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. Dorante a mau.vaise réputation. Non point tânt parce qu il est men-
'tgur que parce que, dans la gâlerie des personnages cornéliens, il appa-
iaît comme un être superficiel, tout de surface, qubn ne peut pas vrai-
ment prendre ag géri.eux. Prése. n{ant la pièce, Georges Couton se fait
l'écho de cette peu flatteuse réputation qui, du personnage, s;attache à

J]æuv.e: 
<Le comique de caractère mânque,l Oit-il. Un rn"nroog" appelle

ùn au.tre mensonge selon l?humeur de Dorante et les nécessités de
liigtrigue ,Mais.jaqais. on ne se demande à quoi tient dans la 'profondeurrdg l'être' ce besoin'dE travestir ,la réalité: est-ce vice? est-ce maladie? On
ùous..làisse qnême espérer."qug cela passera; que Doraute enfin deviendra
honnêtè:hon-uenlll Et;,pour miçux faire valoii cette inconsi$tance du per-
.,.s"oqnage.,oentral,.le cri{ique Ie compare au vieux GÇronte, chez qui il voit
ç:u.n, cêra.çtère plus f-ouil[ô, Corneille se,trouvant avec .lui <dans son élé-
pent véritable, qli est,lelsérieux>1. Comédie dlintrigue, donc, où les per-

,s,glrnagesrrdansila mesurer.,lnême Où ils,sont les jouets et les moteurs.du
.poépanisrire; çomique, 4rexiste:rt, ,que par lui et pour lui. Comme le dit
,encore Michel Cournot: <Les protagonistes, femmes comme hommes,

,n',ont,pas'rde;sulstznsp, ils:;sont les éléments,,abstraits d'une combinaison
labôrie.use: :une: affaire dg .quiprorquo>14. La.cause semble entendue, Ie
,Menteur ntest là que pou'-èoiit. <Tout le charme de cette pièce, ajoute
,le même critique, repose 

loo ,t" ,:^r"te des 
.mensonges 

du Menteur>.

Est-ce donc.à dire que le mensonge, dans la comédie de Corneille,
se réduit à up procéâé dont le,héros,'désigné par la capacité quil a de Ie
mettre en ceuwe (il est non pas Cinna, Horace, Polyeucfe - noms qui ren-
voient à une individùalité -, mais Le Menteui, nom lié à une fonction),
n'existeraitr que'comme un simple rouâge de la mécanique dramatique, une
sorte de machine à mentir? C'est sans doute faire peu de r"i d. ."
Dorante-là, dont on peut pourtant assez facilement se àndre compte qu'il
a sa spécificité, pour peu qubn le compare à cet autre Dorante iu it .rt
dbvenu, à peine un an'plus tard, dans ces autres aventures et ces autres

,(!) Georges Couton, Corneille, (Euvres complètes, Gallimard, <Bibliothèque de la
.. Pléiade>, t.,il, L984, p. 122L. Toutes nos cirations renvoient à cette éàition.

(2) Michel Cournot, <LApothéose du vice>, in Le Monde, 8 février 1986.
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mensonges qui forment Ia trame de La Suite du Menteur. Et c'est sans

doute aussi réduire la vis comica de Corneille au seul art d'agencer une

intrigue, dont lui-même reconnaît d'ailleurs, échaudé par l'affaire du Cid,

tout ce qu'elle doit à lbriginal espagnol d'où il l'a tirée(3). Dorante, pour-

tant, n'est pas si simple, et le mensonge chez lui trouve des motivations

qui méritent qubn s'y arrête. Car,.au-delà mQle du,personnage, c'est en

f.it rur le rapport à étâbliï, à traiers iui; :6i;" le plaisant et le sérieux,

voire entre la iomédie et la tragédie dans la création cornélienne, quil y

a lieu de s'interroger.

Le premier vers du Menteur est doublement surprenant

A la fin j'ai quitté la robe pou, i'épé". .l

D'abord, parce quil commence par <la fin>>, comme si le personnage pre'

nait d?emtlée tout à I'envers! Mais aussi - ceci'explique sans doute cela

- parce que, lorsque la pièce commence, Dorante a fixé le choix qui

I t'"ng"g", àe ola robe>>, cadre bourgeois; registre même de la comédie, il

I u aé.iAe de passer à <l'épée>, cadre noble, registre de la tragédie' Eri
I d'autres termes, Corneille; brouillant les pistes, ouvre sa comédie sur la

propension de son personnage à vouloir évoluer'dans un autre registre

qu'elle. C'est, si I'on veut, le bourgeois gentilhomme'.. Désir qui n'est que

' fourvoiement, que leurre; Ia preuve en est donnée à la rime: <épée> rime
I uu". utrompéeu! Dorante, dans cet enthousiasme juvénile qui le pousse à

vouloir devenir ce quil rêve d'être, se'compose un personnage qu'il'croit

être susceptible de correspondre à I'idée' qu il se fait du monde de

<I,épée>, assimilée par lui à la galanlerie mondaine et aux manières à'ld

mode: :

Mais puisque nous voici dedans les Thuilleries,.
Le pays du beau monde, et des galanteries,
Dis-moi,.metrouves-tubienfaitenCavalier?(w.5.8)

' Il s'agit, pour le jeune'écolier arrivant'de plovince, de prendre le b?lair
parisien. Les conseils qrt'il demande à son valet Cliton témoigngnt {p cq

souci qu il a d?être à la modg. Et la comparaison qu il fait entr,e lp sina;

plicité provinciale - <chez les provinciaux on prend ce qdon,renconfie /
Èt Ià, faute de mieux, un sot passe à la montre.> (* 9.5-96),-*et 

la com.

plexité parisienne - <La diverse façon de parler et d'agir / D919: uq
nouveaux venus souvent de quoi rougir> (w. 63-64) - introduit I'idée qu'

u[...] il faut à Paris bien d'autres qualités, '/ On ne s'éblouit pbint de ces

fausies blartés, / Et tar'/- d'honnêtes gens que lbn y voit ensemble / Font

(3) Voir, à ce prôpos, l'É,pître; I'adresse Au Lecteur, et"l'Eiamen de 1660 (pp' 3'

4 et 7).

r.A, swCÉnrlÉ,ou'.MENTEUR 127

qubn'est mal reçu si,lbn ne leur, ressembte> (w. 67-70). Toute son ambi-
tion ,consiste,'doûçr à:ressembler,;à rces,honnêtes,gens, et son désir, qu'il
confie à Cliton, est d'apprendre <<à se faire un visage à la mode> (v. 10);
La -contrefaçon - prendre un autre visage que le sien - lui tiendra lieu t
de brevei'd'honnêieié'et de iiasbepôrt pour Àntrër dans ce <(pays du beau ,/
monde>. In véljtté nouvelle'.àe D-orante passe par l?artifice: il va mentir,
tnais pourdeVenir ce.qdil est, ôu du moins:ss,rqu'il'veut et croit être: un
JéUne'Parisien',de son temps, 

': 
,

4': , ..

l.'- C'"rt â"e'liair de Paris porte eJp lui cet àrt de se composer un visage

tj dç se donner des manières. Tout y tient dans Ie paraître. Ce que

Ç.litog, ptus brqtplement, dit à sa manière
.r L Paris est un grand lieu plein de marchands mêlés, .

:\"

::",. On s'y laisse duper, autant'qu'eir lieu de France. (w.72-74)

Btr'comme'nçant ses leçons par le chapitre des largesses à distribuer à bon
escient, le valet, qui sait son monde, apporte à Dorante confirmation de
ù théorie: <<Mais, il faut de I'adresse...>.(v. 87).

(w. 110-112)rl,r' l.

êscarmouche amôureusê, ôù "Doranfe fait aussitôt la preuve qu'il a
pârticiper au jeu'môndâin et y tenir o"rillamment
jaugé'ce' nouVeâu $âlant'cômme':uir partenaire à

inebure,-laislse: le' champ' libre'lâri'jeune homme pour déployer son jeu.

Depuis,que jtai quitté. les 'gueires d'Allemagne... (v. 154)
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Et 'il est révélateur aussi que cieSt :poussé par Clarice, dont l'intérêt "pour

ce jeune et beau guerrier qui révient de girerre dit bien à'quoi rêvent

alors les jeunes filles - : '

Quoi, yous avez do49 w lA'llemâg19, et la guerre? (v 16Q ', 
1 : "

que Dorante commence à raconter ses quatre années de oombatsi les

sièges qu'il a conduits, les victoires quil a;reniportées: Nôn''pas 'tant-

_Malamoie que jeunè garçon qui aurait assisté aux représentations'du Cld

I et qui y auiait trouvé, comme route une génération, un modèle héroïque

t o,g}; â """*it r". éu"r. Et qui retrouvà, pour faire sa cour à la jeune

' iltt" qui l'écoute, la métaphore galante et guerrière de la captivité

d'amour. Cliton, qui était sorti lors dè l'échange des compliments galants,

et qui vient de revenir au moment où son maître entame Ie récit de ses

expioits, n'y comprend goutte: <Vous rêyez, dis-je,...> (v' 169): il n'entend

que le mensonge, là où il y a continuité logique d'une rhétorique galante'

Clarice, elle, a fort bien compris, lorsqu'elle prend congé comme a

regret: 
:' ' I

Et, malgré la doriceui de me voii cajolée"' (v' 189) ' | "

, i, Ainsi Dorante devient-il menteur pour être sincère avec lui-même et

tà ll avec cette volonté qu il a d'être un vrai galant. Le succès du premier men-- " ,ong", qui lui attira de la part de Clarice un intérêt prometteur, ne peut

que I'engager à persévérer dans une voie qui lui.réussit si bien.- Le.men;

Jonge suivant marque à la fois la poursuite dq même jeu et un degri sup-

plémentaire dans i'art de le pratiquer. C'est cette fois-ci non une jeune

iille. mais un galant auquel il se trouve confronté, clest-!;-di1e le modèle

même de ce qu'il s'efforce d'être. Alcippe lui offre ce double avantage

d'être son ami - et donc de lui fournir lbccasion de ne pas se contraindre

devant lui - et de se présenter -comme le protagon-rste d'une affaire

galante, ce qui correspond exactement à ce qu! 
1yi:1"C*= 

rechgrcfe,'!3
naissance du mensongË est ici particulièrement révélatrice: à partir du môt

déclencheur - ugala4-térie> (v.-737) -, Dorante, p.fr un jeu de questions-

réoonses. ," troou" entraîné dans une sorte de spirale sticlomythique qui

I i"'oou5" à élaborer progressivement les co.ntours d'une fête qufil aurait

I pu 
-donner, 

s'il était bien le gentilhomme qtfil prétend être, et qrfil lui faut

' àorra donner, au moins par les mots, pour convaincre les autres, voire lui-

-â-", qrif I'est. Le umoi-mêmer, (v.'253) sur lequel aboutit Cet échange

place ainsi Dorante dans la position de devoir s,exp['g1rer: :t c,est |à qe
le mensonge, né de cette volonté d'adéquation avec le modèle quil s?est

fixé, prenil toute sa dimension.

Jusque{à, avec clarice, l'évocation des guerres dAllemagn_e était res-

tée relativement discrète, plus allusive que précise:- Dorante'n'était encore

qu,un menteur débutant, peu sûr de ses *oy",,,, n'ayant pas eu lbccâsiôn

âe les déployer. Avec Alcippe, le pli est pris et lê menteur se découvre à

r-.q. snqcÉ,nrrÉi,DurtvrENTEuR 129

lui-même pour ce qu'il ese. irn affabulateur .prodige.. Ce que lbccasion
vient de' découwiq ciest un" i4ventiùT-Eôrs série, qui dispose de l'arme
absolue, en',rlai madière;i .f imagin4tion.i Ce, disôuii,,de J'appare,nce, par
ldquel,il'.rii"iCgigiau bàau *oib" parisieq Doranæ le pratique en artiste
doué;;éiéaht:d-èv;aut.ceux""Qqi:ill{s€ir*tt uqe ilhisfon::parfaite..:Le, résultat
est' à la',mesure:ile l?invention: Alcippe, piqué au vif, .ne peut que. confes-
ser à Philiste: <Je meurs de jalousie>2 (v. 305).

:". -'

.:: tt. : Vrot4e ordinaile e.st;il de rêvgç,en parlant? [...]
, ,. Pgurqgoi depuis.qn *.yqyr {gindre de retour? (1v. 312:319)

il:donne une explication qui dit bien pourquoi il ment:
t,, . ... . .: j.

t,,. , :, , J'gt montJe,plus d.e fla"nrma et j'en fais'mieux m4 cour (v. 320).

Eii'd'autres termes, Ia réussite amoureuse suppose qubn développe les
presiiges du paraître: le'sentiment compte moins'que la façon quon a de
le montrer et de le dire.,La,rhétorique galante.ne relève pas du discours
ftoid, rationnel,'sans grâce, <des Lois et des Rùbriqueo> qui a été jusqu'ici
sotr ôrôinaiie;,Iés juriStes'- Jasôn;r 'Balde,"Aécurse; i{.lciat - disent le fait
et le droit; ils n'emportent pas pour autant les faveurs des belles:

i 
Qu'un homme à Paragraphe est un joli galant! (v. 331)

tl ' ,,, "' r:j i,"i','^ :: ,:i

Clest d'une autre rhétorique.qu'il est besoin:

dn s'intôduit bien mieux à titre. de uuillant,
Tout Ie iecret ne $t qu'en'un:peu de grimace,
A, mentir à propos, jurer de bonne grâce,.. (w..332-334)

maîtrise cette rhétorique de la feinte gracieuse.
.invonter; mieux:;il repond aux désirs des'belles

vérité'profonde de son'être. Dans'ces conditions, on ne saurait
cjue Dorante trôùve'ses'références non 'du côté' des rédacteurs
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Cette connivence avec le,monde de. la,fiition correspond"très, éxacte'
ment à ce (pays, du beau monde> sur lequel'chasse désormais Dorante.
L'illusion est:d'ailleurs rendue totale.par l?architecture' tto'lrvells'iqui'a
transformé la vilùe: 'Géronterlui:.rmême; ad'rnjrant':les 661imss'ts:dônt,elle
sbrne aujourd'hui; parle dë r <métamorphoses>. et de <<miraclÔ.i,Etr Dorantè
y trouve le cadre rêvé poury :dévelgpper 

.lesrfictidns 
de'sa' rhétorique

salante: i .. ...,.;" Paris semble à mes yeux un pays de Romans. (v. 552)
I :. '

Rieri d'étonnant donc qu'après un chapitre <<exploits militaires>> et un cha-

I pitre <sérénade galante>, le troisième chapitre - le troisième mensonge -
f iourr" plus loin"encore la fiction. Lidylle quil s'invêilifpour détorincr

la volonté de son père de le voir marié porte en elle toutes les ressources

de I'histoire g{an1e la plus échevelée: une-, j.e-une beauté de bonne famille,
une cour secrète, un rendez-vous nocturne, I'arrivée du père, puis les évé-

t

nements qui se précipitent - unç ,mqnlr€,qui solne malencpnt{eusçment,.
un pistolet dont la détente s'emmêle au cordon, le coup qui part, Ia belle

qui s'évariouit, le père qui,crie ,4 l'assassin,.les fÈres qui accourent, le

combat qui s'ensuil la nécessité de se qgndre, gt le mariagg ac:epté qour
sauver à la fois sa vie et son hônneur! Extraordinaire histoire, qui sè

déploie avec d'autant plus de virtuosité qu elle aboutit en fait à'ce que

Gèronte souhaitait au fond de'lui:même:'le mariage de sôn'fils. Dorante,
de plus en plus expert, sait que'pôur bien mentir, 'il convient de servir à
son interlocuteur ce qui peut lui plaire.,'Clitoq, lui aussi convai4cu par ce

quil vient d'entendre, ne pçut que reconn4ître les dons éclatants de son

maître et s'avôuer vaincu en matièrè de finesde. Quant à Dorante, il est

à même de se réjouir: sur la foi dg sa,nouvelle apparence, il 9'est attiré
toutes les aventures galantés eli lg,ppissent imaginer:, ' : : ; :1.. . r' .t

D'aujourôrhui ieulerhent' js, prdà'uis inon visage, ' ' 'r' 'I I i r

Et j'ai déjà guerelle, amour et mariage.
, .. lour uS ,,çjor.ngrencer*e.nt, ce..ples{,poin! mal,,trguvé. (w.,7'21v7?*) ,,,, .

A l'art, il a ajouté la manière.
: , i ,,.. ,,1,

Dans ces conditions, le jugement môral quAlcippe, découwant la'

fourbe, porte sur le menteur n'est pas, de'mise:"T à'oiliil :oppose.:vâleur:reô

courage à la lâcheté que qonstitue <la honte de mentir2>, P$iliste' plus

perspicace et meilleur analyste, répond par une distinction plus subtile:

Dorante, à.ce que je Présume'
Est vailtant par Natg;e, et, ment:gr,l?l coltule;, (w 8!],-8ta) 

I

Ce qui rçvient à dire que le jeune homme a cette' valeur 'fonçière du' gen';

tilhomme pour lequel il se donne; mais quil applique une manière d'être

liée à I'usagg, de: la galanterie. ,Et,c?est. créduliterquç d:être ,dupeid.ç"çe
jeu galant et de pren{re.pour vrai I'artificq.;Isêbellç,relle aussi fingpbsel,-
vatrice du manège du jeune,homme; ne fait pas une autre analyse:

\
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Dorante'est.il Ie ,"6rqui.de jerrne écblier ." / ":'Ëôùr,êiie)mleux réçu,s;érige Ëh Cavalier?'[..;]
r; ,.. Il'aur4.çrq sâns dogte, gu.je su-is fort trompée,

, Que les filles de cceur.aiment les gens d:épfs 1..;;
' Ainsi donc, pour vous.plaire, il ,a voulu'triaiâîtrè,

Non pas pour c€ qUlil p5l ,grais,,pour,çe qulilrverlt.être;
'.l

.,,,,,...L9 lnpnfg,{lgtl,gh9if Pgrapts,.gst |jeà une stratÉ€ip,du paraître, Que
çg sgit IsAhellç, plu!ôt que Cl.ar.ic.9r rqrli plen rende qoppls, n'est pas indif-
{érent. Clarice, prise dans le jeu de la galanterie, est dupe des artifices
quil véhicute. Isabelle, à qui sa position de suivante garantit lg recul*du
jugement, voit clair dans ce jeu de Dorante. Sous llappareor" dil!?rron-
nage qu'il se donne, elle entrevoit la vérité de la personne. Et de même,
entre les deux jeunes filles qui sont, sous le quiproquo, lbbjet de la cour
de Dorante, l'une, Clarice; - celle qui d'emblée a feint de trébucher pour
i;âttiièi'le Sècours'empresSé dri'galant"-'egt"liée à I'artifice social, alors
que' I'autre; Lucrèce, préservée pâr le quiproquo qui la maintient en
fetrait, reste détachée de ces jeux d'artifiôe; prête'ainsï; Quand viendra le

f.<.* '

n

Cet aveu tbmbe certes doublement à plat, à la fois parce qu il n'est pas
cqq, qrais aps,qi pgr-c,g, Su:il lg fait à ;Claricp alors. qu'il croit le faire à

Luçrèce. Le

Uamour déclaré à
songe, comme le prouve, dès le départ, le fait qu'il y a erreur sur la per-
sonnc. Et lôrsque les"yeux du jeune homme remarquent I'autre jeune fille

; cell.e. qulil croit être Clarice et: qui est en fait Lucrèce -, un trouble
l'envahit:

(4) Examen de 1660, p. 8':
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C'est ainsi l'amour qui va lui faiie abandonner le mensonge. Comme il
I'avait déjà dit à son,père: l

. Et j'avais ignoré, Monsieur, jusqu'à ce jour
Que I'adiésse d'esprit fût un crime en amour. (w. l57L-1572)

L-amour, et non Ia galanterie. Par l'ultime *eiisàngé qu"l ieiq'.d Gé1onte,

en lui demandant di le marier avéb Luirèce, il récupère en fai! saos ié
savoir la vérité de son cceur.' Err'cei ,"rrr,'b1iton né croii 'pas si"biêri
dire: " 

:rtr r' ' '

Quoi, même en disant wai îous mentiez'en effet? (v. ieZe;r .'

Ou plutôt, tout étant inverpé du fait de la -ép"ise qui subsistq sug I'iden:
tité des deux jeunes filles, c'est en mentant que Dotante a, dit qpi,,Cettq
fois-ci, il ne s'agit plus de ,cette véritÉ feiqtç dq {artifice ,galant, mais ,dE

la vérité nue, profonde, esseptiçlle, de son,êqg. quil q appris à"déçgqrq.,
Comme il le constate pour finir: r , ,.

Mon cæur déjà penchait où rion'err'eur le jette. (v. 1726)

cette place <Bellecour> dont le nom associe heureusement beauté 9t,

galantàrie. <Comme Paris est loin...> (v- 313), iemarque Dorante. F,t la

fureté des sentiments qu;il porte à Méiisse est en quelque sorte garantie

à I'avance par la conduite de parfait gentilhomme qu'il a tenue en se

sacrifiant pour sauvelCléandre,rle''frère: de la belle' Lôisque Dorante

132 JEAN'SERROY,:. ]

affirmedoncàsonvalet: I I.:
Et maintenant, Cliton, je vis en honnête homme (v. 139),

ses actes témoignent pour lui avant même ses paroles' Le Dorante pari'.

sien n'existe plus, si ce niest sur scène,.dans une"comédie querlbn a,faitef

de ses mensonges, comme le lui,apprend Cliton: . :

Oui,dans'Parisen"lahgagecorirmun' ' . i '' ' i:i':i
. Dorante et le,Menteur' a préSent'ce nlest qu.'un' .i r "r , . :i"i

I Et uout y possédez ce haut degré de gloirq,
I quen une comédie on a mis votre histoire. (w.)69-2J2) ,: r,, i

(5) Épître de La Suite du Menteur, p. 98, et Exdmen de l660;:p. 99.

LE SINoÉRifÉ DU MENTEUR

I-ie dernier, rlieu dui,mensonge; c'est larscène;

'i i';1 ir r i' 'On yru*-n'Dorante aVêc votre viisagé,' i r'

I. On le prendrait pour vous, il a votre air; votre âge,
', .l Vqs yeux, votre actiol;; v;gtrel maigre embonpoint,

, , Et par4i! comme.vous adroit au dernier point. (w.275-278)
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Il ,ny a peut-être paS beaucoup de rapport, comme on I'a souvent fait

-remarçluer, entre les deux.pièces. Et pourtalt, elles sont complémentaires.
Elles témoignent de la virtuosité de Corneille à jouer avec cet âuxiliaire I
p.pmier de I'inventeur d'hiptoireg:qu:est toït dramaturge: le mensonge. J
Dans sa première aventure, Dorante ment parce qulil croit qu'il faut men-
tir pour être un wai galant: il est de la race des Tircis(6) et autres beaux
jeunes geris qui jugent que I'afféctation est naturelle en la matière.

Persuadé du .bien-fondé de: son analyse, le jeune provincial débarqué à

Paris ment donc avec une totale sincérité - c'est le menteur - et avec un
brio que lui-mêine se découvre * c'êst l'affabulateur. Si la comédie, qui

corrige les mæurs, se charge de montrer à Dorante qu'en croyant trom-
per les auffes; il se trompe lui-même, le dramaturge trouve pour autant
en lui.commç un double: un créateur de situations, un inventeur
d'intrigues, un metteur6 scène de ses- propres imaginations. Dbù la ten-

(6) Tircis, qui dans Mélite, proclame d'emblée:
J'airle à remplii de fgux ma bouche.en leur 'présence,

,.!^q modg nous oblige à cette complaiôaqce,
Tous ces discours de liwe sont alors de saisou,

'Il lfaut feindre'du ùal, demander grrérison [:..1
Mais du vent et cela doivent être tout un. (w 61-67)
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dresse qu'il éprouve pour so! 1p€rsoonâg€,:; ot la façôn qùlil , a,-de .le

dédouaner de son vilain défau!; si 1e.,4énouppgn!,dg,.Mpvteur f est pas

totalement moral, quii.mpqrte:.;sQuand le,crime est,;bierl pêint de ses cou-

. leurs, quand les imperfections sont,bien'fr'gurées, il'nlest.pa3 besoin d'en

I fuite voir un mauvais succès à la fin pour avertir qu'il ne les faut pas imi-

I terrlD. C'est dire que fe plaisir de la comédie- ne !ien! pas seuleqent dans' la conformité morale. En cg sens, Çorneille règle ici ce problème deq qapl

Ir ports de la poésie et.de la moralité qui fui tignt à,c@ur,,p31,tic.uliÈ$çæft!

{[ Oepuis la quer-elle du.Cid" En mettaflt,:;eg. çcène deql .foiq 'Doraptg,,,]l-donne 
à voir unè double qépgnse. D un côté I'artifice, de llaytre la1$ité

naturelle. Mais dans les deux cas, Dorante est fidèle à lui-même: simplq;

ment, dans Le Menteur, il est fidèle au personnage qu'il se compose, alors

que dans La Suite il laisse parler sa nature profonde. Si lbn se place,sur

le plan moral, on peut dire qu'il ment.plus dans le premier c3s que dans

le second; mais si lbn se place sur !e plan {1ama1urgiq11e, on voit bien
quil ment mieux. Alorq, ôqmment régler le problème? <<Je vous'd!1ais,

Épond Corneille, qu'il y' a encorc une autre utilité propre à,la tragédi9,

qui est la purgation des passions; mais ce n'est pas ici le li:u dtn- parler,

puisque ce n'est qu'une comédie que je vous préSente>lo' En choisissantl

âprès ces deux dernières incursions Çans le registre comique que sont L.e

Menteur et sa Suite, de ne plus évoluer que dans le registre tragique,

Corneille semble éluder cette embarrassante question qui est celle, au-delà

de la question de la moralité du théâtre, du rapport entre comigue et

sérieux. Sans doute n'est-il jamais allé aussi loin que dans- Le Menteur

dans la réflexion sur cette quêstion ; La Suite, à cet égarô, :est un début

de réponse. Même s'il faudra attendre éncore vingt ans, et un autre men-

teur, pour aller au cæur et au bout du'problème, avec ce versant' noir du

-"orôrrg" quest I'hypocrisie et ce cbusin dévoyé, et lui non sincère; de

Dorante qu est Tartuffe

(8) rbid.

'i : l, .' " '1.' ' ,t:.

.r: ,"1 ,' .. .rii ,., .l:t 
:_ 1 ,t

' " ' '' lnsulteb, injUred et jurons '

dâng ies comédies de Molière
I ':1i.',ii .ii :j ".r1 i! i,,ii rfi "lii,: : ,.." .i

Fn dépit dlune iT-ense bibliographie, il semble que les <<gros mots>

d.e. Mglière n'aient guère attiré l'attention. Il y a.là pourtant un domaine
rniereisànt à, plgs ia"tun titre, qulil s'agisse de" langue ou d'esthétique, de

morglg ou de sociétéi L,e <<Peiptre> dont on a tant loué le naturel et le
don dbbservation demeurg I'une des meilleures références sur la langue
populaire du XVII" siècle, qrrtoqt à travers ses paysans, ses provinciaux et

ses {omestiqueq,;I1 .n'est qgs inutile nop,pfup de voir de près comment et
à;queles !ru,, ul, temps de ,!a <g5and.e comédie> et des bienséances sou-
vgqaines, ce bas langage a,pp encore qlépanouir sur la scènê.

Un iecensement n'est pas aisé. D"abord ilarce que I'informatisation du
lexique de Molière reste à faire(t)i ensuite parce que ce lexique, si com-
plet soit,il, doit.être utilisé avec précaution, En matière de <mots sauvages

et'bas>>,i,pour;parlerrcomme Philaniinte, des Femmes savantes (v. 46L), les

fioirtières sont floues et les appréciations délicates, surtout à trois siècles
de,:distance. Tout dépend aussi des conditions' 'd'énonciation et du
contexte qui donnent,au rnot sa charge afJective ou agressive. <Fourbe>
peut être, une insulte, dâns; la bouclie des maîtres, mais 'un éloge dans celle
de Mascarille ou de Scapin(z). Il faut âussi teriir compte du fait (même si

cela n'entre
,).t l -:r' .:
sous iorme -,,i1

tations que'.itraîtrér;

(1) Nous avons à notre dispositon le lexique de l'édition des Oeuvres de Molière' ' de Dêspois et Mesnard (Collection 
-des 

Grands Écrivains de la France,
.r' .,. IJachettei {873"1893ç t" XUI} qui:rfes[,pas toùjours d'u'n maniernentr,facile: te

Lexique de.la langue de Molière de Livet,'(3 vol., Imprimerie nationale, ,L895-

,,r., 1897), '.'bien?'que .tris préciepx lui aussi,. nçq! p4ç,,exhaustif', .,

.r(2)r,Bxenples\,,4épiti'a,ïtoureux, v:.!.1!!7i ,l:'Étourdi, vr:i9J2. Toutes nos références
,,li..,.,reqyoient'riatx;,.Oeuuie,S,comp.lètes'.de.Molière;r,éd.,.GeorgesrCouton;,Gallimard,

<Bibliothèque de la Pléiade>, 2 vol., I97L. .r'

i{9) QxEm,ptes:'LLÉîoufdi,; wl 1.099.11102, et le3::4<pètite: rrlâsQtlê> ou <petite rusée>
disfensés par Argan,.à Louison .(Malade;,Imaginaire,"lI, 8). : r'


