
Une peinture

de la cnnaersation des honnêtes gens :

Corneille et la comédie des muurs

William D. Howarth

< A quoi rêvent les jeunes filles ? > se demandera Alfred de Musset;
et la réponse à cette question nous est offerte dans une série de
comédies-fantaisies des années r83o dont I'une portera ce titre. Deux
cents ans plus tôt, Pierre Corneille s'était demandé : < De quoi parlent

lui aussi I'ahon¡rêtes gens ? >; et Ia réponse, on pourrait dire que
dans cette série de pièces, de M¿lite à La Place Ro2ale, qui

déûnissent et illustrent, pour la première fois en France, la notion
d'r¡ne comédie littéraire qui prétend representer la vie de tous les

de la comédie existait depuis longtemps àCette conception
theorique. Forts de I'autorité de Cicéron, par exemple, qui

avait défini la comédie comme < I'imitation de la vie, le miroir de la
et I'image de la vérité >>, les théoriciens de la Renaissance

à leur tour une comédie reprôentationnelle dont

une chose, la pratique en était bien une autre. Si les théoriciens
la comédie mimétique (ou signifuatioe, pour emprunter

de Baudelaire) dans son état le plus pur, lcs pièccs
offrait aux spectateurs en France, de r55o à 163o,

côté de celle-ci, cette caricature et cetteen revanche, à

capitans, les docteurs >> qui peuplaient la comédie de ses devanciers

PÍø¡c Co¡viII¿



Chez Corneille pour la première fois, ce décalage entre théorie et
pratique est réduit au minimum : quand il offrira en 166o sa célèbre
définition : ( une peinture de la conversation des honnêtes gens >,

celle-ci ne fera que confirmer la démonstration qu'il avait donnée,
trente années avant, d'une comédie mimétique.

Sans doute la formule << la conversation des honnêtes gens >>
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que ce que nous la << conver-
donner un portrait

de ces personnes : c'est-à-dire à la peinture des mceurs. outefoþ
puisqu'il s'agit avant tout d'une comédie littéraire, cette
des mæurs s'exprimera presque exclusivement par le moyen du

Corneille lui-même, en formulant une
tirée de son propre théâtre autant que de celui des ancier¡s : << Il
faut jamais laisser le théâtre sans qu'on y agisse, et on n'1t agit

þulønt >> (Exanun de la Suit¿ út Menteur). De quoi parlent-ils
ces jeunes gens des comédies ? Serait-on bien fondé
chercher dans ces valeur documentaire q
Jusqu'à tel point une telle valeur documentaire est-elle
avec les autres fonctions du dialogue de la comédie, et avec la
sation de I'alexandrin ?

Il va sans dirc quc
matériels. Comme les

lcs pcrsonnagcs clc Corncillc n'ont pas de
bcrgcrs ct lcs bcrgèrcs de la pastorale, ils

Mélitc, pat exemÞle. Tircis 
-rapporte à Eraste l,opinion commune quis'attend à ce quã ..lrri-.i t^í.-"ì-.i"n";;t;#',

Tu sçais qu'on te souhaitte aux plus riches maisonsOù de meilleun partis...

cheveux.
(v.5r-56)

Daru
le titre d ivo_que de celle qui fournit
Daphnis, ni I'amie ni la servante de

biens de la fortune , 
par le partage inégal des

Co¡n¿ille et I¿ comúdi¿ d¿s maurs

implique-t-elle davantage
sation>>; elle vise plutôt à

logue comme le dira

apPelofx;
fidèle du

3+5

(v. r669-r676)

premières
pièces une laphnis me le (Florame) ravit,-non par son beau visage,Non par son bet esprit, á, .o ãor* ;;.;;;. -- ""',

1\-ol que sur moy sa race ait aucun advantase-
Mars par le seul éclat qui sort d'un peu ¿e Ëie^.Filles, que Ia Nature 

" ii bi., p".."fe"r.
X::l-9.::':; ry:1'r"' tur: p"' i. ',i-,'ì,uir,,\¿uctqucs clÌarmants qu'ils soient vous cstcs ncglisócs-ùrnon quand ta lbrtunc en fair lcs plrs b.aux Ëaìir. 

,
blcnt jouir d'un loisir infini; si Dorante dt Mentetr a ê¡é
droit, et si Clindor et les autres jeunes gens de tlllusion c0mzqru

L'auteur allemand d'une étude récemment Parue sur
société dans le théâtre de I'Ancien Régime trouve peu de

dire sur Pierre Corneille, bien qu'il interprète le rôle de I'
la façon la plus libre; et I'auteur de l'étude Ia mieux connue
même sujet, I'Américain Leo Forkey, est de I'avis, lui
< I'argent n'arrive à
France que
des années

pendant
cinquante, dit-il, ( on s'occupait surtout de la

espagnole, et le public s'intéressait davantage à I'héroîsme
qu'à de plus prosaiques
donnée à I'argent dans la

considérations financières.
comédie reflète avec précision

qu'il possèdc dans la vie sociale de l'époque. .. >>. Dans ces

mêmes oir les considérations financières entrent enjeu chez
elles le font d'une manière bien imprécise. A la première

re en couroux ?
chez vous,
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J'y fais à tous moments une course inutile,
J'apprends cent fois le jour que vous estes en ville,
En voicy presque trois que je n'ay peu vous voir
Pour rendre à vos beautez mon tres-humble devoir...

(h Galnic du Pdlais, v. 1669-1676)

ou bien lcs rapports entrc maîtrcs ct domestiques :

Les traistres! trois contr'un! t'attaquer! te surprendre!

Q,uels impudents vers moy s'osent ainsi mesprendre ?

- Je ne cognois qu'un d'eux, et c'est là le retour
De cent coups de baston qu'il receut I'autre jour,
Lors que rn'zyant tenu quelqùes propos d'ywogne
Nous eusmes prise erxemble à I'Hostel de Bourgogne.

- Qu'on Ie trouve oìr qu'il soit, qu'une gresle de bois
Assemble sur luy seul le chastiment des trois,
Et que soubs I'estriviere il puisse en frn cognoistre

Quand on se prend aux miens qu'on s'attaque à leur Maistre.
(La Galeric du Palais, v.

Mais somme toute, ces allusions restent assez superficielles, et
dialogue de ces premières comédies ne sert guère à créer un
authentique et convaincant. En effet, il n'y a que ces scènes
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une valeur documentaire - mineure, il est vrai, mais qui n'est pas à
négliger tout à fait : c'est dans le domaine linguistique. Il s'agit du
tutoiement, et du rapport entre I'intimité des relations personnelles
et la familiarité du discours. On aura sans doute remarqué quc dans
Mllite, px cxcmplc, lc tutoicmcnt sc pratiquc cntrc Mólitc ct Tircis

- c'cst-à-dire cntre amourcux dont la passion cst réciproquc - ct
cntrc Philandrc ct Cloris - c'cst-à-dirc cntrc un amant volagc ct sa
maltresse, résolue à le payer de la même monnaie; tandis qu'Eraste et
Mélite, dont I'amour n'ajamais été réciproquc, et d'autre part Mélite
et Cloris, qui se croient rivales plutôt qu'amies, se disent <( vous )>.

Le dialogue de La V¿uae apporte d'autres nuances : les amis Philiste
et Alcidon se tutoient, bien sûr (quoique leur amitié soit fondée
sur la duplicité de celui-ci), comme le font Célidan et Philiste. Alcidon
et Doris (dont les rapports sont les mêmes que ceux de Philandre et
de Cloris darrs Mélite) de mômc; mais plus intércssant, pcut-ôtrc,
Cest le fait que Ia Nourrice de cette pièce dit << tu > en parlant à

'l,f
t¿

íì
1¡
:)

-rlr' r¡

r¡

. ìl
i,ìij.|:
, ri.

t::

iri,

diques de La Gøl¿rie dx Paløís, oÌr des boutiquiers à la
avec leurs clients mondaiß les nouveautés littéraires et
qui réussissent à établir un décor et un contenu propres à un
et à une époque, détermines :

Ostez moy cét Autheur, son nom seul m'incommode,
C'est un impertinent, ou je n'y cognois rien.

- Ses ceuvres toutefois se vendent assez bien.

- Quantité d'ignorants ne songent qu'à la rime.

- Monsieur, en voicy der¡x dont on fait grande estime,
Considerez ce trait, on le trouve divin.

- Il n'est que mal traduit du Cavalier Marin,
Sa veine au demeurant me semble assez hardie.

- 
Ce fut son coup d'essay que ceste Comedie.

- 
Cela n'est pas tant mal pour un commencement...

(v.

Pour le reste, le dialogue de ces pièces arrive rarement
persuader d'un rapport essentiel entre leur monde ficúfet la vie
Il faut avouer que la couleur locale, telle l'entend
en est
plus à

pratrquement
I'imitation de

qu'on
de vieabsente, et le train de ces

modèles littéraires qu'à I'observation de
vivante.

Sous un rapport seulement, il me semble que ce dialogue

le premier exemple d'un amant qui dit < vous >>, tandis quc
(Clarice)
Palais est

maltresse le tutoie. Le cas du couple Lysandre-Célidée demode

Alcidon : trait réaliste ou plutôt souvenir littéraire
est le ( traîtrc > de la que la Nourrice a
lui) ? Par contre, chez

piècc, et
le couple principal

(Philiste)

(puisque Alcidon
été subornéc par

d.e La Veuae nous trouvons

: dans une scène, par
tour de rôle la forme

Gal¿ri¿ du compliqué
emploie à

exemple
familière

plus
B), chacun des deux

et la forme formelle, selon le progrès de leurs amours; de même dans
Plaæ Roltale où le tutoiement, ou son opposé, sert d'indice des

psychologiques entre AngéIique et Alidor. Dans le cas des
brouillés, cependant, il convient de se mettre en garde contrc

influences littéraires : le tutoiement indigné d'Angélique, par
pas étranger ar:x effets pathétiques

actes IV et V de La Place Rolale. Ail-
n'est certainement
par Corneille aux

usages mondairs de l'époque. Dans la réserve de ces jcuncs ñlles
naissance qui se disent prudemment << vous >>; dans I'intimité

ra¡e de celles qui se tutoient; dans la soumission d'un Philiste
n'ose pas tutoyer celle qu'il aime, ou dans le tutoiement d'une

ou d'une Amarante vis-à-vis d'un galantpourlequel elles n'enten-
pas simuler un respect qu'elles n'éprouvent pas : Ià au moins

la << conversation des honnetes gens )de croire que
quelques nuances du langage poli du monde réel.
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Cela nous paraît d'autant plus vraisemblable que le choix, ou
le refus, du tutoiement n'est guère sujet aux contraintes de I'alexan-
drin. Par contre, on ne peut nier le fait que tout dialogue en vers
milite d'une façon plus généralc contre l'impression d'un réalisme
linguistique quelconque. Il ne s'agit là que d'une convention, bien
entendu, que lecteurs ou spectateurs du xxe siècle n'ont pas Plus
de peine à accepter que leurs devanciers du xvue; et I'alexandrin
de Molière ne nous empêche pas de parler du << réalisme > de
scène du Misanthroþe ott des Femmes saaa.ntes. Il y a cependant
particularités du style de Corneille dont Molière, quand il écrit
vers, use avec discrétion, mais dont il faut convenir que
abuse, si on le considère strictcment du point de vue de la

plus que les trois séries de stances de Lø Suíoante, par exemple, sont
incompatibles avec la stricte notion d,une comédie'mimétiqrie i

Jamais ne verray-je finie
Cette incomrnode affection
Dont I'importune tirannic
Rompt le cours de ma passion ?

J_e leins et je fais naistre un feu si veiitable,
Qu'à lorce d'estre aimé je deviens miserabl,e.

Toy q"i m'assieges tout le jour,
Fascheuse cause de ma peine,
Amarante de qui I'amour
Commencc à mériter ma haine,

Rclasche un peu tes soins puisqu'ils sont sup;rflus,
te voudray du bien de ne m,en vouloir plus. 

(r. gzg_gs+)
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Il en est de même des sentences. La sentence est un des moyens les
insidieux d'imposer au dialogue dramatique une élévation sty-

car, bien qu'on ne puisse pas soutenir que dans Ia vie réellc
nous servons pas de ce genre d'aphorisme, il est hors de doute

contenu sentencieux, allié à la concision formelle, tend à effacer
distinction stylistique entre la

mimétique : je veux dire
Ql¡ant à la stichomlthie,
oÌr toute une scène de 40

la stichomythie, Ies stances
I'exemple du troisième acte

et Ia
de Lø

vers se compose de répliques d'un seul
chacune, est sans doute exceptionnel, et Corneille lui-même
quera cette scène comme une << affectation assez dangereuse >>,

<( sort tout à fait du waisemblable >>. Mais la stichomythie,
réduite à une échelle plus raisonnable, est toujours une <<

qu'il
jours,

est dimcile de concilier avec le langage spontané de tous,
€t on la rencontre dans ces premières comédies; il y

cinq exemples dans
cet échantillon, tiré

partout
GalcrieIz du Palais, quatre dans La Suiaanfu,

d,e Mélitz, servira à démontrer le caractère
ficial d'un tel procédé

Le bien ne touche point r.ur genereu< courage.

- 
Tout le monde I'adore, et tasche d'en joüir.

- Il suit un faux esclat qui ne peut m'esbloüir.

- Auprès de sa splendeur toute autre est trop petite.

- 
Tu le places au rang qui n'est deu qu'au merite.

- On a trop de merite estant riche à ce point.

- Les biens en donnent-ils à ceux qui n'en ont point ?

- Ory, ce n'est que par là qu'on est considerable.
(v. rz4o-r

Les monologues sont très nombreux dans toutes ces

comédics 
- 

trop nombreux, pourrait-on croirc, pour
prétend reproduire la << conversation >> de tous lcs jours;
renchérissent sur les autres monologues par cet excès
quc Corneille allait critiqucr dans L'Examen d'Andromèd¿. S'il

certains passages à sentences
ou domestique

L'abondance des biens

tr€,
cuisine,

Pour quelques bonnes nuits, a bien de mauvaisjours.
(M,ítite, v. rr5-rzo)

en est d'autres dont le ton abstrait relève sans contestation le
du dialogue. Il ne saurait y avoir d'exemplc plus probant de

qr¡e cette rcmarquable Lirade sur la nature de I'amour de la part
Lø Galerie du PaJaü unc série de propositions sen-
remplit pas moins de zz vcrs

comédje et la tragicomédie héroiquc.
chez Corneille savent garder un ìon

De là cét examen se tor¡rne en complaisance,
On cherche si souvent le bien de "r presence

pas aussr
I'auteur

loin que d'Aubignac dans le sens d'une critique
du Cid n'en appelle pas moins en 1660 les stances de

pièce << inexcusables >; et même si on persiste à trouver des

dans ce genre de monologue lyrique, il faut reconnaître une
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Qu'on en fait habitude, et qu'au point d'en sortir
Q;relque regret commence à se faire sentir;
On revient tout résveur, et nostre ame blessée,
Sars prendre garde à rien, cajole sa pensée,
Ayant resvé le jour, la nuict à tous propos
On sent je ne sçay quoy qui trouble le repos,
On souffre doucement I'illusion des songes,
Nostre esprit qui s'en flatte adore leun mensonges,
Sans y trouver encor que des biens imparfaits,
Q¡ri le font aspirer aux solides effets :
Là comiste à son gré le bon-heur de sa vie,
Et le moindre larcin permis à son envie
Arreste le lanon, et le met dans les fem.

(v. zrr-z3r

Le dialogue des comédies de Corneille a rarement pour but
cipal
Il sert

de nous persuader de la <( réalité >> d'un décor
plutôt à construire, et à avancer, I'intrigue 

- 
car il ne faut

soi-disant comédie des mæurs, loin de consister enI'oublier, cette
tranche de vie informe et spontanéc, rcnferme une action bien
nisée, ayant son commencement, son milieu et sa fin bien
C'est la nature de cette intrigue qui détermine et gouverne le
dc vie des personnages 

- 
jamais I'inverse. Non seulement ces

gens d'amour, à discuter la
del des intrigues amourêuses dont
modèle est à chercher dans la comédie littéraire des devanciers
Corneille plutôt que dans la vie réelle.

La comédie de Corneille diffère en ceci de celle des
(ct de celle de Molière), que I'obstacle au bonheur des
ne dérive pas de I'autorité des parents. La formule définie
E. H. F. Greene comme celle de la comédie traditionnelle de
à Marivaux 

- 
<( les amours spontanées des jeunes, contrariées

vieux, sont favorisées par les valets )) 
- 

se laisse identifier sans
difficulté dars L'lllusion comique ct darrs I¿ Mentcur; nullemeni,
contraire, dans ces premières comédies qui vont de M¿lite à Lo
Rolnle. On n'y voit ni ce conflit des générations si essentiel à la
de Plaute, et qui fournit à Tartffi, à L'Aoøre, et à bien d'autres
de Molière un ingrédient également important; ni ce rôle
mentaire du valet rusé qui aide son maître, chez Molière
chez Plaute, à déjouer les plans d'un père tyrannique. Les
ne sont pas totalcment absents, il est vrai, des premières
Corneille. La mère de Mélite ne paraît pas, mais nous
qu'elle regarde d'un ceil indulgent le penchant de sa fille :

auraient pu prendre une tournure moins favorable aux espoirs

Co¡ncill¿ ¿t I¿ comédi¿ d¿s meuts 35r

jeune
Dans

Pas q
sible
tenir
dn Palnis nous montre Pleirante, père de Célidée, en même temps que
Chrysante, mère d'Hippol¡e, sans que ni I'un ni I'autre ne cherchã à
contraindre sa fille en ce qui concerne le mariage; et il n'y a que le
seul Géraste de Lø Saia¿nte qui parle en père de ãomédie : 

-

Et moyje ne sçaurois souffrir de resistance :
Si ce gage cst donné par mon consentement,
Il le faut retirer par rnon commandement,
Vous soupirez en vain, vos soupirs et vos larmes
Contre ma volonté sont d'impuissantes armes.

passent-ils leur temps à parler
'amour : ils poursuivent tous

(v. ro54-ro58)

un genre d'intrigue qui dépendrait d'un obstacle bien différent
jalousie, et les << fourberies >> d'un rival dédaigné.
Lors de ses débuts dans Mélitz, Corneille a donné libre cours à son

Non seulement I'intrigue de ces <.< fausses lettres >>, qui
d'Eraste lui-même, et la
celle qu'il aimait, est-elle

ce qu'il y a de plus romanesque, mais la mythologie burlesque
la descente d'Eraste aux enfers nous mène assez loin du train de
des honnêtcs gens. Ce de fantaisie s'assortit mal avec la

mimétique que le
'Eraste >> qui fera

dramaturge visait; aussi est-ce la
genre

Jeune
folie d Ie sujet de son autocritique quand il se

à écrire son Examen de cette pièce.
Il ne fera pas deux fois fausse route. Bien que I'intrigue des comé-

sutvantes soit du même genre essentiel, en ce qu'elle consiste
la < fourbe >> d'un amant rebuté, chaque nouvelle pièce fait un

sensible vers le but d'une comédie mimétiquc dont I'action
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un sentrment quijouera un rôle très important dans Ia psychologic
le d6ir ardent de conserver sa << liberté >,
I'amour d'une autre pcrsonne. Caprice

part, malice de l'autre : car Hippolyte, I, < amic rivale >> du

353352

Suive oui le voudra ce nouveau procédé'
Mon f.u me dcsplairoit d'estre ainsi gourmandé'
Ne oarler point ã'amour! pour moy je me deffie

Des'fantasques raisons de ta Philosophie'
Ce n'est ^s Ià mon jeu...

offre un Potentiel bien autrement profitable que son ProPre
les allusions indirectes, lesd'assurance. Ce sont les hésitations,

voilés des amants qui manquent de confiance en sor, que
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fait contraste avet I'indépendance et la franchise de son amre

ê,
Ies fait naistre,
un maistre"'

(v

Cmvilk et l¿ com/di¿ d¿s meurs

Il trouve Angélique << trop belle>r, ses yeux sont<< plus
>>, de sorte que :

profession de foi est à coupsûr_le passage le plus frappant de toutthéâtre de Corneille qui précède I¿ Cid :

entre les ordinaircs ?
te aux sentiments vulgaires ?
ont un air tout divers.
libre au milieu de ... î......

355

(v. zog-erz)

forts que mes

ES,

(v. zzg-zgz)

et me livre,
la loy.

(v. r578-r5Br)

a


