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théâtratité problématique à une théâtratité autonome
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Dans-l'adress e Au Lecteur dt Menteur, Comeille plaide pour I'origi-
nalité de la pièce et de sa suite en affirmant: <<I'ai entièrement dépaysé les

sujets pour les habiller à la française>>. Il ne s'agit pas seulement du

chan$ement des noms et des lieux (le mensonge sur les guerres d'Alle-
magne remplaçant celui d'un voyage au Pérou), mais bien d'une transfor-
mation des <<pensées>>l, selon le terme d'Aristote, c'est-à-dire des procé-

dures mêmes de détibération et de définition des valeurs. Si les <<sujets> du

Menteur et de La Suite'restent ceux des pièces respectives d'Alarcon et de

Lope de Vega, on peut cependant s'interroger sur le parcours de sens, le
parcours dans l'ùnivers de la valeur sociale, en particulier, que Comeille
fait accomplir à son propre héros.

L'habillement <<à la française>, avec Comeille comme couturier, trans-

forme visiblement les comportements de sociabilité du héros, et les enjeux

mêmes de la sociabilité.
Dorante est un de cés héros français au sens où Saint-Evremond

I'entend dans sa dissertation Sur les Comédies (1667?)2lorsqu'il oppose le

courtisan espagnol, entièrementpréoccupé par I'amour, au courtisân fran-

çais, occupé'principalement d' ambition' êt de civilité.
S'il n'èst-guère question d'ambition au sens propre; avec Dôrante (qui

se distingue en çela-des héros de La Suivante, de La Place Royale, ou de

I oPar exemple, tout ce quë je fais conter à noûe Menteur des guerres d'Allemagne,

[...] I'Espagnol'teC tui fait àire do Èérou et des Indes ["]; et ainsi de la plupan des

àutres inôid'ents, qui, bien qurils soient imités de lioriginal, n'ont presque point de

resser.nblance aveC'lui pourles pensées, hi pour les termes qui les-exprim-ent..Je.me

conÉterai donc de voui avouer (ue les sujets sont entièrement de I'i>>. (Au lectew)

2 Saint-Éwemon d, Sur tes Comédies (1667?), Cl. Barbin, 1689, (Euires en prose,

éditées par Renè Temois, Paris, STFM, 1966, tome 3. Voir p.45-6: "en France, [...] les

honnêtei gens partagés à divers sôins ne 3''y abândonnent pas comme font les Espa-

gnols dans I'inutilité de Madrid, où rien ne donne du mouvement que le seul amour.'>

i
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L'Illusion comique, pour ne pas parler des héros dn Cid, de"Médée ot
d'Horace), il est en revanche beaucolrp question dans les deux pomédies de
sociabilité. Le jeune homme est peu pressé dè s'enfermer dairs le mariage,
mais fort désireux de voir le monde en goûtant aux plaisirs de la converia-
tion et de la <galanærie verbale>>. Cette sociabilité est la qualité par excel-
lence du cavalier parisien. Læ problèdre, on le sait, est que Dorante pratique
une sociabilité histrionesque, qui ne respecte paslavaleur des mots, c'est-
à-dire leur référent réel.ll n'est certes pas de ces grossiers qui insistent
trop sur la valeur de ce qu'ils donnent, mais il est par excès de ceux qui ne
donnent rien de réel.

Si je parle d'emblée d'un Dorante histrion, c'est pour signaler, aussi,
que Le Menteur et sa Suite appartiennent d'une certaine façon au groupe
des comédies coméliennes marquées par le procédé (diversement exploité)
du théâtre dans.le théâtre, et pa. ta fi^gu* du héros manipùlateur, metteur
en scène, comédien, menteqr (et que le spectateur sait être menteur). Alidor
met eir scène et joue sa trahison d'Angélique, Clindor est tout à la fois un
fantôme agité par Alcandre, un pourvoyeui de chimèrei pour Matamore, à
I'occasion un séducteur à double jeu3, et finalement un comédien protégé
par le roi; Dorante lui aussi est affabulateur, acteur engagé dans un àomb-at
de mots et de gestes sans raison réelle (en parriculieidans la péripétie du
duel avec Alcippe).

Dorante se situe ainsi manifestement dans cette lignée des héros comé-
diens, qui sont aussi, chez Comeille, les héros d'unà comédie de <<transi-
tion>; celle-ci semble tendre en effet vers les genres plus sérieux de la
tragi-comédie et de la tragédie parce que Comeille les eagage dans une
problématique de sociabilité conquérante et d'aspiration à la gloire pz-
blique, demandant l'intervention d'instances (comme le Roi) qui sont à la
limite du domaine de compétence de la lcomédie. Ces instances participent
d'une autorité <extérieure>> à la communauté des acteurs; en ce sens, elles
peuvent se lire comme des instances méta:comiques (= tragiques?), mais
aussi comme des existences politiques piar excellence, dais une perspective
monarchique bien sûr, en marge de la communauté Civile, intervenant sou-
verainement pour faire la loi et pour donner sa valeur à chacun, comme le
fait Ie roi. On retrouvera le problème avecleTarn$e de Molière.

Alidor ou Clindor, quoique personnages comiques, semblent ainsi aspi-
rer à ce regard du Prince, dans lequel ils vont trouver, avant Hor4ce, leur
légitimité et I'assurance de leur valeur. Ce qui s'investit, chez Horace, dans

3 En cela il n'est d'ailteurspas acteur au sens où I'acteur signale qu'iljoue, qu'il
est faux, que ce qu'il dit être et penser est sans substance réelle. Clindor, lorsqu'il
s'essaie à séduire à la fois de Lise et d'Isabelle, est un inconstant, non pas ïn acteu; le
spectateur en effet n'est pas autorisé à juger qu'il ne dit pas wai
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llactivité mjlitaire héroique, slinvestit plus ludiïuement, ctrez Clindor, que

dans la propesse histrionesque, Dorante; de même, a besoin d'un regard de

connaisseur: il ne trouve que celui de Cliton, mais qui est de façon signifi-

cative relayg dans les deui pièces par celui du spectateur extra-diégétique.

Ce relais semble à la fois plus nécessaire et plus problématique dans Le
Menteur. En comparaison, ce,Çp€,propose de façon remarquable In Suite

du Menteur, c:esti me semble-t-il, la constitution d'une instance Sociale
(complexe, on le verra).capable.de.Fconnaître et de fonder'en Réalité,la
valeur du héros tout en étant à la fois une instance inta.diégétique (ce gui
n'est,pas le cas dans Le Menteur) et une instance gui appartient bien à

l'univers gênérique de la comédi"+ (ce qui n'était pas le.cas dans

L'lllusion).
On essayera de montrer ici combien le travail des <pensées> et des

<expressions>> dans les'deux comédies donne à imaginer I'absence dans

I'unè et de la présence dans I'autre pièce d'une Altorité Publique garantis-

sant la valeur de toute chose: paroles, actions, identités; valeur morale du

héros, aussi, et même; finalement, nature de I'adhésion du spectateur à

l'action (ce qui sera I'occasion d'évaluer les effets de sens très différents,

mè semble-t-il, des adresses de Çliton au parterre, qui finissent I'une et

I'autre pièce).

La comédie du. Mgnlgur propose le parcours d'un héros payant chacun

de mols et achetant.l'âdmiration par des paro!9s, non pas vides de sens

mais vides Ae réaUæ. Ce commerce de valeurs fictives définit une sociabi-

lité à la mode, ludique, qui se distingue à la fois des échanges vulgaires de

la sexualité vénale qu'évoque Cliton dans la scène première, et des p1é99-

cupations matrimoniales, plus nobles mais aussi plus définitives. Si le
çommerce vulgaire de la sexualité est d'emblée exclu, la problématique

matrimoniale (programmation générique de' la_c,omédie française) vient'
elle, interféret avec le projêt primitif du jeune Menteur qui est de pur di-
vertissement . Ce jeu d'interférence est bien sûr ce qui nourrit la spirale in-
female du mensonge et le comique de virnrosité de la pièce: Géronte veut à

tout prix maiier son fils, et Dorante veut à tout prix éviter de se marier,

pour profiter de la gratuité de sa jeunesSe.

Cépendant, la gratuité de la conversation ou'même de la.galanterie

aurait pu êne simplement traîtée comme unbadinage: une gratuité conven-

tiorurelle, sinbn déclarée, du moins acceptée implicitement, par tous les in-
terlocuteurs. Or il n'en esi rien: la pièce proPose un héros non pas badin

4 On évbque bien le Roi, à la fin de la pièce, de même que Cliton s'adresse encore

une fois ao* jp"ct^t"*. du parterre, mais ce ne sont plus des interventions essentielles,

comme dans L'l//usion ou Le Mentew.
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mais trompeur, seul persuadé de la vacuité de ses mots, 
", 

ur*, d" ce mal-
entendu sur leur valeur pour s'impôser aux autres (maîtresse, père ou
rival).

cette pratique blamâble est cependant accompagnée d'un dispositif
réflexif .de mise en question de la notion même dè Valeur, qui peimet à
comeille de dessiner son p€rsonnage davantage comme un irérôs,qui se
cherche que comme un menieur définitivement-<caractérisé>, qui, co'mme
c'est le cas chez Alarcon, appellerait plus impérieusement ia punition
finale.

On peut attirer l'attention sur quatre moments ou ensembles de ré-
flexions qui prennent en charge la <pensée>> du héros:

lo la situation de départ où il apparaît que le héros a fait symbo_
liquement <banqueroute> à I'univers de la varéur réelle, en abandônnant
ses études de droit pour venir faire le beau parleur à paris.

.2o le duel d'esprit entre Dorante et Clarice (repris d'Alarcon) qui
constitue une réflexion somme toute sérieuse sur ce qui fonde la valeur àu
moi. S'y opposent deux thèses: I'une, dépréciée par les deux interlocuteurs,
fait procéder le mérite d'un travail pour se faire aimer, d'un seruice qui
appelle récompense. cependant, au service peut se substituer (on le vôit
aussitôt dans la scène 3) un simple discours mettant en valeur lè service, ce
qui ouvre la vôie au mensonge. cette thèse apparaît donc paradoxalenrent
conrme celle de la valeur vide. Au contraire, la seconde ttrèse fait procéder
la valeur d'un mérite naturel, qui appelle le don grawit qui s,impose sans
æuvre et sans justification, et consttuè ainsi paradoxalement vre réalité
plus fiable que I'autre5. Le paradoxe est que les deux interlocuteurs,
d'accord sur la vraie valeur, s'entendent aussitôt pour pratiquer I'autre:
celle qui pennet de jouer.

Ceheiéflexion ést prolongée par les considérations de Clarice, acte II
scène 2, sur la valeur de I'apparence. on distinguè trois modes d'attestation
de la vdleuc la Éputation (vantée par Géronte scène l), I'apparence physi_
que (que Clarice demande à évaluer), enfin I'esprit (pas nécessairèment

5 On peut résumer l'.échange de la Scène 2 comme suit:

Arguntent.l de Dorante: la faveur due au mérite naturel vaut mieux que la faveur
conquise par opponunité. Argment 2 de clarice: le don gratuit vaut mieux qùe la
récompense, simple payemenl forcé d'un service. Argiàent 3 de Dorante ('après
lacquiescement à I'argument de clarice): le don volont-âire est préférable àila iaveur
forcée ou involontaire. .:

Le dernier vers de Dorante, indiquant le désir de toucher le cæar constitue une
déclaration, dont clarice prend acte ét qui donne alors au Menteur l'occasion d'uni
évocation, de ses longs services ignoréJ qui constitue paradoxalement une mise en
pratique'de cette même sratégie du Serviôe, que les deux interlocuteurs viennent de
déprécier!
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$olidaire de la belle apparence, ce dont ô'inquiète la jeune fille, elle aussi

en quête dri jeux d'esprit6). Pour évaluer ur1 mari, c'est néanmoins le pre-

mier cri1p1ç qui s'avèrera le plus fiable, puisque Dorante, ne manquant ni
O'esprit ni tle. prest4nce, décevra néaqmoins Clarice (comme sa réputation

de me:rûeur le pouvait laisser pÉvoir). L'esprit n'apparaît finalement bon

que pour le commerce extra-matrimonial, celui des valeurs fictives;- t 
3o les réflexions (plus disséminées) concemant I'usage et I'efficacité

du melrsongeT, et le moment paroxistique dela décision de Dorante d'aller
se battre en duel sans en'savoir la raison. Elle semble attester chez le héros

un courage natif (qui le <moralise>), mais aussi une volonté de pousser

jqsqu'à I'extrême sa logique de la valeur vide. Dans l'épisode du duel (II'
7-m, 1), il y a en somme tout le paradoxe du menteur sincère, qui est un

paradoxe dlintrigue (répercuté dans la scène du balcon à la fin de I'acte

It!, maip aussi un paradoxe moral, et un paradoxe'fondateur de l'illusion
ttréâtrale (l'engagement de corps dans une situation flus,se). -:.- 4" le dénouement, qui est un momeRt de résolution pour I'intrigue,
mais aussi un moment de Ésolution morale.

Dans Le Menteur, il reste problématique du point de vue de la
<,penséèu, de la réflexion sur le mensonge' Le dénouement que propose

Corneille appgllrc trois types d'évaluation:
a) du poinç àe vu9 -de l'or$re pqblc, Dorante réin1ègre (moins durement

que ôit"" l,t"ircôn) le monde de la valeur réelle, des stratégies matrimo-

niales et des obligations sociales, puisqu'il se rnarie.
: U) pu:pqint de vue, dl parpours inôividuel du héros, Dorante se conver-

tit à la vaieur vraie, en changeant au demier acte dtobjet amoureux, quit-

tant celle qui parlgpogr celle qui se tait, quittanl .celle qui alimeptait le jeu

de proliféàtiÀn de. Ia parole vide pour celle qui existe par sa simple pÉ-
r"nçs8, mais aussi par son nom et pæ sa Éputatio:r.

c) Du poinl de vue de la compétence héro'ique et de la valeur morale,

cependant, Dorante {este un persoqnage ppblématique. En effet, Û,I9r-tt-eur

virtuopç,jusqu'au bout, il ne peut faire honnêtement I'objet d'une adhésion

. 6 Son caractère est manifestement celui de la <malicieuse>, de la <joueuse>' même

si comeille lui attribue - pour donner quelque couleur de moralité à son projet de

change - la célèbre tirade sur l'inquiétude de vieillir fille (II, 2). Malice, enjouemenl et

lucidité ne sont d'ailleurs pas incompatibles: la Philis de La Place en donnait

I'exemple. .'

_ 7 Par exemple, faire taire les <conteurs de Nouvellev comme Alcippe (I' 6)'

8Du point de vue du jeu et des qualités physiques (e-t.vestimentaires, éventuelle-

ment), on peut penser que I'actrice-qui tient le rôle de Lucrèce est I'habituée des

æauiés sugès, màins vivê mais plus màjestueuse que la seconde actrice. C'est celle qui

jo* ôf.iJs" â- s La Veuve, ou Angélique dans La Place, par opposition à Doris ou à

Philis.
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mimétique sans réserve. Comeille signalera dansl'Epître de La Suite la
nécessaire distance du spectateur. C'est que, dans le dénouement dê
Comeille, Dorante n'est pas clairement, cérémoniellement, amendé. Sa
valeur propre, celle de Menteur, n'est ni punie ni élébrée ouvertement
dans la pièce par les instances d'Autorité. Elle demande ainsi à être recon-
nue par une autorité plus haute, qui ne peut être que I'autorité méta-drama-
tique du Public. C'est ce qui semble provoquer I'adresse directe de Cliton
au parterre. Mais cet appel au peupe est à la timite du coup d,état ttréâtral:
qu'est-ce qu'une pièce, en effet, qui n'enseigne pas de vérité et qui de-
mande au public de la dire lui-même? Heureusement, le public n'est appelé
à évaluer que I' habileté du menteur: il n'est juge que du divertissemeni, de
<l'esprit>> de Dorante, de la valeur ludique, en somme, du personnage.
L'évaluation de la valeur éthique du héros, de la moralité de jon compir-
tement social, reste, elle, en suJpens. C'est le sérieux même du dénouement
(est-il ludique? est-il inquiétant?) qui est laissé sujet à caurion. La pièce
lais'se le spectateur s'interroger sur le rapport entre monde réel et univers
théâtral, et le laisse à une gestion responsable mais inquiète de ses propres
désirse.

C'est cette suspension gênante du point de vue de I'autonornie de
I'acti.on théâtrale (que réclame I'esthétique de Chapelain et de
d'Aubignac) que vient Éparer La Suite

Dans Ia Suite ùi Menteur,le rapport au public comme garantie de la
valeur du héros sera confirmé, mais le public devient une instance ,xfrd-
diégétique, participant de I'espace fictif.

Parallèlement, ni le rapport au public, ni la garantie, ni la valeur du hé-
ros ne sont plus problématiques. Introduit dès le début par le Écit de
Cliton, le thème de la relation au pubfib de tlréâtre èst confirmé au dénoue:
ment, étendu même au public lecteur. Mais le public n'est plus la seule
instance <moraliste>>. L'ordre judiciaire s'impose également d'emblée à
I'intérieur même de I'univèrs du jeu théâtral. Dorante conquiert ainsi, au
terme de son second parcours, un double statut d'homme de valeur: un sta-
tut de comédien, de héros de comédie, mais aussi un statut d'honnête
homme, dont le mértte naturel précède cette fois avec évidence, dans le
processus de reconnaissance, le ménæ acquis par le travail et le service
d'autrui.
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Dans t4 Suite du Menteur, il s'agit donc d'amender le-personnage de

Dorante. L4 menteur ne ment plus! Ou plutôt, il ne ment pl:us que pour la

bonne cause, dqst-à-dire pour autrui' Quand il ment par amour,-c'est avec

mauvaise conscience; c'est aussi en vue de s'en remettre au choix de sa

Dame (IV, 8: v. 1561-70). Cette idée d'un arbitrage extérieur sincère

n'existait pas chez le Dorante de la première pièce.

De faii, I'atnosphère générale de la pièce est tÈs différente. [æ men-

teur n'y est plus unhéros isolé; il est engagé dans un réseau de solidarités

viriles entreàes açteurs manifestant tous une noblesse de cæur certaine. 
_

Si I'univers du Menteur semblait déserté par I'Autorité, celui de lo
Suite,en est au contraire saturé. Il ne s'agit plus pour le héros de.se dé-

brouiller avec des mensonges contradictoires, mais avec des devoirs, des

fidétités,des principes d'autorité en conflit Q'Am-ante, I'Ami, I'homme de

Cæur, la Justice), et dont la hiérarchisation est difficile.
L'histoire (l'intrigue) est celle d'une conquête amoureuse; à étapes

multiples, mais à chaque épreuve, un regard-juge est là porrr reconnaître la

valeui de Dorante. L'épisode du portrait'{trI' 3) q:! q cet égard aussi signi-

fiqatif ,qgrgfficace, mêrne s'il use dlun merveilleux romanesque assez

facile.
Dorante, sans avoir changé de'caractère participe de ces nolvelles

règles du jeu. Evoluant dans un univers. surveillé, il est aussi lui.même de-

venu sérieux.
C'est dlabord parce qu'il a changé de statut civil' Cqt aménagement est

annoncé d3ns la scène d'exposition, qui tout en'faisant le lienavec la qre-.

migre pièÇ' expose une situation' globale complètement diffépente' Son

père màrq borantç est devenu chef"de famille, responsable du nom, et doit
-naturellement 

assunier la valeur des mots coqlme celle des réalités matéri-

elles. Il n'évolue plus dans I'univers gratuit de la <jeunesse>>, mais dans

celui de la responsabilité. La rcalité elle-même est devenue plus sérieuse,

puisque Dorante est€n prison pour mort d'homrnelo.- 
On voit bien, par 1à, qu'il n'y a pas' dans le dyptique comélien,

d'autonomie du caractère de Menteur, trl y a certes \ne aptitude carcté-

rielle à mentii (qui va faire I'objet, tout au long de la pièce, d'allusions ré-

pétées de la part de ctiton, comme pour compenser, en fait, une nette dé-

perdition de compétence), mais saualeur esttributaire du contexte global.

Plutôt quq le <caractère>> nouveau, il convient donc d'étudier la trans-

l0 A l'annoncè de'la mort du père correspond, d'un-e certaine façon, dans lz
Mentew,i'annonce de la mort du frère aîné, qui détermine le rappel d9 Dorante auprès

de son pére,'et sa promotion du rang de cadet à celui de fils- unique, dépositate du nom.

Mais à la mort de l,adversaire de Ôléandre, qui noue I'action de La Suite, il n'y a rien

d'équivalent dans la première pièce.

Emmanuel Miirel'

*

I

I

**.

9Lèdemierversdelapièce,mi-tentateur,mi-narquois,n'est-ilpas: <<Parunsirare
exemple apprenez à mentir.>>1,
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formation et le fonctionnement de I'univers de la valeur dans la pièce.
Trois thèmes, qui se trouvent d'ailleurs liés, semblent (sans grandè sur-
prise) essentiels: celui de I'argent, celui du portrait, et celui du théâtre.

Le thème de l'argent
rq
I I Quasi absent du Menteur (réservé aux rapports avec Sabine, la femme| 

" de chambre de Lucrèce), l'argent est au contraire très présent dans La Suite
(on peut compter une vingtaine d'occurences dans les deux premières
scènes de termes tels que: argènt, bourse, pistoles, deniers). Sa <<réalité> est
reconnue par Dorante, qui ne fait plus banqueroute aux valeurs Éelles. Le
héros pousse au contraire à I'occasion la pointe satirique traditionnelle (il
raconte qu'anêté par les sergents, <<[Son] argent fut pour eux le premier
criminel>>: Y. 126)11 .

L'argent est d'abord caractérisé comme objet de fascinatioî moléfique
(dans le récit de sa fuite avec I'argent de la dot de Lucrèce). Ce vol est
qualifié de <folie> (v.47), il provoque indirectement la mort du père
(v.68-9), puis le déchaînement de Ia veuve, qui fait dans la maison <<un

diable de ménage>>, aboutissement nafurel d'un usage dérégulé et camava-
lesque de la valeur. Cet argent maléfique est symboliquement à mettre en
relation avec les mensonges, dont Dorante possède un <<trésor infini>>
(v. 133) et dont il usait sans discemement dans sa jeunesse. Le détrousse-
ment de Dorante et la réforme du Menteur, Sa résolution de vivre en
<honnête homme>> (v. 139) participent en effet d'une même situation,nou-
velle. L'usage de I'un et de I'autre avec discemement caractérisera le com-
portement nouveau du personnage. En prison, I'argent est reconnu comme
un instrument utile, une valeur réelle, objet d'un commerce sincère,

En confirmation, I'argent <ibénéfique> de Mélisse (qui s'oppose à la dot
maléfique de Lucrèce) n'est pas proposé initialement comme une valeur
d'échange, ou de contrat, mais comme I'objet d'un don gratuit et généreux
(scène 2), en reconnaissance, et non en récompense, de la valeur naturelle
du héros.

Sans disparaîtrel2, le thème de I'argent, très présent au début de la pièce
est ensuite relayé par d'autrês, qui définissent plus <inoblement>> la Valeur
de l'Homme.

11 Dorante est sur ce point relayé par Cliton. Voir par eiemple la comparaison
satirique des vers 71-4: <Elle a laissé chez vous un diable de ménage/ [. ..1 Comme fait
un sergent pour les deniers du Roi.>

12 bn retrouve par exemple le motif des rapports entre argent et justice en III, 4
(v. 1123-7), et celui des rappoils entre argent et amour en V, 1 (v. I 601 -4).

Dar sa transformation en valeur objet, gage d'un lien plus singulier. Le don

àe h bourse est suivi par un don du portrait (II, 3), qui annonce I'apparition

dé I'original lui-même (III, 3). La-valeur abstraite de la pièce à effigie

laisse la place au portrait, gagé sur une Éalité unique.

fe. jeu Ae confïsion et-rt'Interchlangçabilité des identités féminines dans

Le Miiteur, est remplasé par un jeu idéaliste (presque- mysticisan$ sur la

valeur de l'unique obiet q't'est I'Inconnue, la Dame Absente dont on finit
par découvrir lË visage en récompense de sa foi en elle. C'est un 9ar:olq'de 

confirmation de livaleur, que propose I'intrigue amourcuse de La Suite,

et non ùn parcours de déception, conrme dans la pièce précédente'

De même, la <<compétence de séductiop du héros n'est plus fondée sur

un seryice, sur un mérite acqais (pour reprendre les notions du dialogue de

l'aetè I di'Menteur) mais sur w-mérite naturel, qui détermine le coup de

foudre Qettre de I'acte I scène 2) et la reconnaissance d'une prédtstination

(IV,1).' 
cette séduction par le bel air n'év-eille pas la méfÏance de I'hérojne,

com(ne dans Ie Meiteur (même si Mélisse vient se rendre compte P$9fle
même, ious un déguisement, de I'honnêteté de Dorante)' Il n'est llobjet

d'aucune détibération méfiante. U6vidsllsq de I'apparence est au'contraire

une donnée structurante de I'uriivers hiérarchisé de la pièce. Ainsi, Cliton

eherchant dq'son côté à séduire Lyse, lors même qu'il parodie le bel air et

la cour d'aniour des maîtres (iin de la scènè 2 de I'acte f) confirme en fait
I'efficacité d'une telle reconnaissance élective, puisque 1o elle est efficace

aussi pour-Cliton, mais que 2? elle fait apparâître la différence de qualité

entre les couPles.
De mêmè encore, la noblesse de caractère de Cléandre, le frère de

Mélisse, paraît sur son visage au pr,emier coup d'æil: c'est ce qu'éprouve

Dorante âu moment de llentrewe en prison (v, 359-63), et c'est ce qui mo-

tive, son généreux mensonge.
CeftJrecohnaissance de la valeur de I'individu sur la mine, confirmée

eitsuite par les actes, ne sieffectue plus, comme dans Le Menteur, dans'n

univers contrôlé par une autoritéfaibte, trop bienveillante. Le vieux père

est remplacé.par iajustice carcérâle, puissante, rigoureuse (I, 4), méfiante'

Cepend'ant, iioint important, cette autorité lâisse-.à-d'autres..in:tances et

dliutres valegn (ce[és du cceur et de la générosité) la possibilité d,e..loue1

enlcréant, cette fois, non pas'de la fiction mensongère m.1i1 de-s liens de

solidarité réciproquel3. Dans un espace de liberté surveillée, la généro-
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Le thème du portrai!

Iæ travail de moralisation de la valeur monétaire passe en particulier

13 nFaites votre devoir comme j'ai fait le mien'> (v. 346), dit Dorante à Cléandre
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*i1614, I'acte de valeur par excellence, donc, s'exerce à la fois sous le re-
gard (censeur) de I'autorité extérieure et sous le regard (davantage de
connivence) de l'égal, solidaire. Ce système de double référence est aussi
celui qui caractérise, justement, le fonctionnement théâtral. Le jeu, la
connivence entre les acteurs, ne peut s'y développer que si la présence d'un
regard extérieur, plus sérieux, y est affirmée: caution de moralité, de réalis-
me, de vraisemblance. Et par là, le spectateur ne peut goûter au divertisse-
ment du jeu que si quelqu'un ou Quelque chosè d'a-utre, danslapièce,
assume cette nécessaire vigilence de Ia Réalité. C'est du moins ce qui
semble être la leçon de La Suite.

d,près les soins qu'il prend pour rompre ma prison,

t1..1
Je rougis en secret de servir sa maîtresse (1561-4).

C'est que Philiste, paradoxalement, est davantage que n'était le père dans

Le Mentew,un <<proche>>, un personnage envers qui le héros reconnaît une

dette morale (même si ce n'est pas une dette de naissance). Dorante
amoureux n'a'donc plus à se débarrasser d'une simple volonté <étrangèrç>

traversant ses projets: il est placé en situation de dilemme éthique, pattagé

entre un amour généreux et un d,evoir généreux. la vâleur, tant éthique que

dramatique de son rnensonge s:en trouve naturellement complètement
transformée, Le personnage de Dorante,éohappe au'comique du mensonge

et se trouve placé dans une situation moralement plus ændue (plus tra-
gique?ts). Iæ mensonge nouveau (passif, par omission) vise à prolonger un
blocage de situation (comrne dans 1a tragédie Rodogunienne), et non plus à

lever les obstacles, presque agressivement, comme dans I:e Menteur-- 
Dorante a maintenant à gérer I'opposition entre deux attachements, qui

sont en même temp! dêui àutorités aptes à juger de sa valeur. De façon
significative sa stratégié v3 dtailfeurs consister à leur renvoyer la décision.

Y 
La comédie sp teùii"e de façon heureuse par le même procédé que les

tragédies du princê comme Cinna, ou Agésilas: par un renoncement géné-

reux à sa pâssion de celui qui incarne I'autôrité à I'intérieur de la-commu-

nauté dramatique; Philiste affirme d'abord son pouvoir (v' 1842-6: <Sur

ma parole 
"n"à. 

uout ête3 prisonnier I 1...1Rentrez dans la prison dont
vous vouliez sortiD), pousse la violence du pourroir à sa limite, afin de

faire <<exprimen> l'évidence des sentiments de l'Arnante (cornme le roi
Femand dans le Cid), afin de faire parler Mélisse et de la faire pleureil6, et

finalement conclùe par un renoncement généreux, qui, de plus, garantit la

chaine des générosités liant tous les acteurslT.

Philisteiarticipe donc à la fois de l'univers de I'autorité violente et de

celui de la'soliâarité nobiliaire, de cette générosité réelle, qui semble nè

pouvoir exister que dans le partâge d'une entorse à la Loi' d'un secret dan-

gereux.
Mais Philiste est aussi d'une autre rnanière le maître du jeu, dans la co-

médie: il est le relais entre la Comrnunauté et llAutorité méta-dramatique

(en I'occu4ence intra-méta-dramatique!), et comme tel il est le détenteur de
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15 Comeille lui prête d'ailleurs à l'occasion un vocabulaire tragique: il <frémi[t]

sous I'horreurdu devoio (v. 1718).

. ' f 6 <Jlai voulu vciir vos pleurs pour mieux voir votre flamme,/ Et la crainte a trahi

lèi secrets de votre fone,) (v. 1899-190O).
i:

l7 ..Je ne m'oppose poirii à votre gratitude> déclare+-il à Cléandre (v.' 1887).

Emmanùèl Minel'

Le thème du théâtre

læ thème du théâtre, présent dans le célèbre <<ajoub> au dénouement de
I'intrigue espagnole (et que Comeille retranchera en 1660), pose en fait la
question plus générale du jeu et de son arbiirage, de la présence ou de
I'absence d'un Regard souverain, à la fois juge sévère et spectateur de
connivence. Cette instance fait manifestement défaut dans l'èspace intra-
diégétique 'd,u Ment"ur.Elle est au contraire bien présente dans Ia Suite, ce
qui change les conditions de jeu; ce qui change aussi les procédures
d'interpréation de I'action <théâtrale> (ou <dramatique>) par le public.

Dans le dispositif qui permet la reconnaissancè de ia valèur indivi-
duelle, et rend caduc I'ancien jeu du mensonge égoiste et gratuit, le per-
sonnage de Philiste, qui apparaissant à I'acte tr (à la façon des Rois) tient
une place essentielle.

IÆ portrait du personnage est sensiblement étoffé par rapport à la pièce
précédente. C'est ici un homme'influent, proche des dépositaires de
I'autorité judiciaire.

Ami du héros et homme puissant, Philiste, d'une certaine façon, incame
le système de double autorité qui fonctionne dans la pièce. Lié à I'autorité
judiciaire, il est pourtant I'allié de Dorante contre le Prévôt; ami et égal de
Dorante, il est aussi, à I'intérieur de la communauté confidentielle des
cæurs nobles, le demier maillon de la chaîne des dettes d'honneur, et
comme tel le juge privilégié. Comme le souverain de la tragédie comé-
lienne, il est à la fois garant de I'Autoritéjudiciaire etjuge de I'exception
généreuse.

Dorante menteur par amour nourrit à son égard un sentiment de cul-
pabilité:

qu'il vient de sauver.

14 ..O générosité qui n'eut jamais d'exemple!> (v.336), s'écrie Cléandre.
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la comédie imprimée du Menteur (v. 1905-6).
C'est lui qui permet, au dénouement, llobjectivation du comportement

du Menteur, qui donne à Dorante I'occasion d'un aveu non plus confiden-
tiel mais public de son comportement passé, et lui permet de manifesær
finalement un e distance yertueuse.

Lonqu'il est enfin quegtion de jouer arissi la suite du Menteur, c'est
Phililç qui assume la fonction de porte-parole du projet moraliste de la
pièce18;

Vous pouvez effacer, avec cette secônde
Les bruits que la première a laissés dans le monde,
Et ce cæur généreux ri'a que top d'intérêt

I Qu'elle fasse partout connaître ce qulil est. (1927-30)

Philiste apparaît donc là encore comme le garant privilégié de la moralité
du.héros, de son image publique, qui est aussi celle de I'espace théâtral où
elle a pu, cette fois, se manifesûer. Il est à la fois ie.Juge, le Regard souve-
rain dans la pièce, et le promoteur du débat sur le théâtre, hypothéquant
ainsi le travail de regard critique des spectateurs szr la pièce.

Quant au héros lui-même, il paraît, dans sa demière tirade, définitive-
ment assumer son statut d'acteur, et assumer le regard public porté sur lui.
læ témoin de sa <<valeur> (de menteur honnête homme) n'est plus le seul
Cliton, en secret des autres, mais la communauté toute entière, qu'il invite
au spectacle:

Allons voir comme ici I'auteur m)a figuré,
Et rire à mes dépens après avoir pleuré. (tSOt-Z) .

L'adresse au public de Cliton, qui ærmine encore une fois la pièce (en par-
tie conservée dans la version de 1660), semble témoigner à la fois de la
peûnanence du rapport au public que proposent les deux comédies de
Menteur, et de la transformation fondamentale qui s'est opérée d'une pièce
à I'autre, puisqu'il n'y a plus, cette fois, d'invite à juger I'Acteur:
I'instance de jugement, le <Public>, à la fois communauté et Autorité,
ayant correctement exercé sa fonction au niveau intra-diégétique, dans le
cours même de I'action (comme dans les comédies bienséantes classiques).

L'adresse n'est plus qu'un congé, adressé à un public qui a pu cette fois
assister pdJriv ement à une pièce proposant un dispositif autonome de dé-
finition de la valeur.

..1

r . Corneille et le mélange des genres

Paf

JI]DD D. HUBERT

Malgré lloppositiôn; à l'époque classique, des théoriciels €Jmême des

dramatrirges aumélangedes genr.es, n-o-mbre de pièces essentiellement $é-

rieuses rJnferment deJscènes.subtilement comiques. Bien sûr, il ne s?agit

guère d'ouvrages sombrementrtiagiqires tels que Phèdre et Suréna qui

Énissent plutôt mal, mais de coméilies héroiques comme Tite et Béténice et

Putchérià, de tragicomédies comme Le Cld, et même de tragédies comme

Cinna et,en 
"e 

{oi conceme Jules César, La Mort de Pompée, c'est-à-dirc

de pièces qui après beaucoup à'agitation se terminent dans une tranquillité

touie relative. [.faut avouer que la désignation même d'une æuvre colnme

tragicomédie ou comédie héroique met en question la notion même de pu-

reté générique. Mais comme les spectateurs du dix-septième siècle, con-

trairJment au public grec, exigeaient que, malgÉ l'unité de jour, une qi99e

déployât une grande-diversité d'actions, les dramaturges pouvaient diffi-
cilement s'qn tenir,à une même'tonalité.

Le Cid.,la première en date des pièces dont je parlerai, comporte un

certain nombre de scènes comiques, surtout quand il s'agit de chimène, le

pmmanuel Mouviage. Faute de mettrg fin à tout rapport avec Rodrigue en

i'enfermant dans un couvent;'cette hèroihe s'aventure de propos délibéré

dans des situations sans issue, Rien de plus comique ,que sa violente

. réaction quand don Sanche lui àpporte l'épée de Rodrigue'' Leq brimades

qu'elle pôOigo" à cet homrne de bonne volonté ne peuvent qu'amuser le

public à'autant plus que son malheureux champion se trouve dans la

iituation de tant de p".sott tagur.de comédie'et même de farce qui, quoi

qulils fasseirt, n'arrivent pas à se justifier. Un p9u plus tôt,'le Roi avait

tendu un piège méUdiamàtique à llhéroihe en lui apprenant la <<mort> de

Rodrigue. Méme si son:évanôuissement'nla rien de risible en scti, toutefois

on ne-peut guère prendre au sérieux ses maladroites explications dont la

mauvaise fdi sauté atrx yêux. læ duel entre Rodrigue et Sanctre donne lieu

à un échangeentfe le Rài et don Diègue dont toute la,valeur'comique vient

du fait que-l'auteur esquive in extremis une enf,reirite inémédiable à l'unité

de joui.-Iæ Roi ordonnê à Rodrigue: <Soyez prêt à demain>, ce qui foumit

lloccasion à doh Diègue, de sortir pour une fois de son rôle de conseiller

soumis.pour répliquJr avec autsrité'.<Nsn, Sire, il ne faut pas différer

l8 On notera que la figure du Roi n'est pas convoquée ici comme autorité specutri-
ce (comme dans L'Illusion), mais comme autorité actrice: c'est au roi qui ne dédaigne
pas de monter sur les planches que fait allusion Cléandre (v. 1923-5). Cene figure dê
I'autorité. suprême à la fois actrice et aulorité, peut passer pour le <modèle> de Philiste.
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