant trois ans l'Egypte et la Syrie.

Son \'o!/(iffe, pnlilié en ITSl, contenait des descriptions nettes et saisissantes,

cl lui (il iromldée une réputation d'écrivain.
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et a le Griiic îles lomlicuiix cl des riiiiu's » a doiiiK' la paix à

s(ni àiiu'. Ce « G»''iiie », c<' « l'^aiiliMiir » iinltii ilc scnsiialisnK,',

parut iliiii inciNtMllcux (irs |iliiloso|>lii(jiie. L'hoinmo nu quo

« des sens poui- liiislruii'c de ses dcvoii's, qui naissent unique-

ment de ses besoins >'. La cori'uidion s'est introduite dans les

sociétés préiiistoi'iques par ri^^noranrc cl la ('Ujddil»''. De là les

tvrans, la su[>erstition. le fanatisme, <'t le lève décevant d'une

félicité suinaturelle : « Epris d'un niond<' imaginaire, 1 iiomme

méprisa celui de la nature; par des espérances chimériques, il

négligea la réalité. » Le Fantôme ajoute que depuis l'impri-

merie, « art sacré, don divin du génie,... il s'est forint'' une

masse progressive d'instruction, une atmosphère croissante de

lumières, qui désormais assure solidement l'amélioration ».

L'ignorance finira, « la loi de la sensibilité » reprendra sa

force première, l'homme « deviendra sage et bon, parce qu il

est de son intérêt de l'être » ; et les peuples, oubliant leurs res-

sentiments, s'écrieront : « Nous ne voulons qu'être libres, et la

libei'té n'est que la justice. » Resterait, pour fonder la fraternité

universelle, à effacer entre les peuples une dernière différence,

toute factice, celle des religions. Ce sera l'atTaire d'un cong^rès

où, de bonne foi, les sectateurs de Mahomet, de Moïse, de

Boudda et de Jesous reconnaîtront que leurs dissentiments ne

portent que sur l'incertain, sur ce qui échappe au contrôle des

sens, seul universel, et s'uniront dans « la religion de l'évi-

dence et de la vérité ». Telle fut la vision de Yolney sur ces

illustres ruines.

Avançons jusqu'en l'Q'.i, en pleine Terreur. Condorcet pro-

scrit trouve asile pendant huit mois dans une maison de la

rue Servandoni. Il y écrit le testament de la foi encyclopédique,

VEsquisse d'un tableau historique des progrès de fesprit humain,

plan d'un vaste ouvrage où tous les rêves humanitaires du

siècle paraîtront accomplis ou sur le point de l'être : « Il arri-

vera donc, ce moment où le soleil n'éclairera plus que des

hommes libres,... où les tyrans et les esclaves, les prêtres et

leurs stupides et hypocrites instruments n'existeront plus que

dans l'histoire et sur les théâtres »
; où l'on ne supposera même

plus « un intérêt national séparé de l'intérêt commun de l'huma-

nité ». Grâce à Vlùicyclopédie, la voie est ouverte au progrès
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sans rétrognuhilion possible. « Sans doute riiomnic ne deviendra

pas immortel »; non, sans doute, mais Condorcet n'aperçoit

aucun « terme assignable » à la prolongation de la vie moyenne.

Enfin « la bonté morale de l'homme, résultat nécessaire de son

organisalirui, est, comme toutes les autres facultés, susceptible

d'un perfeclionnement indéfini, et la nature lie, par une chaîne

indissoluble, la vérité, le bonheur et la vertu ».

La philosophie encyclopédique ne jurait que par l'expé-

rience; elle bafouait la méla])hysiquc et la religion. Elle a

outrageusement méconnu l'expérience, et elle s'est fait, elle

aussi, sa religion. Savoir n'a été pour elle qu'un moyen de

croire, de prêcher et d'agir; elle a en ses fanatiques et ses illu-

minés; elle a lu ses catéchismes ^ Elle s'est formé de l'homme

vrai et primitif, physiquement org^anisé pour être, par besoin,

raisonnal)le, heureux et juste, une idée que nulle expérience

n'autorise ni ne vérifie. C'est l'enfant de la Nature qu'elle a

aimé dans l'honmie, qu'elle a pris à tâche de rendre à lui-même,

en qui elle a mis toutes ses complaisances. Le livre posthume ^

de Condorcet est le témoignage touchant de cette croyance

portée jusqu'au pied de l'échafaud.

1. D'Alcmljefl avait à mainte reprise réclamé « un catéchisme de morale h

l'usage des enfants,... uniquement fondé sur les principes de la loi naturelle,

et qu'on pût apprendre à Pékin comme à Paris, à Rome comme à Genève ».

C'est à quoi se sont appliqués Saint-Lambert et Volney, en poussant à bout le

seul principe de l'intérêt. Le Catéchisme de Volney (La lot nalurelle ou prin-

cipes physiques de la morale déduits de rorganii^ation de l'homme et de Vuniuers)

est daté de 1793; c'est, par questions et réponses, la doctrine même des Ihdnes.

Celui de Saint-Lambert, écrit dès d'88, ne parut qu'en 1801; il fut acclamé par

les survivants du parti encyclopédique, et récompensé du prix décennal par

l'Institut où ceux-ci dominaient. — Pour se faire une idée de l'avilissement infligé

à la morale, et même aux sentiments naturels, dans ces catéchismes utilitaires,

qu'un lise seulement cette leçon empruntée à Volney : D. « En quoi la tendresse

paternelle est-elle une vertu pour les parents"? — R. En ce que les parents
qui élèvent leurs enfants dans ces habitudes, se jirocurent pendant le cours de
leur vie des jouissances et des secours qui se font sentir à chaque instant,

et qu'ils assurent à leur vieillesse des appuis et des consolations contre les

besoins et les calamités de tout genre qui assiègent cet âge. »

1. Public en lUo par la veuve de l'auleiir.
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CHAPITRE VIII

LES SALONS, LA SOCIÉTÉ, L'ACADÉMIE'

/. — Introduction.

Au xviii^ siècle plus encore qu'au xvn" il existe d'étroites

relations entre le monde littéraire et la « société polie », mais

dans des conditions très difTérentes. Au xvni" siècle, le sort des

gens de lettres est en général moins précaire; ils n'ont plus

le même besoin pour vivre de se faire les domestiques, de

quêter les largesses des grands. Quant aux idées, leur carac-

tère de hardiesse, de « philosophie », dénote chez les écrivains

des habitudes d'esprit autrement libres qu'à l'àg^e précédent. Ce

qui ne les empêche pas, le plus souvent, de rechercher d'abord

«les lecteurs et des approbateurs en dehors et nu-dessus du

grand public, « Point de livres, dit Taine, qui ne soient écrits

pour des gens du monde, et même pour des femmes du monde » :

voyez YEsprit des Lois, \ Emile, le Traité des sensations. Leurs

ouvrages une fois élaborés dans le silence du cabinet, les écri-

vains les revêtent d'une ex])ression apprise ou perfectionnée

dans la société, particulièrement dans celle des femmes. « Leurs

entretiens, avoue Marmontel, étaient une école pour moi non

moins utile «ju'agréable; et, autant qu'il m'était j)Ossible, je

profitais de leurs leçons. » C'est là (pi'ils jirenaient le ton parce

d. Par M. Lucien nriincl, doclcur es lettres, professeur au lycée Henri IV.
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(jiic là (Tabord ils chorcliairiil à |tlaii('. (^ciix dCiiti'e eux (jiii

oui le moins sacrili*'- aux iiràccs N'-i^rrcs, BiilToii, Rousseau,

Diderot, ont roninie les autres tenu leur place dans les sal(»ns.

Les salons, en eflot, coninie aujouririmi la |)resse, j)assent |)omi'

les dispensateui's des siircès el des r(''|tutations littéraires. Les

exemples à rap[>ui ne maii(|uenl ]>as. La Motte, ^larmonlel.

Delille, et tant d'autres, ont élé poussés et soutenus jiar le

monde, grâce à leur entregent et à li'ur complaisance avérée

pom* le goût des sociétés ijuils rn''(|uenlaienl. Jiousseau à ses

ilébuts reçoit du père ('aslcd, el dans les mêmes termes, la

l'ecommandation faite à Marmonhd par M"'" de Tencin : « On

ne fait ri(Mi à Paris que ])ar les femmes » ;
— non |)ai" leur

amoui', (pii cbange, mais par leui' vanil*'-. (jui leur l'ail adoptei-

un écrivain, puis (Mitretenir sa rc'putalifui, où (dles se regard<Mil

comme de moitié.

En outre (et <'ela nesélail pas encore vu avant le xvju" siècle),

ce n'est pas seulement à titre })ersonnel et par des vues particu-

lières que les gens de lettres se mêlent au monde: ils l'ornieul

un groupe compact', une « république », av(M' un es[)rit, ini

fonds d'idées commun, et en vue dune action collective.

Dès le début du siècle cette tendance des gens de lettres à

vivre d'une vie commune les amène à cboisir j)0ur lieux de

réunion certains cafés où les jeunes rencontrent leurs anciens,

et font devant la galerie assaut de verve et d'éloquence. Il

y a trois principaux cafés littéraires dans le voisinage du

pont Neuf, les cafés Laurent, Gradot et Procope. Fontenelle,

La Motte, Maupertuis, Fréret, Danchet les fréquentent assidû-

ment. C'est là que Duclos a fait ses premières armes. Il avait

choisi Boindin, l'athée, pour antagoniste, et « partageait avec

lui l'attention de l'auditoire ». Certaines paroles notables,

comme plus tard dans les salons, étaient recueillies et répétées.

C'est au café que Fontenelle a dit son fameux mot : « J'aurais la

main pleine de vérités, que je ne l'ouvrirais pas pour le peuple ».

L'auteur de Gd BUix représente l'un de ces cafés littéraires,

comme une des curiosités du temps. Le ton y est fort peu régb'.

Le Sage introduit deux inteilocuteurs qui ont l'air de « deux

1. VEssai (le D'AIcmborl sur les gens de lettres, les ijranris et les Me'cèiies, paru
en i~o> (voir plus haut, p. 'Mi), donna le signal.
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possé^lés ». Ces colloques rien son! [»as pour cela moins récréatifs.

Vieux et iinpolent, La Motte se l'ait [lorter chaque jour eu chaise

chez Gradot. Collé regrettei'a toujours les cafés littéraires, et

ne .se consolera pas de les voir déserter pour les salons. Le

cabaret, tlit-il, était « un lieu libre où les gens de lettres se

disaient la vérité ». C'étaient des réunions non d'amis, mais de

confrères. Provisoirement la « R(''puhlique des lettres » y tient

séance.

Vers 1730, au moment où va paraître VEncyclojjédie, cet

esprit de corps se confond avec l'esprit « philosophique », et

« la I^'-puhlique des lettres » est accaparée par une secte.

C'est alors (jue certains salons deviennent pour la philosophie

des foyers de propagande. Les « salons })hilosophiques » sont

une des institutions du xvm*^ siècle. Leur histoire et leur des-

criidion feront le|triu(i|ial objet de ce chapitre (entre 4750 environ

et 1776).

Pendant la ])remière moilit' (hi siècle nous voyons naître et

grandir les bureaux (fesjiril, (|ui r<''|tandent dans le monde l'in-

tluencii des gens de lettres, et dont les salons philosophiques

seront, au moment ]u*opic(\ la suite natur(dle. — C'est [lar là

que nous devrons commencer.

Enfin, la crise philosophique terminée, bureaux d'es}>rit et

salons philosophiques ont fait leurtemj»s; mais la vie intellec-

tuelle s'est étendue à l'élite de la société, et lui j)rocure le genre

de plaisirs qu'elle aime le plus et dont elle est le plus lière.

Jamais elle n'a été plus éclaii'ée, })lus spirituelle, plus vraiment

aimalde. Cehi dure une douzaine d'aimées. Puis les approches

de la Révolution, les liassions |)olitiqu<'S, troublent cette fête,

dont la tragédie révolutionnaii'e brus(piemeiit marqu*^ la fin.

//. -- La cour de Sceaux, les premiers bureaux

d'esprit (lyoo—i j5o),

La duchesse du Maine et la cour de Sceaux avant

la Régence; Malezieu. — Simulei- — ou j>arodier — le

ru!l<' de la science, des arts, des le!lr('s; en tirer une g"loire
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liyperl»oli(iiH' cl, |»ai' là. (h'-iisoiic : iiirllic en nioiivcinciil uni-

|il(''ia(lo (le com|t;irsc's d tlaiixiliaircs, hoiniiu's et leimurs,

f^îiaiuls seigneurs, l)eaii\ csinils cl savants : (-'est à <|iioi la

duchesse du Maine, |»etitr-lillr du i^iand i-ondi'-, T^ouise-Héné-

dictc de Bonrliun, (•(insarrc <in<iiianl<' an> de son cxislcuce.

Si elle « avait eu le sce|)lre du monde, disait une de ses anii«s,

elle aurait trouvé le moyeu de s'en faire un hochet ». Eu 10!l'.),

après sept ans de mariage passés dans (ine sorte de retraite stu-

dieuse, elle s'émancipa, et jioni- un niillion se lit du château

de Sceaux un Versailles. Elle y installa la scène d'une perpé-

tuelle féerie, oi île cette féerie fut la reine. Elle résolut de

tenir une cour, une cour nombreuse (cinquante personnes,

disait-elle, c'est « le particulier dune luincesse »), une cour

joyeuse et qui, par conséquent, fît contraste avec celle du vieux

roi; mais elle entendait que chez elle « la joie eut de l'esprit »,

et que l'esprit de tout le monde fît valoir le sien. Ce furent « les

galères du bel esprit », comme dit Malezieu, le coryphée <le la

petite cour.

Malezieu, jusqu'à cinquante ans, avait eu l'air et la réputation

d'un homme docte et grave. Protégé de Bossuet, de Fénelon et

de M'"" de Maintenon, humaniste, géomètre, notable cartésien,

membre de deux Académies, il .ivait été chargé d'apprendre les

mathématiques au duc de Bourgogne, jtuis mis comme précep-

teur auprès du duc du Maine, qui marié l'avait fait le secrétaire

de ses commandements. La petite ducht^sse, « avide de savoir »

et, disait-on, « propre à savoir tout », ajtjuit de Malezieu le

cartésianisme et, en littérature, les plus pures doctrines clas-

siques. Ces leçons du maître lui furent toute sa vie parole

d'évangile. Est-ce Malezieu qui lui enseigna le bien dire? ou

fut-ce chez elle, comme alors chez tant de grandes dames, ou

même de moindres, un talent de nature développé par l'usage?

(i'est en tout cas une supériorité que nul ne lui conteste. Fière

de .son maître, et sans doute aussi très certaine de le mener à

sa guise, c'est lui qu'elle choisit pour organisateur et pour-

voyeur des divertissements ini:(''nieu.\. dont elle avait décidé

que Sceaux deviendrait le théàfn». Malezieu fut au gré de la

princesse, « un vrai Protée, l'homme de tous les talents, !(>

toutes les sociétés, de toutes les heures ».

e
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La jirincosso vonl-oUc jouer à la IVmmo savanlo, Malezieii lui

lail .sa loçon (lovant la jK'tite cour assemblée et se produit sous

sou aspect vénérable; il est « Platon », il est « Pvthai^ore »,

le « grand » et !'« illustre » Malezieu. Il inter|)iète une tragédie

grecque, une couiéiiic de Térence, un chant de Yiririle; huit

jours après, il dirige une controverse sur l'immorlalité de rame

et rautoiuatisme dos hôtes, ou fait une démonstration d'astro-

nomie ou do physique. L'auguste élève confère aux paroles du

maître une autorité sans réplique. Si Fontenelle contredit, Fon-

leiudlo a h:»r(. Si Malezieu, consulté sur la Henriadc, prononce

qu<' « les Fran(;ais n'ont pas la tète épique », Voltaire s'incline,

ou fait semblant. Mais le plus souvent de beaucoup, Malezieu,

comme si de sa vie il n'avait fait que cela, est le surintendant

dos plaisirs folàtr(\s. Tm[iromplus, allégories, chansons à boire,

comédies d'après l'antique ou comédies poissardes, avec un

éclectisme parfait et au premier signe do la princesse, il fait le

nécessaire, et n'est jamais à court. Dans les moments {\i' presse,

cola devient héroïque; ses compagnons de « g:alère » lui ren-

dent bien cette justice. Pendant l(»s (piinzo premières années

do la cour de Sceaux, celui pai; qui la machine fonctionne sans

arrêt, sans ralentissement, c'est Malezieu \

En quote de divertissements originaux, la princesse choisit,

ordonne; rien ne lui résiste. Dans son petit corps s'anime

un grand courage. Elle a pris pour emblème une mouche à

miel, et pour devise : « Petite, mais qui pi(|uo bien » [Piccola

st\ ma fa pur fjrave le ferifc). Elle mène promièi'omont son

mari, « fait exprès, dit Lassay, pour être gouverné », le con-

traint, « tout sauvage, timide, dévot » qu'il est, à tenir maison

ouverte, à ne s'étonner d'aucune gaminerie. Elle est sans

re|U'oche pour les mœurs, mais ne respecte rien dès qu'il s'agit

de rire. Saint-Simon trouve la société de Sceaux « fort mêlée ».

1. Apri-s .Miilc/icii, lourju acd pro-rimns inlervallo, l'abbé Geiicsl, de rAcadciiiif

Craiif-aisc, aiu-icii in-écciUcur du comte do Toidduse, joiiil à Sceaux d'une faveur

exceplionnelle, et y rend «les services de tout ordre. C"esl un bon vivant et un
drôle de corps. Son nez, déniesnréinent long, un nez de pitre, fournit une copieuse

matière à la grosse plaisanterie. Mais Genest, poète tragique, est un - Euripide >.

comme Malezieu philosophe un ' Descartes ». — Sa Pénélope, mal accueillie par

le ](ublic en ICSl, fut i-éliabililc-e par le succès qu'elle obtint en 170'> dans les

rcpréscnlations données à Clagny par la duchesse, et remise ensuite au rcper-

Inire. L'année suivante, sou Joseph, où l'unique rôle de femme était tenu par

.M'"' du Maine, fil coulei- des torrenls de larmes.
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ElU; est eu partie la iiiùinc (juc celle du Teiii[)le et de Saiiit-

Maur : Ghaulieu, La Fare, Courtin, Ferrand, tout le troti|teaii

d'Epicure. Les gens de lettres aimables, Fouleiudle, La Moite, le

jeune Voltaire, y sont choyés, et « la naissance y marche après

les talents i>. On les llattc pour les retenir : signe des temps

nouveaux. Parmi les gens de haut paragc, les préférences

vont à qui coniribue le mieux au plaisir commun : au vieux

Saint-Aulaire, dont la princesse fait son « berger » en titre, el

qui n'a pas son pareil dans le madrigal; à l'abbé de Polignac.

VAnli-Lucrèce; à la présidente Dreuillet, qui excelle dans la

poésie de circonstance; à l'abbé de Vaubrun, « le sublime du

frivole », l'inventeur des Grandes Nuits. Les Grandes Xnifs

furent la merveille de Sceaux pendant cette folle période du

début. Tout le monde à l'œuvre! Chacun à son tour doit offrir

un divertissement nocturne (faire de la nuit le jour est la grande

affaire), une pièce allégorique, avec intermèdes de musique et

de danse; la fête a lieu dans le parc, aux flambeaux. Il y en

eut seize. La princesse donna la douzième, afin de limiter par

son exemple des prodigalités devenues trop fastueuses : elle

A'oulait que le plaisir put durer. La mort du roi fut un gros

contretemps.

La cour de Sceaux de 1720 à 1753; M ' Delaunay-

de Staal; Voltaire et la duchesse du Maine. ^ De

la mori du roi jusqu' « au retour de la prison », pendant les

menées, la conspiration et les mauvais jours qui suivirent, les

plaisirs de Sceaux chômèrent. Au printemps de 1720, les « doux

zéphyrs » chassèrent enfin les « noirs aquilons ». La fête reprit,

mais dans un autre mouvement. « Les temps étaient bien

changés, dit Ilénault. Mais si la cour était moins brillante, elle

n'en était pas moins agréable; des personnes de considération

et d'esprit la composaient. » Genest et Ghaulieu sont morts;

Malezieu, sorti de prison, n'esl plus le même homme. La duchesse

a pris de l'âge et s'agite un peu moins. A ses anciennes favorites

d'autres femmes viennent se joindre, qui possèdent une nuancr

d'esprit plus délicate : M""' de Gaylus, M""= de Gharost (la future

duchesse de Luynes),M"" du Dcffand. Enfin celle qui, toujours à

demeure, tâche de tenir en harmonie la petite cour à demi réfor-

mée, est une personne infiniment judicieuse, ([ui tempère autant
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qu'ils*' pevitla folio humour do sa uuiîtrosso. G'ost M"" Delaunay-

<le Slaal.

Elle a place dans notre histoire littéraire. Do Staal, c'est le

n(uii du vieux baron, capitaine au régiment suisse, que la prin-

cesse lui fit épouser sur le tard. Dolaunay, c'est celui de sa

mère. Son père, nommé Cordier, avait dû fuir en Angleterre

sous le coup de quelque poursuite infamante, et elle ne le connut

pas. Dans les deux couvents de Normandie où elle fut élevée par

charité, son intelligence l'avait rendue presque célèbre. Les

beaux esprits de Rouen venaient au prieuré de Saint-Louis

pour la voir, la courtiser. Quand il lui fallut chercher de quoi

vivre, elle vint à Paris et après bien des difficultés entra chez

la duchesse du Maine en qualité de femme de chambre. C'est le

métier auquel elle était le moins préparée. Myope, maladroite,

reléguée parmi la valetaille, un incident fortuit la lit connaître

pour ce qu'elle était. M""" du Maine avait envie de persifler Fon-

tenelle par lettre. Elle se rappela qu'elle avait à son service une

compatriote du vieux « berger normand », et lui en donna com-

mission. Lobscuro servante s'en acquitta si spirituellement,

que Fonlenelle, enchanté, la porta aux nues. Elle fut tirée de

l'ombre, attachée à la personne do sa maîtresse, associée même
aux divertissements de la petite cour et chargée de la quatorzième

Grande Nuit, qui réussit à souhait. Les gens d'esprit qui venaient

au château la prirent en amitié. Le vieux Chaulieu, aveugle, la

supposa jolie, et soupira pour elle en prose et en vers. Elle

n'aurait eu qu'à se louer du sort, n'eût été le joug do la princesse.

Aussi, quand elle fut impliquée dans l'afTaire de Cellamare et

mise à la Bastille, M'"" Dolaunay n'en trouva pas le séjour trop

pénible. C'est la partie la plus riante de ses Mémoires. « Il est

vrai, dit-elle, qu'en prison l'on ne fait passa volonté, mais aussi

l'on n'y fait pas celle d'autrui. » Elle élevait des chats, lisait,

jouait, causait avec sa femme de chambre. C'est enfin là que son

cœui- eut son roman, roman tout sentimental et décevant, puis-

qu'elle aima son compagnon de captivité, le chevalier de Menil,

qui l'oublia aussitôt sorti, et qu'elle tint rigueur à cet excellent

Maisonrouge, son gardien, qui l'adorait et le lui prouvait.

Mais la pire déception, ce fut, après cet emprisonnement de

plus d'un an, l'accueil de la princesse : — « Ah! voilà made-
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inoisclle Dohuiiiay; jo suis bien aise de vous revoir. -> l^iru de

plus. Elle reprit son service, et ee fut la vraie captivité, |n ipé-

luelle, resserrée quatorze aus après par le mariage qu'on a \ n.

Pour consolation elle eut Testinie <le la j»elile cour, pour ven-

geance postlinuK; la publication îles Mémoires (|ui pronipteincnt

la firent célèbre. Ecrits sur le ton aisé de la causerie, mais sans

la mollesse «le l'improvisation, ces Mémoires sont d'une obser-

vatrice exacte, impitoyable. Elle a un demi-sourire, plein de

réticence et d'aunn-tume. Elle s'autorise « du peu rie complai-

sance qu'elle a pour elle-même à n'en avoir pour personne ».

Ses portraits sont des silhouettes un ]ieu sèches, mais oii le Irait

caractéristique est dessiné d'une main sûre. Outre la duchesse

du Maine, nous avons d'elle un Malezieu, une niai'(|uise du Chû-

telet, qu'on n'oublie plus. C'est M"" du Delïand qui lui avait

appris cet art-là. Enfin par l'aisance du style, la brièveté, le

« rien de trop », ses Métnoires nous représentent un « moment »

exquis de la conversation polie. Voltaire jeune avait fréquenté

ce monde-là; il en fut immunisé pour toujours contre l'emphase

philosophique.

On parla ce langage à Sceaux trente ans de suite. « C'est là,

dit l'abbé de Bernis, que j'ai puisé les premières leçons de goût

et d'usage du monde. » La princesse est censée en avoir tout le

mérite et jouit sans modestie des louanges que les gens de let-

tres lui prodiguent. Du jour où Voltaire la choisit pour protec-

trice et l'oppose à M™'' de Pompadour, vouée à Crébillon. la

princesse est « Minerve », et Sceaux « le temple des arts ». Là

s'est réfugié le goût du grand siècle,

...siècle de talents accordé par les dieux.

Ce qui est vrai, c'est que M""' du Maine s'exprime « avec jus-

tesse, netteté, rapidité, d'une manière noble et naturelle ». Mais

elle n'a rien appris depuis Malezieu. De nouvelles idées sur-

gissent, elle les ignore ou d'avance les écarte. Elle n'a pas mis

« le nez à la fenêtre ». Quel supplice pour M"* de Staal, de vivre

dans la dépendance étroite d'une maîtresse aussi vaine et super-

licielle! « Ces grands, dit-elle, à force de s'étendre, deviennent

si minces (ju'on voit le jour à travers. » A Sceaux, « les ouvrages
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• rospi'il n'arrivent que lorsqu'on n'en j)urle plus dans le monde ».

La princesse ne s'attache qu'aux bagatelles.

Voltaire sut la prendre par son faible et la mettre à contribu-

tion. Grâce à quoi, la cour de Sceaux, près de son déclin, eut de

vraies fêtes littéraires. En 1732, M™" du Maine avait offert vai-

nement à l'auteur de Zaïre d'être son écuyer. En 17i6, acadé-

micien, historiographe, gentilhomme ordinaire, entouré d'une

faveur qu'il sentait fugitive, il se rappela que la princesse avait

fait bon accueil à ses débuts. 11 lui brûla beaucoup d'encens et lui

ménagea des sur[)rises. En 1747 il se rend avec M"'" du Châtelet

au château d'Anet, y régale M"'' du Maine de sa comédie, le Comte

de Boursoufle, assaisonnée d'un prologue inédit. Quelques mois

a|»rès, pendant une de ces reti^aites forcées dont il était coutu-

mier, il va se cacher à Sceaux. Il écrit le jour, dans la chambre

où il loge incognito, de petits contes qu'il lit le soir à sa divinité

tutélaire : Babonc, le Crocheteur borgne, Cosi Santa et Zadig,

ses premiers chefs-d'œuvre en ce genre. Il sort enfin de sa

cachette, et toute la petite cour est admise à les entendre.

M""" du Gliàtelet le rejoint, et la comédie recommence ; on joue

les Originaux, la Prude en sa primeur. Nouveau prologue où

M""" du Maine est instituée chef de la croisade contre la comédie

larmoyante d(^ La Chaussée. Voltaire ne veut plus combattre

que sous l'étendard de la princesse. C'est elle qui vengera la

France de Crél»illon « le barbare » : « Oreste et Catilina sont

vos enfants... Protégez donc ce que vous avez créé. » Il a le

diable au corps; il la gronde de sa mollesse, la compromet pour

la bonne cause. Il lui dédie Oreste, précédé d'une belle épître

en l'honneur (hi <( grand » Malezieu et de ses chers Grecs.

Enfin voici Catilina représenté une première fois chez l'auteur,

rue Trav(M'sière, devant un aréopage qui savait les Catilinaires

« par cœur ». De haute lutte Voltaire obtient que la seconde

représentation ait lieu à Sceaux (22 juin 1750). Lekain y fit ses

débuts. Ce fut une mémorable séance et l'adieu de Voltaire par-

l.inl ])()iir la Prusse.

J^a duchesse du Moine mourut trois ans après.

Les bureaux d'esprit. Le salon de M'"" de Lambert
(1710-1733). — Sceaux, a[irès 1720, tendait à devenir un

sabin littéraire sur le modèle de celui que la marquise de
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Laiiilicrl avail insliliir ilix ans aiij)ara\ aiil, d ddù |ir(j(("'i|i'iil

tous coiix (lu sirclo. M"" <!<' Laniltorl cl la iliiclicssr du Maine

étaient liées ensemble. Elles avaient nonihir d amis (-((nunnns,

M™' de Staal, HénauU, Saint-Auiair*-. .Mais la duchesse du

Maine était troj) fantasque pour diriucr un vrai salon. La rai-

son l'ennuyait. On lui atlrilmc ce nuit (jui traduit au naturel

son iuteni[)éi'ance de verhiac'e : « J aime l»('aiic(»u[t la société;

tout le monde m'écoute et je n'écoute j>ersonn<' '. »

Dès le début du siècle, bien avant que la iduloso|diie fût

partie en g-uerre , la littératuie était déjà pénétrée d'esprit

critique, et l'on sentait coniuK^ une fermentation d'idées nou-

velles. La vog^ue était aux écrits de IJayle et de Fontenelle.

D'un autre côté, nous avons vu (jue les i^ens de lettres, avec

un vague pressentiment de leur prochaine importance dans la

société, cherchaient à se grouper, à se connaître, à disputer.

Entre le monde des lettres et la partie la plus éclairée de la

bonne compagnie il existait un fonds commun de pensées et

un attrait réciproque ; M"" de Lambert prit l'initiative du rap-

prochement. Elle était fille d'une dame de Courcelles qui avait

beaucoup fait parler d"(dle [>ar sa galanterie, mais par les

mœurs fille et mère ne se ressemblaient en rien. Yeuveen 1686

d'un gentilhomme mort lieutenant général, elle fît preuve d'une

haute raison dans l'éducation <le son fils et de sa fille, non

moins que de sens pratique dans la défense de leur patrimoine

menacé par des compétiteurs déloyaux. Très considérée dans

le grand monde qui était le sien, elle ouvrit sa maison - à l'élite

des gens de lettres, leur fit sentir l'agrément et les avantages

d'un salon pour lieu de rendez-vous, et les mit en mesure de

s'assurer eux-mêmes et de montrer aux profanes que les idées

pouvaient être traitées sans pédantisme comme sans frivolité,

sous la forme d'un entretien courtois. La nouveauté plut,

prospéra, devint une institution. Cinq ans après sa fondation.

1. On connaît le quatrain de Saint-Aulaire :

Je suis las lit- l'esprit, il mo met en courroux,
11 mo tait tourner la cervelle.

Lambert, je viens chercher un asue chez vous.

Kntre La Motte et Fontenelle.

1- Elle demeurait rue Rioliclieu. à l'angle de la rue Colliert, dans une maison
remplacée par les constrnrtions neuves de la Biltliotlièque nationale.
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le salon <lo M"'" de Lambert est en plein (k'iat; il est « hono-

rable tl'y être reçu » ; il a môme des envieux et des détrac-

teurs. Le Sage, dans Gil Blaa, raille M"" de Lambert sous le

pseudonyme d(» la marquise de Chaves; il reconnaît pourtant

que « sa maison était appelée par excellence le bureau des

ouvrages de l'esprit ».

Elle e^i j^récieuse, <lans Tacceplion la plus flatteuse et la plus

exacte. Elle a soixanle-trois ans en HIO. Très cultivée, formée

j)ar Bachaumont, le sj)irituel compagnon de Chapelle, qui avait

eu peut-être, si l'on se fie aux apparences, d'excellents motifs

de l'élever comme sa fille; instruite dans les lettres latines,

portée par goût à l'étude, à la méditation et même à écrire,

elle ne prend d'abord ]>our confidents de ses essais qu'« un

|)etit nombi-e d'amis estimaldes », elle soulTre, elle est offensée

du discrédit jeté par Molière et Boileau sur les femmes savantes.

Elle appartient en esprit à l'hôtel de Rambouillet; elle en a

l'idéal romanesque, et, avec une scrupuleuse honnêteté de

mœurs, le goût de la galanterie noble et spirituelle. Il y a

donc une affinité entre elle et la génération d'écrivains qui,

sous la conduite de Fontenelle, le « joli pédant » cher aux

« caillettes », achève en ce moment même de tuer le prestige

de Boileau. Elle avait quelques relations intimes dans le monde

académique : Saint-Aulaire, dont sa fille était la bru, et l'avocat

Sacy. Par eux lui furent amenés les hommes, tous plus ou

moins célèbres, qu'elle se proposait d'attirer dans son salon.

On l'accusa de « briguer », de « mendier » certaines adhésions.

Son dessein était de s'adresser tout de suite très haut et de

frapper un grand coup sur ro|)inion publique, particulièrement

sur celle de son monde. Elle se heurtait de ce côté à des pré-

jugés ombrageux. Son vieil ami l'abbé <le La Rivière, fils de

Bussy-Rabutin, ne nie pas (pi'elle ait « vécu }dus de soixante

ans dans une noble et lumineuse simplicité », mais il rompt

avec elle, comme pour une forfaiture, quand il la voit en proie

à la « maladie du bel es])rit ». Promptement ce furent les gens

«le Irttres (jui sollicitèrent la faveur d'être admis. Quand on vit

(liez elle La Motte et Fontenelle, des savants comme Mairan et

l abbé Eraguier, de l'Académie des inscriptions, l'un des anciens

familiers de Ninon, puis les politiques du club de l'Entresol,
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les abbés Alary et de SaintlMcri-c, b' iiiar(|iiis d'Arg-ensoii, |tuis

encore Montesquieu, Marivaux, l'abbi' Moiifi^ault, l'abbi; Je

('boisy, elb^ eut cause gaj^iiée, et les dédains se tournércnf en

dépit. (Juelques femmes de i-^oùt et de talent. M'"' Delaunay,

M'°°' Dacier, de Fontaine, de Murât, de la Force, d'Aulnoy,

Catherine Bernard, la nièce de Fontenelle, avaient place parmi

« les esprits divins » dont se composait le fameux cercle; et,

comme disait l'une d'elles. M'"' Vatry :

. . . En ce rare séjour

Sous le nom de Lambert Minerve lient sa cour.

En 1726, la duchesse du Maine, non comme altesse, mais

comme poète, eut la fantaisie d'en être, et pendant quelques

mois mit M'"" de Lambert et ses amis au régime des jeux d'es-

prit •. Ce caprice ne dura pas; il lui suffisait d'avoir eu ses

entrées.

M"" de Lambert donnait un dîner suivi de réception le mardi

et le mercredi. Le jour illustre, celui des gens de lettres, était

le mardi. Elle avait tenu, par égard pour ses nobles amis, à ne

pas avoir l'air de leur fermer sa maison et de leur imposer en

masse sa nouvelle société. Le mercredi elle recevait en femme

du grand monde; c'était le jour réservé aux personnes de

(jualité. Mais elle ménageait une porte de communication entre

le mercredi et le mardi : libre à qui voulait de la franchir.

Nous rencontrons aux mardis comme aux mercredis le prési-

dent Hénault, le marquis de Lassay, le chevalier d'Aydie. Ils

n'étaient sans doute pas les seuls.

Mardi ou mercredi, la grande occupation et le grand plaisir,

c'est de causer. Le jeu est banni, comme malséant; et par là le

salon de M""" de Lambert tranche sur tous ceux du temps. Le

mercredi toutefois fait une part aux simples divertissements.

C'est aux mercredis sans doute qu'Adrienne Lecouvreur se fit

entendre. Hénault nous dit, en homme sur de son fait, que les

propos galants, malgré l'air d'innocence, y menaient parfois

assez loin, mais à l'insu de M'"" de Lambert. C'était en somme,

pour l'époque, un cercle, non pas dévot, mais moral ; l'esprit de

Fénelon, « de Mentor », (dit finement un critique), y avait

I. Voir le tome X des Œuvres complètes de La >[olle-ll<>iidar (Paris, lloi. in-I2)-

r
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[ténétré profondément ot laissr son cniitrcinte. Sous la Régence,

nn |>ai('il Ion n'allait [)as sans \\n air marqué de protestation.

Le mardi, au point de vue littéi'aire, a sa physionomie

propre. Les moilcn-nes y dominent. Avec Fonlenelle, La Motte,

Marivaux, leur parti compte encore, comme représentants

dédales, Truhlet, Terrasson, le \\ JUiffier, Saint-Hyacinthe.

M"'° de Lambert, à la façon dont elle a formé son salon. Fa

voué par là même à la doctrin(i régnante. A ce point de vue,

«'l par comjiai'aison, la cour de Sceaux, sous la discipline de

Malezieu, paraît vieillotte et retardataire. L(^s modernes, qui

i)endant toute la fameuse « (luerelle » ont g-ardé Favantaffe de

Furhanité, ne rendent pas le salon où ils dominent inhabitable

à leurs adversaires : Valincourt, d'Olivet, les époux Dacier

y sont pas traités en contradicteurs savants et respectables.

M'"" (h' Lambert, moderne dans Fàme, confesse plutôt qu'elle

ne professe son « sentiment libre et mutin », et c'est avec

modestie, en confidence, qu'elle écrit à un autre inoderne :

« Homère n'est pas beau pour moi, car il m'ennuie. » Mais

si elle évite de blesser personne, elle a pour ses illustres amis

une « abondance de bonté », une complaisance, qui la pous-

sent à servir ardemment leurs intérêts et leur ambition. Aussi

le fameux salon est-il le siège d'une redoutable cabale litté-

raire. Cette excellente femnie a contre elle tous les écrivains

mécontents qui ne sont ni de (diez elle ni les protégés de

ses amis.

En revanche le mardi ne lui ménageait pas sa reconnais-

sance de la considération et des plaisirs d'esprit qu'elle lui pro-

curait. Elle présidait la « conférence académique ». Chacun

apportait, comme jadis chez Conrart, ce qu'il venait d'écrire.

Elle donnait l'exemple. Elle osait, là seulement, se faire honneur

de ses pensées et se laissait même engager à les publier '. On

1. Elle no commença qu'en 172G. Les Avis d'une mère à son fils et les Avis
d'une ini}rc à sa fille, composés à l'inlention de r.cs enfants, étaient déjà fort

anciens. Fénelon, dont elle s'est ijuvcrtement inspirée, en avait eu commu-
nication, et les avait api)rouvés moyennant quelques réserves. M""' de Lam-
bert est chrétienne, mais sa morale s"ai<le de la religion plutôt ([u'elle n'en

découle. La piété lui parait .. décente » et salutaire, la reliKion " raisonnable »;

et elle recommande de s'y atlaclier ])ar « amour de l'ordre ». Son christianisme

est bien du temps où Massillon est le niailre de la chaire. Elle parle ilc l'« Être
suprême •>, comme fera le vi(;aire savoyard, et l'idée direclrice de sa morale, c'est

l'honneur. La vraie j-'i-andeur de l'homme, dit-elle, est dans le cœur. » Vauve-
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disculail avrc fVaiirliisr, (ijiiiiiàirch''. |.,i lillcilc M'"" de L.iiiilc-il,

M'"'' <lc Saiiil-Aiilairc, na pas de tiaùi à (Mnilrcdiic : « IJucllc

rossoiii'ce pour un iiianli! » s"(''cri(' La Molh-. .Mairati, au ron-

traire, avoc son « exactitude ». sa « |>rrcision lyraiuii([U(' », « ne

vous fait pas grâce de la nioiudrc incoFiS(''quenco ». L'aljhé

Montgault ne craint pas le scaudalc : « II a soutenu cent

fois que les femmes n'étaient faites que pour aimer et pour

plaire. » M'"" de Lambert s'indijznc d'un paradoxe outrap-eant.

Il lui arrive d'être seule de son avis; ses amis savent qu'ils

peuvent lui tenir tète. Un jour (die se uiit à rire et s'ck-ria :

« Vous êtes tous des ignorants et des imbéciles; je propose-

rai la question à mon mercredi, et je gage (ju'il pensera couime

moi. » — ^iairan lui répondit à l'oreille : « En diriez-vous bien

autant à votre mardi? » C'est que le mercredi est plus cérémo-

nieux. Le mardi, la vérité avant tout : on y parle, dit Fonte-

nelle, « raisonnablement, et même avec esprit selon l'occa-

sion ». M'"" lie Lambert estime .ses gens de lettres et les traite

en conséquence. Elle est leur amie tendre, dévouée et sincère.

Aussi La Motte dans un vers passionné (oui, vraiment) dira-l-il

à cette octogénaire :

Tu fis pendant vingt ans le honhcur de ma vie.

Le salon de M" de Tenein (1726-1749). — « Après la

mort de M""'" de Lambert, le mardi fui (diez M"'° de Tenein. »

Ces mots de l'abbé Trublet, témoin direct, signifient qu'en 173-3,

parmi tous les salons littéraires formés depuis vingt ans, un

seul parut digne de faire suite à celui qui venait de disjia-

raître. Le salon de M""" de Tenein ne datait guère que de cinq

à six ans, mais les principaux lialtifu/'S du « mardi », Fonte-

nargues uV'sl j);!? loin, et les libres esprits à qui elle eonTie ses oiivra^'os n'ont

l>as d'elTort à faire pour les louer. Il y a chez elle une générosité de sentiment
qui riioiiore : elle parle de lamitié comme elle l'exerce. Elle juge les liassions,

l'ambition, l'amour, avec un optimisme à la fois romanesque et candide, en
précieuse qu'elle est. — Ses .1m avaient paru en 1726 et en 172s, par suite d'une
" indiscrétion », nous dit Fontenelle : de telles indiscrétions sont loiij(Uirs siis-

liectps. Mais quand ses lléfîerlons sur les Femmes eurent vu le jour. M'"" de Lam-
bert prit peur et racheta ce qu'elle put de l'édition. Cet écrit était une sorte
• rapologic personnelle, et par conséquent unr' critique des préjugés qu'elle avait
écartés, non sans scrupule, en essayant de relever la tradition de l'hôtel de
Rambouillet. Elle écrit linement, avec une grâce un peu molle et quelque affé-
terie. Est-ce aiqirès de La .Motte et de Fontenelle qu'elle eut appris à s'en garder?
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iioll(> à k'ur l(Mo, y fréquentaient déjà. Il n'y a pas trace de rela-

tions, et l'on ne conçoit guère qu'il ait pu y en avoir entre

M""" dt' Lambert, si respectable, et l'autre marquise, si décriée.

Quant aux gens de lettres, M"" <le Tencin avait su leur faire

agréer sa maison et ses bons offices; ils la tinrent quitte du

reste. Un grand bureau d'espiit, un « rendez-vous des bommes

célèbres », leur él.iil devenu un besoin, et ils en assurèrent la

permanence en transférant à M'"' de Tencin, d'un commun

accord, la suprématie qu'ils avaient reconnue à sa devancière.

A seize ans de là, M"'" de Tencin dira de M"" Geoffrin : « Elle

vient voir ce ({u'elle pourra recueillir de mon inventaire. » Et

la « grande dame », avec un vague dépit de voir sa succession

écboir à une « bourgeoise », fera cependant le nécessaire pour

la lui transmettre intégralement : elle la prendra près d'elle

comme une sorte de coadjutrice el lui donnera ses leçons.

Ainsi 1.1 fondation de M""' <le Lambert se perpétue pendant près

d'un demi-siècle, et trois salons successivement — sans plus

— constituent, entretiennent et développent la grande tradition

des bureaux d'esprit.

L'original avait suscité des imitations nombreuses, la plupart

très inférieures. Voltaire, en 1732, se plaint qu'il y ait dans

Paris une multitude de « petits royaumes », où quelque femme

c< sur le déclin de sa beauté fait briller l'aurore de son esprit »,

avec le concours intéressé d'un bomme de lettres ou deux qui

lui servent de « premiers ministres ». Là on « jugeson siècle »,

et l'on fabrique à hui$ clos des réputations auxquelles on essaie

ensuite de donner cours. Ce travers, Voltaire tout le premier

a tenté de l'utiliser à son profit quand il préparait, dans le

salon de M""^ de Fontaine-Martel, le succès de ses pièces nou-

velles, Eripliyle, VIndiscret et Zaïre. Mais ces petits cénacles

éphémères pratiquent la réclame avec une telle audace, que

leurs prétentions semblent impertinentes aux gens de lettres

tant soit [>eu jaloux de leur dignité. « Tous ces bureaux de bel

esprit, écrira Duclos en 1712, ne servent qu'à dégoûter le

génie, rétrécir l'esprit, encourager les médiocres, donner de

l'orgueil aux sots et révolter le public. »

Grâce à l'étendue et au mérite de sa clientèle, le salon de

M""" de Tencin, comme c'dui de M™" de Lambert, échappe à ce
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ridicule, et riioiinoiir de |)rési(ler une telle réunion est si relevé,

que M"" (le Tenciu, dans son nouveau rôle, parvient à faire

ouldier l'infatuie de sa jeuness*^ '. Fontenelle, «l'aneienne dale

à sa dévotion -, servit d'intermédiaire entre elle et les «rens de

lettres du « mardi », Mairan, Marivaux, Montesquieu, l'abbé

Alary, l'abbé de Saint-Pierre, Saint-Hyacinthe, La Motte. M™' de

Tencin graduellement entr'ouvrit la porte, mais fit son choix. Les

académiciens de Boze et Mirabaud, le médecin Astruc, Piron,

Duclos,IIelvétius, donnèrent à la réunion une physionomie nou-

velle. Les deux neveux de M'"" de Tencin, d'Argrental et Pont-de-

Veyle, en étaient par droit de naissance. Quelques notabilités de

la finance et de la bourgeoisie lettrée, les Dupin et les La Pope-

linière, v mettent un autre élément de variété. Enfin c'est chez

M"*" de Tencin que certains étrangers firent pour la première

fois connaissance avec ces salons littéraires qui déjà passaient,

dans les capitales de l'Europe, pour une des irrandes curiosités

de Paris ^ Bolinghroke et Ghesterfield, le comte de Guasco, le

Genevois François Tronchin, sont admis à cette faveur. Tout

grand salon parisien sera désormais cosmopolite.

M"" de Tencin a pris l'extérieur d'une femme qui renonce à

passer pour belle. Elle est mise comme la ménag^ère plutôt

que comme la maîtresse de la maison \ Ceux qui la voient pour

la première fois disent comme Marmontel : « La bonne femme! »

Les autres, « ceux mêmes qui n'ig:norent rien de ses aven-

tures », lui passent sans difficulté son ambition impénitente, et

1. Elle est née en 1680. Elle vint à Paris, en 1714. après avoir rompu ses vœux reli-

gieux el commencé, sous le voile, à Grenoble, la longue série de ses galanteries.

Ses aUraits lui servirent à pousser son frère labhé. Elle eut un nombre inconnu

d'amants, parmi lesquels le Régent, dont le caprice ne dura pas (elle lui déplut

en lui parlant d'atTaires), et Dubois qui prit mieux la chose. On a vu que de sa

liaison avec le chevalier Destouches naquit lenfant, abandonné par elle, qui

devait illustrer le nom de D'Alembert. En 1726. cette vie de désordres fut tra-

versée et close par une aventure tragique. Son amant d'alors. La Fresnaye, se

tua chez elle, en la chargeant dans son testament d'imputations atroces. Elle fut

mise à la Bastille, puis, faute de charges précises, rendue à la liberté. C'est

presque aussitôt après sa sortie de prison qu'elle inaugura sa nouvelle existence,

ses intrigues mi-religieuses, mi-politiques, en faveur du parti de la Bulle, et son

salon littéraire.

2. Elle l'avait connu chez M"" de Ferriol, sa sœur {la mère de dArgental et

de Pont-de-Ve\ le\ et s'était fait aider par lui dans ses démarches pour obtenir

à Rome l'annulation de ses vœux. — C'est aussi chez yV"" de Ferriol que M"' de

Tencin dut faire la connaissance du jeune Voltaire.

3. Voir lettre de Montesquieu à labbé d'Olivel (Vienne, 10 mai 1728).

4. Elle demeure rue et porte Saint-Honoré.

Histoire de la langue. VI. '«O
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la prennent telle qu'elle se montre dans ce salon où les gens de

lettres se sentent en pays ami. Elle est elle-même écrivain,

mais elle s'en cache bien plus résolument que M"" de Lambert :

elle laisse attribuer à Pont-de-Veyle ses aimables romans, le

Comte (le Comminges, le Sièfie de Calais, dont Montesquieu

seul avec Fontenelle connaîtra, tant qu'elle vivra, le véritable

auteur. C'est par sa « tête bien saine » qu'elle gouverne sa

« ménagerie ». Même avec ses amis les plus célèbres, ceux

quelle reçoit à sa table et qu'on appelle les « sept sages » ', elle

use d'une franchise absolue . On connaît son mot à Fonte-

nelle : « Ce n'est pas un cœur que vous avez là, c'est de la cer-

velle comme dans la tête. » Généreuse à l'occasion, comme

envers Marivaux qu'elle sauvera de la gêne, elle fait de petits

cadeaux à toutes « ses bêtes », familièrement : deux aunes de

velours au jour de Fan, « pour une culotte. » Elle joue un per-

sonnage très complexe : chez cette bonne camarade, sur qui l'on

compte et qu'on aime, on sent une décision et une expérience

qui ne laissent soupçonner rien de naïf ni de faible. Il y a presque

de rintimidation dans le respect qu'elle inspire ^

Dans son salon elle « préside »

En déité de l'esprit et du goût.

C'est grâce à son autorité que la paix y règne, car il s'y

trouve en présence bien des rivalités. Marmontel fut frappé de

voir combien y était A'if le désir de briller aux dépens d'autrui.

Piron signale la fatuité de Marivaux, « l'homme du monde le

plus attentif à se bien exprimer », et le « ton de maître » d'Astruc.

Tous conviennent que c'est un « cercle d'élite », mais il n'y

règne pas le même abandon que chez M""" de Lambert : on se

préoccupe davantage de se montrer en lieau, d'étonner son

1. Miral)aii(l (le traducteur de TAriosle, secrétaire perpétuel de l'Académie
française de 1742 à IToo), Mairan, de Boze, Duclos, Aslruc, Marivaux et Fontenelle.

i. Dans une pièce d'ailleurs peu sérieuse {Épître accompagnant l'envoi d'une
chaise percée), Piron traduit bien cette impression :

Femme au-dessus de bien des hommes
Du siècle héroïque où nous sommes,

Femme forte que rien n'étonne,
Ni n'enorgueillit, ni n'abat.

Femme au besoin homme d'État,

Et, s'il le fallait, Amazone...
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|ml(lir. Moiil('S(jiii(Mi ii \ |HiiiiT;iil |);is, coiiniic il 1 aime, « so tirer

d'airairc avec son cspril de Ions les jours ». Mai'ivaiix eti a fait,

dans Marianne, une peinture louangeuse, mais où ce trait n'est

pas oublié : il s'y dit d'<( excellentes choses », en un langajre

« exquis quoique simple »; mais cette sim[dicité ne va [>as sans

« finesse »; ce sont de « meilleurs esprits que d'autres », mais

aussi parlent-ils « mieux qu'on ne parle ordinairement ». Mar-

montel nous montre chacun d'eux impatient de « placer son

mot, son conte, son anecdote, sa maxime ou son trait léger et

piquant ». Seul Foiilenelle attend son tour. Sa surdité ne lui

permet de suivre qu'à distance ; il se fait dire à son cornet « le

chapitre dont il s'aeit » ; il y réfléchit et parle le dernier. C'est

aloi's un long- monologue, à voix très basse, plein d'idées et de

souvenirs, le discours de Nestor, doux comme miel. 11 jouit de

sa gloire, les autres courent après le succès.

Ce sont, dit M"'' de Tencin, « conversations de philosophes,

oij, à la vérité, la morale est accompagnée d'assez de gaîté ». En

ce qui la concerne, quelques-unes de ses lettres témoignent

dune bonne humeur malicieuse. Elle en a de quoi tenir ses

gens en haleine et les ramener sans cesse au ton léger qui con-

vient, même en un sujet grave. Tel est bien le rôle d'une femme

au milieu de ces tètes pensantes. M"" de Tencin paraît l'avoir

compris mieux que M"'"" de Lambert. Moins entichée d(> beau

savoir, spirituelle et sensée, elle a l'esprit plus libre, plus alerte.

Elle se tient au-dessus et en dehors du débat, qu'elle envisage

au seul point de vue de l'agrément, et dont elle règle la marche,

toujours souriante, sans le laisser languir ni saigrir.

On parle beaux-arts, science, littérature, politique aussi

« parfois ». Point de mot d'ordre ni iFopinion de commande.

M"* de Tencin n'est assujettie à personne. Quand on lit chez

elle un ouvrage nouveau, fùt-il de Fontenelle, elle le juge sans

complaisance. A la diflerence des petits cénacles, on s'attache

ilans son salon à pressentir, non à forcer les jugements du public.

Aussi le succès y signifie davantage, etMarmontel, par exemple,

tire le meilleur augure des louanges qu'y a reçues sa tragédie

à'Arislomène . Par de bons avis comme par des services effectifs,

M™" de Tencin a pour uni({ue but d'être utile à ses gens de

lettres. Sans pudeur dans l'intrigue, elle paraît, dans ses rela-
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lions littéraires, avoir mis une sorte de coquetterie à ne réussir

i|U(^ |tai- la droiture. Nul n'ig-nore (|u'elle est « sans principes,

capalde de tout exactement », mais dans son salon elle n'en a

que i)lus «Tascendant. Il semble aux gens de lettres qu'ils soient

les seuls dont elle ait cherché l'estime, et cela même les flatte

au-dessus de tout.

III. — Les salons au temps de VEncyclopédie

(lySo-iyyô).

Le parti encyclopédique et les salons littéraires;

discipline exercée par M™' Geolfrin. — Pendant un quart

de siècle, après 1150, tous les salons littéraires en vue servent

de rendez-vous à un groupe ]ilus ou moins considérable d'ency-

clopédistes. Le premier en date et le plus important des salons

encyclopédiques fut celui de M"'' GeofTrin. Il brillait déjà quand

durait encore celui de M""' deïencin, auquel en 1749 il succéda,

comme nous l'avons vu, dans les formes. h^Enci/clopédie allait

paraître. Ses chefs, ses principaux collaborateurs, ses partisans

de haute volée vinrent prendre place à côté de Fontenelle, de

Mairan, de Montesquieu, de tous les écrivains alors célèbres.

D'Alembert, Diderot, Marmontel, Morellet, puis successivement

toute la clientèle littéraire de YEncyclopédie, allèrent chez

M"" Geofïrin. En quelques années, au moment oii s'engagèrent

les grandes batailles, ce salon fut la citadelle des philosophes,

et M"'' Geodrin la « mère » de leur église. Son dévouement pour

eux est incontesté; mais elle ne leur abandonne pas la con-

duite de l'entretien, et les tètes chaudes trouvent sa tutelle

pesante. C'est encore, en ceci, de leur intérêt qu'elle s'inspire,

mais elle l'entend autrement qu'eux. Elle veut que son salon

reste un lieu d'excellente compagnie, oii les gens de qualité, les

gens en jdace, les étrangers, puissent se rencontrer avec les

philosophes, sans être exposés à essuyer des propos choquants.

« Soyons aimables », dit-elle quand elle attend un nouveau

venu. Yoit-elle la discussion prête à s'égarer sur la politique ou

la religion, elle l'arrête par son fameux mot : « Voilà qui est

bien. » Qu'on se le tienne jiour dit. Elle est bien en cour et
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dent à lo rester. Elle craint (|uUn mot téméraire, ilit chez

elle et répété, ne démente le respect qu'elle affiche ponr les

puissances établies. Mais celte releime a son correctif. Elle

excelle à renouer le fil, à faire dire par chacun ce qn'il dit le

mieux. Ses fauteuils, d'après Galiani, « sont des tré|iieds d'Apol-

lon »; ils ins|>irent des « choses suhlimes ». Un jour qu'elle

félicitait l'ahbé de Saint-Pierre d'avoir si bien [larb' : « Je ne

suis, répondit-il, <ju'un instrument dont vous avez bien joué. »

Grâce à elle les philosophes, bon pré, mal "rré, se sont plies

aux bienséances tie la conversation mondaine; et dans tous les

salons philosophiques où rèi>ne le savoir-vivre, M'"* Geofï'rin

fait école. Une assemblée de philosophes, si elle n'était [»as

tenue en respect, aurait vite mis les profanes en déroute.

Les « synagogues philosophiques » : les salons

d'Holbach et d'Helvétius. — Pour se dédommager de la

contrainte (|u'ils subissent dans les salons d'allure réglée, les

« penseurs » ont ce que Grimm appelle les « synagogues de

l'Eglise philosophique », des réunions oii sont conviés les seuls

adeptes, et dans lesquelles ils peuvent se donner carrière. 11 se

tient là des propos « qui feraient tomber cent fois le tonnerre

sur la maison, dit Morellet, si le tonnerre tombait pour cela ».

La plus ancienne de ces « synagogues », la plus célèbre, et celle

qui disparut le plus tard, est le salon du baron d'Holbach'. Il

avait déjà ses Jeudis en 1749. Très éclaircie et démodée dans

les derniers temps, la réunion survivra tant bien que mal jus-

qu'à la veille de la Révolution.

Une autre se tient, le mardi, chez Helvétius^ de 1751 à 1771.

1. D'Holbach est mort en 1789, après tous ses amis de la première heure.
D'après Grimm, sa fortune avait été fort entamée et son train de maison bien
diminué depuis le temps où il était le « cuisinier deVEncyclopédie ».— Il demeu-
rait rue Royale. Lï'té, il recevait quehiues intimes chez sa belle-mère M"" d"Aine.

au Grand-Val (dans le village de Boissy-Saint-Léger). Les lettres de Diilerot à

-M'"" Volland nous initient aux extraordinaires conversations du Grand-Val, qui
ne devaient guère dilTérer que par un degré de plus dans le cynisme de celles

qui s'échangeaient rue Royale. D'Holbach, veuf de la première demoiselle dAine.
avait épousé la seconde. Toutes deux paraissent avoir été d'une délicatesse
supérieure à celle de leur entourage, — la parure gracieuse et décente de cette
maison.

2. Helvétius, à trente-six ans (l'ol), avait fait nu mariage d'amour avec
M'" de Ligniville, nièce de M""= de (Iraffigny, de quatre ans plus jeune que lui. 11

résigna sa Ferme et ne s'occupa plu? que de philosophie. Jusqu'à la ]>uhlication
de VEspril, Fontenelle et Rulfon ligurèrent dans le salon d'Helvétius à côté des
purs encyclopédistes. C'est en lloS, après la condamnation de son livre, qu'il
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Au niomoiil on ÏEnci/clopédie est en train d'éclore, où la

fièvre pliilosopliique sévit, les chefs et les ouvriers de la grande

entreprise tiennent partout où ils peuvent des conciliai)ules, où

la science , les vues profondes et les effronteries s'entre-croi-

sent au gré de chacun. M'"* d'Epinay nous raconte (ju'elle fut

contkiite par Duclos, en 1749, à deux soupers de la comédienne

(Juiiianlt, chez qui se tenait la société du Bont du banc. Ce ne

sont plus alors, comme aux premiers temps <le ces frivoles

agapes, des chansons et de petits contes grivois. Après le repas,

et les gens cong'édiés, les convives, parmi lesquels Duclos,

Saint-Lambert et Jean-Jacques, sont partis en guerre contre

ces superstitions, la pudeur, la croyance en Dieu. Jean-Jacques

seul a protesté. M"^ d'Epinay, troublée par ce cynisme, mais en

même temps fort intéressée par tant d'entrain, de désinvolture,

d'imagination, se retire avec l'impression que ces gens-là

« s'estiment entre eux et comptent les uns sur les autres »
;

elle s'avoue ([u « une heure de conversation dans cette maison

ouvre les idées ».

Naïvement persuadés que la raison commence à poindre et

qu'ils en sont les précurseurs, nos philosophes, dans leurs « syna-

gogues », se regardent comme « les disciples de Pythagore et

de Platon ». Chacun expose ses recherches et les soumet à la

critique : Roux ou Darcet une nouvelle théorie de la Terre,

Mai'montel les principes de la littérature, Raynal ses vues sur le

commerce, Morellet les premiers théorèmes de l'économie poli-

tique. Chez Helvétius, la morale est toujours sur le tapis.

« Attentif et discret », nullement expansif, le futur auteur de l'AV

prit et de VHomme pose les questions, met aux prises les dispu-

teurs, se recueille en écoutant, et « ramène tout à lui et à son

nouvel ouvrage ». D'Holbach a des connaissances et une curio-

sité moins restreintes. On parle chez lui de tout absolument.

On se met à table à deux heures ; à sept on cause encore. Diderot,

exubérant, « répand sa lumière sur tous les esprits, sa chaleur

dans toutes les âmes ». Aussi quel plaisir n'éprouve-t-il pas à se

rappeler ces savoureux dialogues : « C'est là que le commerce

est sur;... c'est là qu'on s'estime assez pour se contredire. » On

restreignit ses relations, par nécessité comme par goût, aux pliilosophes les

plus compromis. — Son hôtel était rue Sainte-Anne.
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V admire Jean-Jacques lui-même et son (''lofjucncc t.intùl

« folle », lanlol « sul)lime »; on y a|)[>lau(lil (ialiani, niènic

([uand il ixM'sillc ImIImmsuic cl renouvelle p.ir rar^umeiil

imprévu des « dés ]d|i(''s « le lieu commun de l'ordre [»ro\ ideii-

tiel. Ils soid enire eux: ils |)rennenl leurs éhals.

Chez d'ilolhach et llelvétius, d'aimables femmes semhlcnl

désignées pour occuper le centre du cercle; leur présence est

comme inaperçue. « On est chez soi et non chez elle », écril

Diderot à la louange de la baronne. M'"" Helvétius, dans un

coin de son salon, cause gaiement en tout petit comité. Par

intervalles seulement, elle interrompt, en jetant à la traverse

un trait piquant, la « chasse aux idées » où s'enfonce son

mari; c'est un éclair; aussitôt les deux cercles, le grand et le

[)etit, se reforment, se sé|)arent, et dans la « synagogue phi-

losophique » installée chez elle, cette femme gracieuse et

spirituelle n'a pas même part à l'entretien principal. Oîi la }ihi-

losophie a ses coudées franches, c'est entre hommes, qui ne

s'embarrassent ni d'urbanité, ni de goût, ni d'autre chose que

de vérité '.

M""" d'Épinay. — Grimm. — Parmi ses émules, M™" d'Épi-

nay seule paraît avoir plutôt favorisé que gêné la parfaite liberté

de parole. Diderot a pour le salon de M""* d'Epinay autant

d'enthousiasme que pour le « club holbachique » : « C'est là que

demeurent la gaîté, la plaisanterie, la raison, la confiance,

l'amitié, l'honnêteté, la tendresse et la liberté. » C'est un salon

tout intime, surtout au début, et l'on ne saurait dire avec préci-

sion à quelle date, entre 1762 et 17Go, il a pris réellement nais-

sance -. Ruinée à la suite des prodigalités de son mari et de sa

1. M""= llt'lvclius, veuve en 1771, vécut dans la retraite à Auteuil jusqu'en 1800.

C'est là qu'elle dit à Bonajiarte, à la veille de Brumaire : •< Vous ne savez pas.

général, tout le bonheur qu'on peut trouver dans trois arpents de terre. » Recher-
chée eu mariage par Turgot, puis par Franklin, elle demeura inviolablement
attachée au souvenir de son épou.x. Accueillante et bonne, elle continua, dans sa

maison des cliamps, à recevoir les amis d'Helvétius, et resta le centre d'une
société de philosophes, de gens chers à son cu'ur, (]ui auprès d'elle s'abstenaient
de disserter. Elle devint la mère adoplive du jeune Cabanis. Par lui la société
d'.^uteuil sert <le trait d'union entre les encyclopédistes et les idéologues :

Diderot, Condillac, Morellet, Turgot, Condorcet y donnent la main à Chamfort,
llouchcr, Garât: puis, à Volney, Daunou, Ginguené, Destult de Tracy. Le sou-
venir et le nom d'Helvétius, mais surtout les aimables vertus de sa veuve, rap-
prochent comme en un foyer de famille les derniers disciples ilu xyiii" siècle.

2. En 1762, après la déconfiture de son mari, M"" d'Épinay demeure dans une
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destitution coniino fei-micr général, M'"" d'Epinay ne se sépare

presque plus de Grinim. Les amis de Grimm sont devenus peu

à peu les siens : le baron, Diderot, Saurin, Galiani, enfin Saint-

Lambert, tlont par M"'" d'Houdetot elle était un j»eu cousine.

Dans sa situation équivoque et précaire, elle vit en marge de

la belle société; M™" Geolîrin, malgré tant de relations com-

munes, la tient à distance. Quand Grimm court l'Europe, c'est

elle, avec Diderot et Damilaville, qui tient la plume pour mettre

à jour la Correspondance littéraire.

La Correspondance est le grand ouvrage, ou plutôt la grande

affaire de cet habile homme. D'autres avant lui, en mémetemjts

que lui, se sont essayés dans le même genre ; aucun — ni

Raynal, ni La Harpe — n'y a réussi comme lui, et elle est en plein

rapport quand il la passe, en 1774, au Zurichois Meister. Sa

clientèle, ce sont les cours étrangères, surtout celles du Nord.

Il leur sert à point, deux fois par mois, sous l'enveloppe de

leurs représentants, le recueil qu'elles réclament d'informations,

d'analyses et de critiques. Il est imparfaitement francisé; mais

si la légèreté de touche lui manque, il a la probité, la véracité,

rindé[»endance, même quand ses amis sont en jeu. Il est hors

ligne comme industriel littéraire; il sait placer sa marchandise,

en tirer le prix, gros ou petit, que pourra payer l'acheteur \

enrichir sa feuille d'ouvrages inédits, comme les romans de

Diderot, et, suivant le mot de Scherer, pratiquer déjà « les

procédés du feuilleton moderne ». Il sait enfin, la machine en

train, la faire marcher sans lui, et transformer ses amis en

collaborateurs bénévoles.

En 1770, devenu baron et ministre à Paris d'une cour d'Alle-

magne, Grimm ouvrit à un peu plus de monde la maison de

M™^ d'Epinay, et d'abord aux diplomates ses confrères, Creutz,

Gleichen, lord Stormont, le marquis de Fuentes. M"" d'Epinay

apprit sur le tard à « geoffriniser ». Elle y trouva l'occupation

de sa vieillesse prématurée, maladive et sédentaire. « Droiture

de sens, pénétration, tact », elle avait certaines qualités essen-

Iial)italion très modeste du laulioiirg Monceau; Diderot {Salo7i de 1765, t. X,

p. 3"9) nous apprend qu'en l"6o elle hal)ite rue Neuve-des-Pelils-Champs. Dès
lors son salon est en pleine activité.

1. Ainsi, ce que la tzarine paie 1500 livres, n'en coûte que 400 à Stanislas-

Auguste de Pologne.
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ticllcs (lu vCÀv. « Sans elloi'l, sans iiidiscn-lion », cllr drliait les

langues; « rien de ce qui se disait en sa présence n'était perdu,

et souvent il lui suffisait d'un s(nil mot ju^ur dduncr à la con-

versation le tour c|ui ]>ouvait lintéresser davantai:(' ». Son salon

la releva dans l'opinion, lit honneur à son esprit. Elle avait [)lus

de penchant cà la rêverie qu'à l'action. Elle écrivait pour s'en-

tretenir de ses propres pensées ou n'Hcxions. Ce fut l'origine de

ses Alémoires, qu'elle appelait 1' « éhauche d'un long roman »,

et de ses Conversations cVEmilie, ouvrage d'une grand'mère qui

de son commerce d'esprit avec Jean-Jacques avait conservé le goût

déraisonner sur les matières d'éducation '. C'est à ce livre que

l'Académie décerna pour la première fois, en 1783, le prix Mon-

tvon. M™" d'Ejiinav mourut trois mois après, à cinquante-sept ans.

Deux salons rivaux; M' " Geoffrin et M""" du Deffand.

— Revenons à « mère GeofTrin » et à son salon, terme de com-

paraison nécessaire pour caractériser ceux qui, pendant la crise

philosophique, se sont formés à l'ombre du sien, ou en rivalité

avec lui.

Fille d'un valet de chambre de la dauphine, mariée à un admi-

nistrateur de la Compagnie des glaces -, ne se flattant, pour tout

savoir, que d' « une profonde connaissance des hommes * », mais

qu'elle n'aurait « troquée contre rien au monde «, M"" Geoffrin

allait à son but avec une apparente bonhomie, en fait avec une

habileté consommée. Avant d'être vieille, elle s'en était donné

l'air; elle avait adopté un costume simple et sévère qui ennoblis-

1. Elle avait eu de bonne heure le faible irêcrire et de se faire imiirimer (voir

Mes moments heureux et Lettres à mon fils, à Genève, de mon imprimerie, l"o8

et 1759). Ces petits volumes, tirés à peu d'exemplaires, n'étaient que pour ses

amis; mais il est visible que, dès sa jeunesse, le métier d'auteur lui sourit,

et q-je Tidée de donner une forme littéraire à ses pensées intimes est pour elle

un stimulant de l'esprit.

2. M. Geoffrin mourut en 1749, et ne vit ainsi que les débuts du salon où sa

femme a conquis tant de célébrité. Il les avait vus, à la vérité, sans plaisir: et

la vengeance des gens de lettres, vexés de cette répugnance, fut de donner cours

sur son compte à une légende d'imbécillité burlesque. Il est inadmissible, par

exemple, que ce bourgeois, habile en affaires et jusqu'à sa mort occupé d'entre-

prises industrielles considérables, en soit venu au point de lire, sans tenir compte
de la séparation, un livre imprimé sur deux colonnes. M. Geoffrin fut la victime

posthume des amours-propres irritables qu'il avait froissés en défendant des

habitudes de vie auxquelles, octogénaire, il ne renonrait pas de bon gré. — Voir

P. de Ségur, Le royaume de la rue Sainl-llonoré (189"), chap. ui.

3. Elle les sait même peindre. - Elle n'a jamais manqué un portrait », dit

Walpole. Elle trouvait des expressions neuves et hardies pour stigmatiser les

gens: par exemple, à propos de l'abbé de Voisenon et du maréchal de Riche-

lieu : « Des épluchures de grands vices ».
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sait sa physionomie K « Ses goûts et ses années, ilit-elle avec la

demi-trivialité qui reste chez elle un signe d'origine, sont comme

des chevaux bien attelés. » Elle use de sa richesse tout autre-

ment qu'une parvenue. Elle a « l'humeur donnante », mais

avec un à-propos, une hoime grâce qui obligent la reconnais-

sance. Elle est « la bonne M°"' GeofTrin y>. En fait de littérature

et d'art, elle n'essaie pas de tromper sur les limites de son

esprit. Elle dil ce qu'elle pense, en toute simplicité. A Fonte-

nelle qui lui reprochait des idées de femme : « Je juge en

femme, répondit-elle, parce que je suis une femme et non une

licorne. » Sa dévotion n'est qu'une forme de son respect systé-

matique pour le bon ordre. La forfanterie d'impiété la blesse

dans son amour de la règle. Sous main elle avance 300 000 livres

à. VEncyclopédie; mais si Marmontel, qu'elle loge dans sa mai-

son, vient à encourir, par son Bélisaire, la censure de la Sor-

bonne, elle lui signifie qu'elle aimerait autant ne l'avoir plus

pour « voisin ». Pour des mécréants comme la plupart de ses

amis, c'est un pas difficile que de mourir sans s'exposer au

refus de funérailles : M""" Geoffrin y a pensé pour eux; elle sait

un religieux discret qu'elle leur dépêche quand il en est temps.

Elle se mêle de leur vie intime, de leur ménage, les tance, les

amène où elle veut pour leur bien. A ce degré le bon sens

s'appelle « raison », et c'est en efîet la « raison » qu'on recon-

naît à M"" GeofTrin pour mérite éminent, comme M""' du DelTand

a pour elle « le piquant - ».

Par l'usage supérieur de qualités moyennes M"" GeofTrin

devint unique en son genre. Son salon attira toutes les illus-

trations de l'époque. Le lundi, dîner et réception étaient pour

les artistes. Lagrenée, Vien, Yanloo, Vernet, Boucher, La

Tour, Soufflot, Falconet, Bouchardon, Caylus l'antiquaire,

qui lui suggéra cette innovation, ont été ses hôtes, quelques-

uns ses protégés. Elle achetait des œuvres d'art, par libéralité

non moins que par véritable goût. Quelques gens de lettres

1. Diderot, médiocreiiiciitdisposé pour elle, < remarque toujours le goût 7!o/)/e

el simple dont cette femme s'iiabille... Une étolTe simple, d'une couleur auslère,

des manches larges, le linge le plus uni et le plus fin, et puis la netteté la plus

recherchée de tous côtés. » — « La vieillesse, dit La Harpe, dans M'"" Geoirrin

semble réconciliée avec les grâces : c'est la figure de vieille la plus revenante
qu'il soit possible de voir. »

2. Ce sont les expressions du prince de Ligne.
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pi'riiaiciîl [larl aux lundis : tels Mariiioiitcl et Didorol, qui N.'S

jU'ôlV'iail aux nuucrodi.s, troj) solciincds à son ^ré. Mais c'est

aux uK'i'ci'odis (jur I alUm'iice ('lait i:rande *. Les gens de

qualité s'y rendaient jtour y rlie renianiués et en rapporter

des choses « bonnes à relenii- ». Chez M""' GeolTVin, hîs d'Hol-

bach, les Diderot, les Raynal, n'insjiiraient [las la même
défiance que dans leurs « synagogues », et de fait n'y étaient |»as

les mêmes. Quand ils ne p(»uvaieiil |dus se tenir de passer les

bornes, ils quittai(Mil la séance et s'en allaient aux Tuileries

31"'" Geollrin courait après eux, feignant de vouloir les obliger

à être sages. C'est aux mercredis que se font [trésenter les

étrangers de marque :

Il m'en souvient [dira Delille], j'ai vu l'Europe entière

D'un triple cercle entourer son lauteuil...

Aussi dans toute l'Europe M""* Geoffrin est autre chose qu'une

particulière. Son voyage de Pologne, en 1766 — le seul qu'elle

ait fait de sa vie, — prit les proportions d'un événement inter-

national. Outre son jeune ami Stanislas, quelle allait voir en

« maman » bien-aimée, les souverains, princes et ministres des

Etats qu'elle traversait la comblèrent d'assiduités. « Tous seriez

confondus, écrivait-elle de Vienne à ses gens de lettres, si

vous voyiez le cas qu'on fait de moi ici. » L'archiduchesse

Marie-Antoinette s'en souvint, devenue reine de France. Elle

se ménagea une entrevue au salon de peinture avec M"° Geoil'rin

et lui « présenta » la nouvelle comtesse de Provence. Cette

illustre bourgeoise neut pas moins de trois oraisons funèbres,

par D'Alembert, Thomas et Morellel. Sur quoi M""' duDelland :

« Voilà bien du bruit pour une omelette au lard . »

1. Elle a aussi. le soir, de petits soupers intimes où elle reçoit des femmes
de très grande condition. A ces soupers prennent part certains hommes de let-

tres dont l'entretien ou les ouvrages puissent divertir ces tètes légères, Bernard
l)ar exemple et Marmontel. C'est là que Marmonte! a essayé l'elTet de ses Contes

moraux, devant yV" de Brionne, d'Egmont, de Duras. Il voyait ces Iteaux yeux
se mouiller de larmes, tandis qu'il faisait « gémir la nature et l'amour ".

2. M"" GeolTrin mourut le 6 uctol)re 1"77. Malade depuis |)!us duu an, à la

suite d'un refroidissement pris en suivant les exercices du jubilé, elle avait sus-

pendu ses réceptions. Sa lille, .M«>« de la Ferté-lmbault. qui. comme son père,

détestait les philosophes, les écarta de leur vieille amie pendant les derniers
mois, et souleva de leur part les protestations les plus vives. Les trois Éloges
de M"' GeolTrin ont pour but principal de prouver par des faits la sincérité de
l'alTection que la défunte portait à ses gens de lettres et de jeter l'odieux sur
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M"'" (lu DolTand est en pendant et en opposition avec

M"" Geoilrin. Sceptique au fond de l'ànie, mais exaspérée par

le dogmatisme hautain des « philosophes in-folio », ce fut de

sa part une lourde erreur que de leur ouvrir son salon. L'inci-

dent romanesque auquel aboutit cette méprise ne fit que pré-

cipiter un dénouement inévitable.

Pendant cinquante ans, M"'" du DefTand a fait admirer, « au

coin du feu y, un esprit que ses ennemis mêmes n'ont pas

tenté de déprécier. « C'est bien vous qui écrivez comme vous

parlez », lui disait un de ses intimes. Nous retrouverons donc

quelque chose de son langage dans ses lettres. Montesquieu

ne croit pas « possible de s'ennuyer avec elle ». C'est elle qui

n'a jamais cessé de s'ennuyer avec les autres : « ... Des imbé-

ciles qui ne débitent que des lieux communs, qui ne savent

rien, qui ne sentent rien; quelques g-ens d'esprit pleins d'eux-

mêmes, jaloux, envieux, méchants, qu'il faut haïr ou mépri-

ser. » Mais quoi! « J'aime mieux cela que d'être seule. » Sa

misanthropie est plutôt irritée qu'apaisée par des crises d'affec-

tion impétueuse, inassouvie. Elle s'étourdit par l'activité forcée

que la conversation donne à l'esprit. C'est une incurable

malade.

En sa jeunesse, entraînée dans le tourbillon de la Régence,

g-alante par ambition, « sans tempérament ni roman », séparée

de son mari presque au lendemain du mariag-e, elle se lia

vers 1730 avec le président Hénault : ce dernier amour se

<îhangea très vite en une amitié languissante, en un simple

commerce d'habitude. Dans son petit salon de la rue de Beaune

— son premier salon, — elle recevait une société très aristocra-

tique. Quoique Voltaire et M"" de Staal en aient fait partie, ce

n'était pas un salon littéraire. Quand Hénault lui amena D'Alem-

bert, elle ressentit un vif attrait pour ce jeune homme qui, par

sa naissance, son génie, sa ])auvreté, ses vertus, sa gaîté d'en-

fant', était digne en effet de provoquer un tel élan de sympathie.

M"" de la Ferté-lmbault. Sa mère disait d'elle : « Je suis comme une poule qui
aurait couvé un ifuC de cane. » Il parait établi que dans cette querelle elle

n'eut pas tous les torts et que D'Alenilierl en i>articulier lui fournit des motifs
plausibles de lui interdire l'accès de la mourante. — Voir P. de Ségur, Les der-

nières années de M"' Geo/frin {Hevue de Paris, V6 avril 1896).
I. D'Alembert, quand il se sentait libre, était le plus enjoué des hommes. Sa
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Elle voulut le voir lous 1rs jours, ot le faire voir, ("/est ainsi

([u'olle fut amenée à se mettre en concurrence avec M'"" Geodrin.

Ell<^ ne renonça pas à la société toute mondaine qui avait chez elle

ses haliitudrs, mais elle y adjoignit (juehjues écrivains en pleine

renommée, comme Montesquieu et Fontenelle, et les auxiliaires

les plus en vue de V Encyclopédie. Dans ce cercle, D'Alembert,

le « prodigieux », le « sublime » géomètre, toujours présent

et choyé, jouissait d'une faveur que M'"'' du Dell'and ne laissait

pas se refroidir. Ainsi débuta le salon de Saint-Joseph ', aux

tapisseries « couleur de feu », dans lequel elle a passé ses

trente dernières années.

En 17oi, quand elle fit entrer de haute lutte D'Alembert à

l'Académie, on put s'imagriner qu'elle tenait pour les encyclo-

pédistes. Elle ne tenait en réalité que pour D'Alembert. Il a,

disait-elle, « le cœur bon, un excellent esprit, beaucoup de jus-

tesse, du goût sur bien des choses » ; elle ne pouvait se faire à

la secte. Incapable de taire ses répugnances, même dans son

salon, elle « humiliait les savants, redressait leurs disciples »,

lançait de mordantes épig-rammes : « De Yesprit sur les lois »

(c'est un de ses mots). Diderot n'avait paru chez elle une fois

que pour n'y plus revenir. Elle s'était déclarée pour les adver-

saires à mort de VEncyclopédie et, en 1760, avait applaudi

bruyamment à la comédie de Palissot. D'Alembert aurait pro-

bablement donné le signal de la retraite à ses confrères en

philosophie, s'il n'avait été retenu par un charme tout-puissant.

En 1752, perdant la vue, M""' du Detîand avait quitté Paris,

dans la pensée de se fixer en Bourg-ogne auprès de son frère.

Ses amis la rappelaient, et elle-même ne se sentait pas la

force de changer sa vie. Elle revint. Elle ramenait, pour con-

duire sa maison, une personne d'une vingtaine d'années, sans

beauté, mais pleine d'esprit, de séduction, et faite pour « ne

demeurer jamais dans la foule », suivant le mot du président

Hénault, qui tout de suite la remarqua. Enfant de l'amour-.

voix aiguë et perçante avait des inflexions d'une drôlerie irrésistible, surtout
quand il contrefaisait les gens, à quoi il excellait.

1. Le couvent de Saint-Joseph était rue Saint-Dominique (c'est aujourdhui le

ministère de la guerre). M""^ du DeîTand y occupait l'appartement où M""" de Mon-
tespan s'était retirée pendant ses vingt dernières années.

2. M"" de Lespinasse, née pendant que sa mère, yi"" d'Albon, était séparée de
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i('-(liiili' dans sa propre famille à une cruelle sujétion, fière et

passionnée, M"" de Lespinasse avait regardé comme une déli-

vrance la condition que lui offrait M""" du DelTand. Celle-ci, ravie

de sa « conquête », n'avait rien négligé pour la rendre tlélyii-

tive. M"" de Lespinasse, entre autres promesses, avait fait celle

de « vivi-e avec elle avec la plus grande vérité et sincérité ».

Mais hientùt « l'humble servante », par sa flamme contenue et

par les grâces de sa parole, produisit une impression capable de

rendre M™" du DelTand jalouse, si celle-ci avait pu s'en rendre

un compte exact. D'Alembert, entre tous, subit l'attrait de la

nouvelle venue : « L'infortune, nous dit-on, avait mis entre

eux un rapport qui devait rapprocher leurs âmes. » D'après les

témoins les mieux renseignés, voué par complexion aux ten-

dresses platoniques, il n'aima et ne se fit aimer qu' « en tout

bien et tout honneur ». Mais son cœur fut entièrement pris. Il

ourdit un petit complot pour faire tenir à M"® de Lespinasse,

une heure par jour, avant que M""" du Deffand parût au salon, un

cercle où la jeune femme pût jouir en toute liberté des hom-

mages dus à son esprit. Il lui conduisait dans sa chambre Chas-

tellux, Marmontel, Turgot, Condorcet, tous les philosophes

assidus à Saint-Joseph, et c'est pendant cette heure d'entretien

clandestin que ces brillants causeurs se mettaient en frais; il ne

restait à M""" du Deffand que les miettes du festin. Quand elle

eut découvert la « trahison », nulle expiation ne put la fléchir;

M"" de Lespinasse se retira, mais presque tous les confidents

de cette crise lui demeurèrent fidèles, et tous ensemble, gens

de lettres et gens du monde, se réunirent pour la mettre en état

d'exercer en toute indépendance le talent qu'ils admiraient en

elle. M""' GeofTrin la reçut à son mercredi, ce qu'elle n'accordait

à aucune femme, et lui fit 3 000 livres de pension. M""^ du Deffand

en conserva contre « la GeofTrin » un ressentiment implacable.

Elle vécut jus(ju'en 1780, toujours recherchée, éblouissante

d'esprit. Mais la littérature ne fut plus dans son salon qu'un

intermède d'exception. Elle ne vovait d'une manière suivie que

des gens du grand inonde. Ceux-ci l'irritaient moins que les

« beaux esprits », mais lui semblaient insipides. Elle ne se

son mari, avait i)our sœur M""" de Vichy-Chanirond, la propre belle-sœur de

iM""! du Deirand.
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consola pas d'avoii' iicidii DAlcnihcrt cl se plaignit toujoiu-s ilc

« cette lille » qui le lui avait enlevé, l^a Harpe, Delille, Dorai,

Sedaine, venaient de lenij)s à aulre lire chez (die (|ii(d(|ii('

onvrage de leur faeon. Elle n'y lr(»uvait auenn plaisir : « Per-

sonne aujourd'hui n'écrit bien »; c'est son derjiiei- mol. Voltaire

lui plaîl de moins en nujins. Elle n'aime que les chefs-d'œuvre

du prand sièrle; elle tolère encore Marivaux et La Chaussée,

comme lextrème décadence, avant le néant. Son cœur est occupé

par son amitié d'aïeule passionnée pour la duchesse de Choiseul

et par cette tendresse exaltée pour Horace Walpole, dont le vrai

nom échap|>e, tant celui d'amitié serait faible et celui d'amour

dérisoire. Mais la duchesse, après la disgrâce, est à Chanteloup,

Walpole à Strawberry-Hill. Aussi M"" du DefTand passe-t-elle

à dicter tout le temps qu'elle ne donne pas au monde. De cette

époque date en majeure partie la correspondance* qui, en nous

livrant le secret de son àme tourmentée, fait que rien de sa vie,

si stérile qu'elle soit, ne saurait nous laisser indifférents.

Nouveaux salons philosophiques ( 1 764) ; M"" Necker
et M'"' de Lespinasse. — Les philosophes, individuellement,

se montrent dans les divers salons de plus en plus nombreux, oîi

les choses de l'esprit sont la matière courante de l'entretien-;

mais à partir de 1764 M™" Necker et M"" de Lespinasse par-

tag-ent avec M"" Geoffrin la fonction de recevoir la philosophie

en corps et de prêter leur salon à ses assemblées^ : « Sœur

1. Sa Correspondance la range parmi les meilleurs écrivains de son sexe et de
son siècle. La langue en est excellente, comme celle de la Régence : c'est la jus-

tesse même, la précision, la simplicité; mais par Fimagination elle est loin de
M""' de Sévigné, qu'elle admire, qu'elle adore. 11 lui manque surtout ce bel
épanouissement de santé morale qui nous sourit dans les lettres de l'autre

marquise. Celles de M""" du DelTand à Horace Walpole. quoique certains
accents y soient réellement douloureux, laissent une impression de malaise.
— Elle est un maître en l'art du portrait. Elle « disséquait » ses amis tout vifs,

suivant le mot de Thomas qui venait de lire le portrait de M"" du Chàtelet, un
chef-d'œuvre impitoyable. Si M"' du Deffand a formé M"" de Lespinasse à cet

art, c'est à son grand détriment, car son portrait par M"" de Lespinasse pour-
rait servir de pendant à celui de M"" du Chàtelet. Voir L. Perey, Le Pvéiident
Hénault et M"' du Deffand, Paris. 1893. p. 387.

2. Nommons ceux de Trudaine de Montigny, de M"" Dupin, de M""= du Boc-
cage. — C'est à celui de M"" Dupin que se rapporte, suivant toute apparence, la

peinture que fait Rousseau, dans la Nouvelle llêloise (part. 11, lettre 14), de la

conversation chez une « jolie femme de Paris ».

3. La secte des économistes. tantiM amie, tantôt rivale, de la secte encyclo-
pédique, avait aussi des salons à. son service. Les mardis du marquis de .Mira-
beau, où se rencontraient « les colonnes de la société ». Quesnay. Dupont de
Nemours, labbé Bandeau, correspondent à ce qu'étaient (lour les encyclopé-
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Necker, dit Grimm , fait savoir qu'elle donnera toujours à

dîner les v(>ndredis : VÉglise s]i rendra... Sœur de Lespinasse

fait savoir que sa fortune ne lui permet pas d'offrir ni à dîner ni

à souper, et qu'elle n'en a pas moins d'envie de recevoir chez

elle les frères qui voudraient y venir digérer. L'Eglise m'ordonne

de lui dire quelle sij rendra... » Elles sont, non les rivales,

mais les pupilles de M™^ Geoffrin.

Néanmoins elles appartiennent, comme M"'" d'Epinay, à cette

nouvelle génération de femmes qui ont été « touchées du Rous-

seau », comme dit Sainte-Beuve, c'est-à-dire chez qui se sont

ranimés l'imagination et le cœur, au souffle de la Nouvelle

Hcloïse. M""® Necker a grandi dans un presbytère de campag"ne,

au pays de Vaud. Comme la Claire du roman, elle a un fonds

de rêverie sérieuse qui n'exclut ni le jug'ement ni même une

humeur souriante. Elle est à l'abri de la passion tumultueuse,

mais elle n'en méconnaît pas la grandeur. M'"' de Lespinasse

ig'nore les délices delà solitude; l'univers est pour elle la société;

mais par les troubles du cœur, par l'amour « rare, g"rand,

sublime », elle est une autre Julie. Pour elle aussi l'amour est

une « vertu » ; l'amour « seul avec la bienfaisance lui paraît

valoir la peine de vivre ». Elle en sera torturée, elle en mourra.

Il suflisait de l'approcher pour sentir en elle une « âme

ardente », pour reconnaître dans ses moindres paroles « l'élo-

quence du sentiment ». Après M"" de Tencin, M"'' du Deffand,

M""" Geolîrin, le contraste est brusque et saisissant.-

Dès que M"" Curchod fut devenue M"'" Necker, elle se mit

sans préambule à recruter le salon littéraire sur lequel elle

comptait pour fonder la célébrité de son mari : elle entreprenait,

distes les réunions cliez Helvctius ou chez d'Holbach; tandis que les salons de

la duchesse d'Enville et de M"* de Marchais, muses en titre de l'école, sont plus

ouverts et font pendant à ceux des Geofîrin, des Necker et des Lespinasse. — 11

faut enfin mentionner un salon unique en son genre : c'est le bureau de nou-
velles (|ui se tint pendant une trentaine d'années, jusqu'en 1771, chez M'"° Dou-
blet de Persan. Tous les grands salons, à vrai dire, étaient en une certaine

mesure des lieux d'information. Mais M'"" Doublet et son inséparable Bachau-
mont font de l'information une spécialité. Les principaux habitués de la maison,

les " paroissiens », sont Mirabaud, Mairan, Voisenon et les deux Lacurne. Chacun
prend place dans son fauteuil, au-dessous de son propre portrait. Il y a deux
registres sur la table, l'un pour les nouvelles authentiques, l'autre pour les

« on dit ". On lit et on complète la feuille du jour; « les valets copiaient ensuite

ces bulletins et s'en faisaient un revenu ». Le fameux recueil dit de Bachau-
monl, pour la période de 1702 à 1771, et la suite qu'en donnèrent Mairobert
et Mouffle d'Angerville, viennent de là.
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par l'oconnaissanro, •!<' lui i^ajinor les hommes qui passaient

pour (lirii:<M- r(»|»iniou. Mannoutcl, l'Iiomas, Raynal et Moi'ellcl

furent SCS premiers invités. Elle allait droit au l)ut : « Necker,

venez vous joindre k moi pour engager M. Marmontel, l'auteur

des Coiitex moraux, à venir nous voir. » Elle le rencontrait ce

jour-là pour la première fois. Taciturne et froid, Neckei- fui

d'abord très effacé dans le nouveau salon. Son heure vint plus

tard, quand il arriva aux affaires. « Trop ajustée » dans sa

mise comme dans ses manières, M™" Necker plut cependant

par le désir qu'elle en montrait, par l'effet imprévu d'un lan-

gage original en somme et distingué, surtout, à la longue, par

sa haute valeur morale.

Il y avait de quoi s'étonner sur cette amitié d'une chrétienne

fervente avec les hommes de VEiiajcIopédt'e. Elle s'en expli-

quait en termes exquis : « J'ai des amis athées. Pounpioi non?

Ce sont des amis malheureux. » Elle les admirait tous, un

peu de confiance. En matière littéraire, ses préférences trahis-

saient un grave manque de goût : l'emphase de Thomas la

ravissait. Mais elle avait surtout, comme il est naturel, un

faible pour ceux qui ne lui paraissaient pas obstinément fermés

aux idées religieuses. Loin de cacher ses convictions, la sin-

cérité qu'elle mettait à les défendre lui attirait le respect et la

sympathie des plus indévots*. C'est sans ironie qu'ils appelaient

son salon « le sanctuaire ». Grimm, un jour, « fondit en

larmes », de l'avoir affligée par une boutade impie; Diderot la

priait de lui pardonner une effronterie de style, qu'il n'aurait

pas eue, assurait-il, s'il l'avait connue plus tôt. Avec Buffon,

qui répondait en tout à son affection, elle fut plus pressante.

Elle aimait à penser que ce beau génie, par la nature même de

ses travaux, par sa haute sérénité d'esprit, était plus qu'à mi-

chemin de la foi ; elle le poussait à ne s'y point arrêter. Buffon

ne la décourageait pas : « Je vous aimerai toute ma vie,

lui disait-il, et même dans l'autre et pour l'éternité, si, comme

l. Quand Guizot, façonné lui aussi jiar l'éducation puritaine de Genève, prit

contact, dans les salons du premier Empire, avec des hommes qui conservaient
les traditions philosophiques du xvm'' siècle, il n'eut pas besoin, pour leur

plaire, de cacher ses « haijitudes austères » ni ses •< croyances pieuses • : « J'avais

pour eux, dit-il, quelque chose de nouveau et d'indépendant qui leur inspirait

de l'estime et de l'attrait. >: Méryioires jwtir servir à l'histoire de mon temps, t. 1, p. 8.

Histoire de la langue. VI. 27
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je lo désire, votre opinion est meilleure que la mienne. » Elle

recueillit son dernier soupir et put espérer qu'elle le reverrait

au sein de Dieu.

« Lo sanctuaire » n'avait rien de morose. Si M""® Necker

gardait toujours une certaine réserve, on ne laissait pas de

s'amuser chez elle. Galiani (c'est tout dire) y soutenait avec sa

pétulance naturelle des paradoxes étourdissants. Aussi de son

« désert » (de Naples, oii il mourait d'ennui) aimait-il plus tard

à repasser en esprit « les délicieuses journées » pendant les-

quelles il avait mis à rude épreuve l'ingénuité de M"" Necker.

Par la qualité de la conversation, le salon de M"" de Lespi-

nasse nous apparaît comme le plus parfait de tous. L'admira-

tion de ceux qui l'ont connu n'a pas de bornes. Au dehors, par

contre, il n'en est pas de plus haï. C'est que son influence litté-

raire est considérable et exclusive : D'Alembert y domine, et par

D'Alembert l'esprit de coterie le plus étroit. Les circonstances

dans lesquelles était né le salon de M"" de Lespinasse faisaient

d'elle la muse de Y Encyclopédie, de la philosophie militante.

En 1765, D'Alembert vint habiter sous le môme toit que son

amie. Condorcet, Turg-ot, Ghastellux, Morellet, furent avec et

après lui les inspirateurs de la politique littéraire que M"" de

Lespinasse faisait sienne avec la passion qu'elle portait en toute

chose. Elle s'associait avec véhémence aux desseins de ses

amis, prônait leurs créatures et secondait à leurs antipathies ^

Elle usa et abusa de son crédit, fît des prodig-esde diplomatie,

mais l'institution des bureaux d'esprit ne s'en releva pas ^

En tout le reste D'Alembert n'est pour elle qu'un ami soumis

et sacrifié. Il ne découvrit qu'après la mort de M"" de Lespi-

nasse les preuves de ce double amour pour le jeune marquis

de Mora et pour M. de Guibert, de cette orag^euse passion qui

pendant dix ans avait fait son supplice sans qu'il sût ou voulût

\. Dorât, i\m n'avait pris pu triomplier de cet obstacle et forcer les portes de
rAcadémie, colportait dans le monde, depuis 1774, une comédie qui ne fut

jamais jouée, mais qu'il fit imprimer en 1777, les Preneurs ou le Tartuffe litté-

raire. C'était la satire de M"" de Lespinasse (M™" de Norville), de D'Alembert (Cal-

lidès) et de sa cabale. Personne ne se méprenait sur l'allusion. On appliquait à

M"' de Lespinasse ce vers, l'un des meilleurs de cette chétive comédie, mais
qui en réalité ne lui convenait que très imparfaitement :

Elle parle, elle pense, elle hait comme un homme.

2. Elle mourut le 22 mai 1776, sept mois avant M™": GeofTrin.

i
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comprendre. Délire des sens cl tic lànie, remords, expiation

consentie et poussée jtis(|ir.i la nioit : ce lui un (ir.inie inté-

rieur, dont les lettres de M"" de Lespinasse nous retracent les

|iéripéties avec une rare puissance. Du monde elle était tout

enscinhie Tidole et la jiroie. Cliaque jour, elle « montait sa

machine morale ». Elle mettait en harmonie philosophes, g^ens

de (jualité, j)rélats, (li|tl(unates, amis anciens on nouveaux.

« Combien de personnes, dit Guihert, se voyaient, se cher-

chaient, se convenaient par elle! » Greuze voulait un jour

peindre M"" GeofTrin armée d'une férule; c'est « la bag-uette

dune fée » (|ue tenait M"'' de Lespinasse. Sa devise était : « De

la modération dans le ton et une grande force dans les choses. »

Elle « donnait le mouvement à sa société », dit M"* Necker.

« Politique, religion, philosophie, contes, nouvelles », tout

était bon dans ce petit cercle, moins imposant que celui de

j^jme Qeofîrin, mais composé de gens habitués à s'y rencontrer

presque chaque jour, et que M"" de Lespinasse considérait

comme « les plus excellents de leur siècle ». Sans paraître y
song-er, elle prévenait les heurts, « comme ces duvets qu'on

introduit dans les caisses de porcelaine », et « ramenait sans

cesse les intérêts particuliers vers le centre commun ». Chez

M"*" de Lambert, M""' de Tencin, M""*" GeolTrin, on découvre

quelque chose comme l'exécution d'un plan concerté. M"° de

Lespinasse ne règ^ne que par « l'art de plaire et de n'y penser

pas ». Tout en elle prend la nuance iln sentiment et de la grâce

féminine.

La vie littéraire dans les salons. — Conversation et

éloquence. — C'est en grande partie sous la forme parlée

que la pensée du xvni*' siècle a pénétré dans les hautes classes.

Plus que dans les livres les plus eng-ageants, les matières

abstraites se rendaient, sous cette forme, accessibles aux gens

du monde. Ceux-ci devenaient, en quelque façon, philosophes

sans s'en douter. Ils s'intéressaient avant tout à la manière de

dire, mais chemin faisant se familiarisaient avec les idées. Les

écrivains de profession, quand ils causaient, avaient souvent un

autre agrément que dans leurs ouvrages. Tel D'Alembert, si

divertissant en société, si raide et pincé la plume à la main.

Les gens du monde, les étrangers diversifiaient l'entretien par
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leurs réflexions, leurs saillies, et se faisaient quelquefois remar-

quer i)ar un tour d'esprit tout personnel. M'"" de Rochefort est

« aussi naturelle dans sa conversation que dans sa parure ».

Le chevalier d'Aydie traduit ses impressions par des termes

d'une énerg-ie saisissante; il s'anime dans cet effort et s'élève

jusqu'à la « passion », jusqu'à la « véritable et sublime élo-

quence ». L'ambassadeur de Suède, Creutz, distrait à l'ordinaire,

et comme indifférent, a de sujterbes réveils et « lance des traits

de feu ». Celui de Naples, Caraccioli, est « savant, bouffon; il a

des traits, du raisonnement, du galimatias, du comique;... c'est

toute la comédie italienne ». Les gens de lettres pareillement

sont jugés dans le monde d'après l'efTet qu'ils y produisent en

personne. Duclos, l'homme à la « voix de gourdin », est celui

qui tt dans un temps donné » peut montrer le plus d'esprit.

Saint-Lambert est la vivante image de la petite cour de Luné-

ville; « personne ne cause avec une raison plus saine et un

goût plus exquis ». Morellet est un « très riche magasin de con-

naissances » ; Raynal, de même, a plus de savoir que d'élégance,

est tranchant, universel, et « répond comme un livre » ; Rulhière,

subtil, analyse à l'excès, et ne voit jamais « l'opéra, que der-

rière les coulisses ». Et la suite... Au milieu de cette exposition

permanente de l'esprit, le plaisir des spectateurs est toujours

assaisonné de critique. Les mots ingénieux ou profonds sont

épiés, soulignés, notés, et, comme le dit M"^ Necker qui nous en

a transmis une collection, « on cite le trait avec la personne ».

C'est une grande audace de garder la parole longtemps de

suite. Quelques-uns y ont réussi pleinement.

Ainsi Galiani, le « gentil abbé » *, avec sa petite taille, son

trémoussement, sa perruque de travers, sa « tète de Machiavel »

sur les épaules « d'Arlequin », est le plus récréatif et celui dont

la parole, môme suivie, s'éloigne le moins du ton familier.

Un vrai meuble de salon! « Si l'on en faisait chez les tabletiers,

dira Diderot, tout le monde voudrait en avoir un. » Chez

1. L'abbé Galiani est secrétaire de l'ambassade de Naples à Paris de 1759 à

1769. — « Oui, écrivait-il après son rappel, Paris est ma patrie. On aura beau
m'en exiler, j'y retomberai. » — C'est son compatriote et ami Caraccioli, quel-

ques années plus tard, (jui, félicité par Louis XVI d'être rappelé à son tour pour
occuper la place de vice-roi de Sicile, répondit tristement : •• Ah! Sire, la plus

belle place du monde est {& place Vendiime. »
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(riIollKich, cliez M"" Geoffrin ou M"" Neckor, il est reiifant gâté,

(le (jiii rien ne saurait déplaire. Son clief-d'œuvre est l'apologue

de longue haleine : les « dés pipés », pour prouver la Providence
;

« le coucou, l'àne et le rossignol », pour comparer le « génie

(]ui crée » à « la méthode qui ordonne ' ». Il ne dit pas, il

« joue » son conte, il est « pantomime de la tête aux pieds ».

11 guette le moment où la discussion s'obscurcit; il la débrouille,

fait « rire aux larmes », puis s'esquive et se garde d'accepter

la controverse sur une argumentation aussi fantaisiste. Il lui

suffit de confondre l'assurance des gens à systèmes et de les

amuser à leurs dépens. Il soutient les opinions antiphiloso-

phiques, le bon Dieu, la tyrannie dans le gouvernement, la

contrainte dans l'éducation. Il paraît « sublime » en débitant

des « folies » ; mais au gré de Diderot, « ces folies-là marquent

du génie, des lumières », et sa verve est irrésistible.

Diderot, qui l'admire, ne lui ressemble pas. Dans un ATai

salon, il ne peut être, dit-il lui-même, que « silencieux ou indis-

cret ». M'"'' Necker l'appelle « un monstre assez beau » ; M"" de

Lespinasse le trouve « extraordinaire » , et lui reproche de « forcer

l'attention ». C'est, dit-elle « un chef de secte » : elle ne croit

pas si bien dire. Quand il peut s'espacer, chez d'Holbach, chez

Helvétius ou dans l'atelier de Pigalle, c'est là qu'on voit le

Diderot capable d'entraîner et de transporter les foules. Diffus

quand il écrit, il a quand il parle la plénitude de l'éloquence :

« abondance, faconde, air inspiré,... flot de l'orateur,... expres-

sions vivantes et pittoresques » ; tout, sauf le goût. C'est le

« déclamateur » accompli. On nous le montre ' chez Helvétius

« mettant la raison sur les ailes de l'imagination ». Il parle pro

do)no, exalte son propre génie. « Je veux, dit-il pour conclure,

que l'imagination soit un peu ébouriffée. » On le reconnaît,

on sourit, puis il se fait un grand silence. L'assemblée est

émue, subjuguée, et Suard en un pareil moment se regarde

comme bien audacieux d'oser reprendre la thèse qui tout à

l'heure avait pour elle toute l'assistance.

Morellet se souvenait d'avoir entendu Buflbn, chez M"® Necker,

1. Mémoires de Morellet, II, 344 et suiv.; Diderot, Lettres à i\/"° Volland. du
Grand-Val, 20 octobre IIGO (XVUl, 309 et suiv.).

2. Garât, Mémoires sur M. Suard, 1, 229 et suiv.
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exposer ic sujet de la seplièiiic Époque : « En vérité, dit-il, cela

était heaii à l'égal du livre. » Plus beau peut-être, avec quelque

chose de plus libre, de plus ailé. C'est vraiment dans les salons,

en ce temps-là, que l'éloquence a donné ses g-randes fêtes.

Lectures de société. — Les salons littéraires font tous

une place, [)elite ou grande, à la lecture d'œuvres nouvelles.

Les gens de lettres y tiennent beaucoup. M"'* Necker conseille

de ne j)as trop leur céder là-dessus : « Celui qui lit est seul

content, le reste est ennuyé. » Elle exagère. En général les

auditeurs sont flattés de passer avant le public. L'accueil est

bienveillant, chaleureux môme, pour peu que l'ouvrage ait

de la facture et rentre dans les genres en usage. La poésie

didactique et descrijitive, si commode à débiter par tranches, et

dont le mérite consiste en menues gentillesses, — les Saisons

de Saint-Lambert, VArt d'aiïner de Bernard, les Mois de Rou-

cher, surtout les Jardins de Delille, — voilà ce qui réussit inva-

riablement auprès d' « un monde d'élus ». Nous avons de

Delille, lecteur de société, un croquis pris sur le vif par Rivarol :

« De tirade en tirade il promène ses regards sur tous les visages,

pour recueillir les éloges : peu à peu, l'enthousiasme gagne; et,

dans quelques lectures, la réputation d'un homme est sur les

toits. » Le public l'en fait souvent descendre; ce sont des

tt retours fâcheux ». Inversement les bureaux d'esprit, esclaves

de l'habitude, sont de glace pour l'œuvre vraiment neuve, qui

ferait tressaillir le lecteur non prévenu. Dans nos salons philo-

sophiques, le plus franc échec fut celui de Paul et Virginie

chez M'"" Necker, vers 1781. Ni BufFon, ni Thomas, ni aucun

des grands juges, ne goûta la saveur pénétrante de cette idylle

sous les tropiques. Une dame, une seule, allait pleurer; Necker

sourit, elle se retint : elle aurait passé pour sotte.

Ces lectures privées ont plus de raison d'être et font événe-

ment, quand il s'agit d'ouvrages auxquels la police barrerait

infailliblement la route. Les salons en vue ne dédaignaient pas

le plaisir du fruit défendu. En 1768, les Anecdotes de Rulhière

sur la /{évolution de Russie, et en 1770 la Mélanie de La Harpe,

curent dans les salons un retentissement prodigieux. Rulhière,

secrétaire du ministre de France à Saint-Pétersbourg, avait vu

l'avènement de Catherine II, M'"'= d'Egmont lui demanda de



LES SALONS AU TEMPS DE L'ENCYCLOPÉDIE 423

l'écrire. On connaissait vag^uement les faits, mais on était

d'autant pins cniMcux dn détail, ({uc par raison «l'hâtai il (jcnieu-

rait secret. Ses Anecdotes coninumiijuées à M. de (Ihoiscul,

Rulhière consentit à les lire chez M""" du Defl'and, puis chez

M""*" Geolï'rin. Le momie diplomatique, les philosophes dévoués

à la tzarine, comme Diderot, et la tzarine elle-même, s'émurent.

Et puis, si le manuscrit sortait des mains de l'auteur, était

imprimé en Hollande?... Pressé par M"'° GeofïVin en [lersonne,

qui avait assumé cette mauvaise commission, Rulhièie refusa

l'argent offert, garda le heau rôle et défendit les droits de l'his-

torien. Les chancelleries finirent par s'en mêler, et Choiseul

termina l'incident en réclamant de Rulhière la promesse de

garder l'ouvrage en portefeuille jusqu'à la mort de la tzarine.

Il pouvait attendre; ses révélations étaient devenues le secret

de la comédie '. — Quant à Mélanie, elle eut un succès plus

bruyant, mais plus court. C'était une tragédie (on osa la com-

parer à Iphigénie) sur un fait diA^ers vraiment parisien : « Une

jeune fille, forcée par d'injustes parents à se faire religieuse

contre son inclination,... s'était pendue de désespoir dans le

couvent de la Conception, rue Saint-Honoré, le jour même
qu'elle devait prononcer ses vœux. » Un pareil sujet ne pouvait

être porté sur le théâtre. Mais La Harpe était un lecteur excel-

lent; il promena sa pièce de salon en salon, et elle devint, avec

les édits de l'abbé Terray, « l'afTaire la plus importante du jour ».

Le curé de Mélanie, humanitaire et philosophe, toucha les âmes

tendres et réjouit les mécréants. La Harpe, traqué par ses

confrères en littérature, dont il était la bête noire, se vit pour

un moment dans le monde l'objet d'une faveur qui le remit à flot.

Les salons et l'Académie française. — Parmi les avan-

tages recherchés par un grand nombre d'écrivains dans les salons

littéraires, l'un des principaux est le moyen de parvenir à l'Aca-

démie française, ou, d'abord, à ces prix d'éloquence ou de poésie

qui désignent le lauréat pour siéger un jour ou l'autre parmi

ceux qui les décernent. C'est la voie suivie par Thomas, Delille,

La Harpe, Chamfort, l'abbé Maury. C'est ainsi que les grands

salons, quand leur influence appartint tout entière au parti des

1. Voir Maurice Tourneux, les Indisci-élions de Rulhière {Revue de Paris,
\" mai 1894).
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philosoplies, iniieiil ;i sa merci les jeunes ambitions littéraires.

De là, jiar un juste retour, des ressentiments implacables de la

part des indépendants irréductibles ou des solliciteurs éconduits.

Ce moyen de patronage, les j)hilosoplies s'en saisirent, mais

ne Tavaient pas inventé. Le duc de Luynes constate sans com-

mentaire que « les dames sollicitent beaucoup dans les cas

d'élections ». Ecoutons Voltaire une vingtaine d'années aupa-

ravant : « Dix concurrents se présentent;... on fait parler

toutes les femmes;... on fait mouvoir tous les ressorts. » Il ne

tarda pas, bien entendu, à faire comme les autres. En 1750,

M""" de Boufllers, devenue maréchale de Luxembourg et son-

geant à se bien poser dans le grand monde, juge que « pour

cela il faut des beaux esprits ». Le comte de Bissy pourrait en

faire iigure à la condition d'en avoir le brevet : or donc « pour

décorer la société, dit d'Argenson, il a été résolu de le faire de

l'Académie française ». M'"* de Chàteauroux et M""*" de Pom-

padour, la bonne reine à mainte reprise. M"" de Yillars, la

duchesse du Maine, introduisent leurs protégés. En 1755,

l'extravagante duchesse de Chaulnes fait élire l'abbé de Bois-

mont, son amant avéré. C'est alors un toile universel, une

pluie d'épigrammes sur le « ridicule » et 1' « avilissement » où

est tombée l'Académie.

M""" de Lambert « avait bien fait, prétend d'Argenson, la

moitié des académiciens actuels ». Il faut, semble-t-il, en

rabattre. Mais les académiciens dirigeants étant les oracles de

son mardi, les élections se préparaient sous ses yeux, avec son

concours, et le plus souvent (on le pense) en faveur de ses amis.

Son chei' Sacy venant de mourir, elle désigne Montesquieu

pour lui succéder; oui, l'auteur des Lettres persanes; mais ce

n'est pas là ce qu'elle met en avant : « Nous aurons au moins,

dit-elle, la consolation que notre ami sera bien loué par lui. »

Cette pente mène loin. L'Académie s'y laisse entraîner. Mais

par (lliL'ureux hasards sa condescendance pour les protectrices

lui fait accueillir tels écrivains de valeur qui, sans cela, reste-

raient <lehors : elle doit à M"*' de ïencin Marivaux, à M""" de

Forcalquier Duclos, à M"* du Deiland D'Alembcrt. Duclos et

D'Alembert vont être les réformateurs de l'Académie, mais ils

ne supprimeront pas un genre de brigue dont ils ont eux-mêmes
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si bien usé. Ils (oiiceiilit'ruiit seulement rinfluence acadéiniquo

dans les salons oii la Icui- s'exnce. Dr |ilus en [dus l'Académie

devient (le mot est de Taine) « un grand salon officiel et cen-

tral ». A partir de 17G0, M"'' Geoffrin tient à la fois bureau

d'esprit et bureau d'élections. En 17G1, elle fait trois académi-

ciens, Watelet,Saurin et l'abbé de Uoliaii. En 1763, l'élection de

Marmontel, son « voisin », est son chef-d'œuvre. Marmontel avait

en cour et ailleurs de puissants ennemis. M""" GeoiTrin conduisit

la campagne avec une parfaite dextérité. Si mince que fût le

personnage, sa victoire, vivement disputée, prit une importance

décisive [tour tout le parti. M"" Necker, et surtout M"" de Lespi-

nasse, [tartagent ensuite avec M"'" GeoiTrin, et d'accord avec

elle, la direction officieuse des aiVaires académiques. En 1772,

D'Alembert parvenu au secrétariat. M"" de Lespinasse est la

grande éleclrice. Arnaud, Suard, le duc de Duras, Boisgelin de

Cicé, La Harpe, Chastellux, tous les nouveaux académiciens

d'alors, ont passé par le salon de la rue Bellechasse. M"° de

Lespinasse n'écoute que son cœur : « Cela était juste, sans

doute, écrit-elle après l'élection de Chastellux, mais cela n'était

pas sans difficulté : l'intérêt, le plaisir, le désir qu'il mettait

à ce triomphe m'ont animée. » Sa domination est d'autant

plus irritante qu'elle est plus personnelle, car les vieux partis

tendent à disparaître. « L'Académie étant un établissement

national, écrivait Linguet, en faire un club, une coterie exclu-

sive destinée à devenir uniquement le théâtre d'un commérage

obscur et tracassier, c'est l'avilir et la dénaturer. » Tel était le

sentiment général, et personne après M"^ de Lespinasse n'osa

braver le « ridicule » de faire comme elle.

L'Académie française et le parti des philosophes.
— Duclos. — Ces intrigues sont dans l'histoire académique

la partie frivole; la partie sérieuse est le contre-coup produit

dans rillustre compagnie par l'expansion de l'esprit philoso-

phique.

L'Académie française, sous la protection directe du roi,

rapprochait dans une égalité tout au moins nominale des

princes, des seigneurs, des prélats et des écrivains sans nais-

sance. Elle était 1' « Aréopage littéraire ». Le grand cardinal

lui avait donné sa constitution dans un temps où rien n'annonçait
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que les i^ens de lettres dussent jamais s'en prévaloir contre le

|iouvoir al»solu. Voltaire le premier se rendit compte du parti

(|u "un académicien pouvait tirer de ce titre pour se rendre « res-

pectaldc », c'est-à-dire pour intimider la répression. Peu de

temps après avoir bafoué 1' « inutile » Académie française, on

le vit pendant dix ans faire d'obséquieuses démarches pour pou-

voir s'y abriter. Duclos porta ses vues plus haut. Il entreprit de

restaurer l'institution académique selon la lettre de sa charte.

« Le roi s'étant déclaré votre protecteur, dit-il dans sa harangue

de réception, en 1747, l'usage de votre liberté devient le pre-

mier effet de votre reconnaissance. Votre fondateur... sentit...

que les lettres doivent former une république dont la liberté est

l'âme. » Ce discours eut l'effet d'un manifeste.

Le rôle académique de Duclos et sa situation dans le monde

sont fort supérieurs à son talent. Esprit facile et net, on lui

reconnaît les mêmes mérites dans ses ouvrages que dans sa

conversation : du trait, de la désinvolture, et parfois une certaine

force de pensée. Dans cette mesure c'est un philoso'phc, mais

les « raisonneurs » purs le rebutent. Il a « vécu » et fait des

« réflexions sur les objets qui l'ont frappé dans le monde »,

ainsi qu'il le dit au début de ses Considérations sur les mœurs

de ce siècle (1750). C'est vm observateur qui parle franc, mais

qui ne pousse pas l'attacjue à fond : « On déclame beaucoup

depuis un temps, dit-il, contre les préjugés, peut-être en a-t-on

trop détruit; le préjugé est la loi du commun des hommes. »

Il a vu le monde en « honnête homme », qui s'éloigne « éga-

lement de la licence et de l'esprit de servitude ». C'est d'après

sa propre expérience largement traitée, qu'il a peint dans ses

romans la galanterie, la seule forme de l'amour qu'il connût.

Membre de l'Académie des Inscriptions depuis 1739, il lui paya

sa dette par quelques mémoires d'érudition {Sur les Druides,

Sur les rémlutions des langues celtique et française, etc.). De
même, comme secrétaire perpétuel de l'Académie française, il

se mit en devoir d'étudier un projet de réforme orthographique.

Avec plus de bon vouloir que d'application et de compétence, il

se multiplie pour faire face à tous ses devoirs. Maire de Dinan,

sa ville natale, de 1744 à 1750, député du Tiers aux États de

Bretagne, cet homme de lettres qu'on pourrait croire conquis
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jtar la iii-andc ville, le monde, les Académies, fait une |.arl de

son temps à sa pairie d'ori^'-ine, administre tout de hon, en

réformateur, jtrend parti dans les contlits de sa province et

du pouvoir royal. Ami de La Chalotais, il embrasse sa querelle

sans ménaiiemenls, par civisme autant que par fidélité person-

nelle. Avec' un fonds de vulgarité, des coups de boutoir, un

amour-propre immodéré, Duclos est bien vu chez les grands

comme parmi les gens de lettres. A défaut de gfénie, il a de

l'esprit, du tempérament, du caractère, et certaines parties du

courtisan, mais avec un ton libre et décidé. Plein de son impor-

tance et portant très haut la dig-nité de sa profession, il était

de ceux (|ui savent se faire estimer, écouter et suivre. Il se

rendit populaire à l'Académie comme défenseur de l'esprit de

corps. Il tint tête au maréchal de Belle-Isle et au comte de

Clermont, et, le règlement en main, les soumit à la loi de

l'égalité académique. En 1759, il laïcisa, comme nous dirions,

les concours d'éloquence, en les faisant porter sur l'éloge d'un

grand homme, et non plus sur une amplification de séminaire.

Il avait des adversaires, entre autres l'acariâtre abbé d'Olivet, et

le prenait avec eux de très haut; mais la majorité le suivait;

la vieille dame se sentait rajeunir et savait gré à cet homme

énergique de lui avoir fait violence. Aussi fut-il choisi haut la

main pour secrétaire perpétuel (1755).

L'Académie fut d'abord plus froide pour D'Alembert qui ten-

tait de la compromettre en faveur de la philosophie persécutée.

Duclos résistait, et la partie la plus libérale de l'Académie se

tenait comme lui à distance des conflits aigus. Lefranc de Pom-

pignan, le jour de sa réception, crut faire un coup de maître

en invectivant, comme suppôts de « cette philosophie altière qui

sapait le trône et l'autel », non seulement Voltaire et D'Alem-

bert, mais Duclos même et Buffon (10 mars 1760). Cette

agression incongrue eut pour effet immédiat de réunir en un

seul groupe tous les académiciens — encyclopédistes déclarés

ou simples partisans de la tolérance, — qui sentaient le fana-

tisme dévot plus menaçant que la morgue philosophique. Les

Philosophes de Palissot, représentés par ordre, confirmèrent

leurs appréhensions, et Voltaire, par ses satires et facéties,

rendit l'option inévitable entre délateurs et diffamés.



428 LES SALONS, LA SOCIÉTÉ, L'aCADÉMIE

Alors commence la (•(UKjuète de l'Académie par les philoso-

phes. Ils sont en trois ans maîtres de la place. Avec D'Alembert,

qui « aime l'Académie comme sa maîtresse », en vrai jaloux,

les sectaires font la loi. Duclos est débordé, entraîné. Dans les

discours de réception, dans les pièces couronnées, dans les pané-

gyriques annuels de saint Louis, le philosophisme s'étale. Les

dévols enfin réclament main-forte. Le maréchal de Richelieu, ce

bon apùtre, conduit la croisade. Pendant deux ans, de 4770 à

1772, les avanies pleuvent sur les académiciens du parti domi-

nant. La dernière est l'exclusion prononcée par le roi contre la

double élection de Suard et de Delille. « Est-ce à l'Académie

qu'on en veut? » demandait Voltaire. C'était à elle. Le prince

de Beauvau et le duc de Nivernais, en bons confrères, détour-

nèrent le coup. Les philosophes furent sauvés par des gentils-

hommes. D'Alembert succéda sans encombre à Duclos comme
secrétaire perpétuel et, pendant les premières années du nouveau

règne, fit de son mieux pour ranimer autour de lui la haine de

« l'infâme ». Mais il n'y avait plus trace du parti contraire.

L'antagonisme n'était plus entre philosophes et dévots, mais

entre gluckistes et piccinnistes. Quand D'Alembert mourut, en

1783, Suard et Marmontel se disputèrent le secrétariat, et ce fut

le piccinniste, Marmontel, qui l'emporta.

La crise philosophique avait tiré l'Académie de sa torpeur et

fixé sur elle l'attention. Ses harangues, ses concours étaient des

événements. Pour entendre un éloge de Thomas, de La Harpe,

celui de Colbert par Necker, ou l'une de ces malicieuses biogra-

phies que D'Alembert lisait dans la plupart des séances publi-

ques; pour assister à l'une de ces réceptions oîi les passions

politiques promettaient de se faire jour, à celle du prince de

Beauvau, l'ami des Clioiseul en disgrâce, ou à celle de Males-

herbes au lendemain du rappel des Parlements, le beau

monde se privait de dînei , les femmes coiffées de « panaches »

s'entassaient dans l'étroite salle du Louvre, où D'Alembert

« ouvrait les tribunes,... plaçait les dames,... distribuait les

prospectus ». Les princes étrangers de passage à Paris ne

manquaient pas d'aller se faire complimenter par les quarante.

L'Académie est devenue le grand conseil, non plus seulement

des lettres, mais de l'esprit public; et quand elle acceptera de
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^I. (le ^luntyoïi, en 1782, la mission do (l(''C(,'rn<'r des [iiix aux

ouvrages utiles aux mœurs et même aux actes de vertu, seuls

les curés d(> Paris scronl d'avis (ju'cdle soi't île ses atli'ihutions.

IV. — La société lettrée et la conversation

pendant les dernières années de Vancien régime

(1776-iySp).

Le goût et les idées dans la haute société. — Le
Lycée. — Pendant les dernièi'es années de l'ancien n'-irinie, la

littéi'ature languit. Les Epoques de la Nature sont de 1""8. C'est

l'année où meurent Voltaire et Rousseau. Après eux que reste-

t-il? Bernardin de Saint-Pierre, Delille, Florian, enfin le grand

poète du siècle, Chénier, qui ne fut révélé qu'au nôtre. Ajoutons,

au théâtre, Beaumarchais, l'étincelant promoteur de l'univer-

selle dislocation. Mais dans les rangs supérieurs de la société

les plaisirs de l'esprit, loin de faiblir, donnent à la « douceur

de vivre » une délicatesse jusqu'alors inconnue. « Jamais, dit

Ségur, Paris ne fut plus semblable à la célèbre Athènes. » Les

« lumières » du siècle sont l'objet d'un enthousiasme général,

et nulle grandeur ne paraît comparable à la science et au talent.

Les bureaux d'esprit sont en pleine décadence. La succession

des Geofîrin et des Lespinasse s'évanouit aux mains de « ([uel-

ques petites femmes d'académiciens » — M"" Suard et Saurin

— « qui ont besoin de plâtrer la réputation de leurs maris ». Le

salon de Fanny de Beauharnais n'est qu'un boudoir de lettres :

Églè, belle et poète, a deux petits travers :

Elle fait son visage et ne fait pas ses vers.

En 1787, il devient boudoir politique : c'est ce « petit salon bleu

et argent » qui serait devenu, si l'on en croyait Gubières,

« l'œuf de l'Assemblée nationale ».

Le prince de Beauvau et le duc de Nivernais, pour avoir, les

premiers de leur caste, accueilli les philosophes dans leur inti-

n>ité, sont portés aux nues par la jeune cour. Chez Pauline de

Beaumont, chez Vaudreuil, dans la haute finance, chez M"" du
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Moley et Pourrai, les écrivains, sans distinction de genre ni

d'origine, Chamfort et Deliile, Beaumarchais et les Chénier,

sont reçus, non comme gens célèbres dont on fait étalage, mais

en amis. L'abbé de Talleyrand tient table ouverte pour ses

visiteurs du matin. Les voici pêle-mêle, comme il les nomme :

le duc de Lauzun, Barthès, rabl)é Deliile, Mirabeau, Chamfort,

Lauraguais, Dupont de Nemours, Rulhière, Ghoiseul-Gouffier,

Louis de Narbonne. « On parlait un peu de tout, et avec la plus

grande liberté. C'étaient l'esprit et la mode du temps. » Mêmes
habitudes chez Choiseul-Gouffier, au Mont-Parnasse. Enfin dans

les « déjeuners philosophiques » de cet extravagant Grimod de

La Reynière, « on converse... jusque vers les trois heures :

ensuite les littérateurs lisent leurs ouvrages, et chaque admis a

le droit de dire son sentiment... La communication des lumières,

le rap[)rochement des sensations, la différence môme des carac-

tères, tout cela tourne au profit du génie. » Agréable illusion!

Ces propos de table ou de salon ont laissé des souvenirs

délicieux aux jinines nobles qui entraient alors dans le monde.

Plus de contention ni d'aigreur : « On discutait, on ne disputait

presque jamais. » Confiance sans bornes dans l'avènement de

la raison : « Tout ce qui était antique nous paraissait gênant

et ridicule. » Jamais les idées ne s'étaient offertes sous un aspect

plus engageant que dans ces entretiens fantaisistes : « On y

voyait, dit encore Ségur, un mélange indéfinissable de simplicité

et d'élévation, de grâce et de raison, de critique et d'urbanité.

On V apprenait sans s'en douter... On y évitait l'ennui en ne

s'appesantissant sur rien. »

Les tendances d'esprit naguère opposées coexistent alors sans

se combattre. Rousseau est maître des imaginations et des cœurs.

Les femmes surtout ont pour sa mémoire un culte attendri.

L'île des Peupliers, oii il repose, est un lieu de pèlerinage; la

reine s'y rend, comme toute grande dame au cœur sensible.

Une reprise des Philosophes, où l'apôtre de la Nature marchait

à quatre pattes en mangeant une laitue, soulève « l'indignation

générale ». L'effronterie dans les mœurs, le libertinage dans le

roman et la poésie, ne sont plus supportés que sous le couvert

de la passion. Restif est un Rousseau, lui aussi, le « Rousseau

• lu ruisseau », et Parny repose des « Apollons de boudoir ».



LA SOCIÉTÉ LETTREE A LA FIN DE L ANCIEN RÉGIME 431

L i<lyll(' iii^ciiuc du « doux », du « jtaisihie » Gossiicr', est en

pleine faveur : elle faisait à Af^de Lespinasse l'effet d'un baume.

Les Bergeries « sans loups » de Florian, avec un décor de ver-

dure, sont l'image où se reconnaît la société décente, et Trianon

est un jouet royal dans ce style. L Eden de Clarens, 1<'S préce[)tes

sur l'allaitement maternel, sur l'apprentissage d'un métier, toute

la partie de Rousseau qui peut s'adapter superficiellement aux

idées et aux mœurs d'une société raffinée, reçoit la consécration

de la mode.

Quant à la philosophie, vaguement envisagée comme ennemie

des principes d'autorité, ses apôtres les plus fervents sont des

grands seigneurs. « L'exaltation chez quelques-uns, dit la petite-

tille des Beauvau (la vicomtesse de Noailles), allait jus(|u'à

l'aveuglement. » Ségur est de ceux qui « préfèrent un mot

d'éloge de D'Alembert, de Diderot, à la faveur la plus signalée

d'un prince ». Ce que ces jeunes nobles admirent dans les doc-

trines nouvelles, c'est qu' « elles sont empreintes de courage et

de résistance au pouvoir arbitraire ». Erronées ou disparates,

n'importe; elles sont des « stimulants pour la pensée ». Voltaire,

qui personnifie la lutte contre la « superstition » et les abus de

pouvoir, est acclamé par la cour comme par le peuple, et

Louis XYI, quand il tient rigueur au « défenseur des Calas »,

est désavoué par la famille royale.

h'Encyclopédie n'est pas étrangère à un retour des femmes

vers la science ou son simulacre. M™® de Genlis, le fameux

« gouverneur » des enfants d'Orléans, est le type extrême, cho-

quant, de cette omniscience brouillonne et tapageuse. L'aimable

comtesse de Sabran déchiffre les poètes latins, y compris Martial,

sous la direction de Delille; et ce n'est pas sans ironie que le

chevalier de Bouftlers lui tourne en latin des billets doux.

h'Anacharsis (de Barthélémy) et les Lettres à Emilie sur la

Mythologie (de Demoustier) veulent plaire aux dames en leur

apprenant l'antiquité sous une forme qui ne sente pas son

collège. Les découvertes expérimentales sont en plein essor,

et les reines de la mode vont voir opérer dans leurs laboratoires

Pilastre de Rozier et Rouelle. Il se fonde pour elles des cours

1. Traduit par Turgot (liei-ôi).
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«le physique qui, en six mois, leur donnent la clef du jargon

technique. Mais toutes ne se contentent pas de si peu, et la com-

tesse de ('oipny, à dix-huit ans, fait de l'anatomie sur le cadavre.

En 1782, Pilastre de Rozier avait ouvert aux dames, dans le

Musée de Monsieur (le Conservatoire actuel des Arts et Métiers),

des cours de sciences appliquées. Cette idée élargie donna nais-

sance au Li/cée '. On y fit de la vulgarisation élevée, tout au

moins hrillante, à l'intention des mondains des deux sexes, et

les mondains y affluèrent. On sait quelle fortune devait faire

chez nous cette forme d'enseignement supérieur.

Au Lycée, les maîtres sont de grand talent : Condorcet,

Lacroix, Fourcroy, Deparcieux pour les sciences, Marmontel et

Garât pour l'histoire, La Harpe pour la littérature. La Harpe

est le plus admiré. C'est là qu'il a donné toute sa mesure. Sa

carrière d'homme de lettres, en particulier de journaliste et de

critique, avait été rude. Dans le camp opposé à Fréron, il s'était

fait autant d'ennemis. « Nous aimons infiniment notre confrère

M. de La Harpe, disait ce railleur d'ahhé de Boismont, mais on

souffre en vérité de le voir arriver toujours à l'Académie avec

une oreille déchirée. » Gomme professeur, ou, dirions-nous,

comme conférencier, il devint un de ces hommes en vogue sur

lesquels s'émoussent pour un temps les traits de la malveil-

lance. Son Cours de Littérature est bien déchu. W est mal con-

struit, sans proportion, sans équité, terminé par de violentes

diatribes contre ce siècle que La Harpe, prisonnier sous la Ter-

reur, avait fini par prendre en aversion. Nous lui en voulons de

son classicisme outré, borné, et de l'abus que d'autres en ont

fait après lui. Au temps où le livre parut, les juges les moins

indulgents, comme M.-J. Chénier, y louaient au contraire « la

pureté des saines doctrines ». Enfin les grands tableaux de litté-

rature ancienne et moderne, avec de larges citations excellem-

ment lues, avaient pour l'auditoire tout l'attrait de la nouveauté.

« On ne saurait, dira Daunou, en lisant aujourd'hui son Cours

tel qu'il est imprimé, se former une idée parfaite du charme qui

s'attachait à ses leçons originales. »

1. Le Lycée était rue de Valois, au coin de la rue Saint-IIonoré. — Voir
Dejoli, De VÉlablissement connu sous le nom de Lycée et. d'Athénée, etc. {Revue

internationale de l'Enselçinement, 15 juillet 1889).
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La Harpe est niiisi dcvcmi le (•iili(|ii(' inai'(|ii;iMt of, |toiM- .liiisi

<lirc, iiniqno, du sièclo; co qui est injuste, notamment pour

Marmontol. Les Élémenta de littérature, recueil d'articles écrits

pour Y lùiciidopédie et son Supplément, dénotent une curiosilé

plus éveillée, plus vraiment modornc (pie celle de La Harpe,

un esprit plus lihre et non sans liai'diesso, un fonds solide de

culture classique, oij toutefois l'auteur ne s'enferme pas, enfin

une notion éclairée des rapports entre la littérature, l'histoire et

la morale. C'est de la bonne critique de transition, élégante,

lumineuse; et Sainte-Beuve ne craint pas de ranger ce livre

démodé parmi ceux « qu'on parcourt toujours avec plaisir, et

que la jeunesse non orgueilleuse peut lire avec fruit ». Le monu-

ment de La Harpe est plus imposant, mais d'aspect funéraire.

Cette charmante société d'avant 89 avait donc le goût, et

croyait avoir tous les moyens de s'instruire. Mais ÏEncyclo-

pédie avait aidé à propager cette idée fausse, que le dernier état

de la science est la science même, et que la vulgarisation

« n'en suppose aucune connaissance préliminaire ». La vraie

discipline manquait. Tant de hautes connaissances, simplement

effleurées, ne fortifiaient pas la raison, et la laissaient en général

incapable de sentir à quel endroit elle perd pied et va diva-

guer. « Le merveilleux, a-t-on dit finement, paraissait alors tout

naturel '. » L'illuminisme de Saint-Martin, les prestiges de

Mesmer et de Cagliostro, tournaient toutes lestâtes, tandis qu'on

se moquait du surnaturel selon la tradition et la foi. « Il y a

vingt ans, écrivait M'"" Necker en 1785, au plus fort des jon-

gleries mesmériennes,... que me trouvant pour la première fois

au milieu des plus beaux esprits de l'Europe, j'entendis traiter

de chimères toutes les idées sur lesquelles j'avais fait reposer

mon bonheur...
;
je gardai chèrement mes opinions au milieu de

ce torrent d'incrédulité... C'est moi cette fois qui suis l'incrédule.»

Le prince de Ligne. Chamfort et Rivarol, causeurs

et écrivains. — Le prince de Ligne, Chamfort et Rivarol

doivent le nom qu'ils ont dans les lettres à l'éclat qu'ils ont jeté

comme causeurs. Sainte-Beuve l'a dit avec raison du prince de

Lisne : il ne saurait être « traité comme un auteur ». A soixante-

1. Bersot, Mesmer el le magnétisme animal. 3' éd. (186 1\ p. 10.

Histoire de la langue. VI. 28
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(|iialttrze ans, ronliiu'' dans I;i r(Mraite, il lit ini|irini(>r à peu

d'exemplaires trente volumes de Mélanges, ce qu'il regardait,

dans son vaste « chosier », comme le plus digne de survivre.

M""" de Staël y fit aussitôt un choix succinct et exquis. Dans

ces fragments se trouve une pcïinture de la haute société

française à la veille de la Révolution, et la figure même du

|)eintre est la représentation la plus expressive de cette société

à laquelle il s'était si bien assimilé. Ghamfort et Rivarol sont

davantage des gens de lettres. Ce sont aussi des écrivains poli-

tiques : cette partie de leur œuvre et de leur vie sort du cadre

de ce chapitre. Chamfort moraliste, Rivarol littérateur s'y ratta-

chent au contraire directement : c'est en effet dans les salons

qu'ils ont achevé de se former; leur style a été façonné par la

conversation, dont ils avaient le génie, et ce que M"' de Staël dit

(hi pcince de Ligne s'applique également à eux : « 11 faut les

écouter en les lisant. »

Né en 1735, le prince de Ligne avait vingt-quatre ans quand

il parut à Versailles, envoyé par Marie-Thérèse pour y annoncer

la victoire de Maxen. A la cour, à la ville, chez M"" du Deffand,

chez M'"° Geofl'rin, il fit d'abord sensation, non par ses qualités

vraiment éminentes, qui sont l'étendue de son intelligence et

ses sentiments chevaleresques, mais par les grâces légères qu'on

n'avait pas encore vues à ce degré chez un étranger nouveau

venu. A vrai dire, il était presque Français de race et d'éduca-

tion. Il revint souvent à Paris et à Versailles dans les années

suivantes. Ce grand voyageur s'y trouvait chez lui. En 177G, le

comte d'Artois le rencontra sur la frontière et lui donna rendez-

vous à Trianon de la part de la reine. « Le goût pour le plaisir,

dit-il, m'avait conduit à Versailles, la reconnaissance m'y

ramena. » Pendant dix ans consécutifs il fut le courtisan de la

jeune souveraine, dont il adorait en tout respect « l'âme et la

figure, aussi belles et aussi blanches l'une (|ue l'autre ». De tous

les succès qu'il ne laissa pas de cueillir, ceux de l'esprit réle-

vèrent fort au-dessus de ce monde qui l'avait si chaleureusement

ado[)té. Il trouve des mots vifs et surprenants; mais il est de

plus observateur pénétrant, et, comme il l'a dit lui-même, véri-

tablement « moraliste ». Quoiqu'il fasse ses délices des petits

vers anacréontiques, il vaut et donne bien davantage. Il a su,
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dans SOS voyages en loiil scmis, voir et iirindic 1rs coiii-s, les pavs

et les peuples. Il a le pitl(>res(|iie et rémolioii. Il a |)ail»'' de l.i

guerre avec l'accent de lliéioïsme. Si, comme le dit M""' de Slaid,

« il est le seul étranger qui, dans le g^enre français, soit devenu

un modtde au lieu d'èlrc un iniil.iieur », c'est que le « g"enre »

procède chez lui d'un naturel riche et orig-inal. Eloig-né de Ver-

sailles, ses lettres étaient le régal des sociétés où l'on g-ardait

son souvenir. « 11 faut se représenter l'expression de sa hclle

physionomie, la gaîté caractéristique de ses contes, la simpli-

cité avec laquelle il s'abandonnait à la plaisanterie. » Et voilà

C(^ qu'avec M""' de Staël pouvaient encore quelques-uns de ses

premiers lecteurs.

Chamfort ne compte plus aujourd'hui comme écrivain que par

ses deux ouvrages posthumes, les Maximes et les Anecdotes. Les

Maximes, sous la forme consacrée par La Rochefoucauld, pei-

gnent dans un esprit de dénigrement non douteux la société

dont Chamfort, devenu révolutionnaire, a précipité la chute

autant qu'il la pu, après en avoir été le bel esprit faA'ori. C'est

l'expression fine, affilée, d'un pessimisme moins douloureux

que cruel. Les Anecdotes sont, en quelque sorte, les pièces de

conviction; un recueil de mots notés au vol, par lesquels cette

société si polie, dénonce elle-même sa corruption. Réquisitoire

et dossier produisent une impression à laquelle le lecteur ne

résiste qu'au prix d'un elTort d'équité aussi résolu que le parti

pris de l'accusateur.

De vingt-cinq à quarante ans, Chamfort est celui que Rivarol

comparait à « une branche de muguet » : léger, gracieux, fleuri,

sans force et sans éclat. De « jolie figure », causeur séduisant,

ardent au plaisir et adulé par les femmes, c'est, assure l'une

d'elles, « un Hercule qu'on prend pour un Adonis ». Il a de l'entre-

gent et se concilie des protecteurs sans se faire l'homme-lige

d'aucun. Ce seront D'Alembert, Voltaire, Thomas et Delille, ses

deux frères d'Auvergne, surtout Duclos, le plus spontané de tous.

Ses premiers essais ressemblent à ceux de tous les débutants

qui cherchent à se faire un nom avant de s'être découvert aucun

fonds d'originalité. Il prend les deux voies frayées, les concours

académiques et le théâtre. A l'Académie il est d'abord lauréat

pour la poésie. Au théâtre ses deux premières comédies, la Jeune
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Indienne (1764) et le Marchand de Sniyrne (1770), obtinrent,

un succès honoralile, rien de plus. Il s'emploie, comme tant

d'autres sans fortune, à d'obscures besognes de librairie. Peu

à })eu sa réputation prend corps. Ses Eloges de Molière (1766)

et de La Fontaine (1774), fort au-dessus des morceaux ana-

logues primés par les Académies, le signalent comme cri-

tique ing^énieux, et déjà comme moraliste. Le pessimisme n'y

perce pas encore. 11 n'y en a pas trace surtout dans la douce-

reuse tragédie de Mustapha et Zéanrjir (1776). La reine (faveur

très rare) admit l'auteur à lui lire sa pièce, en fut émue aux

larmes, la fit jouer à Fontainebleau, oii le triomphe en fut écla-

tant. Soit déception, soit réaction, le public parisien l'accueillit

froidement. A tout prendre, en 1781, une fois Chamfort à

l'Académie, sa situation est aussi belle que peut l'espérer un

écrivain dont le talent fin et disting-ué ne s'est pas imposé

par un de ces chefs-d'œuvre où l'on sent la main d'un maître.

C est dans le monde, par son agrément personnel, qu'il s'est

fait surtout apprécier, et le monde l'a comblé. Secrétaire du

prince de Condé, puis de M"^ Elisabeth; pourvu d'une pension

de 1200 livres sur les Menus, il en recevra de Calonne 2000

autres. Les Choiseul, Monsieur, le comte de Yaudreuil, les

Polignac, la reine le protègent. En voici la suite : en 1791, cet

académicien réclamera la destruction des académies, « créées

pour la servitude »; « les compagnies, dira-t-il, ne se rangent

pas, il faut les anéantir ». Ce favori de la cour sera l'un des

théoriciens les plus farouches de la Révolution; au moment

même où il accepte de nouvelles grâces, il a déjà condamné le

régime, et (soit dit à l'honneur de sa sincérité) il ne s'en cache

pas avec ses puissants amis. Pendant les dernières années de

sa vie mondaine, plus spirituel, plus merveilleux que jamais,

il ne cessera de répandre dans la conversation ses Maximes

« àcies et pleines de fiel ». Tel est le second Chamfort, et l'ache-

minement de l'un à l'autre nous révèle chez le personnage un

vice profond de caractère.

Au moiuont même où tout souriait à sa jeunesse, il frappait

déjà [)ar son humeur et sa fatuité. Sophie Arnould l'appelait

o dom I3rusi|uin d'Algarade », et Diderot, « un petit ballon dont

une piqûre d'épingle fait sortir un vent violent ». De bonne
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heure le {)laisir ruina sa sanlé; sns idées sur l'amour dcvirircnt

celles, non d'un désabusé, mais d'un cynique aij^ri. Dans le

grand uiondc, entouré (c'est lui (pii le dil) d'affections tendres et.

prévenantes comme celle de Vaudreuil, le mensonge des faux

attachements lui paraît sans compensation, ('omme s'il avait

cédé, en devenant homme de société, à un élan du cœur, non

à la soif du plaisir et du succès, il ne s'en veut pas à lui-même

d'avoir hu « l'arsenic » avec le « sucre », mais à ses empoison-

neurs. Il ne dit pas qu'il s'est laissé séduire, mais qu'on n'a pu

le corrompre : « Pour être heureux dans le monde, il y a des

côtés de son àme qu'il faut entièrement paralyser. » Il alla

chercher le bonheur aux champs, dans l'intimité d'une vie

à deux, et parut l'y avoir trouvé. Quand il reparut après deux

ans, sa blessure s'était envenimée. La mort de son amie, les

instances de Vaudreuil, sans doute aussi l'amour-propre, plus

fort que le dégoût du monde, et la certitude de s'imposer par

l'ascendant de l'esprit dans l'attitude de moraliste hautain,

toutes ces causes ensemble le ramenèrent sur la scène.

En appelant de ses vœux le cataclysme, il accepta tous les

avantages que lui offraient cette société et ce régime honnis.

« Il y a, dit-il, une reconnaissance basse » ; son ingratitude

fut superbe : « Ces gens-là doivent me procurer vingt mille

livres de rentes; je ne vaux pas moins que cela. » Ce qui lui

ouvre les yeux sur les iniquités de l'ancien régime, c'est que

lui, homme d'esprit sans naissance, n'y saurait remplir tout

son mérite, servir (ou conduire) la chose publique; qu'un nom,

des lauriers, une vaine fumée, sont le dernier terme de ses

espérances, et que son ambition (ou sa convoitise) passe bien

au delà. M™® Helvétius disait : « Quand j'ai eu le matin la con-

versation de Chamfort, elle m'attriste pour toute la journée. »

On ne se lassait pourtant pas d'entendre cette conversation « où

chaque mot était une sentence, chaque réplique une saillie »
;

on admirait comme un jeu de l'art, sans s'irriter, cette sanglante

satire. « ...Et s'il me plaît, à moi, d'être battue?... » Parla aussi

la conscience de Chamfort était mise à l'aise. L'insensibilité de

ceux qu'il déchirait l'excitait k frapper toujours plus fort, avec

une sorte de furie : « En voyant ce qui se passe dans le monde,

l'homme le plus misanthrope finirait par s'égayer, et Heraclite

r
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pai' mourir de rire ». L'impression finale, sur son compte, est

compliquée et douteuse.

En Hivarol, au contraire, on voit clair, comme lui-même

en toute chose. Il est tout cerveau ol l(»ut nerfs. Il n'a de pas-

sion qu'à comprendre, saisir le vrai, en communiquer la sen-

sation vive et perçante et bafouer les faux semblants. Et non

seulement il voit clair, mais il voit loin, en étendue et en pro-

fondeur. Dans la fièvre du combat il garde la sérénité de l'esprit,

et son escrime la plus violente est d'un jeu libre et gracieux.

Il a dans le sang- la verve méridionale, la finesse italienne

et l'insolence cavalière du gentilhomme. Ses ancêtres étaient

nobles au delà des monts. La branche à laquelle il appartient,

tombée à la condition de la petite bourgreoisie, est venue se

fixer à Bagmols '. Il arrive à Paris en 1777; il a vingt-quatre

ans, des lettres, la tournure, le visage, les manières, la parole

surtout, propres à le faire bien venir. Ce fut son premier soin.

Aux potentats d'Académie, comme D'Alembert, il préfère dans

le monde des lettres les irréguliers, son compatriote Cubières,

Dorât, et môme la bohème besogneuse et emprunteuse, dont

il est. Cela ne l'empêche pas de s'insinuer chez les Polignac,

M""' de Créqui, M™" d'Angivilliers, les Beauvau et les Ségur,

M""^ de La Reynière, M""^ Fourrât, M""" Lecoulteux du Moley.

Ses fautes de conduite, dont ses envieux mènent grand bruit,

ne sauraient prévaloir contre la séduction de son esprit. En 1780,

il se marie à une sotte qui jouait le sentiment. Sa méprise

reconnue, il y coupe court et tire de son côté ^ Ce fut un

beau scandale. C'en fut un autre que ses changements de nom
successifs et les désaveux auxquels ils l'exposèrent. Pour braver

la médisance, il se décide à reprendre son bien, le titre de

comte, (resl ainsi qu'il signe, en 1784, son premier ouvrage

1. Antoine (ne en juin 1753) esl Fainù dos seize enfants de Jean Rlvarol. Celui-ci
parait avoir fait dans sa vie bien des métiers, entre autres celui d'aubergiste,
ce qui fournit aux ennemis de notre comte de Rivarol une riche matière à é\n-
grammes. Jean Hivarol était d'ailleurs un lu)mme cultivé : ses fils, dont il fut le

premier maitrc, lui font honneur sur ce point. Pendant vingt-neuf ans, il fut
receveur des droits réunis et remplit diverses charges d'édilité sous la Hépu-
biiijue.

2. La vie commune ne dura guère plus d'un an; il y en avait deux que la

rupture était accomplie, (piand l'Académie française, en 17S:î, récompensa du
I)rix iMontyon la servante hdèle et désintéressée de M""" de Uivarol. La satis-
faction d' " humilier la vanité de M. le comte de Rivarol » ne fut pas, comme
on le i)ense. le motif le moins puissant pour déterminer les suirrages.
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iin|)orl;inl, (|iii ilciiiciiic en homic [ilace paiini los [tctils clids-

d'œuvrc do notre |iroso,le Discours sur VUniversnlih- <lc la langue

française.

Co Discours, dont rAcadéinio de lîorliii avait proposé le sujot

(Ml 1783, et qui valut le |ii-ix à Kivarol (partagé avec J.-C. Schwab,

professeur de philosophie à Stuttg-ard). est pour nous un litre

national. L'auieur a débrouillé ce vaste sujet d'histoire et de

littérature euro|)écnnes, en faisan! preuve de connaissances éten-

dues, d'une aisance remarquable à saisir le lien des faits et

à les rassembler sous les idées générales qui les écla ,rent. La

construction n'est pas suffisamment organique et le» tableaux

se succèdent plutôt qu'ils ne s'enchaînent. Mais l'ensemble est

vivant : il y règne un mouvement à demi oratoire, conforme

à la loi du genre, et de plus, ici, soutenu par le sincère

amour de l'auteur pour cette langue française, sur laquelle à

mainte reprise il dit le mot juste, définitif : « Elle est... faite

pour la conversation, lien des hommes et charme de tous les

âges; et, puisqu'il faut le dire, elle est de toutes les langues la

seule qui ait une probité attachée à sou génie. Sûre, sociable,

raisonnable, ce n'est plus la langue française, c'est la langue

humaine. »

Peu de mois après il donna la traduction de VEnfer, que Vol-

taire prétendait inexécutable, et qui est un beau tour d'adresse,

également éloignée de la fidélité terre à terre, et de la mollesse

qui, dans les « belles infidèles », efîace le relief de l'original.

Son œuvre la plus forte est le Discours préliminaire du nouveau

dictionnaire de la langue française (1797) — d'un dictionnaire

qui ne fut jamais fait. C'est un jugement, nourri d'histoire, sur

l'action dissolvante de la « philosophie moderne ». De VEncy-

clopédie à Chateaubriand, (jue Rivarol semble pressentir, nous

assistons à l'asphyxie progressive du corps social. Ce ])ur intel-

lectuel conçoit des besoins de sentiment auxquels il est étranger,

aussi clairement qu'un mathématicien, par le calcul, détermine

l'action d'astres invisibles.

Si dispersée que fut sa vie, il se ménageait le temps de se

renouveler, et son œuvre en porte témoignage. Encore est-elle

peu de chose en comparaison de ce qu'il aurait pu ; mais il répu-

gnait au travail de la plume, « triste accoucheuse de l'esprit ».
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H n'avait rien du sjiéculatif, tout du polémiste. Aiguillonné par

Vactualilê, il écrivait de verve, et comme pour son allégement.

Une exécution publique à faire pour venger le jjon sens, voilà ce

(jui lui sourit : celle de Delille, poète rustique pour salons; de

iM""' de Genlis, le « gouverneur » en jupons, ambiguë dans sa

condition, son esprit, ses mœurs, son sexe, pédante, moralisante

et médisante; de Necker, l'ambitieux inconsolé qui se taille une

réclame politique dans une ajiologie pour « l'Etre suprême »
;

des pygmées qui par milliers riment malgré Minerve et ridiculi-

sent la divine poésie. Il venait de faire paraître son Petit Alma-

nacJt de )ios (jramh hommes, année 1788, quand la Révolution

donna naissance au journalisme politique. Par sa prestesse et

sa crânerie Rivarol y était prédestiné. La lutte quotidienne, à

l'avant-garde, en tirailleur, convenait par excellence à son talent

et à ses goûts. Sur le choix d'un parti, ce raffiné, cet aristo-

crate d'instincts et d'habitudes ne pouvait hésiter : la Révolu-

tion était pour lui la barbarie aggravée par la déclamation, la

fin de la société polie, de la fine conversation, de ce qui était le

plaisir et l'emploi de sa vie.

Il avait pénétré dans les salons, connu seulement comme un

louche intrigant. Mais il n'avait pas laissé le loisir de le discuter.

« Dès qu'il avait pris la parole, il ne tarissait pas, prenait pos-

session du ])remier rôle, et on ne faisait plus que l'écouter avec

un ravissement que personne ne dissimulait '. » Il a défini l'es-

prit, d'après le sien, « la faculté qui voit vite, brille et frappe ».

Ses images, rapides et lumineuses comme l'éclair, se suivaient

avec une abondance dont l'auditeur était « ébloui, terrassé " ».

Avec cela des vues, des idées en tout sens, dans chaque trait

une réflexion condensée. Rivarol donné à tout ce qu'il dit l'air

d'une création directe et soudaine. Mais en grand improvisa-

teur, pour qui le premier mouvement est le bon, il lui arrive

de fixer sur ses Carnets, telle qu'elle a jailli de son cerveau, la

pensée qui lui est venue à ses heures de solitude, et son feu

d'artifice (le mot est inévitable) n'est pas absolument sans apprêts.

Faut-il citer quelques-uns de ses mots, comme échantillons?

1. Mémoires de ThiébaiiU, l. 1, p. lOS (Paris, 1893).
2. C'est le mot de Chênedolié, après la journée passée avec Rivarol, en 179:;.

aux environs de Hambourg.

I
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(-L'iui-ci, sur le Tahleau de Paris jiur Mercier : " Oiivriii^c |)ciisé

ilaiis la rue et écril sur la horiie » ; uu cet aulre sur I acailt'iui-

cien Beauzée : « Un bien honnête homme, qui a passé sa vie

entre le supin et le gérondif. » Ses impertinences les plus

cruelles ont un air de négligence bon enfant ([ui rend la riposte

impossible et met nécessairement les rieurs de son côté. A Flo-

riaii qui laissait sortir un uianuscril de sa poche : « Ah! mon-

sieur, si Ton ne vous connaissait [tas, on vous volerait. » En

virtuose amoureux de son art, il jouissait tout le premier de sa

dextérité : « Pour peu que cela dure, disait-il à son compère

Champcenetz, il n'y aura plus un mot injiocent dans la langue. »

La Révolution ne permit pas que « cela durât », et c'est sur les

grandes routes de l'émigration, au hasard des rencontres, que

Rivarol continua, pendant dix ans, d'exercer son art, l'art de

société par excellence, et qui pour cette raison lui paraissait la

plus noble conquête de l'homme civilisé.

Les salons et la politique à la fin de l'ancien régime ;

M'"' de Staël. — « Je ne puis souffrir cette Révolution, elle

m"a gâté mon Paris », disait en 1789 le vicomte de Ségur,

exaspéré de voir l'invasion de la politique. Déjà plusieurs

années avant la Révolution, qui ne fît que précipiter la crise,

la sociabilité s'était visiblement altérée. Vers 1783, la mode

anglaise des clubs commença « de séparer les hommes des

femmes ». Comme naguère les philosophes dans leurs « syna-

gogues », les esprits tout à la politique n'étaient à l'aise pour

en disserter, pour réformer l'Etat, qu'à la condition de n'être

pas détournés de leur objet. La présence des femmes les gênait.

^( Les passions douces, dit le comte de Ségur, conviennent seules

à leur grâce, à leur délicatesse, à leur voix comme à leurs

traits. » L'exemple de M"'' de Staël n'affaiblit pas, bien au con-

traire, la valeur de cette remarque. On reconnaissait en elle

« une sorte de phénomène », parmi son sexe. Si les hommes

paraissaient négliger la société des femmes, c'est qu'ils son-

geaient moins, sous la pression des événements, à briller par

les agréments de l'esprit, qu'à suivre, ou même à déterminer

les courants de l'opinion. Les conférences qui suivaient les

déjeuners de Talleyrand, les réunions instituées dans leur hôtel

par les frères Trudaine, et d'où sortit la Société des amis de 89^
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d'autres oncorc du même genre, étaient des écoles de libre dis-

cussion, et l'on ne craignait pas de s'y appesantir sur les ques-

tions hrùlanles. Mais ceux qui les fréquentaient transportaient

ensuite dans le monde le ton des cJuhs.

Quand le comte de Ségur, aux premiers jours de 1789, revint

de Russie après six ans d'absence, il fut frappé du cbangement

survenu (bins les couvci-salions de son monde. « Plus vives,

plus spirituelles, plus animées que jamais », elles avaient perdu

leur « atticisme », leur « urbanité ». Les salons étaient des

« arènes, oii les opinions les plus opposées se cboquaicnt et se

heurtaient sans cesse... Chacun parlait haut, écoutait peu;

riunneur perçait dans le ton comme dans le regard. Souvent,

dans un même salon, les personnes d'opinions opposées se for-

maient en groupes séparés. Bientôt une animosité toujours

croissante désunit et divisa totalement des sociétés, dont l'amé-

nilé iiétîiil plus le doux lien '. Dans les maisons où se réunis-

saient les personnes de même opinion, la chaleur des débats

nétait pas moindre, ni les sujets de conversation plus variés.

On y voyait seulement moins d'aigreur. » Il régnait dans les

âmes des passions plus fortes que les lois de la bienséance.
jyjmc Neci^ep ^\{{ qug « \ç. opand art de la conversation est

d'attirer la parole, de parler peu et de faire beaucoup parler les

autres ». C'est ce que M™" GeotTrin lui avait appris, ce que déjà

La Bruyère aurait pu lui apprendre, et ce qu'elle enseignait à

sa fille. Necker remarque combien la fille et la mère sont peu

de la même école. Dès que son mariage, à vingt ans. lui per-

met de sortir de la pénombre et d'entrer dans le rôle dont

son imagination est remplie, Germaine Necker laisse sa mère

s'entretenir paisiblement, modestement, à l'écart, avec les

derniers fidèles du bureau d'esprit, accapare l'attention des

bonimes grou|>és autour de l'ancien contrôleur général, les

eutlamme de son éloquence, « étonne, persuade, entraîne »
;

par la dialectique, le visage, le geste, la voix, elle est orateur,

grand orateur politique, et le salon de la rue Bergère devient un

rhih f»ù tout plie au souffle de sa j)arole. Elle a dans son cercle

1. A la fin de 1788, Chaiiifort écrivait à Vaiidrcuil une lettre éloquente qu'il

termine ainsi : - J'ai voulu vous faire ma jirofession de foi, afin que si par
hasard nos opinions se trouvaient lro|) (liir( rentes, nous ne revinssions plus
sur cette conversation.
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(les « adorateurs », des sujets, au dehors des ennemis qui la

traitent selon les lois de la g-iierre, outiag-eusement. Dans ce

nouv(d état de la soriét/', une l'eninie ne i^ouvcrne [dus |i;ir la

déférenee due à son sexe, mais |i;ir l.i véhémence de ses senti-

ments et de son langaire.

Conclusion. — De ces longues relations entre le monde et

les g-ens de lettres, quels ont é'té les résultats?

D'ahord i)0ur les gens de lettres et leur « république », un

surcroît d'autorité considérable. Entre eux et les grands, la

familiarité, le commun usage des plaisirs de l'esprit suppriment,

ou peu s'en faut, l'inégalité de condition. De là en faveui- des

gens de lettres, et contre le pouvoir, la complicité sourde ou

déclarée de l'opinion, notamment dans les hautes classes.

En ce siècle, l'art de causer agréablement est dinstinct et

de tradition chez l'homme de qualité; art subtil et qui suppose

une éducation du caractère autant que de l'intelligence. « Il faut

contenir les mouvements de l'esprit comme ceux du corps, et

observer les regards de ceux devant qui l'on parle, pour aflai-

blir dans l'expression de son sentiment ou de sa pensée ce

qui pourrait choquer leurs préjugés et embarrasser leur amour-

propre '. » Voilà ce que les gens de lettres ont appris en se

réglant sur les gens de qualité. En ce genre de talent, les gens

de lettres ne font nulle difficulté de le reconnaître, ils ne sont

que des disciples.

Mais ils se vantent d'avoir communiqué aux gens du monde

« leurs connaissances et leurs lumières ». Les gens du monde

ne devinrent pas philosophes : ils avaient trop à faire; mais

ils s'inoculèrent au moins le sens général de la doctrine, le

dédain de la tradition et de l'autorité, et la croyance au pro-

grès par le rationalisme universel.

Dans la « bonne compagnie », l'agrément étant le mérite

suprême, nul suffrage n'avait plus de prix que celui des femmes :

« Dans un tel état de choses, dit M""' de Staël, elles sont une

puissance et l'on cultive ce qui leur plaît. » Le danger pour les

gens de lettres était un retour à la « préciosité ». Ils n'y échap-

pèrent pas. Par bonheur M™" de Lambert et M"' de Tencin

1. Siiard, Discours prononcé à l'Académie française en réponse à M. de Montes-
quiou (8 juin 1784).
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étaient des « précieuses »> Je la grande école. Leurs salons ne

servirent pas de rendez-vous, comme les dernières « ruelles »

du xvn" siècle, aux l)eaux esprits surannés, mais réunirent la

véritable élite des gens de lettres, et discréditèrent promptement

les cercles infimes qui s'étaient multipliés autour d'eux. Les

seuls salons littéraires qui exercent une influence appréciable

sont bien au service et au pouvoir des écrivains en renom.

De M""" de Lambert à M"" de Lespinasse, les femmes sont les

gramls diplomates de la littérature. Les réunions où les philo-

sophes sont aflranchis de leur tutelle remuent plus d'idées, mais

ne les font pas rayonner.

Les seuls écrivains de ce temps qui aient du souffle et de la

couleur, Jean-Jacques et Diderot, comptent parmi les plus

rebelles à la discipline des salons. Ceux qui s'y sont plies (de

beaucoup le plus grand nombre) y ont contracté des habitudes

de goût et de langage qui ont éliminé pour un temps de notre

littérature les mérites d'art supérieurs. Le « ton du monde »

exclut l'épanchement des émotions intimes. La convenance,

en société, consiste à ne pas produire de dissonances; le talent,

à tout faire entendre sans appuyer. Cette discrétion est une

habileté. L'esprit, maître de lui et souriant, provoque d'autant

mieux l'adhésion, qu'il a moins l'air d'y tenir. Par contre la

langue de la conversation réglée n'est oratoire ni poétique à

aucun degré; elle est, suivant le mot de Mercier, « élégante

mais inexpressive et sans couleur ». Une école littéraire qui

n'a en vue qu'un public de mondains blasés, qui ne vit que

d'idées et n'admet d'originalité de bon aloi que la finesse

d'esprit, une telle école s'interdit l'expression de la vie soit

morale, soit physique; elle ne connaît qu'analyse et abstrac-

tion, et sa poésie ne saurait être que prose versifiée. Bien

disante, non élo({uente; spirituelle, lumineuse, instructive, mais

sèche et impersonnelle, telle est notre littérature duxvni" siècle,

et c'est ce que signifie littérature de salons.
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CHAPITRE IX

LE ROMAN '

/. — Le Sage, Marivaux, Prévost.

Le Sage (1668-1747). — Avec Le Sage le roman reprend

sa marche en avant et entreprend la conquête des irenres clas-

siques vieillis.

Alain René Le Sage était un Breton probe et tenace, nulle-

ment mystique, point du tout poète, doué d'un sens très pratique,

juste estimateur des hommes et des choses. Venu à Paris pour

faire son droit, il préféra fréquenter les littérateurs et observer

le monde, en spectateur curieux et désintéressé. Il ne se pressa

pas d'écrire, et passa la trentaine avant de song-er à devenir

auteur. Comédie et roman le tentaient également : il hésita toute

sa vie entre les deux et ne fit qu'aller de Tune à l'autre. Peut-

être préférait-il le théâtre, où il parut deux fois avec éclat, quand

il fit jouer Crispin, et surtout quand il donna ce Tnrcaret qui

semblait annoncer un nouveau Molière. Mais dégoûté par les

cabales, il revint bien vite aux romans, dont la forme plus souple

convenait mieux à son indolence. Il en écrivit beaucoup : dans

le nombre il y en a deux ou trois qui ne valent pas grand'chose,

trois ou quatre assez jolis, un vraiment admirable. Entre temps

il retournait encore, non pas à la grande comédie, mais au

1. Par M. Paul Morillot, professeur à la Faculté des lettres de l'Université de

Grenoble.

i
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théîUre populairo i\o la foico, où il dr-versait le trop plein de sa

verve et de ses observations quotidiennes. Nul n'a mieux

dtMiiontré par son exemple l'étroite parenté de ces deux jienres,

la comédie et le roman. Il vécut ainsi jusqu'à près de quatre-

ving-ts ans, subsistant du produit de sa plume, toujours occupé

à })rojeter de nouvelles œuvres. Le Sage est le vrai patron des

liommes de lettres.

« Le Diable boiteux. » — Cette fois encore, l'intluence

vint de celte Espaiine, à laquelle nos auteurs avaient déjà fait

tant d'emprunts. Le début du xvni" siècle est marqué pai' un

renouveau d'hispanisme, qui, sans être très profond, se trans-

mettra pourtant jusqu'à Florian et Beaumarchais. Le Sage

traduit des comédies esiiagnoles : il lit aussi les romanciers et

les nouvellistes. En 1704, il donne une adaptation du Don

Quicholle d'Avellaneda. En 1707, il a la main plus heureuse :

d'ailleurs, il ne se contente plus de traduire, il y met du sien :

c'est le Diable boiteux.

Dans un petit livre paru en 1611 et intitulé El Diablo cojuelo,

Luis Yelez de Guevara s'était avisé d'une jolie invention. Il

avait représenté un démon, Asmodée, qui transportait sur la

tour de San Salvador à Madrid un jeune étudiant castillan, et

(jui, sautant de là par vives enjambées sur les toits de la capi-

tale, et les entr'ouvrant « comme on enlève la croûte d'un pâté »

faisait contempler à son compagnon les vices, les ridicules, les

manies, les pensées intimes, les occupations secrètes qui com-

posent la vie privée des gens que nous coudoyons chaque jour,

sans les connaître, dans la rue. L'idée était heureuse; il ne

s'agissait que de la bien remplir : ce deuxième mérite fut celui

de Le Sage. Dans le cadre madrilène que lui fournissait Guevara,

il a mis un tableau bien parisien. Quelques traits de couleur

espagnole, fort clairsemés, n'ôtent à peu près rien au caractère

français de l'œuvre. Ces coquettes fardées, ces bourgeois avares,

ces auteurs vaniteux, ces banquiers qui filent en Hollande, cet

histrion homme abonnes fortunes, ce vieux garçon qui a épousé

sa blanchisseuse, tous ces types qui défilent devant les yeux

étonnés de don Cléophas comme les verres d'une lanterne

magique; ne sont autre chose que les Français et les Françaises

de 1707. Trente ans après La Bruyère, Le Sage peignait donc à
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son tour « les caraclôros et les mœurs do son t(Mii|ts »
; il les

peignait moins généraux, moins abstraits, plus vivants peul-ôtre.

On sent à côté du moraliste l'auteur comique, toujours

préoccupé de l'etlet à produire et de la scène à faire. On sent

aussi, ce qui vaut mieux, le romancier, qui ne se livre pas

encore, mais qui déjà prélude et s'exerce. Quelques nouvelles

habilement intercalées nous reposent du sautillement fatigant de

l'intrigue. L'intrigue iuème a bien aussi quelque chose de roma-

nesque : ce diable qui, une fois échappé de la fiole magiqu«' où

il est enfermé, fait accomplir à son libérateur un si curieux

voyage, et qui, après l'avoir promené, instruit et finalement

marié, retourne docilement se faire mettre en bouteille à l'appel

d'un vieux savant, est un [tersonnage de conte fantastique.

Quant à l'entreprenant écolier qu'une escapade amoureuse con-

duit sur les toits de la ville, et qui à la dernière page épouse

la belle Séraphine, il est déjà presque un héros de roman, tout

semblable à nous. A (jui n'arrive-t-il pas de se promener long-

temps sur les toits avant de rencontrer le bonheur? Gil Blas

nous le redira après don Gléophas.

Le public fit un grand succès à cette amusante rapsodie, oîi

abondaient les traits de mœurs, les jolies anecdotes, les allusions

piquantes, mais oij manquait le lien d'une action vraiment ori-

ginale. Seul le vieux Boileau protestait, et gourmandait, dit-on,

son jeune laquais coupable d'avoir lu un pareil livre. Le Sage,

en elTet, n'avait pas encore donné sa mesure : il devait faire

mieux. Mais cette fois il n'imita directement personne : il osa

être lui-même et composa Gil Blas de SantiUane.

« Gil Blas » : le romanesque. — C'est une œuvre de

longue haleine et très variée d'aspects. On sent que la con-

valescence du genre est terminée et que l'ambition lui est

revenue avec les forces. Roman historique, politique, satirique,

moral; roman de mœurs mondaines, bourgeoises et même villa-

geoises, il y a de tout cela dans cet universel Gil Blas sous le

couvert d'une épopée picaresque. Mais l'originalité de Le Sag-e

consiste à avoir su accommoder ces éléments divers aux deux

principes constitutifs de tout véritable roman, à liiuaginatiou

des faits et à l'observation des caractères. On trouve dans Gil

Blas beaucoup d'aventures et beaucoup de mœurs : et c'est

HiSTOlnE DE LA LANGUE. VI. "29
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liien là, si je no me troin|K>, de la pure substance de roman.

M. F. Hruiieticre, dans les fortes études qu'il a consacrées

aux « genres » principaux de notre littérature, est revenu à

plusieurs reprises sur c<> qu'on pourrait a}»peler la « loi de pas-

sivilé », et qu'il considère comme la loi génératrice du roman :

laudis qu'au théâtre « l'action est conduite* jiar des volontés,

sinon toujours libres, toujours au moins conscientes d'elles-

mêmes », dans un roman ce sont les événements qui généra-

lement mènent les hommes : les personnages, à vrai dire,

n'agissent ]ias, ils « sont agis », et le principal intérêt d'une

pareille œuvre consiste |)récisément à mesurer la prise que

la fortune a sur leur caractère et leur volonté. Si cette défi-

nition est juste, est-il possible de trouver dans toute la lit-

térature un plus parfait héros de roman que le seigneur Gil

Blas de Santillane? En elTet quelle destinée a été la sienne!

Dej»uis le jour où il est parti d'Oviedo, possédant pour tout

bien la vieille mule de son oncle le curé, (juarante ducats dans

sa bourse, et trois ou quatre bons conseils dans sa mémoire,

jusqu'à celui où déjà vieux, assagi par l'expérience, un peu las,

il rédige son « histoire » pour TanuistMiient de ses enfants, sa

vie n'a été qu'une perpétuelle aventure. A peine sorti de la

maison paternelle, il est dépouillé par un mendiant, berné par

un parasite, capturé au coin d'un bois par des voleurs qui le

retiennent plusieurs semaines au fond d'un souterrain, puis le

dressent au brigandage. Il s'évade, mais c'est pour retomber

dans les cachots d'Astorga, où il expie une faute qu'il n'a pas

commise, et pour se laisser encore dévaliser par une bande

d'escrocs, à qui il accorde généreusement sa confiance. Voilà

une singulière manière de se rendre à Salamanque [lour y

devenir précepteur! Mais Gil Blas, sur les conseils d'un ami de

rencontre, fausse compagnie à l'Université et se résout à

embrasser une carrière plus brillante : celle de laquais. Il sert

une (piinzaine de maîtres, de conditions et de caractères fort

divers. Le hasard le chasse de toutes ces maisons, comme il

l'y avait fait entrer : il y est tour à tour cuisinier, garde-malade,

médecin, confident, intendant, secrétaire, chargé tour à tour

de soigner le singe d'un marcpiis ou d'apprécier les homélies

• l'un archevêque; entre temps il redevient ^^ca?'o, reprend sa vie
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errante sur les lïrîinds cliciuiiis, dans la proinisciiili' de Ions les

g-ons qui passent, des honnêtes gens comme des fripons. Puis

le voilà d'un hond parvenu à l'une des plus frurtueuses charg-es

du royaume, favori du premier ministre, dislriliuteur des faveurs

royales, maquignon des eonsciences, quasi maître de toutes les

Espagnes; mais il est précipité encoïc une Fois d;iiis l'infortune,

disgracié, ruiné, emprisonné. Un château en Esj»agne vient le

consoler à propos, et aussi un hon mariage avec la fille d'un de

ses fermiers. Le roman pourrait finir là : mais Le Sage n'aban-

donne pas encore son héros; il nous le montre veuf, ennuvé,

piqué une seconde fois du désir de jouer un rôle, et retournant

encore à la cour en qualité de secrétaire du comte-duc d'Oli-

varès : enfin, après dix-sept ans passés dans cette dernière

charge, Gil Blas se retire définitivement et termine dans le calme

bourgeois de la famille sa vie d'aventures. Voilà, sans parler

des maladies qui le mettent à deux reprises aux portes du tom-

beau, quelques-uns des incidents de cette longue carrière. Est-

il beaucoup de destinées plus fertiles en surprises que celle-là?

Or ce perpétuel recommencement des choses, ce flux et ce

reflux sans cesse renaissant, ces hasards imprévus et toujours

possibles, tout cela est le roman de la vie humaine, dont Gil

Blas nous offre en sa personne un admirable exemplaire.

Et combien d'autres destinées viennent traverser celle du

héros principal! A l'histoire de Gil Blas se mêlent celle de Sci-

pion, son fidèle valet et secrétaire; celle de Fabrice Nunez, le

poète décadent qui passe tour à tour de la table somptueuse des

grands à une humble couchette d'hôpital ; celle du sentimental

don Alphonse; celle de Raphaël et d'Ambroise, sinistre paire de

coquins; celle du bon docteur Sangrado; celle de tous les

maîtres qu'a servis Gil Blas; celle même des ministres tout-

puissants de la monarchie espagnole. Tous ces personnages,

grands ou petits, bons ou méchants, mènent tous rexistence la

plus déconcertante. Avec la matière de Gil Blas (comme avec

celle {VAstrée) il y a de quoi défrayer vingt romans.

Le réalisme. — Par bonheur il s'y trouve encore autre

chose, qui est d'un prix plus relevé : l'exacte observation des

mœurs. 11 y a dans Gil Blas une immense galerie de person-

nages qui vivent, parlent, agissent devant nous, admirables de
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vérité et de relief : premiers ministres (jui mènent de front les

affaires de TÉtat et les intrigues privées, intendants avides,

grandes dames frivoles et coquettes, duègnes énamourées,

magistrats importants et dédaigneux, médecins âpres et querel-

leurs, poètes crottés et superbes, hommes de lettres envieux,

archevêques vaniteux, chanoines gourmands et podagres, comé-

diens effrontés, marchands, laquais, aubergistes, muletieis,

alguazils, geôliers, voleurs de grands chemins, etc. Presque

toutes les conditions de la société humaine sont représentées

dans le roman, chacun y conservant sa jthysionomie propre.

Cette vivante cohue de types fidèlement copiés s'agite et grouille

à nos yeux; tantôt ils se profilent les uns derrière les autres, pai-

un procédé de composition un peu moïiotone : tantôt ils sont

groupés de manière à former un tableau de mœurs. Car Le Sage

ne peint pas seulement le portrait, il sait aussi composer des

toiles d'ensemble.

Par ce fonds d'observation si riche et si varié, l'œuvre de

Le Sage nous apparaît comme une véritable comédie humaine,

qui n'est point très différente de celle d'un Balzac : scènes de la

vie bourgeoise et de la vie littéraire, de la vie de cour et de la vie

de campagne, sans compter celles de la vie de théâtre et de la

vie de voyages, se succèdent et s'entre-croisent à nos yeux : il

ji'v aurait qu'à les isoler et à les développer pour en faire

autant de petits romans sortis de la souche du roman principal.

L'auteur de Gil Blaa peut donc être considéré comme l'authen-

tique ancêtre du réalisme. On le voit bien d'ailleurs à la manière

dont il représente ses personnages : les caractères y sont d'une

médiocrité presque générale. Il s'y trouve à la fois piiu de très

honnêtes gens (sauf Alphonse et Fernand de Leyva), et peu de

francs coquins (sauf Ambroise et Raphaël). La grande majorité

se compos» de maniaques à idées fixes : le docteur Sangrado

ne songe qu'à leau claire, l'archevêque de Grenade n'a en tête

que ses homélies, le duc de Lerme est hanté par le désir de l'in-

trigue, le marquis Galiano n'aime que son singe. Ils ne sont pas

méchants au fond; ils sont plutôt bornés de cœur et d'esprit :

sui'lout ils sont sots, avec délices, et font un }>eu songer par

avance à tels personnages de Flaubert, à ces deux ineffables

ganaches qui s'appellent IJouvard et Pécuchet.
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Pourtant le i-éalisinc de Le Sage est d'une essence plus douce

que celui des romanciers du xjx" siècle. On sent que l'auteur de

GU lilds appartient par ses oriirines à l'à^e classique : il est

resté par Nicn dos (•ot(''s un disciple de l'école de lOliO, qui

avait fondé la première sur la raison et sur la nature ce

réalisme, qu'on a étrangement rétréci depuis. Bien qu'il sache,

à l'occasion, justement noter les détails extérieurs oîi l'on

retrouve l'empreinte des caractères, il le fait d'une main légère,

sans y insister plus que de raison; dans chacun des portraits

qu'il trace, il va droit au principal, qui est de nous découvrir

à travers un individu une face du ridicule universel. Malgré les

allusions aux hommes et aux choses du temps dont son livre

est farci, il ne se perd jamais dans l'observation particulière,

ou plutôt il ne s'en sert que comme d'un moyen pour atteindre

le général : il cherche à faire une enquête sur l'homme, et non

pas une collection d'histoire naturelle. Et par cela même qu'il

enfonce moins avant dans l'analyse des individus, son réalisme

n'a pas ce goût d'amertume qui distingue celui d'un Balzac ou

d'un Flaubert : à peine peut-on surprendre sur la lèvre railleuse

de Le Sage certain pli dédaigneux. Chez lui la bonne humeur,

indice de santé morale, est la plus forte et lui suggère malgré

tout une vision optimiste des choses.

Voyez Gil Blas : peut-on imaginer un personnage de roman

plus naturel, plus éloigné de toute exagération, plus semblable

à l'homme même? Ce que nous connaissons de sa personne

se réduit à peu près à rien : nous supposons qu'il est joli garçon

et bien fait, puisqu'il plaît généralement; mais voilà tout. En

revanche nous sommes admirablement renseignés sur son carac-

tère. Gil Blas a des qualités, mais il n'a pas de vertus; il a des

défauts, mais il n'a pas de vices. Il boit avec des laquais, mais

il n'est pas ivrogne ; il expédie les malades qu'il soigne, mais il

n'est pas cruel; il fait sa main et pille sans vergogne, mais il

n'est pas avare; il s'amourache dune comédienne, mais il n'est

pas débauché. De même, il sauve la vie à une belle prisonnière,

mais il n'est pas chevaleresque ; il sert honnêtement plusieurs

maîtres, mais il n'est pas dévoué; il rend des services, mais il

n'est pas généreux; il a parfois des remords, mais il n'a pas

de sérieuse repentance. Qu'est-il donc ? Il est bien intentionné,
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et faible. Il a une intelliiience vive, mais courte, et qui ne voit

guère au-Jelà de Tintérèt présent. Il s'aime trop lui-môme : il

est présomptueux, vaniteux, un peu fat : mais il est « bon

ij'arçon » et il a des amis. En dépit des incobérences et des ava-

tars de sa vie, il a un fond bourgeois, solide, paisible, un peu

pot au feu : on le voit bien à la lin du livre. En somme, par ce

(ju'il y a de bon et de mauvais en lui, il correspond assez exac-

tement à la moyenne de l'iiumanité. Si un alchimiste, comme
celui du Diable boiteux, mettait dans un creuset les vertus et les

vices des humains, leurs défauts, leurs qualités, leurs ridicules,

leurs travers, leurs désirs d'être heureux, leurs joies de vivre,

tout cela combiné, fondu et amalgamé donnerait un résidu neutre

qui serait assez pareil à la nature de Gil Blas. Or n'est-ce point

là le triomphe du vrai réalisme? Ce livre pourrait être intitulé :

Ilisloirc (Cvn homme comme tout le monde, qui a eu de la chance.

La moralité. — Il est facile de prévoir que la morale d'une

pareille œuvre ne sera pas très relevée. Ce n'est guère, a-t-on

dit, que la morale du succès. Gil Blas est assez mal récompensé

de ses bonnes actions : au contraire ses fourberies lui profitent.

L'histoire de ses aventures n'est qu'un vaste recueil des diflé-

rents moyens de parvenir, des mauvais plus que des bons.

Panurge est un chenapan, mais vraiment épique, symbolique

même (d, irréel. Figaro est un intrigant, mais il a du moins une'

idée : détruire la Bastille, et un sentiment : .son amour pour

Suzanne. Gil Blas n'est ni poète, ni révolutionnaire, ni amou-

reux : c'est un ambitieux médiocre et sans scrupule. Toute la

morale de son histoire ressemble assez à l'àme du licencié Gar-

das, qui était enfouie sous la pierre, et qui se trouva être un

sac d'écus. Il y a du vrai dans cette critique : mais n'est-elle

point excessive? A ne considérer dans Gil Blas que la morale

des résultats, elle n'est point aussi scandaleuse qu'on a dit : la

plupart des personnages y sont punis par oii ils ont péché, ([ui

par gourmandise, qui par vanité, qui par avarice; Gil Blas lui-

même traverse certaines épreuves (prison, maladie) qui ressem-

blent bi(Mi aune expiation. Son bonheur final n'est |)oint le fruit

du vol ni de l'intrigue, mais la simple récompense d'une fidèle

amitié. Sans doute il a eu de la chance, et pour un ancien ^j/c^^ro

il en a été quitte à bon marché. Mais, franchement, aurions-



LE SAGE, MAIUVAUX. PREVOST 45»

MOUS préféré qu" il lût |tt'ii(lii ;iii deriiicM" rhapitre? Cela ncùl-il jt.is

été plus « immoral » (\vw le <'hàl('aii (pii lui .inivo à souliaitV

Non, ce livre n'est pas mauvais : il faut seulement savoir le

lire. Le Sage, il est vrai, n'a pas prêché la vertu : mais il a déroulé

à nos yeux les levons de l'expérience; il nous a montré, sans

indignation superflue, les petits côtés de lliumaine nature; il

nous a fait rire de tout ce qui est ridicule en nous, sans nous

faire rougir de ce qui est bon, et il nous a donné le conseil très

peu héroïque, mais en somme utile et sage, de prendre la vie

comme elle est, et (feu tirer le UKÙns mauvais parti possible.

Ainsi fait Gil Blas, et, après quarante années dune vie agitée,

il se retrouve à la lin meilleur qu'il n'était au commencement :

on s'aperçoit alors que, s'il n'a pas eu l'audace de lutter contre

certains courants, il les a en somme habilement dirigés et

tournés du côté de l'honnêteté finale. Une pareille morale n"a

rien de noble assurément, mais rien non plus de pernicieux :

tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'être insuffisante.

Ce qui manque à « Gil Blas ». — Ces qualités ne doivent

pas nous fermer les veux à quelques défauts de Gil Blas, qui

choquaient déjà les contemporains et qui empêchent encore

aujourd'hui de mettre l'œuvre de Le Sage au tout premier rang.

D'abord il aurait beaucoup mieux valu que Gil Blas ne fût

pas une histoire espagnole. Ou la souvent reproché à Le Sage

avec malveillance : ou est allé jusqu'à l'accuser d'avoir traî-

treusement dépouillé (pielque auteur d'au delà des Pyrénées.

Voltaire l'a insinué : le fougueux P. Isla, le trop ingénieux

Llorente ont renchéri de leur mieux, et à force de crier très haut

Ail voleur! ont fini par émouvoir bien des gens, mais sans pouvoir

ni l'un ni l'autre dire qui a été volé, ni montrer les preuves du

larcin. Grâce aux etforts de la critique \ il est bien démontré

aujourd'hui que si Le Sage a grappillé de droite et de gauche,

chez les Espagnols comme chez les Français, il n"a certainement

tlépouillé personne, et que les seuls livres qu'il ait suivis d'un

l)eu près sont trois petits pamphlets fort obscurs, imprimés en

français, et sur lesquels deux sont des traductions de l'italien.

I. Sur la querelle de Gil Blas. sans remonter à François de Neurohàlcau. on

peut consulter le judicieux résumé de la question qu"a fait M. l?runetiére {Hi.^t.

et Litl.) et les piquantes indications qu'a récemmeni données M. Lintilliac.
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Le Sage, (]iiia Iravaillé à .son livre plus de ving^t-ciiiq ans, a fait

une œuvre originale d'esprit, de style et d'allure. Nul ne songe

plus aujourd'hui à lui contester ce mérite.

Il n'en est pas moins vrai qu'en se bornant pai- pure noncha-

lance à jeter le fruit de ses observations dans le vieux moule

picaresque dont on avait tant abusé déjà, il a manqué l'occa-

sion de donner au roman de nururs une forme viable. Si le

picarisme avait eu jadis en Espagne sa raison d'être, si même
en France, au moment de la grande fureur de l'héroïque et du

burlesque, les haillons de Lazarille avaient formé un assez

agréable pendant au panache du Matamore, il n'en était plus de

même en plein xvm'' siècle. Ces fourberies complaisamment

décrites, ces histoires de brigands et d'escrocs, cet étalage de

mauvaises mœurs, ce décousu de l'intrigue, où les chapitres se

courent après comme des scènes de comédie détachées, tout cela

n'ajoute rien, tant s'en faut, au mérite de Gil Blas. Il est vrai

que Le Sage a cherché à mettre autant d'ordre, de vérité, (h'

moralité et d'esprit qu'en pouvait comporter un pareil sujet :

mais il n'a pas su faire que ce cadre décidément suranné n'ait

un peu nui à la popularité de son œuvre, et que son Gil Blas,

qui est en un sens le premier des romans modernes, no soit

demeuré par la forme le dernier des vieux romans.

Il n'a pas vu non plus quel élément d'intérêt pouvait fournir

l'emploi judicieux de cette psychologie où avaient excellé

Racine et Molière. Dans Gil Blas les diverses conditions

humaines sont peintes à merveille : mais au fond de tous ces

personnages qui s'agitent à nos yeux de si plaisante façon, que

se passe-t-il?Nous ne le savons guère, ou plutôt Le Sage nous

indique d'un mot qu'on n'y trouve que des sentiments très

simples, comme la vanité, l'avarice, l'ambition, dont il se borne

à décrire les effets. La psychologie du héros principal est tout

aussi rudimentaire. Nous aimerions voir la lutte intérieure qui

se livre dans cette âme faible, exposée aux hasards et aux ten-

tations : nous voudrions assister à la formation de ce caractère

que les hommes et les choses ont pétri comme une pâte molle,

savoir quelles sont les secrètes pensées du héros, ses joies, ses

souffrances intimes. Or nous nous intéressons bien moins à

hii-même qu'à ses aventures : nous ne sommes pas pour lui
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laini socrt't, ([iir nous sommes j»oiir Des riricux ou |i(»ui' Saiut-

Preux : Gil lîlas nous amuse, comme ferait nu coméilien qui

saurait habilement jouer les personnages les plus divers : mais

il finit son rôle sans avoir relevé son masque ni montré sa fiprure.

Ce roman, oij la psychologie est courte, est aussi un roman

d'où la tendresse est absente. Sans doute on peut concevoir un

très beau roman sans ed'usions sentimentales, et il serait fort

injuste de reprocher à Le Sage de n'avoir point inoculé pai-

avance à son héros le « werthérisme » ou la maladie du siècle.

Mais étant donné qu'il l'a pris au sortir de l'adolescence pour

le conduire aux contins de la vieillesse, qu'il l'a promené à tra-

vers toutes les conditions, et au milieu des aventures les plus

diverses, il était presque impossible qu'il ne le mît pas au

détour de quehjue chemin en face de la femme et de l'amour.

Or combien est petite la place qu'occupe ce sentiment dans les

douze livres du roman ! Une intrigue vulgaire avec une comé-

dienne, une galanterie ridicule avec une vieille duègne, de

cyniques fiançailles avec la fille d'un riche horloger, un

mariage imprévu avec une villageoise que l'auteur tue à la page

suivante, un second mariage, pour finir, avec une certaine

Dorothée, parfaitement insignifiante, qui donne à son époux

« des enfants dont il croit pieusement être le père ». Voilà tout

ce qui peut ressembler de près ou de loin à de l'amour dans

GU Blas. La tendresse filiale et l'amitié n'y sont pas mieux

traitées que l'amour. Tout cela sans doute ne faisait point partie

du mince bagage avec lequel Gil Blas s'était embarqué dans la

vie, et qui tient dans ce principe : -Ve pas être dupe. Le cœur

de Gil Blas n'est jamais dupe d'aucun bon sentiment, ni son

esprit d'aucune noble pensée. Voilà pourquoi ce roman si plein

de vie, si riche en observations et en enseignements, si savou-

reux de style, ne procure qu'un plaisir incomplet, et pourquoi,

au sortir de cette lecture, on comprend un peu, sans l'approuver

jusqu'au bout, le mot si sévère de Joubert : « Ce livre semble

avoir été écrit par un joueur de dominos, en sortant de la

comédie. »

Les autres romans de Le Sage. — Les limites du talent

de Le Sage apparaissent plus clairement encore dans ses autres

romans.
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Le |»lus intéressant do tous, le plus orig'inal, et en même
temps un des moins eounus, est à coup sûr celui ([ui est inti-

tulé : Les aventures de M. Robert Chevalier^ dit de Beauchéne,

enpildine de Flibustiers dans la Nouvelle France (1732). Cet

ouvrag-e inachevé, mal composé, écrit en un style assez médiocre,

plaît du moins par la nouveauté du sujet. L'auteur y a transcrit

(en les arrangeant un jk'u, j'imagine) les véridiques mémoires

d'un vieux loup de mer, ancien capitaine de flibustiers, qui avait

l)ataillé pendant près de cinquante ans contre les Anglais, au

temps des guerres de Louis XIV. La scène se passe successive-

ment au Canada, en Acadie, chez les Hurons, chez les Iroquois,

aux Antilles, en Irlande. On y trouve des détails curieux sur les

mœurs de ces pays reculés, et surtout sur la vie aventureuse de

ces hardis forbans qui firent tant de mal aux Espagnols et aux

Anglais : ce ne sont qu'invraisemblables coups d'épée et héroï-

<|ues abordages : çà et là un souffle patriotique vient animer

cette œuvre incohérente, et pittoresque, où le Breton Le Sage

a mis quelque chose de son amour pour les voyages et pour

la mer. On dirait une première ébauche des romans de Mayne

\\gu\ ou de Cooper. Par mallieur Le Sage, resté paresseusement

fidèle à ses vieilles habitudes, a voulu accommoder ce libre récit

à la mode espagnole : il a tenu à faire de Beauchéne un mau-

vais fils, un mauvais frère, menteur, joueur, querelleur, brutal :

un \Y'à\ picaro. C'était manquer une belle occasion de fonder en

France le roman d'aventures.

UHistoire de Guzman d'Aifarache (1732), celle à'Estebanille

Gonzalès, surnommé le (jarçon de bonne humeur (1734), et le

Bachelier de Salamanque, ou Mémoires et Aventures de don

Chérubin de la Ronda (1736), passeraient aujourd'hui à nos

yeux pour des œuvres assez agréables, si nous n'avions plus

Gil Blas , d'où elles procèdent, et qu'elles sont loin de

valoir.

A j>art quelques jolies pages, Guzman n'est guère qu'un

recueil de fourberies assez triviales et médiocrement réjouis-

santes. /s^s/f^/vr/yj/Z/cost d'un coiuique moins bas : mais quel besoin

avait-on de ce nouvel aventurier espagnol? Le Bachelier est un

assez heureux décalque de Gil Blas, mais qui paraît bien pâle et

décoloré auprès du modèle: il va sans dire que Le Sage vieilli
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!<' préférai! à loiilrs ses aiilrcs œuvn'S, commo inoiisti^^iirui-

«le Grenade sa (Icrniérc homélie.

Les autres romans de Le Sage, \di. Journée des Ptwt/ues i\l-i\)

et la ]'alîse tronvce (1740), ne sont iiuère que des scènes déta-

chées, à la façon de celles du D'uibh' boiteux. Le Mélanije amu-

sant de saillies d'esprit et de traits historiques les plus frap-

pans (1743), comme le litre l'indique, n'est plus un roman :

c'est un simple amas de provisions inemployées, bonnes à la

fois pour la comédie et pour le roman : Le Sage, qui ne vciulait

rien perdre, y consiiinait le détail journalier de ses observations

et de ses lectures. Ce dernier trait achève de nous le faire bien

connaître. A pénétrer ainsi dans les dessous de son travail de

romancier, on comprend niieux tout ce que vaut GH lUas, et on

s'aperçoit mieux aussi de tout ce qui lui manque.

Marivaux et ses premiers romans. — Comme Le Sage,

Marivaux a mené de front comédies et romans : mais, cette fois,

quoi qu'on ait pu dire, le romancier est resté au-dessous de

l'auteur comique : les meilleurs romans de Marivaux ne valent

certainement pas cette charmante suite de comédies qui va de

la Première surprise de l'amour aux Fausses coîifidences et à

VEpreuve. Pourtant la V'ie de Marianne et le Paysan parvenu,

romans défectueux et inachevés, n'en sont pas moins des œuvres

pleines d'originalité et de saveur.

Marivaux, très dilîérent en cela de Le Sage, est franchement

un homme du x.\i\f siècle. Né vingt ans après l'auteur de Gil Blas,

en 1688, il n'a connu du règne du crand Roi que les dernières

années silencieuses et moroses. Aussi est-il tout aux goûts et

aux modes de l'âge nouveau. Ce Parisien, à l'esprit aimable et

gai, fin jusqu'à la subtilité, ne s'est juis terré comme Le Sage

dans son cabinet de travail pour y faire sa quotidienne besogne

d'homme de lettres : il a été homme du monde, très répandu

dans les salons et dans les cercles du temps; il a souhaité d'être

de l'Académie, et il en a été. Il a eu beaucoup d'amis, et d'en-

nemis, comme de juste : mais, chose précieuse, il a toujours eu

pour lui le sutlrage des femmes. C'est à l'école de l'aimable et

sage M""' de Lambert, et aussi à celle de la vive, mordante et

perverse M'"" de Tencin, que Marivaux, honnête mais faible, a

formé son esprit et son cœur. A vivre dans ces milieux trou-
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blanls, il est devenu lui-inènie un j»eu femme par la grâce, la déli-

catesse, la perspicacité, la coquetterie, le cliaiinant bavardage.

Son style même, caressant, insinuant, toujours soigné, parfois

même poudré et musqué, a un sexe : quand Marivaux écrit,

c'est presque toujours Marianne qui tient la plume.

Qualités et défauts se retrouvent dans ses romans : non j)as

à vrai dire dans les premiers, car il fut assez long- à trouver

sa voie. En 1712, il avait composé Pharsamon ou les Folies

romanesques (en 10 parties), qu'il ne laissa publier que vingt-

cinq ans plus tard, avec ce sous-titre ambitieux : le Don Qui-

chotte moderne. Ce premier essai était malheureux : Marivaux

y sacrifiait à la parodie, de nouveau à la mode. Il y tournait

en ridicule les affectations des précieuses et les romanesques

langueurs de M"" de Scudéry : c'était bien perdre son temps, après

Sorel, après Scarron, surtout après Molière et Boileau! L'année

suivante, il compose un autre roman qui ne vaut pas mieux,

et qu'il publie sans le signer : ce sont les Aventures de *** on les

Effets surprenans de la sympathie (1713-1714), en cinq volumes.

Est-ce encore une parodie trop bien déguisée des romans

« romanesques »? Ou bien est-ce une concession passagère à

ce genre toujours aimé du publie? On se l'est demandé. En
tout cas ces surprenants effets de la sympathie amoureuse

consistent dans un invraisemblable entassement d'aventures et

de sanglantes catastrophes qui passent l'imagination. Avec

cela, point de psychologie : on dirait une gageure de Marivaux

de n'y être point Marivaux. Un troisième roman, paru dans le

même temps (1714) et laissé inachevé, la Voiture embotirhée, est

encore une parodie assez médiocre du genre romanesque et

sentimental. Le cadre seul est ingénieux : des voyageurs, réunis

dans une salle d'auberge oii ils sont forcés de passer la nuit,

se distraient en racontant une histoire : il y six conteurs et

une seule histoire : chacun la reprend à son tour au point où

l'a laissée le dernier narrateur.

C'étaient là de mauvais débuts : il fallut la comédie, celle des

Italiens, pour remettre dans la bonne voie l'auteur égaré de

Pharsamon. Arlequin poli par l'amour ouvre en 1720 la série

exquise qui se continue par les Surprises et le Jeu de l'amour et

du hasard : Lelio et Sylvia révèlent à Marivaux les limites et
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les ressources de son |>r<)|)i(' talent. Désormais il ne se haussera

plus vers riirroïque, il ne s'abaissera pas non plus auburlescpie
;

il emploiera les précieuses qualités de patience, de sagacité et

de linesse que la nature lui a données, à analyser les plus subtils

ressorts de l'àinc luiniairu?, à peindre les obscurs commence-

ments de l'amour, à isoler et à décrire tous ces infiniment petits

du sentiment ([ui sont en réalité, dans l'élaboration de la vie

morale, les inlinimeiit [)uissanls, à savoir les microbes de la

coquetterie, de l'amour-propre, et de la vanité. C'est à cela

t[u'il excellera, et désormais, malgré les insuccès et les cabales,

il saura s'y tenir. Deux champs d'analyse s'offriront à lui, la

comédie et le roman : la première a pris le meilleur de son

talent, et l'a pour ainsi dire contraint à donner tous ses fruits :

uîais le second, d'allure plus libre et de forme plus souple, en

a aussi recueilli une bonne part. Marianne est bien de la mémo
famille qu'Araminte et Sylvia.

La « Vie de Marianne ». — La comtesse de ***, qui n'est

plus jeune, raconte aune de ses amies le roman de sa quinzième

année : roman d'amour encadré dans un roman d'aventures.

Marianne est une enfant trouvée : quand elle avait deux ans,

le carrosse qui la menait à Bordeaux avec ses parents a été

attaqué par des voleurs, tous les voyageurs tués, sauf elle,

oubliée, laissée pour morte. Elle a été recueillie et élevée par

la sœur d'un brave homme de curé. Puis, un jour, comme elle

avait quinze ans, elle s'est trouvée absolument seule dans la

vie, ses protecteurs étant morts, seule à Paris, perdue dans la

ville immense. Ce qu'elle devient alors, à quels dang-ers elle

échappe, quels appuis elle trouve, quelle vaillance elle déploie :

tel est le vrai sujet du roman. Tour à tour demoiselle de magasin

chez une lingère, puis pensionnaire dans un couvent, exposée

aux entreprises d'un vieux monsieur hypocrite, patronnée par

une grande dame charitable, elle rencontre son jiriuce char-

mant, et à travers mille obstacles, malgré l'opinion du monde,

l'attirance du couvent, l'infidélité du fiancé, elle finit par con-

quérir son bonheur. Nous le supposons du moins, car le roman

est inachevé : mais nous savons, par le titre même, (|ue Marianne

est sortie de tous ces mauvais pas, qu'elle est devenue comtesse

de ***, et qu'elle a retrouvé des preuves authentiques de sa

1
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nol>l(.' origine. Tout ilcvail «loue se terminer jtar un mariage et

par une reconnaissance. Voilà bien dn jnir roman.

Mais l'inlérèl véritahle est aillenrs. Une femme est riiéroïnc

«le rv livre, et c'est elle-même qui nous raconte l'histoire de son

coMu-. L'amour faisait avec Marivaux sa rentrée dans le roman,

d'oii il avait à [»eu |uvs disjuiru avec Le Sage. 11 rentrait modes-

tement, sans cet accompagnement d'invraisemblable héroïsme

(|ui avait fait verser dans le ridicule les rapsodies de M"" de

Scudéry, sans ce cortège d'événements historiques qui nous gâte

un peu aujourd'hui l'œuvre charmante de M'"" de La Fayette. Il

n'était pas non plus Tamour-passion (|ui va causer les malheurs

de Des Grieux et de Saint-Preux; il était sinqdement la joie de

vivre, d'être belle, de plaire, et d'aimer : et c'est au cœur d'une

jeune fille de quinze ans que Marivaux l'a placé. De plus,

comme c'est elle-même qui nous fait, après quelque vingt ou

trente ans écoulés, les honneurs de sa personne d'autrefois, ce

roman acquiert aussi la saveur d'une confession intime. Dès

lors la qualité essentielle d'une pareille œuvre consistera dans

la finesse d'analyse des sentiments et des idées, c'est-à-dire

<lans la psychologie. Tel est bien en elTet le mérite éminent

de cette agréable Vie de Marianne.

Jamais héroïne de roman ne s'est étudiée elle-même, analysée,

disséquée, aussi complaisamment que Marianne. Avec elle nous

faisons mille tours dans le labyrinthe de ses pensées et de ses

sentiments, nous pénétrons dans les allées les plus obscures de

son « jardin secret ». Le moindre fait de sa vie morale devient

sous sa plume le sujet d'interminables réflexions, oii elle nous

f'ulraîne à sa suite. Elle se regarde perpétuellement agir, penser

et sentir : ce qui fait qu'elle sent, ])ense et agit assez peu. Qu'y

a-t-il au fond de cette petite tête si ferme et de ce petit cœur

si assuré? De la coquetterie : un immense désir de plaire aux

autres et à soi-même, dans les moindres choses comme dans les

plus grandes. A sa toilette Marianne est naturellement coquette :

il lui prend c des [)al[)itations » quand elle essaie une robe neuve

ou qu'elle ajuste un ruban. Elle l'est à l'église, où elle surveille

du coin de l'œil refîet que produisent ses charmes et ses atti-

tudes sur les femmes, ses rivales, et sur les hommes, ses

adorateurs. Elle l'est avec le beau Valville qu'elle aime, et à

1
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nui olle inonlrc Ir plus j(»li |M'lil |»irt| du iikmkI»'. Elle ICsl même
JIV(M' 1(* vi(Mi\ (lliiii.il (|u"('ll(' (l(''l('sl(', mais m (|iii dit' sait iiili'"-

riouroment |^ré de lavoir (li.stin^'^iu''c. Souvent aussi clic [)lac('

mieux sa coquetterie, elle la met à être franche, ^'^énéreuse,

reconnaissante, à se dévouer, à s'immoler même. Sans doute

elli' jtrse trop ses bons sentiments, elle en calcule trop juste-

ment les eiîets, elle s'en félicite tio]» : mais qui saura jamais de

quels alliages sont faites les vertus humaines? En somme

Marianne est une honnête fille, qui fait mentir la maxime de La

Rochefoucauld : « Les femmes ne connaissent pas toute leur

coquetterie. » Marianne la connaît : et c'est là son excuse.

Ajoutez qu'elle est jolie, qu'elle a des yeux superbes, une mine

fulée, d(^ l'esjirit à revendre (toutes choses qu'elle sait fort bien),

et vous conviendrez qu'il n'avait pas encore paru en France

d'héroïne de roman aussi charmante.

Marianne éclipse un peu les autres personnages. Pourtant

quels jolis portraits elle nous trace de ses deux protectrices, de

la paisible M""" de Miran, « si bonne qu'elle en paraissait moins

belle », et de la vive M"*" Dorsin, dont « l'esprit instruisait le

cœur, réchauffait de ses lumières, et lui comnmniquait tous

les degrés de bonté imaginables ! » De la même touche déli-

cate elle nous peint une fausse ingénue et je ne sais com-

bien d'abbesses douceâtres et de religieuses mélancoliques.

Ce roman est une mine presque inépuisable de psychologie

féminine.

Les hommes, naturellement, sont un peu sacrifiés. Deux

seulement y jouent un rôle de quelque importance. Valville,

le fiancé, n'est qu'un bellâtre inoffensifet frivole, dont Marianne

dit pour l'excuser, non sans dédain : « Il est homme. Fran-

çais, et contemporain des amants de notre temps. » M. de

Climal est un caractère plus étudié. Il a « de cinquante à

soixante ans », il est bien fait, d'un visage sérieux et doux: il

est riche, il est pieux, et jouit d'une grande considération dans

le monde des couvents : c'est d'ailleurs un hypocrite. Mais il

n'est pas un héroïque et sinistre malfaiteur comme Tartufîe :

il n'est qu'un pauvre homme, torturé par le démon de la chair,

et qui par lâcheté et par prudence abrite son vice sous le cou-

vert de la religion : il se repent à son lit de mort et finit par

I



46i LE ROMAN

inspirer in(»iiis de h.iinc i[ue de pitié. M. de Glimal existe : nous

l'avons sûrement lenconlré plus d'une fois.

Marivaux n'a pas seulement observé des personnag'es isolés,

il a su aussi les situer dans leur milieu, et composer ainsi de

jolis tableaux de mœurs. J'imagine que les soupers de M""* de

Tencin ou ceux de M. de la Popelinière n'étaient pas très diffé-

rents de celui auquel assiste Marianne chez son amie M""" Dorsin.

Il y a aussi dans le roman tout un coin de mœurs cléricales que

l'auteur a décrites avec beaucoup de soin : sans être libertin,

il n'aimait pas les dévots et il ne devait pas se consoler d'avoir

laissé sa fille unique entrer au couvent, par nécessité de for-

tune : aussi ne se fait-il pas faute de railler l'esprit de curiosité

et d'intrigue qui règne souvent dans ces demeures, la gour-

mandise et l'embonpoint des abbesses, et de dénoncer, avant

Diderot, le scandale des vocations imposées : Marivaux est,

avec M'"*' de Tencin, le fondateur du roman de mœurs reli-

gicnises en France. Le tableau qu'il a tracé des mœurs popu-

laires n'est pas moins original. C'est à Paris qu'il a placé le

sujet de ses deux grands romans. Bien qu'il fréquentât les mar-

quises et les mît à la scène, Marivaux était pauvre, il allait

souvent à pied dans les rues et dans les carrefours, se mêlant

à la foule et l'observant : il a quelque part essayé de faire la

psychologie générale du badaud de Paris, curieux, romanesque,

avide de sensations nouvelles, compatissant et cruel à la

fois. Ailleurs il a tracé quelques jolies silhouettes, celle de

M™" Dutour, marchande de linge, bonne femme, obligeante,

expansive, mais bavarde et vulgaire; et celle d'un cocher, d'un

/lacre, comme on disait alors, très amusant avec ses airs gogue-

nards et gouailleurs : la scène oii il se dispute avec la lingère,

p<^ur une question de douze sous, et où les deux adversaires,

après avoir épuisé les ressources de leur rhétorique et de leur

vocabulaire, en viennent à se menacer de l'aune et du fouet,

est restée justement célèbre. Mais elle fut alors blâmée comme
« grossière et ignoble ». Marivaux est un des premiers qui aient

fait place aux petites gens dans le roman français.

C'étaient là des innovations heureuses : et pourtant ces

rares qualités n'ont pas suffi à faire de la Me de Marianne un

chef-d'œuvre, ou plutôt c'est leur abus môme qui a nui à la
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])crfecti(»n de rtMisrmMr. Le (on ilc la causerie fiiinilirrc, de la

confidence intime, (|ui donnait un tour si piijuant au livre,

dégénère souvent sous la [)lume de Maiivaux en un fastidieux

bavardage. A force de vouloir nous conduire dans les innom-

brables détours de son cœur, de moraliser long-uemcnt à propos

de tout et de coudre ses réQexions les unes aux au Ires, Mariaiuie

finit par s'y perdre elle-môme et par impati(.'nter le lecteur.

Voltaire, qui n'aimait pas Marivaux, lui a re|)roclié d'être sans

cesse occupé à peser des œufs de mouche dans des balances de

toile d'araignée; et Crébillon fils nous représente quelque part

l'auteur de Marianne sous la forme d'une taupe parlante, qui

n'y voit pas plus loin que le bout de son nez, et qui disserte,

moralise sans trêve. Il y a par malheur un peu de vrai dans ces

critiques. De plus, la forme même du livre est rebutante. Après

avoir mis dix années (de 1731 à 1741) à publier les onze parties

de son roman, l'auteur laissa l'œuvre en plan. Dès la neuvième

partie il avait abandonné l'histoire de son héroïne pour nous

conter celle d'une religieuse : l'une et l'autre sont restées inter-

rompues. Quelques bonnes âmes, M'"^ Riccoboni entre autres,

imaginèrent une fin pour contenter la curiosité de quelques

lecteurs restés fidèles. Au fond, il faut bien le dire, Marivaux

n'a pas voulu composer un vrai roman : il a borné son ambi-

tion à refaire une sorte de g-azette romanesque, plus soignée,

mieux suiA'ie, que son Spectateur français. La Vie de Marianne

n'était guère dans sa pensée qu'un feuilleton moral. C'est dom-

mage : car, en dépit de l'auteur, elle est mieux que cela : elle

nous apparaît aujourd'hui comme un charmant et aimable

roman qui se cherche, et qui n'a pas réussi tout à fait à se

trouver.

u Le Paysan parvenu » . — Cette fois encore le choix du

sujet était une vraie trouvaille. Peindre l'arrivée à Paris d'un

beau gars de Champagne, rol)uste, entreprenant, âpre au gain,

bien armé pour la conquête de la richesse, décidé à parvenir par

tous les moyens, et finissant en eflét par faire son chemin et

devenir fermier général : voilà qui est plus intéressant que

l'éternelle odyssée picaresque dun Guzman ou même d'un Gil

Blas! Par malheur, cette fois aussi, ce beau sujet est resté à

l'état de chef-d'œuvre manqué. Marivaux commença son roman

Histoire de la langue. VI. oO

i
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.iv.iiil ilavoir liiii Marianne «luiil il se dég-oiitait déjà; il le

|Milili;i. ('(mmic raiilrc, eu lambeaux détachés (1735-1736);

arrivé à la cinquième partie, ne sachant plus que faire de ses

héros, il s'arrêta, et abandonna tout : le Paysan parvenu n'est

(pi un lioncon de roman.

.lamais pourtant iMarivaux n'avait été mieux en possession de

son talent. Tous les personnages sont dessinés de main de

maître : ils se détachent encore avec plus de relief que ceux de

Marianne. Quand on a lu une fois le Paysan 2)arvemi, on n'ou-

Idie phis les silhouettes des deux bii^otes M"" Ilabert, (h; leur

cuisinière Catherine et de leur directeur de conscience, le

papelard M. Doucin. Et M'"" d'Alain, pro|»riétaii'e bavarde et

curieuse, et sa fille Agathe, dressée à la chasse au mari! Et

M""" Kemy, loueuse de garnis interlopes! Et ces deux dames

du grand monde, M™*"' de Ferval et de FécourI, qui ressemblent

si fort à celles du demi-monde! Et M. lîono, financier! Et tant

d'autres! Tout cela est du meilleur Marivaux.

En revanche, nous voyons apparaître dans le Paysan parvenu

un symptôme fâcheux qu'avec de bons yeux on pouvait <listin-

guer déjà dans certaines pages de Marianne. Chez presque tous

les personnages du roman on découvre un fond inquiétant, une

vilenie cachée. 11 ne s'agit plus de la joyeuse et inolTensive

effronterie des héros picaresques, mais d'une corruption secrète,

]»our laquelle l'auteur semble professer une complaisance ina-

vouée. Ainsi Jacob, le héros de l'histoire, est mi beau garçon

de dix-neuf ans dont la seule occupation consiste à tirer parti

de sa figure : il arrive à tout parce qu'il plaît aux femmes : il

sé(hiit une si>ut»r('lt(^ de ixmne maison, |)uis une dévote de

cinquante ans dont il se laisse épouser, |)uis deux dames (hi

monde, qui le poussent dans la finance. Venu à Paris sans un

sou vailla.nt, il reçoit de ses protectrices bons soupers, bons

gîtes et des écus plein ses poches. Avec cela ce Bel-Ami de 1735

a (je ICspril, il a même de l'honnêteté à sa façon; il est brave,

et sauve un incorniu attaqué i)ar trois spadassins; il est géné-

reux, et renonce à une bonne place en faveur d'un can<lidat

pauvre. Alors nous n'y comprenons plus rien, et nous nous

demandons ce que Marivaux lui-même en a pensé.

Il nous l'a dit en une page (jui voudrait être une justification
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et qui est un aveu. Api'ès ;i\(»ir l'.iil iiiirvivc ( ritiinie (l<'s i-oiiiaiis

(le Créhillon fils, (jiii s'adressent aux sens |»lus (juà rcsjtril, et

qui sont i"eni[)lis ilindécenees « sales et rebutantes », il ajoute :

« Un lecteur veut être ménaeé : v<^)ns, auleur, voulez-vous

mettre sa <'orrii|ili()ii (j.iiis \(is iulérrls? allcz-v (louccincnl. ijii

moins, apprivoisez-la; mais ne l;i poussez pas à Ijoiit '... »

Voilà (|ui est clair : Marivaux, qui pour le talent et pour la

décence est infiniment supéi-ieur à l'auteur <lu Soplia, a pour-

tant avec lui cette fâcheuse ressemblance, (juil ;i voulu « mettre

dans ses intérêts la coiiMiption du lecteur ». Seulement il s'est

arrêté à temps -. Son iioùt délicat l'a préservé de toute chute

honteuse. Il n'en a j)as moins montré par son exemple la

fâcheuse parenté (ju'il y a entre l'extrême raffinement de l'es-

prit et la ((irruplion du cœur. Son paysan, après avoir exalté

les charmes de ses maîtresses et la rapidité de ses bonnes for-

tunes, fait cette réflexion : « Voyez (juelle école de mollesse, de

volupté, de corruption et jiar conséquent de sentiment! Car

fume se rafllne à mesure qu'elle se (jdte. » Ajoutons qu'à mesure

quelle se raffine, elle se gâte aussi; on ne s'en aperçoit pas

d'abord : dans Marianne la tache est à peu près invisible, dans

le Pai/san parvenu elle est déjà apparente : le ver est dans le

fruit. C'est là une conséquence impi'évue, et pourtant réelle,

du nuirivaudage.

L'abbé Prévost. — L'homme. — (^diez Le Sage et Mari-

vaux le roman nest guère encore que lenvers de la comédie :

l'un et l'autre d'ailleui's avaient trop d'esprit, ils étaient trop

peu naïfs pour être vraiment romanesques. Avec l'révost le

roman se déchaîne librement : ou le tr(»u\(' partout, dans l'au-

teur comme dans l'œuvre.

Antoine Prévost d'Exilés a mené une vie aventureuse et

agitée : mais encore faut-il libérer sa mémoire des légendes inla-

mantes ou absurdes qu'ont accumulées à son sujet la malignité

des nouvellistes et la crédulité du public. Non, Prévost n'a pas

été un défro([ué, ni un a[)ostat, ni un déserteur, ni un vil

débauché : il n"a pas tué son [lère en le précipitant dans un esca-

1. Pai/san parcenu, IV'' partie.

2. Sainte-lîeiive place Marivaux roinaiicier « à côté el un peu au-dessus «le

Crébillon ». (Lundis, IX.)

r
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lier, il iTa pas épousé deux icmnios à la fois, il n'a pas fabrique

de fausses lettres <le cliang-e; enfin il n'a pas péri de l'affreuse

mort qu'on a dit, dépecé tout vif par le scalpel d'un ii^norant

barbier de villag'e. La réalité est moins noire, mais elle reste

encore suffisamment romanesque. Prévost a simplement été

le plus faible, le plus inconstant et aussi le plus inofTensif des

hommes. Il n'a jamais su ce qu'il voulait et il a toujours

regretté ce qu'il faisait. A seize ans il entre au noviciat des

Jésuites à Paris, puis à la Flèche, et il en sort à dix-neuf pour

être soldat. A vingt-deux, il cherche à rentrer au couvent,

mais, de fait, il rentre au régiment, qu'il quitte encore peu

après, se retire en Hollande, et revient en France pardonné :

11 prit, quitta, reprit la cuirasse et la haire.

Alors survient dans sa vie l'heure décisive qui bouleverse son

être moral : il aime, d'une irrésistible et subite passion, une

jeune fille entrevue à Amiens, et destinée sans vocation, comme
lui, à l'état religieux. A la première ivresse d'un bonheur

partagé succèdent les inquiétudes, l'impatience des privations,

les complaisances inavouables, et jusqu'au bout l'illusion

tenace. Prévost accompagne sa Manon sur le chemin de l'exil

infamant; enfin, parvenu cà Yvetot, à bout de forces, de cou-

rage, de ressources, il tombe et se réfugie dans la religion, con-

solatrice des grandes douleurs. Il recommence son noviciat,

cette fois chez les Bénédictins. Mais quel novice! Voici le signa-

lement que donneront de Prévost les supérieurs de l'ordre :

« Cheveux blonds, yeux bleus bien fendus, teint vermeil, visage

plein ». Voilà pour le physique; ])our le moral écoutons Prévost

lui-même : « Qu'on a de peine, écrivait-il, mon cher frère, à

reprendre un peu de vigueur, quand on s'est fait une habitude

de sa faiblesse! et qu'il en coûte à combattre pour la victoire,

quand on a trouvé longtemps de la douceur à se laisser

vaincre! » Il cherche à se dompter par l'étude : il étudie la

théologie, il travaille à la Gallia chrisliana, il enseigne dans

les collèges : mais, jiar-dessous main, il écrit un roman, les

Mémoires cVun homme de qualité, et le fantôme obsédant revient

toujours. Il aspire à une vie moins sévère, et part sans permis-
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sion... Il voyajic en Aii^lclci-i-c, en Hollande, on il ôcril, où

il publie Manon, et où son cœur se laisse prendre à d'autres

Manons. 11 revient pourtant absous par le pape, «pii lui donne

un prieuré; il refait son noviciat (pour la troisième fois!),

reprend sa j)lace dans Tordre, et reconquiert en même temps

son indépendance avec le titre d'aumônier du prince de Conti,

Il vit encore viui:t-buit ans. juscpTen 17G3, religieux profès de

l'ordre de Saint-Benoît. jMais au milieu de la société du temps

il ap|>araît comme un peu déclassé, entouré d'une réputation

équivoque : il est toujours aiiité, besogneux, et se dépense en

des tâches diverses. Avec cela, il reste jusqu'au bout aimable

€t charmant, avec un nuage de mélancolie sur le front, et l'air

d'un homme qui a connu l'orage des passions.

Les romans de Prévost. — Prévost a beaucoup écrit :

on lui a souvent reproché d'avoir été « aux gages des libraires ».

La vérité est qu'il a publié cent douze volumes de taille et de

valeur très inégales, sur des sujets fort divers. Si l'on met à

part une gazette littéraire assez curieuse, le Pour et le Contre,

une monumentale Histoire générale des voyages (en quinze

volumes in-4 dont sept sont traduits de l'anglais), et quelques

autres ouvrages d'histoire et d'érudition, il reste une cin-

quantaine de volumes qui représentent la production roma-

nesque de l'abbé Prévost. De cette masse émergent quelques

œuvres qui comptent dans l'histoire du genre : les traductions

de Paméla, de Clarisse et de Grandisson, et surtout ces trois

grands romans souvent réimprimés au xyu!*" siècle, \es Mémoii'es

d^un ho)nme de qualité (" volumes, 1728-1731), Cléveland ou

le Philosophe anglais (8 volumes, 17.31-17.38), le Doijen de Kille-

rine (6 volumes, 1735-1740); le premier des trois contient un

épisode qui fut plus tard tiré à part, et qui a suffi à immor-

taliser le nom de Prévost : c'est VHistoire du chevalier Des

Grieux et de Manon Lescaut.

Prévost historien est oublié aujourd'hui et mérite de l'être :

Prévost romancier a seul survécu. Et pourtant l'auteur de

Manon attachait assez peu de prix à ses romans. Etait-ce mécon-

naissance de son véritable talent? Le cas est fréquent chez les

écrivains et les artistes. N'était-ce pas plutôt une concession

au préjugé qui, encore à cette époque, reléguait les romans
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dans les basses œuvres de la lillératiire? Prévost du moins

semide av<dr écrit les siens à contre-cœur, pour gagner sa vie.

Il dit avec amertume : « Les études dont je me suis occupé

toute ma vie ne devaient pas me conduire à faire des ('(cvelandl »

Nous ne serons pas aussi dédaigneux que lui ]»our ses quinze

romans : si nous n'en lisons plus qu'un seul |)Our notre plaisir,

lous sont encore intéressants à étudier aujoui'd'luii.

D'abord leur nombre même est à coiisi(b''rer. Sans doute ce

ce n'esf ni au poids, ni à la toise qu'on estime semblable mar-

cbandise; ]tourtant, en cette matière, la fécondité de l'inven-

tion, la facilité de l'expression ne sont point qualités absolu-

ment négligeables. Un roman, par définition même, doit couler

comme la vie, (b)nt il est l'image; il doit être un perpétuel

recommencement de destinées toujours nouvelles; pour un peu

il semblerait ne devoir jamais finir : aussi le genre s'accommode-

t-il volontiers d'un peu de prolixité. Prévost sur ce point n'a guère

à envier à Alexandre Dumas ou à (leorge Sand : il est déjà un

ATai romancier, d'instinct et de tempérament. Il possède une

fertilité d'invention merveilleuse : les histoires qu'il raconte

olïrent toutes « de nouveaux exemples de l'inconstance ordi-

naire de la fortune » ; les personnages y « passent successive-

ment par lous les degrés du bonheur et de l'adversité, ils

sentent les extrémités du bien et du mal, de la douleur et de la

joie ». La destinée du petit chevalier et de sa Ma,non est assez

connue : que de péripéties, que de paradis et d'enfers, dans le

court inteivalb' qui sépare l'arrivée du coche d'Arras de la fuite

suprême au milieu des savanes de la Nouvelle-Orléans ! Le reste

des Mémoires dhin homme de qualité, le Doyen de Killerine, les

Mémoires de Montcal, le Journal d'une jeune dame, et le Cléve-

land débordent de la même sève romanescjue. Il y a notamment

dans ce dernier de quoi défrayer dix romans-feuilletons du Petit

Journal. Et l'auteur nous garantit gravement l'authenticité de

toutes ces aventures, si absurdes qu'elles ])araissent; et, par

cette affectation d'exactitude, il pique à fond la curiosité du

lecteur qui ne demande qu'à être abusé.

Otte forte recrudescence du romanesque pur dans le roman

mérite d'être signalée. D'ailleurs il s'agit là d'un élément à peu

près nouveau. Pi'évost n'en reste pas à cette conception étroite
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et ojiliinislc do la vie où loiit (iiiil liicii, cl on ;"i la dernière pai;»'

(lu livre (^('ladoii épouse sa bere«M'e et Gil lilas trouve un

cliàltMu loul mnihlé.Le romanesque de Cléveland et de Manon

a un caractère sonilue et tourmeiitt' quOii n'avait pas encore

\ u : les catastrophes l'emportent sur It^s succès et les douleurs

sur les joies. La ^ie ne fait plus l'eflet d'une comédie plus

ou moins lente qui se déroule pour aboutir au mariaire ; elle

ressemble plutôt à \\\\ di-aine niouvcnicnlc' et [»oii;naiit. jdt'iu

d'humaine soulTrauc. Ainsi le roman s'annexait l'un a[)rès

1 autre tous les débris de l'héritajie classique : il se faisait tra-

g^ique avec l'abbé Prévost vers le temps où, par un juste retour,

la tragédie exténuée essayait du romanesque avec Crébillon

père.

« Manon Lescaut » et la peinture de 1 amour. — Rien

ne contribue davantage à donner aux romans de Prévost cette

teinte sombre et tragique, que la manière dont il a représenté

l'amour. Gil Blas, tète saine et cœur froid, fait passer les alïaires

avant le sentiment; Marianne, en tîlle avisée, cherche un mari

aimable et riche : mais ce n'est point là de l'amour, de cet amour-

passion, dominateur, fatal et triste, qui va fondre, comme un

souffle d'orag-e, sur le cœur désemparé du pauvre Des Grieux,

et lui faire toucher le fond des joies et des douleurs humaines.

Depuis le coup de foudre initial jusqu'à l'inévitable catastrophe,

tous les symptôme? du mal sont décrits avec une admirable

précision :
— dalxuMl lillusion sans cesse grandissante qui

transfigure aux yeux de l'amant l'objet de son culte, et rend

possibles toutes les défaillances ;
— puis cette lamentable série

d'accidents caractéristiques où sombrent tour à tour la volonté,

la dignité et Ihonneur du petit chevalier (entrevue du par-

loir, séjour à Chaillot, tricheries au jeu, honteuses aventures

avec M. de G. M.); — enfin les scènes violentes, les dernières

convulsions morales, signes d'un prochain dénouement : toutes

les faiblesses, les humiliations, les tortures d'un cœur possédé

par la [»lus folle des ])assions sont peintes en quelques pages,

comme elles ne l'avaient jamais été dans notre littérature. Des

Grieux est le premier grand amoureux du roman, il mène direc-

tement à Saint-Preux, à Werther, à René : moins éloquent et

moins lyrique, il est plus vivant, car il aime et il soutTre davan-
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In^v. Il est le vrai héros du livre : Manon n'y figure que

comme Tinstrument de sa souflrance. Nous ne la voyons guère

qu'à travers l'amour du pauvre chevalier. Qui est-elle, cette

« Cléopàtre en paniers », funeste et charmante, rouée, cynique,

luxurieuse, d'un égoïsme et d'une coquetterie insondahles, et

pourtant sincère, inconsciente, que Des Grieux ne se lasse pas

d'appeler une divine maîtresse et une incomparable amante et

qui triomphe de nos cœurs même par l'éclat souverain de sa

jeunesse et de sa beauté? Est-elle capable d'aimer vraiment,

ou n'aime-t-elle que le plaisir? Est-elle une Sapho? une Mar-

guerite Gautier? ou simplement une Mimi Pinson tragique? ou

même une Virginie qui a mal tourné? Il est assez malaisé de

le démêler : il semble qu'elle est surtout la Femme, la grande

tentatrice, l'objet de félicités et de souffrances plus qu'humaines,

qui hantait l'imagination ardente du jeune bénédictin de 1730.

Des Grieux et Manon : quel chemin parcouru par les héros

de roman en moins d'un siècle! Ils n'aiment plus suivant les

lois du code d'amour : ils n'écrivent ni madrigaux ni bouts rimes
;

ils ignorent « Petits soins » et « Billets galants ». Mais ils se

sont enfoncés hardiment dans ces mystérieuses Terres inconnues

devant lesquelles les voyageurs du pays de Tendre s'arrêtaient

épouvantés. Des Grieux est le premier qui ose nous faire le

récit de cette terrible aventure, et qui nous révèle la profondeur

des abîmes où il est tombé. Mais aussi ces élus de la passion,

victimes expiatoires du dieu d'amour, reviennent de leur loin-

tain voyage (quand ils en reviennent) presque absous et par-

donnés, en raison même des exceptionnels malheurs qui ont

été leur lot. Ils en conservent une sorte d'auréole qui les trans-

figure aux yeux de la foule. Car une grande passion n'est pas

seulement un phénomène très rare (Prévost Fa dit avant Sten-

dhal), elle est aussi quelque chose de divin. Un amant comme
Des Grieux porte à lui seul toutes les croix des vulgaires

amants. Peu s'en faut que le pauvre bénédictin, par le plus

inconscient des blasphèmes, ne compare la Passion amoureuse

du |)etit chevalier à celle du Sauveur, et le chemin du Havre

à celui du Calvaire. Parfois, lorsqu'il veut décrire l'ardeur de

sa flamme, les termes de théologie naissent spontanément sur

ses lèvres; il dit à Manon : « Tu es trop adorable pour une
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créature. Je me sens le cœur eui|)(Ml('' |»;ir une délectiilion

victorieuse. » Jamais dans un l'oman français lamour n'avait

encore parlé pareil langage.

La naissance du roman moral. — Ce livre brûlant est-il

un mauvais livre? 11 ne le semble pas. Le candide Prévost a

bien eu soin de marquer cette moralité latente qu'il faut savoir

découvrir sous celte œuvre de jiassion. Autour de Des Grieux

il a placé quelques personnages secondaires, indispensables à

l'intelligence de l'œuvre. C'est d'abord la satanique et pitto-

resque silhouette du frère Lescaut, joueur, bretteur, entre-

metteur, escroc de marque, chenapan presque romantique, qui

finit par être tué comme un chien, au coin d'une rue, sans la

moindre oraison funèbre. Puis voici l'ami grave et fidèle, au

cœur tendre, à la parole consolante, indulgent aux autres et

sévère à lui-même : Tiberge est le bon ange, souvent mal

écouté, mais qui veille toujours, et sauvera les dernières épaves

du naufrage où sombre la conscience de Des Grieux. Enfin

voici le père du petit chevalier, charmant, fringant, spirituel,

indulgent aux faiblesses de cœur, intraitable sur la dignité du

nom et le respect de la famille. Ils errent tous autour de Des

Grieux comme des fantômes du vice, de la vertu et de l'hon-

neur. L'intention morale de l'auteur apparaît d'une façon plus

explicite encore dans YAvis aie lecteur : « Le public verra dans

la conduite de M. Des Grieux un exemple terrible de la force

des passions », et Prévost explique comment, tout en représen-

tant le vice, il ne l'enseigne point, et il se propose, tout au

contraire, de découvrir par l'exemple « de ce jeune homme
faible et aveugle, et de cette jeune fille corrompue » tous les

dangers du dérèglement. De même le Doyen de Killerine pré-

tendait être une œuvre d'édification, et le Cléveland aspirait à

montrer que « la paix du cœur et la véritable sagesse ne se trou-

vent que dans la parfaite connaissance de la religion ». Ainsi

l'auteur des Mémoires pour servir à lltistoire de la vertu a tou-

jours cru et proclamé que le roman, en représentant l'homme

aux prises avec d'extraordinaires « aventures de fortune et

d'amour », avait pour mission de montrer les efiets salutaires

im p(M'nicieux qui peuvent en découler, et par cela même de

fortifier, en l'éclairant, sa conscience. Cette conception du

I
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roman à la fois passioimé ol moral va causer une révolution

dans la lillrraluro. A ce sij>ne on sent que Rousseau est pi-oche

et viendra liienliM avec son Héloïse : cl ilrjà, vers celte époque,

(le laulre cOlé du détroit, Richardson écrivait sa Ptuiirla.

Li anglomanie de Prévost. — (Vesl un fait important

dans riiistoire des idées au xvui' siècde, (jue la crcjissance à

peu près simultanée et la marche parallèle du roman anglais et

du roman français. L'un et Tautre, avec certaines dilïerences

de race bien tranchées, ont eu plusieurs caractères communs,

et portent la marque évidente d'une pénétration réciproque.

D'une part il est certain que Gil Blas, Mm'ianne, le Paijsan

parvenu, Manon Lescaut, Cléveland, le Doyen sont antérieurs

à Paméla, à Clarisse, à 7om Jones : il y a trace de Le Sag'e

dans Fiiddinii-, et de Marivaux dans Richardson. C'est donc

Lien sur le sol franc^ais, illustré et fécondé par les chefs-d'œuvre

classiques, qu'il faut chercher la source première de ce goiit

pour l'ohservation de la réalité, pour l'analyse psycholog~ique,

et pour la moralité de l'art, qui sera un des caractères de

notre roman. D'autre part, en France, beaucoup d'esprits se pre-

naient alors d'une A'ive sympathie pour l'Angleterre, dont les

institutions politiques paraissaient à Montesquieu l'idéal même
du gouvernement. Du même coup la littérature anglaise com-

mence à s'insinuer avec les idées ang-laises. Il se produit insen-

siblement un changement d'orientation dans les intelligences.

L'Espagne de Le Sage semble déjà démodée; l'Italie s'attarde

dans les infructueux essais de rénovation de la tragédie : c'est

vers les littératures du Nord que se tournent peu à peu les

esprits, sinon vers l'Allemagne, non encore émancipée par

Lessing, du moins vers l'Angleterre. Le Suisse Béat de Murait

a montré la voie : Voltaire, avec ses Lettres philoso/ihù/ues y

a poussé peut-être un peu plus qu'il n'eût souhaité : persomie

n'y a plus volontairement contribué que l'abbé Prévost.

Il connaissait l'Angleterre pour v avoir demeuré deux fois,

au cours de sa vie aventureuse, et il l'aimait à la fois par goût

et j»ar reconnaissance. Il paya largement sa dette, en monnaie

d'écrivain, et il fit l'éloge des Anglais : mieux que cela, il ima-

gina dans ses romans (dans Cléveland et dans le Doijen) des

aventures (|ui fussent à l'honneur de ses hôtes. Mais c'était là
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uiîo fciloralioii de smr.irc. |iliis (|iriiii(' iiiiil.itioii véritfildo : cai"

pour k' fond il reste lidèl»' à l.i Iradilioii IVatiraise. A|»rès \~ïU

son anglomanie li'oiive une aMijde ocrasion de s'exercer. Au

fur et à mesure «jue paraissent l'a/zirld, Clarisse, (irandissou.

Prévost les traduit en français; en même tem[>s il les arrange

quelque peu, retranche des longueurs, atténue «les trivialités,

et leur prête ce style flexilde, inliniment naturel, dont il avait

écrit Manon. Ce fut un iunuense succès, où somlu'a l'originalité

de Prévost : il ne lit plus de Manon, ni de Clév.'land, mais il

resta jusqu'à la fin de sa vie le traducteur de Richardson. dette

im[)ortation du loman anglais en France est une date impor-

tante dans l'histoire du genre. Ce sera à voir quelles consé-

quences en ont résulté, et si dans ce délire d'enthousiasme ([ui

va arracher des larmes d'admiration aux contemporains de

Diderot, il n'y eut pas un peu de cet éternel snobisme qui nous

rend si souvent injustes pour nous-mêmes, et nous fait admirer

nos productions seulement quand elles reviennent d'Ang-leterre

ou de Norvège. Quoi qu'il en soit, on ne saurait mettre en doute

l'antériorité et l'originalité de ces trois vrais rénovateurs du

roman au xvui" siècle, qui s'appellent Le Sag-e, Marivaux et

Prévost lui-même. C'est à eux (piil fainii-i. rattacher Rousseau,

au moins autant qu'à Richardson.

M"" de Tencin et M""' de Graffigny. — Au-dessous

de ces trois grands noms, les talents de second ordre sont

rares. Car les contemporains du vicnix Fontenelle et du jeune

Arouet sont iilutol atti.'és par la liberté du conte. Ce sont les

femmes qui conservent alors la tradition romanesque et entre-

tiennent le goût des belles aventures dans limagination du

public. Parmi elles, deux seulement méritent de n'être point

oubliées : M""' de ïencin et M'"" de Graffigny.

Que M'"" de Tencin ait écrit des romans, il n'y a rien là

qui doive surjuendre ceux qui la connafssent, et qui savent

quels extraordinaires personnages elle a joués pendant toute

sa vie. Elle aurait [ui nous raconter les frasques de sœur Clau-

dine au joli couvent de Montlleury près de Grenoble, puis les

louches et criminelles intrigues de cette aventurière de marque

que riiistoire ap])elle la Tencin, comme on dit la De Prie ou la

Du Barry, enfin les triomphes mon<lains de la reine <le salon,

I
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qui sut si Iirillamment tenir son rang au milieu des grands

écrivains du xvui'' siècle, ses hôtes et ses amis. Voilà, semble-

t-il, de beaux sujets de roman tout trouvés, et auxquels n'au-

raient pas manqué le sel ni le piment. Et pourtant les trois

petits romans qui sont sortis de la plume de cette femme hardie

et cynique (et qu'elle a volontairement laissé attribuer à ses

neveux d'Argental et Pont de Yeyle) se contentent d'être doux,

simples et charmants : ils nous feraient estimer et presque

chérir M""' de Tencin, si nous ne la connaissions d'autre

part. Ce sont de courtes nouvelles, qui appartiennent au genre

historique, si fort à la mode depuis près d'un siècle. L'une

d'elles, les Mémoires du Comte de Commùiges (1735), contient

une scène admirable : deux amants, après mainte épreuve, se

retrouvent au fond du couvent de la Trappe, l'un et l'autre liés

par des vœux éternels, et ils se reconnaissent à la confession

publique qu'ils font de leurs péchés. Le Siège de Calais (1739)

renferme un mélange très artificiel de roman et d'histoire : le

noble dévouement d'Eustache de Saint-Pierre ne gagne pas à

passer de la chronique de Froissart dans le roman de M'"'' de

Tencin. Dans les Malheurs de Vamour (1747) l'auteur nous

conte une histoire de religieuse au cœur tendre et d'enfant

abandonné : et elle le fait avec une délicatesse qu'on n'aurait pas

attendu de la mère de D'Alembert. On a pu comparer ces trois

petits romans à ceux de M""' de La Fayette, pour, le charme du

style et la mélancolie de l'inspiration. Mais on y chercherait

vainement ce fond de noblesse et cette haute moralité qui font

le prix inestimable d'une Princesse de Clèves.

M""" de Graffigny est bien loin de valoir M'"" de Tencin : mais,

avec des dons médiocres, elle a laissé une trace plus profonde

dans l'histoire du genre. Les Lettres péruviennes sont un pauvre

roman, mais elles furent lues, admirées, imitées en leur

temps (1747). La banale histoire d'amour qui y était contée se

trouvait relevée par une facile satire des mœurs parisiennes, et

par un ingénieux bariolage de couleur locale. L'héroïne Zeïla

était une l^éruvienne, une vierge consacrée au soleil, une ado-

ratrice du sage Mancocapac et du grand Pachamacac : et cela

ravissait d'aise les contemporains de Voltaire et de Montesquieu.

L'œ-uvre plut encore par la forme, qui parut nouvelle. De cette
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époque date vrairnnit (mi France la voyue «lu roman ('-pislo-

lairc : depuis la Jlelif/ieusc porhifjaise on n'avait plus revu de
ces correspondances passionnées. Beaucoup de g-rands romans
• le la seconde moitié du xvin" siècle, la Nouvelle Ifrloïse, les

Liaisons dangereuses, le Paysan perverti, seront des romans par
lettres; Delphine aussi, au seuil du xix" siècle. A M""' de Graf-
figny revient, à défaut d'autre mérite, celui d'avoir popularisé

ce genre en France dans le temps où Richardson venait de l'illus-

trer en Angleterre.

//. — Voltaire et les conteurs.

Les deux premiers tiers du xvni" siècle sont vraiment l'âge

d'or du conte. Mais, durant cette période de libre épanouis-

sement, le conte s'est profondément transformé. D'abord pure-

ment merveilleux, il s'est fait licencieux avec Crébillon, puis

philosophique avec Voltaire, pour devenir moral avec Mar-
montel, et se fondre dans le grand courant du roman de

Rousseau.

Le conte licencieux et Crébillon fils. — Ce siècle, qui

devait finir de si tragique façon, avait débuté sous les auspices

les plus heureux : les Fées ont présidé à sa naissance. De 1697

à 1702, les contes de Perrault, de M"*^ d'Aulnoy, de M""" de

Murât, et de beaucoup d'autres, firent fureur. « La cour, disait

en 1702 certain abbé de Bellegarde, s'est laissée infatuer de
ces sottises; la ville a suivi le mauvais exemple de la cour et

a lu avec avidité ces aventures monstrueuses; mais enfin on
est revenu de cette frénésie... » Au fond on n'en revint pas
tant que cela, comme l'atteste le succès du Cabinet des fées qui
se continua pendant quatre-vingts ans. Mais cette « frénésie »

changea un peu d'objet et reprit de plus belle quand parut en
1704 la traduction des Mille et une Nuits par Galland. Dès
lors la Lampe merveilleuse et Ali-Baba firent tort à Cendrillon et

au Petit Poucet, que les petits enfants continuèrent à chérir,

mais que les personnes « sérieuses » commencèrent à dédai-
gner. Il n'y en eut plus que pour les contes orientaux, persans.
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turcs et aialu's : <Mi 1710, Polis do La Croix publie les Mille et

un Jours, eii I

"
I

."'> ('.iiciiletle les Mille et un quarts dlieure, puis

les Contes chinois, les Contes mom/ols, les Contes péruviens, etc.

Mais à travers cette débauche de merveilleux, le uaturel de

l'épociue ne tarda pas à reparaître. Le persillai^e et la raillerie

percèrent vite et donnèrent une aigre saveur à ces lictions. De

simplement féerique le conte se fit satirique. Il devint aussi

licencieux. Il n'eut pour cela qu'à suivre la pente funeste oi^i

slissait le siècle au temps de la Hégence. Mais il eut bien soin

de garder ses beaux habits nduisants, pour ne pas déplaire aux

uens de goût et à M. le lieutenant de police. Et puis ces histoires

de sérail, de Grand Seigneur, de sultanes et d'eunuques se prê-

taient si bien aux sous-entendus indécents! Dès 1724, un grave

président à mortier n'avail-il pas doinié l'exemple dans les

Lettres persanesl De 1730 à 1750 environ ce fut un vrai débor-

dement. C'est à cette méchante besogne que se j'avala pendant

trop longtemps l'art de nos conteurs, cet art exquis qu'llamilton

venait d'illustrer. Ils sont là une vingtaine, tous élégants, frin-

gants, à la fois cori-ompus et corrupteurs, qui écrivent à (pii

mieux mieux des histoires qui seraient à dormir debout, si Ton

n'y trouvait le triple |)iment de la satire, de l'incrédulité et de

l'indécence. De nos jours on ne les lit plus guère, on se con-

tente d'en faire de jolies rééditions à l'usage des bibliophiles.

Ce n'est pas (piils n'aient dépensé beaucoup d'esprit dans leur

œuvre : mais Tensemble est vraiment peu intéressant, mono-

tone, d'un dévergondage subtil et obscur. Citons vite le chevalier

de Mouhy, plus connu par son Histoire du théâtre; l'aventurier

de lettres La Morlière ; l'académicien Duclos, auteur iWAcajou

et Zirphile, édité avec des estampes de IJoucher '; Yoisenon,

surnommé Greluchon par Voltaire, abbé galant, gourmand et

scepti(jue, fort admiré en son temps pour son Histoire du sultan

Mïsapovf et de la -princesse (irisemine; Didei-ot, dont le lab-nt

chercha à s'élever plus haut, mais (jui commença par écrire

cette bizarre et cynifjue i-apsodie des Bijoux indiscrets; enfin

le plus célèbre de lous, celui qui a donné au genre tout son éclat,

1. Diiclos cril. aussi laiilciir d'une nouvelle •< historique > : VUislob-e de la

Baronne de Luz, et d'un roman a tiroirs et à allusions, qui supitorte encore la

lecture : ce sont les Confessions du Comte de '" (Ilil).
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cl (jui j-idis iii.irch.til de |t;iir .ivcc los grands (''criv.tiiis. (Ivr-

l»ilh»ii (nO"-l"77).

Il (''lait le lils du roinanosquo aulonr i\o UJtadainislr. Mais au

lieu (rap[)li(iuer à des inventions traf:i(|uos la vive iniafiinalion

<|u'il avait héritée de son père,,il la tourna vers des sujets plus

doux el moins noides. Il s(^ lil le couleur allilr<'' de la liaulf

société du temps, le pourvoyeur de ses inslincts (Téléiiantc per-

vei'sité. Le conte de VEcuinoire ou Tanzaï et Ncadarmd (1<~^{2),

où sous le voile d'une loni»^ue el grossière équivoque se trouvent

(pH'l(pu\s allusions à la huile UnifjenllKs, au cardinal de Rohan,

et à la duchesse du Maine (sans parler de pointes méchantes à

l'adresse de Marivaux), valut à son auteur un court séjour à la

Bastille. Créhillon essaya hien dans les Egarements du cœur et

(le fesprit de faire œuvre moins frivole; mais il levint vite au

genre où il était assuré de plaire, et il donna en 1745 son Iroj)

fameux Sopita. Ces fastidieux mémoires d'une chaise longue,

égayés [)ar les halourdises du sultan Schahaham, nous intéres-

sent aujourd'hui aussi peu que possihle : tout y est contourné,

maniéré, prétentieux, et nous supportons mal cette hypocrisie

de style qui jure avec l'obscénité du fond. Le Sopha n'en obtint

pas moins un énorme succès en France et à l'étranger. L'auteur

l'avait bravement intitulé Conte moral, et il était lui-même à

cette époque censeur royal, chargé comme tel de défendre la

moralité publique contre les hardiesses des écrivains. Au demeu-

rant, Créhillon était un homme aimable, un bon fils, et le modèle

des mai'is. 11 avait é])Ousé une jeune et riche Anglaise qui,

séduite ])ar cet irrésistible Sopita, avait fait le voyage de Paris

poui" voir l'auteur et lui offrir sa main. Cette vertu conjugale

de YEcumoirc et du Sopha n'est pas un des faits les moins

curieux de l'histoire morale du xvui*^ siècle. Créhillon continua

à écrire, mais il renonça aux tictions orientales : il se borna à

peindre, en des récits ou des dialogues foi't apprêtés, lélégante

sensualité de la société du temps : on dirait des feuillets déta-

chés d'une Vie parisienne de i7()0. Lu délicat moraliste de notre

époque a bien caractérisé la portée de l'œuvre de Créhillon :

« Voyez-vous cette ligne qui sépare le bien du mal? (^e (|ui est

immoral ce n'est pas de montrer (juelqu'un qui la passe, c'est

d'insinuer que dans l'habitude du mon<le on marche dessus
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sans y [trcmlir i^anlc, cl qu'en y marchant; on l'efTcice. C'est

linmioi-alité des romans de ('rébillon '. » Combien d'autres

aj)rès (iréhillon vont venir, qui à leur tour piétineront et aboli-

ront jns(|n'aux derniers vestiges de cette lii;ne!

Le conte philosophique et Voltaire. — Par bonheur,

riiisloire du conte au xvuf siècle ne tient pas tout entière dans

ces frivolités et dans ces vilenies. Voltaire va fournir au genre

l'aliment qui lui manquait.

On a montre ailleurs ce que fut Voltaire-. C'est bien, semble-

l-il, l'homme de France dont on a dit le plus de bien et le plus

de mal. Mais on a, je crois, rarement mis on doute l'agilité

surprenante de l'écrivain, les ressources prodigieuses de son

esprit : qualités qui se déploient à l'aise dans la forme du conte.

En efTet les Romans de Voltaire partagent avec le Siècle de

Louis XIV, le Charles XII, quelques petits poèmes, et la Corres-

pondance, la bonne fortune de passer pour des chefs-d'œuvre à

peu près incontestés. Fruits de la vieillesse de l'auteur, peut-

être portent-ils la marque d'un talent encore plus exquis et

pins fin.

Mais sont-ils vraiment des romans, ainsi qu'ils s'intitulent?

Non. La destinée du vertueux Zadig, de l'excellent Candide, ou

de la belle Saint-Yves nous laisse absolument froids : jamais les

infortunes de M"" Cunég'onde n'ont, j'en suis sur, arraché la

moindre larme aux plus sensibles lecteurs : ce sont là person-

nag-es de pure fantaisie, qui ne vivent pas de notre vie et ne

servent qu'à nous amuser. Ces petits romans sont en réalité des

contes, non point à l'usag-e des petits enfants comme les his-

toires de ma mère TOye, mais écrits pour ces g'rands enfants

qui s'appellent les hommes, et où revit la verve savoureuse de

nos vieux auteurs.

Ces vingt ou ving'-t-cinq petits contes, très inégaux de taille

(aucun n'est très long, et certains n'ont que deux ou trois pages)

sont extrêmement bariolés d'aspect. On y trouve encore des

sultans et des sultanes, de bons Turcs, des Persans, des Arabes,

mais aussi des Hurons, des Péruviens, des Grecs, des Anglais,

des Westphaliens, des Bulgares, des Portugais, des Bas-Bretons

1. E. Hersol, Éludes sur le XVIII" siècle, p. 367.
2. Voir ci-ilessiis, clia]!. m.
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et même de sim[>lrs Aiiverg"iiats, natifs d'Issoire, el fahiieants

(le chaudrons. On y rencontre égalcmciil des j^'-éanls, qui sem-

blent empruntés à Swift, et des habitants de Saturne et de Sirius,

qui auraient réjoui Tàme de Cyrano de Berfrerac. Le lieu de la

scène est tout aussi varié : c'est Paris ou Pontoise, ou des j)avs

très loiulaius c(^mmo lîaljylonc et Ninive, parfois même des

contrées de [ture imagination comme l'Eldorado, où il nous csl

loisible de su[)poser que fout se passe à l'envers de ce que nous

voyons chez nous. A ne les considérer que par le dehors, ces

petits contes sont déjà tout à fait divertissants dans leur libre

fantaisie.

Leur contenu est tout aussi charmant. L'auteur nous y donne,

par le moyen des amusantes marionnettes dont il tient les fils,

le plus agréable spectacle de comédie humaine qu'on puisse

désirer. Pangloss, Martin, Candide, Cacambo, Cunégonde,

Memnon, Hercule de Kerkabon, Sainte-Yves, Zadig, Bacbouck,

M. de la Jeannotière et autres, excellentes gens d'ailleurs, se

chargent de nous démontrer amplement par leurs actes et par

leurs paroles que tout marche de travers ici-bas, et que, suivant

le mot du bon Boileau, l'homme est bien « le plus sot animal »

qu'on ait jamais inventé. Le thème n'est pas neuf : mais il n'a

jamais été traité avec pareil brio, pas môme par l'auteur de 1'. l;)o-

logie de Raymond de Sebonde. Voltaire a réuni une extraordi-

naire collection d'exemples de l'absurdité, de l'ignorance et de

la sottise humaines. N'en citons aucun, car il serait impossible

de choisir, et tout Zadig y passerait, et Candide, et Vlnçiénu, et

Memnon, et Micromér/as, et les autres. Courons plutôt bien vite

à la conclusion. Si le monde est si mal fait, faut-il se déses-

pérer? Point du tout. Ces formidables prémisses, qui contien-

nent dans leurs flancs le plus noir pessimisme, aboutissent à

quoi? A une conception optimiste des choses! Pessimiste, Vol-

taire ne l'a pas été, parce qu'il n'était pas poète et parce qu'il

n'était pas vraiment philosophe : il n'y avait pas en lui le plus

léger symptôme de Vigny ou de Schopenhauer. Mais son vieux

fond de bourgeois sensé et aisé a pris le dessus ; et après avoir

pris plaisir à nous faire mesurer l'abîme de la folie humaine,

l'auteur exécute une jolie pirouette et nous prêche la résigna-

tion et la modération. Si ce monde est mauvais, nous ne pou-

HlSTOIRE DE I.A I.ANnUE. VI. 31

1
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vniis |tas Ir chaiiiiei-; cl puis nous ne voyons que les détails, et

ne (-(Minaissons pas la vraie pensée du i^rand Architecte et du

Justicier suprême; et puis ce môme hasard qui fait mal les

choses li's fait quelquefois bien; et puis tout cela est prodigieu-

sement amusant à considérer, à condition que l'on ne s'y mêle

pas. Cultivons donc notre jardin, mais regardons à l'occasion

par-dessus le mur, pour nous divertir des gens qui passent sur

la route. Nous pouvons trouver que Voltaire en parle un |)eu à

son aise, que son jardin lui a fourni des reveims peu ordinaires,

et qu'il ne s'est pas gêné d'ailleurs pour jeter parfois des jtierres

dans ceux de ses voisins. 11 n'en est pas moins vrai que ces

Contes sont ingénieux et ciiarmants, remplis d'une sage piiilo-

sophie, et que nous voilà bien loin des tristes élégances de

Crébillon fils.

Diderot. — Il n'y a pas eu deux Voltaires. Un seul écrivain

eût pu rivaliser avec l'auteur de Candide : c'est Diderot. Or il

n'a rien publié qu'un médiocre conte licencieux. Ses ouvrages

plus sérieux, la Religieuse et Jacques le Fataliste, ne parurent

qu'en 1796 : le Neveu de Rameau ne fut connu que par une tra-

duction allemande de Gœthe en 1821, retraduite en français, et

ne nous a été définitivement restitué qu'en 1891. Tout le

Diderot romancier est un Diderot posthume.

Rarement auteur apporta d'aussi riches dispositions naturelles

que le fils du coutelier de Langres. Issu de vieille souche cham-

penoise, et conservant la marque du terroir natal, sorte de

paysan de génie, laborieux et robuste, enthousiaste et naïf,

souvent aussi grossier et cynique, Diderot possédait les qualités

émiuentes du conteur, la verve, la fantaisie, la délicatesse au

besoin, l'art supérieur de mettre en relief un personnage, de

l'animer, de le camper à nos yeux, et surtout un talent de style

vraiment prodigieux : un éblouissement de mots et d'images,

un déluge d'harmonie verbale, véritable style orchestre, où se

fondaient toutes les fougues et toutes les suavités d'un extraor-

dinaire neveu de Rameau. Malheureusement tous ces dons

furent gaspillés : la passion les gâta souvent, la préci[)itation et

le désordre firent le reste.

L'histoire, à moitié réelle, qui fait le fond de la Religieuse,

était un vrai sujet de roman, dramatique et touchant. Le tableau
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(le ces vocations im|»osées a tenté au wni" siècle plus d'un

auteur : aucun n\i fait une œuvre aussi hardie, aussi trafique,

aussi émouvante que Diderot : tant est f.'^rand le prestige du

style. Mais aussi, la violence de la thèse, les partis pris révol-

tants de l'auteur, nous écœurent hien vite : le ronnan dégénère

en un grossier pamphlet. 11 roule même [dus bas encore.

Le Neveu de Rameau est une œuvre trop trouble et trop com-

plexe pour pouvoir être ap[)récié ici. On sait avec quelle éblouis-

sante furie l'auteur y a entrechoqué les opinions de son temps

et les siennes propres. Notons au passage ce débordement de

pittoresque qui finit par aveugler, et surtout cette inoubliable

silhouette du bohème débraillé, éhonté et génial. De splcndides

parties romanesques émergent de ce chaos de philosophie satirique.

Jacques le Fataliste et son maître est un ouvrage ironique,

incohérent, oii l'on sent passer des souffles de fantaisie rabelai-

sienne, et d'où se détachent quelques pages exquises, notamment

cette délicieuse Histoire de J/™*^ la marquise de la Pommeraie

et M. le marquis des Aixis. C'est du meilleur Diderot, pimpant,

léger, spirituel, plein de grâce et de bonne humeur. Dans ce

fougueux et violent Champenois il y avait un coin charmant, il

y avait du La Fontaine.

Ces mêmes mérites se retrouvent dans d'autres petits récits,

dont l'un, les Ainis de Bourbonne, est resté presque populaire, et

aussi dans les Lettres à J/"® Voland oii l'auteur conte si joliment

à son amie tant d'amusantes anecdotes. Diderot faisait profes-

sion d'admirer passionnément Richardson , dont il a fait un

emphatique éloge : il n'a pourtant aucune de ces qualités de

patiente psychologie qui distinguent Tituteur de Clarisse. Il est

avant tout un conteur, de bonne et pure race française, égaré

au milieu des passions de l'époque, h'Encyclopédie est aujour-

d'hui bien oubliée, mais on peut souscrire encore au jugement

qu'a porté Yillemain sur Diderot : « Personne n'a mieux conté

au XTui" siècle, non pas même Voltaire. »

Le conte moral et Marmontel. — Pour conserver au

conte son originalité il fallait l'art d'un Voltaire ou d'un

Diderot : on le vit bien avec Marmontel. Le conte, vers la

fin du xvni" siècle, verse de plus en plus du côté du roman,

alors dans tout son éclat.
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En effet le mervoilloux, doiil on avait tant abusé, finit par

lasser, et disparaît presque pour un temps de la littérature. Seul

riionnète Cazottc cherche à en prolong-cr la vo^ue avec ses

Contcn arabes, et surtout avec son Diable amoureux (1772),

d'une fantaisie piquante et neuve. Les perpétuels sarcasmes, les

airs impertinents et sceptiques commencent à passer de mode.

Les contes licencieux eux-mêmes semblent jouir d'une moindre

faveur. Tout est à la philosophie naturelle et au sentiiuent. Le

règne de Rousseau est venu.

Celui qu'on s'est plu à a[»peler le bon Marmontel (fut-il A'rai-

ment aussi bon que cela?) nous fait assister à cette évolution

du conte. Marmontel était, aux environs de 17G0, comme un

premier exemplaire de Bernardin de Saint-Pierre, un Ber-

nardin sans les boucles et aussi hélas! sans Virginie, un Ber-

nardin ami de Yoltaire. Il avait publié un à un dans le Mercure

des Contes moraux, qu'il réunit en 1761 et qui eurent un énorme

succès. Il avait tâché d'y peindre « les mœurs de la société ou

les sentiments de la nature » ; il voulait y rendre « la vertu

aimable », et se flattait d'y arriver par une extrême simplicité

de moyens. « Un petit serin me sert à détromper et à guérir

une femme de l'aveugle passion qui l'obsède! » Ce serin mora-

lisateur est l'indice d'un art nouveau. D'ailleurs ces Contes ne

sont point ennuyeux, certains même sont jolis, et il ne s'y

trouve qu'une seule histoire de sérail.

Bélisaire (1767) et les Incas (1778) ne sont guère autre chose

que de longs contes moraux, solennels et prétentieux. Par leur

sujet, ils semblent se rattacher plutôt au roman historique,

mais par leur intention ils appartiennent au genre prêcheur du

roman pédagogique, qui ne doit pas être un genre faux puisque

nous avons Télémaque, mais qui est un genre parfois cruel,

puisque nous lui devons Bélisaire. Le « chef-d'œuvre » de Mar-

montel est franchement insupportable : à cet interminable cours

de philosophie que débile le vieux Bélisaire aveugle il n'y a

pas l'ombre d'intérêt romanesque. Les Incas valent mieux : on

y trouve un peu plus d'action, des discours moins longs, par-

fois même éloquents; et puis ils nous donnent l'envie de relire

la Chaumière indienne ou les Natchez.

A partir de Marmontel, la morale déchaînée sévit impitoya-
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lileineiit dans le conlo. Les dernières années du siècle venonl

naître à foison les contes d'éducation à l'usaj^e des enfants. Ce

sera une avalanche de bons conseils sous la forme d'historiettes

morales. Faut-il rappeler les noms de Benjuin, de M"" Le Prince

de Beaumont, de M"" de Genlis, de Bouilly? Sous ces fades et

honnêtes [)lumes le conte badin du xwuf siècle, celui de Cré-

billon, celui de Voltaire, faisait ample pénitence, en attendant

que Nodier lui redonne un [>eu de cette fantaisie dont le genre

ne peut décidément pas se passer.

///. — J.-J. Rousseau et sa descendance.

La « Nouvelle Héloïse » : résurrection du grand

roman. — La personne et l'œuvre de Rousseau occupent dans

riiistoire littéraire et morale du siècle une trop grande place pour

pouvoir être appréciées ici, à l'occasion d'un simple roman *.

Pourtant on peut dire que tous les divers aspects sous lesquels

on peut envisager le « citoyen de Genève », à savoir le philo-

sophe, le calviniste, le politique, le pédagogue, le rêveur, le

promeneur, et jusqu'au musicien, se trouvent réunis et comme

fondus ensemble dans Rousseau romancier, et que l'œuvre où

il s'est mis tout entier est bien moins le Contrat social, VEmile,

ou même les Confessions, que la Nouvelle Héloïse.

En effet, tout est roman dans Rousseau, et tout Rousseau est

dans le roman qui parut en 1761 sous ce titre : Julie ou la Nou-

veUe-Héloïse, ou Lettres de deux amans habitans d'une petite ville

au pied des Alpes, recueillies et publiées par J.-J. Rousseau.

Dans quelles circonstances fut composé ce livre à jamais fameux,

au milieu de quels poétiques transports, de quelles ivresses

d'imagination et de sentiment, l'auteur nous l'a dit au neuvième

livre de ses Confessions. Quant au sujet, il est trop connu pour

qu'il soit besoin de l'analyser ici. Les principaux personnages

du livre : la sensible et prêcheuse Julie d'Etanges, le rêveur et

fatal Saint-Preux, le raisonnable et froid Wolmar, la rieuse

Claire d'Orbe, le stoïque Bomston; l'étrange aventure qui rap-

1. Voir ci-dessus, cliap. vi.
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proche tous ces cœurs vertueux, et jette la jeune Vaudoise dans

les bras de sou « maître d'études », puis (|ui, après avoir séparé

les amants, les réunit de nouveau, une fois Julie mariée à un

autre; et alors cet essai héroïque et fou de vie idéale à trois, oii

femme, mari et « ami » rivalisent ensemble d'abnégation et de

tendresse, jusqu'au jour oi^i Julie, à bout de forces, disparaît et

meurt; les scènes les plus dramatiques de l'ouvrage, celles du

bosquet, du cabinet de toilette, de la promenade en barque; les

admirables tableaux des mœurs parisiennes et des mœurs valai-

sannes, des vendanges de Clarens, de l'éducation des enfants,

de la vie patriarcale;! la campagne; et, çà et là, ces inoubliables

échappées sur le grand lac immobile, mélancolique comme le

souvenir, et sur les cimes neigeuses, hautes comme le devoir :

tout cela est devenu, on peut dire, classique, et fait partie du

patrimoine commun de la littérature, non seulement française,

mais européenne. Bornons-nous seulement à indiquer ici la

nouveauté d'une pareille œuvre, l'influence qu'elle a exercée

sur le roman en France, et la place qu'elle occupe dans l'his-

toire du genre.

La Nouvelle Héloïse marque la complète résurrection du

grand roman en France. Elle est à la limite de deux époques.

Elle clôt le cycle inauguré cent cinquante ans auparavant par

VAstrée : elle ouvre aussi une ère nouvelle.

C'est dans notre littérature nationale qu'il faut surtout cher-

cher les origines vraies du roman de Rousseau. L'auteur des

Confessions nous a raconté comment dès sa première enfance il

s'était nourri de la forte sève de VAstrée, de la Cassandre, du

Cjjrus, et plus tard du Cléveland qui enchanta sa vingtième

année. Le sujet môme de Julie en rappelle d'autres, traités par

nos romanciers et par nos poètes. Cette femme qui lutte pour

rester honnôte et le demeure en effet, ne ressemble-t-elle pas

un peu à M""^ de Clèvcs, qui elle aussi se confie loyalement à

son époux, ou bien à Pauline, qui elle aussi voit revenir d'un

lointain voy;ige un « malheureux et parfait amant », ou bien

encore à Cassanche, qui tout en aimant Orondate, conserve à

Alexandre la foi jurée? C'est la môme émulation de beaux sen-

timents, la môme vaillance dans le danger, la môme exaltation

du devoir, et aussi (du moins chez Corneille, et chez La Calpre-
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nède) la inèiiie vertu em|)hati(|ue et raisonneuse. El Sainl-l'reux,

lorsqu'il erre désespéré dans les sauvages montagnes du Valais,

et jus(|n(' dans les déserts du nouveau monde, loin de celle qu'il

aime, n'acromplit-il pas alors la classi(|ue épreuve des Céladons

et des Polexandres? Et cet idéalisme voluptueux, qui amnistie

la passion en l'épurant, n'a-t-il pas du rapport avec la méta-

physique amoureuse de D'Urfé? Quant aux attitudes mélanco-

liques du héros, à ses velléités de suicide, peut-être n'est-il pas

nécessaire d'en chercher l'origine ailleurs que dans nos vieux

romans : Céladon se jette dans le Lignon, et Tiridate meurt de

désespoir; trente ans avant Saint-Preux, Cléveland songe à se

suicider et disserte longuement à ce sujet; il se trouve même
formuler par avance le principe de Rousseau : « Tous les mou-

vements de la nature sont droits et appartiennent à l'ordre ».

Telles sont les vraies sources littéraires de la Nouvelle Héloïse :

ou du moins telles sont les principales. Si quelques traits ont

été ajoutés du dehors, le fond de l'cpuvre est bien français.

Mission nouvelle du roman. — En même temps Rous-

seau élargissait beaucoup cette conception traditionnelle du

roman. Aux personnages pseudo-historiques, princes ou gens de

qualité, si fort à la mode depuis plus d'un siècle, il substituait

ces héros obscurs, la fille d'un gentilhomme campagnard du

pays de Vaud, et un simple maître d'études, venu on ne sait

d'oi!i. Il s'engageait hardiment dans la voie nouvelle ouverte })ar

les auteurs de Gil Blas, de Marianne et de Manon^ et où l'avait

devancé Richardson, qui venait de raconter l'histoire d'une

humble servante de ferme, et celle d'une petite bourgeoise

entêtée de k respectabilité ». La Nouvelle Héloïse, tout en res-

tant la plus romanesque des œuvres, est aussi la plus libre de

tout préjugé de fortune et de rang. Dans ce héros plébéien, qui

n'a ni nom ni ancêtres, il y a autant de souffrance et de noblesse

qu'en peut contenir une âme humaine. De même la fille du

baron et son aristocratique époux n'aspirent qu'à la vie simple,

au milieu des serviteurs familiers et des travaux du ménage.

Tous ne désirent qu'une chose : revenir à la nature, devant

laquelle il n'y a ni nobles ni roturiers, ni pauvres ni riches.

Par là Rousseau ouvrait à ses successeurs un champ illimité :

la Nouvelle Héloïse rendait possibles tous les romans.
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Le roinaii ainsi élarçi va gai'iîcr aussi on jirofoiideur : il

devient ca})ablc d'exprimer les pensées les plus hautes et les

jilus fortes moralités. Et il ne s'agit point là d'une morale a

jxjsleriori, comme celle que nous découvrons après coup dans

(fil IJlds. Chez Rousseau elle ne se dissimule pas, elle préexiste

à l'œuvre, elle l'anime et la vivifie dans toutes ses parties. Il

est juste de rappeler aussi que Prévost avait déjà essayé de

tourner au perfectionnement des âmes les romanesques inven-

tions de son cerveau : tous ses romans les plus passionnés et les

plus dramatiques, Manon, Cléveland, ne sont d'après lui que des

plaidoyers en faveur de la veitu. Rousseau avait donc de (jui

tenir ; mais ce fut l'influence des romans anglais, mis à la mode

par les traductions de Prévost lui-même, qui contribua à donner

à la Nouvelle Héloïse cette moralité en dehoi's, prêcheuse et

même un peu provocante, que l'on ne connaissait pas encore en

France sous cette forme. On sait quelle place tient dans les

romans de Richardson la préoccupation d'édifier et d'instruire :

le titre seul de Fainéla est un vrai prospectus moral : Paméla ou

la vertu récompensée, suite de lettres familières écrites par une

belle jeune personne à ses parens, et publiées afin de cultiver les

principes de la vertu et de la relia ion dans les esprits des jeunes

fiens des deux sexes, etc., et Dieu sait si « la belle jeune per-

sonne » tient parole et prodigue les exhortations et les sermons!

Le calviniste Rousseau devait être porté à imiter cet exemple.

Par bonheur, son génie si français le préserva en partie de

lexcès où était tombé le libraire anglican : bien que Julie dis-

serte et prêche un peu trop, elle reste vraie et touchante jusqu'à

la fin. Dans la Nouvelle Héloïse la morale, loin de gâter l'œuvre,

la vivifie et l'embellit.

Jamais questions plus graves et plus vraiment humaines ne

furent traitées avec plus de sérieux sous le voile d'une fiction

romanesque. L'auteur nous a confié qu'il poursuivait à la fois

un objet de mœurs et d'honnêteté conjugale et un objet de con-

corde et de paix publique. A supposer que Rousseau ait mal

présenté sa thèse, elle n'en subsiste pas moins, elle remplit

l'œuvre entière, et elle aboutit à cette double apologie du

mariage fondé sur la vertu et de la religion fondée sur la tolé-

rance. Avoir présenté aux contemporains de Grimm et de Vol-
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lairu ridéal trime vie culiut' cl vcrhicuse, à la campag-iie, loin

de l'opéra, des houdoirs et dos soiipeis à la mode; avoir osé

montrer une Julie prosternée priant pour la conversion de

Wolmar et de Saint-Preux, et prouvant par son exemple, que là

où la jeune fille pliilosoj)hc avait failli, la femme chrétienne,

humble et forte, triomphe : (jiielle matière à réflexion, et surtout

quelle morale pour un roman du xviii'' siècle! Et songez qu'au-

tour de ces questions essentielles le romancier en a groupé

beaucoup d'autres, qui intéressent les mo'urs publiques et pri-

vées, et qui concernent le duel, le suicide, l'éducation des

enfants, l'économie domestique, le jardinage, la musique, etc. !

En un mot, sous le couvert d'une fiction romanesque, c'est

Rousseau tout entier que nous trouvons : c'est tout un pro-

gramme de vie morale, intellectuelle, et môme matérielle, que

nous offrent Julie, Wolmar et Saint-Preux.

On voit le chemin parcouru en quelques années. Le romancier

s'est investi d'une mission toute nouvelle : il annonce les

grandes vérités morales, il dirige les âmes dans le combat de

la vie, c'est-à-dire il joue ce rôle jusque-là dévolu au philo-

sophe, à l'orateur, et au poète. C'est sans doute parce qu'en 1760

il n'y a plus de Descartes, de Pascal, de Corneille ni de Bour-

daloue, et qu'il n'y a pas encore de Lamartine, ni de Hugo, que

le roman s'avise de concevoir une pareille ambition. Profitant

ce jour-là du silence de la chaire chrétienne, des convulsions

de la tragédie, des tâtonnements de la comédie, de l'évanouis-

sement des dernières traces de lyrisme, il prend simplement la

place qui était à prendre, il passe « grand genre » et même le

plus grand des genres, puisqu'à cette date il supplée presque à

lui seul tous les autres, et fournit à la littérature ce qu'ils

étaient incapables de donner. Cette quasi-souveraineté n'était

pas sans péril : car, à vouloir embrasser toute la pensée et toute

la morale humaines, le roman risquait d'éclater hors de ses

limites et de manquer à certaines des conditions essentielles du

genre : après Rousseau d'autres viendront qui ne sauront pas

toujours éviter cet écueil.

Le sentiment de la nature dans le roman. — Sur

d'autres points encore Rousseau a innové. Il est bien le premier

qui ait introduit le sentiment de la nature dans le roman, comme
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il venait de le susciter dans toute la littérature. Avant lui les

romanciers avaient généralement ignoré cette source d'intérêt

et d'émotion. Il y a bien quelques tempêtes dans Téléniaque,

une allée de saules dans la Princesse de Clèves, et une caverne

de voleurs dans Gil Bkis : mais tout cela tiendrait en quelques

lignes et pourrait être retranché sans dommage. La coquette

Marianne ne se doute pas qu'il existe autre chose que les cou-

vents et les salons de Paris; et des Grieux, qu'il soit à Chaillot

ou sur la route du Havre ou dans les savanes de la Nouvelle-

Orléans, n'a d'yeux que pour Manon. Quant à l'honnête libraire

de Londres, à l'auteur de Clarisse, il était bien l'homme du

mofide le moins ouvert à l'intelliirence de ces choses-là. La

Nouvelle Héloïse au contraire est pénétrée des souffles nouveaux.

Elle a été écrite, pour ainsi dire, en plein air, dans cet admi-

rable « cabinet d'études » qui est la forêt de Montmorency, en

compagnie « d'un chien bicn-aimé, des oiseaux de la campagne

et des biches des halliers de la forêt », en communion « avec-

la nature entière et son inconcevable auteur ». On y sent la

présence diin personnage mystérieux, qui parle au cœur des

héros aimants et souffrants : la Nature entière, les Alpes, le

Jura, les rochers de Meillerie, les vignes de Clarens, l'azur du

lac, prêtent leur cadre merveilleux aux joies et aux angoisses

de Saint-Preux : et du coup l'auteur nous fait retrouver cette

secrète harmonie entre les âmes et les choses, que Yirgile avait

connue, et dont nous avions perdu le secret. D'autres, mieux

que Rousseau, sauront exprimer les formes, les sons, les cou-

leurs, et nous donneront la vive sensation des objets : mais c'est

la Nouvelle Hélohe qui a apporté dans le roman (et dans la litté-

rature) ce sens nouveau de la Nature, d'où allait jaillir cin-

quante ans plus tard la poésie.

Le style. — Nature et moralité : telles sont les sources

encore presque intactes que Rousseau ouvrait au roman. Il a

su en même temps, jiour exprimer ces idées nouvelles, créer

un style nouveau. En effet il n'avait que faire du joli style,

poudré et musqué, plein de malicieux .sous-entendus ou de

voluptueuses élégances, qui convenait à Marivaux ou à Cré-

billon; rehii de Voltaire était trop sec, Irop lucide et trop froid.

D'ailleurs c'étaient là des styles à l'usage des gens d'esprit, et la
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plus grande orig-iiialil»'' tlo Rousseau a peut-être consisir à ne

point av(»ii- il'cspi-it. Pour traiter sérieusement de choses

sérieuses, pour oser être grave, ému, sincère, pour parler de

Dieu, de la Nature, et de l'Amour sans raillerie, sans y mêler

l'histoire du grand Turc et de la Sultane favorite, il fallait un

autre style que celui do Zndig, du Sopha, ou même de Marianne

et de Gil Blas. Et voilà comment ce Genevois, cet ennemi des

salons, ce « roi des ours », comme l'appelait M™^ d'Kpinay, a

mis dans son roman quelque chose qu'on ne connaissait plus en

France depuis longtemps, de l'éloquence et du lyrisme. L'élo-

quence sert à exprimer toutes les vérités d'ordre intellectuel et

moral, dont la connaissance est indispensable au bonheur de

l'homme : Julie a le verbe des apôtres; elle est notre plus grand

orateur, après Bossuet. Le lyrisme donne une forme à tous les

sentiments les plus profonds qui oppressent l'àme humaine, et

qui ont pour objet l'amour, la nature et la divinité : il y a dans

le roman de Rousseau bien des odes ou élégies, ou « médita-

tions », déjà presque à demi rythmées, qui ne demandent qu'à

s'envoler en passant par les lèvres d'un Lamartine,

Importance d'une pareille œuvre. — En regard de ces

beautés si neuves, ([ue pèsent les défauts bien connus de la Nou-

velle Iléloïsel On sait de reste que la thèse éternelle de Rousseau

sur l'homme naturel et sur les crimes de la civilisation est outrée

et paradoxale, que le ménage à trois de Julie, Wolmaret Saint-

Preux est une pure folie, que la sensibilité de ces gens-là revêt

souvent une forme d'exaltation maladive, et que les très beaux

discours qu'ils tiennent sont gâtés par la déclamation et l'em-

phase. Oui, bien des choses ont vieilli, que la mode a depuis

longtemps fanées. Et puis, après Rousseau, les imitateurs com-

promettants sont venus, qui ont exagéré les défauts du maître,

et discrédité quelques-unes de ses plus belles qualités. Il est

donc très facile aujourd'hui de railler la Nouvelle Héloïse, et les

« snobs » n'y manquent guère. D'autre part il reste toujours ceci :

c'est que ce gros livre si « vieux jeu » marque l'épanouissement

superbe du roman, qui à partir de ce moment devient vraiment

français et humain, qui n'est plus un amusement frivole, mais

une œuvre de passion, d'imagination et de raison, ouverte à

tous les « vents de l'esprit » et à tous les élans du cœur, et qui,
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tout en donnant aux ànics la plus izrande somme de plaisir

possiide, aspire à les guider Aers le bonheur et la vérité.

En 1702, le roman idéaliste renaissait plus brillant qu'au temps

doVAstrée, plus vigoureux aussi et appelé à de bien autres des-

tinées : car il portait en lui toute la poésie et tout le roman du

xix" siècle.

Bernardin de Saint-Pierre : «Paul et Virginie » (1788).
— Le successeur immédiat de Rousseau, son ami, son disciple,

c'est l'auteur de Paul et Virginie. Mêmes dispositions romanes-

ques : Bernardin de Saint-Pierre ne fut pas le bonhomme
souriant que l'on croit, mais un être sensible et imaginatif,

toujours inquiet et vagabond, épris de la femme, hanté de chi-

mères, au demeurant mélancolique, défiant, hypocondriaque,

presque autant que son maître Rousseau, encore que la destinée

lui ait été plus clémente.

Il a bien pris soin de nous rappeler, en tête de son roman,

qu'il s'était proposé trois « grands desseins dans ce petit

ouvrage : })cindre un sol et des végétaux différents de ceux

d'Europe; réunir à la beauté de la nature entre les tropi-

ques la beauté morale d'une petite société; mettre aussi en

évidence plusieurs grandes vérités, entre autres celle-ci, que

notre bonheur consiste à vivre suivant la nature et la vertu ».

Renversons, du moins en partie, l'ordre de ces trois « desseins »,

et le plan nous apparaîtra encore plus clair. Dans ce « petit

ouvrage », à jamais célèbre, il y a ce qui se trouvait déjà dans

le gros livre de Rousseau : une thèse, un paysage et un roman.

La thèse est puérile et charmante. Elle tient dans cette ligne :

« L'histoire de la nature n'offre que des bienfaits, et celle de

l'homme que brigandage et fureur ». Rousseau aurait été

content de son élève. Nous voyons deux enfants qui naissent et

se déveloj)j)ent loin de la société des hommes, dans un vallon

solitaire des Tropiques, c'est-à-dire dans un « champ de culture »

idéal, où la bonne nature s'épanouit à l'aise sans être gênée ni

déformée [)ar la civilisation. Il en résulte que ces deux êtres,

étant naturels, sont parfaits. Ils sont plus beaux, plus grands

que les autres enfants des hommes. Ils sont meilleurs aussi :

ils sont pieux sans aller à la messe, honnêtes sans avoir peur

des juges et des gendarmes; ils connaissent l'heure sans hor-
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loge et la succession des jours sans calendrier; ils n'ont pas

de souliers, ni de chapeaux, ni d'Iiahits à la mode; ils ijjrno-

rent la cuisine, les lettres et les arts, et ainsi de suite. ^lais

ce parfait bonheur va s'écrouler, au plus petit contact de la

nature avec la société. Une lettre véiiue d'Europe, l'appel d'une

vieille tante acariâtre, une visite que font le gouverneur et un

missionnaire dans l'humble vallon suffiront à causer les plus

terribles catastrophes : les cœurs aimants seront séparés, ils

s'aigriront et se gâteront un peu; la nature offensée se vengera,

et tout se terminera par un ouragan qui sèmera réi>ouvaiite et

le deuil. Conclusion : hors de la nature il n'y a pas de bonheur.

D'autre part, la mort n'est pas un mal, étant voulue parla nature :

elle ouvre aux âmes « les rivages d'un orient éternel » où elles

goûteront en paix le véritable amour. Telle est la thèse du roman :

irritante et amusante à la fois, délicieuse en somme. Il convient

d'ajouter que toutes les âmes tendres qui depuis un siècle se

nourrissent de Paul et Virginie, les femmes, les jeunes filles,

les adolescents, ne font guère attention à cette belle philosophie.

Le paysage est admirable. Pour peindre ce Paradis retrouvé,

cet Eden des Tropiques, l'auteur a fait des prodiges. Il a décou-

vert, le premier en France, les inépuisables trésors que ren-

ferme la nature. Il a observé les formes, les sons et les cou-

leurs : il les a notés, analysés, classés, comparés : il a découvert

leur « expression harmonique », leurs rapports de ressemblance

ou de dissemblance, la part que chaque phénomène occupe dans

le concert providentiel qui règle l'univers. Pour dire ces choses

nouvelles il a eu recours à des mots nouveaux, non pas à ces

termes généraux dont se servait Bufion, mais aux vocables

précis et exacts. En un mot il a créé le pittoresque. Et, pour

saisir davantage encore notre imagination, il a reculé tout cela

loin de nous, dans cette luxuriante Ile de France qu'il connais-

sait un peu, et que ses lecteurs ne connaissaient pas du tout.

Enfin, par un suprême triomphe de l'art, il a mis le tout en

harmonie avec l'homme même : les printemps amoureux, les

étés brûlants, et les ouragans dévastateurs deviennent, selon un

mot fameux dont on a souvent abusé, des états d'âme en même
temps que des phénomènes naturels admirablement décrits. Ce

que Rousseau avait déjà soupçonné mais n'avait pas eu le temps
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ni les inoyoïis de réaliser, Bernardin de Saint-Pierre nous le

révèle, et c'est au roman, à l'heureux roman du xvni'^ siècle,

(ju'il fait ce royal cadeau. Aussi les ])aysag-es de Paul et Virr/inie

restent-ils parés d'une grâce vraiment unique, môme à coté de

ceux de Chateaubriand et de George Sand, qui en procèdent :

couleurs, formes et sons, secrète concordance dos choses entre

elles et avec l'àmc, tout cela était insoupçonné ou bien oublié

depuis des siècles, et nous y apparaît neuf, comme au jour de la

création. On croirait entrer dans le château de la Belle au bois

dormant, enseveli sous l'exubérante })Oussée des rameaux et

des fleurs.

Sous cette double enveloppe de la thèse et du paysage se

cache le roman, et quel roman! Il n'y en a pas déplus simple,

ni de plus touchant. Cette idylle tragique se déroule en trois

actes distincts, auxquels correspondent trois paysages. C'est

d'abord l'enfance de Paul et de Virginie, enfance bénie et para-

disiaque sous l'œil bienfaisant de la nature, leurs jeux, leurs

ébats, leurs mutuels témoignages d'innocente tendresse, leur

divino félicité au matin radieux de la vie. Puis surviennent les

appels inquiets du cœur, le trouble obscur des sens, la sépara-

tion imposée, les menaces grandissantes de la Nature et du

Destin. Voici enfin la catastrophe, les éléments déchaînés, le

sacrifice inutile et sublime de la vierge, l'anéantissement de

toutes les existences et de tous les bonheurs terrestres. Mais il

est bien superflu de rappeler ici des beautés qui restent gravées

dans tous les souvenirs et dans tous les cœurs. Remarquons

seulement qu'on s'est parfois mépris sur le caractère essentiel

d'une pareille œuvre. Certains critiques, trop sensibles au coté

purement sentimental et un peu mièvre du livre, n'y ont vu

qu'une berquinade de génie, propre à charmer les adolescents,

en un mot le parfait modèle du roman ingénu. Sans doute Paul

et Virginie nous paraîtront toujours d'une fraîcheur, d'une

pureté, d'une innocence adorables, surtout si on les compare à

ce l)a[)hnis et à cette Chloé trop vantés auxquels la traduction de

notre vieil Amyot a donné une naïveté empruntée. Il n'en est

pas moins vrai que ce roman si virginal est un livre d'amour,

l'un des jdus troublants qu'ait enfantés le génie de nos auteurs.

La pauvre Virginie, en dépit de sa chaste réserve, de ses luttes



.I.-.I. ROUSSEAU ET SA DESCENDANCE 49:i

secrètes, do sa candeur inviolée, aime avec aulaiil (rcmixjrlo-

ment que n'im[)ortc laquelle des grandes héroïnes chantées [lar

les poètes : laniiuissante, ses « heaux yeux hleus marhrés de

noir », « agitée d'un mal inconnu », elle gravit à son tour la

voie douloureuse où lOnl précédée les Diilon et les Julie; Sans

aller jusqu'à dire avec Théophile Gautier que ce roman est le

[)lus dangereux qu'on puisse mettre entre les mains d'une jeune

fille, on peut trouver que Lamartine n'avait point trop mal

choisi quand il lisait Paul et Virginie dans la cahane du pêcheur

Andréa pour émouvoir le cœur de la jolie corailleuse. D'ailleurs

Bernardin lui-même, dans son Avant-Propos, a dédié son livre

non pas aux enfants, mais aux femmes, qui civilisent le genre

humain par l'amour et qu'il appelle galamment « les fleurs de

la vie ». De même Rousseau destinait la. Nouvelle Héloïse non

point aux jeunes filles, mais à « quelque couple d'époux fidèles »,

qui devaient y puiser de nouveaux trésors de vertueuse tendresse.

Bernardin de Saint-Pierre n'a donc fait autre chose que de

continuer l'œuvre de Rousseau. Sa Chaumière indienne, oii un

pauvre paria fait si joliment la leconàun memhre de la Société

Royale de Londres, se termine par ces trois préceptes, qui sont

l'àme même de tout ce petit récit : « Il faut chercher la vérité

avec un cœur simple ; on ne la trouve que dans la nature ; on

ne doit la dire qu'aux gens de bien. » A quoi le docteur ajoutait,

pour faire plaisir à Bernardin et à Rousseau : « On ncst heu-

reux qu'avec une bonne femme. » Tous deux, l'auteur à^Héloïse

et celui de Paul et Virginie, ils ont écrit le roman de l'homme

naturel. Julie et Saint-Preux sont des civilisés qui souffrent et

voudraient revenir à l'état de nature. Les personnages de Ber-

nardin sont deux enfants, qui sortent des mains mêmes de la

nature et que la civilisation n'a point gâtés : ils sont ce que

Julie et Saint-Preux auraient voulu être : ils sont Emile et

Sophie sous les Tropiques, avec la Nature comme unique pré-

cepteur. Seulement il y a cette différence entre l'œuvre du

maître et celle de l'élève, que la première a une saveur acre

et paradoxale qui peut déplaire, tandis que la seconde est beau-

coup plus simple, plus douce et plus pure, et qu'elle possède le

charme souverain du paysage. Bernardin de Saint-Pierre a

réussi à être le Rousseau des familles.
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La pastorale et Florian. — Ainsi se trouvait confirmé le

mot un peu cynique de Rousseau : « C'est dans les siècles les

plus dépravés qu'on aime les leçons de la morale la plus par-

faite. » Le roman idéaliste, tout en demeurant une œuvre de

passion brfilante , inclinait de plus en plus à la pastorale

comme par une i[)ente naturelle : car si Ton se plaît à ima-

g:iner des êtres exceptionnellement purs, où les situer, sinon

dans le seul milieu qui leur convienne, loin de la société, en

contact avec la seule nature? C'est un curieux phénomène que

ce retour apparent du roman du win*^ siècle à ses premières

origines, c'est-à-dire à cette Astire, qui est chez nous la source

de toute la littérature romanesque. Tout au fond de la Nouvelle

Héloïse on peut entrevoir comme une immense bergerie morale,

à laquelle il nr manque que les bergers et les moutons. Avec

Paul et Virfjinie apparaissent les petits bergers, qui courent

pieds nus à travers les prairies et les bois. Et il va venir un

auteur naïf (pour ne pas dire niais) qui y mettra les moutons.

Jean-Pierre Claris de Florian, méridional pur sang, neveu de

Voltaire, officier de cavalerie en demi-solde, fut le plus vertueux

et le plus sensible des hommes. Cédant aux sages conseils du

duc de Penthièvre, son protecteur, ce dragon assagi employa les

loisirs de sa courte existence, troublée un moment par les orages

de la Révolution, à faire fleurir la vertu et à la célébrer en prose

comme en vers. Il écrivit des comédies, où il représenta l'ancien

sacripant du théâtre italien, Arlequin, sous les traits d'un brave

homme, bon époux, bon père et bon fils. Il écrivit des fables,

qui ne prétendent pas rivaliser avec celles de La Fontaine,

mais qui sont assez jolies, d'une morale fort limpide, et où les

agneaux ne sont pas mangés parles loups : des fables telles que

Rousseau en eût permis la lecture à Emile. Entre ses comédies

et ses fables, il écrivit aussi des romans. Renchérissant sur

l'idéalisme en A'ogue, il composa des romans historiques et des

romans pastoraux, comme on faisait au beau temps de Gom-

bauld et de Gomberville.

Numa Pomptlius n'est qu'une froide imitation tle Télémaque

(sans le g^oùt de l'antiquité, sans la saveur philosophique ni le

mérite du style) et de l'ennuyeux Bélisaire. Gonzalve de Cordoue

vaut un peu mieux : cette romanesque histoire de la prise de
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Grenade en 1 192, entreinrlée des aventures de Gonzalve, de

Zuléma et de Hoalxlil, ne uianque pas d'un certain intérêt.

Mais Florian ét;iit plutôt né pour la pastorale. D'ailleurs les

circonstances l'y poussaient. Outre rinfluence de Rousseau,

il en subissait une autre, alors toute-puissante, celle de

Gessner. Cet honnête libraire de Zurich troublait les tètes en

France presque autant que faisait, vers le même temps, son ver-

tueux confrère de Londres. Il arrachait à Diderot les mêmes

témoisrnaires d'admiralion que Richardson, mais il y avait moins

de droit. Son plus clair mérite consistait à avoir gâté Longus

et Théocrite : dans son Daphnis et dans ses Idylles il avait

mêlé à un sentiment de la nature très conventionnel les plus

fades protestations d'innocence et de vertu. Mais en France on

le sacra ffrand homme, on imita cet imitateur : ce fut un débor-

dément d'idylles et de romances, Berquin écrivit VAmi des

enfants, et Florian accorda ses pipeaux. Le moment était bien

choisi : car c'est toujours aux époques troublées, ou sur un

sol corrompu, que pousse la fragile fleur de l'églogue. En 1788

paraît Estelle, la même année que Paul et Virginie, pendant

que Fabre d'Eglantine se prépare à chanter : // pleut, il pleut,

herfjère.

Cinq ans auparavant, Florian avait déjà composé Galatée,

médiocre imitation de Cervantes. Estelle vaut beaucoup mieux,

sans valoir grand'chose. Le sujet est des plus fades. Inutile de

dire par suite de quelles circonstances Estelle, qui aime Némorin,

en vient à épouser d'abord Méril (simple mariage blanc!)

et finit par épouser pour tout de bon son cher Némorin. Tous

ces bergers, les jeunes comme les vieux, sont également ver-

tueux et larmoyants, prompts à la pâmoison; en vain cherche-

rait-on un seul loup dans cette bergerie; et l'on comprend bien,

au sortir d'une pareille lecture, le mot malicieux de Sainte-

Beuve : « Il faut lire Estelle à quatorze ans et demi : à quinze

ans, pour peu qu'on soit précoce, il est déjà trop tard. » Le

mérite, du reste assez court, de ce petit roman est surtout dans

le paysage : Florian nous a décrit tout uniment son pays, un

petit coin de Languedoc lumineux et parfumé, entre Anduze et

Massane, sur les bords du Gardon; il l'a fait en termes secs,

un peu dénués de pittoresque, mais en somme suffisamment

lIlSTOIBK HE LA LANGUE. VI. 3~

I
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[irécis. Il nous a dit aussi avec uno filiale émotion les mœurs de

là-bas, le départ des moutons pour la montagne, la tonte des

brebis, les cliansons des bergers, et les doux rendez-vous sous

les bois d'aliziers. Cela a valu de nos jours à la mémoire de

Florian un doux renouveau : chaque année, à Sceaux, devant la

maison où mourul lauteur d'^'s/e/Ze, les « Félibres » se réunissent

pour fêter celui qu'ils considèrent comme le premier des leurs.

Et de tous ces poétiques hommages le roman du xvui'' siècle,

grâce à Florian, prend bien un peu sa part.

Choderlos de Laclos : les « Liaisons dangereuses » .
—

Rousseau a eu une autre descendance, moins avouable : en même

temps que les naïfs, comme Bernardin, Florian et le sensible

Baculard d'Arnaud, les cyniques comme Laclos, Louvet de Cou-

vray, Restif, ou tel autre que je ne nommerai pas.

Comment Rousseau a-t-il pu donner naissance à cette seconde

postérité? D'abord par lexemple fâcheux de sa vie et par le

charme troublant de ses Confessions où il étale à nu toutes ses

faiblesses, où il en fait l'aveu presque glorieux, et trouve le

moyen de séduire malgré tout le lecteur, de s'en faire aimer,

sans s'en faire estimer. Et puis le prodigieux optimisme de sa

doctrine , la négation du péché originel , l'apologie déter-

minée de tous les sentiments et de tous les désirs prêtaient

à de périlleuses interprétations. Suivre la nature : passe encore,

quand on est Sénèque, ou Épictète, ou bien quand on est

nourri de Plutarque et de Platon : mais quand on est Restif!

11 est juste aussi de proclamer que dans cet avilissement du

roman tout n'est pas « la faute à Rousseau », et que la perverse

effronterie des conteurs tels que Crébillon fils y a bien sa part.

Mais, à partir de Rousseau, l'immoralité apparaît plus redoutable

parce qu'au lieu de se présenter comme une élégance exception-

nelle, elle prend volontiers le masque de la vertu, et s'adresse

aux humbles, aux femmes, plus faciles à séduire et à entraîner.

Parmi les auteurs qui personnifient le mieux ces fâcheuses

tendances, il suffira d'en signaler deux, Laclos et Restif, le

premier d'ailleurs bien supérieur au second, et, ce qui vaut

mieux, supérieur aussi à sa mauvaise réputation.

Le roman qiie fit paraître en 1782, sans nom d'auteur, le

capitaine d'artillerie Choderlos de Laclos, secrétaire des coni-
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mandements de M^' le (Un- d'Orléans, csl inlilulé : Les liaisons

dangereuses, avec ce sous-titre : Lettres recueillies dans une

société et publiées pour Vinstruclion de queUjues autres. Bien que

Téditeur, àinn^VAvertissement, ait spirituellement défendu l'au-

teur du reproche d'avoir peint d'après nature, vu que « dans le

siècle de philosophie où nous sommes, les lumières répandues

de toutes parts ont rendu, comme chacun sait, tous les hommes
honnêtes et toutes les femmes modestes w, il faut plutôt en croire

l'épigraphe de l'ouvrage, empruntée à la Nouvelle Héloïse :

« J'ai vu les mœurs de mon temps et j'ai publié ces lettres », et

même certaine tradition qui veut que Laclos ait représenté des

mœurs observées de visu dans la ville de province où il avait

été en g-arnison. L'intention morale du roman est catégorique-

ment proclamée dans la Préface; elle contient un double ensei-

gnement : « Toute femme qui consent à recevoir dans sa société

un homme sans mœurs finit par en devenir la victime.— Toute

mère est au moins imprudente qui souffre qu'une autre qu'elle

ait la confiance de sa fille. » Lorsque le livre parut, certains

affectèrent d'y voir une œuvre virile, destinée à « faire peur

au siècle », une protestation veng-eresse contre la corruption

générale. Voilà qui est parfait : mais au fond, que trouvons-

nous? Le sujet est très simple : deux scélérats du g-rand monde,

la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, son ancien

amant, opèrent dans une petite société qui devient leur proie.

Valmont, cédant aux sugrgestions de son amie, séduit une jeune

fille frivole et mal gardée, puis une présidente prude et senti-

mentale, dont le mari est absent, et il sacrifie lâchement ces

infortunées à sa complice, qui ne lui en sait plus d'ailleurs

aucun gré. Les deux misérables se brouillent, et se perdent l'un

l'autre : Valmont est tué en duel, la Merteuil est doublement

démasquée, puisqu'elle est chassée du monde et défigurée par

la petite vérole. Tout l'intérêt est dans la peinture des savants

manèges qu'emploie Valmont pour triompher de ses victimes :

marches, contremarches, attaques de front, ruses de s'uerre,

feintes de toute sorte, il n'est pas de moyen auquel il ne recoure

en stratégiste consommé, pour envelopper à coup sur son

adversaire et le rendre à merci. Ses ancêtres sont don Juan et

Lovelace, ses descendants Julien Sorel et Robert Greslou :
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Valmont est le |>iro de tous, car il est vil, sans motif, il n'est

qu'un instrument aux mains de laMerteuil, vrai démon femelle.

L'auteur a fait [)reuve durant tout l'ouvrage d'une psvchologie

fine et déliée, les caractères sont généralement bien soutenus,

l'action est habilement conduite, l'intérêt ne languit pas un

moment (ce qui est rare dans les romans épistolaires), enfin le

style est d'une fermeté et d'une délicatesse que pourraient

envier parfois les meilleurs écrivains du siècle. Disons-le donc

très vite : au point de vue de l'art, les Liaisons dangereuses sont

bien près d'ètro im chef-d'œuvre.

Il est vrai qu'on va répétant (sans l'avoir lu, j'imagine) que

c'est un livre infâme. Entendons-nous. Il s'y trouve, il est vrai,

deux ou trois tableaux un peu risqués, à la Boucher; mais on

n'y rencontre ni un seul mot ordurier, à la Diderot, ni une seule

équivoque, à la Crébillon. L'immoralité, réelle d'ailleurs, d'une

pareille œuvre i^ît toute dans la complaisance que met l'auteur

à nous décrire les dessous ténébreux d'àmes exceptionnellement

corrompues : il est certain que Laclos, à force d'analyser le

vice, oublie de le haïr, et qu'il l'admire presque : on surprend

chez lui la marque, sinon d'une secrète connivence,, du moins

d'un scepticisme fâcheux, qui tend à faire croire que la vertu

est inutile puisqu'elle est exposée à d'aussi inéluctables défail-

lances. D'autre part l'impression dernière que laisse un pareil

livre n'est point si pernicieuse : on a hâte de le fermer, malgré

le talent de l'auteur, et de se consoler un peu en relisant Panl

et Vh'f/inie, et môme, pour une fois, Estelle et Némorin.

Restif. — De Laclos à Restif (1734-1806), la chute s'ac-

centue. C'est un étrange personnage que Nicolas-Edme Restif

(qui prit d'une terre le nom de La Bretonne) : fils d'un gros

cultivateur bourguignon, d'abord apprenti typographe à Auxerre,

puis ouvrier à Paris, il mène une vie honteuse, se farcit la cer-

velle de romans, et il se met à en écrire, à la diable, dans un

style et une orthographe impossibles, sur du papier à chan-

delles, ou bien même il les imprime directement lui-même sans

les avoir écrits. Et cet être malpropre et laid, dont le visage

rappelait, paraît-il, les traits de l'aigle et du hibou, et dont la

vie était un scandale public, se faufile parmi les hommes de

lettres, soupe chez les duchesses et chez les financiers, devient
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la coqueluche du Tout-Paris élégant et mondain, comme cent

cinquante ans auparavant le pauvre Scarron ; il coudoie Fon-

tanes, Sieyès, André Cliénier, Tévèque d'Autun , Fanny de

Beauharnais : au demeurant il est à moitié fou, fou erotique,

puis fou daniiereux pendant la Terreur, en attendant qu'il finisse

policier de Napoléon.

Il a écrit deux cent cinquante ou trois cents volumes :

parmi ces élucubrations souvent extravagantes il y a de nom-

breux romans. Citons M. Nicolas ou le cœur humain dévoilé, et

la Vie de mon père, qui sont les « Confessions » de Restif, combien

cyniques et confuses; — les Contemporaines, en 42 volumes!

immense répertoire (sous forme de nouvelles) des divers métiers

et conditions du peuple parisien en 1780, — enfin cette œuvre

plus connue, et vraiment forte, le Paysan perverti (1775), roman

par lettres, où l'auteur met en action une idée chère à Rous-

seau : il nous raconte l'histoire affreuse d'un jeune paysan venu

à la ville, gâté par des corrupteurs, condamné aux galères pour

crime d'empoisonnement, puis devenu, après son évasion,

assassin de sa propre sœur, et finissant par se faire écraser sous

les roues d'une voiture. Tout ce livre est à la façon de Restif,

horriblement embrouillé, mal écrit, éhonté, et aussi très moral

d'intention, plus moral au fond que le Paysan j^arvenu de Mari-

vaux. Cà et là quelques échappées sur le pays natal et sur

l'innocence des mœurs champêtres font un violent contraste

avec le tableau de cette hideuse corruption, incarnée dans un

être sinistre et presque symbolique, Gaudet d'Arras, qui

annonce le Vautrin do Balzac.

Tout cela, par malheur, est à peine de la littérature : il est

pourtant impossible de passer sous silence cet amas de romans,

011, si l'on avait le courage d'y fouiller, on découvrirait beaucoup

des matériaux que nos romanciers modernes, réalistes, natu-

ralistes, socialistes, ou simples feuilletonistes, ont exploités

depuis. Aussi a-t-on appelé Restif le « Rousseau du ruisseau ».

C'est dur pour Rousseau : mais l'auteur de Julie va bientôt se

retrouver dans une descendance plus noble, dans M""= de Staël

et dans Chateaubriand.

1
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CHAPITRE X

LES MÉMOIRES ET L'HISTOIRE'

/. — Les Mémoires.

Un critique a finement noté que si le xvui" siècle, entre ceux

qui l'encadrent, a paru parfois s'amincir, par les défauts de ses

œuvres principales, il reprend dans les lettres intimes qu'il a pro-

duites sa véritable grandeur. Les Mémoires de ce temps, à

condition qu'on les rattache aux sociétés dont ils sont, à la façon

des Lettres un miroir fidèle, ont la même valeur. Tableaux

réduits, mais proportionnés, comme ceux de Lancret et de

Saint-Aubin, aussi vivants, qu'il faut remettre dans leur cadre,

et juger par leur milieu : la vie sociale alors se détache de Ver-

sailles, 011 l'on ne va plus que par coutume, par devoir et par

intérêt; elle reflue à Paris, plus librement s'élance, se ramifie,

circule dans les hôtels particuliers. Alors apparaît, dans son

agrément et dans sa force, au plein milieu du siècle, varié,

épanoui, multiple, ce grand pouvoir du temps, qui devait finir

par annihiler Versailles, qu'on a pu appeler sous le sceptre

de M"^ Geoffrin, un royaume : le Salon. De cette évolution, les

Mémoires ont subi l'effet : variés, particuliers, parisiens comme

1. Par M. Emile Bourgeois, docleur es lettres, maître de conférences à l'Éco'.c

normale siij)érieure.
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les sociétés où ils sont nés, utiles à les faii'e connaître plus que

leurs auteurs. Tandis que les regrets et la mode vont à l'Hôtel

de Rambouillet transformé par la licence du temps, on revient

aussi par une pente naturelle à Tallemant des Réaux, avec une

autre langue et d'autres mœurs. C'est le public qui reprend la

plume et se peint, auteurs et sociétés indistinctement, emportés

tous d'un même élan vers la recherche de la vérité, de la justice

et du bonheur, donnant la mesure de la fécondité, de l'activité

des milieux où ils se meuvent.

Buvat. — Les Mémoires de M'"® de Staal ont été étudiés plus

haut' avec la cour de Sceaux qu'ils racontent. A la même société,

à cette intrigue politique que l'histoire appelle « la conspiration

de Ccllamare » se rattachent, de plus bas et de plus loin, les

écrits de Buvat. Comme M"" de Launay, Buvat aussi fut un

déclassé, non de la noblesse, mais de la bourgeoisie, où il était

né. Jean Buvat, après de bonnes études chez les jésuites de

Chàlons-sur-Marne, son pays, et deux voyages en Italie, n'avait

en 1G9~ d'autre ressource qu'une place de copiste à la Bibliothèque

nationale, à 600 livres d'a])pointement. Ce fut pendant trente

années la lutte contre la misère, l'effort soutenu pour être logé

gratuitement à la liibliothèque, pour de maigres gratifications

que confisquait son chef l'abbé de Targny, les souffrances endu-

rées dans les salles de travail qu'on ne chauffait pas, bref la vie

d'un homme du peuple, précaire, pénible au point de provo-

quer à la fin, après une longue patience, les rancunes. Buvat

valait mieux pourtant, comme M"" de Staal, que son emploi et

ne méritait pas son sort. L'abbé Bignon, l'un des premiers

hommes de lettres de l'Europe au dire de Saint-Simon qui le

qualifie en bonne part de « bel esprit », avait remarqué le mérite

de son modeste employé. Il « lui fit l'honneur de le souffrir »,

de l'admettre à ses conversations. Et, comme l'abbé frécjuentait

le grand et le beau monde, Buvat en eut et en recueillit les échos.

Dans la conspiration de Cellamare, on lui fit une part du

secret. Un des agents de l'intrigue, l'abbé Brigault, plus étroi-

tement attaché à la cour de Sceaux que l'abbé Bignon, lui

demanda un copiste. Buvat fut choisi. Mais bientôt il prit

1. Voir ci-ilessiis, p. 3SS.



LES MEMOIRES 'oOd

peur, n'avaut |ias comme Bifinon un pied dans les deux-

mondes, au Palais-Royal et à l'Arsenal. Quand Dubois lui

lit réclamer ses copies, il les livra. Il s'attendait à une récom-

pense qu'il n'eut pas. La pauvreté s'acharnait après lui.

Fut-ce pour l'adoucir qu'il imairina un autre emploi de ce

qu'il savait? une collection de faits historiques, « utile pour les

personnes habiles qui voudraient écrire des Mémoires de lu

Régence ». Toujours modeste, simple collecteur, comme il s'inti-

tulait, il n'avait pas de hautes prétentions : point de réflexions

sur les faits, point de drame, un simple canevas, et des notes

précises. Manœuvre il était, et manoeuvre il restait, avec l'es-

pérance sans doute de quelque profit. Il nous apprend qu'il

négocia avec un libraire d'Amsterdam, de Ilondt, la vente de ce

journal de onze ans (1713-1724); quatre mille livres lui paru-

rent trop peu, au moment oii l'abbé Bignon le proposait au

cardinal de Fleury. Le cardinal prit le manuscrit, le garda,

et, décidément économe, ne délia point sa bourse. Buvat ne

devait être imprimé que cent cinquante ans après sa mort (1865).

Ce dernier coup l'acheva (1729). Il sentait confusément que

son œuvre, après tout, comme lui-même, méritait moins de

dédains. Duclos, qui l'a pillé sans le nommer, le savait bien :

c'était un hommage sans doute, mais qui ne vaut pas celui de

Michelet : « Personne n'a plus donné que Buvat le vrai mou-

vement de Paris, de la Banque, la vie dans les conseils et dans

les sociétés de la régence. »

Il y a de tout dans ce journal : les propos mondains et les

récits qui venaient de l'abbé Bignon et de son entourage, les

événements notés chaque jour, avec les bruits que Buvat

recueillait dans la rue, en bon curieux qui flâne. Ce qu'il ajoute

de son cru ou de son monde n'est pas toujours ce qu'il v a de

mieux, contes à dormir debout, comme l'histoire des étincelles

de feu autour du cercueil de l'abbé Dubois, aventures de Car-

touche et récits de brigands, de commères aussi. Tout cela

pourtant se sauve par la naïveté. Et c'est la naïveté encore qui

donne aux nouvelles peu sérieuses que Buvat se faisait

conter un certain charme de style. Style décousu sans doute,

mais que le contraste anime, où l'événesment paraît avec la

fraîcheur de la nouveauté. On dirait un de nos vieux auteurs
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traduisant en une langue populaire et jeune des écrivains très

raffinés. Pour le lecteur curieux de l'agrément, Buvat, a dit un

critique, est « l'Amyot de la Rég-ence ».

Mathieu Marais, les lettrés. — Avec l'avocat érudit,qui

avait au barreau la réj)ulalion de plaider pour les dames, « plus lié

avec les grands qu'aucun du Palais », nous entrons dans une

société très, différente, assez à part. Quoiqu'il fréquente chez la

duchesse de Gesvres et chez Samuel Bernard, Marais est le

survivant et le témoin d'un g-roupe d'hommes de lettres et

d'esprits libres qui ne se plient point au rôle de beaux esprits

dans les salons : « Fuyez les Fontenelle, et les Lamotte, et tous

les poètes et gens du nouveau style » — dit-il quelque part dans

ses Mémoires. 11 a déjà trente-cinq ans lorsque s'ouvre le

xvni° siècle. Et de bonne heure, comme d'instinct, il s'est

attaché aux écrivains du grand siècle qui, hors de la cour, à

Paris ou même à l'étranger, gardent avec la simplicité de la forme

la tradition du bon sens et leur liberté d'allures et de juge-

ment. Saint-Évremond est à ses yeux le plus grand homme du

monde. Boileau, qu'il a connu de près, dont il a recueilli et

transmis à Brossette les entretiens; La Fontaine, dont il a écrit

la vie et ramassé des pièces rares ou inédites, ont séduit et fixé

son goût très sûr. C'est ainsi qu'il est devenu en 1698 le con-

fident et le collaborateur de Bayle à Paris. Trop prudent pour

faire comme lui, dans un pays où la liberté manquait, un Dic-

tionnaire historique et critique, dévoué sans prétention per-

sonnelle, à l'œuvre qu'avait entreprise Bayle, après sa mort à

sa mémoire, Marais écoute, note en sourdine, furette et fait

la chasse aux anecdotes pour le compte de son ami : « Que j'ad-

mire, lui écrit celui-ci (2 octobre 1698), l'abondance des faits

curieux que vous me communiquez touchant un Arnauld, Santeul,

La Bruyère et sur Raitelais ! Vous connaissez mille particula-

rités, mille personnalités qui sont inconnues à la plupart des

auteurs. Vous pouniez, si vous vouliez, leur donner la meilleure

forme du inonde. » Cet éloge suffisait à payer Marais de sa

peine, (^onime Bayle, il est homme de lettres sans réserve.

Rien au monde ne vaut pour lui la vie de labeurs et de

recherches désintéressées qu'il a choisie. Bayle ne voudrait pas

signer son livre : l'avocat néglige de publier les siens.
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Cette réserve silencieuse lui ferma les portes de rAca<l«3mie.

11 était menibre-né, essentiel, des académies que les rois ne

patronnent pas. Ce lui fut un grand vide lorsque la mort, peu

à peu, dispersa la société d'écrivains qui appréciait sa valeur,,

surtout lorsqu'elle lui [trit Ikiyle. Pendant (juelques années,

il fut et resta baijlhle, s'employant avec M"" de Mérignac à

« construire le temple, le monument qu'ils avaient résolu

d'élever à la mémoire du maître ». Les combats qu'il livra

pour arracher à l'oubli, à la famille de Bayle, aux jésuites,

toutes les œuvres inédites encore de l'auteur du Dictionnaire

le passionnèrent assez pour occuper dix ans durant et distraire

sa peine. Il eût néanmoins tristement fini sa vie, s'il n'avait

retrouvé avec qui « sentir et goûter encore le plaisir delà société

et de la communication ». L'amitié du président Bouhier le

rattacha quinze ans encore (1722-1737), jusqu'à sa mort, à une

compagnie de gens de goût et de savants. Ce fut, selon ses.

propres paroles, le soutien de sa vie, un grand honneur de

pouvoir devenir le correspondant et le confident du magistrat

érudit qui de son hôtel de Dijon exerça une véritable dictature,

acceptée de tous les savants de France et d'Europe, dans la

république des Lettres. Ils se voyaient de temps à autre; dans

l'intervalle, Marais, par les lettres qu'il adressait à son ami,,

venait prendre sa place dans l'académie familière, caustique

parfois, toujours lettrée, qui se réunissait auprès de lui.

Tel était l'homme qui de 1715 à 1727 nota sur un simple

journal les événements de son temps. Le fait qu'il s'y appliqua

surtout avec continuité à partir de 1727, prouve qu'il n'avait

d'autre ambition que de s'instruire pour mieux informer ses amis

de Dijon. A la façon de Bayle encore, il composait un diction-

naire d'anecdotes et de réflexions : articles très divers, com-

mentés ou non, finances, parlements, mariages, nouvelles

de la cour et des lettres, chansons et mots d'esprit. L'histoire

aujourd'hui fait son profit de ce recueil formé comme par

hasard. Mais ce qu'on y apprend d'abord, c'est où se portait la

curiosité de Marais, et de ses amis, gens de la magistrature et

du barreau, personnes prudentes, légèrement sceptiques, fron-

deurs discrets des puissances, attentifs aux (juerelles du parle-

ment, de l'Eglise et des jansénistes, aux œuvres littéraires
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surtout. Dans le langage même de ravocat, on retrouve Fécho

(le leurs conversations, de leurs critiques, de leurs plaisanteries

parfois salées, de leur gaieté mêlée de larges rasades de vieux

bourg-ogne et de souvenirs d'Horace. C'est, à l'époque de la

Régence, le ton d'une compagnie d'exception restée fidèle à une

tradition de bon goût et de mesure qui n'excluait pas la liberté

du jugement, la franchise et la gaieté, étrangère aux hardiesses

ambitieuses de ce temps, de cette littérature qui autour d'eux

s'essaie à de nouvelles formes. A qui veut saisir la distance de

Bayle à Voltaire, si bien marquée par M. Faguet, il faut recom-

mander la lecture de Marais. Son admiration pour l'auteur

iVŒdipe Qide la Henriade, œuvres classiques, œuvres de génie,

sa sévérité pour l'ami des Anglais, « ce déserteur de la patrie »,

philosophe et poète qu'on fait bien d'embastiller, traduisent les

sentiments de cette compagnie pour les écrivains « qui croient

être à la cour et se font donner des coups de bâton ». Ne peut-on

juger sans tant de bruit? Quelques vers d'Ovide pour se plaindre

du système qui a'Ous ruine, ces simples mots sur les mœurs du

temps, après le récit d'un beau mariage : « voilà comment se

font les mariages aujourd'hui. » C'était la vieille manière des

gens d'esprit, et la bonne. « N'ayons affaire ni aux dévotes, ni

aux poètes. L'amitié n'est pas là, elle n'est qu'entre bonnes

gens comme nous », conclut Marais. Dans le siècle qui vient,

il est l'un des derniers de ces bonnes gens, fidèle à leur souvenir,

et peut-être leur meilleur ami : c'est là le charme et l'intérêt

de son Journal.

D'Argenson : le club de lEntresol. — A la première

lectuj'c du journal de d'Argenson, il semble difficile de le rat-

tacher comme les précédents à aucun groupe. Rien ne rappelle

moins en apparence Marais que la vie de ce gentilhomme

assidu à la cour, auprès de la reine, intendant, ministre des

aflaires étrangères, que son langage, auquel manque surtout la

mesure. Son idéal n'est pas Vnmbratilis vila, où se plaisaient

Ravie et Bouhier. Et ce n'est pas davantage le commerce des

gens du monde, la bonne com])agnie « où on écrit peu, on pense

moins encore, on perd son temps ». A le lire, comme à le voir

agir, on se sent en présence d'une personnalité vigoureuse,

faite pour la })ensée et pour l'action, d'un tempérament enfin,
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non d'un (ypc à refléter seulement son enloura;;o. « Dans ces

mémoires, a<lit Sainte-Jieuve, l'instinct res[»ire. »

René-Louis Yoyer d'Arg-enson était de forte race en effet et

d'une naissance (|ui rappelait presque au premier rang. Son

père, le fameux lieutenant de j)olice, garde des sceaux sous la

Régence, était un noble de vieille souche qui avait compris,

mieux que les gens de son monde, l'évolution de la monarchie

au temps de Louis XIV . 11 avait une grande puissance de

travail, de la netteté d'esprit, et l'ambition de s'employer :

pour parvenir aucune fonction ne lui parut méprisable. Tout

le contraire, comme on voit, des Saint-Simon égarés dans leurs

souvenirs, aveuglés par leurs regrets. Et pourtant d'Argenson

était de leur classe, le duc et pair en convient. Il conservait,

au témoignage de son fils, les goûts de son monde, « gail-

lard, d'une bonne santé, donnant dans les plaisirs sans crapule,

buvant sec sans s'en incommoder, et disant force bons mots

à table » ; le modèle du gentilshomme, sauf qu'au moment

opportun, il avait su prendre et reprendre la robe, la perruque,

et « des sourcils à faire trembler la populace ». La race et les

habitudes, en dehors de la fonction, reparaissaient. Dans son fils

cadet, le marquis, né le 18 octobre 1694, elles éclatèrent :

« J'aime mieux tout bonnement être, disait-il, que de me donner

de la peine pour paraître ce que je ne serais pas. » L'éton-

nement des mondains surpris par ce réveil brutal de la nature

se traduisit par l'épithète qu'ils donnèrent au marquis, com-

paré à son frère, le comte, homme de cour achevé. Ils l'ap-

pelèrent d'Argenson la hèle, le balourd. C'était une bête en

effet pour la gaucherie, la maladresse aux politesses de cour,

aux intrigues, rêvant du plaisir plus grand qu'il y aurait à vivre

dans son château, en prince souverain, largement, librement,

avec la nostalgie du terroir primitif. Mais c'était une nature

aussi pleine de sève, toute d'instinct, une bêle de saur/. Il n'y a

qu'à l'entendre dire : « Mon père et mes aïeux ont toujours

passé dans leur temps' pour gens francs, nobles et courageux.

Rien n'est si à propos que de s'attirer la même considération

par où la race est connue. Il faut y conserver la qualité comme
le nom et les armes. »

Fils de ministre, produit dans la société par ses parents, à
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vingt ans conseiller d'Etat, le marquis d'Argenson suit jmr tra-

dition une pente facile en apparence, où il n'y a cependant pour

sa nature que contradictions et que pièges. Et ce qu'il y a de

})lus curieux, c'est qu'il la suit avec la ténacité et l'amour-

propre d'un véritable ambitieux. L'idée et l'espérance du pou-

voir l'ont hanté sans cosse, déterminant ses blâmes et ses éloges,

ses colères et ses enthousiasmes. Combien de fois ne lui est-il

pas échappé de dire : « si j'étais premier ministre, je ferais

ceci »? Le premier éditeur de ses Mémoires, René d'Argenson,

se crut obligé en 1825 d'effacer des confessions de son aïeul

l'aveu de cette ambition; il fallut une seconde édition sur le

texte original, celle de M. Rathery, pour que Sainte-Beuve

« avec son goût pour les portraits vrais » pût restituer à d'Ar-

genson sa véritable figure, « d'ambitieux sans le savoir, de

bourru philosophe, qui grille d'envie du pouvoir et l'attend

d'heure en heure ».

L'attente du pouvoir, enfiévrée, obstinée, c'est en effet toute

la vie de d'Argenson jusqu'au jour où il le recevra, pour le

perdre aussitôt et le regretter aussi longuement (ju'il l'avait

cherché. Intendant du Hainaut on 1720, il compte sur M'"" de Prie

pour être intondant de Paris et se fâche contre cette dame et

lui dit son fait, si elle ne Fa pas servi. Le voilà déçu en 1723

et qui s'éloigne. L'amitié de M. de Chauvelin, le rapproche de la

cour et du pouvoir. Tout ce que le ministre lui procure, c'est

une ambassade en Portugal. Il refuse, et garde rancune, et sol-

licite la place de Chauvelin quand Chauvelin est disgracié : il

ne l'aura que sept ans plus tard, après avoir pendant ce temps

llairé toute sorte d'autres occasions, présidence du Parlement,

contrôle général ou chancellerie comme son père. On le vit

alors trois ans ministre et brusquement condamné aune retraite

d'où il ne sortira plus jusqu'à sa mort (1757), épanchant sa

colèr'e contre son frère qui a réussi mieux que lui, « par les

jésuites » ;
— sur son propre fils, le marquis de Paulmy, dont

les succès l'irritent. « Si j'étais ministVe..., » dit-il pondant

vingt-cinq ans... — « si je le redevenais », répétait-il silencieu-

sement, après une trop courte satisfaction. « Il y a un métier à

faire, disait-il, pour réussir; c'est d'(Mro parfaitement honnête

homme. •» La disgrâce lui prooura une autre leçon : « Il faut
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plaire pour réussir. Les hommes sont plus difficiles que les

afïîiires. » Trop tanl, il s'aperçut qu'il n'était point fait poui-

réaliser une ambition dont sa naissance seule et la prédestina-

tion de ses parents, selon le mot de Bolinpbroke, avaient formé

en lui et soutenu le pjùt. En définitive, il demeura pmir la pos-

térité une figure orig-inale sans doute, « à qui nul autre ne

ressemble » , mais incomplète, contradictoire , une ébauche

seulement d'homme d'Etat ou d'homme d'action, d'intrig^ant et

de travailleur.

Ebauche aussi que ses Mémoires, quoiqu'il se soit donné un

modèle, L'Estoile : ébauche pour le fond, où les jug-ements les

plus opposés se heurtent et s'embrouillent, par la forme surtout,

lourde, négligée, incorrecte. Le mérite de l'écrivain est, comme
de tout l'homme, la personnalité. Mais vraiment d'Arg-enson

traite trop la langue en gentilhomme ; on lui sait gré d'emprunter

à son terroir provincial des termes vigoureux, fleurant le bon

vieux temps, imagés; et pourtant il abuse du droit de mal écrire,

pour parler franc et dire net. C'est de la monnaie de Saint-

Simon, et parfois de bien mauvais aloi. Décidément, si l'homme

et l'œuvre n'étaient que cela, il faudrait passer et laisser d'Ar-

genson à ses maladresses de conduite et de stvle.

Nous ne le ferons pas, car il y a eu dans sa vie un moment
décisif où sa personnalité s'est dégagée des influences de famille

et de classe pour se mêler à un monde restreint destiné à agir

sur lui comme sur le siècle tout entier. Par là se relèvent ses

Mémoires qui font revivre avec une intensité singulière les idées,

le langage de ses amis oubliés. En 1723, dans un premier

accès d'ambition déçue, d'Argenson s'affiliait à une petite aca-

démie libre, comme M. Marais. Mais ce n'était pas une com-

pagnie de lettrés résolus à se tenir à l'écart qui pouvait convenir

à un jeune ambitieux, travaillé de l'envie d'agir et de se signaler.

Au moment où l'abbé de Saint-Pierre était mis à la porte de

l'Académie pour avoir critiqué Louis XIY et l'institution monar-

chique, un autre abbé, Alary, tout jeune, vif et renmant, fon-

dait chez lui une académie politique. C'était le clnh de VEn-
tresol, ainsi appelé du jietit appartement que l'abbé Alarv

occupait à l'entresol du président Ilénault, place Vendôme. On
s'y réunissait le samedi, sous le patronage et la direction de
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l'abbé de Saint-Pierre, qui donnait là son enseignement à une

ving-taine de jeunes gens, épris de réformes, animés d'une ambi-

tion généreuse, futurs diplomates ou administrateurs : Coigny,

Matignon, Champeaux, PJélo, Pallu, Saint-Contest et son 111s,

Noirmoutiers, l'abbé de Pomponne. Autour d'un bon feu l'hiver,

les fenêtres ouvertes l'été, sur un joli jardin, la conversation

s'engageait sur les gazettes de France, de Hollande, les papiers

anglais, et durait une heure : on prenait le thé, des limonades,

comme dans un café d'honnêtes gens. On discutait de toutes

les choses du jour librement, et, pour conclure, des mem-

bres du cercle, l'abbé de Saint-Pierre lisaient des mémoires

sur l'histoire et l'administration des pays étrangers, les formes

de gouvernement, les procédés de justice, de finances, de com-

merce. Et chacun alors, en hiver « de s'en retourner chez soi

avec une nouvelle curiosité », ou pendant les longues soirées

d'été de prolonger avec ses confrères la causerie sur les terrasses

des Tuileries. Nouveau Platon, le doyen d'âge, l'abbé de Saint-

Pierre, faisait des disciples, servant de trait d'union entre les

réformateurs du dernier règne comme Boulainvilliers, Yauban,

Boisguillebert, Belesbat, et la génération nouvelle.

D'Argenson fut de bonne heure, à ses côtés, le secrétaire de

cette république de Platon. Neveu de Fabbé de Choisy, qui en

4692 avait constitué un groupe du môme genre, son héritier et

son admirateur, il fut l'un des membres les plus actifs de la

compagnie. D'autres se contentaient d'être des écouteurs; lui

se chargeait de la critique des gazettes, étudiait le droit public, le

droit ecclésiastique, apportait des objections aux mémoires du

maître, ébauchait ses Considérations sur le gouvernement de la

France. Dans ce travail et ce commerce, qui lui convenaient

à merveille, d'Argenson s'absorba sept ans (1724-1731), les

sept meilleures années de sa vie. Point de contrainte mon-

daine, l'élude du [)résent poussée à fond, sans ménagement

fâcheux, avec l'espoir de réaliser ses idées au ministère, le

bonheur était là pour le marquis. Il déplora la dissolution du

club de l'Entresol ordonnée par Fleury en 1732. Il voulut le

reconstituer en 1734 et ne l'abandonna (jue sur les conseils de

Chauvelin , opposé « à ces conférences de fanatiques et de

mauvais royalistes » Comme le conseil était accompagné
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d'offres aimables <le collaboration, et de promesses d'avenir,

d'Argenson se résigna provisoirement : « Si j'étais premier

ministre, certainement j'établirais une académie politique. » Il

ne fut que ministre, et si peu que le temps lui manqua. Il ne

g-arda pour sa retraite quiui remède, « la fréquentation des

bons esprits, plus (pie des beaux esprits, des honnêtes gens

surtout », et salua dans Rousseau, quoicpi'il lui enlevât le prix

de lAcadémie de Dijon, un bon /)olitlque, fidèle comme lui-même

aux leçons de l'abbé de Saint-Pierre.

On publiait en 1825 les Mémoires de d'Argenson dans la

collection des Mémoires de la Révolution, et l'on faisait bien.

Leur place est là, à la source d'un grand courant de sentiments

et d'idées qui par des canaux, souterrains d'abord, féconde le

siècle que le bel esprit risque de dessécher, et se répand large-

ment au grand jour, <le Rousseau jusqu'à la Constituante.

« Je vaux peu, a dit d'Argenson, mais ma valeur est là : dans

ma famille, le cœur excellent, l'esprit moins bon que le cœur. »

Cet esprit né pesant, raccourci par l'ambition, est dominé par une

sorte d'exaltation morale qu'il a puisée dans le commerce de

l'abbé de Saint-Pierre, au club de l'Entresol, que les desseins

•généreux excitent, et qui éclatera à la nuit du 4 août chez ses

successeurs. Par là d'Argenson se dégage, s'élève et s'af-

fermit. Un souffle étranger, l'air qu'il a respiré, loin de la

cour et de son monde, l'anime, l'emporte à des hauteurs qui

surprennent. Il prophétise le progrès de la raison universelle,

l'uniformité des poids et mesures, l'enseignement gratuit, la

justice de paix; l'indépendance des colonies américaines et leur

prospérité; « l'art de coler en air », et par-dessus tout l'amour

des peuples et la tolérance. Imaginations, envolées de l'esprit et

du cœur, ]»ropbéties même relèvent singulièrement le ton des

Mémoires; l'expression jaillit alors, chaude, colorée, éloquente :

« Les princes ont des ménageries de bêtes curieuses, s'écrie-t-il,

que ne s'avisent-ils d'avoir dans leurs parcs des ménageries

d'hommes heureux! » ou encore : « Le commerce de toutes

i'hoses devrait être libre comme l'air : on ne manque jamais

d'air, quoiqu'il entre ou qu'il sorte. » « De nos jours la France

s'est métamorphosée de femme en araignée : grosse tête et bras

maigres. Toute graisse, toute substance s'est portée à Paris.

Histoire de la langue. VI. liô
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Pour mieux gouverner il faudrait gouverner moins. Eh! mor-

bleu, laissez faire! Ah! que tout irait mieux, si on laissait faire

la fourmilière! » Yoilà les échos de ces conversations hardies,

généreuses, qui de la terrasse des Tuileries se ré|)étaient à tra-

vers les sociétés parisiennes. « Nous frondions tout notre saoul »

,

disait d'Argenson, et Ton se demandait : « Qu'est-ce que pense

l'Entresol? » Par ses Mémoires nous le savons mieux peut-

être que ses contemporains. Et nous y retrouvons par sur-

croît, avec le plaisir que procure la vie saisie sur le vif à une

telle distance, l'âme et l'accent d'un groupe, on disait alors

« d'une coterie », à qui Montesquieu fit les premiers honneurs de

son génie, oii Rousseau sentit s'éveiller le sien, du vrai milieu

en somme où se décida le siècle.

Le président Hénault. — De d'Argenson au président

Hénault le contraste est complet et justement instructif.

Presque contemporains — Charles-Jean-François Hénault est

né en 1685 et mort en 1770 — et tous deux Parisiens, ils se

sont connus, rencontrés. Pourtant quelle distance de l'un à

l'autre! D'abord, toute celle qui devait séparer, dès l'origine, un

gentilhomme qualifié et désigné pour les premiers emplois,

d'un bourgeois, petit-fils de libraire, fils de traitant résigné

à ne jouer aucun rôle : Hénault était entré à l'Oratoire de 1700 à

1702, puis, président des Enquêtes à vingt-cinq ans, il le resta

toute sa vie. Mais la nature, surtout le tempérament et les goûts,

voilà entre ces deux hommes la limite infranchissable. H suffit

de relire dans les Mémoires du Président son portrait, de la

main de sa meilleure amie :

« Toutes les qualités de M. le Président et même tous ses

défauts sont à l'avantage de la société. Sa vanité lui donne un

extrême désir de plaire, sa facilité lui concilie tous les carac-

tères et sa faiblesse semble n'ôter à ses vertus que ce qu'elles

ont de rudo et de sauvage dans les autres. Ses sentiments sont

fins et délicats, mais son esprit vient trop souvent à leur

secours : et comme rarement le cœur a besoin d'interprète, on

serait tenté quelquefois de croire qu'il ne ferait que penser ce

qu'il s'imagine sentir. H ferait peut-être dire aujourd'hui que le

cœur est souvent la dupe de l'esprit.

« W est exempt des passions qui troublent le plus la paix de



LES MÉMOIRES 51 5

râmc, L'ambilioii, Tinlôrèt, renvie lui sont iiicomius. Ce sont

des passions plus douces qui l'aî^itenl. Il joint à beaucoup d'es-

prit toute la grâce, la facilité, et la finesse inia-inable. Il est de
la meilleure compagnie du monde; sa plaisanterie est vive et

douce, sa conversation est remplie de traits ingénieux et

agréables. Il se plaît à démêler les beautés et les finesses qui

échappent au commun du monde. Il ne manque d'aucun talent :

il traite également bien toutes sortes de sujets. »

Ne fût-ce que pour cette page, dont la modestie de Ilénault

pouvait reproduire les éloges sucrés, les Mémoires vaudraient la

peine d'être lus. Quel joli pastel, aux tons discrets, à la touche
légère et fait pour donner l'idée du parfait homme du monde
qu'était en 4750 le président! Etcom])i('n ditï'érenl de ces grands
portraits dô magistrats du siècle précédent, revêtus de la toge et

de l'hermine auxquels d'abord ferait penser sa charge; plus dif-

férent encore de la figure qu'on serait tenté de donner à l'auteur de
YAbrégé chronologique de thistoire de France. L'œuvre est signée

de M"'« du Deffand : le peintre et le modèle ont vécu quarante ans
côte à côte, unissant leurs goûts, leur talent, leurs relations,

avec une horreur commune pour ce qu'ils appelaient « Yinonc-
tion du d'Argenson. » Sans les bienfaits de Hénault, qu'eussent
été le salon et la situation de M'"'^ du Deffand, après la dissi-

pation de ses premières années? Sans les souvenirs de la société

qu'elle forma, que vaudraient aujourd'hui les Mémoires du
président?

Hénault, après le récit de sa vie publique très courte au temps
de la Régence, consacre un long chapitre à la cour de Sceaux.

« J'y ai passé plus de vingt années. J'espère que Dieu me par-

donnera les fadeurs prodiguées dans des médiocres poésies. Si

j'étais assez malheureux pour que ces misères me survécussent,
on croirait que la duchesse du Maine était la beauté même : la

Vénus flottant sur le canal; et on prendrait pour la figure ce qui
n'était donné (ju'aux charmes de la conversation. » Après la

cour de Sceaux, le salon de M™" du Deff'and, voilà toute la

vie du président Hénault, employée à causer. Pour prendre le

sceptre mondain qu'avait tenu la duchesse du Maine, h défaut
d'un autre, vraiment royal, M"" du Defland eut autrement à

lutter. Sans considération, dei)uis (|u"elle s'était affichée avec

i
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le Régent et beaucoup d'autres, sans fortune, elle regagna, à

Sceaux (Valjord, chez les IJrancas ensuite, aidée et introduite

par Hénault, à force d'art, d'esprit et de tenue, plus que le ter-

rain perdu. La duchesse qu'elle imitait avait une cour, nuiis par

droit de naissance. M'"' du Deffand fit la sienne, et la régla,

attirant, gardant autour d'elle des ambassadeurs, des étrangers

de marque, des femmes jolies ou spirituelles, veillant à ce que

jamais la noblesse de son entourage ne fût écartée par les gens

de lettres, à ce que la politesse du grand monde donnât le ton et

une règle aux plus audacieuses libertés de l'esprit. Voilà le

salon qui servit de modèle à la première moitié du xvni** siècle.

11 eut sa marque et l'imprima aux salons voisins. Point de fêtes,

ni de comédies, ni d'hospitalité princière comme à Sceaux, mais

des soupers encore, une tenue de maison noble, que la maison

d'en face, dans la rue Saint-Dominique, n'offre point aux écri-

vains qui ont suivi M"'' de Lespinasse exilée par la jalousie de

M"" du Deffand. C'est une transition, ou plutôt l'apogée, du pre-

mier coup, de la l'oyaulé des femmes. Dans la suite, et les

imitations, on sentira déjà la décadence.

De cette royauté, Hénault fat le servant discret, le. banquier

plus discret encore. C'était un délicat de toutes manières qui

rechercha les femmes, leur fit une cour plus que la cour, par

plaisir surtout de les entendre causer, de les voir agir, gou-

verner : il ne voulut être que le témoin de leur règne. Il y a dans

ses Mémoires, publiés incomplètement encore, des parties d'his-

toire générale, des tableaux intéressants de la mort de Dubois,

de la disgrâce de M. le Duc. Des couleurs discrètes, une langue

facile et polie, une certaine philosophie, peu profonde, mais

délicate, « rien d'élevé ni de fort, a dit d'Argenson, mais rien non

plus de plat, ni de fade, le langage d'un gentilhomme sans la

morgue », telle est la manière du Président. « Le premier moment

du malheur, dit-il à proi)OS du duc de Bourbon, a un certain

appareil qui soutient contre le malheur même. On est encore

grand dans le moment delà chute. Bientôt après il ne reste plus

que la réalité de la déroute, les réflexions et les regrets s'empa-

rent de l'âme et le vide que laisse la privation des affaires se fait

sentir. Cela ne se trouvera que trop vrai pour M. le Duc. » Ce

ton convenait à l'écrivain qui nous a laissé des portraits de
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fenimos suiiout et les échos de leur convcrsaliou. Fii;ures

lie M"' (le Lespinasse, de M""'' de Staal et de Castelmoioii,

de M"'" du DelTaud, de leurs milieux, de leurs amis, de Cireyetdes

salons de la rue Saint-Dominique, petits tableaux et pastels

forment la galerie du peintre accompli de cette société. Regar-

dons-en un entre autres : « M""" de Rochefort est digne de l'amour

et de l'estime de tous les honnêtes gens. Quand les poètes ont

voulu éirarer leur imaiiination dans des fictions agréables, ils

ont imaginé des danses où les grâces riantes du printemps se

trouvaient jointes aux fruits de l'été et de l'automne, où l'on

jouirait de ses espérances : elle était de ce pays-là, et voilà son

portrait d'alors. Les grâces de sa personne ont passé dans son

esprit. Je ne sais si elle a des défauts. Il ne lui manquait que

d'être riche. Elle s'avisa de nous donner un jour à souper. Nous

essayâmes sa cuisinière, et je me souviens que je mandai qu'il

ny avait de différence entre cette cuisinière et la Brinvilliers,

que l'intention. » Yoici encore, sur M™" de Luynes, un juge-

ment, d'une touche dilTérente, qui a son prix : « M"'' la duchesse

de Luynes a toutes les qualités et toutes les vertus du plus

honnête homme : noble, généreuse, fidèle, discrète, ennemie de

toute ironie, proscrivant la médisance qui n'approche pas de sa

maison, aimant la cour à la vérité, mais la cour devenue sa

patrie. »

Ces derniers traits sont à retenir. Pour le monde que fréquente

Hénault, aimer la cour est un défaut. A la façon dont le prési-

dent s'excuse, « la cour n'est pas pire qu'un autre pays, quand on

y est à sa place », il a l'air de plaider sa projire cause, auprès de

M""" du Deffand sa souveraine. En habile homme, en elTet, il a

su servir deux reines à la fois, celle de l'esprit à Paris, à

Versailles la reine de France Marie Lesczinska, qui l'appréciait

et le prenait comme surintendant de sa maison. Et cela lui a

permis d'ajouter à sa galerie un portrait, celui de la souveraine

délaissée, plus intéressante qu'on ne croit d'ordinaire, et supé-

rieure à sa réputation. Mais comme, après tout, ce fut au duc

et à la duchesse de Luynes, les témoins renseignés de cette

petite cour abritée dans la grande, que le président dut la faveur

d'y être introduit, il vaut mieux interroger sur la reine et son

cercle le duc de Luvues directement.

k
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Le duc de Luynes; le cercle de la Reine. — On a dit

(lu (lue de Luynes, pour la volumineuse chronique qu'il a tenue

de son époque : c'est le Dangeau du règne de Louis XV. Petit-fils

deDangeau par sa uK'u'e, et naturellement désigné pour conserver

au château de Dampierre l'ouvrage de son grand-père, il n'a

jamais connu que la cour, et semble né en efTet en 1695 pour

continuer l'histoire de cette petite patrie, au delà de laquelle il

aperçoit un an seulement, dans une campagne aux Pyrénées,

les frontières de la grande. Cette histoire, à ses yeux, a de l'im-

portance : c'est le guide du parfait courtisan qu'a été son grand-

père, l'explication détaillée et précise des règles qui constituent

le service par excellence d'un noble, à la fin du règne de

Louis XIV : le service royal. Cette science de l'étiquette, dont

le duc de Luynes a longuement disserté, nous paraît puérile, et

semblait telle déjà à ses contemporains, qui commençaient à

négliger les « usages de respect». Mais, y avait-il jusqu'en 1789,

pour les grandes familles du royaume, d'autre certitude de

fortune, d'autres preuves de race que le succès ou le service

auprès du roi? Décidément, un duc de Luynes ne pouvait oublier

Dangeau : il eût fait tort au passé, à l'avenir des siens. Mais,

avec ce préjugé, il a certainement fait tort à sa chronique, qui

n'est point, selon l'éloge d'IIénault, « des annales bien curieuses

de son temps », encore moins l'œuvre d'un écrivain. Quelle

difîérence avec Saint-Simon, son contemporain, et son ami!

Pourtant cette différence n'est pas aussi grande que de Saint-

Simon à Dangeau. Il faut noter, avec plus de soin qu'on ne l'a

fait, cette distinction. Si par sa mère, par certains côtés de sa

nature et de son esprit, le duc se rattache à Dangeau, il est Che-

vreuse d'autre jiart. Orphelin de bonne heure, depuis 1704 il a

été élevé par son grand-père, le confident du duc de Bourgogne :

de cette éducation et de ces confidences, il a reçu parfois des

idées, certaines habitudes de juger même ce qu'il respecte, ses

amis et son roi. Sa mémoire est ornée de jolies anecdotes qu'il

conte bien. Elle s'est tournée vers l'histoire, appliquée à réunir

des documents qu'il s'efforce à mettre en œuvre. La chronique

toute sèche, au hasard des journées, ne suffit point à son goût, à

son amour du travail. On le voit composer, rédiger : il juge.

Pour être discrète, comme il sied à un galant homme qui parle
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d'un ami, son opinion sur S.iint-Simon n'en est pas moins

fondée : « C'est l'homme du monde le plus incapable d'entendre

les affaires d'intérêt, quoique cependant il soit extrêmement ins-

truit sur toutes autres matières. Il a beaucoup d'esprit ot est très

bon ami. Mais comme c'est un caractère vif, impé'tueux et

même excessif, il est aussi excessif dans son amitié. » Voilà

pour l'homme; et voici l'écrivain, « extrêmement énergique dans

ses expressions, sujet à préventions ». Le duc de Luynes a

donné ainsi son opinion sur les personnes et les choses, presque

toujours équitable et juste. Quand ÏEncyclopédie parut, il lui

reconnut le mérite d'avoir « une utilité infinie pour les détails

qu'elle contenait ». Et c'est comme à regret qu'il ajouta : « Il est

bien malheureux que tant de perfections soient accompairnées

de principes qui tendent au déisme et même au matérialisme. »

Dun dévot, l'hommage et le regret ont leur valeur : ils don-

nent la mesure fie son jug-ement et de son équité.

Et Dieu sait à quel point le duc de Luynes poussait la dévo-

tion. Saint-Simon, qui n'était pas un esprit fort, le félicitait un

jour sur l'énormité de ses maig-res : « Je vous y souhaite un

estomac. » L'estomac tint bon, le duc vécut jusqu'à soixante-

treize ans. Mais ses Mémoires en souffrirent : la charité chré-

tienne et la crainte de la médisance les ont, selon la jolie image

que Saint-Simon appliquait à leur auteur, un peu trop rasés.

« Je ne porte aucun jugement », dit-il fréquemment, quand il a

commencé d'en esquisser un. Voilà par oîi il différait de son vieil

ami, qui ne retenait pas sa langrue, confessait son péché à l'abbé

de Rancé, et finissait par trouver dans une certaine morale à

son usage des arguments pour retirer son acte de contrition.

C'est par là d'ailleurs, par leur discrétion, leur religion, que

le duc et la duchesse de Luynes s'attachèrent la reine de France,

Marie Lesczinska. On a gardé de cette princesse, qui s'isola

vingt ans volontairement, comme le duc sut se taire, des lettres

au président Hénault, à ses amis, d'un tour aisé, d'une familia-

rité enjouée. Tous les jours trois heures de lecture avant le jeu,

qu'elle aimait d'ailleurs franchement : il y avait là de quoi rem-

placer la médisance qu'elle délestait. Très cultivée, Marie Lesc-

zinska était digne d'avoir des correspondants, et elle eut son

salon : « Mon cher Président, venez : voilà la fin de mes lettres;

i
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et celle de ma conversai ion : restez. Vous ne faites de l'un et de

la lit n^ (|n(^ n^ (|iii vons plaît », écrit-elle un Jour à llénault. En

dehors des heures de représentation, où la reine soutient tou-

jours son rang-, du temps consacré aux lectures, un peu à

la musique, toute sa vie, enfermée à Versailles dans un cercle

dhonnètes gens, se passait en entretiens : « Le dîner et le souj)er

iînis, on la suivait dans ses cabinets. C'était un autre climat; ce

n'était plus une reine, c'était une particulière. Des conversa-

tions d'où la médisance est bannie, où il n'est jamais question

des intrigues de la cour, encore moins de la politique, paraî-

traient difficiles à rem})lir, et cependant pour l'ordinaire elles

sont on ne peut plus gaies. Personne ne sent plus les ridicules-

que la reine, et bien prend à ceux qui en ont que la charité la

retienne. Ils ne s'en relèveraient pas. » Pour qui sait la fidélité

de la reine à de Luynes, sa coutume de prendre tous les-

soirs le souper chez lui, il n'y a aucune surprise à retrouver le

ton de son cercle dans les Mémoires du duc : même ironie,

même malice, adoucies par une indulgence qui souvent sent la

('(•ntrainte ; des portraits dont la touche est juste, mais qui

volontairement ne sont point poussés, des traces de lectures

nombreuses, et d'auteurs tout contemporains, Montesquieu, Vol-

taire, les Encyclopédistes, des mentions d'artistes que la reine

pratiquait, Bouchardon, Coustou, Pigalle, enfin des détails fré-

quents sur la famille royale. N'est-ce pas la belle-mère qui

aurait prononcé à son cercle ce jugement sur la dauphine de

Saxe : « Elle a de l'humeur; on prétend qu'il y a aussi de la

hauteur; je trouve toujours à plaindre les personnes qui ont de

l'humeur. » Voici lui mot de la reine noté aussitôt : « Le roi lui dit

hier : M. de Mailly est mort. — Et quel Mailly? dit la reine. —

-

Le véritable, répondit le Roi. » Enfin ce dernier écho des entre-

liens de la Reine, confidence véritable et presque douloureuse

qui, par la simplicité même de la forme, touche et fait sentir

l'égoïsme de Louis XV : « Il n'est pas cei-tain que la reine soit

aussi détachée de son amour |»our le roi qu'elle le croit elle-

même. L'attitude plus aimable du roi depuis le règne de

M"'" de Pompadour adoucit les chagrins de la reine, mais leur

vie demeure entièrement séparée. » L'histoire en quelques-

lignes de la femme délaissée,' et qui n'a pas cessé d'aimer, le
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vide <jiie rami(i('>, 1rs ciilietieiis, ft les iiitliiios lions, ce roiiirdo

imaiiiiu'' jiai' la iiaiivrc reine en ses heures (rcninii <'l île

ilétrcsse, no renijilissent pas, cette plainte échappée à Mari<'

Lesczinska, « l'univers sans mes amis serait un désert pour

moi », et en face le triomphe, le rèjzne de la favorite, toutes ces

misères, [Jivd'ondément, discrèlcmciit traduites, formenl le foinl

vivant, attachant des Mémoires de Luynes. On y retrouve peint

par celui qui en était Tàme, ou ])lutot dessiné, le tahleau intime

d'un salon qui aurait pu être le centre du royaume, et ne fut

(pi'une retraite, adoucie par l'amilié.

Le cardinal de Bernis,M du Hausset et M"" de Pom-
padour. — A cette é[)oque où les conditions sont déjà boule-

versées, quarante ans avant la Révolution, la reine de France vit

auprès du roi, retirée dans sa chambre comme dans un couvent.

Et, tandis qu'un grand seigneur de sa familiarité, avec des

allures et l'esprit d'un bénédictin égaré à la cour, note ses

entretiens oubliés, Jeanne-Antoinette Poisson, fille d'un commis

aux vivres, tient le cercle du roi, et c'est un cardinal qui écrit les

Mémoires de ce règne. Le contraste est piquant.

On n'aurait en effet du rôle de M"" de Pompadour qu'une idée

fort incomplète par les Mémoires de sa femme de chambre,

M™" du Hausset, le témoin en apparence le mieux renseigné et

le plus intime. Elle a la clef de l'appartement de Madame et

nous y introduit à toute heure : Monsieur ne se gêne pas pour

elle. Suivant un joli mot de la marquise, « elle est leur chat, leur

chien domestique », honnête à sa manière, dévouée et fidèle. Il

y a des moments où, n'étaient certaines commissions dont elle

se charge pour les demoiselles du Parc aux Cerfs, on se croirait

dans l'intérieur d'un ménage bourgeois. Le roi parle de sa

chasse plus que de ses atTaires; la dame fait des projets pour

l'établissement de sa fille Alexandrine. Une des plus jolies

scènes qu'ait contées l'honnête du Hausset, c'est son départ pour

l'avenue de Saint-Cloud où une jeune personne va mettre au

monde un fils de Louis XY. Le roi a dicté ses volontés : ^Madame

va à une armoire et en tire pour l'accouchée une aigrette de

diamants : « Que vous êtes bonne! » dit Louis XY. La Pom-

padour pleure d'attendrissement. Les larmes viennent aux yeux

du roi. Et la femme de chambre de pleurer aussi, « sans trop
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savoir pourcjuoi ». Dans sa naïveté, elle a de ces trouvailles.

C'est un taiileau de Greuze, du Greuze-Pompadour, comme
disait Sainte-Beuve. Il y en a beaucoup de ce genre dans les

Mémoires de M""= du Hausset : Louis XV est un bon papa, la

Pom]>adour l'adore, le duc de Grillon, qui se pendrait si un autre

que lui attrapait les chauves-souris dans le palais, un très

brave homme; Quesnay, le bon docteur l^ourru et bienfaisant;

M"" de Mirepoix toujours la bonne petite mankhale, et toute la

société des petits cabinets à l'avenant. C'est un livre bien sin-

gulier que ces cahiers d'une dame noble au service de la Pom-

padour : il n'est pas à comparer, bien entendu, aux souvenirs

de M'"" de Caylus que l'auteur prétendait se donner pour modèle.

C'est par l'ingénuité, une naïveté faite pour surprendre d'abord

dans ce milieu, qu'il plaît. Et le plus étrange, c'est que M'"" du

Hausset a voulu faire œuvre d'écrivain pour adapter « son style »

à ce milieu et qu'elle y a réussi : il fallait cette touche pour

peindre les amours et l'amitié de M'"* Lenormant d'Etiolés et

d'un Louis XV, ce roi égoïste attaché à ses habitudes et à ses

goûts bourgeois.

Il en fallait d'autres pour représenter la Pompadour en scène

non seulement sur le théâtre des petits cabinets où elle parut

pour fixer sa faveur, comédienne exquise, ravissante danseuse,

et cantatrice applaudie, mais au conseil du roi, tenant encore

le premier rôle, composant la troupe des ministres et des géné-

raux avec ses courtisans, réglant et commençant la danse des

alliances et des combats. Les Mémoires de l'abbé de Bernis,

intendant d'abord préféré de cette pièce politique, en retracent

les actes successifs et la donnée maîtresse, peignent les acteurs

et l'actrice principale, leur inexpérience, leur désarroi et leur

chute, au milieu des sifflets du public.

Quoiqu'il ait fait des efforts louables pour devenir un homme
d'Etat, « quand il troqua son panier de fleurs contre un porte-

feuille » , l'abbé de Bernis était plutôt disposé à ordonner des comé-

dies de salon que des plans politiques. Né au château de Saint-

Marcel en Vivarais, dans une famille de très ancienne noblesse,

très fier de son origine, mais pauvre et obligé comme cadet à

chercher fortune dans les ordres, il attendit le succès pendant

trente ans, de 1713 à 1745. Tandis que son frère aîné entrait
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aux paiirs, il [tassait par les jrsuilc.s de Louis-le-Grand, par

Saint-Siilpiccel n'y prenait que rinstnicl ion nécossairoà riioinnie

de lettres. La cour de Sceaux, où Tinlroduisit son cousin de

Polipnac, qui fit fête à ses premiers essais et lui ilonna ses pre-

mières leçons de goût et d'usaj^c du monde, Ta marqué au con-

traire d'une empreinte ineflaçable. Ses premières amitiés avec

Fontenelle, Mairan se formèrent là: on le retrouve dans d'autres

salons, chez M™" GeotTrin, poussé par la mode et le monde à

l'Académie en l"4i, rimant avec quelque poésie des madrigaux

pour les dames qui paient ses dettes. Mais il y garde, en dépit

du torique lui font ses succès mondains, un fond de conscience,

d'honnêteté, une tenue de galant homme qui rappellent le duc

du Maine. Ses poésies de même ont conservé le parfum de

l'atmosphère où elles sont nées, grands vers en l'honneur de la

religion, inspirés par le P. Tournemine, accommodés, comme

le style des Pères, au goût du temps, avec des paradis couleur

de rose, et des peintures délicates sur les amours d'Eve et

d'Adam, petits vers doux et tranquilles, trop roses parfois aussi,

trop débordants d'une mythologie enfantine, de celle qui faisait

les délices de la cour de Sceaux.

Telle était la vie de l'abbé de Bernis, telle sans doute elle se

fût poursuivie, facile comme son talent, douce comme celle de

Bussi, l'évêque de Luçon, « le dieu de la bonne compagnie », si

cet évéque, son protecteur, avait eu le temps de lui laisser avant

sa mort mieux qu'un conseil suivi trop docilement : « Souvenez-

vous que rien n'est plus humiliant à Paris que l'état d'un vieil

abbé qui n'est pas riche. » Mal pourvu, chargé d'une famille,

Bernis ne s'en souvint que trop. « Douze mille livres de rente

m'auraient évité, devait-il dire, le risque de la cour. Il ne m'a

pas été possible de les avoir. Il a fallu s'eml)arquer. » Le départ

ressembla d'abord à un embarquement pour Gythère. L'abbé,

qui connaissait avant sa faveur M"® Lenormant d'Etiolés,

s'attacha à elle pour qu'elle le conduisît à la cour. « Elle avait

besoin d'un ami honnête homme. » En attendant qu'elle lui

procurât un ministère, il lui offrit le sien pour charmer les loi-

sirs que lui donnaient les absences du roi, et rédiger ses lettres

d'amour. Le voilà établi, logement au Louvre, pension sur la

cassette, canonicat de Lyon, légation de Venise : « on lui jetait
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les ambassades à la tète ». La traversée était risquée et le pas-

sage délicat pour un liounètc honiuie. Arrivé au port, Bernis

aurait du s'y tenir. L'elToit (|iril lit pour apprendre son métier,

étudier le j)ays oii il était envoyé, la p()]iti(|ue, était une preuve

de conscience. Mais la tentation fut plus grande d'accroître sa

fortune, comme il l'avait fondée. Il n'y résista pas : au bout

de quatre ans, il revenait à Paris. M'"'' de Pompadour, décou-

ragée alors de la froideur du roi, essayait de se rendre indispen-

sable pour les affaires, puisqu'elle ne l'était plus pour les plai-

sirs. Bernis lui otï'rit de l'aider à devenir premier ministre.

Quelque excuse qu'il se soit donné, le désordre du royaume,

FatTaiblissement du pouvoir royal, c'était bien de l'audace, après

un si court noviciat, de se prétendre prêt pour une pareille

tàclie; le remède était plus singulier encore de relever l'État

par une intrigue de cour, de confondre les intérêts de la patrie

et ceux de M"" de Pompadour. On ne peut du moins refuser à

l'abbé le mérite des eflbrts qu'il dépensa à cette œuvre impos-

sible : et, s'il fut responsable des malheurs de la guerre de Sept

ans, on lui doit cette justice qu'ils eussent été évités sans les

intrigues de cour, la diplomatie de M""" de Pompadour, plus

favorable aux plans de la maison d'Autriche qu'aux intérêts de

la France. Il faut lui tenir compte enfin des cris d'alarme qu'il

fit entendre au roi, et à la favorite après Rosbach : ce rôle de

Cassandre, ces jérémiades perjiétuelles déplurent à M"" de Pom-
padour, qui lui substitua Choiseul. Bernis alla méditer dans

une belle retraite, archevêque d'Albi et cardinal, « sur l'impos-

sibilité de servir son ])ays et son roi, avec une favorite qui trai-

tait les affaires de l'État en enfant ».

Il y écrivit ses Mémoires, dont le principal intérêt est dans cet

aveu. Le règne de M"'" de Pompadour s'y peint au naturel.

L'artiste, mieux préparé à ce rôle de témoin (ju'à celui

d'homme d'État, a mis sur sa palette tous les tons qu'il fallait

pour ce tableau : esprit, grâce, facilité ingénue, philosophie

légère, émotion. « 11 y a longtemjts, disait-il, que j'ai renoncé

à toute enluminure académique. Je ne méprise pas l'élo-

quence; mais je ne la place pas dans la symétrie des mots. Il

faut perdre trop de temps pour écrire avec élégance. Il est

plus facile, plus court et ]>eut-être plus agréable d'écrire plus
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simplement ses pensées. » En cette matière, laLlir n',! pas été,

comme en politique, dupe de ses illusions. La candeur rpie

respirait toute sa personne, et qui donne encore quelque

charme à ses poésies, la simplicité font la valeur de ses

Mémoires. L'aveu (|u"il y fait de sa misère effacerait j)resque

la gravité des moyens qu'il employa [lour en sortir. Sa dou-

leur sincère, sa clairvoyance patrioli(iuç, au milieu des maux

d'une guerre ruineuse et honteuse, disposent à 1 indulgence, et

feraient presque oublier sa responsabilité et sa part dans l'éta-

blissement de ce régime désastreux. La confession du cardinal,

c'est le titre (|u'il a failli donner a son œuvre historique, ne

mérite cependant pas une absolution aussi complète : elle

demeure seulement, comme il l'avait en partie voulu, une pein-

ture singulièrement vraie et agréable de son esprit, de la

société politique qu'il a inspirée, faisant du gouvernement un

salon, une coterie de femmes, de gens de lettres et d'intrigants.

Marmontel et les Salons de l'Encyclopédie. — De fait il

n'y a qu'un pas entre le cardinal de Bernis et Marmontel, entre

la coterie de M""" de Pompadour et les salons de M"" Geoffrin,

qui rêvait à son heure de devenir premier ministre, le Sulh/ du roi

de Pologne. C'est pour ses enfants que Marmontel a écrit son his-

toire, comme de Bernis la sienne pour les enfants de sa nièce,

la marquise de Monbrun. Bien que leur vie ne fut pas un modèle

à donner, la même fierté de parvenus les poussait à rappeler

avec la même candeur leurs moyens de parvenir. L'un et l'autre

s'étaient bien employés pour la famille. Une carrière de beau gars

limousin, comme on l'a dit, une fortune de gentilhomme cam-

pagnard nourri de potage aux choux, de lard, au fond du Yiva-

rais, voilà Marmontel et de Bernis. Même pauvreté à l'origine,

même besoin d'en sortir, et, pour y réussir, une réelle solidité de

corps et d'esprit avec un même fonds robuste de moralité.

Les tableaux que Marmontel nous a donnés de l'intérieur

paternel où il naquit, à Bort en 1723, sont parmi les meilleures

pages qu'il ait écrites, les seuls peut-être qui du fatras de ses

ouvrages survivent et vivent. Les jolis souvenirs aussi que

ceux de « ses bisaïeules au coin du feu, buvant le petit coup de

vin et se rappelant le vieux temps dont elles faisaient des contes

merveilleux, de ces soirées à la métairie île Saint-Thomas, où

i
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l'on battait le chanvre, où à ronlour du foyer on entendait

bouillonner l'eau du vase aux châtaignes savoureuses et douces,

et griller les raves ». Tout cela est d'un art supérieur aux

peintures de Greuze, plus juste, plus réellement attendri, sin-

cère comme des scènes de Chardin.

La fidélité de l'auteur à ses souvenirs d'enfance fait qu'on lui

pardonne le contraste parfois ag'acant qui se marqua plus tard

entre ses prétentions de moraliste, ses beaux discours vertueux

et ses fréquentations dans un monde qui n'était rien moins

qu'honnête. A ceux qui reprochaient à Marmontel d'avoir eu

tout l'ennui de la vertu, sans la vertu, Sainte-Beuve a pu opposer

avec justice ces récits de ses preiliières amies, témoignages

authentiques d'une « honnêteté native et foncière ».

La vérité fut encore que, fils aîijé d'un père âgé et chargé d'une

famille nombreuse, Marmontel se vit obligé de réussir vite et à

tout prix. La vanité de sa mère, à qui ses succès au collège et

ses couronnes aux Jeux floraux avaient tourné la tète, l'engagea

dans la carrière des lettres, à défaut de l'Eglise pour laquelle il

n'avait point de vocation. Il vint à Paris dans l'espoir d'être

placé par Orry, dont la disgrâce coïncida avec son arrivée (1745).

L'appui de Voltaire, une tragédie, Denijs le Tyran, dont nous

avons peine à comprendre le succès presque égal àcelui de Mérope,

firent de Marmontel un auteur à la mode. Les actrices se le

disputèrent, M*''= de Navarre, M"' Clairon, M'"= Verrière. Et il

ne se déroba pas à sa fortune. De l'alcôve et du salon de ces

demoiselles aux salons de plus grande allure qui s'ouvraient

aux gens de lettres, l'accès était facile. Marmontel, protégé par

M. de La Popelinière, dont la femme, fille de comédienne, avait

acquis de M™'' de ïencin le droit et l'art de tenir un salon, fit

son entrée et son chemin dans tous les salons de Paris.

L'histoire des salons, particulièrement celle du « royaume

de la rue Saint-Honoré » (h' salon de M""' GeofTrin), voilà la

partie essentielle, durable des Mémoires de Marmontel. Logé

chez M""' GeoITrin, il n'a pas manqué un de ses dîners d'artistes

ou de gens de lettres. Et combien de soupers ailleurs, partout

où YEncyclopédie fut reçue! Il avait « les douze estomacs » qu'il

fallait, une belle santé, une bonne humeur imperturbable. Et

cela se sent à une certaine grâce facile, un peu édulcorée, au
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parti |iiis (rindulgence; façons de style naturel à un homme qui

diiiérait bien, dans un monde où Ton dînait tant. « J'en con-

viens, dit-i!, tout m'était bon : le plaisir, l'étude, la table, la

philosophie. J'aurais une belle galerie de portraits à peindre si

j'avais pour cela d'assez vives couleurs; je vais du moins essayer

d'en crayonner les traits. » Marmontel s'est rendu justice : à

défaut de tableaux enlevés, spirituels, que la médiocrité de son

génie ne comportait pas, il a constitué un portefeuille de cro-

quis au trait, silhouettes des Encyclopédistes et de leurs amies,

esquisses d'intérieurs et de salons, paysages aperçus dans

leur compagnie. Le trait n'est pas fouillé, mais il. est juste. Ce

n'est pas de la gravure, c'est plutôt de la photographie pour

laquelle les modèles ont posé en bonne lumière devant un opé-

rateur bienveillant et infatigable. Lalbum de Marmontel est

comme l'illustration de VEncijdopédie.

Madame d'Épinay. — Durfort de Glieverny. — Les

couleurs et l'analyse qui ont manqué à Marmontel. pour peindre

et juger ce monde des salons, des philosophes et des femmes,

une femme heureusement, M""* d'Epinay, les a maniées en véri-

table écrivain. Ses Mémoires n'o'nt ni la sûreté ni la richesse

d'informations des précédents. A proprement parler, et dans

leur origine, cène furent même pas des mémoires. Au moment

où la Nouvelle Héloïse remettait le roman à la mode, où dans

la société des écrivains les femmes se faisaient auteurs par

imitation, presque par mégarde. M"" d'Epinay, amie de Rous-

seau et digne de l'être, ébauchait, comme beaucoup d'autres,

« un long roman » dont elle légua le manuscrit à Grimm. Le

plan n'était pas celui d'un journal, mais un récit prêté au tuteur

de la dame, entrecoupé de titres, de scènes et de conversations;

une sorte de roman vécu. Roman ou histoire, le livre de

]\fme j'Épinay doit son charme et sa valeur aux conversations

dont il a été l'écho fidèle. « La femme du xvui" siècle, a-t-on dit,

se témoigne avant tout par la conversation qui a été son génie

propre. » Par là tout est de son ressort, événement du joui-,

affaires politiques, mœurs, portraits, économie et philosophie.

Le sourire léger, l'étourderie délicieuse, l'à-propos et le don

de l'observation, parfois même la profondeur du sens animent,

éveillent et prolongent les entretiens dans ces salons qui
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seraient presque des paradis si les orages de la passion et les

tourments d'argent n'en avaient trouble cruellement la séré-

nité. M'"" d'Épinay, « avec sa droiture de sens fine et pro-

fonde », la grâce qu'elle avait dans l'esprit et le langage,

moins d'imagination en somme que de puissance d'observer et

de juger, a trouvé dans les réunions de la Chevrette, dans sa

propre histoire, dans celle de son temps, l'occasion d'un chef-

d'œuvre. Expérience de la société vraie jusqu'à la douleur,

étude des physionomies, et surtout des âmes, des instincts

môme démêlés sous les visages familiers, tableaux de mœurs,

mariages, ménages, adultères, c'est la confession d'une société

qui se laisserait surprendre au milieu de ses entretiens les

plus intimes.

En voici les archives dans un tout autre livre, qu'il ne faut

signaler que i)our l'intérêt du rapprochement. Un petit-fils de

magistrat, Jean Durfort, comte de Cheverny, pourvu, à vingt ans,

d'une charge d'introducteur des ambassadeurs (1751), et par là

attaché à la cour, sourit à la [>ensée qu'un duc de Luynes puisse

écrire l'histoire « d'une vie de visites, de tristes brelans, d'une

existence monotone et de servitude », et noter ces misères

d'étiquette. Dés qu'il le peut, il s'enfuit de Versailles et court

à la Chevrette jouer la comédie dans le cercle des La Live et

de M""® d'Epinay, retrouver sa maîtresse, fille et femme de fer-

mier général, ou la reçoit et lui fait fête à son château de Saint-

Leu. Que plus tard il se marie, achète Cheverny en Blaisois

et la lieutenance de Blois, pour s'affranchir tout à fait de la

cour, c'est toujours la même existence de plaisirs, de comédies

et de fêtes dont Sedaine est le héros et l'auteur applaudi.

Pour son plaisir encore le vieux comte écrit, comme il a vécu,

cette histoire qui lui paraît très supérieure aux fêtes de Ver-

sailles , assez sèchement d'ailleurs . La race des Dangeau

s'éteint avec le duc de Luynes : Durfort est le Dangeau de la

cour que ses pareils, bourgeois, magistrats et fermiers généraux,

ont constituée vers le milieu du siècle aux écrivains, aux femmes

d'esprit.

L'avocat Barbier. — Bachaumont. — Paris et les

journaux.— Et, par lui, nous arrivons à une forme de Mémoires

[ilus impersonnelle encore, au Journal, expression et produit
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iVwuc s(»ci(''l('' (ini, s'rloijînanl cIi.kiuc jour (l;ivantaj.M> de Vcr-

s.iillos, sous ractioii des écrivains, se riiulli|ilie à l'infini, el se

confond avec la inassf^ de la population parisienne. Gel espril

de Paris, ces sentiments de la foule, on peut les recueillir déjà

dans la clii-diiicpie (|ue lit iteiidanl pi'rs de ciniiiiaiile ans l'avoeat

Barbier (1718-17(13). Menues nouvelles du jour, rumeurs des

rues, des boutiques, écho de ce qui se dit dans le commerce et

le barreau, querelles du Parlement et de la couronne, disputes

religieuses, tf>ute létoffe est là dont on fera plus tard la grande

et la petite presse, étalée d'ailleurs sans grâce, sans goût. Ce

furent encore les salons qui donnèrent la façon, ou plutôt une

dernière sorte de salon, celui où l'on ne se contente plus de

causer, celui oii l'on écrit, la maison de M"" Doublet de Persan,

aapai'oisse, dont Bachaumont fut le sacristain et l'archiviste. Ces

deux associés unis d'abord par une collaboration artistique, puis

plus étroitement rapprochés, eurent un beau jour l'idée que

les bureaux d'esprit, utiles à tant de gens, pouvaient bien à leur

tour payer qui les tenaient. Ils firent une affaire, qui réussit.

Recueillir chaque soir les propos apportés, les faire copier, après

leur avoir donné quelques agréments de forme, et vendre les

copies à des abonnés : voilà à quoi Bachaumont s'employa vingt

ans. Et comme il était né anecdotier par excellence, qu'il avait

l'esprit vif. orné, ouvert à toutes les entreprises de l'esprit phi-

losophique, sensible à toutes les manifestations de la pensée et

de l'art, ses chroniques, commencées en 176'2, eurent bientôt

l'autorité d'un vrai journal, varié, militant, incessamment actuel.

« Cela sort-il de chez M""" Doublet? » demandait-on. L'invention

n'était pas d'avoir fait circuler ces Nouvelles à la main : depuis

le début du xvui'' siècle le public curieux en trouvait d'analogues,

en cherchait pour suppléer à la sécheresse systématique des

journaux autorisés par le gouvernement, le Mercure ou la

Gazette. Ce qui lui plut, ce qu'il découvrit de nouveau dans lini-

iialive de Bachaumont, ce fut la source abondante, claire, et

vraiment délicieuse au goût de ce temps qu'un homme d'esprit

faisait jaillir, pour l'agrément de tous, d'un salon fréquenté par

les académiciens, les gens de lettres et les femmes. Aussi faut-il

voir la colère du chroniqueur, généralement indulgent, lorsqu'un

libraire s'avise « d'ouvrir à trois sols la séance une salle litté-

IllSTOIRK DE LA LANGUE. VI. Ol

1
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raire ». Avec quel dédain elle s'exprime! « le ton mercenaire

me gràte ce bel établissement. » La concurrence qui l'inquiète

marquait simplement la puissance de son idée, une époque, la

fin des salons, la naissance du journalisme procliaine. La pre-

mière feuille quotidienne va paraître, élaborée encore dans le

salon d'un fermier général, Corancez : le Journal de Paris. Et la

presse politique a commencé, avant la Révolution, avec le

Journal de Bruxelles (1764), Panckouke, Linguet et Mallet

Dupan. Du salon, nous voici arrivés à la place publique. Linguet

annonce Camille Desmoulins et le Palais-Royal.

Avec Bacliaumont, nous n'y sommes pas encore. Nous y tou-

chons : nul n'a été en eiîet plus profondément Parisien. Ce fut

une des raisons de son succès que d'avoir assuré la victoire de

Paris sur Versailles. On a dit si»irituellement qu'ayant refusé

une charge de premier président, il s'en était fait une, à ses

yeux supérieure, d'édile honoraire de la ville de Paris. S'il

veillait aux édifices à restaurer, rêvait d'embellissements, gour-

mandait les autorités, inspectait les travaux, « c'était pour sa

patrie ». Son patriotisme était infatigable : il s'étendait à la

mode des femmes, au théâtre, à tout ce (|ui soutenait auprès de

l'étranger et de la province la réputation de la capitale. Bachau-

mont jugeait la valeur de ses efforts, lorsqu'il disait : « Un
recueil de mes feuilles formera proprement l'histoire de notre

temps. La vérité paraîtra toujours avec quelque agrément dans

un récit dont le seul dessein est d'instruire et de plaire. » Le

recueil a paru à Londres en 1777 pour la première fois sous le

titre : Mémoires secrets de la République des lettres. Il a justifié

les espérances du chroniqueur. Ce sont « les mémoires, a-t-on

dit, de toute la république, do celle (pii inspire les gens d'esprit,

encourage les écrivains, applaudit à leur <euvre de raison et s'en

nourrit » : genre libre, d'un tour aisé, à la fois sérieux et plai-

sant, où l'on sent la main d'un bon ouvrier, et dont l'auteur

j>araît une société tout entière, quelque chose enfin d'intermé-

diaire entre des mémoires et un journal, aussi difficile à définir

que le salon où il est né, bureau, ou boutique d'esprit — le mot

est de Choiseul, — sur les jardins du couvent des filles Saint-

Thomas, ou sur la rue.

De là à la cour de Sceaux que l'on est loin ! Et cependant, si

i
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le ton à travers le siècle s'est modifié, c'est le môme intérêt qui

soutient et relie ses anivres si variées, successivement adaptées

à <ies milieux de jilus en plus larges, plus parisiens, a Qui n'a

pas vécu avant 1789, disait Talleyrand, n'a pas connu la douceur

de vivre. » Les Mémoires (jui nous permettent d'v revivre un

instant ne démentent i)as ce témoi,::nag^e. A l'honneur du siècle

dont ils donnent l'imaiie lidèle, ils sont d'un naturel, d'une

aisance oii se trouve surtout l'influence de la femme, la vraie

reine anonyme de cette é[)oque.

Lauzun, Bezenval, Augeard et Marie-Antoinette. —
On comprend enfin que Marie-Antoinette, au seuil de cette

Révolution qui fut un si i:rand tournant de notre histoire, se

soit attardée à plaire, à u:ouverner Paris et la France, en s'as-

sociant à leurs plaisirs, au lieu de servir leurs vœux. Elle sui-

vait le courant du siècle sans voir qu'il avait chaniié de direc-

tion et de force. Ce n'est pas sans doute par les Mémoires de

Lauzun qu'il faut la jug-er. Ce lion de l'époque, le iirand héros

des courses et des amours faciles, a laissé des souvenirs trop

personnels. On les lirait encore s'il y avait mis cette ironie et

cet esprit auquel M"" du DefTand prenait plaisir. « Il nous fait,

disait-elle, d'excellentes facéties. » Lauzun a peut-être trouvé

drôle le récit monotone, sans passion, sans poésie, de ses

bonnes fortunes. En tout cas, s'il en a compris la faiblesse

comme aujourd'hui le lecteur en ressent l'ennui, si, pour le

relever, il a voulu, selon le mot de Chamfort, établir « qu'un

libertin, en ayant des filles, se donne le droit d'avoir des

reines», il n'a pas réussi. On ne prend ni agrément ni confiance

aux scénarios ([ue ce grand seigneur léger et fat a forgrés par

vanité et de toutes pièces de ses conversations, de ses entretiens

avec Marie-Antoinette. C'est auprès de plus modestes témoins,

moins fêtés, plus sérieux {\\x"\\ faut se renseigrner sur la vie et

le cercle de la reine : Bezenval, le confident de ses secrets,

l'ordonnateur de ses plaisirs; Augfeard, le secrétaire de ses

commandements. M"' Campan, sa femme de chambre. Les

tableaux qu'ils nous ont donnés de la société de Trianon, avec

ses conversations décousues et sautillantes, «. sa haine et son

mépris de M""" rEti(|uette », concordent entre eux, et avec le

portrait ressemblant qu'ils ont tracé par des traits presque
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identiques de Marie-Antoinette, superticielle, iiinorante et inca-

pable d'applicalion, livrée à son entourag:e et au plaisir jusqu'à

se compromettre. Malheureusement il manque à ces peintres

fidèles, au soldai de fortune qu'on avait surnommé « le suisse

de Cythère », à l'honnête Augeard, à la trop parfaite M"" Cam-

pan, le talent et la grâce nécessaire, pour restituer au naturel la

figure de cette reine, les goûts de cette société convertie au

culte de Rousseau, aux hardiesses de Beaumarchais, éprise

d'art, de théâtre et de musique. En vain Marie-Antoinette a cessé

de régner, espérant gouverner par la grâce et l'intrigue. « Ses

coquetteries, comme dit le prince de Ligne, pour plaire à tout

le monde », ses desseins lui ont fait moins d'amis que d'en-

nemis. Et de ses amis môme et de ses familiers, aucun ne

paraît avoir subi o\ su rendre l'effet de cette séduction qui un

moment lui avait conquis les Français, « ses charmants vilains

sujets ». Des Mémoires que nous venons de citer l'histoire retient

des jugements utiles; les lettres ont grand'peine à recueillir en

fait d'art l'équivalent des détails gracieux et spirituels, frises,

fresques, et rubans de fleurs jetés par les sculpteurs et les pein-

tres aux portes de ces salons Louis XVI, dont les échos ont été

étoutlés par les bruits de la rue et le murmure des nouvellistes.

//. — L'Histoire.

Voltaire historien. — Ce qui manque le plus aux Mémoires

du xvui* siècle, l'étendue, le cadre d'un horizon moins étroit

que les limites d'un cercle particulier, s'est retrouvé heureu-

sement dans l'histoire, telle qu'on la voit alors se renouveler

sous la main de Voltaire et par l'esprit du siècle. Dans notre

littérature, la publication, la composition du Charles XIT {il^Q-

M'M) manjue une date décisive. Cette œuvre a ])Our l'histoire

en France la valeur d'une charte d'affranchissement.

Pour la première fois, un historien écrivant pour le public,

non pas un érudit, ou un bénédictin travaillant dans le silence,

se met au-dessus des préjugés des lecteurs qui avaient jusque-

là exigé des historiens comme preuve de goût l'imitation ser-

vile de Tite-Live. Lorsque Voltaire entreprit d'écrire en 1726
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la vie de Ch'ivh'x \U, ([uc (oiis les conlciniioraitis coiiiijuriiieiit

à Alexandre, il tut encore séduit par un souxcnir classique :

Quinte-Curce, sinon Tite-Live. Et Frédéric 11 a pu dire juste-

ment dans l'éloiio (juil fit de l'écrivain à l'Académie do Beilin :

« 11 devint le Quinte-Curce de cet Alexandre. » La preuve exista

(dans une lettre à Thiériot de 1729) d'un commerce fréquent

de Voltaire avec l'auteur latin tandis (ju'il composait son

Charles XII. Mais de là à une copie il y a bien loin. Voltaire

avait résolu de ne pas écrire l'histoire « en bel esprit », de

lalTranchir « de la coutume absurde des portraits, des haran-

gues, des légendes inventées et créées de toutes pièces », rom-

pant avec la tradition de Paul Emile à Mézeray.

Et, du même coup, l'histoire se trouva affranchie d'une autre

chaîne. En choisissant un sujet tout contemporain, hors de

France, Voltaire rajeunissait, élargissait les procédés et le cadre

•le la connaissance. 11 la dégageait d'un joug plus ancien, plus

lourd encore que celui des écrivains de la Renaissance, celui des

Grandes Chroniques de France. « Pour ne plus remonter à la

tour de Babel et au déluge », Voltaire a pris les choses comme
elles se faisaient sous ses yeux, de son temps. « 11 faut peindre

les princes par leurs actions, et laisser à ceux qui ont appro-

ché d'eux le soin de dire le reste. » Lorsqu'on voit vingt ans

après les Français faire encore un succès prodigieux, en l"oo,

aux histoires puériles, aux grâces rococo de l'abbé Vély, on

comprend mieux la valeur de l'effort que fît Voltaire contre les

habitudes détestables de son temps. La critique (|ue faisait

Mably du Charles XII en 1183 est peut-être le plus bel hom-

mage que, sans le savoir, un homme du xvni^ siècle ait pu lui

rendre. « L'auteur, disait-il, court comme un fou à la suite d'un

fou. » Mably regrettait toujours Tite-Live. Il le regardait encore

comme le modèle inimitable à [)roposer aux historiens. Si bien

qu'au début de ce siècle, Augustin Thierry dut livrer les mêmes

combats que Voltaire pour sauver les Français du mauvais goût

et de l'imitation maladroite des anciens.

Entre le Charles XII pourtant et les Récits des temps méro-

vingie7îs, entre le poète de la Ilenriade, pour qui l'histoire semble

un passe-temps, et le savant qui consacre sa vie à relever en

bénédictin les vieux monuments de notre histoire nationale.

i
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que (le différence d'autre part! Moins grande cependant qu'il ne

paraît au premier abord. Ce n'est pas seulement la forme de

l'histoire que Voltaire a retrouvée : c'est la méthode. En fai-

sant table rase des mélhodes anciennes, il a eu le mérite d'in-

troduire et de pratiquer des habitudes scienliflques qui devaient

être singulièrement fécondes : la recherche et la critique des

sources. C'est une bonne fortune qu'on ait conservé, pour son

premier ouvrag-e historique, la preuve manifeste de ses procédés

de travail. Elle est à la Bibliothèque nationale, dans le recueil

de pièces et de notes qu'il avait formé et qu'il y déposa. Ces

matériaux témoignent de son zèle à faire, selon le précepte

de Descartes, des dénombrements entiers, de son ardeur à se

renseigner auprès des contemporains, à comparer, à discuter

leurs récits. Sa bonne foi a pu être établie par le profit qu'on

l'a vu tirer, même après la publication de son livre, pour le cor-

riger par d'incessantes retouches, des objections et des criti-

ques. La valeur de ses jugements, enfin, a subi victorieusement

l'épreuve à laquelle les travaux modernes les ont soumis en

France et en Suède. « En principe, disait-il, douter des anec-

dotes. » Et l'histoire a définitivement rejeté comme lui le récit

contemporain qui attribuait la mort de Charles XII à la main

d'un de ses officiers, le Français Siguier. Yoltaire ne se trom-

pait pas davantage lorsque, d'un point particulier passant aux

règles générales de cette science qu'il renouvelait, il ajoutait :

« Ce qu'il y faut, c'est du travail et du jugement. » Son mérite

particulier fut d'avoir su employer cette méthode au récit d'évé-

nements contemporains. Son impartialité devait l'exposer, lui

et son livre, à plus d'un mécompte « pour ce qu'il avait, pour

ce qu'il n'avait pas dit ». Dès que VHistoire de Charles XII fut

sous presse (1730), le gouvernement la fit saisir, par crainte

qu'elle ne déplût à l'électeur de Saxe. Un libraire de Rouen heu-

reusement s'en chargea et fit paraître en 1731 la [)remière des

cent dix éditions que méritait ce chef-d'œuvre d'information et

de narration historiques. Cela ne devait pas empêcher Voltaire

de s'attacher plus encore à cette étude de l'histoire contempo-

raine où le portaient sa curiosité, ses voyages à l'étranger, ses

relations chaque jour plus étendues et son tempérament nerveux,

toujours disposé au combat.
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A ro point (If vue, le .séjour de Voltaire en Angleterre a eu

sur ce qu'on pourrait appeler sa vocation histori(jU(' une impor-

tance décisive. On iiinnrc à (|uelle date fut crinimencée VHistoire

de Charles XII : la [)ieniirre partie était achevée en 1727
;
peut-

être la part que Stanislas Lesczinski, le beau-père du roi, avait

eue dans les révolutions du Nord, rinicjition tir plaire à sa tille,

furent-elles des motifs qui déterminèrent Voltaire, vers 1726, à

€e travail. Ce qui est certain, c'est qu'il le rédigea avec l'aide

d'officiers de Charles Xll, à Londres, devenu depuis 1713 le

centre de la jtolitique, où l'on avait le moven et le droit d'en

parler, des livres, des témoins, la liberté enfin. Ainsi ce premier

ouvrage historique de Voltaire était une rruvre de l'exil; le

second, son Essai sur le siècle de Louis AIV, devait en porter

plus profondément encore la marque. Il y a sa source et son

explication : Voltaire voulait se venger de ses persécuteurs. A
la France asservie, il opposa le tableau de la libre Angleterre :

ce furent les Lettres philosopJiiqKes. Au roi de France qui chas-

sait les écrivains « comme Ovide », il résolut de rappeler les

faveurs de son aïeul pour les gens de lettres, les savants de la

France, de toute l'Europe. « Dans quel siècle vivons-nous! on

l»rùlerait La Fontaine aujourd'hui. » Le Tableau du siècle de

Louis XIV fut ainsi conçu et commencé en 1732 comme une

vengeance et une leçon à l'adresse de Louis XV.

Il no fut publié qu'en 17ol, par la protection de Frédéric, et

€ncore sous le nom d'emprunt de M. de Francheville. « Je ne

veux pas m'exposer à ce qu'on peut essuyer en France de désa-

gréable quand on dit la vérité. » L'essai que Voltaire avait fait

de publier les premiers chapitres en 1740, aussitôt supprimés

par arrêt du conseil, l'avertissait que, s'il voulait attaquer

Louis XV, celui-ci ne se laisserait pas impunément attaquer.

Ce n'était point cependant un [>amphlet que Voltaire avait fait,

c'était une œuvre, et une œuvre d'histoire.

Le nombre de recherches que ce livre a coûté est incalcu-

lable. « J'y ai travaillé, écrivait-il en 1751, comme un béné-

dictin. » Souvenirs des contemporains, témoignages encore

vivants des ministres et des courtisans de Louis XIV, de

La Feuillade et de Torcy, de ses adversaires à l'étranger et en

France, mémoires publiés ou manuscrits qu'il sollicitait sans
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li'êve, archives d'Etat que sa charge d'historiographe royal

lui ouvrit un instant, il n'est pas une source où Voltaire ait

négligé de puiser, sans compter celles que sa curiosité savait

découvrir, que sa patience ohstinée a fait jaillir. A lui seul, le

livre en ferait foi : il porte à chaque page, dans chaque note, la

trace de cette enquête. La correspondance de l'historien permet

de refaire cette enquête avec lui. « Les témoins des événements

peuvent se tromper. J'ai senti, écrivait-il en 1737 à Frédéric,

comhien il est difficile d'écrire l'histoire contemporaine. » Dis-

cussions ou questions sur l'authenticité des pièces, examen

et confrontation des témoins, citations de témoins nouveaux,

enquête supplémentaire en cas de doute, méthode, finesse de

jugement, et sûreté de critique, tout ce qui peut conduire

l'historien « à l'extrême probabilité, la seule possible dans cette

science qui n'allend point la certitude mathématique », Voltaire

l'a pratiqué en conscience.

Est-ce à dire qu'il ait échappé à toute cause d'erreurs? Lors-

qu'un érudit comme Secousse lui affirmait les fiançailles de

Bossuet et de M"" Dervieux, lorsqu'une femme placée si près

de la reine que lady Malborough lui racontait l'histoire du verre

d'eau, il était porté à les croire. Sa critique se trouvait en défaut.

Elle était impuissante surtout contre ce qu'on pourrait a})peler, en

histoire contemporaine, Véquation personnelle, l'idée enracinée

qu'un homme de son époque se faisait du pouvoir et des (h-oits

de la royauté, son admiration presque instinctive pour les

mœurs, les goûts, les modes de la société polie et de la classe

bourgeoise au xvni" siècle. De là une tendance à exagérer le

rôle et le mérite de Louis XIV, à prendre pour règle de ses

opinions, en fait d'art et de lettres, le goût français, qui lui a

fait porter parfois d'étranges jugements. Pai- le fait cependant

que ces erreurs sont pour ainsi dire inconscientes, qu'elles

viennent non d'un parti pris individuel, mais d'opinions alors

très répandues, elles ont leur prix. Il suffit de les estimer, de

b'S em{)loyer à leur valeur, comme témoignages de l'état et des

habitudes d'esprit d'un certain public auquel api)artenait l'au-

teur, à titre non plus de jugements historiques, mais de

mémoires. En définitive, c'est là ce qui donne à ces œuvres

historiques de Volhiire un caractère et un mérite particuliers :
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par son lioùtpuiir les (jucslioiis coiilciiiitoiaiiies, par les nioyciis

et le désir d'information exacte ([uil avait, par sa méthode et

les faiblesses à la fois dont elle ne la pas toujours préservé, il a

écrit pour ainsi dire des Mémoires plus larges «juaucun de ce

temps, et une histoire solide et plus vivante qu'on ne l'eût

faite cent ans plus tard.

La forme même du Siècle de Louis XI \' s'explique ainsi.

Si on la compare aux Mémoires de Saint-Simon, elle paraît

sèche, abstraite; elle ne donne pas cette forte impression de

réalité prochaine, vivante, qui, par la sensation et la couleur, est

comme un réveil brusque et brutal du passé. Mais, en revanche,

c'est le style (|ui convient à une histoire, à une œuvre d'analyse

et de synthèse, où les détails sont comme ramenés, après une

étude minutieuse dont le résultat seul apparaît, à leur substance

même, où l'ensemble se dégage net, lumineux, complet du

chaos des faits : « Je saute à pieds joints sur les ministres que

je trouve en mon chemin : c'est un taillis fourré où je me

fais de grandes routes », s'écriait Voltaire en écrivant son œuvre

encore animée aujourd'hui de son souffle. Ce qui donne en effet

la vie à cet Essai, c'est la précision, le nombre des touches

jetées, fixées comme en passant, et l'horizon lumineux qui guide

le lecteur au centre du tableau. Un contemporain seul pouvait

trouver dans un commerce, renouvelé par la lecture et la con-

versation, avec le xvn" siècle, cette intelligence du détail, cet

ait des proportions qui fait du Siècle de Louis XIV « le précis

le plus clair, le tableau le plus vivant de ce grand règne ».

On a dit et répété que ce tableau du moins était mal com-

posé; on a comparé le livre à un meuble de collections dont

l'auteur aurait ouvert et vidé successivement les tiroirs. N est-ce

pas en tout cas pour un Essai « qui devait peindre l'esprit des

hommes dans le siècle le plus éclairé qui fût jamais », une

conclusion étrange, singulièrement mesquine qu'un chapitre

sur les Cérémonies chinoises^ Le reproche serait fondé si le

Siècle de Louis XIV avait été composé et con<^u comme il a

été publié. Mais il y a eu pour ainsi dire deux états de l'œuvre :

un premier état que nous connaissons par une lettre de l'abbè

Dubos à Voltaire. Commencé en 1732, fiévreusement composé,

écrit à Cirev en 173."), abandonné en 1730, sur les conseils de

I
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M'"' (lu Chatelet qui redoutait pour son ami les vengeances du

gouvernement, repris en 1737 et 1738, à la })rière de Frédéricll

qui ramenait Voltaire k l'iiistoire contemporaine, l'Essai fut

achevé cette année-là. Sans les rigueurs de Louis XV, il eût

paru dans la forme qu'il avait alors, d'un tableau historique

où la politique ne formait qu'un cadre aux portraits d'écrivains

et d'artistes mis avec soin au premier plan. Le début était

l'introduction que nous avons, la conclusion, une vaste pein-

ture des arts au xvn" siècle, « à commencer par Descartes, à

finir par Rousseau », bien proportionnée, adaptée au plan que

s'était fait l'écrivain de tracer l'histoire de l'esprit humain au

xvif siècle. « L'histoire des arts, voilà mon seul objet », écri-

vait-il en 1738. Il croyait si bien l'avoir atteint qu'il abordait

déjà un autre travail. Puisque Frédéric l'invitait à poursuivre

ses études historiques, regardées à Cirey « comme des caquets »,

Voltaire se résolut à donner une suite à son Charles XII, un

Essai sur Pierre le Grand. Il commença en 1737 ou 1738 à

recueillir les matériaux de ce travail, qui devait être le germe

de son Histoire de Bussie.

Le Siècle de Louis XIV ne parut pas alors, et, dans l'intervalle

des dix années qui retardèrent sa première édition, il se trans-

forma : il devint une partie seulement de l'œuvre plus géné-

rale que la pensée de Voltaire, toujours en mouvement, paraît

avoir conçue à Cirey, sous l'influence et pour l'instruction de

M""' du Chatelet, de son Histoire universelle, de son Essai sur les

mœurs des nations. Désormais, pour être juste envers ce livre,

il faut le juger en le rattachant au tout dont il n'est qu'une

partie. La composition, qui paraît défectueuse, ne s'explique

et ne se justifie que dans cet ensemble.

h'Essai sur les mœurs est assurément postérieur dans sa forme

définitive au Siècle de Louis XIV. La première édition complète

en sept volumes fut donnée aux frères Cramer en 17oG. Mais

combien de fragments, de chapitres publiés dans le Mercure

de 1745 à 1750 : « plan d'une histoire de l'esprit humain, de

la Chine et du mahoinétisme; conquête de l'Angleterre, histoire

des Croisades, publiée à part en 1752, sans parler de VAbrégé

d" histoire universelle, ([ui eut l'honneur de trois contrefaçons ».

Lorsqu'il entreprenait d'écrire l'histoire du monde, « à com-

I
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menccr par les ivvoliilions <lu izlobe », Voltaire |ianit s'éloigner

tout à coup (In x\ii" siècle, et plus encore de l'étude de son

temps. De l'histoire contemporaine à la philosopliie de l'his-

toire générale, quelle distance, quel saut brusque? En réalité,

VEssai sur lea mœura demeure, malgré les apparences, une

œuvre contemporaine. C'est par l'histoire une apologie du

xvui" siècle qui doit se substituer à l'apothéose du siècle pré-

cédent. L'intluence de Cirey, l'enthousiasme communicatif de

M"" du Chàtelet pour la science, « l'avènement sur le trône

de Prusse d'un roi philosophe », la conversion enfin presque

générale de tous les esprits éclairés à la raison, ramènent Vol-

taire, qui commence alors son règne de patriarche, à l'admira-

tion de son temps. Grand siècle, n'est-il pas vrai, que celui

qu'on peut appeler le siècle de Frédéric II et qui deviendra

celui de Voltaire? l'époque de perfection, auprès de laquelle

toute l'histoire n'est que « sottises du globe et bntorderies de

l'universl » « Frédéric, écrit-il, a élargi la sphère de mes idées

et la sphère du monde n'est pas trop grande. » Prouver l'excel-

lence du xvui'' siècle par l'étude des époques antérieures, et

la grandeur d'une société qui croit à la raison par l'infériorité

de toutes les sociétés asservies dans l'univers aux préjugés des

autres cultes, décrire ces erreurs, juger les religions à travers

l'histoire, amener le monde enfin, jusque-là gouverné par le

hasard, l'ignorance, ou la mauvaise foi, aux lumières du temps

présent, tel fut le programme de VEssai sur les mœurs.

De l'histoire contemporaine, avec un tel programme, Voltaire

prenait ce qu'il y avait de pire, ce que l'historien doit le plus

éviter, les passions, les préjugés. S'il avait pu se tromper eu

jugeant Charles XII, au moins l'avait-il peint par ses actions

surtout, par des témoignages critiqués sans parti pris. A l'his-

toire de Louis XIV, il avait, à l'excès peut-être, apporté une

sympathie active qui demeure malgré tout une condition de la

connaissance historique : car aimer, c'est comprendre. Quand

il reprit cette histoire, du point de vue où il s'était placé depuis

1740, il la déforma pour s'étendre à plaisir sur les querelles

religieuses qui avaient relardé les progrès de la raison, pour la

terminer parune véritable satire àla maLnière des Leftj^cs pei^sanes

sur le catholicisme en Chine et dans le monde en général. Ce

I
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point Je vue exclusif et faux devcait oHusquer à Tayenir tous

ses jug-emenls, tous ses tableaux historiques. La galerie de

VEssdl sur les mœurs aurait pu être une sorte de chef-d'œuvre.

Si l'historien en effet a perdu son impartialité, le peintre a

conservé les qualités indispensables à l'art qu'il a renouvelé et

presque créé. Sacrifiant le détail résolument, lorsqu'il n'importe

pas à son dessein, batailles, mariages des princes, discours inu-

tiles, l'appareil usé des procédés à la mode, il s'attache aux lois

qui révèlent les mœurs, aux découvertes, aux progrès de l'acti-

vité humaine. Dans des tableaux d'une vie intense, comme
celui de l'Europe au xv" siècle, il marque les étapes de la

civilisation, élargit les perspectives de l'histoire : brisant enfin

le cadre étroit où la tradition enfermait l'humanité, il la fait

apparaître tout entière pour la première fois sur la scène. D'un

geste expressif il domine et met chacune à leur place, à leur

rang, ces foules réunies du bout du monde, évoquées à travers

les siècles. Si, passant avec lui dans la coulisse, on examine

les détails et le soin scrupuleux de la mise en scène, l'efTort

qu'elle représente et qu'on peut constater fait grand honneur

à sa conscience. On ne se douterait pas, à voir comme Voltaire

maltraite le moyen âge chrétien, que pour le connaître il allait

et demeurait trois semaines à Senones auprès de Don Calmet.

Malheureusement, ce n'était plus la vérité seulement qu'il y
allait chercher. « C'est une assez bonne ruse de guerre d'aller

chez ses ennemis se pourvoir d'artillerie contre eux. » Voilà

comment un livre qui eût pu être un modèle, demeure pour

le fond, dans la forme, une œuvre de combat.

C'est le sort des œuvres de ce genre d'être délaissées, quand

le moment de la lutte est passé. Le supplément que Voltaire

donna à son Essai en 1763-1768 sous le titre de Précis du règne

(le Louis X\\ conclusion véritable de cette vaste enquête pré-

cieuse par la valeur des témoignages contemporains, YHisloire

de Pierre le Grand, achevée en 1759 sur une foule de docu-

ments authentiques que l'auteur avait sollicités et reçus de

Frédéric II et des ministres russes, furent, après la Révolution

française, plus oubliés qu'ils ne méritaient de l'être. Enfin

comme l'histoire, au début du xix" siècle, se réveilla au souffle

du Génie du cliristiatns)iie, jiar l'élude même de ces origines
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chrétiennes cl l);irliares sacrifiées par Voltaii-e comme le ( atlio-

licisnie à la « raison >> du wiii'' siècle, à leur loui" les (l'iivres

historiques de l'écrivain, celles de ses élèves, les histoires très

distinguées, très documentées de la Pologne par Rulhière, de

la Régence parLemontey furent sacrifiées. La mode s'en mêla :

les couleurs, les costumes si chers aux romantiques, la hrulalil(''

même parurent des garanties de vérité. Dans cette réaction

nécessaire, aussi féconde qu'excessive, les services que l'esprit

critique du xvnf siècle, le jugement, la conscience, la curiosité

et la grâce de Voltaire avaient rendus furent oubliés. Voltaire

avait lui-même contribué à diminuer par sa pliilosoj)hie ses

mérites d'historien. Le romantisme lui fit plus de tort encore :

il lui fallait avoir dans tous les genres raison de l'esprit clas-

sique. Aujourd'hui qu'il nous est permis et possible d'étudier le

xvnf siècle sans passion, nous estimons qu'avec Voltaire et les

bénédictins ce siècle a rendu l'histoire à ses destinées, à ses

méthodes. D'un genre faux, condamné, par l'imitation mala-

droite des anciens, aux puérilités de forme et de fond, il a fait un

art vivant, éminemment français.
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LE THEATRE

'

C'était un héritage compromettant que celui de Corneille, de

Racine et de Molière. La succession était lourde. On pouvait

facilement prévoir que cette admirable éclosion de chefs-d'œuvre

dramatiques n'aurait pas de lendemain et que les maîtres

avaient emporté avec eux le secret de ces créations qui s'éle-

vaient, pour atteindre l'humanité, au-dessus du temps dont elles

étaient le fidèle miroir. Elles étaient trop pleines à la fois d'ob-

servation et de vie pour pouvoir être imitées avec succès. Avec

elles la tragédie et la comédie de caractère avaient pris comme

leur expression définitive. Il était presque nécessairement

impossible que le g-enre se maintînt à un tel degré de perfec-

tion. Il ne pouvait que péricliter par la suite. Il eût fallu, pour

le sauver, un autre Racine et un autre Molière.

Il n'est même pas sûr qu'ils eussent suffi à cette tache et que

les circonstances n'eussent pas été plus fortes que les individus.

Comment résister à un public toujours plus nombreux et moins

instruit, depuis l'installation de la nouvelle salle de la rue des

Fossés-St-Germain (1088) ; que gâtent à la fois les licences des

théâtres forains et la sensibilité des romans; qui porte au

théâtre ses impressions et veut les y retrouver coûte que

1. Par M. Henri Lion, docteur es lettres, professeur au lycée Janson-ile-Saillv.
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coûte; qui fait Imii niairhr enfin tic ce (jue, peu avant, les clercs

et les lettres prisaient avant tout : le mouvement loî?ique des

passions et l'étude précise des caractères.

Il fallait donc fatalement ou faire moins bien ou faire autre-

ment. T^e taMeau de la littératnre dramatique au xvni" siècle —
car nous ne pouvons présenter ici qu'un taMeau— sera justement

la constatation de ce fait. Aussi l'intérêt en est-il moins dans les

imitations classiques, quelque brillantes qu'elles aient été par-

fois, que dans les essais ou tentatives de toutes sortes qui virent

le jour, déjà même dans la première moitié du siècle.

PREMIERE PARTIE (1701-1748)

L — La Tragédie.

La tragédie est toujours le grand œuvre. Il n'est pas de

poète, même de poète comique, qui ne rêve de faire et ne fasse

sa tragédie. Tous furent malheureusement, dès le début, le jouet

d'une funeste illusion. En croyant imiter Corneille et Racine

ils n'imitèrent que Thomas Corneille et Quinault. Ils tombèrent

avec ceux-ci dans la galanterie, le romanesque et les procédés.

C'est toujours et partout le même cadre, les mômes sujets, le

même moule, les mêmes sentiments; c'est à coup sûr le même
style, ou une apparente et plate concision, ou une- fade et vide

élégance, une sorte de ronron tragique qui étonne d'abord et

bientôt énerve. Les meilleures tragédies ne sont encore que de

pâles copies. Une ou deux à peine (le Maulius de La Fosse, par

exemple, et YÉIectre de Longepierre) font songer à l'auteur de

Nicomède ou à celui de Bérénice. En somme, pas une œuvre

originale ou, si l'on préfère, pas un homme.

Crébillon (Prosper Jolyotde).— Crébillon vint qui béné-

ficia des circonstances. L'homme, mélange bizarre de qualités et

de défauts, k la fois honnête et dépravé, fier et humble, actif et

paresseux, toujours en proie aux rêves d'une imagination exaltée,

manquait de caractère. Il n'était pas de taille à résister à un

public déjà rej)ris par une mièvre galanterie, et les romans

l'enchantaient trop pour (ju'il écartât le romanes(jue. Il ne l'écarté
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LA TRAGÉDIE
t-j/t"»

•lonc pas, mais il le veut t.'nil.le. T(.iil m accrplant los rè^Hes
et les unités, en admirant Haeine, il conçoit la trag-édie à sa
manière (« trop fortement », <lit-il), commo « une action funeste
qui doit être présentée aux spectateurs sous des ima,i.-es intéres-
santes, (|iii .loil |,>s conduire a la pilié par la terreiw »

; il ajoute
vite d'ailleurs

: « mais avec des mouvements et des traits qui ne
blessent ni leur délicatesse ni les bienséances » (préf. (YAtrér
et Thyeste). Le dessein était louable. D'autant qu'il pensait
sincèrement imiter les Grecs. Mais il ne les connaissait que
j)ar les traductions. Ya\ outre il crut avoir le droit, sous prétexte
d'être de son temps, de mêler l'amour aux sujets antiques; il

embarrassa la simplicité grecque d'intrigues inutiles, il s'efîorça
moins d'arriver à la terreur, et de là k la pitié, par la peinture
des passions que par l'inattendu et l'invraisemblable des situa-
tions. C'était moins augmenter le pathétique que l'atTaiblir. Du
moins la tragédie demeurait-elle encore tragique dans Atrée et

Thyeste, dans Electre et surtout dans Rhadamiste et ZénobieK
Les deux premières montrent bien ce que peut devenir un

sujet g:rec entre les mains de Crébillon. Il encombre la pre-
mière d'un naufrag-e, d'une double reconnaissance, d'un amour
à la Quinault, d'un romanes.jueà la Lagrange-Chancel; il y joint
un raffinement d'horreur qui fit trouver la pièce « trop tra-ique »

.

L'antique sujet est encore assombri à plaisir : Atrée est repous-
sant, avec sa froide et machiavélique cruauté; on peut dire qu'il
dégoûte vraiment de l'horreur. Toutefois, grcàce au caractère de
Thyeste, qui est bien soutenu, à de chaudes tirades, surtout à
une instinctive sympathie pour Plisthène et Théodam'ie, la pièce
fut reçue avec grande faveur. Elle paraît médiocre aujourd'hui.
Electre est supérieure. Il y a deux beaux actes. Gela compte. Si
les trois premiers ne touchent que par la douleur et l'éncroie

1. Les autres œuvres valent peu, aussi bien hloménée (170.u), malgré deuxbelles scènes que Xer.rès (171'.), Sémiramis (1717), Pyrrhus (1726) et C«/S.].n ne verra le jour qu'en 17'>8 (où Crébillon avait songé un ns tan .' „ c t è

actcsj Quant au Triu7nvtral (I7.xi), ce n'est qu'une œuvre sénile Crébillonarrache a sa solitude (il vivait dans le plus complet isolement auvbéU^pr""forgeant les romans les plus invraisemblables au milieu d'une intense fumée)'

eutirtort d tT, '" '' "'"''.;'""' '' ''"' "^ Po.npadour, con.blé d'honn uri,'
'

K raï lu , tn 'fn'"- Yr '"'•"' "loins prôné, encensé... et imprimé

îïilkï II ,

''^ ^"""' " "'^"'"' ^'''^-)"" '"' ''^ ^^ magnif.ques funé-i.ulles. 11 est vrai qu'il avait qualre-vingtduiit .-ui;:;!

Histoire de la l\nguk. VI. o"



546 LE THÉÂTRE (1701-1748)

(rÉlectre, iràtés qu'ils sont par do déclamatoires récits, de péni-

bles descriptions, un rêve grotesque et les oblig-atoires galan-

teries, la pièce s'anime étranpfement, quand Palamède, « sauvé

des eaux », divulgue à Tydée sa véritable naissance. Une recon-

naissance émouvante a lieu entre Electre et son frère; celle-ci

excite d'abord le jeune liomme à la vengeance; ])uis Palamède,

par la peinture poignante et pittoresque de la mort d'Aga-

memnon, lui souffle la haine d'Egistlie et en fait comme un

vengeur sacré. Suit le dénouement, rapide, violent, vraiment

tragique. Et les fureurs d'Oreste, presque dignes de celles que

Racine lui a prêtées dans Andromaque, terminent une pièce qui,

par le noble caractère de Palamède, la mâle énergie d'Oreste

et ses ardentes imprécations, la piété filiale d'Electre, même

cette « partie carrée » si insipide aujourd'hui, séduisit étrange-

ment les contemporains. Le succès persista tout le xvm^ siècle.

Toutefois, ce n'était guère dans un sujet grec et classique que

Crébillon pouvait donner toute sa mesure. D'un passage de Tacite,

ou plutôt d'un roman de Segrais, il tire Rhadamisle et Zénobie,

dont la fortune fut si prodigieuse, que les drames romantiques

seuls la purent écarter de la scène. C'est son chef-d'œuvre, et

c'est le chef-d'œuvre du romanesque. Une telle pièce défie tout

résumé complet et exact ', qui est une série d'étonnantes

situations. Mais du moins, l'intrigue une fois comprise, la con-

duite en est habile, l'action bien découpée, les péripéties suscep-

tibles d'émouvoir et d'oppresser les spectateurs; l'horreur y est

ménagée avec plus dart que dans Atrée et Tliijeste, et, malgré

le dénouement, ne dépasse pas l'endurance d'un public qui,

d'abord menacé de l'inceste, voit la vertu l'emporter; le roma-

nesque y laisse place au pathétique; môme la galanterie n'exclut

pas la passion. De plus, la tragédie ne laissait pas de rappeler,

1. On y voit, en deux mots, un fils (ju'on croit mort et qui vient en qualité

d'ambassadeur romain à la cour de son propre père sans se faire reconnaître;

un mari qui, pensant avoir tue et noyé sa femme quelque vingt ans auparavant

(dans la bonne intention d'ailleurs de l'arracher — par amour — aux ennemi^;

qui la poursuivent), ne la revoit captive et méconnue à la cour paternelle ipie

pour en devenir jaloux malgré sa générosité et sa vertu, l'enlever à un père et

à un frère qui l'aiment et se la disputent, et périr lui-même, victime de son

bizarre incognito, de la propre main de son père, qui apprend trop tard la

vérité; une femme (jui, alors qu'elle aime un jeune prince aimable et généreux

et en est aimée, retrouve un mari violent et cruel, lui pardonne, triomphe de

son amour et en face d'insolentes acciis.ilions étale une sublime vertu. — Cela

suffit à donner une idée du reste.
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par ccrl.iiiics sitii.ition.s, certaines tirades inrine et certains vers,

et Nicomède et Pohjeurte. Kntin, les fureurs et les remords de

Rhadamiste trouvaient parfois des accents cajtahles de remuer

les cœurs. Bref, un prl(>-ni(Me de iialant<'rie et, de rage jalouse,

(ranidur, de nciIii cl dlKM-ftisnic , ipii donnait à la trag'édie,

sinon la vie, du moins I apii.ucncc de la vie, <d pi'cnait le [inidic

par les eniraillcs.

Yoilà ce qui le lit ap|)eler par i)eaucou|t « (^j'('l)illon le Tra-

gique ». D'aucuns par contre en faisaient « un Racine ivre »

ou « avec un transport au cerveau ». Cr<'d)illon ne ni(''rite ni

cetexcès d'honneur, ni cette indignité. De belles scènes, de fortes

situations, des tirades colorées, quelques très beaux vers, un

réel tempérament tragique qui se sent même à la lecture, suffi-

sent à sa renommée. Le malbeur est (pi'en gardant le cadre,

les procédés, même les sujets classiques, il a fait la tragédie la

plus anti-racinienne possible, pleine d'àpreté et de déclamation,

accablée sous le poids des imbroglios, des méprises, des recon-

naissances, des meurtres, des catastrophes, tout le bagage en

un mot de la tragédie d'alors et du futur mélodrame. Et c'est

encore un miracle qu'au milieu de tout cela sa personnalité

n'ait pas complètement sombré. Mais il n'est, en somme, avec

ses tragédies sanglantes, dont les personnages sont des exaltés

d'héroïsme ou de crime que mènent, pressent et oppressent les

événements, qu'un Lagrange-Chancel plus puissant, plus hardi,

et plus poète aussi. Et, si ce n'est pas suffisant, c'est déjà

quelque chose en vérité,

La Motte. — On ne pourrait certes pas, à beaucoup près, en

dire autant de La Motte. Si ses théories dramatiques sont sou-

vent intéressantes', encore que parfois étranges, ses pièces sont

médiocres {Les Macchahces, 1721 ; Romuhis, 1~22) et ne diflèrent

1. La Moite romliat non sans esprit les unités de lieu et de temps, remplacerait

volontiers runitc d'action par l'iinilé d'intérêt, déclare nettement ([u'il faut

avant tout plaire au pulilio, réclame le droit de mettre de l'amour dans tous

les sujets, de modifier les événements et les personna.ires historiques peu

connus, raille les n'cits toujours ou trop jtoétiques ou trop exacts, demande des

actions d'ajipareil et de spectacle (cf. ci-dessus, p. 11), de grands tableaux

comme dans liodnr/une et Athnlie, veut des expositions vives, des situations

nouvelles, etc.. et fait enfin leur procès à la versification et à la poésie, soutenant

<|u"il faudrait écrire de préférence en prose les tragédies. Ce à quoi il s'essaie

dans un Œdipe. La théorie en fut tuée du coup, heureusement.
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guère des œuvres contemporaines*. Inès de Castro, seule est à

part (1723) par le sujet... et par le succès de larmes qu'elle

obtint. Bien que le style et la poésie lui nuisent sinaulièrement à

la lecture, on ne peut, en conscience, trop en vouloir au public

de s'être laissé toucher par l'exaltation généreuse et coupable à

la fois d'un cœur passionné qui va jusqu'à se révolter contre un

père aimé et respecté, par l'héroïsme d'une amante désespérée

qui ne recule pas pour sauver celui qu'elle aime devant les aveux

les plus dangereux, même par les muettes supplications de tout

jeunes enfants (dont la présence sur la scène fit sensation) et la

mort impitoyable, alors même que le roi a tout pardonné, de la

trop malheureuse Inès. Peu importait que La Motte fît faux

bond à ses théories et qu'il n'y eût là ni caractères, ni grands

intérêts, ni tableaux imposants. Il y avait de la passion du moins.

La pièce alla aux nues. Mais il semblait que la tragédie n'eût

plus et ne dût plus avoir d'autre but que d'exciter la curiosité

et la sensibilité du public. Et par là elle courait un réel danger.

Voltaire, d' « Œdipe » à « Mérope ». — C'est alors qu'un

homme à l'imagination brillante, au talent souple et fertile,

Voltaire, la sauva pour quelques années par d'heureuses produc-

tions et la fit revivre comme d'une vie nouvelle. II. avait déjà su,

avec Œdipe (1718), traduire ou imiter heureusement Sophocle,

rivaliser en certains passages de concision avec Corneille ou

d'élégance avec Racine, et soit en limitant habilement — sans

rétoufîer — la part du romanesque, des subtiles -déclamations

et des fades sentiuïcnts, soit en prêtant à ses personnages des

pensées quelque peu modernes, faire une œ'uvre singulièrement

attirante pour ses contemporains et dont une scène (IV, 4) est

parmi les plus remanjuables de notre théâtre. Malheureusement

il ne soutint sa réputation naissante ni dans Arlémlre (1720), ni

i\dji% Mariamne (1724) qui n'en est que la contrefaçon, mais''

avec un essai nouveau de dénouement en action. Il reste tou-

jours l'auteur \ÏOEdipe.

11 va être bientôt celui de Zaïre. Et, chose bizarre, c'est l'An-

I. Non ([uc les Iraj^'odies de l'alibc Pellegriri, de Danoliol, de De 'laiix ou du

l)résident llcnaull soient mauvaises, où l'on rencontre même d'heureuses situa-

tions et de belles tirades (dans le Marins du président llénault, par exemple),

mais elles sont iianales, queleonques, ce qui est pis encore.
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irlcterre qui lui inspirera cette si française tragédie; après trois

autres, il est vrai. Il subit, coûte que coûte, durant son séjour

en Angleterre rinfluencc de Shakespeare. Bien que rebuté for-

cément et troublé par des drames si peu « raisonnables », « rem-

plis d'irrégularités barbares », et qu'il allait même jusfpi'à

appeler des « farces monstrueuses », il les admire. 11 en traduit

certaines scènes. Il voit jouer linihis « avec ravissement ». On

peut dire qu'il a senti, sinon compris, le génie de l'auteur

iVHdinlet. Aussi veut-il trans|»orter sur notre théâtre les beautés

(lu théâtre anglais. Seulement, de même que les Anglais avaient

surtout imité les formes extérieures de notre tragédie, de même
il s'égare en face de Shakespeare. Il ne pénètre pas jusqu'au

fond de l'œuvre. Ce qui le séduit surtout c'est la puissance de

l'action, la grandeur du spectacle, l'allure républicaine et philo-

sophique de certains passages. Et là-dessus il compose Brutus

(1730) et, dans un discours en tête de la pièce, se moque de notre

délicatesse excessive qui ne peut supporter certaines situations

et multiplie les récits, déclare en s'inspirant de La Motte que

nos tragédies ne sont que de vides « conversations », réclame

des situations fortes, un appareil éclatant (il cite, lui aussi,

Roilogune et Athalie), de grands intérêts, un style digne du

«ujet et un amour véritablement tragique par ses conséquences.

il s'en faut qu'il y ait tout cela dans Brutits*. Du moins y a t-il et

des vers passionnés, ceux où Titus s'abandonne malgré lui à la

fatalité qui l'entraîne, et des vers héroïques, presque tous ceux

que l'auteur prête au républicain et au patriote Brutus, et des

scènes touchantes, comme celle des suprêmes adieux du père et

du fils. C'est dommage que Voltaire ait accablé sous le poids

d'une intrigue accessoire le vrai sujet. La pièce en est gâtée, où

il y a des beautés de premier ordre et qui a trouvé, même en

ce siècle, d'enthousiastes admirateurs.

La Mort de César n'a pas eu ce bonheur. Séduit par les

« morceaux admirables » de la tragédie anglaise. Voltaire l'a

corrigée à sa façon; il a émondé l'intrigue, supprimé ou modifié

les personnages, changé de place l'intérêt. Plus de large pein-

I. Pour avoir fait paraître les sénateurs en robe rouge, pour avoir place de
ieuips à autre à quelques indications de mise en scène, pour avoir emprunté
au.v opéras dramatiques anglais rai>parition féerique de Brutus au quatrième
acte, etc., Voltaire crovait avoir fait une sorte de révolution, et s'en excusait.

I
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lure hislorique avec lui, pas d'évocatiuii (l'une époque. La pièce,

c'est la crise terrible que subit Brutus, })iis entre son devoir et

son affection pour César. Et ainsi c'est encore Corneille, à tra-

vers Sbakespeare, que l'auteur imitait. Il doit toutefois à celui-

ci d'avoir osé revenir à de « grands intérêts », et d'avoir laissé

de côté les conversations d'amour. 11 a fait plus encore. Non

content de ])résenter une tragédie en trois actes, d'offrir aux

yeux du parterre le corps de César mort, de déployer un spectacle

inusité, de faire paraître même la foule sur le tbéàtre, de mettre

enfin en action la scène de la conjuration, il s'est passé de tout

personnage féminin. C'était bien travailler sinon « dans le goût

anglais », comme il s'en piquait, du moins dans un goût « opposé

à celui de la nation ». Aussi n'osa-t-il affronter le vrai public

qu'en 1743, après Mérojie. La pièce d'ailleurs ne réussit que

médiocrement. Elle parut vraiment trop anglaise à beaucoup.

Et ])uis, ni l'importance du sujet, ni les situations émouvantes,

ni riieureuse peinture du caractère de César, ni le spectacle et

l'appareil ne pouvaient remédier à l'erreur initiale qui était de

faire de Brutus le propre fils de César. Une intrigue galante y

eût seule suffi à cette époque. Sachons-lui gré de nous l'avoir

épargnée. La tentative au moins était originale. Elle l'était plus

même que celle de la tragédie à'Eriphijle, Hanté par la scène

du spectre dans Hamlet, Voltaire a cherché le sujet classique

capable d'en comporter un semblable. De là cet Hamlet roma-

nesque à façade classique, qui n'est qu'une suite de coups de

théâtre mal amenés, et tomba misérablement. — Cinq mois

après, l'immense succès de Zaïre le console (13 août 1732).

Là encore, Shakespeare l'a inspiré. 11 dédie la pièce à un

Anglais, mais sans nommer nulle part son modèle. 11 croyait en

effet ne lui rien devoir. Personne en France ne soupçonna rin>i-

tation ; la plupart des Anglais mêmes furent dupes. Et la chose

se comprend, tant les deux œuvres sont différentes : Othello,

sauf deux passages directement inspirés, n'a été que l'occasion

de Zaïre. En effet, tout le drame de Shakespeare réside dans le

développement gradué de la jalousie; un conflit entre la religion

et l'amour, voilà tout Zaïre. Chez Voltaire, le protagoniste est

une malheureuse jeune fille qui meurt victime du devoir et de

l'amour tout ensemble ; chez l'Anglais, un soldat rude et grossier,
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amant sentimental ol jaloux, (iiii (Icvicnt assassin \yàv excès

même (ramour. Le dénoueinent seul est le même. D'une souche

anglaise est sortie une plante liien française; mais cette fois, c'est

Racine que Voltaire imite à travers Shakespeare. Et moins sans

doute parce (pie nous ne retrouvons j)as dans Zaïre les décors

multiples et magnifiques iïOl/iello, ses personnages, ses épisodes,

son mélange de comique et de tragique, ses grossièretés de

détail enfin, ou parce que nous y retrouvons au contraire l'ap-

pareil — encore qu'un peu avarié — de la tragédie classique

et ses nobles procédés, que parce que l'amour remplit toute la

pièce. Il est partout. Là où il n'est pas avec Zaïre, il est avec

Orosmane, et là où il n'est pas avec Orosmane et Zaïre, il est

encore avec Nérestan, dont raffection fraternelle conserve toute

l'ardeur et toutes les susceptibilités de l'amour. Voltaire avait

raison d'écrire que Zaïre serait faite pour le cœur, qu'il y met-

trait tout ce que l'amour a de plus touchant et de plus furieux.

C'est bien là la première pièce où il a « osé s'abandonner à

toute la sensibilité de son cœur* », il eût pu dire, d'un cœ'ur amou-

reux. Car il aimait alors; et si l'air ambiant était comme imbibé

d'amour, si nuls spectateurs n'étaient mieux faits pour être

séduits ou par la douce Zaïre, innocente victime de déplorables

circonstances, ou par la tendresse délicate, la galanterie pas-

sionnée, la rage jalouse enfin d'un Soudan enivré d'amour, nul

plus que lui n'était aussi capable de faire agir et parler ses per-

sonnages selon les convenances de l'époque et du public. Ici la

galanterie n'étouITe pas l'amour, qui n'a rien ni de précieux ni

de vulgaire. Il y a mieux encore. En pleine possession de ses

forces dramatiques, Voltaire s'élève en quelque sorte au-dessus

de son sujet, en saisit et en pose nettement l'intérêt véritable

et humain : une femme trahira-t-elle par amour sa naissance

et sa religion, voilà toute la question, et qui s'impose à tous.

L'aventure particulière qui est la base de la tragédie se dépasse

ainsi en quelque sorte elle-même, et revêt un caractère de géné-

ralité qui lui donne de bien autres proportions. Zaïre devient

l'incarnation même de l'amour aux prises avec le devoir. Elle

1. Lettre à M. de La Roque. — C'est ce qui explique que Voltaire ait fait la pièce

en vingt-deux jours. Ce qui ne rempêcha pas, après la première représentation.
de la retoucher < comme si elle était tombée >• {Corresp., sept. 1132).
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reg-agne sur Desdemone tout ce qu'Orosmane perdait sur Othello.

En suivant Racine, Voltaire atteignait à une peinture psycholo-

gique qui n'était pas indigne d'un Shakespeare.

Et voilà pourquoi, bien qu'il n'y ait dans la pièce ni la logique

intense, ni la })uissance d'observation, ni la sève de vie qu'on

retrouve dans le poète anglais comme dans Racine, bien que

Voltaire abuse, il l'avoue lui-même, des invraisemblances, Zaïre

conserve encore aujourd'hui presque tout son intérêt. Il s'y trouve

aussi d'ailleurs un art réel à amener d'émouvantes situations, un

admirable épisode (celui de Lusignan), un style qui, sans avoir

la précision de celui d'un Racine, en avait souvent l'élégance et

l'harmonie, des personnages sympathiques enfin, voire des per-

sonnages et français et chrétiens, ce qui, sans être une création,

était bien alors une nouveauté. Si Voltaire s'est vanté à tort

d'avoir présenté un contraste de mœurs et de peintures histori-

ques, il a du moins évoqué devant nos yeux les croisés, sinon

les croisades. Ses chevaliers français exhalent cette bravoure,

cette générosité, cet héroïque dévouement à leur roi et à leur

religion qui est la marque du caractère. Par là la tragédie était

presque une tragédie nationale. Et elle était telle encore parce

que c'était, malgré quelques vers (dont on a trop abusé depuis),

une tragédie vraiment chrétienne. Voltaire a atteint son but qui

était de peindre tout ce que la religion chrétienne a de plus

imposant et de plus tendre; il a très heureusement présenté

d'une part la foi ardente d'un Nérestan ou d'un Lusignan, de

l'autre ou l'amour instinctif et l'admiration de Zaïre pour les

chrétiens, leurs lois, une religion qu'elle ne sait pas sienne, ou

son respect pour elle dès qu'elle la connaît et le sacrifice

qu'elle lui fait de son amour et de son bonheur.

En somme, un sujet d'intérêt général, le plus délicat à lar fois

et le plus navrant, une œuvre jeune, pleine de sentiment, de

poésie, d'héroïsme, prenante, attirante, qui fait pleurer et qui

fait aimer les larmes répandues, voilà Zaïre. On comprend

l'enthousiasme des contemporains pour une tragédie où la pas-

sion se fondait si bien, selon le mot de Geoffroy, avec la galan-

terie. Quant à Voltaire, il essaie, comme de juste, d'exploiter cette

heureuse et fertile veine, et s'efforce de refaire Zaïre dans trois

pièces. Dans Adélaïde du GuescUn d'abord, qui échoue (1734),
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malgré ses personnages français, par rolï'ct d'une inlriguo mal-

habile et delà délicatesse du public', [tuisdans Alzire, qui réussit

dès le premier jour (1736), et avec éclat. Voltaire avait mis

deux ans à la corriger. 11 y veut à la fois [leindre Tamour et ses

fureurs, montrer à la scène un « monde nouveau », un contraste

de mœurs européennes et américaines, et faire une pièce chré-

lienne, en y exaltant ce ([u'il y a de plus « respectable » et de

plus « frappant » dans la religion, à savoir le pardon des injures.

Il a tenu ces promesses, ou à peu près. L'amour est bien un

maître terrible ici encore, puisque chez Zamore il va jusqu'au

meurtre, puisqu'il tient tête au devoir chez Alzire et la trouble

jusqu'au pied des autels. Et c'est bien aussi le « véritable

esprit de religion » que Voltaire a produit à la scène. Si Alzire

peut paraître un moment ou prêcher le suicide ou blasphémer

même, alors qu'elle ne trouve pas dans sa nouvelle religion la

paix dont son pauvre cœur a tant besoin, si elle a plus la doci-

lité que le zèle empressé des jeunes chrétiennes, Montèze, lui,

a la fougue d'un néophyte qui a compris ses longues erreurs,

Gusman rachète par sa mort tout ce qu'il y avait de cruel et

d'impur dans sa conception de la religion, Alvarez, enfin, est par

sa bonté, sa raison, sa noble et pure charité, un véritable pro-

phète. Par contre Voltaire n'a pas été si heureux dans la pein-

ture des mœurs exotiques. Ni Montèze, ni Alzire, ni Zamore

même ne sont réellement américains. La couleur locale ne

consiste guère que dans certains passages descriptifs sur la

nature du pays et les coutumes de ses habitants. Mais quelques

mots exotiques, mêlés à d'heureuses images, suffirent alors à

séduire des spectateurs qu'émouvaient profondément et l'hé-

roïsme angoissé de cette nouvelle Pauline, et l'éloquence persua-

sive d'Alvarez, et l'ardeur généreuse de Zamore, et le sublime

sacrifice de Gusman mourant. Les belles scènes du début qu'Al-

varez remplit de sa généreuse autorité permettaient d'attendre

celles où les protagonistes sont aux prises, et là, l'habileté de

Voltaire à opposer les personnages et les sentiments, son entente

1. Le coup de canon qui ilovait annoncer à Vendôme, an cinquième acte, la

mort de Nemours, s'il ne tuait pas le jeune homme, tua la pièce auprès d'un
public déjà dérouté par la vue de Nemours ensanglanté et s'évanouissant sur la

scène. Quelques vers malheureux y contribuèrent aussi.
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de rémotion scéiiique se chargeaient du reste. Quand on rcllé-

chissait, il était tro[) tard. Et qu'importait qu'il y eût là comme
un composé iVArtthaire, de Zaïre et d'Adélaïde"^ une telle succes-

sion de coups de théâtre et de reconnaissances que Zaïre paraît

naturelle à côté? L'intérêt inhérent au sujet emportait tout, et

les belles tirades et les beaux vers. Les invraisemblances n'ap-

paraissaient qu'après coup. On plaçait Alzire à côté de Zaïre.

Aussi le succès enhardit Voltaire. 11 songe à une tragédie « sin-

gulière y>, MaJiomet, et travaille déjà à Mérope. Mais, poussé par

les circonstances, en proie à mille attaques, ayant besoin d'un

succès au théâtre, il revient à l'amour, fait Zulime en huit

jours, met un an à la corriger, et la voit échouer, ce qui n'était

que justice (1740).

Au reste Mahomet est prêt, qui a une importance autrement

considérable et est sa première pièce de combat : il s'y attaque

à « deux monstres » en elïet, la superstition et le fanatisme.

Il écrit dans l'intérêt de tous et dans le sien propre, à un

moment où il se voit ou se croit la victime de fanatiques peu

scrupuleux. Et il corrige, lime, rabote la pièce qu'il fait jouer

d'abord à Lille, puis à Paris (1742) et qui est interdite après la

troisième représentation. On l'accusait d'avoir mis' des a choses

énormes » contre la religion. En vain il dédie habilement sa

tragédie au pape, les attaques ne cessent pas. 11 fallut tout le

zèle de ses amis, des circonstances favorables, même son éloi-

gnement de Paris pour que la pièce pût être représentée neuf

ans plus tard (1751). Cette fois le succès dépassa toute attente.

Ses ennemis n'en soutenaient pas moins qu'elle était une satire

sanglante contre la religion et qu'en Mahomet il avait voulu

peindre Jésus-Christ. Le bon sens public ne s'émut point de ces

fantaisistes accusations. Il comprit que Voltaire n'avaif visé que

le fanatisme. Il ne fit pas un crime au poète d'avoir conçu son

prophète selon les données de l'histoire, qui était donc seule

responsable, même de s'être laissé égarer par ses amis, et

d'avoir fait du prophète un thaumaturge, dans l'espérance sans

doute d'atteindre, avec le mahométan, le surnaturel chrétien. 11

faut répéter que le vrai but de Voltaire était de montrer par une

action forte et puissante jusqu'où le fanatisme peut égarer une

àme. Et certes elle est forte et puissante cette action, malgré de
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criantes maladresses, el plrinc de |);illi(''li(|ii(' aussi, voiic (IIkh-

reur, avec le « grand fracas » du (|ii.ilri<'nie acte et le tableau

pittoresque du cin(|uiènie; oui, certes, (die faisait clairement,

presque visiblement paraître, en bouleversant les cœurs, les

fatales conséquences d'un aveugle fanatisme. Seulement il la

faut juger en la replaçant dans son cadre, sans fouler aux |ued.s^

les dates, sans prêter à Voltaire des intentions qu'il n'a eues,

qu'il ne pouvait avoir que plus tard. La meilleure preuve d'ail-

leurs de la portée réelle de la tragédie, l'hommage le plus écla-

tant aux intentions de Voltaire, est que le nom de Séide est

demeuré dans notre langue comme synonyme de fanatique. Le

vrai dessein de Voltaire n'a donc pas échappé à la foule, qui, de

même qu'elle s'est toujours laissé toucher par la g-ràce et la

douceur de Palmire, la piété g-énéreuse et l'héroïsme de Zopire,

a plaint l'aveuglement insensé d'un jeune homme ébloui, et

détesté la fourlterie et la cruauté du prophète. Non sans l'admirer

d'ailleurs, ce Mahomet, en qui Voltaire nous a donné une belle,

et large, et humaine peinture de conquérant. Ce prophète cons-

cient de soi, audacieuxjusqu'au crime, ambitieux dominateur des

âmes, assez grand et assez fort pour dévoiler ses desseins au

plus redoutable de ses ennemis, fourbe et cruel, confiant et

orgueilleux, fier et hautain, amoureux aussi, et tendre, et jaloux,

étonne parfois, ne séduit jamais, mais intéresse toujours. La

tragédie par là n'est plus seulement un drame touchant par des

scènes fortement écrites, par des tirades où la nature et l'huma-

nité semblent faire entendre leur voix, mais la haute concejition

d'un penseur et d'un philosophe. C'est pourquoi sans doute nos

pères la savaient par cœur. On ne la lit même plus aujourd'hui.

On lit, on joue môme encore Mérope, qui est, avec Zaïre, le

chef-d'œuvre de Voltaire. Commencée en 1737, quelque peu

sacrifiée à Zidime et à Mahomet, reprise, corrigée, refaite pen-

dant six ans, Mérope paraît en 1743, le 20 février, et triomphe^

dès le premier soir, quoique sans romanesque, sans galanterie,

même sans amour, et cela, en France, à Paris, en plein

xviii^ siècle! Non qu'elle soit aussi simple, aussi unie, aussi

grecque que se l'imagine Voltaire*, puisqu'il s'y trouve en

1. L.a Mc'rope de ManVi. Jouée cii 1713 et acclamée en Italie, traduite depuis^

en France, l'a d'abonl ins|>iré. Pui? il s'en est écarté sensiblement et a fait une-
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réalité trois situations, presque trois sujets : Mérope reverra-

t-elle son tils? Pourra-t-elle le venger, alors qu'elle le croit

mort? Le sauvera-t-elle du tyran, alors qu'elle le sait vivant?

Mais ces trois situations dépendent si étroitement et si logique-

ment l'une de l'autre, qu'il y a presque unité d'action. En tout

cas, il V a unité d'intérêt. Comme Voltaire a peint partout et

toujours l'amour maternel et la mère, comme il a vu qu'il y

avait dans son sujet matière non seulement à la plus poi-

gnante des méprises et à la plus pathétique des reconnaissances,

mais à une terrible crise d'àme, celle d'une mère placée entre

le sacrifice d'elle-même et le salut de son fils (ce qui est tout

Andromaque), on lui peut pardonner de se faire illusion et de

croire sincèrement avoir fait une pièce à l'antique. C'est du moins

chose louable que, dans ces situations successives, Mérope soit

toujours présente, luttant pour son fils et prête à tout pour le

venger ou pour le sauver. Il y a bien là ces scènes de combiit

qu'il réclamait dans la tragédie, et qui ne laissent pas reposer le

spectateur. Les libertés ou les invraisemblances ne comptent

plus en face de tant d'intérêt, de tant d'admirables passages.

Et Mérope paraît l'incarnation même de la mère !

Car ce rôle est toute la pièce. Point d'Hermione, point

d'Oreste ou de Pyrrhus ici, rien qu'une mère, une mère capable

de tout pour son fils. Du dél)ut à la fin, et sans autre préoccu-

pation importante, Voltaire présente, en Mérope, la mère, tou-

jours la mère, étalant et exaltant elle-même ses sentiments de

mère. Et ce qu'il y a en elle de fidélité conjugale, d'orgueil,

de courage, d'ambition pour son fils, comme aussi de timidité,

de faiblesse, d'indifférence politique, fait encore mieux res-

sortir la passion qui la possède et la dirige sans cesse. Là d'ail-

leurs était aussi le danger. Choisir trois situations émouvantes,

faire éclater dans ces trois situations toute l'intensité d'un

amour maternel aux abois, était chose plus que délicate. Ainsi

le sujet se faisait tort à lui-même. Je ne sais quoi de monotone

et d'uniforme dans l'explosion même de la douleur maternelle,

portée au paroxysme dès le début, amenait forcément de la

œuvre i)liis personnelle, non sans imiter Andromaque et sans emprunter quel-

ques traits à VAmasls de Lagrange-Chancei, à VÉlectre de Longepierre, au Télé-

phonie de La Chapelle, voire à Nicomède, à Alhalie et à son Ériphyle.
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(lé('Iani;ili(»ii. ^Irrope ('"Irve et eiillo li-oj) la voix ; elle pleure

oLi gémit tro|i liuiit et trop fort; sa «louleui* pai'aît parfois, plutôt

que la douleur discrète d'une mère, la douleur oflicielle d'une

reine qui a des confidents et une suite, qui veut qu'on la sache

malheureuse dans l'intérêt même de son fils et fait parailc de

son ainour maternel ; mais il n'empêche qu'elle nous touche j)ro-

fondément par la noblesse et la fierté de son caractère, par sa

tristesse, sa douleur, son désespoir, l'ég-arement où la jettent les

dangers de son fils, ses éloquentes prières au tyran, son aflcction

enfin si vive qu'elle en est maladroite. Aussi ce qu'il y a d'exa-

géré et comme de théâtral dans ses paroles, ses prestes, ses cris

et jusque dans son silence, ne nous choque pas trop; et c'est

j)Ourquoi elle a été, elle est encore la personnification même
de l'amour maternel, violent et exaspéré. Le caractère peut-être

forcé, il reste toutefois vraiment humain. Mérope est une mère

de théâtre, soit; mais enfin c'est une mère, et c'est aussi la mère.

Si ce caractère était bien capable, par ses excès mêmes, de

plaire au public du temps, la pièce ne l'était pas moins, avec son

cadre antique, son respect des règ-les, sa poésie simple, élégante,

concise, encore que parfois un peu emphatique, son action plus

mouvementée, non dépourvue d'une certaine mise en scène, ses

personnag-es sympathiques, déjà plus sensibles et plus nerveux,

sa claire psychologie. Ce public était encore assez classique pour

s'attacher à qui lui rappelait les modèles, et assez curieux de

nouveau pour accepter avec ardeur ce qui lui semblait tel : d'où

son enthousiasme. La pièce, en somme, était une création digne,

sinon de Racine, de Corneille du moins. Si l'action v prime le

développement des caractères, ceux-ci ne se laissent pas étoutîer

par elle. Tragédie pathétique, quoique sans amour, Mérope est

à la fois la dernière belle tragédie de Voltaire, et la dernière

belle tragédie classique. C'est pourquoi elle marque une date,

une date considérable dans l'histoire de notre théâtre. Sémi-

ramis, qui suit, sonnera le glas de la tragédie classique (1748).

On peut donc clore ici tout ensemble la première partie de

l'histoire de la tragédie au xvnf siècle , comme la première

partie de la vie dramatique de Voltaire. On voit quelle a été son

œuvre. Il a essayé de retenir la tragédie sur la pente de la

galanterie et du romanesque compliqué, et de ramener sur la
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scène, en donnant à ses pièces une action plus vive, plus inté-

ressante, )»lus poignante, la Aérité générale des sentiments et

•des ])assions. 11 faut regretter sans doute qu'il ait, au détriment

de cette peinture, trop accordé à l'action, au spectacle, aux

ossaisflc contrastes de mœurs; qu'il ait commis dans la conduite

de ses pièces, par une funeste méthode de composition et de

correctionj d'étranges maladresses, et souvent abusé des méprises

et reconnaissances; qu'il n'ait pas enfin toujours donné à son

style et à sa versification tout le soin désirable. Mais il a eu du

moins un réel instinct, et rare, du théâtre, l'art d'amener les

situations émouvantes et d'en profiter; il a su faire vivre ses per-

sonnages, les rendre sympathiques, et même créer des carac-

tères : Mahomet, Zaïre, Mérope (sans parler ou d'Alvarez, ou

de Brutus, ou de Lusignan, ou de Séide, ou d'autres encore) ne

sont pas des figures indignes d'un rival de Corneille; il a prêté

à la passion un langage plein de sensibilité et de naturel, chose

peu banale alors ; il a empreint certains rôles d'une émotion

intense, large, humaine, donnant à l'expression des sentiments

mie portée générale <jui trouve un écho dans tous les cœurs;

il a su traiter les grands intérêts, et non sans éloquence; il a

été souvent, sinon un grand poète, un poète toutefois élégant

et facile, nerveux et coloré; il a eu l'honneur enfin de faire

connaître Shakespeare aux Français, de composer des tragédies

à personnages français et chrétiens, et de laisser — seul avec

Racine — une tragédie sans amour, qui est un chef-d'œuvre. Il

n'a donc pas, en somme, d'Œdipe à Mérope, démérité de l'art

tragique.

Les rivaux de Voltaire. — Et cela apparaît mieux encore

quand on lit les pièces de ses disci[des et rivaux. Celles mêmes
qui réussirent le plus alors paraissent bien faibles en face d'une

Zaïre ou d'une Mérope, même d'un Œdipe ou d'un Brntus. Ni

le ChUdéric de Morand (1733), ni VAbensaïd de l'abbé Leblanc

(1736), ni même le Maximien de La Chaussée (1738), trop savant

imbroglio, ne peuvent entrer en ligne de compte. Et pas davan-

tage le Gustave Wasa de Piron (1733), malgré une ou deux

heureuses situations et de beaux vers; mais le romanesque,

l'emphase, l'obscurité chassent tout intérêt. La Didon de

Lefranc dePompignan (173i) et YKdonard III de Gresset (1740),
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toutes deux pleines de réminiscences de Corneille, de Hacino et

de Vollairo, ne sont que des tragédies de roUèj^e faites par

d'Iialiiles écoliers, celle-là avec un dénouement adroit et d'heu-

reuses imitations de Virnile, celle-ci nvec une s;i;jc (•(»iidiiite,

une situation originale, de belles tirades. Le Mahomet Second

de La Noue enfin (1731)), s'il a plus d'élan et de fougue, s'il est

écrit parfois avec une sombre énergie, ne fait plus que nous

étonner par l'horreur du dénouement. Il ne reste plus de la pièce

que des détails, d'habiles plaidoyers, de pompeux récits. Et ceci

est la denrée habituelle. Encore un coup, Zaïre et Mérope,

Alzire ou Mahomet se font trop regretter.

//. — La Comédie.

Si l'histoire de la tragédie se pourrait à la rigueur résumer

en un nom, il n'en va pas ainsi pour la Comédie. Tour à tour

gaie et simplement comique avec Regnard et Dufresny, agréable-

ment piquante avec Dancourt, résolument agressive avec Lesage,

morale et attendrissante avec Destouches, romanesquement lar-

moyante avec La Chaussée, délicatement psychologique avec

Marivaux, elle affecte les formes les plus diverses. Elle ne se

contente pas de « reculer modestement jusqu'à \ Etourdi ».

(Nisard.) Elle va au delà ou elle va à côté, si elle n'atteint pas,

et pour cause, au Misanthrope et au Tartufe. Même en l'imitant

et en le suivant de près, on ne marche pas toujours sur les

talons de Molière.... Et l'esprit envahit tout.

A. La Comédie de Molière après Molière. — Les

disciples directs. Regnard. — Le premier en date est un

aimable épicurien, né, comme Molière, près des Halles, grand

voyageur et bon vivant : Regnard, qui mourut à cinquante-

cinq ans (1710). 11 débuteau théâtre italien, se risque au théâtre

français, revient au premier et le quitte enlîn tout à fait. Ni les

pièces qu'il y a données seul, ni celles qu'il a composées avec

Dufresny ne méritent de nous arrêter : la verve licencieuse y

déborde et les banales obscénités. Le théâtre français lui fut,

et tout de suite, plus favorable. Si la Sérénade (109-']), puis le
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Bal (1696) roulaient sur un thome banal, que rajeunissait d'ail-

leurs suffisamment la légère fantaisie du jeune auteur, il y
avait i\ii{i<, Attenih'z-moi sous l^orme (1694), oîi un valet se venge

de son maître en faisant échouer ses projets de mariage, avec

non midns de vivacité et d'adresse, plus d'originalité.

Ces petits actes toutefois, quoique charmants en partie, ne

laissaient guère présager une grande comédie en cinq actes,

telle que le Joueur (1696) qui, comme le Bal, est en vers. C'est

sinon un chef-d'œuvre, en tout cas une pièce excellente par

l'intrigue, par les personnages et par le style. Un joueur, doublé

d'un libertin, Valère, se fait aimer de deux sœurs, aime celle-

ci, feint d'aimer celle-là, et en réalité les trompe toutes deux,

car il n'aime que le jeu, ne vit que pour le jeu, n'emprunte

que pour jouer, et joue malgré ses promesses et ses serments.

Gagne-t-il, il oublie sa maîtresse pour jouer encore et toujours;

perd-il, il se désespère et revient à l'amour; mais il est trop

tard. Angélique le fuit. La comtesse le dédaigne— Le jeu le

consolera. Jetez maintenant sur cette trame une verve abon-

dante, des scènes folles, des tirades étincelantes, des person-

nages épisodiques amusants, un dialogue rapide d'où jaillit la

gaieté, l'esprit, et vous aurez le Joueur. Regnard a su ne pas

verser un moment dans le drame qui effleurait son sujet. Tout

y est supérieurement comique. Comique, le constant parallé-

lisme des sentiments de Valère pour son père, pour la comtesse

et pour Angélique, avec l'état de sa bourse; comiques ses déses-

poirs ou de jeu ou d'amour; comiques ses triomphes de joueur,

sa superbe avec ses créanciers, son persiflage- avec le marquis;

comiques ces scènes oii le valet spirituel et raisonneur, Hector,

commente Sénèque à son maître ou présente à Géronte la liste

des créanciers de son fils; comique le dénouement, et comiques

enfin toutes ces pittoresques silhouettes qui défilent en courant

devant nous, et dont la plus originale et la plus vivante est ce

faux marquis, ancien valet, matamore encombrant, dont le

« allons, saute marquis! » est demeuré célèbre.

L'honnête et malicieux Géronte, la douce et crédule Angé-

lique, font seuls ('Xce))tion. Et le plus comique peut-être est

encore notre jeune homme lui-même, notre joueur, étourdi,

désœuvré, habile aux intrigues d'amour, quelque peu menteur
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et iridrlical, .lim.iMc «railleurs, s|iirilm'l cl l)i-avc. l^c |i(ii(iait

est lial)il(Mnoril tracé '. Cela frisait la cfunédic de caractère. I']t

c'est |)f)urquoi — sans parler de la langue saine et drue, du

style et de la poésie qui (»ut une aisance et un naturel que rien

n'égale — on eût pu lui crirr aussi, à lui, Heiiiiacd : « Courage,

Regnard, voilà la bonne comédie ».

Il ne sut pas se maintenir à un si haut ilegré, ni dans le

Distrait (1007), qui est une erreur de sa part, ni même dans

Démocrile qui suivit (1700)-, qui ne vaut réellement que par les

scènes oii Cléanthis et Strabon, époux séparés, s'aiment tendre-

ment tant qu'ils ne se reconnaissent pas, pour se détester

ensuite de plus belle. Elles sont classiques. Leur succès ouvrit

les yeux à Uegnard. Il laisse là les tentatives de haute comédie;

il ne vise plus qu'à faire rire. La série de ses « folies amou-

reuses » commence. D'abord [>ar un petit acte qui n'est qu'une

imitation, le Retour imprévu (1700), puis par les Folies Amou-
reuses (170i), où la verve comique bat son plein, où tout

chante, tout danse, tout rit, tout vit. Le sujet que Molière avait

magistralement amplifié dans VÉcole des Femmes, ne fournit à

Regnard que l'occasion d'amuser, mais la lui fournit largement.

Le tuteur est un sot qu'on berne aisément, car il se croit de

l'esprit. Agathe est lincarnation même de la folie; elle a le

diable au corps, elle entraîne tous les personnages dans sa ronde

échevelée; elle se grise de paroles, prend des déguisements

invraisemblables, joue tous les r{Mes et finit par s'enfuir avec

Eraste. La pièce est une mascarade qu'il faut jouer en brûlant

les planches. Mais c'est aussi une pièce (jui se lit, qui se relit

même, grâce à la magie des détails et du style. Sur ce point

encore Molière ne renierait pas un tel héritier.

Mais, dit-on, cette exubérance de gaieté entraîne l'auteur un

peu loin. Passe encore pour des fils dévergondés, des valets

fripons, des marquis débraillés, des soubrettes insolentes, des

jeunes filles délurées, même pour une pupille qui berne son

1. On voit que Rejïnaril connait pai- erpérience le jeu et les joueurs. — Le
sujet d'ailleurs ne lui ajjpartcnait pas en propre, puisqu'il devait le traiter avec
Dufresny. 11 est jirohable <pie les collaborateurs, brouillés ensemble, se sont

emprunté mutuellement, consciemment ou non, certains traits. Mais il ne faut

pas oublier que le Joueur de Regnard a précédé le Cfievalier joueur de Dufresny,
et que la com[>araisiiu écrase ce dernier.

2. Dans cette comédie l'unité de lieu est violée : c'est à noter.

Histoire de la langue. V[. 36
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tuteur (la tradition fait loi), mais une jeune fille qui s'en-

vole avec son amoureux ! Et on se récrie au nom de la morale,

et on a raison, on plutôt on aurait raison si nous n'étions ici

dans un monde à part et en présence de fantoches dont la

charge est de rire et de nous faire rire. Il ne faut pas les prendre

au sérieux. La rigide morale perd ses droits. Elle les perd

moins toutefois avec les Ménechmes et le Lcf/ataire universel,

où Hegnard force la note peut-être. Il sait trop qu'il y a

quelque chose d'autoritaire dans sa gaieté. Ainsi dans les

Ménechmes (1705), qu'il a très habilement intrigués et francisés,

il s'est trop complu à faire de ses deux jumeaux de piètres per-

sonnages. Le chevalier qui veut profiter de sa ressemblance

avec son frère pour lui enlever un héritage et une femme, est

un vrai chevalier d'industrie qui use de tous les stratagèmes, un

libertin fieffé, un amoureux sans passion et intéressé; du moins

est-il aimable et spirituel, et a-t-il un certain vernis. L'étoffe

cache le personnage; les femmes s'y peuvent tromper. L'autre

Ménechme est un rustre, un sot, un fat, un égoïste et un lâche.

Celui-là ne demande qu'à berner ; on ne demande qu'à voir

berner celui-ci. Et la danse commence. Grâce à la ressemblance

des deux frères et au contraste des personnages, avec une dex-

térité parfaite, une logique implacable, les scènes se suivent,

s'opposent, se complètent, l'imbroglio se serre, se desserre, se

resserre jusqu'au dénouement, sans que l'intérêt faiblisse un

instant. Rien qu'à voir le provincial Ménechme étonné, étourdi,

insulté, volé, puis, par une gradation savante, de plus en plus

désorienté, grognon, colère, ahuri, le rire éclate, franc, com-

municatif, irrésistible. Il est déjà loin de Paris que nous rions

encore de lui!

Et Regnard se surpasse encore dans le Légataire nniversel

(1708). La pièce, qui repose, paraît-il, sur un fait réel, tient à

la fois du Malade imaginaii^e et des Fourberies de Scapin, et ne

laisse pas de faire penser à VAvare. Mais Regnard se préoc-

cupe moins de peindre des caractères que de porter la gaieté à

son comble. Là encore les scènes burlesques et les situations

comiques abondent. On rit et on est désarmé. La morale récri-

mine en vain; on ne songe plus qu'Éraste est le complice de

Crispin. Il y a là un crescendo, un tourbillon de gaieté qui
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em|i(trt(' loul. (Vcsl d'alMiid un ladre nciI, un é<^oï.sl(', un vieil-

lanl cacochyme, I nu jours occupe de .s(!.s uiédicatneut.s et do sa

santé; puis un valet (jui se déguise en gentillioninie campagnard

et en veuve provinciale et accumule les sottises pour dégoûter

notre homme de ridicuhs tollatéraux ; le même \alel |irenanl

la jdace du malade, lomlx' en léthargie, et toujours toussant,

crachant et mourant, dictant au milieu des protestations et des

larmes un testament où il n'a garde d'ouhlier IJselte ni lui-

même. La pièce dès lors est lancée dans un courant fou

d'hilarité déhorJante. Le bonhomme à peine revenu à la vie

voit surgir les notaires, ne comprend goutte à ce ({u'on lui dit

et finit par sauver la situation en mettant naïvement la chose

sur le compte de sa léthargie. Tous de saisir la halle au hond,

et Eraste, et Crispin, et Lisette; et le mot revient à plusieurs

reprises, refrain naturel et concluant, glas funèbre à la fois et

ironique, jusqu'à l'explosion finale,

« Je suis las à la lin de tant de liHhargies »,

et jusqu'au dénouement, non m(»ins vif et alerte, où Géronte

finit par accepter le testament qu'il a signé sans l'avoir fait.

(^est par une telle puissance et une telle intensité de verve

comique que Regnard est le disciple direct de Molière. Il ne faut

pas lui demander un système de philosophie ou une étude

pénétrante des ridicules humains. Ce n'est pas un contempla-

teur; et il n'est moraliste (je ne dis pas moral) que dans ses

récits de voyages. Dans ses comédies il n'est ni l'un ni l'autre.

On l'excusera si on songe que le dérèglement des mœurs est

alors chose générale, sinon admise encore. Aussi ne faut-il pas

lui en vouloir si certains de ses personnages ne valent pas cher,

si les amoureux — même les amoureuses — abusent trop

parfois des privilèges de leur âge. Cela sent déjà étrangement

la Régence. L'important est qu'il ait composé une série de

comédies pleines d'une verve intarissable, d'un mouvement
échevelé, d'une gaillarde gaieté, où pétillent les traits spirituels,

les mots de l'humour le plus bouffon, naïvement ou tïegmati-

quement cocasses, où paraissent de nettes et vivantes figures,

où s'étale enfin, avec une langue souvent excellente, une verdis-

sante, et chaude, et pittoresque poésie. Toujours et partout jaillit
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une infatigable Fantaisie ([iii se renouvelle d'elle-même. Aussi

toutes « ces folies amoureuses », que déparent seules quelques

maladresses de style et quelques distractions dans l'intrigue,

i^ardent-elles une éternelle jeunesse. Elles n'ont rien perdu à

la scène. Leur gaieté est de bon aloi et d'un métal résistant r

elle est plus que française, elle est humaine.

Dufresny. — Dufresny n'a pas eu cette bonne fortune de

rester populaire et joué. Son nom vit encore; les titres de ses

comédies demeurent ; de rares lettrés en ont lu quelqu'une, et

c'est tout; c'est peut-être trop peu. Rien que sa vie est une

grande comédie intéressante à connaître (1648-1724). Il

gaspilla gaiement, avec l'argent, les dons les plus heureux,

lassa tous les protecteurs, Louis XIV en tète, et vécut assez

follement, à la vieillesse près, tout en composant une quaran-

taine de comédies, les unes pour la Comédie italienne, les

autres pour le Théâtre français. Des premières, il n'y a rien à

dire; les secondes, oii l'on sent trop encore la hàle du travail,

font regretter ([u'il ne s'en soit pas tenu à de petites pièces

en un acte : il eût \m y exceller.

Il a généralement échoué, en effet, faute de temps ou de

moyens, dans les grandes comédies. Elles ne valent que par

des rôles à côté, des situations amusantes et de l'esprit. Il ne

sait pas les composer; il étoulfe souvent le véritable sujet sous

des intrigues accessoires; sa verve ne se soutient pas; les

scènes sont étriquées*. Même dans la Réconciliation normande,

qui est la meilh^ire (1"09), l'action ne laisse pas d'être traînante

et pâteuse. La chose est regrettable, car il y a de jolis couplets,

(ceux sur la haine ou sur Procinville « le père des procès »),

de jolies scènes même (comme celle où le frère et la sœur,

venus avec l'intention de se réconcilier par intérêt, s'abordent

avec une fausse joie et se quittent en se haïssant davantage,

si c'est possible), im caractère original enfln, celui du chevalier,

ami dévoué, spirituel, et adroit.

Les comédies en trois actes ont une allure plus facile. Ainsi,

i. Il n'y a h noter ici que le rôle (riiii marquis léger, fat. fourbe, el déjà

lâche, dans le Ncglir/ent (1C92), (jue l'idcc ori^'inale du Jaloux honteux sa?i.i

Vèlre (1708), que les types amusants el assez bien venus de Franchard el de

Rapin dans le Faux sincère (joué seulement en 1731). La Malat/n sans maladie

(IG'.t'.ij, la Joueuse (170S) n'olTrenl guère (lue qnel(|ues tirades ou traits.
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sans parler du Fdnx Iloiturlc homme (170']), iloiit l'intérêt est

médiocre, ou «lu Faii.r //<s/iy^c/ (1707), qui est [)Iiis anmsant, avec

un type original de père nourricier, franche canaille qui fait la

bête... et a trop d'esprit, le Double Veuvage (1702), où Dufresny

met à la scène avec adresse la fausse douleur ou la fausse

joie qu'éprouvent un niaii el une reiunie, qui aiiueiil chacun

ailleurs, d'abord à se croire veufs, puis à se retrouver ', la

Coquette du Village {il \o), où se rencontre une silhouette assez

profondément tracée *, et surtout le Mariage fait et rompu (1720).

Plus de vivacité, plus de fantaisie, et c'eût été du Regnard. II y

avait là d'ailleurs un rôle nouveau et plaisant, celui du «r froid

f^ascon » Glaciirnac, homme habile, honnête, et spirituel lui aussi.

Mais c'est seulement dans les pièces en un acte que Dufresny

est réellement à son aise. Za Noce interrompue (1699), petite

farce lestement troussée, et le Dédit (1719), qui, malgré le fond

banal du sujet (un valet se fait aimer, au profit de son maître,

de deux vieilles filles, l'une prude, l'autre étourdie et évaporée),

se lit avec plaisir, le prouvent déjà. UEsjirit de contradiction

(1700) le prouve mieux encore, qui est une charmante comédie,

vivement conduite, à laquelle une prose rapide et la peinture très

heureuse d'un ridicule ont assuré un succès continu. Dufresnv

a su tirer cette fois bon parti d'une ingénieuse idée. Le carac-

tère de M™'' Oronte, cette contredisante à outrance qui con-

tredit d'autant plus qu'elle croit naïvement que ce sont les

autres qui la contredisent, qui prend le silence et jusqu'à l'obéis-

sance même pour une contradiction, est habilement présenté.

Elle est bernée, heureusement, par Angélique, une maîtresse

petite femme, qui conduit sous main son intrigfue, sans avouer

à personne qu'elle aime Yalère. Un gros paysan, infatué de

ses richesses, un jardinier On, rusé, au langage métaphorique et

familier, qui est et se sait la forte tête de la maison, complè-

tent le tableau. C'est d'un bon ouvrier.

1. 11 y faut remaniiier aus;;! le caractère niélancolique cl passionné du jeune
Yalère, qui aime comme aimera le Uoranle du Jeu de l'Amour et du Hasard.

2. Celle du paysan Lucas, qui ne révc que la fortune, las qu'il est de « laitourer •

sa vie, et de labourer pour les autres. 11 devient grave, mystérieux, insolent,

bouffi, quand il croit avoir gagné le gros lot; il salue de haut, crie, parle, fait

des plans, veut acheter le château du baron (pour le jeter à bas et en liàlir

un superbe), et arrive dans sa folie à proposer presque à son ancien maître de
devenir son fermier. Voilà ([ui est bien observé.
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Mais cela ne suffit poiiil j»our égaler Dufresny à Regnard,

dont l'élégance aisée, Fonvolée fantaisiste, la lactea uhertas,

lui font trop souvent défaut. Il a fait trop vite de trop longues

pièces. 11 n'a point donné toute sa mesure. Son théâtre, pris en

quelque sorte entre celui de Régna rd et celui de Dancourt,

semble à la fois manquer de gaieté et de relief.

Les rivaux de Regnard et de Dufresny. — A côté

de lui les poètes comiques foisonuiMit. On se trouve en

présence d'une foule d'auteurs qui ont fait, tant au théâtre

français qu'aux théâtres de la foire ou à la Comédie italienne,

une foule de pièces, et jtarfois nullement méprisables. La

nomenclature à elle seule en serait considérable. Le choix est

délicat. Il est impossible de ne point commettre quelque erreur

ou quelque injustice. Si l'on se contente, faute de place, de

citer le Grondeur, de Brueys et Palaprat (1691), qui, avec un

excellent premier acte, est une pièce très amusante en partie,

et rAvocat Pathelin de Brueys seul (1706), vieille farce gauloise

rajeunie non sans habileté (qui elle aussi fut jouée presque

jusqu'à nos jours), c'est assez sans doute que de mentionner et

les Trois Frères rivaux (1713) et le Naufrane de Crispin (171(1)

de Lafont, qui ne manque ni d'aisance ni de verve, et les aima-

bles comédies de Boindin, comme les Trois Gascons (1701), et

le Port de Mer (170i) [auxquelles collabora, dit-on, Lamotte,

auteur agréable lui-même de la^Matrone d'Ejûèse et du Magni-

fhpie (1731), qui aura un succès considérable sans le mériter

réellement], et les essais de Rousseau avec le Flatteur (161)7),

le Capricieux (1701), d'autres encore; enfin le Jaloux désabusé

de Campistron (1709), dont certaines scènes bien menées, plai-

santes à la fois et quelque peu attendrissantes, font une O'uvre

à ])art, qui ne manque ni d'intérêt ni d'originalité.

Mais il convient de s'arrêter un peu plus sur le comédien

Legrand, dont la veine a été inépuisable. On a de lui une

trentaine do pièces, et il en a fait bien davantage. Sa vive gaieté,

sa facilité spirituelle se retrouvent })artout, dans ses comédies

pour les théâtres de la foire comme dans les autres, dans le

dialogue comme dans les divertissements.il a }»arfois la fantaisie

de Regnard et il sait, comme Dancourt, noter les modes et les

travers (hi jour ou profiter des événements. Son Cartouche ou les
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Voleui's {\12\) le montre liirii, (|ni lit liin'iir. C'est iiii lioiiimr de

théâtre qui a du mouvement, une entente réelle de lu scène, et

donne parfois des silhouettes bien venues, comme celle du faux

iinancier dans /7ir'y^/r?a'(? ?rc7Jro7f^p (llH). Malheureusement il

a gaspillé s(jn talent sans cnniiiler. Il a laiss('' un théâtre, et,

en somme, pas une comédie. C'est à peine si on pourrait faire

un sort à son Galant Coureur {\12'2), jolie petite pièce qui, sans

parler de scènes épisodi(|ues amusantes, fait songer parfois, par

un esprit plus lin et plus siilitil, à du Marivaux jeune.

Les disciples originaux. — Dancourt. — Si Dancourt

(1601-1725) est, commeMolière. un Parisien de bonne famille, si,

comme lui, il a épousé une comédieime et a été aussi acteur,

directeur et orateur de la troupe (il avait commencé par être

avocat), il ne s'est pas contenté de limiter servilement. A part

un sujet qui l'a tenté, où il est revenu par trois fois et où il

semble plutôt rivaliser avec lui, il a su exploiter habilement sa

petite veine, qui n'était pas sans originalité.

Le sujet qui l'a séduit et qu'il a repris avec complaisance est

celui des bourgeoises de qualité. D'abord dans le Chevalier à la

mode (1687). Car c'est surtout par le portrait de M"" Patin que

vaut la pièce '. Dès la première scène la figure est nette et pitto-

resque de cette riche bourgeoise infatuée d'elle-même, qui rêve

d'être de qualité, préférerait être « la marquise la plus endettée

de France » (jue la veuve du plus riche tinancier, ne se laisse

nullement troubler par le bon sens brutal de son beau-frère,

M. Serrefort, et veut rompre avec sa famille, qui ne la considère

pas assez à son gré. Bref, c'est une dupe toute prête pour un

jeune et habile chevalier, que cette fastueuse personne qui se

croit honorée, comme M. Jourdain, de prêter son argent à un

gentilhomme. Elle est bien « une peste dans une famille bour-

geoise », que troublent et désorganisent ses travers. Ils font

tache d'huile.

La pièce eut un prodigieux succès. Au relief des peintures

I. Non que celui du chevalier de Villefonlaine. le héros de la comédie, sorte

de petit monstre, chevalier galant, fat, égoïste, fourbe, cynique et débauché,
qui courtise et dupe à la fois une baronne qui le couvre de cadeaux et une
« bourgeoise gentilhomme » qui ne demande qu'à l'épouser, ne soit fidèlement et

spirituellement tracé, avec ses manèges intéressés, son sang-froid et son imper-
tinence spirituelle. Mais l'Homme à bonnes fortunes de Baron avait singulière-

ment facilité les choses.
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s'ajoutait une conduite habile, un dialogue vif et jdquant, beau-

coup d'esprit. On ne saurait surtout trop louer Dancourt d'avoir

su, dans deux de ses persoiniages, ramasser une série de traits

particuliers dont Tensemble, harmonieusement fondu, forme un

caractère réel et vivant. Il va là une puissance de concentration

qu'il ne retrouvera plus. Il n'est })as sur d'ailleurs qu'il l'ait

voulu. Il remel au théâtre les mômes travers avec les Bourgeoises

à la mode (1692) et les Bourgeoises de qualité^ (1700), mais cette

fois il disperse sur plusieurs individus les traits notés. Là nous

avons deux femmes, ici nous en avons quatre, entêtées de qua-

lité. Nos deux « bourgeoises à la mode » vivent comme des

femmes de qualité; nos quatre « bourgeoises de qualité » ren-

chérissent l'une sur l'autre de folie, et, crevant de jalousie

réciproque, ne rêvent (|ue laquais, suisses, titres et équipages. En

somme, ce n'est que la monnaie de M'"" Patin.

Par là, la manière de Dancourt se laisse facilement pénétrer.

Et d'abord, il procède d'une façon particulière, sans nous donner

de portraits en pied des personnages au début ou dans le cours

de la pièce, et en les laissant se peindre eux-mêmes peu à peu

par leurs actes et leurs paroles. Puis, comme il n'a le temps ni

d'observer profondément en une fois, ni de brosser un large

tableau, ni de lécher un portrait, si nous avons des silhouettes

saisissantes de relief, nous n'avçms forcémentque des silhouettes.

C'est pour(|uoi, bien (jue quelques traits lui suffisent en général

pour mettre debout un personnage, il sent le besoin de retou-

cher souvent le premier crayon. Nous avons donc une série de

croquis pittoresques et spirituels, qui se rappellent mutuelle-

ment, mais sans se nuire, parce qu'ils se complètent. Dancourt

est moins un caricaturiste qu'une sorte de reviiiste supérieur, qui

marque au vol les travers et les scandales du jour, et fait défiler

devant nous des originaux, souvent les mômes, mais toujours

différents par quelque côté.

Il ne faut ]»as s'étonner après cela si les intrigues de ces pièces

sont banales parfois et souvent semblables. Dancourt s'en

préoccupe médiocrement. Le principal est d'amuser par une

vive et fidèle peinture de la société. Ses grandes pièces même,

i. En collaboralion aussi, coiiiiiic le Chevalier à la mode, avec Saint-Yon,

d'aitrès certains. Les preuves nianqucnl.
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comme la Femme d'intrif/ucs (Ki'.l'i) cl /es Afjioleurs (l"10), ii(3

sont rion aiilro quo dos piô(«.'s à tiroirs, des sortes de stéréos-

copes où se détaidicnt avec précision des coins de sociétés. Avec

la première nous soinines cliez une ree/deiise, à l;i lois .iticnl

matrimoni;il. |trèteuse, (*t revendeuse à la toilelle. (^(îst un

détîlé d'élianiîcs (uiiiinaux. Et de même dans les Af/ioleurs,

le plus actuel des sujets ajjrès le succès de l'iircaret, et qui sont

comme les coulisses de la haute ItantpM' d'alors, de l'afiiotag-e

et de l'usure'. El ainsi dans la foule de ses petiles pièces en un

acte, f»ù il se uK-naiie adi'oilement le moyen d'exhiljcr ses

types. Même celles où cette pn'occupation n'aj)j)araît pas

aussi nettement, comme le Tuleur (lG9o), l'Impromptu de yar-

ninon (1()02), le Charivari (1()1)7), la Parisienne (1691), le Mari

retrouvé (1008), le Colin-Maillard (1701), le Galant Jardinier

enfin (1705) sont surtout intéressantes pai- là. Son théâtre est

une galerie d'une richesse incom|)arable. Car s'il tourne souvent

« sur un même pivot », comme ou le lui reprochait déjà de son

temps, il n'y a pas chez lui que des procureurs, des bour-

geoises ridicules et des meuniers, (^est une presse de gens de

toutes sortes, tous ditTérents d'âge, de mœurs, de manières,

qui se coudoient, se démènent, se malmènent, et vont un train

d'enfei'. Il y a là tout le jiersonnel ordinaire de la comédie : valels

et soubrettes, pères et tuteurs, jeunes et vieilles coquettes, mar-

quis et bourgeois, paysans et tabellions, mais il y a aussi des

comparses moins habituels et dont quelques-uns montent pour la

première fois sur les planches. Outre des bourgeois jouisseurs,

des pères égoïstes, des maris grossiers, des femmes indifférentes

ou haineuses, des ingénues dépravées, des hommes de loi igno-

rants et sots, des veuves faciles, des chevaliers sans scrupules,

voici, dans un ])ôle-mêle pittoresque, joueurs et joueuses, soldats,

officiers, hobereaux, petits collets, maîtres à danser ou à chanter,

ivrognes, fiacres, marchands, charlatans, agioteurs, opéra-

teurs, entremetteuses, etc. ; voici surtout des paysans et des

hommes d'affaires, dont Dancourt s'est complu à peindre ou la

1. Trapoliii, Durillon, Croiiiiinel, Cangrônc. sont tous liions, mais Ions netle-

menl silhoiiellés cl tlilTérenciés. Trapoliii est liaulain, caiisUquc cl fier: le pro-
cureur Durillon osl un fripon >• officiel » (|n'on prendrait presque pour un
lionnète iioninie; Croquinel est un novice que n'a pas encore tout à fait gàlé le

métier; Gangrène est un gredin qui se permet d'avoir des remords.
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malicieuse naïvcfr ol le lanj^ag-e imag^é, ou Ja sottise, la vanité et

l'indélicatesse. Le Lucas du Galant Jardinier et le Thiltaut du

Charivari suffisent à mettre en vedette la nature elles aspirations

du paysan d'alors; le Rapineau du Retour des officiers, le Patin

de rÉté des coquettes, le l'rapolin des Agioteurs résument en

eux l'ambition, la sottise et l'àpreté au gain et aux plaisirs des

financiers du temps. — C'est que Dancourt ne peint que ce

qu'il A^oit et ceux qu'il voit. Nous avonspartoutdepetits tableaux

d'un réalisme piquant, dune vérité implacable. Comme il est

directeur de troupe et n'a pas le droit d'attendre le succès, il le

presse avec habileté, exploitant les événements et les modes ',

L'actualité, et encore l'actualité, telle semble être sa devise. Et

les pièces se suivent sans interruption, alertes satires des mœurs,

où il trouve parfois le moyen même d'être plus actuel que l'ac-

tualité, en la devançant.

On peut comprendre maintenant le succès qu'ont eu, et

conservé longtemps, que mériteraient encore toutes ces petites

pièces, ou à peu près. Si le vers ne va pas toujours très bien à

Dancourt, sa prose est drue, alerte, imagée. Le ton est le ton

même de la conversation, lîien de plus varié et de plus naturel

que ce dialogue où l'on aime justju'aux négligences. Puis l'esprit

abonde : un esprit aisé, facile, qu'aiguillonne souvent une

pointe d'observation, qui choque }dutôt les idées que les mots

et jaillit si naturellement qu'il paraît naturel alors même qu'il ne

l'est pas. Même ce monde interlope que nous voyons grouiller

partout n'est ni pour étonner ni pour déplaire'. Les classes se

mêlent étrangement. L'intérêt et le plaisir mènent tout. On est

las de toute discipline. La bourg-eoisie se g-âte de plus en plus;

les nobles n'ont plus à se gâter. Le libertinage paraît. C'est en

somme la Régence avant la Régence, la chose avant le mot, et

c'est cependant, et cela reste l'actualité.

d. Un arrêt du roi contre le jeu à\\ lans(}ucnet lui inspire la. Désolation des

joueuses (lÔST); le départ îles galants pour l'armée, l'Êlc des coquettes (1G90);

une aventure du temps, la Gazette de Hollande (1692); les privilèges abusifs de

l'Opéra, l'Opéra de village (IG92). De même le fait du jour donne naissance à

la Loterie (lO'.n), au Retour des officiers (1697), à l'Opérateur Barry (1702), aux

Curieux de Compiègne (1098). Le succès du Diable boiteux de Le Sage amène deux

petites comédies du même nom, comme Turcarel avait fait naître les Agioteurs.

Dancourt profite de tout, d'une ville d'eaux, d'une fête foraine, d'une promenade
ou d'un restaurant à la jnode; tout lui est bon.

2. Les mémoires du temps prouvent la vérité et la justesse d'observation des

comédies de Dancourt, qui sont d'un intérêt réel pour les historiens.
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Le Sage. — n.iiimiirl niriic ilroitàLeSage. Lcsdcnx lln-àtres

se complètciiL et s'ex|ili(iii(!iil . Le Sage est un Danfourt , |»lus puis-

sant et plus A[m\ L'un na laissé que des crocpiis, l'autre a su

créer un type, (^'est le père de l'urcarel. EtTurcaret (1700) suffit

à sa gloire d'auteur drainai ique V

Chose étrang-e, il se Ircuivr (pic ee paisible bourgeois, né

Breton, mais ('lianipenois par la lionlioniie et la finesse, a fait

une œuvre d'un réalisme amer, violente, brutale, [»resque cruelle,

où l'on sent une de ces haines vigoureuses qu'inspire, même aux

àmos timides, la vue d'un llraii public-. C'était d'ailleurs une

heureuse audace que de convier des spectateurs que venaient

d'éclabousser les superbes carrosses de hautains financiers, à la

curée d'un traitant. Car c'est bien là une curée. Une meute féroce

liourchasse sans réj»it 'l'iircaret. C'est une guerre à mort contre

lui ou f)lutôt contre son coffre-fort. On veut sa ruine, à laciuelle

tous participent, même sa sœur et sa femme involontairement.

On le ruinerait complètement si l'homme n'était arrêté à la

requête de ses associés mêmes qu'il volait. Et le parterre d'ap-

plaudir. Et il pouvait applaudir « sans pitié indiscrète » (IV, 9),

puisque le personnage est [lire encore que ceux qui l'entourent

et qu'il devient de plus en plus ridicule et odieux à mesure que

ses ennemis s'enhardissent. N'était-ce pas faire œuvre pie que

de désirer la ruine d'un tel homme, agioteur indélicat, rapace

usurier, viveur débau(h('', mauvais frère et piètre mari? d'ap-

J. 1! a presque fait oublier les autres œuvres : et les comédies empruntées à

l'Espagne, ce qui n'est que juslico, et les comédies-vaudevilles ou parodies, ce

qui l'est beaucoup moins. Là, en elTet, la gaité et l'imprévu permettent de

reconnaître l'auteur de ce Crispin riotl de son mailre, qui précède Tuvcaret, et qui

malgré l'audace de certains traits n'est qu'une comédie amusante (l'OT). Le Sage

a surenchéri sur le Jodelet de Scarron et les Précieuses ridicules de Molière. Un
coquin cynique de valet lente de ravir à son maître et sa fiancée et la dot. Car

ce valet est las d'être valet, il réplique rageusement à son maître, presque en

égal; il se sent fait pour la finance, où il brillera. Le Sage lui en donnera lui-

même les moyens. L'acte, vivement mené, finit en laissant prévoir les valets

traitants, c'est-à-dire les Turcarets.

2. Or la sottise, la rapacité, la puissance enfin des traitants, au milieu d|une

société fascinée et déjà gangrenée par l'argent, d'un pouvoir ruiné, d'une

noidesse aux abois, d'une bourgeoisie ambitieuse, d'un peuple misérable, étaient

l)ien un fléau public. Il était temps qu'un homme courageux clouât au pilori de

la scène ces voleurs effrontés et vengeât, autrement que par des pimphlets, des

croquis à la Daucourtou des chansons, les honnêtes gens. Ce que fit Le Sage. En

vain les traitants firent-ils ajourner la représentation de la pièce, en vain olTri-

rcut-ils à l'auteur une somme énorme pour la retirer, elle fut jouée: en vain par-

vinrent-ils à en arrêter le succès : Turcaret fut bientôt dans toutes les mains.
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plaudir à sou (léslioiiiicur? Et |ieu lui importait au prolit de qui

il se ruinait! (Tétait sa revanche, que cette déconfiture de Tur-

caret, « mangé » par une baronne, que « pille » elle-même un

chevalier, lequel est volé par son laquais. C'était \o but dont

l'auteur ne s'écartait ])as un instant. Nulle fantaisie, ici; nulle

gaieté même, j'entends de cette gaieté, franche, radieuse, qui

s'épanouit; plus de ces scènes épisodiques qui reposent et font

diversion
;
pas une réplique, pas un mot presque qui ne serve à

la poussée en avant de l'action. Le réseau des fourberies qui

emprisornie Turcaret se rétrécit à chaque instant. La pièce est

un chef-d'o'uvre de concentration et d'habileté dramatiques.

C'est aussi un chef-d'œuvre de vérité et de vie. Nous avons

un tableau saisissant de l'entourage ordinaire d'un traitant,

avec ces personnages avides de plaisirs et d'argent, qui ne cher-

chent l'un que pour avoir les autres, et se volent à qui mieux

mieux. Tout en procédant comme Dancourt, rejetant les tirades

et les portraits, sachant ingénieusement situer ses personnag'es

par des renseignements précis et précieux. Le Sage le dépasse

de beaucoup par l'art de fondre en un seul individu un certain

nombre de ridicules, et par le relief même de la peinture. Lais-

sons les personnag'es secondaires, quelque intéressants qu'ils

soient. Serait-il injuste de dire que la l)aronne vaut h elle seule

toutes les coquettes etFrontin tous les valets de Dancourt? Cette

soi-disant « veuve d'un colonel étranger », qui veut se faire enri-

chir et épouser, assez habile d'une part pour tromper un Turcaret,

assez crédule de l'autre pour se laisser tromper par le chevalier,

à la fois spirituelle et naïve, point méchante au fond, capable

de scrupules à ses heures, ayant parfois une inconscience qui

désarme, est prise sur le vif et vit, au j»oint,.. qu'elle vit encore.

Et de même le fourbe, le voleur et le spirituel Frontin, qui

salue avec enthousiasme sa nouvelle dignité de laquais d'un

traitant, s'imagine que tout va se convertir en or sous sa main,

dépouille ses deux maîtres, et ne peine que dans le secret espoir

de vivre plus laid en paisible bourgeois ou de devenir un

traitant. De toute façon sa conscience ne le gênera guère.

Mais le coup de maître c'est la peinture de Turcaret. A coté les

autres figures de financiers pâlissent. Comme Molière, Le Sage a

fait une synthèse, mais une synthèse des vices communs à une
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classe (1 hommes, affeclés cl (l(''|irim(''s jt.ir une même ('oiiililiuii.

Si d'ailleurs le caractèic nCsl pas presijiic rxrlusivcmcul rons-

titiK' |»ar une passion <iii un ridicule <|ui prime les .lulres,

(l(''f()rme les (jualilt''s el liml luul iiHce, mais par plusieurs \ires

ou travers (pti se monlicul successivemeul à nos yeux, il a eu

soin toutefois de donnei* à son personnage un trait domi-

nant, qui est celui de la caste, et autour duqu«d se ,i:rou|»ent les

autres. Xé d'un i:rand-père laquais, d'un jière artisan, Turcaret

est avant (oui un vaniteux ipii se croit l'éellement quelqu'un de

|)ar son arizeut, singe les gens du grand monde, et exliil»e avec

amour sa personne. liasse encore s'il n'était que vaniteux. Mais

il est sot, tour à tour hautain ou bas, avare par nature et pro-

digue [>ar aniour-projtre; sans éducation, il passe d'une galan-

terie familière à l'éclat et à la grossièreté; il donne en faisant

valoir ses présents; il est impudent; rapace, cruel dans les

affaires, il manie l'arg-ent, le prête, et le vole. C'est un traitant.

Son langage le peint bien; il a des mots terribles qui font péné-

trer l'homme jusqu'en plein cœur. Encore un coup, c'est un trai-

tant.

La peinture est à la fois particulière et générale. D'où la

popularité dont jouit encore le type de nos jours. Il a survécu à

sa postérité, qui ne le vaut pas. La pièce n'a rien perdu à la

lecture, sinon à la scène. Avec son dialogue net et vigoureux, son

allure franche, ses procédés précis, son réalisme sincère, làpreté

de la satire, cet esprit enfin, cinglant et vibrant, qui est ou se

cache partout, elle conserve un caractère tel de modernité qu'on

la croirait faite d'hiei", pour ne pas dire d'aujourd'hui.

Delisle. — Ce qui ajoute à son prix c'est qu'elle est, entre le

Tartuffe et le Mariage de Fifiaro, la seule grrande satire comico-

sociale. Elle est même, dans la première moitié duxvm" siècle,

la seule pièce, ou jieu s'en faut, qui se soit attaquée, non plus à

des travers généraux, mais à une caste d'hommes puissants, et

par là à la société même. Après elle la satire sociale se réfuirie

aux théâtres irréguliers, [dus malicieuse d'ailleurs que violente.

VArleqtiin Traitant ( 1716) de D'Orneval le prouve à lui seul, et

aussi VArlequin Deucalion (1722) de Piron, malgré quelques

traitsd'une hardiesse originale. Une seule œuvre fait exception;

YArlet/iiin Sauvage de Delisle de La Drévetière(1721). Dans une
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donnée ingénieuse, celle (riin sauvage transplante dans un pavs

civilisé, la satire de nos lois cl de nos mœurs, opposées aux

lois et mœurs naturelles par le bon sens aiguisé de notre Arle-

quin, prend un ton amer et âpre qui étonne au premier abord.

11 n'est pas jusqu'à certains traits qui ne fassent prévoir les

théories de Rousseau. Mais nous sommes au théâtre italien, et

le rire emporte tout.

Un disciple dissident : Destouches. — Le Légataire et

Turcaret venaient d'être joués, et Dulresny et Dancourt occu-

paient encore la scène quand Néricault-Destouches, bourgeois

<le bonne famille, Umv à tour comédien et soldat, hasarda ses

premières comédies (1710-4717). Puis le jeune auteur se trans-

forme en un habile secrétaire d'ambassade, à l'âge de trente-

sept ans, et vit en Angleterre, où il se marie. Quand il rentre

en France (1723), il reçoit de belles gratifications, est admis à

l'Académie; et, le Régent mort, se retire dans ses terres, où il

compose paisiblement des comédies jusqu'à sa mort (1754).

Il a presque toujours visé au même i<léal, à peu de chose

près. Il rêve une comédie de caractère, à la fois morale et plai-

sante, capable et d'amuser et d'instruire. Tout en se réclamant

de Molière, il se vantera même plus tard d'avoir pris un « ton

nouveau » (préface du Glorieux). Au début, il s'essaie surtout à

la comédie de caractère, sans y atteindre malheureusement : il

ne fait qu'v rencontrer des scènes agréables et des tirades

bien venues ^ Une fois du moins, en courant après la grande

comédie, en attrape-t-il une charmante : VIrrésolu (1713), qui

est bien conduite. Les irrésolutions de Dorante, qui se décide,

après bien des tergiversations, à se marier, puis ne sait qui

épouser d(^ Julie et de Célimène, penchant tantôt pour l'une,

tantôt pour l'autre, sont vraiment amusantes. Le succès fut très

vif. Quatre ans après, Destouches quittait le théâtre pour la

diplomatie.

Il y revint (en 1727) avec la prétention plus accentuée encore

(grâce à l'influence des romanciers et des publicistes anglais)

d'instruire et de corriger les spectateurs. Il va travailler vingt

1. Dans le Curieux impertinent (1710), fingrat (1712), même le Médisant (171;i),

([ui réussit beaucoup pourtant, moins sans doute par le caractère répugnant de

Damon, que par les types amusants du baron, de la baronne et de Richesource.
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années (liiraiil, ù (|U('l(|iics pièces près, àl.i rrlnnur inorulc dt:; ses

contemporains, (yi'lait à craindie. Déjà les |)r('mi('ies comédies

inquiétaient j>ar certains cùtc'S. Maintenant il veut faire une

sorte de prêche en Jiclion; il veut « prouver » quelque vérité.

A ce point (jue |dusieurs pièces se terminent par des mora-

lités. En restant t(tni(Mirs <!(• Ikmi Ion. de Ion dipl(>nialii|ii(', lu

comédie instruit |iar la tirade, la maxime, le dénouement, et

jusque par l'attendrissement mouillé de larmes, ]>uisqu"il faut,

vu le Lut, que nous j)laignions les personnages ou leur pardon-

nions. Et de cette comédie— (|ui pourtant doit rester comique,

—

un an avant les Fils ingrats de Piron, il a donné les modèles avec

le Philosophe marié (1727) et surfout, après la médiocre tenta-

tive des Philosophes amoureux (1730), avec le Glorieux (1732).

Les scènes excellentes et les couplets heureux ne manquent

pas dans le Philosophe marié, qu'on joua souvent encore dans

ce siècle. L'œuvre plaît. Notre philosophe, pour triom-

pher de mesquins préjugés, a beau nous dérouter parfois par

ses allures, même nous faire rire par le continuel contraste

entre son caractère et ses actes, comme il parle excellemment,

comme aussi, ce qui vaut mieux encore, il est entouré de per-

sonnages très intéressants ', nous sommes séduits à la fin. Même
la résignation de Mélite, la plus vertueuse et la plus raison-

nable des épouses, nous touche au quatrième acte.

Mais c'est surtout dans le Glorieux que Destouches a su mêler

heureusement le comique et l'attendrissant, et c'est là seulement

qu'il a eu la bonne fortune de créer presque un caractère.

Toutes les qualités du comte de Tufîère sont déprimées, tous

ses défauts sont dominés par un travers particulier. C'est un

glorieux, glorieux de son nom, glorieux de sa personne, et

glorieux en face de tous, même en face de son valet et de sa

maîtresse -; sa hauteur éclate toujours et partout, et croît avec

1. Un ami i)rudent, calme, discret, pliilosophe qui enrage d'aimer une coquette;
une belle-Sd'ur capricieuse, vive, bavarde, moqueuse, — c'est notre coquette (le

portrait est peint d'après nature, Destouches ayant mis à la scène, avec sa propre
histoire, sa propre jjelle-sdnir); enfin, un financier brutal et grondeur, et un
homme de cour fin et spirituel.

2. Il arrive furieux de ce qu'un petit campagnard a osé s'emporter devant lui;
il méprise sottement un honnête, mais timide rival: il s'indigne de ce que le

bourgeois Lisimon, son futur beau-père, lui parle familièrement et ose s'asseoir
devant lui, le tutoyer et opposer son argent à la noblesse, etc.
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les respects; il se fiiit]);isser pour riche; il semble condescendre

seulement à ('pouser et à aimer; il a des sourires dédaigneux, un

air moqueur, des silences aflectés. Son orgueil d'ailleurs est mis

Menlôt à une rude épreuve. Son père survient, pauvre et misé-

rable. Il le fait ])asser pour son intendant auprès de Lisimon,

son beau-père futur, mais est au supplice de s'entendre parler

net et franc devant le bourgeois étonné. Pour comble de malheur,

il lui faut aller « respectueusement » demander la main d'Isa-

belle à sa mère, et enfin, après avoir encore laissé éclater toute

sa vanité dans la scène du contrat, ou reconnaître son père, ou

être maudit. Le ca^ur l'emporte. Au risque de perdre Isabelle,

il tombe aux pieds de Lycandre, (jui reprend son vrai nom, ses

titres... et se dévoile riche.

Ainsi le glorieux n'est pas pnni, ce qui est une exception chez

Destouches. La faute en est au comédien Quinault-Dufresne,

(|ui, fort glorieux lui-même, réclama un honorable dénouement.

Le serait-il d'ailleurs que la leçon de morale n'eût pas été plus

forte que celle qui sort, avec le rire, de la peinture du person-

nage dont l'orgueil est constamment à la torture. Mais sans

morale moralisante, il n'y a pas de vraie leçon pour Destou-

ches. Il lui faut toujours un porte-parole qui essaie de corriger

le personnage. L'idée était habile de faire jouer ce rôle par un

père, et d'amener ainsi ime lutte entre la vanité du comte aux

abois et ses devoirs filiaux. S'il a mêlé à l'intrigue un peu trop

de romanesque, le cas n'est pas pendable. D'autant .que les per-

sonnages sont tous sympathiques ou amusants '. Le tableau est

complet. La langue et la poésie le relèvent encore, une langue

correcte et élégante, une poésie aisée et pittoresque, avec des

vers à la Boilcau, nés pour devenir proverbes. Une centaine de

ces vers-là, et la pièce serait demeurée classique. Telle qu'elle

est, elle fait grand honneur à Destouches.

C'est nuillicureusement une exception dans son théâtre. Il ne

sut plus divertir en instruisant, ou ne le sut }dus (|uo par échap-

1. Le bonhomme LyCtandrc est une doublure adroite du Géronlc du Menleur;

la jeune Lisette, pleine de grâce, de réserve, de franchise et de hnesse, qui

parde dans une demi-flomeslicitc sa supériorité native, est une charmante créa-

tion: Fasquin est un valet gascon, fripon par liabitud<! et glori-nix i»ar ricochet;

le vieux Lisimon, un bourgeois commun, vaniteux cl libertin; IMiilinte, un amou-
reux balbutiant, honnête et brave au demeurant.
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pées. On ne f.iil pas en cdcl sa pari à la morale. Uimî fois dans

la |»Iac(', elle envahit (oui. Oui veut corriji^er les hommes et ne

laisse pas ce soin à la peinture franche et naïve des ridicules

humains en arrive nécessairement à les vouloir toucher pour les

corriger plus sùreuieut. C/esl une jteute fatale. Le succès des

comédies larmoyantes de La Chaussée n'était pas pour empêcher

Destouches d'y glisser. La comédie finit par perdre en (pieh|ue

sorte sa raison d'être, n'étant plus comirpieque par accident. Elle

es! nuirale jii.s(pie dans ses rôles de valets et de souhrelles. Il v

a abus de vertu et de gens vertueux. Et si l'on ne |)réfère pas à

toutes ces comédies ambitieuses ' le Tamhoiir nochirnc (traduit

librement d'Addison , ou VAmour usé, avec l'originalité de son

sujet, ou Ir Trésor caché, ingénieuse adaptation du Triniimmns

de Plante, on peut leur préférer à coup sur la Fausse Af/ués, qui

est une très agréable petite pièce (jouée seulement en 1759),

pleine de mouvement et d'esprit, aux silhouettes précises, qui

eut un grand succès, l'a conservé très longtemps, et est, avec

moins de fantaisie et plus de satire, comme le pendant des Folies

amoureuses. Il y a là une veine qu'on peut regretter que Des-

touches n'ait pas exploitée davantage.

Il a voulu plus et mieux. Il a rêvé d'être le successeur véri-

table de Molière en faisant revivre la comédie de caractère, et de

le compléter par une morale plus directe et plus visible. C'était

certes une noble ambition. Sachons-lui gré de l'intention. D'au-

tres, avec moins de talent, ont eu plus de bonheur. Il faut se

souvenir que presque tontes ces comédies supportent la lecture

grâce à leur style — et la louange n'est pas commune; que

dans toutes il est des scènes excellentes; qu'il a fait le Glorieux

enfin, avec qui la comédie, à la fois plaisante et attendrissante,

morale par suite, vit et vit bien. Personne, pas même Voltaire,

ne le surpassera. On ne saura guère que le dénaturer.

Les imitateurs de Destouches. — Car Voltaire est, à

ses heures, un disciple de Destouches. Il rejette avec horreur

la comédie larmoyante de La Chaussée et n'admet, pour l'ins-

1. Les titres parlent freiix-mèmos : c'est VEnfant r/âté (Hll), où se trouve un
premier crayon de la Phililierle d'Augier, l'Homme sinf/ulier (l"i~), la Force du
naturel (1750), l'Ambitieux et VIndiscrète (1737), le Dissipateur ou l'Honnête fri-

ponne (id.), d'autres encore. L'habileté du dramaturge, le talent du moraliste,

les qualités de l'écrivain ne tendent plus qu'à des leçons de vertu.

Histoire de la langue. VI. 3 /
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tant, (jiic la comédie atleiidrissaiite, <k»iit il (Joiine des exemples

hahiles dans les deux derniers actes de fEiif(f)i/ jn-otlifjue [il'M]),

et dans Nanine ou le Préjiifîié vaincu (1749), oii il met sur la

scène le sujet même de Pcunéla et nous touche par la grâce, par

la douceur de Fhéroïne et |)ar le caractère généreux et humain

du comte, homme sans préjugés et sans morgue. Mais déjà la

comédie attendrissante a ses grandes entrées à la Comédie,

grâce à Guyot de Merville et à son Consentement forcé (1738) :

un fils qui s'est marié sans le consentement de son père par-

vient à obtenir le pardon du vieillard, grâce à d'heureux subter-

fuges, grâce surtout aux charmes et à la vertu de sa femme dont

celui-ci s'éprend, puis, la sachant mariée en secret, se fait le

protecteur. Rien déplus touchant que la confiance et la tendresse

mutuelle des deux époux. La pièce semble trop courte. C'est

qu'elle est aussi plaisante et ne laisse pas de faire rire.

Les petits-neveux de Molière. — D'Allainval. — La

comédie... comique n abdique j»as en efTet, qui n'abdiquera même

pas en face des comédies larmoyantes de La Chaussée. Les

héritiers de Molière ne chôment pas. Et d'abord D'Allainval, dont

VÉcole des Bourgeois (1728) est une des meilleures contrefaçons

du Bourgeois gen/ilhomme, en petit. S'il n'est pas le premier

qui ait mis à la scène un marquis à Fatlùt d'une dot bourgeoise,

chez lui le portrait est plus fouillé que d'habitude. En face d'une

riche bourgeoise, hy[»notisée par les titres et qui gagne sa fille à

sa folie, et d'autres comparses amusants, se détache la figui-e du

marquis de Moncade, le plus aimable, le plus badin, le plus fat,

le plus spirituel et le plus insolent des marquis, comme aussi le

plus dédaigneux des gendres, même des fiancés ^ Démasqué, joué

à son tour à la fin, il s'en va, riant, l'air vainqueur, remerciant

ceux qu'il n'a pu duper de l'empêcher de « ternir sa gloire ». 11

est bien régence. Le portrait est fait de main de maître. 11 faut

attendre maintenant jusqu'à Piron et Gresset pour trouver des

œuvres dignes dune étude attentive.

1. 11 se laisse admirer, aduler, sans s'en étonner; on lui donne de l'argent, et

il le reçoit comme faisant une grâce; il raille sa bclle-mére en la flattant, fait la

leçon à sa fiancée sur les sentiments bourgeois, et lui prêche la vraie théorie du

mariage, ([ui est celle de la séparation des époux. — La pièce a été jouée, et

souvent, jusqu'en IS'iS.
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BoiSSy et Fagan. Les anlrcs coimMlics du Iciiips ne sont

|tas toiilofois, à iK'aiiroup près, iiK'prisablcs; el, entre aiitros,

celles tic lioissy cL de Fagaii. Le jireinier a fait re[)résenter, tant

à la Comédie franc-aise qu'à la Comédie italienne, une cinquan-

taine de pièces, d(»nt deux, deux peliles eu un acte, sont à j)art :

le Babillard (1720), badinai^e aimable et alerte, et le Franrals à

Londres^ (1127), qui eut un succès non moins persistant, et le

méritait, lîoissy a de l'aisance, de la fanlaisie et di' la finesse.

El Fagan aussi. Ses comédies sont pres([ue toujours intéi-es-

santes, même celles qui ne réussirent que médiocrement. Avec

/es Caractères de Thalie (1737), le Rendez-vous (1733), (diar-

mante petite intrig-ue où les valets amoureux poussent leurs

maîtres à s'épouser en leur faisant croire (ju'ils s'aiment réelle-

ment, la meilleure, la plus originale, eu tout cas, est la Pupille

(1734). Une jeune fîllc se voit forcée par les circonstances, par

l'aveugle modestie d'un tuteur qui se croit indigne d'être aimé,

de lui faire comprendre elle-même (et elle s'y applique avec une

grâce et une pudeur toutes virginales) qu'il ne lui déplaît pas,

que c'est lui qu'elle aime, et de l'amener ainsi à se déclarer

ouvertement. Fagan a traité à deux ou trois reprises avec une

hal)ileté délicate cette scabreuse situation. La pièce obtint jus-

tement un très vif succès. Peut-être le retrouverait-elle même
aujourd'hui à la scène. C'est une de ces comédies où on

regrette de ne pouvoir s'attarder quelque peu.

Voltaire, etc. — Par contre, ni le Faux Savant de Du Vaur,

bien qu'il soit resté au répertoire tout le siècle et contienne,

avec quelques scènes amusantes, un(^ vive satire du pédantisme,

ni le Complaisant (1732), ou le Fat pioii (1739), ou le Somnam-

bule {id.) de Pont de Veyle, quoique assez adroitement agencés et

spirituellement tournés, ni les Grâces (1744) ou même VOracle

(1740) de Sainte-Foix, dont la vogue fut considérable, fantaisiste

et précieuse bagatelle où l'auteur a peint, non sans une déli-

1. Boissy y peint avec esprit un pelil-mailre français, qui dédaigne les Anglais

et leurs rudes manières, et perdra celle qu'il aime i)ar sa sotte fatuité et sa

vide politesse. On trouverait encore beaucouji à glaner dans VÈpoii.r par super-

c/tene (17 il), le ^ar/e étourdi {\~i't), le Triomphe de l'intérêt (1730), l'Homme indé-

pendant (17ii), etc., et surtout dans les Dehors trompeurs ou l'Homme du jour

(17 iO), la meilleure de ses grandes comédies. Le portrait du baron, l'homme
mondain, esclave de la société par laquelle et pour laquelle il vil, est fort plai-

sant.
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cate gradalioii et une i»u(li(|ur soiisiialité, l'éveil des sens chez

une jeune lille, ni VJmprom/)lu de campannc (4733), bluette

amusante, ou le Procureur arbitre (1728) de Pli. Poisson, qui

olTre de jolies scènes et, chose originale, un caractère de pro-

cureur honnête homme, ni les aimables comédies du président

Hénault, ne méritent réellement de nous arrêter. Il en va de

même des comédies de Voltaire, sauf deux. La première, et

peut-être la meilleure, est f Indiscret (1725), qui eut du succès,

et où le portrait de Damis, jeune fat qui met le monde au cou-

rant de ses bonnes fortunes, vraies ou fausses, est lestement

poussé. La pièce abonde en tirades qui sont d'admirables petites

satires mondaines. Et de même elles ne manquent pas, et non

plus les silhouettes amusantes, dans les Origi^iaux ou M. du Cap

Vert (1732), plaisante comédie oii une jeune femme vertueuse

et sensible finit, par une ruse habile, à ramener à elle un mari

dédaigneux dont la naissance bourgeoise ne se trouve que trop

dévoilée au dénouement. Les autres pièces ne comptent pas '.

Le grand tort de Voltaire — tort peu commun — est d'avoir

trop d'esprit, et d'en trop prêter à ses personnages.

Piron et Gresset. — Piron et Gresset, l'un Picard, l'autre

Bourguignon, ont su n'en point trop mettre dans leurs comédies.

L'esprit cependant ne leur manquait pas, plus piquant et plus

salé chez le premier (1689-1773), fils d'un apothicaire chanson-

nier, chansonnier lui-même, auteur 'tragique à ses heures,

homme gai, honnête, franc, malicieux sans méchanceté, sym-

pathique encore qu'un peu vaniteux, dont les malheurs n'altérè-

rent pas la bonne humeur; plus fin et plus discret chez le second

(1709-1777), de jésuite devenu homme du monde, poète aimable,

lui aussi auteur tragi((ue à l'occasion, observateur délicat des

mœurs, provincial que troublent les Parisiens, et qui retourne

désabusé dans son Amiens oii il brille jusqu'au jour oii la dévo-

tion le prend et ne le quitte plus. On ne saurait donc s'étonner

s'il y a plus de verve et de gaieté dans la Métromanie, plus de

délicate psychologie dans le Méchant.

1. LÉchançjC (l":}'»), qui n"est «lu'une pocliade; la Prude (17U)), la Femme qui a

raison (1749), trop \)cv\ amu^anlos. Quant à VEnvieux (1738), ce n'est qu'une

satire (contre Desfontaines) qui ne fui, heureusement, représentée nulle part. —
Nous avons déjà parlé (voir ci-dessus, p. 577) de fEnfanl prodiQue et de Nanine.
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On seul, CM cllft, |);ir luiilr la Mrlroinntiii' ccllr vcr\f Itoiir-

guigiioiiiic (|U(' l'iidii a r«''|iaiMliit' sans coniiilcr dans ses

(livcM'sos itrodnclinns pour la Foire, à coniniencor j)ar le fumeux

Arlequin Dcuadioit, el (juil navait abandonnée qu'un instant

avec ses FiU inr/rals (1~28). Et poui* cause, |»uis(ju il s'est

peint quelque peu dans Daniis, cl (pic le rôle es! le tout de

la pièce. 11 lie entre elles les diflcrentes parties (car lintrigue est

double), il en est le centre, et, à peu de chose près, tout l'in-

térêt. Non qu'on reste indiiîérent à l'habile agencement des

scènes, à leur adroit ricochet, ou encore aux autres personnages :

le passionné Dorante, la nonchalante Lucile ({ue transforme

l'amour, l'oncle Baliveau, le ca[>itoul infatué de soi et de ses

fonctions, le bourgeois pratique, qui n'entend rien à la poésie,

et que sa bonté seule et un bon sens natif sauvent du ridicule,

le métromane Francaleu enfin, « bon ami, bon mari, bon citoyen,

bon père », que la manie de rimer a pris sur la cinquantaine,

qui rime malgré Minerve, joue la modestie, rit de lui-même et

lit ses vers à tout venant; mais Damis attire tous les regards,

qui a, avec les défauts du métromane, les réelles qualités du

poète. Malheureusement Piron a eu le tort de nous le présenter

presque tout le temps ridicule dans la première partie et presque

toujours, à la vanité près, sympathique dans la seconde. Du plus

distrait, du plus fat, du plus insupportable des métromanes, il

fait aussi un vrai poète, plein d'enthousiasme pour son art,

amoureux de solitude, désintéressé, gfénéreux, courageux et

énergique. 11 y a là une transformation qu'on ne s'explique pas

très bien tout d'abord. Mais la verve emporte tout, et ces scènes

plaisent étrangement où tour à tour Damis exalte devant son

valet sa propre personne et son talent, escompte par avance son

avenir en termes magnifiques et vante en vers ardents une maî-

tresse qu'il ne connaît [>as '; où, en face de son oncle, bourgeois

poncif et officiel, il défend la poésie et les poètes avec une élo-

quence chaleureuse, où il tient tète avec un calme et un courage

tranquilles à Dorante qui l'insulte et le menace, se crovant trahi

I. Cette Musc bretonne (ju'il adore se trouvera être... M. Francaleu même. (Piron

a mis au théâtre l'histoire piquante de M. Oesforges-Maillard, qui se fit passer

dans ses vers pour M"" de Malerais de la Vigne, et, sous ce nom et ce sexe, se

fit admirer comme poète et trompa son monde. Quand la ruse fut dévoilée, le

monde le lui rendit bien.... en ne l'admirant i)lus.)



582 LE THEATRE (1701-1748)

par lui, où euliii, a[)rès avoir attendu dans la lièvre le résultat

de la représentation de sa comédie, il apprend son échec sans

faiblesse et se venge de Dorante, qui a mené la cabale, en ren-

dant possible son mariage. Elles font et feront vivre un ouvrage,

bien écrit d'ailleurs, auquel on n'a fait tort de nos jours qu'en

le voulant porter troj) haut. Le succès en fut considérable (1738).

Celui -du Méchant (174") ne fut pas moindre, où Gresset,

après son Sidney, s'attaque à un mal plus sérieux qui sévissait

alors dans toutes les sociétés à la mode. C'était une manière

spéciale de méchanceté, une méchanceté à froid, par système

et dilettantisme, et dont la base était l'égoïsme et la vanité.

Gresset a su excellemment, en s'inspirant quelque peu du

reste du Flatteur de J.-B. Rousseau ou du Médisant de Destou-

ches, nous présenter et nous peindre un de ces « paralytiques

du cœur », selon le joli mot de D'Argenson, qu'il voyait et cou-

doyait sans cesse. Si le Méchant nous étonne un peu aujour-

d'hui, si même ses menées, son manège savant et sa louche

diplomatie nous irritent, la faute n'en retombe pas à coup sûr

sur Gresset, qui a si bien réussi à ne le rendre ni tout de suite

ni tout à fait odieux que les contemporains l'accusaient d'être

demeuré en deçà de la vérité. La chose fait frémir. Car ce

Cléon qui domine en maître dans la maison de Gérohte, prêt à

épouser ou la sœur Florise ou la nièce Chloé, selon les circons-

tances, qui ne reculera devant rien pour arriver à ses fins, flat-

tant les uns et trompant les autres, est en somme, malgré son

esprit, un triste personnage. C'est un fourbe, une âme noire, qui

use de tout, des mines, des airs, des demi-mots, des ricanements,

des insinuations perfides, même des silences pour semer l'ai-

greur, la haine, la division, et y joint, s'il est nécessaire, lettres

et brochures infâmes. Il n'a aucun scrupule. Par plaisir et par

habitude il torture les cœurs. Une imprudence le perd, heureuse-

ment. 11 est chassé. Mais il sort en maître, et menaçant. Et il a

raison, car il sait les secrets de la maison et est homme à en

abuser.

Voilà le héros de la pièce, un marquis de Sade en son genre,

dont la figure étonne singulièrement aujourd'hui. S'intéresser

à cette sorte de libei'linage moral, sinon à la lecture, n'est plus

guère possible. Et comme d'autre part les amours de Valère et
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(le (]IiI<k'', (]ui pas iitKî l'dis ne sont en invsencc, nous loiiclicnl

iiK-diocrcincnl , la pircc paraît IVoidc, du moins à la scrnc L(;s

caractères dos piMsonnai^cs sr-condaircs ne parvicnncnl pas à

laninier suFlisaninicnt, (|uel(|uo l>i(;n venus qu'ils soieni '. On

le déplore d'autant |)lus que l'esprit y abonde, que la langue en

est r(Muai(|uald(' de précision élég^ante et pittoresque. Mais quoi,

il y a trop de linesse, une gaieté trop décent(\ La comédie est

trop littéraire, trop faite pour un public spécial : elle est le chef-

d'œuvre des comédies de salon. Avec une intrigue plus vivante,

une verve plus abondante, elle n'eût pas été indigne de Molière.

En tout cas, c'est la dernière grande comédie de caractère faite

d'après les procédés classiques. Et par cela, quand ce ne serait

pas par son intérêt historique, le Méchant marque une date con-

sidérable dans l'histoire de la comédie, comme Mfh'ojir dans

celle de la tragédie.

B. Les Indépendants. — Tous ces auteurs comiques, de

Regnard à Piron, ont été, avec plus ou moins d originalité,

de verve et d'esprit, les héritiers de Molière. Avec eux, en

somme, même avec Destouches, la comédie n"a ])as lirisé ses

attaches avec le Maître. Il n'en va plus ainsi ni avec Marivaux

ni avec La Chaussée.

La comédie « métaphysique » de Marivaux. — Mari-

vaux (Pierre Carlet de Chamblain de) a créé un genre spécial,

dont il est le seul représentant, et qui a fait sa gloire. Ce

genre est si particulier qu'il faut pour le bien comprendre une

éducation préalable, une sorte d'initiation. Il est bon de lire les

mémoires du temps et de pénétrer quelques instants au moins

dans les salons de la marquise de Lambert et de M'"" de ïencin,

centres du Iton ton et de la délicatesse, certes, mais aussi de la

subtilité et du raftinement. C'est là qu'après avoir vécu vingt ans

en province, notre Parisien, fils d'un financier honnête, quoique

1. Xi lo bourru et inthilgonl Goronlt'. liomme de sens, certes, mais crédule,

entêté, vaniteux, propriétaire enthousiaste et implacable, ne suffit ta la tâche, ni

la fidèle et habile Lisette, ni l'honnête et sensé .\riste, ni le mobile Valère, qui
de " fat subalterne » redevient amoureux et honnête homme, ni la toute gra-

cieuse et toute charmante Chloé. une des plus agréables ingénues qui soient,

ni la coquette et sentimentale Florise, tête folle, cœur gâté, femme qui enrage
de vieillir, fuit le monde qui la fuit, se pare de l'esprit des autres, et garde des
airs sur la vertu sans avoir été vertueuse, ni enfin le plaisant et scrupuleux
Frontin, type original de valet qui a souci de son •• honneur . De quoi va-t-il se

mêler là?
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Normand, déjà rendu sceptique pur une misérable histoire

d'amour, épura et affina son goût, et scruta le cœur féminin.

Aucune société n'était {»lus propre à lui plaire, à faire éclore et

valoir les qualités natives de son esprit. La misanthropie ne

résista pas, si le mauvais goijt fut plus tenace. IMais avec la

féerie à"Arlequin poli par l^amour (1720), il entre déjà dans son

élément. A trente-quatre ans, tout en fondant un journal : le

Spectateur j'rançaU, il mettait brillamment au jour, avec la

Double Inconstance et la Première Surprise de Vamour (1722)

ses qualités d'analyste pénétrant des mystères du cœur humain

et jetait dans ses anivres, outre la délicatesse piquante de son

monde, une très ingénieuse subtilité, un langage singulier, un

esprit continu qui lui appartenaient bien en propre. Une ado-

rable artiste, Sylvia, qui devint son artiste, fit le reste : elle

attendrit sensiblement le jeune psychologue, et donna à son

talent je ne sais quoi de plus léger et de plus capricieux. Ce fut

un bonheur pour Marivaux d'avoir débuté au théâtre italien. Il

y resta'. 11 eut raison. Car là seulement il pouvait trouver les

artistes qu'il lui fallait. Au théâtre français de telles pièces cou-

raient le risque — ce qui arriva— de dérouter le public. Il y avait

trop loin d'elles à celles qui occupaient alors la scène. Ici le but

n'est plus le rire, mais l'analyse des sentiments; ici, pour toute

intrigue ou un conflit d'amour-propre, ou un amour qui

s'ignore et prend conscience de soi; ici des marquis, des cheva-

liers, des comtesses, non plus ridiculisés et comme maltraités

à plaisir, mais peints avec sympathie par l'auteur, et qui rivali-

sent de sentiment et d'esprit; ici enfin un langage original, et

1. Sur ses 29 comédies, il en donna 19 aux Italiens à savoir, outre celles

nommées plus haut, VAmour et la Vérilé [Mii)), le Prince iravesii (1724), la Fausse

sxnvunlc (id.), l'Héritier de village (1725), le Triomphe de Plutus (172S), la Nou-

velle Colonie (1729), le Jeu de l'Amour et du Hasard (1730), le Triomplie de

Vamour (17.32), VÉcole des mères (id.), l'Heureux Slrataçième (1733), la Méprise

(173'i), la Mère confidente (1735), les Fausses Confidences (1737), la Joie imprévue

(173S), les Siticères (1739), l'Épreuve (1740), qui réussirent htsaucoup pour la plu-

part, et 10 seulement au Théâtre français : le Dénouement imprévu (,1721), l'Ile des

Esclaves (172o), les Pelils Hommes et la Seconde Surprise de l'amour (1727), la

Réunion des amours (1731), les Serments indiscrets (1732), le Petit Maître corrigé

(1734), le Legs (1730), la Dispute (1744), le Préjugé vaincu (1740), qui, en frénéral,

furent, à beaucoup près, moins heureuses. Ce ne sera que peu à peu qu'elles

forceront le public. En même temps que ces comédies, il composait ses romans,

rédigeait ses feuilles, dé[iensail dans la société des trésors d'esprit, faisait des

lectures à l'Académie. Né en lOss, à Paris, il y mourut en 1703, après une

vieillesse gênée, où il était demeuré toutefois et bou, et généreux, et charitable.
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LA COMEDIE iiSiJ

«''traiij^(; pour le i^ros des spectateurs tout ;iii moins. Urd", (•'('•tail

la présentation à la scrno, avec un réalisme noiiIii, d'iin miliiii

particulier. Marivaux, en prenant roiiiMK' (loniaine le <:(inir

humain, exploitait un lilon nouveau. 11 taisait dans la comédie,

comme on l'a dil — et toutes proportions ijardées , — une

révolution semldahle à celle (pi'avail lailr Kacine dans la

trairédie. Mais au lieu de la peinture des passions et de la jias-

sion, Marivaux s'en tenait à celle des manèges amoureux, de

ces amours nées dans les salons, de ces sentiments qui, gênés par

mille préjugés et par mille bienséances mondaines, honteux de se

montrer, sinon d'être, se défient de tous, surtout d'eux-mêmes,

et ne s'avouent vaincus qu'après une série de défaites. Il se con-

tentait donc — le plus souvent — de vouloir pénétrer les mvs-

tères des amours naissantes, d'autant plus compliquées quelles

sont parfois plus naïves, toute cette fine diplomatie des cœurs

qui se trouvent sans avoir l'air de se chercher ou se fuient

pour se mieux donner. 11 y avait là de quoi étonner le puldic, à

coup sur. Etait-ce assez en efîet pour le préparer à une telle

comédie qu'une ou deux scènes du Galant Coureur ou de

rÉpreuve réciproque de Leiirand?

Quoi qu'il en soit, de cette comédie l'amour est la hase et le

centre, l'amour avec ses acolytes habituels, parfois la naïveté,

le plus souvent la coquetterie et l'amour-propre. Tous les per-

sonnages de Marivaux finissent, tôt ou tard, par être sensibles

à l'amour. Ils semblent avoir tous un « penchant incognito » en

eux. Ils n'ont pas le droit de ne pas aimer, car sans l'amour le

cœur est un « paralytique » et les hommes demeurent comme
des « eaux stagnantes ». L'amour est un « devoir «'. L'amour

est donc partout. Il n'y a [)as toutefois monotonie. Marivaux n'a

pas constamment refait, quoi qu'on en ait dit, la Première Sur-

prise de Camour -. Et d'abord, la Seconde Surprise de fainovr est

déjà bien différente. Si la Double Inconstance est encore une sur-

prise de l'amour, le cadre ici est tout autre. Il y a loin aussi de

I. Cf. la Duiible Inconsldiice (I. 2; III, I) et la Première Surprise de Vamour.
•2. Liii-mêine disait, d'apros D'Alemhort : « Dans mes pièces, c'est tantôt un

amour ignoré de deux amants, tantôt un amour qu'ils sentent et qu'ils veulent
se cacher l'un à l'autre, tantôt un amour timide et qui n'ose se déclarer; tantôt

enfin un amour incertain et comme indécis, un amour à demi né pour ainsi

dire et qu'ils épient au dedans d'eux-mêmes avant de lui laisser prendre l'essor -.
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la Fausse S nicaiilc et du Itcnouemcnt ijuprcUru au Jeu de FAmour
et (lu Hasard, où la volonté d'une part, et la passion, la véri-

table passion Ae l'autre, Irouvent leur place. Les Fausses Confi-

dences sont le Jeu de l"Amour et du Hasard renversé, sans partie

carrée en quelque sorte : il y a encore méprise, surprise, et

inème passion, mais les conditions et l'âge des personnes chan-

gent considérablement les choses. Dans VFcole des mères il n'y

a rien de tout cela; le Legs n'a ni méprise, ni surprise, non plus :

il ne s'ajïit que de pousser un amoureux timide à déclarer net-

tement son amour; les Sincères sont une tout autre pièce et très

originale où deux amants, qui croient s'aimer, se tournent le

dos dès que leur franchise s'attaque, non {dus aux autres, mais

à eux-mêmes. Et rEpreuve est un délicieux bijou, où il n'y a

qu'un quiproquo amoureux dénoué habilement. Là encore ni

méprise ni surprise, ou alors il y en a dans toutes les comédies

où entre l'amour. 11 est vrai qu'il y a toujours triomphe de

l'amour.

C'est vers ce triomphe de l'amour que, dans presque toutes

les pièces (même dans les comédies héroïques), marche constam-

ment l'action. Car il y a réellement une action, et qui marche.

Seulement elle se hâte lentement, d'un mouvement continu qui

va sûrement à son but, tour à tour poussée ou retardée, soit par

des incidents extérieurs, soit par le simple choc des personnes

intéressées, et leur stratégie savante de regards, de réticences

et de sous-entendus. Et il arrive ce qui devait arriver nécessai-

rement, à savoir qu'elle va en quelque sorte en s'épurant elle-

même, et que les incidents extérieurs finissent par n'avoir plus

de place dans les œuvres de la maturité, les modèles du genre,

le Jeu de CAmour et du Hasard et les Fausses Confidences. Les

seuls incidents sont ici, ou peu s'en faut, des états dame qui,

« ou se contrarient jusqu'à ce qu'ils finissent par se concilier,

ou se succèdent en se précisant jusqu'à ce qu'ils se connaissent

eux-mêmes >» (Brunetière).

Ce théâtre est donc un théâtre essentiellement psychologique;

il est comme le bréviaire des amours naissantes. Aussi est-ce

un théâtre particulièrement féministe, ('omme dans les tragédies

de Racine, les femmes ont ici les premiers rôles. Marivaux a

mis dans leur peinture, avec une minutieuse exactitude, unepoé-
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ti(]iie l'aiilaisic. belles sf'diiisciit <l("'s r.ilionl i|ii;Miii elles a(»[(a-

i'aiss(Mil (telles ipie dans les aitnaMes l;ihle;ni\ de W'.ijle.iii dii

de Laiicrct, (tu dans les pastels de Latoiii- cl les dessins de

Saint-Aubin) délicieusement poudrées, mouchetées, enruhan-

iu!'es, dans ces toilettes claires et amples où se jouent festons,

mignonnettes et dentelles, ini^énieusement parées de ces mille

riens qui rehaussent le teint, avivent la physionomie, font saillir

les charmes, toutes gracieuses, toutes aimahles, et fines, et déli-

cates, attirantes déjà et désirables rien (ju'à les vuir dans leurs

coquets ajustements. Klles forcent les regards, et avec les

regards la sympathie, ('/est [>is encore si on examine de j)rès la

moltilité des traits, l'esprit du sourire, le feu discret des pru-

U(dles, l'innocence habile du maintien de ces féeriques poupées.

C est en elles un mélange irrésistible de naïveté et de coquet-

terie, de réserve et de hardiesse, de fierté et d'abandon, de ln»n

sens spirituel et de fantaisie. Elles tiennent toutes de la délicieuse

créature qui les incarnait au théâtre, et sont sœurs par le carac-

tère comme par le costume, celles-ci plus malicieuses et plus

mutines, celles-là j)lus retenues et plus graves, celles-ci plus

adroites, celles-là plus tendres. Le type idéal c'est la toute char-

mante Silvia du Jeu de l"Amour et du Hasard, jeune, alerte,

vive, mais souple, mais b.abile déjà, et raisonnable, et éner-

gique, sans que la raison, même raisonnante, exclue un seul

instant l'esprit, l'enjouement et le charme. Donnez-lui |dus de

retenue encore, plus de dignité, plus de bonté sensible, et aussi

plus d'expérience indulgente, et vous aurez, à peine plus âgée et

déjà veuve, l'Araminte des Fausses Confidences. C'est tout dire.

Telles sont les héro'ines de Marivaux, ingénues ou veuves,

qu'elles s'appellent Silvia, Angélique, ïlortense, ou plus simple-

ment : la comtesse, la marquise. Les hommes, leurs vis-à-vis,

ne les valent point, quelque aimables qu'ils soient'. Mais ce sont

des hommes, et bien qu'ils aient souvent une exquise délica-

1. Des valets et soul)reUes. iiii peu élranges à première vue. ceux-là, fidèles,

honnêtes, dévoués, adroits, encore que raisonneurs, intéressée et impertinents
(parfois du reste hardis et cyniques, comme le Trivelin de la Fausse Suivante).

celles-ci honnêtes aussi pour la plupart et fidèles, presque des < amies de con-
dition inférieure », selon le mot de M. Larroumet; des paysans balourds et

finauds, des pères temlrcs. des mères grondeuses, deçà et delà quelque Gascon,

quelque pédant bouffi, ([uelque procureur, quelque plat courtisan, etc., complè-
tent la galerie des personnages de Marivaux.
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tesse et }»iirfois inènic de la passion, un égoïsnie inconscient,

une iniliscrète sensualité, voire un soupçon d'intérêt, percent

toujours à travers leur subtile adresse, leur politesse émue et

leur tendresse respectueuse. Au demeurant ils paraissent encore

séduisants en face de leurs irrésistibles antagonistes. Et la petite

guerre s'engage, une guerre d'escarmouches, une sorte de duel

de diplomates où les intéressés restent d'abord sur une pru-

dente exspectative. Puis c'est une série de menues, et douces, et

attirantes attaques où l'on n'avance que pour reculer. D'escar-

mouches en escamourches, de ripostes en ripostes, à force d'in-

sinuations, de réticences, de sous-entenckis et de regards, à

force de chaude indifférence et de froideur sympathique, le

suprême assaut et la dernière défense amènent un dernier choc,

le bon, où les méprises s'éclaircisseni, les surprises se dévoilent,

les défaites et les victoires s'avouent en s'excusant, et où l'amour

triomphe dans le mariage. Et c'est cela même qui est ce mari-

vaudage, si difficile à définir. 11 semble que ce soit comme

un jeu d'amour, une passe amoureuse, où les personnages,

l'œil fixé sur leurs adversaires et sur eux-mêmes, observant

tout, voyant tout, décrivant tout, notant tous les degrés de ces

multiples inclinations qui ne cessent d'agir et de' réagir les unes

sur les autres, rivalisent entre eux à coups d'analyses péné-

trantes, de perspicaces examens, de chicanes de sentiment — et

cela dans un langage dont la souplesse, la ténuité, la vivacité

pittoresque et imagée, la naïveté line et subtile s'unissent pour

peindre ces infiniment petits qui, sans échapper à l'analyse,

échaj)paient jusqu'alors à l'expression '.

Mais le marivaudage, c'est-à-dire le dialogue psychologique,

et, comme on disait, « métaphysique », n'est pas tout Marivaux.

Il a fait des féeries, et aussi des comédies héroïques, mytholo-

giques, philosophiques, lesquelles, même quand elles portent

la marque de ce marivaudage, y échappent toutefois le plus

1. Le iiiariv.iiulage esL bien, selon un mot de Marivaux liii-nièine, imc expres-

sion simple des mouvenienls du cœur, car il croyait sincèrement copier la

nature. La preuve de sa sincérité est dans l'exubérance boulFonne et le burlesque
raffinciiient de pensée et de langage qu'il prête parfois à ses valets et soubrettes,

et qui rappellent par plus d'un trait le jargon des précieuses. Ce n'est plus ici

que la copie du marivaudage. Le vrai marivaudage est parfois guindé, et sec, et

fatigant; il n'est jamais ridicule.
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souvciil '. Car, à vrai dire, il est loujoiirs oriiiiiial. Il Test

(jiiaïKJ, hrisanl les cadres du réel, il évoque de féeri(|U('s iulri-

gues (]ui rappollent (-(M'iaiiics couiédics de Shakespeare; il Test

quand son iinaaiiialion itif'aliirahle renliaîno à faire dans des

cadres nouveaux e| plaisants, sans àpreté d ailleui-s, avec un«3

vorvo facile qui se joue sans elTorls et fait triompher par l'es-

prit la saine raison, le jirocès de certains ridicules et de cer-

taines utopies; il Test (piand il donne avec le Prince frnvesli

iHie comédie vraiment h(''roïqiie. une comédie à la Nicomède ou

à la Don SancJie, une pièce à panache pour ainsi dire, et déjà

romantique par la violence des sentiments et le l'omanesque; il

l'est encore enfin dans sa Mri-e confidente, en montrant en face

de La Chaussée qu'on peut tirer les larmes sans accumuler les

situations bizarres, qu'il y suffît d'une délicatesse attendrie et

d'une éloquence émue. De sorte que, même s'il n'avait pas créé

un genre spécial par ses comédies féminines, psychologiques,

aristocratiques, qui lui assurent un des premiers rangs parmi

nos auteurs comiques, il y tiendrait encore une place honorable

par les autres, qui n'ont que le tort d'être éclipsées par les pre-

mières, de plus en plus admirées chaque jour, et à juste titre.

La comédie larmoyante et La Chaussée. — Ce que

la postérité a rendu à ^larivaux en gloire, elle l'a presque com-

plètement enlevé à La Chaussée (1692-1704). Ses comédies,

après avoir tant fait pleurer jadis, nous touchent si peu aujour-

d'hui que nous avons peine à nous expliquer leur succès.

On comprend toutefois que la comédie attendrissante devait

nécessairement donner naissance à la comédie larmoyante. Il

n'y avait qu'à forcer la dose du romanesque. On sait de reste

qu'il conduit droit à la grosse pitié. Les choses allèrent bon

train, le moment étant favorable. Une vive sensibilité pénétrait

tous les cœurs. On commençait déjà à naître sensible. La l'ault^

1. S'il y en a des traces dans la cliarmante féerie qui lui servit de début :

Arleiftiin poli par VAmour, dans la pièce mythologique qui a nom In Uéunion des

Amours, dans des comé<lies héroïques comme le Prince travesti et le Triomphe
de l'Amour, il n'y est plus le principal. 11 n'y en a pas dans ses deux dernières

comédies : les Acteurs de Ijoniie foi et Félicie; il n'y en a pas dans sa seconde
comédie mythologique et sa seconde féerie : le Triomphe de Plutus et Félicie;

il ny en a pas non plus dans ces satires piquantes que Marivaux écrivit de 1126

à 1729 : l'Héritier de village, et surtout l'Ile des Esclaves et la SouvcUe Colonie

ou la Lif/ue des femmes. X plus forte raison, n'y en a-t-il pas dans ces comédies
pathétiques qu'il composa plus tard : la Femme fidèle et la Mère confidente.
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en était surtout aux romans. Le Télémaque était dans toutes

les mains. La Iragédie avait suivi Ijientot la voie ouverte.

Emprunter à la tragédie et au roman ce qui en avait assuré le

succès, la sensibilité exagérée naissant du romanesque, telle

fut, a})j-ès V Ini'x de Castro de La Motte, après Zaïre, aprèa Manon

Lescaut et les Mémoires cTun Homme de qualité, après la

Mariaiuie .i\e Marivaux qui se publie depuis 1731, après le Jeu

de l'Amour et du Hasard, après le Glorieux enfin, l'œuvre de La

Chaussée. La comédie, tout comme la tragédie, va viser au

pathétique. Les genres vont se confondre. Il ne s'agit plus

maintenant de faire rire les honnêtes gens par le spectacle des

ridicules de l'humanité, il faut les émouvoir, et par suite les

instruire, par l'étalage constant de la vertu malheureuse.

Yoilà ce qu'a fait La Chaussée, et sans doute ce qu'il a voulu

faire. Car chez lui, pas de règles, ])as de théories. 11 n'a guère

conscience, dès le début, que de mettre du romanesque dans la

comédie. 11 sait plutôt ce qu'il ne veut pas (à savoir une « farce

surchargée » ou un « badinage abstrait et clair-obscur » (pro-

logue de la Fausse Antipathie), que ce qu'il veut au juste, et s'ex-

cuse d'avoir manqué de comique. Il ne semble pas avoir été un

novateur de parti pris. Le précis de sa vie dramatique tendrait à

le prouver. Si l'on ne peut aller jusqu'à dire qu'il a. fait des

comédies pathétiques par impuissance de faire des tragédies,

voire même des comédies, il faut avouer qu'il n'a pas eu de

système rigide auquel il a tout sacrifié. On peut trop croire

qu'il n'a fait qu'exploiter le goût public, qu'il s'est laissé aller

au gré des événements, ce qui était son droit, après tout. Il a été

un habile, au flair subtil, avide de succès; il n'a été sans doute

le père de la comédie larmoyante que par occasion.

En tout cas ses comédies larmoyantes comptent seules, et

moins encore par elles-mêmes que par leur succès et les discus-

sions qu'elles firent naître (en somme la question de la fusion

des g-enres était en jeu). Aucun homme certes ne paraissait

moins propre à de telles comédies que ce bourgeois aisé, qui

fréquentait tous les mondes, généreux et bon à coup sur, mais

froid, mais caustique, et ne cherchant qu'à jouir de la vie. Ce

spirituel débauché devint dans ses comédies, comme l'appelaient

Piron et Collé, le « Révérend Père » La Chaussée. Et déjà dans
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lu Fausse Antipalhie. Plus encore avec le Préjut/é à la niodt- où,

exploitant sur les conseils Je M"" Quinault une scène de M. du

Cap Vert de Voltaire, s'inspirant du Jaloux désabusé de Cam-
|>isti"on, du I*/i/loso/ihf marié et des Philosopher amoureux de

[Jestouches, il montre, par les malheurs de TiOnstancc, épouse

aimable, vertueuse, mais iléiaissée, trahie, Itientùt même accusée

sur de fausses apparences par un mari qui l'adore pourtant mais

craint l'aveu publie de son amour, les conséquences tantôt

comiques, tantôt émouvantes du préjugé absurde qui rég-nait

alors. C'était chose malséante et bourgeoise, que d'aimer ou de

paraître aimer sa femme. La Chaussée attaque par l'émotion

un ridicule que n'avaient pas alTaibli les traits fréquents des

poètes comiques et l'éloquence d'un Destouches. Il réussit. On
passa sur les invraisemblances de l'intrigue, l'encombrante sen-

timentalité de la pièce, sur le style vague, prétentieux et humide,

sur une pâle et terne poésie, et on pleura. Et de même à l'École

des maris. Et plus encore à Mélanide (1741), qui fut un triomphe,

et kla Gouvernante (l~i~) dont le succès fut très vif. Ce sont les

pièces types de la comédie larmovante *.

Quand on les lit, la méthode de La Chaussée apparaît nette-

ment. Il a emprunté à un roman d'une part, à la réalité de

l'autre, deux faits intéressants : celui d'un fils qui demande répa-

ration à son père du tort qu'il veut faire à sa mère par un second

mariage; celui d'un juge capable de payer de sa fortune une erreur

involontaire. En les dénaturant du reste quelque peu, il les a

étouffés sous une foule d'incidents étrangers etétrang-es. Certes

il en a tiré de belles scènes qu'on a louées avec raison, mais ils

sont devenus chez lui l'accessoire. Il y avait là pourtant matière

à des i)einlures intéressantes de caractères et d'états d'àme. La
Chaussée a passé à côté ; il a seulement voulu gagner les spec-

tateurs — surtout les spectatrices — en leur présentant un per-

sonnage féminin sur lequel il accumulait les malheurs. Et com-
ment résister, dans Mélanide par exemple, à la pitié qu'inspire

une pauvre femme qui, mariée secrètement, séparée de son mari,

séquestrée par des parents barbares qui ont fait annuler le

1. Les auU-es comédies larmoyâmes de La Chaussée, sauf VÈcole des mères (\~\i).
échouèrent : ainsi Paméla {['Vi), VÈcole de la Jeunesse (1749), et l'Hommi' de
fortune (1751).
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niariaere, puis libre au hou l de vingt ans, mais déshéritée, élève son

fils Darviane comme s'il n'était que son neveu, et ne retrouve son

éj)oux, lo comte d'Ormancé (aujourd'hui marquis d'Orvigny), que

pour \c voir rival (hi jeune homme et pour être sacrifiée elle-

même à un nouvel amour? Comment ne pas la plaindre d'être

forcée, après que l'impétueux Darviane a insulté le mar(|uis, son

rival (qu'il ignore être son père), chez son amante même. Je lui

découvrir le secret de sa naissance, de lui laisser entreA^oir

qu'elle est sa mère,... et de lui enjoindre comme telle de res-

pecter le marquis? C'est plus qu'il n'en faut, heureusement,

pour que Darviane comprenne tout. Il va trouver le marquis

et par une habile manœuvre le force à avouer sa paternité.

Mélanide survient. Sa grâce et sa beauté l'emportent. Et les

larmes de couler. Et quel sujet était plus capable, sinon celui

de la Gouvernante, de les tirer inévitablement? 11 suffisait

d'acteurs passables. Ils ne manquent jamais à des pièces où

il entre prni ou pas de psychologie, où le style procède par

saccades, qui abondent en personnages prêcheurs et sensibles

et où tout se résume en quelques situations à effet. Or si,

presque dans toutes les comédies de La Chaussée, il y a une

véritable entente du théâtre, des scènes bien filées, des. situa-

tions émouvantes , d'aimaldes ingénues , voire même des

types originaux et des vers heureux, il n'y a le plus souvent

<{u'un encombrant romanesque, une enfantine psychologie, une

morale prétentieuse, et tout cela noyé dans un déluge de

sensibilité déclamatoire.

Il reste que La ('haussée, après Campistron, après Piron,

après Destouches, a substitué d'une façon plus large et plus

nette l'émotion au rire dans la comédie. L'attendrissement ne

lui suffit pas, il lui faut les larmes. Aussi n'y a-t-il presque

plus (s'il y en a encore) de place pour le comique dans des

pièces comme Mélanide et la Gouvernante. Nous sommes donc

en présence de comédies romanesques et sentimentales, où

les personnages, de condition noble ou de condition au-dessus

de la moyenne, toujours vertueux et toujours guindés sur la

vertu, c(tml>lenl par suite d'accidents peu ordinaires la mesure

<les malheurs humains. Rien de plus propre à attendrir un

public prêt aux larmes, qui aime, qui s'amuse presque à pleurer,
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ot rion do j)lus propre aussi à lasser, à la lerlun', des •^nis v(M'-

liMuix, et (le la v(Miii même.

D'ailleurs riiilluence (pToiit eue ces pièces suffirait à leur

conserver aujourd'liui une certaine im|)ortance. Destouches,

Marivaux, (iresset dans son Siduri/ (somltre pièce imitée de

l'anglais, [)leine de tirades fastidieuses et ennjliatiques, (ju'éi^aye

d'ailleurs de tenij)s en temps l'humour raisonneur d'un fidèle

valet (n»ia), M""' de Graffigny dans sa Génie, Diderot enfin,

d'autres encore, leur doivent quelque chose à coup sûr. En fait,

La Chaussée a eu l'orijïinalifé, sinon le mérite, de traiter plus

sérieusement la comédie et de la croire capahle de donner plus

qu'elle n'avait donné, et pour cause. Et si le drame bourgeois,

le drame domestique qui met aux prises les divers membres

d'une même famille, déprime ou exalte les passions par les

[)réjugés, les relations, les professions, les institutions, est à

peine ici effleuré, et combien pauvrement! c'est encore quelque

chose qu'on puisse l'y apercevoir quelquefois. Sedaine fera le

reste.

DEUXIEME PARTIE (1748-1789)

L'apparition et la publication de Y Enci/clopédie (1751-1772),

la lutte philosophique, les transformations sociales qui en

découlent, dominent l'histoire de la littérature dramatique dans

la seconde moitié du xvui" siècle comme elles dominent l'his-

toire générale. Gela était inévitable. C'est par le théâtre seule-

ment que les philosophes pouvaient espérer conquérir la foule.

Ils ne manquèrent point à leur tâche. Le drame lui-même,

presque aussitôt né, tout en se développant et en pénétrant de

plus en plus les deux autres genres qu'il corrompt, puisera dans

les nouvelles idées de périlleuses ambitions. Il ne faut donc

pas s'étonner si la tragédie et la comédie vont se modifiant

chaque jour. Sur elles d'ailleurs, comme sur le drame, agis-

sent en outre deux influences considérables : celles de la lit-

térature anglaise d'une part, de l'autre celle de Rousseau. La

terreur et l'horreur anglaise sont à la mode; un courant de

sensibilité, voire de nervosité, entraîne et emporte tout. C'en

Histoire de la langue. VI. oo
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est fait dos lors |»res(|iie complètement tles œuvres générales,

impersoniiellcs, arlisliqiies : Mèrope (1742) et le Méchant (1747)

ont été comme les deinièi'es grandes manifestations de l'esprit

classique.

/. — La Tragédie.

On peut dire que Thistoire de la trag'édie n'est jdus main-

tenant que riiistoire d'un genre destiné fatalement ou à se

transformer ou à périr. En face des exigences d'un public tou-

jours plus iiomlireux et moins instruit, de la vogue croissante

de l'opéra-comique, de la tyrannie ou de la médiocrité des

acteurs, l'œuvre simple, psycliologique, désintéressée de Racine,

n'était plus de mise. Pour vivre, la tragédie emprunte donc à

l'opéra, au théâtre anglais, même au drame, ce qui plaît en eux.

Elle devient une pièce à spectacle, présente des actions terri-

bles, brise sescadres, admet des personnages inusités, délaisse

pour la pantomime les grands intérêts et la peinture des senti-

ments, se fait tour à tour antique ou moderne, nationale ou

exotique, chevaleresque ou bourgeoise (même champêtre), et

ainsi c'est une tragédie-opéra ou une tragédie pittoresque, mais

toujours une tragédie militante, à quelques exceptions près,

jusqu'au jour où, la lutte sociale envahissant tout, elle n'est

réellement qu'une pièce de combat. Et de tout cela,- Voltaire,

toujours Voltaire, ou par lui-même ou par ses disciples, sera

l'anlenl promoteur ou l'infatigable ouvrier.

"Voltaire, de « Sémiramis » à « Agathocle ». — Ses

tragédies sont plus intéressantes maintenant par leur histoire

ou b'ui" but ({u'en elles-mêmes. Et déjà Sémiramis (1748), où

Voltaire faiseur d'opéras et admirateur sincère de Quinault,

courtisan bien en cour, n'a voulu composer d'abord (ju'une

pièce à spectacle. Mais bientôt il veut davantage ; il s'agit de

faire pleurer et frissonner, de parlera la fois aux yeux, à l'oreille

et à l'âme. La pièce d'ailleurs n'est qu'une noiiYeWe Eriphyle avec

la fameuse ombre encore maladroitement présentée, mais une

Eriplii/le supérieure, que deux rôles sympathiques et la pein-
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turc énerghjiK' (I un «araclrrr (''iici'i:i(|ii(' iiirllrnl hii-ii .iii-ilossus

(le la Scmirainis de (^rt'liilldii avec lequel Voltair*' se trouvait

ainsi rivaliser. Il romportr moins .lisémciil, s'il r('rn|)orl(' niriiK.'

(c'est maintenant moins une sim|»le rivalité (|u"une véritable

lutte), avec son Oreslf\ bien qu il ii v ait ni romanesque, ni

amour et (ju il ait su, parfois avecbonlicur. niodilicr <à la modem*'

les caractères, faire d'ingénieux changements et trouver, outre

une habile gradation <le j)érils pour le vengeur d'Agnmemnon,

d'originales dernières scènes (1750). Mais il rem|iorte sûrement

avec Rome sauvée (1752), son Catilina à lui, qui est la grande

œuvre travaillée et retravaillée jusqu'en Fruss»*, où il veut

joindre à une action j)uissante un tableau bisloricjue. Ses forces

ne l'ont pas trop trahi. 11 a su habilement peindre les Romains

et la Rome d'alors (cette Rome, toute meurtrie, tout inquiète,

et déjà tout ingrate I), et si la tragédie est loin d'être aussi ter-

rible qu'il le pensait, confondant le terrible avec la succession

rapide des coups de théâtre (il y en a sept ici), l'émotion n'y

manque pas toutefois. Même l'apparition d'Aurélie au Sénat, oîi

elle confond l'époux traître à la |)atrie, ses aveux, sa mort entîn,

ne laissent pas, malgré l'étrangeté histori(|ue de la conception,

de nous toucher vivement.

Voltaire ne pouvait jouir de sa victoire, étant en Prusse. 11

s'enfuit, on sait comment, pour s'installer définitivement en

Suisse, toujours souffrant et toujours travaillant. Au milieu

des plus graves soucis, il ne délaisse pas pourtant la Muse tra-

gique. Il corrige certaines de ses pièces, jmis se met à l'Orphelin

de la Chine, qu'il fait et refait. Il veut gagner les cœurs par une

intrigue amoureuse, susciter l'intérêt par la peinture contrastée

des mœurs chinoises et tartares, donner enfin une éclatante

leçon de vertu. Ces trois préoccupations, hélas! se nuisent lune

à l'autre. La pièce n'est si morale que parce qu'elle n'est plus

vraie historiquement, ('e vainqueur troublé dès les premiers pas

par une civilisation nouvelle, et dompté bientôt par l'amour,

ce conquérant doux, clément, presque respectueux, comme
dégoûté du pouvoir, ce psychologue galant, n'a plus du ïartare

que le nom. De même les autres personnages ne sont ni tar-

tares, ni chinois. Mais les contemporains se laissèrent facilement

prendre aux tirades savantes de l'auteur, et grâce à la nouveauté
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du sujet, au lolc (ridanu'', au jeu admii'ahle do la Clairou (([ui

inauiiurail la ivforuie du costume), firent à la pièce, malgré

l'indécision maladroito de l'intrigue et la médiocrité du style, un

éclatant succès (17.')o).

Ce succès encourage le « patriarche de Ferney », et surtout la

transformation matérielle de la scène française. 11 la voit avec

enthousiasme débarrassée des banquettes et des spectateurs

(avril 1759). Aussi fait-il avec ardeur, et dans un goût nou-

veau (c'est le refrain ordinaire), Tancrède, y mettant bien de

l'action, bien du fracas, bien du spectacle. Il l'écrit en vers

croisés. Il a|)pelle à son aide pour voir et revoir l'œuvre tous

ses amis. Et Tancrède paraît! Et Taiicrède est acclamé (1760)!

Quel sujet moins banal en effet? Quoi de plus susceptible detirej'

les larmes qu'un héros ([ui combat en champ clos pour son amante

alors même qu'il s'en croit trahi, puis cherche dans la mêlée

une mort ardemment désirée, meurt enlin en apprenant qu'il

est aimé et n'a Jamais cessé de l'être? Et que sera-ce si les mœurs

sont modernes, si le héi'os est français, si c'est l'amour enfin qui

est la base de toute la pièce, encore qu'il n'y ait ni paroles, ni

déclarations amoureuses? Comment résister à cette suite rapide

d'événements, à cet éclatant spectacle, et, à la. fin, à cette pan-

tomime efîrénée? L'action a beau être romanesque, avoir des

vides sans nombre, on sent qu'on serait pris à la représentation,

les acteurs aidant, par l'art avec lequel Voltaire a opposé les

scènes aux scènes, a rendu ses personnag'es sympathiques, et

a su parfois, malgré d'étrang'es faildesses de style, les faire

parler. Il y a là de ces vers et de ces tirades qui sonnent allè-

grement aux oreilles; il y a de ces cris, comme le : « Eh bien,,

mon })ère? » qui résument toute une situation et un caractère; il

V a surtout deux touchants protagonistes, victimes tous deux de

l'amour, du devoir et d'une trop généreuse fierté, à qui on ne

peut pas n(î [»oint accorder une admiration atten(h-ie. Dans tout

cela on sent que Voltaire a mis un peu de son cœur, comme pour

Zaïre. Car Tancrède est une Zaïre ])lus romanesque et plus mou-

vementée. Et c'était bien ce qu'il fallait à des spectateurs blasés

et nerveux, que ce drame sombre, empreint de mélancolie,

d'héroïsme et d'humanité, rapide et coloré, qui paraît une sorte

de drame romanti(pie — avant le romantisme.
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Les autres tra^V'dios n'oflrenl plus g^uèro d'iulrivl (iiic par

riiilculioM. Les lliéories se croisent et s'entre-croiseut. (lelle

(les ('onunentairi'n est vile sacrilitM' au j)rofit des autres. Le

grand point niainloiiant pour Voltnire est de « déchirer » les

cœurs et de les instruire. De là naît, et des circonstances, et de ses

déjjats de toutes sortes avec les prôtres, et de sa rivalité avec

Kousseau, et des audaces de ses disciples, et de son désir insa-

tiable du succès et du nouveau, cet idéal d'une tragédie jdeine

(Faction « agissante », de tableaux et de « peintures vivantes »,

dallusions, de propagande morale : drame, opéra, pantomime,

satire et sermon tout ensemble. C'est la tragédie pittoresque et

jdiilosoj)hi(]ue. T(dle est Oliimpie, pièce encore plus courte que

Tancrède, qui l'éclame une foule d'acteurs, qui est uno suite

de tableaux animés, où l'enseignement se fait jour ii;ir des

vers, des tirades, des notes même, et qui réussit. Pensez donc :

on y voyait successivement un mariage, trois reconnaissances,

un enlèvement ou à peu près, divers combats, les funérailles de

la veuve d'Alexandre, et jusqu'au bûcher où se jette l'héroïne,

sa fîUe, par honte d'aimer celui-là même qui est cause de la

mort de sa mère! (1764.) Mais, hélas! en voulant parler aux

yeux, à l'oreille et à Tàme, Voltaire ne parlait plus à l'àme. Et

les Scijlhes suivent, tragédie champêtre, un peu française, un peu

suisse, un peu républicaine, où exaltant à dessein le sentiment

de la nature, il fait dominer, avec l'amour, les tableaux vivants,

les contrastes de mœurs et les allusions contemporaines. Et là

encore il étoutle comme à plaisir l'analyse des sentiments. Mais

cette fois la pièce échoue presque (i"G").

Le philosophe prend maintenant le pas sur le poète et le

dramaturge pittoresque. Voici en effet, sans parler des pièces

de combat littéraire (le Triumvirat fait auparavant pour lutter

encore avec Crébillon (1704), les Pélopides, non joués, nouvel

et dernier assaut contre Crébillon (1771), et Sophonisbe, où il

rivalise avec Corneille (1774), voici les tragédies militantes, les

pièces de combat [diilosophique. C'est d'abord, au moment de

ses démêlés avec l'évêque d'Annecy, alors qu'il est occupé, après

l'affaire de Calas, par celles de Sirven, du chevalier de La Barre

et ded'Etallonde, la tragédie des Guèbres (1769), qui ne sera pas

représentée, où il s'agit moins pour lui de mettre de la passion,
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(le Taction et du spectacle, « (rarracher », comme il dit, « avec

le secours d'une actrice quelques larmes bientôt oubliées », que

d'atlaciuer corps à corps le fanatisme, de prêcher la tolérance,

l'humanité, et non plus seulement dans des vers, des tirades,

des notes, ou encore par les personnages et par la conclusion,

mais dans la tragédie tout entière qui n'est plus qu'un cadre pour

les idées de l'auteur. Puis ce sont les Lois de Minos, qui ne sont

presque que le même sujet (avec des notes « chatouilleuses » qui

visent les juges de d'Etallonde et de La Barre) et qui ne pour-

ront pas paraître à la scène (1773). 11 y met aux prises en efTet,

non sans allysions contemporaines, non sans un grand spec-

tacle, l'Eglise et la royauté, s'attaquant cette fois et à l'intolé-

rance religieuse des prêtres et à leur intolérance politique. Don

Pèdre (1774) ne peut pas non plus alTronter le parterre : il y

oppose la royauté et les parlementaires, ces parlementaires qu'il

hait à cette heure autant que les prêtres. Mais bientôt, malade

de la nostalgie de Paris, espérant qu'une nouvelle tragédie,

celle-ci jouable, lui en rouvrirait les portes, désireuxde répondre

aux partisans enthousiastes de Shakespeare par une pièce bien

française, il revient à un sujet antique et tout d'amour avec

Irène, sans autre intention. Irène lui rouvre en effet les portes

de Paris, et réussit au delà de toutes ses espérances (1778).

Voltaire assiste même, un soir, à la Comédie, à sa propre apo-

théose. Et AgathocJe est sur le chantier, quand il meurt, alors

qu'il s'etTorçait encore, à quatre-vingt-quatre ans,, de peindre

les fureurs de la passion et de donner de belles leçons à ses

contemporains !

Soixante ans durant il avait occupé de ses productions la

scène tragique. Bien qu'accablé de travaux de toutes sortes, ses

tragédies ont été sa constante préoccupation. Il a toujours et

tout le temps lutté pour un genre qu'il croyait sincèrement supé-

rieur, faisant des tragédies, en faisant faire, en faisant jouer,

en jouant lui-même. Ce que le genre est devenu entre ses

mains, on le voit maintenant. S'il l'avait réellement sauvé de

l'imbroglio romanesque et de la galanterie dans la première

moitié de sa carrière, s'il a su encore par la suite être un dra-

maturge habile et pathétique, peindre avec feu l'amour, mettre

dans l'expression des sentiments une émotion attendrissante, leur

\
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«loiiiRT souvoiil aussi iiim' [tort»''»' générale ([ui étaldil nu citurant

(le sympathie entre Ir [mlilic ri raulcur, ou jieut dire qu'il a

contribué autant, sinon |»lus que personne, à la transfornialiou

ou, si l'on préfère, à la di-catlence du i^enre'. En croyant rajeunir

et renouveler la trajiédie racinienne en y faisant largement ren-

trer lies éléments secondaires ou étrangers, en étalant dans des

œuvres composées, écrites et corrigées trop fébrilement, un

uiagnitique spectacle, des tableaux pittoresques, une pantomime

désordonnée, en excitant la nervosité de son auditoire, en s'ef-

forçant de mêler toujours et partout les allusions contemj)0-

raines, en voulant rendre la tragédie de plus en ])lus morale et

philosophique et en faire comme une arme entre ses mains, il la

conduisit par une suite nécessaire et logique à se modifier,

sinon à se suicider. Elle ne pouvait subsister à de telles condi-

tions. Et si elle ne cesse pas de vivre avec ses disciples, elle

[terd vite du moins tout ce qui faisait son éclatante grandeur et

sa valeur propre, ce qui faisait d'elle à la fois une œuvre de

théâtre et une œuvre littéraire.

Les disciples de Voltaire. — Ces disciples sont légion.

C'est presque tous les poètes tragiques du temps. Tous l'imitent

en quelque point; quelques-uns le dépassent même. Les tragé-

dies se succèdent, qui rivalisent entre elles d'action, de spectacle,

de pantomime et d'horreur, ou exploitent soit la curiosité, soit

le patriotisme du public, ou exaltent les sentiments philosophi-

(jues, humanitaires et républicains, qui sont de mode alors, ou

abusent enfin les spectateurs par une apparence de simplicité et

de beauté antiques. Voilà par quoi, sans compter les cabales et

les acteurs, réussirent une foule de tragédies dont le succès nous

étonne aujourd'hui. Et toutes, cette fois encore, font étrange-

ment valoir celles de Yoltaii"e.

Marmontel. — Celles de Marmontel tout d'abord, et même
sa première, Denys Je Tyran, qui est sa meilleure et qui le

rendit célèbre à vingt-cinq ans (1148). C'était payer trop libéra-

lement des promesses de talent, car il n'y a là, comme dans

Aristomèyie (1749), que des promesses. Du moins s'y rencon-

1. H l'a avoué lui-même : « Hélas! j'ai moi-même amené la décadence en intro-

duisant l'appareil et le spectacle. Les pantomimes l'emportent aujourd'hui sur la

raison et la poésie. » (Corr.. 23 nov. 1772.)
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lr;iit-il un ou deux ciraclères ncttcinenl tracés, des situations

intéressantes, un style correct et élég^anl. Et cela suffisait pour

faire espérer un Voltaire. M.irniontel n'en fut jamais que rombro

dans ses autres traijédies, lilandreuses et pâles compositions '.

Guimond de La Touche. — Si les Troyennes de Ghàteau-

1)1 un (17o4) et la Briséis de Poinsinet de Sivry (1759) ne valent

guère mieux, si même elles ne valent pas moins, n'étant qu'une

suite essoufflée de coups de théâtre, de tableaux, de situations

larmoyantes et pitoyables, et ne servent qu'à montrer comment

on entendait alors l'imitation de l'antiquité et comment le public

était dupe ou complice, Clphigénle en Tanride est supérieure

(1757). Non que la pièce ait rien de grec. Guimond de La Touche

est un jésuite défroqué qu'a touché la grâce, je veux dire la

philosophie, et qui fait toujours valoir contre la tyrannie et le

despotisme les droits de la nature et de l'humanité. Du moins lui

faut-il savoir gré de l'avoir faite assez simple et sans amour.

Des scènes touchantes et un beau tableau excusent suffisam-

ment à nos yeux l'enthousiasme d'un public que ne choquèrent

tout d'abord ni les maladr<^sses de l'intrigue, ni les contradic-

tions dans les caractères, ni la rudesse du style.

Saurin. — C'est plutôt la force et la vigueur qui séduisent

dans S/)artacus (1760), où il y a comme un écho de Brutus.

Saurin y a peint, en philosophe convaincu, un héros philan-

thrope. Spartacus rêvant la liberté du monde, refusant pour elle

les offres du consul Crassus et jusqu'à la main d'Emilie qu'il

aime, mourant enfin pour cette liberté même, et toujours agis-

sant ou déclamant au nom de l'humanité, voilà certes qui n'est

pas historique, mais qui est bien fait pour le public de Voltaii'e!

Et aussi, dans un autre genre, cette Blanche et Guiscard (1763),

qui, avec ses situations violentes, ses tirades heurtées, sa psy-

chologie à fleur de peau, eut un si vif succès! Ce qui n'étonne

pas quand on sait que la Caliste de Colardeau (1760) de source

anglaise comme celle-ci, et qui est le comble de l'obscur et du

frénétique, avait réussi et demeurait même au répertoire M

1. Dans Cléopnlre (HoO), les Héraclides (ll^i). Eqt/ptus (1753), qui échouèrenl

successivement. En homme habile, Marmonlel renonça aux tragédies. Les opéras-

comiques, les opéras, les contes lui furent ])lus favorables.

2. Il n'est lias inutile de donner un .-iperru de la pièce. Caliste déshonorée
jiar Lothario (ju'elle déleste et aime tour à tour doit, sous peine de voir sa honte
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De Belloy. Dr lidloy lui aussi, drs ses premières li';i|:é-

(lies, accumule lesév»''ncmentsetlescou|>S(lo théàtro [Titus, lloH;

Zelinirc, i"G2). VA <le uirmc ([u.itnl, iiivofiuaut rauleur de Zaln;

et voulant « exciter la vénération » des Français pour leurs

grrands hommes, il clirrclie à « inspirer à la nation une estime

et un res[>ect pour elle-même qui seuls peuvent la rendre ce qu'elle

a été autrefois ». C'est du moins ce (pTil dit dans la préface de

ce fameux Sièfje de Calais (1"65), tragédie nationale ', qui,

re|»résentée partout, à la cour, à la ville, en province, dans tous

les régiments, excita des ap[)laudissements si enthousiastes que

l'écho en est venu jusqu'à nous. D'heureuses situations, sans

cesse les noms de France et de Valois, une rivalité, conmie un

assaut de dévouements et de sacrilîces entre les personnages,

de l'héroïsme, encore de l'héroïsme, et toujours de l'héroïsme

patriotique, voilà sans doute plus qu'il n'en fallait pour enlever

les cœurs. 11 y avait là certes, une exploitation habile des sen-

timents nationaux. On ne s'aperçut que plus tard de la com-

plexité et de la monotonie du sujet, de la platitude incorrecte

du style. On s'en voulut d'avoir tant pleuré... et on pleura

encore toutefois. De Belloy resta le « célèbre auteur du Siège

de Calais ». Ce ne fut pas pourtant son seul succès. Si Pierre

le Cruel tomba (l'7"2), Gaston et Bai/ard (H^O) réussit, oiî

c'était encore un sujet français, des personnages français, des

héroïsmes à la française, sans parler des coups de théâtre et

du spectacle; et de même Gabrielle de Vergij, qui ne fut jouée

(1"~") qu'après la mort de l'auteur. Là De Belloy poussait l'hor-

reur tragique, la déclamation, et la pantomime aux extrêmes

limites -.

devenir publique, épouser Altamont: l'amant tlésespt'ré pénètre dans l'église,

enlève la femme à qui il a ravi l'honneur et qu'il veut épouser malgré tous.

Aux drames les plus intimes se mêlent les conspirations politiiiues. Menaces,

provocations, duels, évanouissements se succèdent, jusqu'à l'acte de la pri-

son, où, dans un décor funèbre, la trop malheureuse Caliste sempoisonne sur

le corps même de Lothario... C'est ce quelle avait de mieux à faire. — Et

ainsi pour se faire applaudir la tragédie perdait jusqu'aux raisons mêmes de

vivre.

1. Le président Hénault avait déjà entrevu, à la suite de Shakespeare, la tra-

gédie nationale et historique. .Mais son François II (1"4!1), de son aveu même,
ne peut être considéré comme une tragédie.

2. Baculard d'Arnaud fil im|>rimer, aussi en 1"0, un Foyel, qui est le même
sujet, plus horrible encore. 11 ne restait |»lus, après de Belloy, qu'à faire manger
à Gabrielle de Ycrgy le cœur même de son amant. 11 n'y a pas manqué.
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Lemierre et Leblanc. — Il semble que la tragédie philo-

sophique, vu ses nobles ambitions, soit préférable à de telles

œuvres. De tirades philosophiques, il y en avait peu, et pour

cause, dans De lielloy. 11 y en a l)ien davantag^e môme dans les

premières tragédies de Lemierre {Hypermneslre (1758), Térée

(1761), Idoménée (1764), Artaxerxe (1766). Lemierre n'est pas

le premier venu, à coup sur. Il mérite mieux que d'être seule-

ment connu par quelques vers, excellents d'ailleurs. Déjà dans

ces tragédies ne manquent ni la rapidité de l'action, ni les

tableaux pathétiques, ni les couplets nerveux. Mais il est surtout

l'auteur de Guillaume Tell (1766) et de la Veuve de Malabar (1770).

Toutes deux ne réussirent, quoique tragédies philosophiques,

que lorsque l'auteur présenta en action, dans la première, la

scène du/'^?fcAe?"(1780), dans la seconde celle dela;jomme (1786).

Il fallait bien cela d'ailleurs pour faire passer les audaces des

sujets. Dans Guillaume Tell, Lemierre, comme de juste, a sau-

poudré ses tableaux de tirades déclamatoires et libertaires. Dans

la Venue de Malabar, il y a place à la fois pour les sentiments

humanitaires et les discours violents contre les prêtres. Ceux-ci

sont représentés comme des fourbes, des cruels, des assoiffés

d'honneurs et d'argent, des barbares sanguinaires. Voltaire

pouvait être content. Les Gnèbres avaient porté leurs fruits.

Les Druides de Leblanc du Guillet visent au même but (1772).

Mais ici, chose curieuse, les sacrifices humains sont abolis,

non plus par un général, ennemi vainqueur, mais par un grand-

prêtre même (nous sommes en Gaule), symbole de toutes les

vertus, et qui combat, au nom de l'humanité et (ki bon sens,

' contre les autres prêtres et contre son peuple. La pièce avait eu

déjà douze représentations quand on l'arrêta par onh-e du roi.

La Harpe et Ducis. — La tragédie avait donc toutes les

audaces. Mais elle va maintenant céder, en partie, au drame et

à la comédie, le soin de la lutte philosophique. La Harpe et

Ducis ont d'autres préoccupations.

Les tragédies de La Harpe (1739-1803) sont supérieures à leur

renommée, bien qu'il n'ait pas su réaliser dans ses pièces l'idéal

qu'il avait en léte. Et d'ailleurs risquer devant le public qui

venait d'applaudir Caliste une tragédie d'une allure tranquille,

en ne cherchant à animer son sujet que par la seule éloquence,
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u uUail j)as sans iiiu' ceilaiiK' hanlicssc C <''lai( vraiimnl un

début honorable (juc Warwick (1703). On y .sentait un |)0«''te

iniliu (les bons modèles. La trafi;'édie it'iis.sit, encore qu'un peu

Troide. Mais Tlmolcon (17G4), Pharninoiid (l"(j."i), (iiistnw Wcn^a

(1760) échouèrent, où ne nuuKjuaient pourtant ni les jjelles

scènes ni les beaux vers. La Harpe décourajié, déjà accablé

d'ennemis, passa au drame p«»iir ne revenir à la Iraiiédie (ju'en

1775, avec Menzicofj', [»ièce russe qui n'est intéressante que j^arce

que l'auteur met dans la bouche de son héros, à qui il prête

d'ailleurs une noble fermeté, les desseins que venait d'exécuter

Catherine IL Ici déjà, comme dans les Barmécides (1778), les

Brames et Jeanne de Naples (1783), le romanesque et les tirades

philosophiques gâtent les choses. La Harpe paie son tribut au

i;oùt du jour. Et en faisant son tour du monde à la Voltaire, il

s'efforce lui aussi de présenter de beaux, même d'étranges spec-

tacles. Le succès ne fut que médiocre. Il revint plus heureuse-

ment à des sujets antiques. Il semble avoir plus de nerf et de

chaleur avec l'âge. Il y a dans Corio/an (1784) et dans Virr/inie

(1780) des situations émouvantes, de vigoureuses tirades, d'élo-

quents plaidoyers. Mais déjà Philoctète avait paru (1783), qui

avait emporté tous les suffrages. Les libertés prises par La

Harpe avec le texte, ses habiles compromis, l'élégance pompeuse

du style, le fade anoblissement des détails et leur décence voulue,

tout cela, loin de choquer, attira des louanges à l'auteur qui

put croire même s'être élevé parfois au-dessus de son modèle.

Aujourd'hui le Philoctète ne nous paraît ni assez fidèle pour une

tratluction, ni assez libre pour une adaptation. Nous y cherchons

en vain le dramati((ue intense et le souffle poétique de Sophocle.

Mais c'est déjà beaucou[» que La Harpe n'ait pas, comme Chà-

teaubrun, dénaturé le sujet par une intrigue amoureuse, qu'il ait

suivi en général le plan du poète grec, que sa tragédie enfin, là

même oii elle s'écarte de l'original, laisse l'impression d'une

pièce qui n'est pas moderne et échappe à l'influence de Voltaire.

PourDucis (1733-1810), qu'il s'essaie à des tragéilies antiques,

qu'il ada[)te Shakespeare à la scène française, qu'il cherche à

donner dans des tragédies exotiques de hautes leçons morales, il

en reste toujours le disciple, conscient ou inconscient. Ses pièces,

sur lesquelles on voudrait reporter en partie l'admiration qu'ins-



€04 LE THEATRE (1748-1789)

pirent les vertus do Thomme privé, n'intéressent plus aujour-

d'hui, malgré de vives beautés, rpio parles comparaisons qu'elles

suscitent, et qui abondent. Pour les aimer en elles-mêmes, il

faudrait ne bien connaître ni les Anciens, ni Shakespeare.

Ainsi, il faut oublier et l'admirable (tulipe à Colorie de

Sophocle et l'émouvante Alcesfe d'Euripide pour pouvoir se

laisser loucher |»ar cet Œdipe clifz Admèle où Ducis a fondu les

deux œuvres, pensant doubler l'intérêt, et oi^i par les tableaux

éclatants, les habiles coups de théâtre, l'éloquence vigoureuse

lies plaintes et des imprécations d'(Edipe, les remords violents de

Polynice, les prières émues d'Antigone, il ne laisse pas de nous

attendrir. Mais rien d'antique ici ; rien qu'une tragédie à la Vol-

taire avec son décor, son horreur à l'anglaise, ses personnages

sensibles, sententieux, philosoplies même (1778).

Et telles étaient aussi ces adaptations de Shakespeare que

Ducis avec un (>nthousiasme toujours grandissant (enthousiasme

un peu étrange chez un homme qui ne connaissait son modèle

que par des traductions) donna successivement, aux applaudisse-

ments de ses contemporains. Ses procédés restent les mêmes

après comme avant la fameuse traduction de Letourneur (1776).

Il conserve le cadre, la forme, les moyens, les comparses de la

tragédie, relève le sujet et les personnages du drame shakespea-

j'ien, hausse le style et donne ainsi des pièces d'un mouvement

plus rapide, comme Voltaire, et, comme Voltaire encore, mul-

tiplie les changements de lieux et les tableaux pittoresques, tout

cela mêlé d'imitations et de souvenirs classiques. Il a plus admiré

certes que compris le poète anglais. Pour le faire connaître et

aimer, il le dénature comme à plaisir. Il taille, émonde, tronque,

étriqué et finit par étouffer le drame shakespearien ; les passions

n'ont plus le temps de se développer. Il n'y a plus cette grada-

tion savante des caractères, éternel honneur de l'auteur d'O/AeZ/o,

mais une série d'événements plus ou moins habilement agencés,

de spectacles et de scènes plus ou moins tragiques. Il s'est trop

défié de son public. Ses timides audaces irritent. On sent trop

l'homme qui veut à la fois ménager et exciter la sensibilité des

spectateurs. De là une «lisparate continuelle. Ici il adoucit cer-

tains caractères, là il en asson)l)ril d'autres; ici il atténue cer-

tains traits, là il les exagère par contre; parfois c'est un raffî-
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neinont tic j»alh6tiquc, iino roclierclic do rextraor(]in;iii<' qui

étonnenl, ot j)arf()is une anectation do calme et de simplicité qui

<lcroule. Pour conl(>ntor son monde, il fait (\(^ doubles donouo-

mcnls; s'il accuniulc, comme il arrive, les horreurs, c'est en

récit. Et il se croit sincèrement im |»iiiss;inl cl teri'ihle drama-

turge pour avoir osé f.tire |»araître sur la scène la lolie du roi

Lear et le somnamimiisme de lady Maclieth !

Voilà pounjuoi du drame sombre, psychologique, vibrant,

qu'était Vllamlct de Shakespeare, il a fait une grande pièce

languissante, doublure de \'(Jrrstr de Voltaire, (|ui n'a été conçue

que pour le cinquième acte, celui où llamlet, poussé par le

spectre paternel à tuer sa mère, hésite, tremble, la menace,

tombe à ses genoux, et fuit devant les nouvelles excitations de

l'Ombre (1769). De même Roméo et Juliette n'a été composé

(1772) que pour le dénouement : de la pièce, hélas! ont dis-

paru toute la fraîcheur et toute l'émotion shakespeariennes.

Etrange adaptation en vérité! Et non moins étrange celle du

Roi Lear, où l'important pour Ducis a été de montrer un pauvre

roi, fou, chassé par les siens, errant sans guide pendant une

nuit orageuse dans une foret (nous avons le tonnerre, les

éclairs, etc.) et y retrouvant une fille, une fille jadis injustement

chassée, qui à force de tendresse et d'amour rappelle la raison

égarée du vieillard (1783)! Non moins étrange également celle

de Macbeth (1784 et 1790) où il biaise avec sou sujet, donne

des remords à son héros (lequel se punit lui-même), laisse la

première place à Frédégonde, qui mène tout, et qui devient,

grâce au somnambulisme, infanticide par surprise et derrière la

coulisse! Et plus étrange encore, si c'est possible, celle d'Othello

(1792), où là aussi l'ampleur du sujet accable le cadre classique,

qui cède et crève; et la pièce, hybride et romanesquement mala-

droite, avec ses personnages obscurs et louches, ses hardiesses

comme honteuses d'elles-mêmes, un dénouement puéril, paraît

aussi loin de la Zaïre de Voltaire que du modèle anglais. Rien

ici n'intéresse ou n'émeut. Ducis estinférieur à lui-même comme

dans Jean sans Terre (1791). Et peut-être, à voir la réelle beauté

de certaines scènes, la sensibilité et la chaleur éloquente de

certaines tirades, léléganco ou la concision de certains vers

(encore qu'il y en ait de bien pâles, et ternes, et bizarres), pour
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avoir voulu j)ar une concojdion malheureuse transplanter sur un

terrain peu propice des œuvres aussi pleines, aussi complexes,

aussi originales (»t aussi vivantes que celles d'un Shakespeare,

a-t-il toujours été inférieur à lui-même. Il semble bien qu'il eût

mieux fait et plus complètement réussi, s'il eût suivi une autre

route. Malheureusement le pli était pris quand il se piquera de

produire au théâtre « quelques-unes de ces grandes vérités morales

qui peuvent rendre les hommes meilleurs ». Ce seront toujours,

soit que dans Ahufar (1795, ^n quatre actes) il mette sur la

scène « une famille avec les mœurs du désert » et veuille peindre

« les impressions de la zone torride », soit qu'avec Fédor et

Vladimir (1798) il nous conduise en Sibérie et nous donne les

impressions de la zone glaciale, des sujets et des tableaux extra-

ordinaires, des personnages vertueux et sensibles, des contrastes

de mœurs, de longs récits, des tirades sentencieuses enfin où

s'étale, avec l'enthousiasme pour la nature et la simplicité,

l'amour de l'humanité.... Mais de telles œuvres, malgré la nou-

veauté des sujets et de belles scènes, devaient paraître bien fades

après les terribles tragédies de la Révolution ! Et c'était encore,

et toujours, du Voltaire.

//. -— Le Drame.

Diderot. — IjCS noms de Diderot et du drame sont indisso-

lublement liés ensemble. C'est à lui que revient communément

l'honneur d'avoir créé une forme dramatique nouvelle. C'est de

lui que se réclament les dramaturges qui ont suivi. Il a des

disciples enthousiastes jusqu'à l'étranger : ainsi Lessing, sans

parler des autres. Ceux-là même le regardent comme un maître,

qui critiquent ses pièces. Pour tous il est le grand législateur

du genre naissant, un législateur impatiemment attendu en

Angleterre, en Allemagne et en France. Car partout, la bour-

geoisie étant devenue plus riche et plus puissante, la philoso-

phie plus pratique et plus humanitaire, le terrain était prêt pour

un drame bourgeois et sentimental. Or comme c'est lui qui,

le premier, a réuni en un tout compact, en un corps de sys-
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tèmc, les idées (''mis(>s jusqn'-iNM-s, (•((iimio <lc plus, [»;ii' r(''lii(I(;

(les oîiivrcs et la réflexion jtersoiinelle, il les a singulièrement

agrandies, et est arrivé même à proposer un p-enre, sinon fonf

neuf, il beaucoup près, du moins original, il est donc bien, (pjoi

(ju'on en ail dit, le véritable père du <lrame, son père conscient

et légitime. Le malheur est qu'en croyant donner des exemples

perfectionnés du drame autilais', il n'a pas su faire de ces

oeuvres maîtresses qui s'imposent non seulement ;iux contem-

porains, mais encore à la postérité.

La Poétique d'ailleurs leur est bien supérieure, et les dé[)asse.

D'où son intérêt et son importance. Elle les précède aussi. Si

elle semble en elï'et n'avoir été écrite (]ue pour expliquer et jus-

tifier les drames, depuis longtemps elle germait en Diderot.

Elle avait déjà percé deçà et delà, surtout dans les Bijoux indis-

crets, quand parurent, en même temps que les pièces, les

Entretiens sur le Fils naturel (1757) et la Dissertation sur le

Poème dramatique (1758). C'est celle-ci, œuvre moins brillante,

moins éblouissante, mais plus régulière et plus solide, qui doit

servir de base. Du reste, il faut l'avouer, ici comme là, les idées,

les impressions, les intuitions se mêlent, se poussent et s'étouf-

fent au point qu'il est difficile parfois de s'y reconnaître. Le
principal disparaît sous l'accessoire; les incohérences et les

digressions abondent ; les préceptes se suivent « en stvle

d'oracle », selon le mot de Fréron, tantôt excellents, tantôt

bizarres ou obscurs; bref il y a là comme un chaos oii bouillon-

nent au hasard et au petit bonheur une multitude disparate

«ridées. Les classer, ce ne sera donc pas trahir Diderot, ce sera

lui rendre service, encore qu'il soit difficile de le résumer sans

le compromettre.

Deux grands principes dominent cette poétique, à savoir que

la nature est la source féconde de toute vérité et que la seule

raison d'être de l'œuvre dram.atique est d'inspirer, avec l'hor-

reur du vice, l'amour de la vertu. L'imitation de la nature sera

le moyen; l'instruction morale des spectateurs, le but. C'est au

nom de la nature et de la vérité qu'il fait leur procès, je ne

dis pas à la tragédie, qu'il respecte fort, ou à la comédie,

1. Il a surloul vanté le;; deux pièces les plus en vogue alors : le BurnireU (ou
le Marchand de Londres) de Lillo (1731), et le Beverlei de Moore (17.33).
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mais aux tragédies et comédies du temps. Et c'est en leur

nom aussi que, tout en admirant beaucoup Corneille, Racine et

Molière, il affirme {"2" Unir, sur le Fils nat.) qu'un « homme
de génie » « dans l'impossibilité d'atteindre ceux qui l'ont pré-

cédé dans une route battue » se doit jeter « de dépit « dans une

autre plus facile et plus utile. C'est pourquoi il imai^ine, sur les

traces des Anjilais et de ses prédécesseurs français, un genre

intermédiaire entre la comédie et la tragédie, lequel peut revêtir

deux formes : la comédie sérieuse, qui a pour domaine la vertu

et les devoirs de l'homme, et cette sorte de tragédie dont l'objet

est nos malheurs domestiques '. Ce genre, qu'il appelle tantôt

« genre sérieux «, tantôt « tragédie domestique ou bourgeoise »,

n'est pas du tout un compromis entre la tragédie et la comédie;

il ne « confond » pas « deux genres éloignés », qui sont les

« bornes réelles » de la composition dramatique, et qui, placés

aux extrémités, sont les plus « frappants » et les plus « diffi-

ciles ». Diderot sait bien « quel serait le danger de franchir la

barrière ([ue la nature a mise entre les genres » {3" Entr...). Le

genre sérieux, oîi il n'y a pas le mot pour rire, n'a rien à voir

avec la comédie, et, n'inspirant pas la terreur, il n'est pas non

|dus la tragédie. C'est un genre à part, qui a sa raison d'être

particulière. Il n'a pas pour but de présenter à la scène les ridi-

cules, les vices, ou les grandes passions, mais — ce qui est un

fonds non moins riche— les devoirs des hommes, les actions ou

alTaires sérieuses, qui, étant les plus communes, augmenteront

tout ensemble et l'étendue et l'utilité du genre. Or les devoirs

des hommes, c'est-à-dire d'hommes bourgeois, sont à la fois

sociaux et domestiques. 11 faut donc présenter sur la scène les

« conditions » des hommes et leurs « relations de famille ». Et

môme, comme il n'y a guère selon lui qu'une douzaine de carac-

tères « marqués de grands traits » et par suite vraiment tran-

chés, que les « autres petites différences qui se remarquent dans

le caractère des hommes ne peuvent être maniées aussi heureu-

sement, » il s'ensuit qu'il faut exposer au théâtre non plus, « à

proprement parler, les caractères, mais les conditions ». C'est

1. Les deux formes d'iiiiloiirs peuvent se confondre, et ne laissent pas en

réalité de se confondre souvent dans l'esprit de Diderot. Il imagine d'ailleurs

de iniiltipies siilidivisions qu'il serait trop long d'énwmérer.

à
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la coiiililioii sociale <tii (Iom('.sli(|ii(' <|iii doit (Irvciiir rolijd j)i-iii-

cipal et, avec ses oMigalioiis les plus iiii|i(Ml;iiites, ses rjiargcs

et SCS embarras, la base de l'ieuvre. Si Iboinine en effet n'a b'

j)liis souvent que le raiaclère de sa rondilion (Diderot ne le dit

pas nettement, mais c'est la conséquence logicjue de ce (|ui pré-

cède), il est bon de lui proposer celte condition, et par suite ses

devoirs, de la façon la plus complète ef la plus élevée possible.

Rien de plus fécond, ni de plus utile. » Pour peu (|ue le carac-

tère fût cbargé, un spectateur pouvait se dire à lui-même : ce n'est

pas moi. Mais il ne peut se cacher que l'état qu'on joue devant

lui ne soit le sien; il niî peut mécoiuuiître ses devoirs. »

{3° Enlr.) Et il propose comme sujets le financier, le philosophe,

l'homme de lettres, le commerçant, le père de famille, l'éiioux,

la sœur, le juge enfin. « Que le juge, dit-il, soit forcé par les

fonctions de son état ou de manquer à la dignité ou à la sain-

teté de son ministère et de se déshonorer aux yeux des autres

et aux siens, ou de s'immoler lui-même dans ses passions, ses

goûts, sa fortune, sa naissance, sa femme et ses enfants, et l'on

prononcera après, si l'on veut, que le drame honnête et sérieux

est sans chaleur, sans couleur et sans force. » (Diss. sur le Pocme

dramat.) Il n'est donc nullement question de substituer^ la con-

dition au caractère, mais de subordonner celui-ci à celle-là, et

non plus la première au second. C'était du caractère, jusqu'alors,

qu'on tirait toute l'intrigue : « On cherchait en g-énéral les cir-

constances qui le faisaient sortir et on enchaînait ces circon-

stances. » {S" Entr.) Il faut agir autrement. Il faut choisir la

situation la plus propre à faire valoir les oblig'ations de la condi-

tion que l'on joue, puis les caractères les plus propres à faire

valoir cette situation. Et ainsi Diderot est amené à dire que c'est

aux situations à décider des caractères, que ceux-ci ne peuvent

être arrêtés qu'après que l'esquisse est faite, que l'auteur aura

donné les caractères les plus convenables à ses personnages

quand il leur aura donné les plus opposés aux situations. Plus

de contrastes de caractères : c'est un moyen usé et peu naturel:

des caractères opposés aux situations. Celles-ci contiennent

1. Le mol substituer ne se trouve qu'une fois, à la (in du 3° Entretien, et n'a

pas la valeur qu'on lui attribue généralement. 11 signifie < substituer dans la pre-

mière place ". Le mot, et cela arrive souvent avec Diderot, fait tort à la chose.

Histoire de la langue. VI. 39
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ceux-là, qui soroiil u hicii jiris >> si « les situations en devien-

nent plus embarrassantes et plus tVu-heuses ». {Diss. sur le

Poème dramat.) Il y a donc là une sorte de réciprocité de

services. Si la situation, et par suite la condition, est la source

d'où découlent les caractères, si elle les fait naître, si elle les

prime même, à la rigueur, elle ne les annihile pas. Et la preuve

encore, c'est que Diderot ne laisse pas, à plusieurs reprises,

de donner de judicieux préceptes sur le choix et le développe-

ment des caractères. Le genre sérieux comporte donc une situa-

tion importante, tirée des relations sociales ou domestiques, en

conllit soit avec les obligations de la condition, soit avec le

caractère même de l'homme, et, pour mieux dire, avec les

deux. De ce conflit naîtra nécessairement une morale généreuse,

et forte, et générale aussi, à laquelle n'échappera personne.

D'autant que l'action sera simple, aussi voisine <|ue possible

de la vie réelle et bourgeoise par elle-même et par ses person-

nages, grâce à la suppression des rôles de valets, des coups

de théâtre, du romanesque : le relief des tableaux, l'exacti-

tude des costumes, la vérité du jeu, la pantomime enfin feront

le reste. Diderot y attache une importance considérable. Car

c'est toujours l'imitation de la nature qu'il a en vue, et c'est

encore en son nom qu'il écarte la poésie au profit de la

prose.

Voilà le gros de la théorie. On ne peut suivre Diderot dans le

détail. Car il parle de tout, ou à peu près. 11 entre parfois dans

les recommandations les plus minutieuses. Ainsi pour le dia-

logue, le plan, les incidents, la division de l'action, les actes, les

entr'actes, le ton, les mœurs. Les idées tourbillonnent en quelque

sorte. A voir les unes, ambitieuses, puériles, fausses, burles-

ques, il semble qu'il n'entende rien au théâtre; les autres au

contraire dénotent une vive intuition des choses dramatiques.

Leur seul tort est d'avoir été démarquées depuis. A force de les

admirer chez d'autres, on les dédaigne chez Diderot, d'où elles

viennent. Il n'y a qu'à lire ce qu'il dit de la simplicité de l'action

et de sa marche progressive, de la crise dramatique, de la liaison

des événements, de la connaissance par les spectateurs du réel

état des personnages, de la séparation des genres, des tableaux,

de la décoration, etc., pour être convaincu qu'il y a là autre
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cliose que des liuualités eniplialiciiics. Il l'aul s(jiig^er enfin

iju'il avait en tôtc un noble et généreux idt'al, (juil a donné une

esquisse intéressante du dramt' moral cl |tliilosophique, (juil a

entrevu enfin, non sans netteté, la comédie à tlièse d'un

Dumas fils '. Tout cela prouve qu'il a plus connu qu'il ne l'avoue

les œuvres dramatiques et a beaucoup réiléchi sur le tiiéàtre.

En tout cas, niali^ré de sérieuses objections, la théorie reste

debout ^ Il y a là plus qu'un plaidoyer éloquent. Diderot sonne

le rappel du drame moral et moralisateur, où les personnages

bourgeois « sont honorés » d'aventures lragi(jues. Sur les ruines

des comédies de La Chaussée il étale une tragédie domestique

en prose d'où il chasse sans pitié le romanesque, où il met

aux prises les situations, les conditions et leurs devoirs, les

caractères familiaux ou professionnels des personnages, et fait

naître ainsi une généreuse et morale émotion qui elle aussi

purge nos âmes. En vérité ces théories étaient bien d'un philo-

sophe.

Les drames sont, par contre, d'un bourgeois emphatique et

larmoyant. îls demeurent inférieurs aux modèles anglais et

médiocrement supérieurs à la Cénle de M'"^ de Graffigny (1750),

drame en prose, dont le succès fut considérable, qui fit oublier

la Gouvernante de La Chaussée et qui annonçait déjà les pièces

de Diderot, d'abord par le style (les périphrases attendries, les

banalités sentencieuses, les hautaines maximes, les exclama-

tions, les points de suspension), puis par le respect ému qu'ont

tous les personnages pour le malheur et les malheureux. Il

serait cruel d'insister sur le Fils naturel, qui ne retrouva pas à

1. Cf. Dissert, sur le poème dram. •• Qiiehiuefois, j'ai pensé qu'on discuterait

au théâtre des points de morale les plus importants, et cela sans nuire à la

marche rapide et violente de l'action. Si une telle scène est nécessaire, si elle

tient au fond, si elle est annoncée et que le spectateur la désire, il y donnera
toute son attention, et il en sera bien autrement affecté que de ces petites sen-

tences alambiquées. •

2. On aura beau dire que les conditions avaient déjà paru sur la scène, que
les spectateurs refuseront tout autant de se reconnaître dans la condition que
dans le caractère raillé, que limitation exacte de la nature par le théâtre est une
chimère, et que le meilleur moyen d'y paraître naturel est de savoir ne pas
trop l'être, que c'est une étrange logique que de faire parler éloquemment les

personnages et de ne leur point permettre de parler en vers, que Diderot ne
repousse l'abstraction des caractères que pour tomber fatalement dans celle des

conditions et ne peut éviter ce danger qu'en redonnant (comme le remarquait
déjà Palissol dans ses Petites Lettres sur de Grands Philosophes) la première
place aux caractères, tout cela infirme la théorie, mais ne la détruit pas.
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la scène, lmi 1771, le succès de lecture qu'il avait eu en 1757 '.

Le Père de famille a plus d'intérêt, parfois même quelque

pathétique. Encore n'est-ce pas par où le pensait Diderot, c'est-

à-dire par la peinture des douceurs et amertumes de la condi-

tion de père de famille. Seuls les amours de l'impétueux Saint-

Albin et de la vertueuse Sophie, victimes des préjugés sociaux,

de la méchanceté de l'un et de l'indécision de l'autre, sont

capables de nous toucher. La pièce manque par la base, qui est

le caractère même du Père de famille ^ Ce n'est plus qu'une

médiocre tragédie bourgeoise, sans romanesque certes, ni coups

de théâtre, ni comique, et où tout, action, tableaux, pantomime,

concourt bien à la |)rédication morale, mais où l'auteur a

redoublé d'inexpérience dans la conduite de l'action et dans la

peinture des personnages, les transformant tous en lui-même

en quelque sorte et remplaçant la psychologie par l'acuité des

sentiments, les mouvements désordonnés, une emphase doctri-

nale et gonflée. Elle devait nécessairement «ombrer bientôt, en

France du moins. Et avec elle eût fatalement aussi sombré la

poétique, si, alors même qu'elle triomphait avec ce drame bâtard,

il ne s'était trouvé fort heureusement un homme pour en donner

une plus vivante et plus durable manifestation.

Sedaine. — Cet homme fut Sedaine (1719-1797). On le

connaissait déjà par quelques poésies, surtout VEpître à mon

liahil, quebjues comédies et quelques opéras-comiques, quand il

hasarda le Philosophe sans le savoir (1765), ou pour mieux dire

1. Les personnages y déclament en s'élii'liant, el exaltent la vertu, longuement,

pompeusement, implacablement. — La pièce, où Diderot ne discute aucun
point de morale, ne mérite même pas son titre.

2. Bien qu'il ait les pires ennuis et les pires chagrins, il n'émeut pas, tant

sa nature est complexe et bizarre! Il prône la sensibilité et se défie de sa sensi-

bilité, il fait profession de philosophie et, s'il sait s'élever au-dessus des pré-

jugés de la fortune, il ne s'élève pas au-dessus de ceux de la naissance; il est

bien fasciné par son titre et ses devoirs de père de famille, mais surtout par

les devoirs qu'on a envers lui; timide en face de son beau-frère, désarçonné,

pour ainsi dire, jiar les événements, à la fois bon, sentimental, philanUirope,

délicat, entêté, naïf, indulgent et égoïste, il est le plus autoritaire, le plus

changeant et le plus fail)le des pères. Par ses emportements, ses edusions, ses

prédications, il attire tout ensemble et repousse ses enfants qui le respectent...

et le craignent. Nous, il nous énerve. D'ailleurs il entraîne à sa suite les

autres personnages. C'est une famille de nerveux, de surchaulles, d'hallucinés,

d'emi»hati(pies, qui veulent, Jusque dans l'expression des détails domestiques

les plus puérils, nous émouvoir par l'exagi'ration de leurs sentiments et leurs

apostrophes véhémentes, et qui tous, ou se démènent sur la scène, ou y demeu-

j'ent en des poses étudiées - pour faire tableau !
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(cal" ni ce titre, ni li- picniici', /'.' Ihirl, (jui- ii autorisa pas la

censure, ne sont 1rs lions), le Père de fatnHlf. Le Pltilosophe

sans le savoir, enelïel, (jui cnlhousiasma (jiriniin, Diderot, C.ollt'-

même, n'est rien auli"e en réalité (jue le Pè)-e de /amille de

Diderot refait par un homme (jui a su mettre en pratique, en

les corrigeant, les théories de l'auteur duF//s naturel. C'est bien

la condition de père de famille ({ue Sedaine nous a présentée à

la scène. D'une part nous avons les scjucis hahituels, les heu-

reuses préoccupations d'un père <jui rèiile et dispose tout la

veille du mariage d'une fille chérie, <le l'autre ses angoisses et

sa douleur quand, le matin même du grand jour, son fils j)art

pour se battre en duel. D'abord accablé, il reprend vite cons-

cience de son devoir, de ses devoirs; car il en a de multi[)les :

père, époux, frère, chef île maison, il fait face à tous avec une

rare énergie, un complet dévouement, une ingénieuse délica-

tesse, une scrupuleuse honnêteté, soucieux qu'il est du bonheur,

de la tranquillité, de la dignité même des siens. Et parla certes,

ainsi que par sa bonté et par son humanité, c'est un philo-

sophe, comme il l'est aussi au sens moderne du mot par son

naturalisme, sa raison perspicace, son dédain des préjugés; mais

il demeure avant tout un père de famille. C'est cette qualité,

cette condition qui affirme et précise son caractère. Ce Vanderck

est bien le chef de famille respecté et aimé tout ensemble,

protecteur-né des siens, qui leur donne à chaque instant jtar sa

vie et par ses paroles l'exemple de la vertu. Et ainsi Sedaine

faisait vivre à la fois et le type rêvé par Diderot et la tragédie

domestique.

Car nous sommes vi-aimenten présence d'une tragédie domes-

tique. Si le comique y trouve place grâce au rôle de la mar-

quise, sœur de Vanderck, si parfois il s'v glisse un rire discret,

la pièce est bien un drame à la Diderot (Diderot des théories,

bien entendu. Nulle déclamation, ou à peu près
; peu de roma-

nesque, mais un naturel presque constant; des personnages qui

ne se contentent point de faire parade de leurs sentiments, mais

qui agissent; une mise en scène, des détails familiers, une pan-

tomime qui expliquent l'action et ajoutent à l'effet; des discus-

sions de quelques points de morale assez bien présentées pour

qu'elles paraissent nécessaires; enfin un intérieur bourgeois, un
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foyer familial aiilour (luijuel sont gioupés, unis par une vive

afl'ection, parcMits <'t enfants, maîtres et serviteurs. Le malheur

qui plane sur ce « home » si paisible et si heureux ne peut

que nous faire trembler.

D'ailleurs, comme nous avons affaire à un adroit dramaturge,

tout intéresse et tout émeut. D'habiles préparations et une

habile gradation dans l'action, un contraste heureux de per-

sonnages, des caractères sobrement, mais nettement dessinés,

un dialogue rapide, clair, encore qu'un ])eu sec, voilà ce qui t'ait

la valeur de la pièce, qui touche jusqu'aux larmes, et vit. Nous

ne sommes plus en présence de fantoches, mais de personnages

qui ont leur individualité, que dis-je? leur originalité propre.

Sans parler de la sèche, ingrate, et criarde marquise, de l'ai-

mable Sophie, du jeune et impétueux Vanderck, ne sont-ce pas

des figures nouvelles, un peu étranges même alors, que celles

et du vieil Antoine, ancien marin, fidèle et dévoué caissier,

serviteur à la fois familier et respectueux, père bourru et

attendri, qui a sinon la finesse de l'esprit, du moins celle du

cœur, et de la toute naïve, toute sensible, toute pure Victorine,

une amoureuse sans le savoir, ingénue aimable et tendre, qu'un

rien fait sourire ou pleurer, et qui ne comprend son cœur

qu'alors qu'il est })rès d'éclater? Et nouvelle aussi et originale

était la figure de ce philosophe qui s'ignore soi-même et non

seulement en tant que philosophe par sa sereine et discrète tran-

quillité, mais encore en tant que bourgeois, en tant ([ue com-

merçant, en tant que financier même. Il y avait là plus qu'il

n'en fallait pour étonner tout d'abord, puis charmer le public.

Non que l'auteur fût un puissant psychologue ou un écrivain

chaud et éloquent, mais l'œuvre était simple, sincère. Elle plaît

encore et fait regretter que Sedaine ait laissé se perdre dans de

simples comédies et opéras-comiques ses qualités de dramaturge.

En tout cas une seule œuvre lui a suffi pour créer en fait la tra-

gédie domestique, créée en théorie par Diderot. Grâce à lui le

drame moral, le drame qu'enveloppe une chaude atmosphère

familiale, existe maintenant. On peut dire d'un tel drame qu'il

atteint un maximum «l'efTet avec le minimum de moyens,

et qu'il instruit en émouvant. Il n'aura pas de postérité

immédiate.
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La Harpe et Baculard d'Arnaud. — C'est «juc Di<lon»t

reste le j^raml maîlie; ce sont ses drames <|iiOn imilo, on les

exagérant encore grâce à riiilluence anglaise Mxcilcr 1rs

larmes par l'horreur des sujets <>( le pathétique des tableaux, <»u

profiter du drame pour eu l'aire, coniuie delà tragédie, une tri-

hune ou une chaire, voilà <l<''s lors li(h'';il. 11 y a (•tiiiuic deux

courants qui ne laissent |ias du reste de confondre leurs eaux.

Les sujets les plus scabreux tentent les auteurs. Ainsi La Harpe

donne eu 1~~0 une Mc/anie que lui suggère un événement con-

temporain : une jeune fille que ses parents voulaient consacrer

à Dieu malgré elle préféra mourir plutôt (pie de prononcer ses

vœux. Le contraste entre un curé paternel, tolérant, philosophe

et d'autres prêtres durs et inflexibles (qu'on ne voit pas, mais

dont l'influence ne se fait que trop sentir) est le tout d'une pièce

(|ui. malgré de beaux vers, d'éloquents passages, des scènes

touchantes, ne put être jouée qu'en 1"91, sans grand succès

d'ailleurs, après avoir fait pleurer à sa naissance tous les lec-

teurs. Mais déjà même Baculard d'Arnaud, également dans des

drames en vers, avait été })lus loin. Dans son Euphemie (1768)

et dans son Co77iminges (1765), en trois actes, il nous fait

pénétrer, ici dans un couvent d'hommes, là dans un couvent

de femmes, et nous montre non seulement l'amour poursuivant

jusque dans la solitude du cloître et jusqu'au pied des autels

ses malheureuses victimes, mais aussi triomphant presque de la

religion là même oîi il paraissait devoir être facilement dominé

etvaincu.De telles pièces à coup sur, et de même.l/eV/^u'rt/ (1774),

n'étaient pas pour être représentées \Comminges le sera cepen-

dant, mais en 1790). D'autant qu'à la hardiesse des sujets,

Baculard d'Arnaud ajoute le sombre et l'horrible, quoiqu'il les

repousse en théorie, et im réalisme dans le décor et la panto-

mime bien capable d'étonner et d'effrayer les spectateurs. Cer-

tains de ses tableaux font frissonner. Et puis tout cela est gâté

par un romanesque incroyable, une recherche bizarre d'efîets,

un débordement inouï de sentimentalité, une ennuyeuse et

incorrecte déclamation, une fastidieuse accumulation de points

suspensifs dont l'auteur a même jugé bon de faire une minu-

tieuse théorie. 11 est rare <|u'il ait conservé (bien qu'il 1 ait su

parfois, dans En/i/iétnit' par exemple) un peu de cet intéivt psy
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chologique qu'il admirait tant dans la tragédie racinienne. Ses

drames, publiés avec ses tragédies (1782), furent loin d'avoir la

voiîue de ses romans.

Saurin et Beaumarchais. — Le lieverki de Saurin (1768)

et VEugénie de Beaumarchais (1707) leur sont supérieurs.

Beverlei, que Saurin a imité de Lillo, ne manque pas d'intérêt,

dans la première partie du moins. Comment une malheureuse

passion pour le jeu, excitée par un faux ami, entraîne peu à peu

Beverlei à la ruine, puis au déshonneur et à la prison, voilà le

sujet. Nous sommes loin du Joueur de Regnard. Ici, il n'y a pas

une scène où la seule vue des personnages ne puisse tirer les

larmes aux personnes sensibles. Sauf Stukély— le traître auquel

vont être voués tous les drames — et Beverlei, sympathique

d'ailleurs, tous les personnag-es sont des modèles de vertu. Du
moins la passion fatale du joueur n'est pas sèchement rendue,

l'intrig-ue n'est pas maladroitement conduite, le style, avec

quelques couplets heureux, a je ne sais quoi de facile; c'est la

fin, la folie furieuse de Beverlei sur le point de tuer son petit

enfant endormi, qui compromet tout. A Saurin aussi le pathé-

tique ne suffit plus, il lui faut l'horreur anglaise.

Beaumarchais, ce Beaumarchais que deux fameuses comé-

dies ont à jamais illustré, ne la cherche point. Il ne tient pas à

faire frémir. S'il rêve un drame pathétique, d'où découle une

touchante moralité, l'horreur n'est pas son fait. Il n'a d'ailleurs

que médiocrement réussi dans ses tentatives. La première,

Eugénie, est la meilleure (1767). C'est l'histoire, si à la mode

alors, d'une jeune fille abusée par un grand seigneur amou-

reux, qui sur le point d'être abandonnée parvient à retenir l'in-

fidèle par son charme et par ses vertus, et à se faire épouser.

Une intrigue bien menée, des personnages sympathiques, des

tirades parfois éloquentes, un valet raisonneur avec des mots

àl'emporte-pièce, voilà, avec les retouches successives que Beau-

marchais fit à son drame, ce qui explique le succès qu'il finit

par obtenir, malgré la sensiblerie déclamatoire et l'invraisem-

blance romanesque qui en diminuent singulièrement l'inté-

rêt. Du moins elles ne rétouffent pas, comme dans les Deux

Amis (1770). A force de vouloir toujours faire triompher la

vertu, Beaumarchais en vient à nous donner une suite de
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dévouements bizarroinciil liéroïques; ses persomiaiios, « |iliilo-

sophes sensibles », ne nous touchent pas, car ils s rui|M)itcnf.

ou prêchent; un seul, Aurelly, relient l'attention; et toujours

Me la mise en scène, <h'S tableaux, «le la pantomime, des points

sus|)ensifs, et la moralité tinale! Le vrai sujet, l'aniioisse poi-

uiiante et les tortures morales dune lamille sur laqurdh' j)lane

l'imminence d'une faillite, n'est nullement traité. La[)ièce devait

donc échouer. Elle échoua. Elle poussa du moins Beaumar-

chais vers une autre voie; il triomphe avec le liarhier de Si-vlUe

et le Marianne de Figaro. Mais leur succès ne ir contente pas.

L'idée d'un drame (|ui soit « une moralité en action » le hante

toujours. 11 a en tète de[iuis lonjitemps Yaulvc Tarlujfe ou la

Mi've coupable, « ouvrage terrible qui lui consume la p(»itrine »,

pour lequel il garde « toutes les idées, une foule, qui le pres-

sent », et qui doit former avec le Barbier de Séville et le

Mariajje de Figaro une sorte de trilogie. L'œuvre est méditée,

mûrie, comme un « grand travail », « une des conceptions les

plus fortes qui puissent sortir de sa tète et qui donnât l'idée

d'une route nouvelle à parcourir », où il unira le pathétique et

l'intrigue, c'est-à-dire la sensibilité et la gaieté '. Il a échoué ici

encore, par malheur. La })ièce n'est ni gaie ni pathétique. Il a

gâté son Eigaro en en faisant un représentant attitré, raisonnant

et raisonnable de la vertu; Begearss est odieux et mal conçu;

la comtesse est peu intéressante, malgré ses vingt ans de remords

pour une faute qu'elle a subie plutôt qu'acceptée, sa douceur et sa

pieuse vertu; le comte est tantôt aussi cruel (ju'il est parfois ou

naïf ou sensible à contretemps; le dialogue même a perdu cette

vivacité qu'on retrouve jusque dans les Deux A)nis. Beaumar-

chais n'a pas atteint son but : il ne fait ni rire ni pleurer. Lui

aussi, à force de scnsiliilité et de morale, il tue le diame.

Sébastien Mercier. — Et de même le plus souvent Sébas-

tien Mercier ( niO-181 i ) -. Il semble ijuil soit venu trop tôt,

avec' son idéal complexe et obscur, ses théories étranges, ses

vues originales. C'était un homme universel que cet exalté, ce

1. Cf. la préface de la Mère coupable. — La pièce ne fut jouée qu'en 1792.

2. 11 vaut mieux ne pas parler, malgré la vogue qu'ils ont eue à l'étranger, des
tirâmes de Fenouillot do Falbaire (le plus connu est VHonne'te criminel. 1168) et

de la trop médiocre imitation de \a Minna de Uarnhelm de Lessing. par Rochon
de Chahannes dans ses Amants f/etie'reitx {\"'i).
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paradoxal à outrance, qui ne manquait ni de connaissances, ni

de verve, ni de talent, mais ((ui, faute de goût, de patience, de

modestie, ne fit que des choses médiocres que d'heureux traits

ne peuvent sauver du naufrage. Publicisto, historien, traduc-

teur, gazetier, théoricien dramatique, il a été en outre un

fécond producteur de drames. L'œuvre est considérable, sinon

importante.

Chez lui aussi, d'ailleurs, il y a presque antinomie entre ce

qu'il a voulu faire ' et ce qu'il a fait, si tant est qu'on puisse

dans cet ambigu bizarre d'idées hirsutes et de théories emprun-

tées à Diderot, à Voltaire, à Rousseau, à Beaumarchais, aux

modèles anglais, et déformées et exagérées par un cerveau tou-

jours en ébuUition, discerner nettement le principal. Ce qui est

certain, c'est qu'il réclamait pour l'auteur dramatique le noble

rôle de législateur, de « flagelleur des vices », de « chantre de

la vertu », et voulait qu'il fût une sorte de peintre de toutes

les conditions et de toutes les personnes, et, combattant les

vices, peignant les infortunes réelles de ses semblables et les

suites funestes des passions; enseignât la vertu et « exerçât » la

sensibilité. Même le drame devait être, pour lui, le reflet des

intérêts de la nation : il l'appelait à former des citoyens. 11 en

faisait une tribune pour éclairer le peuple, discuter des affaires

de l'Etat, nous faire connaître « la mesure et l'étendue de nos

obligations mutuelles » et nous instruire de nos devoirs en pro-

duisant sur la scène « les monstres de la société punis ». Et

voilà en somme ce qu'il a tenté de réaliser dans une soixantaine

de drames, dont la plupart ne furent pas joués, et dont les autres

ne le furent que sur des théâtres spéciaux, ou en province.

Il est loin d'y avoir réussi. Non que ces pièces, oii il [)rend

d'ailleurs toutes les libertés, soient méprisables ou ennuyeuses;

mais il s'en faut qu'elles fassent l'efTet qu'il en espérait. Dans

les drames historiques comme Jean Hennuyer (1772) ou la

Destruction de la Ligue (1782), dans les drames bourgeois et

populaires comme Jenneval (1769), le Déserteur (1770), flndi-

yent (1772), le Juye (1774), Natalie (1775), la Brouette du Vinai--

yrier (1775), tout est gâté par une sensiblerie et une prédi-

1. (^f. les préfaces des drames, el VEssai sur l'art (Jrumali(jue (1773).
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cation cuiiliiiucUcs , «les ellurls coiislaiils jtour cxcilt-r iino

intense émotion, un triomphe porpéliiel <le la v<riii, des

parades ronflantes <lo sentiments généreux, des tableaux d'un

réalisme puéril, une pantomime exag'érée, un style enfin aussi

incorrect que vulgaire, aussi vague que prétentieux, où jiullu-

lent les a[»ostroplies, les périphrases, les antithèses. Et voilà

pourquoi nous restons froids à la lecture de Jcnnrval, du

Déserteur ou de CIndif]enl, malgré quelques scènes touchantes;

pourquoi aussi et Jedu Hennui/rr, malgré la belle leçon de

tolérance qu'il contient, et la Destruction de la Ligue, malgré

la hardiesse des tableaux, et Ir Faux Ami, malgré une situation

piquante par son modernisme, et le Juije, malgré des plaidoyers

habiles et un aimable caractère de jeune fille, et même la lirouette

du Vinaigrier, le plus simple et le mieux conduit des drames

de Mercier, apologie en action <lu travail et de l'épargne, qui

eut un succès colossal (qu'on s'explique encore aujourd'hui par

le choix du sujet et d'heureuses trouvailles scéniques), ne peu-

vent pas toujours, sinon nous émouvoir, du moins nous inté-

resser '. Ces drames étonnent surtout, comme l'homme. On lui

en veut, en les lisant, d'avoir laissé se perdre comme à plaisir

de réelles qualités. Car on sent qu'avec plus de mesure et de tra-

vail, il eût pu servir utilement la cause du drame. Peut-être

n'a-t-il fait au contraire, sans arriver à mettre au monde un

drame historique ou populaire vraiment viable, que compro-

mettre le drame domestique créé par Sedaine.

///. — La Comédie.

La comédie va suivre une route identique à celle de la tra-

gédie et aboutir au mémo terme. Elle visera moins les travers

généraux de l'humanité et Ihomme même, que des ridicules

ou des hommes particuliers, jusqu'au jour où elle sera, elle

aussi, une véritable pièce de combat.

Il apparaît vite d'ailleurs que la tâche lui était assez facile.

1. Parmi les autit-s drames de Mercier, citons : Cklldéric I": Molière: lllabi-

tanldela Guadeloupe; Zoé: les Tombeaux de Vérone, ailaptation bizarre A'Hamlet;

Montesquieu à Marseille; le Nouveau doyen de Killerine, Timon d'Athènes.
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Elle s'y était préparée de longue date. Les traits cinglants ne

manquaient pas dans les comédies de la Foire, bien qu'on ne

continuai pas, et pour cause, la tradition de Delisle. Il est

vrai qu'on ne prenait pas au sérieux les tréteaux deïabarin.

Ce qui eut plus d'importance ce furent ces attaques, isolées

d'ailleurs, qui se rencontrent avant 17o0, dans un certain

nombre de pièces régulières. L'École des Mères, le Préjugé

vaincu, Nanine avaient soutenu, directement ou indirectement^

la cause du bon sens contre la sottise liu préjugé courant qui

appelait mésalliance tout mariage en dehors de sa caste. D'autre

part, en peignant les grands seigneurs corrompus ou cyniques,

en ne montrant plus aussi constamment les bourgeois ridicules,

en accentuant encore après Regnard et Le Sage la hardiesse

insolente des valets, la comédie, avec les Dancourt, les D'Al-

lainval et autres, avait subi l'intluence des idées nouvelles.

Desmahis et Lanoue. — Les choses, dès 1750, s'ac-

centuent plus nettement encore. La j)ure comédie d'intrigue ne

reparaît un instant avec la Double Extravagance (1750) de Bret,

la meilleure de ses pièces, que pour céder presque définitive-

ment la place aux comédies de mœurs. Et cela même est un

signe. Voici d'abord, avec l^Impe7Hi)ienl de Desmahis (1750), une

charmante pièce, pleine d'esprit, de grâce légère, de faciles cou-

plets, de portraits délicats, de vers précis et alertes, qui rappelle

le Méchant de Gresset. Damisest bien un Cléon plus impertinent

et plus cynique, qui va jusqu'à exposer devant une jeune fille

ses idées — et quelles idées! — sur le mariage, et éclate en

quelque sorte de fausseté, d'égoïsme et d'impudence. La pein-

tureparaît brutale, ou plutôt elle leparaîtrait s'il n'y avait dans la

Coq uette corrigée de Lanoue ( 1 756) un marquis précepteur de cor-

ruption et de libertinage. Voilà qui était peu banal à coup sûr, et

peu fait aussi [)our relever la noblessedans l'espritdesbourgeoisl

Saurin et Poinsinet. — Ni les Mœurs du Temps de Saurin

(17G0) ni le Cercle (1764) de Poinsinet, Poinsinet le petit, ne la

relèvent davantage. Là un marquis avoue hautement qu'il

échange contre une dot un nom et une livrée, qu'il ruinera son

futur beau-père sans crier gare, enfin qu'il n'épouse sa femme

que pour vivre avec une autre et n'aimer que soi. Ici, pour notre

grande joie, une série d'originaux défilent dans la maison de la
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changeante et ('a|irici(Mise Arninint*^ : un vieux liaroii. ciilèté des

théories de Rousseau et fanatiijuc de l.i nature, un .ildn'' s/'uiil-

lant et chantant, un niéderiu L;;il;ml, aux remèdes sympathi-

ques, qui trradue sa politesse et ses sahits sekjn les rani^s

des personnes, des femmes léjrères, havardes et joueuses, un

marquis-colonel entin, fat, pelit-mnîtic. (pii jase, courtise, se

montre, se contemple et f.iil de la tapisserie. liieu de plus

ridicule. Encore fallait-il une certaine hardi<'sse pour mettre la

chose à la scène.

Palissot et Voltaire. — Mais déjà la comédie semblait

prête à tout. On le vit hien avec lea Philosophes de Palissot'

(joués au Théâtre-Français même (1700), gr.lce à la connivence

du pouvoir), qui ne sont pas seulement une mauvaise copie des

Femmes Savantes, et des Académiciens de Saint-Evremond,

mais une « cruelle » et « sanglante » satire. L'auteur s'est tout

permis contre les philosophes, une attaque générale et une

attaque particulière. Il les représente comme des hommes
fourbes, intéressés, vaniteux, sans convictions sincères, voire

sans patrie, sans honnêteté même. Il fallait certes avoir un bon

vouloir haineux pour reconnaître en de tels personnages, malgré

des allusions significatives, un Helvétius, un Diderot, un D'Alem-

bert ou un Duclos! Les clameurs que fit naître la représentation

de la comédie — trop de satire nuit — eurent du moins ce

résultat pour le parti philosophique de permettre la représenta-

tion de l'Ecossaise de Voltaire, deux mois après. Quoique com-

posée avant l'apparition des Philosophes, elle fut considérée

comme une revanche, l'auteur attaquant Fréron, (pii avait

patronné auprès des comédiens Palissot. Ainsi en mettant à la

scène sous les traits d'un gazetier famélique et ambitieux, tantôt

humble, tantôt insolent, lâche calomniateur et dénonciateur, son

ennemi acharné, Voltaire servait à la fois sa propre cause et

celle de la philosophie. D'où le succès de la pièce, auquel con-

tribua d'ailleurs, parla suite du moins, le drame larmovant qui

escorte et encadre cette médiocre satire, et qui la sauva, le pre-

mier moment de curiosité passé'.

1. Il avait donné, en ITo.'i. à Nancy, une pelile comédie, le Cercle, où il parait

bien qu'il avait attaqué Voltaire, Rousseau, même M™' du Ciiàtelet.

2. Dès lors on alla, ou pleurer sur les malheurs de Liiidane, ou rire aux
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Collé. — Ces pièces, heureusement, ne tirent pas souche au

théâtre. D'une part, les pliilosophes veillaient, qui empêchèrent la

représentation de THoinme f/rt;«/;dre*u-<lePalissotet purent laisser

jouer impunément ses Courtisanes (1782); de l'autre, la censure

se fit plus (létiante. Aussi la Partie de chasse de Henri IV, que

Collé avait imitée de l'anglais sans songer à mal, ne put d'abord

être représentée à Paris. C'était bien la peine d'avoir quitté la

parade, où notre homme excellait, d'avoir versé dans la comédie,

d'avoir même donné au Théâtre-Français une pièce à la fois

gaie et attendrissante qui avait été assez bien accueillie {Dnpuis

et Desronais, 1763)! H lui fallut attendre dix ans. Et de fait

l'œuvre avait bien, sous son apparence inofTensive, quelque

chose de légèrement frondeur. Voir étaler sur la scène les

vertus du roi Henri, y entendre vanter son amour du peuple,

sa bonté et son esprit, n'était pas pour plaire au pouvoir.

Quand après avoir couru la province et les salons avec un succès

prodigieux grâce à ses tableaux variés et à ses personnages

sympathiipies, cette comédie bon-enfant, mi-historique, mi-

familière', serajouée à Paris (1774), elle sera reçue avec trans-

port, les uns espérant en Louis XYI un nouvel Henri IV, les

autres, plus sceptiques, applaudissant leur héros idéal, le sou-

verain tolérant, le roi philosophe!

Favart, Goldoni, Barthe, Sedaine, Florian, etc. —
Ainsi, ou la satire a la place prépondérante dans la plupart des

comédies, ou on la lui fait^ Tandis que la tragédie monte à l'as-

saut des grandes questions sociales et que le drame étale avec

une complaisance inépuisable les vertus des humbles, il semble

que la comédie ne puisse plus avoir pour seule mission de faire

rire, ou même de mêler la gaieté et l'attendrissement. Elle

n'abdique pas toutefois complètement ses anciens droits : dans

excentricités d'un type original d'Anglais, Freeport, le [iliis grossier, le plus

bourru, mais le plus généreux des hommes.
1. Elle débute en comédie historique et finit en comédie familière. Si le pre-

mier acte est le plus original où la cour, les seigneurs, Sully, le roi sont pitlo-

resquement saisis, le reste, à savoir Henri égaré dans une forêt, reçu incognito

chez un de ses gardes, causant affahlement avec ses hôtes, toujours simple,

aimalde, spirituel, faisant enfin le bonheur du fils Michau en sauvant sa fiancée

de la griffe d'un grand seiL'neur dél)auché, devait plaire davantage encore.

2. D'oii l'agrément du Droit du seigneur de Voltaire (1702), de sa Mort de

Socraie, « ouvrage dramatique " (1760), et de la Jeune Indienne (1764) ou du

Marchand de Smjjrne (1770) de Chamfort.
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les Trok Sii/ldites do Fav.iil, |i;ii- (v\(mii|)I(" (1"(»1), |>i«V'o vivo et

aimable coinmo la FraïK^aiso ([ni on est riirioïiK;, ou son Aiif/lals

à Bordeaux (IIO.'J), dans/e Jioun'u bienfaisant {Ml \) de Tllaliou

Goldoni, qui resta aussi au n'qiertoirc, dans les Fausses Iii/idr-

Uli's do Baiilic cnlin et la (UKjcure imprévue de Sedaino (HOS).

Rien de plus vif, de plus léger et parfois do plus touoliaut que

les Fausses lu/idélifès, rien Ao plus cliaruianl, de plus délicat

que/rt Gageure im/trévue. Dartlio réussira moins dans do g-randos

comédies {la Mère jalouse (ini) ou rHomme personnel (1778),

encore qu'elles soient intéressantes et supérieures aux essais

médiocres d'un Rochon do Chabannes, voire d'un Dorât, d'un

Imbert *. Mais la comédie y frôle un peu trop le drame. Ce

(pi'oUe fait encore dans les j)iécettos agréables et modestes de

Florian, les Deux Billets (1779), le Bon Ménage (1782), le Bon

Père (1790), ces arlequinados où le héros apparaît sous un jour

nouveau, et original. Arlequin tirant les larmes!... Mais déjà

le Mariage de Fit/aro, impatiemment attendu de tous, détourne

à son profit l'attention d'un public que le Barbier de Séville a

singulièrement séduit et excité. Place donc à Beaumarchais \

Beaumarchais. — L'œuvre et l'homme se tiennent étroi-

tement. Pour bien comprendre celle-là, il faut bien connaître

celui-ci. Il est né en pleine rue Saint-Denis, d'un honnête hor

loger (1732). Gâté par un père et des sœurs à la fois gais et sen-

sibles, le jeune Pierre-Augustin Caron, après une enfance facile,

travailla tout d'abord dans la boutique [)aternelle. L'horlogerie

le mène à Versailles, lui procure une charge, une femme et un

nom. Grâce à la musique, il est de l'intimité de Mesdames de

France, fréquente la cour, y joue de l'épée et de l'esprit, se lie

avec Pàris-Duverney, qui l'enrichit dans ses affaires. Vite il

achète la charge de secrétaire du roi. Le voici noble : c'est

M. de Beaumarchais (1761). Bientôt lieutenant aux bailliage et

capitainerie de la Varenne du Louvre, il a deux comtes sous ses

ordres! C'en est fini maintenant avec l'horlogerie.

Il vole à Madrid, où il a à venger une de ses sœurs, abandon-

1. Un petit acte, Heureusement, est la meilleure des pièces de Rochon de

Chabannes. Parmi celles de Dorât, la Feinte par Amour (1773) et le Célibalaire

(1773), sont les moins médiocres. 11 faut noter dans le Jaloux sans amour (1781),

d'imbert, un caractère de femme qui fait songer par quelques traits à la com-

tesse Almaviva.



024 LE THÉÂTRE (174S-1789)

née par sou liaiicô, récrivain Clavijo, et à ménager mille intri-

gues secrètes. Quand il i-evienl, c'est le moment pour lui de

montrer que « l'amour des lettres n'est pas incompatible avec

les alTaires. » Depuis longtemps le théâtre l'attire. Tl fait Euf/énie

(1"()7), puis les Deux Amis (1770). Ce dernier drame échoue.

En même temps il perd sa femme, puis son ami Pâris-Duverney,

et voit l'héritier de celui-ci, le comte de La Blacho, lui intenter

un procès malgré le règlement de comptes qu'il produit. Il

gagne en première instance, mais non en appel. Et tandis que

son fils meurt, qu'il voit la représentation de son Barbier de

Séville retardée, l'affaire Goezman sui-git. Il est accusé habile-

ment, par son juge, de tentative de corruption sur lui et sa

femme '. C'en était trop. Cet excès de malheur exalte son

courage et son esprit. Quatre mémoires successifs pleins de

comique, de verve et d'éloquence, en appellent à l'opinion

contre le conseiller du parlement Maupeou. Tout le monde le

lit, même le roi. Le procès n'en a pas moins un mauvais

dénouement pour lui. M""^ Goezman est bien condamnée, le

conseiller obligé de vendre sa charge, mais Beaumarchais est

blànié, peine infamante qui le privait de ses droits civils. Ses

Mémoires sont livrés au feu. Cela mit le comble à sa popularité.

Rien ne lui coûtera maintenant pour obtenir sa réhabilitation.

Il devient l'agent secret de Louis XY, puis de Louis XVI, joue

tous les rôles, prend tous les masques, obtient (Mitre temps la

représentation du lUirhier de Séville, dont le succès .est très vif,

et l'a enfin, en septembre 177G, cette réhabilitation tant désirée !

Et maintenant, avec la complicité deMaurepas et de Yergennes,

il est agent secret des colonies d'Amérique en France, il approvi-

sionne les insurgés de munitions et de fusils, tout en reprenant

et en gagnant cette fois définitivement son procès avec le comte

de La Blache. Et les alTaires succèdent sans interruption aux

affaires de 1778 à 1781 -, c'est-à-dire de la réception du Mariage

1. Selon la couliiiiio, il avait conil.ilé (rargent cl de i)i'ésenls le rapporteur

• le son procès, le conseiller Goezman, et sa femme. Le procès perdu, il réclame

son argent. Une dilTèrence «le quinze louis met le l'eu aux poudres.

2. Il fonde la société des auteurs dramati(jues, devient l'éditeur de Voltaire,

s'occupe avec Vergennes de la réorganisation de la Ferme générale, avec Joly

de Fleury «l'un projet d'emprunt, soutient ceux-ci de sa plume, et ceux-là de

sa bourse. Plus tard, de d784 à 1789, Beaumarchais organisera la Compagnie des

Kaux de Paris, comjwsera son opéra philosophique de Tarare et trouvera même
le temps de défendre à ses risques et périls l'infortune malheureuse.
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df Figaro \vav les coiiK'dicns à sa représentation! Ce fui un

trionijtlje. Mais ses cinicinis ne désarment point. 11 est accablé

peu à peu sous le poids de perfides accusations. Sa popularité

décroîl. Elle sonilire pres(jue avec la Hi'volulion, car il n'est

rien moins (|u un n'voliilionnaire à outrance Onistamment

soupçonné, arrêté même quelques jours à propos de l'affaire des

fusils de Hollande, (|ui le ruine à moitié, courant après ces

fusils par toute l'Europe, il ne se voit sauvé que par le ther-

midor. 11 retrouve alors un peu de popularité et de bonheur, et

meurt en 1799.

Telle est sa vie, en raccourci. On voit quel fut l'homme '. La
marque de ce tem|)érament c'est l'activité, l'ambition, et l'esprit.

Et par suite il semble bien né pour le théâtre, pour forger

des intrigues, aiguiser des ripostes, amuser et même attendrir,

éblouir par une verve étincelante. Malheureusement le théâtre

n'a été chez lui que l'accessoire, d'abord un « délassement

honnête », puis un moyen; il n'a jamais été le but de sa vie.

L'homme d'afïaires prime l'auteur. C'est un prodige même qu'il

ait trouvé le temps de composer (et de souvent retoucher) ses

deux comédies, son opéra, et ses trois drames. Mais de la vie

au théâtre il n'y avait presque pas changement pour lui.

Il y débuta, nous le savons, par des drames. Puis d'une

parade devenue opéra-comique, il fait le Barbier de Séville qui,

reçu en 1""2, ne sera joué que le 27 février 1775. Entre temps

Beaumarchais est devenu célèbre grâce aux Mémoires contre

Goezman. Il s'avise d'allonger la pièce et d'y semer de mor-

dantes allusions : elle tombe le premier soir. Il a vite fait d'éla-

guer. Elle va aux nues. Le sujet, sorte de défroque de la comédie

italienne qu'avaient déjà illustrée Molière et Regnard dans l'École

des femmes et les Folies amoureuses, n'était pas neuf pourtant.

Beaumarchais le rajeunit en le transportant en Espagne, pays de

1. On pourrait dire qu'il y a coinnie deux hommes en lui. Dans son intérieur,

111s, frère, père ou mari, il est doux, temlre, afTeclueux, libéral, aimable et

sensible. Au dehors, quoique rarement égoïste et toujours honnête, fouetté par
les circonstances, aigri et choqué par les personnes, rarement lui-même, il se

guindé ou il se débraillé; son activité verse dans Tintrigue, son intelligence

dans le savoir-faire, son esprit dans l'impertinence. Il gâte ses plus généreuses
tentatives par des procédés d'iiomme d'affaires; il confond la fierté avec l'inso-

lence, le succès avec la réputation. S'il est de la famille de Grandisson (,son

père et ses sœurs le comparaient constamment à ce dernier), il est aussi de
celle de Voltaire.

Histoire de la langue. VI. 40
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faiilaisio o{ de travestis, jmis en l'intriguant avec soin. Pour ce,

il motlilie le caractère des personnages. Rartholo, s'il est encore

un sot, est aussi un rusé. Sa détiance, née de son avarice et

de son amour, lui donne du llair, sinon de l'intelligence. Ce ne

sera pas tro|> pour l'emporter sur lui des efforts combinés de

Lindor et de Figaro. D'ailleurs sa pupille, Rosine, n'est plus

une ingénue comme Agnès ou une jeune folle comme Agathe,

elle a, sans manquer de réserve, quelque peu d'expérience;

elle oppose la ruse à la ruse. Amoureuse et femme, on lui par-

donne aisément. D'autant qu'elle paraît affectueuse, qu'elle a un

grand charme, ({u'elle sait enfin se faire respecter. Elle est de

ces petites bourgeoises qui deviennent comtesses sans qu'on s'en

étonne, sans presque s'en étonner elles-mêmes. Elle sera tout

naturellement la comtesse Almaviva. ('ar Lindor est comte.

C'est de plus, pour le moment, une sorte de prince charmant,

qui diffère des autres amoureux par un grand air naturel et une

distinction jiarticulière. Seuls les amoureux des comédies de

Marivaux ont quelque rapport avec lui.

Le valet, lui, est méconnaissable. Car Figaro, malgré sa

casaque de barbier, joue le rôle de valet. Valet original certes,

et qui a trop de pères pour ressembler complètement à aucun '.

Le seul vrai, en somme, c'est Beaumarchais, Comme lui « par-

tout supérieur aux événements, loué par ceux-ci, blâmé par

ceux-là, aidant au bon temps, su]i])ortant le mauvais », il se

moque des sots, brave les méchants, rit de tout pour ne pas en

pleurer, et se trouve la victime des circonstances, de sa nais-

sance et de la calomnie. Il a fait d'ailleurs tous les métiers et il

a conscience de sa valeur. Ne pouvant être autre chose, faute

d'argent et de protecteurs, il est philosophe, et philosophe

cynique, gouailleur, familier et insolent, dont la provision est

ample de traits et d'observations. Son arme est l'esprit, un

esprit vif et acéré, (\m pique tout et blesse tout. Il se venge

ainsi en riant de n'avoir ni situation, ni considération. Il nargue

I. Il n'a i>Ius (|iic (juelqnc vague ressemblance avec les valets de la comédie

antique, voire nicnie avec les Mascarille et les Scapin; il tient plus des Sgana-

relle et des Clilon, surtout des Fronlin. Crispin, Labranche et autres, plus

hardis, plus ambitieux surtout. Ses ancêtres directs, sans oublier Panurge et

Gil Blas, semblent être le Orispin de Le Sage, le La Ramée de Dancourt, et le

Trivelin de Marivaux; mais il les dcpasse de beaucoup.
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les préjugés, déinasquo les hypocrisies, fronde les ridicules et

les lois, sans (|uc sa «^aîté s'éinousso. Il a le p.irler lilir(% la

ré[»oiisc hardie, sifllaulc, déconcertante; [leul-ètn^ un brin

iTamertume, mais pas de liel; ajoutez enfin un bon sens ai^-^u et

une morale complaisante, et vous aurez tout riioninie, qui ne

déplaît pas. On hait Basile, au contraire. C(dui-là paraît et [tarie

peu. C'est aussi un intrigant habile, mais aflilié à une secte puis-

sante qui le mène. Au contraire du gascon franc et déluré qu'est

Fiiraro, il alTocte des dehors graves, se couvre d'un costume

sévère, presque sacré, et pour mieux tromper s'avance lente-

ment, sourdement, mystérieusement vers son but. Il sert tous

les maîtres, reçoit de toutes mains, et se fait craindre sans se

faire respecter. Lui aussi il possède une arme terrible, et juste-

ment la seule qui puisse lutter avec l'esprit, la seule contre

laquelle échoua souvent l'esprit de Beaumarchais : la calomnie.

Il en joue comme Figaro de son esprit, mais non plus face à

face et loyalement. Il frappe de nuit et par derrière.

Voilà les personnages. Et la pièce va d'une allure rapide, très

amusante avec son dialogue, le plus vif et le plus plein tout

ensemble des dialogues, le plus sobre et le plus pittoresque.

C'est une cascade éblouissante de répliques ou de tirades; un

jaillissement continuel de réflexions ironiques, de mots serrés

et profonds. On est étonné, ébloui, ravi, et on ne se lasse pas,

tant tout cela paraît naturel. Car si tous les personnages ont de

lespril, chacun a le sien propre, ce qui est le comble de l'art.

Il n'y en a pas moins dans le Mariage de Figaro, et de toute

façon. Car la satire sociale s'y fait une large place. C'est que

Beaumarchais a soud'ert depuis 1772 dans sa réputation et dans

son honneur. Il a soif de vengeance. Une fois réhabilité, il n'a

qu'à prendre la plume pour voir la pièce éclore d'elle-même. On
l'attend et on la redoute, A peine née elle court le monde (1778).

Le difficile est de la faire jouer. Le censeur, le garde des sceaux,

le roi même' s'y opposent. Beaumarchais a pour lui l'entourage

royal, de puissants protecteurs, la curiosité publique, sa tenace

activité; il a |tour et contre lui son esprit. Enfin, après force

1. Le roi (lil. selon M'"" Campa ii, après avoir cnlendii lire la tirade sur les

prisons, « qu'il faudrait détruire la Bastille pour que la re|)résentalion de la

pièce ne lut pas une inconséquence dangereuse -.
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lectures dans les salons, après force plaintes, après force désillu-

sions, après la représentation de la pièce chez le comte de Vau-

dreuil, il parvient à obtenir dabord de nouveaux censeurs, puis,

sous la pression publique, l'autorisation royale. La comédie

est annoncée pour le 27 avril 1784. On s'écrase aux portes du

théâtre; on enfonce tout; les rancs sont confondus; une foule

fiévreuse, qui comprend tout, voit partout de l'esprit, ajq)laudit

tout, fait à l'œuvre un succès sans précédent. Ce succès persiste

obstinément, eirrontément, auquel les loges contribuent autant

que le parterre et que nourrit habilement l'auteur, tout en s'en

étonnant lui-même. « Il y a quelque chose de plus fou que ma
pièce, disait-il, c'est son succès. »

Il disait plus vrai qu'il no pensait. Il n'a pas vu en ellet toute

la portée de son Mariage. La préface dont il l'illustra plus tard

le prouve bien. S'il y reconnaît qu'il a fait entrer dans son plan

« la critique d'une foule d'abus », il déclare nettement que le

vrai sujet — celui qui donne à la pièce cette « directe moralité »

« sans laquelle il n'y a pas d'art véritable », — c'est la défaite

de l'époux suborneur « contrarié, lassé, harassé, toujours arrêté

dans ses vues », et « obligé trois fois dans cette journée de

tomber aux pieds de sa femme, qui finit par lui pardonner ».

Soit; mais les événements, une verve étincelante, et le public,

et les ennemis de l'auteur, et enfin ses paroles mêmes, jetées à

l'étourdie, ont tout modifié. Si la comédie est un drame moral,

qui donc le voit ou s'en préoccupe? La moralité n'a que faire

ici. Le sujet n'est pas, quoi que pense Beaumarchais, l'époux

suborneur, mais le valet maître. Thème banal, encore, mais qu'il

a complètement renouvelé. La comédie, malgré certaines imita-

tions', est toute à lui : elle ne pouvait être faite que par un

Beaumarchais.

Car le tout ici, c'est Figaro. Il attire à lui tout l'intérêt. Même
invisible il est présent. La pièce est menée pour lui et par lui.

Il ne travaille plus pour le compte d'un Lindor, n'intrigue plus

pour le simple plaisir d'intriguer, mais à son profit. Et voilà

la grande nouveauté, justement. Il s'agit bien toujours d'un

\. 11 a fait riucl(|iies eiiiprunts d'abord à Molière (Georrjes Dundin). à Scarron
{la l'récauLion inutile), à Sedainc (la Gageure imprévue), à Vadé (// élail temps),

puis à Antoine de La Salle {Plaisante clironiquc du petit Jehan de Saintré).
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mariage, mais c'ost lo inariapre d'un valet. C'est le valrt (jiii est

ramoureiix, r'rsl à lui <|U(' va la sympathie, puisqu'il aime et

est aimé. Nous applaudissons au vilain qui défend son bien,

mémo contre son maître. Le jaloux à cette heure, le Bartholo,

c'est le Lindor d'a\ilrefois. c'est ce comte, si dang-ereux par son

or, par sa puissance, par la séduction de ses manières, ({u il

faut un Figaro pour oser et pour pouvoir lui résister!

Lui seul est capable de conduire pareille intrigue, car il a

contre lui non seulement le comte, mais une Marceline « qui

est friande de lui en diable » et à qui il a signé jadis une promesse

de mariage, le rusé Bartholo (jui le déteste, le faux Basile qui

cherche une vengeance. Tl lui faut compter avec l'espièglerie

imprudente et le juvénile amour de Chérubin, la sottise des uns,

le bavardage des autres, le trouble et l'émotion de la comtesse.

Rien n'y fait; il l'emporte, il se marie. Il était temps toutefois.

Sa patience et sa gaieté étaient à bout. Son esprit tournait à

l'aigre. Ce n'était plus déjà le Figaro du Barbier. Et c'est moins

lui encore, quand marié, se croyant trahi, lassé et dégoûté de

tout, perdant cette gaieté — parfois factice — qui l'a soutenu

jusqu'alors, il exhale ses plaintes dans un long réquisitoire. Il

est vaincu. Le grand seigneur l'a emporté, comme toujours! Et

sa vie repasse devant ses yeux; il se rappelle ses espérances,

compte ses déboires, déplore avec rage ses malheurs : partout

son activité, son intelligence, son habileté ont échoué contre les

iniquités, les privilèges, la fortune et la naissance. Il aurait pu,

il aurait dû tout être, et il n'est rien. Et les mots partent, les

traits volent, la tirade s'entle ; le duel s'élargit et prend des

proportions énormes, dédaigne l'homme pour s'attaquer à la

société entière. Rien ne résiste à cet assaut. Une raison acérée

perce tout, dégonfle tout, montre le vide. Sous le poids de cette

charge, tout sombre, comme la gaieté de Figaro. Il la reprend

bientôt d'ailleurs. Le déguisement de la comtesse en Suzanne, qui

l'a trompé, amène sa victoire définitive. Le comte berné n'a qu'à

avouer ses torts. Pour lui il va faire souche d'honnêtes gens.

Et ainsi Beaumarchais ne s'est pas contenté de répondre au

défi du prince de Conti de mettre à la scène la préface du Bar-

bier. Nous n'avons guère « la plus badine des intrigues ». La

Folle Journée n'est qu'un sous-titre, et vraiment secondaire.
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Car s'il y a vraiment une « folle journée », un véritable imbro-

glio où se mêlent les travestis, les quiproquos, les courses folles,

s'il y a môme là une sorte de jeu de cache-cache perpétuel qui

se termine par une « ronde en couplets », et, Figaro menant la

danse, un mouvement si endiablé qu'à peine a-t-on le temps de

respirer, si enfin l'auteur y a mêlé le pathétique par la triple

reconnaissance de Figaro, de Marceline et de Bartholo, tout en

riant de cet admirable enchevêtrement d'incidents, il ne faut

pas se laisser détourner du principal. Et le principal, c'est Figaro

luttant pour ses propres amours, ferraillant avec audace, et

lançant enfin contre ses ennemis, et ils sont légion, une fière et

éloquente diatribe. D'où l'importance de ce monologue (qu'on

juge aujourd'iuli emphatique et inutile), qui est la conséquence

nécessaire de l'œuvre. C'est bien lui, en tout cas, qui donnait

en 1784 une portée générale à la pièce et faisait qu'elle allait si

loin au delà de la rampe. Le procédé qui lui aAait si bien réussi

dans ses Mémoires, Beaumarchais l'appliquait ici encore excel-

lemment. Comme il en avait appelé à l'opinion, Figaro en appelle

au parterre.

Il arriva vite d'ailleurs ce qui arrive toujours. On vit dans la

pièce beaucoup plus qu'il n'y avait réellement. Elle devint pour

beaucoup une œuvre subversive qui détruisait toute autorité.

Par suite on fit de Figaro une sorte de héros populaire, le porte-

voix des revendications bourgeoises, et même une des plus bril-

lantes incarnations de l'esprit français. On exalta ses qualités.

On oublia ses défauts et ses vices. Sa vie passée rentra dans

l'ombre. On ne se souvint plus que de son courage habile, de sa

raison spirituelle et de sa mordante ironie. On lui emprunta de

ses mots pour le définira Ses impertinences, son cynisme, ses

ambitions, ses fautes, ses indélicatesses, tout cela disparut, et

jusqu'à sa domesticité. Il devint, comme on l'a dit, le héros

théâtral de la Révolution. C'est le triomphe de l'esprit. Et c'est

aussi le triomphe de Beaumarchais, quia soigné son personnage

d'un amour vraiment paternel et a fait briller pour lui toutes

les facettes de son merveilleux talents

1. On vit en lui la revanche de l'iionnête homme qui ne veut pas être dupe,

de l'homme qui pense conlre ceux qui ne i^ensenl pas, de ceux qui peinent

contre ceux qui ne se donnent que la peine de naitrc.

2. Cette peinture si originale et si vivante profite singulièrement à toute la
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Il n'avait d'aillours visé ni si loin ni si li.iiil. Le «Iraincî <lo

hi Mère coupalde, (jui fait suite au Marlai/e de Figaro, le prouve

hicii. Il suffisait à Deauinarcliais (luo le valot hardi cl intéressé

(lu lUtrbic)' (le Scville s'y élevât à la «litinité (riioiniélc homme et

d'homme d'iKmneur, étranerement su|>éri(MM' à son maître. C'était

là sa facjon de scm parer de la Bastille 11 m- songea jamais

à la prendre réellement et à tout houlevcrser '. Mais voilà, de

telles pièces, déjà meurtrières par elles-mêmes, le sont encore

plus par leurs conséquences. Elles mettent le feu aux poudres.

De fait, le Mariaf/e tic Fif/aro, porta un coup teri'ilde à la

noblesse, sans qu'on s'en doutât, sans qu'elle s'en doutât elle-

même. C'est toujours p.ir de folles journées que commencent

les révolutions.

Même parfois les révolutions littéraires et dramatiques. Car

c'était en réalité une comédie toute nouvelle et d'une impor-

tance capitale, étant tout ensemble inihroiilio rapide et puissante

comédie sociale, que cette Folle Journée. On [)eut dire que toute

la comédie moderne, dans ses diverses grandes manifestations,

s'y rattache. Scribe et Dumas, sans parler de M. Sardou, n'ont

fait que se partag^er l'héritag'e de Beaumarchais.

cométliL'. Les autres personnages recueillent tous quelque chose de cette exubé-

rance (le vie. Ce sont pour la pluiiart (ranciennes connaissances du Barbier. Et

d'abord la comtesse, qui est toujours raimable. la tendre, un instant nu-nie

l'espiègle Rosine, mais plus « imposante », plus mélancolique aussi, voire même
triste, car elle est délaissée et s'ennuie, et est troublée plus qu'elle ne le dit,

plus qu'elle n"en a conscience par l'amour de son jeune fdieul. Puis le comte,

(jui, lui (à l'esprit et au charme près), n'a plus rien du Lindor d'autrefois : c'est

maintenant un de ces graruis seigneurs qui se croient tout permis parce (jue

tout leur a réussi, galanls sceptiques, friands du fruit défendu par désœuvre-

ment, curiosité et amour-propre. Il est de plus jaloux et colère, quoi(iue diplo-

mate. Voici maintenant Bartholo, toujours sévère et toujours ennuyeux, Basile

toujours fourbe, et, sans parler de la sensible Marceline ou de l'ivrogne Antonio,

la « toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délices »,

Suzanne, et sage aussi par surcroit. Et voici enlin le petit page, l'adorable et

diabolique Chérubin, l'enfant terrible qui aime en ignorant l'amour, dit na'ive-

ment les pires choses, émeut par une idolâtre admiration, distrait par des

regards qui caressent et qui brûlent, et mourrait pour un baiser, même un ridwn !

1. Même dans son opéra philosophique de Tarare, où il louche cependant à

des questions ithilosophiques et sO(àales. comme la souveraineté nationale, le

règne des lois, le divorce, le mariage des prêtres, la liberté des nègres, etc.
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APPENDICE

La comédie-vaudeville ou opéra-comique.

L'Iiistoire de la comédie-vaudeville ou opéra-comique, trop peu liltéraire en
général pour nous retenir longuement, ne doit pas toutel'ois être entièrement
passée sous silence. Quand les comédiens italiens accusés d'avoir joué M""' de
Maintenon dans la Fausse Prude (1697) furent expulsés, les acteurs forains,

jusque-là danseurs de corde et acrobates, voulurent s'emparer de leur réper-
toire et construisirent de véritables salles de spectacle. C'était compter sans la

jalousie des comédiens du Théàtre-Francjais. Des procès commencèrent qui
devaient durer près de dix ans. Nos pauvres forains se voient interdire succes-
sivement comédies, farces, dialogues, colloques, monologues même (1709), et

cela h. l'heure où l'Opéra, après avoir usé envers eux d'une indulgence inté-

ressée, leur retirait la permission de faire usage de machines, de danseurs et de
chanteurs. Ils en vinrent, par un adroit subterfuge, à jouer des pièces — bien
misérables, hélas! — dites « à la muette », avec cartons et écriteaux qui expli-
(juaient au parterre la mimique des acteurs. Puis des couplets sur des airs
connus, ou vaudevilles, remplacèrent en partie la prose. L'orchestre jouait l'air

les spectateurs chantaient. Le succès fut énorme. Nos forains étaient sauvés.
D'heureuses circonstances leur permircMit bientôt de traiter avec l'Opéra pour
chanter enx-nuunes leurs vaudevilles. Ils composent dès lors, déjà sous le nom
d'opéras-comi(|ues, des comédies ou tout en vaudevilles ou mêlées d'un peu de
prose pour relier les couplets : farces grossières, lestes parades, parodies mali-
cieuses ou pimpantes revues. Kt la brouille de Le Sage avec les comédiens
français vint à point servir leurs intérêts. Seul ou avec ses collaboraleurs Fuze-
lier et d'Orneval, dont le mérite n'est pas à dédaigner, Le Sage donna de 1712

à 1728 un nombre incalculable de pièces, d'inégale valeur certes, mais où il a

presque toujours prodigué la verve, l'esprit, la fantaisie, les traits d'observa-
tion, et transporté à la scène les travers et les modes en des cadres pittoresques
et amusants. Les meilleures sont Achmet et Almanzine', les Amours déguisés, lu

Boîte de Pandore, la Princesse de Carizme.
Ainsi la comédie-vaudeville avait son i)ul)lic (les comédiens italiens rappelés

(1716) l'avaient même jointe à leur ré|)ertoire) quand le jeune Piron y débuta
en sauvant le théâtre forain de Francisque, auquel les comédiens français ne
permettaient alors qu'un seul acteur sur la scène, par son ^îVerywm OezicaZïo/i (1722).
œuvre d'un esprit endiablé, satire vivante des mœurs du temps, et tour de
force vraiment étonnant, car la pièce n'est qu'un long monologue, où l'intérêt

ne faiblit pas un moment grâce à une verve jaillissante et infatigable. Il ne fera

pas mieux dans ses véritables comédies-vaudevilles et parodies, bien que les-

tement troussées et réellement amusantes, comme par exemple le Claperman,
les Chimères, Colombine-Mlélis et surtout le Caprice, où les jolies choses abon-
dent. Comme les autres fournisseurs des théâtres de la Foire et de la Comédie
italienne, il mêle la mythologie à la peinture des ridicules du jour, et dans des
couplets et une prose alertes, il abuse des allusions, quelquefois même du
débraillé et de la grivoiserie ; mais ce n'était point pour déplaire aux spectateurs.

S'il y a moins de verve et d'esprit, il y a aussi moins de licence dans les opéras-
comiques de Boissy, comme dans ceux de Fagan auxquels Paunard collabora
souvent, dit-on, pour les vaudevilles, Pannard, le « dieu du vaudeville », comme
l'appelle Collé, dès son début (1729), inimitable en effet dans l'art 'le tourner
le couplet, par son élégance aisée, sa gaieté saine et originale. Car il se donna
pour mission de captiver le public tout en respectant la morale et en n'atta-

quant que les ridicules, sans toucher aux personnes. 11 y réussit grâce à l'heu-

reux choix des sujets et à son adresse à manier l'allégorie. La pièce type est le

Fossé du Scrupule (1738). Mais un de ses collaborateurs devait le faire oublier,

et porter à son apogée la comédie-vaudeville : Favart, qui débute en 1739. Il

trouve sa voie avec la Chercheuse d'esprit (1741), qui eut deux cents représenta-
tions, pièce charmante, fort bien conduite, aux couplets agréables quoique
décents, au dialogue à la fois naïf et spirituel. Dès lors les comédies se suivent
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san< ii.l.riui.tic.ii. 11 ivpivn.l (raillours s.iuvenl .
avec variantes, le iiidmc thème.

KL pailoi.l el toujours il excelle dans la peinture .les ingénus et ingénues et

sait dans eelle .le l'éveil .les sens allier la réserve a un i.iqnant realism.-. Ses

nersonnatîes (.l.'S pavsans le plus souvent), à la fois naïfs et curieux ^;anc.es el

aimables, iyn-.rants "mais sincères, sollicitent et f..nent la sympathie A cela

s'ajoute une con.luite hal.ile, .les nuances .lélicates -le sentiment, un palhetuiu.;

discret, une pointe .le malice, une fantaisie plaisante, un lanpi>:c pittoresque et

savoureux, un choix remarquable d.'s airs et un lalenl n..u mnin.lre(lans a

facture .lu coui.let. Kntin il avait en <a pr-.pr.- f.nime la plus ^'racieuse, la

plus intelligente des interprèles. . .

La comé.lie-vaudeville ou opéra-comique était «lonc .-n i-h-in.' vo^-iic ^rac. a

Pannard et à Favarl en ïTo-l. C'est alors que la venu.- .-n Frau.e .le la troupe i a-

lienne de lîambini mit les buffi à la mo.le. On les tra.luisil ; puis on l.;s imita.

Favart le premier, qui mêle aux vau.levilles .les ariett.-s paro.liees, < esl-a-dire

des airs nouveaux empruntés aux pièces italiennes. U- modèle .lu R..nrc est le

Caprice amourfu.i ou Mnelte à la cour : W ton s'y élève, I esprit al.on.l.î avec la

satire piquante de la c.ur. el une aimable fantaisie, et h-s couplets lep.-rs et

frétillants (l-Io-i^. Tandis .lue Vadé, non sans verve .railleurs, faisait retomber

la comé.lie-vaudeville .lans l'in.l.Vence et la grossièreté et que 1.;^ genre pois-

sard ^établissait un moment avec lui sur la scène, Favart, soilau théâtre d opera-

comique de M.)nnet, soit au théâtre italien, pro.ligue .lans .les pièces purem.-nt

en vaudevilles comme dans des pièces mêlées d'ariettes, sa grâce facile, ses

peintures nuancées .le sentiments, l'aisance attirante de ses couplets.

la comé.lie-vaudeville subit bientôt une nouvelle transformation, qui en lait

véritablement un opéra-comique au sens moderne .lu mot. On ne se contente

nlus de ioin.lre aux vaudevilles des ariettes empruntées ou paro.liees, on y mêle

.les airs ori-Muaux. toujours il est vrai sous le nom .l'ariettcs. Il n y aura plus

(lu'à supi.rimer les vau.levilles pour qu'existe notre opéra-comique. De cette

comédie-vau.leviUc avec ariettes (ou airs originaux) le mo.lèle est encore une

pièce .le Favart, qui ai.rès avoir donné ses Trois Sultanes, iil représenter Annetfe

et Lubin (1762). Bientôt les vaudevilles cèdent de plus en plus la place aux

ariettes. Le compositeur devient un collaborateur in.lisi.ensable, jusqu au .lour,

qui ne tardera pas. oii il reléguera an sec.n.l plan le librettiste. L'opera-conuque

est le spectacle favori de la nation, si bien que les comédiens italiens .leman-

,lent et obtiennent le .Iroit exclusif de le Jouer. Kt Favart compose ses .lerniers

opéras-comiques, avec les musiciens Duni, Philidor ou Grétry. Mais en aban.lon-

nant les vaudevilles il a perdu toutes les grâces de sa jeunesse. L âge est venu

.railleurs ,pii a apporté avec soi, .lans une société qui prône d autant plus la

morale qu'.dle tombe .lavantage dans le libertinage, la manie prêcheuse. Ln

.le> livrets larmovants Favart nous présente .les ingénues sensibles, des person-

nages aus<i raisonneurs qu'honnêtes, .jui déclament au nom .le la nature et de

la vertu contre le luxe et la civilisation. Par la filière de Rousseau 1 opera-

comique subissait l'influence indirecte de La Chaussée.

11 courait de grands ris.pies malgré le succès persistant de quelques œuvres

aimables et aaies, quan.l Sedaine contribua pour une bonne part a sauver le

genre de l'invasion de la sentimentalité et à lui imposer en quelque sorte son

caractère national. Dans tous ses opéras-comiques, quels qu'ils soient, il excelle

à choisir les sujets, à mêler la gaieté et l'attendrissement, à amener les scènes

où la musique en s'étendant à loisir peut souligner l'elTet, à conduire un <lia-

loguo toujours vif et naturel, à prêter à ses personnages amoureux, villageois

et autres, .les senlimcnls pleins de naïveté ou de fraîcheur, .le passion même.

Des i.iécettcs agréables, comme Biaise le savelier{\-o9), le Hoi et leFei-mier{[ >h-2).

Rose et Colas (mi), les Sabots (1768). .lautres encore où il peint des artisans ou

• les pavsans pleins cîe can.leur ou d'innocence, suffiraient déjà a sa réputation,

jallais"dire à sa cloire. malgré la faiblesse .le sa versification et parfois de son

stvle On lui doit plus encore. Il a agrandi sans le compromettre le .lomaine .le

i'.ipéra-comique. Il a fait .les livrets pathétiques, mais sans trop .le romanesque

ou .le sensiblerie. Le Déserteur (i76'J), Félix ou l'Enfant trouve {i
. , >), Aucassni

cl Nicolette (1782), enfin Richard Cœur de Lion (1784), le modèle du genre,

haussaient le t.)n de l'opéra-comique, et sans en exclure toute gaieté lui donnaient

une allure héroï.iue. comme ils en faisaient, par les .lélails et les tableaux pilto-

res.iues, le mouvement de l'action, la collaboration ojiportune et habite d un
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Monsigny on d'un Crélry, un spectacle à la l'ois ihilicieiix cl ('mouvant. L'opcra-
comique est hors de page maiulenanl. Tandis que Marmoulel, dans des livrets

corrocls et éléganls, comme celui de Zémire et Azov (1771), le ])lus célèbre, ne
Taisait que refroidir ou alTadir le genre, Sedaine, comme il avait créé la tragédie
domestique, créait notre opéra-comique national.

Les imitateurs uc manquèrent point, surtout ceux (jui étalèrenl à la scène, de
1770 à 1790, en des décors rustiques, familiers et familiaux, riionucleté paisible
et les qualités natives des artisans et des ]iaysans. Et par là, par le contraste
des mœurs rcitrésentées avec celles des spectateurs, par cette exaltation conti-

nuelle de la simplicité et des vertus champêtres, par certains traits enfin plus
satiriques, l'opéra-comique contribuait à sa façon, ciuore (|u'innoccmment, à la

< ampague philosophique et se faisait l'inconscient auxiliaii'c du drame, de la

couH'die. et de la tragédie.
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CHAPITRE XTI

LES POÈTES

ANDRÉ CHÉNIER'

/. — Les poètes du XVIIP siècle.

Jamais on ii'ikrivit plus de vers en France, jamais on ne fut

moins poète. Laissons à part les œuvres dramatiques, étudiées

plus haut; réservons Voltaire, <|ui mérite, au moins, qu'on le

distingue; ne prenons pas au xvn" siècle, Chaulieu, son ami

La Fare, Senecé, tous trois nés presque en même temps que

Louis XIV; bornons-nous aux rimeurs qui n'avaient rien écrit,

ou même n'étaient pas nés, quand commença le xvm"- siècle
;

nous les voyons s'avancer, nombreux comme une légion; ils

s'apjtellent Jean-Baptiste Rousseau, Houdar de La Motte, La
Grange-Ghancel, Grécourt, Piron, Louis Racine, Voisenon, Le
Franc de Pompignan, Gresset, Gentil-Bernard, Bernis, Saint-

Lamber(, Écouchard Le Brun, Malfilàtre, Lemierre, Ducis,

Colardcau, Dorât, Boufflers, Delillo, La Harpe, Léonard, Bou-

cher, Gilbert, Berlin, Parny, Florian. Enfin naquit Ciiénier -.

1. l'ar M. l'élit de .liillcs illc, professeur à la Faculté des Lettres de l'Univer-
sité de Paris.

2. L'abbé de Chaulieu (lC:i'J-172()), .. l'Anacréon du Temple . Il vécut dans
la société libertine des Vendôme. Il n'était pas prêtre, mais touchait :]0 000 livres
par an sur plusieurs abbayes. — Le marquis de La Fare (1044-1712), son fidèle
ami; tous deux épicuriens pratiques: le premier a qucbiucfois pensé. — Senecé
flGi:M7.37), sorte de Voilure en retard; relégué en province, il y rima agréable-
ment jusqu'à quatre-vingt-quatorze ans. (Voir, sur ces trois petits poètes. Sainte-
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Toiilc crlln |i(>(''si(' osl à |MMi prrs morte. Mais non, coinmo

on Ta ilit, morl-néo. Klle a vécu, et brillarnineiil ; elle a

cliarnK' iiièiiie des connaisseurs. Voltaire ((|ui aurait an des

raisons pour en vouloir à Sainl-lj.inihert) trouvait son poème

t\ei^ Saisons « f(u"t au-dessus du sirclc ». I>a po»''sic ilu xvin" sircjc

n'a pas rebuté tout d'aiiord Chateaubriand, ni nos premiers

romantiqu(^s; ils ont commencé |»ar l'admirer, et Béraiii^cr, (|ui

la prf>lon2"ea jusqu'au milieu du xix' siècle, a rlâ lonj^temps

pris poui' un poète j»ar nuf fouie d hommes d'esprit. L'école

de la périphrase et de la prose rimée (pauvrement rimée) régna

pendant longtemps; et le secret de sa durée n'est pas difficile

à démêler; comme la grande majorité des e.sprits est incapable

Beiive, Causeries du lundi, 1. 1, X, XH.) — La Grangc-Chancel (1677-1738), auteur

tragique oublié; satires contre le Réjrent, les Philippiques (1720). — Grécourt

(168i-i"i.3), erotique grossier. — Piron (1689-1""3): pour son théâtre, voir ch. xi;

il excella dans rc'pigramme. dans la chanson. — Racine (Louis), fils de Jean

Racine, né en 1092, mourut on 1703; versificateur un peu froid, mais correct et

élégant, il donna deux poèmes didactiques religieux, La Grâce (1720), La Reli-

gion (1742) et d'intéressants Mémoires sur la vie de son père (l"i7). — Voisenon
(1T08-I"7o), que ses chansons grivoises firent entrer à l'Académie (1763). —
J.-J. Le Franc, marquis de Ponijugnan (1709-1784), trop raillé par Voltaire pour
ses poèmes sacrés (sacrés ils sont, car personm' n'y touche), avait au moins d'un

vrai poète. les aspirations, au défaut de la langue et du génie; presque seul en
son temps, il sentit le sublime de la Rible. — Sur Gressel, voir ci-dessous, p. 646.

— P.-J. Rernard (1710-n7o), dit par Voltaire Gentil-Bernard, auteur de VArt
d'aimer, et de beaucoup de petits vers libertins. — Bernis (l"lo-179i), d'abord

poète badin, et liienlot académicien (1744). plus tard ministre des afTaires

étrangères, et cardinal. — Saint-Lambert (1716-1803), auteur des i'ajsoHS (1769),

et de Poésies fuf/ilices; académicien en 1770. — Sur Kcoucliard-Lebrun, voir

ci-dessous, p. 648. — Malfilàtre (1732-1767), fade auteur de Narcisse dans Vile

de Vénus: connu surtout parce (jue Gilbert a dit que la faim mit au tom-
beau Malfilàtre ignoré. (H mourut d'un phlegmon, non de faim.) — Lemierre
(1733-1793) chanta le Commerce, puis la Peinture (1769), puis les Fastes ou les

Usages de Vannée (1779), qui ont quelque inl('Têt historique; il eut des succès
au théâtre. — Ducis (1733-1816;, connu surtout comme auteur dramatique (voir

chap. xi), a laissé quelques jolies épilres, où il y a de la grâce et du sentiment.
— (^olardeau (1732-1776), froid auteur d'élégies brûlantes : Héloïse à Abailard,

Armide à Renaud: élu à l'Académie, il mourut avant d'y entrer. — Dorât (1734-

1780), poète intarissable (20 vol. in-8), liberlin, fade et ennuyeux. — Boufllers

(1737-1815) eut plus d'esprit et moins d'abondance; académicien (1787), poète

erotique, et conteur en vers et en jirose. — Sur Delille (1738-1813), voir t. VII,

chap. III. — La Harpe (1739-1803) fit des Héroïdes (1759), des Kpîtres philoso-

phiques (1765); mais son mérite, qui fut réel, est ailleurs. — Léonard (174 i-

1793), né à la Gurdeloui>e, créole, comme Berlin et Parny, fit les Saiso?is,

poème, et des Idylles. — Roucher (1745-1793) fit les Mois (1779). — Sur Gilbert,

voir ci-dessous, p. 647. — Berlin (1752-1790), né à Saint-Domingue, poète ero-

tique; les Amours, élégies (1780). — Parny (1753-1814), né à l'ile Bourbon, Poésies

erotiques (1778): plus tard il assaisonna les vers sensuels par les vers impies;
La guerre des Dieux (1799). — Florian (1735-1794); idylles bibliques, Ruth, Tobie:

contes en vers. On goûta ses romans poétiques en prose, mais on n'a retenu
que ses Fables (publiées en 1792), dont plusieurs sont très agréables. 11 est le

seul, depuis La Fontaine, qui se laisse lire dans ce goure, désormais fermé.
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de poésie, cette poésie prosaïque eut pour admirateurs la foule

do ceux qui lui devaient l'illusion llattouse d'aimer les vers et

de s'v connaître.

Or le xvui'' siècle est un siècle absolument prosaïque. Il s'est

lui-même vanté cent et cent fois d'être le « siècle de la raison ».

Cette « raison » n'est pas celle dont Boileau voulait, au siècle

précédent, que toute œuvre littéraire (et même la chanson)

tirât « et son lustre et son prix ». Cette raison, c'est le raison-

nement (chose fort différente du bon sens, appuyé sur la nnture

et sur l'observation). Réduit à raisonner sur tout, par goût

d'abord, et plus encore par incapacité de sentir naïvement, le

siècle se prit bientôt à penser que la prose est le vrai langage

du raisonnement. Dès lors pourquoi parler en vers? Vraiment

on ne savait quoi répondre. Dès le début du siècle La Motte

avait, en vers, donné congé à la poésie :

Loin cet harmonieux langage

Né jadis de Toisivelé;

Que la raison hors d'esclavage

Brille de sa seule beauté.

Pourquoi s'imposer la torture

D'une scrupuleuse mesure

Et du retour des mêmes sons?

Tous n'osaient pas le dire, mais tous pensaient ainsi. Toute-

fois, par pudeur, par tradition, on garda le vers, en donnant de

mauvaises excuses : le vers était difficile, partant plus noble

et plus distingué. 11 se gravait mieux dans Tesprif; il avait

une haute valeur didactique et mnémotechnique; et le siècle

avait la rage (Venseigner, d'enseigner tous les arts, depuis

VArt d'aimer (dévolu à Gentil-Bernard) jusqu'à l'art de navi-

guer, dont Esménard dut se contenter \ Puis, pourquoi cesser

de faire des vers, puisqu'on en avait toujours fait? Voltaire en

raffolait d'ailleurs et prouvait avec éclat qu'on peut aimer sin-

cèrement les vers sans être poète. Mais à vrai dire il est le seul

grand écrivain de son siècle qui ait ressenti cette faiblesse ; les

1. Lebrun débuta par une Ode sur les causes physiques des Iremblemenls de

terre; Malfilàtre par une Ode sur le soleil fixe au milieu des planètes; Lemierre

célèbre l'Utilité des de'coucertes faites dans les sciences et dans les arts; Delille

écrit une Épitre à M. Laurent à Vuccasion d'un bras artificiel qu'il a fait pour un

soldat invalide. Voir Bertrand, La Fin du classicisme, Paris. 1897, in-8, p. 170.
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autres, Mont('S(nii('ii, IJiill'oii <( im'-inr .Iciii-Jinijnes Housseau

((juoiquo celui-ci tùl poclc eu |ir(jse) uirpriscut au foud le vers,

au moins ils le dcdaigneut, et nf; s'en cachent i;u«".'re.

Qu'à la fin de ce siècle antipoétique un grand |ioèle ait surgi,

(ju Andrt' Chéuicr ait t'-crit ses pi-cmicrs vers eu ITSO. d la

Jeune Tarenline à peu près en même temps que Beaumarchais

faisait Fuiaro, c'est presque un miracle de l'histoire littéraire,

hieu propre à dérouter toutes les théories et à désar(;onner

toutes les « lois » '.

Jean-Baptiste Rousseau. — Dans cette ère des médio-

crités, Jean-Ba|)lisle Housseau parut un grand lnunnie, et il

reste un grand nom; mais ce gran<l nom est vide. II était né

à Paris, le 6 avril 1671, fils d'un coi-donnier; mais, dès l'enfance,

sa vive intelligence le tira de cette obscurité; il lit de brillantes

études, et presque aussitôt de brillants débuts dans le monde.

Il imposa aux gens graves par le caractère religieux de ses

poésies sacrées; en même temps, il amusait les libertins par

d'autres vers, tout difTérents. C'était un cœur sec. où l'ambition

dominait tout. Il désavoua son humble famille, et cette lâcheté

1. L'irrémédiable défaut des poètes du xviii" siècle, c'est de n'avoir pas été

poètes. Plusieurs furent d'ailleurs des liommes de grand talent, et de beaucoup
d'esprit. Quelques-uns sentirent bien raii]iauvrissenient de la langue poétique,

et voulurent y remédier. Ainsi tout n'est pas mauvais ni même insignifiant dans
Hourher. Il a eu des velléités d'invention verbale qui méritent qu'on les relève

avec éloge. Il écrit à propos d'un mot qu'il a risqué : « Le mot s'avise révoltera

sans doute, mais je prie ceux qui le proscrivent d'observer qu'il manque à

notre langue depuis qu'on a cherché à l'épurer... Quelle raison avons-nous eue
de le laisser tomber en désuétude? Ce n'est pas le seul mot ancien que j'aie

cherché à rajeunir. On en trouvera dans ce poème un grand nombre d'autres,

comme bleuir, Lempélueux. ravaqeur, fallacieux, et même punisseur, qui souvent
m'ont épargné la longueur d'une périphrase. Les poètes anglais et allemands
n'ont pas besoin de demander grâce comme je le fais ici pour les mots anciens
ou étrangers qu'ils emploient... Je suis bien loin de vouloir qu'on mêle un
idiome étranger au nôtre: mais je ne puis m'empècher de souhaiter que nous
nous emparions de nos propres richesses trop négligées. Si nous sommes pauvres,
c'est notre faute. Montaigne ne l'était pas. » {Les Mois. I, p. 48). Croirail-on que
les lignes qui suivent furent écrites en 1769: •< Parmi nous la barrière qui sépare
les grands du peuple a séparé leur langage; les préjugés ont avili les mots
comme les hommes, et il y a eu pour ainsi dire des termes nobles et des termes
roturiers. Une délicatesse superbe a donc rejeté une foule d'expressions et

d'images. La langue en devenant plus décente est devenue plus pauvre : el, comme
les grands ont abandonné au peuple l'exercice des arts ils lui ont aussi aban-
donné les termes qui peignent leurs opérations. De là la nécessité d'employer
des circonlocutions timides, d'avoir recours à la lenteur des périphrases, enfin

d'être long, de peur d'être bas : de sorte que le destin de notre langue res-

semble assez à celui de ces gentilshommes ruinés qui se condamnent ;i l'indi-

gence ])lulôt que de déroger. • Qui a écrit cette page excellente? Victor Hugo
en IS27? Non, mais Delille. en tète de sa traduction des Géorr/iques <,l7t»9).
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lui fit (lu tort. Accusé d'avoir écrit des couplets diffamatoires,

d'une vi<doncc abominable, il se défendit mal, en accusant, à

son tour, Saurin, (|ui prouva son innocence. La voix publique

était hostile à Rousseau. Il s'enfuit. Le Parlement le bannit par

arrêt du 1 avril 1712. Depuis lors, il erra misérablement eu

Suisse (où l'ambassadeur de France, le comte du Luc, lui donna

rhosj)ifalité), à Vienne, à Bruxelles; partout pauvre, et sus-

pecté. Voltaire, devenu son ennemi mortel pour des piques

d'amour-propre, ne cessa de le pouisuivre, tandis que l'amitié

fidèle du vertueux Rollin plaidait en sa faveur. La postérité

n'ose prononcer. Il rentra secrètement en France en 1738; mais

n'ayant pu obtenir des lettres de rappel, il regagna la terre

d'exil, et mourut peu après, le 14 mars 1741, à Bruxelles, en

protestant de son innocence. S'il n'était pas coupable, il faut le

plaindre comme une grande victime. Mais il y a quelque chose

en lui qui décourage la sympathie. Parce que la sincérité a

manqué dans son œuvre, on craint qu'elle n'ait manqué aussi

dans sa vie : et, pour avoir menti comme poète, il est (peut-

être injustement) soupçonné d'avoir pu mentir en prose.

Jean-Baptiste Rousseau gardera toujours une place dans

l'histoire de la poésie française, quoiqu'on ait cessé d'admirer

ses vers et même de les lire. Mais il a été longtemps regardé

comme un très grand poète, comme le premier de nos lyriques;

enfin comme un classique en ce genre; au siècle dernier, alors

que si peu de poètes français pénétraient dans les collèges,

Rousseau y était érigé en modèle; et les écoliers apprenaient

]yàv cœur YOde à la Fortune. Ce bruyant succès peut s'expliquer :

Jean-Baptiste Rousseau a possédé par excellence les qualités

que le xvni" siècle estimait propres à faire un poète : il avait une

lecture étendue, un sentiment juste de ce que pouvait supporter,

en fait de poésie, le goût contemporain; une science peu déli-

cate, mais très exercée, du mécanisme poétique; l'usage de la

rhétorique et des figures accoutumées; un nombre sonore qu'on

prend d'abord pour de l'harmonie; une emphase soutenue,

qu'on prend pour de la grandeur; nulle imagination, mais un

don ingénieux pour détourner celle des autres à son profit;

nulle sincérité poétique, mais de toutes les vertus du poète,

c'est celle que ce siècle exigeait le moins. Jean-Baptiste Rous-
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seau n a aucun i^rnic, c'osl un |»ui" mosaïste, «jui juxtapose

lial»ilement les idées ipi il (Mn|»runte, comme d'autres font les

fraj^ments de verre r((l(»r(''. Voici VOde mir fa naissance ilit

Lhic (le livetafine, datée du 28 février 1707. Une note précieuse

raccompagne : « A mon i^ré, je n'ai point fait d'ouvrage où

j'aie mis tant d ail que dans (•(dui-là. Car ayant dessein de

donner une idéi' des fouj^ucs de lOde, {[uc je puis dire fju aucun

Fi'auraix n a connues... il fallait m'a(»puyer d'autorités dans les

endroits où mon enthousiasme paraissait le plus violent; c'est

ce que j'ai fait eu prenant mes jdiis hautes idées dans la

IV" Eglogue de Virgile, dans le pro|diète Isaïe, ou dans la

seconde épître de saint Pierre. » Dans cette ode sur la naissance

<le l'arrière-petit-fîls de Louis XIV, la France n'est pas nommée,

ni Louis XIV! Il n'est question que de Saturne et de Janus.

Je ne dis point qu'il n'ait pas fait mieux. Il y a certainement

quelques heaux vers dans VOde sur la mort de Confi, dans VOde

au comte du Luc; même dans cette Ode à la Fortune, quoi-

qu'on Tait trop vantée. La Harpe sentait déjà ce qu'il y avait de

faihle et de creux dans cette poésie sonore mais vide. Il en

trouvait « la marche trop didactique ». Il disait : « Le fond

n'est qu'un lieu commun chargé de déclamations et même
d'idées fausses. » Il ajoutait : « On la fait apprendre aux

jeunes gens dans presque toutes les maisons d'éducation; elle

est très propre à leur former l'oreille à l'harmonie... Mais on

ne ferait pas mal de prémunir leur jugement contre ce qu'il y
a de mal pensé dans cette ode, et même d'avertir leur gfoùt sur

ce que la versification a de défectueux. » Cette harmonie tant

louée est même, le [)lus souvent, lourde et uniforme; elle n'est

jamais exquise, ni variée, ni délicate, ni caressante. C'est un

ronron monotone. Ah! La Fontaine entendait autrement l'har-

monie. Il ne faut pas non plus, parce que Jean-Baptiste Rous-

seau pense d'une façon hanale et creuse, laisser croire qu'il

écrit du moins t' une façon rare, ni même correcte. On lui

passerait mieux d'être à court d'idées s'il avait un style. Mais

lisez la première strophe de la plus connue de ses Odes :

Les cieux instruisent la terre

A révérer leur auteur.

Tout ce que leur globe enserre

Célèbre un Dieu créateur.

Histoire de la langue. VI. il
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Quel plus sublime cantique

Que ce concert magnifique

De tous les célestes corps"?

Quelle grandeur infinie,

Quelle divine harmonie

Résulte de leurs accords!

Ces vers sont li-ôs mal écrits. Révérer est faible; globe

impropre; enserre archaïque et impropre; concert magnifique

est faible; célestes corps est dur; grandeur infinie, sublime har-

monie sentent la cheville; résulte est alTreusement prosaïque.

Malherbe écrit cent fois mieux que Jean- Baptiste Rousseau.

Colui-ci descend parfois au galimatias tout pur :

Sans une àme légitimée

Par la pratique confirmée

De mes préceptes immortels,

Votre encens n'est qu'une fumée

Qui déshonore mes autels.

C'est Dieu qui parle. Lui seul sait ce que Rousseau veut dire!

Trop souvent, pour imiter le « délire pindarique » (qu'il

faut en vouloir à Boileau d'avoir enjoint à l'ode un « beau

désordre' »!), Jean-Baptiste Rousseau s'ap[jlaudit d'une com-

position incohérente, qui montre seulement le décousu d'une

inspiration essoufflée. De plus, chez lui l'abus de la mythologie

touche à la manie, et surtout l'abus de la périphrase mytho-

logique. Avec Rousseau nous sommes venus au temps où la

poésie consiste essentiellement à écrire au lieu de ces quatre

mots : voici le premier octobre, dix vers dans le goût de ceux-ci :

Déjà le départ des Pléiades

A fait retirer les nochers,

Et déjà les tristes Ilyades

Forcent les frileuses Dryades

De chercher l'abri des rochers.

Le volage amant de Clytic

Ne caresse plus nos climats,

Et bientôt des monts de Scythie

Le fougueux époux d'Orithye

Va nous ramener les frimas.

Ainsi dès que le Sagittaire, etc., etc.

t. Tous. .i|)i'i's le maître, ressassaient la même sottise. La Motte, au bas de

VOdeà Proserpint', écrit gravement: « J'y airectc (luchjue désordre. »
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On loue (Micore (un pi-u sur |iai'()lr) riiarniouic (l«.'s Ctiii/ales eÀ

surtout (le la fameuse l'irrc; il y eut là sans doute un edort

assez heureux vers la [loésie musicale. La cantate, à rorigine,

était un poème exclusivement destiné à être mis en musique.

Rousseau imagina de lui donner une Naicur musicale assez sen-

sible i)our qu'elle put se passer des instruments, et toutefois

produire une impression analogue. Il y réussit en {)artie; mais

ce genre un [)eu froid devait s'épuiser vite; il plut seulement

dans sa nouveauté. L'idée d'éveiller au m(»yen d'un art les

ini|iressions que produit natui'(dleinent un autri^ art, est une

idée fausse, au fond, ou du moins, n'est praticable que j»ar

accident, non d'une façon continue, exclusive et systématique.

Au reste Rousseau ne parut grand clerc en cet art de faire de la

musique avec des mots que parce que ses contemporains avaient

totalement perdu la science du nombre et de l'harmonie. Aujour-

d'hui nous avons cent habiles versificateurs, qui pourraient écrire

en se jouant des cantates plus savantes que celle de Civcé.

Jean -Baptiste Rousseau avait beaucoup d'esprit; il en a

mis un peu dans ses Épitres, où l'on trouve des traits fins, dans

un ensemble long et diffus. Il en a mis davantage dans ses

Epifjrammes, on son humeur caustique l'a merveilleusement

servi. Je crois ([u'il s'est trompé sur sa vraie vocation. Il était

fait pour être le Marot de son siècle. Il aurait dîi mieux consulter

ses forces, rester dans les « petits genres », oii il eût excellé, et

ne se servir de la rime que pour aiguiser la prose. Tel « billet

à Chaulieu » vaut bien mieux qu'une ode amphigourique.

Voltaire. — Voltaire poète est infiniment supérieur à tous

ses contemporains; et toutefois Voltaire aimait passionnément

les vers, sans être tout à fait poète. Car enfin poésie dit autre

chose qu'éloquence et bon sens, finesse, urbanité, précision,

grâce, esprit, malice; toutes qualités qu'avait bien Voltaire ; mais

qui, fussent-elles ornées de rimes et ajustées à des lignes égales,

ne sont pas encore la poésie. Mais peut-être Voltaire n'a-t-il

jamais bien su ni senti ce qu'est la poésie! il a dit plusieurs fois

que pour juger si des vers sont bons, il faut d'abord les remettre

en prose. Une telle idée n'est pas d'un poète! Mais Voltaire est

du moins un versificateur très distingué. On ne lit plus la Hen-

riade; on ne la relira jamais. Les contemporains, toutefois, s'y
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étaient trompés, et criaient au chef-trœu^Te. Mathieu Marais,

qui n'est pas un sot, loue ainsi le poème : « On ne sait où

Arouet, qui est jeune, en a pu tant apprendre... Tout y est sage,

réglé, plein de mœurs; ce n'est partout qu'élégance, correction,

tours ingénieux; et déclamations simples et grandes. » On ne

saurait mieux dire; et ces éloges sont devenus, à nos yeux,

autant de reproches. Nous avouons que le poème a quelque

valeur historique; et offre des portraits brillants, à défaut de

caractères fortement étudiés. Mais nous aimerions mieux lire

cela en prose, comme Charles XII. Le choix de ce fin gascon,

le plus politique des rois, pour héros d'épopée, dénonce un auteur

qui ne sait pas ce qu'est l'épopée (quoiqu'il ait écrit la poétique

du genre, un Essai su?' le poème épique, tout exprès pour appuyer

son œuvre). Mais ce placage d'épisodes merveilleux, calqués sur

Y Enéide, et mal recollés à ce fond tout historique, nous rebute

absolument; ce merveilleux lui-même purement allégorique et

philosophique, nous ennuie et nous glace. Le poème est rempli

de beaux vers, au moins de vers bien faits; mais il n'a pas de

style. Ces vers ne sont pas plus à Voltaire qu'à d'autres; ils

sont de pure facture, comme les bons vers latins modernes; ils

sont impersonnels. Voltaire est lui-même" dans telle épigramme

ou dans tel quatrain plus que dans tous les vers de sa Henriade.

On me dispensera de parler longuement d'un autre grand

poème de Voltaire. Il est impossible aux lecteurs doués de sens

moral, de lui pardonner la pMce//e, qui est d'ailleurs une parodie

aussi lourde que grossière et plus ennuyeuse encore qu'obscène.

Si l'on veut absolument trouver quelque excuse à Voltaire, on

pourra dire que tout son siècle fut complice de cette mauvaise

action; et que vers 1760 plus d'un homme grave, en France et

hors de France, trouvait galant de réciter par cœur (en petit

comité) un chant de cette œuvre immonde. Mais l'excuse est

médiocre; car ce n'est pas la peine d'être appelé le roi de son

siècle pour en flatter les goûts les plus bas.

Voltaire s'est fait plus d'honneur par ses poésies didactiques,

telles que les Discours sur rilormne, sur le Tremblement de terre

de Lisbonne (examen de la question : pourquoi y a-t-il du mal

sur la terre?), le poème de la Loi Naturelle. Nous avons perdu

le secret, et aussi le goût de cette forme poétique, qui côtoie la
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proso sans v loinlicr; (|ni, dans un style s()i)rc et forme, oxjiriiiu;,

en vers |)rrcis, «'Irj^aiils, luniincux, des vérités |)liil<)S(>|dii([u('s

et morales. Nous aimons mieux aujourd'hui traiter la philoso-

phie en prose; et ce; (jue nous demandons au vers c'est surtout

de nous émouvoir, non de nous instruire. Peut-être aurions-nous

toit de trop rétrécir le champ d(» la poésie; craignons, à la lin,

d'en extirper toute idée pour n'y laisser que le son, la couleur

et la sensation. J'avoue que la philosophie de Voltaire réduite à

un déisme assez pâle, et à une morale j)rati(|ue vuliraire et un

peu tlottante, n'est ni très profonde ni très originale; mais Vol-

taire demeure toutefois un [)oète [)hilosophique remarquahle, et

son influence est demeurée sensible, tant que celte forme de

poésie a fleuri; jusque dans plusieurs des Méditations de Lamar-

tine (par exemple \Homme et Dieu).

Nous le goûtons bien davantage aujourd'hui dans ses Epîtres,

qui sont parmi ses œuvres en vers ce qui a le moins vieilli

(Ej)ître à Boiledii, à Horace, etc.). 11 y est plein d'esprit, de

bonne grâce, d'urbanité, de malice sans fiel; l'âge avancé où il

écrit ces pièces a rendu seulement sa veine plus indulgente, mais

ne l'a pas refroidie. Les Epîtres sont, en somme, préférables aux

Contes, où il manque de bonhomie, et intervient trop de sa per-

sonne, ce qui les fait trop ressembler aux Satires; et aux Satires

elles-mêmes, où il y a des traits excellents, des méchancetés

exquises, une verve merveilleuse ; mais le souffle y est saccadé, la

composition malhabile; et telle satire excellente (comme celle

du Pauvre Diable) n'est guère autre chose qu'un chapelet d'épi-

grammes, dont chacune à part pourrait se détacher des autres

sans rien perdre à cet isolement. Une satire d'Horace estautrement

bâtie, même en son apparent désordre. Au reste on ne diminue pas

Voltaire en remarquant que chez lui, quand l'édifice est manqué,

du moins les morceaux en sont bons; il est supérieur à tout

dans cette poésie en fragments qu'on appelle j^oésie fugitive. Il y
excelle absolument; nul n'a mieux su que lui coudre une rime

piquante à une pensée légère et fine; et lancer, comme un trait

ailé, le compliment flatteur ou l'épigramme mordante; par la

grâce exquise de la forme, il donne une valeur d'art au moindre

billet. Tel madrigal sera cité encore et admiré, quand personne

ne se souviendra plus que Voltaire a voulu faire même des odes\
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Gresset. — Jean-Baptistc-Louis Gresset, moins oultlié que

beaucoup d'autres poètes de son temps, n'est toutefois, lui

aussi, qu'un homme d'es[)rit ({ui rimait joliment. Né à Amiens,

en 1709, il fut d'abord novice chez les Jésuites, et professeur;

il était au collège Louis-le-Grand, qui appartenait à la Société

de Jésus, lorsqu'il publia ces petits poèmes badins, dont le

succès fut extraordinaire : Vert-Ve7H, poème héroï-comique sur

un perroquet de couvent; le Carême impromptu, le Lutrin

vivant, la Chartreuse. Sans doute, il y a beaucoup d'agrément

dans ces bagatelles; mais leur mérite est fort au-dessous de

leur célébrité. Gresset tourne aisément le vers de dix syllabes;

mais qu'on prenne une page de Vert-Vert, et qu'on la com-

pare à quelqu'une des Épîtres de Marot au Roi; on sentira bien

la différence qui sépare ces deux manières; Marot a un style,

Gresset n'a qu'un procédé. Quant à ses petits poèmes en vers

de huit syllabes, librement accouplés, si l'on est d'abord ébloui

de l'extraordinaire facilité avec laquelle le poète se joue et

jongle avec ses rimes croisées, triplées, quadruplées, l'émer-

veillement se change en fatigue lorsqu'on s'aperçoit du peu

d'idées qui surnage dans cette pluie de mots. Cet esprit, tout eu

paillettes, sent un peu le bel-esprit de collège, qui tremble tou-

jours de n'être pas assez mondain, assez léger, assez chatoyant,

et qui finit par l'être trop, avec un grain de pédantisme. C'est

ce que la malice de Voltaire avait senti à merveille :

Gresset doué du double privilège

D'être au collège un bel esprit mondain,

Et dans le monde un homme de collège.

Gresset rentra dans le monde, eut des succès de théâtre, fut

reçu à l'Académie; puis, dégoûté de cette vie littéraire où sa

jeunesse clôturée avait si passionnément aspiré, il retourna

vieillir à Amiens, et faire pénitence, un peu trop bruyamment;

l'éclat de son repentir dépassait celui de ses fautes, je veux dire

de ses petits vers, et de sa comédie. Voltaire ne manqua pas de

l'en avertir, avec une charité cruelle :

Gresset se trompe; il n'est pas si coupable.

Un vers heureux et d'un tour agréable



LES POÈTES DU XVIIl" SIÈCLE 047

Ne siiflit pas; il faut une action,

De l'intérêt, du comique, une fable,

Des mœurs du temps un porlrail véritable,

Pour consommer cette «ruvre du démon.

Gresset niounil à Amiens, Ir li; juin 17"7, laissant le sou-

venir «l'un Ikhiihic (r('s|(ril. mais d'un cspril im peu piiicé, mi

manque souveni le natui'el. Entre les portes de son siècle, c'est

une lig-ure assez aimable, et homiète; mais il ne dépasse pas

son épocjue : et sa seule orij^inalité fut d'avoir fini en faisant le

procès de ses contemporains, quoiqu'il eût lui-même au moins

les irermes de presque tous leurs défauts.

Gilbert. — Nicolas-Joseph-Laurent Gilbert, né en Lorraine,

à Fontenay-le-Château, en 17ol, mort à Paris, le 12 no-

vembre 1780, à l'àize de vingt-neuf ans, ne fut mêlé que cinq

ou six années à la Aie littéraire; mais ce lui fut assez de ce

court passage pour exciter des admirations 'passionnées, et des

haines furieuses. En arrivant à Paris (i77i) il avait presque

aussitôt pris position, lui jeune, inconnu, et pauvre, contre les

chefs triomphants et tout-puissants du parti philosophique. Là-

dessus, ceux-ci le traitèrent de bas et vil coquin; leurs adver-

saires, en même temps, l'érigeaient en grand homme. Ni si haut

ni si bas, ce serait sa vraie place. On n'a aucune raison de

révoquer en doute la sincérité de ses sentiments religieux; mais

il est possible aussi qu'il y ait eu, dans la fougue de ses attaques,

un peu d'insolence juvénile, et d'impatient désir d'arriver. Il

mourut d'une fièvre cérébrale déterminée par une chute de

cheval ; ses ennemis racontèrent qu'il était mort fou ; ses parti-

sans qu'il était mort de misère; en fait, il touchait diverses

pensions qui le mettaient à l'abri du besoin. A la suite de l'acci-

dent qui causa sa mort, on l'avait porté à l'Hùtel-Dieu; de là

cette légende qu'accrédita encore le récit romanesque d'Alfred

de Vigny dans Sfello.

Pour être un })Oète, il n'a manqué à Gilbert que l'instrument;

car il en eut l'àme. Dans la satire du Dix-huiliéme siècle (1775),

dans celle qu'il intitula Mon apologie, il y a une verve, un mou-

vement, une éloquence dont la poésie de son temps s'était entiè-

rement déshabituée. Cet homme qui pense et qui sent, qui aime

et qui hait, avec franchise, émotion et sincérité, fait un frappant
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contraste avec tous les diseurs de fadaises, les énumérateurs et

les descripteurs de l'époque; et il nous paraît d'autant plus

vif, plus animé, plus intéressant, qu'ils sont eux-mêmes plus

froidement et continûment ennuyeux. Mais, par malheur, la

langue et le style sont, chez lui, hicn inférieurs à la verve; il

est trop souvent sec et dur dans l'expression; son vers est

souvent martelé; sa syntaxe est quelquefois raboteuse. Enfin,

si les idées sont personnelles, le style n'est pas original; c'est

du Boileau moins correct, et d'une langue moins fine.

Mais Gilbert, mort avant trente ans, n'a pas donné la mesure

de son génie; quelques années de travail allaient dénouer son

style, et dégager son inspiration; j'en atteste ces vers qu'il fit,

peu d(^ temps avant sa mort, et qui sont restés si justement

fameux sous le nom d'Adieux à la vie-, mais ce n'est pas le nom
qu'il avait donné à cette pièce, intitulée simplement par lui :

Ode imitée de plusieu7's psaumes. îS^'est-ce rien que toutes les

mémoires aient retenu fidèlement et sans effort ces admirables

strophes :

Au banquet de la vie. iuloi Luné convive, clc.

Cette langue n'a rien de rare, cette harmonie n'a rien de

savant, et toutefois ce n'est ni par hasard, ni par erreur de goût

que tout le monde sait par cœur ces vers. Ils sont sincères; ils

sont émus;ils sont touchants. Pour des vers écrits en 1780, voilà

une rare merveille ; et pour ces vingt-quatre vers, Gilbert mérite

d'être nommé un précurseur et un initiateur. Je ne prétends pas

dire que tout le lyrisme du xix" siècle soit sorti des Adieux à la

vie; mais il est vrai, du moins, que Gilbert a fait résonner le pre-

mier cette note intime, profonde et mélancolique, dont l'accent

est demeuré le plus grand charme et la principale originalité

de la poésie romantique. Il est singulier que le même poète

imite avec beaucoup de verve Boileau dans ses satires, et

fasse pressentir Lamartine dans ses vers lyriques. Ce qu'un

talent si souple eût pu donner enfin, la mort n'a pas voulu nous

laisser le savoir.

Ecouchard-Lebrun. — Ponce-Denis Ecouchard-Lebrun,

quesesadmirateursontcom])romisenrappelantLebrun-Pindare,

né à Paris le 11 août 1729, y mourut en 1807, âgé de soixante-

I
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(lix-lulit ans, ayant versiln'' [icmlant loiilc sa loniiuo carrière.

Il où! mieux valu pour sa réjtutalioii future (jue sa vie fût un

[leu plus brève; mort avant la Révolution, il se confondrait

|iarmi tant de petits poètes lyriques ou élégiaques, et survivrait,

comme eux, dans (juchpu' anthologie, pour trois ou (jualre

strophes assez fermes, (juoitpie dures et sèches. Mais il n'est

mort qu'en plein Empire; et il a eu le temps de voir et de célé-

hrer, après Louis XV et Louis XVI, la Révolution, la Conven-

tion, Robespierre, Bonaparte général, consul, emjXMcur; sa

muse, franchement vénale, fut au service de toutes les puis-

sances; et chaque fois qu'il changea de maître, il oublia ou il

insulta le maître précédent. Mais à lire tour à tour ces brûlants

panégyriques, on croirait que le dieu du jour fut toujours son

dieu unique :

Si j'osai quand le sceptre arma la tyrannie

D"un vers républicain épouvanter les rois;

Si de la liberté rindoinj)table génie

Sut toujours enllamnier et mon cœur et ma voix, etc.

On n'a jamais menti avec plus d'assurance. Lebrun en l"o7

appelait Louis XY « monarque adoré »; en 1763, il admirait

le traité de Paris ; plus tard Louis XVI avait son tour, et Marie-

Antoinette. Il n'est pas jusqu'à Galonné, ce ministre impudent

et peu sérieux, qui n'ait humé l'encens banal de Lebrun, et ne

se soit ouï traiter en vers de Sully :

Ose du grand Sully nous retracer quelque ombre.

Prèle tes yeux perçants à l'aveugle Plutus...

Jamais poète n'eut moins de génie, je veux dire d'inspiration

naturelle, et d'émotion poétique sincère; mais il eut beaucoup

de talent, une remarquable dextérité dans l'art d'assembler les

mots et les images; une sorte de fermeté dans la syntaxe, qui

imite la grandeur à des yeux inexpérimentés; une assurance,

qui donne de l'autorité à son vers, et qu'on prendrait pour une

conviction, si on ne connaissait l'homme. Mais il se trahit lui-

même au cours de ses pièces trop longues; un vers, ou même
une strophe peut faire illusion par cette allure hautaine, qui

semble de la vraie fierté; mais la fatigue d'un travail que l'ins-

piration ne soutient pas, s'accuse vite par la succession pénible
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lie strophes mal enchaînées, faites une à une, sans lien, sans

soulTle, sans rentraînenienl du génie. Surtout l'abus des souve-

nirs mythologiques est poussé jusqu'à la manie la plus fasti-

dieuse. Cette ode fameuse sur le Veiîf/eur qui s'achève par trente-

six vers d'une assez belle allure, commence par une évocation

de noms antiques, exhumés bien mal à propos :

Au sommet glacé du Rhodope
Qu'il soumit tant de l'ois à ses accords touchants,

Par de timides sons le fils de Calliope....

Quel début pour célébrer le Vengeur \ Et comment croirions-

nous à la sincérité d'un poète qui pense d'abord au Rhodope en

voyant s'abîmer dans les flots le navire héroïque ?

Et toutefois Lebrun ne sera jamais oublié tout à fait. Il vivra

j)ar ses épigrammes, genre oii ilexcella; son esprit caustique et

méchant l'y servit à merveille ; et là, vraiment, il fut quelque-

fois inspiré. Souvent il attaqua joliment les travers littéraires

du temps; il faisait preuve alors d'un bon sens très juste; et sa

critique est d'un poète, plus que ses vers. 11 raille fort bien l'in-

croyable précepte de Voltaire qui veut que pour juger des vers

on commence par les mettre en prose. Il se moque agréablement

de la manie prédicante de son époque; on ne parle que de

morale, et la corruption est partout. Son bon sens un peu sec,

et facilement grognon, ne l'inspirait pas moins heureusement

lorsqu'il protestait, presque seul, contre la vogue insensée des

élucubrations ossianesques, et, d'instinct, restait en défiance

devant les romans de Macpherson :

Mes amis, qu'Apollon nous garde

Et des Fingals et des Oscars,

Et du sublime ennui d'un barde

Qui chante au milieu des brouillards!

//. — André Chénier.

La jeunesse d'André Chénier. — André Chénier naquit

à Consliinlinoj)le, le 30 octobre 1762. Son père, Louis Chénier,

originaire du Languedoc ', établi depuis vingt ans dans le

1. La famille n'était pas noljle. Ils signaient indifTérenuiiciit Chénier ou de.

Chénier. Dans l'ancien régime on nVillachait aucune importance à la particule.
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Levant v faisait le t.ali.' -N'S draps; par son activité, son intel-

lio-ence et sa probité, il mérita .l'être élu « premier .léputé » .le

la « nation française » à Constanlinople; et cet honnenr le m.t

en fréquents rapports avec l'amhassa.h'ur <le France, auquel il

présentait officiellement les vœux de ses concitoyens. 11 avait

épousé une Grecque, Elisabeth Sanli-Lomaca '. Il on eut une

fille et quatre fils; An.lré fut le troisième, et Marie-Joseph,

plus jeune <le quinze mois, le ciuatrième. Louis Chenier,

dégoûté du Levant, où il n'avait pas fait fortune, se résolut a

rentrer en France, en avril IIGG. André avait deux ans et demi.

On voit s'il est sensé d'expliquer son inlellii^ence du génie grec

par le souvenir enchanteur qu'avaient pu laisser dans ses yeux

et dans sa mémoire les horizons du pays natal K Deux ans plus

tard le père obtint le consulat général de France au Maroc; il

y résida seul dix-sept ans; la mère était demeurée à Pans pour

élever sa jeune famille. André mis au collège de Navarre, y fit

d'excellentes études, qu'atteste un « premier prix « des « nou-

veaux )> en discours français, obtenu au concours général,

en 47-8 avant la seizième année accomplie. A cet âge, il rimait

déjà- et ses premiers vers, imités de ïlliade, offrent déjà (même

avec' un peu d'exagération) les procédés de son style et de sa

versification :

Faible, à peine allumé, le flambeau de ses jours

S'éteint : dompté d'Ajax, le guerrier sans secours

Tombe, un sommeil de fer accable sa paupière;

Et son corps palpitant roule sur la poussière.

Ce n'est pas excellent; mais en illS, nul n'écrivait ainsi en

vers; et c'est chose rare qu'un jeune poète original à seize ans!

A dix-neuf ans, sa méthode était trouvée et fixée ;
je veux dire

cet art de rester personnel dans une imitation continue; et de

ne ressembler qu'à soi-même en empruntant de toutes parts, et

surtout aux anciens. Une élégie, datée du 23 avril 1-82, est

,
accompagnée, dans le manuscrit, de notes qui la commentent

1. De qui la sœur, mariée à M. Amie (de Marseille), fut la grandmère de

""ÏTt' comme Constanlinople n'est pas en Grèce, il se
l^^^^^\f^j;^i'^J^jl

Hmiis la Grèce 11 est vrai qu'il passa sa petite enfance en Languedoc, a

LiTux, chei une Lte de son père, et put contempler dans ce beau pays un ciel

et des montagnes qui rappelaient un peu 1 Orient.
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curieusement. André déclare qu'il en doit le fond à Properce

(livre 111; élégie III). « Mais, dit-il, je ne me suis point asservi

à le copier. Je l'ai souvent abandonné pour y mêler, selon ma
Continue, tout ce qui me tombait sous la main, dos morceaux de

Virgile, et d'Horace et d'Ovide — Et cpiels vers! (s'écrie-t-il, en

citant Virgile) et comment ose-t-oii en faire après ceux-là! »

Cependant le père, devenu vieux, était rentré en France, avec

une pension médiocre; les quatre fils eurent besoin de chercher

une carrière qui les fît vivre; l'aîné, Constantin, entra dans les

consulats; les trois autres, Sauveur, André, Marie-Joseph, s'en-

gagèrent dans les « cadets », les titres de bonne bourgeoisie

pouvant, à la rigueur, suppléer aux preuves de noblesse. André

fut envoyé (1783) en résidence à Strasbourg. Le])run', qui s'in-

téressait au jeune poète, salua son départ d'une épître empha-

tique :

... Les Muses te suivront sous les lentes de Mars;

J'aime à voir une lyre aux mains du jeune Achille.

André ne prit pas à Strasbourg le goût du métier militaire, où

il était entré par hasard : mais il est possible qu'il s'y soit con-

firmé dans l'étude et l'amour du grec, en liant commerce avec

le savant helléniste Brunck, éditeur de VAnthologie, d'Ana-

créon, de Sophocle, d'Aristophane, et d'Apollonius de Rhodes.

Au reste il ne resta que six mois en Alsace. Vers le milieu de

1783, malade, et dégoûté du service, il revint à Paris. La

famille indulgente ne lui fit j)as niauvais accueil, et pendant

(juel({ues années, il put librement ne penser qu'à la poésie.

Deux amis de son âge, deux condiscijtles de Navarre, les frères

Trudaine, destinés à mourir sur l'échafaud, comme lui (vingt-

quatre heures après lui), mais alors jeunes, insouciants et

riches, lui offrirent de l'emmener avec eux en Italie et jusqu'en

Orient. 11 accepta leur offre avec transport; et prêt à partir, il

écrivait fièrement dans ses notes : « Que la fortune en agisse

avec nous comme il lui plaira : nous sommes trois contre elle ».

On n'alla pas plus loin que Naples. Mais ce voyage ne fut pas

1. Sans nier rinduencu que Lebrun, ami do la famille, put exercer sur André,
je m la trouve pas fort sensible, à comparer les deux œuvres, (le que Chénier
doit (le plus net à Lebrun, c'est l'amour de la périphrase, déplorable chez l'un

et l'autre poète.
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sans fruit : la mut, les grandos monlag^nos, que jusque-là les

poètes français n'avaient guère reg-aniées qu'avec indifférence,

éblouirent les yeux d'André Chénier, ouvriront à son iniaLMua-

tion de plus larges horizons. On le vit quelquefois

Ne pensant à rien, libre et serein, comme l'air,

Rêver seul en silence, en regardant la mer.

De tels vers, aujourd Imi communs, étaient en l~8l très neufs

de facture et de sentiment. Rome chrétienne parla peu au cœur

de ce fils incroyant du xviu" siècle. Mais Rome aMli(|ur l'émer-

veilla. 11 revint à Paris, l'esprit bouillonnant d'idées et d'images.

Trois années durant, il put travailler avec ardeur, sans (jue sa

famille le pressât trof) vivement de choisir une carrière plus

lucrative que la poésie. Mais à la fin de 1787, comme l'ambas-

sadeur de France à Londres, M. de La Luzerne, offrait de le

prendre avec lui en qualité de secrétaire, il accepta, pour n'être

pas plus longtemps à la charge d'un père déjà vieux et mai-

grement retraité. Il sennuya profondément en Ang-leterre, où

tout répugnait à ses goûts et à son caractère; il aimait le soleil,

la poésie, les loisirs studieux, les amis souriants; et Londres

lui offrait ses brouillards, son peuple affairé, ses marchands

laborieux, et la raideur flegmatique des mœurs anglaises. Sévère

jusqu'à l'injustice, il ne vit même pas ce qu'il y avait de bon

dans les mœurs libres de l'Ang-leterre ; il l'appela très faussement

Nation toute à vendre à qui peut la payer.

Il sut mal l'anglais, n'étudia pas les poètes dans leur lang-ue :

et, tout en reconnaissant qu'ils avaient « de la force » et des

« beautés », trop fidèle aux dédains intéressés de Voltaire, il

vit toujours en eux des barbares,

Tristes comme leur ciel toujours ceint de nuages.

Enflés comme la mer qui frappe leurs rivages,

Et sombres et pesants comme l'air nt-buleu-t

Que leur ile farouche épaissit autour d"eux.

Pendant ce temps, les succès de son jeune frère Marie-Joseph

lui rendaient l'exil encore plus odieux. Il était incapable de

jalousie et il aimait sincèrement cet heureux cadet; mais enfin,
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(|iuui(l le 4 novcmlire 1789 on joua Charles IX au Théâtre-

Français, et que, (Tun seul coup, Marie-Joseph passa grand

homme, il ne se peut qu'André n'en ait un peu souffert, par

comparaison. C'est ce joui'-là, non sur l'échafaud, qu'il dut se

frapper le front en disant : « Et moi aussi, j'ai quelque chose-

là! » A cette date la Révolution était commencée depuis six mois.

On ne parlait pas d'autre chose en Anj^leterre que des événe-

ments de France. Au i)rintemps de 1790, André Chénier ne put

tenir à Londres plus longtemps; il donna sa démission et rentra

à Paris.

L'œuvre. — A cette date, André avait vingt-huit ans et

depuis dix années déjà poétisait avec ardeur. Le temps eût pu

suffire pour faire quelque œuvre achevée. Malheureusement tout

était encore en éhauche et en fragments par l'efTet d'une fâcheuse

méthode dont il ne put ou ne voulut jamais se départir.

André Chénier commençait tout à la fois; et même il éri-

geait en principe ce mode singulier de travail. Dans VÉpUre à

Lebrun, il se compare lui-même au fondeur de cloches, qui pré-

pare ensemble trente cloches d'airain de toutes tailles :

Moi je suis ce fondeur : de mes écrits en foule

Je prépare longtemps et la forme et le moule,

Puis sur tous à la fois je fais couler l'airain.

Rien n'est fait aujourd'hui; tout sera fait demain.

Hélas ! demain lui manqua, mais il était à l'âge oii l'on a foi

dans l'avenir, où la vie semble longue et la verve inépuisable.

Mille projets ensemble lui sourient; il les caresse ensemble et

n'en veut rebuter aucun.

Mon ciseau vagabond

Achève à ce poème ou les pieds ou le front.

Creuse à l'autre les flancs, puis l'abandonne et vole

Travailler à cet autre ou la jambe ou l'épaule.

Tous, boiteux, suspendus, traînent; mais je les vois

Tous bientôt sur leurs pieds se tenir à la Ibis.

Peut-être il vaudrait mieux, plus constant et plus sage,

Commencer, travailler, finir un seul ouvrage.

Mais quoi! cette constance est un pénible ennui.

Sans doute « il eût mieux valu », car enfin l'échafaud n'est pas

seul coupable de l'état mutilé oîi l'œuvre de Chénier est venue
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jusqu'à nous. « Plus constant cl plus sa^c », il aurait eu le

t(Mn[is, sicourte que fut sa vie, d'aclicvcr dix |)o6mes, s'il n'en eût

commencé vingt ou davantai^e à la fois.

Telle qu'elle est, à l'état d'ébauche ou d(euMe achevée, elle

peut se répartir en un certain nombre de cadres ou de g-enres

distincts. Fidèle au goût classique, André Chénier ne môle pas

les genres : il en cultive plusieurs avec un égal plaisir, mais sans

chercher à les confondre. Il a fait des IJucolù/ues (j'y comprends

les Idylles), des Élégies (j'y fais rentrer les Épitres), des Poèmes

didactiques, des Odes; des Satires sous le nom yVlamhes : quel-

ques ébauches de Comédies n'ont pas assez d'importance pour

nous permettre de juger si André Chénier pouvait devenir un

poète dramatique.

Idylles et Bucoliques. — Les Bucolique'^; et les IdijUes

sont de petits récits d'un caractère pathétique et touchant, quel-

ques-uns dialogues, tous enfermés dans un cadre antique. Sept

pièces sont achevées, et justement célèbres : VAveugle, le Men-

diant, rOaristijs, le Malade, la Liberté, etc. Il y faut joindre une

trentaine d'ébauches plus ou moins développées. La Liberté

s'inspire des passions de la révolution déjà prochaine (la pièce

fut écrite en 1787). Les autres Idylles, inspirées d'Homère,

de Théocrite ou de YAnthologie, sont des œuvres plus sereines,

où l'auteur s'efforce de réveiller dans leur fraîcheur les .sen-

timents de la Grèce antique en leur prêtant une expression

assez générale pour les rendre accessibles à toute àme ouverte

aux émotions de la poésie, même en dehors d'une érudition

spéciale. Ce goût passionné pour l'art grec n'est pas propre à

Chénier dans cette fin du xviu^ siècle, où Barthélémy se ren-

dait populaire en écrivant le Voyage du jeune Anacharsis

(1788); où Winckelmann et Caylus fondaient l'histoire de l'art;

où David restaurait le culte du modèle antique. Tous les con-

temporains de Chénier croyaient de bonne foi chérir la beauté

grecque ; il n'a nullement créé ce retour à l'hellénisme ; mais

dans cet entraînement général, lui seul apporta un sens infi-

niment délicat, sinon tout à fait pur, de la belle antiquité. Ce

qui fut mode et, comme on dit aujourd'hui, snobisme chez la

plupart, fut vraiment sentiment chez lui. Lui seul fit (quel-

quefois au moins) revivre le naturel exquis, l'aimable simpli-
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cité de la poésie antique. Son Idylle est l)ien cette jeune fille,

à laquelle il l'a comparée :

L'eau pure a ranimé son front, ses yeux brillants;

D'une étroite ceinture elle a pressé ses flancs;

Et tles (leurs sur son sein et des fleurs sur sa tète,

Et sa flûte à la main....

Encore faut-il avouer que le goût antique chez lui n'est pas

absolument pur; qu'il est un Grec de décadence, né bien long-

temps après Périclès, alexandrin plutôt qu'attique; un Grec tou-

tefois; et quel poète avant lui (même parmi les grands artistes

de la Pléiade), quel poète avait su évoquer dans le vers français

'la divine harmonie du rythme grec; en dessiner les lignes élé-

gantes, en faire flotter la noble draperie :

coteaux d'Erymanlhc! ô vallons! ô bocage!

vent sonore et frais qui troublais le feuillage,

Et faisais frémir Tonde, et sur leur jeune sein

Agitais les replis de leur robe de lin...

Dieux! ces bras et ces flancs, ces cheveux, ces pieds nus.

Si blancs, si délicats, je ne les verrais plus....

Oh! portez, portez-moi, sur les bords d'Érymanthe,

Que je la voie encor cette nymphe dansante!

Oh! que je voie au loin la fumée à longs Ilots

S'élever de ce toil au bord de cet enclos !

Certes Fart est grand dans ces admirables peintures; mais il

y a là plus que du talent, plus qu'un prestigieux talent; il y a

une inspiration sincère, une âme émue profondément. Les

noms, les lieux, le décor est antique; les sentiments sont de

tous les âges; et le poète apporte à les exprimer plus qu'une

imagination heureuse. Qu'on ne dise }»as qu'il n'est pas une

page où la critique attentive n'ait relevé dix imitations. Nous le

savons. Et même, il n'imite pas seulement les anciens, il prend

son bien partout. Une médiocre estampe de Bartolozzi (les

Enfants dans les bois) lui inspire des vers charmants, nés de cette

invention banale. Il extrait de Shakespeare {Henri IV et Mesure

pour mesure) une brûlante chanson d'amour :

Viens; l<à sur des joncs frais la place est toute prête.

Viens, viens, sur mes genoux viens reposer ta tète.

Les yeux levés sur moi tu resteras muet,

Et je le chanterai la chanson qui le plait.
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Il imite ensemble Sliakes[)eare (dans Hamlet) et une <'|ti-

giMMiMic (le CallMna(|U(^ :

Ne rcviendra-l-il pas? Il revionilra sans doulc.

Non, il csl sous la tombe. Il allencl. Il écoule.

Va, belle île Scio. Meurs. Il te tend les bras.

Va trouver ton amant. Il ne reviendra pas.

La Jeune Tarenline, t-e pur chef-d'œuvre, renferme, en trente

vers, au moins dix imitations. Le i^racieux mouvement du

début [Pleurez, doux Alcijons) est imité de Catulle, et la répéti-

tion de cette invocation [Doux Alci/ons, pleurez) est un procédé

fréquent dans les Eglogues de Yiriiile. hlle a vécu, Mijrlo, est un

souvenir de Bion (// est mort, le bel Adonis). Tous les traits qui

peignent le voyag-e nuptial et les ornements préparés pour la

fête sont puisés dans Homère, dans Euripide, et dans les Epi-

thalames antiques. L'infortune de cette jeune vierge noyée la

veille de ses noces avait inspiré une épigramme de VAntholofjie,

attribuée à Démocrite de Rhodes. Cette belle image :

Mais seule sur la proue invoquant les étoiles,

est un souvenir de Virgile et de la mort de Palinure au V" livre

de VEnéide. La répétition si touchante :

Elle est au sein des Ilots,

Elle est au sein des flots, la jeune ïarenline,

est d'un mouvement tout antique :

Icare, dixit,

Icare, dixit, itbi es? (Ovide.)

La ])itié des Néréides pour la vierge infortunée est un sou-

venir de Properce (III, vu, 67) et surtout de YAnthologie (VII, i).

L'énumération des Nymphes « des bois, des sources, des mon-

tagnes » est fréquente chez les lyriques anciens ou les élégia-

ques; la lamentation finale formée par la reprise des mêmes
traits et des mêmes vers qui avaient servi au début à peindre le

bonheur faussement promis à la jeune victime, est un procédé

constant de l'élégie antique.

Certes nous ne prétendons pas que Chénier ait eu lui-même

conscience de toutes ces imitations; ni qu'il ait écrit la Jeune

Tarent ine les yeux fixés sur tous ces textes gréco-latins, ouverts

HlSTOIBE DE LA LANGUE. VI. 42
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à la boiiiio page. Mais tout rempli de ses lectures antiques, tout

imprriinô do l'esprit et des souvenirs de Rome et de la Grèce, il

en reproduit les traits, les tours, les images, naturellement, sans

recherche et sans effort. Et cette merveilleuse érudition n'enlève

rien à l'originalité du poète. La Jeune Tarenline est une œuvre

inspirée, absolument personnelle, que seul il pouvait écrire.

D'autres ont su mieux que lui le grec et le latin; et même ont

su l'art des vers. Mais Chénier seul pouvait faire la Jemie

Tarentine. Il faut en revenir à la vieille comparaison : les fleurs

des champs sont à tout le monde ; mais la seule abeille en sait

tirer le miel.

Au reste, Chénier ne puise pas seulement dans ses livres,

dans ses souvenirs, dans son imagination. Il observe aussi, et il

note ses observations. Il voit la nature avec ses yeux, non à tra-

vers ïhéocrite. Une courte description d'une petite scène cham-

pêtre se trouve ainsi notée dans ses manuscrits : « Vu et fait à

Catillon, près Forges, le 4 août 1792, et écrit à Gournay, le

lendemain». En partant pour l'Italie, il projetait vaguement dix

poèmes à la fois, selon sa coutume; mais à ce canevas confus,

il ajoutait ces mots : « Tout cela doit être fait de verve et sur les

lieux ». Cet infatigable liseur, cet ingénieux scoliaste est ainsi

tout le (contraire d'un versificateur livresque; et son inspii'ation,

quoique servie par ses souvenirs, vient d'abord de son ùme et de

la nature. J'y insiste; parce qu'on a, depuis quelque temps,

semblé réduire Chénier au rang de « maître mosaïste », ce qui

me paraît d'une suprême injustice.

Si nous voulons être justes envers André Chénier, n'oublions

pas en le lisant que son œuvre nous est parvenue dans les con-

ditions les plus défavorables à l'admiration; non pas seulement

parce qu'elle est inachevée, tronquée, mutilée, toute en frag-

ments épars (Pascal aussi, du moins le Pascal des Pensées, nous

est venu en cet état) ; mais surtout parce que cette œuvre nous

est livrée dans la surprise et le désordre de la préparation, du

travail poétique
;
parce qu'on jette ainsi devant nos yeux d'une

façon brutale, indiscrète et grossière les secrets de l'atelier où

cette œuvre s'élaborait '. Quel i)oète voudrait affronter une

1. De là le rejirochi' fail soiivcnl à Chénier que chez lui le style esl un
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piildicifr i\o ce fioiirc cl, .111 lien iriiii poriiir, nous iiKuitiiT d iii-

forinos ébauches, des [ilaiis interrompus, des notes écoiirlf''es,

r[ucl(|ues paires de premier jet? Us ont bien soin de nous (bh-obcr

ces mystères; ils étalent leur œuvre dégag"ée, sereine, achevée;

ils cachent leur lr;nail.

Les Élégies. — L'Élégie, chez André Chénier, est presque

(exclusivement la confidence d'un i'<''cif d'amour.

Abel ', doux ooutidcnt cIo mes jeunes mystères,

Vois; mai nous a rendu nos courses solitaires.

Viens, à l'ombre, écouter mes nouvelles amours.

Les deux vers de Boileau semblent avoir insjàré l'idée

qu'André se fait du genre élégiaque :

Elle peint des amants la joie et la tristesse,

Flatte, menace, irrite, apaise une maîtresse.

Et Boileau ajoutait :

Mais pour bien exprimer ces caprices heureux

C'est peu d'être poète; il faut être amoureux,

vers dont André Chénier s'est peut-être souvenu en écrivant :

L'art, des transports de l'àme est un faible interprète;

L'art ne fait que des vers; le cœur seul est poète.

Toutefois ne vantons pas outre mesure la « sincérité » de

Chénier dans l'élégie; les amours qu'il y chante furent, en

somme, assez vulgaires; et l'on aurait tort de médire de 1' « art »

ingénieux, exquis, par 011 il releva la médiocrité du fonds, en

puisant à pleines mains dans le trésor anti(|ue et surtout chez

les Latins, Tibulle, Ovide et Properce. La XXIIP élégie {Animé

par famour, etc.) est accompagnée d'un commentaire précieux

où l'auteur se plaît à dénoncer avec une sorte de complaisance,

une foule d'imitations : « J'ai imité autant que j'ai pu ces vers

divins d'Ovide ». Plus loin : « Je n'ose pas écrire mes vers

après ceux-là. Le premier des miens est mal fait. » Dans

l'épître II il se moque agréablement des critiques malveillants

placafre qui du «leiiors s'adaiite h la pensée. 11 a protesté d'avance en déclarant
dans Vlnventiuti que chez tout vrai poète le lanirage

Nuit avci: la pensée et reiiil)rasso ot la suit.

1. Dédiée à .\.bel do Malartie, chevalier de Fondât.
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qui croient lui faire pièce en décelant un emprunt : « Je leur en

montrerai bien d'autres », dit-il; et qu'ils prennent garde, en

déchirant mes vers, « de donner sur ma joue un soufflet à Vir-

il i le ».

Ou(ii(|u'un amour tout sensuel, d'essence peu délicate, ait ins-

piré la plupart des élégies de Chénier, d'autres sentiments plus

nobles et plus purs y sont exprimés aussi, avec grâce ou avec

force; le tendre attachement aux amitiés de jeunesse, le goût

de l'étude et des arts , le culte pieux des Muses :

mes Muses, c'est vous, vous, mon premier amour.

Vous qui m'avez aimé dès que j'ai vu le jour!

Leurs bras à mon berceau dérobant mon enfance,

Me portaient sous la grotte où Virgile eut naissance;

Où j'entendais le bois murmurer et frémir,

Où leurs yeux dans les Heurs me regardaient dormir.

Chateaubriand, qui, dès son retour en France, en 1800, put

jeter les yeux sur les manuscrits de Chénier, devina sans hési-

tation le mérite d'une poésie si neuve. En même temps qu'il

écrivait René, il reconnut chez Chénier la première expression

poétique de cette « mélancolie » que lui-même allait peindre

avec d'inelTaçables traits. Une note du Génie du Christianisme

nomma André Chénier à la France, qui l'ignorait, et cita ces

vers inédits si pleins d'un souffle amer et pénétrant :

Souvent las d'être esclave et de boire la lie

De ce calice amer que l'on nomme la vie;

Las du mépris des sots qui suit la pauvreté,

Je regarde la tombe, asile souhaité
;

Je souris à la mort volontaire et prochaine;

Je me prie, en pleurant, d'oser rompre ma chaîne...

Le fer libérateur qui percerait mon sein

Déjà frappe mes yeux et frémit sous ma main...

Et puis, mon cœur s'écoute et s'ouvre à la faiblesse.

Mes parents, mes amis, l'avenir, ma jeunesse,

Mes écrits imparfaits : car à ses propres yeux

L'homme sait se cacher d'un voile spécieux.

A quelque noir destin qu'elle soit asservie

D'une étreinte invincible il embrasse la vie;

Et va chercher bien loin, plutôt que de mourir.

Quelque prétexte ami de vivre et de souffrir.

N'est-ce pas déjà René qui parle ici? René au front chargé

d'ennuis, au cœur vide, mais non détaché; René, le grand
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m(''l;m((»li(|ii(\ «loiil \v xix" siôcle a multiplié les im.iiics duns

le (Ir.imc ou dans le roman. Ainsi André Cliénirr. (|ui limt à

ranlicjuité par la sève de son talent; et qui est pleinement île

son siècle par l'esprit et le raisonnement, Cliénier semble

annoncer le nôtre, et le romantisme prochain, par cette note

mélancolique et désabusée quil mêle au cri île triomplic d une

science org-ueilleuse, et au cri de passion dune jeunesse sen-

suelle.

Poèmes scientifiques et didactiques. — Mais ce sont

là traits épars et lignes presque indistinctes. Chénier (surtout

avant la Révolution), loin dètre un mélancolique et un désabusé,

nous apparaît comme imprégné [irofondément de l'espiit opti-

miste de son temps : il a une foi enthousiaste dans la « raison »,

dans la science ; il croit au progrès indéfini par la science et

par la raison; et le poète, à ses yeux, ne peut se proposer un

plus grand objet que de célébrer l'humanité, ses œuvres dans

le passé, ses triomphes dans l'avenir. Ainsi naquit chez lui

l'ambition d'enfermer VEncyclopédie dans un grand poème.

Cette idée nous paraît étrang-e aujourd'hui. On n'écrit plus

de poèmes scientifiques. La science est devenue trop précise

et trop rigoureuse; son domaine, trop complexe et trop étendu,

pour qu'un poème encyclopédique nous paraisse désormais

possible. Au xvni® siècle, on se flattait encore de pouvoir

mettre en beaux vers la physique et l'astronomie. André Ché-

nier, en 1783, commença ce poème ambitieux, VHejvnès, où il

voulait, en reprenant l'œuvre de Lucrèce, à la lumière de la

science moderne, expliquer l'origine du monde et des sociétés

humaines. UHermès eut formé trois chants : le monde, l'homme

isolé; l'homme en société; tels en étaient les sujets. Mais le

plan n'est pas achevé : on n'a que de belles pag-es, de beaux

A'ers épars, quelques fragments de haute mine. Nous admirons

la grande allure de cette versification, plus que nous n'en

sommes touchés. Notre âge est peu sensible à cette poésie phi-

losophique dont nos pères étaient charmés; admettons-nous

seulement qu'on enseigne en vers? La prose seule, à notre goût,

peut-être trop exclusif, peut s'appeler didactique. 11 y a toute-

fois quelques admirables fragments dans cette partie de YHermès

où Chénier devait exposer les grandes découvertes astronomi-
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ques. De toutes les sciences, rastrononiie est peut-être celle qui

se j)rète encore le mieux au langage des vers; sans doute

parce que, malgré la rigueur de ses calculs, elle offre un vaste

diamp à Timagination jiar l'infinité des hypothèses qu'elle

permet ou suggère.

Salut, ô belle nuit, étincelanlc et sombre,

Consacrée au repos! silence de l'ombre.

Qui n'entends que la voix de mes vers et les cris

De la rive aréneuse où se brise Téthys....,

Terre, fuis sous mes pas. L'éther, où le ciel nage,

M'aspire. Je parcours l'océan sans rivage.

Plus de nuit. Je n'ai plus d'un globe opaque et dur

Entre le jour et moi l'impénétrable mur :

Plus de nuil, et mon œil et se perd et se mêle

Dans les torrents profonds de lumière élernelle.

Sans doute Lamartine planera d'un plus haut vol dans les

pages les plus sublimes des Méditations ou des Harmonies.

Mais, même en préférant dans l'œuvre de Chénier, la Jeune

Captive, ou VOde à Charlotte Cordai/; le dernier ïambe, ou la

Jeime Tarentine; enfin tout ce qui émeut notre sensibilité plus

qu'il n'éclaire notre raison; il faudrait plaindre toutefois le

rétrécissement de notre goût poétique, s'il allait jusqu'à dédai-

gner ces vers lumineux, éloquents. Il est permis de douter

si la science peut désormais s'exprimer en vers; mais pourtant

ne réduisons pas tout le domaine de la poésie aux sensations

et aux images. En vers comme en prose, l'Idée peut trouver son

langage. L'erreur d'André Chénier fut non de vouloir toucher,

lui poète, à la philosophie, mais de croire qu'une science com-

plète pût encore, auxvni^ siècle, être traitée poétiquement. Nous

ne défendons pas au poète d'être un savant et un penseur; mais

désormais, VEnci/clopédie est trop vaste et la science est trop

précise pour être exposée didactiqueraentdans une autre langue

que la prose.

Outre YHermès, André Chénier, dans l'espace des cinq ou six

ans qui précédèrent la Révolution, entreprit (sans les achever

plus qu'il n'acheva VHermès) au moins cinq poèmes distincts :

VInvention ;
— Suzanne, poème biblique ;

—CArt d^aimer, fâcheux

tribut au goût libertin du siècle, heureusement à peine ébauché;

— un |ioème sur VAmérique; — un poème satirique et moral
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sur les (Irlauls .les i^ciis dr lettres, cti |.arlirulirr des iiiti.|iios.

Entre ces fragments, rinvnilion (près de (luatr.' cents vers)

me paraît le [.lus [)récieux. L'œuvre abonde en vers heureux

qui se gravent d'eux-mêmes dans l'esprit, comme font les meil-

leurs vers-maximes de Boileau; mais ici brille toujours un

rayon de poésie, plus rare dans YArt poétique. Tantôt Chénier

compare entre elles les plus fameuses parmi les langues litté-

raires; c'est là qu'il nomme le grec

l'n langage sonore aux douceurs souveraines;

Le plus beau qui soit né sur les lèvres humaines.

Tantôt il venge le vers français de l'injuste mépris d'un siècle

prosaïqu<> :

langue des Français ! est-il vrai que ton sort

Est de ramper toujours, et que toi seule as tort? etc.

Il en appelle à tant de grands écrivains, qui en prose, en vers,

ont trouvé notre langue suffisante à leur génie. Ailleurs il

explique admirablement ce qu'il demande à l'imitation : des

mots, des formes, des couleurs, non des idées et des sentiments:

disciple des anciens pour le style, mais qui pense avec son siècle

et par lui-même, non d'après Démosthène ou d'après Cicéron :

Changeons en notre miel leurs plus antiques fleurs;

Pour peindre notre idée empruntons leurs couleurs;

Allumons nos flambeaux à leurs feux poétiques.

Sur des pejisers nouveaux, faisons des vers antiques.

Quoi qu'on en ait dit, la poétique de l'auteur est bien dans

ce vers fameux : c'est par là que son entreprise se distingue

nettement de celle de la Pléiade, et de Ronsard, qui disait (en

tête de la Franciade) :

Les Français qui ces vers liront.

S'ils ne sont et Grecs et Romains,

Au lieu de ce livre, ils n'auront

Qu'un pesait faix entre les mains.

Mais un Français, même ignorant du grec, lit la Jeune Tarentine

avec un charme infini. Au reste il ne faut pas citer ce vers iso-

lément; il faut l'interpréter par ceux-ci. qui sont aussi dans

l'Invention :

Pourquoi donc nous faut-il par un pénible soin.

Sans rien voir près de nous, voyant toujours bien loin,
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Vivaul dans le passé, laissant ceux qui commencent,
Sans penser écrivant après d'autres qui pensent,

Retraçant un tableau que nos yeux n'ont point vu.

Dire et dire cent fois ce que nous avons lu?

. . . Tous les arts sont unis; les sciences humaines
N'ont pu de leur empire étendre les domaines

Sans agrandir aussi la carrière des vers.

Ainsi, tout épris qu'il fût des anciens, Chénier était loin de

croire que les anciens « aient tout dit » ; la poésie se renouvelle

de siècle en siècle ; et tout reste à chanter à la Muse éternelle-

menf jeune :

Aux lieux les plus déserts ?es pas, ses jeunes pas,

Trouvent mille trésors qu'on ne soupçonnait pas;

Sur l'aride buisson que son regard se pose :

Le buisson à ses yeux rit, et jette une rose.

Dans cette partie de l'œuvre de Chénier antérieure à la Révo-

lution, quelle est en somme la part de l'originalité, quelle est

celle des emprunts? Question vivement disputée! Sur l'imitation

telle qu'André Chénier la pratique, on écrirait des volumes,

sans épuiser la matière, tant lui-même varie à l'infini ses pro-

cédés. Entre la traduction pure et simple, et l'essor libre et per-

sonnel qui n'emprunte rien des modèles qu'une discipline géné-

rale, et un goût plus sévère de la perfection, André Chénier

a connu et pratiqué tous les degrés d'imitation K Mais ajoutons

qu'il tendit toujours à se dégager de plus en plus de ses maîtres;

et, s'il eût vécu, sans se croire quitte envers eux, il aurait pro-

bablement avant la fin du siècle, tout à fait cessé d'imiter. Les

« pensers » qu'il eût exprimés fussent devenus de plus en plus

des pensers nouveaux; et des deux sens qu'on peut trouver à

cette expression un peu mystérieuse, vers antiques, soit qu'elle

signifie des vers écrits dans les procédés de style grec ou latin;

soit qu'elle désigne simplement des vers « beaux comme l'an-

tique», purs et corrects comme ceux des grands classiques, mais

Souvent des \\cai\ awiours J'fiiivahis les lùchesses;

Plus souvent leurs écrits, aiguillons généreux,
M'embrasent de leur flamme, et je crée avec eux. {Epilre III.)

Tantôt chez un auteur j'adopte une pensée.

. . . Tantôt je ne retiens que les mois sculfinent,

J'.en détovrne le sens (^'^0

L'esclave imitateur naît et s'évanouit,

Ce n'est qu'aux inventeurs que la vie est promise. [Inventio».)
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non calqués sur le.iis vers, cVsl probablement la seconde inter-

prétation (pii <Mit prévabi Ai' plus .mi plus dans l'œuvre de Ché-

nier mûri, toul à fait maître de lui-même et de son pcnie.

La Révolution. — André Cliénier n'était pas fait pour jouer

„„ rôle actif dans la pcditique, surtout en un t<'m))s .le révolu-

tion. Modéré, ennemi par nature et par réflexion de toutes les

solutions violentes, en même temps, épris de la liberté, très

déiïaiié de tout préju.iié traditionnel; il avait tout ce qu'il faut

pour déplaire à tous les partis, et devenir suspect à droite et à

gauche. On se prend à regretter que cet artiste délicat se soit jeté

dans la mêlée furieuse; on est tenté de se dire : qu'il eût peut-

être mieux servi la France en se réservant pour la gloire de sa

langue et de sa poésie. Mais écartons ces faibles pensées. Le

rôle qu'André Chénier a joué dans la Révolution nous paraît si

honorable qu'on ne voudrait à aucun prix le retrancher de sa

courte histoire.

Depuis longtemps ses principes étaient fixés; il voulait la

liberté politique et l'ég-alité civile, garanties par une constitu-

tion; plus libéral que démocrate, il croyait que la révolution

devait être faite au profit de tous, mais seulement par la classe

éclairée. Surtout il haïssait également le désordre et la tyrannie;

de quelque nom qu'ils se décorassent, il trouvait odieux le des-

potisme qui vient d'en bas, comme celui qui vient d'en haut. Il

avait plus que le respect de la légalité ; il en avait le culte. Son

patriotisme était pur, absolument désintéressé. Tandis que la

plupart, autour de lui, emportés d'une ambition quelquefois

légitime, s'étaient promis, dès le premier jour de la Révolution,

de travailler à leur fortune personnelle en même temps qu'à

l'améHoration de la chose publiciue, André, seul ou presque

seul, ne demandait rien, ne désirait rien, n'acceptait rien pour

lui *. Détachement beau et rare en tout temps, surtout à une

époque où le bouleversement général éveillait, autorisait même

toutes les ambitions.

Ce sont les sentiments qui inspirèrent son premier écrit poli-

tique: l'^o/s «» Peuple français, publié à Paris (le 24 août 1790).

Il y soutenait que, toutes les conquêtes utiles étant faites sur le

1. Une pauvrotô inâlo est mon unique liien;

Je ne suis rien, n'ai rien, nattcnds rien, ne veux rien. [Cychpes, III.)
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|)OLivoir arbitraire; la liberté, l'éi^alité, la justice étant fondées,

la Révolution était finie ; il était temps d'en cueillir les fruits,

sous le règne paisible et fécond des lois. A toute heure de la

Révolution il se trouva des gens pour dire ainsi : la Révolution

est finie. Seulement Mirabeau le disait quand il devint con-

seiller privé de Louis XVI, richement appointé; Roland le dit

quand il fut ministre; Bonaparte le dit quand il fut premier

consul. Seul André Chénier tint le langage des satisfaits, par

pur amour de l'ordre et par respect des lois, sans que la Révolu-

lion eût rien fait pour lui, et sans qu'il lui eut rien demandé.

Un tel homme ne pouvait entrer dans la politique à un plus

mauvais moment, sous de plus fâcheux auspices. L'anarchie

régnait seule en France, et tout pouvoir passait peu à peu aux

mains d'obscurs démagogues. André Chénier trace un merveil-

leux portrait de ces chefs anonymes qui soulevaient la faveur

populaire contre tout ce qui était noble ou prêtre, ou riche, ou

seulement considéré :

Ainsi, tout yeux, tout oreilles, hardis, entreprenants, avertis à temps,

prépari's h tout, ils pressent, ils s'élancent à tout propos; ils se tiennent,

ils se partagent: leur doctrine est versatile, parce qu'il faut suivre les cir-

constances: et qu'avec un peu d'elTronterie, les mêmes mots s'adaptent faci-

lement à des choses diverses; ils saisissent l'occasion, ils la font naître, etc.

Race sans pudeur qui sous des titres fastueux et des démonstrations

convulsives d'amour pour le peuple et pour la patrie cherchent à s'attirer

la confiance populaire : gens pour qui toute loi est on('reuse, tout frein

insupportable; tout gouvernement odieux; gens pour qui l'honnêteté est de

tous les jougs le plus pénible. Ils haïssent l'ancien régime, non parce qu'il

était mauvais, mais parce que c'était un régime : ils haïront le nouveau;

ils les haïraient tous quels qu'ils fussent.

' La Terreur était loin encore, mais on pouvait la prévoir; et

attaquer en face un Marat demandait déjà du courage et presque

de l'héroïsme. André Chénier savait bien qu'il soulevait contre

lui d'impérissables rancunes; il prévit et brava l'échafaud avec

une sorte d'anière gaîté, une belle et dédaigneuse ironie.

J"ai goûté quelque joie à mériter l'estime des gens de bien en m'offrant

à la haine et aux injures de cet amas de brouillons corrupteurs que j'ai

démasqués. J'ai cru servir la liberté en la vengeant de leurs louanges. Si,

comme je l'espère encore, ils succombent sous le poids de la raison, il sera

honorable d'avoir contribué à leur chute. S'ils triomphent, ce sont gens par
qui il vaut mieux être pendu que regardi- comme ami.
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C'est le soi-l (1rs vrais iiiotlrivs, (jui iir n.'l."'V('iil .|ii(' <lf N-iir

.•oiiscieiic.'. .Ir mairlMM- |.ros(iue seuls dans la voie (juils se suid

traeée. André Cli.'iiiei- ((.iiihatlait en face les violents .|ui désho-

noraient la révolution par leurs excès sanglants; mais il dédai-

ii-nait de plaire aux royalistes juirs (|ni voulaient drlruin- la

révolution elle-même et rani.-ner la France au gouvernement

arbitraire. 11 regardait, quant à lui. loMivrede 80, comme légi-

time et nécessaire ; il publiait, au commencement de 171)1, son

poème du Jeu de Paume à la gloire des députés du Tiers, .jui.

rebelles à Tinjonction de la Cour, avaient juré de ne pas se

séparer sans donner à la France une constitution libre. Toute-

fois, dans cet hymne enthousiaste à la liberté reconquise, il

laissait deviner les craintes que lui inspirait déjà la démagogie

menaçante :

Peuple, ne croyons pas que tout nous soit permis.

Craignez vos courtisans avides,

peuple souverain!...

Le Jeu de Paume est écrit avec force, mais dans un procédé

de style un peu artificiel où l'on sent l'effort et même une sorte

de tension; il ressemble ainsi à telle peinture théâtrale de ce

David, à qui le poème était dédié. Le Jeu de Paume, h vrai dire,

est ce que nous aimons le moins dans l'œuvre d'André Ghénier.

Avec du travail, Marie-Joseph eût fait presque aussi bien.

Le 1" octobre 1191, la nouvelle constitution commença d'être

appliquée. Elle eut peu de défenseurs : André Chénier fut peut-

être le plus sincère et le plus désintéressé. Royalistes et Jaco-

bins, les uns pour rétablir le pouvoir arbitraire, les autres pour

renverser la rovauté, conspiraient sé[iarément contre le nou-

veau régime. L'anarchie était partout et même dans les familles :

le 24 décembre 1791, Ghénier le père écrivait à sa lille (mariée

à Saint-Domingue) :

Votre mère a renoncé à toute son aristocratie et est entièrement déma-

gogue ainsi que Josepli i. Saint-André et moi, nous sommes ce qu'on

appelle modérés, amis de Tordre et des lois. Sauveur- est employé dans

1. Jadis elle avait prélendii descendre des Lusignan: et Marie-Joseph, de sa

pari, avait signé, pendant quelque temps : « Le chevalier de Chénier.

2. 11 était devenu gendarme à titre d'ancien insurge: il avait travaillé en

juillet 89 au soulèvement des Gardes françaises. Voir Cabinet historique, mai 1862,

p. I4i.
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la gendarmerie nationale, mais je ne sais ce qu'il pense ni s'il pense.

Constantin trouve qu'on n'a rien changé... Il a raison, car on marche, on
va, on vient, on boit, on mange, et po.r conséquent il n'y a rien de changé.

Andi'é Chénier se jeta vivement dans le parti constitutionnel.

Il parla souvent au club des Feuillants (ses discours n'ont pas

été recueillis). Il écrivit au Journal de Paris pendant huit mois

(du 12 novembre 1791 au 26 juillet 1792). Le 10 aoûtrenversa la

Royauté, les Feuillants, la Constitution, et mit fin ensemble au

Journal de Paris et à la carrière politique d'André Chénier.

Le mois suivant Marie-Joseph entra à la Convention. Entre les

deux frères, l'abîme s'élargissait. Déjà la fête ofTerte par la

municipalité de Paris aux Suisses du régiment de Chateauvienx

(amnistiés des galères, qu'ils méritaient si bien pour avoir pillé

la caisse militaire et tué des soldats français), cette fête indé-

cente avait fait cruellement ressortir les divergences d'opinion

qui séparaient Marie-Joseph et André. Marie-Joseph avait rimé

l'hymne aux amnistiés, que des jeunes filles, vêtues de blanc,

chantèrent sur leur passage au Champ de Mars :

L'Innocence est de retour.

Elle triomphe à son tour;

Liberté, dans ce beau jour »

Viens remplir mon âme.

Le même jour, le Journal de Paris avait publié un autre hymne,

ironique et vengeur, qu'André Chénier dédiait aux Suisses de

Chateauvienx, dans le rythme cinglant des futurs ïambes.

Salut divin, triomphe! Entre dans nos murailles.

Rends -nous ces guerriers illustrés

Par le sang de Desille et par les funérailles

De tant de Français massacrés

Ces héros que jadis sur les bancs des galères

Assit un ari'êt outrageant,

Et qui n'ont égorgé que très peu de nos frères,

El volé que très peu d'argent.

Pendant un mois, André Chénier avait lutté (dans le Journal

de Paris) j)our empêcher cette fête infâme; il avait été merveil-

leux d'éloquence et d'indignation, d'esprit, de bon sens et de

patriotisme; il avait trouvé des accents aussi beaux, dans cette

prose enllammée, que ses plus beaux vers. Le programme de
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la IV'lo annonçait i\\\r « les statues des despotes (Louis XIV sur

la place des Victoires; Louis XV sui- la place Royale) seraient

voilées » sur le passa.u-c du cortège. Là-dessus André s'érriait :

« On dit que dans toutes les places publiques où passera cette pompe,

es statues seront voilées. Sans m'arrêler à demander de quels droits des

particuliers qui donnent une fête à leurs amis * s'avisent de voiler les

monuments publics, je dirai que si en effet cette misérable orgie a lieu,

ce ne sont point les images des despotes qui doivent «Hre couvertes d'un

crope funèbre; c'est le visage de tous les hommes de bien, de tous les

Français soumis au.\ lois, insultés par le succès de soldats qui s'arment

contre les décrets et pillent leur caisse militaire; que c'est à toute la jeu-

nesse du royaume, à toutes les gardes nationales de prendre les couleurs

du deuil lorsque l'assassinat de leurs frères est parmi nous un litre de

gloire pour des étrangers. C'est l'arnu-e dont il faut voiler les yeux pour

qu'elle ne voie point quel prix obtiennent l'indiscipline et la révolte. C'est

à l'Assemblée nationale, c'est au roi, c'est à tous les administrateurs, c'est

à la patrie entière de s'envelopper la tête pour n'être pas de complaisants

ou de silencieux témoins d'un outrage fait à toutes les autorités et à la

patrie entière. C'est le livre de la loi qu'il faut couvrir lorsque ceux qui en

ont déchiré les pages à coups de fusil reçoivent les honneurs civiques. »

Au lendemain du 10 août, André Chénier suspect quitta Paris

durant quelques semaines. Il était au Havre, le 24 septembre;

à Rouen, le 29. Il échappa ainsi à la prison, et aux massacres

de septembre. Il rentra au mois d'octobre à Paris. Le procès

du Roi commença: Malesherbes lui fit demander des mémoires

sur les moyens de défense propres à sauver Louis XVI. Les

pages qu'il écrivit pour répondre à ce vœu, se sont retrouvées

dans les papiers d'André Chénier; il ne semble pas que

Malesherbes en ait tiré parti. Après l'exécution du Roi. le poète

renonçant à se mêler davantage à la politique, se retira à Ver-

sailles et y vécut plusieurs mois, caché dans une petite maison

de la rue de Satory, tout entier au travail, à la poésie, et à ses

douloureuses pensées. Le 11 novembre 1793, il signait ainsi

une note en latin écrite sur un exemplaire des Phénomène>i

d'Aratus : « Écrit à Versailles, malade de corps et d'esprit,

triste, affligé. André Chénier de Byzance '. » Quelques mois

auparavant, il avait composé VOde à Charlotte Cordoi/, meur-

1. Les Jacobins prétendaient que la fêle n'étant pas oflicielk- ne pouvait être

interdite. .

2. Saibebam Versaliœ animo et corpo.-e aeffer, mœrens. dolens. die novembris

undecima 1793.
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trière de Marat. Dans son déscspoii', il eût voulu mourir avec

elle. Il écrivait, parlant de lui-même :

Il est las de partager la honte de cette foule immense qui en secret

abhorre, autant que lui, mais qui approuve et encourage, au moins par

son silence, des hommes atroces et des actions abominables. La vie ne

vaut pas tant d'opprobre.

Et cependant, sur cette année douloureuse et presque déses-

pérée, un dernier amour, chaste amour, que nul soupçon n'a

osé flétrir, jetait quelques rayons de joie! A Luciennes, à deux

lieues de Versailles, deux jeunes femmes habitaient, deux sœurs,

filles de M"*" Pourrat, qui avait été célèbre à la fin du règne de

Louis XV par son esprit et sa beauté. L'une se nommait la

comtesse Hoccpiart; l'autre M'"'' Laurent Lecoulteux. L'une avait

un esprit plus brillant; l'autre une beauté touchante et remplie

de charme. André, qui la connaissait depuis plusieurs années,

la visita fréquemment pendant les loisirs de sa vie solitaire, et

ne put la voir assidûment sans l'aimer. C'est elle qu'il a chantée

sous le nom de Fanny dans plusieurs odes qui sont parmi ses

œuvres les plus exquises. Le seul nom de Fanny, la vue de

ces beaux yeux et de ce doux sourire faisait couler à flots sur

ses lèvres les vers harmonieux. Jamais son imagination n'avait

été plus fraîche, sa langue plus riche, sa lyre plus sonore :

Mai de moins de roses, l'Automne

De moins de pampres se couronne.

Moins d"épis ilottent en moissons.

Que sur mes lèvres, sur ma lyre,

Fanny, tes regards, ton sourire

Ne font éclore de chansons.

Fanny, l'heureux mortel qui près de toi soupire

Sait à te voir parler, et rougir, et sourire.

De quels hôtes divins le Ciel est habile...

Mais la perle de ce recueil, c'est YOde à Versailles, dont

Fanny fut encore l'inspiratrice. Il n'y a rien do plus achevé

dans l'œuvre de Chénier. La langue est riche et précise, abon-

dante en images, en tours personnels et neufs. La pensée est

tour à tour grandiose, émue, gracieuse, pathétique. En dix

courtes strophes, (]iud flot pressé de sentiments et d'idées : la

fragilité des trônes, la tristesse du désenchantement patriotique
;
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la (l(Mic<'ur il iiiM- dcriiirn' illusion il'ainoiir; ciilin \h \n\\r juo-

fonde pour les innocentes victimes qu'il voit périr Ions les jouis.

Ainsi la liraiiflenr des événements, l'inlensiU'' des (''ni(»li(»ns

puldi(pies, la solcnnit*' trafique de l'iieuie, loin d étonner et

d'abattre son âme, semblaient la soulever plus liant par une

inspiration ]»Ins neuve et plus personnelle. Nous avons louf- tout

à l'heure cette oriiiinalité dans l'imitation, cette souplesse de

talent qui sut ravir aux Grecs, aux Latins, le suc le plus exquis

de la plus belle antiquité. Mais osons dire que le poète nous

paraît plus grand encore, maintenant (juil niniite plus p(M"sonne.

Il a fermé ses livres ; il n'écoute plus que son cœur, et les émo-

tions de ce cœur passionné, l'indignation, la tendresse, le déses-

poir. Et c'est au moment oîi l'àme du poète, entièrement afTrancbie

de tout artitice d'école, s'élance vive et légère, à la conquête

d'un idéal nouveau, plus vrai, plus élevé, plus pur; c'est à ce

moment qu'un lamentable hasard, le caprice d'un valet de prison,

vint couper court à cet admirable essor et jeter André Chénier

à Saint-Lazare, antichambi-e de l'échafaud.

La prison, les «ïambes », l'échafaud. — Si les événe-

ments avaient quelque logique, André Chénier, coistitntionnel et

feuillant, aurait dû être emprisonné le lendemain du 10 août, et

massacré dans sa prison le 2 septembre. Sauvé par hasard alors,

il pouvait échapper : on en était à g-uillotiner Hébert et Danton.

Il était oublié. Une inexplicable fatalité le perdit.

Le 7 mars 1794, deux obscurs agents du comité de sûreté

générale faisaient une perquisition k Passy chez M'"'' Piscatory,

mère de la marquise de Pastoret, qu'ils avaient mandat de

saisir. La marquise avait fui; mais un inconnu se trouvait en

visite dans la maison. Il parut suspect; on l'interrogea; c'était

André Chénier. On le ramena à Paris; d'abord à la prison du

Luxembourg, puis à celle de Saint-Lazare. Il en sortit au bout

de cent quarante jours pour aller à l'échafaud.

Un geôlier soudoyé servit d'intermédiaire entre le prisonnier

et sa famille. Ainsi furent conservés les ïambes. On ne peut

contempler sans émotion ces feuilles étroites, oij les vers s'en-

tassent d'une écriture imperceptible, hérissés d'abréviations, de

mots latins et grecs, d'initiales mystérieuses, pour dérouter les

espions qui les pourraient saisir au passag-e.
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Dans cette sombre prison, il avait retrouvé quelques amis :

le peintre Suvée, qui fit son portrait (daté du 29 messidor

an II, dix jours avant Téchafaud), Ginguené, Roucher, l'auteur

des Mois, qui devait périr avec lui; les deux Trudaine, ses chers

compagnons du voyage d'Italie. Ils lui survécurent vingt-quatre

heures. Enfin, celle à qui son génie allait donner l'immortalité :

la jeune captive. [)restige de la poésie! enchantement des

beaux vers! Nous avons beau savoir que M"'' de Coigny, femme

divorcée du duc de Fleury, future épouse de M. de Montrond, et

destinée à un second divorce, et à d'autres aventures, n'était pas

tout à fait l'ange radieux qu'évoquent les admirables vers de

Chénier; pour tous, elle restera « la jeune captive »
;
pour tous,

elle est belle, elle est pure, elle a seize ans '; elle est la grâce,

elle est l'innocence, elle est la jeunesse.

L'épi naissant mûrit de la faux respecté;

Sans crainte du pressoir le pampre tout Tété

Boit les doux présents de l'aurore;

El moi, comme lui belle, et jeune comme lui,

Ouoi que l'heure présente ait de trouble et d'ennui,

Je ne veux point mourir encore.

Dans sa prison, la plus amère douleur d'André Chénier fut

qu'il douta des siens, de ses amis, de son frère même. Injuste-

ment, sans doute; car Marie-Joseph eut voulu le sauver^; mais

il savait trop bien que nommer André aux puissants du jour,

c'était le désigner à la mort. L'oubli seul pouvait le sauver.

Mais la prison, la solitude aigrit les cœurs les plus fermes. Et

quel contraste amer entre le sort des deux frères! Tout suspect

qu'il fût déjà à Robespierre, Marie-Joseph demeurait le poète

attitré de la Terreur. On chantait ses vers officiels en présence

de la Convention à la fête de l'Être Suprême :

Source de vérité qu'outrage l'Imposture,

De tout ce qui respire Éternel Protecteur,

Dieu de la Liberté, Père de la Nature,

Créateur et Conservateur.

i. Née en 17()9, elle avait vingt-cinq ans en HOi.

2. Quoi qu'en aient dit les ennemis de Marie-Joseph, il est cerlain qu'il eût

sauvé André, s'il eût pu le sauver. Mais ce que nous avons peine à lui par-

donner, c'est qu'ayant hérité de tous les papiers de son frère, il n'en ait rien

publié. Fut-ce par "jalousie? Non certes; jaloux, il les ei'it détruits. C'est simple-

ment qu'il ne sentit rien du mérite de cette œuvre, si dilîérenle de la sienne.
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Le iiirim- jniir, (I.iiis l'oinlirc (\i' Saiiil-lj.i/.irc. (''cl.il.iit cfl

hunlir vciiiieiir, inachevé, mulil('', in.iis ('•tirirclaiit de ltc;iiili''s

suliliinos : >< M.iis si Dieu est avec eux, (|iii donc vciii/ora la

vertu, (|ui donc les frappera du foutlrc? »

Eh bien! fais-moi donc vivre, cl ccUe horde impure

Sentira quels traits sont les miens!

Ils ne sont point cachés dans leur bassesse obscure :

Je les vois, j"acrours, je les liens!

Le même homme a fail dans les mêmes mois la Jonue ('(ipf'irp

et les Iamhi>s\ les Ifiinhex, le j)ius suhlimc cri d"iudi;L^M.ilioii.

d'ironie, de colère et de piti<'' «pTail jxuissé la [)oésie française.

André Chénier n'était jioint né méchant. Son œuvre, avant les

1(17)1 bes, oi\vc à [)eine deux ou trois épigrammes insignifiantes,

et quelques ébauches de satires sans beaucoup île verve mali-

cieuse. Lui-même, dans les ïambes, s'est vanté à bon droit

d'avoir été longtemps doux et inoffeiisif.

Dans tons mes vers on pourra voir

Si ma muse naquit haineuse et meurtrière.

Mais puisiiu'aujourd'hui le crime est roi, puisque la vertTi

gémit, puisque la France ag-onise, le poète devient un vengeur;

il n'est plus cet artiste silencieux

Qui, douze ans, en secret, dans les doctes vallées

Cueillit le poétique miel.

Il se redresse, farouche citoyen, pour maudire et déshonorer

les tyrans, avant de leur abandonner sa vie ; et pour pleurer sur

les victimes, avant d'aller les rejoindre : il vit encore pour cette

tà< he suprême. Et certes, il est las de vivre; mais, s'il mourait

trop tôt, s'il mourait

Sans vider son carquois,

Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange

Ces bourreau.^ barbouilleurs de lois,

Ces vers cadavéreux de la France asservie,

Égorgée!...

Nul ne resterait donc pour attendrir l'histoire

Sur tant de justes massacrés !

Pour consoler leurs lits, leurs veuves, leur mémoire!

Pour que des brigands abhorrés

Frémissent aux portraits noirs de leur ressemblance;

Pour descendre jusqu'aux enfers

HlSTOlBE DE LA LANGUE. VI. . 4j
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Nouer le triple fouet, le fouet de la vengeance,

Déjà levé sur ces pervers;

Pour cracher sur leurs noms, pour chanter leur supplice!

— Allons, étouffe les clameurs.

Souffre, ô cœur gros de haine, affamé de justice;

Toi, vertu, pleure si je meurs.

C'est cette admirable pièce (complète en quatre-vingt-huit

vers) que le premier éditeur de Chénier, II. de Latouche, osa

couper en deux, après le quinzième vers, [tour feindre que la

voix du g-eôlier avait interromjtu le poète, en l'apjielant au tri-

bunal révolutionnaire, c'est-à-dii'c à la guillotine. La gloire de

Chénier peut se passer de cette mise en scène mélodramatique;

la pièce fut achevée, Dieu nici'ci, cl probablement quelques jours

avant la mort d'André, puisqu'il eut le temps de la transmettre

à sa famille. Si l'expression n'en est pas parfaite, s'il y a des

duretés, des négligences, des redites, marques d'un travail luUif

où manqua la dernière main, l'inspiration de cet Ïambe suprême

est absolument sublime ; et je ne sais rien, dans notre poésie, de

plus émouvant (jue ce long cri de désespoir. Nul n'a plus souffert

flans la prison qu'André Chénier. Beaucoup de ses compagnons,

hommes ou femmes, allégeaient leurs maux par une insou-

ciance, une gaieté à demi feinte, à demi sincère. Ils jouaient

avec la mort'. L'âme du poète, rendue grave par l'horreur des

événements, se refusa jusqu'au bout à s'étourdir en prenant sa

part de cette légèreté. Elle l'indignait, au contraire. 11 ne sentit

j)as ce qu'il pouvait y avoir, après tout, d'héroïque, dans l'insou-

ciance de cette société vieillie qui descendait au tombeau avec un

sourire. Il n'était pas, lui, un homme du passé, comme beaucoup

de ses compagnons. Il avait appelé, souhaité, célébré la Révo-

lution, chanté le serment du Jeu de Paume; il avait cru à la

liberté. Il ne ressentait pas, comme quelques-uns, une joie

amère à voir que tout s'abîmait avec lui : son désespoir était

profond, inconsolable; non par crainte de la mort, qu'il avait

i. Un (1(.'S laml)es, longtemps iiH-dit, peint en traits vigoureux cette disposition

d'csid-it singulière :

(>»ii(;llc s(!ra l;i proie

Que lu haclic appelle aujourd'hui'?

Cliacun frissonne, écoute; et chacun avec joie

Voit que ce n'est j)as encor lui.

Ce sera toi demain, insensible imbécile!



ANDHK CHÉNIER 675

AoIoiilaircnHMil Id-avéc; mais jiar rii(jririii- «1Un désencliaiit*'-

meut absolu.

Vers le (.oiiimciiceinriil de juin, le père d'André Ciiénior,

mali^ré les objuiiiations de Marie-Joseph, commit rimpnidcmc

d'inlciveiiir en faveur de son fils oublié. Robespierre se rappela

alors la collaboration d'André au Journal de Paris et toute son

attitude jtolitique |)endant l'année 1702. Onlre fut donné de

rim[)li(|uer dans la fameuse « conspiration des prisons ». L<*

<*) tbermi(b»r, il fut transporté à la Concierirerie; le 7 au matin,

jugé et condamiK' sur b' vu d un dnssirr (jui s'appliquait à son

frère Sauveur. (Ju'importait-il? L'exécution eut lieu le soir

même. Nous ne savons rien sur les dernières heures du jioète;

tout ce qu'en a conté Latouche est romanesque et pauvrement

inventé. Cette mort passa presque inaperçue. Le bruit s'en

perdit dans celui (jue fit le lendemain la chute de Robespierre.

Lentement, bien lentement, comme à regret, |>age par page, et

presque vers par vers, cette œuvre et cette gloire sont ensuite

sorties de la nuit du tombeau. Maintenant elles rayonnent. Mais

que cette résurrection fut tardive '!

Osera-t-on dire que malgré la célébrité, malgré l'ailmiration

qui entourent l'œuvre de Ghénier, la place du poète et son vrai

rang: ne semblent pas encore définitivement fixés dans l'histoire

de notre poésie? Les plus charmés n'osent encore le mettre tout

à fait parmi les plus g-rands, l'asseoir entre Racine et Lamar-

tine. Nul ne pense à le réduire au rang- des hommes de talent,

à qui le génie a manqué. Ce qui gène, à notre avis, le plein essor

de l'admiration, c'est l'étonnante complexité de l'œuvre d'André

Chénier; toutes les parties de cette œuvre ne peuvent être goû-

tées ni louées de la même façon, ni pour les mêmes raisons.

André Chénier nous offre au moins trois poètes différents dans

un seul homme. 11 y eut chez lui d'abord un imitateur délicat,

exquis, laborieux, des anciens, surtout des Grecs; particuliè-

rement d'une grécité de décadence, mais charmante encore; de

la Grèce alexandrine ou même pompéienne. Le poète qui fît

VAveugle, et le Mendiauf, et ÏOaristi/s est un « styliste » excel-

lent, un « artiste » raflîné; un joaillier enchàsseur de perles;

1. Voir ci-ilossoii-. p. >'<Z'i, Bibliofjraphie.
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lin ni(»saïst(' ('hlouissanl, jtlulol (|u"iin liraïul poète, au sons

sii|>r(Mne oii nous aimons à prendre ce mot. Il y a ensuite en

('liénier le pliilosoplie, le savant, l'encyclopédiste, qui avait

rêvé d'enfermer dans la mesure du vers la science et la philo-

sophie, et les grands espoirs et les vastes amhitions <le son

siècle. L'idée était grandiose, mais chimérique; l'œuvre devait

avorter, môme si Chénier eût vécu. Désormais s'il est toujours

permis au poète de s'inspirer de la science, de l'aimer, de la

comprendre; il lui est interdit de la mettre en vers. D'une part,

elle est devenue trop vaste; de l'autre, trop précise. UHermèa

fût resté un chantier, où quelques pierres éparses forment

aiijiKud'hui de helles ruines. Enfin il n'y a pas seulement chez

André Chénier un disciple des Grecs et un élève des Encyclopé-

distes. Je trouve encore en lui un homme, un citoyen, moderne,

actuel, vivant, frémissant, passionné; c'est celui qui a fait les

odes à Fanny, l'ode à Charlotte Corday, et les ïambes. Des

trois poètes qui sont en lui, celui-là est le plus grand peut-être,

au goût de ceux qui pensent que l'émotion sincère, quand elle

trouve des mots suffisants pour s'exprimer, passe encore en

heauté les plus rares habiletés du .style, et la plus heureuse

invention verbale. Mais surtout n'essayons pas d'enfermer ces

trois André Chénier dans une formule unique. Car ils se sont

réellement succédé dans le temps. La mort, l'abominable écha-

faud ont tranché le reste d'une vie qui peut-être nous réservait

la fusion harmonieuse et incomparablement belle de ces trois

sources d'inspiration; la tradition antique; la science moderne;

l'émotion intime et personnelle. Si André Chénier eût vécu

aux côtés de Chateaubriand, il eût accompli, avant les roman-

tiques, la révolution (ju'ils ont faite trente ans après sa mort;

il eût conduit lui-même, non certes avec plus de Itonheur, mais

peut-être avec j)lus de mesure, de suite et d'habileté, la renais-

sance ou le rajeunissement de la poésie française dès l'aurore

du xix" siècle '.

I. On veut aujouril'hui que son inlUience snr les ronianli(|nrs ail été nulle,

en (lépil (In fameux vers de lîaour-Lormian, porte-voix des cl.issiqnes :

Nous, nous datons (rilomèrc; et vous, d'André Clu-nicr.

Sans entamer sur ce point une discussion assez vaine, je rappelle que l'un des

]>remiers écrits de Victor Hugo, ce sont des pages, remplies d'ndiuirnlion, écrites

a l'apparition de l'édition Lalouche, en 1S20, où le critique, àf.'(' de dix-liuit ans,
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main, Dix-huilicme siècle; Sainte-Beuve, Causeries, t. VI, et Nouveaux

Lundis, l. IV. — Sur Bon- ei.eus, voir Taschereau, Notice sur boufflcrs,

Paris, 1827, in-8. — Sur Delili.e, voir Sainte-Beuve, Portraits littéraires,

L 11. — Sur La Haupe, voir Sainte-Beuve, Causeries, t. V. — Sur Léo-

nard, id.. Portraits littéraires, t. II. — Sur HouciiEH, id.. Causeries, t. XL —
Sur Pauny, voir Sainte-Beuve, Portraits littéraires, t. ill. — Sur Tlo-

lUAN, id.. Causeries, t. 111. — Sur ces petits poètes du wiii'' siècle, on

[leut consulter la Correspondance de Grimm, le Lycée de La Harpe; Poi-

tevin a publié une Chrestomatlne dont le xviii''" siècle fournil la plus grande

partie, sous ce tilre : Petits Poètes français, Paris, 1838, 2 vol. in-4.

André Ciiénier. De son vivant, le Jeu de Paume (1*91) cl VHijmnc aux
Suisses de Chateauvieux (1792) avaient seuls vu le jour (de l'œuvre en vers).

La Jeune captive parut dans la Décade philosopliique du 20 nivôse an II

(9 janvier 179.)), La Jeune Tarentine dans le Mercure du P"' germinal an IX

(22 mars 1801); Chateaubriand cita trois courts fragments (Accours, jeune

Chroniis. — Ndère, ne va point... — Souvent, las d'être esclave) dans le Cénie

xlu Christianisme {notes de la 2<' partie, livre 111, chap. vi) ; Fayolle donna
des fragments du Mendiant dans les Mélan(jes littéraires inédits (Paris, Pou-

plin, 181C)). — En 1819 parurent les Œuvres complètes d'André Chénicr, Paris,

Beaudoin frères. Foulon et C''', édition donnée par IL de Latouche. — D. Cb.

UobcrL publia les Œuvres posthumes d'André Chénier (à la suite des œuvres
de Marie-Joseph), Paris, Guillaume, 1826. Latouche fil paraiire divers

fragments inédits dans la Revue de Paris, décembre 1829, et mars 1830. 11

publia, en 1833, André Chénier, poésies posthumes et inédites, 2 vol. in-8,

Paris, Charpentier et Renduel ; nouvelle édition en 1839, souvent réimj)rimée

•depuis, quoique très incomplète et bien imparfaite. L'œuvre en prose

d'André Chénier, avec les pièces du procès, parut en 1840, Paris, Gosselin,

in-12. — Les éditions suivantes rendent inutiles celles qui précèdent. Poésies

d'André Chénier, édition critique par Becq de Fouquières, Paris, 18G2,

in-12 (2'' édition, 1872). — Œuvres en prose d'André Chénier, édition cri-

tique, par Becq de Fouquières, Paris, 1872, in-12. — Œuvres poétiques

d'André de Chénier, publiées par Gabriel de Chénier, Paris, 187 4, 3 vol.

in-18. — Poésies d'André Chénicr, nouvelle édition, par Becq de Fouquière-,

Paris, 1881, in-32. — Œuvres poétiques d'André Chénier, par L. Moland,
Paris, 1889, 2 vol. in-12.— Œuvres en prose d'André Chénier, par L. Moland,
Paris, 1879, in-12.

savait déjà reconnaître et louer celte forme de vers toute nouvelle, « celle variété
de coupes, la vivacité des tournures, la Hexibililé du style; là des images gra-
•cieuses, ici des détails rendus avec la plus énerf-Mipie trivialité. »
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Sur Andrk Ciikniku consulter on oulrc : — Sainte-Beuve, Portraits

littéraires, t. I ;
— Tableau de la poésie au XVl" siècle; — Portraits contcni-

porains. t. 11 cl Y; — Causeries du lundi, t. IV; — Nouveaux lundis, t. 111;

— E. Eg-g'er, Élude sur l'Hermès {Revue des cours littéraires, 7 déc. 1SG7);

— Despuis, André Cliènier {Revue polilique et littéraire, 28 nov. 1874); —
Becq de Fouquières, Documents nouveaux sur Andi'é Chénier, 187;); —
E. Fallex, Étude sur les sommes antiques d'André Chénier, dans VInstruction

publique: — Dezeimeris, Leçons nouvelles et remarques sur le texte de

divers auteurs, Bordeaux, 1870, in-8 (Id. dans Annales de la Faculté des

Lettres de Bordeaux, juillet I87*.)j; — R. de Bonnières, Lettres grecques

de Madame Chénier, précédées d'une étude sur sa vie, Paris, 1879, in-8; —
Becq de Fouquières, Lettres critiques sur la vie, les œuvres, les manus-

crits d'André Chénier, Paris, ISRl ;
— Caro, La fin du XVlll" siècle, Paris,

2 vol. in-i2, 1881; — O. de Vallée, André Chénier et les Jacobins, Paris,

1881 ;
— H. "Wallon, Histoire de la Terreur, t. V (procès de Chénier),

1881; — E. Faguet, Dix-huitième siècle, André Chénier, Paris, in-18; —
Jules Haraszti, La poésie d'André Chénier, Paris, 1892, in-12; — Paul
Morillot, André Cliènier, Paris, 1894, in-8 {Classiques populaires); —
L. Bertrand, La /in du classicisme et le retour à l'antique, Paris, 1897,

iii-ïS; — Zyroœski, De A. Chenerio poeta, quomodo grœcos poetas sit imi-

tatiis et recentiorum aff'ectus expresserit, Paris, 1897, in-8.

La plus grande partie des manuscrits confiés à Latouche a malheureu-

sement péri, ou disparu. Tous les papiers conservés d'André Chénier ont

été déposés par son neveu, Gabriel de Chénier, à la Bibliothèque nationale;

ils ne sont pas encore communiqués. La bibliothèque de Carcassonno

possède aussi quelques manuscrits du poète.



CHAPITRE XIII

LA LITTÉRATURE SOUS LA RÉVOLUTION

La littérature de la Révolution, <le même que la Révolution,

n'a pu se détacher des traditions de l'ancien régime. La plupart

des écrivains qui se produisirent de 1189 à 1800 n'appartien-

nent-ils pas à l'âge précédent? Les Fables de Florian ne paru-

rent-elles pas en 1792? Les contemporains ont beau dire que la

littérature se dégage de l'esclavage : elle obéit aux idées reçues,

suit les mêmes exemples qu'auparavant, et les hommes qui

détruisent le trône et bouleversent la société, craignent de violer

les bienséances théâtrales et la règle des trois unités.

Voltaire et Rousseau gardent l'autorité qu'ils exerçaient. La

France révolutionnaire les allie tous deux dans le même culte

d'admiration reconnaissante. On les met sur la scène. AVillemain

d'Ablancourt célèbre la bienfaisance de Voltaire et la translation

de ses restes au Panthéon. Andrieux représente Rousseau

comme un enfant sublime et Bouilly le montre prophétisant à

ses derniers moments que les Français deviendront le premier

peuple du monde. « Nous voyons Voltaire et Rousseau, dit

Flins, régir l'opinion du fond de leur tombeau. » Brissot nomme

l'un le plus bel esprit et l'autre le plus grand philosophe du

siècle. Ginguené propose d'écrire sur la statue de Voltaire au

destructeur de la superstition et sur celle de Jean-Jacques au

fondateur de la liberté.

1. Par M. Arthur Chuqiiet. profc>>eur au Collèire de France.
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Voltaire (Icmcuic le maître do la scène traij;ique. ButTardin

donne une suite à sa Mort de César eX Collot d'Heidjois l'invoque

comme le pins illusti-e des écrivains dramatiques dans la préface

du Procès de Socrate. 11 avait dit (|u'un temps viendrait on la

Saint-Barthélémy serait un sujet de tragédie, et Joseph Chénier

compose Charles IX, proclame Voltaire un génie, assure qu'il

abonde en beautés de toute espèce et que personne n'a mieux

« conçu Télectricité du théâtre ». ('omme Voltaire, les tragiques

de la Révolution visent à un but moral et politique. Comme lui,

ils veulent faire de la scène une école. Comme lui, ils représen-

tent non seulement des Grecs et des Romains, mais des Fran-

çais. Comme lui, ils se piquent de décrire la vérité historique,

de bannir les intrigues d'amour, de faire des tragédies en trois

actes. Ils imitent son style, comme il avait imité le style de

Corneille et de Racine, et ils outrent ses défauts : trop souvent

leur vers est monotone; leur rim*;, pauvre; leur épithète, banale;

leur langue, incolore.

Cette intluence s'étend sur la poésie, même sur le journalisme.

Le plus brillant pamphlétaire de la Révolution, Camille Desmou-

lins, est un élève de l'auteur de Candide, et Joseph Chénier dans

ses épîtres et ses satires, comme xVndrieux dans ses contes,

essaie d'attraper la manière des poésies légères et des poèmes

philosophiques de Voltaire, nette, simple, élégante, spirituelle,

pleine de grâce, de goût et de boji sens.

L'action de Rousseau n'est pas moins évidente. Non -seulement

son Contrat social est lu, cité, commenté sans cesse parles révolu-

tionnaires qui en font leur Coran et en tirent leur programme et

la justification de leurs coups de force. Mais c'est de lui, de l'auteur

le plus éloquent du siècle, que [)rocèdent la j»lupart des orateui's.

Il distinguait deux façons d'éci'ire et de parler : l'une oii il y avait

beaucoup d'images et oii les sons faisaient l'effet des couleurs, un

effet vif et momentané ; l'autre qui pénétrait dans l'âme et produi-

sait une impression ineffaçable par un raisonnement froid et aigu
;

la première est celle de la Nouvelle Héloïse eildL&QConàe, celle du

Contrai social; Saint-Just imite celle-ci, et Robespierre celle-là.

Et n'est-ce pas de Rousseau que vient cette sensibilité qui

s'exalte au plus fort de la Révolution, cet attendrissement qui

saisit ou semble saisir les plus forcenés terroristes, cette manie
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île se (lire vcrliicux et «If f;iii'<' ;i|)|m"1 aux àiiies vcrtiiriises,

d'étaler son cœur, de vaiilcr It's douces alïeflinus de la nature,

iTafliclier [>our les bous et les opprimés une loueliaulc pitié qui

saille très bien à la haine contre les méchants et les traîtres?

La plupart des personnaijes du théâtre révolutionnaire sont

sensibles. Être sensible, c'est être parfait, c'est aimer sa |>afrie,

combattre et mourir pour elle. « Servez votre pays, allez, guer-

riers sensibles! » C'est être religieux et croire en Dieu. « Ete.s-

vous chrétien? » demande une veuve hindoue au Français qui

lépouse. — « Je suis un homme sensible, répond le Français,

qui reçoit les bienfaits de lEtre suprême avec reconnaissance. »

Être sensible, c'est posséiler toutes les vertus; c'est être marié,

c'est donner à la Réj)ubli(|ue de nombreux soutiens et de nou-

veaux soldats, car le célibat « répugne à Ihomme sensible! »

La littérature révolutionnaire est donc la suite de la littéra-

ture dite du xvui" siècle. Le théâtre reste fidèle aux traditions

d'antan. Certaines comédies semblent datées de la fin du règne

de Louis XY. C'est en décembre 1792 que Vigée fait représenter

la Matinée d'une Jolie femme où il n'y a que caquets de dames et

propos d'amour. C'est en avril i"93 que Dumoustier donne

cette fade comédie en trois actes et en vers Les Femmes où un

jeune malade voit, comme dit l'auteur, sept femmes l'entourer

du matin jusqu'au soir. Les drames sont conformes aux théories

de Diderot : on y trouve, outre la sensiblerie et un ridicule

enthousiasme pour la vertu, le décousu du dialogue et des

tirades coupées par des soupirs et des « cris de nature ». Dans

la tragédie, les Grecs et les Romains régnent comme naguère : on

les cite partout, on les copie, et David répète, après 1789 ainsi

qu'avant 1789, que les modernes doivent se modeler sur les

anciens et que la France ne brillera dans les arts que si ses

institutions se rapprochent de celles d'Athènes et de Rome.

La poésie ne change et ne progresse pas. Que de rimeurs,

. disciples de Dorât et de Delille, font de petits vers mièvres,

musqués, galants ou de longues et vagues descriptions! Castel

publie en 1797 un poème sur les Plantes où il nomme le

fumier « ces feux que la paille a reçus des coursiers ».

A la vérité, la langue s'accroît à la fois de nouveaux mots

et de locutions vicieuses ou barbares. Mais avant 1789 Beau-
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marchais, Mercier cl d'autres avaient doiiiié Texemple des nik)-

loiiismes, des incori-ectioiis et des expressions bizarres ou vul-

gaires. D'ailleurs les péroreurs de clubs et les journalistes de la

populace se servent seuls d'un style bas et débraillé. Les

écrivains dignes de ce nom ont une langue pure et décente. Les

arands orateurs des assemblées observent les rèsrles de la rhéto-

l'ique classique; ils ont le goût académique; ils usent d'une péri-

phrase plutôt que d'un terme précis mais récent, et la Législative

accueille par des rires le mot encore peu connu de publiciste.

Et pourtant, bien qu'elle n'ait pas répudié l'héritage de l'an-

cien régime, la littérature de la Révolution existe et a sa valeur

propre, son originalité. Deux genres nouveaux se sont produits

avec éclat : léloquence parlementaire elle journalisme politique.

Les poètes n'ont pas manqué : Lebrun, Joseph Chénier, Rouget

de Liste. La tragédie grecque et romaine, malgré ses faiblesses

et ses langueurs, a parfois l'accent plus ferme, l'allure plus

libre qu'avant 1789.

/. — L'éloquence.

« La liberté est bonne à tout, disait Camille Desmoulins

en 1789, et notre Plutarque français, le dictionnaire de nos

grands orateurs va s'accroître prodigieusement. » Le pamphlé-

taire ne se trompait pas. L'éloquence politique que la France

ne connaissait pas encore, naît sous la Révolution. Une foule

de noms la représentent. Les principaux, les seuls qu'il faut

citer, sont, à la Constituante, Mirabeau, Barnave, Maury et

Cazalès; à la Législative et à la Convention, les Girondins,

Danton, Robespierre, Saint-Just et Barère.

Mirabeau '. — Mirabeau était né orateur. Dans tous ses

écrits il semble être à la tribune. Ses lettres même aux périodes

arrondies prennent la forme de plaidoyers, et il paraissait, dit

un journaliste du temps, toujours être au forum, au milieu

dune multitude orageuse qu'il voulait séduire et entraîner.

1. La vie de Mirabeau est assez connue; né au Bignon, près de Nemours, le

9 mars 1749, Gabriol-Honorc do RifinoUi, comle de Slirabeau. meurl à Paris le

2 avril 1791.
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A ce Idiir oralnirc de son csiiril se joi^iiairiil le coiiii il n-il

(le riioiniiK* <ri"]lal. une iirnloiidc ('\|><''rieiico, un savoir |irrs(jii('

iuiiv(M's<>l. ('irà(<' à (rininitMiscs Iccliircs et à une Mirrvcillciise

iniclliiz'ciicc (|ui s'assiniilail toutes clujses sans flToi-t, il jiossé-

iluit les connaissances les |»lus variées.

Mais le lenips lui iuan(|uail. 11 menait de front les plaisirs cl

les affaires; il entretenait une vaste correspondance; il était le

conseiller occulte de la cour; il parlait non seulement à l'Assem-

l)lée, mais aux Jacobins; il éparpillait, i;as[iillait ses forces, et

il avoue qu'il est écrasé de travail, ravi sans cesse au recueil-

lement et à la méditation.

Il eut donc des collaborateurs. C'était sa coutume, et son père

le nommait avec assez de raison un j)illard. Il prenait de toutes

mains et en taisant ses auteurs. Dans son second mémoire

contre le marcpiis de Monnier il insère une lirade iVIlamhl et

il jette dans ses Lettres à Sophie,' comme s'ils étaient de lui, des

passages de Rousseau, de Raynal, de Klopstock et des j)ai2es

entières empruntées à des romans, à des brochures, à des

articles du jour. h'Histoire secrète de la cour de Berlin oii il tire

l'horoscope du nouveau règne qui ne sera (jue « faiblesse et

incohérence » et où il fait une peinture si crue et si A'raie des

principaux personnages du « noble tripot » est peut-être sa

seule œuvre originale. Dans tous ses autres ouvrages il eut des

coopérateurs, gens capables et instruits (|u"il savait exploiter.

Eùt-il composé l'écrit surVOrdre de Cincinuatus sans Chamfort,

les Doutes sur In liberté de VEscaut sans Benjamin Vaughan,

XEssai sur la monarcJiie pi'ussieune sans Mauvillon, VAdressi^

aux Bataves sans le pasteur Marron et Debourge, et ce qu'il

publia sur l'agiotage et les finances sans l'aide de Clavière? Son

livre De la caisse d'escompte appartient à plusieurs : un chapitre

a été rédigé par Dupont de Nemours, deux autres par Brissot,

le reste par Clavière, et lorsqu'on, accusa Mirabeau de se parer

des plumes du paon, il répondit dans la préface d(^ la Banque

de Saint-Charles qu'il prêtait son talent à ses amis, mais ne

prêtait pas son nom, et cette belle phrase, ainsi que toute la

préface, était de Clavière!

Ses « faiseurs » à la Constituante furent Clavière, Dumont,

Du Roverav et surtout Pellenc et Revbaz. Personne n'ianorait
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alors qu'il avait ses fournisseurs oraloircs ot qu'au milieu de

ses secrétaires il était eouiuie un chef environné de ses ouvriers.

Lui-même parle de cet aie! iei' qui\ avait monté, et une foule de

témoins attestent que la jdupart i\o ses harangues sont l'œuvre

d'autrui. Celui-ci le compare à un tronc oii de nombreuses per-

sonnes déposent leur opinion. Celui-là déclare qu'on lui glisse

ses discours tout faits dans la poche ou bien qu'il touche l'orgue

pendant que Pellenc ou Reybaz gouverne le soufflet. Desmou-

lins assure que « ce grand luminaire de l'Assemblée brille

encore plus de rayons empruntés qui lui viennent bors des

murs que de sa propre lumière « et rappelle à son pro[)OS que

les acteurs romains se mettaient à deux pour jouer un rôle,

l'un déclamant, l'autre faisant les gestes, et, ajoute Camille,

Mirabeau ne se résejve que le geste. « C'est le briquet, disait

Chamfort, qu'il faut à mon fusil. » 11 arriva même, très rare-

ment sans doute, que Mirabeau, pressé par le temps, ne con-

naissait du discours de son faiseur que la conclusion, et qu'il en

prenait connaissance à la tribune. Le 30 octobre 1789, il ne

pouvait parer une réponse imprévue de Maury et il enfermait

Pellenc durant toute la nuit atïn il'avoir une réplique pour le

lendemain.

3ïais il lisait parfaitement. L'acteur Mole disait qu'il avait

manqué sa vocation et aurait dû monter sur les planches. Bar-

nave comparait sa diction à celle de M'"' Sainval l'aînée. ïal-

lèyrand jiarut froid et languissant lorsqu'il lut à l'Assemblée le

discours sur les successions et pourtant, ce même discours, lu

par ^Mirabeau aux Jacobins, avait produit l'impression la plus

profonde.

Presque aucun des objets (pi'il traitait, ne lui était étranger.

Par de feintes objections, par des flatteries, par des promesses

il tirait d'autrui les arguments dont il avait besoin. Grattez-moi

Vours, disait-il à ceux qu'il chargeait d'interroger adroitement

Sieyès. Lorsqu'il voulait s'éclairer complètement sur une ques-

tion, il invitait à dîner les hommes compétents, les provoquait,

les poussait, leur faisait exposer leurs idées, les approuvait ou

les désapprouvait, et ses secrétaires, présents à la scène, allaient

aussitôt rédiger (;e qu'ils avaient entendu.

Il revoyait pi-es(ju<' toujours les discours qu'il lisait, et il les
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viviliail |»;ir îles rcloiiclics. iiitr(ii!iiis;iiil (;;i cl là un mot, iiin'

coiuparaisdii <»ii un <l(''\c|(i|»|Mnirnt. icfunil.inl des niorccuix

entiers, i-enianiant rcnscinlile, coloranl ICsciuissc, coninie il dit,

ou, selon l'expression (l(> ses admirateurs, ajoutant aux raison-

neinenls d'un autre ses |»in|ir('s tours et ses saillies, n'-pandaiit

la chaleur et Ir mouvement dans le discours, v méfiant le Irait.

A la Irihune. il ne s'utta» liait |»as sirirtenient au texte qu'il

avait sous les yeux : il y insérait des phrases sucrgcrées |»ar un

incident, par un propos (pi'il recueillait en passant, par im hillet

(|u"il recevait à l'instant même. SouAenI un ami lui d<uniait des

notes écrites au crayon; il les parcourait du rei:ard, sans cesser

de parler, et les enchâssait dans sa haranpue le |dus natundle-

ment du monde, semidahie, disait-on, au charlatan qui déchire

un |»apier (Mi vinpt morceaux et après l'avoir avalé, le tire de sa

bouche fout entier. « Je vois d'ici, s'écriait-il une fois, la fenêtre

d'où Charles IX donna le sinnal de la Saint-Tîarthélemv »: il

venait de lire cette phrase dans un manuscrit que Volnev tenait

à la main. Au milieu d'un discours prononcé aux Jacobins sur

la traite des noirs et j)réparé par plusieurs faiseurs, il impro-

visait cette belle image : « Suivons sur l'Atlantique ce vaisseau

charg-é de captifs ou plutôt cette longue hière ». Il augmentait

de (juelques pagres le travail de Reybaz sur les assignats et v

modifiait deux ou trois passag-es où la Constituante était cava-

lièrement traitée.

En certaines circonstances, il a, de son aveu, autant parlé

que lu. En d'autres, il renonce à lire. Sitôt qu'il vovait le peu

d'effet que produisait un discours fait d'avance, il rejetait ses

notes et se livrait à la vivacité de sa j)arole. Le lo juin 1T80.

lorsque l'Assemblée discutait le nom qu'elle devait prendre, il

parla d'abondance, durant une heure, sans recourir au manuscrit

de Dumont. Le 29 novembre 1790, à propos du serment ecclé-

siastique, il néglig-ea le ini-moire de l'abbé Lamourette et fit a

la tribune même une partie de ce discours que ses contempo-

rains qualifièrent de sermon et qui tira des larmes à plusieurs

curés. Aussi Mirabeau est-il éloquent dans ce qu'on nommait
alors la « riposte improviste » et dans les harangues (jui sont

vraiment siennes, dans les plus courtes, car, a dit justement un

gazetier de l'époque, « au delà de quelques minutes, c'était un
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volcan (jui, au lieu de lave enflammée, ne vomissait que des

cendres ».

Quelle qu'ail été la |»art, de ses coopérateurs dans son œuvre

oratoire, il FtUit donc i'é|iéter avec Godlie que Miraljeau, comme

Hercule, ne perd rien de s.i i^randeur s'il a eu, de même que le

héros antique, des compaj^nons qui l'aidaient. C'est le sculpteur,

disait La Marclc, qui se sert des praticiens ou le peintre qui

emploie ses élèves. C'est l'architecte, lit-on dans la Galerie des

États Généraux, qui fait un palais; il n'a [tas sculpté les colonnes

ni peint les plafonds ni exécuté les ornements; mais il a dessiné

le plan, distribué les appartements, choisi le j^enre de décora-

tion, et c'est lui qui reçoit l'éloge ou mérite la critique.

Et c'est ainsi que dans tous les ouvrages qu'il lit avant la

Révolution, Mirabeau a dégrossi les matériaux et, selon le mot

de Brissot, poli les diamants bruts que d'autres lui livraient. Si

considérable que soit la part de Mauvillon dans la Monarchie

prussienne, Mirabeau a étudié de près cette « [telle machine à

laquelle des artistes supérieurs ont travaillé pendant des siècles »,

et bien des réflexions et considérations — dont plusieurs sont

ATaiment géniales — lui appartiennent sans conteste. C'est lui

qui dit que Frédéric, en ne faisant rien pour les lettres alle-

mandes, a tout fait pour elles. C'est lui qui discerne ce qu'il y a

de durable et d'éphémère dans l'œuvre du grand roi. C'est lui

(jui prévoit que la monarchie prussienne peut s'écrouler soudain

à cause du mauvais système d'économie politicjue et de la mau-

vaise coaiiposition de l'armée. Cest lui qui jtronostique une

« crise » où la Prusse vaincra l'Autriche dans des batailles déci-

sives qui termineront la guerre. C'est lui qui prophétise que

l'Allemagne, réunie sous un même sceptre, l'emportera sur la

France parce que notre nation est moins militaire que la nation

allemande, « moins susceptible de calme, de soumission, d'ordre,

de discipline ».

Ses discours olîrentsans doute en certains endroits les mêmes

défauts que ses écrits. Rivarol compare ses ouvrages à des brij-

lots qui se consument au milieu de la flotte qu'ils incendient, et

assure qu'ils ne doivent leur succès qu'à l'à-propos du sujet :

« son style était nutrt ou corrompu, mais son sujet était plein de

vie, et A^oilà ce qui l'a soutenu ». 11 tombe quelquefois dans l'em-
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phase et If jarydii '. Par iiislaiils il est dilTiis, lllaïKlhMix ; son

cxordc se traîne en phrases h)iir(h's. cl on lui i rpiorhail (l'avoir,

au commencement do ses discours, un peu de prétention rt

iTapprèt. Il hésitait d'ahord, cherchait ses expi'essions, pesait

ses termes; il semidait emharrassé; avant de s'animer et de

s'étendre, il lui lallail, pour ainsi dire, se (h'-pèirer: il ne s'éhivait

qu'en jetant du lest.

Mais dès qu'il est en Irain et (pie, suivant le mol de Dumont,

fonctionnent les soufllets île la forge, il atteint la perfection ora-

toire. Sa phrase, tantôt courte, nerveuse, composée d'excla-

mations ou d'interrogations rajiides et pressantes, a l'élan de la

passion; tant(jt longue et am[)le, se développe avec une nohle

aisance et un rythme parfait. Rien de guindé, de tourmenté;

rien qui marque l'effort; tout paraît naturel, facile, et, d'un

Iiout à l'autre de l'improvisation, circule un grand souffle.

Il a la force et la véhémence. Mercier, proposant un de ses

néologismes, dit qu'impétuoser un discours était le talent de

Miraheau, et ses amis assurent qu'il lançait la foudre et les

éclairs, qu'il avait, comme l'orateur que décrit Cicéron, cette sorte

de chaleur divine qui élève l'àme des auditeurs, qu'il excellait

surtout dans les morceaux d'indignation et que l'orgueil, la

colère lui inspiraient des mouvements admirahles.

Son apostrophe à Dreux-Brézé est restée célèhre. Mais quelle

flamme dans les paroles qu'il fait porter au roi le 15 juillet 1789

par la députation de l'Assemblée : « Dites-lui que les hordes

étrang-ères, etc. » !

Quelle vigueur dans la péroraison du discours du 26 septembre

lorsqu'il montre le « groulTre effroyable » où l'on voudrait pré-

cipiter deux mille notables et lorsqu'il engage ses collègues, ses

amis, à voter le subside extraordinaire, sans aucun délai, parce

que la banqueroute, la hideuse banqueroute est là qui menace

de les consumer! L'effet de cette harangue fut prodigieux. Les

contemporains rapportent que Mirabeau s'était surpassé lui-

même, qu'il fallait entendre le monstre, qu'il parlait avec cet

enthousiasme qui maîtrise les jugements elles volontés. Sur les

bancs s'était fait un silence de terreur et de mort. Les députés

1. bouillons du patriotisme: fermentation conlcntieuse; hideuses contentions;
vaines irascibilités; impraticabilité ; anarcliiser, etc.
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so voyaient ciili'aîii(''s dans la niino univcM-solle, se croyaient

poussés vers l'abîme que l'orateur ouvrait devant leurs yeux.

Six mois plus lard, les aristocrates prétendent (|ue l'Assemblée

a terminé sa làcbe et Maury demande depuis quand elle est une

convention nationale. Depuis quand? dit Mirabeau : — « depuis

le jour ah tr(uivant l'entrée de leur salle environnée de soldats,

les députés du peuple allèrent se réunir dans le premier endroit où

ils purent se rassembler, pour jurer de plutôt périr que de trahir

et d'altandonner les droits de la nation ». Et il ajoute que les

j)Ouvoirs de l'Assemblée ont été léi^itimés par ses travaux et

sanctiflés par l'adhésion de la France; il cite le mot de cet

ancien qui avait négliiié les formes légales, mais qui jurait

d'avoir sauvé la jiatrie : « Messieurs, je jure que vous avez

sauvé la France! » et l'Assemblée décide de ne se séparer

qu'après avoir accompli son œuvre.

Le 22 mai 1790, il répond à Barnave dans la discussion sur le

droit de paix et de guerre. Quoi de plus imposant que l'exorde

où il se met en scène et, après un retour sur l'instabilité de la

faveur des hommes et le peu de distance entre le Capitole et la

roche Tarpéienne, rappelle sa lutte contre le despotisme, oppose

son passé de combat et de résistance à la carrière des Lameth

qui « suçaient le lait des cours! » Quoi de plus net^ de plus

rapide, de plus pressant que la suite du discours où il s'attache

à réfuter les arguments de Barnave l'un après l'autre! Et de

quel ton victorieux il s'écrie à plusieurs reprises : « Où est le

piège? »

Faut-il citer aussi le discours du 2 octobre 1790 dans lequel

il déidiire en lambeaux la procédure du ('hàtelet et d'accusé

devient accusateur? « Il a déployé, disait un journaliste, toutes

les forces qu'on attendait de cet athlète vigoureux. »

Faut-il citer le discours du 21 octobre 1790 où il foudroie, selon

sa propre expression, ces messieurs du rétrograde en répliquant

aux partisans du j)avillon blanc que le drapeau tricolore est le

signe de lalliement de tous les enfants de la liberté et de tous

les défenseurs de la constitution et que ces couleurs nationales

vogueront sur les mers j)oui- obtenir le respect du monde?

Camille Desmoulius fut transporté : « On a nommé son frère

Mirabeau Tonneau; lui, c'est Mirabeau Tonnerre ».
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L'ÉLOQUENCt: fixO

Fuiil-il ciltT le (liscniiis ilii "JS IV'\ rin- IT'.ll ni'i il coinlj.it l;i loi

contre l'éiniiiralion? iVir li<»is lois, il piil la i-aiolc |»oiir (|.'-m<»ii-

ivov que la loi était l)arl»air, iiii|irali(al»l»-, d il Jura dt; ne lui

obéir en aucun cas, déclara (|uil refusait dt- >r déshonorer,

(ju'il auibitionnail une |)o|Milarili'' ([iii lui. imhi un lailde roseau.

mais le chêne aux racines enfoncées dans la terre. « Gomme il

fut grand ce jour-là, dit Suard, comme toutes ses répliques

furent vives et brillantes, (lequel ton su|»érieur il imposa silence

aux trente voix ! »

Le même soir, il se rendait aux .lacoliiiis. Du PorI l'accusa

de trahison. Mirabeau se défendil avec embairas et lors([u"il

descendit de la tribune, il ne fut |)as applaudi. Alexandre Lameth

l'attaqua de nouveau et avec une telle énergie que Mirabeau

suait à iiTOSses eouttes. Mais il se leva lorsque Lameth eut ter-

miné sa philippique. il se maîtrisa et, sans parler de lui-même,

exposa ses vues politiques. « 11 n'eut jamais, dit Oelsner, un

moment plus puissant dans l'Assemblée nationale ; il employa

toutes les ressources de son liénie: il empoigna Lameth et ses

compagnons d'une main de fer et de feu, leur arracha leur

fausse armure, leur lit d'inguérissables blessures; sa colère

bouillonnait et rejaillissait sur tous ceux qui s'étaient déchaînés

contre lui, et devant sa hardiesse, sa sublime allure, l'auditoire

restait étonné, pétrifié. » Desmoulins et Gorani sont d'accord,

avec Oelsner : Gorani déclare que la belle défense de Mirabeau

convertit tous les cris d'indignation en cris d'admiration; Des-

moulins reconnaît que ^lirabeau eut un art infini, qu'il saisit

adroitement le côté faible de Lameth. (pi'il loua très habilement

les jacobins, qu'il enleva les applaudissements.

Mirabeau joianait à sa vigueur une verve railleuse et une

amère ironie qui rappellent l'esprit mordant, sarcastique de sa

famille. Si l'on parle le 18 mai 1189 dune conciliation avec les

membres de la noblesse qui se disent légalement constitués :

« N'est-ce pas. s'écrie Mirabeau, ajouter la dérision au despo-

tisme? Laissez-les faire; ils vont nous doinier une constitution,

régler l'Etat, arranger les finances, et l'on vous apportera solen-

nellement l'extrait de leurs registres pour servir désormais de

code national. »

Lorsque l'Assemblée interdit le ministère aux députés, il

Histoire de la langue. VI. 1 l
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objecte que deux d'entre eux sont évidemment visés, lui-même

et l'auteur de la motion qui sans doute est modeste et veut se

soustraire à quelque iirande marque de confiance en demandant

une exclusion i;énéralo.

On Taccusait d'avoir |>arcouru au 5 octobre les rangs du régi-

ment de Flandre le sabre à la main; d'autres nommaient toute-

fois le comte de Gamaclie. « On m'accuse, répond-il, d'un grand

ridicule. Quelle caricature qu'un député en habit noir, en cha-

peau rond, en cravate et en manteau, se promenant à cinq heures

du soir, un sabre nu à la main, dans un régiment! Néanmoins

on peut être ridicule sans cesser d'être innocent. Porter un

sabre à la main ne serait ni un crime de lèse-majesté ni un

crime de lèse-nation. L'accusation n'a rien de vraiment fâcheux

que pour M. Gamache qui se trouve légalement et véhémente-

ment soupçonné d'être fort laid, puisqu'il me ressemble. »

Dans la discussion sur le droit de paix et de guerre il se

moque spirituellement de Barnave. Son jeune rival avait dit

que les gouvernements font la guerre pour sauver leur responsa-

bilité et que Périclès entreprit la guerre du Péloponèse parce

qu'il ne pouvait rendre de comptes. Mirabeau réplique que Bar-

nave a le talent d'un parleur et non les connaissances d'un

homme d'État; que le roi, lié par la constitution, ne peut

rompre la paix arbitrairement; que Périclès n'a été ni un roi ni

un ministre despotique, mais un homme qui savait flatter les

passions populaires, se faire applaudir, comme Barnave et ses

amis, au sortir de la tribune, et qui entraîna à la guerre du

Péloponèse... <jui? l'assemblée nationale d'Athènes.

Entin Mirabeau avait rà-})ropos, la vivacité, le mot qui

frappe res])rit et fait image. Il repousse une motion parce qu'elle

« donne aux communes l'attitude de la clientèle suppliante » et

que les Communes ne sont pas un « bureau de subdélégués ».

Il résume ainsi la conduite du tiers en face de la noblesse et du

clergé : « Envoyez au clergé, et n'envoyez point à la noblesse,

caria noblesse ordonne et le clergé négocie ». Il réfute d'une

phrase ceux qui pensent qu'opiner par ordre, c'est causer une

scission : « Cela revient à dire : séparons-nous, de peur de nous

séparer ». 11 jtrie l'Assemblée d'insjtirer à ses adversaires « la

terreurdu respect ».Il dit que « ce n'est pas l'indignation, mais
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la i'(''ll('\i<)ii i|ui tidil laiic les lois », t|iH' le si::iiiil de la i'('si.s-

lance juste et natidiialc ne [mmiI rire ddiiiM'' (|ii(' par " le locsiti de

la nécessité ». En proposant à ses ('(»llri;ii(vs de porici" le deuil de

Franklin, il pai'a|»liiasc adroileinonl le vers de Turfiol : « L'aii-

ti(|uité eût élevé des autels au vasic et puissant fréuic (|ui, au

profit d<'s mortels, ciultrassaul daus sa |»('us(''(' le cicd r! la terre,

sut dompter la fouilre et les tyi'ans >^. Lorscju'il est au fauteuil

et qu'il agite constamment sa sonnette au cours d'un débat :

« Vous m'avez, s'écrie Mirabeau, nommé votre président et non

votre sonneur banal ». Regnaud et Cbarles Lameth se disputent

la tribune : « A qui avez-vous donné la i)arole? — J'ai donné la

parole au silence », réplique Mirabeau. Si Cbasset, rapporteur

d'un comité, revendique le droit <le rouvrir une discussion close :

« Service pour service, lui répond Mirabeau, vous avez voulu

m'apprendre mon métier, je vais vous apjtrendre le votre », et

il le force à s'asseoir. Dans une séance du soir, Babev ne cesse

«l'interrompre Maury : « Au nom de l'Assemblée, lui dit Mira-

beau, je vous ordonne de vous taire, on doit être aussi sage le

soir (pie le matin. » Despatys de Gourteille raconte sottement et

en style équivoque au milieu de grands éclats de rire qu'il a fait

fermer des couvents de religieuses et que les dames ont tantôt

refusé l'entrée de leur ch<Bur, tantôt accepté ses propositions

avec complaisance : « La gaieté française, remarque Mirabeau,

est extrêmement aimable, pourvu qu'elle ne dure pas trop

longtemps », et il ajoute qu'il serait fâché de mettre aux voix

la proposition de ne plus rire. Régnier veut répondre à des

calomnies; Mirabeau l'arrête : « Ne nous «jtez pas le plaisir

d'avoir rendu justice à votre droiture sans vous avoir entendu »,

et le lendemain, lorsqu'on distribue un libelle contre Régnier :

« Vous devez regarder comme au-dessous de vous, comme
impossible d'atteindre à votre hauteur, ces restes des cris expi-

rants d'une faction dont on connaît l'impuissance. »

Le prestige de l'éloquence de Mirabeau était rehaussé par une

tête impérieuse de tribun, par la superbe sérénité de l'attitude, par

la noblesse du débit, par « la séduction de la déclamation ». Toute

sa personne imposait. Il avait une chevelure énorme, immense,

qu'il arrangeait avec art comme pour rendre sa grosse tête plus

volumineuse : « Quand je secoue ma hure, disaif-il. il n'est per-
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sonne qui ose iiriiiterroinpro », et Ion ré|irt;iit que sa force,

comme celle de Samson, dépendait de celte aliondaute crinière. 11

avait le front vaste, les tein|»es évasées, les yeux étincelants, les

traits vigoureusement marqués, la figure ravagée par la petite

vérole, une laideur irrandiose, vraiment belle, dont lui-môme

affirmait la puissauce. Il avait les membres uiusclés, les épaules

lai'ues et qu'il équarrissait encore, la robuste apparence d'un

athlète. A la tribune, il relevait la tête avec orpieil et la portait

en arrière, défiant ses adversaires du rej^ard, fixaut les Lameth

avec fierté, toisant d'Eprémesnil avec mépris. Mais son corps

était immobile, et Chateaul>riand, le voyant impassible dans le

désordre eiTroyable d'une séance, le comparait au chaos de

Milton. Au milieu des murmures, des interruptions et des

outrages, Mirabeau restait imperturbable, toujours maître de

lui. Même lorsque l'orage grondait dans son cornr, il demeurait

Ir.inqiiille cl ne |)arlait jamais avec rapidité : il méprisait la

volubilité française et se moquait des g'rands gestes, des impé-

tueux transports et de la fausse ardeur qu'il nommait une tem-

pête d'opéra. Ni précipitation, ni lu-usquerie. Il appuvait sur les

mots. Aussi lui reprochait-on de garder d'un bout à l'autre de

ses harangues la gravité d'un sénateur. Mais la lenteur de sa

parole et le sérieux de ses manières ne refroidissaient pas, ne

glaçaient pas son discours, et ses contemporains s'accordent à

dire que sa chaleur, bien que concentrée, était pourtant visible,

presque palpable, et (jue son air de calme et de dignité semblait

être le témoignage d'une bonne conscience. Sa voix d'ailleurs

n'avait rien de terrible : elle était argentine lorsqu'elle pro-

nonça la rude apostrophe à Dreux-Brézé, et mielleuse lorsque

dans son ra|)port sur la ville de Marseille, il répondit aux

injures de la droite (|u'il attendait patiemment la fin de ces amé-

/ulés. Pleine, sonore, toujours soutenue, elle llaltait l'oreille et

(juil vînt à l'élever ou à l'abaisser, elle était tellement flexible

et apte à tous les tons que l'auditoire entendait très distinctement

les finales et les bouts de phrase.

Barnave '. — Barnave fit à ses débuts une impression pro-

1. li.irn.ivc ( Anlnini'-l»i('i-rf-J()se|ih-Maric), ni' li' -21 ortolirc 17(11 à GrcnoljlCy

.iviicat ;iii Imiiimm lii' s,i ville natali-, olii di'ituli' du Tii'is-lilat du Dan|)hinp aux

Etais L'tMH'i'aux. iiuirl sur It-cliafaud If '!') iinscinlirp \~'.)3.
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foinlc. On vil ;ivof sur|iris(' f|ii"il |i;irl;iil s.iiis indrs, cl <|iit',

mabr»' ses vini^l-liiiil ans, il |).iil,iil à iiicr\f'il|c, im''lli(i(li(|iit'-

mciil, sdlidcmciil. On raccncillil avec ravcnr : il ne |»«irlail

()inl»rai:c ù jx'isonnc; il ('lait lro|) jeune encore jionr diriger

l"Ass«Mnljlée, el nul ne craiiinail .sa rivalih''. A|n-ès l'assassinat de

Foulcjn et de Herlliier, il lui érlia|)|ia de s <''erier : h sanf/ qui

coule rt/iil-il (loue si /mr'/ Et ses adversaires laiipelèrent aussit<M

liarnave-Néi'onel, liyènr du Daupliiné, l)Ourlier, Ijourreau.

Pouitant Harnave n avail pas fait Tapoloirie du meurtre : il

avait dit ijue ioule révoluti(jn entraînait des malheurs, mais

(judn ne devait pas renoncer à la Hévolulinn, (jii il l'allaif au lieu

de liémir ou de lancer une proclamation, prendre de vigoureuses

ujesures, armer les propriétaires contre les brigands, étendre los

pouvoirs des municipalités. Pareillement on lui reprocha d'avoir

dit que les monarchies distrihuent au peuple nn pain empoi-

sonné; ce mot n était dans sa Itouche quune métaphore.

II sut le 24 juin 1"89 rendre l'indignation de ses collègues

qui voyaient la salle de leurs séances environnée de gardes :

nétait-ce pas manquer à la nation, Tinsulter dans ses représen-

tants, et pouvait-on délibérer au milieu des armes?

A diverses reprises il osa lutter contre Mirabeau, affronter

ses « prestiges », ses « traits élégants », et dans la discussion

sur le droit de paix et de guerre*, il le combattit vigfoureusement.

Barnave fut bienhU impopulaire. Il s'opposait à latTranchis-

sementdes nègres, non parce que les Lameth, ses intimes amis,

avaient de grandes propriétés à Saint-Domingue, mais parce

qu'il croyait que la lilierté des noirs causerait la perle des colo-

nies. Nommé commissaire, avec Pelion el La Tour Maubourg-,

pour ramener à Paris les fugitifs de Varennes, il eut pitié de la

reine et se fit son conseiller. Aussi défendait-il le 13 juillet 1791

linviolabilité royale. Ce discours est son chef d'œuvre. Avec

une rare fermeté d'accent Barnave déclare qu'il est temps do

terminer la Révolution; il i)ro[diétise le destin de la future répu-

Idique; il prêche la modération et la sagesse.

C'est, disait Miral)eau, « un jeune arbre qui croit pour devenir

màt de vaisseau, et l'on n"a jamais parlé si bien et si longtemps ».

loutefois. ajoutait Mirabr-au. il n'y a pas de divinité en lui.

Barnave avait en ellel un talent précoce, heureux, facile. Mais
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la précision et liMicrcic lui faisiiionl défaut. Il est verbeux, et

vainenieiil il sCxlioilail à la netteté, à la i)rièveté. Il resta pro-

lixe, et Maury l'ajipelail un robinet d'eau tiède. Il n'a pas le

nerf oratoii'e; il n'a pas de mots hardis et d'expressions saisis-

santes, ililluniinalions soudaines et de grands mouvements.

Elevé dans la religion protestante, prenant dès l'enfance nn ton

sérieux et grave, visant, dit-il, à l'utilité positive du pavs, rail-

lant les gens de cabinet tjui ne s'entendent pas aux affaires,

répétant (|n'on n'entraîne la nniltitude que par des réalités et

qu'on ne la touche (pie par des avantages palpables, Barnave

rejette les (U'uements de l'imagination et ne donne ]>as dans le

sentiment, ne désire exprimer (jue le bon sens. Il est donc froid

et il nous laisse froids. Sa langue, un peu terne, parfois obscure,

toujours dilTuse, manque de relief et d'éclat. Ses contemi)orains

crurent qu'il était l'Eschine de Démosthène-Mirabeau, mais ils

reconnaissaient qu'il n'était pas le premier orateur de l'Assem-

blée. Néanmoins par le genre de son éloquence comme par ses

idées libérales, par ses défauts comme par ses qualités, c'est

peut-être Bai'nave qui rej)résente le mieux et le plus fidèlement

la Constituante.

Sieyès '. —
^ Sieyès a peu parlé dans les Assemblées, bien que

xMirabeau l'eût appelé son maître et son guide, et déclaré que

son silence était une calamité publique. Mais ses deux bro-

chures, ÏKsscu' sur les privilèges et surtout Qu'est-ce que le tiers

étal? ont annoncé, préparé la Révolution. Il montre dans la pre-

mière que les ])rivilégiés se regardent comme une autre espèce

d'hommes et comme un besoin des peuples, qu'ils exccdlent

dans le doubb^ talent de l'intrigue et de la mendicité, que |»our

eux la nialli(Mir(nis(^ France travaille et s'appauvrit sans cesse.

1. Sieyès {l';iMiii,iiiiirl-,|o>io|ili>, ni' le :! inni 1748 à Fréjns, élève des jésuites de

sa ville natale, des ddd riiiaii-(^s de Draguignan et du séminaire de ?aint-Snli)ice,

reçoit la ])rêtrisc, s'allaelie comme chanoine à la personne de M. de Snhersac,

évêque de TréfrnitM- (m.'i), qu'il suit en i7S0 dans le diocèse de (Iharlres comme
vicaire général ri rli.incrlicr du chaiillrede l.i (aliu'dralei entre aux États géné-

raux, comme d('|iut(' du (;ieri:c de la i^Vmu'imI ili' de Paris, et à la Convention

comme député de la Sartlie (après avuir ('le ('lu également par l'Oi-ne et la

Gironde), remel à la Convention ses lellics de prêtrise (10 novembre l'93) en

iléclarant qu'il ne reconnaît d'autre religion i|ue celle de riiumanilé et de la

jialrie, divieul membre du Comité de Salut public et du Conseil des (;inq-Cents,

ministre pli'uipoteidiaire à Rerlin, meml)re du Directoire, et, a|)rès avoir con-

tribué au US brumaire, président du Sénat et comte de l'Empire. Proscrit comme
régicide par la Restauration, il vit à lîruxelles, l'cgagne la France en 1830 et

meurt à Paris le 20 juin 183»;.
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Dans la .seroii.le — «iiif lAcailrmi»' fran«:ais<', Misait mi Jouiiia-

listo, aurait <lù couronner «mi 178'.» (•..uinu- rouviauc !« j'Ius

utile — il .Irv.'loppr U's trois (lurslions quil pose au (I.'ImiI :

qu'est-ec (|ue le tiers rtat? Tout: (iu"a-t-il <'tr jusqu'à présent:

Rien; que aomande-l-il/ A .levcnir «jurlquc chose, et ces trois

questions, il les développe clairement, lurtmicnt. <lun<- façon

un peu sèche et raidc. liérc toutefois et provocante, sur ce ton

affirmatif et avec cet air de (hemalisnie qui réussissent toujours

en notre pays. Il dira, par exemple, que le clergé est, non un

ordre, mais une profession: que la noblesse est étranj,^ère à la

nation ])ar sa fainéantise: «lue, si la noblesse descend des

anciens conquérants, le tiers redeviendra noble en redevenant

conquérant à son tour. Sieyès a d'ailleurs marqué par un mot

décisif, par une formule brève et vigoureuse les principales

situations de la Révolution. Ce fut lui qui fit donner aux Com-

munes le nom à^assemblée nationale et qui le premier cria : Vive

la nation I Lorsqu'il vit la Constituante dévier et s'égarer. « ils

veulent être libres, dit-il, et ils ne savent pas être justes ». Sous

la Terreur, il se tut. et il résumait ainsi sa conduite : « J'ai

vécu ». On lui i)rète cette parole à la fin du Directoire : « Il me

faut une épée », et au lendemain du 18 brumaire : « Nous avons

un maître ».

Maury '. — Maury voulait et crut être le premier orateur de

l'Assemblée. » disait-il pas (iu'« on peut tout ce qu'on veut ..

et navait-il pas esquissé les principes de l'éloquence dans un

essai où il montre assez de goût pour critiquer Massillon et

louer les sermons de Bossuet? Mais il fut dans ses discours ce

1. MaiirvtJean-J^ilTrein). né à Yairéa>. dans le (-.(.intat-Venai^^in. le 26 juin 1746.

élève (lu séminaire de Sainl-Charles à Aviirnon. vient chercher fortune a. Paris,

publie des Éloges funèbres du Dauphin et de Stanislas (1166), concourt au prix

de l'Académie franc^aise. ol>lient des félicitations pour son É(oge de Charles I et

son Discours sur les' avantages de lu paix {11*^'), et un accessit pour son Eloge dé

Fene/o«^ ni 1), prononce devant l'Académie le panégyrique de saint Louis (lT;2)e!

devant l'Assemblée du clarté de France le panégyrique de saint Augustin {['no).

publie en ni" ses Discours choisis sur divers sujets de religion et de littérature,

entre à l'Académie en nS'o et, comme député du Clergé du gouvernement de

Péronne, aux États généraux en 1"89. émigré après la session, se rend à Colilenlz.

puis à Rome, devient archevêque de Nicée in partibus (I" mai 1"92), évèque de

Montefiascone et de Corneto. cardinal ( |-94), se rallie à l'Empire, accepte en 1810,

malgré la défense du pape, rarchevèché de Paris, meurt à Rome le 10 mai 1817.

après avoir été exclu de l'Académie par la Restauration. ï^on Esxai sur lélo^ueuce

de la chaire, tel qu'il i>arut en iSIO. après avoir été longuement corrigé et étendu,

est, dit Sainte-Beuve, un des bons livres de la langue; on y iroiivr iiuantité de

remarques fines et justes qui sont d'un homme du métier.
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(juil riait dans sa personne et sa tenue. A voir ses yeux pleins

ilinie audace elTrontée, sa corpulence athlétique, ses épaules

larges, ses mollets carrés, on l'aurait pris pour un grenadier

qui s'habille en abhé, un spadassin en culotte, dit un gazetier

— et il n'eut pas de peine à se déguiser en charretier lorsqu'il

s'enfuit en 1798 de son diocèse italien. Il avait dans un salon

le ton impérieux et débitait sans souci des convenances tout ce

qui lui passait par la tète. A table, en mangeant et en buvant

comme quatre, il contait des anecdotes graveleuses dont rou-

gissaient les dames de la cour. Il vantait le flegme qu'il opposait

aux huées de la foule, et il narrait avec complaisance qu'il avait

empoigné et conduit au poste un col[)orteur qui vendait un pam-

phlet contre lui. A la Constituante, il étalait sa vigueur physique,

montrait le poing, gesticulait, envoyait rouler sur le parquet

un député qui lui disputait la tribune, et s'il quittait la salle en

forme de protestation, il saluait ses collègues d'un air railleur

ou levait la cuisse comme s'il faisait passer l'Assemblée entière

sous sa jambe. Il s'exprimait aisément sous l'aiguillon de la

contradiction, recherchait les interruptions, aimait à répliquer,

à riposter, et il eut un accès de rage lorsqu'à la séance du

27 jiovembre 1790 Alexandre de Lameth lui maintint mali-

cieusement la parole et ne soutîrit pas qu'on l'interrompît. A
chaque instant il se jetait dans la mêlée, parlait de tout, des

affaires religieuses, des finances, de la justice, de l'armée avec

un merveilleux aplomb. « 11 a, écrit Desmouiins, .la science

universelle et infuse du journaliste. » Il savait enchaîner ses

idées et les exposer clairement. Il usait avec adresse de certains

procédés : interruption, exclamation, citation. Il employait

assez bien l'ironie et lors(|u'on lui disait qin^ la force prime le

droit, il répondait que cette théorie avait été dans ce siècle

même a[)pliquée par Mandrin. Mais c'était un rhéteur, et, sui-

vant le mot d'une femme d'esprit, un sophiste. Avec quelle

emphase il dépeint la douleur des vieux soldats lorsqu'il combat

la suppression des Invalides! Et s'il nomme Saint-Germain, (piel

long et impatientant |)ortrait il trace de ce ministre! On sent

que la conviction lui manque, que sa facojide ne vient pas du

cœur, qu'il s'emporte à froid. Toutefois il avait de la vigueur,

et une vigueur qu'il (b>il à ses origines : c'est sa sève roturière
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qui lail «lu lils d iiii rordoiiiiicr «le V.iln-iiN !» tlcrnisciir le jiliis

énergique de I aristuc r.ilic.

Cazalès '. — (la/.airs, lils (riin (•(uiscillrr au iiaricinrni «le

Toulouse el capitaine de cavalerie, es! une des ligures les |dus

originales de la (^onslihianle. Xonclialant, dissipé, jtréférant le

jeu à tout autre plaisir, il n avait aucun somd de la renommée,

et ses cainaraijes île n'-iiiuienl ne reniarquaieui en lui (|u ini

esprit juste, un caractère doux et ce goût de la lecture (pii

s'allie très bien à la paresse. Malgré la petite vérole qui criblait

son visage, malgré son encolure épaisse, malgré son costume

négligé, son feutre percé, sa culotte qui lui toudtail sur les

genoux, il avait, grâce à son regard |dein de feu, à son air franc

et résolu, à son g-este animé, quelque chose de noble et d'impo-

sant. 11 improvisait facilement avec une fermeté, une netteté,

une pureté de parole (|ue n'atteignaient pas toujours ses rivaux.

S'il abuse de la prétermission, il ne cesse jamais d'être chaleu-

reux, ne dit que ce qui lui pai'aît juste, n'exprime que sa con-

viction et l'émotion qui l'agite. De quel superbe dédain il écrase

Necker qui s'est « constamment tenu derrière la toile » et laisse

l'Assemblée « s'embarrasser dans sa propre ignorance » ! Avec

quelle vigueur entraînante il compare le fidèle Straftbrd au

ministre des finances qui ^ déserte la cause publique » et « ne

se sent pas le courage de périr ou de rétablir la monarchie

ébranlée »! Avec quel accent de loyalisme liéroïqiu^ il jure de

combattre 1' « ivresse du pouvoir » qui égare la Constituante, et

de défendre jusqu'au bout, en dépit des décrets et des événe-

ments, la légitime autorité de son roi! Aussi, par la sincérité

de son àme autant que par la véhémence et la précision de son

langage, s'était-il attiré l'estime de tous les partis. Plus d'une

fois il dit à ses adversaires des mérités utiles, soit en leur mon-

trant les catholiques réduits au même état de misère et de jter-

sécution que les protestants, soit en leur citant l'exemple du

parlement anglais (jui casse ou diminue l'armée selon lintérèt

1. Cazalès (Jacques-Antoine-Marie de),' né le 1" février llliS à Grenaile-sur-

(iaroiine, seigneur de Lastour et Saint-Mari in (TAnlejac, entré au service à l'àjze

de (juinze ans, capitaine au régiment des chasseurs à ciieval de Flandre, envoyé
aux États généraux i.ar la Noblesse du pays de Rivière-Verdun, tente d'éniigrer

après la prise de la Bastille, et. arrêté à Caussade, revient siégera l'Assendilée,

donne sa démission après la fuite de Varennes, gagne l'étranger au 10 août 1"'J:Î;

mort le l'I novembre ISOo.
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lie la iialioii, soit en les engageant à décréter la réélection par

la(iuelle le ]i(Mi|»le exerce réellement sa souveraineté. Son élo-

quence nous touche plus que celle de Maury; elle a sans doute

le ton hoiliqneux et agressif; mais elle proclame les principes

de justice et de liberté dont s'inspiraient les législateurs de 1789;

elle reconnaît le désintéressement et la grandeur de la Consti-

tuante; elle s'empreint par instants d'une grave et pénétrante

mélancolie. Cazalès prévoit le despotisme des assemblées et fait,

suivant son expression, l'oraison funèbre de la monarchie.

Volney *. — On cite ici Yolney, quoiqu'il ne fût pas orateur,

mais il siégea dans la Constituante.

Le Tableau du climat el du soldes États-Unis d'Amérique, qu'il

publia en 1803, répond à son titre : c'est un traité de géograj)hie

physique, un ouvrage scientifique et nullement littéraire.

La plus marquante de ses productions, la description «le

^'ï^&yptc et de la Syrie, qui date de 1787, est précise et concise.

Il veut faire œuvre d'historien, non d'artiste. Pas d'ornement.

Rien ou presque rien de pittoresque. Mais, à force d'exactitude

et de rigueur, et si bref qu'il soit, il rend l'aspect des contrées

qu'il a vues, et de bons juges préfèrent cette manière sobre et

sèche à la manière colorée et exubérante de ceux qui sont venus

après lui. Son livre guida les Français en Egypte et fut le seul

qui ne les trompa jamais. Berthier et Bonaparte vantent la

vérité, la profondeur de Volney.

Les Ruines qui parurent en 1791 eurent un succès plus grand

et moins mérité que le Voyage d'Egypte. Tout plaisait aux con-

temporains; la rêverie mélancolique de l'écrivain assis sur les

ruines de Palmyre et déplorant le sort des mortels, l'apparition

du génie des tombeaux qui transporte le voyageur dans les airs

et de là lui montre la terre et lui révèle les causes de la chute

1. Conslanlin-François ('.linsscl)œur, né à Craon, dans l'Anjou, le 3 fcviicr 1757.

recul de son père le nom de Boisf^lrais, et de son oncle celui de Volney. Il fait

ses études au collège d'Ancenis et d'Angers. De bonne heure indépendant et livré

h lui-même, il se rendit à Paris, oii il passa trois ans dans les bibliothèques
l>nl)liques, et dans la société du baron d'Holbach et de M'"" Helvétius. De 1785

à 1787, il parcourut l'Egypte et la Syrie. Une brochure, Comidérotions sur la

guerre des Turcs el de lu Russie (1788), et un journal qu'il ])ul)liait à Rennes,
la Senlinelle, lui valurent les sulTrages du Tiers-État de la sénéchaussée d'An-
gers. Ce fut pendant qu'il siégeait h la Constituante que i)arurent les Ruines ou
méditalions sur les révolutions des Empires. Emjirisonné sous la Terreur et,

après un voyage aux États-Unis, sénateur et comte de l'Empire, il ne cessa de
se livrer à l'étude des langues. Il est mort à Paris le 25 avril 1820.



L'ÉLOQUENCE 699

(les b]lals, les tirjulcs de ro ^.'énip sur le |itM'fectionneincnt «le

rijommc ot SCS iiivcclivcs ((mliT les iiioii,in|n('s et los ministres

(jui se joiiciil (Ir l;i vie cl des hinis dr Iriirs scinMablfS. les

spectacles «jiril |)i'éseiile siiccessivemeill a \<diiey. la (loiisti-

tuante consacrant les droits des peuples, les tyrans deinenranl

confondus, et les nations réunies en un congrès immense on

les théoloiîiens exposent leurs systèmes et où les prêtres avouent

leur imposture. Ijouvraiie nous ennuie aujourd'luii: il nous

paraît Froid, hizarre. et le style nous rebute par ses mots abs-

traits, par ses phrases qui se suivent comme dans la Bible sous

forme de versets, par une emjdiase (jui rajtpelle Uaynal.

La Gironde. — L'éloquence des Constituants dont l'esprit

étaitp(utéà la métaphysique, avait naturellement quelque chose

d'abstrait, de raide, et, mali^ré les orales de rAssemblée, le ton

des orateurs était presque toujours erave et sévère : ils disser-

taient et maniaient surtout l'arme du raisonnement. La passion

éclate et déborde dans les discours de la Léi^islative et de la

Convention : la France se défend alors contre l'émigration et

contre l'étranger; les partis sont aux prises; les harang-ues sen-

tent la poudre; elles ont plus d'émotion et de mouvement : elles

frappent les imaginations et expriment avec force tout ce qui

remue et agite les âmes : l'enthousiasme, la colère, la défiance,

la haine, le fanatisme.

La Gironde compte le plus grand nombre d'orateurs : Ver-

g^niaud, Guadet, (irensonné, Buzot, La Source, Isnard, Lanjui-

nais, Condorcet. Brissot. La Montagrne a Danton. Robespierre.

Sainl-.Iust et Barère.

Vergniaud '. — Vergmiaud ne descendait pas dans le détail

des faits; il ne traitait que des questions élevées et n'exposait

que des idées générales. Il sut embraser les âmes de l'amour de

1. Vergniaud ^Pic^l^-^i('lol•ienl, né à Limoges le 31 mai l"o;!, élève du collège de

Limoges et du collège du Plessis, où Turgot lui avait |n"ocuré une bourse, étudie

au séminaire de la Sorbonne la philosophie et la théologie, entre comme surnu-

méraire dans les bureaux de M. Bailly, directeur des vingtièmes, se donne à

l'étude du droit en 17S0. à Bordeaux, où il est secrétaire du jirésideut Du]Kily.

liasse bachelier (i mai i'iSl) et jirète serment le 2^ août suivant en t|ualité

d'avocat |>rès le parlement de Bordeaux. A<lministratçur du département de la

Gironde en 1790, élu ([uatrième député à l'Assemblée Législative (31 août l"9l)

et premier député à la Convention (2 se|itembre 1"92), arrêté et transféré au

Luxembourg (26 juillet i"93), puis à la Force (31 juillet^ puis à la ConcierL'eric

(6 octobre), exécuté le 31 octobre 1793.
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la jialric et de la liberté, passion sublime, dit-il, qui double la

force, exalte le eouraiie et enfante les actions héroïques. Que de

pathétique dans son discoiu-s sur l'amnistie d'Avignon! Quelle

viiiueur dans sa haranii^ue contre lesémiiirés! Quelle véhémence

dans ses attaques contre le ministre Delessart et les conseillers

de ces Tuileries où l'épouvante qui jadis en sortait au nom du

despotisme, rentre maintenant au nom de la loi! Avec quelle

traiiique éloquence il décrit, le 3 juillet 1792, la situation de la

France trahie par son roi! Avec quelle vivacité il anime l'As-

semblée à la iiuerre immédiate contre l'Autriche et de quelle

voix vibrante il flétrit en septembre les discussions intestines

qui se mêlent aux violences de l'invasion étrangère ! Quel

superbe morceau que cet appel aux armes que la Législative,

électrisée, charge V^ergniaud de l'édiger sous forme d'adresse au

peuple! Son plus beau discours est peut être sa réplique du

dO avril 1793 à Robespierre : avec un éclat incomparable il réfute

les accusations de la Montagne contre les Girondins et se

glorifie, avec eux. d'être un modéré. Mais à mesure qu'il

approche de sa fin, se succèdent des allocutions qui sont, sui-

vant l'expression dun contemporain, brûlantes de chaleur,

pleines de choses et étincelantes de beautés. Il menace Paris si

Paris viole la repi'ésentation nationale. Il demande qu'on

« purge » les tribunes et punisse la horde de brigands qu'il faut

distinguer soigneusement des citoyens île Paris. Il conjure ses

collègues de sauver |>ar leur fermeté l'unité de la République et

de frapper les coupables sans faiblesse ni pusillanimité; il les

supplie d'attaquer de front les assassins. Durant les mois d'avril

et de mai 1793, ce Vergniaud que ses amis traitaient de pares-

seux, est toujours sui- la bi-èche, et lorsqu'il succombe, il par-

donne à ses bourreaux pourvu (pi'ils assurent le ti'iomphe de la

liberté.

Vergniaud était classiipie. 11 abonde en réminiscences des

anciens et il a la période longue, cicéronienne. Par suite, il se

sert quelquefois de mots vagues et de périphrases élégantes. Il

abuse des épithètes, des svnonvmes, de l'apostrophe. A certains

instants il tomlie dans l'entlure, et l'avocat bordelais perce encore.

Mais il avait la riposte vive, et les interruptions lui fournirent

souvent l'occasion d'un trait nouveau, imprévu, saisissant. S'il
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eut (les |)r(jcétlés, il lil un Irrs lirinriix rin|il(ii de la ri''|M-(ilioii.

A la tlialciir cl a la iorcc il J(»ii:ii;iil uik- lo^ifuio r('iiiar(|ii;iljle.

Ses (listoiirs l<»iiiilnii|i.s méililés (jUreiil un plan riaii- et des

divisions nettes. Ce qui le eai-a('t(''iMse, c'est l'iniai^inalion, r'est

la iirandiiir, la nnldesse, une aiu|dt'in' majestueuse, r|. ((iiMnio

a dit JJaudin des Ardennes. une l(inl<' de mélancolie qui se mêle

à tout ('«da. De nos (umIchis. rOl lui (|ui ra|t|)ellr le mieux

1 orateur antique.

Guadet '. — Parmi les Girondins, Guadet im|uovisait le plus

facilement et il l'emportait sur Veri^niaud et (iensount- jtar la

verve et la vivacité. Il était de tempérament impétueux, bouil-

lant. Son discours du i't janvier 1"1)2 où il mit tout ce (|u"il

avait de chaud, de s[iontané, excita les applaudissements una-

nimes de l'Assemblée et des tribunes. Il s'élevait contre le con-

jurés que les étrangers voulaient former pour modiller la consti-

tution française, dénonçait comme traîtres les Français qui

jirendraient [larl à ce congrès et leur marquait d'avance leur

place qui était l'échafaud. Les assistants, entraînés par la parole

ardente de Guadet, adhérèrent à sa déclaration par des cris

réitérés et jurèrent avec lui de maintenir la constitution.

11 avait une ironie amère et mordante dont il usa durant la

Législative contre les ministres et contre Lafayette. Il demandait

lorsque ce dernier parut à la barre [lour réclamer au n(»m de son

armée et des honnêtes gens la punition des auteurs du 20 juin,

s'il n'y avait plus d'ennemis extérieurs, si les Autrichiens étaient

vaincus, et il s'étonnait que le général eût quitté son poste

sans l'oidre du ministre, comme si l'Assemblée n'avait pas

assez de puissance pour réprimer les troubles intérieurs, comme
si l'armée pouvait délibérer, comme si le vœu de létat-major

était celui des soldats, comme si les honnêtes gens avaient donné

mission à Lafayette de se rendre leur organe.

A la Convention, il montra le même courage que Vergniaud

et combattit la Montagiu^ avec une héroïque obstination. Dans

1. Gumlel (Mari-'nerilo-Élk'i. m- le 20 jiiilk-l l'o-ï à S.iiiil-Kiiiilion, leruiine ses

études au eollèpe «le (juyennoel fail son droit à l'Univoisitc ilo Hordeaux: inscrit

au barroau on l"Si. ])res(|uo en même temps que Veruniand. memi)redn Conseil

général du déi»artement. élu député de la Gironde à lAssemldée législative, le

sixième sur douze, nommé à la Convention par b"0 voix sur 671 votants, proscrit

par la Montagne, arrêté le 1" juin 1191 dans une cache de la maison paternelle

à Saint-Kmilion, exécuté le lendemai:i.
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la séance du 12 iiiiiis 17',K5 il écrasa Robespierre sous cette âpre

ironie qu'il employait volontiers et sous une grêle de vives et

frémissantes exclamations, se vantant, comme Robespierre l'en

accusail, d'avoir dicrcbé à faire rétrograder la Révolution, assu-

rant (piil jiavait pu (Jilomiiicr Paris et n'avait avancé que des

choses exactes et vraies, citant les massacres de septembre :

peux-tu les nier? les pillages de février : peux-tu les nier? le sac

de l'imprimerie de Gorsas : peux-tu le nier? les arrêtés insolents

des sections : peux-tu les nier? les usurpations de la Commune :

jjeux-lu les nier? l'anarchie qui règne à Paris : peux- tu la nier?

l'oppression que subit l'Assemblée : peux-tu la nier? s'indignant

de cette doctrine du silence que prêchent les Montagnards, sou-

tenant qu'il faut non ])as jeter un voile sur les crimes, mais les

]toursuivre et les châtier pour réconcilier les bons citoyens avec

la Révolution et gagner les peuples à la liberté, protestant qu'il

n'est pas un des meneurs de la Convention puisqu'il n'a ]tu

faire adopter les mesures qu'il proposait et (ju'il est insulté,

menacé, et n'a le 10 mars échappé que par hasard au fer des

assassins, prouvant enfin à Robespierre (jui lui reprochait de

s'être laissé corrompre, (|u'il vit dans la médiocrité, dans la

pratique des vertus ])rivées, ])uisqu'il n'est [»as de ceux qui parlent

de la misère du peuple au milieu de l'abondance, de la sans-

culotterie au sein des jouissances et du bonnet rouge dans un

boudoir.

11 est j)arfois tendu et exagéré. Mais d'ordinaire il a le style

sain, correct, et il joint à la pureté du langage de là rapidité,

du Irait. Cet homme, plein de feu, juompt à prendre la parole,

sait garder presque toujours son sang-froid et rester maître de

lui-même.

Gensonné '. — Si Guadet a la véhémence et la fougue, Gen-

sonné a la solidité. Il était méditatif, pesait chacune de ses

1. fjcnsonné (Armand), lils <riiii cliiriir^àcii en clid" des troupes du roi en

Guyenne, né à Bordeaux, le '.• août IT'JS. él('V(' au collèf^e de Guyenne, avoeat,

refuse les fonctions de secrétaire f^énéral <!c i;i ville
i
l'S"), devient procureur

<le la commune de Bonleaux au mois de juillel I7'.ii), jinis, durant sept mois,

Ju^'e au tribunal de cassation (19 janvier 1701) el, après avoir rempli, comme
commissaire civil de la (Idusliluanle, wno mission en Vendée, membre de l'As-

semblée lé},'islative. L'assemblée électorale ilu déparlemcnt de la (iii'oiub; le

nomme à la Convention par o70 voix sur G7I. Il nn'uii mw lécharaud le

:iO octobre 179.1.
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paroles cl ne cessait île recoinmainler la sagess(? à ses. collègues,

(le les niolln' en izanle conlre les « iiKuivemeiits tumuUueux et

précipités ». Aussi lui i-eprocliail-ou «le peitlre le temps à réflé-

chir et à (léliliérer au lieu d'a^'ir. Il lui le juriste «les Girondins

et se nioutra i:rau(l liavailleiir au (!(tniilé tli|tl()iuali(|ue <le la

Législative et au comité de constitution de la Convention. Le

discours qu'il prononça le 27 ocloltre [1\)"2 jxun- obtenir que les

conventionnels U(> jiourraient accepter une fonction puMique que

six ans après l'étaldisseniei;! de la noiiNclle cnusliliilion, carac-

térise assez bien sa manière : il avait évidemment la gravité,

l'autorité, quebjue chose d'im|>osant et d'imitérieux, et, en outre,

des mots qui pénétraient les cceurs. Sa meilleure harangue est

celle du 2 janvier 1793 oi^i, sur un ton calme et pourtant vigou-

reux et ferme, il fait la leçon à la Conveuli(Ui, la somme de

punir non seulement Louis XVI, mais les brigands (pii le 2 et

le .3 septembre ont « ajouté l'odieux chapitre des prisons à l'his-

toire de la Révolution ». Dans ce beau discours, le logicien

s'anime, s'échauffe, et lance de cruels sarcasmes que Robes-

pierre ne lui pardonna pas : « L'amour de la liberté a aussi son

hypocrisie et son culte, ses cafards et ses cagots... Je crois

que vous ne ferez égorger personne, mais la bonhomie avec

la(|uelle vous i-eproduisez sans cesse cette doucereuse invo-

cation, me fait craindre (|U(^ ce ne soit là le |dus cuisant de vos

regi'cts. »

Buzot '. — Buzot, incorrect, négligé, u"a pas l'éloquence des

trois grands Girondins. Il est diffus, emphatique, et parle trop

de lui-môme. Mais en toute occasion il attaque courageusement

les « anarchistes » et annonce hautement le dessein de les punir.

S'il a parfois l'indignation ampoulée du provincial contre la

corruption de Paris et de la cour, il défend la cause des

départements avec une infatigable énergie. L'amour que lui

voua M"*^ Roland a ])lus fait pour son renom que tous ses dis-

cours.

1. Bn/.ol (François-Nicolas-Léonard), né ù Évreux lo V mars 1"G0. élu à l'as-

scmblét! (les Élals généraux (27 mars 1789), installé grand juge criminel dans la

cathédrale d'Évreux où Je tribunal tenait ses séances (" février HOi). député à

la Convention, décrété d'accusation (2 juin i"93) et fugitif, caché dans les grottes

de Saint-Kniiliou, puis dans la maison Trocpiart avec Pélion et Barliaroux, sort

de sa retraite le 18 juin 1794 et se tue ifun couj» de idstolet. non loin de Sainl-

Éniilioii, dans un champ nommé depuis le Champ des émigrés.
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La Source ^ — La Source avait de l'esprit et de la chaleur.

Comme Vergriiaud et avec autant de force, il demanda l'amnistie

d'Avignon. Comme Guadet, mais avec moins d'ironie et de verve,

il accusa Lafayette. Il eut parfois de généreux mouvements

d'éloquence, notamment dans les assauts qu'il livrait à la Mon-

tagne et à la Commune. S'il fut imprudent lorsqu'il attaqua

Danton dans la séance du 1" avril 1793, son argumentation était

habile et pressante. Il rédigea le rapport sur la conduite que

les généraux français devaient tenir dans les pays étrangers.

Après le 10 août, il annonçait à l'armée du Nord la chute de

Louis XVI et lorsque éclata la trahison de Dumouriez, il fit

entendre aux soldats la voix sacrée de la patrie en péril. Mais

trop souvent il déclame.

Isnard ". — Isnard est surtout connu par l'anathème qu'il

lançait contre Paris lorsqu'il présidait la Convention : « On

cherchera sur les rives de la Seine si Paris a existé ». Mais à la

Législative son énergique emphase, rehaussée par ses gestes et

son accent, lui avait obtenu de grands succès. Sur le ton enthou-

siaste d'un voyant et avec une sorte de fureur prophétique, il

célébrait les guerres des peuples contre les rois, la liberté triom-

phante et la nation française imposant sa volonté qui n'a de

supérieure que la volonté de Dieu. Il s'est caractérisé lui-même

en disant qu'il avait l'imagination très méridionale et que

Ihvperliole lui était familière.

Lanjuinais ^. — Lanjuinais a été sublime un jour, le

1. Allia (Marc-David), dit La Source, né le 22 janvier 1763 à Angles dans le

Tarn, <. éUidiant de la province » et élève, à Castres, du pasteur Bonifas-Laroque,

envoyé [)ar le synode provincial du Haut-Languedoc à la Faculté protestante de

théologie de Lausanne (3 mai 1781), consacré ministre du Saint-Évangile à Lau-

sanne (18 juin 1784) et afTecté par le Synode au service de l'église de Lacaune

(o mai 178,t), puis au service des églises de Roquecourbe et de Réalmont (3 mai

1787), élu député du Tarn à l'Assemblée législative et à la Convention, incarcéré

au Luxembourg (l'.t aoùl 1793) et à la Conciergerie (30 octobre), exécuté le

31 octobre 1793.

2. Isnard (Maximin), né à Grasse le 16 février 1*51, riche parfumeur en gros,

député du Var à l'Assemblée législative et à la Convention, échappe à la pros-

cription, rentre à la Convention ])our organiser en Provence la réaction contre

les terroristes, devient membre du Conseil des Cinq-Cents, se retire après le

18 brumaire à Saint-Raphaël, publie en 180't une brochure qui passe inaperçue,

Réflexionn relatives au sénatus-considte du i>ft florial an Xll et en l'an X un Traité

de Vimmorlalilé de l'âme: excepté de la loi du 12 janvier ISIG par la Restaura-

tion, bien (|u'il eût voté la mort de Louis XVI, il meurt vers 1830, en odeur de
dévotion.

3. Lanjuinais (Jcan-Di-nis). iié à lîriiiii'< !. 12 mars 1773, avocat au parlement

et professeui- di' diuil i\;\\i< s,i ville iiatalr, cnvnyï' aux Etats généraux ])ar le Tiers-



L'KLOQUKNCK 705

2 juin l~!l.">, où il ilif au IkxicIkm" ïjci^ciiilrc (juj iii(Mia<;.iil «le I as-

soinincr : » l'hais (h'-cii'lcicjucje suis Ixruf »^ au prêtre Cliahol qui

rinsullail, : « On a vu oi-ucr les viclinies de llcui's et (Je liuiide-

lettes, mais le [(irtic (jui les iuiinnlait ne les iiisullait [)as », et à

ceux (jui lui parlaicul «lu sarriljcc dr ses jiouvoirs : « Les sacri-

lices doivent rln- li lires, et vous ne lèles pas ».

Louvet'. — Louvef, l'auteur du r<iman de Faiihlas, est le

seul orateur qui ail lirill»'- à la fuis au coniniencement et à la lin

de la Convention. Il a l'ail cett!' lanieuse diatribe contre Robes-

pierre, cette Ilo/jf'S/Ht'rriilc, irailleins ('l(''i;aniu)enl écrite, qui

honore son couraiie et son talent, mais n<jn sa prudence. Echappé

à la i)roscription, il ilemeura réjtuhlicain sans incliner au roya-

lisme, et jiar son beau discours du 13 lloréal obtint, en plaidant

la cause des enfants « innocents et malheureux », la restitution

des biens des condamnés. Ses Mémoires valent mieux que ses

haranjiues. Il a de l'emphase et par instants le jiathos senti-

mental. Son imagination, sa vanité l'éijarent : il assure que

l'étrang-er soudoyait Marat, (pie les dantonistes s'alliaient secrè-

tement aux Vendéens, que les principaux montagnards étaient

de connivence avec l'Autriche, que, s'il avait eu le ministère de

la justice, les destins de la France auraient changé. Mais son

récit est émouvant, et il retrace de la façon la plus vive, la plus

dramatique les aventures et les péiils de sa fuite en Bretagne

et dans le Bordelais, la résolution désespérée (jui le jette sur la

route de la capitale, les terribles périj)éties de son vovage à tra-

État de l;i pénéchaiissce de Roniios, clii premier député à la Convention par le

département d'Ille-et-Yilaine, décrété d'arrestation avec les (lirondins, s'évade,

se rend à Caen sous un déguisement, mais n'y reste qu'un jour, se cache à
Rennes dans sa projire maison et y déjoue toutes les recherches pendant dix-

huit mois; rappelé à la Convention qui Taccueille par une ovation, président

de rAsscmhlée. rapporteur du ("omité de législation, envoyé au Conseil des
Anciens par soixante-treize départements, professeur de législation et de gram-
maire générale à l'Kcole centrale de Rennes, membre du Sénat (22 mars 1800)

et comte de l'Empire (IS08). pair de France ( i- juin 181 1). président de la

Chambre des représentants iiendanl les Cenl-Jours. mort à Paris le 13 janvier 182".

1. Louvet de Couvrai (.lean-H.iptiste). né à Paris le 12 juin 1700, secrétaire ilu

minéralogiste P. F. de Dietrich. commis chez le libraire l*rault. membre des
Jacobins de Paris, rédacteur de la Seniinelh', qui le lit connaître dans toute la

France, nommé à la Convention en septembre 1792 par h'S électeurs du Loiret

sur la recommandation de Rrissot, échapite à la proscription, rentre dans l'as-

semblée (S mars 17'Jo) et y devient membre du Comité de sahil jiublic, siège au
Conseil des Cinq-Cents où l'envoie le département de la Haule-Yienne, et, exclu

par le renouvellement jiartiel de mai 1797, continue à tenir le magasin de
librairie tpril avait ouvert avec sa femme Lodoïska au Palais-Royal; le gouver-
nement l'avait nommé consul à Palcrme lors(]n"il mourut le 2;> août 1797.

HlSrOIKE DE I,A LANGUE. VI. J-O
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vers la France, la vie (|iril mène à Paris deux mois au fond

dune cache, l'asile qu'il trouve ensuite au milieu des montagnes

du Jura, tout près de la frontière, dans les roches et les bois

où le rejoint sa chère Lodoïska. Le touchant amour deLodoïska

fait le charme des mémoires du proscrit. C'est avec Lodoïska

que Louvet se console de ses misères dans la petite maison

solitaire de Penhars. C'est pour revoir Lodoïska qu'il a (juitté

les Girondins et regagné Paris. Dans les sites romantiques

d'Elinans, Lodoïska lui apparaît comme une autre et délicieuse

Julie; c'est « l'unique bien » qui l'attache désormais à l'existence.

Brissot '. — Brissot au caractère léger, crédule et impré-

vovant, mais à l'esprit délié, à l'intelligence ouverte, à l'àme

honnête et désintéressée, montra dans les assemblées sa pro-

fonde connaissance des affaires étrangères. Il traça plusieurs

fois à la tribune le tableau de l'Europe et ce fut lui qui fit

déclarer la guerre à l'Autriche et à l'Angleterre. Personne n'a

plus fortement, plus souvent que lui prêché la nécessité de la

lutte contre l'Europe et prédit la victoire. Suivant lui, la guerre

consoliderait la liberté et la purgerait des vices du despotisme;

elle seule pouvait régénérer la nation et briser à jamais les

vieilles habitudes d'esclavage; les Français étaient innombrables

et seraient instruits, irrités par leurs défaites; les soldats des

tvrans entendraient les « saints cantiques » et secoueraient leurs

chaînes. Mais ces discours de Brissot sont gris et ternes, sans

images ni couleur. Ils n'étaient pas improvisés et Brissot, bien

que judicieux, est un écrivain verbeux et froid qui ne se pique

pas de style. Ses Mémoires retracent l'existence d'un bohème de

lettres au xvni" siècle : il y donne de curieux renseignements sur

ses voyages, sur son métier de journaliste international, sur ses

liaisons avec des aventuriers qui subsistaient de libelles, sur

ses rapports avec les principaux auteurs de l'époque, et l'on

I. Hrissdt iJ;u'((iies-lMei-re), lié ;i Chartres lo I.'j jaiivicf 1754, était le lils diiii

roslaiirateiir ou Iraileiir-rôtisseui- et le treizième enfant de sa famille. Il prit «le

honne heure, pour se (lislinj,'ner de ses frères, le nom d'un villafje <le la Reauce

où son père possédait ([uel(pies terres, Ouarville, au(piel il donna un air anglais

en substituant un ir à la diphtonfïue ou. Élève du ctdlège de (Chartres, où il eut

pour camarades Serj-'ent, Chasles et Pétion, clerc de procureur à Paris, lie avec

les IJHéraleurs <!<! l'époipu-, rédacteur du Courrier de l'Europe «pii se ])ul)liait

à Londres, auteur d'une Théorie des lois crimitielles, fonde en 1789 le Patriole

français, entre à l'Assemblée législative où il est l'àme du Comité dii)lomati<|ue,

puis à la Convention ;
proscril. fugitif, arrêté à Moulins, exécuté le 31 octobre 1793.
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se [ircrid do sviiipatliic |>(»iir crt Imtnm»' pinltc. iiijiisicmcnl

caloniiiié, (jiii faisait drs ministres et travail «jiir Itois chemises.

l-ic Palriolf; frtuirnis. «jii'il rédiiicait, est une dfs îjazettes les

[dus sérieuses de la Hévolutioii. lirissot d<''sire rendre le pouvoir

exécutif plus fort, orc^aniser une administrai ion « vig^oureuse

et coercitive », (/nul ne)- ri imn précipiter \e passade de l'esclavag-e

à la liberté. Il se didie des « plans si réiruliers » de Sievés ef

reproche à la Constituante de « se jeter dans un dédale ^'éomé-

tritjue et métaphysique ». Il redoute la multitude : « lui mettre

une épée dans la main, c'est armer un enfant ». Il hlâme le des-

jtolisme des municipalités qui croient qu'attaquer l'écharpe tri-

colore, c'est attaquer le Saint-Esprit. Il propose à la France

l'exemple de l'Ansfleterre et des Etats-Unis.

Condorcet '. — Condorcet n'était flegmatique que da]»pa-

rence et il savait être amer, acrim'onieux, donner, dit André

Ghénier, de petits coups de stylet empoisonné : D'Alemhert le

conn)arait à un volcan couvert de neige, et les aristocrates le

nommaient un mouton enragé. Il n'a pas seulement, comme
secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, écrit avec compé-

tence, souvent avec profondeur des Elor/es consciencieusement

développés en une langue, il est vrai, lourde, parfois déclamatoire

et qui manque d'agrément. Il a publié des pamphlets qui prépa-

rèrent les esprits à la Révolution et dans ses articles de la Chro-

nique de Paris il raconte dignement les succès de la liberté et,

ainsi qu'il s'exprime, nos philosophes et nos soldats répandant

les vérités éternelles chez les peuples étrangers et la tvrannie

tremblant devant nos armées et nos maximes. Il fut membre <le

la Législative et de la Convention. Mais il n'était pas orateur, et

les discours qu'il lisait sont froids : il voulait, disait-il, éclairer

et non émouvoir. Pourtant, lamitié dont DAlembert, Voltaire

et Turgot l'avaient honoré, sa renommée, ses vastes connais-

sances lui valurent un grand rôle. Il rédigea la plupart des

1. Condorcet (Marie-Jean-Antoiae-N'icolas Caritat, marquis <lo). né le 17 sep-

lenibre 1743 à Riheniont en Picardie, élève du oollècre des Jésuites à Reims et

du collège de Navarre à Paris, voué à l'élude des mathématiques après une thèse

qu'il soutient à Tàge île seize ans devant D'Alembert et Clairaut, admis à

l'Académie des sciences en I76ii, secrétaire perpétuel en survivance (1770) ot en

litre (nsS) de celte Académie, reçu en 1782 à l'Académie française, membre de
la Législative et de la Convention, décrété d'arreslalion, caché dans la rue Ser-

vandoui, chez M"" Vernet. quille cet asile le 5 avril 1794, el, arrêté le lendemain
dans une auberge de Clamait, emprisonné à Bourg-la-Reine. s'enq»oisonne.
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a<lresses de TAssembléo à la nation en un style grave sans éclat

et non sans longueurs. Son rapport sur l'instruction puljlique

contient, avec des vues fausses et chimériques, de nobles pen-

sées et des inspirations généreuses. Condorcct a bien mérité de

l'espèce humaine dont il célèbre et proclame la marche ascen-

dante. Dans son Esquisse d'un tableau historique des j)ro(jrès de

Vesprit humain, composée sous le coup de la proscription et sans

le secours d'aucun livre, il ne se borne pas à montrer comment

l'homme a pu k force de temps et de labeur perfectionner son

intelligence et étendre ses facultés; il assure que l'homme,

délivré de la superstition et régénéré par la philosophie, ne

trouvera plus d'obstacles et que son progrès est indéfini. Sans

doute, là encore, il pousse ses idées jusqu'à leur extrême consé-

quence : il s'imagine qu'on change l'esprit et le caractère en

changeant les institutions. Mais ce beau rêve pacifique et serein

est le rêve d'un proscrit. Jusqu'au dernier instant de sa vie

Condorcet croit au progrès. Il en a la fièvre et la passion, la

religion et le fanatisme, et c'est au nom de cette évolution du

genre humain qu'il conseille le travail, puisque travailler pour

soi, c'est travailler pour l'avenir : « L'homme, dit-il en termes

admirables, est une partie active du grand tout et le coôpéra-

teur d'un ouvrage éternel; dans une existence d'un moment,

sur un point de l'espace, il peut, par ses travaux, embrasser

tous les lieux, se lier à tous les siècles, et agir encore longtemps

après que sa mémoire a disparu de la terre. »

Danton '. — Danton avait la figure laide et criblée de petite

vérole, des yeux enfoncés sous un front énorme, une voix

« stentorialc », des façons brusques et familières. On lui trou-

vait l'air d'un boudelogiie et il avait été surnommé le Tartare,

le Cyclopc, le Mirabeau de la populace, le grand seigneur de la

sans-culotterie. Mercier le jugeait né pour tonner sur la borne

1. Danton ((Jeorfjçes-Jacques), né à Arcis-sur-Aube le 26 octobre 1739, fils du
procureur au bailliage, élève au collège de Troyes (alors tenu par les Oralo-

riens), clerc chez un procureur au Parlement, reçu avocat à Reims, achète

une charge d'avocat aux (Conseils du l'oi (29 mars 1787) dont il reçoit le rem-
boursement en 1791, ailruinistraleur du département de Paris (21 janvier 1791),

substitut adjoitU du procureur de la Commune (8 décembre 1791), ministre

de la Justice au 10 août, député de Paris à la (Convention, commissaire de
l'assemblée en Belgirpie, memiire du Comité de défense générale el du Comité
de salut f)ublic, arrêté dans la nui! du 'M) mars 1791 et giiilloliné le 5 avril

suivant.
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(l'un carruluur cl lui iilliiljuail 1 6io(jUciic(.' d un tlôuia^oquc,

voire d'un portefaix. Mais il avait fait «l'excellonles éludes; il

citait (-ofiieillc; il \oulait, assurail-il, asseoir Ir Iciniiic de la

liberté, le décorer, reniliellir : après le pain, l'éducation était le

premier besoin du peuple et la llévolution fondée sur la justice

devait être alTermie par les lumières. A ces cormaissances

solides il joignait un es|»ril clair, le «mmij» dd'il ia[)idc et jusl<',

une décision prompte et vigoureuse. Toutefois, après avoir fait

preuve d'une volonté |»uissante, il semblait épuisé par cet effort

et saisi d un irrésistible désir de repos et de jouissance. Il man-

quait de ténacité, et un journaliste disait qu'il ne serait jamais

dictateur faute de longs calculs et d'une continuelle tension. Il

lisait peu, et ses amis craignaient môme qu'il ne prit pas la

peine de parcourir leurs lettres jusqu'au bout. Il n'écrivait pas,

autant par paresse que par prudence.

Un pareil homme ne prépare donc guère ses discours, il

improvise, et dans ses improvisations il se livre et s'abandonne;

ce qu'il dit jaillit spontanément de son âme. Et voilà ce qui

déroutait, déconcertait les lettrés comme Mercier et Daunou. Il

répudiait la rhétorique du temps et parlait sans méthode ni

apprêt, non sur une seule question, mais sur une foule d'objets,

comme dans sa harangue du 10 mars 1793 où il mêle l'organi-

sation du tribunal révolutionnaire, le remplacement de Monge,

le départ des commissaires de la Convention. Rien de classique,

rien de vague; pas d'exorde et de péroraison; pas de périodes.

Il ne développe ni ne délaie, il procède par bonds et soubresauts,

il n'a qu'une seule et conîmode formule de transition : « je passe

à un autre fait », et c est pourquoi Roederer lui reproche de

n'avoir ni logique ni dialectique et d'enlever tout par un mouve-

ment. Très peu de citations des anciens ; des métaphores emprun-

tées à la vie d'alentour; des mots simples, familiers, vigoureux

qui le peignent lui-même, force, énergie, action, audace, cha-

leur, mouvement^ impulsion, marcher, faire marcher, déborder;

une concision forte, parfois brutale, toujours saisissante; dos

exclamations, des interrogations pressantes, de vives apos-

trophes. Il se vante, « se cite » ridiculement, rappelle ses formes

robustes, son tempérament chaud, sa tête de méduse. Il fait des

plaisanteries de mauvais goût et il a des images fausses,
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obscures, cmpliatiqiios. Mais il a la franchiso et la sincérité de

l'accent, le ton ardent de la vérité, de cette vérité qui doit, dit-

il, colorer le civisme et le courage. Sa passion du bien public

s'exprime dans tous ses discours, et qui les a lus, le comprend

et le voit plein du sentiment de sa force, écoutant volontiers la

voix de l'humanité, désireux d'être utile à la patrie, convaincu

qu'il a fait son devoir et sauvé la République, prêt à mourir

pour son pays.

Porté le 10 août par un boulet de canon au ministère de la

Justice, il lient le langage qui sied au pouvoir et il parle au nom
de ses collègues en homme d'Etat, sur un ton ferme et résolu,

avec ce calme et cette mâle concision qui réconforte les cœurs.

En termes inoubliables, il retrace les apprêts de la résistance et

assure que la France sera sauvée : « Le tocsin qu'on va sonner

n'est point un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis

de la patrie : pour les vaincre, il nous faut de Caudace, encore

de Caudace, toujours de l'audace ». L'audace a triomphé. Mais

bien que sorti du ministère, Danton reste l'orateur de la défense

nationale, et très souvent il s'élève au-dessus des querelles de

parti, tourne son énergie, son « agitation » veis la guerre et

prêche le déploiement de tous les moyens de la puissance fran-

çaise contre l'ennemi du dehors, prêche les mesures les plus

promptes, prêche l'unité d'action. Il a dans ses discours contre

les Girondins la même fougue, la même brièveté entraînante.

D'abord il les avait ménagés et leur tendait la main; après la

séance du 4" avril où ils l'accusèrent de connivence avec

Dumouriez, il les attaqua sans trêve ni pitié.

Son chef-d'œuvre oratoire, c'est son plaidoyer au tribunal

révolutionnaire. On n'en possède que des lambeaux et des

phrases écourtées, mutilées; mais on croit l'entendre, et le

public admira la fierté de son attitude, la hauteur de ses

réponses, la lutte qu'il soutint contre ses accusateurs, ironique,

poignant, assénant des couj)s rapides et rudes, jetant des cris

sauvages et comme des rugissements. Sa voix terrible faisait

trembler le tribunal, elle étouffait le bruit de la sonnette du

président, elle traversait les fenêtres et parvenait à la foule

amassée sur le quai. On le mit hors des débats sans lui permettre

de parler davantage.
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Robespierre '. — Hohcsiiicn-c, lioiiisicr «lu <'<tll<''i:(' Louis-le-

(ii'anil et foil en llu'iiic, (ni.ilifié ilc Romain par son pi-ofosseur

(I«> rli(''t(»ri(|ut' rt ciiaiLîr Ai' liarancuci' Ir roi an imiii il<' ses con-

ilisciplt's, avocat, jiiombre «lo la société des Hosati et président

de rAcadémie d'Arras, lauréat de l'Académie de Metz, s'imagi-

nait, lorsqu'il fut envoyé par le Tiers-Etat d'Artois aux Etats

généraux, (pi il allait de piiiiic saut cdiKpK'rir la iiloiic On se

moqua de lui: <>n dauba sur son habit olive, sur ses façons

gauches, sur son style, sur tout ce qui sentait en lui le bel esprit

de ])rovince. Sans se rebuter, il étudia Rousseau, ne cessa

d'aborder la tribune et de s'agruerrir, de défendre la cause popu-

laire : il acquit ainsi la réputation d'un homme rectiligne et

absolument intègie — l'intégrité, dit un policier du temps, est

le dieu du peuple; — il fut l'idole des jacobins; il arracha les

applaudissements de ceux qui lavaient sifflé. Lorsque la droite

lit lire la remontrance de l'abbé Raynal, il répondit au nom de

la gauche que la constitution était bien favorable au peuple puis-

qu'on se servait pour la décrier d'un homme connu jusqu'alors

en Europe pour son amour de la liberté et aujourd'hui devenu

l'apôtre et le héros de ceux qui l'accusaient jadis de licence. Il

parla contre l'inviolabilité royale et ce fut lui qui, par une série

d'argfuments spécieux mais habilement exposés et ordonnés avec

art, décida les Constituants à voter contre leur réélection. Des-

moulins l'appela Vornement de la députation septentrionale,

l'exalta comme le primiis ante omnes en fait de principes,

comme l'homme incorruptible, inflexible, immuable, le pur des

purs, le « nec plus ultra » du patriotisme, comme le livre de la

loi, le commentaire vivant de la déclaration des droits et le bon

sens en peisonne.

Ses discours aux Jacobins et à la Convention sont plus connus

1. Robfspierii' (.M.i\i!nilioii-.M;irie-lsiilure . ne à Arras le 6 mai 1758, fils (riiii

avocat au conseil dAilois, boursier au coUège Louis-le-Grand, où il eut pour
condisciples Desnioulins et Fréron, avocat à Arras, membre <!e rAcadémie de
cette ville, concourt pour des prix académiques, obtient en 1183 une mention
honorable de lAcadénue d'Amiens pour un Éloge fie Gresset. et un prix de l'Aca-

démie de Metz, pour un discours sur « l'origine de l'opinion t|ui étend sur tous

les individus d'une même famille une partie de la honte attachée aux peines
infamantes que subit un coupable •, publie en 178S un mémoire sur la nécessité

«le réformer les États d'Artois, entre aux Étals généraux comme député du Tiers-

État de la gouvernance d'Arras, et à la Convention comme premier député de
Paris; exécuté le 10 thermidor an II ou le 28 juillet 1794.
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([lie SOS discours à la Constituante où, selon ses propres termes

(|ui révèlent son ambition profonde, il était « à peine aperçu »

et « n'était vu que de sa conscience ». Ils se distinguent par de

sérieuses qualités, llohespierre a de la vigueur. A diverses

reprises, en s'opposant au mois de janvier 1792 à la guerre, il

emploie le sarcasme avec succès et démontre dans une suite

d'interrogations vives et pressées que les véritables ennemis de

la France sont en France. Lorsqu'il demande que Louis XVI
soit décapité et non jugé, lorsqu'il déclare aux Jacobins qu'il se

met en insurrection contre les députés corrompus, lorsqu'il

conclut au 31 mai contre la Gironde ou qu'il obtient de la Con-

vention qu'elle n'entende pas Danton, il s'exprime avec une

brièveté nerveuse et saisissante, avec cette énergie âpre, terrible

qui le faisait comparer à un chat-tigre.

Mais il recourt trop souvent à des procédés de rhétorique. Il

cite à satiété les Grecs et les Romains. Il abuse de l'apostrophe

et de ces développements compassés, de ces longues phrases

balancées qu'il aime à débiter lentement du haut de la tribune,

tout en regardant ses auditeurs avec le binocle qu'il applique sur

ses lunettes. Il vise trop à l'élégance et à la noblesse du style.

N'était-il pas soigné dans sa mise, toujours poudré, même
quand personne no se poudrait plus, vêtu on 1793 avec In

recherche d'un petit maître de 1789?

C'est sur tout l'élève de Rousseau — qu'il nommait le pré-

cepteur du genre humain et le seul des grands hommes du

siècle qui fut digne des honneurs de l'apothéose — et ce qu'il

imite de Rousseau, c'est la période qui se déroule avec nombre

et harmonie. Qui ne reconnaît dans certains passages de son

volumineux rapport sur l'^li-e suprême, le mouvement, le tour,

l'expression même de Jean-Jacques? Qui ne croit entendre le

Genevois dans la dernière harangue de Robesj)iejTe à cet endroit

où il |)arle de ceux qui, comme lui, « trouvent une volupté céleste

dans le calme d'une conscience pure et le spectacle ravissant du

bonheur public »? Les doux discours qu'il prononce à la fin du

20 prairial no sont-ils pas dans le goût et la manière de Rous-

seau? Roissy d'Anglas, disant alors que l'orateur lui rappelait

Orphée enseignant aux hommes les progrès de la morale,

empruntait sa comparaison au modèle de Robespierre : le vicaire
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Siivovanl, <'cril Hoiisscaii, .scmMail " I"' «Un in <)r|ili.c ([iii

ap|)r(Mi(l aux lioinmrs le mile des ilicux ».

Un grand mérite «les discours iU^ Uolx'siiiri-rc ((uisiste dans la

composition. Sos manuscrits étaient charités de ratures; mais

ce qu'il supprime, ce sont des paragraphes et des tirades

entières, non des plirases ou des mots. Il a l'habitude d eciiit-

et un de ses secrétaires rapporte (piil écrit vite; il change donc

non pas la forme, mais le fond; il moililie le plan, ajoute des

développements, transpose des arguments pour les mettre en

meilleure lumière. De \k ces harangues qui contiennent tant de

choses, souvenirs de l'antiquité et de la Révolution française,

haine des rois et de l'Europe qui ne peut vivre sans les rois,

éloge de la République, éloge de la vertu qui est l'essence de la

République, éloge de la Convention, éloge de Robespierre qui ne

craint pas le danger et n'existe que pour la patrie. De là des lon-

gueurs, de la diffusion, parfois du rabâchage. Mais de là aussi,

à force de tourner et de retourner les idées soit à la promenade,

soit dans la chambre des Duplay le soir et jusque bien avant dans

la nuit, des efïets oratoires et souvent de grandes beautés. Le

discours du 8 thermidor, le dernier que Robespierre ait lu à la

Convention et aux Jacobins, si interminable qu'il paraisse

aujourd'hui, n'a sûrement pas lassé la patience des auditeurs,

et l'écrivain y a pris tous les tons, tantôt vif et vigoureux,

tantôt aigre, ironique, menaçant, tantôt mélancolique et fier,

tantôt doucereux et insinuant, se plaignant d'abord, attaquant

ensuite ses ennemis, les réfutant avec hauteur, les couvrant

d'exclamations indignées, attestant son patriotisme en termes

touchants et se représentant comme un de ces défenseurs de la

liberté que les calomnies ont toujours accciblés, flattant la

Convention et les « gens de bien » qui la composent, reve-

nant à ses adversaires, à Barère, à Carnot, à Cambon, à ceux

qu'il nomme méchants et fripons, conspirateurs et traîtres,

dénonçant une coaliticm formée dans les Comités contre les

patriotes et la patrie, demandant l'épuration des Comités à la

Convention « qui est le centre et le juge ».

Saint-Just'. — Le style de Saint-Just, froid, sec, tranchant,

I. Saint-Just iLoiiis-Antoine tlo). né le 2;; août 1761 à Dccize. dans la Nièvre,

fils (l'un capitaine de cavalerie et chevalier de Sainl-Lonis qui vint se fixera
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rappelle assez ce que sa personne avait de raide et d'impassible.

11 procède par phrases courtes et nerveuses, tâche de donner à

ses idées la forme «l'une maxime ou d'une sentence, et Gollot

d'Ilerbois le nommait une boîte à apophtegmes. Parfois ce désir

de sembler ])rofond le rend obscur, et l'on sent qu'il veut faire

effet, frapper les esprits et leur imposer par un langage rapide,

dense, impérieux. « Il est impossible, assurait-il, que l'on gou-

verne sans laconisme », et il maudissait la bureaucratie et le

« monde de papier » des minislères. Mais ses images ont une

énergique brièveté. Il dit de la liberté qui sort du scindes orages

que « cette origine lui est commune avec le monde sorti du

chaos et avec l'homme qui pleure en naissant », et des factions

que, «nées avec la Révolution, elles l'ont suivie dans son coui's

comme les reptiles suivent le cours des torrents ». S'il recom-

mande la violence contre la ruse britannique, il s'exprime

ainsi : « Un jour de révolution parmi nous renverse les projets

de l'ennemi comme le pied d'un voyageur détruit les longs tra-

vaux d'un insecte laborieux ». S'il prêche les grands coups, il

déclare qu'il préfère les lois fortes qui « pénètrent comme
l'éclair inextinguible » aux mesures de détail qui ne sont que

des piqûres. 11 a des mots saisissants dans leur concision et qui

valent de longues proclamations. « La République française,

répondait-il à un parlementaire, ne reçoit de ses ennemis et ne

leur envoie que du plomb», ou encore : « J'ai oublié ma plume

et n'ai apporté que mon épée ». L'éloquence de Saint-Just a

néanmoins quelque chose de sinistre et de funèbre. Il a beau

parler de justice, de probité, de vertu; il emploie d'autres

termes effrayants : inflexibilité, impitoyable rigidité, rigueur

farouche, venger, immoler, foudroyer. Il aime à représenter les

suspects hantés par la peur du supplice, leur front qui se couvre

de nuages, leurs convulsions, l'échafaud qui les attend, leur

tombe qui sera creusée à côté de la tombe des conspirateurs

Blérancoiirt, près de Noyon, olève du collège de Soissons, commence à Reims
ses éUides de droit et, revient l)icnlôt à Blérancourt où il compose son poème
d'Orr/ant, qui paraît à la fin de 1789. Élecleur du déparlenienl de l'Aisne et

signalé à l'attention de ses concitoyens par un livre intitulé Esprit de la

Révolution et de la Constitution île France (1791), il est nommé le 3 septembre 1792

député à la Convention. (Iharf-'é de missions en Alsace et à l'armée du Nord,
membre du Comité de salul public, il succombe avec Robespierre et meurt le

28 juillet 1794.
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(lliier cl fie l.i toiiilir du (Imiicr roi. Va^Mies à dt'ssrin, sos

menaces, coiiiino celles de Robespierre, sont d'aiil;iFil (>lus ler-

libles.

Barére '. — Le v<>rsiililo liinvre n"a|)|tarli('nl jias |iio|)n' ni

à la Montagne. Girondin, puis ti'rroriste, il combat le vaincu

quel qu'il soit, et au 9 llicrmidor, selon que la chancre tourne,

il efface ou rétablit certains traits de sa harangue. Il fui le pané-

gyriste officiel du gouvernement révolutionnaire et 1 orateur des

deux Comités dans les grandes circonstances. S'il a tous les

défauts de son temps, il sait être bref, raj)ide, animé. Il frappe

limagination en répétant avec force le mot essentiel. Dans dif-

férents discours il a parlé dignement de l'importance de Paris,

des soufîrances du peuple, des dépenses nécessaires à la défense

de la liberté et à renseignement de la langue nationale. Il avait

un talent merveilleusement souple : dans l'intérieur du Comité,

il résumait comme en se jouant les discussions les plus ardues.

Aussi fut-il chargé de retracer à la Convention les progrès des

armées, et ses bulletins clairs, entraînants, coupés à propos par

des lettres de représentants et de généraux, eurent bientôt un

tel renom que les soldats marchant au combat criaient Barère

à la tribune. Il ne faut pas chercher la vérité dans ses « carma-

gnoles », et Saint-Just reprochait avec raison à Barère de trop

faire mousser les victoires. Son rapport sur le naufrage du Ven-

geur n'est qu'un long mensonge, gâté d'ailleurs par de malheu-

reuses expressions. Mais ses autres rapports n'offrent pas les

mêmes traces de mauvais goût et d'enflure, Barère sait agré-

menter le sujet, et, comme il dit, le « brillanter », montrer à la

Convention, sans jamais la lasser, les drapeaux que nos soldats

enlevaient au despotisme et qui « formaient le garde meuble de la

liberté ». Son chef-d'œuvre, c'est le rapport sur la reprise de

Toulon et le déblocus de Landau, véritable tour de force, admi-

1. Barère de Yieu/.ac (Berlraïul), né à Tarlies le 10 septembre 1755, était

avocat au parlement de Toulouse et conseiller en la sénéchaussée de Bigorre
lorsqu'il lut élu aux Etats frénéraux par le Tiers-Etat <le cette sénéchaussée.
Premier député des Hautes-Pyrénées à la Convention, membre du Comité de
salut public, condamné à la déportation et enfermé dans la jirison de Sainles
d'où il s'échappe, amnistié, il se consacre à la littérature sous l'Empire, siège à

la Chambre des représentants sous les Cent-Jours, habite la Belgique durant
toute la Restauration, devient sous le gouvernement de Juillet conseiller général

des Hautes-Pyrénées, et meurt le 14 janvier 18il.
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rable discours de rhétorique où se dé|doie tout ce qu'il avait de

facilité, d'agilité, de virtuosité. Au lieu de narrer les victoires, il

les compare, les assimile au pays et au terrain oîi elles sont nées,

l'une spontanément et comme une production du climat, l'autre

comme une « élaboration lente mais vigoureuse de la nature »,

et il fait un joli et ingénieux parallèle entre les armées du Nord et

celles du Midi (|ui prennent pour ainsi dire leur caractère à la

région oîi elles combattent : au Nord, })armi les neiges et les

glaces, courage froid et imperturbable, constance et intrépidité

soutenue, patience infatigable et cette persévérance militaire

qui semble l'apanage des Germains, les soldats surpassant tout

l'art des généraux et s'élevant au-dessus de toutes les tactiques;

au Midi, exaltation, enthousiasme sans bornes, de la furie, la

foudre frappant les palais, un grand coup qui rend les Fran-

çais soudainement vainqueurs et met de la poésie dans leur

triomphe !

//. — Le journal.

En même temps que l'éloquence parlementaire, naît alors

la presse jiolitique que Brissot nomme la tribune du peuple et

la grande manufacture des révolutions. Le nombre des journaux

fut infini; ils pleuvaient tous les matins, disait-on, comme la

manne du ciel. On ne mentionne ici que les journalistes de talent,

et non les vils escrimeurs de plume, les journaillons ou jour-

naliers. C'étaient André Ghénier, Rivarol, Mallet du Pan, Cham-

fort, Loustallot, Brissot, Condorcet, Camille Desmoulins.

André Ghénier. — André Chénier fait dans son Avis aux

Français une énergique peinture des dangers que court la liberté

nouvelle, et durant l'année 1792, dans les suppléments du Journal

de Paris, il démasque avec autant de force que de courage ceux

qu'il nomme les brouillons et les factieux, décrit en traits

vigoureux les sociétés jacobines qui se tiennent par la main et

forment une chaîne électrique autour de la France, déplore élo-

quemment la faiblesse des honnêtes gens, le culte que Paris

rend à la Peur et les outrages im|>unis que subissent les lois. La

noblesse et la maie fermeté du ton, une ironie perçante, une
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tristesse haiil.iiiie, voil.'i ce (jiii (lisLing"ue ces .irlicles •rAinlr*'

Chéiiior.

Rivarol. Hiv.uoI aimait l'ancion régime : il se croyait

l'ait |i(»iir être la parure dime monarchie et il voyait dans le

parti contraire ceux qu'avait Itatnut'-s son Pclil Almanacli des

l/i'fintls liomiiH'S. Il collali(»ra d aiionl au .lonrwtl poiilique national^

puis aux Actes des A paires.

Ses articles du Journal politirjiie national, recueillis en volume

sous le titre de Mémoires, sont remarquables. Il y raconte les

événements depuis la réunion des Etats généraux jusqu'au

retour de Louis XVT à Paris. Le récit <i<'s jouiMiées d'octobre

est dramatique par sa grave et sombre simplicité, par des traits

concis et saisissants : l'attente de Paris et sa « curiosité bar-

bare », l'Assemblée « anéantie devant quelques poissardes », la

stupeur de l'entourage royal et « la défection de toutes les idées

grandes et petites », l'avilissement du roi traîné lentement à

Paris au milieu de la populace sous les yeux de Mirabeau ^ abu-

sant de son visage » et du duc d'Orléans « se réservant pour

dernier outrace ». Rivarol voit dans Louis XVI un homme
« toujours irr(''solu, toujours malheureux dans ses irrésolu-

tions », et il lui souhaite le courage de la reine. Non qu'il loue

Marie-Antoinette sans réserve : il reconnaît qu'elle a régné sur

le roi « comme une maîtresse », qu'elle a fait des dons exces-

sifs à ses amis, alTaibli l'étiquette. Mais seule, la fille de Marie-

Thérèse garde « une contenance noble et feruK^ parmi tant

d'hommes éperdus et une présence d'esprit extraordinaire (juand

tout n est que vertige autour d'elle ».

Il se pique d' « impartialité », d" « austérité ». La Révolu-

tion, dit-il, ne pouvait s'éviter. Les griefs de la nation étaient à

leur comble : impôts, lettres de cachet, abus de 1 autorité, vexa-

tions des intendants, louijueurs ruineuses de la justice. Des phi-

losophes de génie avaient écrit pour corriger le gouvernement et

les petits esprits qui les commentaient avaient mis leur œuvre

à la portée du [)euplc: limprimerie n'est-elle pas l'artillerie de

la pensée? Mais de tous les griefs, le plus terrible était le pré-

jugé delà noblesse : ceux qui n'étaient pas nobles trouvaient la

noblesse insupportable et ceux qui l'achetaient, ne la détestaient

pas moins, puisqu'ils n'étaient quantddis et que le roi guérit
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SOS sujets de la roture comme <les (M-rouelles, à condition qu'il

en reste des traces.

Il insiste sur la défection des troupes. Qu'étaient les g^ardes

t'rauçaises, sinon des bourgeois armés? Ne furent-ils pas fêtés et

<-aressés à Paris comme jadis à Kouie les gardes prétoriennes?

Et devait-on compter sur des soldats indigjiés contre les faiseurs

(pii remplaçaient l'honneur |»ar le l)àton, désespérés par les

coups de plat de sabre et la discipline du Nord, mécontents d'un

roi qui ne montait pas à cheval, manquant de tout et nourris

par' ceux mêmes qu'ils venaient réprimer?

Mais le grand coupable aux yeux de Rivarol, c'est la cour,

c'est le ministère qui n'a fait que des sottises, c'est le conseil où

il v eut un concert de bêtises. Pourquoi entourer l'Assemblée

d'un appareil menaçant comme pour réduire tout le règne actuel

à quinze ans de faiblesse et à un jour de force mal employée?

Pourquoi n'avoir ni prévu ni compris ce que devaient être les

Etats généraux? Pourquoi renvoyer Necker? N'était-ce pas agir

aussi imj)rudemment que si la cour de Naples jetait à la mer

l'ampoule de saint Janvier? Pourquoi le roi se mettait-il à la

tête de la milice bourgeoise? Henri III, se déclarant chef de la

Ligue, en était-il le maître?

L'Assemblée n'est pas moins sévèrement traitée. Qu'elle

prenne garde. Le peuple ne goûte de la liberté comme des

liqueurs violentes que pour s'enivrer et devenir furieux. Mal/ievr

à ceux qui remuent le fond d'une nation! Le Palais-Royal qui joint

les exécutions aux motions, qui transforme ses galeries en

chambres ardentes oij se prononcent <les sentences de mort et

ses arcades en gémonies où s'étalent les têtes des proscrits, le

Palais-Royal est une seconde assemblée qui l'emporte sur la

première par la vivacité de ses délibérations, par la perpétuité

de ses séances, par le nombre de ses membres. La Révolution

est déjà toute populaire. La lie de Paris entre dans l'armée

démocratique, et les constituants tremblent devant cette armée.

Pour la satisfaire, ils entassent décrets sur décrets et ruines sur

ruines, et dans la nuit du 4 août, cette Saint-Barthélemu des pro-

priétés, les députés de la noblesse « frappaient à l'envi sur eux-

mêmes, comme les Japonais chez (jui le point d'honneur est de

s'égorger en présence les uns des autres ».
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Les jug'Cinciils de I{iv;ir(»l iicsmil jias loiijoiiis jiisics. IVcsprit

(le paiii rciitraîtic, cl il nomme M'"" <lr Staël la Bucchaiilc de la

Uévolutioii et Ncckor un im|>ii(jent cluirlataii. Mais le styl*' <ie

ces Mémoires est éneriii(|m', viiioureux, pIcMri de mots (jni l'ont

|)eiis<M'.

Les conseils (|iril donnait an roi |»ar r»'nlr('mis(; de La l*oi tf

témoignent d'une jurande saj^acité. Que le roi, dit-il, sache Lien

que les aristocrates restés à Paris passent leur vie autour des

tajtis verts, et ceux qui sont mieux cImv. eux (|ue dans la rue,

doivent être battus par ceux (|ui sont mieux dans la rue (|ue chez

eux. 11 recommande de travailler le peuple, <le fonder un club

des ouvriers. S(don lui, il faut se conserver [lar la partie forle^

par les maximes populaires, par le corps législatif, et non par

l'appui pourri des nobles et des prêtres; que le roi ne compte

pas sur ces émigrés cpiil devra « remplumer » après la victoire;

qu'il ne soit pas le roi des gentilshommes; qu'il soit roi.

Lui aussi émigra. Mais dans sa Lettre à la noblesse française

il donna, sous une forme oratoire et par instants trop pompeuse,

les mêmes conseils de prudence et de modération. Pas de

triomphe impitoyable. Pas de cruelle vengeance. On devra con-

solider par la sagesse 'le nouvel ordre des choses, et, après

avoir usé de la force, user de la persuasion. On devra laisser

faire le roi qui a vu le mal et le danger plus longtemps et de

plus près : le roi, seul juge et médiateur, n'oubliera pas qu'il est

père et que le peu|de est enfant.

Mallet du Pan ^ — Mallet garde la rouille de sa patrie

genevoise; il manque d'agrément et d'éclat; son style rude,

heurté, chargé de mots, plein de répétitions et de longueurs, est

le style du journaliste pressé qui laisse courir sa plume. 11

s'imagine que la Révolution aboutira à la destruction totale des

propriétés; il attribue l'enthousiasme des soldats à la vanité

française et assure que le Comité projette de massacrer les pri-

l. Mallel (lu Pan (Jacques), ne en l"i'J dans le preslivlêre <le Célij,'ny, élève

•lu collège cl (le l'Académie de Genève, nommé par rintermédiaire de S'oltaire

professeur d'histoire et de l)elles-leUres du landgrave de llesse-Cassel (m2),
collaborateur des Annules politiques et littéraires de Linguet, rédacteur de la

partie politique du Mercure de France de 1784 à 1792, (juilte la France après le

10 août et séjourne en Suisse, en Helgi(iue, i)uis, à partir de 17'JS, en Angleterre,

où il publie le Mercure l)rilanni(]ue\ inort le 10 mai 1800 à Riclimond, chez son

ami le comte de Lallv-Tollendal.
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sonniers |)()iir diminuer l;i consommation des vivres. De parti

pris et avec un implacable acharnemeni il attaque toutes les

}wuveantc!< f/alficanes. 11 déblatère sottement contre les conven-

tionnels et les membres du (Comité, «dont Catilina eût à peine

voulu pour ses crieurs publics » ; contre les Parisiens, qui ont

« la poltronnerie et la simplicité des lapins»; contre Paris,

« bande d'escrocs et de dupes »; contre les cinq Directeurs,

« cinq gredins jouant les Césars et les Gengis-Khan ». S'il finit

par s'incliner devant le génie de Bonaparte, il l'a nommé d'abord

un « petit bamboche à cheveux éparpillés » et un « bâtard de

Mandrin Cjui n'a fait la guerre que dans les tripots et les lieux

de débauche ».

Mais soit dans le Mercure de France et le Mercure brilan-

nique, soit dans ses mémoires, ses brochures et ses notes, il

crayonne, comme il dit. la carte politique de la France. Dès le

début, il combat Rousseau et les maximes que les révolution-

naires lui empruntent pour les travestir, combat tous ceux qui

« voguent à la Réjuiblique avec le ])avillon monarchique »,

combatle fanatisme démocralique et !'« athéisme j)ersécuteur » :

les gouvernements mixtes comme le gouvernement anglais

sont les seuls qui lui semblent concilier la liberté et l'autorité.

Puis il dévoile les conquêtes grandissantes des Jacobins qui,

seuls, ont « montré de la conduite » et « marché impétueu-

sement à liMir l»ut », dénonce l'anarchie et la future domination

des « indigents hardis et armés », montre comment le pouvoir

est « tombé de cascade en cascade » dans les mains de la mul-

titude. Il conseille aux alliés d'appeler l'opinion à leur secours et

d'opposer aux droits de l'homme une charte des peuples. Il pro-

phétise que leur tactique échouera contre un « ramas immense

de troupes flottantes et irrégulières », contre des armées indes-

truclii)les qui se recrutent aisément et réparent aussitôt leurs

pertes, contre un gouvernement de hM-reiu- qui met la France

en étal de siège et par des violences passagères, mais nécessaires

et inévitables dispose de toutes les volontés et de tous les cou-

rages, contre un Comité qui « agit avec la rapidité de l'éclair

pendant que ses ennemis délibèrent ».

Mallet excelle dans ce (pi'il nomme les exposés de situation

elles recensements. 11 sait retracer à grands traits la lutte des
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[»artis, It'lat iiioial de l*aris, lo caractère des iiisurrrctidiis cl le

« génie permanent de la imillitude ». Les |»r(»i:r(''s de la (loclriiic

révolutionnaire, l'expansion [H'odigieuse do ICsiiril de n'-puMi-

canisnie, la Convenlion obtenant jusqu'au l»out une ohéissance

d'hahitude et de nécessité, mais n'inspirant plus le moindre

respect, la cajiilale devenue sous le Directoire mie cili'- de bro-

canteurs, la fusillade et la déportation substituées à la guillo-

tine, le gouvernement rétablissant la Terreur et de peur d'être

tué parla paix, continuant la guerre, rêvant invasions et rapines,

et ne doutant pas de « tenir l'Europe dans ses serres », l'avè-

nement prochain d'une République monarchique et dictatoriale,

tel est le vaste tableau qui se déroule à nos yeux dans la cor-

respondance de Mallet avec la cour de Vienne.

Chamfort. — André Chénier, Rivarol, Mallet défendent la

royauté; Chamfort, Loustallot, Brissot, Condorcet, Desmoulins

furent les porte-voix du parti démoeratique.ou républicain.

Chamfort garda sous la Révolution son esprit amer et caus-

tique. Aigri contre l'ancien régime dont les bienfaits humi-

liaient son orgueil, il applaudit avec fureur aux victoires popu-

laires. Il donna à Sieyès le titre de la brochure sur le tiers état,

composa le discours de Mirabeau contre les académies, trouva

le fameux mot d'ordre guerre aux châteaux, paix aux cliaii-

mières. Lorsqu'il vit la Bastille démolie, « elle ne fait, dit-il,

que décroître et embellir ». En apprenant le réveil politique de

la Pologne, il admira cette « enjambée de la liberté par-dessus

l'Allemagne ». Il répétait que le peuple encore neuf ne savait

organiser que l'insurrection, mais que cela valait mieux que

rien, qu'il ne croirait [tas à la Révolution tant qu'il verrait les

cabriolets écraser les passants, et qu'il n'y a pas de Révolution à

l'eau de rose. Mais bientôt vinrent les excès. « Ces gens-là, disait-

il, ne feront pas rétrograder les lumières de dix-huit siècles. »

Ces gens-là furent les maîtres, et Chamfort traduisit leur devise

fraternité ou la mort par celle-ci : sois mon frère ou je têtue, déclara

que leur fraternité était celle de Caïn et d'Abel, qu'un honnête

homme ne pouvait mettre le pied dans les sections, qu'il fallait

avoir lapidé et assassin»' pour obleuir un certificat de civisme.

Menacé, il essaya de se tuer, se manqua, et après avoir longtemps

souffert, mourut sans avoir vu la chute de Robespierre.

HlSTOinE DE L.V L.VNOUE. VI. 'l6



!2 LA LITTERATURE SOUS LA REVOLUTION

Loustallot '. — Ijoustallot rédiereait les Révolutions de Paris.
•ft'

11 a, non pas de réclat, mais de la chaleur, de l'énergie, et sous

sa j^ravité perce rémotion. Il oppose aux menaces de l'étranger

les peujdes delà Gaule, les Flamands, les Normands, les (Cham-

penois, « les Lorrains et les Alsaciens qui sont nos frères et se

glorifient aujourd'hui d'être Français ». Il proteste contre les

meurti'cs commis par le peuple : exercer ainsi le droit de punir

et usurper la fonction du magistrat, c'est renverser tout l'ordre

de la société. Il s'élève éloquemment contre le décret du marc

d'argent et contre le livre rouge. Il raille avec verve Necker,

le ministre adoré.

Desmoulins ". — Camille Desmoulins avait fait de honnes

études et il farcit de citations tout ce qu'il écrit. Ces rappro-

chements lui semhlaient des estampes dont il ornait son

journal, et puisque les Muses, disait-il, étaient filles de Mné-

mosvne, ne pouvait-il recourir à la mémoire autant qu'à l'ima-

gination? Mais il sait amener ces citations, les enchâsser dans

son texte, et il les traduit joliment, drôlement, sur un ton leste

et badin, comme avec un sourire : il faut, pour goûter le sel de

ses plaisanteries et saisir le piquant de ses anachronismes

voulus, avoir reçu la culture antique et pouvoir dire ainsi que

lui : « Yoilà les traces des pas de la déesse ».

Il se fait donc, selon sa propre expression, l'écho des écrivains

anciens et des clubs parisiens tout ensemble. Le Palais-Royal

est pour lui un lycée, un portique ou un forum, et le journa-

liste français, un homme qui tient les tablettes, l'album du cen-

1. Louslîillol (Elys(k'), né en décenilire l"(Jl à Saint-Jean d'Anfirly, l'ail ses

hunianilés au collo}-'e de Saintes, étudie le droit à Bordeaux, est reçu avoeal;

mais, frai)i)é d'une suspension de six mois par le conseil de discipline à cause

d'un niénioire violent contre la sénéchaussée de sa ville natale, il vient, au
<-oninion( rnicnt «le 1789, se l'aire inscrire au J)arreau de Paris. C'est alors ([ne

rimprinicur Louis Prudliomme le charge de rédiger les Révolutions de Paris,

journal ipii |)araissait en une hrochure de quarante à soixante pages tous les

diMuinclics cl qui eut un prodigieux succès (certains numéros l'urcnt tires à

deux cent mille exeiupiaires). Loustallot rédigea le journal du 1i juillet 17S9 au

20 septembre 1790, jour do sa uu)rt.

2. Desinoulins (LuciiMi-S im|)lice-lîeMoit-(:aniille)i né à Giiisi; h; 2 mars i'GO,

iils du lieutenant général au hailliage ih; celte ville, élève du collège Louis-le-

Grand, où il oblienl. une bourse par rinfluence d'un cousin (M. Viefville des

Essaris), étudiant eu droit, bachelier au uiois de se]tlembre I78i, licencié au

mois de mars 178.";, avocat au |iarleinent de Paris, secrétaire général de Danton
au ministère de la Justice après l(> 10 août, député de Paris à la Convention

(2 septcmbi'e 179:{), mort sur r('chal'aud le 5 avril 1794.
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SiMir, et |»;isso <mi revue le Sénat, les coiisiils e| le ilidnleiir

lui-nième. Deux iir'|nil(''S oiisciii's sont choisis |ioiir Tonner le

coniifé «les reclierclies ; rAsseniMée. écrit l)esnionlins, vent

imiter la saiiesse de Solon et clioisir les juives pai-nii lesciloyens

inconnus. 11 dit que, loisijue le jacidtin (îracclius faisait inic

motion, le ci-devant feuillant Dinsus |Ud|iosait une motion

[)lus populaire encore; juissi linil-on par trouvtn" <|ue (irac-

chus n'était [)as à la hauteur et (pie c'était Drusus <]ui allait

au pas.

11 mêle volontiers les réminiscences de la Bible à celles de

Tantiquité. S'il demande qu'on aide les reliiiieuses à quitter le

couvent et qu'on leur fasse une sorte de violence : « Vierges

saintes, s'écrie Camille, on veut que vous ôtiez vous-mêmes

votre voile comme des Ménades en [dein jour; vous regrettez

sans doute que l'Assemblée ne se soit pas souvenue du mot de

l'Evangile : forcez-les d'entrer dans la salle des noces, compeUe

inlrare. » S'il déplore ses etTorts inutiles et l'ingratitude du

peuple, il cite et Curtius qui pouvait se précipiter dans un g-outTre

parce qu'il croyait sauver la patrie, et Jésus (jui marchait à la

croix parce qu'il était sur d'(q)érer la rédemption du genre

humain : encore Jésus eut-il une sueur de sang « aux approches

de M. Sanson ».

Nourri de la Bible, des classiques, de Cicéron dont il regarde

les Offices comme un modèle de sens commun, de Tite-Live,

de Tacite, il est en môme temps un écrivain; il vise au trait, il

aiguise sa pensée, il balance élégamment la période, emploie

de savants artifices de style.

Si rapide et « haletante » que soit sa plume, il trouve des

images saisissantes . Décrit-il les prog'i'ès du {)afriotisme , il

montre la jeunesse qui s'enllamme et les vieillai'ds qui, pour la

première fois, rouîrissent du temps ])ass('' et ne le regi-ettent

plus. Veut-il faire voir (jU(> les écrivains patriotes redoublent de

zèle sous le feu et le nombre des brochures du parti C(Uitraire et

entraînent les citoyens sur leurs pas, il nari'e l'anecdote du soldat

qui s'étonnait au lendemain de l'assaut d'avoir pu grimper jus-

qu'au haut des murailles ; « c'est, lui ré[»ondail un camarade,

(ju'on tirait sur nous à balles ». S'il parle des pensions que le

roi fait à la noblesse : « On croit voir, écrit-il, de grands enfants
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s'attacher au soin (riine mère épuisée tandis qu'une foule de

petits languissent de besoin à ses pieds. »

Nul, sous la Révolution, n'écrit avec la même vivacité, la

mcMnc malice, pétillante, scintillante. Quel charmant portrait

de Mirabeau qui noue des intelligences avec tous les partis!

Desnioulins le compare à une coquette : « attentive à la fois à

tenir son jeu et à occuper ses amants, elle a ses deux pieds sous

la table posés sur ceux de ses voisins et tourne ses reg-ards lan-

guissamment vers le troisième, ce qui n'empêche pas la belle de

prendre du tabac d'un quatrième et de serrer la main d'un cin-

(juième sous prétexte de voir sa manchette de point ».

Il excelle dans la satire, dans les causticités. « C'est mon élé-

ment, disait-il, que le genre polémique. » De la manière la plus

gaie, la plus goguenarde, la plus piquante il nargue ses ennemis et

fait la charge de Malouet, de Maury, de Mirabeau-Tonneau, (pii

croit avoir ravi la toison d'or en emportant les cravates de son

régiment, de Cerutti qui ceint la tiare et prend l'ostensoir pour

adorer Necker, de Bergasse qu'il gratifie d'un certificat de

démence et qu'il représente comme un nouveau Narcisse ido-

lâtre de lui-même, de son génie et de ses projets de loi. Il châtie

l'orgueil de Mounier, cet aigle du Dauphiné, qui se croyait un

Lycurgue et le futur i-estaurateur de la France : « Ce que vous

pleurez, c'est la perte de vos ambitieuses espérances; vous res-

semblez à ces femmes esclaves dont Homère disait : en appa-

rence, elles pleuraient la mort de Patrocle, mais ce qu'elles

lamentaient, c'était leur propre condition ». Il nomme le duc

d'Orléans qui vote silencieusement avec la Montagne un Robes-

jiierre 'par assis et levé et en quelques lignes il dépeint cet impuis-

sant blasé : « Aimable en société, nul en |>olitique, aussi libertin

mais plus paresseux que le régent, il aura pu être embarqué un

moment par Sillery, son cardinal Dubois, dans une intrigue

d'ambassade, comme il s'était embarqué dans un aérostat; mais

dans cette intrigue comme dans son ballon, il me semble voir

Philippe, à |ioino ayant perdu la terre et au sein des nuages

tourner le bouton pour se faire descendre bien vite, et rapporter

du voisinage de la lune le bon sens de préférer M"" Butïon ».

Il cingle d'importance l'équivoque Barère qui dit blanc et noir à

la fois.



LE .lOIRNAL 72^

Avec quelle fine ironie il se moque de Maral, ce «lianiatiir^c

(les journalistes, cet fn/pertragtqne qui demande ving^t mille tètes

et qui voudrait égorger tous les personnages de la pièce et jus-

qu'au souffleur! Mais Maral, le sviplie Marat, n'esl-il pas invi-

sil)le comme les premiers chrétiens dans des catacombes oii

Lafayette n'a pu le découvrir encore, bien que le général ait

fouillé les maisons de l'aris, du parterre au [)ai'adis, et pro]iosé un

prix aux taupiers poui' le déterrer? « Marat, tu as raison de m'ap-

peler jeune homme puisqu'il y a vingt-quatre ans que Voltaire

s'est moqué de toi, de m'appeler lualveillant puis(|ue je suis le

seul écrivain qui ait>osé te louer. Tu auras beau me tiiie des

injures; tant que je te verrai extravaguer dans le sens de la

Révolution, je persisterai à te louer parce que je pense que nous

devons défendre la liberté comme la ville de Saint-Malo non

seulement avec des hommes, mais avec des chiens. »

Quelle verve comique dans le récit de la motion proposée par

l'abbé de Couruand sur le mariage des prêtres! « Il fit des mer-

veilles. 11 cita saint Paul, le patriarche Judas, la tribu de Lévi

et trouva, comme dans l'Ecriture, que les filles étaient jolies,

que sous le ciel nesl un 'plus bel animal, et qu'il fallait aller au-

devant d'elles; et viderunt qiiod essent pulchrœ et obviani exie-

runt. Il promit à la nation que si la motion passait, il sortirait

de lui une postérité plus nombreuse que celle d'Abraham. Il se

courrouça contre ses contradicteurs en leur disant qu'ils en par-

laient fort à leur aise. Il insulta la partie adverse. M. le pré-

sident, sous prétexte qu'il était minuit, leva la séance et, par un

« il n'y a pas lieu à délibérer », tua d'un soulcouj) la race innom-

brable du professeur royal. »

Que d'esprit incisif dans ce passage des Révolutions de France

et de Brabant où il se plaint qu'on parle sans cesse de la loi et

ne la pratique jamais! « Tous ont à la bouche le nom de loi.

30 clubs, 48 sections épuisent leurs poumons pour la loi. L'As-

semblée nationale, la cour de cassation, G tribunaux, 2 direc-

toires et des municipaux par centaines veillent pour la loi.

Bailly a 75 000 livres de rente pour tenir sou télescope toujours

braqué sur la loi. Lafayette mange 100 000 écus par an à sa

table pour faire observer la loi. Les passants semblent avoir ce

mot pour devise. 200 000 hommes, juges, épauletiers, citoyens
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font lire ta tout le niondo sur leurs chapeaux, à leur hausse-col,

à la boutonnière de leur basque le mot loi. Qui ne croira qu'un

soupir (le l'innocence opprimée va remuer, sinon tout le monde,

comme dit Sadi, au moins toutes les sonnettes des clubs et sec-

tions? Hélas! ce mot de loi ressemble beaucoup à l'inscription

que le loup devenu berger avait mise sur son chapeau pour

mieux gober les moutons : « C'est moi qui suis Guillot, Iterger

de ce troupeau. »

Quel amusant persiflage de ces ])adauds qui « ne savent ni

sauver, ni prévenir » et que notre pamphlétaire compare à des

athlètes portant la main a l'endroit où on les frappe et ne pen-

sant qu'aux coups (ju'ils viennent de recevoir! « Ils commencent

à se douter (pie Louis XVI pourrait bien être un parjure quand

il est à Yarennes. Il me semble les n^garder de même, grands

yeux ouverts, bouche béante, quand ils retrouveront le déficit

aussi profond qu'en 89, quand ils verront maints départements

indignés se délacher de la métropole et abandonner Paris à

l'esprit mercantile de ses boutiquiers qui aiment la liberté et

ne reconnaissent pour le meilleur gouvernement que celui qui

entom^e leur comptoir d'un ])lus grand nombre d'acheteurs. »

Lui dit-on (jue les riches ont quitté Paris, il expose plaisam-

ment le résultat de cette désertion : l'herbe cachant le pavé de

la place Maubert, Turcaret renvoyant son suisse et mangeant

du pain sec, l'armée des filles du Palais-Uoyal licenciée faute

de paye.

Que l'Assemblée exige de chaque électeur ou citoyen actif une

contribution égale à un marc d'argent, il s'écrie que Rousseau,

Mably, Corneille n'auraient pas été éligibles : « Ne voyez-vous

pas que votre Dieu n'aurait pas été éligible? Jésus-Christ dont

vous faites un dieu, vous venez de le reléguer parmi la canaille!

Et vous voulez que je vous respecte, vous, prêtres d'tm Dieu

prolétaire et qui n'était pas même un citoyen actif? »

Mais à force de singeries il est parfois grotes(|ue. Ce ton

gouailleur, cet étalage de bouflbnnerie, ce système de ricane-

ment, cette manie de faire des calembours et de travestir l'anti-

quité finissent par fatiguer le lecteur. Il propose à Bailly, maire

de Paris, l'exemple d'Lpaminondas, maire de Thèbes. Il montre

les Germains de Tacite jouant leur liberté au trente-et-un ou au
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l)iril)i et coin|iarc le cutV- Proco|>(' à l.i iiiurson de IMiidaie rt les

brissotins aux « vases iini>urs d'Amasis avec lesquels a été

fonilue dans la m,itric-e des jacohiris la statue d'or de la Répu-

blique ». Il dira (jue Léonidas promet à ses trois eeiits Spartiates

la salade et le fromage chez Plu ton, et que le peu[)le romain,

après le meurtre de Viri:inie, cassa le Directoire, que le prési-

dent Appius allait à la lanterne, s'il ne se fût sauvé à toutes

jambes. Il qualifie Desilles d' « aristocrate splendide » en rappe-

lant ({ue saint Aug'ustin (jualiliait de péchés sjdendides les belles

actions des païens et qu'Horace qualifie Ilypermnestre de par-

jure splendide. Il emploie des mots comme colaphiser, cavUla-

tions, (lehortatoire, ef/if/ier, obstacler, 'respuei'. Enfin, il vilipende

ses adversaires, les déchire et les traîne dans la boue, les désigne

gaillardement au « rasoir national ».

Ce qui nous rend indulgents envers lui, c'est son Vieux Corde-

lier où il ^souhaite la fin d'un sanglant régime. Non que Ca-

mille ait eu l'héroïsme de s'élever hautement, sans réserve ni

réticence, contre la tyrannie; à la fois timide et hardi, il mêle à

ses protestations des flatteries et des assurances de soumission;

il attaque Hébert et n'ose attaquer Robespierre ; il s'en prend

non à la Terreur, mais à ses « goujats » ; s'il est un instant

audacieux, il se repent aussit(H de son audace et la désavoue; il

désire qu on ouvre un guichet des prisons, et non les deux bat-

tants; dès qu'il se voit menacé, il bat sa coulpe, affirme sa con-

trition parfaite, s'humilie, se condamne, s'abaisse à dire qu'il

s'est livré à une débauche d'esprit. Mais il pressent et présage

Thermidor. Les contemporains louèrent tout bas son talent et

son courage; ils crurent à sa voix que la Terreur prenait fin, et

lorsqu'il fut emprisonné, son arrestation fut presque une cala-

mité publique. Dans le troisième numéro du Vieux Cordelier,

tout en assurant qu'il se borne à traduire Tacite et à retracer le

règne des Césars, il dénonçait en allusions vigoureuses et mor-

dantes les excès de la Montagne et comparait les crimes que

punissaient les empereurs aux crimes de contre-révolution. Le

quatrième numéro est dans (juelques j)assages [>lus franc, plus

téméraire encore : Camille ne procède plus [»ar voie d'allusions;

il réclame la douceur des mœurs républicaines; il déclare qu'il

adore dans la Liberté, non pas une nymphe de l'Opéra au
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Ijonnet rouge et en haillons, mais le bonheur, la raison, la jus-

tice, et, au risque d'être traité de modéré, il demande la créa-

tion d'un Coinilé de clémence qui termine la Révolution; il

rappelle que les Athéni(Mis élevaient un autel à la Miséricorde;

il implore le tout-puissant Robespierre : « Souviens-toi que

l'amour est plus fort, plus durable que la crainte! »

Il était trop tard. Camille abandonnait la Terreur après l'avoir

déchaînée. C'est ainsi que naguère il donnait sa démission de

l>rocureur général de la Lanterne pour n'être pas complice de

meurtres injustiliables, ainsi qu'il reprochait au peuple d'en-

voyer le cordon avec autant de facilité que Sa Hautesse à ceux

qu'elle disgracie. Mais n'avait-il pas été le boutefeu du peuple?

Il eut le sort qu'un jour, en gambadant, comme à son ordinaire,

il avait entrevu : « Un journaliste tel que lui devait avoir un

bout de rôle dans la pièce et un intérêt si fort qu'il pourrait bien

figurer tragiquement à la catastrophe. »

Il est le prosateur le plus original de la Révolution, et rien en

ce temps-là n'est supérieur à la France libre oii il y a, malgré

le manque de suite et quelques incohérences, tant de verve et

de juvénile ardeur, au Discours de la Lanterne où il y a, malgré

de sinistres souvenirs, tant de couleur et de gaieté, aux Hévolu-

tions de France et de Brabant oii il y a tant de variété^ tant de

mouvement et d'entrain, tant de vives et brillantes saillies, à

VHistoire des brissotins où l'ironie est si méchante, à la Réponse

à Arthur Dillon où la raillerie est si fine, au Vieux Cordelier où.

il y a, malgré la bigarrure du style, tant de vigueur éloquente

et un généreux appel à l'humanité.

///. — Le théâtre.

Le théâtre de la Révolution n'a guère d'autre valeur que celle

d'un document historique, et son seul mérite, c'est d'exprimer les

idées et les sentiments de l'époque. Le Directoire n'exigeait-il

pas que les spectacles fussent des « écoles de républicanisme »,

et la Convention ne décrétait-elle pas que s'ils étaient contraires

à l'esprit «le la Révolution, le théâtre qui les représentait serait

fermé?
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Reprises. — On rcjuil ddiic les |»irccs (jiii, sc|(»ti le mol ilii

tiMiips, él.iictil Ihiiiik's /lolidf/uement /lar/ant. I)<'s lra;:é(lios tom-

bées avant la Révolution curent alors, grâce aux circonstances,

un succès imprévu. La Ifarjtc re<(Minu( Vivf/inif qu'il n'avait osé

avouer et le (lial(»;:iie (rA|i|iius et dlcilius reçut <les spectateurs

l'ajtplaudissement (pi ils lui rrfiis.iiriit j.idis. [.cmicrre i-cmit à

la scène son (iiiilluumc Tell, et h' piihlif, exaspéré contre

Gessler, cria « à la lanterne » à radcnr- <pii jdiuiil le rôle du

tyran.

Pièces d'actualité. — Les pièces dactuiilité furent innom-

hrables. Elles ont toutes le môme style liaual et olTrent toutes

les mômes caractères. On y loue le nouveau régime. Patriot«'s,

républicains, sans-culottes, y sont représentés comme des gens

simples et bons. On leur prôte toutes les vertus et tous les

héroïsmes. On vante leur désintéressement, leur esprit d'ordre

et d'économie, leur goût pour la vie de famille.

On raille les préjugés de la noblesse : des mar([uises se don-

nent à de vaillants roturiers et des baronnes, aux vainqueurs de

la Bastille; des ducs arborent la cocarde et boivent à la liberté;

des aristocrates déposent leurs titres sur lautel de la patrie.

On se moque du clergé. Le pape é[»ouse M'"" de Polignac. La

papesse Jeanne prescrit le mariage aux ecclésiastiques et

accouche d'un poupon. Les curés jettent leur robe aux orties, se

coifîent du bonnet rouge, montent la garde et renoncent au

célibat contraire aux lois de la nature. Plus de victimes clot'lrées;

les nonnes sortent du couvent pour rentrer dans le monde; les

bénédictines tombent dans les bras des dragons.

On insulte les monarques. Dans sa Folie de Geoi-ges, Lebrun-

Tossa représente le peuple de Londres qui proclame la répu-

blique, massacre Pitt et conduit George III à Bedlam. Dans son

Jugement dernier des rois — dont le Conseil exécutif fit acheter

trois mille exemplaires, — Sylvain Maréchal déclare que les

rois sont ici-bas pour nos menus plaisirs et les livre à la risée.

La tsarine, le pape, l'empereur, les rois d'Espagne, de Sar-

daigne, de Prusse, d Angleterre et la plupart des « brigands

couronnés », déportés dans une île par ordre de la Convention

européenne qui se réunit à Paris et se compose de députés de

toutes les républiques, offrent au monde le spectacle de ses tyrans
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th'tcnu.s (l.iMs une iiiéiiagerio et se dévorant les uns les autres :

|M)nr un niorrcau de Itiscuil, ils se disputent à couj)s de sceptre;

un volcan les met d'accord en les recouvrant de sa lave .

On célèbre les i^randes journées, les « traits historiques », la

prise de la Bastille, le triomphe des Suisses de Chàteauvieux,

la mort de Gouvion, de Desilles, de Beaurepaire, de Dampierre,

de Viala, de Barra, de Marat et de Robespierre, le camp de

Grandpré, les exploits des demoiselles Fernig et du valet de

chambre Baptiste, les batailles de Spire et de Jemappes, l'entrée

des Français à Bruxelles et à Chambéry, les sièges de Thionville,

de Lille et de Toulon, le naufrage du Vengeur.

C'était le spectacle à grand fracas. Le public entendait avec

joie les bruits d(> la guerre et le son du tocsin; il voyait avec

émotion des citoyens, pioche en main, fabriquant du salpêtre,

les représentants du peuple haranguant les troupes, des soldats

faisant l'exercice et plantant l'arbre de la liberté, des volon-

taires se rendant à la frontière et portant au bout de leur fusil

une branche de laurier donnée par les citoyennes— car les volon-

taires étaient amants et guerriers tout ensemble et ces favoris

de Mars et de Vénus se couvraient d'une double gloire : Amour
et valeur et An p/us hrave la plvs belle sont les titres de deux

comédies du temps.

Après le 9 thermidor, éclate la réaction. Les terroristes sont à

leur tour mis sur la scène et cruellement fustigés. Le Réveil du

peuple, ce chant thermidorien de Souriguières, qualifie les

jacobins de « monstres destructeurs »; Ducancel, dans rinté-

rieur des co?nités révolutionnaires, compare ces « Aristides

modernes » aux cannibales; Gharlemagne, dans le Souper dt's

Jacobins, les flétrit comme « francs coquins » et « buveurs de

sang », etMa'rtainville, dans le Concert de la rue Feydeaii, comme
des scélérats à qui n'agrée que « l'art affreux d'enfanter des

crimes ». Laya avait eu plus d'audace lorsqu'il donnait en 1793

son ^imi des lois qui bafoue les « fanfarons de patriotisme » et

« faiseurs d'anarchie » ; son œuvre, il est vrai, a été trop rapi-

dement composée; c'est un acte de courage plutôt qu'une bonne

pièce.

Tragédies. — A côté de ces à-propos patriotiques et révolu-

tionnaires naissent alors des tragédies qui, sans doute, renferment
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(1rs .-illusions ou, coiniiir ou ilisaiL îles ;i|>|)li('.'ilions, lu.iis (|ui

sont tic vraies Ir.iirf'Mios classiiiucs selon la roiiniili'.

Le Ijou Ducis so lut sous la 'J'crreur: il disait (|ue la IraLféiJie

courait les rues et (|u"il voyait autour de lui trop d'Alr/'es en

sal)0(s; mais au |>i'intenij)s de I7*.l;> il fit re[)résenter" Aliiifiir. <|ui

plut par sa couleur orientale.

Legouvé composa Quinlus Fabius, Ejncliaris <•( Nrro)) cl

Éféocl.e.

Aniault donna trois traj^tMlics rorrerles et froides : Marins à

Mintiirncs, Cincinnatus, Lucrèce, les doux pi-emièn's en tn»is

actes. Dans Oscar, où il met aux prises Taninur et lainilii'', il

s'eflbrce gauchement de mêler à l'action la nature (rOssian et,

comme il s'exi)rime, sa mytlnjlogie sentimentale, l<'s tombeaux,

les nuages sombres et « les hurlements jdaintifs des fantômes

errants ». Sa pièce Blanche et Monicaszin ou les Vénitiens rap-

pelle le Tancrède de Voltaire. Mais il y a, outre la couleur his-

torique, du pathétique et du mouA'cment. Elle est dédiée à Bona-

parte. Le général avait pleuré lors(|ue Arnault lui lut son œuvre ;

mais il avait regretté ses larmes parce (pie le d(''nouement

n'était pas terrible ni le malheur des deux amants irréparable.

« Il faut, disait-il, que le héros meure. » Le héros moui'ut et la

tragédie réussit. Un conseil de Bonaparte, remarque Arnault,

devait produire une victoire.

Joseph Chénier '. — Mais le poète tragique de la Révolu-

tion, c'est Jose}>h Chénier qui, selon le mot de Desmoulins,

attachait à Melpomène la cocarde nationale.

Son Charles /A' excita le délire de Paris. On applaudissait aux

tirades de Henri et de Colieny contre la cour et Ion frémissait

1. Clu'iiior (Mario-Joseph de), ne le 28 aoiU 17(J'i- à C-onstnnlinoiile, élève du
collège lie Navarre à Paris, soiis-lieulenant dans un régiment de dragons en gar-

nison à Niort, abandonne le métier des armes au bout de deux ans et donne au

Théâtre-Français un dram<' en deux actes, Edgar ou le page supposé (l"8o), ainsi

(|n'une tragédie à'Azémire. (]ui tombent à plat. Mais vient Charles IX (1789);

puis Henri VUl et Calas (l'IlH); Caius Uraecluis (1^92). Fénelon (1793): Timoléon

(179i). Membre de la Convention, du Conseil des Cinq-Cents, du Tribunal, de
rinslitut, inspecteur général des éludes de l'Université (de 1803 à 1800), chargé

d'un cours de lillératnre l'rançaisc à l'Athénée de Paris en 1806 et en 1807, il a

composé en ou Ire P/iitippe II, lirutus et Cassiiis ou les derniers lioniaiiis, Tibère,

el deux comédies, Ninon et Les porlrails de fauiille. Le jilus imi>orlant de ses

écrits en prose, le Tableau de la lilléralure française depuis 1789 jusqu'à ISOS,

hostile à Chateaubriand, peu original, Irop superficiel el sommaire, oITre quel-

(luelois des idées Justes. 11 nioiiriit à Paris le 10 janvier ISII.



732 LA LITTERATURE SOUS LA REVOLUTION

«l'iioneur aux maximes do Lorraine qui commandait la ven-

geance. Une scène fait encore une impression de tei-reur, et

Schiller no l'eût pas désavouée : c'est la scène du IV" acte où,

p(Midant que sonne la cloche, le cardinal hénit lesépéesque croi-

sent les courtisans agenouillés. Mais la pièce n'est qu'une suite

de harangues. Les personnag-es n'agissent pas; ils discourent.

Et ils discourent, non pas comme au xvf siècle, mais comme à

la fin du xvnr' siècle. L'ITopital dit qu'il est citoyen autant que

sujet et il annonce que les aiï'reuses bastilles, tombeaux des

vivants, s'écrouleront un jour.

Henri VHI est plus dramatique que Charles IX. Anne de

Boulen s'exprime avec une émotion touchante et l'épisode de

N(»rris, qui proclame l'innocence de la reine, offre quelque

intérêt; mais la langue du poète est lâche, banale, dénuée de

toute vig-ueur.

Dans Calas^ dirigé contre les parlements, l'action se traîne et

le langage des personnages manque de simplicité comme la

pièce de mouvement.

Gracchus renferme une scène qui lit un effet inexprimable

et qu'on a nommée la scène des harang'ues. Comme Charles IX,

la pièce n'a pas d'action; mais elle respire d'un bout à l'autre

l'amour de la liberté, et le style de l'auteur est plus ferme, plus

châtié.

Fénelon représente rarchevêque de C4ambrai comme un

patriarche des temps antiques, vivant en paix avec les calvi-

nistes, déplorant les misères du peuple, flétrissant les crimes

des rois, et, avant de servir Dieu, servant l'humanité. Un jour-

naliste de la Montagne disait que Fénelon fait à l'abbesse un

plat et larmoyant sermon : le mot s'applique à toute la pièce.

Joseph Chénier n'est qu'un élève de Voltaire et non le meil-

leur: mais il eut parfois de la vigueur, et il a fait Charles IX.

Comédies. — La comédie de la Révolution n'a rien créé

d'original. Des financiei-s, anciens valets, et des Crispins qui

prennent le nom expressif de llarjion ou de Crusophile, furent

mis sur la scène. Charlemagne composa VAfjioieur, et Pujoulx,

les Modernes enrichis. Mais personne ne peignit en traits

immortels le fournisseur, le spéculateur, leTurcai'etde l'époque.

Deux types, créés, l'un par Maillot, l'autre par le cousin
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Jacques ou IJcIIVon de llri^iiy, ["iirciil |»()|»ul;iiros : !• I\|)r de

M'"*" Angol, l.i |)(»iss;inl(' |i;irv('ini(' (|iii nciiI suivre le iid usage

ef se (louner des grâces, et le t\ jie de Nicoilème, paysan naïf et

franc (|ui a de res|tril d.ins sa naïveté et de la (incssc d.itis s.i

franchise.

Fabre d'Églantine '. — Fabre (TEglanline est le seul (jui

mérite d'être tiré de la foule des poètes comiques. On sait (piil

a fait la chanson H pleut, bergère, et (|ue le calendrier républi-

cain lui doit un g-rand nombre de ses dénominations : il se van-

tait d'avoir mis à pr<dil I ii.irmonic iuiil.ilivc de l,i langue et

donné aux noms des mois, selon la saison, un son gai ou g^rave.

Le succès de son PJnliute qui parut en 1790 fut éclatant.

Fabre représentait Philiutetel (|ue Jean-Jacques l'avait compris :

ég^oïste, ne se souciant de personne, indiUerent aux malheurs

(l'autrui, et parce qu'il a fait bonne chère, soutenant que le

peuple n'a pas faim. Lorsque Alceste accourt de ses terres [)Our

sauver un inconnu que menace un fripon, Philinte lui refuse

son crédit. Soudain, et tout naturellement, la scène chang-e.

L'inconnu, c'est Philinte, et le voilà hors de lui; mais Alceste

vient à son secours et Philinte confesse son tort. Fabre ne

devait donc pas intituler sa pièce la suite du Misanthrope : son

Philinte n'est pas du tout le Philinte de Molière. L'œuvre est du

reste trop sérieuse, trop sombre et dépourvue de gaieté; elle

tient plus du drame que de la comédie. Mais l'idée était heu-

reuse de punir l'égoïste jiar son ég:oïsme même.

Dans le Convalescent de qualité ou FAristocrate, Fabre suppose

qu'un marquis, confiné par la goutte dans son hôtel, ignore la

chute de l'ancien régime. La situation est divertissante. Traité

d'égal par son laquais, menacé des recors par son créancier,

obligé de donner sa tille au lils d'un propriétaire campagnard,

le marquis reconnaît avec surprise qu'il a perdu ses privilèg:es :

les droits de l'homme, voilà ce qui lui reste.

VIntrigue épistolaire a de grands défauts. Mais c'est encore

une pièce amusante qui se distingue par la rapidité du dialogue

l.Faliiv tflil^'lantiin'. (Pliilippi'-François-Na/.aire), m- le -iS jiiillel 1750 ;i Carcas-
sonne, loriirttMnps actoiir en province el à réiranger, secrétaire liii ministère de
la Justice après le 10 août, dépulé <le Paris à la Convention, nienilire du Comité
de défense générale, guiiloliné le .'i avril IT'Ji.
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et |»arlo caractriv à la fois plaisant (i vrai (riin des |)er.sonna|^cs,

le peintre Fougères, (jui ne serait autre (jue Greuze.

La pièce les Précepteurs l'enferme des scènes originales, des

traits heureux, et l'on remarquera le contraste ((ue Fabre pré-

tend établir entre les deux précepteurs, Fun, philosophe, et

l'autre, homme du monde, ainsi (pi'entre les deux enfants, l'un,

mauvais sujet, gâté par l'éducation de la ville, l'autre, élevé à

la campairne d'après la méthode de Rousseau, retrouvant son

maître à l'aide de la boussole, méprisant les convenances

sociales et, selon le mot de rauleur, plein des grâces que donne

la nature.

Toutes les œuvres de Fabre pèchent par le style qui foisonne

de négligences, d'incorrections, de bizarreries, et c'est grand

dommage : il savait mettre de la vigueur dans ses jteintures et

il avait la oh comica, l'imag'ination fertile, l'esprit d'observation

aiguisé par une vie aventureuse. Partout il voyait la comédie,

« Entre le moment oii je vous donne cette tabatière, disait-il à

Arnault, et celui oii vous me la remettrez, il y a une comédie. »

IV. — La poésie.

La Révolution n'a que trois poètes : Lebrun-Pindare, Joseph

Chénier et Rouget de Lisle.

Lebrun '. — Lebrun avait le caractère irritable, jaloux, hai-

neux, et il a décoché des traits cruels à ses contemporains,

ennemis et amis. Nombre de ses épig:rammes sont piquantes et

quelques-unes, vraiment belles. On a i)u <lire qu'il porte de la

grandeur jusque dans ce genre.

Ses odes à Louis Racine, à Voltaire, à RulTon, le firent

nommer Lebrun-Pindare. (Adles qu'il composa sous la Révolu,

tion témoignent de son exaltation. Après avoir chanté les bien-

faits de Louis XVI, il lui j)romit l'échafaud; « le ciel, disait-il,

veut plus (|ue des remords », et il représentait l'ombre de

Charles I"" appelant le prisonnier du Temple :

Thémis dul rimmolcr à ses peuples Iraliis.

1. Lchnin (Ponce-Denis Kconcli.inl ), dit Ltibnm-Pind.ii'c, fils d'un valet, de

<di;inil)re du prince de (^onti; né le 1" aoùl 1729 à Paris, où il csL morl le '2 sep-

tembre 1807.
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11 avait vaiili'' les j^ràces «Ir Mario-Aiiloiiictlr ; il la (|iialilia <l<'

femme IxtiriMc •! ili' niiic liarliarc (|iii iin-iilail d expier s<mjs

lejzUiivc sa cniaiih'. Il \niilail

D'un vrfs ivpulilicaiii qioiivanlei- les rois,

jurait daliatti'c les Irùnes et di-crasêr les despotes :

Poui- cent Caligula s'ofTic h peine un Tilu?.

et il conseillait de briser les cercueils de Saiut-Denis, de jeter

aux vents les os des « monstres divinisés ».

Pourtant, certaines de ses odes ont en elles plus de viMitable

poésie que les hymnes et dithyrambes des Trouvé et des Desor-

gues. Dans Tode sur Tannée 1792, il a trouvé de belles com-

paraisons et des expressions hardies pour chantei* Valmy,

Jemappes, la conquête de la Beliiique, les soldats morts jiour la

patrie et, d'une façon fière et touchante, il souhaite dètre un

jour placé dans le Panthéon français à côté de ces généreuses

victimes. Sa meilleure ode, celle (jui conservera son nom, est

Tode au Venjeur. Peu im|»orte que les historiens contredisent

Lebrun. Ses vers feront toujours vivre dans la mémoire des

hommes ce « naufrage victorieux ».

Incorrect, obscur, rocailleux, Lebrun a de vigoureux éjans.

S'il n'a pas Iharmouie et l'habileté de Jean-Baptiste Housseau,

il a plus de précision et de force. Pas d'agrément ; i)eu de naturel

et de naïveté; mais de l'élévation, et, pour parler comme lui,

des accents énergiques. C'est un poète de mots, a-t-on dit, et ce

n'est pas peu.

Joseph Chénier. — Joseph Cliénier a été, avec Lebrun,

le chantre ofticiel de la l{épubli(]ue. Ses- odes et ses hymnes rap-

pellent trop Jean-Baptiste Rousseau. Mais il excelle dans la

satire et l'épître où il s'est fait comme une seconde manière,

bien difTérente de sa manière dramatique. Le style de ses tragé-

dies était emphatique, verl)eux, tlasque; le style de ses discours

poétiques est sobre, mâle, vigoureux. Le temps, de rudes

épreuves, les conseils de Daunou avaient mûri le talent d<' Ché-

nier. 11 n'écrivait plus seulement pour son éjtoque; il avait « les

yeux sur l'avenir », et Tihcre, sa <lernière tragédie, et la meil-
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leure, (lui l'ut jouée en 18i-i, offre par instants des vers concis,

des peintures énergiques et d'heureuses imitations de Tacite.

Ses satires où, de traits acérés et perçants, il blesse à l'endroit

sensible plus d'un contemporain, M"" de Genlis, La Harpe et

Delille, ont, à défaut de couleurs et d'images, beaucoup d'agré-

ment et de clarté; elles sont mordantes, spirituelles, sensées, et

la langue a le ton ferme et franc.

Son Epttrc à Voltaire marque, comme dit Suard, un pro-

grès étonnant. Ghénier, en ses dernières années, était maître

dans le genre orné, tempéré, classique, où il faut du goût, de la

délicatesse, une raison fine et la pureté d'un style élégant dans

sa précision et correct dans sa verve.

L'épître Sur la calomnie est le plus connu de ses petits

poèmes : il y dépeint avec une émotion poignante les regrets

que lui inspire la mort de son frère André, et sa douleur pro-

fonde, sa fière indignation s'élèvent jusqu'à l'éloquence.

Tout compte fait, Joseph Ghénier est le poète de la Révolu-

tion. Il l'a non seulement célébrée, glorifiée; ill'a conduite à la

victoire. Le (liant du départ qui date de 1794 est moins étince-

lant, moins enflammé que la Marseillaise; il n'a pas l'énergie

quelquefois farouche de l'œuvre de Rouget; sévère et contenu,

grave et imposant, propre à la musique de Méhul, il tient plus

de l'hymne que du chant. Mais un homme d'esprit, qui l'enten-

dait pour la première fois, s'écriait qu'il ferait le tour du monde,

qu'il était noble et populaire tout ensemble et conciliait ainsi

les deux extrêmes, qu'on n'avait jamais si bien fait et qu'on ne

ferait jamais mieux.

Rouget de Lisle '. — La Marseillaise est néanmoins et res-

tera dans les imaginations ce que la poésie révolutionnaire a

1. RuLi^el lie Lisle (Clamlc-Josepli). né le IS mai 1760 à Loiis-Ie-Saulnier, élève

du collège (le sa ville natale, reçu à l'École du génie de Mézières en 1782, lieu te-

nant en second (!'=' avril 1784) et attaché au fort de Mont-l)au|thin, lieutenant en
jtreniier (7 septembre 1789) et employé au fort de Joux, capitaine (l" avril 1701),

suspendu après le 10 août 1792 par les commissaires de la Législative pour roya-

lisme, réintégré au mois d'octobre suivant, suspendu de nouveau en août 1793

et derechef réintégré (20 mars 1795), chef de bataillon (2 mars 1796), donne sa

démission le 29 mars 179.; sous pi'étexle de • passe-droits el de < dégoûts >.,

et mène dès lors une existence inquiète, misérable : comi)osant des poésies et

des œuvres musicales qui n'ont pas de succès, demandant en vain un emploi,

contraint pour vivre de cojjier de la musique, comme Jean-Jaccpies. il aurait

Uni dans l'abandon et le dénùment, sans Réranger et le général Riein, seî amis;

il mourut à Choisy-le-Rni. le 27 Juin 1836.
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produit (le [iliis licaii. (Ir cli.iiil, dunt le r;i|iil;iiiic du j^t'-uic;

Rouget de Lisic cdiniKisii les p.iiolcs d l.i iiiusi(pie ;l Strasl)Our<^

dans la uiiil du 'H\ au 2(') avril \1\)2 aprrs un dîner clicz le niairo

Dietricli, sinlilulaif d'alionl Cluiitf de (jnerre dr i^irnu^e du liltln

et devait s'intifulei- la Slrashourrjcoixr. Mais les féd(''n's de Mar-

seille en lirent leui- clianl de niaiclir r| de conihal. Il de\iiil

bientôt le chant national et, sidon le mol de Valence, le rri

jnfénéral de la Hé|>uldi(pie. Sans doute une des meilleures

strophes, la dernière, Xous. entrerons dans Iti carrière, est de

Du Bois, et non de Rouget. Sans doute les images, les élans de

la Marseillaise se retrouvent dans l'adresse du (lui) de Strasbourg

dont Rouget était membre : « Aux armes, concitoyens, l'éten-

dard de la guerre est déployé! Il faut combattre, vaincre ou

mourir! Qu'ils tremblent ces despotes couronnés! Dissipez leurs

armées; immolez sans remords les traîtres, les rebelles, qui,

armés contre la patrie, ne veulent y rentrer que pour faire

couler le sang de leurs compatriotes! » Mais Rouget exprime les

sentiments des patriotes d'alors, leur exaltation, leur amour de

la liberté et de la France, leur horreur des émigrés; son hymne

était déjà dans les cœurs et flottait, vague, indistinct, sur les

lèvres; ce que le club de Strasbourg dit en prose, Rouget, dans

un instant unique de verve et de sublime inspiration, le saisit et

le fixe. Et de là ces six couplets oîi il y a des vers faibles et

pauvrement rimes, mais oi!i il y a tant de mouvement et de cha-

leur; delà, tout ce que ce chant a d'efTervescent et de spontané;

de là, son allure fière et mâle; de là, ce refrain ou mieux ce

cri d'une superbe et irrésistible puissance ; de là, cette musique

simple, naturelle, et en même temps si ardente et martiale, si

vigoureuse et entraînante, pleine de fougue et de la fièvre qui

transportait les âmes. On a proposé d'appeler ce jioème le pas

décharge, et le 22 septembre 1796 la nation proclamait le Tyrtée

français digne de sa reconnaissance. « La Marseillaise, disait

Napoléon, a été le plus grand général de la République, et les

miracles qu'elle a faits sont une chose inouïe. »

Histoire de la lvnt.ce. VI.
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CHAPITRE XIV

LES RELATIONS LITTÉRAIRES DE LA FRANCE
AVEC L'ÉTRANGER AU XVIII SIÈCLE'

i^a littérature française du xvnr siècle, bien plus que celle

des deux siècles précédents, est entrée dans des rapports étroits

avec l'étranfzer. Tout d'abord, elle a exercé une intluence consi-

dérable sur la plupart des littératures européennes : même, c'est

au xvni" siècle que lintluence de la littérature classique de

l'àgre précédent s'est surtout fait sentir au delà de nos frontières.

D'autre part — et ce phénomène est encore plus frappant que

le précédent, — la France de ce tem|)s a fait etîort pour se

mettre en contact, n(»n pas avec une ou deux nations de même
culture que la sienne, avec l'Italie ou avec l'Espagne, comme
les générations précédentes, mais avec l'Europe et plus parti-

culièrement avec les nations du Nord, ditîérentes sans doute par

la race et certainement par le génie. D'un mot, elle a eu,

comme le disait d'elle-même M""" Roland, « lame cosmopolite »,

et c'est à ia fois une supériorité et une faiblesse.

Au xvm^ siècle, malgré la situation privilégiée qu'elle occupe

en Europe, la France reçoit en môme temps (ju'elle donne. Dans

la première période du siècle, et surtout avant les grandes

œuvres de Rousseau (HIVI), si notre pays fournit à luuivtM's

1. Par M. Josepli Texte, professeur à la Facilité des Lettres île rUniversité de

Lyon, mailre de conférences snpjdéant à l'École normale supérieure.
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entier des modèles de l'art de penser et d'écrire, si nos classiques

exercent une influence incontestée et générale, il n'en est pas

moins vrai que, créanciers en littérature, nous sommes débi-

teurs en philosui)liie : c'est la période où l'influence anglaise

envahit nos méthodes scientifiques, pénètre nos théories politi-

ques et commence à modifier notre société. Si l'on admet que

l'Angleterre et la France mènent la civilisation de ce temps, on

peut dire que l'une domine alors la pensée, l'autre l'art euro-

péen. — Dans la seconde moitié du siècle, au contraire, nos

philosophes et nos écrivains politiques, héritiers, mais héritiers

de génie des Anglais, imposent à l'Europe l'idéal social du

« philosophisme » français; en revanche, le prestige de notre

littérature classique va diminuant; un écrivain de langue

française, mais de génie essentiellement « européen », Jean-

Jacques Rousseau, renouvelle, au profit des nations étrangères

en même temps que de la France, les sources d'inspiration.

S'il travaille, lui aussi, à la diffusion de la langue et des idées

françaises dans le monde, il travaille également à la formation

d'une littérature européenne dont la France ne sera plus la

grande inspiratrice. — La Révolution enfin, dans les dix der-

nières années du siècle, marque un effort gigantesque de la

France pour imposer au monde son idéal philosophique et

politique; mais elle marque, en même temps, une éclipse —
d'ailleurs passagère — de l'influence littéraire de notre pays.

/. — La première période du X VIII^ siècle

(ly 1 5-iy6 1).

L'Europe française. — Le xvui" siècle s'ouvre sur le

triomphe incontesté de la littérature française en Europe.

Presque partout, notre art classique est accepté, admiré, imité.

La place que l'Italie de la Renaissance avait tenue jadis en

Europe, nous l'occupons pendant le xvn*" et pendant une bonne

partie du xvni" siècle : comme jadis l'Italie, la France repré-

sente la culture autique, mais élargie, mais renouvelée, mais

accommodée aux besoins du monde moderne, qui, pendant cent
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cinquante ans, a vécu ilo nos i^rands écrivains, ilr nos iihiloso-

phes et de nos artistes. Le xvni" si(>cle a bénéficié de ce rayon-

nement du « siècle de Louis le (Irand «, et, comme Ta dit Vol-

taire, « dans l'éloquence, dans la poésie, dans la littérature, dans

les livres de morale et d'agrément, les Français furent les lég^is-

lateurs de l'Europe ». Tioethe exprimait un jour à Eckermann

le regret de n'avoir pas suffisamment montré, dans ses Mémoires,

tout ce que son génie a dû à la culture française. Combien d'écri-

vains du xvn" et du xvni" siècle ont du à cette môme culture la

formation de leur talent!

C'est dans l'époque précédente «[uil faut chercher les ori-

gines de cette hégémonie. En xVngleterre, dès le xvi* siècle,

Shakespeare et ses contemporains étaient remplis, à un degré

qui n'a pas encore été suffisamment déterminé, de la lecture de

certains livres français, notamment de Montaigne. En Alle-

magne, Opitz avait, au début du siècle suivant, réformé la poésie

allemande en s'inspirant delà nôtre. En Hollande, Vondel s'était

formé à l'école de Du Bartas et de Robert Garnier. Dans toute

l'Europe, le roman de D'Urfé avait porté comme une première

image de la « politesse » française. Mais, au xviu" siècle, l'Eu-

rope se souvenait surtout de nos grands classiques de la seconde

moitié du siècle précédent, — non pas, il est vrai, de tous égale-

ment : car ni Bossuet ni Pascal, par exemple, n'ont jamais été

très lus hors de France (Bourdaloue ou La Bruyère ont eu, en

Angleterre, une fortune bien supérieure), — mais principale-

ment des poètes, et, entre les poètes, des poètes dramatiques.

Pendant cent cinquante ans, l'influence sociale de la France

sur l'Europe a été intimement liée à celle de son théâtre clas-

sique, considéré comme l'expression parfaite de son génie.

Faut-il rappeler que, dès 1699, Charles XII, qui afTectait de ne

pas parler français à sa cour, appelle Rosidor et sa troupe

en Suède? que des troupes françaises passent la Manche sous

Louis XIV? que les cours d'Allemagne raffolent du théâtre

français? que, dans sa jeunesse, le futur Frédéric II s'amusera

à jouer les tragédies de Racine? qu'Elisabeth de Russie attirera

à Saint-Pétersbourg Sérigny et lui confiera la direction d'un

théâtre français? qu'Aufresne fera les délices de Naples? et

enfin qu'en pleine Révolution, une troupe française établie à
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Hambourg remportera encore, auprès du public allemand, les

plus incroyables succès? Ces faits, entre cent, prouvent la

louiiue fortune <h^ notre littérature dramatique pendant tout le

cours du siècle. « Ces hommes, disait Voltaire de Corneille et

de Racine, enseignèrent à la nation à penser, à sentir, à

s'exprimer. » Ils ont donné le môme enseignement à l'Europe.

Chose remarquable : de nos deux grands tragiques, le plus

g-oûté peut-être a été Racine \ A vrai dire, Corneille fut, de

son A'ivant, traduit dans plusieurs langues et il a puissamment

contribué, en Allemagaie, aux tentatives dramatiques de Gott-

sched, en Angleterre, à celles de Dryden. Mais Racine a eu une

fortune plus durable, semble-t-il, et on lui a su gré de donner

une idée plus complète de son siècle et de son pays. Les tragi-

ques anglais de la Restauration, à commencer par Gtway, l'ont

adapté, tout en le défigurant. En Allemagne, on l'a joué dès la

fin <lu xvn'' siècle, à la cour de Brunswick; Gottsched a traduit

Alexandre le Grand, quand il a voulu, comme il disait, « mettre

le théâtre allemand sur le pied du théâtre français », et Schiller

lui-même a traduit Phèdre. Sa fortune n'a pas été moindre dans

les pays djii Nord : Charles XII se faisait lire Racine dans les

camps et Gustave III lui sacrifiait Shakespeare. Les premiers

tragiques russes, Lomonosov et Soumarokov, s'inspireront de

nos classiques dans leurs tragédies, et Karamzine lui-même ne

critiquera le théâtre français qu'en demandant pardon « aux

ombres sacrées de Racine et de Corneille ». Il suffit de rappeler

l'influence, souvent malheureuse, (|ue nos tragiques ont exercée

en Italie sur Conti, sur Jacopo Martelli, même sur Apostolo

Zeno et sur Métastase, dont le génie est cependant bien différent

du leur. Mais Alfieri lui-même, le misogaUo, ne rendra-t-il pas

hommage à la tragédie française quand il affirmera à Calsabigi

« que les hommes doivent apprendre au théâtre à être libres,

forts, généreux, passionnés pour la véritable vertu, impatients de

toute violence, amoureux de la patrie, connaissant leurs droits,

et, dans toutes leurs passions, ardents, droits et magnanimes »?

Cette fois, c'est l'idéal cornélien qui reprend le dessus et qui,

1. Sur les traducUons étrangères de (lorneillc et de Racine, voir les BildJo-

f/raphies de l'édition des Grands Écrivains. M. Cli. Dejob a étudié de près l'in-

fluence de la tragédie française en Italie. [Etudes sur la trar/édie, p. 107-291.)
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a|iirs la longue forliiiK' ilc Haciiic, pciiiH-l dr présaf^cr, à la fin

<lii sirclc, le drame lomanlique. La tragédie française a fait

éciirc, CM toute langue, liirn des œuvres médiocres, ft les crili-

(jues étrangers, Lessing en tète, le lui ont dui'emcnt reproché.

11 n'est (pie juste de rap|>eler (pfelle a inspiré aussi des œuvres

vraiment gi'andes el (ju'elle a été, en tout [lays, une école de

nobles senlimenls.

Si le ])lag"iat est la mesure de rinlluence exei'cée par un écri-

vain, aucun poète français n'a eu plus d'inlluence que Molière'.

De son vivant, en KHO, il a été traduit en Allemagne, et Vllis-

(rio gallicus comiciis sine exemplo a donné, en IGDo, le signal

d'une longue série d'imitations. On lui a su gré, avec Gfdtsched,

de conserver, dans quelques-unes de ses pièces, « des manières

dignes de raristocratie et de peindre ses héros sans la moindre

platitude » ; on lui en a voulu d'avoir rappelé, dans quelques

autres, « les farces triviales de la comédie italienne ». On a

tenu à voir surtout en lui le fondateur de la grande comédie,

et, comme disait Voltaire, « un législateur des bienséances du

monde ». Ainsi lont compris les Elie Schlegel, les Gellert, les

Krùger, les Mylius et même le jeune Lessing. A son école, ils

ont apiu'is à respecter et à grandir la comédie. En fait, chaque

peujde lui a pris ce qui convenait le mieux à ses besoins présents :

en Danemark, il a fourni à Holberg- le cadre et la matière d'un

théâtre vraiment national; en Italie, Girolamo Gigli l'a imité

avec toute la fantaisie de sa race et Goldoni avec un respect

ing-énu; en Angleterre, les comiques de la Restauration, les

Dryden, les Shadwell, les Yanbrugh ou les Congreve, (|ui l'ont

pillé outrageusement, lui ont pris surtout ce qu'il avait de plus

lil»re, de plus bas et de plus grossier, et, quand lïogarth l'a

illustré, il a commis un long contresens. Si l'on excepte

l'Angleterre, — et encore faut-il nommer ici Fielding, —
on peut admettre avec Herder que, jMnir la culture euro-

1. A'oir la Biblior/rup/i'u- de Molière pai- A. Desfeuilk'S (éd. des Grands Écri-

vains), ponr les Iradiiclions. — Sur Molière en AUeinaf^ne, P. Stapfer : Molière.

SItakespeare et la criliqiie allemande (Paris. 1S82), el A. Elirhard : Les comédies
de Molière en Allemagne (Paris, 1888); en .\nj:leterre. C. Humberl. England's
Uilhcil iiber Molière (Oppeln, i883); en Italie. C.li. Rahany, Goldoni (Paris. 1890);

en Russie, MikliaiM Achkinasi, Les influences paniaises en Hussic : Molière (Le

Livre, 10 novembre 1881); en Danemark, Legrelle, llulben/ considère comme imi-

tateur de Molière (Paris, 18(Jt), etc.
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péenne, « Molière, à lui seul, a plus fait qu'une académie ».

Les fables de La Fontaine oui été presque aussi imitées que

les comédies de Molière, (Nqtuis l'Allemand Haiicdorn jusqu'au

Russe KrilolT ou jusqu'à l'Espagnol Iriarte '. Mais, plus encore

que La Fontaine et presque autant que Molière, toute l'Europe

a traduit, commenté, imité Boileau ; et je ne dis rien ici des

imitations innombrables du Lutrin ou des Satires, mais com-

ment ne pas rappeler que la poétique de Boileau fait partie inté-

iirante de l'histoire de toutes — ou de presque toutes — les litté-

ratures? Gottsched et Addison se sont nourris de YArt poétique.

Le marquis de Luzan l'a traduit en espagnol et Trediakovsky

en russe. Et l'œuvre même de Boileau n'a pas suffi à ce besoin

de théories littéraires qu'il avait éveillé. L'Europe nous a

emprunté la Lettre à l'Académie deFénelon et \e^ Réflexions cri-

tiques sur la poésie et la peinture de l'abbé Dubos, ce qui se

comprend, et même le P. Le Bossu ou Batteux, ce qui se com-

prend moins. « L'imitation de la belle nature », déformation

fâcheuse de la théorie classique, a fait fureur en Europe pen-

dant près d'un siècle. Il a fallu la critique acerbe d'un Lessing,

la philosophie profonde d'un Herder pour mettre fin à la domi-

nation tyrannique des prétendus disciples de Boileau.

Si l'on cherche à déterminer le caractère général de cette

influence de notre littérature classique, on constate que, de

l'aveu des étrangers, elle a partout contribué à élever le niveau

général de la civilisation. C'est en lisant nos classiques que,

pour la première fois, d'un bout à l'autre de l'Europe, le public

lettré a eu le sentiment d'une littérature vraiment humaine,

vraiment sociale, et reflétant, dans sa majestueuse et tranquille

harmonie, ce besoin d'ordre et d'unité qui a été longtemps le

besoin dominant de la pensée européenne.

Fin des influences méridionales en France. — La

littérature française du commencement du .wni" siècle conserve

plusieurs des caractères de l'âge })récédent, et, par exemple,

elle continue à sul)ir, dans un domaine restreint, il est Arai,

l'influence des littératures du Midi. Seulement, à mesure que le

1. Voir Bibliofp-ap/iie dt; La Fontaine (éd. H. Régnier), cl F. Stcin, Lafontaiues
Einfluss auf die deulsche Fabeldiclituiifj des XVIII. Jahrhunderts (Aix-la-Cha-

pelle, 1889).
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sircli^ inarrlio, celte iiilliicucc (liiiiimir, cl liiiaicmcnt, ù l'admi-

ralidu scciilaii'c |M>iir lllalif ou l'Espagne, on voit .siicc(-(lrr

lindilTérence ou même le mt'piis.

La connaissance <lc la lanjj;uo italienne conliime à être assez

répandue au xvni' siècle : en IIM, Voltaire l'estime encore

aussi nécessaire que rani,^laise à un jouiiialisle et Kousseau

l'opposera aux langues du Nord, « tristes lilles de la nécessité »,

qui « se sentent de leur dure orijiine ». La comédie italienne

garde, grâce à Riccoboni, un peu de son prestige. La BiOlioflicf/ue

italique (1728-1734), fondée |)ar des réfugiés, s'eflbrce, sans

grand succès d'ailleurs, de faire coniiaître la pensée italieime à

l'Europe. Métastase, Zeno, Matîei, quelques autres dramaturges,

sont traduits. Goldoni s'établit à Paris, et Diderot lui emprunte

la matière, sinon l'inspiration, de son Fils naturel^ Mais, en

fait, les contemporains sont peu connus chez nous, et, à vrai

dire, méritent pour la plupart ce dédain. Ce sont les classiques,

Boïardo, Pétrarque, l'Arioste, Machiavel qui sont très fréquem-

ment traduits et commentés-. Le Tasse surtout préoccupe la

critique : Voltaire lui emprunte, bien plus (ju'à Malmignati, la

substance épique de la Henriade, comme il emprunte sa Mérope

à Matîei, et Rousseau, vieilli et malheureux, se console à Bour-

goin en chantant, d'une voix tremblante, des strophes du Tasse.

Mais, s'il goûtait encore le Tasse, notre xvin^ siècle mécon-

naissait Dante. « Poème bizarre, mais rempli de beautés, natu-

relles », écrivait Voltaire de la Divine Comédie en 1756. Quatre

ans après, il félicitait le P. Bettinelli d'avoir osé dire « que

Dante était un fou, et son ouvrage un monstre... » L'émoi fut

grand en Italie : Gozzi, Bettinelli, Torelli bataillèrent autour du

« divin Dante ». En France même, il y eut des protestations,

et Rivarol publia sa fameuse traduction, infidèle, mais écrite

avec amour et avec une intelligence du siècle de Dante qui fait,

par endroits, pressentir la critique d'un Chateaubriands

1. Ch. Rabany, Carlo Goldoni (Paris, 1896), et P. Toldo : Se il Diderot aôbia

imitato il Goldoni (Giorn. stor. d. letl. ilal., 1895, t. XXVI).

2. G.-J. Ferrazzi, UAriosto pressa i Francesi (dans sa Bibliografia Ariostesca.

Bassano, 1881). — Leone Donali, L'Ariosto e il Tasso giudicati dal Voltaire

(Halle, 1889). — M. Puglisi Pico : // Tasso nella critica francese (Acireale, 1896).

— E. Bouvy, Voltaire et l'Italie (Paris, 1898).

o. Sur Dante en France au xviii" siècle, voir un article de Sainte-Beuve {Cnu-

.séries, t. XI), les livres de Lescure et A. Lebrelon sur Rivaroly et surtout le livre

cité de E. Bouvy, Voltaire et l'Italie.
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Au fond, la littérature ilalicuue soullrait du niéiiris où, de plus

en plus, Iduihail l'Italie elle-même. Oji y allait heaucoup, mais

vu archéologues ou eu touristes, comme Dupaty ou de Brosses,

pour y chercher des souvenirs ou des aventures, ('e pays, disait

Uivarol, « ne fournit plus que des Laladins à l'Europe ».

« Nation autrefois maîtresse du monde, écrivait Montesquieu,

aujourd'hui l'esclave de toutes les nations. »

L'esjirit philosophique du xvui" siècle n'était guère plus indul-

gent à l'Espagne. Il y eut bien, au début, une recrudescence

très sensible de l'influence espagnole dans le roman et dans

le théâtre'. Quevedo, Do)ia Maria de Zayas, Montalban, le

« sublime Gracian » furent traduits. En 1700, Le Sage publie

son Théâtre espaf/nol;en 1702, il emprunte à Francisco de Rojas

le sujet de son Point cfhonneur; en 1707, à Calderon, celui de

Don César Ursin. Il puise dans Luiz do Guevara pour son Diable

boiteux, dans Francisco de Rojas pour Crispin rival, dans tous

les picai'esques espagnols, de Mendoza à Vincent Espinel, [lour

certains procédés de son G il Blas. A vrai dire, il est acquis désor-

mais qu'il a puisé le sujet même de son chef-d'œuvre dans trois

livres dont aucun n'est espagnol, et, si le décor est espagnol dans

Gil Blas, l'auteur songe bien plus à Paris qu'à Madrid, qu'au

surplus il ne connaissait pas. Mais il a dû incontestablement —
lui et quelques-uns de ses contemporains— aux novellistes espa-

gnols, certaines habitudes de composition, le goût des épisodes

parasites, si fréquents dans Gil Blas, et des dissertations ]diilo-

sophiques ou morales; ensuite, et surtout, le réalisme un peu

cru et le sentiment de la vérité matérielle, qui faisait parfois

défaut à nos romanciers du siècle précédent : Le Sage, on l'a dit

excellemment, « a dépouillé de ses scories le roman picaresque;

il lui a enlevé ses loques sordides pour le revêtir d'un galant

habit à la française- ». Le Sage est le principal, en même

temps que le dernier, représentant de l'influence espagnole

au xvm" siècle : car Beaumarchais ne doit rien, de son propre

aveu, à l'Espagne que le décor de ses pièces et les noms des

1. Léo Clarctie. E^sai sur Lesar/c romancier (1S90, in-8). — Sur les origines de

rinniit'n(X espagnole, V. Morillol, Scarron, et G. Reynier, Thomas Corneille. —
Sur les sources de Lesage, 1£. Linlilliac, Lesaf/e (Paris, 1893).

'2. A. Morel-Falio, Eludes sur VEspaçjne, V série, p. 50.
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|i(M"sonna{j;es, et Floriaii,on ail;i|«taiil (Servantes roiiiiiif il la lait,

lie prouvera ([iw riuiioraïur <!• ses lecteuis cl la >i(iiiii'. I)<''jà

•I.-J. Rousseau avait ('•crit de Don (Jvicliolh- (jik- « les Ioniques

folies n'amusent iiuère » ; et Montesquieu, sur les e(tin|»alriot<'s

de l'auteur : « T-.e seul de leurs livres qui soit lion est celui (jui

a fait voir le ridicule de tous les autres ».

Plus encore (|ue l'Italie, l'Espay^ne eut à soulTrir des progrès

du philosopliisme chez nous. L'auteur des Lettres persanes rail-

lait la jtarcsse et l'ignorance de la péninsule en des pages qui

<'urent un long retentissement. Il Itafouait les Espagnols pour

leur m<»rgue, leurs luzaireries, l<'ur inTpris du progrès. Il les

montrait « si attachés à l'Inquisition quil y aurait de la mau-

vaise grâce de la leur oter ». On le crut sur parole, et c'est à

peine si les lecteurs de YEssai sur les wœurs eurent un sourire

quand on leur a|q»rit que, depuis des siècles, « tout le monde »,

au delà des Pyrénées, « jouait de la guitare », et que « la tris-

tesse n'en était pas moins répandue sur la face de l'Espagne ».

En vain, des écrivains des deux nations lancèrent, en 1~~4,

VEspagne littéraire, qui ne vécut pas. En vain, labbé de Yayrac,

au commencement du siècle, J.-Fr. Bourgoing vers la fin,

publiaient des livres solides et informés sur nos voisins. L'opi-

nion s'était décidément détournée d'un pays qui lavait jadis

séduite par sa grandeur, qui l'avait plus récemment amusée par

sa littérature picaresque, mais qui avait désormais le tort de

rester en dehors du mouvement de la pensée française.

Origines du cosmopolitisme philosophique. — C'est

qu'en etïet. tandis que l'Eurojie restait encore sous le charme

de notre littérature du xvii*^ siècle, il se faisait, chez nous et

au dehors, un travail dans les esprits qui allait transformer

profondément l'altitude de la France pensante à l'endroit de

l'Europe. Par suite de circonstances très diverses, l'idéal du

xvni" siècle a été moins national et plus humain que celui du

xvu% moins attaché à la tradition et plus curieux du [irogrès,

moins soucieux de l'unité de l'inspiration que de sa variété : à

la théorie classique, le xvni° siècle substitue, en philosophie

d'abord et bientôt en art, le cosmopolitisme.

La querelle des anciens et des modernes avait profondément

remué les esprits et répandu cette idée, chère à Fontenelle. que
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« les différentes idées sont comme des [dantes et des fleurs qui

ne viennent pas également bien en toute sorte de climats ». De

là à cette curiosité inquiète de Tunivers qui est l'un des carac-

tères saillants des Lettres persanes, de XEssai sur les mœurs ou

des Époques de la nature, il n'y a qu'un pas. De fait, la plupart

des œuvres du xvnf siècle donneront de plus en plus de place à

une enquête intellectuelle et morale sur les pays voisins ou

même lointains. C'est une prétendue enquête sur l'Orient que

les Lettres persanes, et c'est une enquête réelle sur l'Angleterre

que les Lettres philosophiques. \j Esprit des lois n'est qu'un

essai de synthèse des constitutions de tous les peuples, et le

titre seul de VEssai sur les mœurs et fesprit des nations suffit

à en indiquer l'objet. « Vos Romains, dit un personnage de

Voltaire, qui se vantaient d'être les maîtres de l'univers, n'en

avaient pas conquis la vingtième partie. » Ce monde romain

avait cependant suffi au xvif siècle. Mais voilà que les roman-

ciers même étendent le cercle de leurs observations : après

avoir longtemps trans})orté dans l'antiquité des sujets modernes,

ils empruntent maintenant à la peinture des nations contem-

poraines de nouveaux éléments d'intérêt : Le Sage nous con-

duit en Espagne; l'auteur des Mémoires du chevalier de Gra-

mont (1713), qui est presque un romancier, en Angleterre; le

traducteur des Mille et une nuits (1704-1708), en Orient; l'au-

teur du Doyen de Killerine ou de Cle'veland, dans tous les pays

du monde. C'est Prévost surtout qui imagine de soute-nir l'in-

térêt de ses fictions par la peinture des mœurs exotiques, de

nous peindre l'intérieur d'un harem et de nous donner « une

idée des plaisirs allemands et de la galanterie germanique ».

C'est lui qui compare le caractère espagnol au caractère anglais,

et qui travaille, comme il s'en vante, à dissiper « certains

préjugés puérils, qui sont ordinaires à la plupart des hommes,

mais surtout aux Français, et qui les portent à se donner fière-

ment la préférence sur tous les autres peuples de l'univers ».

Mais, en dehors même du roman, le journalisme et la littéra-

ture d'information développent de plus en plus cette tournure

d'esprit, principalement sous la plume des critiques protestants.

Voltaire, se demandant un jour comment notre littérature

avait conquis l'Europe, n'hésitait pas à signaler, parmi les
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hommes qui avaient le plus travailh' à celle couqurle, « les

pasleurs calvinisles réfugiés, <|ui oui porlr r<''lo(|U('uce, la

uiéthode dans les pays élrang-ers », cl, parmi les réfugiés,

« un Bayle surtout, qui, écrivant en Hollande, s'est fait lire de

toutes les nations » : ce sont les revues ou, comme on disait,

les « bibliothèques » protestantes ' qui oui Imu l'Europe au

courant des œuvres françaises, avant que ce rôle fût assumé

par les encyclopédistes, c'est-à-dire pendant toute la première

moitié du siècle. Mais il faut noter (ju'inversement les mêmes

écrivains nous ont initiés, pour une bonne part, à la connais-

sance des pays étrangers, et qu'entre l'Europe et nous ils ont

servi de truchements industrieux et consciencieux, sinon bril-

lants. Déjà Bayle et ses successeurs, dans les Nouvelles de la

république des lettres (1684-1718), avaient fait une certaine part

aux œuvres étrangères. Le Clerc dans sa Bibliothèque univer-

selle et Basnage de Beauval dans son Histoire des ouvrages des

savants s'intéressent aux livres italiens, anglais ou allemands.

Ce sont des critiques protestants qui ont fondé et soutenu la

Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de lEurope ou

VEurope savante ou encore YHistoire littéraire de VEurope, dont

les titres seuls parlent assez haut. Ce sont eux qui ont eu

successivement l'idée d'une Bibliothèque anglaise, d'un Journal

britannique, d'une Bibliothèque italique ou germanique.

Les commencements de l'influence anglaise. — Entre

toutes les nations européennes, il y en avait une qui, par sa

politique, sa philosophie, sa littérature et sa méthode scienti-

fique, allait s'imposer à l'attention des Français. Politique-

ment, l'Angleterre avait singulièrement grandi en Europe

depuis la révolution de 1688 et depuis les défaites de la France,

dans les dernières années de Louis XIV. En science, elle avait

pris, depuis la fondation de la Société royale (1662), un incom-

parable essor et, après les Boyle ou les Halley, Newton venait

de réaliser les promesses de la méthode prônée jadis par Bacon.

1. P. A. Sayous, Le XVIII' siècle à Vélranger (Paris, 1861), et V. Rossel. La
liltérature française hors de France (Paris, 1893). — Pour les réfugiés d'Alle-

magne, Chr. Bartholméss, //(."/. philoft. de l'Acad. de Prusse (1851, 2 vol.). et

G. Pariset, L'Èlat et les églises en Prusse sous Frédéric-Guillaume /«' (Paris.

189"). — Pour ceux d'Anfileterre, Joseph Texte, J.-J. Rousseau et les orig. du cos-

mopol. litl., liv. I, cliap. i (Paris, 1895).
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En philosophie, outre Locke, elle olTrait à l'Europe une pléiade

de polémistes ardents et de sceptiques hardis, comme Toland

{Christianitij not mysterious, 1G96), Collins {Discourse on free

Thinking, 1713), Tindal [ChristianUn as old as the Création, 1730),

ou de philosophes éloquents et enthousiastes, comme Shaftes-

bury [Characteristics, 1713). En littérature enfin, avec les écri-

vains du règne de la reine Anne, avec Pope, Swift, Addison,

de Foe, elle présentait à l'admiration du monde un ensemble

(l'ipuvres à la fois traditionnelles et neuves, dans lesquelles

l'influence manifeste du classicisme français n'avait pas réussi

à faire disparaître les qualités natives de la race.

Les premiers intermédiaires entre les deux pays furent les

réfugiés. De 1688 à 1730 environ, la colonie de Londres, qui

compte soixante-dix ou quatre-vingt mille membres, est un

centre actif de propagande anglaise. On y répète ce que d'Ar-

genson appelle « les raisonnements anglais sur la politique et

la liberté ». On y exalte la liberté de penser, la constitution

anglaise, le baconisme et Locke. C'est un réfugié, Pierre Goste,

qui, en 1700, traduit VEssai sur rEntendement. C'en est un autre,

Rapin de Thoyras, (jui publie la première histoire d'Angleterre

(1724). Ce sont des réfugiés qui donnent les premières traduc-

tions de Shaftesbury, de Bernard de Mandeville, d'Addison,

de Pope, de Swift et de Daniel de Foe. Enfin c'est un de leurs

coreligionnaires, Béat de Murait, qui })ublie des Lettres sur les

Anglais et les Français (1725) où il essaie de démontrer que

« j)armi les Anglais il y a des gens qui pensent plus fortement

que les gens d'esprit des autres nations ».

Les critiques français continuent le mouvement. Prévost

exalte, dans ses romans, « un des premiers peuples de l'uni-

vers », et fonde son Pour et Contre (1733-1740) pour donner

les preuves de son jugement. Surtout Voltaire, avec ses Lettres

'philosophiques ou anglaises (1733-1734), saisit l'opinion de la

question anglaise avec son génie d'écrivain et avec l'autorité

(jue lui domient trois années d'un exil studieux à Londres', et

]»eut-ètre n'est-ce pas trop de dire avec Condorcet que « cet

1. Sur Voltaire on Angleterre, Clnirton Collins : Bolingbrohe and Voltaire in

Enr/land (Londres, 1S8G): A. ]?allanlyne, Voltaire's Visit to Euf/land (Londres,

1893). — Voir Ilev. d'hid. litl. de la Fr., 5 avril 189i, et ci-dessus, p. lOL
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ouvraiîc lui itai'iiii lutiis I (''|)(»(|in' <l iiim' n''\ oliilioii », sinon d.iiis

Ic^oùl, (lu ninins dans les idiM's. Non |>as, à vrai dire, (|iir la

liliertr de penser des Anglais IVil altsoliimeiil iiik- iionvcanlr en

France : leurs déistes eux-inèmcs connaissaieiil loil Itieii liayle

el son « iiiconi|tai-al)le dirlionnaire », ('(Mnine ra[>])(dait Locke,

el ils avaieiil pu puiser pins d'une idi'-c dans les deux liaduclions

anglaises qui en panirenl siiccessivenn-nl. Mais il m- scmid»' [)as

qu'on eût encore atta(|uési ouvertement, ni d une manière aussi

systématique, les bases surnaturelles du christianisme. D'ail-

leurs la psychologie ou la iiédagogie de Locke, ou en<'ore ses

idées sur le gfouveruement civil. n(vse trouvaient pas dans Bayie,

et ce n'est pas non plus dans Bayle (jue Voltaire avait pu trouver

un exposé du newtonianisme, ([ui le fraj)pa pour le moins

autant que le lockisme. Enfin le livre de Voltaire apportait aux

lecteurs français ce qu(^ ui les réfugiés ni Murait ni Prévost

n'étaient capables de donner : un tableau, sinon complet ou de

tout point exact, du moins vivant et sing"ulièrement attachant de

l'Ang-leterre contemporaine. Les quinze années qui suivirent

la publication des Lettres philosophiques virent l'influence

anglaise s'implanter solidement chez nous.

Elle s'exerce à la fois en politique, en philosophie, en science.

Montesquieu, dans VEsprit des Lois, fait un magnifique éloge de

la constitution anglaise et montre comment elle réagit sur le

tempérament de la nation, comment « les coutumes d'un peuple

esclave sont une partie de sa servitude, celles d'un peuple libre

sont une partie de sa liberté », comment l'Angleterre est « le

peuple du monde qui a le mieux su se prévaloir à la fois de ces

trois grandes choses : la relision, le commerce et la liberté ».

Le livre du Genevois Delolme {La Constitution de FAnf/leterre,

1771), tant lu de nos révolutionnaires, ne fera que développer

et justifier les idées de Montesquieu. En science. Voltaire publie

ses Éléments de In philosophie de Neioton (1738) et met le newto-

nianisme en vers ; Fontenelle célèbre le grand homme à l'Aca-

démie des sciences ; les encyclopédistes se réclament de lui. « Nous

avons pris des Anglais, écrivait un jour Voltaire à Ilelvétius,

les annuités, les rentes tournantes, les fonds d'amortissement,

la construction et la manœuvre des vaisseaux, l'attraction, le

calcul différentiel, les sept couleurs primitives, linoculation.



752 LES RELATIONS LITTÉRAIRES AVEC L'ÉTRANGER

Nous prendrons insensiblement leur noble liberté de penser et

leur profond mépris des fadaises de l'école. » Ce « mépris »,

on le professait ouvertement à VEncyclopédie, et Diderot se

faisait la main en imitant, dans les Pensées sîir Vinterprélalion

de la nature (1754), celui que D'Alembert appelait « le plus

grand, le i)]ns universel et le plus éloquent des philosophes »,

Bacon.

Ce que l'Angleterre représente, c'est la diffusion de l'esprit

scientifique, l'utilitarisme en morale et en art, la substitution

du jugement individuel au respect de la tradition. « Je crois,

écrivait Le Clerc, que le monde commence à revenir de cet air

décisif que Descartes avait introduit en débitant des conjectures

pour des démonstrations... Les Anglais surtout sont ceux qui en

sont le plus éloignés. » En exaltant Bacon ou Newton, ce que

veulent les disciples de Voltaire ou de Maupertuis, c'est battre

en brèche la méthode cartésienne, ce qui veut dire, pour eux, la

métaphysique. C'est ramener l'esprit humain à l'observation des

phénomènes qui lui sont accessibles et qui, seuls, méritent de

nous intéresser. C'est condamner la recherche de ces vérités qui

avaient passionné la génération précédente et qu'un Voltaire

compare maintenant à des étoiles « qui, placées trop loin de

nous, ne nous donnent point de clarté ». C'est chercher à fonder,

avec Locke ou avec d'Alembert, « la physique expérimentale

de l'âme ». C'est aussi condamner, comme autant de « niaise-

ries ingénieuses » — le mot est de Newton, — l'art, la poésie, le

culte de la forme. C'est enfin avoir pleinement conscience de

ce fait que le passé de l'humanité n'est à peu près d'aucun

intérêt au |)rix de son présent et de son avenir.

Shakespeare et le roman anglais en France. — Les

premières conséquences littéraires de l'influence anglaise furent

de battre en brèche, surtout au théâtre, la tradition clas-

sique.

« Le génie poétique des Anglais, avait écrit Voltaire, res-

semble jusqu'à présent à un arbre touffu planté par la nature,

jetant au hasard ses mille rameaux, et croissant inégalement

avec force... » En écrivant ces lignes, il songeait surtout à ce

Shakespeare qui avait bien été mentionné par quelques critiques

antérieurs, mais dont l'œuvre était encore, en 1734, profondé-
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ineiil inconnue des lecteurs IVanc.iis'. h^lle le resteru, à vrai dirr,

l(»ngtt'ni|ts encore, (hi peut ('liidier, à litre <l<' curiusib'-s, les

imitations, lo plus souvent inavouc'es, (jiie N'oltaire lit de Sha-

kespeare dans Bi-iihis, dans hJriplii/lr, dans Jn/fs César ou dans

Zaïre. On prouvera dil'licilenienl (pie ces prétendues audaces

aient jamais (''t('' au d(dà d Une mise en scène plus (•ompli(juée

et d'une certain<' alVeclalion de « ré|»ul)iicanisme » dans le dia-

logue. Comment oublier (|ue, dans la mieux réussie de ces adap-

tations, dans Zaïre (H-JS), une obscure intrigue de garnison se

transforme en une « action éclatante ». à laijuelle sont mêlés

les plus grands noms des croisades? que rinimide et obéissante

Desdemona devient la (ille du roi de Jérusalem, « la jeune et belle

Zaïre »? que cet oflicier de fortune maure (|ui s'appelle Othello

se transforme en un brillant « Soudan d'Asie »? Et vraiment

Voltaire ne fait-il p-as un peu tort à ses précurseurs français

en affirmant que c'est au théâtre anglais qu'il doit la hardiesse

qu'il a eue « de mettre sur la scène les noms de nos. rois et des

anciennes familles du royaume » ? Aucune de ces innovations

n'était vraiment neuve, non pas même les timides fantômes

d'Eriphyle ou de Sémiramis, si vite effrayés par les feux de la

rampe. Les continuelles doléances de Voltaire, dans sa corres-

pondance ou dans ses [)réfaces, sur notre « délicatesse exces-

sive », ne doivent pas non [)lus nous faire illusion : il s'agissait,

au fond, de tourner les unités en les respectant, et ni Destouches
'

ni le |)résident Hénault ni les autres adaptateurs contemporains

du théâtre anglais qu'on pourrait citer n'ont jamais poussé l'au-

dace plus loin. Accordons à Voltaire que « le soleil des Anglais,

c'est le feu du génie », et que le Nord u n'en éteint point les

flammes immortelles ». Ce qu'il y a de plus shakespearien chez

Voltaire, ce sont les magnifiques spectacles de Sémiramis, —
que Shakespeare n'a d'ailleurs jamais connus , — et qu'au

surplus leur inventeur désavouait lestement en écrivant que

1. Sur Shakespeare en France, Louis P. lîelz a donné une bibliographie

étendue (Rev. de philol. franc.. V Irimcslre IS'JT). On consultera surtout

A. Lacroix, De Vinfluence de Shahespearc sur le théâtre français jusqu'à nos Jours
(Bruxelles, I806, — sujet à caution), J.-J. Jusseraud, Shakespeare en France sous

l'ancien régime {Cosmopolis, nov. el déc. 1896, janv. et fév. 1897), et H. Lion,

Les théories dramatiques de Voltaire (Paris, lS9("i).

2. Noter qu'on cite toujours à tort Deslouches parmi les imitateurs de ï^hake.

speare. Dans ses Scènes an;/laises, c'est la Tempête de Dryden et Davenant, non
celle de Shakespeare, qu'il adapte.

Histoire dk la langue. VI. 4o
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« (ju.ilre beaux vers valent mieux dans une pièce qu'un régi-

ment (le cavalerie ».

(Jiiand, enfin, en 1745, parut le jiremier volume de la tra-

duction de La Place, le public français fut-il mieux édifié sur le

génie de Shakespeare? Cela est fort douteux. Cette pitoyable

version, moitié prose, moitié vers, ne put que confirmer les

lecteurs dans l'idée que Shakespeare était un chaos de mons-

truosités et de trivialités et que son génie « âpre et peu réglé »

n'avait rien à apprendre aux lecteurs de Corneille. De ce pseudo-

Shakespeare, oui, Voltaire aurait eu raison d'écrire à M'"" du

DefTand qu'il est « irrémédiablement au-dessous de Gille ». Mais

a-t-on suffisamment songé que notre xvni'' siècle n'a presque

connu que Gille Shakespeare? et peut-on dès lors lui savoir mau-

vais gré d'avoir méconnu un homme de génie dont ne le sépa-

rait pas seulement la ditTérence des races, mais encore la distance

d'une époque à une autre? On ne comprenait plus Rabelais ni

Ronsard chez nous. Comment donc eût-on compris Shakespeare?

Bien plus réelle et plus profon(h» fut Fintluence de la littéra-

ture bourgeoise des Anglais, qui, moins différente, malgré son

originalité, de la nôtre, et d'ailleurs contemporaine, pénétra

plus aisément les esprits.

Un premier groupe d'écrivains est celui des moralistes, Pope,

Swift, Addison, Steele. Ceux-là, traduits abondamment, et

beaucoup mieux traduits — notons ce point — que Shake-

speare, entraient en France de plain-pied. h'Essai sur fhonmie,

traduit en 1736, parut l'évangile poétique du déisme anglais.

Gulliver, traduit en 1727, offrit un modèle de satire pénétrante

et hardie. Addison et Steele, enfin, moralistes bourgeois et

familiers, charmèrent par la vérité des peintures, le souci de

la modernité, le bon sens fortifiant et un peu terre à terre : le

Spectateur, mainte fois réimprimé, fut un des arsenaux de la

littérature bourgeoise du siècle.

Parmi les romans, celui de Foe, traduit presque dès son

apparition en 1720 et 1721, et souvent réimprimé, engendra

toute une littérature de « Robinsonades » et bientôt Rousseau

mettra Rohinson, déjà fameux comme roman, au rang des grands

livres de morale de l'humanité. Quant à Fielding, la hauteur de

son robuste génie échappa à la majorité des lecteurs, qui virent
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surtout en lui un picaresque à la façon do Lo Sage; cependant on

fut frappé de sa puissance d'oltservation et M""" du Deiïaiid ne

fui pas seule à en (goûter « la vérité inlinie ». Mais le maître du

chœur, ce fut « l'inimorfel auteur de Pamela, de Clarisse, <le

Grandison », Samuel Hichardson. Celui-là est vraiment des

nôtres, tant nos pères l'ont goûté, tant ils l'ont adapté et imité, et

son œuvre fait partie intégrante de l'histoire du roman français.

Prévost traduisit Pamela en 1741-42, Clarisse ««n 1751,

Grandison en 1754. Il (raduisif ces romans en admirateur

enthousiaste qui préfère les œuvres de Hichardson aux siennes

propres, mais aussi en Français du xvui'' siècle qui avait, nous

dit son biographe « le goût trop sur jtour se borner à traduire

son original ». Et ce fut, pour Richardson, une bonne fortune

que cette trahison dont il se plaignait à ses amis'. Plus tard, on

eut en français Richardson tout entier. Tout d'abord, on goûta

mieux les adaptations trop élégantes, mais dramatiques et pas-

sionnées, de l'auteur de Manon Lescaut.

Dans l'Europe entière, les romans de Richardson soulevèrent

un enthousiasme j)rofond. Ils apportaient, dans un cadre fictif,

une certaine conception, étroite, mais puissante, de la morale.

Ils visaient à être des tableaux sincères de la vie, et de la vie

contemporaine. Ils étaient audacieusement bourgeois. Enfin, ils

débordaient de pathétique et de sensibilité. Toutes ces qualités

leur assurèrent en France un succès peut-être supérieur à celui

qu'ils avaient remporté en Angleterre. A vrai dire, Marivaux,

que d'ailleurs Richardson ne paraît pas avoir connu, avait déjà

réalisé chez nous une part de cette révolution. Mais le roman-

cier anglais était singulièrement plus puissant que son précur-

seur français. A coup sur, l'opinion le mit fort au-dessus. Quand

il mourut, Diderot publia son éloge (1761) : « Richardson,

s'écria-t-il. homme unique à mes yeux, tu seras ma lecture

dans tous les temps ! Forcé par des besoins pressants, je ven-

drai mes livres : mais tu me resteras; tu me resteras sur le

même rayon avec Moïse, Homère, Euripide et Soidiocle... »

I. Voir la correspondance de Richardson publiée par M" Barhauld, lettre du
24 février l'oS t. VI, p. 244) : Richardson y reproche à Prévost davoir diminué
la part de la morale dans son œuvre, c'est-à-dire • de l'objet même en vue
duquel Ihisloire a été écrite », et aussi d'avoir supprimé quelques-unes des par-

ties " les plus pathétiques ».
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Si maintenant Ton ajoute à ces œuvres lo drame incomplet,

mais puissant do Lillo, le Marchand de Londres (traduit en 1748),

et le Joueur d'Edouard Moore, on aura l'ensemble des œuvres

qui ont le plus agi en France à cette époque. Diderot traduisit

lui-même le Joueur, et J.-J. Rousseau qualifiait le Marchand de

Londres de « pièce admirable, et dont la morale va plus direc-

tement au but qu'aucune pièce française que je connaisse ». On

considérait généralement Moore et Lillo, auxquels on joignait,

sans beaucoup le connaître ni le comprendre, Shakespeare,

comme des modèles d'un art nouveau, plus hardi dans la forme

et plus profond par les idées.

Le moment approchait oii, dans notre littérature d'imagina-

tion, un homme de génie allait reprendre et parfaire l'œuvre des

grands écrivains anglais, et par là consacrer leur influence, non

seulement en France, mais en Europe.

//. — La seconde période du XVI11^ siècle

(iy6i-i8oo).

Rôle européen de J.-J. Rousseau. — Cette immense

influence exercée par Rousseau dans le monde s'explique d'abord

par ses origines : Rousseau est un étranger adopté par la France.

Suivant une excellente remarque de M. Lanson, le fond fran-

çais que ses ascendants ont pu lui transmettre, « c'est celui qui

n'avait pas été travaillé encore par la culture classique », et cela

déjà le distingue profondément de nos écrivains nationaux. De

même, il a échappé à l'influence monarchique et à l'influence

catholique; flls do bourgeois de Genève, il croit d'instinct à la

liberté et à l'égalité naturelles; il est un admirateur-né des

républiques antiques et aussi, comme il le dit, de ces « fiers

insulaires », (Je ces Anglais qu'on ne voit pas « ramper lâche-

ment » dans les cours d'Europe. En religion, il est né protes-

tant et le restera malgré ses conversions; son déisme aura, au

regard celui de Voltaire, un caractère presque confessionnel;

sa perpétuelle révolte contre la société de son temps ne sera

que la révolte de cet individualisme, qui est le fond du protes-
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tantisino; onliii, ce souci tic la nioialilc ([iTil a poiiu en l<jules

choses, et jus(iue dans l'art, prouvera une fois de plus que

« Jean-Jacques est l'héritier de cent cinquante ans de cal-

vinisme ». D'autre [)arl. cet étranger a beaucoup aimé noire

patrie; il a vécu longtemps dans cette « France tendrement

aimée », qui l'a persécuté, il est vrai, mais qu'il a conquise et

dont son i;énie est devenu l'une des gloires. Au surplus, un grand

nombre des idées j)olitiques <»u philoso[)liiques de Rousseau

sont d'origine française ou antique : Tacite et Plutarque ont été

ses maîtres, et aussi Montaigne ou Montesquieu. Et tout cela

explique la situation unique de Rousseau, dans l'histoire de la

littérature moderne. Entre l'Europe et la France il a servi de

lien. Personne, d'une pari, n'a plus fait pour la diffusion de

l'influence française dans le monde, mais personne aussi n'a [dus

contribué à répandre les influences étrangères en France. Fran-

çais parla langue, Rousseau a le génie essentiellement européen.

C'est pourquoi dans l'histoire des relations intellectuelles de

la France avec les pays étrangers pendant la seconde période du

siècle, son nom est le premier, et il n'y a pas une seule littéra-

ture où il ne tienne sa place. Si l'on écrit l'histoire des théories

• politiques ou sociales, Rousseau doit être rattaché avant tout au

groupe des philosophes français; il a été l'ami de Diderot, il est

le disciple de Montesquieu, il a une sorte de culte pour Buffon;

cependant il est aussi le disciple de Locke, il a lu Addison et

Pope, et, surtout, il diffère de ceux-là justement par ce qui le

rapproche de ceux-ci, par le caractère protestant de son œuvre.

Si, d'autre part, on étudie le mouvement littéraire du siècle, on

voit bien ce qu'il emprunte, ne fût-ce que pour la combattre, à

la culture française, mais on voit encore mieux par où il s'en

sépare. Plus généralement, dans l'histoire de la littérature euro-

péenne, c'es'i, l'œuvre des Anglais, de Pope, d'Addison, de Gray,

de Richardson, de Macpherson qu'il reprend et continue. Ses

affinités sentimentales le portent vers les écrivains septentrio-

naux. Faut-il s'étonner que son succès leur ait profité et que

l'Europe ait vu en lui ce qu'il est en elTet, leur continuateur,

mais un confinuateur do génie?

Influence des lettres françaises dans le monde. —
L'influence de la littérature française au dehors a été sur-
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tout littéraire, avec nos classiques, jusqu'au milieu du siècle;

elle a été principalement politique et philosophique, après. Seul,

J.-J. Rousseau a révolutionné à la fois les idées et l'art.

A vrai dire, on a heaucoup lu dans la seconde période du

siècle la plupart de nos écrivains; mais, si Ton excepte Rousseau,

ils n'ont pas exercé d'action profonde sur l'orientation du

mouvement européen. Ce qu'on goûtait, par exemple, de notre

littérature légère, si ahondante pendant cette période, c'était,

avec la polissonnerie, la hardiesse de certaines idées : si Brockes,

llagedoi'n ou Wielaud font, en Allemagne, une certaine fortune

à Chapelle ou à (ihaulieu, c'est comme à des « libertins » de bon

goût et d'esprit; si Catherine II jeune fait ses délices delsiPucelle,

ce n'est pas surtout pour le mérite littéraire de l'œuvre; si on

réimprime un peu partout Crébillon fils ou môme Grécourt, ce

n'est pas enfin pour leur originalité. L'un des rares livres

français de ce temps qu'on a lus à l'étranger sans y chercher un

système de morale et de politique, c'est Gil Blas; celui-là a été

traduit presque dans toutes les langues, et il a exercé une pro-

fonde influence sur les romanciers anglais, notamment sur

Fielding ou sur ce Smollett qui en louait « l'humour et la saga-

cité infinie ». Et, si c'est un livre français que les iMille et une

Nuits, peut-être sera-t-il permis de noter tout ce que lui a dû un

groupe d'écrivains allemands, dont le plus grand est Wieland.

Mais ce sont là des exceptions. Même la comédie légère porte

avec elle, ou paraît porter, des idées nouvelles et hardies.

Quand, par exemple, en 1781, Monvel va à Stockholm jouer

du Dallainval, du Carmontelle ou du Collé, le public suédois

applaudit la ))hiloso}ihie française jusque dans Dupuiset Desron-

nais, jusque dans la Partie de chasse de Henri IV. — Et c'est le

portrait du roi-philosophe encore que toute l'Europe admire

dans l'épopée voltairienne de la llenriade.

C'est, à vrai dire, par là seulement que s'explique lincroyable

succès européen de quelques œuvres médiocres, comme les

livres de Marmontel : Gustave HT fait de Bélisaire un de ses

livres de chevet; Catherine II le fait traduire par ses intimes,

traduit elle-même un chapitre et proteste contre les condamna-

tions de la Sorbonne ; les Contes moraux inspirent quelques-

unes des œuvres marquantes de la littérature hongroise.
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Si ce II Vsl |i;is l;i |iliiliis(i|iliir, cCsl ilii iiKiiiis la iiior.ilc «jui

sédiiil siirldiil les Iccleurs ('triinizeis tl.iiis les lom-iiis de Vir-

vost el tic Marivaux. I.c prcinicr [lasso en Alleinaiziic |i(»iii- un

émule (le Richanison et IMVil le loue d'avoir « travaillé avec l)on-

lieur et liénie en vue des plaisirs et des lu-soins de ee monde si

égoïste »; et si le secdud est, an it-moiiina^e de Diderot. « de

tous les auteurs fian(;ais celui (jni plaît le plus aux An;.; lais »,

c'est à des motifs analogues qu'il le doit. 11 est curieux de con-

stater (ju'en dépit du succès incontestaltle du tliéAtre de Destou-

clies, de La ('liausséeou de Marivaux, notamment en Aliemaiine,

on leur reproche cependant d'emprunter leurs personnages à

une société « vide de vérité et de vie intérieure », ce qui veut

dire, dans la pensée de leurs critiijues, (judn leur reproche d'être

français : Destouches n'en [laraîtpas moins supérieur, aux yeux

de M""" Gottsched, à Molière lui-même; Goethe enfant, à Franc-

fort, voit jouer avec délices Destonches on La Chaussée; (iellert

s'inspire de ce dernier; en Espagne, des écrivains afraucesados

se réclament de Destouches, et le marquis de Luzan traduit le

Préjugé à la mode. La fortune du drame larmoyant et de la tra-

gédie bourgeoise s"expli(|ue de même : on en goûte la morale

indiscrète et la sensibilité débordante : YEugénle de lieaumar-

chais obtient en Russie un succès de larmes. Diderot, en Alle-

magne, voit ses drames traduits par Lessing, .ses Entretiens et

son Discofirs sur la poésie dramatique abondamment commentés,

comme l'œuvre de la « tète la plus philosophique » qui, depuis

Aristote, se soit occupée du théâtre '. Mais Diderot lui-même n'est

qu'un prétexte à se réclamer de cette influence anglaise, dont il

dérive, et d'ailleurs si Iffland ou Schrœder se disent ses disci-

ples, ils imitent également Goldoni, comme d'autres imitent

Holberg. Assurément l'intluence de Diderot à l'étranger n"a été

ni purement littéraire, ni surtout purement française et, d'une

façon générale, elle a été subordonnée à celle des auteurs anglais.

Ce qui est vrai de nos poètes dramatiques l'est aussi de nos

historiens. C'est leur philosophie, plus encore que leur mérite

littéraire, qui a fait leur succès. Il est bien vrai que l'Europe a,

pendant de longues années, jugé le monde à travers la critique

1. L. Croiislé, Lesfiiiif) cl le </ohI français en Allimat/ne (1803), et K. tiaiidar,

Diderot et la critique allemande (tlaiisses Souvenirs (ienseignenicnt).
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et réni(lili(tii tVaiiçaises : c'est à l'école de Rollin, traduit jus-

qu'en Russie, (|irelle a (((iinii l'antiquité classique, et c'est dans

le P. Bninioy que Schiller a lu d'abord les trafiques lirecs.

Mais c'est surtout à la lumière des idées philosophiques et poli-

tiques de Montesquieu, de Voltaire, voire même de Raynal, que

le piildic européen a étudié l'histoire des temps modernes, et,

pour ne citer que des auteurs anglais. Hume, Gibbon ou

Robertson s'inspirent autant des idées politiques de Montes-

quieu que de la critique historique de Voltaire.

A peine, cntin, est-il besoin de signaler le môme genre d'in-

fluence dans le succès du journalisme à la fiançaise. C'est l'in-

fluence de Bayle qu'on retrouve à la base de toutes les tenta-

tives faites en Europe à l'imitation des Nouvelles de la républi-

que des lettres, et c'est le Dictionnaire critif/ue qui se débite en

morceaux dans la plupart des revues, « bibliothèques » ou jour-

naux. Gottsched traduit le Dictionnaire; Frédéric II en fait faire

un Extrait, dont il écrit la préface; Feyjoo, en Espagne, s'ins-

pire de son esprit dans son Théâtre critique ou dans ses Lettres.

Ce n'est pas seuleuient le scepticisme, c'est la méthode de

Bayle, c'est son érudition discursive, agressive et irrévérente,

qui a fait sa fortune dans le monde des lettres et qui a imposé,

pendant un siècle, sa forme à la critique.

Influence de la philosophie française. — Le meilleur

de notre influence, pendant cette période, est donc et devait être

dans le succès de nos philosophes.

Celui de Montesquieu a été peut-être le plus durable. On a goûté

en lui d'abord l'historien des civilisations, et l'école de Bodmer

à Zurich l'admirait pour son art de peindre les époques et les

nations. Mais on a g'oûté plus encore le pamphlétaire des Lettres

jiersanes et le philosophe de VEsprit des lois. Les Lettres firent

révolution en Toscane : Beccaria avouait à Morellet s'être

convcrli, en les lisant, à l'idée de progrès. Ij'Esprit devint très

ra|ti(l('m<'iif un livre européen. Les gouvernements avaient beau

inicrdire et les Lettres persanes et VEsprit des lois : Hume et

Gibbon s'en inspiraient; Filangieri en Italie, Don José Cadalso en

Espagne, se proclamaient les disciples de l'auteur; Catherine II

citait, dans les préambules de ses lois, des maximes de Mon-

tesquieu; Kantemir présentait les Lettres au public russe, et
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Mendulssolm, ni Allema^Tie, faisait à Montesquieu lliontitur,

insigne à ses yeux, de le i;i|i|ii(i(lii'i- <le Sliafteslmi-y <•! de Holing-

l)roke. Ecrire riiistojre des idées de Montes(|uieu , ee serait

jtasser en revue foute Tliisloire des id«''es [lolitiqiies, parfois

même de la pcditique active, du xviii' siècle.

Une liistoire |diis aj2:itée serait cidle de la ploir<' de \ ol-

tairc. Elle com[)rendraiî au moins deux chapitres : le p(jète

et le philosophe. L'action du premier n'apparaîtrait [jeut-ôtre

pas très profonde : il est vrai (|u'on a imité un peu partout ses

tragédies, ses poèmes philoso[ihiques, sa Henriade : celle-ci a

même été mise en vers latins [)ar le cardinal Quirini, c'est-à-

dire presque consacrée [»ar l'Eglise, et Goethe a traduit Mahomet

et Tancrt'de; mais, si l'on cherche les noms des discijdes directs

de Voltaire en poésie, on trouve ceux d'Algarotti ou de Betti-

nelli en Italie, de Nicolai ou de Wieland en Allemagne : ce n'est

guère. De honne heure, la sécheresse de son génie a inquiété

l'Europe du Nord : « N'allez pas rendre visite à Voltaire, disait

le poète Gray à un de ses amis qui partait pour la France : per-

sonne ne sait le mal que fera cet homme ». Mais on goûtait le

« sublime » V(dtaire, le « premier-né des êtres », comme l'appe-

lait Frédéric II, l'auteur de \ Essai sur les mœurs ou du Diction-

naire philosophique. Celui-là était en coquetterie avec tout l'uni-

vers : il avait charmé Potsdam, et sa pensée fuyante et hardie

pénétrait jusqu'à la cour de Catherine II ou de Louise Ulrique de

Suède. Même Benoît XIV était sous le charme. « M. de Voltaire,

disait malicieusement Lessing, fait de temps en temps l'historien

dans la poésie, le philosophe dans l'histoire, et dans la philoso-

phie, l'homme d'esprit. » C'est précisément cette universalité de

l'esprit voltairien qui a fait son succès, comme il en a préparé

le déclin. Le voltairianisme a été une influence sociale autant

qu'une influence philosophique. Mais il y aurait injustice à

oublier qu'il a été l'une aussi bien que l'autre, et l'auteur de la

Critique de la raison pratique lui rendait un solennel hommage

quand il parlait du respect que « tout vrai savant » doit à sa

mémoire, parce qu'il n'y a pas un philosophe qui ne soit tenu,

même en le combattant, « d'imiter son exemple ».

Buffon a eu, lui aussi, sa part des hommages du monde

pensant : Catherine II, après une lecture des Epoques de la
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nature, lui eiivoyail «les présents, et Beccaria nomme son livre

|uirmi ('(Mix qui ont le plus agi sur lui. Mais sa gloire n'a pas été

comparable à celle de Housseau — et je n'entends parler ici que

de Rousseau politique et philosophe. — Celui-là a eu pour lui

d'être suspect à tous les souverains d'Europe : bien plus que

'Voltaire ou même que Montesquieu, il a incarné les aspirations

nouvelles en politique, en pédagogie, en religion. Faut-il rap-

peler qu'il a fourni des constitutions à la Pologne ou à la

Corse? A vrai dire, il faudra la Révolution pour que son œuvre

porte ici tous ses fruits. Mais, dans l'histoire de l'éducation, sa

place est considérable dès avant 89 : la plupart des réformes

tentées en pédagogie, dans les divers pays d'Europe, relèvent de

Locke et de Rousseau. Nombreux sont les « pédagogues » qui

pourraient, comme l'Allemand Campe, placer dans leur maison

un buste de Rousseau avec cette inscription : « A mon saint! »

L'éducation d'Emile a hanté et troublé plus d'un cerveau. Dans

un roman d'Elisabeth Simpson, Nature and Art, on voit deux

cousins, dont l'un a été élevé dans les villes, l'autre parmi les

sauvages : l'un a tous les vices, l'autre toutes les vertus. Que de

livres, en toutes les langues, ont été écrits pour soutenir cette

thèse, qui est celle de Rousseau! La [)édagogie de Rousseau,

romanesque à souhait, a sa place dans l'histoire du roman euro-

péen. Enfin, sa « religion naturelle », si voisine et si différente

à la fois du déisme voltairien, a droit à une place d'honneur

dans l'histoire du philosophisme. Même dans les pays italiens,

elle exerça une action profonde : témoin cette traduction de la

Profession de foi du vicaire saooi/ard qui, sous le titre de Caté-

chisme des dames de Florence, remua toute la Toscane en 1765.

Que dirons-nous donc de son influence sur l'Allemagne? Toute

la pensée allemande de ce temps est pleine de Jean-Jacques,

depuis Schiller jusqu'à Kant. « Viens, Rousseau, et sois mon
guide! » s'écriait Herder, interprète de toute une génération '.

Depuis VEmile et le Contrat social jusqu'à la Révolution, la

philosophie française se répand dans tout l'univers. Non sans

obstacles, il est vrai : en Autriche, la censure fait brûler VEmile

1. Sur l'influence de Uonsseaii, voir Marc-Monnicr dans Jean-Jacques Rousseau

Jugé par les Genevois d'aujourd''lui i (1878); Erich Schinidt, lUckardsotu Rousseau
und Gœthe (18"5;, et Lévy lirulil, L'influence de Rousseau en Allemagne (dans les

Annales de l'École libre des sciences politiques).
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et les Leltrea persawK-, ni l'orluii.il, Poinlinl f.iil flrtniirc h-s

œuvres do Rayii.il <•! iiilcnlil les livrrs (•trjuig'ers. Mais Irlaii

est donné. UKnci/cltj/jéilic se répand dans les |>ays vf)isins '.

On la réini[>rinio jusqu'à (rois fois en Suisse, et deux fois en

Italie; on la lit en Alleinaiiiie ou en Russie. Même en Espagne,

sous Charles III, des noidcs, le duf d'Albe, Aranda, entrent

en relations avec nos philosophes-. En Italie, Condiilae élève

l'infant de Parme; les idées françaises inspirent Pierre-Léopold

de Toscane, Paoli en Corse, nuMiie Benoît XIV. Recearia écrit :

« Je dois tout aux Français... DAlemherl, Diderot, Helvétius,

BulVon, Hume, noms illustres et qu'on ne peut entendre pro-

noncer sans être ému, vos ouvraiies immortels sont ma lecture

continuelle, 1 objet de mes occupations, pendant mes jours et

de mes méditations pendant les nuits! » En .Vllemagne, Fré-

déric II écrit d'après Helvétius et d'Alemhert son Essai sur

l'amour-propre, sorte de catéchisme de morale à l'usage de

son corps de cadets. Catherine II de Russie appelle à sa cour

des philosophes ou des économistes, Diderot, Grinim, Mercier

de La Rivière, Senac de Meilhan ; i)rie D'Alemhert de faire

l'éducation de son tlls, souscrit pour les Calas et les ISirven,

demande à Diderot un plan d'université, et recueille, après sa

mort, ses papiers; dans la haute société russe, les précepteurs

français sont à la mode, et les rares écrivains russes de ce

temps qui osent, comme Alexandre Radistchev, s'attaquer aux

institutions de leur pays, s'inspirent de nos écrivains, et, par

exemple, de Raynal. En Pologne, les écoles se servent d'un traité

de logique rédigé pour elles par Gondillac, et Cabanis jeune

enseigne à Varsovie. En Danemark, La Beaumelle, Mallet

enseignent la littérature fran(^aise^ En Suède Gustave III, en

Allemagne Joseph 11, se réclament de nos philosophes. Les idées

françaises franchissent les mers : elles agitent les colons anglais

ou espagnols de l'Am/'iicjue; elles inspirent la déclaration

1. Fnuuolle, La propagande des enci/clopédisles français au pays de Liège

(Bruxelles, ISSO). — J. Kimlzigcr, La propagande des encgclope'disles français en

lîelgiqitr (Pariri, IST'.I).

2. Parmi les écrivains espagnols de ce temps, don l},'nacio de Luzan n•^ida à

Paris, comme secrétaire d'ambassade, et Iriarte, le fabuliste, fil ses éludes an

lycée Louis-le-Grand, sous le P. Porée.

3. Voir A. Tapliancl, La Beaumelle à Copenhague (Revue d'Iiisl. litl. de la

France, 1895) (d la notice de Sismoiidi >nr Mallel.
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de Philadelphie, <|iii fut l'acte d'indépendance des États-Unis.

Mais ce ne sont pas seulement nos livres qu'on lit; c'est notre

société qu'on imite ou dont on recherche la peinture dans nos

livres. In historien a pu dire de la Hongrie sous Marie-Thé-

rèse : « Le français joua dans ce pays le rôle qu'avaient joué le

grec et le latin dans la France du xvr siècle' ». On en dirait

autant de beaucoup de pays d'Europe. La langue et la littéra-

ture françaises y servirent de véhicules à la culture française.

Nos artistes, peintres, sculpteurs, architectes, se répandaient

partout. On nous empruntait nos institutions littéraires : une

Académie de peinture ou de sculpture se créait-elle à Stock-

holm, on appelait un Français, Bouchardon, pour la diriger.

Nos académies littéraires et savantes étaient imitées partout :

telles l'Académie espagnole ou celle des Dix-huit en Suède. Le

voyage de France faisait partie de toute éducation libérale :

Paris était, suivant le mot de Galiani, le « café de l'Europe »,

on y voyait Gustave III, Stedingk, Hume, Gibbon, le prince

de Ligne, combien d'autres-! Quelques-uns y devenaient de

véritables écrivains français : tels le prince de Ligne ou Galiani.

D'autres le devenaient à distance : tel Frédéric II. Les corres-

pondances de Grimm ou de Métra mettaient l'Europe entière

au courant des menus événements de la vie française : « Le

temps, disait Rivarol, semble être venu de dire le monde

français, comme autrefois le monde romain*.. »

Et pourtant cette hégémonie n'est pas incontestée. L'Italie

n'a jamais subi le joug sans révolte. La nationalité allemande

se réveille. La nationalité anglaise ne s'est jamais laissé

entamer. Aux premières nouvelles de la Révolution, toute

la Russie, si française en apparence, se soulèvera contre nous.

Un assaut se prépare contre la conception française de l'art,

1. Ed. Savons, clans //w/ojj'e (/('«e-'/'a/e, t. Vil, p.Ooo. Bessciiyei et ses camarades
de la !<obiliuinturhn otiulicnl le français, lisent Voltaire, Montesquieu, Molière,
Racine : « Une tra{,'édie de Ladislas Hunyade s'écrivait dans des vers pareils à
l'alexandrin français. La Henriade servait de modèle à un poème sur Mathias
Corvin. An vos traduisait Marmonlel; Péczely, les tragédies de Voltaire: de
modestes étudiants transylvains, Molière. •

2. Il y eut, au xvin° siècle, un assez grand nombre d'étudiants russes à Paris
pour qu'on élevât une chapelle orthodoxe (Rambaud, Histoire de Russie, p. 450).— Voir Babeau, Les voyar/eurs en France, Grand-Carteret, La France jugée par
VAUemagne, les articles de Rathery cités plus loin et le livre de L. Dussieux,
Les artistes français à l'étranger.
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et ce seront les nali(»iis ii('rm;iiii(|iics (jui, |n<'ii,iiil (•(»nscierice,

à la voix (le Kousseaii, de leur «iV-iiic |ii'()|nc, ()|i|M)sri'oiil à |;i

lill(''i-;itiir<' (le la France, la lilliM-alurc di- riMiro|)(' du Nord.

Progrès du cosmopolitisme littéraire. — l'endanl (jue

notre idéal sorial C(in(jii('iail le niondc cl (|iic nos philosophes

se flattaient de voir, suivani le moi <!<• Hivarol, les hommes
« d'un bout de la terre, à l'autre se former eFi n'|)iildii|iic sous

la domination d'une même lani^nie », la France, de son côté,

faisait accueil, princij)alemenl sous l'inlluencc; de Honsseau, aux

œuvres anglaises et allemandes.

Rousseau a i>uissamment aidé à la dilVusion des littératures

du Nord en France. Et d'abord il procède directement, dans la

Nouvelle Héloïse, d'un des chefs-d'œuvre du roman anglais, de

Clarisse, et par là consacre d'une façon éclatante l'influence

anglaise parmi nous. Assurément, c'est surtoul lui-même

que Rousseau a peint dans son roman. Niera-t-on cepen-

dant la profonde influence que Richardson a exercée sur lui?

Écrit au moment oii Prévost venait de révéler Clarisse à la

France, son livre trahit, en plus d'un sens, cet « enthousiasme »

qu'au dire de Bernardin de Saint-Pierre, il professait pour

Richardson. Peut-être même trahit-il une certaine inquiétude à

l'endroit du succès de son rival anglais : littérature réaliste,

bourgeoise, protestante d'inspiration, Clarisse et YHéloïse ont

ces caractères communs, et personne ne dira qu'ils soient

d'importance secondaire.

D'autres traits encore du génie de Rousseau le rappi-ochent

des Anglais, et au premier rang le lyrisme : il y a dans Richard-

son des pages d'une mélancolie comparable à celle de Jean-

Jacques, et il y en a plus encore dans les Nuits d'Young, qui

paraissent de 1742 à 1746, dans les poèmes d'Ossian, que

Macpherson commence à publier en 1760, dans les poésies de

Gray, enfin, qui sont toutes antérieures aux grandes œuvres de

Rousseau; il y en a, et de plus belles encore, dans Shake-

speare et dans Milton. L'influence directe de tous ces écrivains

sur Jean-Jac(|ues se réduit à peu de chose, et, sans doute, on

en dirait autant de Gessner ou de Thomson. Au fond, sa puis-

sante originalité se passe de modèles. Il n'en est pas moins

vrai que, dans l'histoire de la littérature européenne, si l'cm



7G6 LKS RELATIONS LITTEUAlliES AVEC L'ETRANGER

veut chercliei' dos ancêtres à Rousseau, c'est dans les littéra-

tures du Nord quon les trouvei-a : je veux dire que certains

écrivains anglais, par exemple, avaient exprimé avec une rare

intensité des sentiments à tout le moins exceptionnels parmi

nous avant (|ii'il eût écrit.

Et, en ellet, du premier jour, son œuvre est, sans effort,

entrée dans la ti-ame de la littérature anglaise ou allemande.

Tout naturellement, il devient le maître de Cowpcr, de Shelley,

de Byron, des lakistes. Schiller et Goethe se reconnaissent en

lui; Lessing- éprouve pour lui un « respect secret » ; Herder voit

en lui « un saint » et « un prophète ». On n'imagine ])as une

histoire de la poésie anglaise, du roman ou même du théâtre

allemand où son nom ne sejait pas prononcé. En France, au

xvni" siècle. Bernardin de Saint-Pierre sera presque son seul

disciple, et il faudra attendre qu'aj)rès une longue réaction du

classicisme, Chateaubriand surgisse, pour que notre littérature

ne soit transformée dans ses profondeurs. En Allemagne, au

contraire, toute une lloraison dœuvres sort immédiatement de

Rousseau entre 1760 et 1800 : suivant la remarque de M. Georg

Brandes, « à la lin du dernier siècle, ce sont les Français qui

réfoi'ment les idées politiques, mais ce sont les Allemands —
et, ajouterons-nous, les Anglais — qui réforment les idées litté-

raires ». Nous avons aussitôt été les disciples de Rousseau

en philosophie et eu jtolitiquc; nous avons mis plus de temps à

être ses disciples dans l'art.

Cependant il a, tout au moins, éhranlé nos habitudes d'esprit

traditionnelles dans la critique. La poétique classique vivait du

respect des règles. Rousseau pensa et sentit contre les règles.

Il proclama hautement qu'il ne se croyait fait « comme aucun de

ceux qui existent ». 11 affirma les droits de « son tempérament »

et estima que le goût « n'est que la faculté de juger ce qui plaît

ou déplaît au plus grand nombre ». Il exalta l'homme sauvage,

l'habitant primitif des « forêts immenses que la cognée ne

mutila jamais ». Il donna à ses lecteurs le sentiment de la diver-

sité intînie des climats, des races et des hommes. Comment la

critique des œuvres littéraires ne se serait-elle pas ressentie de

cette révolution? Et elle s'en ressent, en effet, de 1760 à la

Révolution. La France se laisse envahir par les mœurs anglaises.
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Des voyageurs de m;ir(|ii(', llniiic W'ilkcs, (lairicU, (jiMion,

Franklin, yiciiinMi! (mi h'r.iiicc. L;i |(lii|(;iil des Français illustres

(le ce tenii»s, do Montescjuieu à Mirabeau, passent la Manche,

(Irimm parle des « progrès elTrayants » de raiiirlomanie. La

connaissance de l'anglais se réparul, les traductions se niulti-

[)lient. Les revues font iiur idacc de jdiis eu |dus grande aux

œuvres étrangères : ainsi VAimée littéraire, le Journal encyclopé-

dique, YEspril des. journanv. Des recueils se fondent, qui n'ont

|)as d'autre objet que l'étude des livres étrangers : par exenij)le

ce Journal étranger (1754-1762), que dirigea l'abbé Prévost,

et qui se proposait d'apprendre aux Français « à ne plus mar-

quer ce mépris otï'ensarit pour des nations estimables, qui n'est

qu'un reste des préjugés barbares de l'ancienne ignorance ».

On y lisait encore : « Nous devons à tout ce qui est étranger la

même justice. Il faut nous mettre au |t(iiiil de vue oii ils sont,

pour juger de la manière dont ils vivent. » Assurément, le

principe n'était pas neuf : Fontenelle ou Perrault ou Voltaire

lui-même l'avaient aftirmé. Mais c'est peu de chose qu'une

théorie en critique, si elle ne s'appuie sur des œuvres. Mieux

que tous les critiques, Rousseau avait fait comprendre à chacun

la vérité de cette pensée de l'Anglais Young, que « la nature ne

crée point doux âmes semblables en tout, comme elle ne fait

point deux A^sages qui se ressemblent parfaitement ».

Les littératures du Nord en France. — La plupart des

écrivains anglais traduits pondant cette période sont des poètes

dramatiques, des romanciers, des poètes lyriques,

A-t-on suffisamment noté que les plus furieuses attaques do

Voltaire contre ce Shakespeare que nous avons vu traduit ]»ar

La Place coïncident avec les grands succès littéraires do Rous-

seau? « Il s'est mis dans un tonneau qu'il a cru être celui de

Diogène, et pense de là être en droit de faire le cynique; il crie

de son tonneau aux passants : « Admirez mes haillons! »... Cet

homme se met noblement au-dessus des règles de la langue et

des bienséances. » Ce que Voltaire reproche à Jean-Jacques

dans les Lettres sur la Xouvelle Héloïse (1761), c'est à peu près

ce qu'il va reprocher, avec une amertume croissante, à Shake-

speare. Il est visible ipie le succès de la littérature anglaise, à

laquelle Rousseau prête sou concours, lui semble une menace
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pour les qualités séculaires de l'esprit national '. Soit dans

yAppel à toutes les nations, soit dans le Commentaire sur Cor-

neille, soit dans \(^ Dictionnaire philosophique, on voit se dessiner

la campagne anti-shakespearienne qui suivra. Cependant en

Aniilelerre, de 1741 à lllG, Garrick réhabilite Shakespeare, en

l'émondanl, n)ais en l(^ jouant. En France même, des traduc-

tions partielles le font un peu mieux connaître. Ducis adapte

Iknnlet {["i^^) et Bornéo (1772) et agite l'opinion avec ces pales

et timides adaptations. Voltaire lui-même avoue que « les pièces

wisigothes sont courues ». Enfin Letourneur met le comble au

scandale en publiant, avec des souscriptions de la famille royale,

une traduction complète (1776-1783). Il importe assez peu (jue

cette version nouvelle, supérieure à celle de La Place, fût

cependant encore bien insuffisante. Il suffit que Letourneur se

soit proposé de faire connaître Shakespeare, comme disait Vol-

taire, « dans toute sou horreur et dans son incroyable bassesse »

et qu'il ait affirmé son intention dans une préface audacieuse.

« L'abomination de la désolation est dans le temple du Sei-

gneur », écrit Voltaire à d'ArgentaL I! est grand temps

de combattre « la canaille anglaise » : faute de quoi, nous

serons mangés « par des sauvages et des monstres ». On con-

naît de reste les deux fameuses lettres de Voltaire à l'Académie

(177G), son appel au patriotisme de tous les Français, aux cours

de l'Europe, aux « hommes de goût de tous les Etats- ». Shake-

speare avait de jour en jour des amis plus nombreux chez

nous : pour la première fois, on avait quelque chose d'appro-

chant des pièces du procès : Elisabeth Montagne ou Barelti

portaient le débat devant le public européen. Quand, en 1778,

Voltaire mourut, la cause qu'il soutenait semblait perdue, et,

par une ironie du sort, l'Académie lui donnait Ducis pour

successeur. Mais au fond Shakespeare avait fait peu de progrès

chez nous. Qu'on lise, si on en doute, le Roi Léar de Ducis

(1783), son Macbeth (1784), son Roi Jean (1791) ou son Othello

(1792), ou les Tombeaux de Vérone de Sébastien Mercier, ou

même rAmant J^oup-Garou de Collot d'Herbois. On verra

1. On notera quiï Voltaire reproche constamment à Ronsseau ses origines et

ses opinions étrangères. Il ne lui i)anlonne pas de trouver le catholicisme

« très ridicule et très vénal . Il lui reproche son français suisse et son •< pro-

fond mépris pour notre nation », etc. [Lettres sur la Nouvelle lléloise.)
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coiiiMcii l"()i-ii;iiial u rit'- |h'ii compris et on s'r.\|»li(|iifra pour-

quoi cil \i>'2'-\, qii.unl Slciulliul l'cprciiili'a le procrs Uariiic-

Shakcspearc, il posera le piMthlrme dans les tei'iiies mêmes on

l'avail posé Voltaire. Siiperlicielle dans la lillérature drama-

tique, l'inlluenee de Shakespeare au xviii" siècle ne s'est exerctie

réellement (pie dans la critique : elle a contribué à élargir le

goût et à l'aire pressentir des beautés nouvelles.

On a beaucoup mieux com|)ris les romanciers et les poètes.

Sterne, l'étrange auteur de Trislrain Slnuidif, ne fut pas seule-

ment fêté et choyé à Paris'; il charma toute la France par son

impudeur à parler de lui, par son Iniinour, jiar son art de noter,

dans une langue inquiète, de menues sensations. Voltaire le

comparait « à ces petits satires de l'antiquité qui renferment

des essences précieuses ». 11 sembla délicieusement personnel,

comme Rousseau : est-ce que, bien avant lui, il n'otTrait pas au

monde ses Confessions'^. Diderot se reconnut en lui et s'en

inspira dans Jacques le fataliste, et le Voyageur sentimental

eut toute une lignée d'imitateurs, qui aboutira un jour à Xavier

de Maistre et à Charles Nodier.

La traduction des Saisons de Thomson (1759), celle des Nuits

d'Young (1769), celle d'Ossian (1777)' marquent chacune un

progrès de l'influence anglaise et correspondent à un progrès

de l'influence de Rousseau. C'est la nature que Thomson nous

apprend à aimer et à peindre. C'est le sentiment" de la mort et

c'est la mélancolie des tombeaux qu'exprime éloquemment

Young. Enfin, la querelle ossiaiiique n'intéresse pas seulement

les historiens et les érudits : elle ramène, dans toute l'Europe,

l'attention vers cette civilisation celtique ou, comme on disait,

« calédonienne », qui passait pour avoir produit le seul poète

comparable à Homère. Là, dans des régions lointaines et mal

explorées, la critique voudra découvrir les origines d'une litté-

rature qu'elle opposera à la littérature classique : le Celte et le

Germain détrôneront le Grec et le Romain, Si l'on joint à ces

noms celui de l'évèque Percy, l'éditeur des vieilles « ballades »

anglaises^, on aura l'essentiel de ce qu'ont fourni à notre

\. Voir Garai, Mthn. sur Suard. t. 11.

2. Celle des Saisons est de M'"° BoiUomps, celles d'Vounir et d'Ossian, de

Letourneur.
3. Reliques ofenglisli Poelr;/ (1105). — Voir lîoiii-t-Maury, Dïir;/er et !<'s origines

Histoire de l.v langue. VI. 4»
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xviii'' siècle ces poètes anglais que Chénier, qui ne les aimait

pas, (lira « tristes comme leur ciel toujours ceint de nuages »,

mais qui ont préparé de loin la poésie romantique. « Je ne crois

jilus, écrira un jour Chateaubriand, àrautlienticité des ouvrag-es

d'Ossian... J'écoute cependant encore la harpe du barde, comme

on écouterait une voix, monotone, il est A^rai, mais douce et

plaintive. » De môme, nous ne lisons plus guère ni Young ni

Ossian. Mais nous ne pouvons méconnaître sans injustice ce

qu'ils ont apporté de neuf à la poésie européenne. « Ossian a

chassé Homère de mon cœur », dit Werther. Il a contribué à

détrôner Homère, dans l'esprit de tout le xvni" siècle, de la place

où l'avait mis la criti([ue classique.

Par Ossian la critique française entre eji contact avec les

littératures de l'extrême Nord. Pelloutier, Mallet, en des livres

très lus, révèlent la civilisation celtique au public français. Plus

exactement, ils lui apprennent à révérer ce que M'"" de Staël

appellera « les fables islandaises », les « poésies Scandinaves »

ou encore « les poésies erses » : car c'est tout un pour elle et

pour son temps. A rexce[)lioii de quelques érudits, les hommes

du xvni*" siècle ont confondu les Celtes, les Germains, les Scan-

dinaves \ Hs ont placé Ossian au début des littératures du Nord,

et M'"" de Staël l'a pris naïvement pour un Germain, comme

ont fait Klopstock ou Chateaubriand. Une ethnographie rudimen-

taire permettait de noyer dans une même brume septentrionale

l'Amérique, l'Ecosse, l'Islande et la Scandinavie. « Les poèmes

du Nord, écrivait Suard, abondent en imag^es fortes et terribles,

mais n'en offrent que rarement de douces et jamais de riantes...

Tout y peint un ciel triste, une nature sauvage, des mœurs

féroces. » La poésie de ces races ressemble au « sifflement des

vents orageux ». Le temps n'est pas loin où Chateaubriand,

exilé en Angleterre, rêvera, nouveau disciple d'Ossian, de tracer

le tableau de ces nations barbares dont le génie « offre je ne

sais quoi de romantique qui nous attire ».

Des littératures Scandinaves et slaves, le xvin" siècle n'a su

nnqlaixpx de la hallacb; en Allemar/7ie (I.SS9), et Wiischor, Dev Einfluss der enç/Us-

chcn linlludeiipoesœ nuf die f'ranzôsische Lilteralur (Zurich, 1891).

\. On notera les litres des livres, alors classiques, de Pelloutier, Histoire des

Celles et purliculièrement des Gaulois et des Germains (l'iO-oO), et de Mallet,

Monuments de la mijUioloqie el de la poésie des Celtes, et particulièrement des

anciens Scandinaves (1736).
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(lue |>cii (le chose'. l]\\ n'\ .iiiclic, il srsl, iiih-rcssc- à cotlc Allc-

muiiiH' si m(''|tris(''(' «lu wm' siècle <nie le I*. Iloiilioiirs lui relH-

sait « celte l»elle science tloril l.i polilesse lait la |)i'inci|iale

partie ». Vers le milieu «lu siècle, rAlleinaiine coininence à

jirendre conscience de son j^i'uiie littéraire el (iriniin allirnie (|iie

rAllemagne est « iim(> volière de |>elils oiseaux (|iii m .iltendeiil

que la saison pour chanter » -. Bientôt la critique s"occuj)e de

Winckelmami, de Kleist, de KlopstocU, de I^essini;-, et plus

encore de Gellert, qui fut corres|>ondant de notre Joxnial

('Iranger et qu'on traduit presque entièrement; de Haller, l'au-

teur des Alpes, poète et philosophe, dont (londorcet jirononcera

l'éloge, et dont Roucher s'inspirera directfMuent dans ses Mois; de

Salomon Gessner enfin, le « Théocrilc helvétique », qui a eu le

tort d'inspirer lîerquin ou Florian, mais qui a eu des imitateurs

plus glorieux en J.-J. Rousseau et André (^hénier. Nous avons

connu d'abord l'Allemagne par ces ]»oètes idylliques et fades.

C'est dans un accès d'admiration pour Gessner qu'un Dorât

pouvait s'écrier, dès 1769 : « Germanie, nos beaux jours

sont évanouis, les tiens commencent!... » Klopstock, traduit

en 1169, vanté et traduit par Turgot, n'est resté, pour la

masse du public français, qu'un bon discijde de celui que Rous-

seau appelait « le divin Milton ». Lessing scandalisa le Mcrcwe
par ses attaques contre le théâtre classique, et son propre

théâtre intéressa peu. Wieland, qui doit beaucoup à la France,

fut travesti par Dorât, et Diderot lui reprocha sa « naïveté », ce

qui est fait pour surprendre.

Aux approches de la Révolution, le théâtre de Goethe et de

Schiller nous arrive en partie dans le recueil du NouDean théâtre

allemand de Friedel et Bonneville (1782). Goetz de lierlichingen,

déjà imité par Ramond, y était traduit et fit d'ailleurs peu de

bruit. La seule pièce de Goethe ([ui ait obtenu chez nous,

au siècle dernier, un certain succès, est une de ses moindres

œuvres, *S'/e//«, jouée sous la Révolution (1791), sans que lau-

1. Le grand poùlo danois lIolhtTg vint à Paris en 17:2o ol y coniuit Fonle-
ntdle et LamoUe. 11 oITrit mènie à Uiccohoni de jouer son Potier d'ctain, mais
sans succès. On a, an xvin" siècle, traduit en fran<;ais une partie do son Uiéàtre.

On a traduit aussi en noire lan,i.Mie (]u<dques livres russes. Mais ces tentatives

eurent peu d'éclio.

2. Voir le livre d'E. Scherer, Melchior Grhnm (Paris, ISS.^).
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leur en fût nommé. Schiller lui |>lus heureux avec seuBrigands,

traduits en 1785 et dont La Martelière tira en 1792 un g-ros

succès avec son Ilo/jcrf et Maurice ou les Briganda. Sous la

Révolution, tout le théâtre de Schiller, ou peu s'en faut, a passé

dans notre laniJiue. Mais il faudra attendre le siècle suivant

pour que cette imitation porte ses fruits.

De tous les ouvrages allemands, le plus lu au siècle dernier,

« le livre par excellence des Allemands », dira M""' de Staël, a été

Werther^ On en fit chez nous, dès son ap})arition, des traductions,

des suites et des parodies très nombreuses. 11 y eut des « cha-

peaux à la Charlotte » et des « fracs à la Werther ». On parla de

werlhérisme et de werlhériser. Mais on ne comprit, semhle-t-il,

que le roman d'amour : Werther ou le délire de fatnour, tel est le

titre d'une comédie française de ce temps. La portée de la con-

fession poétique que renferme Werther échappa à la majorité

des lecteurs, et il faudra attendre le livre De la littérature pour

voir enfin Goethe mis à son rang, c'est-à-dire à la suite et tout

près de Rousseau, comme un peintre profond des crises du cœur.

En fait, lintluence anglaise a éclipsé, au xvui" siècle,

l'influence allemande. Les traducteurs mêmes du Théâtre alle-

mand reprochaient à Lessing son pays d'orig-ine : « 11 n'y a que

Londres, écrivaient-ils, qui soit au pair avec la France [en

matière de théâtre] ; Berlin y aspire, le reste de l'Europe n'y

pense pas ». Et en 1799 encore, La Martelière, traduisant

Schiller, se plaig'nait qu'on continuât à préférer les productions

d'outre-Manche à celles d'outre-Rhin. C'est bien, en effet, à

l'Angleterre que revenait l'honneur d'avoir commencé la révo-

lution littéraire qui agitait l'Europe : originaire d'Angleterre,

continué par Rousseau, le mouvement ne faisait qu'aboutir en

Allemagne. C'est à l'influence anglaise que les Allemands eux-

mêmes avaient dû d'abord de s'émanciper de l'imitation de la

France. C'est le nom de Shakespeare ou celui de Richardson

qu'avaient invoqué, dun bout à l'autre de l'Europe, les poètes dra-

matiques et les romanciers. C'est celui d'Ossian quinvoquaient

Klopstock en Allemagne, Ozerov en Russie, Cesarotti en Italie,

Thorild en Suède, tous les novateurs d'intention ou de fait>

\. V. Gross. Werther in Franhreich (1888).
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Lessin^ liii-mrmc ne |tr()(l;im!iil-il |ias Mcii li.iiit les ;iriiiiil(;s du

génie allomand avec !<> i^riiic anglais? 1^'aul-il s'rloiiiicr (jiio

TEuropo l'ait cru sur parole? — Le lotir de rAllciiiai.'iie viendra

au xix" siè(d(\ Au xvm', la i^i-aiidc iiinncncc curoiMM'niH' appai-

ticnl à rAnplel(>ri'e et à la France.

La réaction classique et la Révolution. — Mais en

France nicme Tintluence anglaise renconlrail, aux approches

de la Révolution, des adversaires acharnés. IMiis on allait, plus

se répandait cette idée rpie le culte des niotlèlcs étrangers était

une menace pour la tradition classicpie, c'est-à-dire pour le vieil

idéal d'universalité et d humanité que nous avaient légué les

littératures anciennes. « J'avoue, disait Voltaire en parlant de

Shakespeare, qu'on ne doit pas condamner un artiste qui a saisi

le goût de sa nation, mais on peut le plaindre de n'avoir con-

tenté qu'elle. » De plus, les écrivains étrangers manquaient

dart : au respect des règles, ils suhstituaient, comme Rousseau,

le culte « de leur seul tempérament » et se vantaient d'être « ce

que les avait faits la nature ». Ils faisaient un livre, au témoi-

gnage de Rivarol, « avec une ou deux sensations », et par là

— ainsi en jugeait Vauvenargues parlant de Shakespeare — ils

« choquaient essentiellement le sens commun ». Quelques-uns

des meilleurs esprits de ce temps, se refusant à voir qu'au fond

le cosmopolitisme littéraire dérivait tout naturellement du cos-

mopolitisme philosophique qu'ils professaient sans scrupule,

croyaient l'esprit fran(^ais menacé dans son existence par

l'Angleterre ou par l'Allemagne. Par là s'explique la violence

des attaques dirigées, non seulement par Voltaire, mais encore

par La Harpe, Condorcet ou Marie-Joseph Chénier, contre

Shakespeare qui, disait l'un d'eux, « porte le délire et l'indécence

à un degré humiliant pour l'humanité ». Par là aussi se jus-

tifie cette renaissance de l'antiquité classique qui s'oppose, dans

la seconde moitié du siècle, à l'invasion des modèles étrangers.

Il semble que revenir aux anciens, ce soit revenir à la France.

Les érudits font un grand elTort pour mieux comj>rendre la vie

antique : Villoison, Caylus, Choiseul-Gouflier, l'ahhé Barthé-

lémy collaborent avec éclat à la renais.sance de l'érudition'.

1. n. Renard, De Vinfl. de l'antiquité classlijue sitr la lill. franc, du XVIII' siècle.
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Maldy, Kollin, Montesquieu exaltent l'idéal politique des anciens.

Rousseau lui-même, <{ui savait peu de latin et point de grec,

recommande à Emile de lire de préférence leurs ouvrages,

« par cela seul qu'étant les premiers, les anciens sont le plus

près de la nature el <jue leur génie est plus à eux ». Diderot

exalte, sans toujours bien les comprendre, Sophocle, Homère

ou Eschyle et essaie de rattacher ses réformes dramatiques au

théâtre grec, ('hénier enfin.

Dévot adorateur de ces maîtres antiques,

tente, dans quehjues fragments admirables, de marier l'esprit du

xviif siècle à la poésie hellénique.

Mais, à |)art Tdiénier, dont l'œuvre resta inédite et, par con-

séquent sans influence, il ne paraît |)as que tout ce mouvement

ait exercé une action a[)préciahle dans la littérature d'imagina-

tion. Tout au plus a-t-il retardé en France l'avènement de la

littérature romanti(jue, dont l'œuvre de Rousseau renfermait

tous les germes. C'est sur les théories politiques que la pensée

antique a vraiment agi au siècle dernier. Ce n'est pas Homère

ou Pindare, Euripide ou Sophocle qu'on lisait ou qu'on compre-

nait : c'était Tacite, Plutarque, Polybe, Salluste, les politiques

et les historiens. C'est d'eux que Montesquieu écrivait :

« J'avoue mon goût pour les anciens; cette antiquité m'en-

chante... » Il aimait la liberté grec(|ue, la vertu romaine,

les exercices du Champ de Mars ou la politique du Sénat,

l'héroïsme de Caton et la grandeur morale de Marc-Aurèle.

C'est en songeant à Carthage et à Rome qu'il proclamait — et

Jean-Jacques l'a redit après lui — que « l'or et l'argent s'épui-

sent », mais que « la vertu, la constance, la force et la pauvreté

ne s'épuisent jamais ».

Faut-il s'étonner que, quand les préoccupations politiques

l'emportèrent décidément sur toutes les autres, l'antiquité ait

repris faveui- en France? La littérature révolutionnaii-e est un

retourau pseudo-classicisme duxvni'" siècle, mais elle est antique

par les idées. Pleine de Rousseau si on ne regarde qu'aux doc-

trines, ell(^ marque l'abandon de la tradition poétique de Rous-

(Lausannc, 18"o}. — L. RerIranfJ. /^a fin du classicisme et la renaissance deVanti-

quilé (Paris, 1897). — S. Roclieblave, Essai sur le comte de Caylus (1881).
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seau et, par là même, de ces lilh'-ralui'cs du xXord (|iii maiiilc-

naiit nous renvoyaient des (ruvrcs insj)ii('M's |>;ir lui. Partout en

Europe, la littéi-ature romanticjuc se développai!. l^]n France

seulenieni, (ui voyait renaître, sous le Directoire, puis sous le

Consulat ou rb]nij)ire, une litt('>ratui'e (jui se disait classique, mais

qui n'était (|u "une nial.idroite coiiti'efaeon ilc cette anti(juité

dont elle se réclamait. Sauf dans l'éloquence, (|ui produisit

de iirandes œuvres, la période (|ui va de 1781) à 181.") est

une période de recul et de réaction. Kllc compromet l'hégé-

monie littéraire de la France en Europe, et, au lendemain de

l'Empire, quand notre j)ays rej)ren(lra contact avec la pensée

de l'Europe, il trouvera l'Aniilelerre et l'Allemagne en posses-

sion de cette inlUience qui avait été la sienne.

Par bonheur, tandis que l'esprit national se renfermait jalouse-

ment en lui-même, deux très grands écrivains se développaient

hors de France, et, tout en restant très Français et singulière-

ment originaux, sauvaient, avec l'héritage littéraire de Rous-

seau, ce qu'il y avait de vraiment fécond dans la tradition du

xvni'' siècle. L'un, Chateaubriand, pendant un exil de huit années

en Angleterre, étudiait profondément, en même temps que nos

classiques, quelques écrivains anglais, Shakespeare, Ossian ou

Milton. L'autre, M""" de Staël, victime également de la politique

révolutionnaire, publiait en 1800, pour clore le siècle, un livre

aventureux, mais généreux, pour demander qu'on fît entrer

dans notre littérature « tout ce qu'il y a de beau, de sublime,

de louchant, dans la nature sombre que les écrivains du Nord

ont su peindre ».

Le xix" siècle devait donner raison à Chateaubriand et à

M"*" de Staël. Si l'influence des nations germaniques est restée

plus active chez nous dans la première moitié de ce siècle, celle

des nations méridionales ne sera pas cependant négligeable, et,

dans l'œuvre de l'auteur des Martyrs, l'antiquité mieux comprise

aura également sa grande place. La génération romantique ne

fera au fond qu'élargir, en faisant apj)el à toutes les littératures

étrangères, anciennes ou modernes, une idée de la France du

xvni" siècle, de cette « douce et bienveillante » France qu'avait

aimée J.-J. Rousseau.
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CHAPITRE XV

L'ART FRANÇAIS AU XVIir SIÈCLE

DANS SES RAPPORTS AVEC LA LITTÉRATURE

/. — L'époque de Watteau et sa suite. — L'art

régence et le « rococo » fiyio-ij45 environ).

Nouvelles tendances. — Le Brun avait à peine fermé les

yeux, presque aussitôt suivi dans la tombe par Miiinard, devenu

son successeur à lAcadémie, que des symptômes généraux

annonçaient dans Tart français une modification prochaine.

Les institutions pourtant demeuraient en place ; la doctrine

était consacrée, ou plutôt sacrée : bientôt personne n'y touchera.

Qu'y avait-il donc de changé? Rien et tout. Un homme de moins

dans l'art, et le principe d'autorité semblait avoir disparu. On

n'avait plus la foi. Tous les liens allaient d'ailleurs, à la fin

du règne, se relâcher en même temps. A l'ombre de la royauté

vieillie et appauvrie, les artistes se détendaient. Ils ne se refu-

saient pas les distractions. Au lieu de s'enfermer dans leur

Académie comme dans le lieu très saint, ils mettaient parfois

le nez à la fenêtre, laissaient les portes entre-bàillées. Et les

bruits de la rue, en attendant les échos des salons et les rires

des boudoirs, montaient jusqu'à eux. Comment auraient-ils pra-

I. Par M. Samuel Roclieblave, docteur es leUres, professeur à l'École des

Beaux-Arts.
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ti(|u<'' avec une roiiviclion immuahlc les exercices traditionnels

de rAcadéinio, sollicités qu'ils étaient par les choses du dehors?

Les « conférences » se font dès lors rares et insignifiantes;

l'enseig-nement est donné avec mollesse, La réorganisation de

1704, opérée par Bignon sur l'ordre de Pontchartrain, ne donne

pas au corps une véritable cohésion; ses travaux cependant, ses

|irati(iues ne changent guère, car rien ne tend plus naturelle-

ment à la perpétuité qu'une certaine manœuvre du pinceau et

de l'ébauchoir. Durant toute une génération encore il se trou-

vera des artistes « imbus d'assez bonnes études » sinon pour

tenter les prouesses d'un Le Brun sur les murailles de Versailles,

du moins pour suspendre à la voûte aérienne d'un plafond une

vaste composition mythologiipie selon la formule : telle, dans le

Salon d'Hercule, la grande page de Lemoine, qui possède en outre

vigueur et couleur. Et pourtant, si l'on peut ainsi parler, l'art

académique de la fin de Louis XIY ne vit guère que de survi-

vances. 1! peint une chose, et il pense à une autre. Il conserve

ses habitudes, au surplus commodes, en attendant qu'il en

puisse changer. Car il est atteint, lui aussi, de l'esprit du siècle;

il est déjà, comme la littérature, « tout Régence en dessous ».

La vie propre au xvm" siècle, cette vie qui frémit avant 1715

pour frétiller après, se traduit en art par un assouplissement

général des formes, tout à fait analogue à celui qui se produit

dans le style. C'est ici l'effet d'un courant bien plus que d'une

volonté. En littérature, il est vrai, La Bruyère brise plutôt qu'il .

n'assouplit le style; ce n'est pas le temps qui a voulu son livre,

mais l'auteur. Mais le style de Voltaire n'eût probablement pas

,
été retardé par l'absence de cette laborieuse et géniale gageure

;

dès La Fontaine, dèsFénelon etFontenelle, on allait au dépouillé,

au rapide, au gracieux, parfois à l'exquis. En art, à dater de la

chapelle de Versailles (achevée en 1710), on pouvait pressentir

révoluliou prochaine. Un homme la précipitera, la fera sienne

en quelque sorte, Watteau. Mais, entre Mignard et lui, quinze

ou vingt années s'écoulent où l'architecture, la sculpture et

la peinture s'humanisent d'un commun accord, réduisent leurs

ambitions comme leurs proportions, tendent, en un mot, à

s'adapter à la taille, aux inspirations, aux goûts directs d'une

génération nouvelle. ^Moins d'emphase et plus d'agrément; moins



L'ÉPOQUE DE WATTEAU ET SA SllïE 771>

cl' « héroïsme » v\ plus de vi'-rité ohsei'N ('C ; moins ilc force ou

de noblesse, mais par eimlrc plus ilr rcssciuMancc avec la vie,

[)lus de nerf et (rauililc'", voilà les caracl<"'i-es •iénrraux d'un ai-t

à la veille de Wattcau, d'un art <pii n'es! |dus « Louis XIV »

sans être encore « Louis XV ».

Pendant (|U(' larl se rapprochait peu à peu de riiommc, Ir

fossé se comblait entre l'artiste et la société mondaine Le

siècle précédent avait vu le poète crotté de l'époijue Henri IV,

l'écrivain besogneux de l'époque Louis XUI, transformés en

bourgeois, voire en courtisans, sous Louis XIV. Quelle dis-

tance de Régnier à Racine! et ({uel intéressant chapitre de

mœurs (jue le sermon sur l'éminente dignité du poète, adressé

par Boileau à ses confrères, au quatrième chant de VArl

poétique \ Le siècle suivant verra, tout pareillement, l'ascen-

sion sociale des artistes. Les srands seigneurs les coudoient

d'abord par désœuvrement; puis ils cherchent à leur emprunter

de menus talents, propres à divertir leur « société »
; puis ils

les acceptent eux-mêmes dans leurs salons, pendant qu'ils

leur contient la décoration de leurs cabinets secrets.

Ainsi non seulement Fart incline peu à peu vers la mode,

mais il crée une mode à son tour. Il devient de bon goût de

connaître le métier d'artiste, de le pratiquer. L'exemple part

de haut. Il est probable qu'il remonte à l'élève de Fénelon. De

gentilles compositions, scènes de guerre ou de cliasseque Caylus

s'est amusé plus tard à graver, prouvent qu'en art le duc de

Bourgogne pouvait quelque chose. Le Régent, en des esquisses

moins anodines et volontiers grivoises, montrait cette facilité

qui était chez lui un don universel. A coté de ces amateurs

royaux, que les salons et les femmes vont bientôt imiter, il y

a le financier, déjà collectionneur, souvent pourvu de goût

pour Gon compte, en tout cas nanti de curiosités d'art que

lui procurent marchands ou raltatteurs. Car il y a linance et

lînance. A côté des Turcaret flanqués de leur M. Ràtle, il y a

des Pierre Crozat, des La Live de Jully, vrais bienfaiteurs de

l'art, dignc^s successeurs des Marolles et des Jabach. Ceux-ci

ouvrent leurs cabinets aux « curieux », aux artistes, aux gens

du monde. Et dès lors on dessine, on copie, on grave, et cette

occupation va nuire à celle des nouvelles à la main. Tout ce qui
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est (rune pratiquo longue et appliquée se voit délaissé; on ne

veut que la (leur des clioses ci l'instantané de l'exécution. Aussi

les aniateurs-i^raveurs vont-ils droit à l'eau-forte, et les peintres

mondains s'en tiennent-ils au croquis ou à la « croquade ». La

comédie de société, qui fait subitement fureur, alimente ce goût

nouveau. 11 faut dessinei- décors et costumes, donner un air

galant à ces tréteaux qui se dressent un peu partout. Bals mas-

qués, fêtes nautiques, embrasements de parcs, tous ces menus

districts de l'art mondain (qui pour le roi deviendront bientôt

une administration entière, celle des « Menus-Plaisirs ») ont

désormais leurs spécialistes. Il faut que de toute part « la fête

soit exquise et fort bien ordonnée ». Et elle nous paraîtra telle,

grâce à la baguette d'un enchanteur, Watteau.

Watteau (1684-1721). — Le fils d'un pauvre couvreur

de Valenciennes, venu à dix-huit ans à Paris pour y vivre de

ses pinceaux, longtemps tourmenté par la gêne, et mort de la

poitrine à trente-sept ans, est l'évocateur de l'époque de la

Régence, et le créateur d'un art nouveau. L'évocateur plutôt

que le peintre, car Watteau est poète encore plus qu'observa-

teur. Quant au créateur d'un nrt nouveau, il pourrait s'appeler

révolutionnaire (car il a fait révolution), si Watteau n'avait

innové sans y songer. Il a inventé son art comme l'oiseau

des bois invente sa chanson. Il n'était lui-même qu'un enfant

delà nature, avec un peu de métier, et aucun savoir. En débar-

quant à Paris, Watteau n'apportait que l'adresse de sa main,

un œil de coloriste encore inconscient, et son àme maladive

et profonde. Il fut préservé de l'enseignement académique par

,un heureux échec au concours pour le prix do Rome (1709).

Trois ans après, son originalité, sa célébrité naissante, le fai-

saient entrer presque sans bagage à l'Académie (1712), et, cinq

ans après, il donnait son chef-d'œuvre, VEmbarquement pour

Cythère (1717). Rubens entrevu dans la galerie de Marie de

Médicis, la nature étudiée sous les arbres du Luxembourg et

de Montmorency, le costume observé au théâtre, et les phy-

sionomies prises sur le vif dans le monde élégant, tels furent

les maîtres de Watteau, tels furent ses modèles. Celui qu'on a

appelé « le petit-fils de Rubens » était surtout le fils de son

époque, un fils qui a idéalisé sa mère en la peignant. Les regards
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(l'artiste, les regards (r.iiuoiiiciix (|iril |»i-(iiiirii(' siii' son Icmps

ont la cliasletr de ces engagements iniirls dotit un ni.iladr

n'espère rien, la grave co(|iietterie des lianeailles ('derntdles. Il

peint ce temps comme il le voit, comme il le sent. Chez lui le

désir se voile, le plaisir se spiritualise. Ses toiles disent partout

la caresse, nulle part la |)OSsession. A (|uelle distance n'est-il

pas de la petite poésie sèche d'un Lafare et dun (]liaulieu! Com-

bien plus éloigné encore de la molle peinture de lioucher, et de

ses grâces qui sentent le mauvais lieu ! Watteau a mêlé son âme
pensive à ces joies, à ces fêtes dont le chatoyant spectacle était

le régal de ses yeux d'artiste. Sans les attrister, il les a poéti-

sées : à travers ces amusements qui passent, il a saisi le rêve

qui demeure, son rêve, — et il l'a fixé.

C'est assez dire que son art ne ressemble à aucun de ceux

qui l'avaient précédé. Tout y est neuf, frais, et spontané. Wat-

teau n'a rien cherché, il a rencontré; et la rencontre est unique

dans l'histoire de l'art français. Ce Flamand apporte de son

Hainaut l'amour inné de la nature forestière; et ces bois, ces

clairières, ces gazons, ces parcs roussis par l'automne, ces ciels

d'opale ou de turquoise, tout son « plein air » enfin, bien qu'il

sente un peu le décor et l'opéra, infusait à l'art vieilli un sang

tout jeune. Aux praticiens d'une doctrine surannée, il appre-

nait que sans « fabrique », sans « mythologie », sans arrange-

ments poussinesques, on pouvait, avec de la couleur et du sen-

timent, faire A'ibrer, parler un paysage. Aux défenseurs de la

hiérarchie des « genres » en peinture, il prouvait en se jouant

que l'art peut être grand à tous ses degrés, s'il est ému et sin-

cère. A la fausse « noblesse » des sujets il opposait, parmi tant

de scènes d'une élégance raffinée, des choses humhles, jamais

triviales sous son pinceau, une ferme, un abreuvoir, des enfants

qui joueit sous l'œil de la mère et de l'aïeule, de petits soldats

en campagne, un artisan à son métier. Aux peintres épris du

coloris romain, si dur, et de ces fonds bolonais trop pareils à

des sauces, il montrait des lumières caressantes, des horizons

transparents et légers, une harmonie de couleurs soveuses et

savamment avivées, qui accroche un rayon d'or aux cassures

satinées des corsages et des pourpoints. Et quels costumes, et

quelles « études » ! Là surtout cet essaviste universel était sans
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rival. Le vestiaire italien, «iiril avait rencontré dans l'atelier de

son maître et de son denii-jtrécurseur Gillot, prend sous sa

louche un prestige de féerie. La Comédie-Italienne, de retour

<rexil, fait luire à ses yeux tant de grâces et miroiter tant de

fuyantes perspectives, qu'il en tire comme une symbolique peinte,

vl uno image transposée do la vie. Ses ébauches, ses croquis,

dont beaucoup sont perdus dans des recueils rarissimes, forment

le kaléidoscope le plus varié, le plus pétillant : pierrots et pier-

retles, soubrettes et grandes dames, minois mutins, nuques

penchées ou relevées, nez retroussés ou grands yeux songeurs,

postures accroupies, couchées, plis d'un manteau, manches

traînantes ou relevées, jambes coquettes posées sur de hauts

talons, tailles cambrées, jeunes garçons, petits marquis ou gens

de la rue, têtes crépues de négrillons, tous les cent aspects delà

vie qui marche, trotte, cause, salue, soui-it, sont enregistrés là,

d'un coup de crayon large, net, décisif. Tout y a la finesse, la

légèreté, la prestesse, marques de la race et du temps.

Ce qui domine dans cette œuvre, comme dans l'époque elle-

même, c'est l'esprit. Nul n'a été plus spirituel, nul n'a été plus

français du xvm'' siècle que le peintre Watteau ; nul, sinon l'écri-

vain qui semble le traduire et le continuer dans un autre art,

c'est à savoir ce charmant Marivaux, auquel on l'a si >souvent

et si justement comparé'. Aussi ne peut-on craindre de le faire

trop grand. L'influence directe de son œuvre se fait sentir durant

presque tout le siècle, jusqu'à la Révolution; la portée de son

exemple dépasse le siècle et arrive jusqu'à nous. Non seulement

il |>répare Lancret, Pater, Boucher et Fragonard, — ce qui n'est

' jtas toujours le meilleur de ses titres; — mais, par son amour

des sujets sim.ples, il prépare Chardin et Lépicié. Ses bois et sa

campagne mettent du vert dans notre art bien avant que Rous-

seau n'en mît dans notre littérature : les fonds de paysage d'un

Boucher (parfois préférables aux figures), ou ceux d'un Greuze,

les scènes l'ustiques de Lanfara, puis Loutherbourg, les Huet,

Demarne, prolongent l'action pittoi-esque de Watteau jusqu'aux

environs du romantisme; tandis que Chardin, qui a renouvelé la

palette classitjue en se guidant sur celle de Watteau, a fait chez

I. Voii- iioLiinmciil G. Larroumel, Marivaux, sa vie af. ses œuvres. — Marivaux
(J('l)iile an Uiéàtre on 1120; Walleau meurt en 1721.
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nous école de coloris. Son « scnliim'iil », [i.u- ronlir, nul ne le

lui a dérobé. Voilà pourcjuoi, uujourd liui cncoïc, \\ alleau est à

méditer. Il est l'artiste par exccdlence, celui (jui peint son temps

en y ajoutant une âme qui dépasse ce temps, (^e l*oly|dnlc de la

peinture nous est bien (iguré par une toile où il s'est représenté

avec M. de Julienne. Sous b's ombrages d'un vieux |»aic, entre

la verdure et l'eau, Watteau s'est arrêté de [)eindre ; et, debout,

la palette au pouce iiaucbe, la tète pencbée sur son lonir cou

flexible, il écoute, l'iril ])lein de rêverie, son ami qui joue dc' la

basse de viole, tandis que. derrière eux, la blancbeur dune

statue se profile sur le ciel [)ur.

La suite de Watteau. — L'art Régence. — Watteau

avait été le poète de son époque; d'autres s en lii'ent les clironi-

queurs. L'art nouveau avait trop réussi, pour ne pas déterminer

un fort courant de la mode. Les « fêtes galantes » deviennent un

« genre », et même un genre académique, depuis qu'il a fallu

créer cette rubrique pour faire entrer AVatteau à l'Académie.

Les peintres vont dès lors imiter AVatteau, ou plutôt le contre-

faire. Après le maître, voici les petits maîtres.

Ce que Watteau a d'inimitable lui est laissé. Mais on s'appro-

prie son cadre et ses personnages, tandis que l'action change

de caractère. Ce n'est plus de rêverie ou de causerie vaguement

énamourée qu il s'agit sous ces charmilles. Chez Lancret et

Pater, le soulier à talon rouge ne chausse guère que des pieds

fourchus. Le coloris se refroidit, la scène devient réelle, sen-

suelle; on n'échange que propos égrillards. Bientôt viendra

Boucher, plus réellement peintre que les petits maîtres Lancret

et Pater, et qui a même des parties de maître. Mais la mollesse

abandonnée de ses corps, la parfaite insignifiance de ses visages,

où ne respire que l'animalité satisfaite, nous montrent un art

en pleine décomposition. Ce n'est pas le talent qui manque

alors, ni en peinture, ni en littérature, c'est l'àme. Cette denrée

se fait rare partout ; la dissolution des mœurs a eu raison des

plus beaux tempéraments. Peindre « le morceau », écrire une

page piquante, beaucoup en sont alors capables; jamais on n'eut

plus de légèreté au bout de l'outil. Mais créer, mais soutenir

l'effort d'une composition méditée, voilà ce qu'il ne faut pas

demander à cette génération. Le plaisir est sa loi, et la débauche
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sa règ-le. Le grand xviif siècle ne s'est pas encore levé. Il

s'ouidie encore dans ses folies de jeunesse, qu'il prolongera

jtresque jusqu'à son âge mùr.

En art, c'est le temps des « sur|)rises », des « escar|»olettes »,

et des nudités sans prétexte. Le « fouillis » triomphe, et s'élève

à la hauteur d'une esthétique, La haine du symétrique et

l'amour du sans-gêne amènent ces entassements, ces écroule-

ments d'objets, qui donnent à certains tableaux l'aspect de

bazars renversés. Le laisser-aller est dans l'art comme dans

les mœurs. Le chiffon est roi. Le règne du bibelot commence.

En même temps, l'audace du pinceau croissant avec celle de

la plume, on ose tout peindre comme on ose tout écrire. L'art

de Boucher a, lui aussi, ses Mémoires secrets.

Faut-il s'attarder à montrer qu'à cette peinture correspond

une littérature toute pareille? et qu'à partir des persiflages du

Chevalier a la mode et du cynisme de Turcaret jusqu'à IsiPucelle

de Voltaire, en passant par les Lettres persanes et par certains

petits écrits du grand Montesquieu, une veine d'impureté coule

sans interruption dans les œuvres de tous nos écrivains, dont

elle salit jusqu'aux meilleures pages? Ainsi, après une très courte

j»ériode de liberté égayée, mais encore décente, représentée par

Watteau dans l'art et dans les lettres par la presque totalité

des Lettres persanes, le dévergondage s'empare d'un siècle affamé

de plaisir, et tout se noie dans l'impudeur. La crise fut longue

et grave. Pourtant ni l'art ni la littérature ne risquaient d'y

périr. On a vu déjà ]>ourquoi, en ce qui concerne nos écrivains.

On verra ci-après comment, en ce (jui concerne nos artistes.

La sculpture et l'architecture. L'art rocaille. —
L'assouplissement général des formes continuait cependant à

la faveur de ces excès mêmes. Puisque le siècle faisait la nique

à la majesté, à la gravité, il fallait que les arts eussent avant

tout le mouvement et le piquant. Le goût du jour allait au

leste, au fringant, au fouetté. Peu importait que la grâce fût

minaudière ou que le déhanchement frisât la contorsion. Tous

les genres étaient bons, « hors le genre ennuyeux ». La peinture,

la première, avait jeté ses pinceaux très haut par-dessus les

règles. Mais a-t-elle été suivie avec la même frénésie par les arts

graves, la sculjjture et l'architecture? C'est une autre question.
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On remarquera d'abord que toute la peinture ne tient pas

dans l'atelier des petits maîtres, «d de Boucher. Leur tapage

fait illusion sur leur nombre. Beaucoup de peintres tiennent

encore pour les anciens genres, pour le sérieux et pour la tra-

dition; et, avec quelque froideur (|ue nous jugions aujourd'hui

leurs œuvres poncives, nous devons reconnaître, pourtant,

qu'ils avaient du mérite à persévérer dans leur résistance,

d'ailleurs entretenue par les commandes officielles. Tels sont

les peintres d'histoire Duliii, llestout, et ce Lemoine dont nous

avons déjà parlé (qui fut d'ailleurs si mal récompensé de sa

peine qu'il se tua). A côté d'eux, le correct de Troy, déjà teinté

de Régence, mais qui reste ordonné et comme classique en ses

modernités ; les deux Coypel, Antoine, faii>le rimeur de la péda-

g-ogie académique, et son fils Charles, peintre facile, écrivain

disert, qui devait tinir dans les honneurs; enfin l'élégant

Natoire, qui couvrit de peintures la chapelle des Enfants-

Trouvés, et devait succéder à de Troy comme directeur de

l'Ecole de Rome en 1751. Plusieurs de ces artistes sont encore

des « maniéristes » puisque la« manière » atteint alorsjusqu'aux

partisans du « grand art » : mais leurs principes comme leurs

sujets sont classiques. Par l'ordonnance, la composition, le style,

ils continuent eu l'affaiblissant l'académisme de l'âge précé-

dent, à peu près comme Rhadamiste et Zénobie continue Cor-

neille, comme ÏŒdipe de Voltaire continue Racine, comme la

Henriade applique VArt poétique. Les qualités et les défauts de

la peinture religieuse, enfin, sont exactement ceux des poèmes

de Racine le fils; et la fougrue apprise de Rivais et de Sublevras

rappelle de très près le lyrisme voulu d'un J.-B. Rousseau.

Pareillement on trouverait, entre' 1710 et 1745 environ,

comme deux sortes de sculpture : l'une traditionnelle et assez

effacée, qui continue à peu près les figures allégoriques de

Versailles ou l'académisme des groupes et des tombeaux de

Oirardon; l'autre beaucoup plus vivante, très participante à

l'esprit général du siècle, mais plus surveillée dans ses audaces

que la peinture, et plus serrée ilans son exécution, comme il

convient à un art si concentré. Là, pas d'interruption brusque,

mais un développement graduel. Coysevox, qui vit jusqu'en 1720,

lègue à ses continuateurs une sculpture déjà très assouplie et

Histoire de la langue. YI. 50
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pas mal modernisée en certains de ses sujets. Les deux pre-

miers Coustou, Le Lorrain et Lemoyne vont cambrer encore

les attitudes, lancer les corps en une « crànerie » plutôt fran-

çaise que berninesque : ils accuseront enfin cette élégance affinée,

nerveuse, qui se lie fort bien à un certain emportement de

Faction. Rien de mièvre en effet dans ce style : il a, comme

la meilleure littérature d'alors, la finesse et la précision, mais

non moins le nerf, la verve, la saillie. Non seulement il est plein

desprit et d'imprévu, mais il frémit de vérité; le sang court

dans ces jolis muscles. Celui qui caractérise le mieux ce moment

curieux de la sculpture française, n'est peut-être pas Lemoyne ',

encore très académique par accès (comme dans le Christ àa Saint-

Roch, un peu cousin de celui de Bouchardon à Saint-Sulpice)
;

c'est Le Lorrain, avec cet éblouissant bas-relief des Chevaux

du Soleil, si pétulant, si coloré et si gracieux tout ensemble.

L'œuvre est de la meilleure veine du xvnf siècle français.

L'exemple n'en sera pas perdu pour Pigalle, l'illustre élève du

trop peu connu Le Lorrain.

Voilà donc un art qui, sans répugner à la vivacité expressive,

se gardait avec soin de tout écart équivoque, et ne suivait que

de loin les bacchanales de la peinture. On pouvait déjà compter

sur lui pour ramener dans l'art, au lendemain des entraînements

suspects, le sens du vrai et le goût de la mesure. Mais il y a

plus. L'architecture de ce temps, quoi qu'on en ait dit, a la sagesse

relative de la sculpture. Sans doute il y a le « rococo », source

inépuisable d'anathèmes classiques. Nous ne nions pas ici les

effets funestes de « l'art rocaille », quoiqu'il soit plutôt perni-

cieux dans son abus que dans son usage. Mais, d'abord, c'est écrire

étrangement l'histoire que de réduire à la rocaille l'architecture

tout entière de ce temps; et ensuite, avant de juger trop sévère-

ment le rococo en France, il faut savoir ce qu'il a pu commettre

dans son pays d'origine, en Italie, ou dans la patrie de toutes les

contrefaçons architecturales, en Allemagne. C'est la distance de

la fantaisie à la folie, et des propos interrompus au délire.

En réalité, si l'architecture, entre Robert de Cotte et Blondel,

a subi, elle aussi, des modifications et des assouplissements très

i. Le sculpteur Lemoyne (qu'il ne faut pas confondre avec le peintre Lemoine
elle plus haut) est né en 1704, mort en 1778.
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notables; si l'on a cIkmcIk'' à r(»iii|tn' la motiotonio des lignes, à

combattre la froideur du style Louis XIV, à réduire à des pro-

portions plus habitables les pièces glaciales de l'époque précé-

dente, laspect extérieur de la construction nouvelle a eu foi't rare-

ment cet air d'architecture « dansante » ou « plaisante » qu'on

lui a tant rejtroché. Certes, Oppenort et Meissonnier ont hasardé

des saillies, arrondi des baies que la logique d'une façade ne

comporte guère : mais ces excès, à tout prendre, furent rares,

et s'attaquèrent surtout à la décoration et à l'aménagement inté-

rieurs. Le palais épiscopal de Strasbourg, construit sur les des-

sins de Robert de Cotte, est d'une pureté de lignes irréprochable.

Le fameux hùtel de Soubise, à l'intérieur duquel Boffrand pro-

digua les plus séduisants ornements de la rocaille naissante,

n'ofîre au dehors rien de tortu ni de bombé; et la double galerie

cintrée qui de l'entrée s'arrondit jusqu'à la construction centrale

se défend sans peine. On pourrait multiplier ces exemples. Si

donc Oppenort et surtout Meissonnier (lequel est Italien) risquent

d'accélérer le mouvement qui allège notre architecture depuis

Hardouin-Mansart, il ne faut point croire qu'ils aient facilement

fait école; il faut surtout se rappeler qu'ils étaient beaucoup

plus décorateurs et dessinateurs qu'architectes.

Le rococo a surtout atTecté l'ornement, le travail du bois,

l'ameublement et l'orfèvrerie. Les orfèvres, ces sculpteurs en

petit, ont voulu renchérir sur leurs grands confrères. Les « ara-

besques » de Gillot et de Watteau venaient d'ouvrir aux ébénistes

et aux doreurs des horizons nouveaux. Entre leurs doiats le

bois devint de^ cire : moulures et corniches, bon gré mal gré,

durent plier. Tout s'arrondit. Les trumeaux se chantournèrent,

l'angle devint une rareté. Un esprit de logique présidait d'ailleurs

à cette absurdité, car rien n'était plus propre à faire valoir la

peinture du temps qu'un tel cadre. Témoin le salon octogone

de l'hôtel Soubise, et certaines chambres de Potsdam, vrais

bijoux exécutés par des mains françaises. Lancé dans cette

voie, l'art décoratif, si prompt à se compliquer, défia bientôt

le bon sens : ce ne fut que déchiquetures, spirales recroque-

villées, pirouettes de la forme. L'époque des caillettes se com-
plut un instant à ce papotage de lignes. Mais la mode en fut

passagère. Tout ce clinquant fatigua vite. Le rococo outi-é
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dura-t-il quinze ou vingt ans? Tout au plus. La préoccupation

d'un changement est visible, entre 1740 et 1750. Lorsque,

en 1752, Cochin, dans ses pamphlets d'art, houspillera de si

spirituelle façon les architectes et les décorateurs, on pourra

sentir que la mode du rococo est tombée depuis quelque temps;

l'attention est déjà ailleurs. Le siècle a maintenant jeté sa

gourme. L'art va suivre, à sa manière, cette évolution si remar-

(juable du siècle vers les idées générales et vers Faction, évolu-

tion qui s'accuse nettement avec YEsprit des Lois et ÏEncy-

clopédie. Qu'aurait-il fallu pour que le changement fût naturel

et bienfaisant, comme devraient être toutes les révolutions de

l'art? Simplement qu'on abandonnât l'art à son instinct; et que

celui-ci, débarrassé des lourdes chaînes doctrinales qu'avait

forgées le siècle précédent, ne fût point sollicité par des amis

trop zélés d'en prendre de nouvelles. Alors il est possible, que

dis-je? il est probable que nous eussions eu un art vraiment

français, national et populaire. En tout cas, rien ne s'opposait

à cette transformation aux environs de 1750. Le peu de rou-

tine académique qui subsistait pouvait disparaître, et le grand

XYuf siècle, qui commençait alors, pouvait avoir son art, un grand

art même, à condition de ne point faire du neuf avec dû vieux.

L'occasion était belle. L'art sut-il la saisir?

//. — L'époque de Caylus et de Diderot.— M"'^ de

Pompadour, l'archéologie et la philosophie

(de iy45 à iyy4 environ).

L'art à la recherche d'une nouvelle voie. — L'année

1745 ne représente rien par elle-même. Pourtant c'est autour de

cette date qu'on peut grouper un certain nombre de faits signi-

ficatifs, symptômes d'une rénovation artistique. A ce moment
la direction des Beaux-Arts échoit à un homme actif, Lenor-

mant de Tournehem; le comte de Caylus prend à l'Académie

royale posture de réformateur; les Salons, interrompus de 1704

à 1737, puis devenus annuels entre 1739 et 1755, mettent les

questions d'art à la mode et favorisent l'éclosion de la critique
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d'art; enfin, à ces diverses iniluences, vient s'aj(juter l'action

personnelle d'une femme dont le goût sera d'autant plus suivi

qu'elle est la nièce (sinon la fille) de M. de Tournehem, et la

maîtresse « déclarée » du roi.

On s'est souvent mépris sur le rôle qu'a joué M™' de Pom-

padour dans l'art du xvni" siècle. C'est improj)rement qu'on a

désigné sous le nom d' « art Pompadour » les dernières exagé-

rations de la rocaille. Le contraire est beaucoup plus près de la

vérité. L'avènement de cette femme de poiit a marqué aussitôt

le déclin d'une mode ({ui d'ailleurs avait éjtuisé ses formules.

Le mol d'ordre de l'art, (jui s'est pris durant une dizaine

d'années dans la chambre où elle dessinait, peignait, gravait

et même imprimait, était favorable aux nouveautés, et à des

nouveautés d'une nature plus tranquille, plus ordonnée, j'allais

dire plus « classique ». Sans doute il n'y eut point brusque

rupture : ce ne sont point là façons de femme, et plus qu'au-

cune autre la Pompadour savait l'art des accommodements.

D'ailleurs, Boucher n'était-il pas son professeur de peinture?

Cependant l'hommage officiel d'une telle écolière allait plutôt

au peintre préféré du roi qu'au genre de peinture dont Boucher

était le représentant. Depuis dix ans déjà, sinon davantage.

Boucher, qui avait tout ce qu'il fallait pour plaire à Louis XV',

était encouragé, poussé au premier plan par le roi. Sous la favo-

rite, il conserve bien ou mal ses positions; tandis qu'à côté,

d'autres artistes, plus directement inspirés d'elle, verront grandir

les leurs. Cochin le fils, par exemple, celui qu'on appelait naguère

le « petit Cochin », ne guidera pas seulement la main de la jeune

femme, dans les jolis gribouillis d'eau-forte que conserve notre

Cabinet des Estampes; il est probable qu'il lui soufflera plus

d'une idée ambitieuse, pendant qu'un troisième précepteur,

Guay, lui enseignera l'usage du touret, pour qu'elle puisse graver

sur pierre dure les victoires de Fontenoy, de Raucoux et de

Lawfeld. Dès lors la marquise ne se contentera plus des leçons

de pastel d'an La Tour; elle visera plus haut, elle se préoccu-

pera de grand style et d'antique ; elle ne sera pas ignorante des

dissertations d'un corps savant; elle attirera, encouragera un

1. Boucher, né en 1704, ne meurt qu'en 1770. Mais, passé 1755 environ, on peut

dire qu'il se survit.
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artiste froid et correct, mais d'un goût relativement sévère, le

sage Vien; entîn, elle fera exécuter ce qui paraît être la grande

pensée de son règne éphémère (à moins que ce ne soit celle de

Cochin), le voyage de son frère en Italie (1749-1751).

Il s'agissait de faire l'éducation artistique du marquis de

Vandières, très jeune alors et récemment pourvu d'un titre

{le marquis dCavant-hier, disaient les malicieux). Un voyage en

Italie devait lui préparer les voies à la succession de M. de

Tournehem. Après l'oncle et la sœur, le « frérot » ; les Poisson

devaient détenir le fief de l'art jusqu'à la fin du règne '. C'est

d'ailleurs ce qu'ils détinrent le mieux. M. de Vandières partit,

vers la fin de 1749, pour la terre classique du beau, en

compagnie de sa maison artistique : le dessinateur Cochin,

esprit vif, observateur avisé, pétri de bon sens sous sa pétu-

lance ; l'architecte Soufflot, excellent géomètre, en qui l'on voyait

Farchilecte de l'avenir; enfin l'abbé Le Blanc, lettré, vague-

ment teinté de beaux-arts, commentateur d'un Salon récent, et

« qui ne passait pas pour une tête folle ». Ce choix indique

nettement le but de la mission. Il fallait déterminer un courant

officiel d'art sérieux : le Directeur de demain, avec les artistes

et les critiques de demain, allait se retremper aux sources, en

Italie. L'art serait ensuite « dirigé » dans la bonne voie, et ce

voyage ferait époque.

A-t-il vraiment fait époque? Il marque en tout cas une date.

€'est la première caravane d'artistes qui parcourent l'Italie

autrement qu'en élèves pressés d'achever leurs études. Cochin,

Soufflot et Le Blanc sont venus, sans doute, avec le dessein

de s'affermir dans certains principes qu'ils croient les bons :

toutefois ils comparent, ils discutent, ils ne se défendent point

d'impressions contradictoires, et, surtout, ils voient beaucoup

d'autres villes que Rome et Bologne. Leurs yeux — les yeux

de Cochin en tout cas — se dessillent sur bien des points.

En peinture, la petite troupe découvre Florence et surtout

Venise, chose capitale. En architecture, elle croit découvrir la

vraie antiquité en étudiant les beaux monuments de l'époque

romaine; elle est en tout cas plus près d'elle qu'on ne l'a été

1. Hxaclement 1773. CeUe année-là, le frère de l'ancienne favorite n'est plus

mi'at/joinl au nouveau Directeur, le comte d'Angivillers; ejin74, il se relire.
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jusque-là en France; sans compter qu'elle pousse nue |)f)iiite

vers Herculanum, où elle entrevoit les arts industriels anciens

et la civilisation à nioilié grecque de l'empire. Soufflot ra|)por-

tait (Tllalie le projet ambitieux et froid, mais grandiose après

tout, du Panthéon ; Cochin en rapportait le sens de la cou-

leur et prêchait pour les Vénitiens , dans cet intelligent

Vojjage d'Italie, dont plusieurs chapitres sont à retenir'. Dès

leur retour, nos artistes étaient fêtés. Cochin était reçu par

acclamation avec dispense de produire son morceau de récep-

tion ; Soufflot, devenu l'architecte de l'ex-marquisde Vandières,

aujourd'hui marquis de Marigny, pouvait vaquer à la prépara-

tion de ses grands travaux; et Gabriel, le plus bel architecte

du xvm" siècle, d'une inspiration française et classique à la fois,

allait pousser la construction de cette admirable Ecole militaire,

que Louis XV lui avait commandée dès 1751, en attendant

Trianon et le Garde-Meuble. Pendant ce temps, la sculpture

regardait vers Bouchardon, qui passait (à tort d'ailleurs) [tour

avoir rapporté de Rome un style plus « antique », ou moins

entaché de manière.

Le branle était donné. Il fallait maintenant en finir avec le

rococo. Cochin se chargera de l'acheAer. Il le cribla d'épi-

grammes, dans une série de petits factums qui sont des mer-

veilles d'esprit et d'à-propos. L'art de Meissonnier et de Bor-

romini ne se releva pas de ces cruelles petites blessures. Cochin,

par ses manifestes aussi solides de fond que légers d'apparence,

coopérait à l'effort général, qui tendait alors au logique, au

sensé, au sérieux. L'art s'assagit et se recueille, pendant qu'ail-

leurs on se prépare pour la bataille des idées. L'indication artis-

tique part de haut : mais le joug est encore léger. C'est moins

le sceptre d'un tyran que la baguette enrubannée d'une femme,

la houlette d'une « Belle Jardinière » de Van Loo. Que réclame

Cochin? L'obéissance « aux lois du bon sens et de la conve-

nance » ; il souhaitait « que le goût qui est reçu de tous les

temps et de toutes les nations fût regardé comme le vrai bon

goût. » C'était peu et c'était assez. A l'inspiration de faire le

reste. Mais le temps est venu oii d'autres influences pèseront

1. Voir Les Cochin, p. 120-122.
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d\u\ jjuids bien jtliis lourd sur les artistes et les mèneront peut-

être un peu plus loin qu'ils ne voudraient.

Influences scientifiques : l'archéologie. — La pre-

mière de ces iniluences, et de beaucoup lapins forte, entre 1750

et IIGO, est la renaissance du culte de l'antiquité sous une forme

nouvelle : l'archéologie. Le comte de Caylus est le grand nom

de cette période. Il clôt l'ère des antiquaires, et il ouvre celle des

savants. Ce serait peu, et ce ne serait en tout cas rien pour

l'art, si ce savant n'était doublé d'un artiste, cet artiste d'un

praticien consommé dans la gravure, et si l'homme n'avait

exercé un ascendant considérable sur beaucoup d'artistes, et sur

le corps entier de l'Académie Royale. L'inOuence de Caylus est

antérieure au voyage d'Italie; et sa prédication, pour être moins

ofliciclle que celle des porte-voix de M. de Yandières, est singu-

lièrement plus précise, plus appuyée d'écrits, de fondations de

toute sorte. L'antique est son but principal et son instrument

d'enseignement presque universel. Or cette antiquité n est pas

seulement l'antiquité connue de tous, les vingt ou trente beaux

morceaux devenus banals par l'usage, que dix générations

d'artistes ont copiés et recopiés; c'est l'antiquité fraîchement

exhumée à Portici, c'est le détail vivant, nouveau, exact,

qu'apporte un petit bronze ou un torse entamé par la pioche.

Cotte antiquité-là vient rajeunir l'histoire, ouvrir des champs

nouveaux à la science, établir dans les œuvres de l'art

ancien une perspective qui permettra bientôt d'en reconstituer

l'histoire. C'est la vie qui sort de la mort. Ces pierres, interro-

gées, répondent. Le plus grand art que les hommes aient connu

va révéler ses secrets : écoutons-le, et que tous les artistes

se penchent sur les fouilles... C'est ainsi que le comte de Caylus

est au centre du grand mouvement qui prépare, non pas encore

David, mais l'école d'où jaillira David.

L'art va-t-il donc, par une volte-face imprévue, tourner le dos à

son temps? Au contraire, et c'est ne rien comprendre ni à Caylus

ni à David que de les prendre pour des phénomènes. Rien

n'est plus « xvni'' siècle » que la passion de curiosité de l'un, que

la fureur de rénovation de l'autre. Ce que représente éminem-

ment Caylus, c'est une fièvre de science et un goût de généra-

lisation qui se rattachent par plus d'un point à l'esprit de l'En-
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cv(l()|)L'die : c'est, (Micurc, une iiliilos(»itliio (car cet oiinoini dos

philoso[)hes était philosophe à sa manière) qui < roi! à l't''lornol

recommencement des choses, et f|iii siiil a l.i piste, dans les

œuvres des civilisations abolies, des idées, dos croyances ou

simplement des procédés techniques dont nous nous étions crus

les inventeurs : c'est, aussi, une pédag^ogie utilitaire et utopique

à la fois, qui veut à chaque instant appliquer ce qu'elle décou-

vre, et qui caresse ce rêve essentiellement français : l'alliance

de la forme antique à la pensée moderne. Sous quelque aspect

qu'on l'envisage, Caylus [)orte la marque de son temps profon-

«lément empreinte dans un esprit chercheur et oseur, sinon dans

sa personne rébarbative et bourrue. En lui, enfin, aboutissent

et s'éclairent d'une lumière imprévue les elTorts de trois géné-

rations dérudits, jusqu'à lui demeurés sans conclusion.

Car c'est mal envisager le xvni'' siècle que de le regarder tou-

jours par le côté de la littérature pure. C'est ne le voir que de

profil. L'érudition moderne, dont nous sommes justement si

fiers, a chez lui ses racines profondes. Si Mabillon, par les

dates comme par l'esprit, est encore un homme du xvn*" siècle,

Montfaucon, par le seul dessein de VAntiquité expliquée, est un

homme du xvni'. Il ouvre la série des g-rands travaux qui se

continuent chez les bénédictins, et ailleurs. L'ancienne Académie

des Inscriptions, très dépassée par la nôtre, est aujourdhui

injustement oubliée. Sa transformation, depuis le temps où elle

composait des devises pour Louis XIV, est surprenante. Elle

constitue vraiment, dès le premier tiers du siècle, un corps

savant dans toute la rigueur du terme, et même, peut-on affir-

mer, le seul corps littéraire savant de l'Europe. Très considérée,

très enviée au dehors, modeste et presque obscure chez nous,

elle fait la somme des connaissances relatives au passé. Le

recueil de ses Mémoires est l'Encyclopédie des civilisations

mortes. Elle compte encore quelques simples littérateurs,

comme l'abbé Gedoyn, traducteur de Quintilien, ou Louis

Racine ; mais le nombre en diminue tous les jours. Ses chefs de

travaux sont un Gros de Boze, un Le Beau, un Sallier, un Fra-

g-uier, un d'Anville, un Barthélémy. Ses correspondants pro-

vinciaux sont un marquis de Caumont, l'ami de Bouhier et du

cardinal Passionei; l'épigraphiste Séguier; le numismatiste
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Cary, qui forma Barthélémy; Calvct, qui revit dans le Muséum

d'Avignon, etc. Elle envoie des missions scientifiques jusqu'au

Pérou, avec La Condamine; et ses voyageurs officiels, Sévin et

Fourmont, qui font par tout le monde antique la chasse aux

inscriptions, risquent de rencontrer en Anatolie ou dans les

îles gréco-turques quelques volontaires partis comme Spon,

Wehler, Lucas ou Caylus, uniquement pour le plaisir et le

danger de la découverte, sans trop savoir ce qu'ils décou-

vriraient.

Tout cela est d'une grande conséquence pour l'art. Ce

sérieux, cette opiniâtreté dans la recherche, accrus hientôt du

dilettantisme des amateurs et de la passion des collectionneurs,

vont mettre l'antique à la mode. N'est-ce pas un sujet de con-

versation nouveau, et qui rej)Ose de la philosophie, que ces

villes anciennes secouant leur linceul, hier Balbek et Palmyre,

aujourd'hui Herculanum et Véleia, demain Pœstum et Spalatro?

Sont-ils indignes d'attention, ces pionniers français qui conquiè-

rent à la science des terres inexplorées, Granger, Giraud, Sautel,

et ce Le Roy qui le premier relevait les monuments de la Grèce

propre, et cet Anquetil-Duperron qui s'en allait aux Indes cher-

cher chez les Guèbres autre chose qu'un sujet de méchante

tragédie? Une antiquité qui se révèle attachante, familière, qui

pique par cent détails inédits, devient du coup « exotique » et

réveille une curiosité blasée, comme naguère ces sujets orien-

taux, voire chinois, qui ragaillardissaient la forme usée du conte

et permettaient à la comédie de changer d'oripeaux. Par sur-

croît, le goût y trouvera son compte; car un classique som-

meille au fond de chaque Français, ce Français fût-il Diderot. Le

frivole Maurepas n'était-il pas homme à courir en chaise de

poste de Paris à Fréjus, en compagnie d'un seul ami, unique-

ment pour étudier des ruines romaines et en rapporter le dessin?

A Rome, c'est encore mieux : la principale occupation d'un

grave savant, l'abbé Yenuti, n'est-elle pas de mener le soir à

son cours d' « antiquités » la jeune ambassadrice de France, la

gracieuse comtesse de Stninville? C'est l'âge d'or des « anti-

quaires ». Un instant, l'archéologie naissante nuit aux Co7ites

moraux. Aussi, avec quel dédain l'ernpesé Marmontel ne parle-

t-il pas de ces « breloques » d'antiquailles! Et quelle fureur
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contre ces « prétendus savants ({iii se toui raient dans les x\ca-

(lémies sans savoir ni grec ni latin! »

Ce dernier reproclie n'était |>as, du i-este, dénué d(; tout fonde-

ment. Le mouvement archéologique se poursuit parmi la déca-

dence des études a^recques et latines. Tout ce que les lettres

perdent, raroiiéologie le g-agne. A cela encore on reconnaît le

siècle. Ce que l'âge précédent demandait aux auteurs anciens,

c'était le secret d'une façon simple ou g-rande de penser ou de

s'exprimer. On leur demande aujourd'hui non pas ce qu'ils ont

pensé, mais comment ils ont vécu, avec quelles mœurs, dans

quel cadre pittoresque. La curiosité n'est plus morale, mais

matérielle; elle néglige Fàme pour le corps. On n'étudie plus

l'antiquité, mais « les antiquités ». Et ainsi, plus l'on connaît

les objets d'art ancien, plus on méconnaît l'art même en son

essence. Du reste, les grandes œuvres que Ton attendait ne sor-

tent pas de terre. Si d'imposantes ruines se découvrent un peu

partout, la peinture est rare, et de mauvaise qualité; la sculp-

ture abonde, mais réduite au bibelot d'art. Le tout, plutôt

romain, ou tout au plus gréco-romain, sera baptisé « grec »,

intrépidement. Et l'on peut pressentir désormais comment la

science nouvelle, malgré la multitude de ses matériaux, ne

pourra jamais inspirer qu'un art qui lui ressemble, c'est-à-dire

sans chaleur, sec, et d'autant plus faux qu'il se croira exact et

prétendra nous émouvoir sur documents.

Désormais c'en est fini du laisser-aller général dans les

arts, de la peinture lâchée, du fouillis érigé en système, des

figures dessinées de chic, de l'absence totale de doctrine. Bou-

cher, dans cette Académie qu'il « dirigeait » un peu comme ses

bergères dirigent leurs moutons, avec des rubans, sentit tout à

coup que le troupeau rompait sa fragile attache pour se donner

un vrai collier. L'Académie éprouvait de nouveau le besoin

d'être gouvernée. Caylus était homme d'autorité. Elle le laissa

faire, et le suivit. Un à un, Caylus remonta les ressorts de

l'enseignement. En 1750 — date exacte, — l'étude de l'antique

est « recommandée »
;
peu après, elle est imposée. Le « grand

goiit de l'antique » est exigé pour les concours. Des prix nou-

veaux sont institués : un prix d'ostéologie, pour que les élèves

ne puissent plus « casser élégamment une jambe », comme fai-
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sait Boucher; un prix de perspective pour qu'ils apprennent à

composer les fonds de leurs tableaux, enfin un « prix d'expres-

sion », terme fâcheux qui fait tort à l'intention du fondateur,

bonne en soi, de proscrire la peinture sans « modèle ». En

même temps, pour remonter le courant de la mode, Caylus gra-

vait et faisait graver des milliers de petites pièces d'après l'an-

tique, et les plaçait sous les yeux des élèves : médailles, vases,

cornalines, tout lui était bon. S'il quittait un instant son énorme

Recueil d'antiquités, c'était pour écrire à l'usage des élèves de

Nouveaux sujets de peiiiture et de sculpture, des Tableaux tirés

d'Homère et de Virgile, une Histoire ^Hercule le Thébaiîi, afin

de permettre à l'art de renouveler ses scènes sans quitter le

cycle antique. Il voulait des tableaux si exactement archéolo-

giques, qu'on pût inscrire « sans affectation », dans un coin du

tableau, le passage de l'auteur ainsi illustré. Poussant enfin à

bout cette pédagogie systématique et inféconde, il allait jusqu'à

concevoir un costume absolu, le costume en soi, seul digne de l'art,

que les Grecs auraient inventé pour leurs œuvres de peinture

et de sculpture, et qui, distinct chez eux du costume de tous les

jours, aurait été consacré par les traditions de l'art et immuable

comme un doçme. Ainsi la découverte d'Herculanum amenait

en France la refonte totale du style académique, et le rétablisse-

ment d'une doctrine plus roide que celle de Le Brun lui-même.

Pendant ce temps, les artistes hors de page modifiaient leur

manière, et traduisaient, chacun suivant son tempérament, la

mode nouvelle. Dans l'architecture privée, les ornements anti-

ques vont apparaître : rosaces, palmcttes, guirlandes, bucrânes,

denticules, modillons, tout va être « à la grecque ». C'est le

style Louis XVI qui se dessine déjà sous Louis XV. En pein-

ture et en gravure, le Pannini fait école. Piranesi, avec ses

prestigieux albums sur la Rome antique, jette dans la circu-

lation un formidable torrent de motifs pittoresques. Ce ne sont

jtartout que « ruines », que « monuments antiques », égayés

par la végétation qui s'échappe de leurs mille blessures. Le

portique écroulé devient le motif préféré des paysagistes. Les

uns, purs observateurs, étudient la valeur et la couleur de ces

nobles pierres ébréchées, dans une campagne plantureuse. Sans

le savoir, ils collaborent d'avance à ces poètes en prose, pré-
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curseurs des romantiques, qui découvriront ai)rès eux la [)oésie

des ruines, un Benianliii de Saint-Pierre, un Volney, un Cha-

teaubriand. Les autres, fantaisistes, laissent leur pinceau f^ani-

bader, comme l'amusant llubert-Uobert, qui tantôt place cote à

côte dans la même toile des monuments dispersés dans toute

une région, tantôt fait servir la Vénus Callipyge de repoussoir à

une scène égrillarde. Quant aux graveurs, ils prennent tout, le

vrai, le faux, comme l'abbé de Saint-Non, qui inscrit au bas

d'une planche d' « antiques » : inventé de Robert.

Voilà donc l'antique sérieux, le « grand antique », entraîné

dans la farandole. Caylus, qui meurt en 1765, a vécu assez pour

voir dégénérer sa réforme ; il est descendu en grommelant, non

pas dans cette « cruche étrusque » que le narquois Diderot lui

assignait pour tombeau, mais dans son beau mausolée de Saint-

Germain l'Auxerrois. Aussitôt, on ne parle plus de lui. Cette

première offensive de l'antiquité n'avait donc qu'à moitié réussi.

Elle n'en avait pas moins préparé les voies à une seconde et très

prochaine attaque, qui brisera tous les obstacles.

Influences mondaines et artistiques. — La résistance

était venue des gens du monde et des artistes. L'Académie des

Inscriptions et l'Académie Royale avaient fait la fortune de

l'antique; les conversations de certains salons et l'opposition

des artistes mondains la défirent. Cela n'a rien pour surprendre.

M"^ Clairon pouvait, par condescendance pour Caylus — un

grand seigneur, après tout, — consentir à « poser » devant les

élèves, et à fournir le premier « modèle » pour le prix d'expres-

sion. La tète couronnée de laurier, assise et drapée en vague

princesse de tragédie, dominant de son estrade les trois « pro-

fesseurs » qu'on voit dans la curieuse estampe de Cochin, et

les élèves penchés sur leur esquisse, elle peut symboliser la

muse vivante de l'art; et ce rôle ajouté à tant d'autres n'est

point pour lui déplaire. Mais rentrée chez elle, l'actrice n'en

reprendra pas moins le corsage en pointe, les mouches et

l'éventail. La grande dame, la bourgeoise à salon, fùt-elle férue

d'antique, n'en continuera pas moins à vivre dans un cadre

sans rapport avec les villas d'Herculanum, à causer avec des

invités dont la toge est un habit à la française, et la tunique

une culotte gorge-de-pigeon. Sur ces panneaux, sur ces tru-
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meaux, à peine corrigés des récents écarts de leurs formes,

va-t-on peindre, de but en blanc, des campagnes plantées d'obé-

lisques ou des scènes de l'Orestie? La femme renoncera-t-elle à

ses élégances? Et l'artiste qui décore les parois de sa cage va-t-il

désapprendre ses grâces, se refuser à peindre ses modèles tels

qu'ils sont? Quel accommodement possible entre l'antique et

un pastelliste comme La Tour, des portraitistes comme Nattier

et ïocqué, des maniéristes comme Carie Van Loo, des fan-

taisistes comme Fragonard, tous exactement doués du genre

d'observation et de la nuance d'exécution que comportent des

originaux poudrés, fardés, musqués? On résistait donc avec le

pinceau; on résistait aussi avec la langue.

Car la discussion a maintenant tout envahi. Pour une grande

dame comme M"^ du DefTand, qui a horreur du « partage des

auteurs », dix recherchent ce partage, et font leur délice de ces

dissertations verveuses, excitées, hyperboliques, où se dépense

alors le meilleur de l'esprit français. C'est de la parole au

Champagne, évaporée comme mousse en un clin d'œil, à moins

qu'il ne se trouve un Diderot pour la faire pétiller le lende-

main dans une [)etite œuvre, ou un Grimm pour l'analyser gra-

vement à son lourd alambic. L'art a passé par là, avec tout le

reste; avec la poésie et la philosophie, et le froid, et le^ chaud,

et la religion, et la morale, et le commerce des grains, et la

nouvelle porcelaine, et les romans anglais, le whist, les jockeys

et le parfilage. L'art a été, lui aussi, parfilé, parfilé, parfilé. Le

salon le plus célèbre de Paris s'est largement ouvert aux

artistes; et, pour marquer mieux son intention. M'"" GeolïVin a

institué pour eux un dîner spécial, celui du lundi, les mettant

sur le même pied que les philosophes, ses hôtes du mercredi,

et les traitant aussi comme une puissance. Quelques hommes

de lettres ou quelques amateurs de marque s'asseyaient pour-

tant parmi les artistes, pour soutenir la conversation ou la

varier. Mais le fond de l'entretien, par décision expresse de la

« forte dame du lundi », était toujours fourni par l'art.

Inégales d'ailleurs étaient ces conversations. Marmontel les

a racontées dans la partie la plus vivante de ses Mémoires^. On

1. Le livre Vl, et partie du. V° et du YII*.
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V voit Carie Van Loo, rendormi, (liscut.ml avec la maîtresse de

la maison, la même qui trouvait le l)uste de Diderot nu-tète

indécent, et le faisait habiller d'une perruque. Soul'Ilot, dont la

pensée « était inscrite dans le cercle de son compas », faisait

vis-à-vis à Boucher, « qui n'avait pas vu les Grâces en bon

lieu », La Tour y coudoyait le sémillant Cochin, et la gaîté un

peu commune du peintre des Ports de France, Joseph Yernet,

s'attaquait à la mélancolie du sculpteur Lemoyne. Nulle éti-

quette. Des discussions tantôt suivies et tantôt vagabondes; des

improvisades de Diderot, d'où ses fameux Salons sont sortis; ou

encore des disputes comiques entre M"'" Geoffrin et ses artistes,

auxquels elle commandait et même dictait des tableaux. C'est

sur canevas que Van Loo exécute la célèbre Conversation espa-

f/nole, et la Lecture. Ceux qui transportaient ainsi l'atelier dans

le salon ne travaillaient évidemment pas à l'avancement de

l'antique. D'autres sapaient tout doucement la nouvelle doc-

trine, artistes en place que leurs goûts portaient d'un autre côté,

ou qui, chose plus grave, après avoir prôné l'antique et avoir

contribué à sa vogue, se retournaient maintenant contre lui, en

prévision de certains abus. Cochin est au premier rang de ces

derniers. Lui qui revendique hautement l'honneur d'avoir « cou-

vert les partisans du rococo d'une assez bonne dose de ridicule »,

tient cependant un parti mixte qui pourrait se définir ainsi : pour

Vantique, jusqu'à un certain point; mais contre Varchéologie en

art, tout à fait. Et qu'on ne dise point que l'autorité de Cochin

est peu de chose : jusqu'en 1770, il est puissant en haut lieu.

Jusqu'à la fin Cochin protestera nettement, avec un bon sens

inaltérable, contre l'abus de l'antique, sans renier d'ailleurs sa

première propagande. Son dernier écrit, sur le Salon de 1789,

nous le montre résistant encore dans une lutte désormais

inégale, seul critique vraiment clairvoyant, dernier artiste

vraiment français. Bref, Caylus souhaitait un David, et il est

mort sans le voir, mais pouvant à la rigueur le pressentir;

Cochin redoutait un David, il l'a vu, et il s'en est mal consolé.

Influences littéraires et philosophiques. Greuze et

Diderot. — A ces influences mondaines et artistiques s'ajou-

tent encore, pour retarder le triomphe définitif de l'antiquité,

des influences de l'ordre littéraire ou philosophique. Aussi
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fortes, sinon plus fortes que les précédentes, elles accusent,

entre Tart et les lettres, les rapports les plus étroits. Entre

une notable partie de la littérature et une notable partie de

Tari, c'est un parallélisme d'une étrange signification.

Et d'abord, cette veine réaliste qui court chez presque tous les

écrivains du siècle ne court pas moins chez ses artistes. Lesage,

Dancourt, Marivaux lui-même ont su faire des tal)leaux de

mœurs, les toucher avec justesse, réalité, précision. A une

époque où il y a du tréteau un peu partout, où le théâtre de la

Foire est aussi fréquenté que le Théâtre-Français, où l'opéra-

comique vient à la rescousse des autres pour traduire aux yeux

la peinture ou la satire de tous les originaux dont Paris est cha-

marré, le théâtre, dis-je, agit directement sur les artistes, aux-

quels il suggère une infinité de traits de mœurs et de scènes

toutes faites. Gillotet Watteau ont tiré de là leur principal fonds.

Le théâtre encore, vers le milieu du siècle, sera seul capable de

donner vie à des idées abstraites, qui semblent à première vue

ne pouvoir supporter une traduction artistique : s'il ne suffit à

cette tâche, le roman, qui va le renforcer, achèvera l'impression,

et donnera à l'artiste ce tour particulier d'imagination qui

incarne en des personnages un sentiment populair(^ Qu'y a-t-il

de plastique dans l'idée d'égalité? quoi de pictural dans ce nouvel

aphorisme, que la sensibilité est une vertu? Quel thème pour

un coloriste que celui-ci : le bonheur est dans la médiocrité?

Autant de sujets non avenus pour l'art, semble-t-il a priori.

Mais attendez un peu. Que la comédie larmoyante, le drame bour-

geois, la tragédie philosophique elle-même, ou le conte à thèse

s'en emparent; que La Chaussée ruine le droit d'aînesse au nom

du sentiment, (« l'égalité. Madame, est la loi de nature! »); que

Favart proclame « qu'un citoven est roi sous un roi citoyen »;

que les larmes du Père de famille coulent devant nous; que la

vertu du Philosophe sans le savoir éclate avec sa sensibilité; que

les scènes de la vie bourgeoise, les humbles joies du foyer éma-

nent d'une page émue de Jean-Jacques, et voilà le Benedicite de

Chardin, voilà ia Mère bien-aimée de Greuze, les « ménages )>

de Lépicié, l'ouvrier et le commerçant devenus symboles artisti-

ques et recevant les honneurs du marbre ou du bronze, au socle

d'un grand monument. Une phrase de Diderot sur ces « conditions
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subaltcl-nos,... (iiii forment le troujxaii <! I,i ii;ili(,ii ,>, ne <:oiili('iit,

semblc-i-il, (iiriiiic v.imic as[»ir;ition <léni()crati(|n('. Elle prend

une sini;ulière valeur si lOu s'aj)eiroil, au contexte, ((u'elle

est écrite à propos du nia,-nili(jue monument de lleims où IMijalle

a représenté, au-dessous de Louis XV en pied, (|uoi? une allé-

gorique Indiislrie? un Connuerce à caducée? Non, mais un
ouvrier presque nu, à demi couché sur des ballots de marchan-
dises, un « travailleur » que l'artiste a, pour comble d' « égalité »,

sculpté à sa propre ressemblance. Nous voilà loin de Girardon.

Ainsi l'art du x\ lu" siècle devient, comme la littérature elle-

même, un art « à tendances ». C'est là sa marque la plus ori-

ginale, à l'époque de ÏEnci/clopédie. L'art pur n'est nulle part le

but final que se proposent des auteurs désintéressés. De toutes

les traditions du xvn'' siècle, celle-là est la plus abandonnée. La
prédication est partout. On veut du théâtre utile, de la philoso-

phie utile, de la peinture et de la sculpture utiles. Le témoi-

gnage le plus frappant de cet esprit est fourni par les fameux
Salons de Diderot : « Fais-nous de la morale, mon ami! » crie-

t-il à Greuze, et en marge des sujets du peintre, il brode les

variations les plus brillantes que lui fournit sa « morale » et sa

« sensibilité )>. La Mère hien-aimée émeut ses entrailles plé-

béiennes. La marmaille, le chien, la maman pliant sous les

caresses de ses enfants suspendus en grappe autour d'elle, tout

« cela est excellent, et \nmv le talent, et pour les mœurs. Cela
prêche la population, et peint très pathétiquement le bonheur
et le prix inestimable de la paix domestique'. »

Cette morale, un peu trop bien intentionnée, eut paru faible

si elle n'eût été relevée d'agrément. Peintres et littérateurs y ont
pourvu, en assaisonnant l'œuvre « morale » de la dose exacte
de sensualité qu'il fallait pour amorcer le public. Yovez les

gloses de Diderot sur COiseau mort, sur la Cruche c«ssee î' Voyez
les savantes indiscrétions du vêtement jusque dans la Prière du
matin, de Greuze; la langueur morbide de ce Tendre désir la

volupté muette de ce portrait de M"""^ Greuze {la Philosophie
endormie), soi-disant chaste parce qu'il est vêtu! C'est peu d'at-

tendrir les bonnes âmes si l'on ne pique aussi les sens. L'im-

1. Salon de 1765.

Histoire de la langue. VI. 5[
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pression tohilo doit. par;iH-il, nous rcndro meilleurs. Utojiie <[ue

l'artiste et le littérateur poursuivent de coiu-ert, heureux encore

quand c'est avec des moyens inconsciemment douteux, et non,

comme chez d'autres, par des voies ouvertement malsaines.

L'œuvre de Greuze, comme celle de sou illusti'e prôneur, brille

de qualités et souffre de tares analogues. Si rAccordée du village,

la Malédiction paternelle, la Lecture de la Bible, le Gâteau des

Rois, et d'auti-es charmantes toiles sont d'un Hoi^arth français,

plus doux, non moins moral, et plus persuasif grâce à sa ten-

dresse, heaucoup d'autres tableaux ne sont que d'adroits subor-

neurs et peuvent presque être rangés dans la catégorie du Verrou

de Fragonai'd, au cynisme près.

Après tout, cette morale <' A'oulue » en peiutui'e offre son

intérêt, a son originalité. Pourquoi les classes moyennes n'eus-

sent-elles pas fourni à l'art le rcMiouveau que la bourgeoisie pi'ocu-

rait alors au théâtre? Si l'étude des conditions ti'ansportée dans

le drame, y produisait l'effet d'une découverte, n'était-ce pas une

découverte aussi que cette peinture populaire du père, île la

mère heureuse, de l'accordée, de la paix du ménage, ihi fils

ingrat, et n'y avait-il pas dans ces petits cadres beaucoup de

poésie populaii'e, de quoi toucher la foule, et l'élever au Itesoin?

Faut-il s'étonner que Greuze ait fait accourii' le peuple et pro-

voqué un attendrissement universel, quand on songe à quelle

distance l'art s'était tenu sous Louis XIY de l'âme populaire?

Notez que son art ne cesse point d'être un art. Le connaisseur

trouve toujours chez lui son compte; et, si le moraliste trop

délicat s'apprête à sourire, je ne sais quelle pudeur, plus délicate

encore, l'empêche de sourire trop ouA^rtement. Il y aurait donc

matière à longue discussion sur le bien fondé d'une conception

de l'art « moral ». Bien dirigée, qui sait quelle action une telle

entreprise aurait eue sur un peuple dont on n'avait jusque-là

jamais tenté l'éducation?

Ce mot d'éducation ne semble point ici hors de sa place,

quand on voit quel est le but avéré des Salons de Diderot.

Apprendre à voir, apprendre à sentir, faciliter la perception des

couleurs et de la lumièie, provoquer les impressions et les

émotions qui y correspondent, établir enfin une relation intime

entre l'œuvre de l'artiste et l'esprit, le cœur du spectateur, voilà
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Iticn la lâche (jiie s'rlail iiii|Hiséo Didcrol, tàclio d'éducateur s il

ni fui. Tandis que l'aii dcscciidail vrrs le [)uidic, Diderot s'ef-

foivait d'élever le puldic jusiiu'à l'art. En même temps, il inté-

ressait à la vie des artisans toute la légion des oisifs. A-t-on

assez remarqué avec quelle précision de contremaître, et non

inoins avec quelle verve pittores(|ue de peintre, Diderot s'attache

à décrire dans VEncyclopédie les moindres occupations d'un

gagne-petit? Et n'est-ce point, en art, une entreprise de longue

portée que ces luxueuses planches, presque aussi belles que

celles 011 le feu roi faisait graver ses glorieuses conquêtes, con-

sacrées tout entières à détailler le polissage d'un métal, le tour-

nage d'un meuble, le décatissage d'un tissu? L'établi, la navette

et le poinçon s'ennoblissaient de façon singulière à être aussi

richement portraiturés par les maîtres du burin. Ils révélaient à

des lecteurs frivoles ce qu'il y a d'adresse, d'ingéniosité, d'in-

telligence, dans l'invention et le maniement de ces cent outils,

ouvriers obscurs de leur luxe. Tls réapprenaient enfin à l'artiste

le chemin de ces études pratiques, précises, si conformes à notre

tempérament jusqu'à l'époque des Clouet, et qui avaient pré-

servé les artistes d'autrefois de l'emphase étrangère par une

exacte et précieuse sécheresse. Tant de documents vrais, tant

d'objets réels mis sous les yeux du peintre et du sculpteur avec

cette rigueur acharnée, c'était à dégoûter les décorateurs attardés

de leurs « attributs » sans exactitude, de leurs « accessoires »

sans vérité, et de leurs « allégories » sans consistance.

Il n'en fut pourtant rien. L'œuvre de VEncijclopédie, en art

comme ailleurs, fut mêlée au possible : le bon y coudoie le

mauvais, et l'excellent le pire. A coté d'un réalisme de bon aloi,

on y rencontre les déclamations les plus propres k égarer un

artiste. Les « philosophes », qui connaissaient le pouvoir

magique de certains mots, en ont étrangement abusé pour les

besoins de leur cause. Les imaginations se sont remplies eràce

à eux d'entités vagues, créées par un certain charlatanisme lit-

téraire, et les artistes se sont chargés de transporter cette

langue inexacte et boursouflée sur la toile. Ils ont voulu donner

un contour à des chimères, un corps à du vide, une expression à

des métaphores en l'air. L'allégorie, qui avait déjà sévi dans

nos arts, mais sous une forme plutôt banale et inoffensive.
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affiche maintenant des prétentions philosophiques, et donne des

leçons. Il suffit de rappeler ici le célèbre Frontispice de l'Ency-

clopédie '. Ainsi la Philosophie du temps patronne officielle-

ment l'Allégorie. Celle-ci devient, de bonne heure, une sorte

de Déesse Raison des Beaux-Arts. Il faut que le tableau, que la

vignette môme démontrent quelque chose. L'art du dessin

devient didactique et libre-pensant. C'est le temps des Lemierre,

des Roucher et des Saint-Lambert de la forme. Si l'artiste

ne s'est pas exprimé clairement, qu'il se rassure! Grimm et

Diderot sont là pour le commenter.

C'est assez dire que Diderot n'est pas en art un pruide très

sûr. Il n'en a pas moins été, dans le domaine artistique, un

initiateur de génie. Dans le domaine littéraire, il est le créateur

d'un genre, la critique d'art, j'entends la critique d'art destinée

au grand public. Trop exaltée peut-être par quelques-uns, la

valeur de cette critique a été trop niée par d'autres ; il est visible,

par exemple, que le dernier adversaire des Salons n'a point

malmené Diderot sans quelque parti pris". Il est pourtant incon-

testable que Diderot a su l'art de son temps aussi bien qu'on le

peut savoir sans peindre ou sculpter soi-même, et qu'il en a

parlé avec une éloquence, une persuasion, une clairvoyance

même que ni artiste ni amateur n'avait jusqu'à lui déployées.

Il a révélé l'art à bien des ignorants, et à beaucoup d'autres qui

croyaient le connaître. Quand bien même on lui tiendrait

rigue\ir des erreurs qui lui sont propres, voire de celles qu'il

pari âge avec son temps, il n'en resterait pas moins à son compte

tant d'explications ou ingénieuses ou profondes, tant d'intui-

tions d'artiste véritable, de cris éloquents et (ce qui est plus

méritoire) de remarques sensées, de conseils judicieux, que

cette partie de son œuvre conservera toujours une physionomie

unique. Qui donc mieux que lui a dénoncé la faiblesse de la

comj)osition chez nos artistes? protesté contre l'abus du modèle

et du mannequin? ramené le peintre à une observation de la

nature plus « naturelle »? Qui donc a mieux médit de la

« manière », signalé ses dangers, ses remèdes? Qui donc a

mieux goûté, senti et fait sentir le mérite de la couleur? encou-

1. Voir ci-dessus, p. 322-323.

2. F. ^T\xnQ\MiV&, Nouvelles éludes critiques sur l'histoire de la littérature franc.
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ragé de suii ailmiiatiuii et imposé à l'adinlralion du puMic le

meilleur peintre d'ah.rs, Chardin? Qui donc a plus fortement
protesté contre les ridicules jiastorales, les Lergeries niaises?

mieux parlé de l'atmosphère, des nuages, des jeux de la lumière,
des rochers et de la verdure, qui donc, sinon le défenseur, et

à l'occasion le critique très avisé de Joseph Ycrnet? Demander à

Diderot une esthétique rigoureuse alors que le mot existait à

peine, et que la chose devait si mal réussir à ceux qui allaient

l'inventer, c'est ne vouloir comprendre ni Diderot ni son temps.
C'est heaucoup pour sa gloire, et ce n'est pas peu pour notre
profit, (juil ait écrit sur l'art français nomhre de pages étince-

lantes, les premières où notre prose alerte parle d'inspiration

le langage de l'art, et où des vérités toutes neuves partent en
tous sens comme autant d'éclairs.

Résumé de l'art entre 1750 et 1774. — Où en est

lart, vers la fin du règne de Louis XV?
Parti de l'antiquité avec une sorte de résolution, vers 1750,

il n'avait pas tardé à hiaiser, à se ramifier. L'intluence de Cavlus
fut forte, mais courte; l'action personnelle de M'"" de Pompa-
dour disparut avec elle. Le marquis de Marigny, dont le goût
élégant, sérieux, fut longtemps un facteur de la production artis-

tique, dirigeait moins l'art vers la fin qu'il ne se garait d'em-
barras croissants, et ne protégeait sa retraite. Le roi était tombé
de Pompadour à Du Barry. Rien ne tenait dans les sphères offi-

cielles que par la force de l'habitude, elle-même devenue sans
force; et le vau-l'eau s'annonçait partout. Trop de ressorts

relâchés à la fois dans les arts, surtout après le tour de clé

vigoureux qu'avait imprimé Caylus, firent qu'un élan nag-uère

encore possible se tourna en détente universelle. Chacun prit

son aise où il la trouva, et le bon plaisir régna aussi dans les

arts. Le monde tira à soi les artistes; les littérateurs, les philo-

sophes en firent autant. L'art y gagna de refléter de très près les

idées, les goûts de ceux qui menaient le train; cela vaut tou-

jours mieux que l'académisme à outrance. Mais il y perdit le

recueillement, le sérieux. Il se dispersa, s'émietta, vécut au jour
le jour, se laissant porter à la dérive par les courants, répugnant
à l'efTort, redoutant par-dessus tout la pensée, content de cette

vie à la suite, à la remorque, qu'il vivait tous les jours; parasite
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charmant qui payait son écot en servage, et qui aimait d'autant

plus son joug, quil lui rapportait. Ce n'était plus l'art grave et

concentré du solitaire du Monte-Pincio ; non plus l'ait légèrement

mondain, mais planant au-dessus du monde, et plein de rêve

intérieui-, d'un Wattcau; c'est l'ar-t qui dîne en ville, écoute les

causeurs, leui' trouve de l'esprit, et traduit cet esprit pour se

montrer bien appris à son tour. Aussi, en peinture du moins,

ne peut-on signaler aucune œuvre viaiment grande en vingt-

cinq ans. La conviction manque trop chez les artistes. Un seul

est entièrement sincère, Chardin. Greuze lui-même ne paraît

souvent qu'à demi convaincu.

Avec cela cet art est divers, ondoyant, séduisant. 11 a des

grâces de sirène qui lui ont fait des preneurs passionnés, lesquels

ne sont certes point sans excuse. Il a parfois tant d'esprit, qu'on

lui pardonne voloutiers de n'avoir pas autre chose; et il fait

revivre si fidèlement une société qui devait tragiquement finir,

qu'il nous intéresse jiartout cequ'il sous-entend. Notre dilettan-

tisme lui ajoute volontiers ce qui lui manque. Si par hasard on

le querelle, c'est comme Alceste querellait Célimène : « En

dépit qu'on en ait, elle se fait aimer. «

Regardons-le une dernière fois, avant le nouveau règne qui le

verra disparaître. Sachons goûter la variété qui en fait le

charme. Les barrières des genres sont chez lui jiartout abattues.

L'artiste peut parcourir le champ en toute liberté. L'allégorie, le

tableau de mœurs, la vie des salons, celle du |)eTiple, la mise

en scène d'une vérité morale, Cythère et Vénus, et même Rome

et Poinpéi, tout lui est offert à la fois : et, si tout le tente, il

peut amalgamer à sa guise l'antique et le moderne, Férotique

et l'héroïque, le réel et la fiction. Voyez la sculpture. Se

peut- il rien de plus composite que l'art d'un Rouchardon ou

d'un Pigalle? Bouchardon dessine à Rome quoique huit cents

antiques, et à Paris il croque d'un crayon d'ailleurs magistral

les originaux de la rue, le colleur d'affiches, le marchand de

talmouses. Pour la fontaine de Grenelle, il sculpte deux figures

bouffies, et il fait venir le modèle pour donner un accent de

chair à sa copie du Faune Rarberini! Et de même Pigalle, poncif

quelquefois, quand il veut « allégoriser » un monument : avec cela

auteur de bustes qui crient la vie, d'un Voltaire qui est presque
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une j)ièce aiuiloiiiii|ii(', cl caiialilc (r»'\(jiiis dans le Mercure,

dans CAmour et rA)nili<\{'\ je «lirais volniilicis <le suMiiiic dans

la statue du Maivclial «le Saxe. Il «-si vrai ([uc l>ou(liai<l(jii et

Pigalle sont les deux ,::iands noms de la sculjdnrc IVaueaise au

XYin*" siècle, as an! Houdon. Mais, à un deiii'é moindre, on

retrouverait celli» liarmonicuse alisouce dunilé dans les deux

Guillaume Couslou, la irihu des Adam et des Slodtz, et même

chez Allegrain, Vassé, Saly, ou Falconet.

Toute cette soujjlesse donne à l'art d'alors une physionomie

aussi changeante (|u"altachanle. 11 en est de lui comme de ces

grands parcs Louis XIV <|ue la mode avait transformés en

parcs anglais. Plus d'ifs laillés, de quinconces, d'allées droites,

de parterres rasés : mais des « allées de Sylvie », de la futaie,

des édaircics. du sinueux et de l'onduleux partout. C'est plus

nature, c'est surtout plus varié, moins ennuyeux. Cette allée

tournante vous mène à une grotte; ce petit chemin, vers un

temple grec niché sous un écroulement de rochers. Plus loin,

un pavillon chinois, ou quelque rotonde galante, nous ofîre une

Vénus de Pajou, assise sur une conque et guidant de petits

dauphins : entre ces quatre peupliers, là-bas, un sarcophage

antique vous parlera' de recueillement, à moins (ju'un souter-

rain ne vous invite à quelque frais détour. Voici le canal, d'où

leau fuit en méandres calculés, qui appellent çà et là l'arche

d'un pont rustique. Telle est la promenade sentimentale, guille-

rette, naturelle et artificielle à la fois, où s'attarde l'art de la

fin de Louis XV, peu pressé d'arriver, satisfait de sa béatitude,

et semblant dire à sa façon : « Ceci durera bien autant que moi ».

///. — L'époque de David. L'art Louis XVI
et l'art révolutionnaire (iyj4-i8oo).

L'art sous Louis XVI. — Ainsi, vers la [\\\ du règne de

Louis XV, aucun ai't n'était orienté que l'architecture. Celle-ci,

de plus en plus, mettait le cap sur l'antiquité. La tradition

s'affermit, de Blondel, l'architecte écrivain, à Servandoni, l'au-

teur de la façade de Saint-Sulpice: de Gabriel, à Soufflot et à

l'auteur de notre bel hôtel des Monnaies, Antoine. Les autres
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arts loiirltilIniiiuMit un p(>u, comme tourbillonnent les idées de

Diderot; et Diderot est la grande puissance de cette fin de règne.

Le changement est sensible à ravènemcnt de Louis XVL
C'est Rousseau, alors exilé, demi-fou, quasi mort, dont l'in-

fluence grandit chaque jour, et grandira jusqu'à la fin du siècle.

Si radical a été le bouleversement opéré par le citoyen de

Genève, que non seulement la Révolution entière s'est inspirée

de son esprit, mais que les beaux-arts s'en étaient pénétrés

avant elle, car il n'est presque pas un aspect du nouveau

mouvement artistique qui ne reflète une face de son œuvre.

D'abord l'idylle. Non p;is la berquinade ou la florianerie,

quoique Berquin et Florian aient inspiré des tableaux aussi

fades que leurs descriptions. 11 s'agit ici de cette soif sincère

de paix, de quiétude, de ce retour ingénu à la nature qui,

devenu passe-temps chez une jeune reine jouant à la bergère

dans son « Hameau », était une secrète aspiration du cœur chez

maint artiste comme chez maint écrivain. On sait d'ailleurs

quel apaisement marqua le début du nouveau règne, quelles

douces espérances il suscita. Ce fut, dans la marche fiévreuse

du siècle, comme une halte : arts et lettres exhalèrent un. instant

une fraîcheur d'oasis. Pendant que Marie-Antoinette ré<!uit à

Versailles ses appartements royaux aux dimensions de cabi-

nets intimes; tandis qu'elle dépouille l'étiquette à Trianon; que

son époux s'exerce à une royauté patriarcale; qu'on elïace des

alcôves de Louis'^XY les dernières indécences de Boucher, pen-

dantj ce temps les campagnes et les troupeaux reparaissent

dans ,Huet et Demarne, les nudités de la sculpture deviennent

tanagréennes avec Clodion, et le peintre de la reine est une

femme,^.M"^|Vigée-Lebrun, une jeune mère de famille, qui

consacre toutes les grâces de son pinceau à représenter Marie-

Antoinette comme une simple dame entourée de ses enfants.

Tout cela, c'est du Rousseau tamisé, allégé, aristocratisé.

A cette aimable accalmie, à cette suavité légèrement fondante,

peut se reconnaître ce que certains critiques ont appelé non

sans finesse la « littérature Louis XVI », et certains écrivains

d'art,'peut-être plus improprement, 1' « art Marie-Antoinette ».

C'est alors qu'on traduit pour la première fois chez nous les

idvlles de Gessner, à moitié sorties elles-mêmesde Rousseau,
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tandis <jiriiii ilisciplo de lîoiisscaii va faire verser des ruisseaux

de larmes dans le salmi Necker avec l'iutlct ]'ir(/niir. I^ idylle

alors prélude au drame. Bien plus, ridylle lleurira toujours au

cœur du drame : jusque chez le farouche David, elle mêlera

son attenilrissemcnl quelque peu niais aux hrutalilés sanglantes

de la Ira !;('•( lie.

Après l'iilylle, le culte des grands hommes. La religion du

grand homme, due en partie au patriarche de Ferney, est con-

solidée, étendue, foi'tifiéc de républicanisme et de civisme par

J.-J. Rousseau, le grand admirateur de Plutarque. Bientôt cette

religion est la seule d'une nation cpii n"a déjà [dus de foi, et

presque plus de roi. Mais tandis que Rousseau allait aux anciens

et aux morts, les artistes allaient aux vivants. Pour la sta-

tuaire, il est sorti de là un art iconique du plus haut intérêt; et

le puissant physionomiste Iloudon, (jui fît rayonner Fétincelle

sur tous ces masques, suffirait à caractériser toute une époque.

Que n'évoque point à nos yeux cet étonnant pétrisseur de vie,

dans cette galerie de bustes que sa fécondité multipliait avec

une égale perfection? Diderot aux lèvres ouvertes, Bufïon olym-

pien, Franklin chenu et paternel, Voltaire surtout, dix hommes

et dix visages, tous saisis, croqués, avec le détail spécial qui

fait la ressemblance, et la pensée dominante qui élève l'homme

à la hauteur du symbole. Cette déification, la Révolution la

poursuivra, non seulement en la personne de Mirabeau,

qu'îToudon a glorifié en quelques portraits admirables, mais

en Robespierre et en Marat, un peu moins sculpturaux; puis le

peuple, passant héros et grand homme à son tour, fournira aux

gâcheurs attitrés des fêtes républicaines un nouveau type d'Her-

cule forain, qui n'a plus avec l'art que de lointains rapports.

Avant de se perdre dans le fétichisme, ce culte <les grands

hommes avait rajeuni notre statuaire et provoqué l'enthou-

siasme universel. Louis XVI, marchant avec son siècle, l'avait

adopté. L'idée germe déjà d'une sorte de musée sculptural en

plein air qui serait un encouragement à l'art, une récompense

du génie et un enseignement pour les masses. La nation

entière, révolutionnaire d'instinct avant la Révolution, adore

déjà l'homme « utile », qu'elle confond volontiers avec l'homme

« vertueux ». Utile et vertueux, homme de eénie ou crand
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homme, tout cela au fond signifie républicain. Et nous voilà,

par un détour, rejetés sur Rousseau et son Plutarque. De Vol-

taire à Brutus il n'y a qu'un pas; ce pas, les trajzédies du

temps aident à le fianchir, si Rousseau n'y suffit point. D'ail-

leurs il y suffit.

A leur tour Biutus, Décius, Coriolan, Spai'tacus et Léonidas

vont raviver un goût qui s'était perdu grâce aux railleries des

])hilosophes, celui de l'érudition et de l'archéologie. Et voilà

renoués tous les fils que la mort de Gaylus avait rompus. Ils

sont bien oubliés, les brocards dont Voltaire, Diderot et Montes-

quieu avaient criblé les antiquaires. Vingt-trois ans après la

mort de Caylus, un de ses anciens amis, devenu le plus savant

helléniste de son temps, achève l'éducation du siècle par un

roman d'érudition dont tous Aont jatToler, aj-tistes, gens d<^

lettres et gros public. L'abbé Barthélémy publie le Voyage du

jeune Anacharsis en Grèce, à la veille de la Révolution (1788);

et la Révolution en décuplera l'effet, qui s'était d'abord annoncé

considérable.

Est-ce tout cette fois? Pas encore. Cette antiquité, dont

le triomphe s'annonce maintenant irrésistible, une auréole

nouA'elle va la parer et pour ainsi dire la sacrer, de telle sorte

qu'elle aura ses oracles, ses lévites et ses pontifes. Un dernier

culte est né, celui de la Beauté. « L'esthétique », science nou-

velle, épelée par Winckelmann, syllabe après syllabe, sur les

marbres du Vatican, s'anime aux feux naissants d.q génie ger-

manique. Une éloquence, une philosophie, une critique en sor-

tent, presque aussitôt armées de pied en cap. Lessing fait chez

l'artiste l'éducation du raisonnement ; Mengs, dissertant le pin-

ceau en main, élève le peintre à des considérations platoni-

ciennes
; Sulzer, théoricien de l'allégorie ancienne, renchérit

sur son maître Winckelmann et voit du mythique ou du mys-

tique un peu partout; un Italien enfin, Canova, proclame la

découverte (ki style de Phidias et enseigne une sculpture con-

forme au vrai canon grec, jusqu'alors insoupçonné. Les tètes

se montent; la contagion passe d'Italie en France. Nos artistes,

déjà frémissants de passions démocratiques mal couvées,

se jettent à leur tour tète baissée dans une passion nouvelle,

l'enthousiasme. L'enthousiasme esthétique, soutenu d'une
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graiitlc voloiilt-, ciiiviv de iir.iinlcs [ilir;iscs, (|ni vont ilirtor «le

grandes œuvres, voilà où en est l'aii à la veille «le i;i |{.v<ilii-

lion. Il est teiii|ts itoiir un David de |>araUre. Au fait il a déjà

paru : le Serment des Hnrares est de l"8i, et le Bru fus rentrant

dans ses foyers après avoir condamné ses /ils (taldeau commandé

par Louis XVI comme le précédent) est de 1"8'.).

David et la Révolution. — Naluic fruste, mais forte;

vigoureux tempérament de |)cinlre, qui ne savait pas tout de

la peinture, mais possédait à fond le dessin, la composition, et

une certaine mimique théâtrale d'un effet sur; artiste d'un

goût borné, praticien d'une conscience scrupuleuse, et même

excessive; volonté indomptable, cœur froid et tète exaltée, ne

trouvant jamais de sujets assez hauts pour satisfaire une hautaine

ambition; esprit énergique, étroit, têtu, oii l'idée ne pénétrait

qu'avec peine, mais, une fois entrée, enfonçait toujours; carac-

tère insatiable d'autorité; allure de chef, épris (raffirmation,

ivre d'action, auquel il fallait toujours un ennemi qu'il put

charger de toute sa vigueur; peintre-né ilu héi'os, et si sim-

pliste, — ou si artiste, qui sait? — dans sa conception de

l'héroïsme, qu'il aligna dans la même perspective Brutus,

Marat, Bonaparte et Léonidas, peignant comme le taureau

fonce devant lui, sans s'apej'cevoir d'une substitution de per-

sonnes, tête baissée : tel fut Louis Daviil, non pas le plus grand

peintre, ni surtout l'artiste le plus complet, mais l'esprit le plus

dominateur, l'autorité la plus despotique de l'école française,

le promoteur d'une réforme salutaire ])eut-être en son prin-

cipe, néfaste par son développement et ses longues consé-

<[uences; tel fut l'ex-académicien qui renversa d'un coup

d'épaule la « bastille académique » poui' la réincarner, autre-

ment intolérante, en sa personne, et poui' régner sur lart à la

façon de ses héros, en Robespierre, en Napoléon.

En lui, en ce petit-neveu de Boucher, qui est en même temps

le filleul de Sedaine, toutes les forces latentes d(» l'art nouveau

se condensent, puis éclatent. Né en 1148, il a d'abord tiavaillé

sous Boucher, puis aux côtés de Fragonard, très « ancien

régime » l'un et l'autre. Mais il ne l'espire pas im[tunément l'air

de son temps; Rome l'entête, et, quand il part enfin pour Rome

en lllo, c'est en compagnie du nouveau directeur de l'Ecole,
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(le son maître Vieil, l'ancien disciple de Caylus. Il passe

cinq années à Rome, travaillant comme lui seul savait travailler.

Il (Ml rapporte un Bélisaire, œuvre médiocrement davidienne

encore, et pourtant assez significative de l'esthétique nouvelle

pour que la foule le porte en triomphe devant son tableau. Tel

est déjà le public, telles ses passions en 1780. Avec les toiles

républicaines qui suivirent, les Horaces, le Brutiis, David jetait

dans la foule l'étincelle galvanique. C'était désormais entre elle

et lui un courant électrique continu. Le Serment des Horaces,

d'une crudité si romaine, se trouvant suspendu au-dessus du

Marie-AntoineIte et ses enfants de M""" Vig^ée-Lebrun (antithèse

dangereuse et maladroite), faisait huer la reine par les specta-

teurs au Salon de 1785. La Mort de Socrate, le Brutiis, ne

produisaient pas une sensation moindre parmi les artistes.

On crut retrouver la pensée de Poussin et son style avec

une exactitude d 'archéologie, une sobriété, que le Poussin

n'avait pas. A peine s'avisa-t-on que les figures féminines de

David, et même les autres, dans VAndromaque pleurant

Hector, dans le Paris et Hélène, étaient d'une afféterie de pose,

d'un léché et d'un précieux de couleur aussi éloignés du grand

style que la facture noble des académiciens contre laquelle

David s'insurgeait. Le mot d'antique aveugla tout le monde.

La fameuse conception du « beau idéal », partout prôné, auto-

risa ce mariage hétéroclite du fond dramatique avec une forme

vernissée, qui fait songer à une pensée de Lucain révêtue des

couleurs de la porcelaine. Dès lors David faisait école, et non

pas seulement dans son art. C'est à foison que le catalogue du

Salon de 1789 compte les sujets antiques et en peinture et en

sculpture : Mort de Sénèque; Barès et Entellus; Ulysse et Péné-

lope; Mort d'Afjis
; Mort d'Antoine; etc. Jusqu'à Carie Vernet

(celui-là devait se corriger) qui expose un Tinomphe de Paul-

Emile, de quatorze pieds de large sur cinq pieds de haut! Le

théâtre, se piquant d'émulation, réfo^^me aussitôt ses costumes;

Talma paraît en scène sans poudre, (h'apé dans la toge, jambes

et bras nus. Les amateurs copient les meubles, les escabeaux

antiques qui emplissent l'atelier du peintre des Horaces. On
connaît Thisloirc du souper pseudo-antique qui fut servi un soir

par M"" Yigée-Lebrun à ses invités, et que l'aimable femme
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raconte ilans ses Mémoires. Après le tliéùtie et la mode, les

moHU's : lorsque la vie mondaine se réveillera au lendemain

des années leiiildes. sous le Directoire, les femmes, rassurées,

demanderont au modèle antique l'art de nouer plus mollement

leur ceinture. L'on sait jus(|u'où fut poussé l'amour du f.'-rec

chez M'"*" Tallien. David liioinpliail là encore, et sans doute

plus qu'il n'eût aouIu.

Quel ne devait jias être, à plus foi'te raison, son succès dans

une assemblée révolutionnaire? Député de Paris, membre de la

Convention, du comité d'Instruction publique et ilu comité de

Sûreté générale, un instiuit pr/'sident de la Convention, David

est le irrand prêtre et le grand maître de l'art jacobin, A lui

seul il est un instant tout l'art révolutionnaire, avec ses haines,

ses enthousiasmes, ses ostracismes, sa solennité oraculaire et

son enfantillage sentimental. A. son exemple, tous les artistes,

même les « ci-devant », un Greuze, un Moreau le Jeune, un

Pajou, un Clodion, mettent une cocarde à leur chapeau et un

casque à leurs personnages. Cela leur réussit d'ailleurs comme

les grandes pensées à Bernardin de Saint-Pierre. Les immortels

principes transportés par David dans les arts lui suggèrent des

conceptions analogues à celles des orateurs de club. Ce qui se

peint, ce qui se sculpte, ce qui s'ébauche alors de monuments

ou de « fêtes » patriotiques, a le mouvement, le tour, l'emphase

des orateurs révolutionnaires, voire des écrivains académiques

qui tâchent, eux aussi, de se mettre au ton. Même style partout,

mêmes images, traduites par des moyens analogues. Entre une

tirade de Joseph Chénier, une scène de Fabre, un discours de

Danton, et les créations artistiques de David, organisateur de

cortèges symboliques, l'identité est saisissante. Quand David,

ex-membre de l'Académie de peinture, ex-premier peintre du

roi, demandait à la Convention de détruire cette institution

« féodale », il n'eu usait pas d'autre sorte que Chamfort, de

l'Académie française, quand il dénonçait cette compagnie à

l'Assemltlée nationale, comme « inutile, ridicule, méprisée,

dégradée jusqu'au plus coupable avilissement, créée pour la

servitude, école de flatterie, de servilité, d'abjection, prolon-

geant les espérances insensées du despotisme!... » Quand

David proposait l'érection d'une statue gigantesque au peuple,
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et qu'il lui donnait |hjui- piédestal « les effigies des rois et les

débris <le leurs vils attributs », quand il voulait que les traits

d'héroïsme, de vertus civiques, otîerts à la nation, vinssent,

iiràce aux œuvres de l'art, « électriser son âme et faire g:ermer

toutes les passions de la g-loire, de dévouement pour la patrie »,

il ne faisait que sculpter des métaphores et peindre des lieux

communs de littérature révolutionnaire. Faut-il toucher du doigt

ce que l'art de David emprunte au Contrat social, à VÉmile,

aux Incas, et à l'indig-este fatras des g^azettes, il suffira d'un

échantillon, le « projet » rédig-é par David pour « la fête de

l'unité et de l'indivisibilité * ». On y verra les Français « levés

avant l'aurore » et la « scène touchante de leur réunion éclairée

par les premiers rayons de soleil ». On trouvera, au lieu du

rassemblement, une fontaine de la Régénération représentée

par la Nature, « qui, pressant de la main ses fécondes ma-

melles », fera jaillir avec abondance « une eau pure et salu-

taire ». Dans le cortège, on rencontrera les commissaires des

86 départements « unis les uns aux autres par le lien léger et

indissoluble de l'unité et de l'indivisibilité que doit former un

cordon tricolore. » Plus loin, on remarquera le jug-e, avec « son

chapeau à plume », auprès du tisserand et du cordonnier; « le

noir Africain, qui ne difTère que par la couleur », précédera de

peu les « intéressants élèves de l'Institution des aveug-les,

traînés sur un plateau roulant », symbole du « malheur

honoré ». Après les infirmes, les citoyens au maillot : « Vous y

serez aussi, tendres nourrissons de la maison des Enfants-

Trouvés, portés dans de blanches barcelonnettes; vous com-

mencerez à jouir de vos droits civils trop justement recouvrés! »

Enfin, le Cltobis et Biton du Selectœ fournira cette dernière

scène : « un char vraiment triomphal que formera une simple

charrue, sur laquelle seront assis un vieillard et sa vieille épouse,

traînés par leurs propres enfants, exemple touchant de la piété

filiale et de vénération pour la vieillesse '. » Le David qui res-

pire en cette page est celui que nous représente un dessin de

son élève Gros : David, tête nue, redingote sévère, culotte

1. F»He (le la Réunion, ou tic la Fralernité, célébrée le 10 août 1792.

2. Le texte aiilof.'rapiiié île cette très curieuse jïièce a été donné par

M. Ch. Normand, dans l'Art du 15 avril 189i.
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(•((llanle, li(»l(cs à rcNcrs. drlidul. l'tril ;iii cid, la main «Iroitt

levée et ;ii'm<''(' (l'iiii ciaNdii; il (''coiilc riiis|iiralioii. lamlis (ju'à

s.i uaiiche un luislc anli(|nr dressé sur un liant soele porte

l'inscription liEIMKAIil, et an-dessous : Jjrh'soirr, les Iforaces,

Sacrale, Brulus, les Sahines, Lt'onitlas.

Toutefois, il serait profondément injuste de ne voir en David.

ou dans la Révolution envisagée eoiunie source d'art, que préju-

gés antiques, contrefaçon des répul)lit(nes anrieinies, et trans-

cription caricaturale d(^ ligures littéraires. Ni David n'est tout

entier, heureusement pour lui, dans les Sabines; ni l'art révolu-

tionnaire n'est tout entier dans des fêtes (pi il fallut improviser.

Cet art lui-même n'eut pas le temps de se former. Les pro-

messes qu'il pouvait donner, comment les aurait-il tenues? Et

pourtant de grantles oeuvres furent alors projetées. On aime-

rail à juger, autrement que par les programmes, d'une statue

de Rousseau, d'un projet de bas-relief pour le fronton du

Panthéon, mis alors au concours. C'est sur des essais hâtifs,

parfois monstrueux, qu'on juge volontiers de l'intluence de la

Révolution sur les arts. Or il s'en faut que tout se réduise à des-

processions ridicules menées sur des ruines de monuments et

des débris de chefs-d'œuvre. L'accès d'iconoclastie fut terrible,

il est vrai, mais il fut relativement court'. Ce que la Révolution

a conservé, ce qu'elle a créé en art doit être mis en regard de

ce qui s'est détruit, souvent en dépit de ses principes. Car s'il y

eut chez elle proscription, il y eut aussi protection; nulle part le

pouvoir, maître et responsable de ses actes, ne se montra van-

dale. Bien au contraire, dans la conservation des œuvres d'art

anciennes, la Révolution fut autrement libérale que ne l'avait

été la monarchie. Si bien que son influence dans l'art, au total,

peut se caractériser par cette antithèse : un rétrécissement de

l'art dans les œuvres actuelles, dû à une doctrine farouchement

jacobine, et un élargissement dans l'intelligence de l'art en

général, joint à une puissante diffusion de l'instruction artis-

tique, source première et profonde de notre art moderne. Ici,

comme ailleurs, il faut distinguer entre la doctrine ou la péda-

gogie de la Révolution, et la nature intime de la Révolution :

1. Voir ce qu'en dit L-xcellemmenl M. .Viidré Micliel, Histoire générale publiée

sous la direction de K. Lavisse et A. Ilambaud, t. VIII, p. o96 et suiv.
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ruiie jalouse, mesquine, lyrannique, n'ayant guère fait que du

mal: rautrc généreuse, conquérante, prodigue de ses trésors,

par laquelle s'est accompli tant de bien.

Le Musée d'Alexandre Lenoir. — Conclusion. —
C'est à celle-i'i (pie Ton doit la sii])pressiou des privilèges aca-

démiques qui faisaient de l'art un monopole. Les Salons libre-

ment ouverts aux artistes non académiciens, et même aux

étrangers; les appels adressés à l'initiative des provinces; les

créations innombrables de sociétés privées et gratuites pour

l'enseignement île l'ait; l'organisation constante de concours,

méthode abusive en certains cas, mais puissant correctif de la

« faveur » et stimulant énergique du talent obscur; la création

centrale de la Commune des AiHs, en attendant la fameuse « troi-

sième classe » de l'Institut, où la littérature et les beaux-arts

devaient fraterniser, suivant une clairvoyante logique; tant

d'autres entreprises, ])rivées ou publiques, écloses en si peu

d'années, prouvent que le « (iénie des arts » fut « pleinement

mis en liberté » *. En même temps, de généreux éducateurs

prévenaient les ravages de l'ignorance et tentaient d'éclairer les

masses. \jn simple capitaine de chasseurs, Puthod de Maison-

Rouge, expliquait aux illettrés notre ancien art national

dans un journal périodique {Les moniiments ou le Pèlerinage

historique), et déchillVait de son mieux « ces pierres qui, pour

cesser d'être muettes, n'attendent qu'un Vaucanson qui les

anime ».

Pendant ce temps s'ouvraient nos premiers muséums. L'idée

du musée du Louvre, depuis longtemps dans l'air, compromise

un instant par la sauvagerie populaire, allait aboutir grâce au

dévouement d'Alexandre Lenoir, l'un des plus grands bienfai-

teurs de l'art français. La tourmente passée, tout Paris défila

dans son musée des Petits-Augustins, moitié jardin et moitié

cloître, où les trésors de notre ancienne statuaire s'abritaien:^

et s'encadraient dans une mise en scène pittoresque. La simple

foule avait <les larmes pour les soi-disant tombeaux d'Héloïse

1. PétiLion de la Commune dus Arts ;i l'Assemblée nationale : « Génie des

arts, sois i)leincnienl libre. La naliire le veut, la raison le déclare, la loi le

prononce; plane donc au-dessus de la France; il n'est plus pour toi d'obstacles;

il n'est phis de corps, de privilèges, de conditions... Génie, prends ton

vol... », etc.



L'KPOOL'K l)K DAVID 817

et d'Ahclard. Mais aux jutisics, aux Irlln'îs, la révôlation <l(;

notre moyen âge et de notre pnîinièiv; licnaissanco fut d'une

extrême cons(kjucnce. Micholet n'oublia jamais ses impressions

d'enfant parmi toute cette histoire d'autrefois qui ressuscitait

là dans la pierre et le hronze. Chassés des cloîtres où, deux

fois morts pour les vivants, ils dormaiont loiir sommeil sécu

laire, ces témoins d'un autre âge ramenaient au grand jour,

dans les plis de loui's linceuls sculpturaux, la lég"ende et la poésie

éteintes, la couleur et jusqu'à l'àme des temps jadis. Et les fils

de la Révolution, découvrant tout à coup la vieille France,

s'éprenaient de sympathie pour elle. Ils étaient maintenant assez

libres jiour ne plus la craindre; et ils avaient assez peiné, assez

soulîert, pour la comprendre et pour l'aimer.

Ces sentiments nouveaux, précurseurs d'un art nouveau,

touchaient les spectateurs de ces débris pieusement récoltés : et

parmi ceux-là se trouvait sans doute plus d'un élève de David,

quelqu'un de ces priniilifs, de ces penseurs dont le groupe s'était

formé dans son atelier même. Telle était d'ailleurs la force, la

vertu propre de la Révolution, que David lui cédait comme un

autre : sans s'en apercevoir, il inQigeait à sa doctrine le plus

complet démenti. Le môme homme qui prônait la nudité comme
plus héroïque, et l'antique comme le vrai idéal; celui (jui dessi-

nait des académies pour son Serment du Jeu de paume, et pré-

venait soigneusement le spectateur qu'il n'avait point cherché

une vulgaire ressemldance; le même homme, fasciné par un

spectacle tragique dont il veut émouvoir à son tour la postérité,

brossera, d'inspiration, ce Le Pelletier sur son lit de mort,

une épée suspendue au-dessus de la plaie béante, et ce Marat

sanglant dans sa baignoire, alTreux de vérité et presque sublime

d'horreur. Ainsi, cette vie que David chassait de son art à force

de doctrine, y rentrait à l'instant par la puissance de la vérité.

En face de certaines scènes, le temjiérament du peintre parlait

plus haut que le reste; et, comme naguère il peignait du romain

« tout cru », il peignait maintenant du réel tout cru. Ce sera

bien autre chose, quand il aura rencontré le triomphateur de

l'Egypte, son héros, comme il l'appelle. A sa suite il fera grand,

et vivant, et vrai, sans soupçon d'archéologie. A quoi bon

l'antique dans une histoire plus grande que l'antiquité? Faut-il

Histoire pk la laxoue. VI. 52
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un cor[>s d'Autinoiis à ce petit général pâle, d'autant plus grand

qu'il paraît plus chétif? C'est ainsi que le maître du Sacre et

des y\/(j(('s, qui peignit néanmoins jusqu'au liout des Léonidas

avec sérénité, devait fournir plus tard, sans s'en douter, les

meilleurs arguments à ceux qui crieraient aux gens de sa

suite : « Qui nous délivrera des Grecs et des Romains? »

Quoi (ju'il en soit désormais de la lutte qu'on peut prévoir

entre l'antiquité de David et le modernisme de réj)oquo qui va

suivre, une chose apparaît clairement : la Révolution, en assu-

rant momentanément le triomphe de l'idéal nouveau, n'en avait

pas moins mis à côté du malle remède. Dans ce houleversement

du vieux sol national, toutes les semences du passé, grosses

d'avenir, avaient été jetées aux quatre vents. Plus d'une germera,

et les lettres comme les arts nous offriront cet attachant spec-

tacle : Chateaubriand formé parla Révolution, et le romantisme

né dans l'atelier de David.
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CHAPITRE XVI

LA LANGUE FRANÇAISE AU XVIII SIÈCLE

Aperçu général-.— .V première vue, la laiiijiie du xvni'' siècle

semble à peu près identique à celle des derniers classiijues, de

Ija Bruyère par exemple, et du commencement à la fin de cette

période, elle paraît avoir moins varié encore. Il est incontestable

qu'il n'y a pas si loin de J.-B. Rousseau à Gresset que de Cor-

neille à Racine. Point de Vaugelas entre eux. Aucune promul-

gation d'un code nouveau, aucune rupture.

Mais ce calme est loin dètre la stagnation. Cola es! si vrai

que les contemporains se plaignaient, étant presque tous parti-

sans de maintenir telle quelle la langfue classique, de l'incon-

stance de l'usage et des fantaisies des novateurs.

D'abord la prononciation, sur laquelle on avait jieu d'empire,

subit encore des altérations assez graves. La grammaire, partie

sous l'influence de l'usage, partie par la faute des puristes et des

logiciens, s'enricliit d'exigences nouvelles; la syntaxe s'appau-

vrit encore; l'orthographe officielle de l'Académie, qui n'avait

satisfait presque personne, fut atta<juée et considérablement

transformée, entin et surtout le vocabulaire s'ouvrit à bien

1. Par M. Ferdinaml lîninul, iiiaiire tic conféi'L-nct's à la Faciillé des Lettres

de l'Université de Paris.

2. L'histoire de la lanf,'ue au xviir siècle n'est ni faite, ni faisable à l'heure

actuelle, faute de travaux et de dépouillements partiels qui l'aient préparée. Je

n'ai pas cru néanmoins devoir m"arrèler à 1700, et je présente au\ lecleurs qui
ont l)ien voulu me suivre jusqu'ici quehjues idies et quchpies faits, en les

priant de se souvenir que je c:)nsidérc moi-mcme les uns el les autres comme
insuffisamment contrôlés.
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des nouveautés. Dès les premières années du siècle, un cer-

tain nombre de lettrés se hasardèrent à l'enrichir, sinon de

mots, au moins de nouvelles expressions, et malgré l'opposition

et les railleries, ces tentatives, un moment réprimées, recom-

mencèrent bientôt. En outre, le mouvement scientifique et phi-

losophique eut pour effet non seulement d'augmenter le lexique

scientifique, mais de mêler ce vocabulaire spécial à l'autre, et,

la presse périodique rendant familiers à tous des termes jusque-là

réservés à un petit nombre d'initiés, le caractère de la langue

écrite, et bientôt de la langue parlée, s'en trouva bien changé.

L'étude de ces divers faits constitue déjà toute une histoire. Il

m'a paru en outre nécessaire de donner ici les quelques rensei-

gnements que j'ai pu recueillir sur la diffusion du français en

Europe. Au xvni" siècle, notre langue acquiert une situation

à part dans l'estime du monde, situation qu'aucune langue

vivante, même l'italien au xvi" siècle, n'avait jamais possédée.

Vivante, elle monte au rang que seules les langues mortes

avaient tenu, de langue internationale de la culture et de la

société. L'étude des causes qui dans chaque pays avait amené

cet état de choses, celle des causes qui ont contribué à le dé-

ruire, mériterait de faire l'objet d'autant de monographies.

/. — La G-vammaire.

Nouveau développement de la grammaire '
. —

« Point de vrai succès aujourd'hui, a dit Voltaire", sans cette

correction, sans cette pureté qui seule met le génie dans tout

son jour. » Et lout le siècle à peu [)rès acceptant cet axiome,

rien d'étonnant que le public, les dames même accordent toute

leur attention aux travaux des grammairiens. On suit les confé-

rences de l'avocat grammairien Douchet^ et quand, dans la

presse \ quelque temps se passe sans qu'un livre sur la langue

1. Voir sur ce puiut Vornicr, Vol/aire f/i'ammiitrieii. p. 4-9.

2. Let. à l'Acad.. en tète iVirène.

3. Voir Année litléniire, 176 i, 1, 286, et YIU, 214.

i. Vernier cite en ce sens une lettre de rabl)é Froniant à Fréron (177'»).

Peut-être Froniant prenait-il un peu ses propres ixoùls pour ceux des lecteurs.

Mais la vo^'ue de ces surles d'articles est prouvée ])ar leur nombre mcme. Qu'on

voie VAnnée lUléraire ou les Mémoires de Trévoux.
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soi( analysé et criliqué, les lectiMirs IViaiids de discussions

subtiles attendent avec impatience. Le i" septemltre l"8i,

Domergue commence à l.yun l.i iiremière sc'-rie de son « Journal

de la langue française, soit exacte, soit ornée » '. A lAcadémie,

sans se décider à faire la g-rammaire attendue, dont celle de

Régnier ne pouvait tenir lieu, et tout en se déchartreant sur des

particuliers : l'abbé Gédoyn, l'ablK' llolludin, d'Olivel -, rm fait à

la grammaire Thonneur de recevoir des hommes comme Girard,

qui n'ont pas d'autre titre qu'un livre de synonvmiqiie, du reste

bon. Cibez les écrivains, même respect pour les éludes de langue;

il suffit de rappeler les travaux de Voltaire, et ceux, moins connus,

de Rivarol. Au milieu des plus tragiques événements, celui-ci

n'abandonne pas ses soucis de puriste, et note les barbarismes

de Dubois-Crancé et les tours louches des proclamations de

Kléber ou de Bonaparte. Les philosophes ne sont pas moins

férus de ces études; D'Alembert les défend dans^Encvclopédie^

et Diderot regrette les railleries de Molière à l'égard du zèle de

M. Jourdain à s'initier à la science.

Soutenus par une pareille faveur, les grammairiens ne pou-

vaient que se multiplier, et en effet leurs œuvres, troj) souvent

médiocres, ou quelquefois ridicules, sont innombrables \ Les

deux plus importantes, parmi celles qui n'ont point d'autre

prétention que d'être des exposés méthodiques de règles connues,

sont celles de Restant^ et de Wailly", qui devinrent classiques,

quand le français entra ilans les classes, et qui ont par là une

importance historique.

Je n'ai pas à examiner ici la valeur pédagogique des eram-

mairiens. J'observerai seulement que la langue dont ils veu-

1. H paraissait vingl-qualrc cahiers par an. <le ?,Q pages. La première série
se termine en 1790 (le 1"^ octobre?).

2. Le premier devait traiter des verbes, le seeond «les particules. D'Olivct
seul publia son travail su:r les mots déoliualijes.

3. Discours préliminaire, et art. Érudition.

4. On en trouvera une liste très étendue dans li> livre de Sleugel ([ue J'ai

déjà cité.

n. Principes çiénéraux et raisonnes de la grammaire française, Paris, in-S, 1730,

réimprimé partout au xvm" siècle. L'auteur en donna lui-même un abrégé.
Slengel a raison de douter de la date de 1745 pour la première édition de
l'abrégé, puisque en elTet l'abbé Goujet en parle en 1740 >lhbl. fr.. I. 731 et qu'il

est de 1732.

f). Grammaire française ou la manière dont les personnes polies et les bons
auteurs ont coutume de parler et d'écrire, Paris, in-12, 17.o4.
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lent donner la théorie n'est pas, comme on eût pu l'espérer

encore, si un retour de jui:;ement les avait éclairés, la langue

commune des grands classiques, admettant au moins ce qu'ils

avaient osé; non, c'est la langue des grands grammairiens. On
recueille leurs observations, on les accorde, quand il le faut,

on choisit entre eux, quand cela est indispensable; on ne les

abandonne que quand l'usage moderne s'est prononcé dans un

autre sens, et jamais on ne leur oppose résolument l'autorité des

hommes de génie.

Boileau voulait qu'on fît une catégorie d'auteurs « exempts de

fautes de style », ou du moins qu'on fît des éditions des meilleurs,

où serait corrigé tout ce qui dans leurs œuvres pourrait donner

occasion de pécher contre la langue. C'est à cette dernière pro-

position, qui pouvait convenir à la modestie des écrivains,

mais qu'il eût été d'une hardiesse de bon goût de ne pas accepter,

que s'en tiennent les théoriciens. Sans traiter Racine, leur poète,

comme Voltaire avait traité Corneille, ils le regrattent sans

honte, et, « pour servir la langue », d'Olivet, Desfontaines,

Luneau de Boisgermain, Voltaire, l'Académie accompagnent

Phèdre et Athalie d'un commentaire préservatif. Si les remar-

ques qu'on fait sur les textes témoignent de cette indépendance

orgueilleuse', à plus forte raison, dans les traités dogmatiques

— et ils sont beaucoup plus nombreux à cette époque que les

modestes « Observations » — se sent-on autorisé à prémunir

contre les fautes. Je ne veux pas dire que les granfimairiens du

xvni'' siècle le prennent de [tins haut que leurs prédécesseurs,

1. Voir tous les commeiiloiros df Uacincdans le Recueil qu"eii a (limiié Foiilanier,

Études de la Itair/iie française sur Racine... pour servi)- comme de cours de langue

française et suppléer à l'insuffisance des r/rammaires, Paris, Le Prieur, 1818, in-!^.

Les vers les plus simples dounent lieu à d'interiuluables conlestalions.

Ainsi :

Avec quels yeux cruels sa rigueur obstinée

Vous laissait à ses pieds, peu s'en l'aut, prosternée.

L'un trouve peu s'en faut iiopulaire. — Point du tuul. répond l'autre. Mais peul-il

s'accorder avec un temps passé? Voilà (pii est ^'rave. Est-on eu droit de le

considérer comme une loruliou a<lverbiale toute l'aile?

El ailleurs :

Dans mes lâches soupirs d'autant plus méprisable.

Qu'un long amas d'honneurs rend Thésée excusable.

<iu'aucuns monstres par moi domptés jusqu'aujourd'hui....

Aucuns au ])luriel est-il possible? L'Académie semble dire que oui. NN'ailly et

La Harpe disent non. Il y a des exemples de Hoih an, de La Fontaine. Sufli-

sent-ils?
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mais ils suiit moins excusables, l'éloigncment Iciii- jiermettant

déjà (le faire la cnmjiaraison cuire Bouhours et lUissiid. Malgré

cela le second leur apparaît toujours, sinon comme inférieur

au premier, du moins comme devant lui être soumis, en tant

(|ue celui-là est le représentant autorisé d'une loi supérieure. Et

ce n'est pas Voltaire, qui a combattu lant de préjugés, qui eût

aidé à débarrasser la France de celui-ci.

La grammaire générale. — (-e qui a contribué à

affermir les grammairiens dans la croyance à leur mission,

c'est qu'ils se sont sentis, eux aussi, « philosophes' ». Le

xvni" siècle est, avec le commencement du xix% l'époque de

l'épanouissement de la « grammaire générale et raisonnée » que

Port-Royal avait créée. Régnier-Desmarais s'était déjà inspiré

de la méthode d'Arnauld; Buffier, tout en le critiquant, s'en

inspire également, el aussi Dangeau. En même temps Dumar-

sais s'annonce par son célèbre Traité des tropes (1730), sa

Méthode raisonnée (1~22) et divers opuscules.

Mais c'est à partir de l"oO surtout que se succèdent les publi-

cations principales-. D'abord, en 1751, un an avant que parût en

Angleterre YHermès de Harris. du Marsais publie la préface de

son traité de grammaire générale, bientôt suivi de nombreux

articles dans l'Encyclopédie. S'il mourut, en 1756, avant de pou-

voir terminer et réunir son œuvre, il avait eu le temps de donner

un plan et de proposer des idées neuves qui furent le point de

départ de nouvelles spéculations ^ En même temps Duclos

1. On li'oiiv(M"a sur ce inuuveinent aujourd'liiii terminé, et dont il serait temps
de faire l'histoire, des renseignements dans le chapitre m de la thèse de
M. Vernicr, dans le chapitre faible et confus de YHistoire de la langue française
de Henry (3° partie), dans le discours préliminaire que Fr. Thurot a mis en têle

de sa traduction de l'Hermès de Harris. Paris, imp. de la Rép.. messidor an IV,

el surtout dans la revue sommaire, mais assez complète, dont Lanjuinais a fait

précéder son édition de VUtsloire naturelle de la parole de Court de Gébelin;
Paris, Plancher, Eymery et Delaunay. ISlt'i.

2. C'est la date de la Théorie nouvelle de la parole et des lanr/ues de Le Blanc,

bon résumé des travaux antérieurs.

Le livre de Girard, Les vrais principes de lu langue française, est de ITIT. La
méthode philosophi(|ue na guère servi à l'auteur <iu"à lui inspirer des divisions

et sous-divisions et des classifications, qui sentent surtout la scolastique, bien

plus que la philosophie.

3. Son plan est dans le Traité des tropes {Averl.. p. iv). Voici en outre, deux
de ses principales idées i^hilosophiques : Au lieu de diviser les mots en deux
catégories, suivant qu'ils représentent les uns les objets, les autres la forme de
nos idées. Du Marsais dislingue les objets et les différentes vues sous lesquelles

l'esprit considère ces objets. De la sorte tous les mots qui ne marquent point
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(1754) et Fabbé Froinanl (1756) révisaient et complétaient

l'œuvre de Port-Royal. Bientôt après, Beauzée, qui avait continué

Dumarsais à rEncyclopétlio, publiait sa Grammaire générale pour

servir de fondement à Vélude de toutes les langues. Ce n'est })as

Tœuvre la plus profonde du genre, c'est une des plus célèbres.

Elle séduisit non seulement Voltaire, qui la loua, l'Académie,

qui donna à Beauzée le fauteuil de Duclos, mais Marie-Thérèse,

qui lui envoya une médaille d'or, et Frédéric, qui appela à lui

le modeste professeur de l'Ecole militaire. Jamais les langues

n'avaient été considérées de si haut. Le livre de Beauzée est une

exposition du système des langues en soi, préalable à toutes les

contingences arbitraires et usuelles des langues mortes et

vivantes. Il a été déduit des remarques faites sur une foule

d'entre elles (Préf., xv), mais il les domine toutes, -et ses prin-

cipes ne sont autres que ceux de la raison humaine, considérée

dans les nécessités de l'analyse de ses idées'. Sans atteindre à

cette métaphysique, les œuvres de Changeux, d'Acarq, d'Olivet

même, une foule d'autres, plus obscures, sont imprégnées de cet

esprit nouveau. Court de Gébelin se partage entre la méthode de

de Brosses et la méthode purement philosophique. Son Histoire

naturelle de la parole'- ûani k\n, fois des deux ordres de recher-

ches. C'est à ce moment (1~~5) que Condillac donna sa gram-

maire française. On sait comment les considérations qui avaient

inspiré à Locke d'insérer dans le troisième livre de VEntende-

ment humain des réflexions sur les mots signes de nos idées

avaient amené son disciple à considérer que l'art de parler, l'art

d'écrire, l'art de penser et Fart de raisonner ne faisaient qu'un,

et se ramenaient tous au seul art de parler. C'est en le dévelop-

pant que l'esprit de l'enfant, prenant possession d'un moyen

meilleur, dévelo|)pe ses qualités et ses connaissances. Les lan-

gues ne sont que des méthodes, et les méthodes ne sont que

de choses, y compris l'ai-licle et la préposilioii, mais qui font coniiaiirc les

divers regards de noire csi)ril sur les choses », sont de la seconde catégorie.

Une autre de ses « découvertes », c'est d'avoir fondé l'accord ou concordance

sur le rapport d'identité, et le régime sur le rajiport de détermination, et d'en

avoir déduit toute la syntaxe, tant celle des langues à construction fixe comme
le fran(;ais, que celle des langues ilexionnellcs.

1. Parmi des rêveries, on trouve des idées utiles dans les analyses de Beauzée,

particulièrement dans sa théorie des temps.

2. 1TÏ6. Son Monde primilif, inachevé, renferme aussi, à côté des théories sur

J'orjgine du langage, une grammaire universelle et raisonnée (II).

I
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(les langues. l*ai" suite un jicuple (jui [«M-rectiouiic la sienne,

recule les bornes que l'imperfection de la niélliodc met ù ]:i

justesse de ses jugements. C'est dans ces vues que Condillac

écrit sa grammaire française, qu'il divise en deux parties, l'une

générale, l'autre particulière à notre langue, ouvrage sim|)le,

bref, relativement très chiir, (ju'on peut considérer, malgré quel-

(jues erreurs, comme le point d'aboulissemml de tout ce pre-

mier travail grammatico-pbilosopbique.

Je n'ai pas à cheiclier dans quelle mesure l'esprit de raisonne-

ment profita de cette éducation et de ces babitudes d'analyse. 11

est certain que nombre des penseurs et des hommes de la Révolu-

tion ont appris à sentir avec Jean-Jacques, mais à raisonner avec

Condillac, et que la grammaire a été pour eux une philosophie,

à laquelle ils ont voulu former à leur tour les élèves des écoles

normales et des écoles centrales'.

Je n'ai à considérer ici que l'intluence que cette grammaire

nouvelle a eue sur la langue. En théorie elle n'en devait pas avoir.

La science grammaticale, préexistante aux langages particuliers,

se séparait nettement, d'a[)rès Beauzée, de l'art grammatical,

qui leur est postérieur, celui-ci ne pouvant être que le résultat

des observations faites sur l'usage". En fait grammaire géné-

rale et grammaire pratique avaient, depuis Régnier, commencé

à se côtoyer dans les livres, et par suite à se pénétrer.

Cette introduction de la raison dans des œuvres de pure obser-

vation eut pour conséquence d'abord de rendre plus dogmatique

encore la grammaire d'usage, là où elle parut fondée sur la

nature. Le moyen de contester une règle déduite par la méthode

géométrique bien appliquée et conforme à la raison universelle?

Voltaire lui-même ne déclare-l-il pas la syntaxe fondée sur

cette logique naturelle avec laquelle naissent tous les hommes

bien organisés^? Si un souvenir historique v(Miait rajqieler ipie

1. On douLail :?i peu, même iipi'ès expérience, de rcl'liraiilé ilo la méllioile

que Lanjuinais. après avoir été professeur de droit, puis nieniltre des assem-
blées révolutionnaires, revenu à Rennes pour y enseigner le droit, et ne jugeant
pas ses élèves préparés, commença par leur f.'.ire un cours de grammaire
générale, pour suppléer aux notions de métaphysique et de logi(iue qu'ils

n'avaient pas reçues; il estimaiL même qu'on y pouvait trouver les fondements
d'une morale naturelle [llhl. nal. de la parole, de C. de Gcb.. Disc. prél.).

2. Préf.. x-xi.

3. C. Menteur, I, iv, 12.
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telle règle n'avait pas toujours existé, la remarque prouvait

simplement que le perfectionnement s'était fait peu à peu. Mais

une fois acquis, il n'en devenait })as moins inaliénable, si histo-

riquement contingent, il était considéré comme philosophique-

ment nécessaire.

Par une autre conséquence contraire, une fois qu'on se fut

fait a priori, suivant un mot de Bacon qui obséda les esprits,

le modèle d'un langage parfait, la tentation de le réaliser dut

s'emparer des plus hardis.

Les uns, à l'exemple deWilkins et deLeibnitz, rêvèrent d'une

langue universelle et absolue. Je n'ai pas ici à m'occuper de

Meimieux, ni de ses conférences de « pasigraphie ». Encore

faut-il observer que cette chimère se réalisa en partie par l'éta-

blissement de momenclatures scientifiques internationales, qui

sont, comme Condorcet l'a très bien vu, des portions de langue

universelle. Ce bienfait scientitique résulta de besoins pratiques,

c'est vrai, mais ce sont sans doute les recherches de la gram-

maire spéculative qui permirent de trouver et d'oser le moyen

de leur donner satisfaction.

Si la majorité des philosophes se montra hostile à l'idée de la

création d'une langue de toutes pièces, du moins se laissa-t-on

aller bien souvent à l'idée d'un perfectionnement partiel de

l'idiome en usage. Au moment de la Révolution, nous le verrons,

l'idée de « révolutionner » la langue, pour en faire un instru-

ment de raisonnement plus sûr, fut plusieurs fois mise en avant.

Mais bien avant qu'elle fût présentée sous forme de projet

de loi aux assemblées, elle hanta les esprits. Assurément on

affiche pour les idiotismes, même « irréguliers », un respect

peut-être sincère, mais Diderot affirme que « les combinaisons

des idées et des signes sont soumises au joug de la syntaxe

universelle, et qu'on les y assujettit tôt ou tard, pour peu qu'il

y ait d'inconvénient à les en afl'ranchir ' » ? De là à aider à

la transformation, il n'y a qu'un pas. Voltaire a songé un

jour à un conseil d'hommes qui eussent l'esprit et l'oreille

juste pour ôter ce qu'il y a de rude dans certains termes et

donner de lembojipoint à d'autres. Combien, en synonymique,

1. Encycl. méth.. art. Lanj^iies.
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(le (lislinclions artilicicllcs inspirées [lur laxiomc «le Dumarsais

qu'il ne pouvait y avoir deux mots strictement ('M|uivalents, ce

qui eût fait deux lani^u<'s dans une! Si Domergue imag:ine (pie

/aurais fait devrait être le conditionnel de_/V// [ail q[ feusse fatl

celui de je fis, n'est-ce pas pour réaliser la symétrie logique'?

Souvent, sans aller jusqu'à l'invention d'une règle nouvelle,

on prend l'habitude de se garder de certains tours insuffisam-

ment rationnels, ainsi pour la construction des phrases, où on

tâche le plus possible de rester fidèle à l'ordre direct « naturel

aux langues analogues ». Et la syntaxe y prend une raideur et

une monotonie, parfois une lourdeur, que la clarté ne rachète

pas suffisamment -.

Changements dans les formes et la syntaxe des diverses

parties du discours.

Article. — Depuis Malherbe, Vaugelas et Port-Royal, la syntaxe de l'ar-

ticle était à peu près réglée, et telle que nous l'avons encore. Le xviii" siècle

s'accorde à confirmer rigoureusement la doctrine qu'un relatif ne peut se

rapporter à un nom sans article, comme dans cette phrase de la Nouvelle

Héloise (VI, 9) : Elle resta sans connaissance : à peine Veut-elle reprise (Belleg.,

149-150; VoP..,C. iVic, I, 1; Du Marsais, 1I,.39; de Wailly, 24(5 ). Mais on cor-

rige utilement la formule fausse de Vaugelas. Aux noms sans article d"01ivet

ajoute : ou sans équivalent de Varticle (C. Milhr., III, 5, 18) et Féraud y

substitue (v" Article) : à un nom j)^'is indéfiniment et sans article, de façon

qu'on puisse dire légitimement : Il n'y a point d'injustice qu'il ne commette ^.

Une autre règle, toute voisine, défendait de qualifier par une épithète les

substantifs sans article faisant avec un verbe une locution juxtaposée. Elle

se confirme également, et d'Olivet reprend Racine d'avoir dit donner en

i. Du Marsais, Traité des tropes, XII ; Domergue, Sol. fjra/n., IS-ld.

2. Je n'en citerai que quelques exemples. Voici un vers excellent de Racine :

Nulle [laix pour l'impie, il la cherche, elle luit.

D'Olivet conteste la construclion. et l'abbé Froniant explique qu'en effet « la

première proposition étant universelle négative, /a ne doit pas rappeler dans

un sens individuel et aftirmatif un mot qui a été i)ris dans un sens négatif

universel ». (Sappt. a i'.-R.. p. 150.) On évitera donc le tour, mais à quel prix?

Comparez cette règle de Voltaire : Encens ne soufTre ]ioiut de pluriel. Pour-

quoi? C'est qu'en aucune langue, les métaux, les minéraux, les aromates n'ont

jamais de pluriel. (C. Pomp.. 1. 1.)

3. Pour Voltaire. C. représente le commentaire sur Corneille; les lettres qui

suivent le C sont l'abréviation du nom de la pièce. On reconnaîtra facilement

la valeur des autres abréviations dans les pages qui suivent. Quand je cite

Dom., il s'agit de la Grammaire simplifiée de Domergue. Sol. ce sont les Solu-

tions f/rnmmaiicales. Je cite Levizac Art de parler, d'après la 3" édition, Paris,

1801; Buftier d'après l'édition de Paris, Bordelet, l'îyi; Restant d'après la

11" édition, de 1174: le Traité du slile d'après l'édition d'Amsterdam, P. Mortier.

1731 : Bellegarde, Réflexions sur le style, d'après l'édition d'Amsterdam, 1706.
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spectacle fuitcsie [Eath., 111, 8, 3. Cf. From., Supp. à P.-R., li'.i). C'est sans

doute par suite de celte prohibition qui fait de ces sortes de locutions

des juxtaposés tout faits et invariables que l'emploi de ce procédé si utile à la

langue se restreint. 11 y a plus : nombre de ceux qui existent commencent
à paraître vieux; ga<jner temps (C. Vol., V, 2), trouver appui {C. Nie , IH, 2),

paraissent à Voltaire du style comique. La suppression même de l'article,

là où elle reste possible, comme dans espérer autre issue (C. Pomp., I, 2),

devoir mnnc peine (C. PoL, III, .3), «. sent le style de la comédie ».

Adjectif. — Un certain nombre d'adjectifs cessent de se construire avec

un régime, particulièrement ceux qui se faisaient suivre de à : immobile à

(y. r. Pomp., H, 2); iii'jrat à (Id. ('. Rod., IV, 1; Pomp., II, 2; d'Ol. Ber., 1,

3, 39) ', juste à (= juste, venant de, V. C. Pomp., V. 2). Voltaire eût même
voulu supprimer : snlntnin' à [C. lier., V, (i), tendre à [C. Pomp., V, 1). En
revanche, Beaumarchais risque moqueur de : assemblée moqurnise des talents

{Let., XLVII).

L'accord n'est toujours pas fixé dans certains cas diCIicilcs. Pour tout

Girard propose une solution absurde : faire seulement l'accord en genre,

toute surprises (II, 152); Restaut voudrait : toute belle, toute agréable, toutes

surprises, tout affligées (4C2). La règle moderne semble de Sicard (V. Au-

berlin, Gr. d. écr. mod., 114).

Quand il y a plusieurs substantifs de même genre, Restaut (Gi) et Wailly

(178) admettent encore le singulier. Si les genres diffèrent, le dernier nom
l'emporte par l'avantage de la situation : Cet acteur joue arec u)i goût et

une noblesse charmante.

Substantif. — A noter quelques formes nouvelles de féminins en iec : dans

Voltaire, pacificatrice (L) ; dans J.-J. : umatrice {Km., 111), qui fut défendu

par Linguet, Boniface et Domergue, et entra dans le Dictionnaire de l'Aca-

démie en 1798 (Cf. dans Féraud : déceptrice, locnirice, créatrice. L'abbé

Royou a dit une seigneure (Fér.).

Divers noms féminins passent au masculin : ordre (les saints ordres),

risque, sauf dans la locution à « toute risque » (il (Hait encore considéré

comme féminin par Bellegarde, 268) ; évangile (même désignant l'extrait

lu à la messe, où Buffier (420), de Wailly (4i) le tenaient pour féminin. Cf.

au contraire Domergue (Gr., 7o); platine (fém. dans Rayn., Hist. phil., VII,

30), Voltaire a écrit dans Zadig : un outre, et beaucoup d'autres avec lui un

sentinelle (v. Fér.).

Deviennent féminins : rquiroque, sur lequel Boileau hésitait encore,

insulte qu'il faisait masculin, offre, encore masculin dans Racine [Baj., III,

7, 28), vipère, encore souvent masculin au commencement du ,\vni° siècle.

Rousseau a fait aussi féminins intervalle (ISouv. Hél., III), elpleurs (V. Dom.,

Sol., 4fi). Les grammairiens prescrivent encore de distinguer de exemple

masculin, exemple signifiant : modèle d'écriture. Malgré de Wailly, l'Aca-

démie (1702), Féraud, on commence à rencontrer le masculin en ce sens ^.

On continue aussi à former et à allonger la liste des noms qui n'ont

qu'un nombre. Suivant Restant (55), les noms des vertus habiluelles (pudeur,

cxactilude) n'ont pas de [)luriel. Et Voltaire, tout en craignant qu'on

1. Voltaire a (lit liii-nuMiic dans la Mori de Césnr : •• in^'rat à vos liontés >..

2. Sur orge le désaccord est comi)lol, les uns lo Tiisaiil ninsciilin, les autres,

avec l'Académie, féminin, sauf dans orr/e monde.
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n'appauvrisse la langue, el en conslalanl qu'on pcul aussi bien parler de

ses désespoirs que de ses espérances (C. Hor., 2), condamne successive-

ment : colères, ragi's, hontes, cternitci, dont plusieurs cepondanl « faisaient

bel ellet » (C. Androm., I, 1; Pomp., I, l; Pu!., 1, i; Foinp., V, .'{
; llor.,

m, 2; //(;•., 111. 2) (C-oniparez pour les noms de matières, p. S27, u. li).

Noms de nombre. — La substitution des cardinaux aux ordinaux con-

tinue. Quoique les gianunairiens maintiennent jusqu'au .\ix° siècle qu'il

faut dire Fraiiçuin second, l'usage dit deux, ils le constatent eux-mêmes

(Lévizac, I, 291). De même l'Académie maintient encore en [~i'.iS,sixvinijts,

sept vingts. En fait, ces façons de compter étaient tombées en désuétude.

La même époque voit aussi disparaître deux vieux tours : d'abord les

expressions telles que lui troisième, moi quatrième, pour dire lui, avec

deux autres, moi, arec trois autres; en second lieu la maoière de traduire

une portion d'un nombre total, qui consistait à énoncer le nombre total

précédé de des et le nombre partiel précédé de les. On dit encore l'un des

deux, l'un des trois, parce que il s'agit de un. On ne dit plus les trois des

cinq, les vingt des trente, tandis que Corneille écrivait encore : Des trois les

deux sont morts, son époux seul vous reste.

Pronoms. A. Personnels. — Parler à moi, à lui. cèdent détinilivcment à

me parler, lui parler (V. C. Hér., II, 6j. Régnier Desmarais acceptait encore

les deux tours (248). Disparaissent aussi deux vieilles formes commodes
pour l'expression d'idées générales : Il ne l'est pas qui veut (V. C. Gin., Il, 1).

Qui vou'lroit épuiser ces matières, il compteroit plutôt, etc. (Dom., Sol., 14).

On avait essayé, dans les relatifs, de distinguer ceux qui pouvaient

représenter des choses de ceux qui ne le pouvaient pas. Au xviir siècle,

des exclusions du même genre atteignirent les personnels delà 3"" personne.

Buffier traite la question (283). Dès le milieu du siècle, il fut acquis que

elle, lui, eux, leur ne devaient jamais désigner que des personnes, lorsqu'ils

étaient « régis et particules ». Ainsi on ne peut pas dire : la moisson est

belle, le paysan compte beaucoup sur elle (d'Ol., Ess. de gr., 105); et Voltaire

blâma Corneille d'avoir écrit : Qui vous aima sans sceptre et se fit votre appui,

Quand vous le recouvrez, est bien digne de lui. « Lui ne se dit jamais des

choses inanimées à la fin d'un vers. » Cela parait une bizarrerie de la

langue, mais c'est une règle (V. C. D. Sanche. 1, 1 ; cf. Roi., III, o). »

S. RÉFLÉCHIS. — L'analogie devait fatalement, tôt ou tard, amener à dire

il 2)ense à lui, comme je pense à moi, tu penses à toi. Déjà au XYii*^ siècle, on

voit que soi est très menacé. Ecarté d'abord quand il devait représenter un

pluriel, il en vint à ne plus pouvoir représenter iiidilTéremment tous les

singuliers. En parlant de choses, il fallut qu'il fût « précédé d'une parti-

cule » : la vertu porte sa récompense «vec soi. En parlant de personnes, on

exigea qu'il représentât un nom indéterminé : on, chacun, etc. On se fait

tort quand on parle trop de soi (d'Ol., Ess. de gr., 10(i), d'Olivet conseille de

ne pas imiter le vers d'Andromaque : Mais il se craint, dit-il, soi-même plus

que tous (V, 2, 39), et Voltaire reprit Corneille d'avoir écrit : Qu'il fasse

autant pour soi comme je fais pour lui. Mais comment traduire le vers? C'est

une des grosses pertes que la langue moderne a faites.

Se commence à se maintenir devant les inlinilifs des verbes rélléchis,

même quand le verbe principal est un des verbes faire, laisser, mener,

regarder, sentir, voir, entendre. Nou? ne nous accommoderions plus d"une



830 LA LANGll': FUANÇAISR AU XVIH" SIECLE

phrase comme : il a fait arrcicr le courrier. S'est-il arrêté? L'a-t-on arrêté?

De semblables équivoques sont fréquentes au xvii^ siècle. Ex. : Pour moi,

je suis tVavis que vous les laissiez haltre (Corn., ///., C90j. En introduisant le

pronom, la langue du xvui" siècle a gagné en clarté.

A noter enfin que pronoms personnels et réfléchis se l'approchent du

terme dont ils dépendent directement : il veut le voir, il veut s\r)nuscr, et

non plus il le veut voir, il se veut amuser, sinon dans l'usage poétique.

C. DÉMONSTRATIFS. — // cesse de s'employer au neutre comme équiva-

lent de cela, sauf avec les verbes impersonnels. On ne dit plus : Ricv n'est

cdntemptible quand il est rare (Malh , II, 20). Des vieux tours : comme celui

qui, il n'ij a celui qui, Andry admettait encore le dernier en 1G89 (p. 106);

De la Touche le déclara barbare, et tous les grammairiens suivirent. On

condamne aussi ce que pour si, malgré Vaugelas (II, 417). Ce que pour

autant que, tel qu'on le lit dans Pomp., V, 4 : Et Pompée est vengé ce

qiîil peut rèlre ici, inspire à Voltaire des regrets, mais tout platoniques.

En revanche, on voit le pronom démonstratif devenir de plus en plus,

malgré les grammairiens, un substitut d'un nom antérieurement exprimé,

et recevoir en cette qualité une épithètc : Féraud, v° ce, celui, cite avec

regret des phrases comme : Sa faute est ensuite couverte par celle beaucoup

plus grande que commit le Pape. Ce tour est dans Voltaire : celte remarque,

ainsi que toutes Cflb'.s purement grammaticales {C. Nie, IV, 5). Vient-il du

Palais, comme le dit Féraud? En tout cas, malgré des critiques acerbes, il

s'est maintenu.

Une autre nouveauté, c'est le développement de la locution cest, là où

on employait autrefois de préférence il est, elle est, cela est : Féraud (v°

ce, I, 378j cite comme du langage des petits-mailres de son temps : La

chasse, pour laquelle il courut tant de yoùt, que c\'st devenu chez lui une

passion. Ah! c'est de son. âge, pour cela est de son âge. Le peuple, observe-t-il,

ajoute même ce à cela : Ah! c'est Joli, cela! Cest vrai, cela! Dire c'est

inconcevable, cest d'une témérité^, étaient vers 1780 à la mode et précieux;

ces façons de parler sont complètement entrées dans la langue. Revanche

de ce sur cela, qui lui a pris tant de ses emplois.

Enfin, il est à remarquer que les démonstratifs sont réputés nécessaires

dans plusieurs cas où ils ne l'étaient pas : Racine avait pu dire {Prit.,

V. 1088) : 3'espère que le ciel Ajoutera ta perte à tant d'autres vict'Lmes. La

construction, malgré sa légèreté, fut regardée comme irrégujière.

Aubert, dans la réimpression de Richelet, semble avoir (Ué le piemier à

comlamner un qui, sans démonstratif, se rapportant à tonte une phrase :

« Quand Henri IV commença à régner, qui l'ut en 1580. » De Wailly (215)

reprit à son tour : Les (}aulois se dis nt descendus de Plalon, qui est une

tradition des druides. La perfection chrétienne consiste à s'humilier, qui est la

chose du monde la plus difficile à l'honnne. Dites : et c'est la chose.

I). Relatifs. — La langue, abandonm-e à elle-même, eût sans doute mis

quelque ordre dans le chaos des formes relatives, les unes invariables,

dont, où, les autres variables seulement en cas, gui, que, les autres enfin

variables en genre, en nombre et en cas : lequel, laquelle, desquels. Les gram-

mairiens du wii^ siècle, en voulant déterminer les fonctions de ces mots

qui faisaient double emploi, avaient tout embrouillé. On dislingue cepen-

dant qu'ils avaient ébauché une classification des pronoms fondée sur la
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dislinclioii des pioiioiiis de choses et de personnes, mais tout cela suivant

des caprices, dont le pire était la haine du pronom l'i/uel, qu'on disait

df'pourvu d'élégance. Le xviii" siècle marque sur ce point un retour en

arrière, et les formes de lequel regagnent le terrain perdu. On les admet

à représenter personnes et choses. Au contraire, l'emploi de tous les autres

pronoms se restreint. Y est considéré comme rarement propre pour les

personnes (Buffier, 178). Pour on de même. Voltaire feint de ne pas com-

prendre ces vers du Menteur, 1,1: Aussi que vous cherchiez de ces saç/es

coquettes, Oii plurent tous venants débiter leurs fleurettes. Bien entendu, il

n'est jilus question de quoi, sauf pour les choses absolument inanimées.

D'autre part, qui est réservé au.v personnes (en dehors du nominatif).

La phrase de Molière : donner est un mot pour qui il a tant d'aiersiou, est

corrigée en : pour lequel (de Wail., 214).

Mais même comme représentant les choses, les pronoms oit, quoi, dont,

restreignent leur usage. LVAllais (160) demande déjà que quoi ne se rap-

porte qu'à des choses au singulier. Il se conserve toujours très bien au

datif: l'objet à quoi on s'attache, avec des prépositions : le princiije sur quoi

je me fonde. Mais Restaut pose en règle qu'au génitif et à l'ablatif il n'est

d'usage qu'après l'antécédent ce : C'est de quoi je vous rendrai compte (131).

Voilà pourquoi Voltaire jugeait inexcusable le vers de Corneille (.\)i(lrom.,

I, 2) : Ce blasphème, seigneur, de quoi vous m'accusez. Oii pour remplacer

auquel choque d'Olivet {Ber., 'S, 1,3) : Un bonheur oit je pense ne se dit

point. « Pourquoi? Vous le demanderez à l'usage. »

Auprès de ces changements considérables, quelques détails comptent

peu. A noter cependant la disparition du pléonasme qu'on trouve dans

Boileau : c'est à vous, mon esprit, à qui je veux parler. Depuis Bégnier-Des-

marais, tous les grammairiens n'ont pas manqué de le relever (Trait, du

strjle, 113; de Wailiy, 218, Dom., Sol., 33).

E. Interrogatifs. — Quel pour lequel n'est plus souilert par Régnier que

dans le cas où on dit : J'ai une grâce à vous demander. On peut répondre

quelle? au lieu de quelle grâce? C'est encore l'avis de Féraud.

Le composé qu'est-ce qui tend de plus en plus à supplanter le simple

qui. Rousseau ayant écrit : Donc, qui met l'homme en estime et crédit, le

tour est déclaré bon pour le style marotique.

F. Indéfinis. — Aucuns, au pluriel, quoique employé par les classiques,

et encore par Montesquieu. Daubenton, etc.. est condamné après toute une

querelle (v. Fi-r. et Fonlan., Et. de I. l. fr., iiiT). Chanm donne lieu à la

même observation. L'n chacun, que La Touche déclarait seulement « moins

bon », est rejeté. Andry l'avait déjà proscrit au nominatif. Chaque continue

à gagner du terrain et, malgré l'opposition, on commence à trouver écrites

ces phrases mercantiles : ils coûtent un éeu chaque. Enfin le même cesse de

se dire au neutre, dans le sens do la même chose, sauf dans la locution :

cela revient au même, que nous avons encore.

"Verbes. Formes. — La conjugaison inchoative fait de nouveaux progrès.

Elle attire les verbes i'r<ir(Delille, Par. perd., VU : De leurs molles toisons les

brebis se vêtissent); tressailltr {J.-i. Rouss., Ptjgmal; ap. Féraud : Il tressaillit,

prend cette main, la porte à .son jœur).

La question des auxiliaires avoir et être, au passé des verbes intransilifs.

achève de s'embrouiller. Dans les Opuscules ip. I'.t2. l'.tj) ou trouve encore
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une doclrine assez libérale. Mais cliacnn s'ingénie à trouver des diiïérences

de sens entre les formes en avoir et les formes en être. Ex. : Avec périr,

dit-on, il y a lieu de croire que l'auxiliaire avoir convient mieux, quand le

verbe a une signification générale et indéterminée : les cnfunts du yraml-

prétre lléli ont péri misévublement; au contraire, l'auxiliaire cti'c est préfé-

rable, lorsque le verbe est accompagné de circonstances particulières : les

habitants de Jérusalem sont péris par le fer et par le feu (Restau t, 266). Avec

passer, c'est le contraire. On dira il a passé par le logis, et il est passé, parce

que dans le second cas il n"a point de régime exprimé ni sous-entendu

(Buff., 247; cf. d'Ol., Rem. s. Rac, 211). Avec demeurer, il faut considérer

si la signification est celle de faire quelque séjour, ou celle de rester. Dans

le premier cas, l'auxiliaire est avoir, dans le second être (d'Ol., 260, Coin.

Bér., II, 2, 138). Mêmes observations sur sortir, accoucher, etc.

Les temps du verbe être, employés pour les temps de aller, commencent

à paraître familiers. Voltaire les condamne (C. Pomp., I, 3. Cf. Dom., Gr.,

234 et 24i). Mais comme /ai été se maintient, on imagine qu'il dit autre

chose que je suis tdlé, le second marquant seul qu'on est non seulement

allé, mais revenu (Dom., 234, et Sol., 429).

Les deux futurs composés avec aller disparaissent. Voltaire traite sim-

plement de barbarisme : votre hnine s'en allait troinpée; il ne semble pas

comprendre que cela signiOe : allait être trompi'e (C. Cin., III, 4). Il admet

l'autre forme : Avec la liberté Rome s'en va renaître (Id., I, 3) qui signifiait

au xvii" siècle la même chose que varenuitre. Mais il a eu beau l'accepter

en poésie : ce tour ne s'est maintenu qu'î la première personne d'un seul

temps et d'un seul mode : le présent de l'indicatif : Je m'en rais lui dire.

Voix. — On considère désormais comme intransilifs : consentir (V. C. Rod.,

III, 3, l'omp., V, 3, Ment., V, 3); croUre lld. C. Cid, II, 7, d'Ol., Baj., III, 3,

2o) ; douter [C. lier., III, 1); obstiner (qui est encore actif dans Furetière),

quelquefois encenser (Fér.). Inversement on trouve quelques intransitifs

hardiment employés coiPime transitifs par Beaumarchais, ex. : répondre

une lettre, rivaliser (voyez ces mots dans Wey, Rem. s. l. l. fr., I, 307).

Voltaire poursuit dans Corneille des constructions encore fréquentes au

xviF siècle, qui consistaient à employer sans régime des verbes transitifs :

entreprendre [C. lier., IV, 't); prétendre {ib., 1,2); succéder {C. Pomp., III, 3);

traiter (C. Pomp., III, I); braver (C Ilor , IV, 2); débattre {C. Nie, V, 5). II

prétend aussi interdire l'emploi de certains verbes transitifs avec deux

régimes : nous empêcher fai-rès (C. Sic, II, 4), vous a feint {C. Cinna, V, 3;

le tour était aussi dans Athnl e, I, I); lui trahir mes ordres (Nie, I, 5). Et

on voit que sur plusieurs points la langue a perdu ces anciennes façons de

parler. Toutelois l'instinct était plus fort, et d'autres verbes apparaissent,

ainsi construits, par exemple éviter qqc. à qqn, contre lequel les grammai-

riens ont tant protesté. 11 est dans Butfon, au dire de Féraud.

J'ai signalé dans des chapitres antérieurs le développement du réfléchi

pour le passif : ceci se dit. Au xviu'^ siècle, la construction, bien qu'affermie,

souflre une restriction importante. On cesse de donner un régime au verbe.

Buflier écrivait encore (p. 2iJ) : Si l'un et l'autre se dit par diverses personnes

de la cour et par d'habiles auteurs, on cesse peu à peu de parler ainsi.

Accord du verde. — C'est une question des plus agitées. On tombe à peu

près d'accord pour le cas on plusieurs sujets sont unis par et. S"ils pré-
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cèdent le verbe, celui-ci est au pluriel. S'ils le suivent, ou si le vei-bc est

intercalé entre eux, on peut garder le singulier (Buff., 20()-, d'Oliv.. C. K'^lh.,

I, 1, 82; V. C. Vol., Il, i). Par suite se montre une tendance à imposer le

pluriel au verbe qui suit l'un et l'autre (de Wail., 1~0; Dom., 113). (Juand

les sujets sont liés par niais, le verbe s'accoi-de avec le dernier, non seule-

ment ses richesses, mais aussi son repos fut sacrifié {\iuff., 290). Quand ils sont

liés par ni, la tendance est de mettre le pluriel. Cependant le singulier

après ;(( l'un ni l'autre est au moins toléré (BufT., 2'.»0; Girard, II, Mo).

S'il y a plusieurs //* répétés, Girard (ih.) recommande même de garder le

verbe au singulier. Il est désapprouvé par Féraud (v" ni).

Après un des plus quel doit être le nombre? un des plus beaux qui soit ou

ijui soient? Restant (138) pose la distinction du cas où un est « distinctif » :

il exclut toute idée d'égalité. C'est un des hommes de la cour qui est le mieux

fait. Un est au contraire « éuumératif ». quand la chose à laquelle il se rap-

porte est confondue sans distinction avec d'autres, ou s'il y a une distinc-

tion exprimée, quand cette distinction tombe également sur plusieurs

objets : Ciccron fut un de ceux qui furent sacrifiés à la haine des triumvirs. De

même : le Dieu Mercure est un de ceux que les anciens ont le plus multipliés.

De Wailly, lui, veut le pluriel (183, 274). Domergue, Lévizac, la plupart

des grammairiens ne suivirent pas Restant.

Des temps. — La syntaxe des temps se modifie considérablement au

xviue siècle. D'abord on abandonne l'usage de mettre au passé les subor-

données qui dépendent d'un présent historique. Celui-ci entraine le présent

partout; de Wailly (276) blâme : Ils vinrent en diligence, et de grand matin,

avant que le jour fût bien décidé, ils entrent avec v'iolence dans le palais dr

Pison. C'est ainsi que Racine écrivait encore (voir VI, a8. 103. 112, 121).

On perd l'habitude de construire le passé du subjonctif en relation avec

un passé : il a fallu que faie parlé, alors que cet accord était encore tout

à fait régulier à la fin du siècle précédent (Vérit. princ, 1685, 172).

On perd le sentiment du subjonctif imparfait en relation avec un présent,

tel qu'on le trouve dans le célèbre vers de Racine : On craint qu'il n''essuinit

les larmes de sa nvre {Androm.. v. 278).

Au reste l'imparfait du subjonctif, même avec un passé dans la princi-

pale, tend à être remplacé par un présent. Oudin signalait cette faute en

1632 (p. 202), comme propre aux gens de l'Est, particulièrement aux Lor-

rains; Féraud constate, un siècle et demi plus tard (v" que), qu'on dit en

parlant :je voulais qu'il vienne.

Avec un infinitif il était usuel et régulier (Mén., 0., I, 184), au \vii<= siècle,

d'exprimer le passé au moyen de l'infinitif, en laissant le verbe principal

à un temps présent, ainsi au conditionnel présent. Au xviii'^ siècle, on fait

passer l'expression du passé dans la princii)ale. L'ancien tour, souvent plus

logique, se conserve pourtant, et Voltaire dit encore dans Zadig : Ne vau-

drait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant, et l'avoir rendu vertueux, que de

le noyer?

En outre, on substitue très souvent le présent au passé de l'infinitif. Au

lieu de la phrase de Vaugelas : on n'oseroit l'avutr dit en prose, on écrit : un

n'oseroit le dire en prose.

Des modes. — On voit disparaître croire suivi du subjonctif, sur lequel

Th. Corneille hésitait encore. Comme cesse de se construire avec le même

Histoire de la langue. VI. «J'J
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mode, au sens de /ors^/jr : comme quelques-uns le priassent. Quand conces-

sif, signifiant alors même que, cesse de se construire avec l'indicatif futur.

Dans ce vers : lit quand je le croirai, dois-jc m'en réjouir, le xviii'" siècle

corrigerait croirai en croirais. Admirer que ne se dit plus qu'avec le sub-

jonctif, et M'"*' de Sévigné est blâmée d'avoir écrit : J'admire que de deux

cent lieues loin, c'est vous qui m.<^ gouvernez (Fér., cf. V., C. lier., V, 7).

Enfin l'attraction des conditionnels, qui faisait dire h. Molière : je dirais

hardiment, que tu en aurois menti (/>. Juan, I, 1), et à Bossuet : Si liahrjlone

eiît pu croire qu'elle eût été périssable, cesse à peu près de s'exercer.

La construction de l'infinitif continue à donner lieu à des contradictions.

De est considéré comme nécessaire après c'est que. On traite de poétique le

tour de Racine (Ipli., III, 4, 29) : Mais c'est pousser trop loin ses droits inju-

rieux. Qui] joindre le tourment que je souffre en ces lieux (d'Ol., cf. C Hér.,

II, 1). Après essayer, comme l'usage de mettre de se répand de plus en plus.

Voltaire condamne à [C. Hor., I, 1). Mais d'autres, dontFéraud, veulent que

essayer de signifie tenter, essayer à faire des essais. Se résoudre de, tout à

fait commun au xvii'' siècle (La Br., II, 240. Rac, Andr., 1584), est remplacé,

en prose au moins, par se résoudre à (V. C. Rod., I, 4, Hér., I, 4, cf. Féraud).

Se plaire de est de même relevé dans Racine (d'Ol., 267). Toutefois de&

grammairiens considérables veulent bien encore permettre d'employer

engager, exhorter, commencer, continuer, contraindre, forcer... avec à ou avec

de, suivant les convenances de l'oreille (de Wail., 257, Dom., 236).

Plusieurs constructions de l'infinitif tombent en désuétude, en particulier

les suivantes : L'infinitif avec à servant de régime au verbe se laisser, se

laisser conduire à, se laisser séduire au premier imposteur, se laisser flatter à

quelque espoir, qu'Andry considérait comme des tours élégants, sont des

solécismes aux yeux de Voltaire [C. Hér., \, 30, I, i, II, 6). En outre il

déclare que à et l'infinitif, dans le sens de .si plus un imparfait, n'est pas

français : J'en ferois autant qu'elle à vous connaître moins {C. Rod., Y. 4).

Des participes.—Vaugelas avait résolu presque tous les cas. Il en restait

deux cependant qui donnèrent lieu à des raisonnements sans fin.

1" Le substantif sujet du verbe suit le participe : les peines que m'a donné

cette affaire. Régnier-Desmarais (483), BulTier (218) sont pour donné. Restant

éviterait le tour, tout en l'acceptant (255 et 361); de Wailly ne veut pas non

plus le traiter de faute (273). Mais d'Olivet le combat {Ess. de gr., 203, 215)

ainsi que Lévizac (II, 133).

2" a Le participe (Hend son régime, ou à un autre accusatif que le premier

terme de la relation : le commerce l'a rendu jouissante, ou à un verbe qui

suit: je les ai vu partir. » Régnier en ce cas est pour l'invariabilité (486),

ainsi que d'AUais (281, 246) et Restant (355 et 361). D'Olivet veut l'accord

(£.ss. de gr., 194-196-210). 11 a de son côté Girard (II, 122), mais seulement

quand il n'y a pas d'infinitif. Celui-ci a écrit : Ces dames que vous avez vu

passer ; de Wailly demande l'accord partout.

Des adverbes. — Un certain nombre vieillissent et sortent d'usage :

Aussi, dans le sens de non plus. Desgrouais considère cet emploi tout clas-

sique (Voir Godef., Lex. de Corn., I, 73) comme un gasconisme. Comme pour /^

comment, dans des plirases positives, se rencontre encore. Et cependant Vol-

taire l'a condamné (C. Hor., V, 2).

Dés là, encore très usit»' à l'époque classique, est éliminé. Incontinent,
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défendu encore par- Aiidry, loi /irlit, sont répuli'S vieux. Toal-n-riirutc perd

le sens de sur-ir-cfminp, pour ne garder que celui de dans un inslnnl. Du
lOHl devient tout à l'ait négatif, vraisemblablement .pour avoir été employé
fréquemment avec pas, point. Sans duiilc lui-même cesse d'avoir sa valeur

propre de sine <(uhio^= assurément, et s'alTâiblit au sens de probahlvmenl

.

Les puristes voudraient sacrifier d'autres adverbes encore : tout d'ahonl,

si, dans des constructions comme : Si parfaite qu'elle soit (Féraud), depuis

lurs (Domcrgue, 221, etc.).

De la négation. — l/ellipse de ne dans les phrases interrogatives {suis-

je pas), reconnue par Vaugelas, blàmi-e par l'Acadc-mie, était encore pos-

sible en vers. Elle disparait (d'Ol., Alex., 1, 3, 33). Dans les phrases subor-

données, la particule ne, qui était de règle après enipih:her (l'Académie ne

connaît que ce tour en 17G2), devient facultative en poésie, jusqu'au moment
où elle sera retranchée (Léviz., II, 189).

Au contraire on est définitivement obligé d'employer ne après craindre.

construit sans négation (C. ^ic, I, 1 et 2; d'OI., Ber., V, 5, 46), après avant

que (Dom., SoL, 90), dans le complément du comparatif. Féraud voit un

solécisme dans ces vers de Voltaire : En ces lieux plus cruels et plus remplis

de crimes (Jue vos gouffres profonds reqorgent de rictimes (Cf. Dom., Sol., 213).

Beauzée avait déjà remarqué cette faute dans Bouhours. Ne point que, ne

pas que, déjà blâmé par Ménage (Voir GodeF., Lex. Corn.) dans les tours

comme : Les dames ne sortent point que pour aller en visite, se rencontie

encore au xviii" siècle, par exemple dans Girard, Princ. d. la l. fr.,8^ dise,

et dans Bachaumont, Mém. secr., {^'^ oct. 1763, I, 281. Voltaire l'appelle un
solécisme [C. Hor., III, 6; Pol., IV, 3; Pomp., I, 1; III, 2; Nie.. IV, 2).

Enfin ni cède toujours du terrain devant et. Au xvii" siècle, même dans

une phrase positive, on l'employait très bien. Boileau avait dit : Pelletier

écrit mieux qu'Ablancourt ni Patru, et ailleurs : Défendit qu'un vers faible //

put jamais entrer. Ni qu'un mot déjà mis n'osiit s'ij rencontrer. L'idée étant

implicitement négative, ni y venait tout naturellement. D'Açarq releva la

t faute », et de Wailly (315), Dumarsais dans Domerguc (223), Domergue
(ib.), Lévizac approuvèrent.

Prépositions. — Ici les changements sont encore très considérables

et très nombreux. A commence à paraître, au lieu de arec, près du verbe

causer. Corneille avait déjà dit : Lysis m'aborde et tu me veux causer {PI.

Roy., 496). Rousseau écrit de même, Conf.,\U: Elle me causa longtemps avec

cette familiarité charmante...

D'autre part, à est chassé d'une foule d'emplois. On cesse de dire espérer

à, et l'Académie, en 1762, ne connaît plus que espérer en. A est remplacé

par dans, là où il avait tenu longtemps la place de en : Abandonner mon
camp en est un cap'Ual, Inexcusable en tous et plus au général (Corn., Nie.

II, 2. Voir d'autres ex. dans Godef., Lex. de C.,p. 11). Voltaire y voit un solé-

cisme. A n'est plus possible avec excuser (excuser à ta patrie, C. Hor., II, 5),

s'engager, s'accuser, se justifier, qui s'en faisaient très bien suivre. II faut

partout aupi'és de. Dans tous ces cas, le langage courant, au lieu de à, intro-

duit vis-à-vis de, au grand désespoir de Voltaire [C. Pomp., II, 2). Inverse-

ment, changer se construit avec en, non plus avec à id'Ol., C. Bér., 1,3, 9).

Avec dominer, s'assurer, on met sur et non plus à, comme faisaient

encore Racine, Ba/.,II, 1, ou Molière. Don (;<(/c., IV. 7. Enfin Voltaire ne se
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lasse pas de blâmer dans Corneille le beau et léger tour, où à se faisait

suivre d'un inlinilil" pour marquer le but auquel visait une. action, le résul-

tat qu'on pouvait en attendre, etc. Cherche la solitude à cacher ses soupirs

[C. Hor., l, 2; cf. Nie, I, 1; Sert., I, 3;Hër., V, 3; llod., III, 4).

Aussitôt devient préposition. Pluche écrit : aussitôt le partage fait. Avant

nue de, tout en restant la forme préférée des grammairiens (V. d'OI., Mithr.,

III, 1, 233), qui suivent Vaugelas, est remplacé presque partout par ava)it

de, et Fabbé Desfontaines {Racine vengé, 74), de Wailly (295), Domergue

(221), reconnaissent cette forme. Dessus, dessous, dedans, achevant leur évo-

lution, cessent d'être prépositions, même dans les cas où Vaugelas avait

voulu les maintenir dans cette fonction.

De souffre une grosse restriction. Le wiF siècle en usait souvent, près

des verbes actils, au lieu de par, pour marquer l'instrument, la manière.

Corneille est blâmé d'avoir écrit : Ce qu'il ne peut de force, il f entre-

prend de ruse {Vol., I, 1), et d'OIivet, à propos de ces vers de Racine (Iph.,

III, 2, 1) : D'où vient que d'un soin si cruel L'injuste Agamemnon in arrache

de Vautcl? note le changement de l'usage : « Rien n'est si familier à Racine...

Il y a cependant des endroits où cela parait, aujourd'hui du moins, avoir

quelque chose de sauvage. »

Devant, déjà proscrit comme préposition temporelle, disparait tout à fait

(Restaut, 380; Dom., Sol., 14). De même pour en devant les noms de villes,

même commençant par un a : en Aryos est repris {d'0\., Coni. Iph., I, 1, 94).

En recule du reste toujours. On ne dit pas réduire en (V. C. Nie, II, 1), ni

confier en (d'OI., C. Mith., I, 1, 04), ni en télé d'une année (Belleg., 2ol).

Cependant en long et en large remplace au long et au large (Fér.). Lors de,

condamné au xvii* siècle, se relève; il est accepté par Féraud dans le style

familier. Parmi n'est plus permis devant un nom singulier : Parmi ce grand

amour (Corn., Pol., l, 3). Environ est réduit au rôle d'adverbe. Diverses locu-

tions, avec pour, sortent d'usage : n'avoir pas pour (n'est plus dans

Féraud), nétre pas pour, faire pour, en pour (en récompense). Mais surtout

la construction si commune : jJour grands que soient les rois, ils sont ce que

nous sommes, est déclarée vieillie (de la Touche, II, 4t9, éd. 1747; Volt., C.

l'omp., V, 1). Prés de est remplacé par auprès de, dans le sens de au prix

d'OI., Esth., II, 5, 17). Vers est remplacé par envers, quand le terme régi est

un nom de personne (d'OI., C. BaJ., III, 2, 37). Voici venir est restreint à

l'usage familier (V. C. Hor., II, 3. Cf. Féraud).

Des conjonctions. — Depuis que ne peut plus s'employer pour dés que,

comme au .wii'' siècle : depuis qu'une fois elle nous inquiète, La nature est

aveugle et la vertu muette. (V. C. Nie, II, 2.) Devant que suit le sort de

devant, et cesse de pouvoir s'appliquer au temps (d'OI., Androm., V, i, 37).

D'OUvet, pour ne pas transformer des propositions corrélatives en copu-

latives, voudrait supprimer et entre plus je, moins je : Plus je vous envisage

Et moins je reconnais. Monsieur, votre visage. A raison que, encore accepté

par Andry (Sui., 4), disparait. Pour que, au contraire, achève de s'établir.

Attendu que, après avoir été sacrifié par l'Académie, reparait dans le Die-

lionnaire. On peut considérer comme disparus avec ce que (qu'Andry trouvait

très élégant, Sui., 13), dés là que, qui est si souvent chez les orateurs sacrés.

Enfin durant que se maintient à peine. On le trouve vieux (Féraud).

De la période. — C'est un lieu commun de répéter qu'au wm" siècle la
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petite phrase incisive se substitue a la période. Il y aurait bien des réserves

à faire contre celle formule. Mais ce qui est sûr, c'est que, depuis

Bouhours, on a appris à mesurer les périodes, et qu'on s'étudie à les

alléger. D'abord il faut en retrancher toute parlicule, que le sens ne de-

mande pas absolument, les mais, les parce que, les car, les en effet (Buflier.

316). « La langue française est conforme à l'humeur de la nation qui la

parle, elle ne souffre aucun embarras, rien qui puisse retarder sa vivacité

naturelle. » Non seulement nous évitons les particules chères aux Grecs,

mais même les conjonctions copulalives, qui lient deux phrases ou marquent

le rapport de l'une à l'autre, comme puis</iie, car, vu que, après que, c'e.s/

pourquoi {Trait, du sfijle, 90j. Lx. : Il y a de Cari ù paraître indiscrel : les

apparences de l'indiscrétion servent à nous dérober à la curiosité du public:

on ne songe point à nous deviner quand on croit nous connaître. Ces phrases

n'auraient nulle grâce, si pour les lier je disais : Il y a de l'art à parailn-

indiscret, car les apparences de l'indiscrétion servent à nous dérober à la

curiosité du public, parce qu'on ne sonqe point à nous deiin<-r quand on croit

nous connaiire (Gamaches, 82-84).

Les théoriciens enseignent à détacher les propositions incidentes « qui

circonstancient les choses ». Son char semblait voler sur les eaux, une troupe

de Nymphes nageaient à Ventour, est beaucoup mieux dit que : Son char,

autour duquel volait une troupe de Nymphes... (Id., 4.'5-47).

Éviter les qui. La ville, j)etite et pauvre, fut condamnée à payer iO 000 écus

vaut mieux que : La ville, qui était petite et pauvre (Tr. du style, 102).

Une proposition « imparfaite, qui n'est point relative, et qui sert de régime

au verbe, peut fort bien être présentée de front ». Au lieu de : Il ne serait

pas difficile de prouver que sans le secows du vice nous n'aurions Jamais de

vertu, couper la phrase, et dire : Sans le secours du vice, nous n'aurions

jamais de vertu, il ne serait pas difficile de le prouver. (Gam., 6l--6o.)

Ordre des mots. — Ce n'était pas au moment où la régularité de la

construction française était signalée comme une marque de supériorité de

la langue, que la tendance qui poussait à une rigueur de plus en plus

grande, allait pouvoir se démentir. D'Olivet voit bien où l'on va, et que la

poésie elle-même sera astreinte à une marche toujours semblable de la

phrase : « Pour peu, dit-il, que les poètes continuent à ne vouloir que des

tours prosaïques, à la fin nous n'aurons plus de vers, c'est-à-dire que nous

ne conserverons entre la prose et les vers aucune différence qui soit pure-

ment grammaticale. » (C. Baj.. V, 5, 8.1 Ailleurs il voit bien aussi ce qu'on

perd à ne pouvoir plus dire avec Malherbe : Dieu, dont les bontés de ?ios

larmes touchées Ont aux vaines fureurs les armes arrachées. {Rem. s. Rac,

242.) Mais ni lui, ni Voltaire, qui fait une remarque analogue sur un vers

d'Horace, III, (>, ne vont plus loin qu'à conseiller aux poètes de maintenir

leurs privilèges. Aucun d'eux ne songerait à autoriser cette liberté en prose.

Et c'est la prose qui commande à cette époque.

Voici quelques exemples d'exigences nouvelles. On ne veut plus qu'on

sépare : a) le verbe du substantif sans article, avec lequel il fait locution

composée : j'aurois compte à vous rendre (d'Ol., C. Brit., III, 7, 63); b) la

préposition de son verbe -.pour en quelque sorte obéir (V.. C. D. Sanche, I, 3:

cf. Pomp., IV, f ); c) l'adverbe de son verbe : Du fruit de tant de soins ù peine

jouissant. En avez-vous six mois paru reconnaissant (d"Ul., C. Brit., IV, 2, 83);
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d) l'adjectil' de son substantiT : Ou lassés ou soianis, Ma funeste amitié pèse

à mes ennemis (Léviz., II, 256).

La transposition de que, si souvent commode : Hé! jiourvai-je empêcher,

malgré ma diligence, Que lioxane d'un coup 7i'assure sa vengeance {Baj., II, 3,

()ij est blâmée, même en vers (d'OI., cf. V., C. Hcr., V, 6).

De la clarté. — Il semblait qu'il n'y eût plus ici rien à chercher, ni à

proposer de nouveau. Aussi ne fait-on que s'attacher avec plus de rigueur

que jamais aux règles anciennes. (Voir Gam., 2-3, Dom., 213-215.)

Ne pas séparer les relatifs de leurs antécédents, éviter surtout à tout prix

qu'on puisse les rapporter à d'autres mots (Buffier, 302, Traité du style,

«.»3; d'OI., C. Andr., I, 1, 109; V, 2, 20 ; Iph., III, 4, 5; V. C. Nie, II, 4, I, 4;

Hcr.,U, 8, Rod., l, i, Nie, 1, 2, etc. ; de Wailly, 248; Lévizac, II, 286). Même pré-

caution avec les adjectifs possessifs (V. C. Rod.,l, l ; Hér., II, 1 ; Pomp., I, 2j.

Restreindre la liberté de construction de l'inllnitif, dans la mesure où elle

ne pourra créer d'équivoques (d'OI., Alex., IV, 2, 75. V. C. PoL, I, 1, Res-

laut, 410, etc.). On évitera l'infinitif à sujet indéterminé, qui a l'air de se

l'apporter au sujet : (Ju'ai-je fait, pour venir accabler en ces lieux Un héros

sur qui seul fai pu tourner les yeux? (d'OI. end. cité).

Le participe absolu doit de même disparaître. Girard, tout grammairien

qu'il était, en usait encore librement : règles qu'il est inutile de répéter,

venant de les exposer dans le moment (I, 324). Il est vivement repris de ces

hardiesses par Restant (346-347; cf. Opuscules, 222; de Wailly, 201). A plus

forte raison faut-il éviter plusieurs gérondifs se rapportant à des sujets dif-

férents (d'OI., Com. AL, II, 2, 143). Racine a fait les deux fautes à la fois

dans Britannicus : Mes soins, en apparence épargnant ses douleurs, De son

fils en mourant lui cachèrent les pleurs (IV, 2, 67). Il en est tancé par d'Olivcl

icf. AL, IV, 2, 27).

« Revenons-en toujours, dit d'Olivet (Com. s. Baj., I, 4, 493) à ce grand

piincipe de Quintilien et de Vaugelas, qu'il faut sacrifier tout à la justesse

et à la clarté! » Parmi les sacrifices que l'on consent et que l'on conseille,

est celui qui consiste à alourdir la phrase, si cela est nécessaire, par des

répétitions, mais à éviter toute équivoque. Bouhours donnait déjà des pré-

ceptes du même genre. On renchérit. Il faut répéter :

a) L'article, si le substantif est accompagné de plusieurs adjectifs non

rigoureusement synonymes : le pieux et rUlustrc personnage (Bufî., 277, 33;

Lévizac, I, 266);

b) Le substantif. 11 ne faut pas le mettre au pluriel avec deux adjectifs au

singulier. Vaugelas avait déjà donné la règle; on la répète, ce qui n'em-

pêche pas Duclos d'écrire : les syntaxes grecque et latine (Lévizac, I, 263);

c) Les pronoms sujets, si des deux verbes l'un est au positif, l'autre au

négatif, si le temps, la personne, le nombre change d'une proposition à

l'autre (Bellegarde, 219, 68, 101, 103, lOt, 100, 109, 110, 113; d'OI., Baj., I, 1,

33; V. C. Cin., III, i, V, 1 ; Hér., III, 1 ; Sert., II, 4).

d) Le verbe, à peu près dans les mêmes cas, si l'une des propositions est

positive, l'autre négative; si le temps, le mode, la voix, le régime change.

(Bclleg., 406, 237, 238, 107; Lévizac, II, 271, et Tr. du stijle, 90; Volt., C. Nie.,

I, 1; Pomp.,m: 3; Hor., IV, 4).

e) Enfin les prépositions et les conjonctions (V. C Cin., III, 4; Pomp., I,

1; Ment., I, 6; Nie, I. 1 ; Dom., Sol., 313)
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//. — Le Vocabulaire ^

Dès les picniières aiiiiùes ilu xviii" sirclo, le doirmo, tant

affirmé depuis Vaugelas, qu'il n'est jamais ]>erniis de faire des

mots, est mis en doute par plusieurs. J'ai déjà parlé des proposi-

tions de Fénelon, j'aurais dû ajouter qu'avant lui, dès 1703, il

s'était trouvé un grammairien, Frain du Tremblay, non pour

jeter seulement en passant un mol de protestation contre la

« mauvaise crainte » du néologisme, si préjudiciable au progrès

des sciences et des langues, mais pour consacrer à cette question

tout un chapitre très judicieux, oij il se montre dégagé de tout

préjugé -. Ces idées se retiouvent à divers endroits : « Les scru-

pules des puristes, lit-on en mars 1"10, dans les Nouvelles de

la République des lettres, ont gâté nos meilleurs écrivains ».

Les deux hommes qui dominent la littérature, c'est Fontenelle

et La Motte : tous deux prennent avec le lexique de grandes

libertés. Et dans l'Académie, dont ils font partie, des deux

représentants du grand siècle qui survivent, l'un, Boileau, se

tient à l'écart; l'autre, Fénelon, est avec les novateurs. Aussi la

compagnie elle-même se laisse-t-elle gagner et entraîner à

quelques nouveautés''. En dehors d'elle un audacieux, qu'elle

avait exclu, l'abbé de Saint-Pierre, met la liberté du langage

au nombre de ses hardiesses, et à deux reprises défend les droits

^les écrivains, d'abord dans les Mémoires de Trévoux, en 1724,

puis en 1730, dans son Projet jiour perfectionner fortliO(jraphe

des lanf/ues cfEurope ''. On pourrait citer d'autres textes encore;

1. Voir sur la question des indications bibliographiques, souvent très utiles,

4ians l'ouvrage de M. Paul Dupont, Hvudar de la Moite, Paris, 1898, p. 315.

2. C'est le 115" du Traité des laiif/ites. Lauteur commence par poser la question

en général, puis applique ses réflexions au français. Je relèverai seulement le

conseil pratiiiue. curieux à cette époque, de créer autant que possible sur des

primitifs français, et <le prendre, s'il est possible, aux provinces, qui fourniront

des éléments plus assimilables que les langues anciennes.

3. - L'Académie n'a pas crû devoir exclure certains mots, à qui la bizarrerie

de l'usage, et peut-cstre celle de nos mœurs, a donné cours depuis quelques

années, comme par exemple : falbala, fichu, battant l'œil, ratafia, sat/ler, et on
grand nombre d'autres. Dès qu'un mot s'est une fois introduit dans nostrc

Langue, il a sa place acquise ilans le Dictionnaire, et il seroit souvent plus aisé

• le se passer de la chose qu'il signifie, que du mol qu'on a inventé pour la

signifier, (juelque bizarre (pi'il paroisse.

i. Voir art. X. p. 222 des Mémoirea. L'autre passage est cité par Didol. Obs.

sur l'orth.. 1 14. L'abbé île Saint-Pierre appuie sa thèse non seulement sur des
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ils sont inoins probants que ceux des adversaires. En effet, vers

1"20, commence à s'engager contre les néologues une furieuse

campagne de railleries ^ Dès 1722, Mathieu Marais notait dans

ses Mémoires les expressions précieuses du style d'IIouteville ^

En 1724, Bel, dans cette œuvre d'une ironie perfectionnée qui

s'intitule Apologie de M. de La Motte^ s'en prend à diverses

reprises « aux sublimes expressions » de son adversaire^, et

imagine d'en dresser un court catalogue \

C'est de là sans doute que vint l'idée, réalisée deux ans après,

de jouer les Somaize à défaut des Molière et de réunir en dic-

tionnaire ces nouvelles formes de préciosité. L'œuvre parut en

1725, c'est le Dictionnaire néologique de Pantalon Pliœbus.

De qui est-il l'œuvre, de Bel ou de Desfontaines? il est pro-

bablement le fruit de la collaboration de leurs méchancetés ^

]ja préface est une apologie plaisante des néologues. C'est en

vain qu'on interdit aux particuliers de s'ériger en créateurs de

termes. Cette maxime n'est fondée que sur un préjugé mépri-

sable. Notre langue s'est bien enrichie depuis cent ans. Dira-

t-on qu'elle est parfaite à présent? Mais ce dictionnaire fera voir

que ses besoins naguère étaient extrêmes, avant que d'illustres

auteurs l'eussent soulagée. A qui appartient-il de faire la cha-

rité à son indigence? Evidemment aux savants. C'est aujour-

dluii non seulement un mérite, mais un mérite académique, de

raisonnements, mais sur le développement même du lexique pendant le siècle

antérieur. De béant h bézoard il a compté 110 mots dans Nicot et 330 dans

Trévoux. Il cite aussi des expressions attaquées à leur naissance, complètement
reçues de son temps : renversement; c'est une a/faire infaisable, c'est pure inat-

tentiim, etc.

1. Voir Gacon, Les Fables de la Motte mises en vers, p. 40 et sq. 11 relève sur

Ventrefaite, tordre le gosier, marchand de ramages, un vice inné, écouter un goût,

frais banni, un voi/age sédentaire, prédisear, renarder, phénomène potager , Louvre

enmiellé {ruche), etc.

2. II, 243, éd. de Lescure.
3. Voir page 4 et surtout 12.o : « Si Ton avoit recours à ces trois expediens,

inventer des mois, en rappeler de vieux, en prendre à l'étranger, nous verrions

bientôt noire langue replongée dans la barbarie. Semblable à un pays ouvert

de tous cotez et sans aucune défense, elle recevroit insensiblement dans son

sein une infinité d'ennemis, qui peu à peu formeroient un parti considérable

et la subjugueroienl absolument M. de la Motte a compris qu'on ne tiroit

pas de la masse infinie des mots un parti suffisant, il bazarda donc un grand

nombre de combinaisons nouvelles. »

4. Je relève : le suisse du jardin : une haie (fab. 9); la servante de Jupiter : la

race humaine (fab. 14); suivre ta nature à la piste : être naturel; l'oracle rou-

lant <lu destin : les dés (Odes), etc.

'i. La question est discutée par M. Paul Dupont. Houdar de la Motte (112).
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parler comme on ne parlait pas du temps de La Fontaine, dé

La Druycre et de Dospréaux.

Au rcsto, sans errer dos mois, il y a d'aulros inovciis de siilt-

venir à la [>aiivrelé de notre langue. Séparez des mots qu'on

joint, unissez-en (piOn n'a jamais rapprochés, comme l'a l'ail un

poète :

Grand marieur de mots Fun de l'autre étonnés.

Faites rencontrer un mot noble et un trivial : phénomènepotager;

transportez au style élégant et à la poésie les termes de la gram-

maire et du palais, employez des figures hardies : nunrltand de

ramages pour dire marchand d'oiseaux, « métathèse » admirable

qu'on pourrait imiler en appelant les libraires des marchands

de science, ou dans un autre sens des marchands d'ennui.

Inventez des métaphores surprenantes, comme le sénat planê-

/«/re pour les seize planètes, le greffier solaire pour un cadran.

Notre langue peut ainsi s'enrichir à l'infini sous la plume déli-

cate d'un bel esprit.

Quant au dictionnaire néologique lui-même, il ne faudrait

|)as le prendre pour un répertoire de mots nouveaux. On a

glané dans La Motte, Fontenelle, l'abbé de Saint-Pierre, le

P. Catrou, Houteville, Marivaux, autant d'expressions que de

mots. Parmi les premières il en est certainement de très ridi-

cules comme les périphrases à la Cathos, si souvent citées :

une haie : le suisse du jardin; les dés : Coracle roulant du destin,

ou ces antithèses forcées : refus attirants, plaisamment formi-

dable. 11 y a aussi nombre de figures peu heureuses : un coup

de langue bien asséné, découdre les affaires de la République,

remettre dans leur emboiture les membres de l'histoire romaine.

Mais combien d'autres, raillées comme vulgaires, qui se sont

fait accepter sans peine : faire bourse co)nmune, coutumier du

fait, façon de faire, rentrer dans ses fogcrs, ainsi donc, esprit

ingénieux, réputation posthume, raison prépondérante , to}nber

amoureux, mettre en valeur, versé dans les belles-lettres. L'àpreté

railleuse avec laquelle on les souligne marque mieux que tout

autre document ce que les partisans de la fixité de la langue

appelaient des hardiesses, et comment ils avaient rêvé de l'en-

fermer dans son passé, ainsi qu'une langue morte.
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Pour les mots, on prétend les confiner dans le sens acquis,

et on condamne : comporter , dans cette phrase : le temps ne le

votnportait pas; conséquent, pour dire qui a de la suite dans les

idées; démérite, employé en dehors des choses théologiques;

fréquenté, appliqué à un terrain
;
peiné, en parlant d'un homme;

piété fraternelle, fait sur le mod(Me de piété filiale; tranchant,

qualifiant une réponse. Amplitude, pour étendue, est déclaré trop

savant. De même dol, insolite, mi parti. Assouplir est un terme

technique de manège. Moissonner, mordre la p)Oudre appartien-

nent exclusivement à la poésie ; affairé, aviser, coûteux, désemplir,

douceâtre, équipée, étréner, grinyoter, mégère, picoterie, couper

pié, pousser sa pointe, prompt à la main, revaloir, à ses talons,

sont bas. Eniin ont été créés sans raison et sans besoin :
* à

l'avenant de ce qu'il lui disoit {Spect. fr., 1723, 4" f., p. o)
;

* bienfaisance, * déclaratenr ,
* déplanteur, * érudit (inusité au

xvn" siècle), * généraliser, * gratiable (Furet., 1690), * gratieuser

(de Cail., 1692), * inattaquable ,
* inexécutable , 'intraduisible,

* naturalisme ,
* négligement ,

* perfectionnement, * popularité

,

' uniformiser^'

Le succès du Dictionnaire tut tel que pendant de longues

années il se réimprima % et que peu s'en fallut qu'il ne devînt,

suivant le vœu d'Irailh, un recueil périodique''. Je passe sur

les pièces qu'on y ajouta, parodies du style néologique, dont le

modèle est l'oraison funèbre de Torsac, un des fondateurs de

la Calotte. Dans ce plaisant régiment, on ne tarit pas de railleries

contre les inventeurs du nouveau langage; parodies, apologies

ironiques, arrêts burlesques, tout est bon aux « calottins », pour

attaquer ce genre d'excentricité*.

1. Les mois iiianjués d'un astérisque sont alors nouveaux. Beaucoup craulres

juots cités se trouvent auparavant : avantageux, célerilé, contempteur, cliscipll-

nabte, héroïcité, inqjrobable, improductible, inclémence, indiscipliné, politiquer,

scélératesse, traduisible, vocation.

2. La première édition est sans lieu (Bib. Nat., Z., o3i») ; la deuxième de même,
Vn'i (Bib. Nat., Z., :i40); la troisième est d'Amsterdam, Micli., Gh. le Cène, 1728

(Bib. Nat., Z., 341). 11 en parut une foule d'autres. La première contient, outre le

IHctionnaire, l'éloge de Pantalon Phœbus. La deuxième renferme en plus la

relation de ce qui s'est passé à l'Académie lors de la réception de Mathanasius,
la troisième a le Pnnta/o-Pfiebeana, et d'autres pièces sans importance.

3. Querell. liltér., II, 108.

i. Dans l'oraison funèbre de Torsac on s'amuse d'abord à inventer des barba-

rismes comme insoin (éd. 1132, p. 8. Ln note : mol nouveau créé par les orateurs

du régiment, à l'imitation d'inexact, insoluble, indémontrable, — et autres mots
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On dirait, à enteii<lrc tant de plaintes, que le Iibertinaj,'e

régnait en maître dans le langage, et (jiic tout 1 édifice de

règles du xvn'' siècle s'était écroulé. En réalité, le désordre ne

pouvait paraître si grand (jn'à des gens habitués à une disci-

pline très sévère, et qui confondaient stabilité et immobilité.

Il ne semble pas que, du côté des néologues, le débat théo-

rique ait été soutenu avec (juelque vigueur. A part le morceau

de l'abbé de Saint-Pierre, dont j'ai déjà parlé, reproduction

d'idées antérieurement exprimées, c'est à peine si j'ai pu relever

quelques opuscules insignifiants'. Le « ridicule utile «jeté sur

la néologie avait })Our un temps ramené l'ordre, au moins en

apparence.

Voltaire, quoiqu'il ait, dans sa correspondance et ailleurs,

employé nombre de néologismes, n'a jamais varié dans son

opinion sur ce point. Et dans son discours de réception, qui

est de 1746, dans le Dicdonnaire j^hUosophit/uc, qui est de 1768,

c'est la même doctrine qui est affirmée, partout avec la même
force. Elle se résume en ceci : « L'essentiel est de savoir se

servir avec art des mots qui sont en usage. « [Siècle de L. XV,

xun, fin). Un mot nouveau n'est pardonnable que quand il est

inventez dans le livre de la \\. V. W L. F. de l'abbé Houleville), aslronomica-

qala7is{p. 16). Puis on alTecte les termes réellement nouveaux, qui se rencontrent

dans les textes: prédiseur, singulariser, 'équivaloir, fjénie, ' transcendulairc,

monotonisme, fatigant, ' décideur^ ' indétermination. Tout cela y est souligne

avec renvoi en note aux textes. Les expressions, comme dans le Dictionnaire,

y sont choisies pour produire des effets plaisants : sage téméraire [iS), oigueilleusc

naïveté (33), avare prodigalité (38), aller à la fortune par le chemin d'une assi-

duité muette {'ii), joindre aux liljéralités excilatives les evemples émulatif's(l)^). De«

phrases rappellent à chaque instant les meilleurs morceaux de Vadius(v. p. 60).

Ailleurs, c'est un éloge de Torsac et des mesures qu'il prit pour conserver aux

ealottins le précieux [jrivilège de donner crédit aux phrases hétéroclites (p. 4o).

On le félicite d'en avoir fait dresser le cadastre, '• utile registre à ceux qui,

ne pouvant être sublimes, font profession d'être délicats et se dédommagent
par les mots de la disette des pensées ».

Comparez à la page 91 un arrêt ridicule du même genre autorisant La Motte,

Houteville, et Fontenelle à venir « sur ànesses endoctriner les précieuses de

leur jargon, à faire en iroquois une grammaire, et à publier leur traité d'inin-

lelligibilité ».

1. Voir une lettre (anonyme) de l'abbé N. à M. le chevalier C, relalire à la

troisième édition du Dictionnaire (p. 6), et un opuscule, également anonyme, de

Guyot de Pitaval : Le faux Aristarque reconnu (Amslerdam. 1"33). Guyot de

Pilaval défend en ])arlicidier les expressions : boire à sa soif (10), célérité (11),

dialoguer une scène (lu), un honnne peiné (2o). 11 tstimc que dans le Diction-

naire, pour une critique vraie, il y en a dix de fausses de comiUe fait (40). Seu-

lement [il est lui-même un puriste, et reproche à Desfonlaines non seulement

des solécismes : qu'il refusa pour refusât, mais des néologismes : papillotage,

ultérieur (qui est un terme de géographie), etc.
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absolument nécessaire, intelliiiible et sonore. On est oblig^é d'en

créer en physique; une nouvelle découverte... exige un nou-

veau mot. Mais l'ait-on de nouvelles découvertes dans le cœur

humain?... Y a-l-il d'autres passions que celles qui ont été

maniées par Racine, efOeurées par Quinaull? » [Dicl. phiL,

art. Esprit^) Il faut se garder de croire, parce qu'une langue est

imparfaite, qu'on doive la changer. « Il faut absolument s'en

tenir à la manière dont les bons auteurs l'ont parlée; et quand

on a un nombre suffisant d'auteurs approuvés, la langue est

fixée. Ainsi on ne peut plus rien changer à l'italien, à l'espagnol,

à l'anglais, au français, sans les corrompre; la raison en est

claire : c'est qu'on rendrait bientôt inintelligibles les livres qui

font l'instruction et le plaisir des nations [Ib., art. Lmigue).

On pense bien de quel poids étaient, venant de lui, des con-

seils si souvent et si fortement répétés, et à quel point le

respect de la langue s'en trouvait fortifié. Yers le milieu du

siècle, ce sont les idées conservatrices qui l'emportent. Mais

bientôt elles paraissent de nouveau ébranlées, et Gresset, rece-

vant Suard à l'Académie (1774), renouvelle les plaintes des

puristes contre les « tristes richesses » et la ridicule bigarrure

dont la langue s'est surchargée. D'où ce nouveau mouve-

ment était-il parti? Rousseau doit être un de ceux qui ont

le plus contribué à lever les scrupules. « Ma première règle,

à moi, a-t-il dit, qui ne me soucie nullement de ce qu'on pen-

sera de mon style, est de me faire entendre. Toutes les fois

qu'à l'aide de dix solécismes je pourrai m'expliquer plus forte-

ment ou plus clairement, je ne balancerai jamais; pourvu que

je sois bien compris des philosophes, je laisse volontiers les

puristes courir après les mots. » {Lct. sur une nouv. réfnlation.)

Et de fait il n'épargne ni les néologismes, ni — peut-être à son

insu — les tours étrangers. II serait intéressant de savoir dans

quelle mesure ses disciples, comme Bernardin de Saint-Pierre,

assez hardi aussi en fait de langue, ont imité cette indépendance.

d. Dans ses letlres, comme dans ses arlicles, il a relevé nombre de nou-
veautés : éduquei, snspecli:r, sentimenter, élor/ier, égaliser, mystifie?-, obte7npérer,

bons pour des Allobroges qui ont écrit en français {Dict. phiL, art. français),

amabiUlé (Let. à d'Ol., ;> janv. 1167), errement (ib.), persiflage (Let. sur la Nouv.
Hel., XXI, 207), prospectus (Let,. à d'Ol., 12 janv. 1770), provocation, portière^

redingote, vau.r-hatl [\. Vernier, 87).



LE VOCABULAIRE 845

En tout cas, à partir de 17"0, le néolog-isino s'introrluil parloul.

En 1770 parait un Dicllonnairt' des richesses de la langvr fran-

raise et du néologisme qui s'ij est introduit^ où tout n'est pas

présenté commo devant être imité, dont IVsprit i^énéral néan-

moins est directement opposé à celui de l'œuvre de Desfon-

taines. Dans VEncyclopédie méthodique, à l'article Langue de

Diderot, dont la tendance était très conservatrice, on ajoute un

complément du chevalier de Jaucourt, qui parle sans aucune

superstition des lacunes de notre langue, et qui ose conclure

ainsi : « Avouons la vérité, la langue des Français polis n'est

qu'un ramage faible et gentil; disons tout, notre langue n'a

point une étendue fort considérable-. » Ln des grands grammai-

riens du temps, Marmontel, est aussi hardi. Il semble bien

mettre une foule de conditions à la liberté de créer, mais le fond

de sa pensée est très net, il regrette le temps où « la langue

était conquérante^ ». Dans le Journal de la langue française de

Domergue, à la date du 15 mai et du 13 septembre 1786, se

trouve un long plaidoyer sur la « nécessité de créer des mots,

par M. Tournon, de la société des philadelphes », qui avait été

lu dans une assemblée du Musée de Paris. On le voit, Pougens

et Mercier s'annoncent.

Parmi les auteurs, il y a toujours deux écoles, et celle des

conservateurs, de beaucoup la plus nombreuse, a la possession

exclusive de la plupart des « grands genres ». Ainsi il est très

1. Paris, Sxiigi'aiti. L"ouvrage est anonyme, in lis il est de Pons Alletz.

2. De Jaucourt regrette la rareté des composés, des diminulifs, la fausse déli-

catesse qui einpàchent de nommer un venu ou un gardeur de bœufs. Il déclare
tout simplement « honteux qu'on n'ose confondre le François proprement dit

avec les termes des arts et des sciences, et qu'un homme de la cour se défende
de connoilre ce qui lui seroit utile et honorable. On ne peut exprimer une
découverte dans un art, dans une science, que par un mot nouveau bien
trouvé; on ne peut être ému que par une action : ainsi, tout terme qui porteroit

avec soi une image, seroit toujours digne d'être applaudi : de là quelles richesses

ne tireroit-on pas des arts, s'ils éloient plus familiers? »

3. <i Si l'expression nouvelle et rajeunie est douce à l'oreille, claire à l'esprit,

sensible à l'imagination, si la pensée la sollicite, et le besoin l'autorise, si le

tour est animé, précis, naturel, énergique, si elle est conforme à la syntaxe et

au génie de la langue, si elle ajoute à la richesse; si par elle on évite une péri-

phrase traînante, une épithète lâche et dilTuse, si elle n'a pas d'équivalent pour
exprimer une nuance intéressante ou dans le sentiment, ou dans l'idée, ou dans
l'image, où est la raison de ne pas l'emiiloyer? Mais ailleurs, il reproche aux
langues modernes de s'être enorgueillies chacune de leurs propriétés. C'était aux
grands écrivains à prévaloir là-contre. .Vinsi tirent Amyot. .Montaigne. La Fon-
taine, et même Racine. « Leur langue est comiuérante, elle prend les formes et

les tours des langues éloquentes et poétiques qu'elle a pour adversaires. •
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remarquable que toute l'école descriptive qui a empoisonné de

ses descriptions la fin du siècle n'ait pas osé chercher le

pittoresque dans les mots. Elle s'en tient aux alliances nou-

velles des anciens termes. On ne cite guère que Roucher qui ait

protesté ' contre la pauvreté du lexique, et osé quelques archaïs-

mes : s'avive, bleuir, tempétueux, ravageur, fallacieux, punisseur.

Mais Chénier lui-même a suivi la foule. On ne rapporte que

quelques néologismes de lui : aréneuse, matineuse, et il ne

prend pas moins de détours que Delille pour désigner le beurre

et le fromage :

Le lait, enfant des sels de ma prairie humide,

Tantôt breuvage pur et tantôt mets solide,

En un globe fondant sous ses mains épaissi,

En disque savoureux à la longue durci.

En revanche il est des publicistes qui donnent déjà bien libre-

ment dans le barbarisme : par exemple Linguet et Beaumar-

chais. Celui-ci a été longtemps le scandale des puristes, qui

avaient relevé dans une même phrase de lui : églisier, rager,

rélablisseur -
. En fait, on voit se répandre avec eux cette langue

fortement mélangée qui deviendra peu à peu celle du journa-

lisme actuel.

Le vocabulaire technique. Il pénètre la langue lit-

téraire. — Le xvni'" siècle est l'é[)oque où se développe avec

ampleur le lexique scientifique. On en trouvera la preuve dans

les exemples donnés plus loin. Et c'est à tort qu'on -a reproché

à quelques écrivains, comme BulTon, de s'être opposés à l'emploi

du terme technique, sous prétexte de noblesse ^ Laharpe n'a

guère flatté, quand il a dit que BufFon est le premier qui, des

immenses richesses de la physique, ait fait celles de la langue

française, sans corrompre ou dénaturer ni l'une ni l'autre. Les

savants de cette époque savent écrire scientifiquement des choses

scientifiques; ce n'est pas ici le lieu de le démontrer. L'accrois-

sement du vocabulaire technique a été particulièrement brusque,

comme il fallait s'y attendre, dans les sciences, comme la

\. Voir Berlraml, /.« fm du classicisme, p. 19*J, qui cite les Mois, I, 48.

2. Voir Woy. Hem. sur la l. fr., I, 418.

3. Le reproche se fonde surtout sur le passage du Discours sur le style.

éd. Lanessan, XI. 565.



LE VOrîABULAIRK 847

zoologie, la botanique, la ^éoloiiio, qui all.iicnl ou naître ou

|»ren(lre un nouvel aspect, l^a physique, encore hien en retard,

la chimie aussi entraient dans des voies nouvelles; Diderot créail

Ui critique d'arl. Toutefois le développement Ar l'esprit scien-

tilique a été tel que des matières depuis longtemps étudiées se

sont éclairées d'un jour tout nouveau : par exemple les études

anti<iues, renouvelées par Tarchéologie (le mol apparaît autour

de 1780). En politique, il se fait un tel mouvement d'idées que,

outre une foule de mots, qui se créent, d'autres s'emplissent de

sens, jusqu'à devenir des forces en soi, au lieu qu'ils étaient

attachés jusque-là à des souvenirs historiques lointains et sans

réalité [démocratie, égalise?^ délibérant, etc.).

Dans les créations, on ne suivit en général, et les techniciens

s'en sont souvent jdaints, aucun plan rigoureux, il faut cependant

rappeler qu'en chimie, suivant un exemple plusieurs fois imité

depuis, on créa de toutes pièces une terminologie exacte et

harmonique, après entente. J'ai dit les causes qui avaient rendu

possible cette création. L'honneur en revient à Guvton de

Morveau, qui donna un mémoire sur les dénominations chi-

miques, la nécessité de perfectionner le système, et les règles

|)0ur y parvenir '. Les termes de cette nomenclature, scientifi-

quement satisfaisants, puisqu'ils ne représentent qu'un objet,

et que leur forme même est en relation directe et constante

avec la nature de l'objet représenté, n'en sont pas moins lin-

guistiquement regrettables. S'ils devaient rester dans les traités

spéciaux, soit encore. Mais un grand nombre d'entre eux [)assent,

nécessairement, quelques-uns presque aussitôt, dans l'usase

courant, et ils y apportent, par leurs formes latines et grecques,

un trouble profond dans l'analogie de la langue.

Je touche là à un point essentiel, sur lequel j'aurai à revenir

à propos du xix*" siècle : les rapports de la langue scientifique

et de la langue littéraire. C'est, à vrai dire, au xvui" siècle

qu'elles ont commencé à se rapprocher, par l'efTet de ce rap-

prochement qui s'opéra entre lettres et sciences, dès l'époque de

1. En séance publique de l'Académie, le 18 avril 1787, Lavoisier lut un mémoire
à ce sujet, lluyton de Morveau lut le sien le i mai, et peu après Fourcroy en fit

l'application. Sauf l'addition de quelques particules : hijper, per, hypo, rien
d'essentiel n'a été changé au système adopté alors.
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Fontenelle; le vocabulaire littéraire s'en trouva considérable-

ment élarjïi. Voltaire fait en vain opposition', le courant

emporte tout le siècle, et il serait curieux de relever jusque

dans les œuvres de purs hommes de lettres, philosophes sans

doute, tout le monde Test, étrangers pourtant aux recherches

scientifiques, les expressions de science et de métier.

L'Académie elle-même leur ouvre le Dictionnaire, etlapréface

de d762 dit : « Les sciences et les arts ayant été cultivés et plus

répandus depuis un siècle qu'ils ne l'étaient auparavant, il est

ordinaire d'écrire en français sur ces matières. En conséquence

plusieurs termes qui leur sont propres, et qui n'étaient autrefois

connus que d'un petit nombre de personnes ont passé dans la

langue commune. Aurait-il été raisonnable de refuser place dans

notre Dictionnaire à des mots qui sont aujourd'hui d'un usage

presque général? Nous avons donc cru devoir admettre dans

cette nouvelle édition les termes élémentaires des sciences, des

arts et même de ceux des métiers qu'un homme de lettres est

« dans le cas de trouver dans des ouvrages où on ne traite pas

expressément des matières auxquelles ces termes appartien-

nent^ ». C'est le premier coup porté à la classification des mots,

telle que le xvn'^ siècle l'avait établie. Le reste subsistera jus-

qu'au xix® siècle.

Changements dans le lexique.

1" Changements dans le sens des mots ou des expressions qui sub-

sistent.

A. Un très giand nombre de mois perdent un sens ancien. Ex. : affiner

(= tromper); artisan (= artiste); brigade (=; compagnie, bande); th'crire

(=r copier, transcrire); défaillir {= manquer); douter {= soupçonner);

douteux (= irrésolu); émouvoir (= mouvoir); étonner (=: stupéfaire); ennui

1. Voir Utile examen des trois dernières épitres du sieur Rousseau (XXXVII, 350),

Conseils à un journaliste (Mél., 1741, XXXVII, p. 378).

2. Et en elTct on trouve dans cette édition une masse de mots, qui ont tous

été relevés avant la fin du xvn'' siècle, qu'on avait exclus jusquedà : assonance,

bijouterie, Ixjulonncr, Imbonocèle, calfatage, capricant, ca|»sulaire, carotide,

cétacé, cinglage, ctjlorant, composteur, contractuel, contre-mine, corporificr,

corrodant, cratère, crihration, cubital, curviligne, décantation, déglulition,

dysurie, ébauchoir, oniorescence, faïencier, flottaison, fusibilité, gabarit, gan-

glion, gangreneux, gastrique, généthliaque, gentiane, géodésie, germination,

gibbosité, globulaire, gy|)>e, halo, hématose, hémoptysie, hexaèdre, horographie,

ictère, idiopathie, interpolateur. juxtaposition, laminoir, larguer, lavis, muco-
sité, myojie. narcotique, etc.
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(= tourment ilc l'âme, malheur); fj(''ner (= torturer); liostic (=z victime; ;

vnbcdllUc (= faiblesse); infirinilé (id.); inlén't (= dommage, blessure);

inlanpérie (:= manque de juste tempérament); lUencn 1= permission,

liberté); louamjc (= gloire, mérite); mcurîrir (=: tuer); nourriture (= édu-

cation) ; offices (=: devoirs) ; olive {= olivier) ; oulratjeux (rr qui fait outrage.

en parlant des personnes); tourner (= traduire) '.

B. Un grand nombre prennent des sens inconnus jusque-là : aberration

(^= erreur); cachet (=i marque caractéristique); dctjit (= manière de réciter,

de parler); l'itcrgiqae ^applitiué aux personnes); enijrener (au figuré, er»

parlant d'idées); filiation (=r rapport entre des choses qui naissent les unes
des autres); fixer {= regarder fixement); fortuné (= riche); frappant

{= saisissant, déjà dans Massillon, mais à la mode vers 1780); futile

(i= léger, en parlant des personnesi; hiérarchie (= subordination de gens

ou de choses quelconques) ; merveilleux (= petit-maitre) ; nullité (= inca-

pacité, défaut de talent); observer {z= faire observer); onctueux (= rempli

d'onction, en parlant d'un homme); orthodoxe (^= qui est conforme à la

saine opinion, hors des matières religieuses)
;
petite oie (= prélude, hors

des choses d'amour); soudain (= appliqué aux hommes); soupçon de

(= petit commencement); traijédiea {=z autour de tragédies); rampire

(= qui s'enrichit par des moyens illicites, aux dépens du peuple) '-.

2° Disparition et apparition de nouveaux mots.

A. Sont réputés bas ; abandoiintinent, abuseur, à tout bout de champ^
bénévole, chercheur, éconduire, par exemple (placé après la chose désignée)

;

franc de f= libre de. qui est en même temps poétique); guerroi/er, se mouler

sur (remplacé par .se modelfr sur) ; orhjinal {z= modèle : orii/inal de sagesse) ^

se ravaler, serviable, styler à, trépasser.

B. Sont considérés comme hors d'usage ; abrègement, angoisse, aucune-

ment (môme avec la négation); beffler, bouger (dans les phrases positives;,

chalemie, conversable, courtement, dérorateur, efficace (subst.), fâcherie^

galantiser, hantise, insidiateur, intellect, jolivetcs (= gentillesses d'enfants);

liminaire, maltalent, mugueter, obtempérer, s'outrer, pactionner, paradoxe

{did].), punisse ur, remémorer, etc. A ajouter une foule de locutions : à faute

de, prendre à garant, mettre à fin, bride à veau, faire état, etc.

Assurément le lexique s'appauvrit par là, peut-être cependant moins qu'on

ne l'a cru par la faute des grammairiens. Ce qu'ils ont regardé comme
vieux ou comme bas, même quand la condamnation était de Voltaire, et

non de Marin, de Geoffroy, ou de Féraud, n'a pas toujours été perdu, tant

s'en faut. Nous n'avons pas été privés de : tout d'abord, ni de ardu, ni de

1. Il est à noter que plusieurs mots ont gardé un sens qui avait semblé un
moment perdu. C'est ainsi que cpiinfessence a continué à se dire au figuré,

que héroïque s'applique toujours aux personnes, que torturer veuf toujours dire

tourmenter, etc.

2. Il serait facile de grossir beaucoup ces listes d'exemples. Bien entendu, les

puristes étaient aussi liosliles à ces ciiangements-là qu'à l'introduclion de
nouveaux termes. Voir Volt., Dict. phil., art. Laiif/ues: « Lorsqu'on a dans un
siècle un nombre suffisant de bons écrivains qui sont devenus classiipies. il

n'est plus permis d'employer d'autres expressions que les leurs, et il faut leur

donner le même sens. Ce serait toute une histoire que celle du style figuré

au xvm" siècle, et très importante. .Mais elle appartient autant à l'Iiisloire de
la littérature qu'à celle de la langue.

Histoire de la langue. VI. 54



8:i0 LA LANGUE FRANÇAISE AU XVIII' SIECLE

s'chattre, ni de irasciblej ni de mésaventure, ni de rclaler, ni de verdoyer^ ni

de vocable, parce qu'ils avaient semblé surannés aux arbitres de la langue.

Au reste, il semble qu'ils aient eu, dans une certaine mesure, conscience

qu'on était allé assez loin, peut-être trop loin. Les vieux mots, depuis

Fénelon, ne causaient plus le même dégoût. Ce n'est pas seulement RoUin,

libéral en tout, qui s'y montre favorable *, c'est Voltaire lui-même, qui en

eût volontiers repris un très grand nombre -
: appoùttcr, forclos, portraire

(C. Medee^Ep. ded.), faire état de, liostie, discord, pour mo)i regard (C. Hor.,

II, IV, 1; m, 2, 4; III, -2, SO; IV, I, 11); épandre, fallacieux (C. Rod., V, 4,

lli!); nourriture [C. tler., IV, 5, 47); rebeller, invaincu, cxorahlc, outrageux

évitable, punisseur, assassine (C. Vol., III, 5, 77; Cid, II, 2, 22; Hor., III,
6'

2^; Cin., III, 3, 38; PoL, V, 2, .il ; Pomp., IV, 1, 37; IV, 4, 44; Nie, III, s'

29), repentie (Rod., I, 7).

Aussi voit-on renaître des termes autrefois condamnés : affres (Volt., Lcl.

àd'OL, 3 aug. 1761), angoisse (ib.); narré (Volt. Ib. Cf. Millevoye, EL, I, 2),

emmêler (Pluche, F.), obséquieux (J.-J., ib.), souvenance (Marmont., (Euv.,

X, 434); vénérer (F.).

C. Néologismes. Ils sont extrêmement nombreux. Je commence par en

donner quelques-uns, que nous n'avons pas conservés ^
: abrutisseur (Volt.,

W., I, 66); acadénnfic (Ling., M.); admiromane (Rétif, Ib.); agincr (s'agiter

en vain, Journ. de la 1. fr., M.); apocryphité (Volney, M.); botanophile (J.-J.);

barbouillon (Id., M.); btucttcr (L., M.); cabalant (Ling., F.); cajolablc (J.-J.,

Conf., V, L.); comédisme (Rétif., M.); couronnable (Ling., M.); débarbarisé

(Volt., à d'Argent., 18 août 1762, L.); dépersécuter (Id., Laveaux); ébauché-

ment {¥ .) ; écriveur (F.); cgoïstique (abbé Guénée, F.); égologie (Sabat., Ib.);

électricisme (Ann. litt., Ib.); encagé (Ling., Ib.); équipondérant (J.-J., Lett.

d. l. mont., VIII, L.) ; essence (Pluche, F.); cxorbiler (F.); fange (Rétif, M.);

fdiaiité (Roucher, Ib.); gazetin (Merc. de F., 1725); gothisme (F.); gramma-

tication (de la Touche dans Gouj. B. fr., I, 62); gucnUteux (Dider, L.); his-

Irionique (Volt., Let. à Th., 28 av. 1769, L); huaille {L\x\^. F.); impolice

(J.-J., Proj. de paix perpet. L.); inabondancc, inabstinence, ijiassorti (préco-

nisés par Laharpe, M.); inaniser (M.); inextirpable (Ling. F..); inhabitude

(J.-J., Eni., II); insecouable (Volt., Dict. phiL, a.duUère); instruisable (J.-J.,

Eni., III, L.); lacune (F.); livrier (J.-J. M.); lucifugc {M.) ; méplaccr {La.ha.rpe,

M.); musiqucr (J.-J., Conf., VIII, L.); nombrable (d'Alemb. L.); oiseusement

(Beaum., Préf. Mar. Fig.); opérant (Pluche, F.); pamphletier (Volt., M.);

paperasseur (Ling. F.); patiinionialemcnt (Moreau, F.); plagiarisme (Gouget,

B. fr., I, 58); platise (J.-J., Conf., XI, 2" p.); prondscuement (F.); propriétai-

rement (Ib.); raccourcisseur (Ling. F.); relute (Grosley, F.); rcssautcment

(Tissot, Ib.); re.'^urrecteur {F.); scélératisme [Didev, M.); séréniser (Coyer, F.);

stagner (Ling. F.); superficîellité (Rétif, F.); tourmenteur (abbé Prêv. M.);

Ihnrihulaire (Sabatier, F.); typomanir (F.); ubcrté (Id.); vaMitude (Id.).

1. llisl. anc, XI, 2° part., dans Fromant, siippl. à Porl-Royal, préf., xti.

2. lUvarol non plus ne leur est pas hostile. Lehretoii, Ricar., 293.

:{. Dans les listes qui suivent, les lettres majuscules placées après les noms
(les auteurs indiquent les re(;ueils où ces mots ont été relevés : F. =; Féraud,

Dictionnaire critique de la lanyue française, Marseille, J7S7; L. = Lillré;

M. = Mercier, Néoloyic, Paris, An IX; \V. = Wey, Remar</ues sur la langue

française au XIX" siècle, Paris, 184o.
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Voici um; loiile (r.uitiL's mots iioiivruiix, qui ont élé créés et mis en cir-

culation an xviii'- siècle. Je les classe daprès le procédé de foimalion, afin

qu'on aperçoive iniou.v comment la langue prend dès lors de plus en plus

un caractère « savant ». I^ncore faut-il observer que nombre des mois mis
ici parmi les mots de lormalion po])ulairc, parce que le sulfixc qui y entre

est un sulfixc populaire, ont uii radical savant : tels Itixucu.i:, parcimonieux,
producteur, ccolucr. Ils sont donc en réalité à demi savants '.

FOU.MATION PO PL'LAI HE.

Dérivation impropre. — Si bstantiks : mentor (Sl-Sim., A. 17G2)-,

nankin (17GG. A. 1835); 6««s.se (Trév. 1752, A. 1762); cumul {Enc. A. 1835);

débours (Trév. 1752, A. 1835); mésestime (J.-J. A. 1878); débitant {Trév.

1752, A. 17G2); débutant (V. A. I83G); desservant (Trév. 1752, A. 1798);

cmigrant (M'"^ du DelT., 1778, A. 17')8); exécutant (J.-J. A. 1835); aperçu

(F.); débouché (Sav. A. 1835); flaquée {\. 1740).

Adjectifs : alarmant (Bern. de S.-P.) ; amusant (Sl-Sim.); assujettissant

(A. 1740); attendrissant (A. 1718); attristant (Ib.); compatissant (Fénel. A.

1718); conciliant (A. 17G2); décourageant (Cerulli, 1763, A. 1835): désJio-

norant (d'Argenson, Mém.. A. 183.">i; écrasant (Garn., Hist. de F., 1771,

A. 1835); encourageant (F. A. 1835); enseignant (J.-J.); envahissant (F. A.

1878); grossissant (Targe, Hist. d'Angl., 1763, A. 1878); imposant (Volt.

Zaïre, A. 1740); intéressant (.\. 1718); marquant (Trév. 1732, A. 1762); méri-

tant (F. A. 1835); provoquant (Rétif, F.); rassurant (Portails F.); repoussant

(J.-J. F.); étriqué (Volt, à d'Argental, 18 nov. 1760): brillante (F.) -.

Dérivation propre. — Siustantifs. — En ade : arlequinade (Volt. A.

1835); capucinade (J. J. A., 1798). — En âge : blindage (Trév. 1771); cafar-

dagc (J.-J.); cailletage (Id.); colportage (Sav. A. 1762); dévergondage (Ling.

A. 1835); entourage (M""= de Geidis, A. 1835); espionnage (Montesq. A. 1798);

(jaspillagc (A.
\~

'M)
\
gribouillage (Trév. 1752, A. il08) ,marivaudage ( La Harpe.

A. 1835);?n/ra(/e itlist. Ac. des Se, 1753, A. 1835). — En aille .' frocaille

(Piron); fcruwai7/e (Enc. méth., 1783). — En âisOB. '. effeuillaison (Enc. méth.

1786, A. [S3o) ;
feuillaison {Enc. méth. 1796. A. 1835). Ce suffi.ve est déjcà très

rarement employé. — En ance .' bienfaisance (abbé de St. Pierre. A. 1762):

malfaisance (Volney. 1791, A. 1798). — En ard : frocard (Trév. A. 1836). —
En as, asse, ace, ache, is, isse, iche, oche, iiche : ferrasse {Enc. 1765):

1. Le dépouillement qui suit étant, jusqu'à la lettre M, presque tout entier

fondé sur le Diciionnaire général de Darmesteler, Hatzfeldl et Thomas, où on
trouvera les références com])lètes. Je me borne, pour épargner de la place, à

donner le nom de l'auteur ou de l'ouvrage où le mot a été rencontré jiour la

première fois. A, suivi d'une date, indique la date de rentrée dans le Dielion-

naire de l'Académie. — Trév. = Dictionnaire <le Trévoux; Enc.= Encyclopédie;
Enc. méth. = Eiu-ijclopédic méthodique; Sav. = Savary, Diciionnaire du com-
merce, 1723.

2. On trouvera, en outre, des substantifs devenus adjectifs ; échappatoire,

écolier (F,). D'Olivet {Ess. de gr., 1 iil) se montre assez favoralde aux inlinitifs

substantivés. J.-J. Rousseau en fait «pielquefois usage ; un penser mdle (exiu'cssion

crili(|uée par Voltaire, dans Vernier, o. c. S") un marcher doux =^ un endroit

où il l'iiit 1)011 marcher [Lett. chois., édil. ilc Hochebl., 215), etc.
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croquis (A. IToi); éboulis (Furet. 1701, A. 1762); îocatis (Trév. 1752, A.

1798); fjodiche (Trév. 17."i2, A. 1878). — En aild : finaud (A. 1762). —En
eh eau : cUemmu (A. 17G2); jambonneau (A. 1718) — En eilient ! acca-

parement {Enc. 17.")1. A. 1762); approvisionnement {Merc. de F., oct. 1736);

balbutiement (Enc. \T:A, K. ISX^)\ déroulement {Trév. 1771, A. 1833); désœu-

vrement {X. 1762); encadrement (A. 1762); essouflement (1772, A. 183o); tri-

plement (Moreau, F.). — En ie : confiserie {Enc. 1753, A. 1878); cristallerie

(1791, Enc. méth. A. 1835); distillerie (A. 1798): escobarderie [iVAlcmb. A.

1835); gaucherie (A. {lQ-2};maussaderie (A. 1740). — En et, ette, Ot, Otte .'

clarinette {Enc. I7.'i3, A. 1702); jilet {Merc. de F. 1730, A. 1702); lorgnette

(Dufresny, 1710, A. 1718). — En eur (— oremi : ampleur (lîuITon, Chien);

lourdeur (Condorc. Vie de Volt.); minceur {Encycl. méth.). — En eur

(atorem) : accapareur (A. 1762); craijonneur (Trév. 1771, A. 1798); dévali-

seur (Volt. Let. 2 nov. 1764); dupeur (Trév. 1752, A. [19S)
;
producteur

(Volt. J.-J. L.j. — En ier : anecdotier (Volt. 1730, A. 1798); ciintinier [k.

1762); conférencier (Trév. 1752); crémier (.\. 1762); ccritassier (Fontenay);

négrier (Trév. 1752, A. 1798) ; carlouchier (1771, Trév.) ; casier (Trév. A. 1835) ;

chiffonière (Bern. de St-P.) ; huilier (A. 1718) ; mcdaillier [Ib.]. — En in, ine :

ballotin (Trév. 1721); ignorantin (Trév. 1752, A. 1835). — En oir ,' boudoir

(P. Du Cerceau, A. 1740); évidoir {Enc. 1756, A. 1835). — En on : barillon

{Enc. méth. 1684); carafon (A. 1762); feuilleton {Enc. méth. 1790, A. 1835);

négrillon (te.vte de 1714, A. 1762). — En lire .' écornure (Trév. 1752, A.

1762); gravelure (Le Sage. Dinb. boit., A. 1718).

Adjectifs en able : calculable (A. 1762); critiquable [Merc. de F. 1727.

A. 1762); impressionnable (Thouvenel, 1780, A. \1Ç>:1)\ jouable (Volt. A. 1878) ;

présumahle (Grétry, 1790, A. 1835); taxable (Ling. F.). — En al, el l addi-

tionnel (Bulïbn, A. 1798); ascensionnel (Trév. 1752, A. 1702); azimutal {Enc.

1751): baiical (Trév., 1752, A. 1702); conslilutionncl (Ling. F. A, 1778);

exceptionnel (d'Argens, A. 1835). — En é ; carabiné {Enc. méth. 1783, A.

1835); carboné (Guyt. de Morv.); casqué (Volt.); fleuronné (A. 1702); jambe

(Ling, F. A, 1762); musclé (Trév. 1732, A. 1762); nacré (Trév; 1752, A. 1835).

— En eux, euse : acrimonieux (Trév. 1771); cancéreux {Enc. 1751: A,

1835); filandreux (Tr('V. 1752, A. 1702); minutieux (Trév, 1752, A, 1702);

rocailleux (Dider. L.); séoeux (Legendre, F.); voluptueux (L. Racine, F.).

Vehbes en ev : anah/.^cr (Condil. 1740); breveter (A, 1702); caserner {Ih.,

17 lit); classer (Trév. 1771, A. \~9S) ; coinpléter {Tvt'v. 1752, A. 1702); cos-

tumer {Merc. de F. F.); créditer (Sav. A. 1798); discréditer (Mont. A. 1798);

éduquer (Trév. 1771); folichonner (Le Roux, Dict. com. 1780); fusiller (Trév.

1732, A. 1740); motiver (Trév. 1732, A. [l'iO) ; récolter {k. 1762); victinier

(F.). — En ir : assainir (Bulï.. A. 1835); doucir {Enc. méth. 1735, A, 1835);

faiblir (Trév. Mém., 1720, A. 1740; le mot avait e.visté en v. l'r.).

Adverbes : amicalement (Trév. 1752, A. 1162); complètement {WixïWy, Dict.,

1775, A. 1798); coquettement (J.-J.); décidément (A. 1702); défavorabhment

(Trév. 1752, A. 1798); empiriquement (J.-J. L.); évasivemcnt (F.); gauche-

ment {[b. A. 1835); lumineusement (Volt.); machinalement (R(''aumur, A.

1740): passagèrement (St.-Sim. L. A. 1798); simultanément (F.).

Composition. 1° Par particules : acclimater (Rayn., F. A. 1798); amincir

(Trév. I7.i2. A. 1762); arrière-goût (A. 1798); avant-dernier (Reslaut dans



LE VOGABl LAIRi: 8:13

Trcv. A. 171(1): arant-rcillr (ïrév.); contre enquête (Trév. 1771, A. I7'.»)S);

coiUre indication (Col. de Villars, Dict. 1741. A. 17'.l8); désaffection (F. A.

1878) ; désapproliatcur (MoiUesq. A. 1798) ; éinietlcr (A. 1718) ; épilcr (A. 1702)
;

endolori (J.-J. L.); emmagasiner {X. 1702); enrégimenter (Trév. Mcm. 1722,

A. 1740); s'entr égorger (A. 1718); recomposer (Marmont.); recrépir {Bu-

fresny); rembrunir (M'"° de Genl.); rcposiiédcr (Voit.); sous-tyran (Id. 1774);

surimpose (I)idcr. 1707).

20 Par divers procédés : embrouillamini (Volt. 1700); femme de lettres

(Frcron, F.); mieux-être (Id., iô.); petite-maîtresse (F.); attrape-nigaud

(A. 1798); brise-glace (Ib.): cliattff'e-linge (Enc. I7.o:]). Cf. coupe-gazon, —
paille, — pâte, couvre-pied, garde-vue, gâte-enfant, etc.

FoiOIATION SAVANTi:.

E.MPRUNTS AU LATIN ET AU GREC : al>légitt (Trév. 1752, A. 1835); abrupt

(Dider.); affabulation (La Harpe); agglomération (Trév. 1771, A. 1798); agi-

tateur (Volt. A. 1835); uutocépliale (Trév. 1752); baryton (fin xviii« s. A.

1835); bipède (Buff. A. 1702); calcaire .\. 1762); carbone (G. de Morv. 1787,

A. 1835); cinéraire (A. 1762); cohésion {Enc. 1753, A. 1762); conspuer (Volt.

A. 1762); corolle i^Trév. 1771, A. 1835); cosmogonie (1735, A. 1702); cosmo-

logie {Eue. 1754, A. 1702); cynisme (F. A. 1798 1; dénégateur (Linguet. F.);

dénuder (Enc. mélh., A. 1878); déprécier (A. 1702); disserter (Mariv. 1723,

A. 1762); effluve (Trév. 1771, A. 1878i; énumérer (Mont. A. 1798); format

(Sav. A. 1702); gloriole lAbbé de St-P. A. 1798,; hùmoptyiiiue (Trév. 1752,

A. 1762); herméneutique (Enc. 1777, A. 1835); hypoglosse (Trév. 1752, A.

1702); inspecter (F. A. 1798 1; longévité (F.); natation (Enc. 1765, A. 1798);

nauséabond (F.;; phlogose (A. 1702); végéter (Marmont. L.); verbeux (Ling.

L.) ; vicinal (Necker, F.i.

Dérivation latine et grecque : En R '. les botanistes adaptent ce snHixe

à des noms propres : Camelli, Dahl. Fuchs, (iarden, Hortense (M""^ Lepaule).

Magnol, d'où camélia, dahlia, fuchsia, gardénia, hortensia, magnolia. — En

igue : agronomique (Delille, A. 1835); anecdolique (F.); automatique (fin dn

xviii° s. A. 1835); azoticpte (Guyton de ^lorv. 1787, A. 1835); biographique

(A. 1702); cncyclupédique (A. 1702); niinéralogique (1751). — En acée, ctcé ."

acanthacé (Enc. 1751); crasiaeé (Trév. 1721, A. 1702); cueurbitacée (Trév.

1721. A. 1702); Uliacée (A. 17ri2). — En a/ .' buccal (Enc. 1751, A. 1702);

censorial (J.-J. A. 1835); confidentiel (.XeckerF.); cortical (Trév. 1721, A.

1702); différentiel (Trè\. 1732, A. IH)2); équatorial(Enc. méth. 1784, A. 1878);

sentimental (de Fontenai, F.). — En ien ,' collégien (Trév. 1771, A. 1835);

silurien (F. A. 1798); électricien (17()4, NoUel, Mém. A. des se.}; mécanicien

(Trév. 1732, A. 1740); milicien (Il i'^, A. 1762). —En ible : expansible (Trév.

1732, A. 1702) ;
fermentescihle (1705-, Bonnet). — En aire : actionnaire (Sav. i ;

cellulaire (Enc. 1751, A. 1702) ; coiiccssionnaire {A., iliO); corpusculaire (Trév.

1732, A. 1762); dignitaire (Trév. 1752, A. 1702); folliculaire (Volt. A. 1798);

millionnaire (Trév. 1732, A. 1702). — En ation .' aimantation (BulTon); ciri-

lisation (Trév. 1771, A. 1798); collaboration (Trév. 1771, A. 1878); concentra-

tion (Enc. 1753, A. 1762); dépréciation (Ling. A. 1835); élucubration (Pré-

vost, Man. lex. A. 1762); fécondation (Trév. 1771. A. 1798); généralisation
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(1779. A. 1798); herborisation (Journ. d. Sav. ]720. A. 1762); identi/icution

(Volt. A. 1878). — En ateUF '. collaborateur {An. iitt. F. A. 1798); conden-

sateur (Tirv. 1771. A. 18351; désapprobateur (Mont. 1748, A. 1798); dévanta-

leur (llaynal, Linguet, F.); réclamateur (Hcaumarch. Wey, R. I, 114); trans-

mutateur (Pluche, F.). — En âtoire : (/iratoire (Condorcet, A. 1835); inflam-

matoire (1722. Journ. d. Sav. A. 17C)2). — En attire : filature {Ordon. 1724,

A. 1762); cid)aturc (Trév. 1752. A. 1835). — En at '. commissariat (1771,

Trév. A. 1835) ; mandarinat (Trév. 1732). — En ité .' authenticité (Trév. 1732) ;

causticité (A 1762); comptabilité (Enc. 1753, A. 1798); élasticité (Trév. 1732,

A. 1740); électricité {Hist. de l'A. des se. 1733, A. 1740); éWjibilité (Trév.

1732, A. 1740); fixité (Trév. 1732, A. 11^2) ; frivolité (signalé par Des Fon-

taines, A. 1762); impartialité {Merc. de Fr. 1725, A. 1740); inamovibilité (Id.

A. 1798); intensité (1743, Nollet, A. 1702); intimité [Merc. de Fr. 1735, A.

1740); responsabilité (Pic. L. Necker F.): versatilité (Ling. F. A. 1835). —
En ence, escence : ocescence (Enc. 1751, A. 1798); alcalcscence (Ivqy. 1771,

A. 1835); incandescence (1781, A. 1798); intermittence (A. 1740); imminence

(Necker, F.). — En if : exécutif (J.-J. L. A. 1835). — En isme : catholicisme

(Volt. A. 1762); charlatanisme (J.-B. Ronssean, A. 1762); éclectisme (Enc.

1755, A. 1798); éyoisme {Enc. 1755, A. 1762); fatalisme (1724, A. 1762);

idéalisme (1752. Trév. A. 1878); journalisme (1781. Mercier, Tab. de Par. A.

1878); magnétisme (1724, A. 1702); naturalisme (Trév. 1752, A. 1762) ;|)ro-

sélytisme (Montesq. L.). — En îste .* capitaliste (Raynal, F.): encyclopédiste

(Trév. 1771, A. 1798); fataliste (Volt. A. 1762); idéaliste (Dider. A. 1762);

matérialiste (Volt. A. 1762); buraliste (1719, A. 1762); dentiste {Merc. de F.

1735. A. 1762); économiste (La Harpe, A. 1835); fumiste {Enc. 1765. A. 1798).

— En iser : électrlscr {Hist. de VA. d. se. 1733, A. 1762); épigrammatiser

(Ling. F.); généraliser (abbé de St-P. A. 1762): x^i'<^saiser (J-.-R. Rouss.

Ep. III, 6); rivaliser (La Harpe, Delille, L.).

Composition latine : antédiluvien (Bailly, F. A. 1835); circumpolaire

(Enc. iné'th. 178i-, A. 1835); coaccusé (Trév. 1771, A. 1835); coefficient (Trév.

1753, A. 1762); coordonner [Enc. 1754, A. 1835): dii^gracieu-x (Trév. 1752,

A. 1762) ; immoral (Raynal, A. 1833); impartial (Trév. 1732, A. 1740) , impasse

(Volt. Dict. pkiL, art. Langues. A. 1835); impersonnalité {Enc. met. 1784,

A. 1878); imprévoyant (Marmontel) ; inactif {Mém. Trév. 1771, A. 1798);

inamovibilité (Ling. 1787, A. 1798) ; inaperçu (Necker, 1769, A. 1798); incohé-

rence (Volt. A 1798) ; inconduite (1737, A. 1762) ; inconsistance (1755, A. 1878) ;

nconsolé (La Harpe, A. 1878); insouciant (M™« de Genl. L.); invendable

Volt. A. 1798); irréfléchi (A. 1798); irréformable (Trév. 1725, A. 1762);

intermaxillaire (Trév. 1732, A. 1878); préconçu (Dider. A. 1878); préexister

(Bonnet).

Composition grecque : anthropomorphisme. (P. André, A. 1798) ; autochtone

A. 1762); autonome (Ib.); biographe (Trév. 1721, A. 1762); chronogramme

{Enc. 1733, A. 1702); chronomètre (Ib.); cryptogame (1783, A. 1835) ; crypto-

graphie (Trév. 1752); deutérocanonique (Trév. 1732); électrométrc {Mid, A.

1798); électrophore (1787, A. 1835); entomologie (1743, A. 1835); géocentrique

(Trév. 1732, A. 1762); hématocéle (Trév. 1732, A. 1762); héiianthéme (Trév.

1752, A. 1762); hcmisphéroide (Trév. 1732); heptaèdre (1772, A. 1798); her-

pétologie (1789, A. 1833); hydrologie (1753, d'Holbach. A. 1835); hystérocèle
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(Trév. 1752, A. ITC.^i; hijstérotomie (Ib. 17.'{2. A. 17(52); ichtyohfjie (17fH, A.

1702); métaclironume (A. 17('.2!; inonomi' (Furet. 1701, A. i7(»2); néologie

(A. 1762); oi'lhopédie [Andry, 17*1, A. l~,i\i)
;
i)aléographie i}ilonl{'a.ucon, 1708,

A. 1798); phil/titrmoinqio' (de Bros. 17:}î), A. 18;{5); polypétale (Trév. 1732,

A. 1702).

Oa reconnaît là les principaux éléments de la terminologie scientifique.

Plusieurs sont déjà tout Irançais à cette époque : le latin in, le grec archi,

anti. Les mots hybrides, ni français, ni latins, ni grecs, commencent à

abonder.

EmI'ULMS aux LANliUKS LTUANtiÈIŒS.

La seule inlluence étrangère sérieuse qui ail agi au xviii^ siècle sur notre

langue est Tinlluence anglaise, déjà assez forte pour révolter les puristes

— dont Voltaire — contre les c anglomanes » et leurs barbarismes : redin-

gote, vaux-hall, etc. Un certain nombre de ces mots n"ont pas vécu : abor-

tion, échapper de (^ éviter de), homme de façon, hors nature, etc. Mais la

majorité a été naturalisée : budget (1783); cabine (1783); club (1789); coke

^1795); corporation (1754); croup (178i-); draicback (1755); excise (1771);

gentleman (1788); interlope (il-23); jury (1798); jockey (1777). Ceux-ci sont

tirés du Dictionnaire général. Parmi ceux que cite Féraud on peut retenir :

libre penseur, obstruction, pamphlet, parceller. parloir, prohibitoire, toaster.

votes. Certains de ces mots, tels obstruction, coalition, parloir, vote, peuvent

avoir une origine latine ou même française, ils n'en paraissent pas moins

nous être venus d'outre-Manche, ou avoir été formés sur les modèles anglais.

L'italien fournit moins encore qu'au wii*^ siècle; cependant un assez

grand nombre de termes de musique, employés par Rousseau, ou par

l'Encyclopédie, s'introduisent. Quelques-uns sont tout à fait naturalisés :

ariette, arpège, barcarolle, cantate, cavatine, etc. Il y a aussi d'autres termes,

signifiant des choses de tout ordre : aquarelle, cantatrice, camée, campanile,

caricature, gouache, grandiose, maquette, mascaron , morbidcsse . banque,

bouffe, bravo! carnicr. ciccronc, dir^crédit, dito. fonte (d'une selle», gala, lave,

marasquin, pittoresque.

De l'Espagne sont venus : alpaga, aubergine, aviso, camériste, carapace,

cigare, démarcation, duègne, eldorado, embarcadire, embarcation, embargo,

fandango, hidalgo, mantille, mérinos, nègre, sieste. Du Portugal : auto du fé,

albinos, caste, macaque, maratjout. D'Allemagne : aurochs, chenapan, cra-

vache, feldfipalh, gneiss, harmonica, kirsch, loustic.

Les apports des autres langues étrangères sont négligeables.

Bref, pour donner une idée de l'augmentation du lexique français, je

dirai que, en comptant d'après le Dictionnaire général, ce seraient de rt à

négrillon plus de ."ÎOOO de nos mots actuels qui auraient paru ou se seraient

répandus dans l'usage, et à cet énorme apport il faut ajouter tout ce ijui

n'a pas vécu et les néologismes d'expression *.

1. 11 y a (les L-xpiussions (iii'on croirait très anciennes, comme : défigurer

l'usage (Disc, de récepl. à l'.i. de Girard i; avoir trait (blâmé par Voltaire. Dict.

pliil., art. Français): être -sous le charme (Grosier, Ib.i; faire de l'esprit (F.);

revenir au même (11>.); soutenir ta conversation (Ib.).

iMais je renvoie pour les exemples à la polémique de Desfontaines, et au

dictionnaire d'Allelz. en recommandant de :?e servir avec précaution des deux

recueils.
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III. — La Prononciation.

Coup d'œil en arrière. — Les cllbrts faits depuis le

xvii® siècle pour fixer la langue, même parlée, tout en demeu-

rant souvent impuissants à contenir les transformations phoné-

tiques, ne pouvaient cependant manquer de les arrêter sur cer-

tains points, de les contrarier au moins sur d'autres, d'y amener

en somme beaucoup d'incohérence. Quand la prononciation de

Paris eut été universellement reconnue, au moins en théorie, il

se trouva que l'usage souffrait d'autres contradictions bien plus

graves, et de disparates plus choquantes. D'abord les règles do

la versification restant immuables, il fallut lire d'une façon

artificielle nombre de vers, qui sans cela eussent été faux, et

dire par exemple, en faisant sonner e :

Et mon trépas importe à votre sùrel('. (Corn., ('in., V, 1.)

De là une prononciation artificielle, qui de la poésie s'éten-

dait au discours déclamé. D'autre part, soit par la simple con-

servation de l'orthographe étymologique, soit })ar des remar-

ques spéciales, on empêcha l'assimilation phonétique des mots

savants aux mots vulgaires, là où ils eussent pu se corriger par

analogie. Comment adversatif (Nicot, 1606) fùt-il passé à aver-

satif, quand adversaire, qui se prononçait encore souvent aver-

saire à l'époque, en reprenant le d dans l'écriture, a fini par le

prendre dans la prononciation? Dès lors, comme le dit Thurot

(II, 748), « il y eut en français trois prononciations, oii l'on sui-

vait des analogies différentes, la prononciation des mots de la

langue savante, celle des mots de la langue vulgaire dans la

poésie et le discours public, celle des mots de la langue vul-

gaire dans la conversation )^.

Changements au XVII' siècle. — A. Voyelles. Les

changements survenus au xvn" siècle dans la prononciation

furent très considérables. Par une transformation à laquelle

l'amuissement de j'e muet final n'avait sans doute pas été étran-

ger, e pénultième, devenu voyelle d'une syllabe terminée en

consonne, s'ouvrit, d'abord faiblement, au point de n'être consi-
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<léré ni coinnie ouvci'l ni coiiimc IcrnH', (mis «le plus en |»liis,

snuf<l;ins les mois (mi ère, où il y avait cin.'Oïc tloiilc ;'i la lin dii

wn'^. Achève, abrège, soiwiairnl di-sdimais rdunnc Iroinpellc, ('•1ère.

E féminin devin! à pou [irrs comitlèlemcnl sourd dans les mots

où il se liouvait entre r et /, et dans ceux où r, (, le pnk'édaient

ou le suivaient : gaVrie, bourrlet,ploton, èpron. /ilouseK

Dans les diphtongues, de gros cliangemonts se produisirent

en même tem])s. La prononciation de oi par è fut reconnue offi-

ciellement [lar Vaueelas comme incomparaitlement plus douce

et plus délicate. Elle prévalut dans tous les imj)arlails et les

conditionu(ds : je fais(ji^. Je ferais, et dans heaucouj) d'autres

mots : froid, soit, nager, au moins quand on ne parlait pas en

public. La diphtongue eau laissait encore entendre e, particu-

lièrement dans les mots en ceau et en zemi, et cet -" se maintint

jusqu'à la fin du siècle dans eau. Mais, dans la plupart des mot.s,

on n'entendit plus que o. Je suivit la destinée de e, et l'é fermé

y devint ouvert dans les mêmes conditions : mienne, hier, pas-

sèrent à mienne, hier. 1er devint dissyllabique, après un groupe

dont la deuxième consonne est une r ou une /. L'Académie blâme

encore Corneille d'avoir compté meurtrier pour trois syllabes.

Cette scansion fut de règle cinquante ans après le Cid. Inver-

sement, /, ou, u, cessèrent de faire une syllabe à part, dans la

comersation, à moins qu'ils ne suivissent un groupe fait de r,

I, après consonne, comme dans éblouir, trouer. Ailleurs ils

furent désormais consonnes, et le vers

J'ai tendresse pour toi. j"ai passion pour elle

se trouva faux, sinon pour la prononciation artificielle de la

déclamation.

Les voyelles nasales furent aussi affectées de changements

importants. Dans ain, ein, oin, in, i cessa tout à fait de se faire

sentir, et ces diphtongues prirent le son de en, oèn, sauf dans in

initial, où i continua encore à se faire entendre. L'o devant nn

et mm, après avoir un niomenl tendu à passer à ou (Uoume),

cessa d'être nasal, et dire houme parut aux uns « i>icard ». aux

autres « normand », en tout cas ridicule.

I. Notez que surplis, réf/lisse, ourler, ont aussi p.M-.Ii' e <\:\ni IVciitiiiv.
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B. Consonnes. Les consoiines furcul moins atteintes. Cepen-

dant, (lès l'époque ilo Louis XIIT, la prononciation des finales

devint très différente de ce qu'elle était antérieurement. Pendant

qu'on conservait en vers l'habitude de faire des liaisons néces-

saires pour éviter les hiatus, dans la conversation ces liaisons

l'intMit supprimées, sauf entre les mots unis par un rapport

grammatical très étroit. Devant une pause, les finales qui son-

naient eurent une tendance à devenir muettes, sans qu'il soit

possible, en présence de la diversité des cas particuliers, de

marquer des règles bien précises.

L mouillée commença à disparaître dans le parler de la bour-

g-eoisie au profit de ij, et on s'accoutuma à dire batayon, bouyon.

Mais c'est Vr surtout, dont la prononciation offre les change-

ments les plus remarquables. L'r double, si elle s'introduisit à

la fin du siècle dans les mots de langue savante, en même temps

que / et d double, disj)arut en revanche des mots de la lang'ue

vulgaire. R simple devint muette, dans le parler usuel, dans les

substantifs en o?> (de orium), après é fermé, dans les noms en eur,

qui ont un féminin en eiise, dans les infinitifs en ir. On dit donc

mouchoi, liroi, aimé (=r^ aimer), bprgé (= bergrer), quoique la

vieille prononciation ait eu ici longtemps des partisans; on dit

aussi CGuri, fini, les « badauds seuls » disant finir, courir.

De môme porteu d'eau, coupeu de bourse, procm^e?/. La ten-

dance, sur ce point, remontait au x\f siècle.

La prononciation au XVIII' siècle. — Com[)arative-

ment à ce que nous venons de voir du x\if siècle, au xvni'', le

mouvement phonétique semble ralenti, et il est peu de grosses

modifications à signaler. La plus importante certainement est

celle qui change définitivement oé en oa dans les mots en ai.

D'abord populaire, et bornée à quelques monosyllabes, comme
ti'ois, mois, noix, cette prononciation par oa s'introduisit au

début du siècle dans l'usage normal, et peu à peu s'étendit aux

infinitifs en oir, puis enfin à tous les mots où se trouve oi (vers

1780). Après la Révolution, la vieille prononciation par oè, si

longtemps réputée élégante, était définitivement abandonnée

aux paysans.

L'e changea aussi de nature dans un assez grand nombre de

cas. Et on peut dire qu'en général c'est Yè ouvert qui prend la
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place (le IV IVriiir. Dalioid tl.uis les possessifs, les articles, où

depuis l(»ii^l('mps il avait coni iiifrici'' ilc st- faire ciilciHlre. il

triomphe coni|)lèleiiient, et ou prescrit de dire : Voyez ers livres,

donnez lès nous. En outre les finales en ère, en iére, qui s étaient

maintenues, passent à ère, 1ère : père, manière. En 17 iO, l'Aca-

démie maripiait les mots en iere dun accent aii^u dans le pre-

mier volume de son dictionnaire, d'un accent grave dans le

second. En 1102, l'accent cr.ive a été mis partout. Aii'e avait

dès le début du siècle complètement perdu rancieiine prononcia-

tion en ère. Après Régnier-Desmarais on ne trouve plus per-

sonne pour recommander de dire : didionnére, plére.

E prend enfin la place de a dans la diphtoniL-^ue «//, suivie

d'une voyelle. Au xvii" siècle, il était encore réputé provincial

de dire aijant comme nous le disons aujourd'hui. On prononçait

n, comme nous ilans pa'ien. Pour les grammaii-ieus de 17.'5() au

contraire, a-ijons paraissait du « vieux gaulois ».

Mais c'est surtout dans la fjuantité des voyelles que se marquent

de nouveaux usages. Les subjonctifs ///, aimât, voulût, malgré

l'accent circonflexe substitué à Is qui allong-eait la voyelle,

deviennent brefs. De même as dans les futurs. Pour les noms,

on sait que c'était une règle grénérale que leur finale fût long-ue

au pluriel, quelle que fOit la quantité au singulier. Et cet usage

demeure intact jusqu'au milieu du siècle. A la fin au contraire,

de grandes restrictions sont api)ortées par Domergue, qui pres-

crit de prononcer au pluriel comme au singulier les mots où la

voyelle est /, «, eur, ou, è, de dire défis, vertus, malheurs, tours,

bontés, comme défi, vertu, malheur, tour, bonté. Ainsi la flexion

du pluriel commençait à disparaître pour l'oreille, et le nombre

se marquait en dehors du substantif. C'était une nouvelle perte

morphologique et un nouveau pas vers l'analyse.

Deux: voyelles nasales sont alTectées. /n qui avait gardé lo son

de i nasal dans la particule privative des mots savants infidèle,

ingrat, etc., passe à è, malgré la faveur dont \i nasal jouissait

non seulement en province, mais chez les musiciens. A suivi

de deux nasales cessa de se nasaliser et revint au son pur. A la

lin du siècle on cessa tout à fait île A'wq an-née, gran-maire.

comme nos méridionaux le disent encore.

Pour les consonnes, ce sont surtout des évolutions qui sache-
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vent. Lamiiissementde r dans /er, qui avait déjà atteint les noms,

s'étend aux abjectifs : altier, familier. Fier garde è ouvert et r

sonore, mais pour les autres, le changement était accepté par

les théoriciens dès la première moitié du siècle; // se substitue

de plus en plus à / mouillée. Enfin une nouvelle finale, la den-

tale, s'assourdit. Le t final se faisait encore entendre, môme hors

du cas où il fait liaison avec une voyelle, quand il suivait une

diphtongue : parfait, réduit \ soit après une voyelle, au moins

dans un certain nombre de monosyllabes : mot, rat, lit. En 1718,

la règle de Desmarais, qui maintenait cet usage, est qualifiée

de rêverie, i) cesse aussi de sonner à la fin d'une période comme
un t. On ne dit plus : // fait froil.

Mais ce qu'il importe beaucoup plus de marquer que ces

faits spontanés, ce sont les troubles apportés par l'autorité

grammaticale dans le développement de certains usages. L'inter-

vention lies grammairiens empêche le développement de \s de

liaison : je leuz ai dit. Elle maintient en revanche le l des

verbes aux pluriels : ils disent-à leur fh. Il y a plus, elle fait

réapparaître dans la prononciation courante des lettres qui s'écri-

vaient et ne se prononçaient plus : V l de ils, il, quel, le c de

avec, V r des mots qui l'avaient perdu au xvjf siècle : miroir,

chérir, menteur, leur. X qui tendait à passer à 8 dans le groupe

si difficilement prononçable : xc est ramené à c\>? : excuser. F se

fait de nouveau entendre dans psautier, jjsaum'. On veut même
le faire sonner dans sculpteur, dompteur.

Ainsi, soit entre les mots, soit dans le corps même des mots,

la prononciation commence à restaurer artificiellement des sons

éteints, à contrarier la phonétique par l'orthographe. Cette

influence troublante de la langue écrite sur la langue parlée,

peu puissante, lorsqu'elle s'étendait seulement à une élite de

gens désireux de soigner leur langage, deviendra extrêmement

forte le jour où, à l'école, elle s'imposera comme un dogme à

des enfants dont la langue maternelle est un idiome étranger,

ou un patois, et qui ne sauront de français que ce qu'ils en

auront appris de leurs maîtres.



L'ORTHOGRAPHE 861

IV. — L'Orthographe.

L'orthogi"a[tlii' itli(»ii(''(iiiiio ne Iroiivc priirre jusiiuà l;i Ht'-vo-

lution de partisans. Dans s(jn enquête si serrée, Didot n'a relevé

que quelques noms, et ils sont obscurs, comme celui du

P. Gilles Vaudclin '. Nous ne savons même j»as qui est l'auteur

de VOrthoffraphe des Dames, puldiéc à Nancy eu ITliO. et qui

défend le même système radical -.

En revanche, pres(|ue tous les erammairiens du tem[)S ont

été plus ou moins novateurs. Il semble que le Dictionnaire de

rAcadémie et le Traité de Rég-nier Desmarais n'avaient satisfait

personne, et ne trouvaient point de défenseurs. De sorte que, les

conservateurs et les révolutionnaires faisant à peu près défaut,

il n'y eut guère qu'un parti, celui des réformateurs. Cela ne veut

pas dire du reste qu'il y ei'it accord entre eux.

Dès 1706, Frémont d'Ablancourt instituait, à la mode de

Lucien, un dialogue des lettres de l'alphabet, où un des inter-

locuteurs, l'Usage, aflirme déjà assez net la nécessité d'habiller

les lettres françaises à la mode du pays. Mais l'auteur est assez

résig"né, et le P. Buffier, dans sa Grammaire (t"09), Grima-

rest, dans ses Eclaircissements sur h's principes de la lanijne

française (1712), sont comme lui indécis, peu amoureux de la

rèofle, timides devant les changements. L'abbé Girard se

montra plus hardi dans son Orthographe française sans équivo-

ques et dans ses principes naturels". Ses propositions étaient

com[diquées, et en même temps peu systématiques, l'auteur

n'osant pas étendre une réforme à tous les mots d'une série,

gardant par exemple oi aux imparfaits, « par amour de la paix ».

Mais les observations de Girard sont souvent judicieuses, et ses

1. \ouvelle manière d'écrire cnnune on fiarle en Fronce, Paris. Jean (lot et

J.-B. Lamesle, l'IS. iii-12. Voir Didot. Ohx. sur /'o>7/(.. :J00.

2. Cf. Didol. 288.

3. Paris, P. (iifTarl, 1*16. Il siii>primc, nu moins dans certains cas. les ;/. les

p/i, les tli f|ii'il remplace |>ar i, /". t : sslème. ort/iof/rafe, téalrex il oie des

lettres étymologiques, le p de tempa. Vs de connaisfre. tnaislre; il rapproche récri-

ture de la prononciation, en substituant ai à o» dans les noms et l'inlinilif

des verbes : Anglais. Fmiicuis. paraistre. c h l dans creavion. inicier. etc. Il

invente aussi, pour la facilité de la lecture, divers signes diacritiques : un

accent grave sur les voyelles nasales : prompteniànl. un trait sur ù prononcé

après q : éfjfiateur, une cédille sous r quand elle sonne f/z : eremple, etc.
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moyens ingénieux. Le pliilanlliro|)e abbé de Saint-Pierre ne

pouvait manquer de comprendre I ébiboration d'un alphabet et

d'une orthographe applicables aux différentes langues parmi les

procédés (Jestinés à un rapprochement intellectuel des peuples

(h' riilurope. 11 donna en février 1721 un Discours pour perfec-

tionner rortografe publié dans les Mchnoires de Trévoux et un

Projet pour perfectionner Vortografe des langues d'Europe, Paris,

Briasson, 1730, dont 'les propositions étaient inacceptables, mais

sa critique de l'usage et la rechei'che des causes qui l'ont rendu

si défectueux sont très éclairées. Dumarsais, dans son célèbre

livre des Tropes (1730), a traité avec un spirituel dédain les

tenants de la tradition, sans pro|)Oser toutefois aucun système K

En 1740, un premier résultat fut obtenu. Dans l'édition qu'elle

préparait de son dictionnaire, l'Académie était décidée à faire un

pas en avant. Après avoir passé six mois à essayer vainement

de se mettre d'accord, elle se détermina à nommer au commen-

cement de l'année 1730 l'abbé d'Olivet « plénipotentiaire ». Il

était décidé qu'on « travailleroit à ôter toutes les superfluités

({ui pourroient être retranchées sans conséquence », et sans j)ré-

tendre rattraper le public, qui avait l'avance, d'Olivet fit des

modifications très importantes. Les lettres parasites furent sacri-

fiées en masse : l'^s, le d disparurent deapostre, tousjours, bestise,

chrestien, isle, adoocat, Yg fut remplacé par i dans cecy, tog,

mog, joge, le c do bienfaicteur, sravanl fut suppiimé. De même
pour Ye de creu, deu, sceu et autres; le t final futretranché

devant .s du pluriel : enfans, parens. Bref, Didot a compté que

sur 18 000 mots environ, 5000 furent atteints par la réforme.

Cela n'était point pour suffire aux contemporains. On sait

l'acharnement que mit Voltaire à critiquer l'usage officiel. Dans

le Dictionnaire philosophique, à l'article Orthographe, il a énoncé

sa pensée fondamentale : « L'écriture est la peinture de la voix,

plus elle est ressemblante, meilleure elle est ». Et dans sa cor-

respondance, il simplifie avec une g'rande hanfiesse. Il écrit tése,

cristianisme, pardonoif, et jusqu'à /ilosofe. Le grand service qu'il

a rendu a été de faire adopter ai pour oi, non seulement là oîi

Girard le proposait déjà, mais dans les formes verbales :favais,

1. Voir siirlout l'Errala de la 3° édit., Paris, PrauU, l"7o, in-12, dont parle

dAlemberl dans l'éloge de Dumarsais, au tome VII de VEncyclopédie.
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J'aurais. Pai'iiii les tlit'-oriciciis, le jiliis iiii|t()rliiiil noxaleiir est

Duclos. Un MM a\anl «le devenir secr(''faire |iei|M''luel de lAca-

<lémit' française (I7."'»V), il posait la réforme coinine une néces-

sité. Et en 17oG, il joignit à la grammaire de Port-Uoyal des

remanjues très importantes, écrites dans une orthographe sim-

plifiée, dont les lettres grecques sont exelues'.

En 17()2, la nouvelle édition du Dictionnaire de l'Académie

adopta encore quelques simjilificalions, (pie la Préface expose

ainsi : « Nous avons supprimé dans plusieurs mois les lettres

doubles qni ne se prononcent |ioint (arp-afe, argile pour (lyra/p-,

argiUe). Nous avons oté les lettres h, d, Ii, s, qui étaient inutiles.

Nous avons encore mis, comme dans l'édition précédente, un i

simple à la place de Vy, partout où il ne tient pas la place dun
double /, ou ne sert pas à conserver la trace de Tétvmologie.

Ainsi nous écrivons foi, loi, roi, etc., avec un i simple; roi/aume,

moyen, voyez, etc., avec un //. qui tient la place du double i;

physique synode, etc., avec un // qui ne sert qu'à marquer

Tétymologie. » Cette dernière phrase montre déjà combien les

améliorations étaient peu systématiques. L'Académie en avait

conscience, et elle en demande pardon aussitôt, en invoquant

son excuse ordinaire : à savoir que « Tusag^e le plus commun
ne permettait pas de supprimer partout la lettre supertlue ».

Plus importante que ces modifications de détail, était l'adoption

définitive des caractères i et j, ii et v pour distinguer les sons

voyelles des consonnes. Cette distinction était dejiuis longtemps

commune dans les impressions, elle devenait enfin officielle.

Les projets et les critiques continuèrent à cette époque à

se multiplier. Ce sont surtout celles de De Wailly, qui sont à

retenir. De Wailly s'est occupé à trois reprises de l'orthographe,

d'abord dans ses Principes généraux et particuliers de la langue

françoise avec les moyens de simplifier notre orthographe. Paris,

1754, puis dans un traité spécial : De l'orthographe, Paris, 1771,

et enfin dans un ouvrage anonyme : L'Orthographe des da)nes, ou

1. •• Les écrivains, disait-il, uni le ilroit, ou pluli'it sont dans rohiigalion

de corriger ce qu'ils onl corrompu. L'orlhografe des famés, que les savans

trouvent si ridicule, est plus raisonahle que la leur. 11 vaudroit bien mieux que

les savants l'adoplassent, en y corigeani ce qu'une demi éducation y a mis de

défectueux, c'est-à-dire de savant. •• Voir sa Grammaire f/éiiérale et raisonnée...

nouvelle édit. Paris, Prault. 1750, 2 vol. petit in-8.
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forthographe fondée sur lu honne proii07iciation, démontrée la

seule raisonnable
,
par une société de dames (Paris, Mérigot le

jeune, 1782, in-12).

Jamais, depuis Meiiiret, les défauts de l'orthographe n'avaient

été critiqués avec autant de clairvoyance que dans les vingt-cinq

propositions établies par de Wailly : redoublement inutile des

consonnes, faux emploi des consonnes dou])les ou parasites

pour marquer la quantité, contradictions enire l'écriture des

simples et celle des dérivés, incohérences dans l'usage des

lettres étymologiques, tantôt maintenues, tantôt supprimées,

accumulation rebutante de règles qui sont contredites par des

exceptions, que restreignent à leur tour des exceptions aux

exceptions, l'auteur signale tous les vices bien connus du sys-

tème usuel avec une grande abondance d'exemples à l'appui de

ses dires. Dans une seconde partie, il met en scène chacune des

lettres qui vient exposer à son tour combien on l'utilise mal, en

la mettant à des emplois différents. Enfin, dans une troisième

partie, il applique son système, et s'adressant à l'Académie

il conclut : « Nous fuivrons furtout les lois de la bone pro-

nonciacion, come le feul guide rèsonable an cete matière, ou

ce qui revient au même, come le feul qui foit véritablement à la

portée de tout le monde. Infi nous suprimerons les lètres qui ne

fe prononcent gamês. Partout oi^i nous antandrons le fon de Va,

nous anploîrons un a. Partout où l'oreille nous indiquera le

son de Ve, nous ferons usage de l'e, au lieu de oe,- ae, ai, eai,

ei, oi, eoi qu'on anploie fouvant pour r^\

« Nous substitûrons Yi francês à Yy grec; le / au ph, le ci au fi

qui sone come ci, f/ ponctué au/; ga, go, gu aus gea, geo, geu.

Nous anploîrons le qu avant Ye et 1'/ seulemant; avant les autres

lètres nous ferons usage du e. La longue /aura toujours le son

sifflant, antre deux voièles : parafol, refantir. On anploiera

Ys courte dans les mots où èle a ou peut avoir le son du z. Le z

ne f'anploîra qu'au comancemant des mots, à la fin (Yaffez,

chez... é des segondes perfones dans les verbes, vous portez,

lisez. Nous ne ponctùrons pas 1'/ qui, précédé d'une voièle,

marque un mouillé fort avec la lètre l, le travail, le conseil, ou

un mouillé fè])le : camàieu, voiions. Nous substitûrons Ys à Yx

qui a le son de s : aus animaus, le chois étet douteus. »
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Los « iUuuos », malgré une éloquente aiiosliojilic, ne con-

vainquirent {)as rAcadémie, mais néanmoins leur porte-parole

avait obtenu un succès dont il iiv.iil le droit d'avoir quelcjue

orgueil, il avait convaincu Beauzée. Celui-ci s'était d'abord

montré très bostile. Plus tard, dans VEiici/clopédie mclhodi<iue

de Panckouke
(
1 789), aux articles Ur(/to;/rap/ie, et surtout Nt'oijni-

phisme, après avoir résumé la tlièse des défenseurs de l'ortho-

graphe courante, il propose un système complet de réforme. Je
ne puis l'exposer ici. Outre des corrections souvent indiquées :

suppn^ssions des consonnes doubles, substitution de s à x, etc.,

on y trouve des idées tout à fait nouvelles et très ingénieuses;

il fait un emjtloi judicieux de la cédille sous çli pour marquer
le son chuintant )no/uirr/u'e

\ a.u coniviùvG arc/ia.nge sams h aspirée;

sous / sonnant comme s : nous portions des porfions ; il demande
qu'on utilise d'une manière plus générale et ]dus habile les

divers accents. Ecrire è pour marquer que la consonne suivante

se prononce : Jérusalem, é en cas contraire A/jén ; é si le son
nasal doit être égal à an : encore; enfin e nu, s'il est muet : pres-

soienf. Il voudrait en outre que è devant une consonne muette
fût remplacé par c : af^ccs. Mais ce n'est pas tout : les monosyl-
labes ces, des, les, mes, etc., porteraient l'accent, pour qu'on pût

les distinguer des finales de actrices, mondes, mâles, victimes, etc.

L'accent grave se mettrait sur les mots Ècbatane, pectoral, cer-

veau, musète, cèle, etc., encore dans àgnat, ifjné, stagnant, tandis

qu'on laisserait a et o seuls dans agneau, cognée, ognon. Le
même accent indiquerait la sonorité de u dans lingiial, giiise,

atgiiiser, équestre, eqiialeur. Si on ajoute que le tréma jouerait

aussi son rôle, on voit à quels inconvénients pratiques venait

se heurter le système de 13eauzée : surabondance de signes dia-

critiques très gênants dans l'écriture, qui doit autant que possible

se poursuivre sans que la main quitte la ligne.

En outre Beauzée est trop bon grammairien. Il estime qur

pour la facilité on devrait rapprocher les mots de leurs ana-

logues, écrire : rempar, nœu, absout; fais, impos, supos, nés,

court, puisqu'on en tire les dérivés remparer, nouer, absoute,

affaisser, imposition, suposition, courtisan, etc. Mais ces consi-

dérations le conduisent à admettre que, malgré l'identité de sons,

on doit conserver haut, maudire, et beauté, chapeau, parce que
Histoire de la langue. VI. 55
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les premiers sont en rapport avec des mots en ni : exaltation,

malédiction, les seconds avec des mots en el : bel, chapelet. Par

suite il faudrait avœu h cause iVavotier, comme vœu à cause de

vouer, cwuillirh cause de collecte, etc. C'était simplifier, si l'on

veut, qu'admettre une règle fondée sur les analog^ies réelles des

mots, mais c'était aussi s'écarter du j)rincipe fondamental de

toute écriture, qui est non de rendre saisissaldes des rapports

g-rammaticaux, mais de tîaurer la voix '.

V. — Histoire externe de la langue.

A l'intérieur un fait très important se produit : le français

s'infiltre peu à peu dans l'enseignement : non seulement on s'en

sert pour enseigner, mais on l'enseigne. Toutefois c'est la

Révolution qui assure et généralise ce progrès. J'étudierai donc

plus tard la question dans son ensemble, quand j'en viendrai à

cette époque.

Hors de France, le français a, au xvni'' siècle, toute une his-

toire, qui est à faire. Il est sorti de ses frontières et a débordé

sur le monde; il est devenu, suivant une expression célèbre de

l'époque, langue universelle.

Tout le monde sait qu'en l~8i- Rivarol partagea avec Schwab

-

un prix de l'Académie de Berlin pour un discours sur cette uni-

versalité de la langue française. Les trois questions posées par

l'Académie étaient les suivantes : Qu'est-ce qui a rendu la

langue française universelle? Pourquoi mérite-t-elle cette préro-

gative? Est-il à présumer qu'elle la conserve? Si pareille matière

eût été proposée à Paris, on eut pu expliquer par les illusions

de la vanité nationale le choix de l'Académie. A Berlin, l;i

1. llivarol ii'iliquc aussi l'orlliographc dans les notes du célèhre Discours sur

Ihaiiverscdilé de la languie française, édit. de Lescure, I, j). (l',i. Il faudrait auss

citer Lingual el d'autres.

2. Schwab ctail professeur de philosophie à l'Académie Caroline de Slutlgart,

et devint conseiller de cour et secrétaire intime du duc de Wurtembei't;. Son

mémoire, très étudié, très solide, a été traduit en français par Robelot. in-S", 1803.

Le jugement est du (1 mai 178i; il fut rendu public le 3 Juin. Les membres
allemands préféraient, non sans raison, la dissertation allemande au discours

brillanl. mais léger et mal coniposé de Rivarol, et celui-ci ne dut d'obtenir partie

du priv qu'à l'intervention du prince Henri. Un arrêté du ix .juillet ITS.'I le

nomma ensuite associé externe de la Compagnie.
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niùmc intcrpfclatioii iirtail pas pussililc, et h^ l'ail (ju(; le sujet

avait été accepté, maliiré l'Iiostilité latonto d'une partie <le la

jtopulation ', Dionlrc f|iicl rani; indrc laiiijue tenait alors en

Europe.

Je voudrais, sans avoir la prétention de Iraiter si vaste niatièi-r,

et suitout dans Fintention de susciter les nionograi)liies (pii

manquent, pivsentei' les (juclipies indications que j'ai |)u

recueillir sur la dilTusion de notre lang-ue à travers l'Europe ^

Un mot d'abord sur une question à laquelle j'ai déjà louché.

Pas plus au .wur siècle qu'au xvii", le frauf^ais ne devient la

langue officielle de la di[tl()matie, il n'est nullement reconnu ni

proclamé obligatoire entre États. La vérité est que la France

est parvenue en l'ait à faire admettre sa langue dans les négocia-

lions, et nièm(> dans les traités qu'elle conclut avec la plupart

des Etats : Suède, Prusse, Russie, Suisse, Sardaigne, Esjjagne,

Pays-Bas. Souvent les deux parties contractent en français.

Quelquefois la France seule use du français, l'autre partie garde

le latin. Il en est ainsi avec l'Angleterre '.

Ce qui est plus important encore, c'est (pie plusieurs puis-

sances prennent l'habitude tle négocier entr(> elles en français,

même quand la France n'entre pas dans les négociations. Les-

Pays-Bas semblent avoir les premiers marché dans cette voie.

Dans leurs rapports avec l'xVngleterre, la Sardaigne, la Pologne,

l'Espagne, la Hongrie, Gènes, ils se servent du français. Dès

la première moitié du xvni" siècle la Russie, la Pologne, la

Sardaigne, l'Espagne, la Hongrie, le Portugal en usent à peu

près de même, l'Angleterre emploie tantôt le latin, tantôt le

français. C'était incontestablement pour notre langue une situa-

tion exceptionnelle et privilégiée.

Mais il faut se garder de croire que cet usage fût absolument

universel. Si les ambassadeurs français tenaient à le généra-

liser et à l'aircrmir, et on voit à difl'érentes reprises qu'ils ne

1. Thiébault (Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, 3" éd. IS13. IV, 93-95)

raconte qu'il était opposé à ce siijet; il craignait des déclanialions contre la

littérature française et la nation elle-même. L"avis de Mérian rem]H)rla.

2. Voir à ce sujet des recherches bien incomplètes, mais consciencieuses,

d'ÂUou : De l'universnlilc de la langue frn)icaise, Paris. 1S25.

3. La ([uadruple alliance île 1718 est en latin, mais avec un article spécial qui

stipule qu'on ne pourra invoquer ce précédent contre l'usage qu'a le Roi très

Chrétien de traiter en français, l'Angleterre usant de son côté du latin.
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manquaient pas au moins à conserver les positions ac(|uises, les

adversaires tenaient bon encore, et espéraient toujours empê-

cher l'audacieuse nouvelle venue de « dresser sa crête » contre

la langue que la coutume avait introduite *.

Ce n'était pas seulement le Pape ou Venise, ni même le Dane-

mark, qui restaient fidèles au latin. C'était surtout l'Empire. La

question avait été posée au congrès de Munster, en 1G44, elle

le fut encore à Nimègue, à Ryswick, et les instruments furent,

suivant l'usage, dressés en latin. Et il en fut longtemps ainsi;

dans le traité de Ra(lstadt(1714), dans les préliminaires de Vienne

(1735), dans le traité d'Aix-la-Chapelle (1748), qui étaient en

français, des articles séparés stipulèrent que cette dérogation à

l'usage ne pourrait être invoquée en précédent.

Dans ses relations avec le reste du monde, l'Empire mainte-

nait aussi systématiquement le latin, sauf quelques rares excep-

tions. Ce ne fut que peu à peu que le français s'imposa. C'est

sans doute à la fois les circonstances politiques et la popularité

de notre langue qui amenèrent un changement dans le fait et

par suite dans le droit. Quand ce changement se fit-il"-, et dans

quelle mesure ces deux ordres de causes y contribuèrent-ils?

C'est un point à éclaircir^

Le français en Allemagne. — Depuis le xvi*^ siècle on avait, en Alle-

magne, d'une manière ininterrompue, travaillé à apprendre noire langue,

qui y était même devenue objet d'enseignement public ^ Mais c'est à partir

de la guerre de Trente Ans qu'un premier mouvement d'expansion véritable

s'est dessiné, de l'ouest à l'est; il a eu pour causes principales l'invasion

française, la suprématie politique de la France, un mouvement commercial

et migratoire important, enfin la splendeur extérieure de la vie sociale fran-

i. Trcuer, Disserlatio de pnidentia circa officium Pacificatoris inter gentes,

p. 102, ap. Moser.

2. En 1797, au congrès de Rastadt, les iilénipolenliaires français, tout en

remellnnt leurs notes en français, acceptaient encore les notes de la députation

impériale en allemand, sans exiger de traduction officielle.

3. On trouvera de nombreux renseignements sur les usages reçus jusqu'en 1750

dans le livre de Moser (Fried. Karl): Abliandlung von den Europiiischen Hof-

und Slaatssprachen, nach deren Gehrauch im Reden und Schreiben. Francf.-s.-l.-M.,

Johann Benjamin Andréa, 17")0. Ce volume ne se trouve pas à la Bib. nat., mais

il a été acquis par le ministère des Affaires étrangères dans le fonds C.-F. PfefTel.

4. D'après Schwab, la première école fut celle de Gérard du Vivier, Gantois,

instituée à Cologne, en 1563. (Voir Stengel, Verz. fr. Gt:, n" 21.) Le premier

professeur public dans l'Université de Wittemberg fut le Dauphinois Guillaume

Rabot de Salène,dont le discours d'ouverture a été réimprimé par M. Wahhind :

La philologie française au temps jadis, Stockholm, 1880.
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çaise. Les agents principaux furent les princes et l'aristocratie'. La Saxe

en l'ut parliculièrenient pém-trée. Leipzig lut appeh' un « petit Paris », et

à Dresde, des troupes françaises purent, vers 1080, jouer du Molière et du

Racine. A Berlin même, qui fut toujours assez rebelle, le français s'accli-

mata, quoique les réfugiés fussent submergés assez vite dans la ville gallo-

pliobe du Grand Électeur'-. A ce moment, on peut dire que la littérature

française trouve bon accueil de Hambourg à Vienne, mais il ne faudrait pas

croire pour cela que la langue française jouit du même succès. Une réac-

tion ne tarda pas du reste à se produire. Elle fut tentée, à Mayence et à

Brunswick, par Leibnitz. Si, en effet, il s'était servi de notre langue, — on

sait avec quelle sûreté, — c'était à contre-cœur, et uniquement parce que
le français était la langue la plus n'-pandue. Il se plaignait de l'usage du
français dans l'aristocratie, qui précédait et préparait les annexions. Ses

lettres au duc Jean-Frédéric de Brunswick-Lunebourg (1G70-107I), sa pré-

face à VAutibarbarus de Xizolius sont des éloges éloquents de l'allemand

aux dépens du français et du latin. En 1C97, il donne pour l'amélioration de

la langue indigène ses UnvorureilUche Gcdankcn. Un peu plus tard, Gottscbed

reprend à Kcenigsberg et à Leipzig la protestation de Leibiiilz. Croyant à la

supériorité littéraire des Français, et possédant très bien notre langue^, il

traduit plusieurs de nos grandes œuvres, par exemple le Dictionnaire de

Bayle, en vulgarise une foule d'autres, mais pour civiliser son pays d'un

seul coup et l'émanciper. Il croit à la supériorité de l'allemand « langue

mère » et, vieilli, reprocbe aux Allemands de la négliger. La Société litté-

raire, fondée par lui à Kœnigsberg, la Deutsche Gesellschaft, qu'il réorganise

à Leipzig, doivent être dans sa pensée des sortes d'académies qui travaille-

ront à l'épuration de la langue *. A ces protestataires se joignent des Suisses,

Bodmer et Breitinger, en désaccord avec Gottscbed sur plusieurs points

essentiels, mais unanimes à demander l'épuration de la langue allemande,

L'inOuence française eût donc faibli, si de nouveaux événements exté-

rieurs ne l'eussent fortifiée (1740-1813) : l'avènement en Autricbe de la maison

de Lorraine, le passage sur le trône de Prusse du grand Frédéric. En 1740,

sur Tordre du roi, Formey, prédicateur réfugié, fonde à Berlin 1^ Journal de

Berlin, nouvelles poliliqucs et littéraires^. L'essai ne réussit pas, et le journal

disparut en 17*1, D'autres feuilles éphémères échouèrent également : le

Mercure de Berlin (1741), le Spectateur en Allemagne (1742), la Gazette de

Berlin (1743), VObservateur hollandais (1744), et en 1748 parut la Berlinische

Bibliotek, très hostile aux tendances françaises. Mais le roi avait son parti

i. Le français était ]iarmi les arts libéraux qu'on enseignait à la jeune noblesse,

Feuerlein de Niirnberg le considère comme indispensable. Les annonces des

gymnases le font figurer dans leur programme. Voir llûhs. //?\s<omc/je Entwicke-

lung des E'influsses Frankreichs... auf Deutschland... Berlin, 1815,

2, Voir Pariset, lÈtat et les Églises en Prusse, 189", p, 215, La conclusion de

l'auteur, fondée sur une étude ilétaillée des archives, est qu'à la troisii-me

génération les réfugiés ruraux étaient complètement assimilés et les réfugiés

urbains ne savaient le français que s'ils avaient reçu une culture soignée.

:>. Nous avons de Gottscbed six lettres françaises. (Voir Zeitschvift fur verglei-

chende Litteraturgeschichle, I, 1886,)

i. Gotlsched und t'iotlu.etl, die Begriinder deutschen Gesellschaft in Konigs-

berg, 1893.

5, Voir L, Geiger. Berlin, 1688-1840 (1893-95, ch, xv), Formey a laissé 1517 ser-

mons en français, et les Souvenirs d'un citoyen, 2 vol,, 1789.
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pris. En 1737, il déclarait l'allemand inutilisable, à cause de l'indétermina-

lion des mois; vingt ans plus tard il avouait à Gotlsched qu'il le parlait

comme un cocher. En 1780 dans son traité, en français, de littérature alle-

mande, mêmes reproches encore. L'allemand est diffus, difficile à manier,

peu sonore, dépourvu de termes métaphoriques. Au contraire il reste fidèle

à son admiration pour le français, qu'il a appris étant enfant '. Toute sa vie

il garde un lecteur français, d'abord l'abbé de Prades, puis le Genevois

Henri de Calt. 11 écrit des poésies françaises-. Sa correspondance politique

est tout entière en français; sa correspondance militaire aussi, sauf de

courts billets échangés avec de vieux généraux qu'il ménageait ^ On sait

le nombre de Français qu'il appela à sa cour, et comment Voltaire fut

son grammairien. Les divertissements de la cour étaient Irançais. Et ces

goûts ne lardèrent pas à gagner la ville, d'abord rélractaire. En 1764 se

construit le théâtre d'André Berge, où se jouent des opérettes françaises.

Un an avant avait reparu une Gazette française. En 1761, Mendelssohn

choisit sa femme en considération de ce qu'elle sait le français, « qui est

presque devenu la langue maternelle des Berlinois ».

En même temps que le théâtre, la science et la philosophie apprennent

à parler français. L'Académie, restaurée sous le titre d'Académie royale des

sciences et belles-lettres de Prusse (1743), rédigea en français tous ses

mémoiies, dont la majorité jusque-là étaient en latin. Euler, dans ses Let-

tres à une princesse d'Allemagne (1708), l'Alsacien Lambert, dans son Nouvel

Oiganon, se servent du français, et cet usage se conserva longtemps '', En
1803 encore, un descendant de réfugiés, Ancillon (1766-1837), publie en

français son Tableau des révolutions dans les systèmes politiques. Dans les

universités, les « Burschen », de leur côté, sacriliaient à la mode ^.

Ainsi l'éducation française se faisait à la fois par les yeux et par l'oreille.

Cependant, à dire vrai, le théâtre français se jouait surtout en allemand, et

Tinflueuce du théâtre classique fut faible. Mais la comédie, l'opérette, la

chanson grivoise, le conte léger, eurent une vogue et une action énormes,

et longtemps après que Lessing eut gagné sa cause contre la tragédie fran-

çaise, rinfl,uence des genres légers subsista, vulgarisant une foule de

termes, il n'y a point à s'y méprendre, les philosophes ont moins fait pour

la divulgation de notre langue que J.-B. Rousseau, Gressel, Crébillon fils,

Collé, et surtout Moncrif. Molière a moins agi que Sedaine, Marmontel et

Anseaume.

C'est autour de 1780 que l'influence française semble atteindre son apogée.

Aussitôt après, tout le monde reprend l'usage de l'allemand. En 1800 quel-

ques salons d'élite, ceux de la duchesse de Courlande, de RachelLevin et de

Henriette Herz gardaient seuls la tradition de la conversation française. La
Révolution eût peut-être amené au français une nouvelle popularité. Mais

le public berlinois, d'abord enthousiaste, ne tarda pas à se montrer très

hostile. Un Journal littéraire de Berlin, qui essaya de paraître en 1794,

échoua, et en 1800-1808, si on profita du passage des officiers français pour

1. Lavissc, La jeunesse de Frédéric II.

2. Berlin, 1760, chez Voss.

3. S vol. in-4", publiés pai- les Archives de l'Étal prussien.
4. Wicland s'en sert souvent dans ses Lettres à Zimmermann (Ausgew. Briefe,

I, 2o7 et 267).

0. Voir Fréd. Klugo, Die deulsche S/ude?z<ensprac/ie, Strasbourg, Trubner, t89o.

i
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apprendre leur langue, cet enlhousiasme fut, Lonime rooiupalion elle-même,

éphémère. Dans les autres pays, la défrancisalion suit une marche paral-

lèle : Wioland. llerder, (iœthe, écoliers à l'époque frédéricienne, parlent le

français, quelquefois récrivent pour s'exercer. Schiller, né vinf,'t ans plus

tard, ne le sait déjà presque plus que par la lecture, et redoute de se trouver

devant M"'" de Stai'-l, en iSUli. 11 ne reste plus pour bien savoir le l'ranrais

et le parler avec prédilection que les princes et les diplomates (Frédéric de

Gentz, Jean de .Millier, Reinhart), auxquels se joignent quelques beaux

esprits romantiques \. W. Schlegel, Werner, v. Kleist, Platen).

Si on a soin de séparer ceux qui attaquent l'esprit français de ceux qui

font cam[)agne contre la langue française, on ne trouve parmi ceux-ci que

des littérateurs, soucieux de conserver à la langue nationale sa pureté, soit

des critiques comme Lessing •, soit des grammairiens comme Adelung.

Celui-ci dans son Dictionnaire, paru de 1774 à 178(i, et dans son Magazin

fur die dcutschc Sprache (1783-1784), s'efforce, sans se laisser gâter par son

immense érudition linguistique, d'éliminer les vocables étrangers. Un autre

est Campe, moins érudil qu'Adelung, mais moins exclusivement attaché au

fiockdeutsch; son traité sur la purification et renrichissement de la langue

allemande est de 1794. A Campe se joignit encore Kolbe.

Leur campagne servit, et plus d'un qui avait francisé s"observa. Jean-

I^aul écrit la Préface à la 3® édition d'Hesperus pour se soumettre, ne

demandant plus aux puristes que de n"ètre pas trop exigeants-. Au total,

Cœthe et tous les classiques furent de ce même avis, et ce qui subsiste de

français dans leur langue doit être considéré comme des vestiges, non

comme des innovations.

Quant à la langue française considérée comme instrument de culture, on

peut dire que toute l'Allemagne évolua à ce sujet dans son opinion comme
Herder. En 1709, dans son Tagebuch, il voulait qu'on enseignât le français

sitôt après la langue maternelle, et que le savant lui-même le sût mieux que

le latin. En 1793, dans ses Bricfe iiber Humanitael, il combat l'éducation

française, dit la langue française changeante, sujette à la mode, trop

nuancée, et l'accuse de laisser « le vide dans la pensée ». Ce sont les pré-

jugés sur l'allemand, langue traditionnelle, opposé au français, langue

mobile, préjugés juste inverses de ceux de Leibnitz. qui s'établissent. Us

ont duré jusqu'cà ce que la critique philologique moderne en eut fait jus-

tice.

Influence sur l'allemand. — Pendant la longue période dont nous venons

de parler, leflet de liiilluence française a été moins encore de substituer la

langue Irançaise ;i la langue allemande dans les écrits de quelques per-

sonnes que de faire pénétrer dans l'allemand littéraire ou courant un grand

1. Voir Lessiiii:, 14 lettre sur la littérature avant lui.

2. ' Je me suis souvent traduit du grec, du latin, du français et de ritalien.

Je l'ai fait partout uii lépuratcur de la langue l'exigeait, et quand cela était

compatihle avec le respect des choses. Nous sommes bien obliges, nous autres

écrivains, de nous résigner à VulienbUl lexicograpliique de Campe. Kolbe et

consorts, à rex]iulsion (les mots intrus, et notre cher Cia-lhe lui-même, «pioiqu'il

émine et émerge, h la tin sera obligé de jeter ces deux mots hors de ses livres...

Mais qu'en revanche kolbe et les autres puristes soient gens éciultables; el

qu'on n'exige pas de nous de traduire des termes techniques communs à toute

l'Europe civilisée. »
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nombre (Uélcmenls français, dont les uns ont disparu, dont les autres sont

restés jusqu'à nos jours. Ces éléments, d'importance inégale, sont de deux

sortes : des mots et des tours.

Les mot^ '. Sous leur vêtement d'emprunt, (quoique rapprochés parfois

du type latin {résolut, projcct) il est facile de les reconnaître : on y dis-

tingue; a) des termes d'art militaire. Dès la guerre de Trente Ans, et dans

Grimmelshausen etMoscherosch,on trouvait (j«r?u'son, Régiment, Compagnie,

Fouricr, Carnet, Schcrgiant, Convoy, Flotte, passiercn, logieren, monticren.

Frédéric en sème les lettres allemandes adressées à ses généraux : Champ de

bataille, Fourage, Vivres, Kriegs-cxperience, etc. ; Lessing garde : Montierung

(1748), bkssiert {Miima, 1767), Métier, Bravour; Schiller : Fronte, Garde,

Revanche (Brigands, 1781), die Ordre -, die Parole '> {Fiesco, 1783); b) des

termes de manège, d'escrime, de danse, Galopp, Courbette, changirt,paricrt,

Menuet, Passepied, Rigodon, Contretanz (Gœlhe, Wertficr); c) des termes d'art,

littérature, peinture, etc. : dcr Akteur, die Coulisscn, der Coup de théâtre, der

Contrasl, das Dctail, die Tirade, dcr Versificateur, articulieren, accentuieren

(Lessing, Dranuit.); d) des termes relatifs à l'ornemcnlalion de la maison

et de la personne : Billard (Lessing, 1718), Habit (id., 1750), Moebeln, Karosse

(id., 1767). Cassette, Brillant, Négligé (id., 1763), Garderohe, Surtout (Goethe,

Werther et Wilhclm Mcisler); e) des termes de diplomatie {lianzlcistil)

souvent assez difliciles à distinguer des mots latins, qui viennent cependant

sûrement en partie du français, tels chez Frédéric II : dcr Ambassadeur, das

Département der ausuniertigcn Affairen, dcr Dcfensivallianztractat, das Mani-

feste, die Souveraintaet, die Etiquette (Lessing); f) des termes du langage des

salons, relatifs à des titres, des attitudes, des seniimenls, des relations et

des manières d'être de l'homme : Madame (Lessing et Schiller), Demoiselle,

Mamsell, Marcjuis, Duc (Schiller), Domestique (Lessing, 1749), Canaille (id.),

Brûnette (id.), Soubrette (id.), Courtisanin (Bodmer), Mailre:>se (partout),

Coterie (Bodmer), Petit maître (Lessing), Billet doux (Schiller^, allamode (id.,

mode est plus ancien), Dnagination, Courage, Complexion, Réputation (Grim-

melshausen), Considération, Estime, Conduite, Savoir-faire, Anlraosité (Fré-

déric II), Flatterie, Resolution, Caprice, Conversation (Bodmer), Rodomontade,

Grimcisse, Carcssen, Persiflage, Contenance (Lessing), Désavantage, Appréhen-

sion (Gœlhe), Affinités, Visitenbillct (Schiller, Fiescpie), etc., etc.

Tous ces mots sont souvent des négligences, Grimmelshausen n'avait

aucune raison de se servir de contentlren, persuadircn, exorbitant, perplex,

ni Frédéric II de recommandircn, destiniren, reserviren, considerabel, strieus

et tant d'autres. Lessing et Schiller, dans leurs ouvrages critiques, Wieland

et Gœthe dans leurs romans, commettent parfois de semblables fautes.

Goethe a laissé dans Goetz: désavantage et détail, qui y jurent. Mais souvent

les mots français servent à produire un efîet burlesque, particulièrement

dans les opérettes de Christian Félix Weisse et de son école, et dans les

chansonniers de l'école de Moncrif. Bûrger, dans sa première période, s'est

1. Le meilloiir recueil est celui de Sanders : Fremdwoerterlexikon.
2. Les noms changent souvent de genre. Non seulement des masculins devien-

nent neutres : das Métier, mais féminins : die Tour.

3. Le sens est souvent inconnu au français, ou oublié. Ainsi parole veut dire

mot d'ordre, assemblée veut dire salon rempli de monde. Aujourd'hui encore

coiffer se dit frisiren ; édredons se dit plumeau ; rez-de-chaussce se dit parterre, etc.
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beaucoup servi de ce moyen ', Lcssing dans sa Mulronc d'Éphcsc cl Oo'the

dans des pièces satiriques ne l'ont pas dédaigné -, et il a encore paru bon

à Plalen et à Heine.

Le vocabulaire français sert aussi l'i noter des traits de nm-urs qui distin-

guent les classes sociales. C'est pour prouver ses nianièi'es aristocralifpies

que l'entourage de Fiesque parle beaucoup le français. Knbale itnd Liche

de Schiller en ofi're un très bel exemple. Dans la famille du musicien Miller

on entend dire Music, Matress, Dlà)>lr; le président, diplomate fourbe, mais

non ridicule, dira Attachemenl, Flallerien, Distinction, Asaeinhlée, — le maré-

chal de la cour représenté comme un grotesque, sèmera toutes ses phrases

d'exclamations et de jurons français : Mort de ma vie! vn paasoitl! Mrm Dieu!

Au contraire il n'y a jamais un mot de français dans les scènes tendres

entre Ferdinand et Louise Miller.

La Syntaxe. Elle a pénétré la syntaxe allemande, soit directement par

l'intermédiaire d'écrivains, grands lecteurs de français, comme Lessing et

Schiller, soit par des écrivains qui ont fréquenté les Suisses, dans l'allemand

desquels ont passé nombre de constructions françaises. On peut citer

dans ce deinier groupe Wielaud, Gœthe, Kleist. Voici un certain nombre

d'exemples.

A. Syntaxe des cas. A remarquer le génitif français de qualité : Dies Werk

ist dcr Giganttn (Kleisl, h'uthcsilca, 1879); le double accusatif avec omis-

sion de als et de zu : Er muchte sich Meister von Ilothu'cil (Schiller, G. de

SOans); le datif après des verbes qui ne l'ont qu'en français : Die Gcmahlin

don Garzias ist Grossmiitter mir (Ilerder, Cid).

B. Syntaxe du verbe. On trouve sein employé comme il est : Du weizt, dass

ein Gesetz dcr Ehc ist iind einc P/licht. (Kleist, Amph.): le réfléchi pour le

passif: Wem icindcn jcnc Kracnze sich? (Id.. Vcnthcs.. dlHo).

C. Syntaxe de la proposition. A signaler des participes constiuits abso-

lument : Dies Gcscitaeft berichtigt, eilen aile Stallhalter... (Schil. (}. des P.-Bas.)

Die Chefs nnn gemessen inslruirt, ivirft er erschoep/'t sich anf das Slroh (Kleist,

Prinz V. Ilomb., i 106j. Dans l'ordre des mots mêmes influences. On trouve le

complément circonstanciel de temps, de mode, avec ou sans préposition

placé devant le verbe : Kricgcsslùrmc allcnlhtdben schallcn in Castilicn laut

(Herd., Cid, 23); les mots cria-t-il, dit-il, rejetés après les paroles du sujet

comme en français : Ganz mit ihrem Elut lespritzt : « Schicht ihr den Bcstand

zur Hôlle nach! » rief er {Erdbeben von Chili), etc.

Ces emprunts à la syntaxe française sont naturellement inconscients "'.

Le français en Angleterre. — Après que le français eut cessé d'être

la langue officielle de TAngleterre, on n'en continua pas moins à l'y cul-

tiver. Il y avait des carrières qu'il était impossible de suivre sans le con-

naître, comme le droit et la diplomatie. En outre, posséder cette langue

1. Dans Europa (1770) on lit : Comme ça, mit ihr charmierle (v. 202). Ma foi,

das ahnfe mir (262). In solchen chosen (309).

2. Par exemple dans Jahrmarklsfest zu Plundersweilen, 17"3, on trouve : para-

diren, trotliren, schifcaniren, scharmanl, et le refrain < Avecque la mannotte ».

Malgré son laisser-aller, Gœthe n'eût pas risqué cela ailleurs.

3. Voir les étuiies très importantes de Brandstaeler, Galiuismen in cler deul-

schen Schriftsprache, 1870; Schanzenbach, Franzoesische Einfluesse hei Schiller,

188i; Weissenfels, Veber franzoesische itnd antihe Elcmenle im Stil Ueinrich von

Kleiàts (Herr. Archiv, t. LX.K.\. I88S).
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restait, dans une partie au moins de la population, une élégance tradition-

nelle. Au xviic siècle, on l'exclut des tribunaux, et c'est à cette époque
cependant qu'il reprend, par suite des circonstances politiques, une nouvelle

faveur. Déjà le mariape d'Henriette de France avec Charles I"^'- avait amené
h Londres une jeune reine dont l'entourage resta français, au point de
donner des ennuis au roi, qui se plaignait à Buckingham des « Monsers j.

La Révolution, en chassant en France pour un temps assez long, la cour
du roi, acheva de la franciser. A cette cour se trouvaient Montague, Mon-
trosc, le chevalier Digby, Buckingham, Waller, le poète Cowley, Denham,
Davenant, etc. A force de vivre au Louvre, au Palais-Royal, ou à Saint-

Germain, le prince de Galles Charles II en vint au point que M'i" de Mont-

pensier disait spirituellement de lui : « Quand le roi parle ma langue, il

oublie la sienne ». Lorsqu'on repassa la mer (ICiOO), tout en redevenant

bons Anglais, l'impression resta très forte; Ilamillon, qui a été le chroni-

queur de cette époque, et qui, comme tout le monde sait, a écrit en fran-

çais, cite des échanges de plaisanteries qui n'ont pu avoir lieu qu'en fran-

çais et qui indiquent que la conversation se tenait souvent en cette langue.

« Cracher du grec et du latin, dit Butler, était considéré comme un travers

de pédant vaniteux, mais baragouiner du français était chose méritoire •. »

Saint-Evremond, vivant de l'autre côté du détroit, n'éprouva jamais le

besoin d'apprendre la langue anglaise.

Th. Nilson, auteur d'un Traité de rhétorique, écrit que les gentilshommes

voyageurs, de même qu'ils affectionnent un costume étranger, aiment à

assaisonner leur conversation d'un jargon d'outre-mer, à compter par .sise

souldct crtderc/cners.J. Hall fait des plaintes analogues 2. Sans prendre leurs

regrets à la lettre, il ne faut pas négliger l'inlluence des voyageurs. Tout au

commencement du siècle, lord Herbert de Cherbury (ambassadeur en 1618),

s'était laissé séduire par notre vie et nos mœurs. Plus tard, James llowell,

« gentilhomme breton-anglais », l'auteur d'un dictionnaire des deux langues,

s'éprit de la nôtre jusqu'à donner en français sa Dendroloyie. Milton remercie

quelque part son père de lui avoir fait apprendre notre idiome :

Addcre suasisli quos jactal Gallia flores.

D'autres vinrent en France; sir William Temple, qui souleva en Angle-

terre la querelle des anciens et des modernes; Burnet, Prior, Addison.

Enfin Finfluence des réfugiés, qui furent nombreux à Londres (Grosley

dit 30 000), dut agir, au moins quelque temps, dans le même sens. Quoique

leurs églises de The Savoy, de Marylebone, de Spitalfields, de Longacre, soient

restées longtemps fidèles à l'idiome maternel, on admet, avec raison,

semble-t-il, qu'ils se sont naturalisés assez vile. Texte en donne comme
preuve que Boyer, Fauteur du Dictionnaire français-anglais, fonda une revue,

The Postboy, écrite en anglais, que Motteux fit jouer en anglais le Gentle-

man, etc. Evidemment beaucoup de ces réfugiés devinrent bilingues. Mais

n'était-ce pas là une condition meilleure pour Faction? Tout en se recher-

chant entre eux, et en se voyant comme ils le faisaient dans leur taverne

I. Mrs Gore, dans son roman : The Courtier of the Days of Charles II. (Paris,

Galignani, ls3y), n'a pas manqué d'émailler la conversation de mots français,

pour garder la couleur du temps.
2. Rathery, lielat. soc. et intellect, entre la Fr. et VAnyleterre.
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de rArc-cn-<jel, ils se mêlaient ;"i la société anglaise, et par l;i avaient

plus (le chance d'y taire pénétrer quelipie chose de leurs idées, de leurs

mœurs et aussi de leur langue.

Ces diverses causes, jointes à Texpansion de notre littérature, qui marque

alors la littérature anglaise d'une si forte empreinte, amenèrent ce résultat

que l'anglais se chargea d'une nouvelle couche de mots français, qu'il

semble n'avoir pas possédés auparavant.

Dryden a raillé ce langage bigarré dans Le Mariage à la mode, où Melantlia

apprend près de sa soubrette les mots français nécessaires pour paraître

dans le goût du jour, et renouveler sa provision. Quel bonheur, quand elle

croit en avoir trouvé un nouveau, destiné h faire son cflet : € Et ce regard,

comment me sied-il?— Piiilotis : "tis so languissant. — Mei.antfia : lanf/uis-

SrtHf .' ce mot je le fais mien aussi, et à toi ma dernière robe d'indienne pour

t'en payer! (III, 1). » D'autres ont amusé le public de semblables moqueries,

ainsi Ravenscroft, dans son Bourgeois gentilhoimae. Comme le dit M. Bel-

jame, ce que veut apprendre le Jourdain de l'autre côté du détroit, ce n'est

plus la grammaire ou la philosophie, mais bien le langage français :

« Ah! what a pretty helh mains bas this lady... Hai, allons: the bat! chap-

pcaiix bag... I intend boldly to déclare my Amour... »

Cela n'empêche pas qu'on a relevé dans Dryden (voir Beljame, (Juae

e galUcis verbis in anglieam linguam J. Dryden introduxerit, Paris, 1881) :

AgresROur; to agonize; à la mode; amour; amncsty; antechamber; attack,

ou attacque; bagatelle; billet-doux; brunette; burlesque; cadet; calèche; capot

(t. de jeu); carte-blanche: chagrin; commandant; complaisance: coquette;

corps de guard; couchée; cravat: cuirassier; débauchée; dessert; to detach;

double-entendre; dupe; éclaircissement; fanfaron; festoon; flageolet; fougue;

fraischeur; fricassée; gazette; grotesque; impromptu; juslàcorps; levée:

miniature; minuet; naïveté; parterre; profile; quatrain; ragou; repartee;

ruelle: salve ; saraband; tendre: valet; verve; volunteer (etc., etc.).

Et on pourrait faire le même travail sur nombre des contemporains :

Shadwell, Mrs Behn, Otway, Buckingham. etc. Skeat cite déjà comme appar-

tenant à cette époque :

Adolescence (J. Howell, Lett.), adroit (Evelyn, St. of Fr , affable (Milton,

P. L). antediluvian (T. Brown), architect (Milt., P. L.), arsenal (id.), astrin-

gant (Holland.), avenue (id.), batoon (Herbert, Travets, 16651. battalion

(Milt., P. L.), biais (Ifolland.), bifurcated (T. Brown;, oimpaign (Burnet),

cartilage (Boyle), casemate (Blount, Glossogr.), charnel (Milt., P. L.), chica-

ncrij (Burnet), dentition (Blount, Gl.), cbullilion (T. Brown), fissure (Blount,

Gl.}. to flagellate (S. Butler, Eud.), fugue (t. de mus. Milt., P. L., XI, 563),

génuflexion (Howell, Lett.), opaque (Milt., P. L.), palanquin (Herbert, Trav.),

pantaloons (Butler, Hud.). parade (Milt., /'. L.), postilion (Howell, Lett.),

quintessence {llo\[3.nd.), to rebuff{}iïih.. P. L.), tontine, travcsty itrad. de Scar-

ron, 1664), virulent (Holland.), vogue (Howell, Lett.).

Les guerres de la fin du siècle ne rompirent pas les Uens intellectuels

entre les deux nations. .Marlborough, qui avait fait de brillantes campagnes

sous Turenne, savait bien le français, et ses soldats l'apprenaient en battant

ceux du roi très chrétien. Il arriva de ces rencontres un peu ce qui était

arrivé des guerres entre la France et l'Italie, le vocabulaire militaire anglais

s'emplit des mots des adversaires.
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Mais d'autres causes amenèrent un retour presque complet. D'abord l'in-

fluence d'une cour francisée avait cessé, les réfugiés se naturalisaient
; la

littérature, au lieu de subir l'ascendant de la nôtre, commença au contraire

à l'inlluencer. Une réaction très forte se manifeste dès les premières années

du xviii" siècle contre la manie de galliciser. Le Tatler du 28 septembre 1710

se plaint de la corruption de l'anglais, où s'introduisent nombre de polysyl-

labes d'origine française, en particulier de nombreux termes militaires :

spéculations, opérations, preliminaries, paUisadocs, tiattaiions, et souhaite

qu'il paraisse chaque année un index cxpiirgatoritts. En 1G99, il avait déjà

été parlé de fonder une Académie pour veiller à la conservation de la langue

(Bentley, Dissertation vpon the Epistles of Phalaris). En 1711, le n" 165 du
Spectator, daté du 8 septembre, reprend longuement la même idée : « J'ai

souvent souhaité, dit l'auteur, que, de même qu'en notre Constitution il y a

des préposés à la surveillance des lois, de nos libertés, du commerce, de

même certaines gens pussent être placés à la surintendance du langage,

pour empêcher les mots de frappe étrangère de passer chez nous. La
guerre actuelle a adultéré notre langue avec tant de mots étrangers, qu'il

serait impossible à un de nos grands-pères de savoir ce qu'ont fait ses

descendants, s'il lui fallait lire leurs exploits dans un journal moderne... »

Et l'auteur, reprenant le thème développé chez nous autrefois par Henri

Estienne, proteste contre cette manie de cacher sous des termes impé-

nétrables au public des exploits qui font tant d'honneur à l'Angleterre.

Suit une dissertation plus enthousiaste que juste, où l'auteur évoque les

souvenirs d'Edouard III et du Prince Noir, oubliant qu'ils parlaient français,

et il termine par une lettre plaisante d'un jeune homme de l'armée de

Blenheim, où le style étranger est caricaturé. En 1712, Swift reprend le

projet d'une académie qu'il soumet au comte d'Oxford'. Et ses motifs sont

faciles à deviner, quand on se reporte à la protestation qu'il fait entendre

contre l'habitude que gardent les grandes familles de faire enseigner le

français à leurs enfants.

A partir de ce moment l'opposition ne cessa plus, et il advint de la gal-

lomanie en Angleterrre ce qui advient depuis cent ans en France : on pro-

teste, on raille, quelquefois cruellement et haineusement, suivant les cir-

constances; la mode ne cesse guère un instant que pour reprendre bientôt.

Grosley a donné nombre de témoignages de l'hostilité qu'il rencontra. Dans
la rue, au théâtre, les « anligallicans » se donnaient "carrière. Mais le même
Grosley'nous montre combien il rencontrait facilement des interprètes. Des

acteurs français, au dire de Gibbon (Lct. à Holroijd, 18 janv. 1776, trad.

Marignié, CEnv., II, 285), faisaient, avec succès, des lectures françaises. Et

la connaissance de notre langue s'étendait même plus loin que dans les

hautes classes, car, au dire de Grosley, les petites écoles de Londres l'ensei-

gnaient.

Dans ces conditions, le français avait cessé de régner, il n'avait pas cessé

d'être cultivé. Il semble même juste de croire qu'on y attachait un peu

plus d'importance qu'à une autre langue étrangère, et que, sans admettre

sa suprématie, on acceptait ce fait « qu'il était devenu en quelque sorte le

1. Sirifl's Works. London, 1803, Ylll, i2-i4. Cf. encore les protestations du
Connaisseur, n" du li nov. \''6ï.
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langage de l'Europe' ,. l'resqiu' tous les écrivains Tonl possédé • Gray
Thomson, Hume, Slerne, SmolI.Ul, Goldsmilh, Youn-, Johnson, Chesler-
field. Gibbon. Et ce dernier la même .'Trit, sans rien publier en 'sa propre
langue jusqu'en 1771). 11 en a donné les niolils dans ses .Mémoires- •

s'il
a commencé par commodii... le IVanrais ayant été la langue de ses éludes
il a continué par ambition, voulant un rang parmi les écrivains fran-
çais, comme on voulait au .\vi<^ siècle un rang parmi les écrivains latine
Toulelbis les clameurs antilrançaises qui l'accueillirent, et dont il parle
lui-même, prouvent assez que cet honneur n'était pas recherché par beau-
coup 3. Le mot de Rivarol est en somme assez juste : . Quand les peuples
du Nord ont aimé la nation française, imité ses manières, exalté ses
ouvrages, les Anglais se sont tus, et ce concert de toutes les voi.v n'a été
troublé que par leur silence . (bise. s. l'univ., éd. de Lesc, 4.3).

Même en faisant abstraction des écrivains qui, comme' Cheslerfield ou
Walpole, de parti pris ou par obsession, farcissent leur anglais de mots
français, il est possible de faire voir que toutes les protestations furent
nnpuissantes à empêcher l'introduction des locutions françaises
On retrouve au xsm- siècle répandus dans lusage commun une foule de

mots introduits antérieurement. En outre il en arrive de nouveaux.

1. Th. Deletanville, New French Dictionanj, Londoii. InO. Dé.liraro à loniViscount WeymouLh.
2. .. J'aurais évité quelques clameurs antifrançaises si je m-élais tenu au earac-lere plus naturel d'auteur anglais Mon vrai motif était plutôt Fambition

«le la réputation nouvelle et irrégulière d'Anglais réclamant un ranij uarmi
es écrivains français Dans les temps modernes le mérite des écrivains
les mœurs sociales des naturels, rinlhience de la monarchie et l'e.xil des
protestants, ont contribué à répandre l'usage de la langue française. Plusieurs
étrangers ont saisi l'occasion de parler à l'Europe dans ce dialecte commun
.... bn juste orgueil et un louable préjugé anglais ont mis opposition à cettecommunication d'idiomes; et de toutes les nations de ce côté des Alne< mesconcitoyens sont ceux qui ont le moins d'usage du français, et qui s'v pèrfec-
lionnenl le moins. Sir William Temple et lord Cheslerfield ne s'en servaientquen alTaires ou par politesse; et leurs lettres imprimées ne seront pas citéescomme des modèles de composition. Lord BoUnghroke a bien publié en français
\ Esquisse de ses réflexions sur VeriL mais sa réputation n'a plus pour fonde-ment que cette galanterie de Voltaire : docti sermones utriusque lin-'uae Lecomte Hamiltun fait une exceiition sur laquelle on ne saurait insister de bonne
loi

: qmuque Irlandais de naissance, il avait été élevé en France dès son bas
âge.... Je puis donc prétendre au Primas ego in patriam. etc. Mais avec quel
succès ai-je tenté ce sentier non encore frayé, c'est ce que je dois laisser à
décider à mes lecteurs français. »

3. On a souvent rappelé quau .wm" siècle plusieurs écrivains dori«ine anglaise
se servirent du français, comme l'avaient fait au xvii" siècle James Howell et
le célèbre Hamilton. En effet Sherlock (lC78-17(5t) donna ses Lellres sur S/ud-e-
speare, et ses Conseils à un jeune poète; Hume, outre quelques lettres discuta
avec Rousseau {Expose succinet de la contestation qui s'est élevée entre M llume
et AJ. Rousseau); Walpole nous a laissé une vaste correspondance aujourd'hui
publiée. On cite encore BoUngbroke (lt)7G-17oi), Townelev (HST-lSOaj

"

Mais en
gênerai, l'existence de ces lettres ou même de ces écrits en français nimpliciue
nullement que leurs auteurs eussent reconnu la supériorité du français. Ce sont
les circonstances qui les amènent à se servir, quelques-uns passagèrement
d une langue qu'ils savent, el qu'il leur est utile demplover, soit parce que
k'urs corresi.ondanls n'en savent pas daulre, soit parce qu'ils sont, comme
Towneley, en France, soit enfin pour toute cause accidentelle du même genre.
La note de Gibbon citée ci-dessus le montre suflisammenl.
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1° Ternies d'arts : nrcadc (Pope); bisti'c (Bailey, Dict. Ed. I13i)\ caco-

phonie (Pope, Lett. to Sivift, 1733); carnation (Garth, Dispemary); gavof

(Pope); jonquil, couleur (Thoms. Seas.) •, plastic (Pope, Diinc. 1,101).

20 Termes de lettres : anachronism (H. Walp.); anecdote (Sterne); ano-

nymous (Pope, Duncj; hadinage (Chesterf.); dénouement (Warton, Esf^ay on

Pope); épisode {Spectaf.., n" 2G7); pasquin (Tatler).

3° Termes de guerre : brigand (Tatler); ta caracol (Bailey, Dict. 1733):

circumvallation (Tatler, n" 17o); to decamp (Tatler. 17); drageon (Spectat.,

281); epaulet (Burke, 1774); fascine (Spectat., i(Vi>)
;
gasconade (Tatler,

115); invalid (ib., 16); pontoon (Spectat.); reconnoitre (Spect., Young.); etc.

4° Termes de modes et de toilette : cosmetick (Tatler, 34); cotillon (Gray):

eau de carme, eau de luce {cit. dans. Wright. Hist. of Engl.); panniers (id.),

— cabriolet (IL. Walp.; ce fut aussi une coiffure de femmes).

o'' Constructions, Ameublement : Barrack (Swift, Lett.); buffet (Pope, Mor.

Ess.); corridor (Addis.); sofa (Guardian, 107).

6° Société : csenobit (Gibbon); (id.), charlatan (Tatler); créole (Johns.):

devotee (Spect. et Tatler) ; excursion (Pope, Ess. on Critic.) ; exubérant (Thoms.

Seas.); imperturbable (Ash's Dict. 1735); inadmissible (Burke); nonseme

(Spect.); pirouette (Bail. Dict, lloh; prude (Pope, Spect., Tatler); pruderie

{Spect.); suicide (1740, tr. de Monlesq. Spir. of Laïus).

1° Philosophie; sciences, etc. : adec/uate (Johns. 's Rambler); to aggrandize

(Young.); to appreciate (Gibb.)
;
arid (Swift. Battle of Books); avalanche (fui

du XVlli^); configuration (Locke, H. Und.); to convoke (W. Temple); déca-

dence (Goldsm. Citiz. of \V.); to décompose (Bail. dict. 1761); to dérange

(1795; condamné comme gallic.) ; elasticity (Pope. Dune); inadvertance

(Bail. Dict. 173 1); junction (Addis.); nonplus (Locke); resvery (id.j; timid

(Pope. Prol. to Sat.); torsion (Johns.); vague (Locke) (etc.).

8° Cuisine : chocolaté (Pope, Addis.) ; condiment iSpect.); haricot (de mouton),

cervelas (Phill. Kersey. ! 7 06-4 7 13).

Le français en Russie. — On sait comment le tsar Pierre a pour ainsi

dire précipité son empire vers la culture occidentale; Elisabeth et Catherine

continuèrent, avec cette différence que leurs modèles furent plus exclusi-

vement français. L'importation brusque qui introduisait en Russie non

seulement des œuvres d'art, mais des artistes, non seulement la science et

'les lettres, mais des savants et des écrivains, voire des médecins, des

industriels, n'était possible qu'à condition d'importer la langue elle-même.

Elisabeth l'avait apprise dès lenfance et la possédait; on vit bientôt qu'elle

l'aimait. Aux représentations des pièces traduites du français succédèrent

des représentations en français de la troupe de Sérigny, qui, choyée, par-

tageait avec- les acteurs italiens la jouissance d'un théâtre dont les acteurs

russes, misérables, étaient exclus. Les courtisans reçurent l'ordre d'assister

aux spectacles, sous peine d'amende (1742). Il n'en fallait pas tant pour

que leurs inclinations fussent déterminées et qu'ils se missent, eux, ou du

moins leurs enfants, en état de comprendre. Dès lors on voit affluer à

Paris de jeunes Russes, pour qui on est obligé de bâtir une chapelle ortho-

doxe. Catherine II, élevée par une dame réfugiée, M""^ Gardel, loin de réagir

contre ces tendances, les accentua, étendant aux femmes mêmes dont elle

organisait l'éducation, l'influence Irançaise. L'institut Smolnyi, où 480 jeunes

lilles nobles étaient élevées, fut mis sous la dircclion d'une Française,
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M"'' Lafond. L'impératrice elle-mômc donna Texemple d'écrire en français

des lettres (sans parier des mémoires qu'elle a laissés).

On eût pu s'attendre à ce que. dans cet entraînement vers les choses de

France, la langue russe elle-même fût abandonnée quelque temps par les

écrivains. Mais c'eût été évidemment aller contre la volonté et les désirs

des gouvernants. Catherine, quoiqu'elle ne fût pas Russe, savait la langue

du pays, et la savait bien. Elle n'a jamais ni projeté ni essayé la substitution

d'un idiome à l'autre, comme en Prusse; tout au contraire : elle a fondé

une Académie exclusivement réservée aux écrivains russes (178.'{). Aussi les

meilleurs auteurs russes du siècle savent-ils le français; ils le parlent, récri-

vent même correctement, se servent de cette connaissance pour faire passer

en russe lioileau, UoUin, Fénelon, Fontenelle. Montesquieu, etc. ; von Vizine

s'inspire directement des Confessions de Rousseau. Mais aucun d'eux ne
compose en français, et dans la liste que M. Ghénnady * a dressée de
Russes qui ont écrit en français, on trouve des savants, des grands sei-

gneurs, pas un écrivain véritable.

En revanche la langue russe est de toutes parts pénétrée par des élé-

ments français, qui y font, comme eût dit Du Bellay, l'efTet d'une pièce

de velours vert sur une robe de velours rouge. Presque dès le début on
s'en scandalisa, et ce fut un des lieux communs de railler la gallomanie

non seulement dans les modes, mais dans le langage. Soumarokov, con-

temporain de Lomonosov et son rival dans ses fables -, dans son Plaidoyer

en faveur de la langue russe, regrette « qu'elle aille sans cesse s'altérant

sous l'influence des vocables étrangers », et il demande la « création d'une

réunion savante et littéraire dans laquelle des écrivains de talent s'occupe-

raient delà pureté de la langue russe ». Catherine I!, tout eu correspondant

avec Voltaire et en aidant Diderot, a raillé elle aussi les petits-maitres qui

par snobisme parsemaient leur conversation d'expressions françaises.

Dans la Fête de M. Vortschalkine c'est Firliouflouchkov qui joue ce rôle

ridicule. L'impératrice est du reste revenue à ce sujet dans les revues

auxquelles elle collaborait. Après s'être moquée du jeune homme qui. pour
avoir été en France, estropie mots et syllabes, prenant en dégoût sa langue

maternelle, elle conseille non seulement de ne plus rien emprunter, mais de
substituer aux mots étrangers des mots russes. Von Vizine ne manqua pas

de poser la question quand, dans le Brigadier, il mit en présence « jeunes

et vieux Russes ». Ivan, ayant « tout son esprit attaché à la couronne de

1. Dresde, 1874. Dans ce catalogue, je relève, au xvui° siècle, Belosselsky-
Belosersky (1752-1809), qui, après des traités de musique et de philosophie, publie
les Poésies françnises d'un prince e'tranr/er, Dresde. 1789. Mais il est à noter que
l'auteur vit à Dresde, où il représente le gouvernement russe; Domaschiief, de
l'Académie russe des sciences : Discours sur Vimportance de l'histoire (29 déc. 177G) ;

Tvourakine (prince Alex. Borissovilch (17.jl-1818) : Souvenirs d'un voyage en Hol-
lande et en Anr/lelerre. 1770-1772 ; Narischkine (Alex. Vassilievitch) : Ç^cZ^mca-
idées du passe-temps, 1792: Ressouvenirs sur la Rnssie, écrits entre Aix-la-Chapelle
et Spa, 1792: Grég. Orlov. Lettre à J.-J. Rousseau, jiubliée «lans les Mémoires de
Bachaumont. Londres. 1777: Repnine (prince Nicolas Vassilievitch, 17.34-1801) :

Le fruit de la grâce. 1799: Schouvalol" (comte André Petrovitch), Épiire à Sinon,
177i. Razoumovsky (comte Grég. 17.j8-1830) établi en Suisse, qui a laissé divers
ouvrages de sciences naturelles.

2. Voir les extraiis dans Louis Léger. La littérature russe, Paris. Armand Colin
et C'^ (^e livre m'a beaucoup servi dans toute la rédaction de ce paragraphe.
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France », quoique son corps appartienne à la Russie, ne peut pas manquer

de semer ses répliques de « je m'en moque », de « galant homme », et

d'une foule de mots dont les équivalents existent en russe : respecter,

parier, etc., mais dont il a contracté l'habitude en compagnie d'un cocher

français qui a été son instituteur.

Novikov, le créateur de la librairie, dans les journaux qu'il dirigea, le

Bourdon et le Veintrc, exploita la même veine, et railla la manie imprudente

de conlicr ses enfauLs à des « oulchitels », débarqués par masses, la plupart

gueux dans leur pays, dont on ne sait rien. Mais tant que rinfluence de la

littérature classique resta prépondérante en Russie, aucune réaction sérieuse

ne pouvait se marquer, dette intluence baisse sensiblement dans les der-

nières années du xvai'' siècle, au profit d'autres influences étrangères. En

même temps l'émancipation se prépare. Karamzine (17G()-I82lj), lui, écrit

deux langues bien distinctes ; il commence comme ses prédécesseurs par gal-

liciser. Dans la seconde période de sa vie, il épure, au contraire, sa langue

des éléments étrangers, en même, temps qu'il la débarrasse d'une surabon-

dance de mots slavons. Encore Chichkov et le célèbre Krylov (1768-18ii-)

ont-ils raillé sa manière d'écrire. Ce dernier, dans la Leçon à mes filles, a

donné une édition russe des Précieuses ridicules. Un des travers de ces

jeunes lilles reste toujours Uamour du gallicisme, et leur père en est réduit

à les enfermer en leur défendant de prononcer un mot de leur cher fran-

çais. Ces satires, un changement de goût, les événements politiques affran-

chirent au commencement du xix'' siècle la langue russe littéraire de la

pénétration française. Rien ne détruisit dans la société l'habitude de consi-

dérer notre idiome comme un instrument unique de culture, d'études et de

relations, et de le cultiver comme tel.

Je donne ci-dessous, à titre d'exemples, quelques mots français qui

avaient été exportés en Russie :

1" i\Iots qui ont paru au xviii'^ siècle et qui n'existent plus : Abdikouyet

(il abdique. Gant. llii.Let. à Vcmp. Iv. Antonovitch); approboval (approu-

ver. Gant. Let. de Londres à Vimp. Anna, 1735); arestovaniye (arrestation,

Gant. Let. de Par. 1741); assembleya (1718, Vedomosti de P. le Grand);

attentsione (attention, Gant. Let. de Lond.); avnntage (Gant. Le(. de L. 1738);

bonne sanc (bon sens, cité par Soumar. Sup. des mots clr.); halaiuja [Vedo-

mosti, 1728); distraktsiya (distraction, Gath. II. Let. au coinlc Orl. 1770);

devotsiya (dévotion, Gant. Let. à Vcmper. Ivan Antonovitch, 1741); exer-

citsii{Vedom. de Moscou, 1756); expressiya (expression, Vedom. St-Pétersb.,

1748); eleclorsklye (électoi-ales , Gant. Let. à Vcmp. Iv. Anton.); festeine

(festin, Rescr. de Vimpér. Elisabeth au pr. Cantemir, 1742); impressiya

(impression. Gant. Let. à Ostermann, 1735); indiferenlvo (indifférent, Gant.

Let. à l'imp. le. Antonovitch, 1741); 2)C/î,sî7 (Soumarok., Suppr d. mots dtr.);

passiya (passion, Ib.)

2" Mots qui ont été importés au xviii'' siècle et qui sont encore en usage :

alite (Imp. Gath. II. Itescrit au comte Orlov, 1770); anfilada (enfilade, Sou-

mar. Prot. Ab. labor.); appartament (appartement élégant, Gant. Let. de Paris

à rimp. Anna Ivanovna, 1739); altakouyet (il attaque, Orlov. Let. à Cath. II,

1777), blokirovat (bloquer, Cath. II, Bescr. au comte Greg. Orlov, 1770),

brochure (Gath. II. Instr.au pr. Soltikov, 13 mars 1784); commertsiya (com-

merce, U"" n<^ du Vedom. de Moscou, 175C); copiya (copie; Lomonosov, Let.
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au comte Schouval. 1753); contserlc fconceit, Trediakovsky, trad. de Tulle-

mont, Voij. à l'île d'amour, ou ht clef d''i> cœurs, 1730); curio^wji (curieux,

Vedom. de Petcrsb., 17i-S), dcUcalno (délicatement, Soumarok. Suppr. d.

m. élr., 1759): déserteur (Ib.), descente (Calh. Let. à Orlov de 1770); déta-

chement (Cath. II, Ri-scr. au c. Grcg. Orlov, 1770); d'ispositsiija (disposition,

Ib.); dokumcnt (document. /6.); exempliare (exemplaire, Feuilles volantes

manuscrit' s, ilo:i^\ rquipnr/e (Gant. Let. de Lond., 1732). familiarno (Tre-

diakovsky, trad. de Tallemont, 1730); garanlii/a (garantie. Gant. Let. à

Vemp. II. Anton.. 17fl); gouvernantka (gouvernante, blâmé par Soumar.
Sup. d. mots étr.).

H faut ajouter enfin quon trouverait, dans les auteurs russes du.wii^' siècle,

des traces marquées de l'influence de la syntaxe française. Canlemir écrit :

Tchto one vesma neterpelivo ogidact menia vidiet = qu'il attend avec beaucoup
d'impatience de me voir. Les mots menia vidiet, me voir, sont dans l'ordre

français; le russe dirait vidiet menia {Lot. à Elis., Paris, 1742). Assez sou-
vent on voit le participe employé à la française. Lomonosov commence en
1753 une phrase par : .Ye khotia vas oscorbit : ne voulant pas vous offenser...

il faudriiil une phrase conjonclionnellc, etc. ; .Matveef, dans une lettre écrite

de Paris, 1705, use de être là où le russe ne le met pas : Carol iest vélikago

rosta : le roi est grand de taille, etc.

Le français en Espagne. — Jusqu'à rétablissement de la dynastie fran-

çaise en E>pagne, pour des raisons politiques et littéraire? très claires, les

Français ont beaucoup plus appris l'espagnol que les Espagnols le français:

le nombre seul des livres dont ces derniers eussent pu s'aider le dit assez.

Point de grammaire française avant 1505', et les livres qui paraissent
jusqu'à la lin du xviie siècle sont insignifiants, comme nombre et comme
valeur.

Vers 1700 tout est renversé. La monarchie espagnole est en pleine déca-
dence, le mouvement littéraire y est plus que mi'diocre, pendant que la

France atteint à son apogée. L'arrivée d'une cour en partie française vint

ajouter à cet ascendant. Tout, dit Quintana, concourait alors à nous amener
à suivre la trace des Français : notre cour, en quelque façon française, le

gouvernement, qui suivait les maximes et la conduite reçues en Fratice:

les connaissances scientifiques, les arts utiles, les grands élablissemenls de
civilisation, les collèges littéraires, tout s'importait, s'imitait de là. De là

venait le goût dans les modes, le Iu.kc dans les maisons, le raffinement
dans les repas; nous nous vêtions, nous dansions, nous pensions à la fran-

çaise, et nous nous étonnons que les muses aient pris aussi quelque chose
de cet air et de cet idiome? Je ne déciderai pas ici si c'est un bien ou un
mal; il sulfit que c'est un fait incontestable"-.

1. A cette date on trouve le livre de Baltazar de Sotomayor : Gramatica eu
reglas muy provechosas y nece.mrias para apvender a leer y e.<;crivir la lengua
francesu confen'da con la castellana. Inipr. à Alcalâ de Henares chez Pedro Robley
y Francisco de Cornellas. in-8. Le nom de l'auleur est dans le privilège. J'ai
trouvé ce .Manuel, insij.Niiliant d'ailleurs, à la Bib. royale de Madrid. R. 9599.
Stengel ne donne pas de grammaire française en espagnol avant 162».

2. InlrodiiC'Uon hislorica n H,ta coleccion de poesias caslellanas icoll. Hibade-
neira, XIX. 1 IC). Cf. un texic de 1). Pr. (".iitierrez de los lUos, troisième comte de
Fernan Nufiez, publié par .M. Morel-Fatio, Et. sur l'Esp., -2" série, 19, oii il dit
pu'il faut savoir le français en perfection, tant à cause des livres excellents

Histoire DE l\ i.AxeiUE. VI. 56
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Il ne faudrait pas toutefois s'imaginer que la langue devint pour cela

familière à une portion plus ou moins grande de la nation. Sans doute la

princesse des Ursins put faire donner des représentations françaises dans

un petit cercle. Mais eu admettant qu'un assez grand nombre de Castil-

lans surent assez le français pour les entendre, il parait y en avoir eu bien

peu à qui il fût comme une seconde langue maternelle, « Jorge Pitillas »

l'a dit plaisamment de lui-même : « Je parle français ce qu'il m'en faut

pour qu'on ne me comprenne pas, ni moi non plus, et pour faire fermenter

la pâte castillane ».

Dès 1720, Feijoo posait la question dans son Théâtre critique. Pro-

testant contre les amoureux passionnés de la langue française qui la pré-

fèrent à la leur, il établit un parallèle en forme, et discute successivement,

avec beaucoup de modération, du reste, laquelle des deux a plus de pro-

priété, dharmonie et de richesse. Dans la masse des petits pamphlets que

souleva cette œuvre, il s'en trouva un pour faire valoir les avantages

du français, qui est universel, et également propre à l'art oratoire, à l'his-

toire et à la poésie ^ Mais à aucun moment, l'orgueil castillan ne lui

reconnut une primauté quelconque. A la fin du siècle, Capmany, avec

beaucoup plus de fougue, a recommencé le procès dans les observations

critiques sur la langue castillane qu'il a mises en tète de son Théâtre histo-

rico-criti'/ue de l'éloquence espagnole (n8G). Malgré les travaux de ses

grammairiens, de Vaugolas à Condillac, dit-il (Capmany met parmi eux La

Bruyère], à quoi se réduit la supériorité de la langue française? Elle a la

correction, la pureté, l'ordre (qu'on pourrait appeler plutôt un esclavage

grammatical), elle n'a rien du caractère épique, rien du nombre oratoire à

cause de ses sons sourds, de ses terminaisons aigres, de ses monosyllabes

durs, de sa construction rigide. Ni harmonie imitalive, ni mots composés,

ni augmentatifs, ni diminutifs, ni fréquentatils, ni inchoatifs. Les nuances

(le mot est en français) manquent là où elles abondent en espagnol. Si les

mots des sciences et des arts y existent en grand nombre, ce n'est pas sur

ces éléments étrangers d'origine gréco-latine qu'il faut la juger. Elle les doit

à un développement de la culture, et c'est sur leur fonds propre, non sur le

vocabulaire astronomique, physique, hydraulique, métallurgique, chimique,

qu'il faut comparer les langues; ce qui est leur, c'est le langage qu'emploie-

ront deux hommes du peuple. Or là la supériorité de l'espagnol est visible.

Même en matière philosophique, les écrivains français se tirent d'affaire

avec une douzaine de mots vagues qui leur permettent d'esquiver les difli-

cultés métaphysiques : justesse, nuance, touchant, frapper, marche, rapport,

sentiment, trait (qui équivaut à aclion, acte, rasgo, golpe) et surtout esprit

(aima, anima, talenio, ingenio, aguclez<i, viviza, entendimiento, cnpacidad,

penelracion, mente, esencia, espirilu). « La multitude des livres français qui,

depuis trente ans, ont inondé nos provinces ont réussi surtout par la nou-

écrils dans cet idiome (jik; parce qu'il se trouverait difficilement une capitale de
monarchie ou de république oii le français ne se parlât, sinon mieux, au moins
aiussi bien que la langue indigène. Ledit seigneur l'écrit du reste forl mal.

1. Aniiotaciones al leatro crilico... dol U""' Padre Fray Benilo Gerunimo de
Feijoo que da a luz don Domingo l'argus Zuendia y Gozan, 1727 (Bib. Nat., Z.

2408B—
2), p. 20 : « Que expressiones no ticnc (la lengua francesa) para la Ora-

loria, qné naturalidad de vozes para la Ilistoria, que suavidtad para la Poesia >•.

. 2. iMadrid, .\nt. de Sancha, in-8, 5 vol.. cxxui et suiv.
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veaulé, la méthode, la goût, cl le style des auteurs; ce ne sout pas des
mériles de l'idiome'. »

Si le français ne semble jamais avoir été naturalisé en Espagne, il y a
cependant été considéré, au moins en lait, depuis le xviii" siècle, d'une
manière à peu près constante, comme un instrument indispensable de cul-

ture. 11 a été, comme toutes les choses de France, de mode, et devenu par
là plus ou moins familier à une foule de gens, il a profondément agi sui-

l'idiome indigène. Ce serait toute une histoire A faire que celle de la t.'uerr.:

contre les franciseurs. Feijoô commence, raisonnablement comme toujours-.
Jorge Pitillas en plaisante dans sa « Satire », le Diavio de los literalos ren-

ferme une attaque très vive contre le traducteur du Mercure InaUtrique H
politique, qui, faute de comprendre le français et de savoir le castillan,

écrit des choses comme un d>>sierto de cristal (— un d'%rt de cristal!),

se<pin el yrado <k m ronsdencia (selon le degré au lieu de selon le ijri>){\[\.

•234 et s.).

Mais c'est surtout dans la deuxième moitié du siècle que les gallicisants

deviennent l'objet des railleries. Le P. Isla dans le Pra>j Gcrundio (part. II,

8), qui rappelle par quelque endroit Rabelais, introduit son écolier limou-
sin. C'est Don Carlos, originaire d'une ville près de Campazas et qui, arri-

vant de la cour, écorche non plus le latin, mais le français. Cadaiso a fait

de la même manie le sujet de la trente-cinquième de ses Li'ttr,s maro-
caines^. Une lettre de la sœur de Xuno arrivée à Burgos, à une de ses

amies, est demeurée incompréhensible pour lui, quoiqu'il soit espagnol
« sur toutes les coutures*». Si ces changements continuent, tous les

aveugles ponriont vendre, avec l'almanach un annuaire du langage : Vora-
bulaire nouveau à l'usage de ceux qui veulent se comprendre et s'expliquer

avec les gens de mode, pour Vannée 1700 et tant, et les suiva7ites... Iriarte,

dans ses fables littéraires •>, en a consacré une à la gallomanic : Los dtu.v

perroquets et la peiruclie, avec cet argument : « Ceux qui corrompent leur

1. Toutes ces i(lcL>s sont reprises dans le Xuevo Diccionario franrés-espaùol.
.Madrid. Sancha, 1S0.5. l'rolou'ue.

2. Pass. cité. Cf. dans les Œiu: chois., coll. Ribaden., 56, p. 507, une dissertation
sur le néologisme, où il indique lui-même ce qu'on peut prendre au français :

certains mots abstraits et des participes.

3. Écrites vers 1768, |iubliées en 179:]. CI". Los Erudilos d la Violeta. 78, S>
Bil)l. Nat. Z. 44 691, in-12°.

t. Elle commence : Iloy no ha sido dia on mi apartimento. hasta mediodia y
medio. Tome dos lazas de té: puseme mi désabillé y boncle de noche; hice un
tour en mi jardin; lei cerca de ocho versos del scgun lo aclo de la Zaira. Vino
Mr. Labauda; enipecé mi loeleta, no esluvo el abale. .Mandé pagar mi inodisla, etc.
Tout est barbare là dedans, le tour el les mots. — Ce mediodia y medio, ce no lia

sido dia me rendait fou, dit Nuùo. Pour le l>oncle,]c n'ai jamais pu comprendre
quel usage il pouvait avoir sur la lêle d'ime femme {Bonele en espagnol se dit
uniquement du bonnet des docteurs, prètr^'s, etc.).

Isla a fait (passage cite) une parodie du même genre. Voici le jargon d'une
dame : « Un hombre de carâcler tuvo la bondad de venirme à buscar â mi casa
de campana, y por cierlo que â la hora me hallaba yo en uno de los aparta-
mienlos que estân à nivel con el parterre. » Et elle ne sait i)as i)arler le français!
Ce sont des bribes qu'elle a ramassées dans des livres.

5. Coll. Uibaden., 63, p. 6. Cf. la fab. 39, p. 13, qui commence :

De frase i-x-tranjora ol mal peg-adizo

Hoy a nuestro idioina gravempntc aqucja

et aussi la Sehorita mal criada (I. se. 10).
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langue n'ont point d'autre revanche que d'appeler puristes ceux qui la

parlent avec propriété, comme si cette qualité était une tache ». Forner, en

parlant des vices de la poésie de son temps, dans une satire qui l'ut cou-

ronnée par l'Académie, ne manque pas de déplorer « le temps où le dia-

lecte de Tolède s'étudie dans des lectures françaises ». Et dans la « Satire

Ménippée » posthume, qui porte le litre de Obnéqups de la langue castil-

lane, il déplore que, sous le torrent de la littérature qui vient de France,

« les Espagnols, comme les autres peuples, au lieu d apprendre seulement

les choses, la méthode et les procédés, changent les locutions françaises

en castillanes ».

Villaroel l'ait déjà un pas de plus, et écrivant à un ministre de Ferdi-

nand VI, il sent que la domination de la muse française en prépare une

autre : « Quand viendra-t-il. le jour, imprudente Espagne, où tu compren-

dras qu'on affile contre loi le couteau sur les propres pierres*? « Ce patrio-

tisme a trouvé un représentant des plus ardents dans le même Capmany
dont j'ai déjà parlé. Dès 1801, s'il faut en croire ce qu'il a dit lui-même

dans sa brochure Centinela contra Franceses, il aurait déjà posé dans les

journaux de Madrid (16, 17 et 18 septembre) cet axiome : « Toute nation qui

vit énamourée d'une autre est déjà à demi vaincue... Ce qui fait une nation,

c'est l'unité des volonlés, des lois, des mœurs, de l'idiome qui les unit et

qui les maintient de génération en génération. C'est dans celle considéra-

lion, ajoute-l-il, que... j'ai prêché tant de fois dans tous mes écrits el mes
conversations contre ceux qui corrompent la langue. Mon objet était plus

politique que grammatical. - »

En tout cas dans l'ardente philippique qu'il a intitulée Centinela (sept.-

oct. 1808), et dont il eut le courage de faire porter une traduction au camp
impérial, il revient à l'idée de régénérer l'Espagne en purifiant, les lèvres

aussi bien que le cœur. Quiconque a lu des livres espagnols de ce siècle

sait que si l'Espagne a recouvré à ce moment son indépendance poli-

tique, elle n'est pas parvenue à la restauration du « castillan légitime »

que rêvaient les Capmany el les Garces. Il n'y a pas lieu d'étudier ici les

causes de la décadence de rinfluen:e française. Celte influence n'a jamais

cessé ^.

Ainsi, si au delà des Pyrénées les avis ont été partagés sur la valeur de

la litlt'rature française el sur l'utilité qu'il y avait à s'en inspirer, tout le

monde à peu près, de Luzan à Iluerta, a été unanime à se plaindre, sui-

vant une expression un peu imprévue du P. Isla, que la langue fût atteinte

du « mal français » au point que « le mercure du discret pharmacien ne

l'en pût guérir ». Tous aussi sont unanimes à désigner les coupables, savoir

les traducteurs el les journalistes. Sans doute, il y a de la faute des petits-

maîtres et des petites-maîtresses. Mais qui leur a gâté le goût? Les gazelles

et l'armée des faméliques el des charlatans attachés à faire passer au

1. Coll. lUbad., vol. 03, p. 394. Cf. ]). 389.

-2. P. "G el 72, 110, 119 de rédilion de Séville, Imprenia real. ISIO.

3. Capmany a laissé un Art de traduire, et un Diclloimaire fr.-espngnol dont

j'ai déjà parlé. Le jésuite don Grcgorio Garces a écrit deux volumes : Fundameiilo

del vigor y elegancia de la lengiid castellana qui a été imprime aux frais de

rAcadémic. Madrid, V" do Ibarra, 1791. C'est un recueil du langage châtié. Dans
le prologue (I, xui) fauteur se plaint aussi des gallicismes.
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hasard en mcchanl espagnol les œuvres françaises, mauvaises ou bonnes.

Néanmoins tout le monJe a été pris de la contagion. Le contradicteur de

Feijoô lui lait déjà remarquer qu'il dit espcctro pour fantasma, et tablo pour

mesa. Melcndez, qui archaïse. mêle inconsciemment des mots étrangers à

ses vieux mots. El le farouche Capmany lui-même, qui voit un peu partout

des gallicismes, même dans des expressions comme à la redonda. qui est

dans Cervantes, se laisse aller à signaler le besoin qu"on aurait de certains

mots, parmi lesquels il s'en trouve de tout français : palriùlico, palriotismo
^

protcstanthmo , purista, pitrismo, )i(/oiista, siiprcmacia, territorial '.

11 y a en espagnol des gallicismes très anciens : forja (Lope de Vegai.

asseinblca (Baren de, Solo. A.). On en peut citer toute une catégorie. Ce

sont les termes déliquette, venus avec la maison de Bourgogne : varlct-

servaut, contralor, (jn-ficr. suiniller, fruticr. sansicr, giiardainanxicr, genlUes-

hojnbri's de la boca '-. Mais ils ne semblent jamais être sortis du pelil cercle

de la cour. 11 y a aussi nombre de termes militaires : bagage, bai/nncta.

brecha, convoij, derrola, e<iaipar, fortin, qui sont dans la première édition du

Dictionnaire de TAcadémie (1726) et qui appartiennent di'jà au wir- siècle.

Au XYiii'^ siècle on trouve :

A. Des mots français: cl arriljo iTarrivée. G. de M. % 15 juin 1700), arnia-

mento (A.), azelerada marcha [G. de M., p. 13;^, non dans A.), complexidad

(Cd.pma.ny), delallar (non dans A.),cquipaje lA. : mot récemment introduit),

petimetra (blâmé par A., litre d"une comédie), piqueté {G. d. M., i mai

1706, A.), resorte (non dans A.), villcje (blâmé par Isla). lihertinaje, libertin,

satisfaction, maxima.'^ K

B. Des mots espagnols à qui on donne un sens français : li faror, qui

signifie à Tutilité, à l'avantage de. devient équivalent de à la faveur : d faror

de la noche (Cap.); tiatalloties, qui signifiait escadron de cavalerie, passe au

sens de bataillons (xvii*^ s.), etc.

C. Des expressions faites de mots espagnols, mais qui sont assemblés sur

le modèle d'une expression française : ahorrar la sangre (ménager le sang,

Cap . non dans A.): hombre de facil aceso (homme d'accès facile: /6., non

dans A.); dones de fortuna {ib.); en todos las sentidos (en tous les sens, ib.):

a su turno (à son tour); Itacer alusion (G d. Mad.. Felizij deaeado arribo...,

sept.-oct. 1706, p. 4): segun todas las apariincias (ib., 17 août 1706, p. 105);

desalterurse en la corriente (se désaltérer au courant, Idilios de Gessner,

Irad. Madr., 1727, p. Uo); eleiar la Juvenlud 'élever la jeunesse. Ramsay,

1. Theatro hist. crit. Obs. critie. clxvi.

2. Voir Uodriguez Villa, Etiquetas de la casa de Austria. .Madriil, .Mc"liiia y
Navarre.

3. G. de.M.= Gazette de Madrid: A. = lAt adémie, 1'" éd. du Dirtionnairc; Ca]i.

signifie que lo mot est signalé par Tapinany {.4rle 'le traducir). Il existe un recueil

de gallicismes, malheureusement sans référenres historiques : Diecionario de
t^alicismos..., par D. Ralael-Maria Barall, -2" édit. .Madrid, Leocadio Lopez, 1S90.

4. Dans sa Sentinelle (p. 119), Ca|imany promellait un recueil trénêral des
termes empruntés. Il ne la pas fait, et les mots auxquels il s'en prend là sont
surtout ceux de la Révolution, ceux de ces gens qui lui étaient odieux et qu'il

appelle sabihondos, ideolofjos— filo.^o/os — hutnanistas — politecnicos : réquisition,

section, résu'tat, autorités constituées, agents du youvernement, fonctionnaires

publics. Même le mot coilral, ajoule-t-il, quoique castillan, m'incommode,
uniquement pour le voir employé en France d'élablissemenls politi<iues et litté-

raires de leur folle Révolution.
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?iueva Cii-opcdia, page 3, Barcelona, 4739); a j'nndo (Terlulia hi,s(orira, por

el D' Don Jayine Ardanaz) ; valer la pena, mnlar, iooar, bailar a la perfix-

cion, ejcï'cer el ministerio de la parola de Dios, darse la pcna, his hellas lelra^

'autant il'expressHons blâmées par Isla).

D. Des tours syntaxiques i'rançais.

Déjà au -Wii'' siècle des écrivains aussi purs que Quevedo se laissent

aller à introduire des gallicismes. Dans Vlntroducdon à la vie dévote, on

trouve des phrases toutes françaises : Oh Dios nùo ! por vos es que yo lie

sufrido el oprobio y que la confusion ha eidncrlo mi rostro (part. 111, cap. 7) :

C'est pour vous que j'ai soull'ert, etc.

Capmany a relevé nombre de semblables imitations. 11 blâme le déplace-

ment de répilhète : El concurso atonilo se quedô en sileiicio pour alûnito el

concurso... '
; l'emploi de l'article avec les noms propres de pays : inundan

la Espanu de traducciones; la substitution des nombres cardinaux aux ordi-

naux : El papa Juan veintidos, le développement du participe présent en

guise d'adjectif, si commode en français : fidigante, edificante, etc.

Il y aurait beaucoup à chercher dans ce sens. La phrase espagnole se

transforme au xvii^' siècle et Cadalso, dans le passage cité plus haut, se

moque visiblement de ce style coupé, à la française : Tome dos fazas de té;

puseme mi dcsabillé y bonete de noche; hice un tour en mi jardin. C'est

iiuiant l'allure que les mots qui sont choquants. Mais même là où elle reste

périodique, la phrase perd son caractère propre, elle devient plus ordonnée,

plus régulière, rejette la surabondance des que et des y, des conjonctions,

des gérondifs greffes les uns sur les autres, se rapproche en somme de la

période française des classiques. Est-ce entièrement par une évolution

spontanée? Cela parait très douteux-.

Le français en Italie. — Dans un écrit polémique publié à la fin du

siècle dernier par un Allemand, Frédéric Haupt^, et destiné à guérir l'Italie

de la gallomanie, se trouvent déjà observées les principales causes qui

avaient amené l'Italie à subir une influence qu'elle avait jusque-là exercée.

Il est facile d'apercevoir les causes politiques : ascendant de la puissance

française, morcellement complet de l'Italie, domination des Bourbons à

Naples et à Parme, des princes lorrains en Toscane. En littérature, infério-

rité visible : pendant que les modèles français brillent de tout leur éclat, le

bon goût s'est perdu en Italie avec les Guarini et les Marini*; la science

italienne est tombée à rien. Les modèles italiens sont très grands, mais ils

sont lointains et archaïques; tandis que les idées modernes, si chères aux

Italiens, ont les Français pour organes. Comment dès lors les Italiens,

1. Isla l'aille ceux qui disent el santo padre, pour padre santu.

1. L'élude sur ces gallicismes devrait être poursuivie surtout dans les jour-

naux du siècle dernier. .le n'ai pu les avoir à ma disposition. J'aurais voulu

également consulter Capmany : Coinmentario con rjlosas criticas y joco-serias

sohre la nueva Iradiicciuii cusiellana de las Aventuras de Telémaco i>ul)licada en

la Ga/.eta de .Madrid da 15 de mayo de IT'JS.

U. Lellcra di un Tedesco suH' infranci.osainento delta lingua ilaliana con note

di l*ietro Faiifani. Firenze, 1871. Elle avait paru en 179S, à Lausanne.
4. Algarotti a très bleu «hMuêlé ces causes d'infériorité linguistique, dans sa

l'réface du Dialogue sur l'optique de Nesvton. < Nous avons, dit-il, des auteurs

d'un siècle fort reculT; que nous regardons comme classiques: mais ces auteurs

sont parsemés de tours alTectés et de mots hors d'usage. Nous avons un pays
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sans nationalité, sans unité de langue par la faute de la concurrence des

dialectes, portés du reste par caractère à se déiialioiialiscr à l'étranger,

résisteraient-ils ;ï se laisser envahir par une langue lacile|)our eux, et dont

la connaissance est si avantageuse? Une foule de faits montrent que, même
en dehors des villes gouvernées par des Français, où naturellement nos

compatriotes abondaient ', notre langue était familière à beaucoup d'Ita-

liens. En Piémont, dit une lettre de 1780, l'introduction de l'exercice et des

manœuvres à la française le rend avec d'autres causes familier aux

hommes ^. Suivant de Brosses, les dames de Bologne parlaient français

presque toutes, et citaient couramment Racine '. A Rome, dit Voltaire,

peut-être ce jour-là quelque peu intéressé à flatter un pape qui agréait ses

dédicaces, non seulement Benoit XIV, mais des cardinaux, l'écrivent comme
s'ils étaient nés à Versailles '. A Naples, vers 1770, des troupes françaises

commencent à passer. On les suit livre en main, et le théâtre ressemble à

une école. En 1787, l'habiLude est prise, et une troupe permanente, dirigée

par Delorme, joue en français, là où vingt ans auparavant, suivant (Irimm,

elle serait morte de faim ".

Au reste, il n'est peut-être aucun pays, dont autant de nationaux aient

quitté la langue pour écrire en français. Je ne veux pas parler de ceux qui à

vrai dire sont devenus tout français, comme Lagrange (né à Turin. 1736), ou

à moitié français, comme Louis Riccoboni et sa femme. Cerutli, Visconti, les

Gassini, etc. Mais les autres sont encore très nombreux; je citerai les '-co-

nomistes et les politiques : P. Verri et plus tard Gorani, le célèbre abbé

Galiani, dont la prose a mérité les éloges de Diderot et depuis de Sainte-

Beuve, l'astronome Piazzi, le médecin Paolo Mascagni, le diplomate Domi-

nique Caraccioli. le ct'lèbre Goldoni, enfin Casanova, dont les Mémoires ne

sont que trop connus.

Quelques cas sont particulièrement intéressants. Ce sont ceux des

hommes comme Baretti, qui combat les gallomanes, et écrit pourtant en

français aussi bien qu'en anglais ^. AUieri cédait aussi à une sorte de

force supérieure. Il avoue qu'en 1770 il fut obligé, pour se défaire de

l'obsession du français, de s'interdire toute lecture française et de partir en

Toscane (Fie, p. 223 et s.). Jusque-là il se traduisait en italien.

D'autres, qui n'avaient pas les mêmes raisons que lui de résister, suivirent

la tendance. Alberto Fortis de Vicence, pour mériter « l'attention d'un plus

vaste public », refondit en français ses Mémoires pour servir à l'histoire

naturelle (Paris, Fuchs, ISt)2). Et on pourrait citer d'autres exemples où

où la langue est plus- pure que dans aucune autre contrée de l'Italie, mais ce

pays ne saurait donner le ton aux autres qui prétendent à l'éiialité et même ;t

la supériorité à bien des égards. •

1. A Parme on vil Condillac. l'historien Millol. le mathénialicien .l.uquier,

l'ornithologiste Fourcaull.

2. Lettres de Sid'^se et d'Uni e de M"', avocat eu Parlement, à M'" '" à Pans,

Amsterdam, 1780.

3. Voir Dejob. Étades sur la tragédie. Armand Colin et C". p. 17'i.

4. Disc, de réeept.. 9 mai 1756.

.'). Dejob. Ib.. 185 et suiv.

6. Projet pour avoir un opéra italien à Lo/jr/je? (Londres. 1753, in-8^: Lu voi.r

de la discorde, nu la Bataille des violons (Londres, n5;{, in-8V Di<trours sur Sfia-

kespenre et M. de Voltaire. 11 parle dan.^ une lettre <lu fi mai 17T7 d'im petit

livre fni'il a fail en français pour acquérir de la renommée.
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•furent prises de semblables précautions, témoin les Lcttere originati. . di

Clémente XIV (Parigi, 1777), d'abord traduites en français, et dont l'édition

italienne est précédée d'un Avvertimento al lettore où on lit : « Voici donc

ces lettres précieuses... La langue française étant devenue universelle, il

fallait que la traduction, en précédant l'original, fournil à chacun la con-

naissance de celte œuvre excellente et protégeât la présente édition. »

Ce n'est pas à dire que, s'inclinant devant la primauté de fait, les écri-

vains italiens aient reconnu au français cette précellence qu'Henri Eslienne,

et d'après lui Bouhours, dans ses Entretien!^, avaient revendiquée. Des

Français même, de Brosses • et Roland -, eurent le bon goût de mettre en

lumière les mérites de l'idiome italien. Deodati de Tovazzi consacra à mon-

trer sa supériorité sa Bissertalion sur Vcxcellencc de la poésie, italienne

(Paris, Bauche, Leclerc et Lambert, 1701). Voltaire essaya de le réfuter,

mais sans convaincre personne [Let. du 2i janv. 1701) et de telle façon que

Tovazzi put répliquer et maintenir sa thèse. 11 est certain que pareille

querelle était sans issue ^.

Bien plus intéressante que cette controverse purement théorique est la

discussion qui s'éleva entre Italiens sur la question de savoir s'il était loi-

sible et utile de laisser l'italien se pénétrer d'éléments français. Chose

curieuse, et qui ne semble pas s'être produite ailleurs, même en Alle-

magne, il se trouva des partisans et des défenseurs avérés du gallicisme.

Dans le groupe littéraire et philosophique du Caffé ce fut une vraie fanfaron-

nade, et dans le manifeste révolutionnaire qui porte le titre de llenonciation

par-devant notaire an vocabulaire de la Cnisca *, Pietro Verri et les siens

affichèrent le droit non seulement de faire des mots, mais d'en emprunter

au IVançais, comme à l'allemand, à l'esclavon et au turc, si bon leur sem-

blait. En fait j'ignore s'ils en ont pris au turc, mais ils ont l'orlement fran-

cisé. Néanmoins il y a des textes d'une tout autre importance que leur

plaisanterie. Cesarotli, accusé par ses adversaires de pratiquer en matière

de langues le relâchement, « il lassismo », donna son Sagyio sulla fitosofia

délie linyue {Pd.doue, 1785). Du coup il s'en attira une querelle avec un abbé

Vélo, de Vicence % et avec le comte Galeani Napione, ce qui nous valut une

réplique importante où le premier grammairien philosophe de l'Italie a eu

l'occasion d'alfirmer encore et d'éclaircir ses idées. Bien entendu, Cesarotti

est hostile au Irancésisme des snobs, multiplié sans nécessité; il ne se lasse

pas de le redire ^. mais il se refuse à donner dans les « pédantesques

1. Lettres de Rome à M. de Neidlly sur son voyage, 1"3"-I'i40. Un volume pur)lié

par R. Colomb, Paris, 1836, sous le titre de l'Italie il y a cent uns.

2. Lettres de Suisse et d'Italie. Réflexions sur la musique, adressées par un

amateur vénitien à un voyageur fran(;ais. 11 y a là une vraie discussion en règle

sur la valeur phonétique, significative, etc., des deux idiomes comparés.

3. Cf. le bon livre de E. Bouvy, Voltaire et Vlialie, Paris, Ilachelte, 1898.

4. Il CafJ'é, p. 'm.

o. Qui prit le pseuflonyme de Garducci.
(). Le passage essentiel est à la i)age 12o du IV' vol. des Œuvres. Milan, 1821.

Cesarolli y dit en substance : La quatrième source de nouveautés, ce sont les

langues étrangères, qui à notre époq\ie, pour nous, Italiens, se réduisent à la

française, seule univcrsalement connue et acclimatée en Italie. Cesl elle qui

est L'i pierre de scandale, la pomme de discorde, l'Hélène de nos lliades, le sujet

éternel des lamentations pathétiques des • zélateurs ». Je condamne bien

entendu la manie de franciser sans raison, n'v eût-il d'autre motif de s'abstenir
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vanités « de ramour-piopre liiigiii.sliqiie. 11 s'oljstine à no pas voir le

(langer pour les lellies cl le caractère national de ce loléranlisme, et craint

la nouveauté d'une inquisition pour la langue.

Si le français a des défauts, et Gesarolti les connaît, il les doit surtout aux

grammairiens, ces eunuques littéraires, à jamais incapables de féconder

une langue. Mais il a de quoi nous prêter, comme nous lui avons prèle

nous-mêmes. Quelle est la science, quel est Tari qui n'ait pas été supérieu-

rement cultivé en France? Une traduction du « Dictionnaire encyclopédique »

montrerait comment le vocabulaire français a profité de ce développement,

cl ce qui manque au nôtre pour y correspondre. Même chose en métaphy-

sique, dont les Français ont incorporé la phraséologie à leur langue, en

l'introduisant jusque dans les œuvres d'esprit et de socii'lé. Enfin l'iHo-

(juence, rimagination, le sentiment n'ont-ils pas aussi leurs droits particu-

liers, et un terme italien, obscur, rouillé, est-il préférable, en raison de

son origine à un terme connu, et propre, qui n"a que le petit défaut d'être

français? Junon, pour recommencer à plaire, mettait la ceinture d'une

rivale; ce n'est pas là cesser d'être soi-même '. Et Gesarolti cite le mot

de Mérian : « Je voudrais pouvoir mapproprier toutes les langues et

réunir autour de moi les richesses littéraires et classiques des nations et

des siècles, me faire successivement grec, latin, ilaliea, espagnol, anglais,

allemand, savourer avec le même délice les fruits les plus exquis de tous

les climats. En agissant ainsi, je croirais faire mon devoir de philosophe,

d'académicien, de lettré, d'homme. » Pareil cosmopolitisme linguistique

était peu commun. L'idée première s'en trouvait, si l'on veut, dans Bacon,

et plus récemment, dans Marmontel, mais peu l'ont professé d'une manière

aussi ouverte et aussi large. En face de ces idées si libérales, les attaques

des gallophobes paraissent bien banales, et bien étroites. On serait même,
je crois, en peine de citer quelques pamphlets ou curieu.v eu spirituels.

La comédie de Scipione Malïei : // Raguel, est insipide. Je nommerai seu-

lement quelques-uns des protestataires : Barelti, qui reproche aux écrivains

du Caffé de barbariser (Fouet littéraire, !'=' août 1764) -
; Alessandro Verri,

que celui de ne pis froisser la vanité nationale, très susceptible dans ces

petites choses. Mais quand le fran(;ais a des termes propres qui nous manquent,
par quelle ridifule répugnance refuser de les accepter? La langue frani^aise

est, d'après Voltaire, une gueuse fiére, et l'italien aussi, par la faute d'écrivains

trop timides qui flattent les préjugés des pédinls. Les Latins, les Anglais, les

Français eux-mêmes ont emprunté sans penser s'avilir. La langue française

est maintenant très commune à lltalie, il n'y a pas une personne un peu cul-

tivée à (jui elle ne soit familière et comme naturelle: la bibliothèque des femmes
et des hommes du monde est exclusivement française. Les mots de cette langue

ont la plupart grande affinité avec les nôtres... Un grand nombre d'écrivains

illustres, et des ouvrages de génie, pleins de toute la fleur du goût, lui ont

donné l'autorité, et en outre il y a longtemps que le français nous prête. - 11 cite

des locutions toutes françaises : l'annca fa trista, codai è convoitoso, io soio

invironnalo da nemlci, tout cela aurait l'air dune pirodie, et cependant on les

lit, avec bien d'autres, dans Boccace, Fra Gioriano et autres écrivains de l'tige

d'or. Ne pas donc devenir trop sévères pour des mots imposés par le besoin

et non rejetés par le goiit.

{. Woir Eclaircisxemenl, p. ^13, 21 i. 21s, 221-22.5,237. Cf. la spiriliielle l.'llre à

Galeani Napione. Ih., 239.

2. Cependant il y a des gallicismes dans ses Lettres : Corne dicono i Francesi,

sarebùe tanto dl guadaqnato sul nemico (I, 4i); ib.,339,e la persuasi quasi die
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qui fit pénitence de ses premières erreurs et se plaignit qu'un étrange diaf

lecte, amalgamé de deux langues, se parlât et s'écrivît *; le poète Parini,^

qui railla les mêmes travers dans sa pièce du Matin (217-220), Gasparo

Gozzi, converti comme Verri sur le tard, Morelli qui tint toujours Cesarotti

l)0ur un schismatique en matière de langue, quelques théoriciens comme
Fontanini dans la Préface de son Eloquenza italiana, enfin et surtout

Alfieri, qui n'arriva à aimer l'Italie et l'italien qu'en se dégoûtant succes-

sivement des autres nations.

L'influence irançaise se marque dans l'italien du wm* siècle :

1" Par des reformations de mots italiens sur le type français (comparez

ce qui s'est passé en France au xvi'' siècle) ; on écrit ainsi intraprcso pour
impreso (Becc. -); lutta pour lotta (P. Verr.): rulnarc pour rovinare (Becc).

2° Par ri[itroduction de mots français :

Je passe sur ceux qui ne sont pas môme italianisés et qui se rencontrent

dans le Caffé : beau, bon ton, cabiiolc, madamigella , mateloti, monstc

,

toilette. D'autres sont contestés comme gallicismes : abordagio (Gold.);

appresiazione (Ces.); capo d'opéra (Gold : Bot. d. c); dettaglio (partout);

galanteria (Gold. Bot. d. c.) ; etc.

En voici toute une série, qui se sont incorporés à la langue italienne :

Substantifs : amnistia (Becc); appartamento (Gold.); assemblea [Il C);
arresto (P. V. Let.); bigotleria {Il C); buonomia [Gold.) ; cadette (P. V. S. F.);

caff'etiere (Gold. Bott. d. C); cupitazione (Il C); chicane (P. V. Let.}; con-

discendenza {Il C); cotteria (P. V.); decadenza (Id.); fanatismo {Il C. Ces.);

finezza (Gold.); finanze (P. \.); flaccone {Il C.)\ foga, fricassea {Ib.); incon-

vcniente (P. V.); irritabiUtà (P. V.); imparziaiità (Id.); isolamento (Gold.);

libertinaggio (Il -C); /n;rea (P. V.) ; naturalizzazione {Il C); ogetto {= cosa.

// C); occasione (= cagione); organizazione (Ib.); paasività (P. V.); raffma-

mento (Il C); rappresaglia (Ganganel. Lct. 43); rimorso (P. V. S. Fel.);

spontanéité (Id.); suicidio (Il C); tarlffa (P. V. E. poL): trinnea, tracasseria

(P. V. Let.); urgenza (Id.).

Adjectifs : atluale (Ces. Il C); bigotlo {Il C): dcsinteressato (Gold. hott.

iiuii ero la personne en question. — De nos cent littérateurs, (fit-il, il n"y en ;i

pas trois qui sachent leur langue (I!, 217); cf. lettre 135 (II, 277) où il se moque
du \y Vincenzo Malacarne, et surtout p. 201 (15 août 1764) où il plaisante les

iDCiitions barbares des infranciosali :

« li tu che risponderesti, lilosofo mio, alla tua dileU.i Painela, se le sentissi

l'are délie esclamazioni sul gusto di queste fatte dalla Paincla del Goldoni? Che
le risponderesti tu, che ti tieni (vedi il Caffè,]). 25) un flaccone sotlo il naso'i'Yn

che conosci le résine di poco vulore'i Tu che inlendi la medicina piii brillanle o

meno brillanle'î Tu che intendi il linguaggio degli odori che parlano ail' unimol
Tu che terni Vincontinenza del nasal Tu, io lo so, tu faresli (vedi il Ca/f'è, 30)

rinunzia avanti nndaro al vocaholario délia Crnsca e alla prçfesa purezza délia

toscana favella, perche liai uaa testa corne Petrarca, Dante, Boccacio e Casa:
I)erchè soi atto ad arrichire e a rnujIAorare ipiellu favelln: e perché hai intenzionc.

e modo (['iiatianizzare parole francesi, tedcsche, inglesi, turr.he, greclw. arabe e

sclavone, per rendere h lue idée meglio. »

1. Voir l'réf. italienne des Dits mémorables de .Xénophon, traduits jiar Giaco-
melli (ap. Houvy, Thèse, 33).

2. lîecc. = Beccaria; Ces. = (lesurotti; 5. = Saggio: d. G. — del Gusto: S. dil. d.

t. = sul dilello delta tragcdia ; Il C. = Il Caffé; Gold. = Goldoni ; Bott. d. C. =f

Botlega del Caffé: P. V. = Pietro Verri; 8. f. = Sulla félicita: L. — Lettere;
/•>. pot. = Economia politica; Gangan. = Ganganelli.
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d. C); imharazzato {V. V.); iinpolUo [Il €.}; pomposo (Gangan. L): precario
(P. V.); salariato (Id. Ec. poL); visionario (Gan^an. Let.).

Verbes : accompagnare (P. V. s. /<?/.); accordare (Gold. li. d. c; affronlnr
(Ces. d. G.); appreziare [Il C): avvimni di (Gold. B. d. c); autorizzare
(P. V. 8. fel.); r.aratterizarc (Gold. /ia<. //. c); complicare (Il C); dcperirc
(P. V.)

;
felicUursi \ll C.)

; fiUrare (P. V.) ; immischiarsi (Id.) : profUturn di (Id.)

,

ma/»7J<??trtre (Gold.); naturalizare (Bccc); o/W((»-c (Gangan. Lr-M: ollruggiare
(Id.); oUrepassare (Id.); orgnnizare (Becc); realizzare (P. V.); sorpassare
(Il C.]; sorvegliare (P. V.); /«.ssare (P. V. ^c. 7)0/.).

30 Par la création d'une foule d'e.vpressions sur le modèle d'e.xpressions
françaises : affari di stnto (= au fig. // C); dure l'attaco (16.); colpo d'occhio
(Il C.)

;
avanzur un' opinionc (Ces. L.)

; esser rf'nwso (Gold.) ; a menu che (Il C)

;

lasciare qmlche cosa a desiderare (Ces.)
; forzme a far (P. Verr.) ; rapporto a

(Becc); rimontar a principj (Id.); esser soggetto ad aver hisogno (Gold. Bot.
d. c); mettersi in capo (Id.): tanto di guadagnato sul ncnii:o (Baret. LeM,
prendcre. la ri^oluzione (Gang. 1. tirur le c.on^eguenze {td.).p>irdere di oista (id.)*.

Le français dans le reste de l'Europe. — Il resterait à étudier la diffu-
sion du français dans divers pays, où il a eu une assez belle destinée, par-
ticulièrement aux Pays-Bas ^ où il a reçu de notables améliorations gra-
phiques; dans les pays Scandinaves 3, _ a y a des lettres de Christine en

i. Coarotti en signale beaucoup (lautif.> connue étant d ii>aj;c [Swi'iu, /'., m,
p. 135 : esser presto, avvisarsi d'una cosa. conoscersi d'una malena, troppo bene.
amar meqlio, temer forle, stare il mpijlio del niondo.

2. L'iiistoire de la langue néerlandaise de M. Vcrdam (Leeuwarden, Hugo
Sunngar, 1830). p. 9G. donne quelques renseignements sur l'élément français en
hollandais, mais la période que j'étudie n'y est pas particulièrement visée.

3. M. Erik Staaf a bien voulu m'écrire à ce sujet une lettre dont j'extrais les
indications qui suivent : L'inOuence française était si grande pendant la lin du
xvu' siècle qu'une lettre suédoise de ce temps était presque compréhensible à
un Français. Strindberg dans son livre « Les relations de la France avec la
Suède «.Paris. 1S91, en donne page 158 un échantillon. C'est une lettre
d'Oxenstieni datée de 1682 : « Jag urfjerar pro posse pâ begge desse essentielle
« punkter, ônsUa kunnu deri réussira. Frankike temoif/nerar en storre ardeur an
•- nagonsin tillfurene, o/fererar allt det som plausibelt, in- och tager sig Sveriges
.. tnaintien an ù souhait, bade i Wien och Haag... Detta allt sker pour se venger
• de VAngletern', och det med râtla efter det genom sin blâmable conduite cau-
" serar Nederlands undergSng och Christenhetcns olageidiet och froublr. Utan
« dissimulation Des trogne och ergifne tjânare. • B. 0.
Le français était étudié: des p(>ète> suédois écrivaient en français. La littéra-

ture française exerçait, comme partout, son ascendant, et elle continua jusqu'à
la tin du xvuio siècle, à servir de modèle. Cette influence de la France atteint
son apogée sous le règne de Gustave III (1771-1792). Ce roi était français de goût
et de tendances générales, et il mit sur son époque une empreinte française. La
langue française fut alors la langue de préililection de la cour et de la haute
société. Après les victoires de Charles XII. la comtesse de K.eniirsmarck alla
négocier au nom du roi Auguste, en français. (Volt., llUt. de Ch. XII. livre 2).
L'Histoire de In Russie sous Pierre le Grand, IV. raconte déjà que le roi Stanislas
réunit les généraux suédois qui défendaient la Poméranie contre le roi Auguste
et leur parla français. C'est néanmoins de sou temps que commence à se mar-
quer la réaction, faible au début,contre les gallicismes, et l'Académie, instituée
en 1786, s'attacha à purilier la langue, tout en gardant l'esprit françai>.
Un grand nombre de mois français avaient passé eu suédois : a/faire, cfiar-

mant, respect, talent, detalj, pacti, tnouitac'ie. Icompani. société. Bien entendu c'est
toujours par la haute société qu'ils se sont introduits. De nos jours, du reste
rinfdlration a continué, et il y a même un suflixe français qui a passé, et sert a
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français; surtout en Suède, où il s'est répandu depuis la guerre de Trente

Ans; en Pologne, où il s'est parlé au moins à la cour; en Roumanie enfin,

où il commence à se répandre par Tacliou des hospodars et des Russes '.

Le temps, la compétence et Taide de collaborateurs instruits de ces

diverses langues m'ont manqué pour poursuivre mon enquête sur ces

di.vers points.

BIBLIOGRAPHIE

J'ai cité, dans la première partie de cetle étude, le livre deM. Vernier sur

Voltaire grammairien. C'est, avec deux articles signésFergus et publiés dans

la Noicvelle Revue le 15 mars et le l'"'' avril 18H8, où le philologue ne peut

rien trouver d'utile, tout ce qui, à ma connaissance, a été publié de spécial

sur la langue française au xvm" siècle.

Il esta souhaiter que nous ayons bientôt quelques bonnes monographies.

En attendant, j"ai eu la bonne fortune de pouvoir ajouter à mes propres

notes un cours que M. Huguet, professeur adjoint à l'Université de Caen, a

professé en 1896-97, et qu'il a bien voulu mettre à ma disposition. J'y ai

trouvé, avec le résultat de lectures personnelles, un dépouillement très pré-

cieux des travaux de Didot et de Thurot sur l'orthographe et la pronon-

ciation, et du Dictionnaire général. Je remercie ici publiquement mon
collègue et ami de sa complaisance désintéressée.

Pour l'histoire externe de la langue, j'ai renvoyé, au cours de mon article,

aux éludes déjà faites, quand il y en avait. Je souhaite que le désir de

corriger mes erreurs et de suppléer à mon ignorance inspiie un peu partout

l'idée de traiter cetle question de riniluence française, qui a dans l'histoire

de chaque langue une importance indiscutable. Les renseignements que

j'apporte seraient bien plus défectueux encore, si je n'avais eu, pour me
guider sur un terrain si varié et si inexploré, le secours de quelques amis,

parmi lesquels M. Andier, mailre de conlérences d'allemand à l'École nor-

male supérieure, et M"'^ de Goldberg, professeur émérite des Instituts de

St-Pétersbourg. Mes collègues, MM. Beljame et Dejob m'ont aussi fourni

des indications ou signalé des fautes. C'était un devoir pour moi de dire ici

à tous ma gratitude.

former des mots, c'est âge. De lasta (charger) on fait laslage de hygga (bàlir),

^^HUff-rage, etc.

L'histoire de la pénétration dans le danois (qui était alors la langue littéraire

de la Norvège) est à peu près la même, et au xvui° siècle le plus grand écrivain,

le Norvégien Ludvig Holherg (1683-1751), est infecté de gallicisme.

1. On trouvera à ce sujet des renseignements dans l'ouvrage dont M. Pompiliu
Eliade n'a encore donné que le sommaire : T)e Vinfluence française sur Cesprit

public en Roumanie {l75()-ffi.i8), Compiègne,. t897.
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