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N]VEAUX DE iA CCI'IMUIiICATION ET DE LA CIIEATION

DANS i,ES RECITS DU IY1.ÈNTf,UR

par

llarie-0diIe Sweetser

l,a critique des dernières années a sr: dégager I'essen-

ce d.es conédies que nous gouperons sous le nom de "corsé-

dies cie f illusion"': L'IlI_usion-comique, Le Menteur et

Cornei.Ile, sous }es or:nenents d'une

mise en scène baroque dans Ia prernière, d'uneintrigue rona-

nèsque à I'espagrrol"e dans les deux autres. nous parle de

la création verbalen draroatique et Littéraire à taquelle

se livrent I'actêur, l"e metteur en scène et Ie dramaturge

et abouti.t à un é1oge du théâtre et de ses praticiens"

explicite ou impJ-icite.

En nous linitant ici à t'examen des récits du hienteur,

nous tenterons de pr"éciser -la nature de cette création et

1'attitude adoptée par Corneille vis*à-vis du créateur de

fictions. I1 nous avertit dàs f'at,ord de ses intentionsr

"j'ai fait Ie Menteur pour contenter }es sou-

haits de beaucoup d'autres, qui suivant I'hu-

, meurs des Français, aiment le changenentn et

après tant de poènes Sraves,.,m'ont denandé

quelque chose de plus enjoué qui ne servit
qu'à les divertlr. " 1

t. EEiîiê-î" Uenleglo dans
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Il ne convient lonc pas de voir dans cette comédie Ia dénon-

ciation d'un vice, nais de prendre les terrnes 'menieur' et

'nensongë' dans Leur sens littéraire, esthétique de fiction

et d'invention2. Cette prise de position se trouve confir-

s!ée dans i'Epitre de La Suite du l{ienteur:

"roais pour moi' qui tiens avec Aristote et llora-

ce que notre art n'a pour but que Ie divertisse-

mente j'avoue lu'if filorante_.,: est ici bien rsoins

à estiper qu'en }a prenière conédie" puisque,

avec s€s mauvaises habitudeso iI a perdu pres-

que ttutes sos g:'âces, et qu'il senble avoir

quitté Ia nej,lleure part de ses agrénents ]ors-

qu'il a voulu se corriger de ses défa!.rts,"

0.ç.'' P' 163'

Le non d.e Dûranten par sa racine grecque, suggàre f,e

don : ses réeits, par leur abondance verbale, l"eur riches*

Be rhdtorique et iueginative vont parfai.tenent illustrer

ce cion si essentie]' car,notls dit Corneille,

"itr ne fr"ut janais laisser Ie théâtre sans qu'on

y agisse, et ]'on n'y agit qu'en parlant,"

Exaugn de La Suite du Menteur, 9.C, ' P.

165.

Dans ces récits, i'hyperbole et 1a "captatio benevolentiae'

se révblent des procddés constants et efficaces. L'attrait

soudain--et passâgex', comne le prouvera Ie dénouenent--

Zl::Ëë:EEns de "fable, histoire, invention", "pratique de
1'artifice" est attesté dans fe Robert"

441

que )orante éprouve pour Clarice est présenté eorose une gran_

de passion à résonance tragique avec force hyperboJ.es:

C'est I'effet du mal_heur qui partout m,accoupagne

Depuis que j.ai quitté les guerres d,ALlenagne,

C'est-à-dire d.u noins depuis un an entier
Je suis at jour et nuit dedans votre quartier.
Je vous cherche en tous lieux. ,.

r, 3, 153-t57.

A ce langage noble, tragique, va succéder te langage de ia
conédie romanesque : bal, promenad.es, sérénades, aeorcé
par Ie not quartier qul- ranàne Ie spectateur au niveau du

cadre des prenières couédies qui ont pour titre La GaLerie
d.u Pal-aLs et ta_Place Royale. La prenière partie du récit
se ternine par la "captatio benevolentiae.': ',vous entre_
tenir de rnon affection". Corneille prend soinn en eff,eto
de couper le récit par unê question posée par Clarice et
par quelques apartés du valet Clitonc souligrrant 1e côté
imaginaire du récit.

La seconde partie, conme Ia prenière, fait alterner:
les diverses terninologies, hérotque: combats, sièges,
victoire, gloire, avec le familier: 1a gazette, pou]: reve-
nir au galant!

N'était que l'autre hiver, faisant iei rna cour,
Je vous vis, et je fus retenu par L,anour,

1, ), 1?5-V6,
Le vocabulaire de la guerre et de I'aûour se voient cornbinés

LE5 RECIlS DLi I'!EI,ITELJP
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oians les métaphores traditionnelles;
Attaqué par vos yeux, je leur rendis l_es arnoes,

Je rge fis prisonnier de tant d'aimables charnes,

Je leur livrai mon âme..,

r, 3, L77-r79.
pour aboutir à t'ox)uor.on d.u vainquer:r vaincu par I'anour:

Et tous ces nobles soins qui ro'avaient su ravir,
Cédèrent aussitôt à ceux de vous servir,

I, J' 18J-184'

Le récit de la fête sur l'eau coruÊence, luj. aussi, par

}a "câFtatio benevolentiae" :

Corrne à mes clrers arais je vous veux tout conter.

T" 5, 263.

Les hyperboles suiventr cinq bateaux, quatre choeurs de mu-

sique" lieu de délices, doure plats, si.x services, quatre

eoncerts, miLle et nille fusées, déJ.uge de flanroes, jusgu'au

jour qui asène Ia pointe ctsnique, 'le soleil jaloux" net

fin à la rête. Ce déploienent de luxe inoul est justifié
par ie serviee ânoureux, expriDé ausgi sous forae hyperbo-

lique:

là je nenai I'objet qui fait seuL mon destin.,.
I,5,276'

Le lan€pge ga.lant est ut.ilisé au début du récit drr Ba-

riage forcé pour prdsenter la jeune personns, surprise un

soir par son père seule avec Dorante. Bien avant Phàère,

e]le "transit, rougit, pâtit", roais l-e ton reste couique:

493

ell-e "caehe en sa rueI1e" son galant, A partir d,e ce monent,

]es catastrophes hérolconiques s'accunulent en crescen<io:

nontre qui sonne, coup de pistolet qui part, nâlée, épée

rompue, travaux de défense, reddition pour aboutir à une

retonbée à un ni-veau prosalqueo réaliste, dans La question

du pàre:

C'est-à-di!.e en français qu'i1 fal"lut épouser?

rr, 5, 664.

Apràs qr.roi, Dorante repart de plus i:elle dans l-e r6cit du

danger de nort qu'iI a courur des Jarnes de Ia bell-e et <ie

la concl-usion inévitable de son équipée.

ï,a création verbale et rhétoriqr.le du Menteur possède

suffisanment de vraisemblance et utilise des arguaents assez,

persuasifs pour conrraincrc ees interl-ocuteurs, CIa:"ice se

trouve flat-bée par les déclarations inattendues de Dorante,

Nous apprenons plus tard qu'il a f$it sur elle une favc,rabl,e

inpression car elIe avoue à sa suivante que I,ineorrnu a s,,l

lui plairer

Ah" bon Dieu! si Do!.ante avait autant d'appasr

Que d'Alcippe alsérênt il obtiendrait 1â pl-âcê!

II , ?, 46tt-465.

Toutefois les vues pragnatiques de la jeune fille apparais-

sent clairenent dans cette scène: elle tient à s'assurer
d'un marin ce qui libère Ie spectater.,lr de Ia conpassion

qu'il pourait éprouver poï.r sa déconvenue, Iorsque Dsrente

qu! n'est autre que le séduisant inconnu Lui éehappe.

LES P.ECI?5 DU MENTîUR
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Alcippe est s! bien convaincu pâr le r'écit de Dorante

que la fête sur 1'eau a été offerte en honmage à Clarice,

qu'i.l vient faire à cette dernière des reproches jaloux

{ff, 31. Les inventions de Dorante ont donc des conséquen-

ces irnportantÈs et &odifient ies rapports affectifs d'autres

personnages, Clarice et Alcippe.

De nême, Gér:onte est persuacié par }e nécit du nariage

fcrcé que son fils a dù épouser ia jeune fille conpromise

devanï l-a uenace de Ia fanille of,fensée' Le père pourait

paraitre assez crédule raais 1'âDour Paterne] erplique sa

confiance (lt, 5, 6?9-680). Dorante senble avolr obtenu ce

qu"iJ- cherchait, avnir gpgné Ia partie grâce à une imagina-

tion f,erti!e et une faconde étourdissarltet

fu ]'ajses" eIIe t'aime, il ue suffit, adieu.

Je vais ne dégager du père de Clarice.

rr, 5, 684-685

!e reborxiissenenf conique de I'action ainsi déclenchée ne

tarde pâs à venirr Géronte veut connaitre sa beltre-filte et

denanCe à son fils d'al1er Ia chercher (i'ul' 4)' ce qui pré-

cipite une nouvel]e inventiûn de la pârt de Dorante.

.La. création la plus subttle est probabLenent celle

qu'ûn pourrail qualifier de poétique: Dorante se crée, au

fur et à rnesure de 6es rdclts, de nouvelL.es identités et

satisfait ainsi un besoin profond de transfornation, de né-

tanorphose qul est essenliellement celui de l'acteur et de

I'ar:teur,

495

Dans le prenier récit" Dorante, r'écernnent encore étu-
diant en droit, se crde une nouvelle ..personna,,, i1 devient

un cava15.er, un héros guerrierr

Je n'y suis fait quatre ans craindre coùme un torurerre

r, 3. L62

Le not "tonneme'l ,nétaphorique et olynpien, por.lrrait rappe-
Ier les fanêuses rodonontades de Matanore, mais Dorante est
un narrateur conscient de ses responsabilités vis-à-vis de

son publlc, L1 doit garder la note juster i.l ddcrit donc en

terroes militaires les exploits de ces quatre années et cite
uêne fe reportage de Ia ga.zette pour confirner ses dires
(1, 3, 16?).

La perfection du héros de rooan consiste en 1,alliance
entre val"er:r roilitaire et service agtoureuxr Dorante com-

,p1ète donc son propre portrait en y ajoutant le coup de fou-
dre de J-'anour, coup reçu qui assure la s}'nétri"e avec les
coups donnris à la guerre. Les spectateurs ne peuvent s,eû-
pècher de songer au Cid en entendant 1a description des ex-
ploits inaginaires de Doranter

Vaincre dans les conbats, connander dans 1'arutie,

De ni1le explolts faoeux ênfler xûa renoûûoée,,.

I, J, L8t-182

Don Diàgue définissait Le rnétier de chef en termes très si-
nilaires:

Attaquer une place, ordonner une arrnée

Et sur de grands expLoits bâtir sa renonmée...

Le Cid, I, J, ,.89-190

li er'i e- t; ô. [. L e Sù €. e t s e 
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L'effet d'écho - et d.e parodie - devait s'trnposer à t'o-

reille et à I'esprit des spectateurs et créer pour eux un

effet couique, II s'agit bien entendu' non de gros comique'

nais d'un coùique raffj'né, releYant du trait d'esprit'

C'est en galant de cour que Dorante se recrée dans Ie

récit de la fête sur I'eau' L'abondance du vocabulaire

coïxcret anrlonce les descriptions de fêtes données quelques

années plus tard à vaux et à versailles, ou du repas évoqué

ps.r u.n autre Doranten dans Le Boureeois gentilhgpûe (IV' 1).

tr,a description des divers instruaents de nusique indique

f i.nportance qu'allait prendre Ia nusique dans tra vie de

cour sous Louis XIY; violons du roi jouant pèndant les re-

pas, nonination de Lulli et fondation de I'Acadénie de dan-

se et de rausique. Tous les senÊ se trouvertt touché8 au cours

de cette f,ête: en plus de "douceura Infinies" de l"a rnusique'

la vue, l'odô:'ât et Ie goùt sont conblés, la prenière par

La verdure et 1es feux d'artificer Ie eecond par I'odeur du

jasnin, des grenades et des orangeËr ]e dernier par une col-

lation sooptueusè. L'inpression générale qui se dégage de ce

récit est celle de détices sensuellee évoquées par "doux né-

langes". "lieu de délices", "suiwre nos désirs", "finit nos

plaisi.rs', de joie d.e vivre et d'évasion dans un monde de

rève. Avant Le SonÂe de Vaux et Psvché, Dôrante sait Danier

le langage de l'anour galant qui allait succéder à I'amour

hérolque et atteindre une grande vogue dans les années 1660'3

3 Voiz' Jean-Michel Pelous, Anour précieux, enoul-elgg!
( 165.i+-1675) (Paris: Klincksieck, 1980)

Enfin, dans l-e récit du mariage forcé, Dorânte se

crée un âutre personnage, toujours amoureux, nais pris dans

une série d'aventures comiques, voire burlesques, qui font
de ]ui un héros de ronan picaresque. Le récit connence dans

un style galant mais descend à un autre nj.veau avec

Et j'étendis si foin iues petites conquètes

Qu'en son quartier souvent je ne coulais sans bruit,

Pour eauser avec eLle une part de la nuit.

IT, 5, 6t-4-6i.6

pour aboutir à ';e fus attrapé" (II, 5, 619). Dorante irna-

gine une proporltion de nariage faite par le père de la jeu-

ne fifl-e, alors qu'i1 assiste, caché" à leur entretien. Ce-

ci. eonstitue un rappel comique de sa propre situation, une

ulse en abiue: c'Êst en effet pour échapper à la proposition

de mariage avec Clarice, acceptée par Géronte, que Dorante

se livre à l,'invention d.'un raariage contracté à Poitj-ers, à

l-'insu de son pàre. Des incidents sonores? sorrnerie de Ia

nontre, coup de pistolet vont déclencher une série d'événe-

nents précipités qui atroutiront au nariage forcé. Des con-

versations inaginaires entre 1e père survenu à t'iroproviste

et Ia fille embarassée, obligée de devenir 1'énule du Men-

teur et d'inventer une explication plausible à ta sonnerie

rendent 1e récit vraisembLable et viennent 1'agréuenter d'une

nouvelle utse en abime: le personnage inventé invente" à,

I'instar de son créateur,

Le conlrat hér'oT-conique de )orante avec le fils e-t les
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valets de la naison se termine en fiasco causé par un acci-

clent p:"osaîquer son épée se ronpt' et en siège burlesque:

les anoureux assiégés entassent des raeubles pour se défen-

dre eontre les attaques des assaillants' Ces noyens de dé-

fense se révèlent aussi inutiles que l'iciicules' c&r une mu-

raille est percée et Dorante "pris". Bien avant !e-Lq!a!n'

Dorante crée une bataitle et un siège héroi-eoniques' La

concLusion de cette peu glorieuse aventure ranène Dorante

au niveau du protagoniste d''hiBtoires coÛiques"' CoÛûe

plus târd, dans les Fables, l"a raison du plus fort s'impose;

Ils étaient les plus forts' elle ne senblait belle'

Le scandafe était grand, son hormeur se perdait'

A ne le faire pas roe tête en répondait'

rt, 5, 566-568

Dorarrte' ûis au pied du mur - ou' plus exactement, au pied

de la nuraille percée, - fit "ce que tout autre aurait fait

*" [*{J plaae': I'arguuentation est d'une logique parfaite

et conclut avec un dilenne:

Choisisseg mintenant de ae voir orr nourir

0u posséder un bien qu'on ne peut trop chérir'

v, 2, 6?5-6?6

nouvel exenple de parodieo celle du dileuoe tragique' Le

spectateur de 1'époque était certainement conscient de l'u-

tilisation de styles, de genres et de procédés bien connus'

et t.r'ouvait sans doute la verve de Dorante fort divertis-

santen à Ia fois sur Ie plan de Ia crdation et dans les ef-

zca

fets qu'e1le produit sur des personnages convaincus de la
vérité des récits,

Au théâtre, Ie spectateur se laisse, conme les inter-
locutews, mais en pleine connaissance de cause, entrainer

et séduire par les fâcultés créatrices du flienteur: inven-

tiono disposition, élocution et aetion: toute Ia rhdtorique
entre en jeu, car ld ton, Ies gestes, les jeux de scène de

l-'acteur doivent âtre en rapport avec la brillante imagina-

tion ds l'auteur des récits. Le spectateur charné ne songe

pas aux conséquences possibles des inventions de Dorante4.

Cornei]}e d'ail"leurs prend soin de le naintenir dans cette

agréable atnosphère de fantaisie, séparée de la réalitd.
Les deux peraonnâges féninins, Clarice et Lucrècen seeblent

trouver Dorante à leur goùt et si e1les ne peuvent l'épou-
ser l'une et.l,'autre, chacune du rnoins se voit pourvue d'un

nari à l-a fin de la piècer les conventions de la conédie

sont donc respeetées. Gér'onte, père de conédie, proteste

contre les inventions de son fils: i1 éprouve Ie sentinent

d'avoir été tronpé, outragé. Ses roalédictions, ses nenÂces

(v, l) font penser aux pères nobles et ici encore pointe Ia

parodie I l)orante de son côté ne sernble pas particuliàreuent

souffrir de se voir obligé d.e passer de Cfarlce à tucrèce

qui est, peut-être, en fait, la plus séduisante des deux: on

se rappelle 1a renarque du valet, Clj"ton, au début de la pià-

Cer

[--dâ6-FrançoG, "Illusion et nensonge", L'Esprit créa-
teur, vo1 iv, no 3 (FalI 1964), r?1; "c'ËéTGâfr8-i6iîeste
guË"+i'PàBF.esihétique et cérébra1 que Le Menteur cloit
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D o!'ante ,

$ent I

La plus beile des cieu:t, ie crois que ce soit I'autre

r, 4" 206

trop inpulsif, reconnait Ie blen-fondé de ce juge-

non<ie de fantaisj-e, faisant oublier au spectateur les r.ègles
du jeu social polrr se lilrer à fa;oie pure de f,invention
c onique .

University of 111-inois at
C hicago
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of L'Illus_ion comj.que,, , dans La _Cohérence in-tér'i.eure. Eiudes sur la littér{bure francaise

Sa tonpagne, ou je meut'e! a beaucoup d'agrément'

Aujourd'hui que mes yeux I'ont mieux exaninée'

De mon preuier anour j'ai l'ârne un peu gènée'

Mon coeur entre les deux est presque partagé.''

Y, 4, \62A-1624

Sâ propre création en héros ce roman picaresque se volt con-

fir"m6e dans La Suite cu henteurt .Dorante n'était pas nûr pour

l"es chaines riu nariage et s'est lancé dans de nouvelles âven-

t,ures, Coisme dans I"illusion conique' on assiste au trioo-

phe du théâtre, à cetui de I'invention créatrice' Dorante

est cievenu son PerÊonnâget

0ui, dans Paris, en langage cÛEuBurlr

Dorante et fe Menteur à présent ce nrest qu'unn

E'[ vûrÀs v possédez ce haut degré de gloire

Qu'en une cooédie on a mis votrê histoire'

La Suite du ltenteur, I, 3, 269-272

Drranle soriligne les car:actéristi-ques essentielles de Ia co-

rnédie clui porte son "nom de guerre" !

Cette pièce cioit ètre et plaisante et fantasque'

r, 3, 292

Nous retrouvons iei, exprimées par 1e héros, les intentions

mèmes du dramaturge; divertir et apporter 1'évasion dens un
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sentées en honmage à ,luao D. Hubert, Paris,
Place' 1977, pp. 75-93.

Les Conédies de Corneilfe, .une psycholecture r

Farts, Klincksieck, 7979
1a

NARRATIVE AND COMEDY IN LES SOSIES

by

Perry Gethner

Jean Rorrou's comedy Les sosies, his rerelrirrg of the Anrphiiryon myth, conrâins three

récits lhal are synnmeLricaliy spaced in Acts i, iil and v, lhe finst and last are nârratrons of

heroic and miraculous events put in the mouths of servanrs, while rie second, recounting ân

undigniiied orgy on Mounl olympus, is spoken by â gocj disguised as a human servanL. sosiL-,s

account of the battre between trre Theban army, red rJy his masrer Amphitryon, and rireir

enemies, the Téléboyens, is a crucial part of the plây's exposition, just es Céphalie,s

aceount of lhe birth, parenlêge ancr extraordinary first. exploiL of HercL:le co6stitures the

mainptrt of the dénouement. However, Mercure's description of the festiviLies amonq the

gods in celebration of lhe birth cf this greatesl oi l-ruman ireroes is noc slrrctly necessar)/ to

lhe ploL and, unlike the lwo other récits, is no," cJerived from Rotrou,s principal sorrrce,

Plautus's Amphitrr:o. (l am leaving out of consideralion the two prophetic speeches of -]unon

and Jupiter, whieh occur at the beginning and the eùd of the play. Diciionarl- definiLions oI

récit specifically refer to narraLion of p3gg events . )

Eefore examirring RoLnou's acraptat,ion of this stancard sei Dicce for comic ourposes, j

would like tû make scme observâtions about Lhe funcLions of récits in his corpL:s as a whole.

The most importanl pretsquisite of a réci!: is that lhe speaker musL namête an Fjvent. Eul

whêt kind of even!, and for what reason? Basecj on a review oi te.r Rolrûu plays, i have

devised lhe followirrg provisional cateqories: rhe récit may be journaiism, auroiriography,

genealogy or manipulatiorr. Allhough Lhe Lhree rêciis in Les Sosies all belirng to the first
categoryr which is self-explarralory (rhe crraracter is a straightforward messenger wiro

r8counts somelhing rhat hasjggltaken prace), iL is nor irrappropriate ro commenr. briefly on

the others. Autobiography means tlraL the characier rehearses t"he events in iiis or her pasl

tife that have ciirecrly led up ro the preseri situarion. such narrations, rvrrieh moie ofierr

than no! Lell how lhe character fsll in love, generaliy have as auc]ierrce a frienc ûr confidant,

I'iar ie-OàiLe Suee iser

pré
J-hi

lian VerhoeJ'f o

Georges i'orestierr

Théodore A. Li

Robert Garapon

Ralph Albanese

G" J. Mallinson,

JôIùr ?rethewey'

, IJroz,

conioue' et
John D, Lyons, "Discourse and Authority in Le lileote!4r"- dans Corneille comique,-ed. fr-lfiâiEiîic,

Bibfio 17; no-8, Paris, Seattleo Tuebingen,
PFSCL, 1982, pp. 129-149 et 151-168

thristopher Snith, "Towards coherence in cooedy: Corneille's
Le llenteur" I dans Porm and Heaningr ê.gg-
thetic coherenge in-seventeenth-centurv
French Drana. Studies presented to Hary
Barnvell, ed' Williaro D. Howarth et al-'
Auersharo, Avebiry' 1982, pp. 8-?l+'

Ïi.T. Bârnwell" "L'ItJ"uei94 comi.,quer A Dranatic Anticipation
of hj,s Art" 'Yof. I' no 2,

I

I

of Corneil]e's Critical Analyses
!èeatre Research Inte I'
ffi

Thc-C-ose-Èiç-Ë-o f -g-egneÀ]-Ie 
. E xpe r i BPnts inffiPress,t3-Ft!C_il,il.r&gr and self -consc ious lheat:'e",

sEîEÏîË6îh centr-ry French Studies-, Yr, 1984,
120-130.


