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Quelle heureuse idee a eue Marc Fumaroli de reunir en un fort volume de plus
de cinq cents pages, orne de precieux index, des etudes, dont trois seulement sont
inedites, qui se signalent par une coherence lumineuse soulignee par Ie « bali
sage» des tetes de chapitres ! Si le specialiste de litterature francaise du XVII' siecle
voit a bon droit dans cette grande composition qui prolonge la reflexion inaugu
ree par l'Age de l'Eloquence' un livre sur Comeille venant s'ajouter aux sommes
anciennes 2 - celle de Georges Couton surtout - celui pour qui la perspective
diachronique, necessairement prevalente au regard de la genese des litteratures
nationales (et des « theatres nationaux »), exige un temps long qui s'etend de la
fin du xv< siecle au demier tiers du XVIII' siecle, y discemera davantage, au-dela du
centre de gravite francais, une contribution determinante a la genese de l'Europe
litteraire modeme. Car si l'Introduction donne raison au premier, elle Ie fait en
inversant l'ordre des priorites instaure par le titre et Ie sous-titre, Parler, en
empruntant parfois des chemins detournes qui sont Ie charme de la lecture, de
celui qui inaugure le Pantheon classique francais, c'est en effet d'abord restituer Ii
la memoire, a l'historiographie done, l'espace culturel et spirituel oil son oeuvre
s'enracine.

« Heros et orateurs » : l'alliance renvoie a une dramaturgie tout entiere parcou
rue par les apports d'une Parole non point contrainte, comme on Ie croyait jadis,
mais magnifiee, portee a sa plus haute effiorescence par Ie systeme rhetorique.
Avec une vigueur inegalee et une belle audace novatrice, M. Fumaroli en pro
clame l'union avec un Sublime, efficace bien avant la traduction du traite du
Pseudo-Longin (p. 337-398). Ce n'est pas un hasard historique sans doute si la
reviviscence, ou simplement l'affirmation, des litteratures nationales a l'aube de
l'epoque modeme, est contemporaine de la multiplication des gloses savantes de
la Poetique (songeons ala Poetica d'Aristotele vulgarizzata de Castelvetro, 1576)

* Apropos de : Marc FUMAROLl, Heros et orateurs ..rhetorique et dramaturgie comelienne,
Geneve, Droz, 1990. 16 x 24, 536 p. (« Histoire des idees et critique litteraire », 277).

1. M. FUMAROLl, L'Age de l'Eloquence. Rhetorique et «res litteraria », de la Renaissance
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et de I'introduction massive de I'appareil rhetorique herite du Stagirite, de Cice
ron et de Quintilien, dans Ie cadre alors nouveau des colleges: on sait quels fruc
tueux developpements connut ce mouvement, portant un langage commun aux
quatre coins de I'Europe lettree, mais encore, et de maniere plus concrete, ins
truite du temps.

II est vrai que M. Fumaroli choisit de se placer au ceeurde I'Europe catholique,
celie de la Contre-Reforme, ce que Ie reexamen de la dramaturgie cornelienne
posait du reste en prealable, Cela ne va evidemment pas sans silences, sur lesquels
on reviendra. Aussi bien Ie Continent est-il pour longtemps encore le lieu des dif
ferenciations et divisions confessionnelles, ainsi que Ie rappelle I'effort parfois
pathetique en vue de retablir la coincidence perdue de la respublica litteraria et de
la respublica christiana. Mais que d'eclairages nouveaux apporte cette meme
option! M. Fumaroli restitue ainsi au Collegio Romano son role de foyer rayon
nant des lettres dont Ie mariage avec la religion a fait reculer l'ascetisme originel
du tridentinisme. Ainsi n'est-il pas etonnant qu'il consacre de longs et precieux
developpements a de grands jesuites : Claude Delidel, Ie maitre venere ; Louis
Cellot, professeur de rhetorique et dramaturge du College de Rouen; Jacobus
Pontanus, Ie savant humaniste et pedagogue allemand, I'un des architectes de la
Ratio studiorum; Nicolas Caussin, introducteur en France G'ajouterai : en Alle
magne aussi) de la « tragoedia christiana»; Bernardino Stefonio, l'Italien,
I'incomparable tragique dont la Flavia et Ie Crispus furent partout Ius, sinon
jones, et avec lui la triade prestigieuse que composent Muret, Benci, Sacchini,
attaches de tout leur etre adiffuser la culture nouvelle de la Roma renovata ; Ie
plus modeste, Pierre Josset, auteur d'une epopee sur la rhetorique - theme on ne
peut plus caussinien, au sens ou I'auteur des Eloquentiae sacrae et humanae
parallela entend la notion, qu'il parait avoir forgee, de theorhetor, que l'on sou
haiterait, dans ce cadre, plus largement utilisee ; plus rapidement evoque, car plus
tardif, Francois Vavasseur, courageux defenseur du theatre au moment ou, du sein
du catholicisme, montaient contre ce demier (cf. p. 449-492) de rudes assauts. Si
la filiation italienne prevaut, contrebalaneant Ie poids traditionnellement reservea
l'Espagne dans la formation du genie dramatique de Comeille, elle n'est done
pas, cette breve enumeration Ie suggere assez, isolee. Mais I'important est anotre
sens ailleurs. R Lebegue, A. Stegmann, pour ne citer qu'eux, avaient bien vu cette
relation. lis avaient mis en evidence chez Corneille la familiarite avec la neo
latinitas, l'exigence de grandeur et de magnanimite, l'importance pour I'exercice
de ces vertus du libre arbitre, la conception de la Grace et de la conversion.
M. Fumaroli enrichit certes leurs conclusions. Mais ce qu'il montre surtout, qui
nous aide asortir enfin du debar toujours un peu vain et irremediablement dece
vant, sur les influences, c'est que Comeille parvient, en langue nationale, ainven
ter une litterature profane, ase poser et a se faire reconnaitre comme « Ie grand
poete francais de l'ame catholique latque » (p. 9). II est difficile de toucher plus
juste! La formule utilisee ne reflete rien d'autre, nous semble-toil, qu'un projet de
« theologie poetique » (p. 10), de part en part impregne du dogme de l'Incama
tion, lie a la croyance selon laquelle la Chute n'a pas corrompu radicalement la
nature humaine.

On precisera que cette theologie, qui est aussi ontologie, etait pareillement en
droit de faire appel a la notion paulinienne de « creation deleguee », de batir, a
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l'image de la neo-scolastique suarezienne, sur le socle aristotelicien et thomiste de
la sociabilite naturelle de I'homme, y ajoutant comme elle l'affirmation d'un per
fectionnement par la Grace dont Polyeucte, de toute evidence, foumit la traduc
tion dramatique achevee.

Partant d'une mise en question de la these benjaminienne de la perte de trans
cendance dans Ie theatre baroque, l'auteur de ces lignes a tente de reconstituer Ii
propos de la scene catholique dans Ie Saint-Empire un tel faisceau, avec pour
point de cristallisation la convergence de la rhetorique et de vo-ao: Le livre de
M. Fumaroli fait voir nettement que des postulats voisins conduisent Ii des
constats differents parce qu'appliques Ii des espaces dissemblables. Alors que
I'emporte en France I'emancipation de la litterature, qui fera la force de notre
pays durant un siecle et demi au moins, il y eut en Allemagne confinement dans
I'univers des confessions, consolide et delimite par les Traites de Westphalie.
Opitz, pere de la tragedie allemande au XVII

e siecle, peut bien reprendre Ii Ronsard
la notion de « theologie cachee » (« verborgene Theologie »), illui faut maintenir
une dualite en publiant separement des « poemes profanes» et des « poemes spi
rituels » (« Weltliche» et « Geistliche Poemata »), Pis : son Meilleurcontinuateur,
Andreas Gryphius, en revient Ii la superiorite de la litterature explicitement reli
gieuse, un peu comme si Comeille n'avait donne Ii la scene que Theodore, ou ne
nous avait legue que la traduction de I'Imitation de Jesus-Christ.

Sans doute sommes-nous dans ce cas en Silesie, terre longtemps protestante et
confrontee depuis 1648 Ii une brutale recatholicisation. Mais il reste, qui importe
pour notre propos, que Gryphius s'attache Ii protestantiser les schemas catho
liques (jesuites) et se demarque simultanement du Comeille de Po/yeucte! A
l'inverse, on notera que, dans cette meme aire, un theatre catholique porte par les
ordres religieux a ete conduit, de par sa position dominante, Ii assumer des dis
cours que reclamait la pratique spectaculaire propre Ii la societe aristocratique.
Prenons par exemple «la dramaturgie du couple» (p. 77). M. Fumaroli est Ie
premier Ii notre connaissance Ii degager la valeur de paradigme structurel qu'elle
revet pour l'ecriture dramatique de Comeille. Avec une eloquente vigueur,
M. Fumaroli souligne la resacralisation qu'elle implique, non seulement de I'indi
vidu, mais egalement de la communaute ideale restauree, I'utopie d'une societe
heureuse arrachee aux aleas du monde sublunaire. Or, il apparait que cette thema
tique occupe clairement, vers 1660-1680, dans I'Autriche «archi-catholique»
(« erzkatholisch ») de 1'« archi-Maison » (« Erzhaus »), une place centrale. Tel est
Ie cas en particulier des spectacles composes par Iejesuite Nicolas Avancini. C'est
que, pour ce demier aussi, Ii qui done ce langage n'est par consequent en rien
« etranger » (ibid.), « Ie sacrement plus profane du mariage » est, dans le siecle,
l'equivalent, au moins approche, du «grand jeu mystique qui se joue solitaire
dans Ie sacrement de I'ordre » (ibid.). Une telle conception, nourrie chez Avan
cini de la langue du Cantique des cantiques recouvrant la strate ovi-

3. Jean-Marie VALENTIN, Le Theatre desjesuites dans les pays de langue allemande, 1554
1680. Salut des ames et ordre des cites, Berne/Francfort-sur-Ie-Main/Las Vegas, P. Lang,
1978 (vol. I, 2, 3); Stuttgart, A. Hiersemann, 1983 et 1984 (vol. 4 et 5). Theatrum Catholi
cum, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1990 (vol. 6). Le volume 7 et dernier est en pre
paration.
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dienne, pennet de celebrer Ie castus amor (Ia « keusche Liebe» de Lohenstein),
I'Eros christianise, en d'autres mots: la vie sainte dans Ie monde. C'est bien au
fond ce qu'un Caussin en France, en depit de ses rechutes dans Ie sec exem
plum, avait defendu dans sa Cour sainte, un texte lui aussi de diffusion euro
peenne.

Cette remarque pousse Ie lecteur Ii regretter que M. Fumaroli, dans sa topologie
des hauts lieux de la culture theatrale dans l'Europe du Seicento, n'ait pas place
Vienne aux cotes de Rome, Madrid et Paris (p. II). Convenons que I'essor de cet
art fut plus tardif en ce lieu, Ii cause des menaces turques et de la Guerre alle
mande qui s'etait europeanisee. Mais I'explosion qui s'y produit apres l'election
de Leopold l" Ii l'Empire en 1658 et Ie mariage du souverain avec l'infante Mar
guerite Therese, sreur de Marie-Therese, bouleverse cette situation du tout au
tout 4. A Avancini se joignent les ltaliens Sbarra et Cesti. Comme Ie donne Ii
entendre leur production (par exemple, l'opera II Porno d'Oroi, c'est avec une
egale ardeur catholique (non moins que dynastique) qu'ils fournissent, dans Ie
langage allegorique de la celebration, leur contribution Ii la culture imperiale de la
capitale haussee au rang de bastion face aux Ottomans. Apres 1660-1665, l'inspi
ration pro-habsbourgeoise accentuera encore sa nature catholique, dans un effort
conscient d'opposition au culte solaire de Versailleset Ii son glissement de plus en
plus marque vers l'autoreferencialite du pouvoir royal", Jusqu'a la penetration,
fort lente au demeurant, du second jansenisme, cette orientation ne devra meme
pas contrecarrer une Reforme catholique augustinienne qui se comparat au mou
vement de Port-Royal. Cela revient Ii dire qu'on n'y trouvera pas un epilogue simi
laire Ii celui de la Phedre de Racine, « repondant », dirait-on, au Crispus de Stefo
nio, et que M. Fumaroli, durcissant Ii dessein les tensions qui parcourent Ie
classicisme francais, situe aux antipodes de l'audacieuse ambition d'emancipation
esthetique qu'exprimait la tres juvenile Medee de ComeiIle (p. 493-518).

Trois remarques pour finir, qui sont autant d'interrogations, d'invites Ii pour
suivre la reflexion,

Prolongeant la ligne (rejouverte par B. Munteanu, M. Fumaroli, auquel il
conviendrait d'associer pour l'Allemagne Klaus Dockhorn" et Wilfried Barner",
ne conceit Ii juste titre de rhetorique que complete. L'actio en fait de plein droit
partie, on en conviendra avec lui. On saluera done la presence dans ce livre d'un
chapitre oil il est parle de I'Eloquentia corporis, tres habilement mise en rapport
par I'auteur avec l'emblematique hieroglyphique. Pour precieuses que soient ces
analyses, elles n'en demeurent pas moins souvent mieux adaptees Ii I'art de I'elo
quence qu'a celui de I'actor proprement dit. Les Vacationes autumnales de Louis

4. Pour la France, cf. Jean-Marie APOSlOLiDES, Le Roi-Machine. Spectacle et politique au
temps de Louis XIV, Paris, Minuit, 1981; Jean-Pierre NERAUDAU, L'Olympe du Roi-Soleil.
Mythologie et ideologie royale au Grand Steele, Paris, Belles Lettres, 1986.

5. J.-M. VALENTIN, « "II Porno d'Oro" et Ie mythe imperial catholique a l'epoque de leo
pold I" », xV/! siecle, 142,36' annee, 3, juil.-sept. 1984, p. 17-36.

6. Les travaux, souvent pionniers, de Klaus DOCKHORN ont ete reunis sous son nom in
Macht und Wirkung der Rhetorik. VierAujsatze zur ldeengeschichte der Modeme, Bad Hom
burg v.d.H., 1968.

7. Wilfried BARNER, Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen,
Tlibingen, M. Niemeyer, 1970.
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de Cressoles (1620) se proposent d'etudier en premier la « perfecta oratoris actio
et pronuntiatio ». II fallut, autant que nous le sachions, attendre Ie xvursiecle
pour que soit publie un traite jesuite en forme sur l'art du jeu, Ie De Aaione see
nica de Franciscus Lang (Munich, 1725). L'affaire ne devrait-elle pas etre reprise?
Notons que les grands debats sur ce sujet ne se multiplient, dans la sphere pro
fane, qu'apres cette date, comme Ie montrent les ecrits de Remond de Sainte
Albine, Riccoboni, Lessing, Lichtenberg, Goethe..., comme si Ie developpement
d'une discussion specifique sur Ie jeu scenique supposait Ie retrait prealable du
sacre et la victoire de l'interiorite moderne sur la notion de palaestra affectuum.

En second lieu, la recherche theatrale depuis les annees 1970 en Allemagne a
fortement mis I'accent sur la notion de « drame de martyr(s) »; faut-il rappeler
que, des 1928, dans sa These d'habilitation refusee, Walter Benjamin s'etait appli
que Ii proposer une typologie propre au «Trauerspiel », soigneusement distingue
de la tragedie antique (« Tragodie »), en prenant pour base la constellation anti
thetique «tyran/martyr(e) ». Nous inclinons Ii croire quant Ii nous que ce moule,
pour avoir servi de matrice Ii la version lutherienne et silesienne du « genre triste »
(« Trauerspiel », ramene par Benjamin Ii son etymologie : «Trauer », deuil;
«traurig », triste) ne pouvait repondre Ii la vocation dont le dote Benjamin que
par une transgression, historique et politique, deconfessionnalisee, de ses sujets.
Toute transposition est bien entendu delicate tant les contextes divergent. II serait
expedient pourtant de s'interroger sur Ie fait que Corneille, auteur de Polyeucte et
Theodore, n'a pas retenu cette solution (M. Fumaroli, p. 251 sq.), Ne peut-on
avancer l'hypothese que cette voie, qui etait egalement celie des Neerlandais (le
Christus patiens de Grotius, Ie traite de Heinsius), n'offrait pas au dramaturge
francais une voie aussi «avancee » que celie proposee par les ltaliens? Et plus
generalement, ne faut-il pas admettre que ce type de texte, si naturellement
accueillant aux genres deliberatif.judiciaire et meme epidictique, n'etait pas seule
ment une cible ideale pour les contempteurs de la « tragedie chretienne modere
ment i (voyez Nicole et Varet), mais qu'elle se revelait de surcroit inapte Ii servir
de receptacle Ii la tragedie du classicisme francais alors dans sa phase ascendante ?
La question merite d'autant plus d'etre posee qu'elle recoupe en partie, dans cette
societe ou les « frontieres entre sacerdoce et laicat » (p. 460) n'ont pas ete stabili
sees (pouvaient-elles l'etre si aisement ?), celie des institutions: les scenes profes
sionnelles et celles des colleges, controlees par l'Eglise. BIle pourrait vraisem
blablement jeter quelque lueur sur ce qui, desormais, est une singularite francaise,
Eventuellement aussi sur la critique qu'opere plus tard Lessing de I'admiration
comme ressort de la tragedie : Ie debat sur la catharsis visera alors, dans l'esprit
des Lumieres, Ii substituer Ii l'imitation I'identification, l'homoion ethique et
civique, sans accomplissement transcendant.

Le dernier point ouvre sur de non moins vastes perspectives. Le motif d'une
maniere d'Eden originel perturbe, voire perdu, et dont la restauration apparait en
filigrane de nombreuses pieces, fait l'objet de multiples allusions, notamment
dans Ie chapitre premier. M. Fumaroli a raison: il s'integre sans peine Ii la pasto
rale dont il est consubstantiel, comme il l'est au theatre de Lope et Calderon:
l'univers noir de Rodogune en expose l'envers. Mais l'evocation de la « tristesse »,
rattachee Ii la « vanite », « I'abandon, l'incertitude, l'exil » (p. 76) surprend dans
Ie contexte catholique, car elle se situe dans l'axe d'une comprehension benjami-
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nienne du « jeu triste » (« Trauerspiel »). Elle a directement Ii voir avec la melan
colie, la meditation saturnienne sur Ie monde de mines, qui envahit l'ame du
prince comme elle nourrit « la plainte » (« Klage ») de la Nature habitee par la
mort depuis la perte de la transcendance. Ce que Benjamin expose ici vaut Ii ses
yeux pour la seule tragedie allemande (pas seulement « baroque» d'ailleurs, mal
gre ce que donne Ii entendre Ie titre de la traduction francaise I). II est symptoma
tique de cette lecture des textes que Benjamin avait en tete une exploration de la
tragedie francaise, On peut s'interroger sur Ie point de savoir si Ie Dieu cache de
L. Goldmann correspond Ii ce que Benjamin aurait pu dire - Ii cette question il
ne peut y avoir de reponse, Mais ce que M. Fumaroli avance ponctuellement
demanderait un debar plus large: ne faudrait-il pas confronter Corneille et Racine
aux postulats benjaminiens, s'interroger sur une « dereliction», distance momen
tanee Iii ou l'Eden peut de nouveau s'ouvrir, perte radicale ici qui ne se resorbe
rait, comme Ie croit Benjamin, dans l'esprit du judaisme messianique, qu'au
moment de l'accomplissement de la fin des temps?

Al'instar des autres problemes souleves par ce travail, celui-ci devrait passion
ner les specialistes de l'histoire theatrale depuis la Renaissance et de la culture
europeenne Ii un moment determinant de son evolution. Par les stimulations qu'il
dispense autant que par les certitudes qu'il etablit, Ie livre de M. Fumaroli repre
sente une contribution de premier ordre Ii la comprehension de cette periode,

Jean-Marie VALENTIN.


