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art, peuvent aider à pénétrer les secrets du génie classique. Il faut, suivant
l'exemple de Jean-Piene Miquel, se déconditionner des habitudes acquises,
libérer les auteurs des formes sclérosées qui leur ont été imposées, iejeter
les artifices et les techniques compliquées de la mise en scène. Lire les
textes de théâtre ne se limite pas à déchiffrer les signes sur le papier. <Le
mot est la petite portion visible de tout un univJrs cachéu,'nàte peter
Brook.6 Il faut lire les mots comme des signes visibles de I'action dramati-
que. En mettant au premier plan le contexte politique de Comeille, Miquel
sait pertinemment que sa lecture est non seulement réductrice, puisque sub-
jective, mais passagère. Relativité et précarité: voilà les deux mots-clés qui
définissent I'entreprise du metteur en scène. L'histoire du théâtre sera tou-
jours double: I'histoire des textes étemels et celle des représentations scé-
niques, écrites sur le sable. Aujourd'hui, si le grand Comèiile n'est pas em-
baumé dans sa gloire, c'est grâce à I'engagement de tout un groupe de
spécialistes comme Jean-Piene Miquel et à leur rravail, qui fair figure de
modèle, dans le domaine de la critique littéraire et de la pratique théâtrale.
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6 Peter Brook, Lt Espace vide: écrirs sur le théâtre (Paris: Seuil, 1977); p. 29
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1. La plupart des comédies de Comeille ont bénéficié; auprès des criti-
ques de notre temps, d'un renouveau d'intérêt extraordinaire, qui en a mo-

difié profondément llinterprétation et en a favorisé Ia mise en valeur'

nêja ta thèse de Rivaillel avait attiré I'attention des spécialistes sur

l'Guvre de jeunesse de Corneille; mais, c'est surtout I'introduction de la

notion de Baroque dans la lecture des textes de la première moitié du

XVIIe siècle; qui a rendu possible et même sollicité une étude de la produc-

tion drr dramaturge normand avant I'exploit dt Cid, qui fut plus directe et

rnoins conditionnée par les prejugés sur lesquels s'appuyait I'historiogra-
pfie- traditionnelle.2 On peut expliquer par là le foisonnement d'éditions

àgns lesquelles les comédies de Comel[e, o"nt é!é publiées dans-leur texte

origiqal,et ngn,pas selon la version de 1560, ou celle, considérée comme

défiqitive, de tr689; une tendance qui s:es! _rnanifestée non seulement dans

lgs éditipns.iqs,plus récentes de chaque pièce,3 mais aussi, dans l'édition de

toltes !eç comédigs que J. MpurenS a donnée chez G4mier-Flarnmarion en

1968, danb les,trois volumes des Guvrçs complètes préparés par G. Couton

pour la <Bibligthèque de ia Pléiade>>,, d4ns l'édition en trois lomes et six

ïolumes,qu'A. Niderst a publiée à l'occasiQn du troisième centenaire de la

mort de Corneille. A ces éditions,ii faut ajouter les nombreuses études -
articles, essais, chapitres de volumes = consacrées à Mélite,La Galerie du

Patlais, La Place royale, L'Illusion contique, Le Menteur, etc.

, Seulg exception à cette redécqpyerte d'un Comeille auteur.comiqte, La

S4ite du Mentei:ur. Pour lire une.analyse tant soit peu détaillée de cette

'1 L. Rivaille, Irs Débuts de Pierre Corneille,Pans, Boivin, 1936.

2 I. Buffum, Studies in the Baroque lrom Montaigne to Rotrou, (New Haven, Yale

university PresE, 1957); J. Rousset, L'lntérieut et I'extérieur, Paris, corti, 1968;

H. Verhoéff, Les comédies de corneille. tJne psyshols1ture,Pais, Klincksieck, 1979;

ô. r".., 'L'Â^orr, I'amitié, la fourberie: Ùnà'étude des pr:emières..êomédies de

Corneiile, Stanford, Anma Libri, 1980; Corneille comique. Nine studies on Pierre

corneille,s comedy,M, R. Margitié Editor, Paris,!guljj": Tûbingen, PFSCL, Biblio 17,

1982; R. Garqpon, lz Premier Corneille, Paris, S.E'D.E.S.' 1982.

3 Parues'dans la collection des <Textes littéraires français>, elles^sont: Mélite, pat

M. Roques et M. Lièvre, Lille-Genève, Giard-Droz, 1954; La-PIace royale,_pat

J,-C.,Brunon, Paris, Didier; L963; I'a Suivante,par.M. R. Margitié, Genève, Droz, 1978;

ia QaterP au pàta\,par M. R. Margitié, Genève, Droz, 1981.

I
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pièce, il faut remonter aux commentaires de Voltaire qui, malgré de nom-
breuses réseryes, signale des scènes attachantes (Acte I, sc. 4)"et bien mé-

nagées (Acte III, sc. 1) 
"t 

juge la comédie, dans son ensemble, parfaite par

la conduite, reconnaissant qu'avec quelques ajustements, <<on ferait de cette

pièce un chef-d'æuvre>.4
Comparée à la comédie de Lope de Vega, de laquelle Comeille a tiré

son inspiration, et mise en rapport avec Le Menteur, qui la précède d'un
seul an, La Suite du Menteur apparaît à Lanbasters nettement inférieure.
Ses défauts justifieraient, selen I'avis du critique américain, I'accueil peu

favorable réservé par le public à la première repiésentation (Comeille le re-

connaît dans I'examen de 1660),6 le nombre limité des répliques et I'oubli
presque total dans lequel la comédie est bientôt tombée. Quant aux princi-
paux-apports critiquei de ces dernières années, Couton consacre à la pièce

quelques lignes à peine, tout en soulignant, avec sa finesse habituelle, dans

..rtuin"* si-ènes à double plan où .aitt" et maîtresse, valet et servante sont

mis en parallèle, ce qui annonce Molière, le théâtre de Marivaux, et, par

*omenis, la comédie larmoyante du XVIIIe siècle'7 Adam, qui la classe

parmi les comédies de ôape ét d'épée, et la considère, <<à tant d'égards, cu-

rieuse>>, y voit une anticipation du drame romantique, et, sans passer sous

silence ses défauts, il les attribue, d'une part, à I'incohérence psycholo-
gique du personnage principal par rapport au Dorante du Menteur, auquel

Comeille a voulu, à tout prix, le rattacher; d'autre part, à la présence, trop
active, du valet Cliton.s

Nadal, Doubrovsky, Stegmann, Mauron - à ce demier on doit pourtant

une lecture très originale du Meriteurg - citent à peine cette comédie dans

4 voltaire, Rçmarques sur La Suite du Mçnteur, in cEuvres (Paris, Furne, 1847),

t. IX, pp. 476-479.
t I ri.c. Lancaster, A History of French Dramatic Literaure in the seventeenth

Century, vol. I, part ll:The Period of Cornèille (New York, Gordian Press, 1966)'

pp. a'lt-+SZ.

6 .L',gffet àe celle-ci n'a pas été si avantageux que celui de la précéden te[Le Men'
teurl, bieÂ qu'elle soit mieux écrite. [. . .] Bien que d'abord cette pièce n'eût.pas grande

appôUation, quatre ou cinq ans après, la Troupe du'Marais la remit sur le théâtre avec

uïsuccès plui heureux, mais aucune des TroUpes qui courent les provin"es ne s'en est

chargée.>'Cf. aussi la Notice dans l'édition des (Euvres de-Pierre-Corneille par

Ch. i,larty"Laveaux, Paris, Hachette, 1910' t' IV, pp.?77-279 et les Rema;rques,

pp.391-395.

;2, pp. 110-111.

8 A. Adam, Hisroire de la littérature française au XVIIe siècle, Paris, Del Duca,

rsoz,1. i,Ét,3s4-3ss.
9 Ch. Mauron, Des Métaphores obsédantes au trrythe personnel, Paris, Corti, 1962'

pp.243-269.
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leurs importantes thèses sur'Comeille, ou bienils I'ignorent tout à fait.l0 En

1979, dans quelques pages de son ouvrage spécialement consacré aux co-

médies de Comeille, Han Verhoeff esquisse une analyse suivie de la pièce

afin de prouver comment, par rapport aux comédies précédentes, <<le héros,

assagi par les'expériences-du passé, a perdu,f initiâtive aussi bien que ses

qualid comiquei)).11 Une meilleure fortune critique a été réservée à I'Epî-

tre qui ucco-pugnait la première édition de la Suite en 1645 et qui a été

supp.i-ée à plrtir de 1660. Elle est largement citée par tous les critiques

qoi r" tont occupés de la formation de la doctrine et'de la dramaturgie clas-

,iqr"r, et plus particulièrement:des théories dramatiques de Comeille.l2

Elie a fait i'objei, notamment; d?une lecture très attentive de la part de Ma-

rie-Odile Sweèher, dans son étude fondamentale sur Les Conceptions dra-

matiqu,es de Corneille d'après ses écrits théoriques. Mme Sweetser re-

marque dans ce texte <la continuité de la pensée de Comeille et la fermeté

de ses convictions enimatière d'esthétique théâtrale>, et, en plus, par rap-

port aux écrits théoriques antérieurs, r<<un progrès, un développement no-

tubl.r .ntt" les simplei affirmations du poète sur le but du théâtre et les rai-

soffrements complèxes, les arguments subtils, les réfutations en règle que

nous trouvons icf et qui annonôent les Discours et les Examens de 1660>.13

C'est de ce poini de vue particulier, et comme témoignage d'uie ré-

flexion sur la comédie qui se fait jour dans le cours même de la pièce, que

La Suite du Menteur nôïs a paru digne d'un comrnentaire spécifique, qui

devrait, non seulement éclaircir les rapports qui courent entre la comédie et

I'Epître qui I'accompagne, mais aussi permettre de saisir, dans toute leur

valèur, lei idées de Ôorneille sur le"genre comique, à la fin_ de sa carrière

d'auteur de comédies. Dans un tout récent article, François Lassene a pro-

posé un discours sur la comédie'selon Corneille qui; en-partantde^s pré-

iaces, des avis au lecteur, des dédicaces etc., écrits entre 1634 et1639,ana'

lyse, en parallèle, les progrès de la technique théâtrale de Comeille jusqu'à

l0 Quelques notations seulement chez Nadal sur le problème--de_la moralité (Cf.

O. NaAii, z*i S entiment de l'annur dans l'æuvre de Pierre Cornçille, Paris, 9allimard'
idag, pp. zzt-zzq; rien, chez Doubrovsky (Corneille et la dialectique du Mros,Pa,"is'

ô"ffii.iia, iS63),jquant I S6g*unn (L'Hàroisme cornéIien, Paris, Colin, 1968), il s'in-

,é;;;;; F;rpufËltiènt a' ï Ep-ître au lecteur qui accompagne la première edition de la

Suite-(cf. t. fI, p. 593).

1l Cf. H,.Verhoeff, op. cit., pp' 140.151.

12 Cf. R. Bray, La Formation de la doctrine classique èn France, Paris, Nizet,

1961, pp. 7 r-7 2, 7 9-q0, 104- 106.
I

13 M.-O. Sweetsèr, Les Conceptiàns dramnrtques Ce Corneille, Genève-Paris, Droz-

Minard, 1962, pp : 7 9 -81.
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L'Illusion comique.t4 A cette demière.æuvre, en particulier, on a consacré
plusieurs études qui toutes s:accordent dans l'irterprétation de la pièce

comme une métaphoie cohérente du théâtre: la caveme d'Alcândre repré-
sentant la scène, le magicien jouant le rôle du dramaturge, son pouvoir
d'évoquer la réatité étant comparable à la création dramatique, et la tra-
gédie du cinquième acte, sans transition avec Ie quatrième acte, offrant
l'exemple de la possibilité du ttréâtre de créer I'illusion de la réalité, et, en
même temps, de maintenir cette création dâns une ambiguité où illusion et
réalité se confondent. Et tout cela avant que, dans la dernière scène de la
pièce, Comeille tisse l'éloge du théâtre et du rôle que ce genre de spectacle
joue, désormais, dans la société des honnêtes gens et à la Cour.t5

Ces textes et les approches critiques qu'ils ont suscités sont d'autant
plus intéressants du moment que Comeille, dans ses Discours, ne s'est pas

prononcé si clairement et de facon si exhaustive sur la comédie comme il
I'a fait pour la tragédie et plus en général à propos des règles et de la mo-
rale dans I'art dramatique. D'où I'attention que méritent à notre avis, les
quelques passages qui, de façon plus ou moins directe, et parfois sous le
voile d'une ironie rnoqueuse,'expriment les idées fondamentales de Cor-
neille sur le genre comique. Ces passages sont particulièrement précieux si
l'on pense - c:est le cas de La Suite du Menteur - qu'ils appartiennent à la
demière de ses comédies; de sorte qu'on peut les considérer comme le ré-
sultat théorique d'une production dramaturgique d'une quinzaine d'années
pendant lesquelles la comédie a été, pour Corneille, la principale forme
d'expression théâtrale.

2. La Suite s'olvre par une série de répliques qui font la liaison entre la
nouvelle pièce et Le Menteur:.le valet, Cliton, qui vient de retrouver son

maître Dorante à Lyon, est mis au courant des aventures vécues par celui-ci
depuis que, ayant renoncé au mariage âvec Lucrèce il a quitté la France. De
retour d'un voyage en italie, Dorante a été accus,ê d'un'meurtre dont il n'a
été que le $moin et il se trouve à présent, a cause de ce fâcheux malenten-
du, en prison. A son tour, Cliton raconte à Dorante ce qui s'est passé à Pa-

ris, après son départ. C'est I'occasion pour Corneille de faire allusion à sa

comédie Le Menteur, une pièce qui, d'après le"témoignage de Cliton, a eu

beaucoup de succèS, malgré la faiblesse de son style (v. 295). Corneille
profite du récit de Cliton pour informer ses spectateurs et nous autres lec-
ieurs, de quelques points-importants de sa conception de la èoÀédie. Le

14 F. Lâsserre, <La Réflexion sur le théâtre dans les'comédies de Comeille>, PFSCL

no 24, 1986, pp.283-312.

15 Cf. notu*rnent J. Rousset, L' I ntérieur et l' extérieur,cit., pp' l7 6-17 8.La récente

mise en scène que G. Strehler a donné de L'lllusion comique a souligné cette interpréta-

tion de la pièce de Comeille.
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Menteur est, en effet, la représentation sur scène de I'histoire que Dorante
est censé avoir réellement vécue à Paris; une mise en scène si naive, dit
Cliton, qul,en la voyant on se croirait victime d'un enchantement (w. 213-
274).Lacomédie est donc, pour Comeille, cette peinture naTve de la réalité

dont il parlait déjà dans Mélite:16 elle crée, grâce à son pouvoir magique,

l'illusion de la réalité. Cette illusion est si fidèle et si durable que le pauvre

Cliton est devenu désormais la victime des enfants de la ville qui lui
courent après et le montrent du doigt, tandis que les commis des boutiques
ne l'appellent plus que <<le valet du Menteun> (w. 299-306).

<<Lacomédie, écrivait Corneille dès 1634, dans /'Avls au Lecteur dela
Veuvè, n'est qulun portrait de nos actions et de nos discours, et la perfec-
tion des portraits consiste dans la ressemblance.>>17 Et voilà que Cliton sou-

ligne, non sans malice, la grande ressemblance entre lui et l'acteur qui dans

Le Menteur est appelé à jouer son iôle: <Il a jusqu'à mon nez et jusqu'à ma

parole> (vv. 280-288). De même, celui qui interprète Dorante a, dit-il à son

maître,'<<votre air,rvotre âge/ Vos yeux, votre action, votre maigre embon-
point/ Et paraît comme vous adroit au même point> (vv..275-279). Certes,

dans ces vers il faut faire la part au jeu de théâtre, mais on aurait tort de

cioire, et Niderst I'a justgment observé, que ce jeu est gratuit.l8 Etre et pa-

raître se confondent du moment qu'on met en scène une pièce qui devrait
représenter un épisodê réellement vécu. Toutefois, et bien qu'il reste fidèle
à la réalité qu'il représente, l'auteur dramatique a le don de pénétrer plus à

fond dans cette realité, en lui donnant, par sa peinture, une valeur univer-

selle et une,fonction exemplaire,, Déjà dans L'Illusion comique Corneille
avait attribué.au'magicien, Alcandre, le pouvoir d'aller plus loin que le

commun des mortels, Pridamant, dans la connaissance du vécu.t9 Dans La
Suite, Comeille souligne comment, grâce à la fiction théâtrale, un être hu-

main, devenu personnage, acquiert une dimension universelle: Dorante

nrest plus lui-même, et son comportement est si exemplaire qu'il est passé

16 Au lecteur in P. Corneille,Théâtre complet: comédies, Chronologie et préface
par J. Maurens, Paris, Garnier-Flammarion, 1968, p. 39. Nos citations des comédies de

Comeille seront toutes tirées de cette édition qui en donne le texte original.

t7 Au lecte?r, éd. cit., p. 127 .

18 A. Nidelst, Notice à La Suite du Menteur, in P. Corneill e, Théôtre compler,
Rouen, Publications de L'Université, 1985, t. II, vol. 1,p.229.

l9 
) <<Ne traitez pas Alcandre en homme du commun,

Ce quril sait en son art n'est connu de pas un

[..-] il Jit;dans'les pensées,

Et connaît I'avenir et:les choses passées,

Rien niest secret pour lui, dans tout cet univers,. . . o

, j (L'lllusion comique, Acte I' sc.2, vv. 47-59.)
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en proverbe: <<De sorte qu'aujourd'hui, presqrre en tous les q-uartiers/ On dit
quand quelqu'un ment, qulil revient de Poitiers> (vv-297.298) ' '- portiait fidèle de la réalité, la comédie non seulement propose une vi-
sion plus approfondie et plus exemplaire du réel, en donnant llillusion de la

vie, elle poursuit un but précis, le divertissement.
C'est dans ce sens qulil faut interpréter les adjectifs/antasque et plai-

sant, par lesquels Dsrante (v. 292) définit la pièce du Menteur. I à encore

se uoit confirmée une caractéristique qui domine toute la conception dra-

matique de Comeille. En réfléchissant sur son æuvre Corneille a toujours

revendiqué comme but principal de son art le plaisir qui naît du divertisse-

ment et mesuré la bonté de,ses pièces par rapport au succès obtenu auprès

du public.
bans l,Epîrre à Madame de Maisonfort publiée en tête de La Veuve

Corneille se'disait content si son æuvre pouvait divertir cette dame <<encore

une heurer.2o Dans L'Avis au Lecteur de Mélite il demande la bienveillance

de ses. amis auxquels il a donné <de quoi se divertip.2l Dans la dédicace à

Madame de Liancour qui accompagne I'impression de La Galerie du Pa-

/als, Comeille parle, soit du divertissement que cette pièce per1t procurer,

même à une dame si distinguée, soit des applaudissements par lesquels elle

a été accueillie par les spectateurs.22 En demandant la considération du pu-

blic, dans la Pràface deTa Suivante, comeille rappelle, encore une fois, que

celui-ci lui doii <<quelque obligation d'avoir travaillé à le divertin>. Et il
achève son texte en citant Térence et en lui attribuant cet avis, qu'il partage:

<<nous faisons des.poèmes pour être repréientés, notre premier but doit être

de plaire à la Couiet au peuple ["'] surtout gagnons laroix publiqué>'23
'Enfin, 

dans I'Epître de L lllusion comique, comeille ne manque pas de

souligner que cet étrange monstre, cetle pièce capricieuse, d'une invention

bizarre et eùtravagante a étê accueillie par les applaudissements dês spec-

tateurs.24 Inutile'de rappeler, ici, ce que Comeille a éciipendant la querelle

du Cid, pour'répondre à ses adversaires et étayer sa défense; constaû]ment

il s,appuie sur lè succès de sa pièce et sur la faveur du pullic et de lq cour.

On ne s'étonnera donc purtd. lire dans cette même scène de la Suite du

Menteur, que nous uuonr iurqu'ici largement éitée, un rappel précis au

succès réservé au Menteur (v.295)'
Cette

ment dans

20 epîlre à Madame de Maisonfort' in éd. cit., p. 125,

2l Au lecteur,in éd. cit., p. 39.

22 A Madame de Liancour,in éd. cit., p-225.

23 Epîte, in éd. cit., p. 306 et p. 307.

24 A Mademoiselle M.F.D.R., in éd. cit.,p.44l.
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caractérise nombre d'écrivains et d'ouvrages de tout genre dans la première

moitié du XVtre siècle.25

Dans ces années quarante elle apparaît peut-être un peu en retard par

rapport à ifévolution âu goût français et trés étoignée de- ce119 conception

O. i'att dramatique qui và s'imposant et qui trouve son plus illustre théori-

cien dans I'abbé d'Aubignac.26
Et pourtant, cette poJtique correspond si bièn aux idées de Corneille sur

le ûrédtre que clest sèulement par rapport aux principes théoriques qu'eile

propose qul I'on saurait comprendre et apprécier à sa juste valeur la longue

àissertation sur la morale dans I'art qui occupe presque entièrement

L'Epître de La Suite du Menteur'
iyant remarqué que sa demière comédie, bien que plus regulière et plus

,"rp"rtu",r." de ia màrale que Le Menteur,rt'a pas obtenu le même succès,

Co*eiffe en conclut que régularité et morale n'assurent pas la beauté d'une

æuvre:

- Si j'étais de ceux qui tiennent que la poésie a pour but de.profiter- 
aussi bien que de plaire, je tâcherâis de-vous persuader que celle-ci est

,beaucoup 
meilleure que I'aure'

Comeille, par contre, croit, et nous avons indiqué plusieurs affirmations

qui vont dans'ce sens, <<que notre art n'a pour but que le.divertissement>).

Ét pou, mieux soutenir ia justesse de sa thèse, il s'appuie, cette fois, sur

I'autorité des anciens, Aristote et Horace en particulier, et il rnet en ceuvre

toute I'habileté d'un avocAt adroit pour montrer qu'il y a une utilité toute

particulièré à la poésie qui"consiste-lT lu 
peinture naiVe des vices et des

u"rn *rr.rt on revient ainsi a cette définition de la comédie que les premiè-

res scènes de Lti Suitenous ont proposée'

3. Dans ta Suite du' Menteui', Comeille ne se contente pas seulement de

."#;î1*-iàà.r gânerul., ,or lu comédie qu'il avait déjà énoncées aux

.outr a.r années pècédentes. Il reùient aussi sur le problème des règles,

ôhùr h querelile du Cid il sernblait'avoir désormais acceptées. L'unité

âa fiàu n'y urt pas respectée. En effet I'action a,lieu dans la ville de Lyon,

mais à des endroits différents: la prison où Dorante est enfermé au début de

lu CoÀeAi" (Acte I) et à I'Acte III; la maison de Mélisse et de son frère

Aà;J;" a 
1;ncte 

ti; quunt aux Actl W et V ol ne saurait dire au juste où

. 25 Cf- notre Awiamento allo s;tttdio delle poetiche del Barocco le:nerario in Fran-

tt., i"Eirài" ir";;;;; ;;rtir;; i/ali'ana,Cùneo, Saste' le73' pp" 14e-te2" voir aussi

M.-O. Sweetser, oP. cit., PP. 35-57'

26 Cf. R. n 
^y, 

op rU. O. tOU, et J. Scherer, La Dramaturgie classique en France,

Paris, Nizet, 1959'

, 21 Epître,pn éd. cit., p. 601 et p' 603'
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se passe.l'action, mais sans doute ce doit être un lieu qui n'est ni la prison
de Dorante, ni la maison de Mélisse et de Cléandre. Sur I'unité de temps et
sur les autres principes que le théâtre devrait respecter, Corneille prend
nettement ses distances des théoriciens de son temps, à I'intérieur même de

sa pièce.28 I-a comédie est anivée desormais à sa fin, I'histoire d'amour qui
en constifue I'action principale a déjà abouti à son heureux dénouement
quand Philiste présente à Dorante le texte iqprim( de la comédie du Men-
teur (v.1905). On ne voit pas la nécessité de ce gêste du moment que Do-
rante sait déjà qu'on a tiré de son aventure parisienne une comédig que l'on
joue à présent au théâtre du Marais. Quel intérêt, donc, à rappeler ce dont le
spectateur aussi a déjà été mis au courant par Cliton dans la scène 3 de
l'Acte I? Si ce n'est que Dorante, encouragé par le succès dt Menteur, pro-
pose de porter à lauteur de cette pièce le récit de ses nouvelles aventures
pour que'celui-ci en tire une seconde comédie. Elle vaudrait bien la pre-
mière, croit Cliton (vv. 19i4-1916).

Cette allusion au Menteur n'est pas un simple jeu de théâtre par lequel
I'auteur tient à rappeler, à la fin de ù pièce comme au début, le rapport qui
court entre La Suite et Le Menteur, ni une Sorte dg billet de présentation
pour gagner à la nouvelle pièce cette même bieirveillance avec laquelle Le
Menteur avait été accueilli. C'est un expédient que Corneille met en æuvre
pour introduire un discours qui lui tient au cæur.

Trois ordres de problèmes, concemant les règles de la dramaturgie, sont
envisagés et traités de façon plus ou moins détaillée. Tout d'abord, et très
rapidement, Comeille fait allusion à la dignité du genre, reprenant un point
de vue qu'il avait exposé ouvertement dans les demiers vers de L'Illtsion
comique.2g A Mélisse qui craint de voir portés 

'sur la scène <<nos amours
ainsi de bout à bout>>, Cléandre réplique que <<la rnajesté des Rois [.,.] sans

perdre son éclat, monte sur le théâtre, ei Philiste râppelle la valeur exem-
plaire qu'acquièrent toute action et tout personnage une fois devenus le su-
jet d'une æuvre littéraire (vv. 1922-193Q).

En deuxième lieu, Comeille pose le problème de I'unité de temps: Cli-
ton doute que la nouvelle aventure de son maître puissg rentrer dans les li-
mites étroites des vingt-quatre heures. Dorante lui répond par un sec:

<<Qutimporte?> (vv. 193l-1932). C'est, évidemment, le maître et non pas le
valet le porte-parole de Comeille. On Ie comprend mieux par la suite,
quand Cliton est chargé d'exprimer toute une série de principes sur les

règles qui devraient gouverner toute action dramatique.., règles qui dans sa

bouche apparaissent tout à fait ridicules. Cliton emploie le langage,pédant

28 Cf. les observations de J. Scherer, op. cit., pp. 167-168 etpp.233-2i14.

29 L'Illusion comique,Acte V, sc. 6, w. l78l-1806.
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des théoriciens et parle ae !éripétie,,de catastase, d'épisode,.d'unité, de dé-

nouement pour conclure qu-e, Sous toUS les points,de vuei une pièce qui re-

présenterait les nouvelles aventures de Dorante serait inégulière. Non

ieulement elle ne respecterait les unités de lieu et de temps, mais son dé-

nouement ne serait ni complet ni satisfaisant pour tous les personnages se-

lon les bons principes de la dramaturgie classique. Car, si Dorante et Mé-

lisse sont destinés au mariage, que deviendrdient Philiste' amant mal-

heureux de Mélisse et Cliton et Lyse?30

Dorante a beau suggérer au.futur auteur de la comédie de donner une

épguse à Philiste (une sæur de Cléandre qulil faut inventer de toute pièce)

ei de marier Cliton avec Lise; reste à savoir, en tout cas; quel sera le sort du

che-val sur lequel Dorante est arrivé à Lyon et dont Cléandre s'est emparé

au.début de I'aventure' D'où la réplique de Cliton:

Les esprits délicats y trouveront à dire
Et feront de la pièce enfre eux une satire

Si de quoi on parle, autant gros.que menu' 
La fin ne leuràpprend ce qu'il êst advenu.

Le caractère parodique des répliqu-es de Cliton est évident. On ne sau-

rait dire exactement contre qui Comeille lance ses dards: peut-être Mairet

et la lonsue préface dela silvanire, corrrme le suppose couton;31 plus pro-

ùaUtemeît, ia pratique du théâtre de dlAubignac, qui n'était pas encore

imprimée, mais dont on connaissait et discutait déjà les théories dans les

milieux cultivés.32
Toujour.q estil que Comeille reprend et poursuit ici une vieille polé-

mique.
i. On peut se demander pour quelles raisor,ts, à sept ans de la querelle

ût Cid, Càmeille a voulu encore une fois préciser, si jamais il le fallait, son

pgint de vue sur I'art dramatique et la comédie en particulier. On n'est pas

30 <<Les poètes au parterre en font tant de leçons

Et là cette science est si bien éclaircie

Que nous savons que c'est que de péripétie

Catastasè, épisode, unité, dénouement,

Quand {lous èn parlgns, nous parlons congrûment'

Donc en termes de I'arq je crains que votre histoire

Soit peu juste au théâne, et la preuve est notoire,

Si le sujet est rare, il est irrégulier,

, tar,vous êtes le spql qu'on y voit marier,>t

3l Cf. G. Couron: Notès à La Sutte du Menteur, in P. Corneille, CEuvres coimplètes,

Paris, Gallimard, <Bibliothèque de la Pléiade), 1984, t'll'p' 1262'
l

.32 Cr. R. Bray, op. cit.,,p.72.
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en mesure de donner une réponse exhaustive à cette question; il faudra se

contenter d'avancer quelques hypothèses.
On a remarqué, avant nous, que le retour de Comeille au genre comique

coihcide avec la publication en français, et leur diffusion et imitation, des
comédies de Lope de Vega et de Calderdn: on assiste, en effet, autour des
années quarante, à l'épanouissement en France de cette <<comédie'à I'es-
pagnole> à laquelle Adam a consacré tout un chapitre de son Histoire de la
Lit t ér atur e fr anç ai s e sy Nlfl | ème sièc \e.33

Il faut rappeler, aussi, que de ces mêmes années datent nombre de tra-
ductions de romans italiens (Assarino, Manzini, Loredano), que, dans la
poésie, se manifeste une nouvelle vague de I'influence italierure chez Tris-
tan (La Lyr.e,164l), Saint-Amant (la Seconde partie des æuvres, 1.643),
tandis que le genre burlesque s'exprime avec bonheur dans la Rome ridi-
cule, toujours de SainçAmant, et \e Recueil de quelques vers burlesques
(1643) de Scarron.3a

On dirait, donc, que, dans les demières années du règne de Louis XIII et
surtout après la mort de Richelieu, Ies écrivains irançais s'éloignent, pour
un moment, des principes qui avaient caractérisé la politique culturelle du
Cardinal3s et I'action de I'Académie pour s'exprimer dans des genres et se-
lon des formes d'art et un style plus libres, qui trouvent leurs exemples
dans la littérature italienne et espagnole.

C'est une sorte de retour en arrière, par iapport aux années trente, une
parenthèse anarchique avant que le Classicisme n'impose définitivement sa
doctrine. Comeille en profite pour reprendre lés idées que la querelle du
Cid lui avait conseillé de taire, sinon d'abandonner. A partir d'Horace il
s'était efforcé de respecter les unités, les bienséancês, la vraisemblance, la

du théâtre, les

, reconnaissant

Avec La Suite du Menteur, il profite de la mort du Cardinal pour se

prendre quelques vacances. Il fait plus: toute sa pièce exprime I'opposition

33 A. Adam, op. cit., r. II, pp. 328-334. 
l

34 Pour une mise à jour récente sur le problème de I'influence espagnole sur le thé-
ârre français de ces années cf. A. Cioranescu, Le Masque et le visage, Ge,nève, Droz,
1983;enparticulierlechapitreVI:LaViedelacomédie,pp,253.296.

35 Sur la politique culturelle de Richelieu et le théâtre cf. l'.essai de G.rCouton, Ri-
chelieu et le théôtre, Lyon, Presses de I'Université, 1986.

36 Il est vrai que, comme I'observe Mme Sweetser, il s'agit souvent d'une sou-
mission de pure forme: <il prouve qu'il peut maîtriser les règles, traiter des sujets histo-
riques et dépasser ses rivaux dans un domaine,où ils étaient établis>>, c'est-à-dire dans la
tragédie, tout en faisant apparaître son indépendance et son originalité dans la création
d'un drame moderne (cf . op. cit.,p.18).

morale, il avait donc accepté, au moins dans sa pratique
principes que Chapelain, Mairet, Scudéry avaient élaborés
derrière eux I'autorité de Richelieu.36
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aux principes qu'on lui avait imposés. Non seulement ilne les respecte pas,

il s'ôn mùu. ;uvertement.3z Même les vers de la fin, faisant recours à un

procédé caiactéristique de.la vieille tradition comique que l''abbé d'Aubig-

irac condarnne,3Sex-r' ent cette opposition: Cliton s'adresse directement

aux spectateurs pou; les inviter à quitter la salle car la représentation est

finie.ig L'illusion théâtrale est ainsi rendue vaine, contre toutes les règles

du ttréâtre classique.
Cette partiè finale de La Suite, environ une soixantaine de'vers, a été

éliminée à partir de l'édition de 1660. Comeille y renonce comme il re-

nonce à I'iàpression des différentes préfaces, des avis aux lectçurs, des

bff;;; dédicaàires qui accompagnaieni ses pièces dans leurs premières édi-

tions, car il confie aù* trois tiirîourt sur le poème dramatique I'exposition

systetnatique de ses idées sur le théâtre. Non seulement la saison des que-

.ÉU.r 
"t 

dâs prises de position fermes est passée; Comeille, s'adaptant aux

goût des ,pel1uteors Ae 1OOO et aux principes_de la dramaturgieclassique

âésormais-dominante, assouplit son àttitude. Il remanie profondément le

te)ite de ses premières comédies, il en corrige la langue, il essaie de respecter

les bienséances, il se soucie davantage de lâ vraisemblance des situations'4o

Dans les Examens dont il fait précéàer chaque pièce; tout en rappelant les

,u.rCr obtenus chez les sp"ctaieurs, la nouveauté des intrigues et des per-

Sonnages,lestylenaifquicaractérisaitsespremièrescomédies,Comeille
s'excuse d'aYoir *unquê souvent aux règles du genre que' d'ailleurs' dit-il'

il ne connaissait pas 
"n.or", 

et il avoue ia faiblesse de certaines sifuations,

I'inutilité de quelques scènes, la présence de dénouements fautifs'

Lasuited'uMenteur,danssa'versionoriginale,est'donc'unaboutisse-
ment, non seulement de la carrière théâtrale de comeille auteur comique,

mais'aussi de sa réflexion critique et théorique sur le genre comique avant

iOOô. O;ol I'intérêt tout particulier qu'elle présente à plusieurs égards.
- - -D,une 

part, en 
"*porunt, 

au couri même de la pièce, bien que sur le ton

de la moquerie et sarx aucune intention pédante, ces mêmes principes qu'il

;;i" ;#i Epîtrede façon plus érudite er systématique, comeille nous in-

vite à lire les deux textei comme un tout unitaire, dans lequel la théorie et

37 Certe

38 cf. J.

observation est de Scherer , op. cit., p. 131

Sbherer, op. cit., P. 144.

- 39.Ceux qui sont las debout se peuvent aller seoir/ Je vous donne en passant cet

avis, et bonsoio> (w. 1965-1966)'

40^Cf. notre étude sur Les Variantes des premières comédies de Corneille dans

t, édifi;"de7àao, i" cottoiii piàr.re corneill;, Rouen, Presses de I'Université, 1984,

il. tt;_3gg. Mals on tiraËncore avec beaucoup de profir la thèse complémentaire de

L. Rivaille, Corneille correcteur de ses premièràs niu"t' Paris' Boivin' 1936' même si

iâd";f;àÈ;î'âiri"" d" 1644, etlés préfaces des éditions citées à la note 3'
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la pratique du théâtre se complètent et se justifient réciproquement. Ce qui
prouve, encore une fois, que chez Comeille on ne doit jamais séparer le
théoricien du dramarurge.al

Nous avons constaté, d'autre part, que les idées de Corneille sur le
genre comique et, plus en général, sur I'afi dramatique, ne difftrent point,
en 1645, de celles qu'il défendait une quinzaine d'années auparavant, dans
les Avis, les Préfaces,les Dédicaces de ses premières comédies. Il y a,
donc, une'continuité, une cohérence dans sa pensée que I'on aurait tort de
sous-estimer, car elle témoigne de la solidité et de la profondeur de sa ré-
flexion sur la comédie: le demier mot ne contredit pas, mais confirme les
premières indications.

Nous avons remarqué, enfin, une coïncidence non superficielle ni éphé-
mère entre la façon de concevoir l'art dramatique chez Corneille et une
poétique qui, même en France, se fait jour dans les æuvres littéraires de la
première moitié du XVIIe siècle. D'après notre analyse, on peut dire,.en
effet,.que, encore en 1645, la comédie de Corneille, soit.au point de vue
théorique, soit dans sa concrète réalisation, reste tout à fait indépendante de
la doctrine que le Classicisme français est en train d'élaborer et qui va bien"
tôt s'irnposer au théâtre corrrme dans les autres genres littéraires.

Par contre, et grâce aussi à son intérêt pour le théâtre espagnol, donf
s'inspirent encore ses deux demières comédies, l'æuvre cqmique de Cor-
neille et ses observations sur la comédie acquièrent un juste relief, si on les
place dans ce contexte historique et culturel qui caractérise les littératures
européennes de la première moitié du XVIIe siècle et que l'on appelle le
Baroque.

4l Cf. à ce propos M. O. Sweetser, op. cit., p: 65. Nous pafiageons aussi complète-
ment les conclusions, pp. 171-177, de cet ouvrage fondamental.
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faveql de son. frls Attale.',Laodice fait part à
inquiétude:

:4t 1g

La princesse ne peut
neur engage 10 >>. Tels

'qu'a{mirer cette légèreté
sont ces jeux subtils et

ce tête:à-tête

sur la volonté

s9us:

nais aussi :14, genérosité de Nicomède,
de la princesse quÊ cellq.{i I'imite ingé-

aù delà ce3serait toute

Ni, oaùncu, ni aaînquzw; je ne puis être ù tous,:
Y?i"?,'ilen -suis 

îndîgne, et oaiitqueui, so,it, é!oux..
Aînsi, quand tnon dèvoîr oss l,e dh[uter,
Ie me teutc l,'acquérir qil.e pour lous mérâters.

et de ltamour, .où I
lb plus évident !

<< oir tant d
fiers de la

'infidélité devient un devoir et Ie- signe
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