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RESI'I,IE

La présente thèse comprend six unités. L'introduc-

tion évoque Itunivers des lettres au XVIIe siècle et l-a con-

dition de la femme à 1 t époque, donne un aPerçu Sur les salons

précieuxr sur Ithonnête homne et ses moeurs'

Le chapitre premier, consacré au salon de Mme de Ram-

bouillet,apporte des détaiIs sur Ithôtel même,évoque deux

querelles Iittéraires de }a coterie ce1le des "Supposés" et

celle d.e "Job" et d"'Uranie" et cherche à illustrer Ia phi-

losophie du lieu à travers les personnages qui influencèrent

son esprit: Mme de Longuevil-le, Condé, Mure de SabIé, Malherbe 
'

Racan,Chapelain. La querelle du "Cid" occuPe une large partie

du chapitre, Ies lettres révéIant quelques détaiIs essentiels

sur 1a contestation. Dtautres faniliers aPparaissent: G' de

Scudéry, Vaugelas, les marquis de Rambouillet et de Pisani'

Ml1e Paulet, Julie d'Angennesr Montausier, Voiture, Godeau et

dtautres intimes moins marquants. Le chapitre évoque ensuite

les activités du lieu, dont les séjours de la coterie à Ia

campagne. La présence de MIte de Scudéry dans Ie salon et les

liens unissant la cabele à Ba1zac et à I'hôtel de Clermont

complètent Ie récit qui s'achève sur une analyse du caractère

de Mme de Rambouillet incluant un paragraphe sur sa corres-

pondance et un autre Sur ses enfants et du salon même.



III

Le deuxièrne chapitre portant sur le salon de la vi-

comtesse dtAuchy débute par Itévocation de Ses amours avec

Malherbe et nous faniliarise ensuite avec la Vicomtesse avant

de pénétrer dans son salon et d'en présenter les habitués

(Pagan, Habert,d'Aubignac, de Retz, MI}e de Gournay). Suivent

des observations sur Ia ruel-Ie et sa présidente dans 1'oP-

tique des bienséances de 1'époque et de Ithonnêteté clas-

sique en général ("Lthonnête femme" - Du Bosc; "Galatée"-

della Casa; "Les HoméIies"- Maucors). Un parallèIe entre le

salon de Mme d'Auchy et celui de Mme de Ra¡nbouillet introduit

la partie du chaPitre qui évoque les amis de La "chanbre

bleue", devenus intimes du salon de la Vicomtesse: Mme de

sablé, Mme Des Loges, Conrart, voiture. suivent des appré-

ciations de Ba|zac et de Chapel-ain sur le salon et sur sa

maîtresse, ainsi que Ia défense de celle-ci entreprise par

Vertron et Marguerite Buffet. Le chapitre s t achève sur une

analyse du langage précieux à partir d'une lettre de Mme de

La Fayette et sur la présentation de 1'évolution de la langue

des honnêtes gens à travers le XVIIe siècle.

voici les points essentiels du chapitre IIr sur le

salon de MIIe de Scudéry: 1) les origines et La jeunesse de

Madeleine; 2) le début de sa vie à Paris et Ia coopération

l-ittéraire avec son frère; 3) Ie séjour à Marseille et ]a )

rencontre avec ]a préciosité Iocale; 4 ) Ies rapports de M11e

de Scudéry avec des amis rencontrés chez Mme de Rambouil-Iet

avant 1a Fronde (t't¿ré , Chapelain, Saras in, Conrart r MJ-1e Ro-

bineau); 5) les débuts du salon; 6) Ia Poussée des allégories

inventées par Mlle de Scudéry et développées Par ses amis;

7 ) récréations de La cabale à Ia camPagne; 8 ) les premières
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dissensions de la coterie; 9) ses activités l-ittéraires au-

tour des animaux et autour de la philosophie de Descartes;

10) quelques amis du lieu dont Isarn; 11) ettrisr ses discus-

sions littéraires, Conrart; LZ) dtautres famil-iers et leurs

activités: 1'apogée des allégories de Ia Carte de Tendre et

des spéculations sur Itamour platonique (fIirt galant,lettres

de Sapho à Cartésie sur ltamour, "Placet des Amants contre

1es Filoux", "Réponse des Filoux à la Requête des Amants",

les Almanachs d'Amour, 1a journée des madrigaux,les lecturest

1a langue du lieu ) ; 13 ) Itaffaire de Fouquet i L4 ) I'enprison-

nement et le caractère de Pellisson; 15) Scarron; 16) 1es

amours de PeLlisson et de SaPhoi L7 ) une étude de la person-

nalité de Sapho; 18) te crépuscule du "Sanedi":I'éIection de

G. Boileau à J-tAc.F., la supercherie de Ménage autour de 3

madrigaux (Raincy, Ménage/Tasse, Guarini), l-a "Ménagerie" de

Costar, le prix d'éloquence fêté dans Ie salon. Le chapitre

prend fin sur I'anitié telle qu'elle fut conçue et Pratiquée

par Sapho.

La conclusion précède I'appendice qui évoque enfin Ia

correspondance de Sapho avec Ch. Genestr Mérigène et SibyIIa

Ursula Herzog,in von Braunschweig-Lüneburg.

**** t*

La l-imite de 350 mots est,

I'étendue du sujet de cette thèse n

résumé plus succinct.

certes, dépassée mais

'a pu me permettre un
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Le 27 novembre 1657r Mne de La Fayette écrivait à

Ménage. "Je sujs accabLée de vingt(l) Lettres que ie viens

d'écrire" (et qui plus est, eIIe écrivait d'habitude sur une

feuille deux fois plus grande que celles qu'on utilisait

d'ordinaire). Accablée ou fière? J'opte Pour le deuxième qua-

lificatif, 1e prenier ntétant qu'une charmante coquetterie de

la signataire qui cherchait à impressionner son corresPon-

dant.Comme tout autre membre de la société polie de la France

du XVIIe siècIe, pittoresquement installée à son écritoire

(un cadeau de Mme de Montespan)r elle se plaisait, le coeur

gai, à décacheter des missives ou bien à en envoyer de belles,

souvent "tous les ordinaires". Je fuis f idée que le papier

vierge ait jamais pu I'inhiber. Je doute aussi qu'elle ait

jamais eu à rester,la plume en 1'air, pendant dtinterninables

minutes de pénibLe attente, cherchant en vain par quoi com-

mencerr güê dire et comment terminer. Ltart épistolaire n'est

sans doute pas facile, pourtant ie ne résiste Pas à ltimpres-

sion qu'au XVIIe sièc1e, à cette époque sans téléphone, téIé-

graphe, télex et autres téIécommunications facilesr les

lettres, bien plus utiles qu'auiourdthui, furent aussi bien

plus soignées et l-eurs scripteurs bien plus appfiqués à con-

tenter 1e correspondant,malgré Ies tournures sortant rarement

des poncifs habituels et s'évadant rarement aussi de Ia bana-

Iité des formul-es toutes faites. Une érudition choisie ¡ issue

de diverses mains, bien soignée dans son expression, souvent

- hélas ! - purement protocolaire r qui exhibe une société en
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pleine mutation avec sa philosophie I Sâ politique ' ses arts

et ses anecdotes.

A I t époque, la lettre ne Parvient pas seulement à la

dignité Iittéraire, el-1e devient une douce manie des contem-

porains qui, inLassablement occupés à tai-Ller leur plume (1) 
'

sont prêts à s'en servir à tout moment. ILs adressent sou-

vent leurs paquets à un d.estinataire collectif, I'indiscré-

tion des lettres étant au xvIIe ouvertement déclarée et ponc-

tuel-Iement observée même par res prus discrets.N'ainant pas

Ia coutume, Mme de Sévigné reconnut, bon gTé mal ÍÐté, elle

aussi, la force de cette loi' Ayant appris qu'une de ses

Iettres avait été tenue secrète, eIle s'irrita: "Puisgue Ie

monde n'en a Point vtlt c'est signe que ie n'ai Point écrit"

(2) .

La présentation des lettres est fonction de la fan-

taisie et du caractère de chacun. on écrit quelquefois in

folio lorsqu,on trouve du beau papier qui y invite, le plus

souvent néanmoins in quarto. Mne de coulanges, elle, aime les

petites feuilles détachées . son mari se sert de grandes

feuilles, d'autres donnent aussi Iibre cours à leurs caprices

des plus désinvoltes.

Souvent le commerce est scrupuleusement rég1é et L'en-

voi de nouvelles devient un impératif catégorique inPosant

des démarches immédiates. Ifme de sévigné n'hésita janais à

dépêcher un homme à cheval pour qu'il lui apporte quelque

Iettre de sa fj.]Ie à Ia dînée, et à en exPédier à toute

l, D¡ns soû 
nr)Ttusn, l{I.L¿ de Scudóry enpicie Ie verbe

npeindren pour dire néctile', 0n n'oubiiera pas que le

rci¡en nous Iia[sporte à I'époque où I'on écrivait avec un

plnceâu,

?, l{me de Sévignê, 
nCortesçondancen , Paris, 0aIlilarC '

l91t-19?8,
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bride un autre pour qutil porte sa réponse, évitant ainsi le

moindre déréglement de Ia corresPondance. Le message, lui,

inportait moins. La plume facile relatait quel-que mariaget

ltâge des époux, la grandeur de La dot ou Ia longueur de la

traîne. Une poignée de iolis riens blottis entre Ia formule

dtappel et Ia formule de courtoisier qui, envoyés en guise de

témoignage dtaffection,ne peuvent prôter à aucune critique'

Mne de sévigné écrivait à sa fille (de Marseille 26.

I.16?3), ayant assisté avec le mari de ceLle-ci à une récep-

tion t "Il y avait une petite Grecque fort ioLie; votte mari

tournait tout autour, Ma fill-e, ctest un friPon. " En "dépa-

qqetant" une lettrer orl peut stattendre à tout y trouver: un

coup d'innocent mouchardage comme celui-ci, quelque triviale

nouvelle de Ia basse-cour ou Ia relation d'un événement quel-

conque qui reste souvent Pour Ie vulgaire une Pure énigne

tant Ie scripteur se gausse de Ia rnoindre sPécification dans

son récit, les événements en question étant parfaitement con-

nus de son correspondant. La plune infatigable mande souvent

l_a "une" sensationnelle, "Ltautte jour, M, de Berni, à Ver-

sail_l_es, passa par une f enêtre croyant Passer Par une potte

et tomba du premier étage " ( 3 ). MIIe de Fontanges ne brilla

pas à son ba1 dansé en présence du roi. Lors du menuet r ses

jambes n'arrivèrent Pas comme il fallait, Ia courante ntalla

pas mieux et enfin, eIIe ne fit plus qutune révérence. Le

Iendemain, la moitié de la France sut les péripéties de ses

malheureuses Pirouettes.
on a souvent appelé le Grand Siècle, le siècle des

lettres. Ell-es deviennent à I'époque une agitation et une

3, Bussy à tlne de Sévigné, 2?,Ll6??,
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occupation si essentiel-Ies que I t expression est méritée.

TeIIe nouvelle, tel1e anecdote, tel événement relatés Par

d.ifférents personnages nous permettent de 1es surprendre à

leur agrément favori et de saisir à travers les Pages de

Ieurs lettres ltépoque entière, racontée par ceux qui déci-

dèrent de son ton.

Au XVIIe siècle, il était d'usage d'écrire le plus

souvent par son secrétaire. Rares étaient les lettres écrites

de la propre main du signataire. Le geste prenait ainsi toute

sa signification et trahissait un égard particulier que mani-

festait I t auteur de la missive envers le destinataire. Ménage

"arrosait de ses l-armes" Ies lettres autographes que Iui

écrivait Mme de La Fayette.D'autres s'extasiaient bien moins.

"Je ne vous fais point dtexcuse du mauvais catactète que sont

écrites mes Lettres, écrivait Chapelain à Godeau (10.X.1636)'

pour ne pas vous reprocher le vôtre qui ne vaut pas mieux

et il est à croire q.ue yous Lirez bien ceLui-ci Pujsgue vous

Tisez bíen 7e vôtre,"

Chapelain ne fut Pas le seul à connaître les suP-

pJ-ices du pénible déchiffrement de 1'écriture de tous ces

affreux grimoires qui exigent du lecteur une Persévérance

douloureuse. En ayant f ait r IIloi-même,l- t expérience au dépar-

tement des manuscrits à Ia Bibliothèque Nationale de Paris 
'

je tiens à témoigner aux victimes de ces attentions particu-

1ières ma plus grande admi-ration.

"Le lundi esú l-e jour qu'on écrit en France", disait

le comte d'Avaux à Voiture (4). Je dis ]e lundi et aussi tous

Ies autres jours de semaine. Rien n'en absout. Puisqu'on aime

,t, 0,III,16{6 dans: 'Letfres du conte d'Avaux à Voiburen,

p,2Z'
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lire les lettres, iI faut bien en écrire. Tout y invite. De

bonnes nouvelles mais des chiennes de nouvelles aussi.. Tout

ce qui plaît à la plume, Ie moindre incident qu'on mande à

toute vitesse, contre vents et marées.

Ce que le cardinal de Retz aPPelait parfois "P"pe-

rasse" (5) et çlue les "mieux disants" nommaient "lettre",

venait de "1tépître" des Romains. Il-s avaient tiré Le mot

du grec pour exprimer quelque chose qu'on devait envoyer,

"Epître" correspond fort justement à "missive" empruntée

par les Français du mot latin, guton remP}aça au XVIIe Par

"paquet" ou "Iettre" (6).

Vaumorière ( ? ) définit ainsi cette sorte de message:

"Ctest un écrit que nous envoyons â une Personne absente,

pour 7ui faíre savoir ce que nous l-ui dirions si r?o¿¡s étions

en état de lui parLer". Les lettres de Cicéron représentaient

à 1'époque Ie comble de La perfection antique de I'art épis-

tolaire. Les contemporains cherchèrent à Ie systématiser se-

lon les normes que Ia société polie avait imposées au nom des

règles essentiell-es qui organisaient la vie mondaine et que

Iton ntaurait su méconnaître ou transgresser. Vaugelas

rédigea à ce sujet un volume de remarques ( "Des lettres et de

leur style" ) qui furent systématiquement violées malgré leur

sagesse manifeste. II y prône 1a pureté du langage et Ia

brièveté, condamne 1'affectation, l'excès de compliments, Ia

redite et les lieux communs. I1 invite à suivre pied à pied

5,'0euvresn, vol,VIII, p,l6l,
6, 0n n'enpioyait pas Ie uot ncorrespondancen qui voulait
dire à l'époque: l) réciprocité 2) bon accord 3) bonnes

relations réciproques 1) synpalhiseÌ : se trouver en

eorrespondance, Pour lféchange de lettres on se servait du

Fot ncoD[ercen,

?, nLettres sur toutes sortes de sujetsn, Paris,C,[obustel'
l?1{,
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son sujet,' à ne dire que ce qui est absolunent nécessaire et

à cultiver un style sinple r naturel, et démuni de toutes les

grandes figures.

Or, ctest précisément le contraire que les précieux

font avec Ie plus grand soin. Les répétitions de mots et de

phrases sont un vice commun allongeant méchanr¡ent Ie texte

qui traîne, languit et semble éterniser Ie superflu qui

assassine Ie tout. Là, ie ne parle Pas de ces quelques rares

épistoliers ingénieux dont on a déià tout dit. Je vise ici

cette masse gigantesque de lettres pondues par dt innombrables

adeptes de Ia préciosité 9ui I ne comprenant rien à I t art de

comnuniquer par lettres, noyèrent cette science dans un gali-

matias dtéquivoques, de fausses pensées, de plates comparai-

sons et surtout dans un océan de cérémonies verbal-es dont 1e

phébus inintelligible surPassa tout le reste. Les plus fameux

littérateurs de 1 t époque donnèrent aussi dans ce vice. L t éru-

dition excessive remPlace, dans leurs Iettres, le pathos indi-

geste des faux précieux mais le lecteur nta pas noins de mal

pour autant à se retrouver dans la broussaille des vocables.

Entendons-nous ! Toute lettre dictée par une disposition posi-

tive du signataire devrait apporter du plaisir au lecteur. La

moindre atteinte portée à ce plaisir anéantit le sens même

de la démarche (8).

Au dire de Mlle de Montpensier (9), c'est du temps de

Mme de SabIé et de Mme de Maure que la mode de communiquer

8, Je ¡envoie le lecteur à Ia belle page qui lraile la
question, tirée d'une letlre de Pellison à l{lle !egendre

(s,l,n,d, ) dans: nHlle de Scudéry, s¿ vie eb sa

correspondancen,p,l?1, L'acadénicien y jette I'anathène sur

I'¿bus de Ia rhélorique d,ócorative dans les lettres ef

dófinit le concepl d'une lettre nodèle'

9, nLa princesse de Paphlagonien, Paris' 1659' p,80'
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par lettres fut mise généralement en usage. Ce sont elles

aussi qui introduisirent vers 1630, la coutume de s'écrire

par billets ( "Ménagiana" ). 11 était particulièrement discour-

tois d'affranchir les lettres. C'était le destinataire qui

acquittait les frais de poste ( 10 ) et Ia coutume fut observée

jusqu'au milieu du XIXe siècle. Oserions-nous imaginer nos

dépenses au profit des P.T.T. si Itusage s'était maintenu

jusqutà nos joursr vl-l le nonbre de lettres dtaf faires, com-

merciales,professionnelles ou administratives qui sont reçues

chaque jour en France et ailleurs? Beaucoup de frais pour Peu

d t agrément.

Amoureux de la comtesse de Gramont, Henri IV lui

écrivait un jour du début du siècle (11): "Bonsoir' mon âme,

je voudrais être au coin de votre foyer Pour réchauffer

votre potage", Vers Ie rnilieu du siècle, aucune précieuse

ntaurait applaudi à cette lettre,Le mot "potage" étant trouvé

bas pour Ia circonstance et les privilèges de roi ne pouvant

rien y changer. Le bouillon innocentr mentionné amoureusement

par le monarque, en guise d'authentique cri dtamour Pour le

régaI de sa bien-aimée, devait être plus tard condamné Par

Ia préciosité qui étouffa toute Ia spontanéité des lettres

d'amour en les soumettant aux lois de Ia galanterie mondaine.

Une démarche absurde qui cherchait à contrôIer tout frisson

sentimental en I'enfermant dans un système de contraintes

dont l'étroitesse et 1'exiguTté violaient I'instinctif,

voire ce qu'i1 y a de primaire dans Ie comportement amoureux

qui est essentiellement individualiste. Voilà une bien longue

10, Cf, lettre de Bossuet à l{ne Cornu¿u, 1{,XI,1691,
I I , S, l, n, d, dans nLett¡es inbines de flenri Ilin , Paris , éd,

Léopold Cerf, s,d,
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phrase qui cherche à contester la philosophie Précieuse de

Itamour en général et Son effort Pour anéantir Itextériori-

sation flamboyante de soi que déclenche une Passion, et dont

Ies lettres sont et ont toujours été Ia plus fidèIe expres-

sion.

Rongeant dtabord les lettres dtamour, le mal devint

ensuite général. L'abbé Cotin en saisit I'essentiel. II écri-

vait à une précieuse (12)i "Vous êtes si délicate que l-'on

ne sait, comment vous éctire; si 7e styTe est magnifique et

pompeux, vous 7e traitez de gaLimatias; stil- est savant, de

pédanterie; s'il- est bas, il esÚ au-dessous de votre gran-

deur; stil est eniouét s& t,top gtande faniLiarit'é vous of-

fense; si l-ton ne vous éctit Pointt oA vous oublie; si Lton

vous écrit troP ¿ussi t on ne respecte Pas 'assez votre repos:

appîenez-moi, je vous priet comme i7 faut faire?" Sans doute,

l_e savait-elle! Plus sentimentale que lthomne, la femme

maîtrise mieux ltéthique épistolaire et mêIe avec plus

,dt adresse 1 t af f ection au resPect, 1 t amitié à la considération,

Ia bienveillance aux sal-utations. ElIe a Ie talent unique

aussi dtexprimer efficacement 1e comble du népris. Au XVIIe

siècle, iI nty avait pratiquement que Les lettres qui étaient

accessibles aux femmes en matière de littérature. "La Prin-

cesse d.e Clève{ fut un événement,tout comme 1'activité Iitté-

raire de MI1e de scudéry. Des cas isolés (13). Aussi les

lettres deviennent-eIIes un théâtre où Ia femme exhibe son

i2, S,l,n,d, dans: i0euvres galantes en Pl0se et en versn,

Paris, E,Loyson, 1663, p,181'

13, Bien que Louée par La Rochefoucauld et Arnauld

d'Ândiily, l{me de Sablé garda son ninstruclion pour Ies

enfantsn écrite en 1660 dans ie plus grand secret, Cf'

Lellre de l{ne de Longueville à l{ne de Sablé (s,t,n,d,) dans
n[e journal des Savantsn (1851] et Iebl¡e de l{ne de l{aure à

la nêne (?,1L1660),
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imagination qui saisit toutr sâ sensibilité épídernique qui

s'émeut de tout r sop esPrit moins distrait Par les affaires

et son intérêt à communiguer moins scientifiquement que

1'homme ses lectures vaguesr SêS études suPerficielles, son

goût des caractères, des manières et des événements qui

occupent Ie monde. Dans Ses lettres, elle fuit toute méthode.

ElIe pIane, néglige et s'abandonne. EIle viole vol-ontiers la

grammaire et pratique une calligraphie fantaisiste ( 14 ) . "Je

vi.ens de prendre l-a Tibert,é de lire tout ce que Mme de Cou-

Janges vous écrit, nandait M. de Coulanges à Mne de Grignan

en 1703, c'est grand dommage gue ce ne soit une meil-Leure

écriture et une meil-l-eure ortograPhe". Mme de La Fayette ne

cessait de conjurer Ménage de lui révéIer Ses lapsus z "Mandez-

moi si je fais bien des fautes dans mes lettres afin çtue i'y

prenne garde"(15). A ItéPoque, Ia femme en sème généreusement

aux quatre vents I Cê qui ne gâte en rien ses missives où sa

curiosité ntépargne aucune bagatelle,où l-a religion se mê}e

à l'impudeur et où I t esPrit cède à 1'adulation outrée.

Le don purement féminin dtabandonner dans les lettres

tout ordre méthodique, mta permis de mieux percevoir cer-

taines facettes trompeuses du sièc1e et dten surprendre le

secret, La femne s'est dévoilée la première. Stérigeant en

déesse pour qui Ithomme est prêt à se ieter dans toutes les

aventures, elle est paradoxalement Ìa prenière à croire à

I'infériorité de son sexe. Ayant appris que la femme de Bussy

avait donné Ie jour à un garçon, Mme de Montnorency lui écri-

vit Ie 1.vI.1666: "Je vous en fais mon compliment, parce que

11, Cf, Iettre de Pellison à Donneville' 3l')(ILl650,
15, S,l,n,d, dans nLeftres de Uarie-l{adeieine Pioche de Ia
Vergne, contesse de La Fayette et de Gilles Hénagen,

tl,.{shton, lJniversity Press of Liverpool ' l9¿5,
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ctest un gaîçon; pour une demoiselle, je ne vous en autais

pas dit un mot" (16). Une autre Duchesse dont Mme de Sévigné

ntavait pas voulu révéler le nomr accoucha enfin dtune fille

après de multiples essais durant 2L ans de mariage. Déçue du

sexe de la première-née, Mme de Sévigné trancha sec qutavec

un résultat pareil,il ne val-ait même Pas 1a peine de s'y

mettre, "Mme de Montieu nta fait qu'une fi17e", stindigne

Bussy dans sa lettre au marquis de Trichateau (3.XfI.1680).

Un autre témoignage qui prouve qutune fille ntétait qutun

embarras.

Un quatrain anonyme, composé en 1616r guê ie trouve

dans les Mss.f.fr.L249L'fo,77, mérite sa place dans ce Para-

graphe:

nla fsnne ue vaut rien pour soi ni pour personle

Bt si quelqu'une au ronde est bonne aucune¡enb

Je ne sais quant à noi p¿r quel enchantelent

lJne chose nauvaise a pu devenir bonnen,

Suit un autre quatrain parti manifestement de Ia

même plume, où I'auteur révèIe que Itesprit dtune femme est

plus léger que I'eau r cê dernier mot trouvant sa place dans

Ie vers probablement à cause de Ia rime avec "vaisseau" (deux

Iignes plus haut), sans quoi toute autre raison Pour Ia com-

paraison me semble injustifiée. Ltesprit de 1'auteur ne Pe-

sait pas plus lourd, sinon iI aurait signé ses rimes.

Les lettres des contemporains bafouent Ia femme avec

un mépris qui ne saurait être plus outrageant. "Dieu qui

s'est repenti dtavoir fait lthomme, ne s'est iamais reþenti

dtavoir fait La femme"(L7). C'est un cas ísolé car Ia digres-

sion vient dtune lettre de Malherbe, Le même qui nta jamais

16, Recueil de Lanson' p,381,

1?, t(aiherbe à Balcac ' ? ,1X,1625 ,
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pu se passer d'elles. Les autres gardent leur mépris.'Tou-

jours languissante pendant de longues heures dtoisiveté, }a

femme y apparaît en tant que celle qui est là pour choisir

ses rubans et ses bottines c}¡ez Georgetr Pour être grasset

parfois belle mais surtout occupée à ne rien faire. Vaine et

voluptueuse, elle fait partie du décor et s'alarme Sur Ie

temps çlui passe. Mme de Montbazon avait clamé que Ia femme

est finie à trente ans et eLLe avaít souhaité qu'à cet àge

on La jetât dans Ia rivière,ne pouvant pas supporter L'idée

qu'on I'appelât vieille (18). C'est I'homme qui décide de

son âge et fait d'elle invariablement un spectacle agréable

à ses yeux et I'objet de ses Passions. Ninon de Lenclos dit:
,,on a chargé notre sexe de ce qu'i7 y a de pTus frivoLe et

-Zes hommes se sont réservé 7e dtoit aux qualités esser?-

tieLl-es; dès ce moment, je me fais homme (19).

Tandis que Ninon hurlait sa révolte,Ia visière haute'

d'autres s'y prenaient Plus tinidenent. "Je prends 7a Liberté

de Tire Virgile, toute indigne que j'en suis", écrivait Mme

de La Fayette à Huet et Segrais (8.VII.1663). "Je gouveîne

fort mal- Horace en votre absence " ( 20 ) . Ailleurs I el}e avoue

avoir lu une ode de Huet "sans Le secours de personnet' (21).

L'homme garde Ie prestige de son savoir (22) et r face à

I'éveil des prétentions intellectuelles de 1a femne r Préfère

dissimuler ses appréhensions derrière une généreuse tolérance

envers celle gui r enfermée jusqu t alors dans I t ombre de la vie

18, Cf, lei',re de l{ne de La Fayette à l{énage, 26'II,lt56,
19, Je cibe après E, Colonbey, 

nsalons, ruelles et

cabarelsn, Paris, Denfu, 1888'

20, La nône à l{énage' 1t62,

21, La nêne à tluel, 12,II,1664,
22, nJe tiens de vous tout ce que je saisn (L¿ nône à

l{énage, 1685),
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domestique, revendique Ia culture, aspire à quitter son

crochet et Ses bobines, et surtout à abandonner Ie rôle de

Ia femelle de Ithomne.

En 1640 1 BaLzac parlait des femmes qui maniaient Ia

plume, en ces ternes z "ElLes prêchent et décLament ]a p7u-

part du tempst et -leurs grandes fetttes ne sont que de grands

corps mal animés"(23).El1es méritaient PIus d'égards' Au bout

de son troisiène mois d'étude du latin, Mme de La Fayette

indique Ie véritable sens dtun Passage sur lequel les deux

autorités en la natière, Ménage et Rapin, n'étaient Pas

d'accord. EII-e apprend I'hébreu(24), Mme du Plessis-Guénégaud

étudie Ia peinture (25) ¡ Ninon de Lenclos assiste MoIière de

ses consultations. La princesse de Phalsbourg manifeste un

génie tout mâle lors des opérations militaires au siège de

Nancy ( 26 ) , Anne de Schurmann apprend 1'éthiopien et le grec t

Ia duchesse de Montpensier tire Ie canon de 1a Bastille sur

I'armée royaJ-e pendant Ia Fronde, Mme de LonguevilJ-e moyenne

la paix de Cl-ément IX (1668), d'autres jouent au billard avec

des hommes, Iisent Homère ou Hésiode, hésitent à se taire

mais n'hésitent Pas à Parler (27),

Le tenps où l-thomme doit souffrir La censure de la

femme est venu irrévocablement.Il ne lui suffit plus d'être

homme, il Iui faut être goûté d'eIIe. Dans une lettre à

la duchesse de Lesdiguières (s.l.n.d.), le chevalier de Méré

23, A Chapelain, 25,III,1640,
21, A lluet, 29,VIII,166¡,
25, l{me de Sévigné à Ponponne' I,VIII'1667,
26, Chapelain à de Sales' ?'IL1631,
2.l, Àristote disail que Ie silence éiait I'une des choses

les plus difficiles pour les lenr¡es (de Vertron, Discours

IV, recueil de Sercy),ll'oublions Pss que c'est elles qui

perfecbionnè¡ent L'¿rf de converser, La tåche aurail
été irró¿IisabIe, les denls serrées!
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définit f idéal de Ia femme type de I'époque. EIle tient in-

variablenent l"'Astrée" de dtUrfé entre Ses mainsr sur ses

genoux, la "Jérusalem" du Tasser eIIe parle italien et faitt

de façon excessive, grand cas de ces deux livres. Aioutons

qutelle est une inspiratrice romanesque du poète qui I'imite

pour lui plaire et qui s'assujettit de bon gré à la relation

maîtresse/escLave ou souveraine/serviteur, heureux de

souffrir pour elle. I1 Ia comble de louanges à travers ses

écrits dont le ton est uniforme au Point qu'on se demande où

stétaient cachées toutes l-es femmes pâIes et ternes qui

faisaient pourtant aussi partie de Ithumanité.

Ne nous laissons Pas tromper par ce déIicieux nirage

des privilèges souvent illusoires, à Partir duquel plusieurs

de mes devanciers ont bâti une théorie catégorique. cet

avantage particulier ne fut que Itapanage dtun fort petit

nombre de femmes. Ce sont elLes que 1e lecteur rencontrera

dans cette thèse. Une éIite. Ayant découvert 9uêr dans la

conception traditionnelle des moeurs, Ie nariage nta rien de

mystique (28) , accrochées à leurs rêves, elles donneront

naissance à 1a Préciosité: une façon à elles dtéchapper à Ia

réa1ité. L'homme, luir ¡1ê restera pas un spectateur passif

dans ce théâtre. 11 saura donner Ia dernière main à ce

gigantesque artif ice et sa sournission absol-ue à }a règle du

jeu deviendra Ie noyau psychologique de ce décor organisé en

¿8, Cf, Ietire de Ulie de tonlpensier à l{ne de Holteville
(s,l,n,d, ) dans:nLettres de llIIe de l{ontpensier, de l{nes de

l{otteville et de llontnorency, de l{lie Du Pré et de [ne la
uarquise de Lanbertn,éd, L,Collin, Paris' 1806, Si¡one de

Beauvoir n'aurait pas eu honte de l'avoir émite, Voir

aussi la Iettre de Hne de Salier à l{ne de l{ontpelliat
( s, t , n, d, ) , recueil de Sercy 

'
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tronpe-l, oeil. ( 29 ) . " La femme esú I t ennemie morteLLe de

L'homme. (... ) Lthomme est pJus en s¡Îreúé dans Le ventre

dtune baLeine qutentre -zes bras dtune femme", clame de ver-

tron dans son discours t'Contre t'égalité des sexes"(30). Le

ton de sa doctrine qutil expose en même temps dans ses

lettres à M1}e de Scudéry, change radicalement, La longue

partie de cache-cache bat son plein. Et ctest ce que ie

souhaite que le lecteur caPte dans cette t,hèse. Ce ieu de-

viendra pour Ithomne une loi (31). Jetant des fl-eurs sous les

pieds de la femme¡ l'homme ne cesse de se féliciter de son

propre sexe, La femme, elle, saluant Ithommage, Peste contre

le sien. Ltartifice et Ie conventionnalisme constituent Ites-

sentiel de Ia vérité sur la femne et sur les salons litté-

raires en France au XVIIe siècle. Plaise au lecteur de Ie

saisir au fil de ces présentes pages. Les lettres des conten-

porains en sont une Preuve indiscutable.

Installésrpour |a plupartr É!ü f aubourg saint-Germain,

aux environs de Ia Place Royale, dans les quartiers de Notre-

Dame et Saint-Honoré ou bien au Marais, Ies hôtels de Ram-

bouillet, de Chaulnes, de Lude, de Lamoignon, de Suze, d'Ora-

dour et tant dtautres, cultivent leur snobisme, cajolent leur

manièrisme et rendent un culte à I t esprit et au luxe. On y

vit "à la grande".Des feux et des bougies en grande quantité

rehaussent la splendeur des demeures ornées de tapisseries,

de chandeliers en cristal et de meubles dtun goût exquis.

29, Cf,lettre de lrichateau à Bussy,19,IV,l681, et celle de

Chapelain à Balz¿c ' 6, II, 1639,

30, Disc, IV, le recueil de Sercy,

31, Les rois s'y assujellirent aussi, Cf,lettre de Ienri IV

à l{ne de S ipierre ( s, l, n, d, ) d¿ns: 
nLettres de llenri IVn ,

Paris, Plon, 1941' et aussi, celle de Bussy à I(ne de

Scudéry,19,V,16?8,
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Des chaises et des tabourets partout. Des femmes parées de

bell-es étof fes venant d'AngIeterre, d'Italie ou de HoIlandet

exhibent la fraîcheur de leur mine et }a qualité de leur

vertugades (32). Des chapeaux de laine, de poil de l-apin ou

de castor ou bien des boucles minutieusement tournées com-

plètent la parure. En beaux pourpoints,la nonchalance aux

yeux, des hommes assis ça et Ìà parmi elles¡ les uns sur leur

manteau étendu à même Ie sol, d'autres sur des coussins

éparpillés aux pieds des femnes, Profitent de I'opulence de

la maîtresse du lieu en échange du divertissement qu'ils

apportent. TeI est Ie cadre.

Bons convives et conteurs plaisants r gâtés Par Ie

superflu, ils nty viennent pas Pour ieûner et encore moins

pour se taire. Les PaPes r les conclaves, les dettes, Ies plai-

sirs peu raffinés, les duels fréquents, Ies beIIes lettres 
'

Ies niaiseries et les futilités, tout Passe comme un éclair

dans leurs conversations capricieuses qui remPlissent leurs

heures d'oisiveté. Le génie est général,1a réiouissance con-

tinuelle. On danse (33)r on var on vient, on complimente et

surtout ¡ ort cause.

'ilous parlerons de toute chose

Nous pousseront les n¿tières à bout'

Bf, soil en ve¡s soit en prose,

Un peu d'ônour sut Ie touln, ( 34 )

temps où tout est amour. LthommeCtest un

coeur et soupire

recherchés. Tous

en italien,la femme savoure ses

méditent sur quelque

et,loin de Ia traiter scolastiquement'

32, Un gros et large bourreleb que les felnes porlaient

au-dessous de Ieur corps de lobe, La node en ét¿il veuue

d'Espagne,

33, Des s0nnouxr des passe-pieds, des nenuels,

3{, Lettre de Bussy à Ia présidenbe Hassoll Û,VL1688,

question de

avalent un

é1ève son

épanchenents

rel ig ion

autre verre
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d,hippocras et cherchent en commun un spécifique contre Ies

indispositions du foie.

Le suiet est prisé. Toutes les maladies sont de mise'

toutes les mixtures ont cours ( 35 ) . Les lettres en disent

long. I*fme de La Fayette ne Perd aucune occasion Pour inf ormer

Ménage des obstructions de ses entrailles, Mme de Sévigné

mande à sa fille que t'lme de soubise a perdu une de ses dents

de devant, BaLza(' se plaint de sa sciatique, "Je n'ai pTus de

jambes que par bienséances", écrit-il à La val-ette (10.xII'

1621). II y a bien d'autres maux dont Le Pittoresque est sai-

sissant et qui val-ent lthonneur d'être nommés, "Madame de

Maintenon est guérie de ses hémorroídes " ( 36 ) . Le roi

souffre "d'Ltne tumeur qui l-ui a Patu au dertière" (37) ' Ni

banal, ni conventionnel. N'ayons Pas Peur des mots! Dans les

Iettres, on parle aussi d'autres maladies dont la mention ici

ne serait ni agréable ni utile. Les plaisirs faciles encou-

r¿,gés par une rnoralité insuffisante fournissent un suiet

piquant aux conversations mondaines et sont prétexte à une

page dolente où le correspondant découvre ses Propres indis-

positions aristocratiques .

A l, époque, les lettres sont souvent de véritables

bulletins de santé qui circulent régulièrement dans les sa-

Ions, car on tient à faire part à ses amis de ses propres

mal-adies et à s'alarmer pour les leurs. on n'épargne Pas sa

plume. On ne tarde pas à communiquer ses coliques r ses va-

peurs ou quelque torticolis. Les lettres trahissent' sans

faille, aussi bien les préoccupations des mondains que leurs

t5, A I'épo,1ue,0n surno[ûeii ies nédecins 
ndes cuisiniers

atlbesques 
n 

,

36, t{ne rie t]oligny à Bussy ' ¿6 ' tI,1685,
l?, Du Breuil à BussY,5,Ii,1685,
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drogues: les yeux d'écrevisse, Ia racine d'ipécacuanha d'Hel-

vetius, I'or potabler l'émétique ou Ia saignée (38).

Cassés Par la goutte, toussant fort, fort souffrants t

ils refusent néanmoins à leur esprit toute Paresse' Les lec-

tures avant t,out. Toutes sortes de livres. On condamne les

uns, on sanctionne l-es autres I o[ est partagé sur certains.

L'Antiquité vivant sa pleine rêgénération,les écrits de Tite-

Live, dtOvide, de Horace ou de Sénèque fournissent matière

aux débats mondains (39). Parmi les contemporains, Nicolas le

Tourneaux (40) ou Jean Hamon (41). Libertins hier, dévots au-

jourd'hui, i1s hasardent des citations de Ia Sainte-Ecriture'

cherchent infatigablement Dieu et vont al]égrement d'un livre

de dévotion à une histoire des Empereurs d'Orient, écrite au

XIfe siècle Par 1a princesse Anne Comnène et traduite p¿r

cousin. c'est que dans l-es salons, à la bruner or ne tourne

jamais sur Ie même pivot. Des plaisirs 1es noins délicats

(trictrac, hombre ou reversis p.ex.) on passe aux "Préjugés"

de Plutarque et on finit la soirée en dansant l-es chaconnes

( encore une danse esPagnole ! ) .

38, 0u Ies vipères! 8n voici l¿ fornule selon une lettre de

Charles de Sévigné à l{ne de ûrignan (8,VII,16?5): Il faut
ofaire venir l0 douzaines de viPères de PoiIou dans une

caisse séparée de trois ou quafre, afin qu'elles y soient

bien à leur aise ¿vec du son et de Ia nousse; prenes-en

deux tous les natins, coupez-leur l¿ têle, faites-les
ócorcher el couper Par [0¡ceaur et en farcisrer le corps

dtun poulet: observez cel¿ un ¡ois et prenez-vous-en à

votre frère,,,n,Une variante dix-septiéaiste des nédecines

douces '
39, Fort appréciées furent alors Ies lraductions d'0Iivier
Palru (nHuil oraisonsn de Cicéron), de 0i¡y Louis de

Durier, de Dubois (trad, de Cicéron et de Saint-Augustin) -

bous nenbres de I'Acadónie Française - et de HaLherbe ([es

épitres de Sénèque et de Tite-Live),
10, Confesseur de Pori Royal''l'Année chrétiennen,

{1, t{édecin de Port Royal - nLa prière contiuuellen,
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Les saLons épousèrent toutes les modes. Au début de

Ia deuxième noitié du siècle, s'étant ietés dans les bras du

Christianisme, iIs bannissent Pour un moment }a gaieté irré-

Iigieuse et prônent des uréditatÍons pieuses dont Ia reli-

gion sort souvent toute défigurée. Soqvent absentes dans Ie

grand monde, toujours présentes à ltég1ise, les précieuses se

lancent alors dans de saintes conversations et s t efforcent

plus que jar¡ais de faire prendre Ie faux Pour le vrai. Occu-

pées de ltéternité, elles renoncent dévotement au rouge, mais

se pincent vigoureusement Ìes joues Sans pour autant rougir

de honte! Le mysticisme du diable se confond avec Ie rnysti-

cisne de Dieu etr cherchant à détruire J-tempire du premier,

elles se détachent encore plus de Itempire du second. Mme de

Sévigné dira que }e chapelet ne fut Pas Pour elles une dévo-

tion mais une distraction. Le goût de 1'artifice et le ta-

lent de le manier parèrent la bigoterie des dehors les Plus

recherchés. Indubitablement rares furent cell-es et ceux qui

comprirent et pratiquèrent alors l-a comnunion intime et vé-

ritable avec Dieu (42),

La messe entendue, on retrouve l-a bonne compagnie.

Ntoubl-ions pas que Ies salons français furent des cénacles

littéraires, dont Ies faniliers se livraient sans gêne à

des débats littéraires et où les Iittéràteurs communiquaient

volontiers leurs ouvrages aux autres invités qui donnaient

alors leur avis. Ce fut un moyen important d'agir sur Ia

langue et sur Ia littérature du Pays. Les lettres n'en

laissent pas douter. Ltécrivain y côtoie Itaristocrate guir

12, Les letlres de tne de Sévigné constifuent un lé¡oignage

précieux de la dévolion pratiquée dans les salons el à la
cou¡,
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Iui, coudoie Ie premier chaque fois que celui-ci ose ne Pas

se soumettre à Itart poétique d'Aristote érigé en théorie

universel]e. Le plus souvent pourtant,Itentente est parfaite.

Mais les goûts changent. Ltinconstance des Français est

prodigieuse. Chapelain mandait à Carrel de Sainte-Garde ( 15.

XII.1663 ) : "Notre natíon a changé de goût pour les Lectutes

et au Lieu des romans qui sont tombés avec La CaTprenède, -Zes

voyages sont venus en crédit "( 43 ) . Les naives bagatelles de

Ia Calprenède (44\ qui avaient enchanté les inti¡nes des salons

,de la prenière moitié du siècle, seront raillées Par ceux de

Ia seconde moitié. Les goûts et les intérêts littéraires

prendront un essor spectaculaire et le siècle s'achèvera sur

Ia querelJ-e des Anciens et des Modernes, lors de laque]Ie

certains en viendront aux mains ( 45 ) .

Dans les salons, Ies instincts se déchaînent rare-

rnent ouvertement. Dthabitude, ils se cachent derrière les

bienséances dont les usages sont pourtant loin d'être

universels. Mne de SaIe avait Ìa manie de ne Se servir jamais

qutavec ses dix doigts (46)r dtautres furent encore moins

gênés. se rappelle-t-on cet agréable dîner à 1'hôtel de

Chaulnes lors duquel Mme de Saint-Germain Ea.v¿. imPitoyable-

ment Mme de Sévigné de poisson en sauce? "J 'eus beau dite q.ue

je ne voul-ais point de sauce, 7a Propre Damet êD assurant que

La sauce valait encore mieux que le poissol2 , T t atrosa à di-

{3, L¿ duchesse dr0rléans à I¿ duchesse de llauovrer 25,1I,
1?18lnLes Ìonans que je trouve les plus désagréables sont
nI'Àstréen( 

! ) el'Clóopalre'( ! ),
{4, 10 volunes de 'Cassandre'(16{2-1650)' l2 vol, de

'cléopatren(164?-165S), l2 vol, de nFaranond'(1661'16'l0),

inachevé, co¡tinué par Vaunorière,

{5, Cf, lettre de l{ne de Sévigné' 15'I,1690,
16, Cf, tlne de Sévigné: nCorrespoudance'prêsentée et

annolée par Roger Duchâne, Paris, Gailinard, 3 vol,,
19?2-19?8,
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yerses reprises, avec sa cuil-Ier qui sortait toute ftaîche

de sa bouche"(ibid.). Nulle étiquette cérémonieuse mais une

Iiberté toute française. Dans les années 70, les manches du

Chevalier tremperont pittoresquement dans les Sauces t dans

les poissons et feront un bel effet à table en tombant dans

le potage ou bien sur Ìes salades (41). Ah, les modes!

Restons à tab1e.

La conversation à la table des grands faisait Partie

du régal. L'essentiel consistait à entendre vite ce que Iton

disaitetàyrê¡:,ondreaussitôt.Pasàladiable!Plusieurs

nuvrages de ltépoque enseignent Itart de plaire dans Ia con-

versation. Manières, ton de voix, choix de mots, délicatesse

dtexpression,tout doit être scrupuleusement contrôlé afin

de ne pas blesser ses interlocuteurs ( 48 ) . Toute Ia corres-

pondance du chevalier de Méré (Antoine Gombaud de Plassac)

renferme les formules inpératives propres aux entretiens de

I'honnête homme. Un bréviaire strict et une méthode rigou-

reuse. Une étiquette gêant,e et gênante ' Un savoir minutieu-

sement mis au point, professé par Ia plus haute autorité en

Ia matièrel Or, iI se trouve que ie tombe sur une lettre de

Bal'zac (49) où je lis au sujet des entretiens que Ie scrip-

teur avaíi- eus avec Ie même chevalier de Méré" "Je rzis véri-

tabl-ement qu'i7 (Méré) parTait tête à t,ête avec Aristote,

qutil connaissait Les autres honnêt,es gens du Pays' Mais i]

mta of fensé sensibl,ement par 7'intemPérance de sa langue,

4?, l{ne de Sévigné à sa fille, 19,t/IiI'16?1,
{8, Sincérité? nIl n'y a rien de si ridicule dans I¿

convers¿tion ni rien de plus inconnode pour Ie connerce de

la vie qu'un honne qui dirait naÏvenent lout ce qui lui
passerait dans I'inaginalionn (nL'art de plaire d¿ns Ies

conversationsn, ),
49, .{ Chapelain, 26,IL1616,
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(... ) ¡úi ses respects, ni son grec' ni sol2 Latin ne me Le

sauraient plus faire goûter;i1 m'a offensé sensibl-ement",

Le Iecteur saisit l"a dérnystification. La démystif ication ou

ptutôt la démythification est I'obiet de cette thèse. Etant

une source de première main,les lettres de I'éPoquer dépouil-

1ées une par une, perrnettent cette opération qui vise à dé-

tromper 1es victimes d'une certaine légende sur les salons

français. Prônant La vertu, Ia bel-1e société manipuLa

magistral-ement Ie vice, Sa nostalgie du bien faisait autant

partie de ses attributs humains que son assuiettissement au

ma1. La présente thèse cherche à équilibrer les propor+'ions.

Nombreux furent les impératifs que Ie protocoJ-e Pré-

cieux avait imposés aux mondains regrouPés dans les salons.

Entre tous ces écueil-s navigue habilement I'honnête homme,

une créature artificielle qui connaît les bienséances et

sait l-es pratiquer ( 50 , 51 ) . Au début du si-ècle ' iI suf f isait

qu'iI f asse des vers, qu'il ait l-u Aristote et qtt'il entende

Ia musique (52), Plus tardr on lui demandera, outre cela, de

donner de temps en temps collation aux dames avec une petite

sérénade dans un jardin otl sur L'eau, et de sophistiquer da-

vantage son entregent. Petit à petit, iI s'approchera de "cet

50. ie renvoie Ie lecteu¡ à de noubreuses letires qui

'"rnilenb ì.e chapiire: toule ia ccrresponriance de l{éré,
p,er, sa iell¡e à Pascel {s,L,n,d, recueiL de Ianson,

0,141), Ia correspondence de l'aret, [,acan à t)hapelain
(s,l,n,d, ¡e¿ueiI de Lanson,p,55i, torbinelli à Sussy

t t?, tI, l6,i9 , une classificaiion quasi scienbifique enlre
ie grianb honne, I'homne de bien, l'honoe d'honneur el
i'hcnnêfe hoane ) , BussT à Corbinelli i b, IIL l6?9,

d'aulres précisions sur nbtave honne'ou nbon hounen), Une

Ce Sé'rigné à 8ussy, ¿5 , I\/, lrì81 el beaucoup d'aulres,
51, 0n se souvient du faneux 0uv¡age de llagendie' eonsacré

enlrèreuenl à Ia queslion:'La poiitesse ncndaine el les

théories de i'honnêletó en t'rance au iViIe siècLe de 1600

ì 16i0n, Paris, i9il5,
5¿, t]f, Ieifre oe Balcac à [a raÌette, lÙ,IIL1t¿1,
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agréable mélange de soLidité et de gaTanterie' de phiLosophie

et de gaité" qui Ie feront tant apprécier (53)' Dans la

deuxiène noitié du siècle, lrhonnête homme deviendra un

spécimen accomPli dtu r us , tant Prôné Par Ciceron et tant

initéParlescontenporains.Lecoeuretl'espritserontses

apanages, "Ce que tu vois de l-thomme' Dtest pas Tthomme"'

écrira Bussy à Mne de Montjeu (z5,rrr.1680). Les qualités

int,érieures I'enporteront manif estement sur l t appareflce ' Mais

I'idéalcicéronienSerabientôtabandonné.L'individude-

viendra froid et calculateur - "'Sans passions dans l-e coeut

etsanserreursdans].'esPriÚ''(''Ménagiana'')-,maîtrisera

un savoir de cacher "honnêtement" ses vices et par-desSus

tout, plaira à Ia société ' "on se met Peu en peine dtêtte

honnête homme dans ]e monde; on se contente de re pa-

raître" (54). Le ieu des illusions est à son aPogée'

CequelesRomainsappe}aient''urbanitas''(55)s'im-

posasouverainement,inprégnédecaract.êristiquesfrançaiS€S.

Lesprécieuses}uiapportèrentladernièretouche.C,est

ltespritquienfutlenoyau"'Nonpasleneil-Leutmais("')

ce].ui qui est faux et où T,imagination a ttop de part'' (56).

La présente thèse cherche à en dépister les traces '

Leslettresdévoilentl,hommesaisidanssaréalité

individuariste. scrupuleusement camouflée Par rtuniformité du

protocoleépistolairedeltépoque'elleselaissecapterdans

ces rares moments où Itindividu' dominé Par une impulsion

éphémère,abandonnel'ordre,négligelarhétoriquedécora-

53, Chapelain à B¿l¿ac' 33'IÏ' IbJJ.

54, Diclionnai¡e T¡évoux,

55, Urbs = ville, Rone fut pour les Ronains Ie haut lieu de

iiiurbanité' 
= Ia uaniè¡e nodèl'e de se conduire rìans Ie

nonde,

56, nPréciositén - Dictionnai¡e Trévoux'
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tive, perd un instant le contrôle de sa plume et laisse

ainsi apparaître quelque détai1 révéIateur qui nodifie ra-

dicalement I'optique traditionnelle sur Ie rôle véritable

qutil joua lors de son Passage dans Ia vie sociale et litté-

raire au XVIIe siècle. I1 m'a êtê Possible de surprendre

cette vérité dissi¡nu]ée dans les arrangements PomPeux qui

abondent souvent dans les lettres de l t époque, seulement aPrès

les avoir l-ues dans leur ensemble, La seule condition qui

permet, à coup sûr, de saisir Ie vrai sur le vif et de Ie

dégager de la majesté compassée de Ia teneur officielle' Voi-

Ià Ia perspective à partir de laquelle je cherche à animer ce

tableau vivant de Ia société française du xvlle siècle, êt où

ma vision pessimiste de I'homme et du monde, qui s'apparente

volontiers à celle de Canus, transparaÎt inévitablement'

Paris est Itunivers de cette société (57), "Je vous

souhaite (... )ce q.ui est nécessaite â La télicité d'un homme:

paris en ce mond,e et patadis en 7'autre", écrivait Dom côme

à Bussy (20 .T.. 167 L) . "C'est un Pays des Livres, des nippes, des

modes (et) des nouveautés"(58). "Hors Paris i7 n'y a point de

saLut pour les belles, ni Pour Les honnê¿es gens"(59). En

France dtoutre paris,les mondains se sentent exilés, Itesprit

de Voiture "srer2roui-l-Z,e" et Ba\zac souf fre du manque d'entre-

gent qutont les femmes dtAngoulême. "Le fard leur est aussi

peu connu que |téLoquence. (...) Au Lieu des bons mots de vos

dames (de Paris), i] sott de feur bouche une hal-eine Pure et

innocente qui se mêl-e parmi Leurs baisers et Lettr donne un

5î, S¿int'Evrenonl à Sainí-Alba¡s (s,l,n'd,): nL'honnôte

honue doit vivre et ¡ourir dans Ia capitale, Et toutes Ies

capibales se réduisent à Rone, à Lond¡es et à Parisn,

58, Pellison à Donneville' 3l,XII,l650,
59, Rac¿n à l{me de Thernes' s,Ln,d'
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goût que vous ne trouvez point à ceux de La Cout" (60). Làt

I'haleine sent Virgile ou Térence et les baisers sont moins

innocents. La moindre sophistication y devient un inpératif

moral à travers lequel, Ithomne caresse ltagréable illusion

de se sentir moins sauvage. Ctest là que ie situe ltessentiel

de Ia préciosité française.

"Les loix (sic) de la galanterie" de Sorel (61) en

dévoilent 1e secret. Jetons-y une oeiIlade.

Pour avoir le corPs net, lthonnête homme peut éven-

tuell-ement a]ler aux bains. Quelquefois. 11 doit se laver les

mains tous l-es jours(l), ce qui suggère irrésistiblement

qutune seule fois suffit.11 lui faut "quelquefois(!) se faire

Laver l-a tête ou La dessécher avec de bonnes poudres", Mais

surtout iI lui faut avoir un carrosse l "On demande tout de

suite dans une compagnie: t'A-t,-i1 cartosse?" La réPonse af f ir-

mative garantit plus dtestime. II Peut se laver rarement,mais

al-ler en carrosse 1'absout de sentir mauvais.

11 doit fréquenter les églises surtout lorsqutil y a

une fête, de la rnusique, quelque nouveau prédicateur et

" dans Tesquel-Les 7a présence de queTque Prince ou Princesse,

attireta quantité de glensì' , Dieu est accessoire.

I1 doit savoir "dandiner". Les manoeuvres de cette

science sont formelles. 11 entre dans Ia ruelle et fait sa

révérence le chapeau à Ia main, ""n penchant la tête et La

moitié du corps tantôt d'un côté tantôt de f'autre", I1

sort son peigne de corne. Il se coiffe. 11 sort ensuite son

mouchoir et 1'étale ostensiblement "pour en faire paraître

t0, Bai¿ac à Voibure' 1,I 16¿5'

61, Dans: 
o[ecueil de pièces en pr0se les plus agréables de

ce tenpsn, Prris' 1658'
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Ia grandeur et La beauté de 7a toíLe plutôt' que Pour se

moucher", I1 ôte le gant de Ia main gauche et "touche â ses

cheveux ou à queLque aut,te chose ( I ) " . Entre toutes ces ac-

tions, i1 consul-te sa montre Pour vérifier stil observe rai-

sonnablement les Pauses

Suivent les règ]es qu'iI doit adopter dans sa conver-

sation. Jten extrais quelques-unes, L)"Pour faire LthabiLet

vous nommerez otdinaitement tous -les savants de Paris et

direz qutils sont de votte connaissa.nce et qu'iLs ne font

point dtouvrage qutils ne vous 7e communiquent Pour avoir

votre approbation", 2)"si fton parle â des hommest if faut

être dans l- t admiration de Leur mérite, surtout sj I t on

attend dteux queLque support dans Les affaires", 3) Lorsquton

nomme quel-qu'un de vile condition "il faut dire avec un ton

néprisant "je ne connais point cel-a"r (. . . ) en se gardant bien

de dire "je ne Le connais point" patce que ce setait encote

faire trop drhonneur à une teTl-e Personl)ê", Je Passe sur

,dtautres, surtout celles qui soufflent une habil-e façon de

,'se divertir aux dépens dtautîui", "Ctest l-e vrai caractère

de 7a galanterie française" - finit Sore1. Ainsj- commence-t-

il: "Aucune autre Nation que 7a Ftançaise ne se doit' jamais

attribuer l-'honneut de La GaLanterie, 7es préceptes nten

pouvant être observés exceTLemment que Par cette Nation,

d'autant çlue 7a pTupart des auttes Nations sont dthumettr

grossière ou mesquine, fort, contraire â La subtiLité' â La

gentiTTesse, à la sonptuosité et à toutes -les vettus néces-

saires", Soit !
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Quten pense-t-on au XXe siècle? Un Passage tiré du

"Roi des Aulnes" de Miche] Tournier(62) stimpose ici. "Avez-

vous remarqué que chaque PeuPle se réclame au Premier chef de

l-a vertu dont il est en fait le PLus dépoutvu? La courtoisie

bien française, Pa,r. exempTetque recouvTe-t-eLie dans I'a réa-

lité, sinon une goujateríe invététée qui se manifeste en

toute occasion, êt singuTièrement à L'endroit des femmes?" Ce

ntest pas tendre.

Je recours à mes lettres. J'en trouve quelques-unes

écrites par Ia citoyenne dtune t'autre Nation", si je puis

garder 1'expression de Sorel, La reine Christine de Suède qui

avait fréquenté les salons parisiens et y fut tant sollici-

tée. Je cite Christine telle gue ie I'ai lue, avec toutes ses

r¡odifications linguistiques. Christine au cardinal Azzolino

(1686): "Ne me parlez plus de ce peuple (français) si vanté

pour la douceur de ses moeurs et pout ses manières engagentes

et polies; -les Français sont des tigtes couverts dtune Peau

de brebis, Ctest une nation frivoLe".Christine à Mne de Brégy

( s. 1 . n. d.. ) z "On nt af f lige -les oreil-l-es du matin au soir avec

des mensonges enjolivés et des riens briLLants qui rafol-ent

-l es Français, et dont i-ls s t amusent nuit et iout, Pour moi t

ces fadaises nagnifiques m'ennuient, (... ) La plupart des

Français sont pJtts ProPz.es à pirouetter avec grâce, à faire

-Zes séniLLants auprès des be7)es, qu'à s' il-Lustrer aux chanps

de Mars oLr à Lthonneur de l-eur Patrie. (...) Je ntai v'u ici

que peu d'hommes q.ui inspirent Le respect et Ttadmitat,ion.

Tout Le resúe mta patu nain, f rivof e, fol-, C'est un peuple de

joiies poupées, qu'il faut voir souvent Pour en rite et faire

62, Gallina¡d ' 19?0 ' p,122,
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ses jouets caPricieux.(... ) Des hommes qui Passer2t l-eur vie â

c¿.user, à pirouetter, à faire des révérences, qui se musquent

du matin au soir " ( 63 ).

Qui nent r 9ui dit vîai?

Je vais décevoir le lecteur, rntétant interdit le

moindre jugenent sur les derniers té¡noignages. I1 prendra

1ui-nêne position. On connaît les convictions de Sorel.

On connaît le franc-parler de Christine. On devine les in-

tentions des deux. Je me sers de leur avis Pour démontrer

güê I dans Ia présente thèse, ie donne Ia parole à tous I et

que Ie sujet est Passionnant car" controversé.

Je crois ainsi avoir tout dit Pour plonger Ie lecteur

dans I t ambiance qui enveloppa les réctéations des salons

français et dans Ie cli¡nat des lettres qui en révèlent le

ton. TeI est le but de cette introduction.

******

Quelques remarques Pratiques.

Dans chaque chapitre, la chronologie des événements

est parfois caPricieuse. La démarche est intentionnelle:

irrégu1ières furent souvent Les rencontres des personnes

groupées dans les trois salons dont il s'agit, chaotiques

furent souvent aussi l-eurs passe-temPs. Le reiet d'un ordre

plus systématique mta senbl-é la seul-e démarche acceptable

pour rendre ]e caractère fantaisiste de Ia question et Pour

ne pas l t assassiner Par une approche "mathématique" .

t3, Saisie d'une autre inspiration, elle émivaib:nLa

nalion (française) est spirituelle, valianter Iégère'

inconst¿nbe, polie eb savanlen(Au cardinal Àzzolino'

30,xrr,1656),
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La querelle du "cid" occuPe une partie exception-

nellement longue dans Ie chapitre I sur Ie salon de Mme de

Rambouill-et. En voici les raisons. Le cercle ayanL vivement

participé à la contestation, 1'épisode revêt ainsi toute

son importance. De plus, Ies lettres de chapelain stavérant

émj-nemment révélatrices en ce qui concerne le rôle que

celui-ci joua dans Ie différend, i'ai succombé à la tentation

de ltanalyser dans cette optique et dtaPPorter ainsi du nou-

veau à Ia question.

Le lecteur saura ne Pas s t imPatienter avant de péné-

trer dans Ie salon de Ia vicomtesse d'Auchy (chapitre II)'

Les trente pages qui précèdent I'essentiel de la question et

qui nous familiarisent avec la dame dont il s'agit, mtont

paru nécessaires, Ia protagoniste de 1 t épisode étant fort peu

connue même des spécialistes en la matière '

Dans Ie cas de la vicomtesse et de son salon, Ia Pré-

sence notoire dtautres sources gue Ies lettres, nécessaires

pour approfondir 1a connaissance du problène ¡ est justifiée

par le silence que les lettres gardent sur Itobiet de Ité-

tude, silence qui est en Iui-même une découverte.

La thèse s'achève sur un aPPendice portant sur 1a

correspondance échangée entre Mlle de Scudéry et sibylla IJr-

sul-a Herzogin von Braunschweig-Lüneburg. L'épisode étant

inconnu, 1e lecteur ne s'étonnera pas de la proportion qu'iI

prend dans cette thèse, précisément pour cette raison.

Les chapitres fonctionnent indépendamment les uns des

autres, dtoù Ia réapparition d,e quel-ques Personnages dans des

épisodes faisant partie d'autres chapitres. La redite en

semble pourtant bannie.
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Plusieurs réflexions mordicantes sont glissées dans

cette thèse. Je me suis pernis cette liberté, persuadée

qutelles n'offenseraient Personne. Large dtesprit, Ie lecteur

saura ne pas sten effaroucher et trouver en Parçourant Ces

pages parfois caustiques r autant de plaisir que i t en ai eu à

les écrire.

******

Quton ne s'imagine surtout Pas çlue Ia critique que-

je sème parfois ça et fà sur ces pages, puisse iamais ternir

1'écIat ininitable de l'épisode socio-littéraire qui est

1'objet de cette thèse, ni que telles sont mes intentions.

Les salons précieux resteront à jamais un phénomène adnira-

blement français dont Itenpreinte nationale reçue de Ia terre

où ils rayonnèrent nta pu qutintensifier la singularité.

Cell-e-ci , présente d'aill-eurs dans toute création artistique

française et non seulement artistique est distinctive et

permanente: Itaudace innée d'accoupler l-'absurde au juste et

dten faire un mariage cohérent dont les composants stharmo-

nisent étonnamment bien malgré leur incomPatibilité mani-

feste. Un sens certain du beau où le bizarre épouse Ie commun

à travers une philosophie particulière de 1'esthétique où le

faux - paradoxalement - ne nuit Pas au naturel. II n'y a

qu'en France qutont pu naître et "Le déjeuner sur I'herbe"

et "Chanel 5". 11 nty a quten France qutont pu naître 1es

salons l-ittéraires sous cette forme spécifique dont I'impact

est irrésistible.
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JemesuispronisdenePasassommerlelecteurde

faits ill-ustrant Ie cadre politique, économiqtre et social qui

servit de décor à ce tableau des moeurs des ruelles pari-

siennes. un mérite douteux dtencombrer le Présent tome de

vieilles découvertes au Iieu de Iten enrichir' Le lecteur en

trouvera des détails dans chaque manuel de littérature fran-

çaise du XVIIe siècle 1 ainsi que dans des ouvrages monogra-

phiques (64).

Je ne suis promi.s aussi une introduction courte.

Rideau !

64, Quelques suggestionsl

Adau (Antoine) ntisloi¡e de Ia littéralure française au

XVIIe siècle', Paris, Donalr 1918,

Du BIed (v,)'La sociébé françaisen, Paris' 1901'1903,

Du Plessis (Cte,J, ) n[es salons bleus et la préciosifé au

XVIIe sièclen, t{ois Iitt,X.t/I(1906,pp'141-5?)'
Fidao-Justiniani(J,-8, )nL'espril classique ei la próciosité

au XVIIe sièclen, Paris' 1911,

Livet (Ch,-1, ) nPrécieux eb Précieusesn, Paris' 1859,

[agne (Bn,] nLe salon de l{Ile de Scudéry ou le royaune de

Teudren , llonaco r 192? ,

[ongrédien(G, )nLes précieux et les précieusesn,Paris,l939,

[ornet(D, )nü'Idée de préciosité en France au IVIie siècLen,

J,[,Ideas' I( 1940)'pp,225-231,

Picard (R, ) nLes saì.ons littêraires et Ia société française

l6l0-1?89', }lec lo¡k, l9{3'
Thé¡ive (1,) 'Les précieuses non ridiculesn, R,Deur [{ondes,

décenbre 1959' pp,61l-18,

Uri (Isaak) nUn cetcle savant au IVIIe siècien, Paris,1886'
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La rue Saint-Thomas-du-Louvre où se trouvait l'hôte1

de RanbouiLlet n'existe PIus. ElIe s'appela plus tard rue de

Chartres, laquelle n'a rien à voir avec la rue du même nom

qui se trouve actuellement dans le 18e arrondissement. Celle

qui entra dans l-thistoire en tant qutemplacement de Ithôte]

de Ranbouillet, formait un angle avec la rue Saint-Honoré.

Le sommet de I'angle to¡nbait sur la Place du Palais Royal.

L'hôtel se blottit dans cet angle. D'un côté' il donnait

sur Ithôte} de Chevreuse, de Itautre sur les jardins des

Quinze-Vingts.

Dans ses "Antiquités de Paris"(Paris, 1733)r Sauval

dresse Ithistoire de Ia demeure. Jty puise à pleines mains.

La fa¡nille remontait au XIIIe siècle et l'hôtel,

avant de prendre Ie nom de Ranbouil-l-et au moment où Ie mar-

quis et la marquise de Rambouillet vinrent y habiter ( 1 ) 
'

stappela successivement hôteI d'O, hôtel de Noir-mouftier

et hôte1 de Pisani. L'hôtel fut démo1i et ceLui construit

à sa place sur les dessins de Mme de Rambouillet qui en avait

dressé Ie p1an, exista pendant 166 ans. A la mort de la Mar-

quise, iI passa au mari de Ia duchesse de Montausier, ensuite

à leur fi1le unique, Mme d'Uzès, pour être définitivement

déno1i en L784 afin de faire place à une salle de bal et de

concert nommée "VauxhalÌ".

Segrais("Segraisiana") atteste gue le fait que Ia Mar-

quise avait fait les plans de son hôteI, fit grand bruit à

l, La fille du narquis de Pisani I'apporia en dob,
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paris. L'architecture et les beLles maisons dont eIIe aimait

tirer Ie plan, la passionnaient. Tallemant en parle dans ses

"Historiettes" et Voiture dans une de ses lettres (2) va

jusqutà comparer les dessins de Mme de Rambouillet à ceux de

Michel-Ange (N'exagérons pas! Un coup de courbette à Ia Voi-

ture ) . La demeure conçue selon Son idée fut un bâtiment so-

tide et original (3). La construction en brique était rehaus-

sée de corniches, de chaînes de frises et de pilastres de

pierre. La Marquise avait lancé Ia node des appartements à

plusieurs pièces de plein-pied de sorte qu'on entrait c]aez

elle par une enfilade de salles, de chambres, d'antichambres

et de cabinets ( "Segraj-siana" ). Un grand jardin couvrit Ie

côté gauche (4). C'est sur ce jardin gue donnaient les

grandes fenêtres occupant tout }e mur de haut en bas ( 5 ) de

Ia fameuse chambre à coucher de Mne de Ranbouillet. Ltinso-

Ience de son luxe et ltoriginalité de sa beauté rendirent ce

logis Ie plus convoité de Paris. La Marquise fut Ia première

qui osa donner aux murs de Sa chambre une couleur autre que

Ie rouge ou 1e tanné ( "Historiettes" ) . EIle la fit tapisser

de velours bleu tendu dans des encadrements dtor et dtargent.

L'ameublement était bleu aussi ( 6 ) .

?, A l{ne de Ra¡bouillet, de llancy, 16¿9/1630,n0euvtesn,

p,35(lJbicini),
3, l{¿rie de l{édicis ordonna à son architecte du Luxenbourg

de s'en inspirer!
{, llne description ninutieuse de I'hôteI de Ranbouillei

se trouve, outre Segrais, aussi dans Ie n0rand Cyrusn de

Ulle de Scudéry et dans Ies nRuelles, 
saJ.ons et cabarelso

de E, Colonbey.

5, Outre Itenfilade, les grandes fenêfres sans appui

lurent une aulre découverte archileclurale de [ne de Ran-

bouillel,
6, Àprès la no¡t du narquis de Ranbouillel en 1652' Ia
chanbre bleue changea, Selon lrinventaire du lieu publié

par Ch,Sau¿é (Catalogue de I'erposilion nLes 
salons

littéraires au lenps des Précieusesn à Ia B,N, 
'i968) ' Ie

salon n'était plus tendu de sa brocatelle bleue n¡is de I
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La santé chancelante de Ia Marquise Ia força dtêtre

en permanence soit étendue sur son canapé, soit couchée dans

son lit. Celui-ci se trouvait au milieu de I'alcôve carrée,

touchant le mur Par 1e chevet. On donna le nom de "rue]les"

aux deux espaces se trouvant de chaque côté du litrcelui de

"devant" à l,espace au pied du lit. L'accés d'une des deux

ruelles était réservé aux domestiques de service, I'autre

s'offrait aux invités qui s'y asseyaient sur des sièges ' car-

reaux, placets, tabourets, chaises, fauteuils r sur leur man-

teau ou dírectement sur Ia balustrade(7). Un paravent cachait

le lit.

Je trouve une lettre de Mne de Rambouillet à Godeau

(26.VI.1644) où elle parle de la fameuse chambre bleue (8):

,,Le ciel y est toujours serein; les nuages nty offusguent ni

La vue ni I'entendement. (... ) Non pJ.us gue ne loge' je ne

suis pas sujette au changement. " Parfois, on appelait Ia

chambre bleue aussi "l-a l-oge de Zyrphée". Le nom vint d'une

ode de Zyrphée écrite sur un rouleau de véIin que Chapelain y

avait fait attacher un jour. Dans cette ode, Zyrphée, reine

d'Argennes (9) dit qu'e1le avait construit la }oge pour que

Arthénice y soit protégée des injures du temps. On appelait

pièces de tapisserie de Bruxelies, 0n y voi+" encore 10

ch¿ises à 'rertugadin pour asseoir les danes, 3 carreaur, 2

escabeauri le lout est rcuge! !e lit vert et or, des t¿bles

d'ébène, un niroir espagnol, des porcelaines, quelques

tableaux: nVénus el Adcnis", une 
nJoconden 

' L'invenlaire
fail après ia norL d'Àrlhénice ilontre I¿ présence dans le

li.eu de béniliers, de reiiquaires el de +"ableaux de piété

{ ibid, } ,

?, Sauvai, "Ånliquilés de Parisn ,

8, Recueil de Roques' p' 203,

9, tJne des héritières d'.{uadis ('l'Ånadisn iul un ronan

fort en rogue à l'Éloquel, Les stances de Zyrphée se

lrouvent dens ies recueils rie Sercy dont je parierai plus

I,ard,
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Ia loge aussi "Ie Parnasse Français" à cause des discussions

littéraires qui y avaient souvent lieu.

Telle fut la scène qui s t offrit pendant une quaran-

taine d'années à une société choisie, qui se réunissait tous

les jours dans ]a superbe demeure afin dty divertir Ia maî-

tresse du lieu, de Parler littérature et de livrer cette

grande bataille sans trêve et sans merci contre Ia gros-

sièreté des moeurs. Et Pourtant Ie lieu y compta Peu. Ces

gens auraient bien pu se rencontrer dans un carrousel ou

même dans un bois, cela n'aurait rien changé à 1a circon-

stance. IIs se voyaient dans des demeures aristocratiques et r

plus tard, dans des demeures bourgeoisesr car tels étaient

Ies inpératifs du temps et les usages de Ia haute société. Un

salon l-ittéraire n'était nullement un endroit ou une pÍèce

particulière qui abritait des rencontres mondaines. Loin de

1ài Un salon littéraire ntétait rien d'autre qu'un certain

groupe de personnes qui se voyaient régulièrement afin de

partager les mêmes intérêts et de Passer Ie temps à

stad,onner à des activités imposées Par leur goût. Aussi

parlerai-je dans cette thèse surtout des gens. Ceux qui fré-

quentaient Ie sal-on de Mme de Ranbouillet ouvrent le débat.

Je mtexplique.

Jusqutà présentr otl nous a donné un tableau parfaite-

ment idyllique de la chambre bleue et de Ia société qui y

passait ses loisirs. De tout tempsr orl nous a PatLé de ce

salon en termes respectueux et laudatifs, en brossant une

image sans tache d'un endroit délicj-eux, fréquenté Par des

personnes de qualité et de mérite, dont Ia vertu exemplaire

était partout révérée aussi bien que leur dignité et leur
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distinction. On a toujours cherché à diviniser les intimes du

prernj-er f ond du salon de Mne de RanbouilLet. Quant à moi, ie

chercherai à adopter une attitude radicalement inverse I et

dans ma dénarche que jtappellerais "Ithumanisation des sta-

tues" , à prouver gue c t était des êtres comme nous, avec

toutes leurs imperfections et toutes leurs lubies. Ils

avaient, certes, Ies privilèges de ]a naissance et de Ia

fortune qui leur permettaient des actes loin des usages ordj--

naires¡ nais ceci ntautorise nullement à falsifier leur vraie

personnalité ni à leur tresser des couronnes qu'il-s ne mé-

ritent pas.

*r(**t*

Pour aborder Ia question, iI suffit d'un Prétextei Je

le trouve dans Ia querelle des "supposés" de ItArioste.

Peu après la querelle du "Cid" (1637) dont je parle-

rai plus tard, une autre controverse littéraire eut lieu à

1 'hôtel de Raurbouillet . Dans sa lettre à ChapeJ-ain ( 2I . IV.

1639)r Ba:-zac Itappela "J,e procês de 7'Arìoste", Le procès

nit en scène les "supposés" qui brouillèrentr une nouvelle

fois, Ies intimes du Lieu, La cause agita surtout Voiture et

Chapelain. L'un exigea de Itautre la réparation de 1'offense

par 1es armes. Une lettre de Bal-zac à Chapelain (15.IV.1639)

mtapprend que Itaffaire fut ébruitée et que I'on prit forte-

ment parti à cette occasion (10).

10, Voir aussi à ce sujel les letlres de Bal¿¿c à Chapelain

des l5 ei 20,III et des l5 et ¿9,IV,1839, ainsi que celies
de Chapelain à Bal¿ac des 4 et ¿6,IIL, celles de Conrart à

Bal¿¿c du 10,)(, de Chapelain à Godeau du ?1,tV ainsi que

celle de Voilure du LiII'1639,
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mette

casus

Tout commença innocernment. Au début

Ia pièce à Voiture qui était à Rome 
'
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de 1639, Chapelain

pour qu'iI se re-

était l-e fameux

pouvant souffrir
à I'italien. La langue d'Hespérie (11)

belli entre les deux hommes,Voiture ne

que Chapelain la préfère à I'espagnol. A son retour de Rome t

Voiture condamna Ia pièce sans appel,en priant Julie dtêtre

juge de la polénique.

"I Suppositi" de ItArioste renfermaient un certain

nombre dtéquivoques. ta pudeur outrée de M1le de Ranbouillet

ne put le supporter. En donnant lecture de Ia pièce à sa

mère, elle passait arbit,rairement sous silence Ies répliques

dont eIle prenait ombrage. D'ai-11eurs, elle préférait les

romans aux conédies et selon ChaPelain, elle ntentendait Pas

f italien suffisamment bien pour saisir la beauté de 1a

pièce. El-le la critigua. La cabale sten mêla, fa guerre

écLaiua. Chapelain se trouva adversaire de Voiture. En proie à

son agitation, il lui jeta Ie gant. En effet' ils firent une

gageure d'une paire de gants dtEspagne que ChapeJ-ain envoya à

Voiture dès Ie lendemain du verdict de Julie (1.III. 1639).

On disait à 1tépoque que Pour qu'un gant soit bien faitr il

fall-ait que trois royaumes y contribuent: l'Espagne pour en

préparer Ia peau, la France Pour le tailler et I t Angleterre

pour Ie coudre. Je profite de cette curiosité afin de rassu-

rer le lecteur guêr bien qu'iI eût été guestion de gants

dans cette affaire, Ia dispute ne troubla quand même Pas la

paix entre les trois Pays I guoiqu'el-l-e troulclât celle de la

France. La cabale dtArthénice à Paris, Bal-zac à Angoul-ême,

ll, Les 0recs appelaient I'IbaIie nHesperusn (le soir =

I'ouest),Les Ronains désignaienl sous la nêne

dénonination I'Bspagne (dans llorace: llesperia ultina).
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Conrart à Jonquière et Godeau à Grasse prirent Part à ce

tournoi littéraire.

Voiture releva 1e gant. 11 accepta ainsi le défi. 11

fallut un arbitre. C'est Bal-za"^ qui Le devint.Les adversaires

lui envoyèrent à Angoulêne Ia comédie en question pour

qu'il en jugeât en maître. Le maître ne manqua Pas de

ressusciter aussitôt les règles dtAristote. Rue Saint-

Thomas ¡ tous étaient aveuglément asservis à sa Poétique.

Ltarbitre fut-il souPle comme un gant dans son iuge-

ment? Une lettre de Mlle de Scudéry à Chapelain (III.1639)

mtapprend que Ba|zac accorda sa faveur aux estimations de

Chapelain, quoique la partie adverse eût essayé de mani-

puler sa décision. Chapelain justifia sa Positionr êfi se

référant aux vers 343 et 344 de "ltArt poétique" de Horace:

Il f¿ut nêler Irutilité el la douceur,

La solidité de Ia docirine et les grôces de

L'éloquence, ( 12)

LtéIénent essentiel du conflit Chapelain/Voiture con-

sistait à trouver les critères les PIus utiles Pour juger les

ouvrages d'art¡ dont surtout les ouvrages littéraires: des

règ]es ou le bon sens particuLier ( 13 ) . Sa glorification de

l-'art était nanifeste, "Comme l-tart seuJ est ce qui peut Por-

ter Les productions humaines ¿à l-eut Petfection, de 7à vient

qu'i.l y a tant dtesprits nédiocres et si Peu de sublimes et

dtexcel-Lents," La thèse assassine toute spontanéité, toute

fantaisie, tout caprice, tout imprévu. ElIe enserre 1a beauté

dans une néthode stricte qui,par ses règles souveraj-nesr iuge

sans appe1.

12, [ettre de Chapelain à Bal¿ac' 26,IIL1639,
13, Leitre de Chapelain À Balzac' 20,iII,lô39,
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JuIie maintint formellenent son oPPosition à Ia pièce

en condamnant son intrigue et en Ia blânant de Son immo-

destie. El,le se ioignit ainsi à voiture et devint chef de la

querelle. Son père se rangea aux côté de Chapelain ( 14 )

tout cotrune son f its, Ie marguis de Pisani (15)' MIIe Pauletr

les frères Arnaulds, Chavaroche, Georges et Madeleine de

Scudéry étaient ses autres défenseurs. Georges de Scudéry

avaít, même envoyé à Voiture un cartel que Chapelain ioignit

ensuite à sa lettre à Ba|zac, du 26,T.II.1639. Le paquet con-

tenait aussi des vers sur 1a question, qu'un inconnu avait

joints à la prose de Georges,ainsi que |a copie de Ia lettre

écrite à chapelain par Madeleine de scudéry qui s'était

rangée à ses côtés. Dans sa lutte contre Voituret Georges

de Scudéry emprunta au "Roland furieux" le nom d'Astolphe et

ctest sous ce nom qutil figure dans Ia corresPondance échan-

gêe entre Chapelain et Ba|zac sur Ia contestation' Un adver-

saire bien redoutable !

La Marquise balançait diplomatiquement entre les deux

campsr êr disant que Ia pièce n'était Pas si bonne que pré-

tendait chapelain, mais qu'elle était bj-en neilleure que

disait Voiture (16), Mme de Rarnbouitlet n'aimait Pas prendre

parti. Elle ne se prononça janais Pour ou contre quelqu'un ou

quelque chose. E1Ie oscillait touiours entre les parties bel-

Iigérantes. Est-ce un vice qui invite à Ia blâmer ou une

vertu qui invite à en faire l'éIoge? Je tends vers la pre-

mière éventualité, toute prise de position étant un acte de

courage et une Preuve dtautonomie spirituell-e. Ne possédant

l{, Lettre de Chapelain à 0odeau ' 25 , III, 1639 '
l5 , Ie oône à Balzac, ¿{), III,1t39,
16, Chapelain à 0odeau, 25,IIL1639,
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pas Itindépendance de soi, la Marquise se montre ainsi inca-

pable de se gouverner Par ses ProPres lois. Ctest une criti-

que.

Les choses aIIèrent loin. Les combattants demandèrent

à BaLzac de rédiger un discours critique Pour réconcilier les

deux camps. Les lettres de Ba|zac du 15 mars, des 15 et 22

avril 1639 dévoil-ent Ia façon dont celui-ci se Prononça pour

I'Arioste tout en essayant de ne Pas blesser les alliés de

Julie. Dans sa lettre du 15 mars, ie trouve une petite cri-

tique qutil s'est permis de faire des attitudes profanes de

ceux guir ntétant point initiés à Itart, tenaient à se donner

L'air de connaisseurs en tranchant despotiquement des ques-

tions Iittéraires qu'i1s ne pouvaient pourtant approcher

quten amateurs. Des ignorants jugeant les avertis. Ce fut une

véritable calamité qui s'abattit sur le siècle. "Bien ou ma1,

écrit Balzac, vrai ou faux, ctest presque aujourdthui La

même chose et tout Le monde se mêl-e de juger quoiqutil

nty ait rien de si rare que de juger. " Je ne Prétends nul-le-

ment que |es invités de Mme de Ranbouillet regardaient la

littérature dtun oeil profane. Dans 1a plupart des cast ils

cultivaient assidûnent ]es lettres, ce qui leur Permit de

devenir un pubÌic instruit. Mais tout homme averti a le droit

de s'égarer sur ses sentiers préférés. Ce sont ces égarements

qui devinrent une source divertissante de débats littéraires

commandés par I'inclination et non par Ia prétention.

La querelle des "Supposés" en fut un. Voiture y affi--

cha son plus beau despotisme (17). II s'adiugea le pouvoir de

l,l, Balzac à Chapel¿in, {, II, l6{5: nP¿rions encore de ce

beau l{onsieu¡ (Voibure} qui parie d'un coeur fail conne le
sien, qui néprise Sénèque, qui ne peub souffrir Pline Ie
jeune, qui adnire les auleu¡s espagnols, qui voulul faire
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régenter le goût des amis du lieu. It voulut y donner Ie

ton. Le sien. 11 réussit Presque toujours. Ltaffaire des

"Supposés" fut, pourtant un échec. Mêne sa fameuse façon de

parler 94 catllg.æ ne put rien y changer.

Le gani" que lui jeta Chapelain alarma le salon, Balzac

se rnit à bouder dans son Angoulême, "un accommodement vaut

bien un duel et jtaimerais mieuxt à La PLace de Voitutet IItê

reconeiLier avec LtArioste que de me battre contre son che'

vaLier. "(18) It rédigea ses céIèbres arrêts sur le diffé-

rend peu après cette lettre - XI.1639. (19)

Conrart ( 20 ) féIicita leur auteur de son équité et de

son adresse. Sa sentence calma Ia tempête , "Ceux-l-à nêne

qui faisaient gToire de ntavoir iamais cédér sê sont cît)

obligés de consentir à ce que Balzac avait ordonné" (ibid.).

JuIie et Voiture y cnt êté généreusement éPargnés¡ I'Arioste

et ses partisans sobrement loués, Bal-zac défendit Ia cause

tout en cajolant Ia partie adverse. L'hôte1 célébra le ver-

dict et s'est ainsi que prit fin La querelle qui dura tout le

carnaval et tout le carême de l'année 1639.

rédiger sonPrudent, BaLzac

de I'Arioste.

Son arbitrage

sut mettre des

11 put se donner

retourna Voiture

de I t avoir

comme un gant mais ne

gants

1es

pour

gantsverdict

défendu.

condanner les nsuppositin de I'Arioste, (,',) Vous voyez

qutil a tort et que toul ce qu'il dil est très inperlinenl
pour lui, n

18, .{ Chapelain, 15,IV,1639,

19, La dissertation s'appelle: nléponse ò deur questions ou

du caractère et de I'instrucfion de l¿ conédien(n0euvres

conplètesn,b,ILp,509-5i9), Bn voici Ia péroraisonl nce

se¡a le sage et Ie savant l{, Chapel¿in qui vous le dira; ef
je ne sais pas pourquoi ébant à Pa¡is et à deux pas de

l'0racle, vous aveu voulu consuller une Vieille de village
,,, (,,,) II sait ce que j'ignore et ce que la plupart des

Docleurs ne s¿vent pas bien: il pénètre dans la plus noire
obscuritê des connaissances ancienneg,n
20, [ettre du 10,ILl639,
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le déprina point. Habiler comme à Itordinaire, iI profita

sans doute du gant que lui avait ieté Chapelain pour s'ériger

en héros et r de ses fanfaronnades, amener une Prochaine belle

capture à perdre ses gants (2L),

La querelle des "supposés" mt invite à faire place à

MIIe de Scudéry. E]|e aussi prit part à Ia querelle. Tout

comme son frère Georges(22), Les lettres qu'e1le échangea en

mars 1639 avec Chapelain en révèIent queLques circonstances.

Un détail m'intrigue surtout. MLle de Scudéry avait appris Ia

dispute par ouÏ-dire, ce qui ne I'empêcha Pas de se fier

aux jugements de Chapelain. Sans lire 1'ouvrage! EIIe Itavoue

elle-même dans une de ses lettres (mars 1639). J'apprends

dans celle de Chapelain à Bal-zac du 26,fÍI.1639r qu'eIIe sut

néanmoins se rattraper et envoya à Chapelain une seconde

lettre où ell-e conf irna sa position, mai-s cette fois-ci ayant

lu Itouvrage. Ne cherchons donc Pas à ruiner sa réputation

qui a toutes les raisons pour demeurer intacte.

***r(ti(

La controverse des "Supposés" de I'Arioste ne fut pas

la seule à mettre en scène Voiture en tant que protagoniste.

La líttérature arriva à troubler même Ia paix de sa tombe.

Comnent s'y prit-e11e?

21, Je laisse le lecleur deviner Ie sens de cette
expression cou¡ante ¿u XVIIe siècle, La renon¡ée ¿0ouleuse

de Voiture Iui facilifera la tâche,

22, Bal¡ac à Chapelain, 15,IV,1639: nC'esl un dangereux

honne que cet Astolphe (0, de Scudély) et nalheur à ceur

qui ne sont pas en ses bonnes grôces'n C'est I¿ seule

*ilÍque de Scudéry, faite par Balzac,que j'aie pu lrouver,
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Vers 1620, Voiture composa un sonnet. Il I'apPela

"uranie". vingt-sept ans plus tardr €fI 1647, Benserade en

composa un aussi. 11 1'appela "Job". Quelqu'un eut I'idée de

comparer 1es deux. La bombe écLata en décembre 1649, "Cette

querelle, écrit Costar à Ménage (s.d.n.l.), Pattage tous Ies

beaux es¡lrjús et met l-a division dans Le Parnasser'. ElIe mit

Ia division aussi à I'hôtel de RambouiLlet. Ce fut sa der-

nière guerre, car le salon cessa d'exister Peu après '

Toute Ia cour et toute Ia cabale de Ia chambre bleue

prirent initialement Parti Pour "Job". Mme de Longuevílle

s'était déclarée pour Voiture. La seule. C'est ce que I t on a

toujours dit. Je me hâte de rectifier l'imPrécision. Mme de

Longueville avait Pour son soutien Mlle de Scudéry ( 23 ) . I1 me

convient de compter aussi BaIzg,c, Dès que le sonnet d'Uranie

eut éLé composé, iL le porta à Malherbe. celui-ci en fut

surpris. "IL stétonna qutun aventuriet (ce sont ses prop"es

termes) qui n'avait point été noutri sous sa discipline, qui

ntavait point pris attache ni ordre de lui, eût fait sj

grand progrès dans un Pays dont iL disait qutil avait La

clef. ( ... ) Je l_ouai son nouveau-né sans exception et sans

réserve: i] me plut depuis l-a tête jusgues aux pìeds" 124Ì.,

Le groupe était peu nombreux mais arrivera par la sttite' ffme

de Longueville en tête, à ramener tous les adversaires à son

senti-ment.

Voici les détail-s.

13, Yoil la lelire de celle-ci à rJhapelain' du f,IIi,ltj4li
drns:'HIle de Scudéry, sa vie el sa cortesp0ndance" ,

p,?0EtnVous scuhaileu que je vous ¡ande ncn ser[iûent sur

les Ceux scnneis .1ui sonr en conLesf¡fion, (,,, i tJeiui

d"rJranie ne plaìt infininent plus que I'autten,
l{. Fragnent de BaLcac s,l'n,0, dans les'Leitres ciu conie

d'Araux i iloir,uren, g,{3.
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11 convient dtaborder Ia question par une lettre de

Mme de LongueviÌIe à Esprit (ZS), son adversaire, sur ce

sujet. La lettre n'est pas datée¡ mais e]le fut écrite très

vraisemblablernent Itannée de Ia querell-e. Je tiens à en citer

de larges fragments car ils illustrent Ia position de Ia

dame , "HoÍs Le Terl-e 8e et l-e derniet vers du sonnet de "Job",

je trouve tous ies autres pleins de défaut,s, Dans cel-ui de

Voiture, ftidée est passionnée, ftexpression est délicate,

Ltair est gaTant et Le sujet pLaît au monde", Sous-entendu,

au monde des salons.

La cabal-e de Mme de Rambouill"et ne tarda pas à prendre

part à Ia contestation. Dans son salonr or s'arrachait les

deux sonnets antagonistes. Les plus grands esPrits du lieu

s'attaquèrent à ce petit problème. IIs appelèrent Voiture

"adnirable et grand", Benserade "galant et petit". A la sus-

dite lettre à Esprit, Mme de Longueville ioignit La liste des

Uranins (appelés parfois "Uranistes") et des JobeLins. La

première était fort courte, la longueur de Ia deuxiène faisait

rougir Ia première ( 26 ) . Mme de Longueville finit sa lettre
,,par Ia f orce qui ( Iui a ) f ait préf érer [Jranie à Job et ]-a

mu,se céleste à un homme gal-eux depuis l-a tête iusqu t aux

pieds" (ibid. ). Je puis tirer de ladite lettre bien d'autres

choses. Jty apprends P.ex. que les intimes de Ithôtel de

Longueville et de I'hôte] de Condé se mirent à écrire des

25, llss Conrart,4l16' to II' fo 13,

26, Voilà ce qu'en dit la légende, Ies listes se sont

avérées inbrouvables, Je ne Ies ai l¡ouvées ni à I'Arsenal
ni à la Bll parni des centaines d'autres nissives
nanuscrifes, Bien que pronises, je douie que ies listes
aient janais été connuniquées, S'étant donné 1a peine de

recopier la Ietlre, Conrarà ne se serail sans doute pas

enpôchó d'y joindre les listes d'aufant plus qu'elles
auraient faib bien du bruil,
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Iettres circulaires afin de nêler d'autres salons à ce dif-

férend. C'est ainsi que la chambre bleue fut invitée à être

de La querelle. Etant hors de Paris¡ M,et Mne de Montausier

se virent envoyer une telle urissive aussi. Leur verdict sem-

blait se faire longtemps attendre. M et Mme de Liancourt

promirent leur sentence aussi. La dispute gagna du terrain.

Les choses allèrent plus loin quton ne 1teût pensé. Ltaf-

faire n'en demeura pas là, ell-e devint orageuse et certaines

assemblées de la noblesse faitlirent perdre leur privilège de

premier violon au profit des ministres prêts à s'en occu-

per. Mme de Longueville, ItUranine }a plus acharnée, monta en

ligne de front. E1le Passa ainsi à I'attaque. Elle se montra

dangereusement comPétente et, ne ménagea pas ses coups Pour

toucher l'adversaire. Les exPressions mises en oeuvre par

" I 'homme galeux" furent accusées palî el-le, d t être "dégoû-

tantes". Mme de Longueville lança même une espèce de défi

engageant ceux qui se l-aisseraient éblouir par "Job" à en

mourir de honte.

ELIe caressait, Par contre, la muse de Voiture. Sa

grâce et sa nouveauté. Passion, déIicatesse et grandeur du

sujet. ElIe était fort entêtée de Voiture et soutenait Ie

parti du sonnet d'Uranie avec furier bien que tristement es-

seulée dans cette contrée littéraire qui ne lui êtait pour-

tant pas excessivement farnilière. Elle ntétait pâsreffective-

ment ¡ trop au courant des choses des lettres. Je trouve dans

l-es "Segraisiana"(27) une opinion qui 1ui est Peu flatteuse.

Jty 1is qu'elle n'estimait rien de Corneille ni de tous les

2?, Paris, Conpagnie des Iibraires Associés' 1?21,
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autres bons poètes qui florissaient alors r êtl comParaison de

Voiture.

La bataill-e livrée par Mme de Longueville fit bien du

bruit. Elle fit naÎtre aussi des pensées ingénieusêS. J'en

trouve ]a najeure partie dans le Recueil de Sercy (28). Les

opinions sont partagées, mais c t est l t idée que les deux soll-

nets n'ont rien de comparable qui domine dans ces bouts ri-

més.

Sarasin composa en automne 1649 une glose nordicante

sur l-e sonnet de Benserade à Esprit qui soutient Ie parti de

"Job". La glose invite Esprit à reviser son jugement afin de

repérer la "misère nue" du sonnet. Sarrasin dit à la fin¡

'J'aine les verg des Uranins'
(,,,)
Uais je ne donne aur Diables'
Si pour Les vers des Jobelins
J'en connais de plus ¡isérablesn,

La duchesse de Richelieu se rangea aux côtés des

Jobelins et e]le engagea le poète Vigner à comPoser un madri-

gal qui pût prendre Ia défense de Benserade. Vigner en com-

posa unr fort faible dtailleurs, ainsi que d'autres Pièces

rimées sur Ie même sujet que contient Ìe Recueil de Sercy.

Puisqu'elLes ont toutes peu d'art de plaire, ie les Passe

sous silence.

Les amj-s de l-a chambre bleue avaient prêté leur

plume aussi à ce bouquet de vers qui embaunèrent Ie diffé-

rend d'un parfum aussi capiteux que caustique, La PIuPart de

ces poèsies stadressent à Ia protectrice de Voiture, Mme de

Longueville. Montausier lui adressa deux madrigaux ( 29 ) qui

28, Poésies choisies' Paris 1653,

29. Hss, Conra¡b no 5l3l fos ?ll et ?13,
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ne manguent pas de piquant. 11 s'y prononce Pour le sonnet de

"Job". Les deux ¡norceaux de poèsie de Montausier prouvent que

Ia querell-e raviva des souvenances et que Voiture logeait

toujours dans un coin du souvenir de Montausier. Les deux

hommes ne s'étaient jamais aimés et j'aurais été surprise de

trouver que Montausier se fût prononcé Pour "Uranie". Son

choix lui fut-il dicté par sa réelle préférence de "Job" à

"Uranie" ou bien par le souvenir de sa délicate relation avec

Voiture, pleine d'animositê, dtinimitié et de rancune? Dans

ses deux madrigaux, ces sentiments sont camouflés Par un tour

adroit et civil. Pourtant, Personne ne nordit à I'hameçon de

cette f roide poJ-itesse.

Ce sont surtout les dames qui s'opposèrent au verdict

de Mme de Longueville. A I'hôtel de Ranbouillet, au début,

elles s t étaient toutes rangées au Parti contraire et décla-

rées contre elle, condamnant son choix et lui causant bien du

souci. La princesse Palatine et Mme de Pons défendaient "Job"

comme des lionnes, sans esprit de recuÌ. Mme de Longueville

redoubl-a ses coups. Apportant secours et réconfort r 1es hommes

accoururent afin dtempêcher "Job" de fl-échir etr doublant

Ies rangs, il-s se mirent à faire valoir Ia beauté du sonnet.

Le prince de Conti brandissait Ie drapeau de Benserade' ayant

à ses côtés le Grand Condé qui déployait ses connaíssances

des lettres et de Ìa phiì-osophie d'Aristote. Le Grand Condé'

ce " gagneut de bataiLLes et Preneur de viJJes", mit en ieu

tout son art de guerrier pour gagner 1a bataille. Mais ' toute

cette excel-l-ence des combattants n'empêcha Pas Benserade de

perdre sa cause. Comment les choses en arrivèrent-e1les Ià?
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A un uronent I orr recourut à un expert. ce fut costar.

On le choisit Pour ses connaissances en Ia natière etr en vue

de la solution du différend, on Ie chargea de faire apprécia-

tion des deux sonnets. Je trouve sa lettre(s.t.n.d. ) à Ménage

où je découvre combien cette expertise lui fut pénible. "M,7e

prince de Contí veut absolument que ie sois un des arbitres

de ce différend qui exerce aujourd'hui La critique de tous

ceux qui stentendent aux bel-Les choses, Me voiLà bien attta-

pé,,. La tâche lui fut dtautant plus douloureuse qutiì- ché-

rissait religieusement la mémoire de son ani défunt et ne

voulait pas offenser son souvenir. 11 essaya de s'en tirer.

Ménage devait Lui faciliter les choses. L'intervention fit

fiasco. Costar avoua à Tallenant (s.d.rI.1.):"On a voufu que

j'en aie dit mon sentiment et i'ai obéi",

Le jugement n'eût Pu être plus neutre! Costar dé-

crétai "En effet, celui d'Uranie est un des p-Zus beaux qui

furent jamais, Et d'autre côté,celui de Job esú tout, â fait

joli. " Mme de Longueville ne pouvait s'en tenir Ià. Ni moi

non plus.

J'aí découvert une lettre (30) de Mme de Brégy à Mme

de Longueville, et }a réponse de ce]le-ci (31) sur Ia contes-

tation, La comtesse de Brégy prit |a cause de Jobr mais Ia

discussion était toujours ouverte. Je Iis à Ia fin: "Tlouvez

bon que je vous demande la soirée de ieudi pour al-Ler dé-

fendre un mal-heureux".Le malheureux Job fut mis sur le tapis.

Ce fut, en effetr ürI jeudi soi-r. Les dames se nirent à dis-

puter sa cause. Il- m'est impossible de Prouver que ctest ce

30, s,d,n,l, dans:nLes Leltres et poésies de l{oe Ia

conlesse de B¡égyn, leyde, ,{,du Val' 1666, p,1?'

31, Ibid, p,19,
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jeudi-}à qui fut décisif pour Mme de Longueville. Mais tou-

jours est-il- que le clan des Jobelins vit ses partisans

quitter les rangs. Le prince de Conti fut Parmi les premiers '

11 fÍnit par prendre parti pour Voiture. Au début de la que-

relle' iI comPosa un sonnet en faveur de Benserade, à Ia fint

un jugement en prose où i1 trouvait "uranie" préférable à

"Job". La situation changea radicalement. Tous les adver-

saires de Mme de Longueville finirent Par Se ranger du côté

des uranins et la victoire alla au sonnet de \¡oiture.

Parmi Ies sources épistolaires de 1'époque, ie trouve

une lettre de la reine Christine de Suède à I'abbé Bourdelot

(s.d.n.1.). Je tiens à en citer un petit fragment' car i1 le

rnérite . " A mon avis, écrit Christine , Benserade est un poá-

ûreau froid comme gLace; vous avez pourtant tous La Loutde

bêtise de l- t admirer et, moi, je l-e sif f f e." Je me serais re-

proché de ne pas citer ce témoignage. La raison en est Ia

suivante, La reine de Suède, Christiner eut ce rare talent de

jeter d'un geste royal son insolence irnpéria1e en pleine fj--

gure des plus grands des grands (cf, sa lettre au cardinal

l,fazarin, écrite à la mort de Monal'deschi (32 ) ) . Impertinence,

irrespect, arrogance, hardiesse et orgueil gardent chez elle

Ieur vrai visage. Ses ProPos crus et grossj-ers étonnent queJ--

que peu mais il-s enivrent aussi. A l'époque où I'on craint Ie

moindre souPçon d'impolitesserson impolitesse gigantesque sé-

du j-t par sa s incérité . Sa vulgarité der,'ient noble r Sâ gros-

sièreté olympienne. J'échangerais volontiers tous les écrits

majestueux, pompeux et vides qui ont êlé pondus à l-'occasicn

32, nLeilres semèr'es de Christine, teine de Suàde, ¿ur

)ersrInùÉes illustres de son siàclen , tenève, Fràres
,Jrrnier, l?$1,
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de cette querelle, contre celui de Christine. Ce babillage

indigeste, assaisonné de mots douxr 9u'elle aurait sifflé

aussi. La franchise noyée dans un océan de vocables.

Je me hâte de finir l'éPisode.

Puisqu,on se lasse de toutr oD se lassa aussi ce Ia

querelle. On finit Par sten moquer. Co¡:eille composa un

sonnet "Sur Ia contestation êntr'€ le sonnet dtUranie et de

Job" I Urr nadrigal et de,tx épigran[l€S. I1 y railla Ia " vaine

démange¿-rlson de 7a guette civil-e" et se moqua des guerriers'

Le reùueil de Sercy cité plus haut renferme toutes les "ga-

Ianteries" que Ia querelle de Job et dtUranie avait'Pro-

duites. Je les ai toutes vues. Un sonnet de Benserade écrit

pour défendre sa cause ¡ des vers de Georges et Madeleine de

Scudéry, les stances de La Mesnardière à Mne de Longueville'

un sonnet de Chapelain à Ia même I ur madrigal de Chevreaux

en faveur de Job, des stances de Desmarets à M¡ne de Longue-

ville, deux sonnets de De Lage I uD épigramrne de Mme de Brégy

et aussi le "Jugement de Job et dtUranie" de ltabbé Bertault

qui est une comédie en trois scènes dont les acteurs sont:

Job, Uranie, La critique reine de La Science Tyranniquet

Ia Comparaison et un choeur des poètes. La pièce est trop in-

signifiante pour en parler. Dans l-edit recueil, ie trouve

aussi deux morceaux rimés anonymes. Jten cite un:

L'un se pique pour Job, I'autle pour Uranie,

et ia cour se partage en celte occasion;

Plûl à Dieu, boute la chose étanb bien réunie,

Que Ia Brance n'eût point d'aulre division, ( 33 )

Tant de pages. Tant de mots.

Petite cause, grands effets.

33, Ies l{ss, Conrart no 5131 fos ?11 el ?13 contiennenl

aussi des nadriSaux sur Ie nêne sujef,
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' Bal-zac a écrit dans une de ses lettres, qutil ne vou-

drait avoir fait ni Itun ni I'autre de ces deux sonnets, si

l t on l-ui demandait lequel iI aimerait mieux avoir ccmposé.

Plaise au Lecteur de se Poser 1a même question. Je

rapporte ici les deux Pièces du procès. Je cite d'abord Ben-

serade qui "ie dol-ente comme une nour¡.ice"¡ selon ]a reine

Christine (34).
ttSur Job" L647

Job, de nilIe tour¡ents afteintt
Tous rendra sa douleur connuel

El r¿isonn¿blenent ii ct¿i¡t
Que voue n'en soyez point énue,

Vous verrec sa ¡isère nue

II s'esl iui-¡êne ici dépeiutt
Accoulunec-vous À la vue

Dtun ho¡ue qui souffre ei se plaint,

Bien qu'iI eût d'ertrènes souffrauces,
0n voil aller des patiences

Plus loin que Ia sienne n'alla,

11 souffril des naux iucroyabies'
Il s'en pLaignib, iI en paria,
Jten con¡ais de plus nisérables.n

Vient Ie tour de Voiture.

"Uranie" - 1620.

nIl faui finir les jours en I'a¡our d'Uranie:

Ltabsence ni le tenps ne n'en sauraient guérir,
Et je ne vois plus rien qui ne pût secourir,
}ii qui sûi, rappeler n¿ Iiberié bannie,

Dès longtenps je connais sa rigueur infiniei
Uais pensant aur be¿utés, pour qui je dois périrt
Je bénis non lartyre, et content de nourir'
Je ntose nur[urer cont¡e ga fyrannie,

euelquefois ra raison par de faibles discours
t'invite à Ia révoIte et ne pronet secours;

Hais lorsqu'à ron besoin je ne veur servir d'eì.Ìe,

34, nLettres de Christine de Suède', Paris' Plon' 1899,



Après beaucoup de peine et drefforts ilpuissan[s,
ElIe dit qu'Uranie est seule airable et belle,
E[ l'y rengage plus que ne fonb tous ¡es sels, ( 35 )

Benserade perdit donc la bataill-e. De Ia

i1 tonba à I t accablement. En désespoir de cause,

son cri plaintif à Mne de LonguevilLe

le salon de Mne de RambouiLlet ainsi que tous les

salons de Paris. Moi, ie clos Itépisode, car ie n

trouvé à mordre.

( . , , ) J'avais pour roi de gtands suffrages t

lais à quoi bo¡ ces avantages'

Puisque je n'¿i point vobre voix?

Sur elle seule je ne fondet

Et si je vous ûens que je gois

Le plus néchant Sonnet du [onde'

En 1649, la querelle de Job et d'Uranie avait occupé

õ1

nélancoIie 
'

il poussa

autres

'y ai rien

******

Dans la querelle entre les Uranins et les Jobelins, ie

trouve un prétexte à offrir Ia scène à un Personnage dont Ia

qualité, 1es caprices et les virevoltes relevèrent Le goût

du salon de Mme de Rambouillet en 1ui ajoutant de 1'agrément

et du sel. Il s'agit de 1'héroïne de Ia bataille des deux

sonnets rivaux, Mme de Longueville.

Parmi l-es sources épistolaires de I'éPoque, i'ai exhumé

des témoignages qui me donnent droit à débattre certaines in-

clinations de l-'illustre dame et que ses historiens passent

discrètement sous siLence. Dans Ia contestation des Uranins

et des Jobelins, Mme de Longueville se montra une femme de

têter un arbitre initié, un iuge polissant et rePolissant

35, 0n t¡ouve les deur sonnets rivaur, dans nIes poètes

françaisn II vol, p, {91 et 631,



52

adroitement les vers. Mais les intérêts littéraires de Mme

de Longuevitle ntétaient qu'une Partie de Ses préoccupations'

11 y en eut dtautres et je m'aPPrête à discuter Ia ques-

tion.

Nous sommes en possession de deux cents lettres de Mme

de Longuevil}e. La plupart dtentre elles ont êtê publiées Par

Victor Cousin dans Ie "JournaÌ des Savants"(années 1851r 1852

et 1853). Malheureusement, aucune de ces lettres n'est anté-

rieure à I,année 1659. Je dis "malheureusement", car dans le

contexte des activités de l'hôtel de Rambouillet, Ia non-

existence des lettres antérieures à cette date est particu-

Iièrement fâcheuse. La chambre bleue cessa d'exister vers

1650. Mme de Longueville fréquentait ]e cercle surtout en

tant qu'Anne Geneviève de Bourbon. Le 2 iuin L642,elle éPousa

Ie duc de Longuevitle, et ce mariage fut Ia première de La

série de circonstances qui marquèrent ]e déc]in du lieu' La

Fronde, avec ses troubles, donna naissance à une légende qui

auréole Ia mémoire de Ia Duchesse auiourd'hui encore' Les

années qui suivront ne verront vivre Mne de Longueville que

pour Ie devoir et 1e repentir. Mais ces épisodes de sa vie ne

trouveront pas de place dans cette thèse. 11 n'y a que six

ans tirés de Ia vie de Ia Duchesse où elle m'intéresse en

tant que Mme de Longueville. Ce sont les années entre 1642 et

1648. Avant Ia date de son mariagèt la dame apparaîtra sur

cette scène comme Anne Geneviève de Bourbon'

A l,hôtel- de Rambouillet, Anne de Bourbon rencontra

Mrne de Sabté, de vingt ans son aînée. Elle devint l-a f leur

de ses amies. L'amitié entre les deux femmes fut subite et

,lura bien des années malgré la différence manifeste de leur
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nature. Anne était fiable ¡ Mme de SabLé était parjure. Les

deux amies stécrivaient. Elles se donnèrent ]a promesse de

brûIer toutes leurs lettres à mesure qutelles Ies auraient

lues. Anne de Bourbon obéissait fidèlement à 1'arrangement t

tandis que son amie violait imPunénent Ie serment, malgré les

demandes persistantes de sa corresPondante | "BtûLez ma

Lettre brûLez ceci au nom de Dieu ie vous supplie de

brûLer cette Lettre"(36), Face à une telle déterninationt

Mme de SabIé dut, bon gré mal- 8ré, se résoudre à Présenter

les messages de son amie aux fLamnes. Avec quelques excep-

tions. Je lui en saurais pourtant gré aujourdthui, si elle

s'était montrée encore plus déloyale dans cette affaire.

Je trouve r pâr contre, une correspondance volumineuse

que Mrne de Longueville échangea avec la Palatine. Je préfère

ne pas deviner quelles inconvenances verbales la poussaient

à supplier Mrne de Sablé de détruire ses lettres. Avait-elle

peur quton découvrît ses vraies inclinations? La susdite

correspondance avec 1a Palatine montre ses penchants sous une

Iumière intense. Il y est toujours quelque question de quel-

que galanterie qui dévoile les affaires intimes de Mme de

Longuevitle. La foule de soupirants est grande. Tracy, Ie

chevalier de Granmont, La MoussêYe r Balberière. La galanterie

prend du temps. I1 nten reste plus Pour les divertissements

de la chambre bleue. Celle-ci saura néanmoins se divertir au

dépens de Ia fugueuse.

L'affaire écl-at a en 1643 . En voici 1es détails ( 3? ) .

36, [ett¡es de tne de longueville dans ie nJournal 
des

Savantsn, i851,
3?, Le 'Supplênent françaisn l{ss 1032{' fos 6-13,
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Parmi les lettres des contemporains, i'en trouve

quelques-unes qui parlent de Ia mésaventure de Mme de Longue-

ville et de Mne de Montbazon( 38 ) . Cette 'dernière occuPe dans

lthistoire Ie devant de ta ramPe, Bal-zac dans sa lettre à

Chapelain (27 ,fX.1643 ) m'apprend que Mne de Montbazon fut Ia

petite fille du cuisinier La varenne, maître d'hôteI de

Henri IV. Mne de Motteville(39) dit que c'était une Personne

munie d'un air "Libre et hardi ç1ui -Zui était natureL", Ce fut

une femme d'une extrême beauté (40) et e]]e haÏssait mor-

tel-Ienent Mme de Longueville. Sait-on que le nari de cette

dernière avait une Iiaison avec Marie de Montbazon? Ltannée

du mariage du Duc avec Anne de Bourbon, cette liaison était

toujours dans tout 1'épanouissement de sa Passion. Le nariage

de I t anant avec une autre fut une dure éPreuve Pour Mme de

Montbazon qui voyait la mariée dtun mauvais oeiL. Ltorgueil

de Mme de Longueville ne fut pas moins blessé. Les deux

femmes furent ainsi condamnées à la haine et à la rivalité

(41). prêtant 1'oreiLle à une mauvaise inspiratÍon, Mme de

Montbazon imputa publiquement à Mne de Longueville une in-

trigue avec Coligny. EIl,e réussit à faire croire à tout le

monde qu'elle avait saisi deux pouJ-ets de Coligny à Mne de

Longueville. Charlotte de Montnorency, mère de f inculPée,

porta ses plaintes à Ìa reine lui demandant justice de Ia

cal-omnie de La duchesse de Montbazon. La reine demanda se-

38, L'héroine du ronan de l{ile Desjardins nDina¡usen,

39, nl{énoiresn, Paris, Charpentier' 1882,

40, [e P¡ieur 0gier écrit à Balzac:nte portrait de Uue de

l{ontbazon sert de patron aur princesses pour se bien

coiffe¡n, Dans:nCorrespondance du conbe d'Àvaur avec son

pèren,p,2?3,

41, L¿ haine de l{ne de Hontb¿zon pour Hne de [ongueville
óiai[ si violenle qu'elle finir¿ par être lraitée par

tadenoiselle ( 
nÍénoiresn ) de ncrinineilen,
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cours à Mazarin. celui-ci ordonna à Mme de Montbazon d'aller

à lthôtel de Condé faire une réParation publique à Ia du-

chesse de Longueville. Elle y alla. Dans tout I'éclat de sa

vénustér elle prononça un désaveu public de Ia diffamation'

La duchesse de Longueville accepta les excuses. Mais Colignyt

Iui, les refusa violenment. Le gant fut jeté, les ténoins

choisis.

coligny demanda au duc de Guise de tirer 1tépée avec

Iui. celui-ci, relevant Ie E¡ant, renouvela I'ancienne gue-

relIe des Guisards et des châtil10ns, La susdite lettre de

BaLzac à Chapelain mtapprend gue te duel eut lieu le L2 dé-

cembre 1643r Place Royale. Col-igny fut battu,désarmé et acca-

bIé d'outrages. La calomnie de Mme de l"fontbazon et Ie duel

firent une rumeur terrible. Toute Ia ville en parIa. Tous les

salons. Ce fut une triviale comédie qui finit tragiquement.

Le duel détruisit une vie; cel-te de col-igny. De Guise avait

une légère blessure au côté droit. coligny fut blessé au

bras et Ia bLessure s'avéra mortelle. Le duc d'Enghien alla

cnez Ie blessé afin de Ie résoudre à avoir le bras coupé.

Celui-ci refusa. 11 mourut dans de cruelles douleurs cinq

mois après Ie duel.

La Rochefoucaul-d fut mêlé dans cette affaire. c'est

Iui qui montra les deux lettres fatales à Mme de Rambouillet

et à Mme de Sablé. Mne de Longueville et Mme de Montbazon

n'étaient pas des personnes de moindre importance. I1 n'est

donc pas surprenant que Ia comPagnie joyeuse de la chambre

bleue, dont Mme de Longueville était un des Principaux orne-

ments et où elle fit ses prénices, ait suivi de près Ie dé-

mêIé et son éPilogue sanglant.
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Le rôIe joué dans I'affaire Par La Rochefoucauld ne

peut passer inaperçu. L'hôtel de Rambouillet fut ]e décor

qui vit naître 1a vive tendresse que Ie Duc éprouva Pour

Mne de Longuevill-e. Cette passion naquit dans La chanbre

bleue et La Rochefoucauld cacha longtemps son ieu. Ltamour

éclatera un peu plus tard¡ quand Mme de Longueville sera re-

venue de Münster. Le Duc rejoindra Ia Fronde seufenent Pour

Iui pJ-aire et à cette époque-Iàrcet amour sera Itunique chose

qui I'intéressera. La flamme ne resta hélas!- Pas fidèIe au

delà du tombeau. Par la suite, Ie feu de Mme de Longueville

s t attiédit tellement que tout commerce fut ronPu entre eux et

de Itancienne et immuable Passion, 1e Duc ne garda qutune de

ces rancunes qui sont un éIément amer dtun orgueil blessé.

En 1643,à l,époque du duel et de Ia brouille entre les

deux femmes, La Rochefoucauld ne connaissait pas encore le

dénouement de son histoire dtamour. Tout énu, i1 fit circuler

à l_'hôte} de Rambouillet les deux fameuses lettres que

Mademoiselle gardera plus tard dans ses "Mémoires". Coligny

écrivit à Mne de Longueville i "Je souffte PouI ttop aimet et

vous pour ntaimer Pas assez",

L,indignation du clan de Mme de Rambouil-Iet contre

Marie de Montbazon fut énorme. Tous ses intimes se solidari-

sèrent avec Mme de Longuevitle en défendant ses intérêts. Je

trouve une lettre de Malherbe ( s .d. n. I . ) à sa cous ine Marie 
'

dont je me contenterai de citer quelques lignes. I1 stagít

d'une lettre d'affaires que sa cousine a écrite à Mons.

d'Estricy. Jty lis: "Vous avez mis en votte Lettre Mme de

LongueviLle après Mme de Montbazon, CeLa mta enpêché de

montrer votre l_ettre", Quel faux pas ! cela ne pouvait se
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faire! Ltaffaire était trop connue. La compassion pour 1'une

et f indignation Pour I'autre interdisaj.ent une te]Ie bévue.

Je me suis servie de ce tragique épisode Pour agiter

une question qui me préoccupe. Dans Sa "Jeunesse de Mne de

Longueville", Ithistorien de Itillustre dame, Victor Cousin,

brosse son portrait idéatisant grandement le modèIe. II }a

traite avec une faveur extrême. A Ia fin de I t ouvrage, Mme

de Longueville devient Pour Ie lecteur une Personne Sur qui

il nta aucun droit. Je Ie croirais volontiers, mais Ia réa-

lité est plus compliquée que cela.

Victor Cousin parle de "l-a soeur de Condé, bel-l-e,

pieuse,spiritueJ-7e".Nous avons un portrait de Mme de Longue-

ville à Versailles(a2). MaLheureusement, iI faut se résoudre

à cette douleur: elle n'était Pas bel1e! Grasse et rebondie

(43), avec des yeux à fleur de tête lui donnant un regard

de statue. Deuxièmement ce qui est bien plus grave - ell-e

n t était pas pieuse . Dame r non ! Ell-e fut loin d'être une

vertu. Certes, elle eut un caprice de devenir religieuse,

mais ce ne fut gutune fantaisie exaltée, éphémère et banale

dtune adolescente qui cherchait à canaliser spectaculairement

Ies inquiètudes de sa puberté. L'ardente piété de Ì{me de

Longueville ne se manifesta qu'après Ia Fronde (44). ElIe

avait alors quarante ansr incl-inait fort vers Ie jansénisme

et ses exercices de piété devinrent une sorte d'antidote

contre un mal moral qui Ia tourmentait et qui rendait pénible

le souvenir des plaisirs impurs de son passé. Dans une lettre

12, Voir aussi son portrail fait par Ies frères Beaubru¡,

13, Leilre de Voitu¡e À L¿ Valette, 1635, Lfexpéditeur

ajoutera qu'elIe ét¿it vioiente ef crueLle'
{{, Sur la piété excessive de t{ne de Longueville âgée,

voir ses letfres à Hne de Sablé' écrites de Port F.oyal

dans:nLes anis de l{ne de Sablén'pp,2â9-233,
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à sa fille (13.III.167L), Mme de Sévigné I'appe}Iet en raison

de sa piété, la Mère de ltEglise. Devenue veuve en 1663¡ Mme

de Longueville fit r en effet, retraite et se consacra à Ia

piété et à Ia pénitence iusqu'à sa mort (15.IV.1679). Je

trouve une autre lettre de Mme de Sévigné à sa fille, écrite

dix ans après la mort de Ia soeur de condé(2,IN.. 1689)z "Cette

sainte et pénitente princesse,Effe n'oubliait Point son état'

ni -les abîmes dont Dieu I'avait titée; elLe en congetvait

l-e sent iment pour fondet sa pénitence et sa vive teconnais-

sance envers Ðieu",

Disons-le cLairement ! La piété de Mme de Longueville

fut un épisode de son âge nûr. Long fut Ie temps des

abînes où e1le se précipita, 1a ioie au coeur. Dans ses

commentaires qui accomPagnent la publication des lettres iné-

dites de Mme de Longueville ( 45 ) ¡ Malvoisine exalte Ia déci-

sion de Ia Duchesse de se faire pénitente. Ltérudit met

1'accent sur un détail qui est devenu I t obiet de sa polémique

avec Voltaire(a6). Le philosophe traita J-a pénitence de la

Duchesse de geste dtâge nûr. Malvoisine s'y oppose en

affirnant qutelle était dans 1'éPanouissement de ses quarante

ans, et que Ie monde lui tendait touiours les bras. Puis-je

observerr €fI opPosition à Malvoisiner 9üê la longueur d'une

vie ne se mesure Pas au nombre des années écoul-ées mais à

celui des expériences vécues. A quarante ans r Mme de Longue-

ville, eIIe, a tout connu (47), Les qualificatifs Ìaudatifs

15,Paris, lechener' 1844,

16,'Ie Siècle de Louis X,IVn: 
nDevenue vieille et sans

occupation, eile se fil dévote', DanslnLettres de l{ne de

Longuevillen,éd, Ualvoisine, p'2?,

1?,Elle voulait n¡acheter ses péchésn: ce sout ses pÌopres

ternes que je bire de s¿ Ieftre envoyée de Port Royal (1e

23,1/IL16?{) au curé de Saint-Jacques-du-Haut-P¿s (recueil

de l{¿lvo is ine ' p , 15 ) ,
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attribués à M¡ne de Longueville par V. Cousin }ui sont si ha-

bituels qutà force de les lirer o¡¡ est porté à y croire. Et

pourtant, la dane en question manifestaitrdans son bel âget

une forte prédilection Pour }a galanterie et r à son habitude 
'

starrêtait peu aux bienséances des choses de 1'amour.

La célébrité de ses galanteries n'était pas encore

éteinte en 1719. Je lis dans une lettre de Ia duchesse dtOr-

]éans (8.IV.1?19) à Ia duchesse de Hanovrei"Dans sa jeunesse,

eLLe (Mne de Longueville) étaiÉ très coquette et gal-ante,

(... ) El-l_e n'aimait ni la cåasse ni la promenade ni Le ieu",

Enfin, je lis un peu plus loinr êrl lui empruntant ses ProPres

paroles qut "eJ,Je ntaimait, point les plaisjrs innocents".

La place réservée au commentaire.

On se demander err présence d'un tel ténoignager cê

qu'eIJ-e faisait alors à I'hôtel de Rambouillet? Dans cette

auguste maison dont les plaisirs, comme ont attesté mes de-

vanciers, étaient tous innocents? Etaient-ils vraiment tous

innocents, ou bien, Mme de Longuevill-e, alias Anne de Bourbon

savait-elle, comme Ia plupart des intimes du sal'onr Sê saisir

dans ce lieu d'un autre "ego", être comme un sujet unique

mais non permanent. Je pense à une espèce de dédoublement de

la personnalité. Sa configuration psychologique se manifes-

tant par un certain style de vie et Par un certain goût des

choses, était-eLle exceptionnellement souple Pour s'adapter

aux règ]es de conduite imposées Par Ie code tacite de la

chambre bleuer oü bien, le lieu même avait-i1 ce pouvoir

magique de modifier les aspects sous lesquels les gens se

montrentr ê¡ privilégiant ceux qu'imposait J-a personnalité du

groupe? Je suis portée à retenir Ia deuxième hypothèse ' car
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Mme de Longuevitle ne fut Pas Ia seule à être soumise à un

tel test, dicté Par Ie saÌon qui I'amena à extérioriser ]es

tendances de son caractère qui étaient bien vues en ce lieu

et à nettre en sourdine celles qui en étaient bannies '

,,crétait 7a plus parfaite actfice du nondett, ceci a

êtê dit par un janséniste anonyme (48). Cette appréciation

ntest qutà moitié complète. Tout acteur a un besoin vital de

conplicité. Conplicité veut dire ici une entente profonde'

spontanée et souvent inexprimée entre Ie comédien et son

public.Tout acteur en devient un au moment où i1 entre en

scène, il cesse de 1'être quand il en sort. Pour jouer sa

"comédie", iI tui faut une ambiancer üD regard auquel S'ac-

crocher,deux oreilles auxquelles parler. Dans Sa loge¡ lors-

quril veut reprendre une répLique, if stempare d'un miroir'

Pour sty regarder "faire du théâtre". Ltacteur perd toute

sa raison dtêtre hors de son théâtre. Ou plutôtr sans

son public. L'hôtel de Rambouillet était une des scènes qui

s'offrirent à Mme de Longueville. Ce fut 1a première et j'in-

cline à croire çlue ctest dans ce décor-là qu'elle développa

ses dons de comédienne, cette capacité fabul-euse de présenter

deux types de conportement: Itun çlui était, conforme à sa

nature et qu'eIIe abandonnait avant de franchir Ie seuil du

salon de Mme de Ranbouillet et I'autrer 9ü'elle accomnodait à

]a loi imposée par Ie Lieu. L'a¡nbiance de la chambre bleue

qui I'environnait a.l-ors lui permettait de s t abstraire de son

propre "moi". Le climat moral du lieu contríbuait à cette fa-

bul-euse transformation.

48,Ie redonne cefle ciiation après V, Cousin,nleunesse de

l{ne de Longuevillen,
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Quelques autres traces de Ia présence de I'lme de

LonguevilLe à 1'hôtel de RanbouilLet.

En L642, elle attrapa la petite vérole, si redoutable

à Itépoque à cause de Son danger pour la beauté du visage.

C'est MlLe de Ranbouillet qui Ia soigna. Sa neilleure amie'

Mme de sablé r elLe, moins fiable que iamais, ne mit Pas 1es

pieds dans la chanbre de Ìa malade, de Peur que cel]e-ci ne

Iui communiquât la naladie. Et pourtant ell-e-nême, se

croyant constamment maLade r rIê faisait que solliciter Ia com-

passion de tout }e monde Pour sa piètre santé ! Dans une de

ses lettres à Mne de Sablé (s.l.n.d. ), Mme de Longueville

Itaccusa de ne jamais pouvoir "sottir de dessus son lit"'

Accablée de ses maux imaginaires, souvent alitée sans raisont

elle se sentit envahie de lâcheté et déserta Ia maison de

sa meilleure amie malade. Nous gardons une l-ettre ( 49 ) de

Julie d'Angennes à cette illustre hypochondriaque, où ltexpé-

ditrice b]âne son manque de courage et de miséricorde. Jten

cite un fragment où Julie parle des conditions de son éven-

tuelle visite c]nez l"lme de SabIé aPrès celle rendue à MIle de

Bourbon malade, "Les condit,ions sont de n'aLler Point chez

vous que je n'aie été trois jouts sans entrer dans l-thôteL

de Condé; de changer de toute sorte d'habiLlement; de choisit

un jour où i] aura gé1é, de ne volJs approchet que de quatte

pãst de ne m'asseoir que sur un même siège, Vous Pouvez

aussi faire faire un grand feu dans votte chambte, btûJ-et

du genièrrre aux quatre coins t vous envitonnet de vinaigte

impériaL, de rhue (plante aromatique) et d'absynthe. si vous

pouvez trouver vos sécurités dans ces PToPosit,ions sans que

{9, I)( l642, ¡ecueil de L¿nson, P,2{?,
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je me coupe Les cheveux, ie vous iure de Les exécuter Úrès

religieusement" (50/.

La petite vérole épargna le minois de Mne de Longue-

ville et ne laissa pas de trace ( 51 ). Tanisey De Larroque qui

a annoté les lettres de Chapelain (52) dit que la petite vé-

role dont elle fut atteinte en 1642, avait respecté "7'écla-

tante beauté de La corresPondante de Godeau", C'est vraiment

aller trop loinl Tamisey De Larrogue a pris trop à Ia lettre

un message de BaLzac à Chapelain (19.XII.1644): "Je voLts

envoie une Lettre de I,t de Grasse et, vous demande pout 7ui un

compliment aussi passionné que cel-ui qut il vous demande Pout

Mme de LongueviLie, encore qutil ne soit P6.s si beau qutelle

est bell-e " .

La beauté féminine était à 1'époque obligatoire et si

Ithomme ne pouvait la trouver sur }e visage de Ia femme, iI

devait faire preuve d'ingéniosité en faisant croire qu'il

avait trouvé Itintrouvable. Il n'y avait que Godeau qui re-

commandât dans ses lettres à Mure de Longueville I surtout

dans ceLles écrites pendant sa maladie, le népris de La

beauté. Ses lettres sont toutes pieuses et dévotes. Etant au

courant du caprice de jeunesse de I'fme de Longueville de deve-

nir carmélite,ij- faisait tous ses efforts afin qu'elle prît

goût à la dévotion et qu'elle se consacrât à Ia religion.

"Il faut n'être qu'à Dieu seul. r', lui écrit-il (53 ) . De

50,Je !rouve l¿ tett¡e aussi dans Ie recueil de Roques à

la page 20{, Suiveni deux autres biilets de lulie à Une de

Sablé qui roulent sur I'anitié (p,205), La réponse de l{ne

de Sablé aux allaques de IuIie se lrouve (s,l,n,d.) d¿ns le
uêne ¡ecueil, pp,l??-l?8,
51,Je l¡ouve ce défail da¡s la lebtre de Godeau à l{ne de

longueville du l3,IILl612,
52, Pari.s, 1880, Inprinerie N¿tion¿le,
53 ,13,III, 1612 d¿ns i 

nLetttes de Godeaun 
' 
l?13 

'p,2{3,
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Grasse, ]e casuiste ne pouvait voir qutelle était à force

autres aussi.

Godeau étaitr dePuis longtenps, un ani de Mme de

Longueville. 11 écrivait à Anne de Bourbon Ie 18.XII.1637;

,,C t est principaLement â l- t hôteL (de RanbouiLlet ) que vous

m'êtes présente",C'est 1à qu'il la voyait étaler sa grâce

nonchalante et fière ¡ sês fantaisies et ses lubies au nilieu

des oisifs de Ia même tremPe.

Elle y trouva en Voiture un digne admirateur. Et vice-

versa. I1 Ia céIébrait en vers et en prose. Je trouve sa

chanson dédiée à Anne de Bourbonr et composée pour elle à

Chantilly où se trouvait le palais de camPagne de Ia fanille

de Condé, et où Ie cLan du salon d'Arthénice allait souvent'

l{obre Aurore terveille
Sonneille.

Qu'on se laise aientour
Bt qu'on ne l¿ réveilie
eue pour donner Ie jour,

Mme de Longuevil-le était indissolublement 1iée avec Ia

compagnie de la rue Saint-Thomas-du-Louvre. Même absente I

son nom était dans toutes les bouches.

Le 20 juillet 1646, elle partit pour Münster ( 54 ) où

son mari était ambassadeur et ninistre pIénipotentiaire. I1

s'agissait des négociations sur Ia guerre de Trente Ans, dont

Ie traité de Westphalie (1648) devint I'effet. Au cours du

congrès de Münster qui eut lieu durant I'hiver 1646/1647'

elle inpressionna tout 1e monde Par son port de reine, majes-

51,Je cite à ce propos un fragnent de la lett¡e de d'Ävaur

À Voiture du 15, I,1644 I 
nL¿ liesiphalie ( ' , ' ) est une vive

inage de la barbarie de I'ancienne Allenagnen - nLettres 
du

conte d'Avaux à Voituren,p,10,
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tueux et imposant ( 55 ) . EIIe devint ainsi une digne anbassa-

drice de l'hôtel de Rambouillet, dont elle représentait La

gloire et dont elle étendait Ia renonmée.

ElIe y rencontra Ie comte dtAvaux. Une anitié se

noua entre eux. PIus. Il était sur ]e point de tomber amou-

reux dtelle(56). Ayant appris Ia nouvelle, Voiture s'empressa

de lui envoyer de I'hôte1 de Rambouillet un avertissement.

D,Avaux répl-iqua (5?): "Pourquoi m'avertissez-vous si soigneu-

semer2t d.têtre sur mes gardes?" Le conseiL le révolta, mais

ltenvie dtaimer Itabandonna aussi. 11 ne garda que I'admira-

tion. Je lui en sais g¡'ércar Mme de Longueville devint ainsi

le sujet principal de ses lettres envoyées de Münster à

Voiture. Ces lettres nous exhibent Ia dame dans un rôIe

radicalement différent de celui qu'el1e jouait chez Arthé-

nice, "Jtadmire avec vot)s (58) cette (... ) Peîsonne si Pîé-

cieuse qui esú venue de deux cents -ljeues chetchet un vieux

mari; qui s'entretient Paisiblement avec M, Salvius (59), ltl.

Vt¿lteius (60) , M, Lampadius (61) ; qui ne s'ef ftaie plus d'un

gTos HolLandais q.ui La baise règLément deux fois Pat heure;

qui reçoit La civilité dtun autre ambassadeur qui l-ui con-

seil-Le d'apprendre ItaLLemand PouÍ se divettit' 7ui partage

ses /¡eures entre -les beLLes lectutes et -Ies audiences "(62 ),

SS,nCraiguez que ioute la cour trenble, quand [ne de

Longueville sortira d'ici, coune la colonbe de I'archen,
d'Avaux à Voiture, 6,IILl61ô pp'20-21,dans:n[ettres du

conte d'Avaux à Voitureo,
56, Sa Iettre à Voiiure du 20, !/III ' 1646,

5 ? , Lettre du 6, )(ii,1646, d¿ns: 
nLeltres du conte d'Âvaux à

Voiburen p,19,

58,Ibid, p,21,

59, Plénipotenliaire suòdois,

60,Bnvoyé du landgtave de llesse Cassel,

6l,Envoyé du duc de Lunebourg Grüben'llagen,

62,Voilure à d'Avrux, 9.I,161?,n0euvresn,p,369, éd,Roux,
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Ctétait bien Itapprentissage fait chez Mme de Ram-

bouillet. Ltart de causer, 1'art de plaire, I'art de séduire

et I'art de jouer avec ses loisirs. Aurait-elIe eu cette

classe si elle ne s'était pas frottée au subline de La

chanbre bleue?

L'épisode de Münster est une date importante dans

Ies annales de I'hôtel de Ranbouil-let. Le cénacLe se fait

connaître à 1tétranger. Les lettres abondent de détails. Je

Iis dans celle de Voiture à d'Avaux (9.I.1647), que Le clan

d'Arthénice se divertissait grandement à inaginer Mme de

Longueville s t entretenant avec des Personnages importants de

Ia politique international-e et que les suggestions linguis-

tiques du "gros Holtandais" firent bien rire I'lme de Sablé et

Mme de Montausier.

Mais l-es échanges entre 1'hôtel de Ranbouillet et

Münster ne furent pas tous récréatifs. En automne 1646, Ia

cha¡nbre bLeue et Mme de Longueville partagèrent avec Mme de

Sablé le deuil de son fils, Guy De LavaL, tué à Dunkerque.

Sa mort avait étouffé Ia victoire de Condé et l'assemblée

dtArthénice se trouva déchirée entre les larmes de peine et

les larmes de joie ( 63 ) .

Pendant tout Ie séjour de Mme de Longuevill-e à Müns-

ter,I'hôtel de Rambouillet gérnissait de son absence. Godeau

écrit (1646/16a7): "Chacun vous souhaite ici cet hivet, M,

votre frère esú revenu chargé de palmes, revenez couronnée

des myrthes de Ia paix, Je ntose mtexpliquet davantage de

peur de vous dire une galanterie, Ctest ce q.ue je -laisse aux

63,Je l¡ouve deur bénoignages intéress¿nts de cel épisodel

une lellre de condoléance de d',{vaur à l{ne de SabIé (s'd,)
el une iettre de félicit¿tion du ¡êne à la nère de Condé

(xr,1646 ) ,
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Jul-ies (sic) et aux Chapelains (sic)". II oublia }es Voiture

(64).

EIle quitta Münster Ie 27 mars L647. L'hôtel de

Ranbouillet la retrouva sûre dteIIe, forte' intelligente et

douée. De retour à Paris, eIIe y bril-lait sans Partage. En

vraie précieuse de premier ordre. Révolu était Ie tenps où, à

1'hôtel de Rambouil,let, "elLe ne savait pas dire trojs mots

et ne desse¡rait pas -Zes dents en u.ne après-dînée "( 65). Les

lettres de Voiture écrites en 1648 font d'elle f idole de la

cour et de la ville, Itunique arbitre d'éLégance. Je renvoie

]e lecteur à ces lettres et, s'i1 ne trouve pas les louanges

de Voiture suffisantes, aux "}4émoires" de I'lme de MotteviLle.

De retour de MünsterlMne de LonguevilLe maîtrisait

toute Ia paLette de ses facultés sublines. Malheureusement,

le salon qu'elle connaissait dans sa tendre jeunesse, n'était

pJ-us Ie même. La chambre bleue était sur son déclin. La

chute de I'empire poli dtArthénice survint peu après. Les

amis du lieu s'éparpillèrent ça et 1à' I'lme de Longuevill-e f it

son entrée sur }a scène de Ia Fronde. Plus tard, Ie cardinal

de Retz dira d'elle que d'héroÏne elle devint aventurière.

Mais ctest déjà une autre histoire et une autre thèse.

La présence de Mme de LongueviJ"le dans 1e sal'on

d'Arthénice m'a permis de détecter un petit nuage qui s'est

glissé dans ce chapitre et qui m'invite irrésistiblenent à

obscurcir quelque peu f inage intacte du cercle,créée Par mes

devanciers gui, euxr nty ont trouvé aucune ombre.

64,D¿ns:nLetl¡es du conte d'Àuaur à Voiluren,p,l3,
tS,Letlre de Voiture à d'Àvaux, 9,I,161?,n0euvresn' p,369,

6d, Roux,
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Mne de sévigné fut de Ia coterie de Ì"fne de RambouiL-

let aussi. EIIe y rencontrarentre autres, Mme de Longueville'

Elles devinrent amies et dans la somptuosité du salon, entou-

rées toutes les deux de 1a splendeur des tapisseries r des

meubles, des draperies et dtautres luxes, elles débattaient

allègrement, avec les autres, les questions des hautes vertus

humaines, des devoirs du coeur, de la déIicatesse des senti-

ments et de l-a beauté de l'amit j,é. Tout débattu, tout bien

pesé, eIì-es quittaient Ia compagnie, animées d'un souffle

noble et d'un élan éIevé. L'amitié respirait l'élévation à

pleins poumons.

J'en denande bien Pardon à Mme de Sévigné, mais i'ai

déniché sa lettre datée de 16?9 qui me révolte un peu. E]le

fut écrite 1e lendemaj-n de 1'oraison funèbre faite Par M.

d'Autun à I'occasion des obsèques de Mme de Longuevil-le. Mne

,de Sévigné alIa, elle aussi, aux Grandes CarméIites rendre

Ies honneurs suprêmes à Ia dépouille de La Duchesse. Et

voilà ce qu'elle écrit }e lendemain à sa fillez "\/ous me de-

mandez pourquoi i'y étais? (l) Ctest gue Mme de Guénégaud me

promit de m'y mener avec une commodité qui me tenta"( l ). Et

elle ajoute sèchement: "Je ne m'en rePens pas; i] y avait

beaucottp de femmes qui n'y avaient pas p-Zus â faite que moitt,

Voilà ce que devint cette amie rencontrée dans Ie beau temps

des délibérations sublj-mes, tenues Par les intines de la

chambre bIeue. Une badaude piétinant dans un convoi funèbre

par passe-tehps I une spectatrice venlle aux obsèques pour

prendre I'air. A condition d'y être commociément transpor-

téel (66)

ûË,3i.le Lranche¡a tje Ia ¡ône lrçcn la noureile de I¿ aorç

d'une fille de l{ne de F,anbouillebl ÀnEélioue-.tlicel nHne 
de
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J'arrive à Ia question que' je prends Pour cible '

Ltâme humaine est éternelle. sa faiblesse est ce

qu'el]e a d,tessentiel et dtuniversel. Nos inpulsions innées

sont parfaitement subordonnées aux conditions du mj-l-ieu et à

des besoins dictés Par la conjoncture. Le comportement de

l-thomme que ]ui irnposent ses instincts, tend à des actes dé-

terminés, rarement gratuits I Par contre souvent inspirés par

des circonstances subjectives et qui Ies rendent Peu sincères

et grandenent calculés. II nty a rien de plus nu gutun homme

nu.Tel qu'iI se montre à lui-même. Sans fard et sans autres

artifices (6?). Lorsqu'il se fait complice de ses propres

déIits et que cette complicité est intentionnelle. Tel était

aussi Lthomme dans le sal-on de Mme de Rambouillet. Pas meil-

l-eur que celui qui ntest plusr Pâs pire que celui à venir.

Ltentente profonde et spontanée des intimes du lieu faisait

partie du décor.

Ne nous laissons pas enjôler par 1a légende abusive

qui cherche à montrer Ithonme du salon de Mme de Ranbouillet

dans une lumière trop laudative Pour ce qu'iI nérite. Il y

est tel que les autres lui Permettent d'être,tel qu'il- veut

être pour les autres. 11 y farde sa conduite comme tout

homme farde Ia sienne. Ltopération y est peut-être plus

discrète, mais c'est Parce que tel est Itinpératif du lieu'

0rignan est norten(à sa fiIIe 25,X.II'1661)' et Plus iard'
celle de iuiie,
6?,Je ne suis pas abandonnée dans uon pessinisne, L'abbé

Rancé ¿ dib:nLe coeur de tous les ho¡ses est un chanp d'une

fécondité surprenanle pour ies nauvaises chosesn,

( 
nRèglenentn, Ia duchesse de Liancourt, Paris, Pion' 1881 

'
préface), Pascai:nü'ho¡ne n'est (',,) que déguisenent' que

nensonge eb hypocrisie ( , , , ) ; et toutes ces dispositions, si
éloignées de la justice et de ia raison, onl une iacine

n¿lurelle d¿ns son coeutn , ( 
tPenséesn 

, seclion Ii, Pensée 104 
'

p,62,
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L t anitié n, y est pas moins illusoire qu t aillellrs. Ce

sur quoi eIIe repose est précaire et instable. Aussi ne dure-

t-elle pas plus longtemps que Ie besoin de jouer Ie rôIe.

Prétendre le contra,ire serait, nier 1'évidence. Je suis loin

d'affirmer que I'amitié était un sentiment méconnu des habi-

tués d'Arthénice. Pas Ie moins du nonde! Je ne cherche qu'à

rétablir une proportion véritable des choses.

Le clan d'Arthénice fut une société étonnante. Les in-

dividus qui formèrent sa couche la PIus solide étaient aussi

remarquables que rares. Mais il-s ne réussirent pas mieux que

nous tous à maîtriser ni la haine, ni l'envie,ni I'indiffé-

rence.Ni aucun autre vilain sentiment qui assure notre totale

intégrité. L'homne de chez Arthénice est I'homme éternel¡corl-

damné à un combat perPétuel contre ses propres défauts. Dans

ce combat, il est rarement vainqueur. Je mtoppose ainsi à la

thèse que l t on tient Pour vraie et qui crée une chimère: un

individu aux vertus sans tacher 9ui étalait ses qualités Por-

tées à leur plus haut degré dans la somptuosité du sal-on de

Mme de RambouilÌet'.

L'anitié y fut rare, elle aussi, tout comme eÌl-e Itest

partout ailleurs.

Afin que Ie couP ne soit Pas trop violent,ie me hâte

de donner un exemple de vraie anitié, née dans le salon bleu.

Elle unit trois êtres: Mme de Longuevil-le, Madeleine et

Georges de Scudéry. Ils s'y rencontrèrent et sty quittèrent,

chacun entraîné par son proPre destin: Mme de Longueville

bravant avec audace les périls de l-a Fronde, Ia soeur et l-e

frère bataillant Pour gagner leur vie.Le plus bel aveu dtami-

tié qutils déposèrent aux pieds de la Duchesse' à 1'éPoque où



10

le geste aurait pu menacer Ieur sûreté ou même leur exis-

tence r fut la lettre publiée en tant que dédicace du dixiè¡re

et dernier volume du "Grand Cyrus", 1e 15 septenbre 1653.

EIle fut portée à Montreuil-Belfay, en Anjou, près de Saumur,

où Mme de LonguevíIle se rendit, cherchant un refuge contre

I'hostilité de Mazarin qui l-a redoutait Presque à 1'éga] de

son frère et qui ne voulut même pas lui permettre r Pendant

six ans, de passer par Paris et encore moins dty séiourner.

Cette lettre fut signée par Georges de Scudéry, mais iI est

aisé de croire qu'e}1e avait étê écrite Par les deux' la

soeur et Ie f rère , "Votre AJ- tesse sait QUê t dans La pl-us

grande chaLeur de la guerpe, et durant -Zes p.lus aigres ani-

mosités des partis, l-ton a toujouts vrJ vos chifftest vos

armes, votre nom, vos Livrées et des insctiptions â votte

gloire sur ]es drapeaux, (... ) Je tiens donc à vous donner de

nouveaux témoignages de La haute estime que itai Pout votre

nérite",

La dédicace laudative, signée Par Georges de Scudéry

Iui .coûta cher. II perdit le gouvernement de Notre-Dame-de-

Ia-Garde. A ltépoquer personne n'ignorait gue la princesse

Mandane du "Cyrus" était Mme de Longueville, Ia même guir

pendant Ia Fronde, servit La cause des princes dans les sa-

lons parisiens. Je trouve une lettre du surintendant Servien

à Mazarin (22,VIII.1654) qui témoigne gue Georges de Scudéry

avait êLê obligé de se cacher, "Je crois certainement que

celui que Tton était tant en peine de découvtir, qui écri-

vait à M, l-e Prince des l-ettres si importantes et si bien

raisonnées, ctest Scudéry qui se retire (...) dans Le Pal^ais

dtorLéans, Je crois qu'il importe de Le faire arrêter",
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Malgré Ie danger auquel s'étaient exposés Madeleine et

GeorgesdeScudéry,àcausedeleursympathienanifestéeàLa

dame harcelée, Ieur amitié ne souffrit aucune atteinte ' En

pleintourbi}londelaFronde,ayantreçulecinquièuretome

du ,,Grand cyrus", Mme de Longueville écrivit de stenay (30'

xII.1650)àMlledeScudéryunelettrequidévoilaitunrap-
port tendre et solide 

"'Je 
vous temercie' écrit l'Iandane'

dtavoir bien voul,u soul,age.r -les maux que 7a fortune mta faits

parTesbiensquedonne].acontinuationd'uneanitiéconme]-a

vôtre" (68).

Deux lignes plus 1oin, elle exprime Itobligation

qu'elle a envers eux "d'e ntavoit pas changé Pour el-7e avec La

fortune,,, Ladite lettre fut envoyée à Itépoque oùr ayant en

vaintentédesouleverlaNormandie,ellefutréduiteàSe

sauver en Hollande, à travers les plus extrênes dangers dé-

crits soigneusement par Mne de Motteville ("Mémoires")' Je

trouve une lettre de MIIe de scudéry (III.1650),où elle mani-

festeSoninquiétudequantausortdecel}eàquielleavait

dédié son "Cyrus". "On ne sait Ps,s en quel Lieu est Mme de

LongueviTle,DepuisLeioutqu'eTTesesauvaduchâteaude

Dieppe, f ,on n,a Pu encore découvrir précisément quel7e a ét'é

sa route ni queT est son asiLe"(69)'

MlIedeScudéryetsonfrèreadmiraientauP]-ushaut

degrécellequiavaittraversétantd'épreuvespendantla

Fronde. Leur anitié vit le jour dans le salon de Mme de Ram-

68,ilIe de ScudérY

de bafailies et ce

t8,XLl650), Dans

Sidon de 1650' ell
détail1ée du voYag

(Vincennes r l{arcou

Poni-de-l'Àrche, J

resta fidèle aussi à Condé,nce gagreur

preueur de villesn(s¿ ieitre à 0ode¿u du

loute s¿ cotrespondance ôvec Ie nage de

e lui donne une chronique couplèfe et

e de Condé 
nde 

Prison en Ptisonn

ssis, le Ilavre, Versailles, Iloudan, Anet 
'

unièges, Bolbec ) ,

6g,Recueil de Roques' P,215,



bouillet mais Ie nérite du lieu est nuI. EIle aurait été La

même aussi si elle ét,ait née sous un autre toit.

Je m'apprête à dire le dernier mot dans ce long cha-

pitre sur la présence de Mme de Longueville c}nez Arthénice.

Afin d'accorder à chacun Ie droit de se Prononcer Sur la per-

sonnelje donne une citation ignoninieuse,tirée de "l'Histoire

amoureuse des Gaules" de Bussy-Rabutin(70), où Itauteur dit

que 1a Duchesse "était maJpropre et sentait mauvaisr'.J'aurais

pu passer ce mot cruel sous silence maÍs ie l'apporte à des-

sein, La vérité exclut la sélection. Tout ténoignage, l-auda-

tif ou critique, Ia conplète et Ia parfait. C'est à nous d'en

tirer 1es justes conséquences. 11 mtaurait êt'é facile d'em-

bellir I'ensemble et de donner dtautres citations en sa

faveur qui ntauraient pourtant rien ajouté de nouveau à son

portrait. Une démarche absurde (71).

Le témoignage de Bussy trouve sa place dans ce cha-

pitre par principe. Il ne peut faire plus de mal à la per-

sonne en question qutelle ne mérite. La vraie vertu se défend

toute seule et iI nous reste à espèrer que c'est Ie cas Pour

eLle.

La tendance fâcheuse de nos historiens à poétiser

Ies personnages historiques nodifie de façon déconcertante

C t est Ie cas

Rambouillet 
'
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aussi pour

le frère de

notre vraie connaissance des choses.

un autre familier du salon de Mme de

Mme de LongueviLle, 1e Grand Condé.

?0,P¿ris' 1829' t,I,p,136,
?1,Blle Ìe dii elle-nêne! En d'autres bernes, Sa lett¡e À

l{lIe de Scudéry de Stenay, 3l),XII,lt50:nUne Pe¡sonne (,,,)
ne doit pasr ce ¡e setble, prétendre à rien dire de be¿u ni

s'efforcer inutilenent à rendre les choses plus agréablesn,

PIus ¿gréables qu'eì.les ne sont vlainenl,
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**t***

L'inage quton a faite de lui est garnie de détaiLs qui

altèrent inutilement Ie prisme à travers lequel nous ne

voyons Ia vérité que grandement défornée. On Ie dépeint beaut

majestueux, élancé et vertueux. François de l(êzerayr dans son

"Histoire de France" (Paris, 1651), atteste pourtant que }a

fanille des Condé était laide pour ne pas dire PIus (72), Le

Grand Condé était excessivenent petit(73). Son visage terreux

êtaib loin dtêtre un ornement.

Dans "Les plus belles lettres" de Pierre RicheLet(74),

je trouve une description du Prince. II avait les yeux vifst

Ie îez aquilin et serré, Ies joues creuses et décharnées, Ie

visage long, la physionomie qui tenait de I'aig]e et les che-

veux frisés. Ses dents nal rangées donnaient la dernière

touche à son air négligé. Ce n'était Pas un éphèbe.

Dans "Les homnes iIl-ustres qui ont Paru en France Pen-

dant Ie XVIIe siècle" (?5), Perrault parle de son tempérament

sanguin, bilieux et robuste. Jtai découvert aussi un témoí-

gnage de Gourville(76). Selon lui, Condé était coléreux et se

fâchait facilement. C'était un novice abordant mal-adroite-

ment les manières du beau monder affectant un langage libret
'grossier et porté jusqu'à Ia licence. Une sorte de charabia

?2, Ies épistoliers du teups passent dÍplonatiquenenb la
quesbion sous silence, Il n'y a que Bussy'Rabutin qui

parle ouvertenent de Ia l¿ideur des Condé, dans s¿ lettre à

l{ne de Sévigné, 16.VI,1654,

?3,Dans son nsecret de lrionpher des fennes et de les

firer' ( Pa¡is,Ponthieu,1825,p,3 ) , Louis de Sainl-Ange

dif: nJanais grand honne n'a été grandn,

?{, Paris, l{, Brunet, 1105,

?5, Paris, A, Dezallier, l?01,
?6, nllénoiresn , Paris, Renouard, 1815,
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aristocrato-guerrier. Aioutons-y Ie ton dégagé de I'homme de

guerre et peu de finesse.

Le souvenir de ce guerrier hargneux et rageur revient

à Ia mémoire encore en L7tI. La duchesse d'Orléans écrit Ie

26 mars à Ia duchesse de Hanovre que condé était "Lâche et

attaché à l-a faveut". La Duchesse emploie des termes iniu-

rieux en parlant de toute La maison de Condé. Les femnes y

,,sont pires que -les femmes dans Les maisons publiques (77),

Légères et effrontées, Ctest honteux dtentendte comme toute

(l) cette fanilTe est maL famée, La belLe mère, fa ¡nère etc,

toutes mènent une vie indigne de Leur rangt"

J'apporte cette citation de proPos délibéré¡ l-a fa-

mille de condé, charlotte de Montmorency à La tête, fut

intimement liée avec Mne de Rambouillet. Le superbe château

de Chanti]ly, deneure des Condé depuis t632, offrait souvent

son majestueux cadre princier à Ia comPagnie de Mne de Ram-

bouillet qui y allait al1ègrement Promener ses débats anodins

et ses jolis badinages. La d,emeure fut une espèce de rési-

dence estivale de Ia chambre bl-eue où ses fa¡niliers conti-

nuaient à occuper leurs loisirs éternels. Les Condé furent

Ies plus intines des intiures de Mme de RambouiLlet. Les femmes

aussi bien que les hommes. Les témoignages de Ia duchesse

d'Orléans attaquent surtout ces premières. Bien qutelle ne

parle pas directement des femmes de cette famil]e qui fré-

quentaient 1a chambre bleue, il est toujours difficile de ne

pas associer les membres de Ia même famille, en vertu de

leur parenté et de l-eurs rel-ations. L'analogie spontanée,

établie par I'imagination ou par I'intuition, invite,dans ce

??, Sa leitre à Ia duchesse de llanovre' 3,II'l?i8,
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cas, à une induction mettant en doute }a noblesse véritable

des nobles de La chambre bleue. Je sous-entends par Iàt Ia

grandeur des qualités morales et celle de Ia valeur humaine'

LaconjectureestinPitoyable.Peut-onlaprouverin-

failtiblenent à trois siècles de distance? Je me serais Pour-

tant reproché de ne pas avoir envisagé cette hyPothèse t car

Ie susdit ténoignage a toutes les raisons d'être véridique'

Tout d'abord¡ Eìvec Itéloignement dans Ie temps, Ie jugement

prend tout son sens. Deuxièmement, Ia duchesse dtorléans

nrayant aucun rapport avec Ia société polie des salons pari-

siens, n,était assujettie par aucun lien moral à cette loi

tacite et impérative qui obligeait à quantité dtactes' dont

le principal consistait à combler de louanges chaque membre

de la caste, La dénarche étant Ia seule garantie d'en être

comblé soi-même.

Je reviens au Prince '

Ilavaituntalentnilitaireindubitable,maisilme

convient de dire sur 1a foi de Mézerayr 9uê Ia liberté de ses

allures vis-à-vis de ses soldats était, plus que critiquable

(?8).Deplus,l'ivrognerieetladébaucherégnaientSans

partage dans son armée. Le supplice du fouet astreignait à La

discipline, à une obéissance entière et à une soumission ré-

signée. Le ioug ne pouvait Peser plus'

-uône, Une

réginenls de
?8, Ainsi que Ies allures de son arnée, eIIe

lettre de P¿tin à ['alconei' ¿6,II,16581'Les

Condé ont fail r"ant d'insolences que le pays et Ies

paysans se sont soulevós cont¡e euxn ' Ils savaient se

pr0curet de l'argenf d'une façon peu fine sans pour aulant

¡ebuter le capilaine,
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Je trouve une lettre de Christine de Suède au Nonce de

Varsovie (?9), où je lis au suiet du guerrieri "Ce Ptince esÚ

despote, if est trop remuant, trop hautain, ttop bel-l-iqueux,

17 est enporté et avare"(80/.

La réputation d'avidité qu'iI se taiÌla, paraît

solide. Ltaccusation que Guy Patin lance dans Sa lettre à

Falconet (8.V.1649) seurble catégorique. Le prince de Condér

"ce dangereux compagnon", pendant la Fronde, abandonna Ie

parlement et prit "7e parti contraire pour de Ttargents 8u

Lieu de travaiTLer pour 7e bonheur de La France", Je lis

aiLleurs(81): "ce prince est fougueux. 17 est fott haÏ, à

paris pour 7e maL qutil y a voulu faire à la défense d'un

gros et pernicieux farron (Mazarin)". La lettre par]-e du dé-

but de la Fronde où ]e Grand Condé représentait les inté-

rêts du Cardinal.Patin accuse Condé d'agir Par intérêt et

de rechercher dans toute dénarche son avantage personnel ( 82 ) .

Dans une autre lettre à Falconet (23.V.1667), Patin écrit:
,,17 esú maigre et cassé des gouttes (sic),c'est l-e péché des

princes qui sont gens de chair et d'os, suiets et escfaves de

-1eurs passi ons: cela stapPel-Le maladie métitée".Les iugements

?9, S,d,u,l, nLettres secrètes de Christine, reine de

Suède, aur personnages illusb¡es de so¡ sièclen, 0enève,

Frères C¡a¡ier' l?61'
80, V,Cousin senble avoir rêvé, Je lis dans sa nsociéfé

française au IVIIe sièclen: Condé élait njeune, beau, plein

d'esprit, libéral, dévouó à ses atis, léprisant la richesse
(!?)'La suile est dans Ie nê¡e lon' ll'en soyons pas

ótonnés, Prétendant à son iorl que le nGrand Cyrusn est

conforne à l¿ vérité historique, c'est vr¿isenblablenent ce

oône ouvrage dépourvu de toute vraiseoblance, qui a servi

de source aux estinations de Ithistorien (Episode: To Y'

livre iI, p,1?8),

81, Patin à Falconet, 26,IL1658,
82, nloutes ces infânes alliauceg ne fonl avoir pitié des

princes qui sont si lâches ef si peu coulageux qu'iIs ne

dédaignent pas de se sounettre à Ia dive fortune el ¿dorer

Le ve¿u d'orn , ibid,
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de Patin ntauraient pu être plus sévères. Je suis irrésis-

tiblenent portée à y ajouter foi. Etant médecin, vivant à

I'écart de la belle société de I'admiration nutuelle, rien ne

l'obligeait ni à I'aduLation ni au blâme. Voilà pourquoi,

je lui accorde tant de place dans cette thèse.

Peiresc dans une lettre (83) à Borrilly, évoque timi-

dement Ia générosité imaginaire de Condé. N'en doutons pas!

Ce prince n'aima jamais ouvrir sa bourse (84).

Outre celarrancunier. Dans sa lettre à Mne de Thianges

(25,X.1673 ), Bussy évoque ses torts anciens et bénins qui

I'ont brouillé avec Condé. Le Prince r plus vindicatif que

jamais, a renoncé à toute réconcil-iation avec Bussy lorsque

celui-ci était de passage à Paris et, a même dit " qu'i7 ne

souffrirait pas que (Bussy) fusse (sic) sur le pavé de Paris

en même temps que 7ui". La médiation de Mme de LongueviLle

nty put rien non plus. Tant d'aigreur pour si Peu de chose

(85 ) .

Je ne puis omettre ici un témoignage qui est tout à

fait particulier. Je l'ai dépisté parmi Ies Lettres écrites

par 1a Petite Nichon à Condé. Vu 1e pinent du sobriquet 
' 
ai-je

83, S,d,n,l, nLettres de Peirescn, Paris, Inprinerie
Nalionale, 1888'1898,

8{, c'ólait, paraii-il, un vice de fanille, Dans son
nHisboire de Fr¿ncen, l{ichelet prélend que Ies Condé

avaient, en 1609, dir niÌle Iivres de rente et en 16{9

possódaient une énorne partie de l¿ Frauce: la Bourgognet

le Berry et une partie de ia [o¡raine du côlé du Grand

Condé; la Chanpagne par Conti; La llor¡andie par Longueviile
plus I'Ànirauté, Saunur el les te¡res de Hontnorency, Et

avec lout ceci, ie Grand Condé ne renboursait pas ses

dettes el, nanipulé uniquenent par ses propres intérêis'
¡aI ainé en gónéral, souvenl d'une hureur i¡égaie et

soupçonneuse il élail prêt à tcute aci,ion déplaisanfe,
85. Dans ce contertg. une aubre décloration de Bussy esl
fort déconceri¡ute, ie Iis dans son nHistoire 

anoureuse* à

lropos de Condé:'II pardonnaib (?) par grandeur d'âne à

ses ennenisn,
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besoin de préciser de quelle profession i] est tiré et de qui

iI s'agit 1à? It y a plusieurs lettres de Ia Petite Nichon'

celles qui datent du 26,I-. 1647 et du 26,II .1649 sont plus

qut ç1{resives. Je lis dans celle du 26,II .1649i"Je suis une

suivante de Cupidon, una signora univetsel-Le ' mais vous

êtes un ProtecteuT général- des HôteLs agréables d'amour'

(...) si je me -zaisse gagneî par de J'argent, vous faites de

même", Signée: Servante et Maîtresse'

Je renvoie le lecteur aux "Lettres de Ia Petite Nichon

du Marais à Mgr Ie Prince de Condé" (86) afin d'y trouver

d' autres violentes diatribes , P. ex. : "Une pl-uie d t or a ébloui

yos yeux. (... ) vous ensevelirez votte honneut et vous-même

dans un tombeau de blâne et d'infamie dont l-a Postétité

conserveTa éternelLement fa mémoire" (26, II.1649 ) .

La tentation est grande mais ie m'abstiens de persis-

ter. Ces paroles ne nécessitent aucun commentaire' PIaise au

lecteur de ne pas iuger l-es Iettres de la Petite Nichon' sur-

tont celle du début de la Fronde (26.fI.1649), dans l'optique

de Ia délicate professi-on de I'expéditrice. ce n'est pas un

critère. Je m'engage 1à d,ans une entreprise malaisée, mais ie

ne peux ni ne veux ignorer ces lettres,d'auiant Plus qutelles

ont ét,é inspirées Par Ie patriotisme. Leur teneur univoque

exclut toute ombre d'un doute. L'amour de la patrie ne me

paraît pas incompatibte avec les attributs d'une fill-e de

joie.

J'ai devant les yeux Lln bon nombre de panég:¡riques

de Condé par Balzac, "Ctest un chef-

Bourbon et de l(ontmorency. (...) Condé

écrits à Ia

d t oeuvre de

louange

sang de

86, 'l{éncires de 1ti{9', to [V, pp"l!5-4:]5,
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méprise -Z,es Touanges â c&use qutil est au-dessus dteLLes et

trouve dans sa ProPr.e vertu La récompense qutelle mérif,e", Ne

nous laissons pas prendrel Le ton n'aurait Pu être diffé-

rent,car je tire l'éloge d'une lettre de Bal-zac à Ia nère de

I'illustre guerrier ( 1. II.1645 ) . Je lis dans celle adressée à

Chapelain (8.I.1647)t"Ce Prince est auioutd'hui Le Dieu de La

gue1re, fe successeur de La réputation de Gustave, T t arbitre

et Le juge des vaiLLants",La reine Christine sut, el]e aussit

saisir I'art de ]a guerre de Condé ( 87 ) . Mais son génie des

armes n'exclut Pas son génie du mal (88).

Sa fibre nilitaire indiscutabl"e r son goût des armes

et ses talents stratégiques I'éIevèrent au faîte de I'admi-

ration des contemporains(89). Sa gloire de vainqueur deneure'

Mais i} me Paraîtrait trivial et absurde de chercher à ]e

parer de plus dtornements qutil ne nérite, et dont ni nous ni

surtout lui n'avons besoin. Je persiste à soutenir J-a thèset

selon laquel}e les Personnes qui fréquentaient Ie salon de

Mme de Rambouillet étaient dotées des mênes vices que nous,

mais c'étaient des gens qui avaient mieux appris que nous à

cacher sous d'aimables dehors leurs instincts rnéchants et

souvent peu iolis.
Le lecteur s t étonnera peut-être de voir 9ìlê I pour

brosser un portrait des habitués de Ia chambre bleuer P.ex.

celui du Grand Condé ou de Mme de Longueville, je me sers

souvent de témoignages qui n'ont aucun raPPort avec le salon

Iui-même. Je P]ace ]a personne dont ie parle dans un cadre

8?, S¿ Iett¡e au Prince après la bataille de llortlingue'
gagnée le 3,VIII,l6{5,
88, La Rcchefoucauld, [axine CTIXIV:nIl y a des héros en

naI conne en bienn, Condé?

89, Bossuet dit dans son 0raison funèbre de Condé:nCe jeune

prince du sang qui portait Ia victoire danr ses yeurn,
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tout à fait différent de celui de Ia rue Saint-Thomas-du-

Louvre. L,opération est prénéditée. Je m'explique. sí i'avais

décidé de "portraitiser" les intines du salon de Mme de Ram-

bouillet en ne les situant que dans ]e décor de 1'hôte], ils

auraient tous eu les mênes traits: un sourire au visage r un

langage soigné à la bouche et I Pour couronner Ie tout r une

belle révérence à La fin. Une dénarche Pareille aurait ét'é

sans aucun intérêt. Cela aurait êté une répétition des

mêmes absurdités accréditées Par ta redite ( 90 ) . Je ne me

lasse pas de repéter tout au long de ces Pagesrg\l€ ie cherche

à rétablir la vraie Proportion des choses.

Dans La chambre bleue d'Arthénice, I'invincible ange

de guerre rencontra un ange de douceur. Marthe Poussart Du

Vigean (91), une amie intirne de la cél-èbre soeur de Condé et

de Mme de Sablé. Un ioli trio ioyeux et insouciant (92).

Ctest à I'hôte1 de Ranbouillet que Ia compagne ché-

rie de I'éclatante jeunesse de Mme de Longueville jeta un

charme sur Condé.

Je trouve 1es détails

dans Ie "Supplément français"

Cet amour vit le jour en 1640.

son chevalier servant était dt

no LO324 ' f. fr.

La demoisel-Ie avait

un an son aÎné. Mme

des amours des deux adolescents

30-33 (BN).fos

18 ans,

de Motte-

90, Ainsi qu'une répélition des exaltations dénesurées de

l{ue de Sévigné, Elle a éc¡it à Bussy(25,It/,168?) en pariant

de Condélnll avait éié ¿u-dessus des Iouanges, au-dessus de

la vanitá el de I'anoul de soi-nênen, t'açon de voir, Un

exenple de fénoignage sur iequel I'i¡aginalion a brodé iout
son soûi,
91, l{ée en 1622, fiile cadelte de Anne de l{eufbourg,

92, Les trois fennes se renconlrèrent à i'hôlel de

RanbouiIIei, Elles se retrouveront fidèlenent aux

Carnélibes où elles enlreront I'une après I'¿utre. le l8
fév¡iel 1635' l{lle Du Vigean dsnsa avec Ulle de Bourbon un

b¿Iiei de Louis IIII, l{ais ce ne fub qu'un épisode de

I'anilió des deur denoiselles,
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et MIte de MontPensier dans leurs
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" l'lémo i re stt tombent

durée de 1a Passion.une extase éPerdue en évoquant la

Quatre ans! Ai-je besoin de remarquer quton a vu mieux?

Quelques faits.

Le duc d'Enghien, futur Grand Condé, tomba follement

amoureux de Ia jeune fille. II rêvait nariage, bOnheur.

Tamisey de Larroque qui a annoté Ìes lettres de Chapelain( 93 )

parJ-e d,un obstacle de nésalliance. ciel! Non! condé ê:UaíL

narié ! sa femme, claire-clémence de MaiLlé-Brézé, nièce de

Richelieu, était bien vivante! c'était une Personne singu-

lière. Deux ans après son mariage I elle vivait toujours dans

Ie paradis de ses plaisirs enfantins: elle jouait à Ia pou-

péel (94) D,ailleurs, i] ne pouvait s'agir de nésalliance car

Mll-e Du Vigean était bien née. son père, François Poussart 
'

était seigneur de Fors et marquis Du vigean. ce fut une

fanille dtune naissance moins élevée mais d'une très grande

fortune (95).

La relation de M¡ne de Motteville ( 96 ) est une véri-

table mine de détails. EIle soutient que Ie Duc avait souvent

,dit vouLoir rompre son mariage afin de pouvoir épouser Mlle

Du Vigean. Ml-Ie de Montpensier rapporte("Mémoires") Qüêrquand

l-a femme de condé tomba malade, iI se hâta de promettre à

sa bien-aimée de Itépouser, au Point gue ses parents ne tar-

dèrent Pas à se féIiciter de Itheureuse isstle de 1'affaire'

Mais l-tissue s'avéra malheureuse: Ia femne de Condé guérit I

93. Patis, inprinerie llationale' 1880,

9{, illIe de Hontpensier 
ntéuoiresn, Paris, Charpenbier'

1859,

95, I'évoque ce dótail pour illustrer cetle ¡óchanle

tendance de nos historiens à enbellir la vérité' Bien

sûr, uésalliance sonne plus diSnenent qu'une grossiàre

accusalion d' infidélité,
96, nl{énoiresn, Patis, Charpenbier, 188¿,
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Condé envisagea donc le divorce qui se révéla imPossible:

Mazarin opposa son véto à la rupture du mariage. L'union fut

sauvée mais finit ma}. Je tire de }toublir à ce proPost une

lettre de Ia princesse de Hanovre (3.I1,L7 18). La Princesse

informe sa correspondante que Ie Grand Condé avait relégué sa

femme au château de Châteauroux où elIe êtuait morte. Mais

à cette époque-Ià Condé ne souffrait PIus de sa Passion. El-Ie

s'éteignit comme Par enchantenent. L'amour stévanouit, Le ieu

cessa. Je lis dans les "Segraisiana" (9?): "Condé étant tonbé

dangereusement maLade à Philisboutg après La bataiLle de

Nortiinguet ( 3.VIII.1645 ) ( 98 ) on le saigna tant de fois qu'on

lui avait tiré presque tout son sang et Lorsqutil- fut guéti,

i7 ne pensa plus à MLLe Du Vigean, I1 a dit qu'il- faLLait que

son amout fût tout dans sol2 sang t avec lequel il s t était

évanoui à mesure qu'on Le Lui ôtait".

Amour et médecine.

Je trouve aussi (99) une lettre de Anne Du Vigean'

soeur aînée de Marthe, écrite à leur frère, Ie marquis de

Fors (?.VII.164?). ElIe lui apprend que depuis Ia fin de la

passion de Condé pour Marthe, celle-ci a décidé dtentrer aux

Carmél-ites. EIIe se fit religieuse dans ce couvent en 164?'

Pendant quatre ans, condé fut totalement dompté par sa

passion qui lui causa toutes les peines imaginables. L'adora-

tion ne fut point seréine.Les déchirements de ses séparations

d t avec sa mie , lorsqu' iI partait pour I'armée, offraient un

spectacle douloureux. MIIe de I'lontpensier ( "Mémoires " ) évoque

9?, Paris, Conpagnie des Iibr¿ires Associés' 1?21'

98, Roederer dans ses nllénoiresn(p,94) prétend que 1¿

bataille eut Lieu en 165{, Ce ful, à n'en pas douler, en

1645,

99, nLes anis de l{ne de S¿b1ón, p,3{?,
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Ies pleurs dont ses yeux étaient noyés chaque fois qu'il Ia

quittait. Avant son dernier départ pour ItA.Ilenagner €fr fai-

sant ses adieux, iI stévanouit. Ce foudre de guerre était

extrême en tout ! Les excès de ses délires amoureux et de

ses exaltations pittoresques devaient jeter dans une grande

stupéfaction tous ceux qui assistaient à ses violents épan-

chements. Un fauve indonptable apprivoisé par une tendre

biche.

Les amoureux décidèrent, au début, de cacher leur

amour. Afin de tromper Ia vigilance de Ia compagnie de la

chambre b1eue, Mlle Du Vigean ordonna à Condé de faire sem-

blant d'aimer MlIe de Bouttevill-e. Dangereuse opération!

Crai-gnant Ie pire et redoutant la vénusté de 1a rivale,

Marthe changea de tactique et passa à Itextrême opposé:

el-Ie leva la permission et inposa f interdiction. Docile,

Condé obéit et ne revit jamais I'anante adulée par devoir.

SeIon Mme de Motteville ( "Mémoires" ) , bien qu'éperdu-

ment amoureux, Condé était volage. La vestale eut quelque

raison de se plaindre de lui. Les affirmations des initiés

lui faisant croire qu'eÌIe était la seule qu'il eût véri-

tablement aimée me paraissent une piètre consolation.

Jul-ie d'Angennes fut mise dans Ia conf idence. Sous le

sceau du secret, elle écoutait l-es amoureux épancher leur

coeur. Elle sut garder un silence absolu et une discrétion

impénétrab1e, car iI n'en est fait mention dans aucune des

Iettres écrites par 1es habitués du l-ieu. Est-ce 1à une

preuve de Ia discrétion des trois protagonistes ou bien, une

simple marque de la langueur de Ia compagnie de Ia chambre

bleue qui se nj-t à perdre, petit à petitr sa vivacité et sa
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pétulance? Ltindifférence est Ie commencement du déclin' La

chute devient fatale. Dans les années des amours de Condé et

de MIIe Du Vigean, Ithôtel de Ranbouillet penchait vers son

déclin. Le couP fatal survint Peu après 1'entrée de Marthe

aux Carmélites.

Segrais affirme dans ses anecdotes ( "Segraisiana" ) que

Mlle Du Vigean fut aussi aimée de Monsieur. Deux }ignes plus

loin, i] soutient qu'e1le ntavait pas beaucoup dtesprit. Dans

Ies Mss. de Conrart(1OO) ie trouve une lettre anonyme à MIle

Du Vigean (s.I.n.d. ) écrite, sans doute, à I'hôteI de Ran-

bouillet et où Iton parle de ses lettres, "Je ntentends pas

parTer d'autre chose, y est-il dit, çtue de ioLies Lettres que

vous écrivez". En Francer âü XVIIe siècle, iI était fort dif-

ficile sinon impossible d'écrire de iolies lettres sans avoir

de ltesprit. J'ai bien dit "au XVIIe siècle". A cette éPoque-

là, I'art d'écrire de belles lettres devint une occupation

autour de laquelle tournait souvent l'existence des gens.

C, êtait aussi une branche distincte dans l"a Iittérature fran-

çaise. J,en ai parlé dans mon introduction. L'art d'écrire

des l-ettres était aussi inportant que 1'art de les lire ' Je

veux dire par 1à que I'art d'admirer fut un savoir aussi

important que 1'art de créer. Le ténoignage apporté plus haut

prouve que les lettres sorties de Ia main de Ml-le Du Vigean

étaient jolies. Ltadjectif ne vint certainement pas se placer

sous la plume de 1'expéditeur pour complimenter la demoiselle

sans avoir aucune raison de le faire. L'arbitrage incompétent

en Ia matière aurait Pu passer, à 1'époquer Pâr une grossière

ignorance.En s'érigeant en arbitre jugeant de la beauté d'une

100, To,IVIi, fo 5??,
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lettre¡ oll nê pouvait louer sans suiet. Je dois dire aussit

que quatre ans m'auraient paru bien longs Pour aimer une

sotte. Jtaime donc à penser que I'llle Du Vigean fut une denoi-

selle spirituelle.

A 1,hôte} de Rambouillet on 1'appelait "1'Aurore de

la Barre". Le non venait de Ia maison de plaisance de sa mère

(101). Dans une lettre de Voiture (1630) écrite au cardinal

de La valette ( 102 ) , ie trouve une somme d'infornations sur

les divertissements de la compagnie de la chanbre bleue c}aez

Mme Du Vigean à Ia Barre.

La maison était superbe. L'hôtel de RambouilLet y

allait souvent se délecter des collations succulentes

offertes par la maîtresse du tieu. CeIa s'appelait "tenir

maison". Mme Du Vigean savait tenir maison superbement.

Dans La susdite lettre, voiture évoque Ie séiour de Ia

compagnie à la Barre, à la fin de 1630 où Mne Du Vigean donna

1a coLlation à la princesse de Montmorency. Des fleurs

dtoranger et des roses remplirent d'une odeur suave tout Ie

lieu. Au boisr oD installa une fontaine. A I'entour, vingt-

quatre violons cherchaient à couvrir le grand bruit que Ìes

eaux faisaient en tombant. MI1e de Bourbon déguisée en Diane

et MtIe d'Aubry fille de la respectable Mme d'Aubry sur

guir un jour,à l'hôtel de Ranbouillet, on trouva trois poux

(dans Ie code précieux: "reliques vivantes" ) ( 103 
' 
104 ) dégui-

l0l, l{ne Du Vigean, C'élail une grande ¿¡ie de t¡e de

Puisieux et de la duchesse d'Aiguillon,
102, nOeuvresn, pp,96-100 éd,Roux, pp, {5-52 t,I' éd,

tJbicini,
103, Lett¡e de Voiture à l{lle Paulei' 1633'

101,8ualre ans plus tard, en 163{,1{¡e d'Aubry se brouilla
quelque peu avec l'hôtei de Ranbouiliet, Ses intines

conposèrent des vers ef les lui envoyèrent à deur heures du

natin, Àyanl t¡ouvé Ies vers ûoqueurs, Ia dane se fâcha

el défendil à [onlausier de conbinuer ò fréquenter
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sée en nymphe, ernbellissaient Ie décor. Puis, elles Se mirent

à danserrtandis que Voiture s'emparait d'une harpe et se net-

tait à chanter. Tout Ie monde Pleura, si lton en croit SeS

dires 1 tant il chantait tristement. Vint ensuite un rePas

pantagruéIique: six potagesrdouze sortes de viande dont "Peî-

sonne n'a jamaÍs ouT ParLer et dont on ne savait pas encote

Le nom,,(ibid. ). un bal magnif ique acheva la soirée. Et Pour

couronner le tout, Voiture y dansa! M1le de Bourbon trouva

ses pirouettes assez miteuses. EIle l-e lui ditr il écoutar sê

chagrina. Mais bientôtr ürI bruit joyeux de feux d'artifice

assourdit les l-amentations de Voiturer et sa harpe et les

sanglots des auditeurs. I1 assourdit même les vingt-quatre

vioLons qui cherchaient à assourdir Ie bruit assourdissant de

la fontaine. Tout devint détonations et lumière.

Et puis Ie silence se fit. sous le souffle de Ia nuit,

à Ia lueur de vingt flanbeaux¡ Ia ioyeuse troupe fit route

vers Paris. En chernin, i1s chantèrent des chansons et des airs

populaires, tels des "savants", des "petits doigts", des

"bon-soirs" et des "ponts-bretons'r. Reprenant Ies refrains

en choeur, ils vocalisaient éperdument tantôt à mezza-voce

tantôt à tue-tête. Tout fut chant et allégresse.

fIs rencontrèrent I €D cours de route, trois carosseS

avec les violons qutils avaient fait jouer toute Ìa journée.

Les mênes qui assourdj-ssaient Ies eaux de la fontaine. MIle

de Rambouillet Ieur commanda de suivre le cortège et de don-

ner des sérénades toute la nuit. Tous saluèrent I'idée, mais

l'hôtei de [anbouiliet, Bien sûr, celui'ci désobéit, Ia

conpagnie tourna Ia brouiile en f¿rce el Gode¿u en qualiié
de porle-parole de Ia chanbre bleue et tonl¿usier de celui
de Hne dtAubry, tirèrenf leur épée du fourreau el
inprovisèrent un conbat, Voir à ce suiet les leitres de

Voiture datanb de 1631,
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Mme Du Vigean qui

était sourde co¡nme

faisaient comme si

un pot,mais elle

de rien n'était.
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"heuîeusementr écrit Voiture, (Ies musiciens ) ont l-aissé

CeIa ne changea rien PourBarre "( ibid. ) .

fut du voyage aussi. La vénérable dame

dtentendre nais ne répondait qutau

taisait Ia vérité. Tous

ElIe faisait semblant

hasard. Eux faisaient

semblant de ne rien remarquer et continuaient à }ui parler'

La politesse mondaine oblige. Et, à mesure que "I'entretien"

devenait de plus en plus chaotique, tous se divertissaient

agréablement en se félicitant d'avoir bien tronpé l'autre'

La Valette disait à voiture ( 105 ) , en parlant de Ia surdité

de Mne Du Vigean, quton pouvait lui dire un confiteor,un Ave'

un Miserere et qu'elle répondait de même, "Je te ptie de

7téprouver à Ja première tencont1e", Ce qutÍ1 fit en route de

la Barre à Paris. "Mtétant trouvé dans 7e calosse auprès de

Mme Du Vigean, écrit Voiture à La Valette (éi.UUicini to I'

p.5O), ie Lui djs (... ) un Miserere tout entiet' auqueT elLe

répondit avec beaucoul de gentil-l-esse et de civif ité"' Gen'

timent mais tout à fait mal à propos. ElIe aurait mieux fait

de faire Ia sourde oreill-e!

LaprocessionfitaussiunerencontreParfaitement

inattendue. "Six grands p7âttiers tout nus ( "') passèrenú

devant -zes carosses de Jul-ie et MLLe Paul-et" (106). La péri-

pétie fut digne des circonstances et des personnes ' Jugez du

reste !

Une digression Paraît de rigueur.

paraît-iI, uneAngélique Pau1et avait'

délicatesse que bl-essait même la grossièreté

extrême

du langage.

105, Tallenanl, 
nHistoriettesn 

,

106, Voilu¡e à [¿ Va]'eite, 1630 | n0euvresn,p'99 ' éd'Rour'
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EIle s,évanouissait quand elle entendait un mot méchant' se-

Ion Tallemant I üIl gentilhomme, stadressant à eIJ-e, a long-

temps hésité sur Ie mot "avoine". Dire ou ne Pas dire? II a

même dit:nÐe par tous -zes diabLes, on ne sait comment par-

Ler céans"(à I'hôtel de Rambouillet). MIIe Paulet était

prête à stévanouir rien quten entendant Ie mot "avoine",

tout à fait mignon dtailleursr mais garda tranquilLement ses

esprits en voyant six plâtriers nus conme des vers Passer

devant son caross€. oserai-ie dire que les énotions étaient

pourtant incomparablement plus grandes?

J,évoque cette anecdote à dessein. La chambre bleue de

Mme de Rambouillet était une grande scène dans un très grand

théâtre. Les gens qui sty réunissaient cessaient d'être

eux-mêmes avant de franchir Ie seuil de la superbe demeure '

Ils y jouaient, chacun leur rôle selon le code précis de Ia

ruelle. Condé qui fondait en larmes en quittant MlIe Du

vigean, étaitr €r réalité, un être résistant, brutal, dur

et sec. Mais Ie code de l-a chambre bleue lui a imPosé, à lui

aussi,un certain ton et iI a dû. aPPrendre à pincer Ia bonne

corde afin de pouvoir s'assortir harnonieusement avec 1e

reste du décor.

Te1 fut aussi Ie cas de Ml-Le Paulet qui, à l'hôtel

de Rarnbouillet, iouait admirablement son rôIe de vestale

hypersensible qui tombaít en syncope rien qu:à entendre un

mot bas teI gue tta,voine", "besogne" otl "ateliertt. Nous avons

des preuves que MIle Paulet était I €D réat it,é, bi-en moins

austère d,ans ses moeurs et qu'iI y avait des choses bien plus

choquantes qui Ia choquaient bien noins '

La comPagnie regagna Paris '



89

Jtespère que Ie lecteur s'assocíe à ma ioie dtavoir

trouvé la susdite lettre de Voiture. Ses détails dévoilent

tout Ie parfum aristocratique des divertissements pitto-

resques auxquels s'adonnaient les ioyeux épicuriens de la

chambre bfeue.

A I'époque du raout à la Barre, Marthe Du Vigean avait

huit ans.Il va sans dire qutil ne Pouvait PaS encore y être

question d'amour avec Condé. Mais ie me suis laissée all-er au

plaisir d'évoquer l'épisode de Ia Barre ¡ ca.t à l'ère des

innocentes délices de la Marthe des années 30, succéda celLe

des angoisses amoureuses. Les Carmélites assisteront à leur

triste épilogue.

***r.*r<

victor cousin a trouvé à Ia BN deux billets écrits par

Ml1e Du Vigean, devenue soeur Marthe de Jésus,à Mne de Sablé.

Je les ai tous les deux, sous les yeux. Le premier date du

2.VI]I.1662, le second du 5.IX,L662, Marthe a quarante ans et

caresse ses souvenirs de jeune fille où elle s'alarmait, avec

tout L'hôteL de Rambouillet ' Pour ]es gros rhumes de Mme de

Sablé. Les méchantes rhinites de l-a dame troublent sa paix

même aux CarméIites. "Je me reiouis, écrit Marthe Ie 2 'VIIL
L662t euê votre rhume est (sic) Passé,"

Les rhumes chroniques de Mme de Sablé furent, en effet t

un divertissenent à grand spectacle des amis de 1'hôtel de

Rambouil-let. Et une humide obsession de Ia pauvre enrhumée.

Le îez .joliment bouché, e1le y Passait son temps à éternuer t

à se moucher, à se Presser vigoureusement les narines et à
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donner du cor de ses deux cavités nasales. VoiIà un nouchoir

en bonnes mains ! Son nez qui coulait éi.ait dans toutes les

conversations non pas en tant qutorgane de l'odorat mais en

tant que siège de coîyza. ElIe avait tellement Ie ¡¡ez sur

ses rhumes qutelle ne pouvait se laisser distraire de rien

dtautre. Jtaurais Pur bien sûr, dire juste qutelle était

souvent enrhumée, mais l'effet ntaurait pas êté Ie mêure'

Effectivenent, I t auguste demeure de Mme de Rambouillet

ne fut pas seulement un séjour des Muses. ce fut aussi un

paradis enchanteur des microbes et des virus. Du rhinovirus

surtout. on se mouche éPerdument chez Arthénice. 11 n'y a

janais de moments creux entre Les reniflements. On y éternue

tout son soûl I oll ¡r étouf f e de rhume ou l- t on en est assas-

siné. Le rhume des convives y est toujours de saison, les îez

coulent et coulent.

La comtesse de Maure y est travaillée aussi par cette

sorte dtaffLiction. sa crainte perpétuell,e des rnaLadies ne

peut rivaliser gu'avec celle de Mne de sablé (107). Les deux

amies ne font gue promener dans Ia chambre bleue leur fragil-e

santé et leurs souffrances incessantes. ce n'est Pas dans la

solitude d'un monastère quteLles décidèrent d'étaIer Ieurs

doléances. "IL nty avait point d'heures où 7a princesse Par-

thénie (ttrne de SabIé) et l-a reine de Misnie (Mne de Maure) ne

10?, Su¡ ses nal¿dies voir: une leibre de l{onbausie¡ à Hne

de Sablé du 19,1II,161?('[es anis de tlne SabIén,P,359), une

lett¡e d'Angélique-CIaire d'Àrlennes à tne de S¿bié s,d,

(ibid, p,20?): fille de tlue de R¿nbouillet lui fail part de

ses naladies et de son trailenenb: opiat avec de lranbre,

du corail, des perles, du uirabalan et des bouillons de

perdrix, Voir aussi une Ieti¡e de Sainle-Beuve (Jecques,

abbé de) à l{ne de Sablé s,d, (ibid,'p,211), Ia sienne à

I'archevêque de P¿ris (p,?5)' celle de ia duchesse

d'Äiguilton(ViI,l6t?) et celle de la nère Angélique Arnauid

du t,II,1661,
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conférassent des moyens de stempêcher de mourit et de Ltart

de se rendre immortel-les. La ctainte de respirer un ait ttop

chaud ou trop froid, I'apptéhension gue l-e vent ne fût ttop

sec ou trop humide était cause qutelles stécrivaíent dtune

chambre â L'auúre "( 108, 109 ) . Dans ces lettres que i t ai con-

sultéesr ott retrouve d'une Page à 1'autre, Itéterne1le ren-

gaine 2 ,,Ah! mtamour! vous avez eu votre gtand rhume! " (110)

A I'hôtel de Ranbouillet, fécondes en toutes sortes

de bactéries imaginaires, elles ne sont janais quittes de

l-eurs maux. Leur santé est en ruine, elles tombent en pièces.

Elles ai¡nent être mal-ades et en f ont un culte. Aux moindres

atteintes d'un ma] , el]es sont aux anges. Un petit chatouil-

Iement, anodin dans Ie nez les ravit et les accable. Ell'es

prennent aussitôt "médicine" et n'osent sortir (111). L'ab-

sence d'angoisses de santé met Leur patience à une rude

épreuve. Elles fabriquent donc vite queLque jolie griPPe et

Ia traînent chez Arthénice contaninant avec transport le

bel air du salon, fa grippe inaginaire étant la plus conta-

gieuse !

Entre deux éternuements I Mme de Maure pique sa crise

de jalousie. Ltidée que quelqu'un dtautre pourrait jouir de

son avantage excLusif d'échanger des flacons de comPrimés

avec Mme de Sablé , Ia déchire et Ia terrasse, "Vous avez dit

à Mne de Ranbouil-l-et, écrit-el]e à son amie en X.1631 (1tZ),

que lotsque vous vouLiez votls figurer une vie tout â fait

108, Hademoiselle, 
nLa Princesse de PaPhlagonie',s,1,1659,

p,?9

109, [ne de Uaure parle à l{ne de S¿blé de la parution de la

'Princesse de Paphlagonien dans sa letlre de VIII/IX,'1660,

110, llne de ll¿ure à llne de Sablé' i1,IX.,1655,

111, La nêne à Ia nêne [I,1662'
112, necueil de L¿nson' p,25?,
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lreureuse pout vous, ctétait de 7a passer toute seuJ.e avec

MLLe de RambouiLl-et, Cette Pensée â f ait u.ne gtande iniute à

notre anitié"(113/. Et, sans doute, à leur complicité de ma-

nier ensemble }e mouchoir et l-es fioles dtorviétan (114).

La comtesse de Maure ntétait pas ponctuelle. De plust

cet oiseau nocturne fuyaÍt Ie jour. Le marquis de Sourdis a

dit d'elle i "ELLe serai t une Personne Patf aite si el-l-e Pou-

vait, comme Le reste du monde, s'assujettit aux hotloges"

(115). Outre cela, impatiente, "Je ntaime è éctite que quand

je puis avoir l-a réponse au bout d'une heure " (116). Elle

ntétait pas moins hypocondriaque que son amie, Mne de Sablé

qui anbitionnait inlassablement tous les rhumes et toutes les

vapeurs. Les idoles de I'hôtel de Ranbouillet s'alarmaient

constanment de sa santé, "Vot)s êúes en Patfaite guérisont

vous m'arrachez ainsi une épine qui ne déchitait le coeur,lui

écrit Costar (s.d.n.1. ).

Mme de SabIé, ce spéci¡nen accompli dtune mal-ade imagi-

naire Ah! la divine sciatique! - était aussi friande et

raffinée Ahl 1es soupes délicates! Voiture disait que les

seul-s hommes vivants dont elte se souciait, étaient son méde-

cin et son cuisinier (117). Pour étouffer ses maux de dents'

elle se gavait allègrenent de crème, de fraises ou dtautres

déIices (118) et promenait, chez Arthénice' ses formes oPu-

113, Recueil de Eoques' p,182,

114, l{édicaneni de vipères nourries erclusiveuent de ¡iei
et de rosée, fort en vogue dans ia preuière noitié du LVIIe

s iècle ,

115, Hadenoiselle,nDivers Porlraitsn,Caen 1659, p,160,

116. Sa letire à Hne de Uontausier' 1619,

ll?, A Julie, s,l,n,d, n0euvresn' p'185, éd,loux,
118, Voir une Iettre (s,l,n,d,) du narquis de Sourdis À [ne

de Sabié dans:nIes aais de tne de Seblén, p,306,
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lentes qui trahissaient sa belle gloutonnerie (119). ElIe

avait une des meilLeures tabLes de tout Paris et IthôteI de

Ranbouillet y allait souvent faire bonne chère et admirer sa

confection de plats fins, de confitures et d'éIixirs."Mme de

Sabl-é, MLLe de Rambouì|let, Pisani, Voiture et moi, vous sou-

haitions pour sixième â un souPer délicieux qu'el[e nous

donna",écrit Chapelain à Montausier Ie 21.IX.1640. Ses fes-

tins "méritent qu'on vienne de bien Loin Pour en être"

(120).

A 1'hôtel de Rambouil-Ietr Parmi les sauces et les

desserts, elle dénicha un joli morceau en la personne du duc

de La Rochefoucauld (121). El-le ieta sur lui ses feux, lui

s'enflamma d'amour. Ils arrivèrent à croire qutils avaient

bien caché leur gaJ-anterie. Une jolie naiveté! Le salon

tout entier était au courant du "secret". "Il, (La Rochefou-

cauLd) n'est, jamais avec Itautte (Mne de Sablé) gue Pour l-ui

dire de vieiLl,es douceLtrs", écrit Chapelain à Balzac 1e 28,

vrrr.1639.

Sujette à la séduction, elle jeta son coussinet (un

petit archaÏsme de 1tépoque) aussi sur Voiture, C}¡ez Arthé-

nice, ifs se chuchotaient amoureusenent à 1'oreille leurs

maux et leurs malaises. Ils se recommandaient des mixtures et

119, P¿scal ne maiguait pas r0n plus le nol, Le philosophe

I'enploya d¿ns sa neuviène Provinciale du 3,I,1t56, Je ne

sens absoute,
120, [e nône au nône, 16,X,16{0,

121, La Rochefoucauld Iui envoyait parfois quelqu'une de

ses naxines et den¿ndait en échange quelque bonne recetle:
'Voiià tout ce que j'ai de n¿xines; lais colle on ne fait
rien pour rien, je vous denande un potage aux carottest un

ragoût de ßoutonn(s,I,n,d, danslnLes anis de l{le de

Sablé',p,229),Voir aussi une leltre de l{ne de Longuevil.J.e à

Hne de Sablé(ibid, p,230) sur Ia recebte du boeuf

d'.{nglelerre, J'y Iis entre autre:nSi vous avez que,ì.que

chose de nouveau pour EangeÌ ' appreneø-le-noi ! 
n
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exaltaient Itefficacité de la teinture d'or, de I'antimoinet

des yeux dtécrevisse, de ripopé ou de 1'émétique. En seP-

tembre/octobre 1631, nenacé lui-même, iI lui conseilla de

quitter Paris pour fuir Ia Peste qui avait sévi toute Ltannée

1631. La maladie emporta Ia mêrne annéer u¡l fils de Mme de

Ranbouil-let. ILs s'écrivaient lettres sur lettres (L22)t

pleines de doléances et de consolations, "Moi ç¡ui vous ai

tant fait 7a guerre d'être ttop craintive en ce qui est de

votre santé, (... ) maintenant un thume que vous avez me tout-

mente p-lus que ne fetait une fièvre continue que jtauÍais"¡

écrit Voiture à Mne de Sablé (123). Elle lui enverra aussi-

tôt, quelques beaux melons Pour adoucir ses peines (124),

Voiture savait partager et ménager les inquiétudes de

Mme de SabIé qui avait Peur de Ìa contagion jusqu'aux lettres

écrites en des lieux où iI y avait un malade. Pour lui faire

part de la mort du fi.ls de Mme de Rambouillet, atteint de

peste, il lui écriti"sachez que moi qui vous écris ne vous

écris point et que j'ai envoyé cette Lettre à vingt -Iieues

dtici pour être copiée par un homme que ie ntai iamais vt)t'

(125).

Pauvre

d'épidémies à

L'hôtel

M¡ne de Sablé! Tant de ¡nédicaments à avalerrtant

esquiver.

de Rambouill-et pardonna à

incartades amoureuses car eIles furent t

compensation à ses souffrances intimes.

Mme de Sablé ses

en grande partie r une

Son mariage avec

122, llous con¡aissons les letlres de Une de Sablé grâce

aux porlefeuilles de Valanl, secrét¿ire eb nédecin de Ia

l{arquise,
123, S,d, Uss, Conr¿rl no 1115' fo 5{?,

124, Letlre de Voifure à t{ne de Sablé' Hss, Conr¿rt no

4115, fo 555,

125, n0euvresn, p,103, ód,Roux,
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Ilontmorency de Laval- n'avait Pas été heureux (126). Rarement

hors d'intrigue, le mari volage négliger¡sa femme et lui in-

posa des rivales de toute classe. Ayant conpati à Ses misères

de ménage, Ithôtel de Ranbouillet finira Presque Par ac-

cuei]lir avec soulagement Ia mort de I'aduLtère qui advint le

4.VI.1640. 11 ne fut pas regretté, "Mme de SabLé esú donc

veuve; el1e ne rit ni ne pTeure et sans gtimacer son deuiT ni

montrer une constance scandaLeuse dans un aussj important

changement, elLe garde le vrai tempétament nécessaite pour ne

donner aucune prise de soi", écrit ChaPelain à Montausier Ie

15 . VI . 1640 , "Cette condition l-ui si ed si bien çlue c ' est dom-

mage qu'elJe ni l_ui est (sic) p-tus tôt arrivée". L'humour

noir et I'hôteI de Rambouil-Iet.

E]]e admira, toute sa vie les moeurs espagnoles. ElIe

était ennemie de tout ce qui pouvait violer 1'amour Pur(L27),

Les infidéIités de son époux cadraient mal avec cette philo-

sophie. IntoIérante à 1'excès, déchirée et blessée, elle digé-

rait chez Arthénice les écarts de conduite de son mari et

rnéditait sur I'amour platonique. E}1e mettra, bien plus tard,

ses bonnes et ses méchantes pensées en 81 Maximes, mais eLle

Ies vécut,elle-même,à l'époque de son anitié avec Ithôtel

de RambouiLlet ( 128 ) .

126, r/, Cousin 
nLa sociéíé française au X.VIIe sièclen,

Paris, Didie¡ el Cie, 1858, émit:nSon nariage a-f-il été

heureux? Voilà ce que nous ignorons presque entièrenentn,

lrlous ne I'ignorons point, Des lettres de Chapeiain

altestent catégoriqueuent, que c'étaif un nariage

nalheureux,
l2?, Letlre de [a Rochefoucauld à tne de Sablé' 16t0,

128, Sur I'anibié de l{ne de S¿bIé avec le duc de

}{onlausier, voir les lettres de celui-ci à [ne de S¿bIé,

11,tI,1665, ?,VL1665'¿¿.VI,l6?5 et 8,I'lt?8, Il alla
jusqu'à I'inviter à habitel Ifhôtei de Ra¡bouiliet'' ce

qu'elle fit un cerl¿in tenps dès 16?5 (lettre du 22,VI,

1E?5 ),
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Ltannée de Ia mort de son mari,elle se fit pénitentet

mais sa dévotion colora Ia chambre bleue d'un teint plutôt

inoffensif. "Mne de sablé est pénitente (rzg) mais ne i¿isse

pas d'être raisonnabl-e et sa dévotion nta pas étouffé

L,amour de La société, " Ce fut un esprit vigoureux dans Ie

corps dtune joyeuse épicurienne. "Vous Pouvez ftaimer, maís

sans en faire vos déLices ni vos amours"(130)'

sa veine faciLe dtêtre malader son goût des rePas

plantureux (131), son naturel plaintif et ses aises pitto-

resques mtont fourni matière à un paragraphe qui fera sourire

Ie lecteur.Mrne de Sablé fut des premiers fidèIes de I'hôtel

de Rarnbouillet. Elle participa autant à ses divertissements

que I'hôtel de Ramboui-I1et participa à ses rhumes.

De tout tempsr €rr parlant du clan dtArthénicer on

employa l-es nêmes vocables: vertu,coeurrvaleurrhonnêteté,

êcLat, moraÌité, probité, décence, pudeur et autres du nême

genre. Les lettres que i'ai consultées, dévoilent un aspect

différent du salon bleu et des Personnes qui Ie fréquen-

taient. Je tiens à donner à cette auguste demeure un visage

humain et à rendre à ses intimes leur droit à f imperfection'

si je parLe de leurs lubies souvent banales et de leur pas-

sions souvent terre-à-terre, êt sir Pour ce faire, i'enPloie

souvent une façon fort Iibre de brosser na vision Personnelle

de Itunivers de Mrne de Ranbouill-et, cela ne veut nullement

dire que Itapproche soit moins scientifique. Mon langage est

129, Chapelain à Balzac Ie 25,IX'16{0'

130, Ie nêne au nône 28't/IIi,i039,
131, Sa conpétence en l¿ natière devint une vérib¿ble

angoisse pour certains de ses anis,n[a co]ère de Hle ia

llarquise ira-l'eIle, à votre avis, à ne refuser lo recelte

de Ia salade?n (t{ne de Choisy à Une de Uaure, III,1655 dans

Ies nIetlres du coule d'Avaur à Voiburen p,95],
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spontané mais adéquat. Les amis de Mme de Rambouillet se

réunissaient dans son salon Pour y passer agréablement }e

temps. Aussi, tout chercheur devrait-il saisir ce Plaisirt y

goûter et surtout ne Pas chercher à "Sorbonniser" la ques-

tion et à assommer Ie lecteur dtun langage Prétentieux et

faussement scientifique.DanS f introduction à seS "Mémoires",

Roederer écrit z"Lthistoire de La sociét,é poLie veut (... ) une

pTune |égère". Je veuxr rtroi aussi, que la mienne ne soit Pas

trop l-ourde. La matière est souple et Iégèrer comme un tissu

qui se porte agréablement seulement si les apPlications sont

harmonieusement assortis.Dtoù le ton enioué que ie garde sur-

tout 1à où je me }aisse aller au plaisir de leurs plaisirs.

Pour revenir donc à Mme de sablé: rions-]ui a1J f¡ezt

Iaissons-l-a se moucher et Passons à un épisode suivant.

**t***

De tout temps, Ia chambre bleue fut un objet d'ad¡ni-

ration de l-a société et sa maîtresse, I'idole des gens de

lettres et des historiens. Ces derniers n'ont point adopté

dtautre attitude que ravissement et adulation. IIs nous ont

]égué une image idyllique de la ruelle où tout est considéra-

tion, noblesse, égards et admiration. Son décor somptueux

servit de cadre à la compagnie qui réunit femmes et hommes

dans Ie même plaisir. L'esprit y était une puissance recon-

nue, ce qui rendait le lieu encore plus digne dtestine. Mais

Ie caractère aristocratique du lieu et Ia noblesse du cortège

des beaux esprits et des femmes qui en faisaient 1'ornement,

ont quelque peu égarê la plume des admirateurs. Le mythe de



98

la chambre bleue, car mythe iI Y a¡ a été amPlifié au point

d'of f rir une vision troP idéalisée du sal-on de La rtle Saint-

Thomas-du-Louvre. Mais chaque mythe est fragiLe. c'est son

principe d'être fondé sur Ia déformation des faits et des

personnages qui Ie rend vulnérable. Diderot dit que c'est Ia

proportion qui produit l'idée de force et de solidi-té. Es-

sayons donc de trouver l-e proportion de Ia question'

La légende qui met en scène le clan d'Arthénice exhibe

qne compagnie d'individus, tous munis de brillantes qualités

et de rares vertus. Tout ntest que perfection sans bornes et

excell-ence sans tache. un cortège de première bourre ' Mais ne

nous laissons pas déprimer I La vérité est moins ennuyeuse '

ouvrantLalistedesoriginauxdusalon,voiciFran.

çois MaIherbe. selon sauval-(132), Malherbe avait l'esprit si

brusque et si rud,e qu'iI offensait tout Ie monde. 11 bégayait

un peu mais quand les gens ne lui plaisaient Pâsrtout n'était

plus qu'un atroce bégaienent. Dans une l-ettre de Mainard à De

Flotte (s.l.n.d. ) ie lis que "MaLherbe était si rempJi de

bourre qu'en certains endroits, .iL en était insuPpottabLe' I1

ne reconnaissait dtautre excel. l-ence que La sien¿e et' ne fai-

sait qLte fatiguer l-'assembl-ée de ses rales mérites et 'ie ses

grands tafents. son manque de modestie et son incapacité de

s'ef f acer en conpagnie irtitaient tout Le monde ' La ''ialousie '

Ttinpolitesse, la ladretie et l-a débauche I'occttpateni sans

reste. " Lingendes ( 133 ) a dit de l-ui: "Ce n'est qu'un tJ'ran:

i1 abat I'esprit de tout l-e monde," Tallemant (ibid' ) prétend

qu' il- était grand et bien f ait et d' une const itut ion s j'

13?, nI{istoire et recherches des anciquités de ir vi

9atis" , Prri.s, lî3,i'
1ll, lalienen'", nìiistoriebfesn,

Iie Ce
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excellente qu'on a dit de lui çlue ses Sueurs avaient une

odeur agréable, BaLzac le trouva mauvais poète (134): "Autte-

fois, il mta assassiné avec trois gTands manusc¡jÚs, ou plu-

tôt t,rois grandes machines in foLio, 17 est venu souvent en

ma chambre dès 7e point du iour et n'en esÚ sor¿i que l-a nuit

ne Lten ait chassé, fmaginez-vous si durant ce tenps-Là

jtétais à mon aise et si ie n'eusse pas eu neiLLeut marché

d'un accès de fièvre de 24 åeures que de tant de pédanteríe

et de galÍmatias qu'il fal-Lait que j'écoutasse et que ie

fisse sembl-ant dtapprouvel". L'hôte1 de Rambouillet se

fiant aveuglément aux jugenents de Bal-zac¡ ürI€ question se

pose. Que faisait donc Ie mauvais Poète à I'hôtel de Ran-

bouillet dont I'accès fut inaccessible, paraît-il' à La

néd i ocr ité ?

11 y cracha. Sans nul doute. oolombey (135) affirne

qutil crachait au moins six fois en récitant une stance de

quatre versr cê qui incita Ie caval-ier Marin à dire qu'il

"ntavait janais vu dthomme Plus hunide ni de poète plus secrr

(136). Hormis tout ceci, il défigurait les motsr cê qui ne

I'ernpêchait pas de réciter mal ! à tout bout de champ

ses propres poésies. "Ctétait, écrit Bal-zac, fe plus mauvais

récitateur de son temps. y'üous I t aPPel-ions L"Anti-Mondori"

(13?). S,iL crachait plus de six fois en récitant une petite

stancer gutest-ce que cela devait être s'iI attaquait une

é1égie ou - pire I une épopée?

131, Sa lettre à Chapelain, 15,VIIi,1638,
135, nRuelles, salons el cabaretsn,

136, C'est Costar qui évoque ce noL spirituel de H¿rin da¡s

sa letbre s,d,n,I, à U, de B¿utrus,

l3?, Sauv¿I,'Antiquités de Parisn,
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Voilà un portrait'de Malherbe brossé Par les contem-

porains. Une figure superbement pi-ttoresque.

Dans les salon parisiens r otr 1'appelait le "Père

Luxure". Je suis portée à croire qutil garda Ie Surnom igno-

minieux aussi dans Ia chambre bleue. Séducteurr adonné à

1'excès aux fenmes, iI en était mêne obsédé. Son érotisne

déchaîné sortait ses griffes à tout proPos. II fut tout

l-ibertinage. Tallemant ("Historiettes" ) raconte qu'un jour

n'ayant pas trouvé Mme de Ranboui]let chez elle, iI se mit à

faire Ia cour à une suivante de L'hôtel. Mais sa cour fut

sans conséquence carr un couP de mousquet "ayant été tiré on

ne sait dtoù, fa baLLe P6,ssa entre l,a soubrette et Tthomme

aux civiLités"(ibid.). Mme de Ranbouillet congratula Ie sou-

pirant d'avoir échappé à la nort, "Je voudrais, tépondit-iL,

avoir été tué de ce couP. Je suis vieux, i'ai assez vécu,"

Ne nous laissons pas abuser Par l-e feu du mousquet. La

balle nal tirée ne prouve aucunement que les activités amou-

reuses étaient strictement interdites dans le sal-on de Ia

Marquise,sous une te]Ie menace. Ctest ce qu'on rabâche fas-

tidieusement et laborieusement. S'il est vrai que la Marquise

cherchait à faire prôner Par ses amis I'idéal d'un amour

purr dé1ivré des jouissances charnelles, et s'iI est vrai

qu'eI1e prit à tâche de se battre contre Ia platitude des

sentiments et d'inviter ses amis à purifier Ia Passion des

appétits sensuels et des désirs lubriques, ie m'oppose à Ia

théorie jotinent établie que 1'amour fut irrévocablement

banni de sa maisorl. Condé y aima Marthe, mais son amour étant

demeuré chaste, je ne puis m'en servir Pour étayer na thèse.

Par contre, Malherbe s'y prête adnirabl-enent. Si on ItaP-
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pela l-e "Père Luxure", ce ne fut Pas à tort et sans cause.

Dans sa "Vie de M.Malherbe", Racan procède à une belle mise à

nu des l-ubies amoureuses du poète. II courait assidûment Ie

guilledou, se gtorifiait d'avoir sué trois fois la vérole de

Naples et se vantait à tout bout de champ du voyage qu'iI fit

à Nantes pour trouver le médecin connu Pour ses réussites en

cette cure. II dit de lui-même dans une de ses stances:

Je nr¿i point d'aulre qualité

Que celle du siècle où nous sonles:

[a fraude et I'infidúlité,

Dans sa dernière lettre à sa muse, Mme dtAuchy (1616)t

il se plaint de ne plus être " homme à scandal-e" ( 138 ). Ce

qui veut dire qu'auparavant, il en fut un. Or, cet honme à

scandale fréquentait I'hôtel de Rambouillet!

On Ity apparia à Racan. Les deux joyeux drilles

étaient doués pour les belles lettres, mais leur véritable

talent êtaít Ia galanterie. Leur propension invétérée à Ia

sensualité ne rencontrait Pâsr rue Saint-Thomas, le goût

des vraies honnêtes gens, mais i'ai du mal à croire qutils

aient pu s t y taire sur le chapitre qui les intéressait tant

et ne pas glisser dans ce cadre nondain quelque Propos deni-

mondain. Les lettres des deux lovelaces arrivent ici à point.

Tout y roule sur I'amour. Malherbe, ayant toujours du succès

auprès des femmesrse chargea de l-a mission de guider Ie jeune

néophyte sur ce terrain et de lui apprendre à en tirer le

meilleur parti. Voici son credo (139 ) : "Quand quel-qu'une

mtavait donné dans l-a vt)ê2 ie mten allais vers eLLe, Si efl-e

mtattendait, à l-a bonne heure. .9i e77e reculaitt ie l-a sui-

138, D¿ns:n0euvresn, éd, L,Lalanne p,189,

139, Sa lettre à Racan' 1t26,
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vais cinq ou six pas et quelquefois dix ou douze seTon LtoPi-

nion que jtavais de son mérite, Si eLle continuait de fuir'

quelque mérite qu'elle eût, ie la Taissais aLl-er, VoiLà

comme jtaì toujouts vécu avec -les femmes. " Goûtons-en Ia

raison.

Dans ses Lettres à Racanr Mal-herbe ne fait que re-

battre Ie chapitre de Ia conquête. IL s'y veut très spiri-

tuel mais y est peu subtil. Jamais l'anour n'a été si mal

traité.

Je vais dans Ie détail des choses. Une situation

suffit pour mettre Le point en lumière. Je Ia tire de sa

Iettre à Racan du 4.XI.1623. "IL y a beaucoup dthommes qui

ntaiment ni -l.es f¡lLes ni -Zes veuves, 7es u¡?es comme trop

diffici-Zes, -les autres comme trop ¿isées et i-ls veuLent

starrêter à Ltamour dtune femme matiée pour avoir le pTai-

sir de planter des cornes et faire en même temps plaisir à

La femme et dépTaisir au mari," Cet alinéa ne parle que de

lui-même. Inutile d'allonger. Je renvoie le lecteur aux

Iettres de Malherbe à Racan, écrites dans l-es années 20,

notamment celle du 17.VIII.1626, à sa lettre à BaLzac de

l'année t625 et aussi aux lettres de Racan à MaLherbe et à

Bal-zac, presque toujours non datées, mais je ne puis me trom-

per en affirnant qu'elles avaient toutes été écrites aussi

dans les années 20. Digne disciple d'un tel maìtre. Le

l-ecteur y trouvera d'autres lumières sur Ia question, moi, ie
trouve à propos de me taire.

J'arrive ainsi à ce qui démange ma plume.

Le bonheur de disposer de forme]les indications d'un

témoin oculaire n'était pas à ma portée, mais les lettres que
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je viens d'évoquer me soufflent une coniecture à laquelle ie

ne résiste pas. Se complaisant dans cette sorte d'activité et

étant loin dtêtre irréProchables en moeursr les deux séduc-

teurs prônaient-ils hypocritement, c}r,rez Mme de Rambouillet'

une vie d'ascèser oü bien, Ia censure du salon était-elle

moins radicale que celle que I'on nous a dépeinte? Vu l'am-

pleur des inclinations des deux hommes livrés à Ia débauche

Ia plus effrénée, iI leur aurait été fort difficile de Passer

par-dessus les règles de chasteté inposées Par Ia Marquise 
'

ainsi que de se soumettre à sa loi obligeant à une inviolable

fidéIité. s ' iI est vrai que des hommes peu scrupuleux au

dehors prenai.ent le ton et les manières du lieur ie ne Pense

pas qu'iI ait êté possible de tenir longtemps à cette espèce

de régime. Ma vil-aine propension au doute m'anène à croire

que les deux brebis galeuses n'y étaient Pas vues dt'.ln mau-

vais oeil. Surent-ils y mettre en oeuvre leurs divines Para-

phrases pour faire accepter leur galanterie crue Par la

galerie de Mme de Rambouilletr oü bien, dans ce temps de

dépravation, d'amours sans façon et de conversations hétéro-

clites sur }a séduction, l-'hôtel de Rambouillet ne fut-il

pês r lui aussi, perméable aux vices, Ia naîtresse du lieu

étant l-a seule à y tenir tête et à s'y ¡nê1er Pour les

corriger? Je suspends mon jugement mais ie vais revenir sur

Ia question.

Les superlatifs ont touiours été en vogue et nous

avons fini par nous familiariser avec le tableau séduisant de

1a chambre bIeue. Ce tableau regorge d'inconséquences. Puis-

que rien n'est parfait, iI faut en rabattre un Peu si Iton

veut s'approcher du rée]. Pascal dit: "f'homme n'est ni ange
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ni bête," Je dis qutil'ntest ni ange ni diable. Voilà pour-

quoi je refuse dtêtre f interprète de ceux qui ntont trouvé

dans le salon de Mme de Rambouillet que vertu, mérites et

mots doux.

Pour ne Pas écraser MaLherbe à tout ianais, i'aioute

ceci: II était méchantr Pauvre (140) et avare. IL était aussj-

spirituel et talentueux. Si ie n'ai rien dit sur ses mérites

littéraires, c'est Parce gue l'on en a déià tout dit.

Dans les "Anecdotes inédites sur Mal-herbe" dtArnaul"d

(paris, 1893), je trouve quelques petits faits curieux. II

arrivait à Mne de Ranbouillet et à Malherbe de Parler litté-

rature. Une fois, Iui ayant demandé quels étaient ses vers

préférés, el,Ie entendit que ce fut 1"'Aminte" du Tasse.

Ctétait Ie seul ouvrage italien qutil Pût souffrir.

Une autre anecdote parle des dévotions qu'iI faisait

avec Mme de Rambouillet. Un jour, faisant tous l-es deux les

stations d'un Jubilé¡ süF La fin du jour, i] prit envie à

Arthénice d'entrer dans I'Eglise des Cordeliers. Il fit tout

ce qu'il put pour 1'en détourner. Quand eLl-e lui en demanda

Ia cause, iI répondit Par cette grossière boutade i "Je ne

saurais trouver bon de vous voir entrer, à Ltheute qutil est,

en un lieu où i7 y a 300 honmes sans haut-de-chausses. " Je

note ceci car Mme de Rambouillet disait I êrI parJ-ant de

MaLherbê qu'iI parlait peu mais qu'i] ne disait rien qui ne

néritât d'être écrit("Ségraisiana" ).Ou une autre anecdote

encore gue je trouve dans une lettre de Chapelain à Bal-zac

(12,T-I.1640). Ayant à communiquer à la princesse de Conti |a

110, L'épitaphe que Gonbault fil Pour Halherbe:nli est uort
pauvre, et ¡oi je vis conne iI est nortn,
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mort de son frère (141), il lui denanda d'aller exprès à

Saint-Germain pour que Iton ne Ie blânât Pas qu'habitant

Ia même ville, iI ntait eu à lui dire que ce qutil lui

écrivait. Ajoutons encore qu'iI ne se connaissait Pas en mu-

sique et ntaimait que les chansons du Pont Neuf. Atroces ont

dû être les souffrances que lui faisaient, subir les voca-

lises éperdues,dont MIIe Paulet régalait souvent Ies ouailles

de Mme de Ranbouillet, p.ex. celle exécutée à l'entracte de

Ia "Sophonisbe" de Mairet en hiver L626/L627,

son compagnon de saturnales, Racan, aimait fort la so-

ciété et l-es agréments nais iI se refusalt à Parler Ie iargon

des salons.Le maniérisme apprêté des Précieux 1e révoÌtait'

tout comme la mauvaise orthographe qu'iI blânait assidû-

ment dans ses l-ettres n'épargnant Personner ni- maréchaux ni

barons ni princes. Cl¡ez la Marquise, iI a donc dû masquer

habilenent sa disposition hostile envers le charabia des

précieuses et ltorthographe barbare des convivesr Pour y

être bien vu.

si Racan fut un ani de Mal-herbe, chapelain fut son

ennemi mortel.

*** **,t(

Laid, de courte taiIle, superbenent radin, Ie ieune

Iittérateur parut à I'hôtel de RanbouiÌl-et en son accou-

trement acheté à vil Prixr qui avait dix ans de date. Tall-e-

mant ("Historiettes") écrit à propos de sa tenue: "son habit

était de satin coTombin, doubTé de panne vette et orné de

111, n0euvres de l{alherben, Lalanne, t,iV,p'195-¿28'
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petiús passements coTombins et r¡erús ¿à oeif de Petdrix. Pré-

cédemment, on Ltavait vu attifé d'un justaucorps de taffetas

noir moucheté, fait dtun vieux cotil-Lon de sa soeur q.ui habi-

tait avec Lui, ( . . . ) Les mail-Les reLâchées de ses vête-

ments l-e firent surnommer 7e "chevaLier de 7'ataignée". Son

portrait gravé Par Nanteuil- en 1655 et que ie trouve dans }a

publication d.e Ia "Pucelle ou l-a France déIivrée" de 1656

(L42) est blanc et noir. L'académiste (comme on disait au

XVIIe siècle) bariolé y perd ainsi ses couleurs voyantes.

ce fils de notaire, profondément versé dans les lítté-

ratures grecque, l-atine, italienne et espagnole, excellent

grammairien, Philosophe dtune érudition solide et univer-

seller possédant tous les secrets de Ia poétique et la pas-

sion des lettres, sans aucun privilège de ]a naissance ni de

La fortune, trôna sans partage à I'hôtel de Rambouillet

parmi des princesses du sang, de glorieux capitainesr de

grands seigneurs et de grandes dames. 11 y enfanta sa "Pu-

celle". La labeur fut pénible et se fit dans la douleur.

Toute la période où iI fut présent chez Arthénice, fut

Llne époque dtespérance pour la "Pucel.l-e". Tout le monde y

trempa. Sans exception. L'éPigramme de Le Vavasseur sur Ia

"Pucelle" nous apPrend que Chapelain avait mis vingt ans pour

l'écrire. Pendant tout ce temps, I'auteur ne fit que harceler

Ia compagnie de Ia Marquise de ses vers, de ses doutes ' de

son manque d'inspiration. Poussé à bout, tout Ie nonde l-ui

prêta quelque assistance en lui soufflant une rime,en rele-

vant des assonances, comptant les syllabes ou b]âmant des

vers boiteux. ImagLnez 1a troupe d'Arthénice, groupée autour

142, Paris, .l, Ccurbé,
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du littérateur, en train de déIibérer sur les césures et sur

1es hénistiches, sur les enjambements et autres règles de Ia

prosodie. Le littérateur insiste, iI n'y a Pas moyen d'esgui-

ver. Doncr o¡1 lui redresse ses versr orl lui attife sa t'Pu-

celle", on Itaccoutre, on la grime colLectivement ou Iton

camouf le ses déf auts , Chapelain s'excusa dans sa .Lettre

(s.d.)à d'AndilIy: "fÌ faut touchet aux vets défectueux comme

à des yeux mal_adest ou à des plaies envenimées. " ou dans

celle à Peny (1642): "Mon styTe Tampe quand i7 se soutient

tout seu-2. (... ) Je sajs bien q.ue ie ne dis ianais bien ce

que je veux d.ire en técompense de quoi Dieu a permis gue sj

mes amis me bLânaient de maL éctite t iLs ne le faisaient

janais de maL penser", La fou.l-e de ceux qui révisèrent Ia

"Pucel-le" fut grande. Arnauld d'Andi1ly, Arnauld de Corbe-

ville, Antoine Arnaul-d, Montausier. Le vilain Poète écrit à

ce dernier (10.X.1636): "J'ai achevé l-e 3e Livre de l-a Pu-

ceLie, I1 y aure fort à retoucher"(!). Ainsi, même le fait

d'être absent du salon (Montausier était en A]sace) à Ia

suite d,une guerre ou d'un autre cataclysme, n'exempte Per-

sonne de la corvée de réparer l-es torts.l-ittéraires de

Chapelain. Pauvre "PuceIIe".Rue Saint,-Thomas-du-Louvrer oII Ia

raccommod.e, on la retape¡ orl la rapièce. On polit et aiuste

ses vers.Le comte de Guiche collabore aussi à sa comPosj-tion.

Tout comme Richelieu et Ie duc de Longueville. Sans parler de

chapelain lui-même. II écrira au duc de Longueville à

Saint-Amour z "Je ne quitte La "Pucel-Le" de l-a main que par Ja

force et lorsque ma faibJ-e santé ou mes vioLentes affaires me

L'arrachent, " La plupart du temps, Ia "PtrceIle" langtrit pen-

clant qtte I' auteur attend I ' inspiration. Jamais un poème n t eut
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tant d, illustres collaborateurs ni tant de mauvais alexan-

drins. Le 9 nai 1638, ChaPelain écrit à Montausier qu'on lui

fit lire "le second Tivte(143) de sa "Puce7Le" à l-'hôteL de

Rambouill-et et que M17e de Boutbon désirait voit La suite'|'

Elle s,en mordra les doigts et dira plus tardi "Ctest peut-

être beau, mais ctest bien ennuyeux" (ibid.). Pour amortir

lachutedugéniedelettres,MmedeSabléetMmeDuVigean

tui offrirent Ieurs compliments. Piètre consolation' La pre-

mièrer êü Iieu d'écouterrne faisait probablement que néditer

sur une nouverle façon d'échapper à 1a mort, la deuxième' on

s, en souvient , éitait parfaitement sourde et ne Put rien en-

tendre.

Danslasusditelettre,ChapelaininformeMontausier

gue Julie dtAngennes et chaudebonne étaient ses parrains

Iors de La lecture de son ouvrage à 1'hôtel de Raurbouillet '

ces Iectures que chapelain aPpelait "des banquets phiToso-

Phiques,,(744)furentnombreuses'maiselleSnepurent
empêcher Ia déception générale qui accueillit Ia publica-

tion du docte poène. Tamisey de Larroqtre (145 ) 1'a appel-é

,,7e pTus ennuyeux des poèmes". La critique des contemporains

fut plus atténuée mais tous blâmèrent I t ouvrage ' Ltauteur

devint la cible de Bussy et de Boileau qui lui reprochèrent

dravoir écrit de mauvais vers(146). Boileau dans sa satire IX

dira z "ChapeJain se tue à rimer" ' Je trouve le mot dans une

143, [a Iecture du prenier occupa un âpr ès-nidi de

prinlenps - ¿vril 163?,

141, Leifres à Ia Picardière,

1{5, S¿ publication des lettres de Jean Chapelain' Paris'

Inprinerie ì{ationale' 1880,

14'6, ttne de Sévigné le tapporte dans sa lettre à sa fille'
l5,IIL16?3:'Boileau dit à Chapelain qu'il est tendre en

prose et ctuel en vets, 
n
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lettre (s.d.n.I. ) de Arnauld à Perrault (L47 I L'hostile

Malherbe sauta, bien entendur sur I'occasion et iurprina un

libe}le contre Ìa "PuceIIe" ( 148 ) . Les témoignages épisto-

laires du mauvais accueil de la "Pucelle" sont nombreu;<' Je

renvoie te lecteur P.ex. à une lettre de Costar (s.d'n'l') à

1'abbé de Lavardin à ce sujet. Je me tairai sur les louanges

outrées de Ba:-zac à I'adresse du poème ( 149 ) . Sa comparaison

de Ia "Pucelle" à 1 ' ILiade dut Plonger Chapelain dans une

grande ivresse,mais fermons plutôt Ies yeux sur cette vaine

fl-atterie issue de la plume de son plus grand ami (150)'

Un incident rnérite d'être évoqué dans cet épisode:

Il- s'agit d'une querelle qui oPposa MlÌe de Scudéry à Anne de

Schurmann. Voici 1es faits.

André Rivetr professeur à I'université de Leyde avait

mis en doute Ia chasteté de Jeanne d'Arc dans quelques

lettres Latines écrites sur Ia question à Anne de schurmann.

M]]e de Scudéry prit connaissance de leur contenu dans la

traduction faite Par CoIletet. Aussitôt, eIle entreprit Ia

défense de I'héroîne. L'affaire écIata en 1646, Iors de son

séjour à Marseille(151). MÌle du Moulin,nièce de Rivet trempa

dans Ia querelle aussj-, d'oit Ie nom donné au différend par

Conrart: "Tournoi de trois pucelles"'Plusieurs lettres sur Ia

question en dévoilent tous Ies détails'

l1?, Dans:n0euvtesn,BoiÌeau, tlenève, 1?16' Fabri eb

BarlilLot,
14i], lebire de r]hepelain À Chevreeu Cu l{,1X,1${j0,

l4!, Sa Iettre à t)hapelain du ?,IX'lÛ43,
150, Íac¿n à thapelrin, üonrart e', Uénage, s , l, n,'J, recueii

de Êoques pp,53-59: nLe 
noE de Chapelain sera ccnnu Dar sa

nPilceLlen aur extrônilés du nord ei sur les'loros du

$orysthène el de Ia VistuIen, C'est beaucoup dire,

i51, Cf, ieibre de rlonrarL à Félibien' l8,lV'id41'
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conrart nomma MIle du Moulin nédiatrice de Ia que-

re1le. Nous gardons quelques-unes de ses lettres à MI1e du

Moulin où i} en est question ( 28.XII.1646 ' 15. II.164? ) ' ie

mentionne aussi celle écrite à Rivet même (22,Tf 'L64'l ) où

iI cherche à iustifier la position prise Par MIIe de Scudéry'

Elle essaya de gagner Anne de schurmann à sa cause, mais

celle-ci prit néanmoins le Parti de Rivet tout comme MIIe du

Moulin. conrart devint I'arbitre de 1'escarmouche. La lettre

de MlIe de Scudéry à conrart, écrite à Marseille Ie ler dé-

cembre 1646 s'avère être une véritable apologie de Jeanne

dtArc. ce fut Ie premier pas fait Par la romancière dans sa

bataille qui tourna par ]a suite à la Plus grande gloire de

I'héroÏ.ne. Mobilisée par sa disPosition naturelle à prendre

]a défense de l'innocence opPrinée, elle étudia à fond la vie

de Jeanne d'Arc afin de pouvoir la défendre en toute connais-

sance de cause. Exaltant I t innocence de l'éducatíon de

Jeanner sâ modestie, sa simplicité, Ia Pureté de ses moeurs'

la sobriété de sa parure et son hostilité au népotisne, elle

chercha à obtenir de Rivet une révocation publique de sa

thèse. EIle demanda à Conrart d'amener Anne de Schurmann à

changer de camp. I1 n'y parvint Pasr ce qui ntempêcha Pas

MlIe de Scudéry de défendre ses positions. Assistée de la

diplomatie de conrart, elle réussit à convaincre ses adver-

saires que les femmes pouvaient bien ioindre l-a valeur à Ia

pudeur et garder leur chasteté même au mitieu de }a vie des

camPs.

Le différend de la Pucelle fut énergiquement discuté

surtout à I'éPoque où 1'on savait que Chapelain publierait

bientôt son fameux poème. La cluestion demeura à l'ordre du
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jour des salons parisiens, dont celui de Ithôtel de Ram-

bouillet, dtautant plus que Chapel-ain ne se lassait que

rarement d'y lire de nonbreux fragments de son ouvrage. Mlle

de Scudéry avait été gagnée par I'honnêteté et la modest.ie

de Jeanne dtArc, et ses habits d'homme ne Ia révoltaient

point. EIle aussi aurait ainé mettre un pantalon si les

moeurs du temps le lui avaient permis. Dans sa défense de

Jeanne d'Arc et dans son admiration pour les façons toutes

viriles de Christine de Suède (Cf. chapitre III), ie devine

une tinide nostalgie de la demoiselle dtêtre homme et de

jouir des privilèges masculins.

Un détail saute aux yeux, La corresPondance échangée

lors du tournoi entre Conrart et Rivet (I52) net en évidence

que la jeune femme était déià très estinée dans le milieu de

lettres. Conrart ne cesse de I'appel-er "une savante fiLLe " et

exalte ses nérites littéraires. Une circonstance qui invite à

supposer que vers cette époque-Ià déiàr on avait deviné le

vrai nom de 1'auteur qui se cachait derrière celui de Georges

inscrit sur de nombreux ouvrages.

Je reviens à Chapelain.

Bien que la "Pucel1e" ait plongé les intimes de La

chambre bleue dans une solide déception, Chapelain réussit,

quand même, à devenir 1'oracle de 1'assemblée.Voiture disait

qu'i1 ne fournissait pas à la conversation maj-s qu'iI Ia rem-

pl-issait à lui tout seul. Lui parlait, nul ne 1'écoutait. Il

y imposait aussi des lectures et y était inlassabl-ement aux

petits soins pour la Marquise dont 1a santé fragile était une

pièce plus que délicate(153).I1 s'y chamaillait avec Malherbe

152, P,ex, 2¿,IL161?' 28,VI,161?,
153, Sa lettre à Balzac, l, i, 1639 ,
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et méditait avec Gassendi'sur le flux et le reflux de la mer

(154) et en 1634, sur les vérités théologiques' sur Ia doc-

trine de Galilée et sur la philosophie d'EPicure, et de

sénèque (155).En effet, c'est I'époque où Gassendi conmunique

à ses amis de la chambre bleue une Partie de son manuscrit

sur Ia philosophie d'Epicure, qui ne sera publiée que treize

¿rns plus tard (156). Ceci prouve que les divertissements des

habitués du salon ne consistaient pas uniquement à parcourir

gaiement les provinces du royaume de Tendre. Les spéculations

sur la galanterie ne meublaient qu'une partie de leurs loi-

sirs et 1es labeurs de I t esprit étant quelquefois ardus, Ies

fidèl-es d'Arthénice, au lieu de jeter seulement une légère

oeill-ade sur quelque question philosophique, faisaíent preuve

d'une solide compétence en la matière en agitant des doc-

trines édifiées par Epicure ou Sénèque'

on n'abjure Pas facilement Ie culte de Ia vaine oisi-

veté dans laquelle selon des l-égions d'historiens traî-

nait Itassemblée de Ia rue Saint-Thomas. ce n'est Pas trop

vrai. Les esprits les plus délicats du siècle y avaient sou-

vent Ie coeur tout entier à goûter la joie de savoir, de

découvrir, dtapprofondir. on va s'en convaincre. La susdite

lettre de chapelain à de sales (7.II.1634) évoque un véri-

table combat dtespritrdont Ia doctrine de Gassendi devint Ie

champ de bataille avec sa candeur philosophique ' son ordre 
'

son élocution et son style cicéronien. Trois ans plus tard'

les combattants n'auront Pas renoncé à 1a matière et il-s Ii-

154, Sa Ieblre à Gassendi, ¿0,I'163?,

155, Sa Iettle À de Sales ' 
.l, II,1634 ,

156, 'De vita et noribus EPicuri',
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ront encore ensemble ses lettres parlant de ses occupationst

de ses études et de ses desseins (157)'

un domaine stavéra pourtant hors de leur portée, bien

qurils eussent tous essayé d'y mordre à belles dents' La con-

version d'Antoine le Maître'

ce fut un ani de I'hôtel, chéri religieusenent de

tous. De tout temps, il avait montré une inclination pour Ia

retraite de pénitence. Lorsqu'il entra dans les ordres (158)'

IajoyeusecompagniesenitàdisputerSurlecasetàphi-

losopher grossièreurent sur Ia matière qui était hors des pra-

tiques de ses membres.Antoine Ie MaÎtre et sa "haute inspi-

ration sacrée" bouleversèrent la quiétude habituelle du lieut

Iaissant ses ouailles perplexes et déçues de leur incapacité

de pénétrer le mystère du geste.Je trouve à ce sujet bien des

lettres répandues généreusement Par chapelain et qui datent

de l,année de Ia conversion d'Antoine Ie Maître (159)'J'y

renvoie le lecteur s'iI se sent disposé à en savoir plus

Iong.

Revenons à ChaPelain'

A Ithôtel de Rambouilletr iI ignorer êD emPereur'

Ies assiduités de voiture qui fait tout son possible Pour

gagner son amitié. Et iI confère avec Montausier de La litté-

rature. II y fait capital de 1'amitié avec Ie soupirant de

Julie et compatit aux misères de sa longue passion' En 1637'

Montausj-er souffre déià depuis cinq années Pour Julie' Je

t5?, Chapelain à Gassendi' 20,I,163?,

158, Voirt leblre de Balzac à Chapelain du l0'II'1638' dans

le recueil de Ch¿uvin p,53, Le l{aître se retira du londe

à 29 ans,0n jugea cette retraite une folie car on ne

I'rv¿ii pas conprise, Voir sur cel orateur I'arlicle de

Uichaud ('Biographie Universelle' p,651,

159,163?, né Ie 2'V,1608'
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trouve des lettres de chapelain écrites au soupirant en mars

163?,9uitémoignentdesonsoutiendanslaPersévéranceque

manifeste Montausier pour arriver à ses fins '

Etanttoujoursbieninformédetout,Chapelainest,chez

]-aMarquise,unvéritablebulletinvivant.Ilnetlacompagnie

au courant des événenents nondains et demi-mondains ' Il sait

toutsur]-eboutdudoigt:Iesopérationsmilitairesde

Marinville, Ie siège de saint-omer, les sentiments du duc de

Longuevil}eSurlaguerrellesexploitsdeMontausierqui

c.ommande en Al-sace ou I'infidéIité et Ia débauche de Mme de

vilremontée. 11 sait tout, aussi, sur la façon de "débarba-

riser" les moeurs (160).

En1638,Chape}aindemeuraitruedesCinqDianants.Il

y écrit de longues lettres à Montausier en Alsace, tantôt

le grondant pour son silence épistolaire ¡ tantôt Ie louant

pour ses lettres en Prose et en vers qu'iI lit ensuite à

haute voix dans Ia chambre bleue ( 161 ) . Dans Ie post-scriPtum

de celre-ci, je ris que la Lionne (Mlre Pauret) accompagnée

des deux Ml_l_es de Clermont entra un jour dans "sa gtotte pout

sr¿sseoir sur -1.es sièges qu'autrefois (Montausier) avait

foul-és et pour voir l-e l-ieu où reposaient .les l-ivtes qutiTs

avaient quelquefois feuil-letés ensembfe. " Montausier devint

aussi Ie confident de ses infortunes au ieu ( 162 ) ' 11 me con-

vienticideremarquerquelejeudehasardfutunemanie

déIirante des habitués de I'univers d'Arthénice' Ils y jou-

aienttous,yperrlaienttous,s'endettaientPourpouvoir

rembourserleursdettesetSevantaientensuitedeleurs

160, Lettre à Bal¿ac du 11,VII,1638'

l6l, S¡ lettre à [ontausier du l8,VI'1038'

162, Sa Iettre au uêne du 28,II'16{0'
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pertes spectaculairesr aux quatre coins de }a chambre bleue.

Entre deux séances de grands étatages des plumes laissées au

jeu, ils se chamaillent discrètement mais infatigablement.

Ils nten viennent Pas aux mainsr nais leurs animosités sont

crueÌ1es et violentes. ChaPelain et Malherbe se détestent

passionné¡nent. Ménage et Chapelain sont deux diables enragés

qui cherchent constamment à se mordre, La relation Chapelain-

Voiture n'est Pas moins épineuse,tout comme 1'est celle entre

Chapelain et Pisani (163). L'amitié chicaneuse de ce dernier

avec Montausier alterne avec d'autres brouilleries qui nten

finissent pas. Je donne Ià des pièces justificatives de ce

que je ne me lasse Pas de répéter: ne nous laissons pas

éblouir par de fausses lueurs de ce lieu souverainement iolit

certes, mais rongé, comme tout autre lieu oir I'homme met les

piedsr pêf Le vice universel. L'univers de la rue saint-

Thomas-du-Louvre nten est Pas exenpté. Voilà un beau sujet de

méditation. Ces curiosités semblent avoir échappé à I'atten-

tion. Le vice n'y est ni Plus noble ni moins trivial. Une

nuance change tout: Ia mascarade y est perpétuelle, les

masques mieux choisis, 1a mise en scène Plus sublime. Je re-

viendrai, bien sûr, sur ce Point.

La cause des différends passionnés entre Chapelain et

Voiture fut banal-e. Insouciant et frivole, Voiture négligeait

fort ses devoirs d'académicien. Solide et dévoué, ChaPeLain

ne voulait pas Ie tolérer. Dans sa thérapie, il profita de Ia

haine de Montausier pour Voiture, quand celui-ci fut bIâmé

par ItAcadémie pour son insouciance. Les deux "salonnards"

163, Fut-ce sa vengeance ti¡ée d'une saiire risquée contre

ses bottes ridicules qu'avait conposée Pisani pour la fai¡e
ensuite circuler?
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conclurent leur prise de bec dans Ie salon dtArthénice.

"Salonnièrement" gantés ( 164 ).

La sociabitité française est un art difficile. ElIe

l'était aussi au XVIIe siècle. La dose forcée de zèIe devient

un poison mortel. Bien souvent, ChaPelain ne respectait Pas

la posologie non p1us. "Pour être troP ponctuel et ttop

officieux, écrit-i] à Montausier (14.IX.1640)' ie faÍs de ces

fautes et nes amis ont sujet de se plaindte du ttop de soin

que j t ai de ce qui -Ies regarde. " Rien ne tue plus que les

services non désirés.

Le lecteur sera peut-être content d'apprendre que

c'est Chapelain qui introduisit Mme de Sévigné à I'hôtel de

Rambouillet. C'était 1'ami de sa fanille et iI lui assura'

dans Ie salon, une place qu'elle ntaurait Pas eue sans sa re-

commandation. EIIe s'y montra une interlocutrice digne de son

maître en ce qui concerne Ia littérature. Sur tout cecit

voir les lettres de Chapelain à la marquise de Sévigné des

7 eL 16. XI . 166L et celle du 19 . XI . 1663 .

Un détail vaut encore son prix sur ce chapitre. Chape-

lain fut un adulateur aveugle de Richelieu, tout comme Go-

deau, Voiture et Costar. Dans sa lettre à Boisrobert du 1636,

il compare Ìe Cardinat à "t)n sol-eil dont on ne peut soutenir

l-técLat", L'académicien se décl-arait prêt à tout martyre

pour Richelieu qui lui "tenait l-e coeur l-ié de nill-e

chaînes" (165), Si ie suis d'humeur à parler de sa véné-

ration spécial-e pour Ie Cardinal-, ctest Parce que Chapelain

faisait partie du premier fond de Ia chambre bleue qui

16{, te lecleur saura ne pardonner ce néchant néologisne,

Sur tout ceci, voir la correspondance de Chapelain de 1638,

165, Sa leltre à Richelieu s'l,n,d'
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réunissait cette même aristocratie 9ui I La Rochefoucauld et

Bassompierre à Ia tête, haissait Richelieu de toutes ses

forces et que celui-ci, Pour sa part, cherchait à écraser à

tout janais(166). Ctétait sa vengeance. cherchant partout des

déIateurs à son service, surtout après I t affaire de cinq-Mars

et de Thou, i1 ne put supporter ltéchec de sa tentative

entreprise auprès de la marquise de Rarnbouillet Pour que lui

soient rapportées les indiscrétions qui se commettaient

nécessairement dans son salon. La présence de Chapelain chez

Arthénice, est-e11e la preuve d'une to1érance généreuse du

clan? Jten doute fort. 11 se montra tant de fois si rigide et

si inflexible en matière d'opinion que son indulgence subite

pour Ia dévotion de chapelain pour Richelieu surprend éminen-

ment. Je ne puis ntempêcher de signaler la conjecture que

j'émettrai bientôt à l',occasion de la querelle du "cid"

(p.119). L'art de tourner les obstacles et de manoeuvrer

adroitement pour arriver à ses fins, fut une science que Cha-

pelain maniait souverainement. Il- avait besoin de I'hôteI

de Rambouillet car à 1'époque, Ia société regroupée dans les

salons, donina entièrement toute manifestation Iittéraire et

nodifia Ia situation de 1'écrivain. EIle lui assura une

audience et devint Pour lui sa seule raison dtêtre' Afin

d'y garder sa place, Ie littérateur était placé face à un

choix cruel: soit hurler avec l-es l-ouPs, soit se laisser dé-

vorer par eux. Chapelain garda l-a vie sauve'

En 1635 (16?), it prononça à I'Académie Française Lrn

discours intitulé "Contre 1tamour". M. Kerviler ("Jean Chape-

166, Roederer parle pourtant de Ia présence de Richelieu

rlans le salon (ntlénoiresn 
'p,521,16?, 6,\tIII, Cf,n['Histoire de l'Àcadé¡ie Françaisen, bo I

p,?6,
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lain") trouva Ie titre "Peu galant de l-a Part d'un habitué de

7'hôtei de RambouiLlet". Jetons-y un couP dtoeil'

Je trouve le discours à Ia B.N.r Mss. no L2847, fos

22-34. I1 sty appelle:"Discoqrs sur I'amour". La remarque de

Kerviler ne surprend pas. Le discours est une attaque fu-

rieuse contre Itamour. Je cite au hasard, "Ltamout est un

monstre 1 üIÌê peste t uII Tierre qui abat l-a murajL-le" ( t ) ' "Tout

est co1rompu en amour" ( t ). "Son seu-l exercice est de forger

des otages et de suscj ter des tenpêtes. " Le reste est dans

le même ton. Le tout partit de la plume de ce même érudit

gui r avec le reste de Ia comPagnie de Mme de Ranbouillet t lors

de longues heures oisives,portait aux nues Ia divine passion'

Je refuse de croire qutil sty oPPosa à Ia vénération générale

de ltanourr êo enbaumant sA conviction venimeuse dans les

bélles fÌeurs de sa rhétorique. 11 aurait fait de même dans

son discours. Je chasse aussi f idée qu'il sty tut sur la

question. Sa rage de parler ne Itaurait Pas souffert! Ses

manoeuvres dans la querelle du "Cid" et 1 t épisode de son

discours "Contre Itamour", retombent dtun poids bien lourd

sur I t académicien et sur sa présence ch^ez Arthénice ' Je

blâme ainsi Chapelain pour ses talents de trompeur perfide

comme je b]âme son savoir impeccable de fonctionner en

société. Ce savoir assure une réussite sans faille à condi-

tion quton sache, comme lui,flairer l-a conjoncturer s€ plier

à ses lois, feindre de steffacer, déguiser ses sentiments et

maîtriser Ia science de faire Passer ses intérêts Pour un

désintéressement parfait. Si i'en parle en ces termes, c t est

parce que l'on nous a touiours fait croire que l-es ouailles
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de Mne de Ranbouillet, dont Chapelain était, aspiraient à

ml-eux.

LA QUERELLE DU ''CID''

En 163?, I'hôtel de Rambouillet prit part à une

grande contestation littéraire et poétique qui entra dans

I'histoire de la littérature française sous Ie nom de Ia

"querelle du Cid". L'activité littéraire de 1'époque clas-

sique était donptée Par Ia belle société des salons qui con-

traignait les auteurs à déployer leurs talents à son servíce

en leur imposant ses goûts et ses exigences. Le sal-on de

Mme de Ranbouillet fut un salon littéraire Par excellence'

dont les activités tournaient souvent autour de questions

Ìittéraires, où les ouvrages Iittéraires se portaient à

I'examen et dont les faniliers trouvèrent maintes fois un

vif intérêt à se débattre comme de beaux diabl-es afin de

favoriser un auteur qui avait suivi docilement leurs exi-

gences ou de condamner celui qui avait osé sten écarter. Les

débats littéraires dont Ia chambre bleue fut Ie théâtre

n'étaient ni insignifiants ni rares. I1 convient d'évoquer

surtout Ia contestation entre Pierre Corneille et Georges de

Scudéryr &ll sujet du "cid".

La chambre bleue fut au prenier rang de ceux qui s'ex-

tasiaient sur les drames du coeur de Chinène et s'apitoyaient

sur Ies déchirements de Rodrigue. Jules Taschereatt' dans son

"Histoire de la vie et des ouvrages de P. Corneitle" (168)'

168, Paris, 1829,
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donne tous les détails de Ia bataille. Je renvoie le lecteur

à cette publication afin d'y trouver toute une somme dt in-

formations ayant trait à 1a question. Quant à moi' ie me

bornerai à débattre ce chapitre dans 1'optique des lettres

des contemporains I cal elles mettent Ia question dans une lu-

nière toute Particulière.
Ltidée du "Cid" ntétait pas originale car deux auteurs

avaient traité Ie sujet deux fois déià en Espagne. 11 s'agit

de Guillaune de Castro ( "EI Cid" ) et de Dj-amante ( "El Honra-

,dor de su padre"). Les deux ouvrages étaient fort connus en

France dans }eur version originale, car ItesPagnol était à

l-, époque une langue européenne Par excellence. On parlait

cette langue à Ia cour à Vienne, en Bavière, à Bruxelles t à

Naples et à Milan. Le mariage de Louis XIII avec Ia fille de

Philippe III rendit cette langue encore plus populaire en

France où tous les hommes de lettres se vantaient de la

manier.

Taschereau atteste que ]e "Cid" de Corneille connut un

succès foudroyant à Paris. Ctest connu. Le roi et Ia reine Ie

reçurent avec enthousiasme au Louvre où il fut ioué trois

fois et Richelieu,bien qu'hostile à Ia Pièce et à son auteur,

ne put s t empêcher de faire représenter ]a tragédie deux

fois à son hôtel. Il manifesta sa générosité au point d'ho-

norer Ie père de 1'auteurr êD janvier 1637, de lettres de

noblesse. Par ce geste trompeur, Ie Cardinal (169) ne fit

qu'essayer de se montrer dans une belle lumière, car tout Ie

monde savait qu'iI voyait la pièce et Ie succès de son auteur

d'un fort mauvais oeil. Les raisons étaient évidentes.

It9, Chapelain I'aPpell.e dans ses Iebtres'un agent des

l{uses',
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Premièrement, Ia glorification de la vaillance espa-

gnole était quelque peu maladroite, à ses yeux, quelques nois

à peine après "1'orage hispanique" (170) et Ìa défaite de

corbie (171) bien que reprise en novembre 1636 (t72'173). Il

ne put être charmé non plus Par Ie recours au duel qu'il

combattait lui-nêure avec acharnement (t74) mais Peu de

succès. Jalousant l-a réussite de tout un chacunr il ne Put

que pester contre Ia gloire d'un roturier guir sans 1ui

demander conseil, osa faire triompher s& tragédie sur Ia

scène clui cherchait de plus en plus à se détacher de son

influence. Tout comme Ie public dtailleurs qui courait à

bout de souffle au théâtre du Marais Pour y Partager les

angoisses de chiurène et pour se pâmer des attitudes hé-

roîques de Rodrigue. L'euphorie fut telle que }a tragédie

passa en proverbe. On disait: "Cela est beau comme 1e Cid".

Pel-lisson nous apPrend ce détai1 dans son "Histoire de ItAca-

démie Française".Dommage qu'i1 ne dise mot sur I'empressement

du premier Ministre à se servir de Ia belle exPression. Sa

haine contre tout ce qui avait trait au "Cid" ne fut même

pas adoucie par ta généreuse dédicace. CorneilLe avait offert

sa tragédie à une nièce du Cardinal, duchesse d'Aiguillon

1?0, Chapelain à l{ontausier' 2?,II,1636,
l?r, 15,vrrr,lt36,
l?2, Voir ò ce propos p,er, une lelt¡e de Voiture de 163Û

sur la reprise de Corbie, nodèie d'éloquenee et de raison,

14,IIL 1636,'Oeuvresn r pp, ?,11'220, éd,Roux,

1?3, lJne curiosilé: au nonent de l¿ rePrise de Corbie Ie

13,IL1636,i'hôtel de Ranbouillet s'est enfui à l{é¿iè¡es-

letbre de Chapelain à 0ode¿u' II,1636' A son retour' ses

aris vont assister à la représentaiion du nCidn,

1?1, Sur les rigueurs de flichelieu contre Ie duel et Ies

duellistes, voir: lett¡e de Iichelieu à l{'de I{ontnorency du

2{,VL162? écribe à L'occagion de la décapitation de

Bouteville, recueil de Lanson p,35,
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(1?5). Sa haine était connue même en Scandinavie. La reine

de Suède, Christine¡ dans sa lettre (s.d.n.1. ) à Mlle de

Scudéry, saura ta divulguer efficacement et à sa façon. Ctest

bien Ià une page qui leissa se ProPager à tous Ies échos Ia

mauvaise renommée de Ia position du Cardinal dans Ia gue-

relIe.

Je me serais reproché de répéter après Jules Tasche-

reau les étapes de cette guerre à la plune et j t aurais eu

honte dtécrire des choses si communes touchant cette que-

relle. Taschereau donne une liste complète de tous les

IibelLes, plus ou moins osés nais toujours virulentsr qui

avaient paru en profusion après Ia prenière attaque qui fut

celle de Mairetr 9ui avait publié un Pamphlet "1'Auteur du

vrai Cid à son traducteur français" ( 17ô ) ' où i] accusait

Corneille d'avoir plagié l-touvrage de Castro. Plaise au

lecteur dty jeter un coup dtoeil afin d'en apprendre toutes

les curiosités.

Je puise dans les lettres.

Elles abondent de toutes sortes de vilenies et de mal-

honnêtetés mettant à nu I'irnprobité des gens introduits sur

1a scène qui servit de théâtre à cette entremise destinée à

l?5,1a Iebtle où Corneille narque À l{ne d'Àiguillon qu'il
lui esl obtigé de sa Íénérosité ei de ses louanges ei où il
Iui offre son 

nCidn, se brouve à la page 245 des n[ett¡es

choisies de llessieurs de I'Acadénie Françaiseo,

1?6, Corneille y répondit par s¿ très élégante nLett¡e 
du

désintéressé'(s,l,n,d, dans 
nIecueil des bonnes pièces qrii

ont êtô faites pour et co¡tre le 'Cidn,Paris,ll,Traboulliet,
163?) où i1 rppelle I'agresseur-llairell le nbeau Liriquen,
Le'flecueiln abrile aussi d'aulres pièces qui ne uanguent

pas d'inérêl:nLettre apologétique du sieur CorneiLle

contenant la réponse aur observations faites par le sieur

Scudéry sur Ie Cidn de Corneille, 'La Pteuve des passages

allégués dans les observations sur Ie Cid à Hessieurs de

I'.{cadénien pa¡ t{, de Scudéry et nEpïtre fanilière du

sieur [airel au sieur Corneille sur la tragi-colédie du

cidn,
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concilier Ies parties belligérantes,engagées dans une dispute

dont I'arbitrage semblait exceptionnellement difficile. Parmi

Ies homnes de plume dont i'ai dépouillé Les lettres,tout un

chacun chercha à se nontrer dans Ia mei]leure lumière. Le

réf]exe paraît naturel, mais iI révolte diablenent dans Ie

contexte où un verdict opportuniste faillit briser un drama-

turge, dont 1'art trône toujours aussi souverainement sur

Ies planches des théâtres du monde entier, trois siècles et

deuri après Itattaque de Georges de Scudéry contre le "Cid" de

CorneiIle.

Par son attaguer Ie piètre poète chargea 1'Acadénie

Française de Ia nédiation qui devait décider du sort de Ia

tragédie et du génie de son auteur. Afin de mettre le lecteur

plus à 1taise, je tiens à rapPel-er que Georges de Scudéry

dans ses "observations sur Ie Cid" publiées à Paris en 1637t

accuse Corneille de ne pas avoir observé les bienséances, de

ne pas avoir suivi les règJ-es de I'art poètique dressées Par

Aristote, ainsi que d'avoir commis des inperfections de plume

indignes de I'auteur qui cherchait à être lu,loué et adniré

dans les salons qui avaient décidé du succès sans pareil de

ses écrits (t71).

Adressant ses "Observations" à I'Académie Française,

Georges de Scudéry espérait trouver, parmi ses membres, des

académiciens qui pussent lui prêter leur appui dans sa ba-

tail1e livrée contre un auteur grandement talentueuxr dont

les dons littéraires ntétaient qu'un rêve inaccessible pour

sa propre plume. Fort embarrassés de ltintervention forcée,

l??, J'invite le Iecteur à jeler une oeillade sur la
róponse de Corneille aux n0bsetvations' de Scudóry s,l,n,d,
dans le recueil de Chauvin p,169, ta leitre pétille de

nalice, Une belle page: ironique, notdante et intelligente,
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les Quarante se trouvèrent perplexes. L'entremise destinée à

concilier les partis fut pénible et 1'arbitrage senblait par-

ticulièrement difficile. C'est Chapelain qui fut chargé de Ia

rédaction du verdict qui devait trancher cette question si

malaisée (1?8).II s'en acquitta remarquablenent bien' offrant

aux ruelles et à l'agresseur une sentence dont }a teneur

cherchait à ménager habilenent les intéressés. Les "Senti-

ments de 1'Acadénrie Française sur Ie Cid" Parurent }e 13.XII.

1637. Si les Quarante ntavaient pas trouvé les accusations de

Scudéry abusives, ils ntavaient Pas non PluS blâmé excessi-

vement Itauteur du "Cid".L'académicien Chapelain prit sa plus

belle plume qui s'avéra aussi machiavélique qutefficace dans

cette opération dél-icate. Le statu quo sembla rétabli, les

passions endormies.

Et pourtant, 1a vérité sur tout ce taPage est bien

différente de celle de la légende. Comme ie viens de mention-

ner pl-us haut, les gens surent maniPuler les mots avec une

perfection nagistrale. La techni-que du mensonge se révéIa

être une véritable virtuosité qui servit d'armure à ceux

guir de peur d'encourir La disgrâce des deux Partis opPo-

sés, recoururent à leurs belles rhétoriques afin de tromper

les dupes, de radoucir ]es batailleurs r de ménager Ies nédia-

teurs et dtépargner les victimes. Prononcer une sentence qui

l?8, Déjà plusieurs années auparevant, Chapelain avait
ólaboré un progranre forf anbitieur pour 1e théât¡e, Je

lis d¿ns sa lett¡e à Boisroberl (24,1,1635) qu'afin qu'une

conédie devienne parfaiie, il faut que nla sévérilé des

règies n'y ruinât point I'agrénent, que Itinvention et Ia
disposifion y fussent exquises et nouvelles, que Ie noeud

et 1e dénouenenl en fussent nobles; que Ies uoeurs et les
passions y eussenb Ieur place et que Ie piaisir n'y
servît que de passage au profit et à I'instructionn, Ces

idées deviendront plus tard la nDissertation su¡ les
poésies dranaliquesn,



725

puisse ne'pas être attentatoire et sauver sa peau. Mieux!

Se montrer un juge Probe qui ne cherche à déployer ses facul-

tés que pour réussir dans }a tâche pénible de défendre ' de

Iibérer et d'assurer le salut des opprinés.

Puisons aux sources.

Dès la première représentation, le "cid" fit fureur.

La pièce était vite réputée merveilleuse. Mondory faisait

triompher Rodrigue tous l-es soirs sur les planches du thé-

âtre du Marais. Je lis dans sa lettre à Balzac (179)z"Le

cid à charmé tout Paris, lL esÚ si beau qu'il a donné de

Ltamout aux dames les p-lus continentes, dont 7a passion a

même plusieurs fois écLaté au théâtre pubTic, on a vtr

seoit en corps, aux banCs de ses logest ceux quton ne voit

dtordinaire çlue dans 7a chambre dorée et sur -|e siège des

fleurs de 7ys, "

Le public adora le "cid".Des intrigants jaloux avai-ent

beau jeu de harceler Corneille de leurs procédés envieux.

Jtai sous les yeux "La lettre du sieur Claveret au sieur Cor-

neiI]e" qui date de 163?. Pour toutes les circonstances du

contenu de La lettre qu'iI serait troP long dtécl-aircir les

unes après les autres, ie me contente de rapporter Ie passage

ayant trait aux salons, "La ftoideut et Ia stupidité de votre

espri t sont te1Les, gue votte entretien fait pitié à ceux çlui

souffrent vos visites, et que pour 7e regard des beLLes

l-ett,res, vous Passez dans Le beau monde Pou" le pTus tidicuLe

de tous -zes hommes," ctest beaucoup dire. N'exagérons point!

La violence de la l-ettre de Claveret est sans Pareille; seule-

ment, comme il le savait bien,lui aussi, les salons adoraient

l?9, 18,I,163?,
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Corneille. Et ils se vantaient d'avoir l-e privilège de Ie

compter parmi leurs intimes. Son "Cid" devint l'obiet de leurs

extases, de leurs transports et de leurs contemplations.

Quelque vers de Ia tragédie à la bouche I o0 y pronenait son

enivrement en dépit des envieux qui brandissaient Ies règles

de l,art poétique d'Aristote pour étouffer l'émerveillement

générat. La viLle en était toute pleine. Tout le monde

connait par coeur les beaux vers de Ia satire IX de Boileau

sur ce sujet:

8n v¿in contre le Cid un linislre se ligue,
Toui Paris pour Chiuène a les yeux de Rodrigue,

L'.{cadénie eD corps a beau ie censuDer,

Le public révolbé s'obsline à I'adnirer,

Tous battirent des mains en le voyant '

cette ambiance servit de décor à chapelain lorsqu'il

se nit à l'oeuvre.

A contrecoeur. Il savait bien que I'affaire était

grave et que pour La régl-er, iI ne suffirait pas d'une "demi-

page de.galimatias en forme de compliment" qu'iI rédigeait

d'habitude facilement pour arranger les conflits bénins' I1

savait qu'il lui fallait mettre en oeLlvre tout son art de

bien parler afin de tromper Ia perception des lecteurs et

évi-ter ainsi la haine publique qui semblait inévitable' Dans

sa l-ettre à Boisrobert (180 ), il- dévoiIe clairement sa servi-

líté envers l-es exigences du Cardinal . J'insiste sLlr Ie mot

"servilité". Chapel-ain admirait Ie "Cid", II écrivit à BaLzac

( 1 81 ) qr.re " c ' était Lrn des ouvtages -l es pJ trs accompl is q'J ' on

ait, r/¿¿s dans ces dernjers temps", Dans une autre Lettre (182 )

i80, ll1,\/iI,163?, ttecueil de Lanscn p,116'
rcl t( r !lll
rOl¡ :utLtLtrttl

r0t tt f 1k'rl!
lúe. ge¡lrlJùr'
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écrite à un de ses amis, ie lis entre autresz"Depuis quinze

jours 7e pubTic a été divetti du cid à un point de satis-

faction qui ne se peut exptimet, Je I'ous ai fott désiré à la

représentation," fL y était alté lui-mêmer s'était pâmé

dtadmiration Pour le spectacle, mais étouffa habilement tous

ses scrupules de critique afin de satisfaire Ia haine dé-

chaînée de Richelieu qui voulait faire taire, à tout prix'

les ovations du parterre. Dans Ia lettre à Boisrobert citée

plus haut, chapelain se donna tout Ie mal du monde afin de

tromper son maître. Il alla jusqutà Prier Boisrobert dtane-

ner Richelieu à croire, qu'i1 avait trouvé "l-a Pièce défec-

tueuse en ses plus essentìeLl,es partjes" et qu'il avait su

détecter toutes ses "fausses beautés", Il se montra inpi-

toyable pour Ia pièce en affirnant que "toutes -les choses

essenú ieLLes requises â un poème dramatique 7ui manquaíent" '

Etant trop lâche pour prendre la défense du "Cid" et Pour

faire face à la rage du Cardinal, il étouffa Ie murmure de sa

conscience tourmentée qui lui soufflait timidement de ne Pas

ruiner Ie poème. La crainte domina les remords. Dans la même

lettre, iI se déclara prêt à faire taire ses ProPres opi-

nions pour offrir au cardinal sa soumission absolue et "fa

déférence que tottt homme de bon sens doit avoit pout 7es

sentiments d'une si haute int'elligence que La sienne" et à

laquelle il voulait "se conformet entiètement", Je lis aussi

dans une autre lettre de Chapelain ( 183 ) que la publication

des "sentiments" "étaìt une des p-zus ditficiTes cåoses" à lui

faire exécuter. Mais i] stempressa dtajouter qutil suffit que

,,Richel-ieu commande pour être obéi", Ai-je besoin de dire

183, A Saint-Chartres de Poitiers, s,d,n'1,
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qutil s'g,g,it Ià de la faculté servile de I'académicien à

savoir donner toute son audience à quelqu'un dont dépendait

son sort? II eut beau assurer Scudéry(184) que "7a principale

intention de L'Académie & été de tenir La balance droite",

Ctest faux. Richelieu brûlait du désir dtentendre "son"

Académie prononcer son arrêt. PeIl-isson cite Richelieu di-

sant à un de ses donestiques: "Faites savoir à ces ly'essjeurs

çlue je ]e (les "Sentiments") désire et gue ie -zes aimeraÍ

comme il-s ntaimeront" (185). Sous une telle Pression, Itamour

n'aurait pu être plus certain.

Je mrabstiens de continuer. Les lettres de chapelain

citées plus haut se montrent d'une bassesse ignoble et dtune

pJ-atitude abiecte. Richelieu n'avait janais eu les bottes

mieux cirées.

La lettre de Chapelain à Boisrobert ne fut que Ie

début de ses malhonnêtetés. 11 n'hésita pas à se charger

d,un des exemplaires du "Cid" que Corneille, désespéré' lui

avait offert afin de Ie présenter à BaLzac avec une lettre de

}ui. Chapelain ioignit les deux pièces à sa lettre écrite à

Bal-zac Ie 1. IV.1637.

Il y parle du "Cid" sur un ton inpersonnel. Ctest "fa

pièce de théâtre qui a Ie plus écLaté et a eu l-e Pl-us d'aP-

plaudissements en Ftance. " Un peu Plus loin il traite ironi-

quement corneille de quelqu'un qui "croit vaLoir queTque

chose", Lui-même croyait valoir beaucoup. Jalousie?

Qui lit auiourdthui sa "Pucelle"?

Qui ne lit Pas le "Cid"?

18{, [ettre du 19,III,163?,
185,'ü'Histoire de l'Àcadémie Française', Pellisson,P,89,
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Dans cette Lettre, Ia couardise proverbiale de chape-

lain apparaît dans toute sa laideur. Ne pouvant Prévoir Ie

ton du jugement de Bal,zac qui ntavait Pas encore Iu l'ou-

vrage, iI en parle avec Ia plus grande circonspection. son

impudence nontrera ses griffes dans la lettre qui sera sa

réponse (186) à celle de Ba|zac. Laissons parler sa plume

plus leste que jamais."J'aPPrends avec pLaisir (Zt¡ que l-e

Cid aiú (sic) fait en vous I'effet quten tout notre monde' La

natière, ]es beaux sentiments que ItEspagne 7ui avait donnés

et -les ornements q.u'a ajoutés notte poète françaist ont

nérité 7'appTaudissement du peup|e et de La cou7' " Sa lettre

du 1.IV.163? ne cache pas un certain espoir que le "cid"

pourrait ne Pas émerveiller son correspondant ' La rédaction

du jugement lui aurait êté ainsi certainement moins pénible'

La lettre du 13.VI.163? met impitoyablement à nu ses ins-

tincts opPortunistes.

LaperfidiedeChapelaindanscejeuestSanspa-

reille. Tantôt iI s'extasie sur les mérites de Corneille t

tantôt iI s'indigne contre Ies abus de sa pièce. Tantôt

iI encense I'oppresseur scudéry et Passe de Ia pomnade à ses

partisans Pour flagorner ensuite, à l-eur tour, la victime et

ses alliés. Le 20.VIII.163?' iI écrit à Georges de Scudéry:

"ToLts ces Messje¿¡rs (de ltAcadémie Française) ont -laissé

toutes Je¿¡rs occupations af in d.e travaiLl-et à cette affaire,

(... ) r-zs n'y perdront pas une minute de temps et ils ont

pl_us d'envie que vous dtêt,re hors de 7'embarras où M, de

CorneiLle (!) -Zes a mis quand i] vous a obl-igé (!) â rabattte

sa vaine gloire," Le lendemain (!) iI écrit à Bal-zaci t'Ce qui

186, 1l,'/Ll63?,
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m,embar.rasse esú dtavoir( ! ) ¿à choquet et l-a couî et La ville'

les grands et l-es petits, f 'une et Ltautre des ParÚies con-

testantes, et en un mot tout 7e monde, en me choquant moi-

même sur un suiet qui ne devait point éúre ttaité par

nous. C'est odieux de reprendre un ouvîage que 7a téPutation

de son auteur et La bonne fortune de la pièce a fait aPProu-

ver chacun"( l ). Le zèIe ostensible de ChaPelain' avec }equel

i1 courbait l'échine devant 1es protagonistes du différend

afin d,éviter Ia perte de leurs bonnes grâces, n'est Pas

moins odieux. II savait, à n'en pas douter, qu'il était Ie

bourreau en chef d.u traitenent cruel et injuste, infligé avec

acharnement au "Cid" et à Son auteur. Toute guerre, 1a PIus

vive soit-elle, Iaisse encore place à la faculté qu'a I'homme

de pénétrer dans le chamP de sa conscience et de respecter

ses scrupules et de se soumettre à leur voix. Transiger avec

sa conscience est le geste d'un lâche qui cherche à tirer

parti des circonstances et à les utiliser au mieux en pacti-

sant avec Les principes et en Ìes subordonnant à ses inté-

rêts.

Dans Ia querelle du "cid", j'accuse chapelain d'une

attitud.e infâme. II n'y a rien de Plus dégradant que de se

tromper soi-même afin d'essayer de sauvegarder son Presti$e

douteux et sa dignité endommagée. Toute négociation avec sa

conscience n'est qu'un bas commerce qtri cherche à justifier

I'atteinte que I'on porte soi-même à son proPre honneur'

chapelain n,eût eu qu'une seule façon de sauver Ia face: se

dresser contre I'acctrsation. Le cavalier si docte et si brave

ne le fit Pas.
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Je me hâte dtaiouter encore un maillon à cette

chaîne de diatribes. Les lettres écrites Par le latiniste

en 1637 et 1638, jettent toute l-a lumière désirable sur sa

position à I'égard du différend. On y voit son coeur à dé-

couvert. On gllane ça et Ià ses impressions Personnell-es et

notre curiosité est piquée en le voyant enfanter ses fameux

"Sentiments" dans la douleur (187). 11 se sentait fort mal à

1'aise pour rédiger la sentence. I1 Passa Par toutes Sortes

d'anxiétés. Il écrit à Ba|zac ( 1. IV.1637 ) z "La persécution du

"Cid" ne m'a pas abandonné depuis cinq mois et ie puis dite

qu'e|le ét,ait une des p-Zus violentes du monde. " Donc, persé-

cution il y eut.

Dans une autre l-ettre au même (20.XII.1637 ) ie lis:

"Vous aurez (bientôt) ces benoîts( ! ) ",Senúiments de f 'Aca-

dénie s¿¡r le Cid" qui m'ont tant de fois mis en coLère et

tant, de fois fait désirer d'être aussi loin de Patis que

vot)s, "

Je proteste. Les "Sentiments" étaient loin d'être

benoìts. Les historiens de Ia littérature française de

l'époque se plaisent à prétendre que Ie verdict rnénagea à

merveille la chèvre et Ie chou. Or, si Corneil-Ie était le

chour êrI fait l-a chèvre 1'engouffra sans laisser de restes.

"J'attends avec beaucoup d'imPatience, écrit-iI à Boisrobert

(188), -Zes ",Sentiments de ItAcadémie" afin dtapprendre ce que

18?, Sa 
nPucelle' en souffril considérablenent:nLa

nPucellen a perdu iout l'êté passé, où elle croyail faire
de nolabÌes progrès et ¿vec quelque apparence' si le
nisé¡able fanfaron espagnol qu'on nonne 

ncidn ne ia fût
point venue btaversern,(Chapelain à 0odeau, I'I'1638
dans:nL'Hisboi¡e de I'Acadénie Í'rançaisen,Pellisson, to I
p,{99, )

188, 15,II,163?, Je |louve la lettre dans nL'flisloire 
de

I'Acadénie Prançaisen de Pel.lisson, à la page 91' to I,
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dorénavant je dois sui¡¡re.' jusgues 7à je ne puis ttavail-ier

qutavec défiance et n'ose emPLoyer un mot en sûreté,"

Les "Sentiments" publiés, Ie dramaturge abattu et

prostré se retira à Rouen, abandonna sa plume et sembla perdu

à jamais pour les belles lettres. Sa dépression dura trois

ênS. Ctest long pour quelqutun guir ayant connu 1'approbation

du public, dut endurer les sanctions des Quarante. Jtose pré-

tendre que sa perte avait étê consPirée. Après le succès

foudroyant de la tragédie, Georges de Scudéry ne faisait que

brûIer d'envie de livrer bataille. Et d'accabler I'artiste.

C'est ce qui advint.

Les lettres que i'ai sous Les yeux ne me Paraissent

pas assez intéressantes Pour être reproduites ici i-n'."'ç"-X":

Í,..-e--ErS-*q. Je nten tire que des Passages écourtés qui opposent un

dénenti fornel à la théorie selon laquelle Corneille sortit

indemne de }a contestation. Chapelain à Bal-zac (15.I.1639):

"CorneiLle est ícÍ depuis trois iours et dtabord est venu me

faire un éclaircjssezent sur -l,e livre de l-'Acadénie (... )

contre le Cid ntaccLtsant dten êtte Le principal atttettt, Ii

ne fait plus rien et Scudéry a du moins gagné ceLat êA ]e

querellant, qu'iJ- f 'a rebuté du métier et l-ui a tati sa

veine. " Le vénérab]e académicien Chapelain trouva 1'audace

dtécrire deux J-ignes p.l-us loini "Je Ltai réchauffé et encou-

ragé â se venger" ( ! ). Je ne trouve pas de mot suffisamnent

fort pour qualifier 1'ínsolence de Chapelain. Son toupet alIa

jusqutà Ìtoutrage. Je ne puis me lasser de Ie dire et de 1e

redire. Ses lettres à Ba|zae, de Itannée 1639, font I'ana-

tomie des parties les plus hideuses de son âme. Je Ìai-sse à

La sagacité du lecteur }e soin de juger lui-même les prou-
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esses de ses rhétoriques qui stefforcent dtabsoudre Itexécu-

teur. 11 n'osa même pas avouer à Ia victime que ctétait

lui-mêne qui avait prêté sa plume à Ia rédaction de I'ar-

bitrage (189),urais Stempressa de Itencourager à "se venger et

de Scudéry et de sa ptotectrice et â faÍre quelque nouveau

Cid qui attire encore Le sufftage de tout 7e monde et gtri

montre que ftart n'est pas ce quí fait 7a beauté", On ne

saurait mieux comPromettre Son propre jugenent. 11 ne me

reste qu'à inviter ChapeJ.ain à se mirer dans SeS accusations

et à admirer 1'art de rendre son Poison efficace (190). Cor-

neille semblait fini. I1 n'y avait Pas moyen de Ie résoudre à

se remettre à écrire, "I7 ne patle que des règ-les et gue des

choses qutil eût Pu répondre aux acadénicieJ2s"r écrit Cha-

pelain dans Ia susdite lettre.Je lis dans celle du 18.XI.1640

que "-|es poètes sont bizarres et, ne Ptennent point les cåoses

comme i7 faut jamais", Que dire des critiques qui nterrent

pas moins?

cornej.lle essaya de se remonter. 11 écrivit à Pellis-

son: "Horace lut condamné par Les Duumvirs, mais il fut absous

par le peuple" ( 191 ) .

189, Ii ne I'avouera qu'à Balzac, un peu plus l¿rd, Sa

leti¡e du 21,I,1638 d¿ns 
nL'llistoire de I'Acadénie

['rançaisen, to I p,500,

190, Les dons de Chapelain devaieni ôlre iargelenf
connus,Dans sa lettre, non datée, envoyée de flone, U¿inard

se félicita d'avoir vite deviné i'auteur des nsenbinentsn,

bien que celui-ci n'y eût pas nis son non, [onlre'noi tes

émits, je te dirai qui tu es, Fénel.on bourna I'idée pius

élégannent:nChacun se peint' sans y penser (,,,) dans ce

qu'il écritn(sa leitre à La Uolle du 22,XI,1f11' recueil de

Lanson p,61?),

l9l, S,1,n,d, d¿ns:n['llistoire de IrAcadénie ['rançaisen,

lo i, p,98,
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TeIIes sont les données que ie possède sur Ie rôle

honteux joué par Chapelain dans Ia quere.l--l-e. Je laisse de

côté diverses lettres de peu d'importance.

De son Angoumois Iointain, Balzac essaya de donner

tort à la sentence de son correspondant et de pénétrer I'af-

faire embrouillée afin dtapaiser les humeurs mordicantes du

sbire Scudéry et de ramener Ie sujet de J-a polérnique à sa

juste proportion. J'ai sujet de croire que Ie sage .Littéra-

teur, trônant en monarque débonnaire dans sa province

éIoignée, décida de prendre en main Ia défense de la tragédie

car celle-ci avait été attaquée par un écrivain qui était

loin d'être la fleur des gens de Ìettres et parce que ses

attaques avaient fait tort à celui qui en était. Si ie ne

m'abuse, il saisit à l-a vue des choses Leur côté préjudi-

ciable et sa défense fut Ia réaction spontanée d'un Littéra-

teur raffiné.

\¡oici Ies détai1s.

La lettre de BaIzac Ia plus importante est celle

écrite à Georges de Scudéry le 27.VTII.1637(I92). C'est une

fort belle page qui dévoile une analyse juste et des iuge-

ments exacts. "Ce q.ue l'ous repz'ochez à l-tauteur du Cidtavouant

qu' il a viol-é -les règ-Zes de L'Art ' vous oblige de l-ui a\:ouer

gutil a LIn secret qui a mieux ¡éussi que l-'Att même. Si l-e

Cid est puni t cê sera après avoir trionphé. ( . . . I Ne voLts

attendez point avec. tant de scrupu-Zes à l-a souveraine raison,

Qui voudrait l-a contenter et s¿¡ivre ses desseins et sa t'égtt-

larité, serait obl-igé de l-ui bâtir un p-Zus beau monde q.ue

ceLtti-ci,Il- faudrait Lui f aire Ltne noL¿veL1e Nature des cåoses.

l!'.], P.ecueil de Lcques, pt,i,l6-1lt,
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Je parTe ici Pour non intérêt. Il- y e des beautés patfaites

çtui sont effacées pat d'autres beautés qui ont Plus d'agré-

ments et moins de Petfection. (..') Vous Ttemportez dans le

cabinet, êt i] a gagné au théâtte" (193)'

Tout com.mentaire serait de troP '

La lettre de BaLzac ne saurait être Plus exPlicite.

Ayant plu au public, la píèce arriva à son but , "vous dites '
continue Bal zac, qutil a ttonPé toute La Cour et tout l-e

peuple mais La tromPetie qui stétend à un sj grand nombre de

personnes est moinS ul?e ftaude qutune conquête, " LaisSOnS-

nous tromper par I t art , Ba|zac comPara Ie "Cid" au château

de Fontainebleau appelé Par les architectes itaLiens un

"monstre de pierre" à cause des défauts de sa structure ' II

me prend aussitôt 1'envie d'appeì-er le "Cid" un nonstre de

mots. Le monstre enchantant de ses mots des foules et tour-

mentant les envieux, partagea Le Pays entier en deux camps

acharnés. PauI Bonnefon dans sa "Société française du XVIIe

siècle" prétend que Ba|zac, suivant sa coutune, s'abstint de

se prononcer au suiet du "Cid". S'iI est vrai qu'iI s'était

promis de renoncer à jamais à toutes les matières querel-

Ieusesr c€Ile-ci Ie concerna au point d'oublier son ancienne

promesSê. Dans tous ses ProPos sur la question, ie 1e vois

prendre la pièce sous sa protection. Georges de Scudéry lui

envoya à Angoulême ses "Observations" accompagnées de son

piètre "Amour tyrannique". En vrai diplomate, BaLzac arriva

glisser ses iugements solls d'aimables compliments et à mon-

trer à Scudéry combien il- avait dépassé 1a mesure. Le haut

193, Voir aussi une lett're non datée de Gonbaul'f à I 'abbé

de Châtilton (Paris,A,Courbé,164f ) pp'308-3101i,,, c0

n'esl pas Ie noyen d'alti¡er les suffrages du peuple gue de

blâner ce qu'il approuven,

a
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idéa1 de Corneil,Ie ne Put que séduire son esprit. Les bas

instincts de Son persécuteur ne purent que Ie révol-ter. Je

regrette que Bonnefon ntait pu voir dans Ia lettre de BaLzac

à Scudéry les faveurs dont i1 combla Ie "Cid". On ne saurait

pourtant se prononcer plus intelligiblement. "Ltart de pLaire

ne vaut pas tant que savoir pTaire sans art," Ce jugement

souverain semble écraser les objections de Scudéryr bien que

Mainard se soit aventuré à écrire à de Flotte (s.d.n.1.) que

"CorneiLle est bien défendu, mais ItAvocat vaut bien l-e

CLient", Ies deux maiuscules ne pouvant point adoucir l-'amer-

tutrte.

Je pourrais dire encore beaucoup de choses mais le

papier s t épuise et Ie lecteur s'inquiète. Jtarrive donc au

dernier épisode.

En 1638, les Parisiens accueil-lirent avec émerveiLle-

ment la "Comédie de l-'Acadénie", une farce ingénieuse qui

courut longtemps manuscrite seulement. Je trouve une lettre

de Chapelain à Mainard ( 28. IV.1638 ) 
' 
où I'expéditeur se plaint

à son correspondant que "le peuple se téiouit aux dépens de

L'Académie et s'entretient de (cette) mauvaise conédie" où

Ies académiciens furent introduits Peu agréablement. Cette

farce contre LtAcadémie et surtout contre son verdict qui

avait affligé le "Cid" ci-rcula dans Les salons parisiens dont

celui de Mme de Rambouillet.

Sa ruelÌe prit part à l-a querell-e et iI me serait doux

de penser qu'à cette époque-Ià, ses habitués ne pouvaient se

lasser de meubler toutes leurs conversations de Ia tragédie

et de passer leur temps à en réciter des Passages.



137

Le 'rCidrr qui partagea la cour et Ia ville,n'arriva Pas

a ratre re meme effet dans Ie clan, dont les membres enton-

naient rarement à Itunisson Ieurs arbitrages littéraires.

Dans Ia contestation du "Cid", 1'accord de pensées se révéIa

quasi unanime. Le différend devint une occupation de tout Ie

corps. Les passions s t échauffèrent.

La Bruyère prétendait que Ie "Cid" ntavait eu gu'une

voix pour lui à sa naissancer qui avait été cel-le de l'admi-

ration. L'égarement saute aux yeux. Dans Ie débatr il ne

s'agissait pas seulement de Richelieu,de Scudéry et de l'Aca-

dénie qui tentèrent vainement de Ie détruire.La pièce troubla

la quiétude mystique des sal-ons littéraires et brouill-a leurs

intimesr d'habitude rarement partagés du fait de leurs oPi-

nions et leurs sentiments. L'hôtel- de Ranbouillet semblait

à part. II fut cette fois-ci plus uni que janais. Du moins à

l t extérieur.

Je trouve une lettre de Julie dtAngennes, écrite en

163? (sans mention de jour ni de mois) au cardinal de La Va-

lette(194) qui était du nombre des fauriliers les plus intimes

de la chambre bleue. Je mtabstiens de reproduire Ia lettre

tout entière , f aute d t intérêt. En voici seulement .l-'exorde.

"Depuis que l- t on f ait J.e procès au "Cid" t personne ne veut

plus hasarder de rien raconter quoique vrai, si ce ntest

aussj vraisembJable, car c t est un des principaux chefs pouî

-Zesque-Zs on pendra l-e maLheureux, Les autres ctimes sont

assez ordinaires,' car on ne Ltaccuse outre cefa que dtavoit

fait de mauvais vers. " Le ton de la lettre trahit l-es incli-

nations de l'étite de la chambre bLeue. Toute sa crème prit

l9{ , Recueii de Roques, p,206,
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parti pour Ie sublime chef-d'oeuvre. Le Grand Condé prit Ia

défense de Corneil-le contre les règles et son miteux adver-

saire de Scudéry brandit en vain Itart poétique d'Aristote

afin de justifier ses attaques. Dans la défense du "Cid" , Ia

maîtresse du salon montra un courage indonptable. Tous sa-

vaient que Richelieu ntaimait pas cette assemblée aristocra-

tique qui avait Paralysé ses desseins d'en faire un instru-

ment de sa Politique et de sten servir Pour mieux exercer son

pouvoir. La chambre bleue se montra hors de sa por+.éer Ia

maîtresse du Lieu, hors de sa prise. La position adoptée

par Ie clan dtArthénice dans Ia querelle, aPParaît ainsi

comme un geste symbolique qui désilLusionna à jamais 1es

appétits du Cardinal. Ce fut d'autant pl-us pénible à sup-

porter qutil partageait, en cachette, ltadmiration de Ia

Marquise et de ses amis Pour Ìa tragédie. Ses ambitions et

son orgueil 1'obligèrent à La disgracier.

L'hôtel de Rambouillet se voulait une acadénie lit-

téraire. Ses goûts 1'y portaient spontanément, La rivalité

avec Ie sénat des Quarante lui Paraissait tout à fait acces-

sib]e. Les entretiens des deux assemblées portaient sur

toutes sortes de choses, dtaffaires, de nouvelles mais sur-

tout sur la littérature. Elles cherchaient, toutes Ies deux,

à red.resser les belles lettres mais l-a f açon dont elles sty

prirent était badine et divertissante.

Déjà au cours des réunions hebdomadaires se t,enant Ie

lundi(195) chez Conrartr 9ui furent à 1'origine de I'Académie

195, Je lire cette infornation d'uue iettre de Chapelain à

Balzac de IX,1638, Je lrouve à cette occasion un iapsus

connis par Tanisey de Larroque qui I'a située, Par elreutl
en 1640,
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Française (196,19?), on se plaisait à stégayer et à fainéan-

ter plutôt qu'à délibérer. La compagnie se montrait lan-

guissante et oiseuse. Nous voyons Ia congrégation sous cette

lumière sur une gravure enjouée qui vient des Collections du

Cabinet des Estampes P.W.1030. Les Iettrés n'y ont Pas l'air

d'être surchargés de leurs palmes acadéniques. Les Muses

s'y distraient plutôt agréablement et semblent prendre

goût à perdre l-eur temps à des riens, te]les les souris qui

se défoulent quand les chats somnolent. Les moments d'inat-

tention des Quarante étaient les seuLs où elles pouvaient

donner libre cours à leurs folles inspirations. RéveiIIés,

les académiciens ne faisaient que distribuer des couPs de

féru]e,"Les Muses françaises, écrit Chapelain à Bal-zac (31.V.

1637), ne riment pLus dePuis un an que l-'on Leut a donné Le

bréviaire â traduire en prose. " Mainard, dans sa l-ettre à de

Flotte (s.d.n.1.) pousse l-e grief encore plus loin: "¡fos

espriús raffinés sont toujours bien crue-Zs à ItAcadémie," Et

pourtant, cette sévérité n'était que simulée. A vrai dire'

I'assiduité à Itétude ntétait pas leur première vertu, La

régularité n'était pas excessive non p1us. Leurs toges¡ Ieurs

épitoges, Ies toques et les ceintures ne faisaient qutorner

I'illusion. Dès Les réunions chez Conrart, l-es Quarante (qui

étaient dix-huit à J-'époque ) ne faisaient que néditer pares-

seusement sur les moyens dont il-s pourraient mystifier ]a

196, S¿uvaL ('Antiquités de Parisn) prélend que I'Acadénie
['rançaise tira son origine des réunions à ia chanbre bleue,

l.['eragérons point!
l9?, ['abbé tla¡olles(nl{énoiresn)préiend que UIle de 0ournay

eut sa part, elle aussi, à Ia naissance de i'Acadénie
Française, la prenière idée de celle-ci s'élani conçue chez

elle au cours d'une réunion où ébaient ptésents: 0gier' La

l{othe Ie Vayer, L'Estoile, Cotin' lIaberl' t]érisJ ei
l{alleville, La crèue du salon de t{ue d'Auchy!
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gaJ-erie. Chapelain s t en inquiète dans sa lettre à Conrart

(s.I.1634) de sorte eüêr si La réunion qu'ils tenaient devait

rester Ìa mêne, iI lui faudrait changer de nom et l t aPPeler

"LtAcadémie des Fénéants (sic)". La Preuve? "Les trois der-

nières assembLées se sont passées sai2s rien faire,"

Comparée à cette anbiance, cel-le de I'hôtel de Ran-

bouillet n'était pas bien plus pieuse. Le décor seulement

était plus fastueux. Dans ce décor¡ SÉtns aucune gêne et

sans aucun complexe, l-a coterie prononçait alIégrenent ses

jugements littéraires ' disputant ceux qui venaient des Qua-

ranter ou bien, essayant de les redresser. Les deux rivauxt

car rj-valité il y eutl furent souvent en contestation mais

rarement en Lutte. La civil-ité des adversaires élinina toute

confrontation sauvage.

Telle fut aussi leur position dans la querelle du

"Cid". La participation du clan à ce différend était consi-

dérable, Dans Ia correspondance de Ml-Ie Paulet, ie découvre

une longue lettre de Chapelain,datée du 15.II.1637. La lettre

trouve obligatoirement sa place ici carr comme elle Ie fait

assez comprendre, Ia Lionne se rangea vail-lamment aux côtés

des partisans de 1'artiste harcelé et eut même Ie courage

d'exercer une pression sur les trois rnembres de ItAcadénie:

Chapel-ain, Bourzeis et Desmarets, nommés pour examiner 1e

corps de l'ouvrage de Corneille et pour rédiger un arrêt.

Le styJ-e de ladite lettre ntaurait pu être plus confus. Je

l-e regrette car les détails en seraient aujourd'hui plus

j-ntéressants. J'y lis entre autres: "Suivant (... ) vos ordres,

je ris hier M. Desmarets, auqueT j'etts à peine proposé de

votre part le retranchement des vers dont M, de Scudéty avait
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été choqué, qu'i7 me répondit (... ) que non seulement i] -l.es

rayerait voLontiers Pour Ttamour de ceux qui y Prenaient

Itintérêt,, mais encore ôterait ceux du Cid qui avaient

causé ce scandale,"

Comme le reste de la lettre le fait comPrendre, iI

s'agissait des proPos de Chinène qui eut Ia malchance

dtêtre b]ânée par un censeur exceptionnellement venimeux

et adroit, prêt à tout afin de Prouver qu'il avait eu le

droit de la traiter de Parricide, de monstre et d'inPudique

dénaturée. Je ne me lasserai janais de regretter gue Chape-

lain n'ait pas voulu al1er jusqu'au bout et nous laisser

pénétrer Ia vérité entière sur le concours que MIIe Paulet

avait apporté, aussi bien dans la rédaction finale de Itar-

rêt de 1'Acadénie que dans 1'édition finale de la pièce en

cause, d'ont certains vers furent bif f és et supprinés lors-

qutelle fut nise en scène et sous Presse. La susdite lettre

de Chapelain témoigne que certains changements furent aPPor-

tés au texte de I t ouvrage et ceci sous 1'action de Mll-e

paulet. vu Ia date de la lettre (15.II.1637), ell-e devait

être fort au courant des desseins des juges, car Ie "cid"

fut imprirné au début de I'année 1637. Que.l-s furent les mots

que ]a Lionne avait fait retrancher et jusqu'où était allée

l'imprudence de Corneill-e d'employer des paroles risquées?

Tamisey de Larroquerdans sa publication des lettres de Cha-

pelain (Paris, 1880) s'est aussi donné la peine de trouver

1e mot de 1 t énigme. Il a consulté Ie livre de Taschereau

( 198 ) , l- t édition Marty-Laveaux du même ouvrage ' tlne cri-

tique de Jules Levalbis "Corneille inconnu" et Ia "BibIio-

198,'L'llistoire de la vie et des ouvrages de P,CorneiIIe',
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graphie cornéIienneil d'Enile Picot. HéIas! sans succès' Le

rôIe joué par Ia Lionne dans Ia "liderie"(199) fut énorme'

Tout un passage fut suppriné sur son intercession.

Ladite lettre trahit sans failIe I'engagement de

I,hôtel de Ranbouil]et dans ]a querelle du "cid". II m'est

aisé d'inaginer ces esprits oisifs dépouillanttmot par mot,

le texte de la tragédíe afin de Prouver que les diatribes de

scudéry étaient injustifiées et leurs applaudissements méri-

tés. Face à Ia position prise envers Ie "Cid" Par Richelieu

et l'Académie, Ie clan Se montra exceptionnellenent uni' Le

maL qui Ie rongeait était d'une autre nature'

L'affaire nous incite en effet à faire un petit détour

dans Ie pays de Ithypocrisie. Jtemploie }e mot à desseinr rê

cherchant PaS à dissimuler Ie vice sous un euPhémisme insi-

pide. Les principaux protagonistes de Ia querelle aPparte-

naient à cette fameuse tribu, fondée sur une parenté éthique

dont les raffinements cherchaient à polir les moeurs ¡ à ano-

blir les âmes et à assuiettir les instincts. Toutes ces

nobles opérations ayant pour but un assainissement radical

des rnoeurs, eurent pour cadre les locaux somptueux de 1'hô-

teI de Rambouillet. scudéry Ie bourreau, corneille Ia

victime et Chapelain Itarbitre, furent, tous les troist

membres de Ia caste. S t acharnant impitoyablement sur sa

victime, 1e bourreau ntosa, bien sûr, signer ses libelles

féroces qui avaient dtabord paru comme on Ie sait - sans

nom d'auteur. Le persécuteur croisait le persécuté dans des

salons mondains où l'arbitre dissinulait son jugement afin

199, Chapelain appelle ainsi la querelle dans ses Leltres,

ìle s'agit-il pas Ià d'une faute d'inpression? 
nLiderien 

ou

plutôt nciderien?
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d'échapper à I'hostilité de I'un et à Ia rancune de I'autre.

Tous Les trois ne cessaient de faire chorus avec les autres

membres du clan prônant solennellement qu'il-s préféraient

I'honneur à I'intérêt, Ia noblesse des actions, la dignité

des sentiments et autres éIévations et magnaninités grande-

ment respectabl-es et solidairement exhortées Par les Pré-

c ieux .

J'ai sous Ies yeux deux Lettres de Chapelain. Dans la

première du 8.XII.1640, écrite à BaLzac, iI s'attaque à

"ltesprit bourru" de Corneille. Dans la seconder à M. Carel

de Sainte-Garde (2'l ,v.1662) ' iI cherche à montrer sa part

prise dans Ia querelle du "Cid" sous Ie meilleur des jours et

à discréditer les mérites de Corneil,Le. Est-ce un remords qui

se révei11a vingt-cinq ans après la confrontation? Au moment

de Ia dispute, Chapelain savait manoeuvrer à merveille entre

Ie poète persécuté, la position favorable des intimes de Ia

chambre bleue, I'hostilité de son maÎtre Richelieu et son

propre verdict qui avait réussi à étouffer son adniration ta-

cite pour l-a pièce. Ctest son Propre intérêt qui I'enporta.

Ne pensant qutà ses propres avantages¡ l-'académicien feignit

Ia compassion pour Corneille et aIIa jusqutà lui donner des

conseils amicaux ( l ) sur son "Horace". Ce noralisateur vénéré

proposa aussi ses services à Corneiller Soi-disantr Pour Iui

servir de nédiateur entre BaLzac et Scudéry qui débattaj-ent

Ia teneur d'une lettre que BaLzac devait écrire à 1'Académie

sur son jugeurent du "Cid" , La médiation offerte Par Chapelain

promettait à Corneil-1e de défendre ses intérêts. Sa lettre

à Ba]- zac du 18.XI.1640 démasque ses vraies intentions. En

rêalité, il était l-oin de jouer le rôl-e de protecteur du
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poète. Dans ladite lettrer sê duplicité est si évidente que

Scudéry pouvait Presque se féliciter de gagner sa cause.

En même temps r €rr tant que rédacteur en chef de

1'arrêt de I'Académie, il envoyait nerveusement des lettres

à droite et à gauche pour calmer sa conscience et continuer à

s,ériger en moraliste, donnant des Préceptes de probité et

invitant à observer scruPuleusement les règles de 1a morale

sociale, et les devo j-rs imposés Par l-'honnêteté. J'ai donné

dans ]e panneaur llloi aussi. L'artif ice de Ia rhétorique de

Chapelain se révéla être un danger caché, dont la perfidie

mise en oeuvre dans Ia querelle du "Cid", fut exceptionnelle-

ment efficace.

Le séjour de corneilte à caen, aPrès la défaite du

"Cid", dura trois âIIS. Son découragement et son anxiété, bien

plus longtemps. En 1660, il rePrit I'étude des oeuvres qu'il

avait écrites jusqutalors. Ses "Examens" furent sa réPonse

donnée vingt-trois ans plus tard à Scudéry et à ses parti-

sans. Ses examens dans lesquels iI analyse les sources t Ìa

composition et 1es caractères' sont 1'exemple d'une érudition

avisée. A Ia lumière de Ia géhenne des trois unités,Corneille

cherche à justifier les attitudes de Rodrigue et de Chimène

dont 1'amour souffre dans 1'odeur du sang ( 200 ) .

L,examen du "Cid" montre à quel point l-e verdict rédi-

Ê,é par Chapelain avait blessé 1e dramaturge. Comment peut-on

200, Je lis dans I¿ leftre de Corneille à l'abbé de Pure,

(¿5, r/III,lôt0) au sujet de ses 
nExaueusn: nJ'ai fait

quelques explications nouvel,les d'Aristole et avancé

quelques proposilions el quelques uarines iuconnues à nos

anciens. I'y réfute celles sur Iesquelles I'Acadénie a

fondé la condannation (!) du Cid, (,,,) J'eranine si ie
plaisir esl le but de Ia poésie dranalique, Ies conditions

du sujei de la belte tragédie et ie parle enfin draction,

de jour et de lieu, (,,,) Bien que je parle des Hessieu¡s

de I'Acadénie, je ne les nonne janais,n
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prétendre gue Ies "Sentinents" de ItAcadémie aient épargné

Corneille, si son agresseur croyait avoir gagné sa cause?

Scudéry écrivit même une lett,re de remerci-ement à l'Acadé-

mie, où il témoigne d'être entièrement satisfait de La ius-

tice qu'on lui avait rendue. Je mtécarte ainsi de la théorie

qui prétend que ce verdict fut prononcé prudenment. Je ne

puis n'empêcher de stiguratiser Ie rôIe infâne joué Par

Chapelain dans le différend, ainsi que dénoncer les apPas

trompeurs de Ia haute courtoisie mondaine.

J'arrive ainsi à La conclusion de cet épisode.

Tous les acteurs de Ia triste comédie étaient membres

de la même cabale.EI]e s'aPPelait I'hôteL de Ranbouillet.

Ils s'y rencontraient, déguisant à merveille Ieurs véritables

sentiments et leurs véritables opinions. Le déguisement ne

s'était janais montré plus trompeur. L'avidité insatiabLe de

paraître et dtaccroître ses nérites s'y montra dans toute

sa splendeur. La quereLle du "Cid" ne fut qu'un épisode parmi

tant d'autres de I'histoire de ce safon qui démasqua 1'hypo-

crj-sie des gens dont Ltart de bluffer arriva non seulement à

illusionner les autres famil-iers du lieu,mais aussi tous ceux

çtui ont dressé une image idyllique de cette ruel1e. La nature

humaine est éterneIle. Le décor change. L'homme demeure nu.

Les étoffes chatoyantes ne peuvent rien y changer.

Les amis de Mme de Rambouillet étaient loinr eux

aussi, dtêtre exempts de vices et de faiblesses, La vanité,

Ia jalousie, ltopportunisme y furent dissiurulés sous un ma-

quillage des plus soignés. Au moment où I'on franchissait Ie

seuil de Ia superbe demeure I olt laj.ssait derrière soi les

taches du monde extérieur. Ils maîtrisaient si bien 1'art
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de paraître, qutils arrivèrent tous à croire être

gens différents.

Un mot sur les "Observations sur l-e rrcid'I'

des

de

senble

neil1e

de rigueur. Le censeur est strict.

tout ce qu'iI aurait probablement

I1 refuse

accordé à

Scudéry

à Cor-

autre.

loin

un

La sentence est draconienne au possible. II n'est Pas

dtaccuser le dramaturge dtavoir La tête creuse. Ces obser-

vations sont plutôt joyeuses que profondes. EIIes blessent

d'autant plus. Sans calomnier Ia sensibilité des cornéliens,

il faut dire que Ie regard de Scudéry s'abuse rarement. Dans

son aggression, il ne manque pas de sens du pittoresque et

ses attaques nombreuses dévoilent son plaisir de philosopher

sur la matière des règles du poème dramatique, des bien-

séances, de Ia vraisemblance et de Ia beauté en général. Ses

jugements souverains sont faciles, certes, rnais ils possèdent

Ie charme indubitable du courage de dire les choses sans an-

bages. Cela séduit surtout par rapport à dtautres écrits du

genre, dont les auteurs se creusent Ia tête pour glisser

leurs attaques sous dtaimables conpJ-iments. Le texte de Scu-

déry entortilte sans nu1 doute ( 201 ) . Je renvoie Ie lecteur à

ce document afin dten découvrir la teneur. Quant à moir avec

tout Ie respect pour les réputations qui ont fait leurs

preuves et pour I'intemporalité du génie de Corneil-le ' ie
dois avouerr gutaprès avoir l-u ce libelle, iI ne mtest plus

?01, Surtout ses attagues ,lontre Ies néchants vers riu

poète., Il n'aine p¿s p,er, I'erpression de Corneille;nle
front d'une racen car ceci pourrait invilel éventuellenent
à dire:nles cuisses de na posbéribé',[a phrase nle 

sang qui

n'aninen ne Iui déplail pas noins, Scudéry: n['auleur

n'esl pas bon anaionistel ce n'est pas le sang qui anine

car il a besoin Iui-nêre d'être aniné,n Chinène à

[odrigue ayanl appris la ¡o¡t de son pèrer nTu n'as fait le
devoir que d'un hon¡e de bien,n Scudéry: nô 

bonnes

noeursln Et ainsi de suite,
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possible de regarder son chef-d'oeuvre avec 1e même regard

qu'avant (2OZ),

Afin de donner une représentation fidèle de 1'accueiL

du "Cid" par Ie public, il convient de coucher dans ce cha-

pitre deux témoignages qui s'écartent de 1'applaudissement

général. Dans Ia deuxième moitié du siècle, les salons sem-

blaient avoir dtautres idoles. Dans sa lettre à Ia comtesse

de Toulongeon (25.VII.1688), Bussy peste ouvertement contre

les rigueurs du devoir de 1'homme idéal programné par Cor-

neille , "On est sj fâché en le Lisant (...) d'être fotcé

d'admirer ce qu'on esú pTus ( I ) capable ni de faite ni de

penser, quton sort tout abattu de cette l-ectute. " Bossuet

ne grognait pas moins contre Ie "Cid". Dans sa lettre au

P.Caffaro (9.V,1694)' je l-e trouve Plus docte qu'émotif. II

serait trop long de résuner ici toute la lettre, mais ie me

hâte de remarquer qut il y raisonne contre Ie "Cid" autant

qu'on peut Ie souffrir. Il a bien du ma1 à y mettre en accord

Iogique et flamme selon Ia morale de son égIise. It condamne

tout de go ce qui est le plus beau dans Ie "Cid":une Passion.

II me sied peu de polérniquer contre Bossuet. Le "Cid"

a fait récemment sal-l-e combler âLt théâtre du Rond-Point à

Paris.

En 1640,1'hôtel de Rambouill-et accueillit avec force

applaudissements "Cinna" , Bal.zac écrit à Corneilte ( 1?. I.

1643): "Votre Cinna guérit les mal-ades: iL fait çlue les para-

l-ytigues battent, des nains. 11 rend La Parole â un muet, C t est

une composition unjr¡erse Ll-ement approuvée, "

Domnage. La guerre de Cinna n'aura pas lieu.

202, BaI¿ac succonba, lui-aussi' aux ilaoeuvÌes de Scudéry'

sans avoir longlenps résisié, l-'
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t*****

Le "Cid" devint natière de controverse à cause de

Georges de Scudéry. Quelle sorte de Personnage fut cet intri-

gant errant dans Ie salon d'Arthénice? Le lecteur sera bien

aise dten savoir plus long dans mon troisième chapitre.

Le cl_an de 1a rue saint,-Thomas-du-Louvre 1'accueillit

en tant quthomme de plume. 11 sty fixa en tant que telr trom-

pant adroitement Ia galerie pendant de longues années. I1 fut

l,auteur de "Lygdamon" et du "Trompeur punirr, certes, mais,

paradoxalement, il devait sa renommée littéraire à des ou-

vrages qu'iI n'avait jamais écrits. II s'agit là des dix vo-

lumes du "Grand Cyrus" composés Par sa soeur Madeleine, où iI

inscrivit son nom et parvint à duper tout Ie monde. Ce ne fut

point une duperie dtun monent. Certaines lettres de Guy Patin

à Falconet (27,V.166?) et à Charles Spon (6.I.1654) en sont

une des nombreuses Preuves.

Georges de Scudéry accorda à Ia chambre bleue bien de

Ia tendreSS€. Dans son fameux cabinet de portraits ( 203 ) r il

mettra en évidence ceux du duc dtEnghien, de la duchesse de

Longueville, de Mme de Rambouillet (fait Par Du Cayer), de Ia

marquise de Montausier (par stell-a), de Mme de sablé (par

Mellan), bref de ceux qui formèrent Ie solide noyau du lieu.

Sur un des tableaux peint par Vanmol, la marquise de Ram-

bouillet regarde son fils, marquis de PÍsani, mort. La Pré-

sence de cette peinture émouvante ne trahit pourtant point la

203, Sur le cabinel de G,de Scudéry, voir lettre non dafée

Ce Goubault à G,de Scudéry, Paris, A,Courbé' l6{?' pp'

381-38?,
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sensibilité excessive du frère de Madeleine de Scudéry. Toute

sa vie, il ne fut gue vanité, ambition et fatuité ( 204 ) . Le

salon d'Arthénice lui importait car Par sa renonmée' i] flat-

tait agréablement son amour propre. A 1'époque, 1e lieu était

une mesure d.e Ia réussite sociale. Ses anbitions Iittéraires

étaient insatiabl-es et pourtant son "Amour tyrannique" Passa

presgue inaperçu dans les salons. Je refuse de me fíer aux

extases de Ba[zac. Je lis dans sa lettre à Chapelain (8.I.

1640): "Jtai Lu "ftAmour tyrannique" de La Lecture duquel ie

suis encore t,out ému et tout agité. ( . . . ) Cet ouvrage m'a fait

pTeurer en dépit de moi et fait, que Ie cid et Le sciPion ne

sont p-Lus mes déLices"( !). Face à une telle citationt versons

une larme, nous aussi. En guise de commentaire ( 205 ) .

Toutes les lettres de BaLzac à Scudéry que i'ai con-

sultées ne sont qutun monument de panégyriques excessifs

comme les ainait tant la prodigieuse vanité du frère de Made-

Ieine , Ba|zac écrit à conrart (24.X.1650 ) et lui parle du

nombre inf ini "dtexcel,Lentes cåoses" dont scudéry, soi-

disant , "enrichit -Zes bibliothèques", 11 se vante de dire

aussi souvent "7e grand Scudéry" que "Le grand Cytus".Pauvre

Ba|zac. Pauvre Sarasin aussi qui, dans son discours sur

"ItAmour tyrannique" adressé à I'Académie Française, porta

aux nues ce faible tome. D'une autre lettre de Bal-zac à Scu-

déry, je tire cette iolie babiole z "Le nérite de vos vers est

204, l{ne de Ranbouillel disait de lui:,,nie n'inagine le

voir su¡ son donjon, la têbe dans les nues, regarrìer avec

népris tout ce qui est au-dessous de lui,n
205, Je tiens à ajouler un nob de Chapelain: 

nDans cel
nAnour tyranniquen, il (Scudéty) srest surpassé soi'nêne
(sic); uais pour cela il n'a pas surpassé Ie nCidn, guelque

défectueur que nous I'ayons I'rouvén(à Balzac' 11,iI'1639
dans:nL'tlistoire de l'Acadé¡ie Française' p,500),
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ignoré de fort peu de gens "( 206 ) . C'était iuste le contraire

qu,iI aurait dû dire. Fort peu de gens ignoraient ]e manque

de mérite de ses vers.

Les louanges excessives de BaLzac inquiètent. se

sentait-il redevable? Scudéry fut 1'hôte de Ba1.zac et versa

sa quote-part de flatteries, offrant à BaÌzac une descriPtion

éIogieuse de son châtêâü. Le geste Ie caressa, mais il se

plaignit quand même à Chapelain (207 ) du zèle excessif de

son hôte. Et pourtant Itun valait bien l'autre. Les deux

maniaient l'encensoir à merveille.

Ne mordons pas à Ithameçon des flatteries de Balzac,

Les écrits de ce tiercelet de poète étaient d'une rare plati-

tude. Dans sa propre préface de "Lygdamon" (208) Scudéry dit

au lecteur i "Les Muses mt ont dicté ces vers gue ie t t offre,

sinon bien faits t 8t) moins composés avec Peu de peine. " fl

eut, à n,en pas douter, Ia plume facile, Et diablenent fer-

tile. Les volunes de 1tépoque abondent de ses Préfaces. Je

lis dans celle de "ItAlaric" (209): "ie sel2s que mon génie

stéLève pLus aisénent qutiT ne stabaisse et que l-e styl-e

pompeux me coûte moins que le popuLaire. (...) Jtai tant de

faciTité à faire des vets et à inventer. " Tout aussi facile-

ment, i1 inventa ses mérites littéraires.

Michault dans ses "MéIanges historiques et philoso-

phiques" (210) en fit un petit Point de critique Iittéraire:

"Les préfaces de Georges de Scudéry sont Pleines de gasco-

nades et de sot orgueil. I1 ose faite l-ui-nême l'éloge de

¿06, 2? ,ViIi,163?, recueil de floques pp, 146-15(),

20?, Lettre du ?2, II,1611,
208, Dans:n0euvresn,Paris, A,de Sonnaville' 1635,

209, Pa¡is, A,Cou¡bé ' 1651 '
210, Paris, Tillard' l??0,
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son esp¡iú, " Ces nots ntont rien dtexagéré. Une question se

pose al-ors: ce hâbleur, fanfaron et charlatan, que faisait-

iI dans 1e salon de Mme de Rambouillet? Dans ce même salon

guir paraît-il, ntaccordait de Ia tendresse qu'à de vraies

vertus? La position hostile de Scudéry envers le "Cid" a dû

tiédir 1'ardeur du clan à cajoler ce génie suspect. Ce qui ne

Itabsout pas de l-ui y avoir jamais tendu les bras.

******

Ce n'est pas Ia fin de mes perpLexités.

Dans le salon de Mne de Ranbouillet, Chapelain-magot

avait pour compagnon un bossu tinide aux bras et jambes trop

longsr gue Ie cl-an prit lthabitude de comparer à un mouLín à

vent (211). Le moulin rougissait à tout propos. 11 s'appelait

Claude Favre de Vaugelas (zLZ), Ce fut le troisième mousque-

taire dans Ie trio dont Malherbe et Racan étaient les deux

autres. Je ne veux aucunement que Ie lecteur conclue de

l'épisode qui suitr güe je m'obstine à débattre, dans cette

thèse, fa question de 1'érotomanie des habitués de 1'hôtel

de Rambouill-et. Dieu m'en garde! Pourtant la question s'im-

pose forcément dans 1e contexte psychologique de Ia conduite

oblitagoire,prescrite par Ia naîtresse du Iieu. Nous savons

tous quel était ce contexte. J'en ai déjà parlé. Le mousque-

taire Vaugelas était plus timide gue les deux autres love-

laces du farneux trio de chauds lapins, mais pas plus ascè-

tique. Sa renommée dtarnant raff iné était imrnense. A Angou-

211, Tal.lenant, ollistorieltesn,

212. le lrouve un portrail de Vaugelas fail par Bouhours

d¿ns les nDoutes sur la Iangue françaisen, Paris,1611,
p,263, et un ¿ut¡e d'un peintre anonyre à Versailles.
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Iêne, BaJ-zac prit Ithabitude d'en conter l-es merveilles.

Ses interl,ocutrices se laissaient séduire. "Il nty en auta

point à l-tavenir qui ne vous regarde comme sa dernière féLi-

cité et qui ne vende toutes ses perles pour acheter une de

vos nuÍts", écrit BaLzac à Vaugelas (9.X.1625). Les Iettres

échangées entre Bal-zac, Racanr Malherbe et Vaugelas dans les

années 20 dévoilent l-e démon qui obsédait les trois premiers

(213). Accablés par des incommodités du troisième âge, la

virilité ne devint plus pour eux qu'un objet de spéculation

purement théorique. Ltarnertume séni1e est dure à supporter

lorsque les désirs gardent toujours leur vive flanrne. A

l t époque, Vaugelas est le seul- des quatre à jouir de ses

attributs d'homme (2I4), Les trois autres ne font qutadmirer

ses expì-oits. "Il- nty a que M, Vaugelas qui puisse rire de La

faibLesse des autres. (... ) IL ntest guère moins vaiTLant que

cet ancien héros çtui ( . . . ) en une nuit fut cinquante fois

gendre dtun de ses ?róúes", écrit BaLzac à Malherbe Ie

15.VIII.1625. Je tiens à arrêter 1à I'exaltation des qua-

1ités sensuelles du grammairien. Si je les ai signalées,c'est

parce que je ne résiste toujours pas à la tentation de spécu-

ler sur Ia présence de la libido à l-rhôteL de Rambouillet,

malgré les mesures draconiennes prises par la Marquise.

Lthomme est porteur de ses instincts. La tendance innée à des

actes déterninés peut être modifiée sans néanmoins en alté-

rer la nature. CelLe-ci demeure et au lieu de se laisser

213, Voir p,er,Ia Iebtre de Baløac à Racan du 21,VIILl6¿5'
et celle du uêne à Ualherbe du 15,VIII,lû25,
211, Bn plus, i1 voulait faire sa fortune par le noyen des

fennes nais un jour, éianl tonbé foÌlenent anoureux d'une

pauvre, il changea de batterie et résolul de 1'épouser,
nL'hôte.L de Ranbouiilet se réjouil avec Iui sur ce

sujetn, écrit Chapelain à Balsac le 25,III,163?,
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transformer, elle transforme 1e nilieu où eIIe se Proiette.

La présence des trois mousquetaires à I'hôtel de Ranbouil-

Iet m'inquiète, au point de douter que 1'amour n'y ait vrai-

nent été qu'un jeu de I'imagination.

Vaugelas fut un esprit "si doux quten comParaison, 7e

mieL et Le sucre (étaient) amers", écrivit BaLzac à Chapelain

Ie 8.XI.1639. Il était pauvre et menait une vie de labeur.

"Ctest seu-Iement pour vivre et non Pas Pouî vivre â son aise

qu'iI se tue â travaiLl-er" (215 ) . Je Iis aill-eursi "VaugeLas

ntest point prêtre et vit en prêtre, ntest point mort

quoiqu'il ntait pas de quoi vivre et n'est point nerié quoi-

quti7 fasse I'amour i] y a Tongtemps pour 7têtre"(2l6)."ff

esú réduit à mener une vie de soLLiciteur, de questeur dtavis

et même de dénonciat,eur de crimes,iusqutà faire connaître

qutil Lui esú impossible de subsister dans la vie quten Poul-

suivant des hommes à mort "(sic pour Ia phrase)(2t7). Quel-

quefois iI va trop loin.Il dénonce un innocent en pensant que

c'est un malfaiteur. 11 se trompe et dans le palais d'Arthé-

nice r orr le tourmente pour ses erreurs.

La compagnie assiste de loin à son libertinage qui

donne parfois l t alarme è quelque mari r s€ mêIe de ses péri-

péties professionnelles et s'occupe des maigres finances de

ce "persécuúeur des chrét,iens " ( ibid. ) . Chapelain Iui fit

rétabl-ir sa pension obtenue de Richelieu par f intercession

de ltabbé de Boisrobert, contre Ia promesse donnée par Ia

cabal-e de Mme de RambouilLet engageant Var:ge1as à eomposer un

dictionnaire (218). Mais la vraie passion de 1'académicien

215, Leftre de Chapelain à Bakac' II.1638,
216, Chapelain à Balzac, 5,II,16{0,
21?, Le nône au nône, IX,lt38,
218, Chapelain à Balzac, 30,I,1639,
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était Ia grannaire ( 219 ) . Les bagatelles grammaticales et son

obsession du bon usage furent I êrI permanence r à I t ordre du

jour à I'hôtel. Un jour, ChaPelain y donna lecture d'un

discours de Bal-zac dont Le destinataire était le cardinal de

La Val-ette. L'éIoge fut unanime, "Jtavais oublié dans Le

cataTogue des auditeurs, écrit Chapelain à Balzac (24,VTT,

1639) le cher Vauge[as, IL se f it ouÏ.r parmi i.es accLama-

úeurs, (...) sal2s drapPer sur -l.es patticipes ni sur -les

gérondifs, ni coucher de sa grammaire ni de son diction-

naire. " Le despotisme Iinguistique de Vaugelas devint, à

1'hôteI, une autorité quasi tyrannique(220), Il ne Pardon-

nait pas à une syllabe ni à une conionction na1 placées. Si

nous y ajoutons le puritanisme lexicaL inposé par le lieur il

devient aisé dtinaginer Vaugelas dressant Itoreille au beau

parler des fidè}es du sal-on, occupés à faire des phrases'où

tout étaít passé au tamis du bon usage. Une disciple surtout

adhéra au démon grammatical de Vaugelas. Adhéra et chercha à

le maîtrisêT. Mme Des Loges. Aux yeux de BaLzacr eIle de-

vança le maître.El1e "vaut plus que tous vos Livres et dans

( sa) conversation i] y a de quoi se rendre honnête homme

sans Itaide des Grecs ni des Romains"(22L),

C}rez Arthénice, Vaugelas corrigeait tout l-e monde

mais ne put se corriger lui-mêne de l-'accent de sa Savoie

natale. Lorsqu'en 1638 Voiture alla à Rome solliciter Ie

procès de Mme de Rambouillet au sujet de Ia succession dtun

2i9, Voil: Iettre de Godeau à Vaugelas s,1'n,d, pp.3?8-391

(nLettres de Godeaun,l?13) sur l'utilifé d'apprendre ò bien

parler,
¿¿0, Ii disait que c'est Ia cour qui est Ie nagasin de ia
langue,
221, BaIzac à Vaugeias' 2{,IIL1625,
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St,rozzi (222) qui avait institué JuIie d'Angennes son héri-

tière, iI fut attaqué Par des bandits, "On mta intettogét

écrivait-il à Julie l-e 7.x.1638, i'aì dit que i'étais sa-

voyard et pour passer Pour cel-a, itai parTé Ie plus qu'il

mta été possibte, comme M, de Vaugelas. Sur mon mauvais

accent iLs ntont Laissé Passer"( ! ).

voiture appelait vaugelas "Ie pauvre pourceau'r. II re-

gardait ses dénarches de puriste d'un mauvais oeil Dans les

Mss. de conrartr fio 4LL5, fo tO}, ie trouve une Lettre de

Voiture à Mme de Ra¡nbouillet (s.1.n.d. ) où iI parle de Vauge-

las en ces termes:"IL est bien raisonnabLe qutayant jusqutici

converti en air toutes -les c/¡oses qut il a commencées, i] con-

vertisse â cette heure Ltair en queLque chose." Rien¡ sous Ia

plume de Voiture ne demeure commun. Mais Itaccusation est

nalvenue, Vaugelas était fort exclusif dans ses opinions lin-

guistiques (223) et tout Ie monde se sounit a1lègrement à

Itempire de sa passion pour Ie bon usage. "Jtai été nourri

dans 7e grand. monde, écrit Racan à Ménage (30.X.1656). Je n'y

ai appris qutà ranger des sylTabes et des voye1l,es".L'hôtel

de RambouiÌIet fut Ie grand monde de Racan.Un foyer du grand'

du beau et du grammatical-ement correct. f l- y gagna ses galons.

Sans Ia tyrannie exercée par Vaugelas à I'hôte1 de Ram-

bouiIlet, peut-être ne serait-il- devenu gutun bien piteux

scribe.

chez Arthénice, 1a passion des lettres devenait sou-

vent Ia passion des mots. Lorsqu'en 1637, I'Acadénie Fran-

222, Un gros Iob d'anis de I'hôlel soutinrent Ia cause

p,ex, d'Andilly - voir ses Iettres (s.d'n,1, ) au conle de

Brassac, aubassadeur à lone,à ce sujeI et celle du nêoe à

Julie (s,d,n,l,),
223, Ses 

nRenarques sur la langue françaisen parurent en

161t,
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çaise se nit à guerroyer contre la conjonction "car" (224),

voulant J-a renplacer Par "pour ce que"rla cabale fut du débat

aussi. Le bruit de Ia disgrâce du "car" pris en haine Par

l-a congrégation des Quarante, anima des soirées chez Arthé-

nice. L'hôtel prit Part à cette dispute grammaticale. Julie

se prononça pour le mot (225) et nit Voiture dans son camP.

Les deux Ie prirent sous leur protection et Julie se nit à

1'employer obstinément afin de nanifester sa Position, tandis

que Voiture prononça à sa demande un plaidoyer(226) en faveur

du mot qui déplut vivement à deux autres membres du clan:

Malherbe et Gomberville (227 ) , Ce dernier se flattait de ne

s'en être servi une seule fois dans les cinq volumes de son

"Polyxandre". Fut-ce Ia raison Pour Laquelle il le révisa une

vingtaine de fois? Voiture le railla dans une lettre à Julie

de L637 z "Le car de notre ami esú une fott iol,ie chose et il

faut avouer qutiL a Ie génie de l-a beLLe et nobLe taiLLerie,

Je voudrais seufement qu'il- travaillât un Peu à purifier

22{, Cf,'ü'Histoire de I'Acadénie Franqaisen de Peliissou,
p,100,

225, tloilure à JuIie,s,l,n,d, n0euvresn pp,180-181,éd,Roux'

226, Le plaidoyer s'adresse à l'Acadétie Française et est

écrit sous forne de letire à Julie d'Angennes, J'y lis
entre autres:nIe ne sais pour quel inlérêb ils tåchent

d'ôter à ncarn ce qui lui appartient pour le donner à
npour ce quen, ni pourquoi ils veuient dire avec trois lols
ce qu'ils peuvenl dire avec trois leftres, Ce qui est le
plus à craindre, }{adenoiselle, c'est qu'après cette
injustice, on en entreprendra d'autres, 0n ne fera point de

difficullé d'attaquer nnôisn1 el je ne sais si nsin

deneurera en sûrelé, De sotte qu'après nous avoir ôtó

boutes les paroles qui lient les autres, les beaur esprits
nous voudroni réduire au langage des anges, ou, iJ.s nous

obligeront (,,,) à ne parLer que p¿r signes,n

22?,ll s'occupa de purger la Iaugue française de loufes les

expressions vieilles et sa guerre déclarée au not ncarn fut
erceptionnellenent ach¿rnée, l{lle de Gournay, défenseur des

vieux nots, soutinl de vives discussions contre Oonberville
au sujet de ncatn,
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sor? style"(228). Je trouve une lettre de chapelain à Bal-zac

(6.II.1639) qui traite des démarches entreprises Par chape-

lain en vue de préserver Ie mot et son partisan, La l"lothe le

vayer, contre Ia colère des académiCiens , La trace de Ia dis-

grâce du "car" ntest pas encore effacée en 1666. Vingt-neuf

ans plus tard! Plaise au lecteur de se pencher sur une lettre

de Mme de Rohan, Itabbesse de caen, à Isarn, du 6.III.1666

afin de s'en Persuader.

"car" ne fut pas la seule préoccupation Iinguistique

des amis du lieu, c:hez Mrne de Rambouillet, rien nta janais

été dit à l-a diable et sa conpagnie eut sa façon à elle

dtagir Sur la langue. On y reprenait les fautes jusqutaux

moindres, luttant en même temps contre Ie Parvenu et Ie

bas. on y était sensible aux moindres nuances de chaque

terme. Les mots devinrent une véritable obsessionl 1e démon

du langage les possèda tous. Qutest-ce qui se dit? Qutest-ce

qui est le mieux dit? QueI mot choisir? Bienfaiteur, bienfac-

teur ou bienfaicteur; chaire ou chaise; le point du iour ou

Ia pointe du iour; un sauls ou une saule? (229) QueI mot ne

vaut rien, lequel sonne Ie mieux?

En 163? I uñ petit mammifère amena un véritable orage

et agi.La les passions. conment dire: muscadin ou muscardin?

On consulta même Ba1zac à Angoulême. II se Prononça Pour

muscardin ce;t le mot étant italien, ctest Itusage qui devait

tout régler. N'oublions Pas que ctétait 1'époque où vaugelas

introduisit sa règle souveraine du bon usage' LtAcadénie fit

228, Au dire de Chapeia!n,cette Ieftre fut nise en circu

lion à I'hôtel de tanbouiliet,
229, Voilu¡e à Costar,n0euvres' pp,218-28{,

1a-
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honneuràmuscadin,toutcommevoiturequifitmêmedesvers

moqueurs pour blâmer ceux qui disaient autrement (230)'

Uneautredisputevitlejouren1639.Afinderendre

hommageauxexploitsducardinaldeLaValettedanslePié-

mont , Ba]*zac lui envoya un discours ( 231 ) ' IL fut lu ensuite

à 1'hôtel de Rambouill'et où la compagnie s'acharna impi-

toyablement sur Ie mot "besogne" que Ba:-zac avait enployé et

que I'on trouva bas. C'est Chapelain qui lut le discours

mais, étant all courant de I'opinion de I'assemblée,en donnant

lecture,irrut,,ouvrage",aulieude"besogne"pollrnepas

blesser( I ) les oreilles des auditeurs. BaLzac n'accepta pas

le blâne inf ligé à son mot ''besogne,,(232) qu'i1 percevait

dansunsensmétaphysique.Sonapologiedumotprittouteune

PagelAl,hôtel,IedébatpritSonélan.Puisqu,oncondam-

nait ,'besogne", i1 fallait bIâner aussi "tâche", "boutique"

o* "artisan" qui n'étaient Pas plus relevés' Quel gaspillage

d,espritl Dans le domaine des affectionsr Mme de Rambouillet

impoSauneétiquettestricte.Sesamissecoalisèrentcontre

Ia grossièreté des moeurs et des sentiments' QuelIe supério-

ritéspectacu]-airedelaformeSurlasubstance!Lediscours

à La Varette fut écrj_t peu avant sa mort. Alors que ses amis

dusalond'Arthénices'acharnaientsurunpetitmot'il

était,lui,dansl-ePiérnontrêDdangerdemortetversaitle

sang chaque jour. Aucun len'demain n'était certain' Dans

Itenthousiasme de leur recherche de I'éIévation, Ies amis de

1a chambre bleue calculèrent mal leur él-an et perdirent Ie

noble.Dansdescirconstancespareillesàce]-Iesdudiscours

llC, nC'es'" au tenps des vieux paia rd ins

1u'on disaii toujcurs nuscardins''

?31, Chapelair à Balgac, 3 el ll,\III' 1t39 
'

l:ll, '/¡ir sa tépcnse à r]hapelain du 4'['1639'
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à La Valetter un signe stefface entièrement face à la subs-

tance érnotionnelle de son référent. Croyant jouer avec les

mots, Ies anis de Ia Marquise jouaient avec les signest

perdant parfois leur sens.

IIs se recommandaient des poètes et des ouvrages pour

les l-ire ensuite en compagnie, reprenant des passages qu'ils

avaient trouvés beaux. Il-s ép1uchèrent ai-nsi les "Captifs" de

P1aute en les filtrant not par not. Bravant toute imperfec-

tion de style, ils s'attaquèrent aux hémistiches de Virgil-e

et se Iivrèrent à la spéculation sémantique de Quinte-Curce

et dtautres auteurs qui avaient osé stécarter des règ1es so-

Iides et néthodiques de Ia Poétique d'Aristote. Aucun égare-

ment en la natière ne fut excusabl-e. La correspondance entre

Costar et Voiture est toute inprégnée de ces contestations

linguistiques (233).

Mais on y disputait aussi de phiJ-osophie autant que de

la plus fine théologie en ayant bien du ma1 à s'enpêcher de

parler 1atin. Excités, i1s criaient parfois bien haut et

"frappaient même du pied"(234). Une autre fois, ils délibé-

raient sur la chasse c}rez les Scytes, chez les Numides, chez

Ies Lacédémoniens ou chez les Romains ou bien encore, sur les

coutumes asiatiques ou grecques. Tels débats y étaient de

mise r cê qui abolit Ia thèse qui prétend que Ia génération du

salon de Mme de Rambouillet n'était conquise que par les

choses agréables. Une érudition solide y fut bien à I'honneur

comme je l-'ai déjà démontré plus haut.

233, n0euvresn, éd, Ubicini, fo Ii,
231, Cosla¡ à llne de Sablé, s,d,n,l,
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Lesexercicesdelangueyavaientleurplaceaussi.Le

vieux gaulois et les rébus y furent en vogue(235)r tout comme

Ies lettres du nom finissant les vers ( 236 ) . Voiture y lança

Ia mode des rondeaux qui étaient ProPres à son goût de Ia

raillerie mais parfois ils ne pouvaient être vus que des

hommesr tant ses folies rinées sortaient de Ia bienséance

(237), Le viLain rimeur était souvent lui-même Ie héros des

couplets de "Ltannée est bonne"(238) qui couraient dans I'e

salon (239). En effet, personne ne s'est janais mieux prêté

à 1'accouplement.

En 1638, 1a cot,erie se lança dans Ies Paraphrases. La

mode en vint de Godeau qui aimait paraphraser des Psaumes à

Grasse. Malgré quelque dédain Pour cette espèce d'exercicest

onenfitquelques-unesetonlesimprimamême(z4o).

*****t

Le mari de Ia Marquiser charles dtAngennesr fut rare-

ment de cette sorte de divertissements. 11 linita ses efforts

littéraires à guelques traductions latines seulement et son

existence à une présence quasi invisible. En effet r i1 resta

dans Itombre, effacé par sa divine épouse, Les lettres

235, Arnauld, 
nl{énoiresn,

236, En voici un échantillon:
Bnlre ies dieux doit tenir nn'
Proche JuPin, au PIus haul bou'

Plus beIIe que lose et I'oeillet,
[¿ divine de la¡bouillet,

C'esi l{eufgernain (le nône du saion de Une drAuchy} qui

est I'auteur de la pièce, Il en iança d'ailleurs Ìa uode'

23?, Voir sa Iebtre à Jonquière s,d,n,l,
238, Des coupiets où l'on accouplait ies gens,

239, Voilure à Julie, s,l,n,d, n0euvresn p,263' éd'Rour'

240, Esprit paraphrasa p,er, les deur nBenediciten 
de

0odeau et son 'Cantiquen,
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Itignorent cruellement. Ce que I'on peut vaguement tirer de

ce}les de Chapelain est flou et insignifiant ' If lâchait la

bride à son fils, marguis de Pisani au Point que 1e sans-

gêne de celui-ci finit Par gêner tout Le monde. Le père

maladroitenent indulgent s'avéra aussi un diplonate maladroit

qui ne put jouir de la moindre indulgence. Je trouve une

Iettre de Malherbe (24,VT.1615) écrite à Peiresc sur La ques-

tion,quand Ie marquis de Rambouiltet fut envoyé auprès du duc

de Savoie pour négocier ta paix entre celui-ci et 1'Espagne'

,,M,de savoie est maJ- satisfait de M,l-e marquis de RambouíLLet

et i] ne désire point qutil se mêl.e pJ.us de ses affaires

p¿,rce qutil est P-lus Espagnol que 7es Espagnols mêmes"'

Le mauvais diplonate fut aussi un piètre tireur' ctest

lui qui tira cette fameuse balle de nousquet, à L'hôtel de

Rambouillet, afin de troubler Ies assiduités amoureuses de

Malherbe auprès d'une suivante de I'hôteI(24L)(242\' Ma1-

herbe sauva sa peau, Ie Marquis gaspilla une balle, Itexplo-

sion troubla un instant Ie silence auquel Ie mari d'Arthénice

fut réduit par son insignifiance. sa seule originalité était

de ,,reprendte sa santé dans l-a saison où tous -Zes autres l-a

perdaient"(24g). La circulation alternée du convalescent et

des alités rendait ainsi toute entrevue irréal-isable' Tous

rétab1is, Ia tâche n'était Pas moins pénible'Ia personna-

lité déIavée du Marquis Ie rendant peu visible.

2{1, Cf, chap,I' p,100'

211r,, 1,, Irnau].d 
nAnecdotes inódites sur l{¿lherben, Patis,

A, Picard' 1893,

2{3, Lettre de Chapelain à l{, de Saint'ilicolas' I'1639'
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I1 se fit une seule fois remarquer. De retour de son

anbassade extraordinaire en Espagne en L627 (244 ) ' 
i1 diver-

tit, un soir, Ia compagnie du salon en racontant les mal-heurs

qui Ëitaient arrivés au comte de Villamedi.ana, amant de la

reine Elisabeth, femme de Philippe IV (245), Chapelain se

souvient de l-'épisode dans sa lettre à M. de Sainte-Garde

Carrel de Madridrgui date du 22,VIII.1660r et non' comme pré-

tend Tamisey de Larroque de 1640. Je corrige Ie lapsusr IItê

contente de signaler la circonstance et laisse le marquis de

Ranbouillet languir dans I'ombre qui lui sied Ie mieux.

,.****t

Par contre, la présence de son fils, Léon Pompée dtAn-

gennes,marquis de Pisanirne pouvait y être plus ostensible.

En grande partie, à cause du manque d'autorité parentale.

Traité avec faiblesse, à titre de fils unique, fe dandy affi-

chait dans le salon son insolence sans bornes. Tous I t y appe-

Iait "un petit maître" et faisaient mauvaise mine à sa

morgue et à ses impertinences. Tous, sauf 1e père. Et Ia mère !

Pourquoi ne La critiquerais-je pas? La divine Marquise qui

cherchait à porter remède à toute grossièreté' à polir les

moeurs et 1es manières de tout Ie monde, tolérait f impoli-

tesse ]a plus grossière de son propre fi1s. Un étonnant con-

cours de prétention et d'inconséquence.

2{{, Voil une très spiriluelle lettre de Gonbault à

llonsieu¡ de fl¿nbouiiiel, s,1,n,d,, dans:nLetlres de

ûonbaulbn,Paris, A,Courbé, 161?, pp,230'242,

2{5, Ce ne fut qu'une sornelte, lanisey de Larroque a

r6vélé que 220 rns plus tard, un érudit de U¿drid, don

Juan-Eugenio llartzenbusch, déuont¡a que ces â[ouÌs n'¿vaient
eu aucune réalité,



163

Paresseuxetarrogant,IemarquisdePisanidispute

avec Montausier la couronne de Ia galanterie auprès des dames

de la chambre bleue. 11 profÍte de chaque absence du guerrier

pour y arriver. Les lettres de chapelain à Montausier (246)

illustrent Ia rivalité Par des détails. L'univers de Ia Mar-

quise se montre ainsi une fort piètre école de la galanterie

si un cavaLier de cet acabit put aspirer à un ter honneur et

jouir dtun tel crédit auprès des dames. Je ne me lasse Pas

d,entonner toujours Ie même refrain. Mes doutes me préoc-

cupent toujours autant. Toute théorie devient sèche si elle

n,embrasse pas Ia pratique. Les concepts abstraits sont un

bien nul tant qu,ils n'opèrent que sur des abstractions

nobles sans trouver d'aPPlications. Les allures du marquis de

pisani compromettent grandement Ies visées é1evées du salon

de Mme de Rambouillet. Et les asPirations de ses dames ! Pour

ce ,,d.amaret,, commun, elLes firent deux lieues Pour aller au

devant de l-ui, Iorsqutil revint de Mézières, elles I'atten-

dirent deux heures en Pleine nuit I âr Pont des Fées à saint-

cloudrafindeltamenerensuiteàParisdansuncharde

triomphe (247), Tant de zèIe pour un collectionneur peu raf-

finé de jupons (ibid. ) qui ne s'aPPliquait qu'à délecter les

dames en secouant spectaculairement ses cheveux dtemprunt'

faute des siens,perdus lors de Ia petite véroler âü printemps

1638 (248). La plus volage perruque du salon!

Enplus,iIétaitfortpetitàcausedeSonépinedor-

saledémisequandilétaitennourrice.Ilétaitainsien

méchant contraste avec les autres membres de Ia famille qu'on

2{6, l8,l¡LlÛ18, 30,\¡I,1638, 23,XI,1t38 et

2{?, [ett¡e de Chapelain à Uonlausier du 2

248, Leltre de Chapelain à l{onlausier' 30'

28,II,1640,
3,ri,1638,
1/rr, 1638,
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appel-ait "Ies Sapins de Ranbouillet" à cause de leur grande

taiIle.

Une lettre de Chapel-ain à Montausier (28.II.1640) té-

moigne d'une botte que le dandy reçut de sa soeur Julie à

lthôtel de Rambouillet. La réprimande visa quelque not trop

libre qu'iI avait dit avec dévergondage. Les Propos crus com-

plètent ainsi Ie portrait du marquis }éger dont Ie liberti-

nage des moeurs fut des plus accomplis.

11 aimait Ia guerre. Dans 1a chaurbre bleue r il guer-

royait frénétiquement contre Chapelain et Condé. Ses accro-

chages avec Ie Prince furent brefs mais nombreux. Ils ne

refrénèrent pas sa généreuse imprudence de suivre Condé dans

toutes ses campagnes. Sa bravoure lui coûta cher.Il fut tué

à 30 ans à l-a bataille de Nortlingue le 23.VIII.1645 (249) ,

Lthôte1 de Ranbouil-let plongea dans ]e deui1. Mais encore

bien avant sa mort, il fit trembler les amis de sa mère par

ses exploits d'arnes au siège de Verceil, dans le Piémont ou

aiIleurs.

Le moment est manifestement ma.L choisir mais ie ne

pense pas pouvoir saisir un autre prétexte pour dire son fait

à la divine Marquise au sujet d'un petit détail. Léon PomPée.

TeIs furent les noms qutelle donna à son chérubin. Une maxime

dit qu'iI ne faut point disputer des goûts. Et Pourquoi

n'en disputerai.t-on pas? La l-aideur universelle appartient à

des catégories transcendantes. Le mariage des deu>l prénoms

choisis par Arthénice surprend par sa lai-deur, d'autant plus

qu'it fut assorti par cette même personne dont le goût a

de tout temps éLé nis à I'abri de Ia moindre critique.

249, [ettre de Balz¿c à Chapelain du 4,tX,1615 et celle de

l{ne de Longueville à Anne de Gonzague du ?3,VIII,lô45,
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*,1.**t(*

En mars 1633, 1'hôte1 de Ranbouillet fut aniné par

I'obscure affaire de Jean-Baptiste de Crosilles(250) r intro-

duit dans la chambre bleue par MI}e Paulet 9ui t du côté de

son père, était sa parente. De quoi s'agissait-iI?

Crosilles fut accusé de s'être narié, quoique

prêtrer sor.ls Ie nom de son valet, avec Ia f ille dtun avocat

au parlement de Paris, nommé Pocques. Dénoncé par sa belle

mère (Espérance Levrault),iI fut condamné à perpétuité, puis'

sur appel, déclaré absous. Pendant huit ans'1thôtel de Ram-

bouillet, Mlle Paulet à Ia tête, intercéda pour lui ' croyant

à son innocence (251). En faveur de son cousin, MlIe Paulet

entraîna dans Itaffaire Mme d'Aiguillon, en parla ensuite

au comte de Guiche et celui-ci au Cardinal. ElIe montra un

grand dévouement qui lui causa bien des ennuis et qui risqua

même de nuire à I t accusé , "Je pTains Ml-Le PauLet qui se tta-

vaiLLe furieusement 7à-dedans", écrit Chapelain à Godeau le

11.V.1638. "Je crains qu'el-Le ne ruine absolument son cousin

en voul-ant l-e sauver, "

250, C'est bien I'ortographe correcte de son non, lous ies

hisloriens, Ie néiiculeur Chapelaln inclus, ont adoplé la

graphie Croisilles, A bous ses 0uvrages ('Dónonstrabion de

ia Divinifé',nIléuonstration de I'lnnoralité de l'âmen,

'l'Àpologie de I'abbé Crosilles'), i'abbé lui-nêne apposa

Ie non C¡osilles, russi faut'i1 suivre cet usage, Ie seul

¿ulorisé '

251, ['¡ffai¡e de Crosilles dépasse le thène de celte

thèse, Les curieur pourront Iargenent puiser dans Tallenant

qui en apporte tous les dêlails, J'ajoute juste que lflle
Paulet étaib dans son tort dès Ie débul, Uongrédien a

retrouvé aux Archives nalionales (88e legistre des

Insinuations du Châtelet, Y 1?1, fo 19? \¡o) le conbrat de

mariage de Crosilles en date du 5'II,1633 où I'abbé figu¡e

sous le non de Ielye Pilot de Peiivaur,
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L'affaire fut de notoriété publique. Tallemant en

parla dans ses "Historiettes", Itabbé Arnaul-d dans ses "Mé-

moires", Chapelain dans ses lettres. 11 écrit à MlIe Paulet

en mars 1638;,'Je console (... ) L'hôtel- de Rambouil-l-et, qui

ressent plus vos maux que vous-même. tt Ce qui Prouve que

I'Eldorado de Ia rue saint-Thomas n'était pas exempt de

soucis. Chapelain témoigne de la peine extrême du clan

encore dans sa lettre à Godeau du 20,V.1638, dans ce1le à

Montausier du 23,V.1638 et à Balzac du 25 du mois. MIle Pau-

Iet, en voulant éclaircir 1'affaire, finit Par trouver des

charges contre son cousin. Lthôte], persuadé au début de

l_, innocence de crosilles arrêté à sedan (252) , se laissa

gagner par Ie doute. MIle Paulet ne déposa pas 1es armes.

Deux ans plus tard, e}Ie obtint du comte de Guiche, de Mon-

tausier, de Pisani et du futur abbé Arnauld une promesse

d,enlever son cousin de 1a prison de I'officialité (253).

L t en]èvement ne se fit pourtant Pas. Pendant huit ans r les

amis d'Arthénice, Ie comte de Guiche à la tête, employèrent

leurs Ioisirs à chercher une solution à cette affaire em-

brouillée qui rnit en valeur le dévouement d'AngéIique Paulet

qui remua ciel et terre en faveur de Crosilles. Tallemant

("Historiettes") dira qu'e1Ie stétait dépensée pour 1ui avec

une si grande ardeur que tous les ennuis qutelle en eut abré-

gèrent sa vie.

252, Au bout de dix-huil noi
CrosiIIes revinb à Paris le
Le dernier épisode se joua e

I'off icialibé condanua I'abb
Ilinternenent à perpétuité d

en 1651, II fui enlerré à Sa
n[Iistorielbesn,

de séqueslration à Sedan'

0,VIII,1639 et fut reLâché,

1t{1 où le tribunal de

à six nois de cachot, puis à

ns un non¿slère où il uourut

ni-Sulpice, Cf , A,Adan'annol,

253, Leifres de Chapelain à Uonfausier des 2'L1610 et 28,

iLl610,

c

I
n
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Octave Uzanne dans sa préface de 1a "Guirlande de

Jul-ie" (Paris, L875) dit Mme Paulet. Pourtant, de tout tenps

on sait que ce fut une demoiselle. Rousse, à Ia peau blanche,

la Parthénie de Somaize (254) et 1'Elise du "Cyrus" se 1ia

avec Ia marquise de Clernont d'Entragues, une amie intime de

Mne de Rambouillet, dont les deux filles, Louise et Marie,

étaient, à I'hôtel de Rambouillet, des compagnes des Mlles

de Bourbon, de Bouteville, Du Vigean et de Ranbouillet. Les

lettres témoignent de son apparition à I'hôtel vers L625,

El1e était alors dans l'éclat de ses trente ans (née en L59t/

L592), EIle y devint amie de Godeau et de Ml1e de Scudéry. La

tendre amitié avec Ie premier invita 1'abbé de la Victoire à

Itappeler Mme de Grasse. Le surnom lui resta. Godeau saura

faire preuve dtattachement. A l-a mort de MlLe Paul-et qui

survint en 1650r €n Gascogne, ltévêque de Grasse viendra de

Provence pour être auprès d'elle. Douloureusement inspiré,

iI y composera des vers qu'il enverra ensuite à MIIe de Scu-

déry. Je trouve la lettre de remerciement de celle-ci où son

deuil fond en larmes.

Le caractère ardent dtAngé1ique Paul-et et Ie roux

flamboyant de sa crinière lui firent donner, à I'hôtel de

Ranbouillet, Ie surnom de Lionne , La Lionne fut un bel

exenple dtanimal- sociable. Sociable, séduisant et cruel. EIle

se plaisait à traiter ses soupirants avec un sadisme féroce.

Voiture I'aima, mais, hai d'elle, iI Ia prit en haine. Les

deux finirent par avoir souvent maille à partir ensemble.

De la passion non partagée, if nous reste des lettres.

Tout un paquet de missives envoyées de Madrid (1633), de Bru-

254, nGrend Dictionnaire des Précieusesn,
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xelles (1643),de Lisbonne (1633) et de Ceuta (1633)' Raillant

obstinément la vertu de Ia belle rousse,il lui écrit de ceuta

(?.VIII.1633) z "If manquait à vos aventutes un amant au-deLà

de l-tOcéan et comme vous en avez dans toutes -les conditíons¡

i] faut çlue vous en ayez dans toutes Les Patties du monde"

("Oeuvres",éd.Ubicini P.162). Dtautres piques? Jten puise à

pleines mains,"Je n'ai quasi jamais eu l'honneur de vous voit

chez voLts qutil n'y ait eu cinq ou six person-r¡es dans votte

chambre, vous avez trouvé moyen dten mettre autant dans vos

lettres et de ne plus mtécrite qu'en pubTic"(Z55).

A Ceuta, il a 1,air dtavoir "bouffé du lion". It ex-

plore Ie Pays et fouille partout Pour trouver I'inspiration

de ses méchancetés épistolaires écrites à la Lionne' "Je ntai

pJus rien à faire ici que dtaLTer voir "vos Pa'rents", lui

écrit-il- ("oeuvres",éd.ubicini p.162). (...)fl's sont les pJus

jo7ís du monde: en se iouant, ils emportent un btas ou une

main ¿à une personne et aPrès vous, ie n'ai jamais rien vu de

plus agréab7e" (ibid.p.163). 11 aurait pourtant ainé être

dévoré à belles dents Par la Lionne, mais celle-ci préféra

bondir sur une autre proie. Une gifle que son orgueil ne par-

donna janais. II résolut de lui envoyer de ceuta une demi-

douzaine de petits lions de cire rouge "qui Pout Leur ieu-

nesse, ntont encote pu étrangTer que des enfants et des mou-

tons", écrit-il à la Lionne dans une autre lettre ( "oeuvres",

éd. ubic ini , p. 1 68 ) , "Mais je crois qu t avec Le temps t i7s seront

g|ens de bien. (... ) Au moins, sais-ie bien qu'ils ne verront

rien auprès de vous qui leur puisse radoucir ou rabaisser -le

coeur. " Signé: Léonard.

255, De tladrid, 1633, 
n0euvres' p,131'éd,Rour,
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.La haine de Ia Lionne était à craindre et voiture

souffrait fort de sa persécution. Nulle part il n'était à

couvert,partout iI était en alarme et en inquiétude'Lthôtel

de Rambouillet congratula ses six fauves et applaudit à sa

"Métamorphose de Léonide en perle" dédiée à la Lionne ' Elle

débute ainsii"ELle tuait tout ce qu'eLle regardait et en peu

de temps, eTLe tit plus d,e meurÚres çlue -l,es ourses et Les

Lionnes qui Ltavaient nourrie, Mais -les dieux (..') vouLutent

sauver jes hommes quteTTe al,lait détruire et ]a changèrent en

perle, "

Pourtant, l'admirable cruauté de la belle Lionne ne

devait pas être désagréable. Des Iégions dthommes y goû-

tèrent et en dégustèrent la férocité. Henri IV trouva Ia

mort,Ie 14.V.1610r en allant chlez elle, Ies autres restèrent

en vie traînant à ses pieds. son maÎtre de musique, Gué-

dron, Ies trois frères de Guise, Ie duc de Chevreuse, le duc

de Lansac, de saint-Brisson (256), quelques peintres, même

un marchand de la rue Aubry-Ie-Boucher et un docteur en théo-

logie (257), J'aioute encore Ie frère aîné du cardinal de

La Val-ette afin de compléter l-a liste des victimes qui tom-

bèrent sous sa Patte.

La jeunesse dlssipée d'Angélique Paulet et ses moeurs

dissolues cadrent mal avec Ie rigorisme moral de Ia chambre

bleue tant rabâché à nos oreilles. Une Iégende truquée où

une falsification de Ia vérité? Peut-être la métamorphose

de Léonide en perle put-elle se fai-re, mais ie doute fort de

I'avatar de Thais en vestale.

250, [ouis Séguiet, peÌsonnage grotesque qui lut souvenl

nis en vedelte dans Les chansons du temps (lettre de l{lle
de Scudóry à l{lle Robineau, 5, IX, 1ô1{ ) ,

25?, J'apporie ceci sur Ia foi d'Bnile Colonbey'
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Dans Ie beau cadre du salon dtArthénice, Chapelain

traîne son spleen, et brûIe d'amour Pour la Lionne. I1

tient sa paSsion secrète mais Ses manoeuvres amoureuses

démasquent PolichinelLe. Il Y compose (1639) pour la belle

rousse le "Récit de MIIe Paulet du balLet des Dieux, repré-

sentant I t astre du lion" (258 ) et endure sa tyrannie Sans pa-

reille. 11 écrit à son rival Godeau ( 10.X.1636 ) : "f-l est aussi

dangereux de f 'aimer çlue de haTr un tytan, Moi qui ai per-

mission de l-a révéter, ie nten aPProche qu'en trembl-ant et

crains si fort ses p-Zus doux tegards que ie ne La vois que de

sjx semaines en six semaines. " Toute Ia compagnie était au

courant de la grande amitié entre Ml-le Paul-et et Godeau. Cha-

pelain ne pouvait Ia souffrir. Je lis dans Ia même lettre:

"Votre galanterie n'inquiète et princiPal-ement pour ]e sujet

qui n'a déjà reçu pour galant i] y a deux ans, Je vous dé-

fends de regarder 7a beauté de 7a beLLe l-ionne, C'est ce que

je vous défends, à peine d'en mourir. " De Ia belle jalousie.

L,académi.cien en proie à son mal- d'aimer tremble donct

tandis que Ia belle Lionne chante, danse et régale l-a com-

pagnie de la chambre bleue des accords de son l-uth. Tous sont

aux anges sauf Racan. Le malheureux en habit de Page, n'ayant

nul sens de Ia musique, souffre nil-Ie morts à ces concerts.

Il sten souvient encore en 1656, "Jtavais LtoreiLLe et l-a voix

si d.iscordantes clue ie n'ai janais pu accotder ¿¡n luth"(259),

Ni, sans doute, souf fr|r celui de Mlle Paulet. Au lieu donc

de se livrer à des transports mélodieux, il se plongeait dans

ses méditations mathématiques , t'L'atithmétique était cel'Le

258, II fil aussi pour elle la nl{étanorphose d'Angélique en

I ionne 
n 

,

259, Lettre de F.acen à Chapelain du IL1656,
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que j t ai l-e mieux entendue; mais ie formais et arrangeais sj

maL mes chiffres q.ue je ne pouvais -Zes îeconnaîtte et ]e

p-lus souvent j'étais réduit, après avoit brouil-l-é deux oL¿

trois feuiLLes de papier, à faite par coeur mes divisions et

mes mul-tipLications"( ibid. ). Je }e Iaisse donc compter les

minutes qui restent avant Ia fin de I t interminable aubade de

la Lionne et i'aioute un autre détail.

La lettre de Chapelain à Montausier du 29,TII ' 1640

m'apprend que Ml-le Paulet aussi chercha Ia dispute. Brouillée

définitivement avec Chapetain dès 1640, froide et indifférente

(260) , elle finit par envenimer I'atmosphère de 1'auguste

Iieu de ses chamailleries avec Montausier. Celui-ci se fit

battre. 11 perdit ainsi, en la personne de Mlle Paulet, son

répertoire euir jadis, f informait des nouvelies de Ia cour'

de la vitl-e et surtout du salon. Souvent en garnison' il fut

donc condamné à une crasse ignorance

******

J'aurais méchamment péché si ie n'avais pas consacré

quelgues alinéas à Julie d'Angennes que I'on a de tout temps

parée de vertus divines, que I'on a de tout temps cornblée

d'él-oges et qui a de tout temps échappé au moindre jugement

défavorable.

Bien que je ne sois pas excessivement portée à parJ-er

de celle dont mes devanci-ers ont fait le centre d'intérêt

de 1'hôtel de RambouiIIet,, que]ques doutes provoclués par mes

l¿cture¡ mf invitent , ,ê-ro,r qF¿ .nol gd, à <.r1 $èv"-rrl- L rr-

<,hopit"e-

3ûi), 'icilu¡e à Uiie Pauie¡, de I'ladrid ' 1632,
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Un not sur la correspondance de Julie dtAngeul€s. La

plus ancienne lettre que 1'on connaisse d'elle est du 2,VL,

163? et adressée au cardinal de La Valette. II y en a deux

autres au même des 2 et 29.fX.1637. El-le f'y entretient de

Ia gloire dont le Cardinal iouit à 1'hôtel de Rambouill-et

après Ia prise de Landrecy et de la galanterie de Monsieur et

de Mme Louison Roger de Marbelière qui divertit la comPagnie

de sa mère.

11 y en a d'autres au rnaréchal- de Guiche (1642) et au

marqui_s de Fontenay-Mareuil (L642) où elle sollicite la

réunion des évêchés de Grasse et de Vence en faveur de

Godeau, ainsj- que des lettres à ce dernier, cel1e du 29,V,

1642 où elle lui annonce le mariage de MIIe de Bourbon et

cell-e du 9.IX,L642 où el-]e Ie remercie d'une pièce en vers

qu'il lui avait adressée et qui fut lue dans 1a loge d'Arthé-

nice. Je passe sa lettre très spirituelle à Mme de Sablé sur

la petite vérole de Mlle de Bourbon, car ie 1'ai déià men-

tionnée plus haut.

octave uzanne, dans sa publication de la "Guirlande de

Julie" (Paris, 18?5), nous a laissé 1e portrait de la "Guir-

landeuse" peinte par Lalauze. Les critères de 1a beauté fémí-

nine changent radical-ement avec Ie temps et pourtant la vraie

jol_iesse, demeurant éternel_1e et universelle, échappe aux

caprices du goût. Cel-Ie de la femme du portrait n'entre ma-

nifestement pas dans cette catégorie.Suit 1a préface d'Uzanne

qui s'emploie péniblement à diviniser la dame et à l-ui décer-

ner toutes sortes d'adul,ations. Les préfaces objectives ntont

jamais été faciles à écrire. L'exal-tation du peintre et de

I t auteur de la préface est pour moi aussi peu convaincante
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que tous ces déIires présentés en guise dthomruages à Ia soi-

disant beauté de JuLie par ceux qui fréquentaient le salon de

sa mère et qui avaient arrêté que l-a vénusté était de ri-

gueur.

Saint-Simon dit, dans ses additions au "Journal" de

Dangeau (261), qu'elle n'avait aucune beauté (262) et, spon-

tanément, je me fie davantage à ce témoignage car iI a êLé

écrit par quelqu'un qui n'était pas de la partie, et, puis son

jugement épouse le mien formé à 1'examen des portraits de

Julie, exécutés par Stella et Mignard.

Je me serais reproché d'en dire plus sur Ia "Guir-

lande" . " f-¿ ne faut pas a7l-umer Les chandelles en pTein midi" ,

disaient nos pères. Mes devanciers ont épuisé toutes les res-

sources de la langue pour chanter Ie recueil- publié en 1641t

où les dix-neuf auteurs qui contribuèrent à I'ouvrage, ont

êrigé en déesse Ia demoiselle en question. Jtai parcouru ses

62 madrigaux.Ltimpression que jten ai tirée,m'a1arme, La main

sur 1e coeur, je dois dire qutil mtest difficile sinon impos-

sible de faire de l t ouvrage Ie cas que l'on en a fait et que

j'estime qutil ne nérite pas. Nous connaissons tous Ie con-

texte de la naissance du volume. Le labeur des rimeurs a dû

être pénible et peu joyeux. Les Muses soufflent peu et faux

Iorsgu'on les attèle par force au joug de la rime. Chapelain

261, Paris, F, Didof, 1854,

262, Voir Ie port¡aii anonyue de JuIie publié dans le
Figaro Littérarire du 28,1V,1912 (P,[,10311 et celui de l{ne

de Uontausier présuné par Anloine Coypel se f¡ouvanl dans

le nusée de Caen et publié dans le catalogue de

I'exposition'Les salons liitéraires au teups des

Précieusesn à la LN, en 1968, J'apporte aussi un not tiré
du nJournaln de Laurent Bouchel (l{ss,596,Chartres}:nl{ne la
duchesse de l{ontausier était (,,, )sans aucune beauté (,,,) 

'elle esl norte égarée d'espritn,
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avoue lui-même qu'il fut obligé ( I )(263) de composer un

madrigal. 11 achèvera sa lettre à Montausier de 1633( ! ) en

lui disant qutil se tient quitte envers lui du rnadrigal qu'iI

Lui avait promis. Sa "Couronne impériale" sera dtun bout à

Itautre une allusion à la passion de Julie Pour Gustave-

Adolphe (264).

Je me hâte de faire un léger crayon d'un épisode

dont Julie fut f inspiration. I1 s'agit de "L'histoire d'Al-

cidalis et de Zélide", qui fit, du temps de Voiturer les dé-

Iices de I'hôteI de Rambouillet.

A l'époque, Mme de Longueville était une petite fi1Ie

bien sage, gui s'endormait bercée par les contes de fées ra-

contés par Julie, de 12 ans son aînée. Un jour, le réper-

toire épuisé, celle-ci décida d'en inventer un. L'histoire de

ZéIide et d'Alcidalis' dont il est souvent fait mention dans

Ies lettres de Voiture, vit ainsi le jourr erl pleine nuit.

Jul-ie donna f idée qlre Voiture prornit de mettre en mots. Ce

qu'il fit. La troupe de Mme de Rambouillet se laissa charmer

par la fable. Je trouve des traces de 1'éPisode bien des

années plus tard, parmi les lettres échangées entre Mme de

Montausier et Ìa comtesse de Maure qu'abritent les Mss. de

Conrart. Le conte inventé par Julie a ét'ê publié pour Ia pre-

mière fois en 1659 (265). L'idée de Ie publier était pltts

ancienne. EtIe remonte à 1'année 1650. Mais à cette époque-

1à, Ì'lme de Montausier avait refusé de communiquer Ie manus-

crit qu'elle possédait afin qu'i1 soit publ-ié. La comtesse de

263, Let*"re au coilte de Fiesque, 9, tI, i613,

¿${, Cf ,lelt¡e de [oilure à,]ulie,s,i,n,d,,n0euviesn,éd,
Rcur,pp, !l-32,
l]ti5, lJne Ietlre de félicit¡lion de la ccnlesse de l{¡ure À

!{me de l{ontrusier du l,)(iI,l659, dans:nLetbres.lu comIe

d'.{vaux à Voiiure' p,6?,
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Maure se chargea d'amener Julie non seulement à céder mais

aussi à finir l-e conte que Voiture avait laissé inachevé.Dans

Ia susdite correspondancet ie Iis cette suggestion de Mme de

Maurez "Si vous ntentendez pas aussi bien 7a guerre que fait

Ml-Ie de Scudéryrvous avez auprès de vous un assez bon secours

pour les combats par mer et Par terre. " 11 me convient de

préciser que Ie mari de Julie était à 1'époque lieutenant

généra1. Une lettre de Mne de Montausier à l-a comtesse r du

8.XII.1659r fournit Ia preuve incontestable du véritable

auteur du conte "Maist ntêtes-vous pas persuadée que l-e

pauvre Voiture en a tout l-'honneur et gue ce qui esú de noi

ntaurait janais été remarqué sals l-ui?" Ce fut bien Julie et

non sa mère, comme prétend Barthélemy (266). J'insiste sur ce

détail-, inspirée par la joie d'avoir déniché une erreur dans

la matière passée au crible tant de fois déià. A Ia même

page, Barthélemy parle d'une demoiselle "de Dombes (depuis

duchesse de Longueville ) " . Le nom me surprend car avant son

mariager Mme de Longueville ntétait autre que MIIe de Bourbon

(267), Barthélemy parle (268) aussi d'A1isdalis. Je corrige

le lapsus: i1 s'agit d'Al-cidal-is (269).

Dans 1a lettre citée plus haut (3.xII.1650), la com-

tesse de Maure devine que Voiture a peint Jul-ie dans Zélide.

Le personnage n'eût pu être plus gracieux. Un argument de

266, 'La contesse de Hru¡e, sa vie el sa correspondancen ,

Paris, 1863, J, Gay, p,152 et 153' note,

26?, Bn prenières noces,le duc de LongueviÌle épousa [ouise
de Bourbon, fille d'Anne de Soissons, Le non de Donbes

surprend donc au plus haut degró,

268, pp, 152 et 153,

269, Je n'ai lrouvé qu'une seule critique du conte, La

Fayebte à llénage, ¿{,II,1658: ''Jrai lu nl'Alcidalis' (,,, ),
je vous dirais que le style n'en parait ttop fleuri el
trop orné pour un style narratif,n Puis-ie observer que

c'est une opinion de connaisseur?
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plus à I t appui de La thèse que les écrits spirituels de Voi-

ture ne signifiaient que fort peu de choses. Ils se détes-

taient de la plus belle haine. Hautaine et dédaigneuse, eIIe

ne lui pardonna janrais sa roture ni son succès auprès des

grands. Blessé et hunrilié, il avala Itaffront et tourna sa

rage en feinte soumission. Les lettres de Voiture publiées

par Ubicini (Paris,1855) et par Amadée Roux ("Oeuvres",1858)

dévoiLent Ie jeu. J'en cite au hasardi"Je sujs si accoutuné à

ne recevoir de vous que du malteuê je nten puis p-Zus attendre

autre chose et la paix même mtest suspecte"(Z70).Les récon-

ciliations lui pesaient lourd, "Vous ne sauriez croire com-

bien cette paix-Là ne coûte de troubLe (.. . ) et quel- bien

ce me serait que dtêtre encore maL avec vous" (27I),

A 1'hôtel de Rambouillet, leurs chamailleries n'en

finissaient pas. Ils se sautaient à la gorge pour un rien.

Telle cette fameuse dispute provoquée par une recette du lait

d'amandes.Ils se querellaient même pendant les "gros dteau"

(272), en pleine nuit, à la pleine Iune. Lorsque Voiture

devait s'absenter, el-l-e injectait du venin dans ses lettres.

De vraies morsures de cobra. La preuve? Voiture à Jul-ie:

"J'aimerais mieux que (vos lettres) fussen¿ (. . , )noins él-o-

quenúes et qutelles fussent plus ainabl€s. " "Je vous aime

encore p-Zus que je ne vous crains" (273), "Quoique vous me

fassjez peL¿T (...) , je prends pl-aisjr â vous voir sous toutes

-Zes formes où vous vous mettez"(274), II aimerait encore ses

griffes et ses écailles si elle voulait se changer en dragon.

270, ,{ Julie s,1,n,d, nOeuvlesn,éd,floux, p,196,

2?1, À IuIie, ibid, p,329,

2?2, Voir:letire de Voiture à tr{lle Paulet, de l{adrid, 1633,

p,113 lo I, éd, lJbicini,
2?3, De Lisbonne 1633,n0euvresn p,?0,éd,Roux,

2?4, A Julie, 22,i/.l633 n0euvres' p,1?0, éd,fl,oux,
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"Vous venez me peîsécuter au bout du monde et me tourmenter

même p.lus que ma mauvaise fortune " (ibid. ). En effet, e1l-e

Iui souhaita agréablement d'être gardé aux galères turques,

de recevoir des coups de Latterd'être enpalé une deuri-heure

et d'être embarqué sur des mers dangereuses et dans des pé-

rils terribles (275), Voiture à Jul-ie: ",Si votre autre Lettre
était, de 7a sorte de ceLLe que j'ai reçue,ce n'a pas ét,é pour

moi un si gtand maLheur de la perdre"(276). Julie avait juré

sa perte et ne supportait pas f idée qu'iI fût protégé par

les aristocrates. El1e ne lui pardonna même pas sa petite

tailLe (277), EIIe I'appela eI Rey (278) Chiquito, faisant
allusion au roi de Grenader ün gnome couronné qu'on surnomma

"Petit" (279), Eloigné d'elLe, Voiture simulait Itattachement

dont il était prêt à faire preuve en lui envoyant "t)ne

moustache du roi de Maroc et une poignée de Ia barbe et deux

dents nâchel-iêres du roi de Fez"(280).La lecture de lettres
d'amis étant souvent à l-tordre du jour à I'hôtel de Rarn-

bouillet, Itassemblée se pânait d'admiration pour les tour-
nures spirituell-es de Voiture qui ne faisait que camoufler sa

haine. Ne nous laissons pas prendre ! Les lettres de voiture à

Julie ont 1'air d'une taquinerie amoureuse mais ce n'en était
pas urrê. Son art de dire les choses d'une certaine façon pour

les faire entendre dtune autre donna naissance à des phrases

et rnême à des lettres entières à double entente.

2?5, ,{ Iulie,6,L163{ ibid, p,173,

2?6, De l{adrid, 1633,

2??, Lettre de Voiture à llLle Paulel, s,l,n,d, n0euvresn,

p,160, éd,Roux,

2?8, ou Roy, cf,sa lettre à Julie, n0euvresn,p,198,

2?9, Lebtre de Voiture à l{lle Paulet, s,l,n,d, n0euvresn,

p,159,

280, Voiture à Julie, 3,IIL?, n0euvresn p,lg1, ód,F,oux,
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Le dégoût pour le vil- qu'éprouvait Mme de Rambouil--

let I'invita à déclarer Ia guerre à tout sentiment abject.

Ell-e y échoua. Dans son temple où I'on rendait un culte au

beau et au noble, le vice trônait en toute beauté. 11 y

était seulement mieux déguisé ! La mascarade y devint un art

dtorner ses sentiments des plus belles parures. Si dans le

sal-on dtArthénice, Itamour garda tous ses attributs malgré

les efforts de la maîtresse du lieu pour Ie métamorphoser

en un bel artificen de même, Ia haine y garda aussi toute

sa succulence. Je refuse de diviniser ce temple comme I t ont

fait mes devanciers. L'acte est impossible car I'homrne y nit

les pieds.

L'hôtel de Rambouillet devint pour Voiture sa raison

d'être.fl en avait désespérément besoin.II sut donc vêtir
joliment sa haine. 11 compara Julie à la mer , "Quand je consi-

dère ses cal-mes, ses bonaces, ses tempêtes et ses couîroux,

ses bancs, ses écueiLs et se,s rochers; combien el-Le esú admi-

rabLe et incompréhensive; bell-e à ceux qui l-a voient et ter-

rible à ceux qui se mettent à sa merci; opiniâtre, indomp-

table, amère, fière et dépitée; i] me sembl-e que vous vous

ressemblez comme deux gouttes d'eau, Une différence: La mer a

ses bornes, vous n'en avez point, I7 nty a en vous ni fond ni

rive"(28L),

A l-'hôtel de Rambouillet, Voiture composa pour Julie

sa métamorphose de NaÏade en diamant (282 ) . Insensible, opi-

281, Voiture à Julie, 30,'f,16{4,n0euvresn pp,330-332,

éd , Roux,

282, Voiture conposa d'¿utre$ nétanorphoses: de Lucine en

rose pour l{ne de tanbouillet, de Léonide en perle pour l{lle
Paulet, de Uontausier en chauve-souris, d'Isaac Arnauld
( Icas ) en perroqueb,
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niâtre et inpérieuse, elle ne put prendre forme que de cette

pierre dure qui résiste à toute force. Dure et froide.

Jtarrive ainsi à la question que je m'apprête à mordre

à belles dents, dès le début de ce paragraphe.

Julie succéda (283) dans la place de dame d'honneur de

la reine à Mne de Navaille (284), chassée pour ne pas avoir

t,oIéré les entrées nocturnes du roi dans l-a chambre des

filles et pour en avoir muré la porte par où il venait(285).

Arrivée à la cour, elle gagr:e. aussitôt la confiance de

Louis XfV et se montra une arriviste consommée. Une duègne

complaisante.Une adroite intrigante.Roublarde et matoise. ",5i

eLl-e nta pas p-Zus de vertu (que les autres), eLLe a plus de

cervelfe"(286).4 Ia cour, eIIe fut à la source des incartades

du roi- avec Mlle de La Vallière, Ia comtesse de Brancas et

Mme de Montespan. Je renvoie le lecteur aux "Mémoires" de Mme

de Motteville et aux "Historiettes" de Tallernant pour y trou-

ver d'autres attaques. Je reste à mes lettres. Jten trouve

une de Mme Du Noyer de Bagnères (no XXIX s.d. ) où elle parJ-e

de Ital-garade de M. de Montespan contre Mme de Montausier et

sur l"e rôIe que cell-e-ci joua dans 1a fameuse intrigue de

Louis XIV. Je cite Ie passage: "Pour se venger de Mme de Mon-

tausier ( .. .) i] avait prié (. . . ) Lrne bonne partie de La cour

â dîner chez ell-e (chez Mme de Montausier) et au niLieu du

repas i] avait dit à toute l-a compagnie que c'était l-ui qui

-les avait fait rassembl-er pouî Leur faire voir 1a plus fa-

283, LXI,1661,'Biographie Universellen, l{ichaud, Paris,
Desplaces, s , d,

28{, Sur cette nonination, voir: iettre de Hne de l{aure à

Julie s,l,n,d, dans les nLettres du conle d'Avaux à

Voitu¡en pp,84-85,

285 Saint-Sinon en parle dans ses annotations ru nJoutnaln

de [)angeau,

286, ljne Lett¡e de Chapelain à l{ne de Sévigné, 16,IL1661,
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meuse entîemetÉeuse de 7a Cour, Il Lui donna même un autre

nom dont je ne trouve pas à propos de me servir. "

Je tiens aussi à citer Eugène Crépet (287 ).11 parle de

Julie en ces termes: "Si ¡ous la suivions au-deLà de son

mariage, nous La verrions tomber du ridicul-e dans Ltodieux,"

Elte a1la jusqu'à nontrer à la cour un sonnet de Conrart sur

le dauphin et à y faire croire que c'était elle qui I'avait

composé ( 288 ) . QuelLe avidité insatiable de gloire. Crépet

parle aussi de sa recherche éhontée de Ia faveur royale et de

la sécheresse fondanentaLe de sa nature. fndifférente à Ia

souffrance de Ia reine à euiravec son concours zéLê,Louis XIV

donna une rivale en la personne de La Vallière, dite Ia "vio-

Iette", Mme de Montausier restera de glace lorsque celle-ci

lui avouera plus tard sa douleur dtêtre remplacée par une

autre favorite (289). On sait qu'iI y a des lettres à la

Bibliothèque royale de Munich, écrites par Mme de Montausier

à La VaIlière, 9ui montrent cette première dans I t exercice de

ses fonctions de confidente des amours du roi. En juin 1670,

f intrigante écrivit à Louis XfV une lettre où elle lui de-

mande de consentir à ce qutelle se dérnette de ses fonctions.

Surpris et fâché, Louis lui répondit Ie 24 juin 1670. J'y

lis: ""fe souhaite çIue vous occupiez la place dont ie votJs ai
jugée seu,le capable".Un hommage éIoquent au zèIe de JuIie. Je

la soupçonne d'avoir feint le désir de se retirer de l-a cour

afin de tromper 1'opinion publique qui lui était hostile.

Elle savait manier 1'art de La fiction à merveille. Le sort

28?, nLe trésor épistolaire de la Francen, Paris, flachette,
1865,

288, Lettre de Chapelain à !{ontausie¡ s,d,n,l,
289, Lettre de Ia Va]lière à la duchesse de llonbausier,

s,d,n,l,
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me glisse cruellenent sous la main un mot de Voiture z "Vous

qui inventez si åeureusement et qui avez toujours donné tant

de vraisembl-ances à vos fabLes"(290).Le talent s'avéra utile.

Julie de MontausÍer trôna à Ia cour bien des années

après Ia dernière séance du salon de Mme de Rambouillet. Mais

j'ai évoqué cet épisode à dessein. Mme de Montausier était

bÍen Julie d'Angennes' ce même tendron déLicat dont Ia soi-

distant pudeur s t indigna une fois contre Voiture, lorsque

celui-ci voulut lui baiser l-e bras en lui donnant la main

pour monter une marche. Je mtobstine à répéter que je ne

crois pas aux métamorphoses miraculeuses. Je mtoppose ainsi à

la métamorphose de la demoiselle adorable en monstre dtinté-

rêt. puisque monstre iI y &¡ Ia question se Pose si la de-

moiselle était vraiment adorable.Jten doute fort. Les lettres

çlue j'ai consuLtées exhibent une Personne int'elligente t

gãtée et insensible. Telle ie Ia vois dans le salon de sa

mère. Un ornement luxueux mais froid: un biiou qui sert à }a

parure mais qui touche Peu les sens.

A la cour, e}}e était esseulée. ElIe se plaignait sou-

vent à chapelain ( ses lettres de L662 ) de Ia corruption de la

cour où 1'on faisait titière de Ia vertu et où I t on devait

agir par contrainte. Non. Si elÌe avait êtê aussi exception-

nelle quton nous L'a fait croire, eI1e aurait su y faire con-

traste. Mme de Motteville (291) écrit que Pour vouloir trop

dtamis, el-Ìe nten avait pas. EIIe se brouilla Plusieurs fois

avec Mme de Longueville avec qui el1e avait pourtant vécu Ies

meilleures années de I'hôte} de Rambouillet. Leurs réconci-

290, Voibu¡e à Julie,de Bruxelles,l63{,n0euvres'êd, Ubici¡i
p,2{1 to I,
291, nllónoiresn, Paris,188¿r p,303 bo IV,
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liations n'étaient qu'une nécessité de circonstances (zgz).

Mme de LongueviJ-le considérait avec dédain l-e manque de scru-
pures de Jurie et de son mari à la cour et Leur avidité de

faveurs. L'année où ils sont devenus duc et duchesse (1652),

ell-e mande à Mme de sablé qu'il faut "-zes faire souvenir(... )

qutils sont hommesrcette nouveLLe él-évation pouvant fort bien

en avoir ôté l-a mémoire." La morgue et r'avidité de lustre
(2e3 ) .

EIIe disait d'elle nême que trois fois le mois, eIIe
n'était pas "conversable" (294). Ell-e était aussi peu amicale.

"J'ai l-u vos Lettres à Mme de Maute et Les mieJ2.¡?es sar2s.Zes

faire chauffer", s'écrie Mme de sabré dans sa rettre à Julie
en L642 (295). "Je ne suis guère pJus persuadée de l-'amitié
que vous avez pour vos amis, que je Le suis de votre har-
diesse". Je trouve encore une autre rettre de Mme de Maure à

Mme de Sablé (s.d.n.1. ) où je lis cette accusation: "On ne

saurait prendre dtexemple sur -za façon dont eLl-e reçojt l-es

reproches qu'on 7ui fait. Pauvre femme, el-Le mta mis (sic) à

tel point que,,,". De pIus, cette "pauvre femne" aimait cen-

surer et instruire tout Ie nonde. ".,.ses 7eçons que je trouve

fort ridicu-les, Je me moque dtel-l-e en termes honnêtes"

( ibid. ) .

11 me paraît impossible de me taire sur Ia question

du fameux mariage de Jurie/Philonide du "Grand cyrus" - avec

292, Leltre de l{me de Haure à l{ne de Sablé, s.d,n,l, dans:
nLes anis de l{ne de Sablé' p,2{0,
293, C'est à cette occasion, prétend Segrais(nsegraisianan )

que La flochefoucauid fil cette naxine:nIl y a des gens qui
paraissent aériter de ce¡t,ains enplois dont ils font voir
eur-uênes qu'ils sont indignes d'abord qu'ils sont
parvenus, n

294, Voiture à Julie, 22,I,1633,n0euvresn,éd,Ubicini, to L
p,194

295, II.1642, ¡ecueil de l¿nson, p,252,
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Ie marquis

(296). Les

torze ans

éternité !

assiduités

avant qu'i1
laborieuses du

pût I'amener à

Ne parlons pas de passion! CeIIe-ci, intense, posse-

sive et obsessionnel-Ie par définition, accapare lthomme tout

entier. I1 nta qu'un besoin: avoir sa bien-ainée à lui tout

seul, à tout prix et tout de suite. Nul ntaurait pu supporter

la souffrance terrible de J-a passion pendant quatorze ans. Ni

Montausier,non plus! Julie ntaimait pas Itidée de mariage. On

ntaime pas cette idée, Iorsqu'on ntaime pas I'homme. Malgré

celà,Ithomme se battit pour 1tépouser. Ltordre étant sa vertu

principale, iI dressa son plan de bataille: 1 ) gagner I'appui

des amies de Julie: MIIe Pau1et,Mme de SabIé,Mrne d'Aiguillon;

2) faire parler en sa faveur Richelieu, Mazarin,la reine Anne

(pour plaire à celle-ci qui était dévote, changer de religion

et de protestant devenir catholique); 3) se faire bel esprit;

4) aduler Ia mère pour gagner l-a fille (2Sl ¡; 5 ) se mettre à

écrire des vers.

Ce qutil fit. De sang froid. Douze ans après qu'il eut

rencontré Julie pour Ia première fois ! ( 298 ) Je reviens sur

mon point. Je ne crois pas que cela ait êté une passion.

Cel-le-ci aveugle trop pour permettre à I'homme de se livrer à

1'élaboration dtune stratégie de ses grandes manoeuvres. Sous

1'empire de la passion, surtout non parLagée,I'homme brûIe,

296, Dangeau, nlournaln,

¿9?, II envoya p,ex, à la l{arquise un óloge hyperbolique de

sa beaubó, Iorsque cell.e-ci avail 52 ans (Chapelain à

l{ontausier L III, 1610),

298, II décida d'ópouser Julie au sorli¡ de sa courte
captivité cheø Cha¡les IV, duc de Lor¡aine, à Dutlingen, en

16{3 - leitte de Voiiure à Pisani, XII,1653,

de Montausier qui eut lieu Ie 13 juillet 1645

Marquis durèrent qua-

1tépouser. Toute une
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s'use et s'égare. Son humeur se montre peu propice à agir par

calcuL et à procéder par ordre. Douze ans après J-a première

rencontre ! La passion peut éventuellement inviter Ia victine

anoureuse à se faire ermite(299) et à plonger dans un tunnel

dtaliénation et de cauchemar afin dtaimer dans Ia douleur, et

de se détruire spectaculairement en se heurtant sans cesse à

des moul-ins à vent.Une épave.La victime exagère plutôt, iné-

vitablenent ses fautes et se contemple dans son mal d'ainer

au lieu de néditer sur une tactique efficace. Je dresse 1à

une vision romantique de la passionrtout à fait à la Chateau-

briand, car ce sontr êrr effet, les romantiques qui définirent

le mieux ses rêveries et ses exaltations. EIIes étaient les

nêmes au XVIfe siècLe. La passion peut éventuell-ement invi-

ter la victine à écrire des poèmes. Montausier enfanta seize

madrigaux pour sa "Guirlande", certes, mais à l'époque, Ia

manie de rimer était générale. Segrais dira d'ail-Leurs ("Se-

graisiana") qu'i1 faisait des vers prosaiques, sans poésie

ni éIévation d'esprit,et Chapelaj-n versera la dernière goutte

de venin en disant au comte de Fiesque ( 300 ) que Ia "Guir-

Iande" ntétait qu'une imitation de 1'Italien du Guazzo (301)

pour La comtesse du Montferrat ( 302 ) .

Lorsque Ie cardinal de La Val-ette mourut, Montausier

feignit I'affliction, pour plaire à Ju1ie. Dans une Iettre

299, llolre huguenob,au Iieu de se retirer dans un ernitage,
se retire joyeusenent à la garnison de Colnar où il se

livre à des plaisirs bellenenl obscènes que Chapelain n'ose
nontret ses Iett¡es à Ia conpagnie de l¿ rue Saint-Tho¡as à

cause de quelque relation inprudente (letlre de Chapelain à

l{onlausi.er, l8,t/III, l6{0},
300, [ettre du 9,IL,1633,
301, Secrótaire de Louis de Gonzague,

302, La pièce inprirée à Gènes en 1595 s'appelail nLa

Guirlanda della Conlessa Angela Bianca Beccaria, conlesta
di uad¡igali de diversi ¿uborin,



185

que Chapelain lui envoya, I'expéditeur condamne cette douleur

de commande ( 4.XI.1639 ) .

Pendant quatorze ans, I'hôteL de Ranbouillet assista

à sa conquête néthodique et solide. A son labeur efficace

mais peu enivrant. JuLie finit Par se Plaire à résister aux

assau,ts de Montausier. Le clan arbitrait }e ieu. En 1640'

M}le Aubry fut accordée en mariage à M. de Narmoustier. A

l_thôtel de Rambouillet, Mme de sablé,en lisant I'avis qu'on

lui en donna,Iut Montausier au lieu de Narmoustier. Le lapsus

surprit I'assenblée qui s'était tellement habituée aux sou-

pirs programmés de Montausier que toute autre femme Placée à

ses côtés ntaurait eu aucune chance de subsister (303). Et

pourtant, curieusenent, 1'annonce de Ieur nariage étonna

quelque peu ( 304 ) , Ce fut un acte qui unit ( 13.vII.1645 ) ( 305 )

Iogiquement deux Personnes qui ne mouraient pas d'amour ltune

pour I'autre, mais dont Ies caractères, les ambitions et les

intérêts s t épousaient mieux que Ies coeurs. Le comportement

des deux à Ia cour ntaurait pu être plus éloquent. Le jour

de I'hynen, Ia jeune (?) mariée avait 38 ans(306,307). Le ma-

riage Itexila en Province et la précipita ensuite à Ìa cour.

Je me suis promis de me taire sur I'admiration qu'avait

Julie pour Ie roi de Suède, Gustave-AdolPhe, tant Ia matière

303, Lettre de Chapelain à l{ontausier' 11,X.1610,

30{, [ettre de BaI¿ac à Chapelain' 11,It/,1645,

305, Je relève une erreur d¿ns le caialogue de l'exposition
nIes salons liltéraites au tenps des Précieusesn à la B,[,,
1968 qui donne 163? con¡e I'année Cu narisge de Julie,
106, Sa nère, Ie jour de ses noces, en avait 12,

30?, Je nole ici Ia présence dtune lelire en vers sur Ie
nariage de Julie avec Uont¿usier, conposée par Scarron,

publiée à Patis par A,Aubry en t615,0n y brouve une

raillerie sur l'âge du jeune ¡arié (15 ans), L'¿uleur sut

se t¿ire sur celui de la nariée, Jren lire aussi cette

allusion au caractè¡e du l{arquis:nsouple eb pliant coÈLe un

oziern,Le jeu de rots nraurail pu être pius généreux'
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est connue. Je me contenterai juste d'en signaler quelques

traces gravées dans les lettres,

Arnauld dtAndilly en parle dans la sienne (s.d.n.I. )

écrite à Julie et lui envoie son sonnet "Tombeau pour le roi

de Suède". L'hôtel de Rambouillet blânait Julie de ce ca-

price. Et ne manqua pas de s'en divertir. Un jourr êD mars

1632, Voiture fit déguiser quelques hommes en Suèdois qui

vinrent en carosse à I'hôteI de Ranbouillet comme ambassa-

deurs du roi de Suède afin d'offrir Ie portrait du lion du

Nord à Ju1ie. Une lettre accompagnait le présent. ElIe avait

été écrite par Voiture mais signée: Gustave-Adolphe. La farce

amusa fort.

Gustave-Adolphe fut un conquérant qui ne mit jamais

Ies pieds dans le salon dtArthénice.Je reviens donc sur celui
qui fut, par contre, de son premier fond.

* ****t

Le vai-nqueur Montausier était souvent à la guerre, à

Ia merci dtennemis. Sa vie militaire devint un noble chagrin

des amis du saÌon et leur noble joie. Lorsqu'iI partait à Ia

guerrer ori Ie croyait toujours à la veille de mourir de faim

ou de feu ou de 1tépée, loin de tout secours. On stextasiait

de ses triomphes. "Il- faut que -les coups que vous avez rués

au combat de MuLh<susen aient ét,é bien rudes , pttisqu'ils ont

retenti jusqu' ici" (308). "On y chante to¿¿s Les jours tant

dthymnes à votre louange que -Les chanúres en sont tantôt

enroués " ( 309 ) . Cette lettre fut envoyée au guerrier en

308, Chapelain à l{onlausier, ILl638,
309, te uêne au pêne,20,III,1638,
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Alsace, après Ia prise de Brisac .( 19.Xf I.1638 ) . La joie de Ia

compagnie fut telle qu'on décida de mettre en scène une pièce

pour rendre I'exploit ménorable (310). Montausier devait, en

être le principal personnage r "vaiLlant et féroce, pl-ein

d'amour et de coLère "( 311) . Arnaul-d devait y jouer Ie rôIe

d'un amant pitoyable, Chapelain cel-ui de son ami, Chavaroche

devait être un valet et l-e jeune Jean de Montreuil, secré-

taire du prince de Conti r devait incarner une femme à cause

de sa grande beauté. Vaugelas et Gombaud furent de la pièce

aussi. On manqua de femmes ! "La conédie esú ital-ienne et nous

ntavons point de femmes qui prononcent bien cette langue"(l)
(ibid.). Juste ciel! El1es se vantaient toutes de posséder

cette langue à merveill-e!

Pour la pièce, Mme de Rambouillet dressa un théâtre

dans sa salle. Pendant un bout de temps , La comédie fut le

seul sujet dtentretien. Je dois décevoir le lecteur: iI n'y a

pas traces dans Ia correspondance, ni ailleurs, d'une éven-

tuell-e représentation.

Une digression paraît de rigueur. A Brisac, des mil-

Iiers dthommes trouvèrent la mort. Les émotions des gens

d'antan auraient-eÌ1es tant différé des nôtres? L' hôte1

de Rambouillet, où l- t on aspirait à enseigner comment se com-

porter à toute heure et en tous lieux, s'apprêtait à monter

une farce pour céIébrer Ia victoire remportée à la terrible
boucherie de Brisac, La joie devait être immense mais

fallait-il- vraiment faire les bouf fons pour Ia chanter? El-é-

gance r rn€ssieurs, éIégance !

310, te nêne au nême, 10,L1639,
311, Chapelain à l{ontausier, 20,III,1638,
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Montausier faisait souvent ses maIIes. De ses exils t

il envoyait à l-'hôte] de Ranbouil-let des lettres pleines .le

figures de rhétorique et de cajoleries spirituelles qu'j.l

semait généreusernent. Il envoyait aussi des vers écrits de sa

p1ume.TeIs ces trois sonnets composés en cours de route entre

Lagny et Bussières, êrI ¿vril 1638. I1 était parti rendre

visite à une autre fille de Mme de Ranbouillet, Claire-Diane

d'Angennes, abbesse dtYères (312). La douleur d'avoir quitté

la joyeuse compagnie était grande. II dut trouver un moyen de

se remonter. 11 en avai-t trouvé urr. En arrivant'iI se consola

aristocratiquement avec du Potage ( ibid. ) !

Les amis dtArthénice stalarmèrent bien des fois Pour

Ie soupirant de Julie. En septembre 1639, Iors d'un autre

trajet,entre Genève et Lyon,Montausier faillit être brûlé

vif dans une hôtell-erie ( 313 ) . I1 échaPpa aux flammes mais

perdit quatorze chevaux et tout son équipage. Ce fut une

perte peu regrettable. Il pleura surtout ses chausses dévo-

rées par Ie feu. L'incident tira I'hôte] de Rambot¡il-let de

sa douce béatitude. I1 frémit surtout pour la précieuse cu-

lotte, "L'on stéctit sur cet embrasement de chausses (... )

comme sur une chose fort nystérieuse et l-'on stimagine des

cheveux, des Lettresrun portrait et autres pareils ustensi-les

d'amour"(314). Etaient-ce des rel-iques de JuIie? Peu importe.

11 sortit de f incendie sain et sauf. II perdit ses chausses

nais dut se féIiciter d'avoir gardé indemne cette partie

utile de son corps qui commence Ià où finit l-e dos, même

s'iI ntavait rien à mettre dessus.

312, Chapelain à trlontausier' ?5.It/,1638,
313, Chapelain à LaÌane' 1,X,1639'

3l{, te nêne à lloniausier, 3,I,1639,
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Nous savons quels Iiens étroits unissaient 1'hôteI

de RanbouilLet à I'hôte1 de Clermont. Les deux soeurs de

Clermont ténoignaient une grande anitié à Montausier,tout en

lui reprochant souvent un fâcheux manque de tact.Montausier

eut, une fois,f impolitesse de faire une comParaison publique

entre Julie et les soeurs de Cl-ermont au désavantage de ces

dernières, ce qui scandalisa leur faurille (315). Malgré leur

colère noire,la paix fut sauvée car les crises d'inciviÌité

dont Montausier était souvent pris,n'étonnaient plus Personne

et ses chamail.Leries continuelles avec Voiture étaient suffi-

samment pénibles pour vouloir en éviter dtautres.

Les deux homnes ne pouvaj-ent se sentir (316). Les

lettres de Chapelain n'en laissent pas douter(317). A 1'hô-

te1 de Rambouillet, i1s se cajolent mais aineraient mieux

mordre. Le coeur tue quand les yeux sourient. Préciosité

oblige, "voiture m'a denandé, écrit Chapelain à Montausier

le 19.XII.1639, de vous faire des anitiés de sa part, comme

Lthomme du monde qui vous honore le plus et de l-a neiLLeure

sorte qu'il me serait possibl-e," C'est la meilleure manière

de maquiller ses aversions,de se montrer mondain et de Passer

pour civil. Nous avons déjà fait un tour dans Ie pays de

1 'hypocrisie. Inutile de ref aire l-e voyage.

Détestant I'homme, Montausier détestait aussi l'esprit

de Voiture (318). I1 trouva sa propre façon de I'écraser.

Chapelain Lui ayant envoyé (14.IX.1640) une lettre latine

écrite par Voiture, i1 constatera sèchemenL:"Ctest dtt Latin

315, Le uêne au mêne, VI,1ti38,

316, Tallenant dira:nLes chiens de I{ontausie¡ et Ies siens

n'ont janais trop chassé ensemblen,

31?, 16,I,1639, 31,L1639, 19,IIL1639, 14,ViLl6{(),
1 7 , VI I , 1 64 0 , 1 1 , IX , 1 6 1 0 ,

318, i1 ne I'invita pas à coopérer p0ur sa nGuirlande*,



190

et puis ctest tout". Ltindifférence blesse 1e plus. D'autant

plus que Montausier possédait à fond Ie latin(319).L'aversion

était notoire. La ioie de Mme de Ranbouillet de régaler Mon-

tausier des écrits les plus spirituels de Voiture n'était ia-

mais partagée. "ELLe mta promis une Lettre fol-7e de Voiture

q.ui vous (servira de divertissement), si ce ntest gue Ltau-

teur ne gâ,te l-'ouvrage" ( 320 ) . Aurait-il étê jaloux? Fêté

et applaudi, Voiture imposait insolemment Ie ton dans Ia

chambre bIeue.EtaIant avec peine ses prétentions littéraires,

Montausier en était souvent réduit à pester contre la veine

rachitique qui lui soufflait de maigres vers:

Je ue serai poinf légère

Disaif CIotis au Berter
Eb Thirsis à Ia Bergère

Ie ne se¡¿i point iéger, (32L)

Le plus souvent, iI gardait ses poésies Pour lui r Par-

fois,il les montrait à ses amis du salon (322). Et surtout,il

1ísait. Ses vastes lectures sophistiquées portent des titres

exotiques:"Decades de las Indias, o descriPcion de las fndias

Occidental-es" de Antoine de Herrera y Tordesillas, "Historiae

de rebus Hispanicoe'r¡ou le pittoresque "Hippodrome" de Savary

de Courtesignyr ou encore "1'Hésiode" de Graevius en latin.

Epris de Cicéron, de Tite Live, de Claudien et d'Ovide, iI

stintéressait aux vieilleries françaises et latines. Certest

il guerroya surtout mais iI sut garder I'amour des belles

Iettres au milieu du tumulte militaire de ses vingt-deux

campagnes. Lorsqu'il était absent,il était un sujet d'inquié-

319, nVolre jugenent n'est pas noins bon pour Ies choses

iatines que pour les françaisesn, Chapelain à l{ontausier,
18,VIII,1640,
32C, Chapelain à l{ontausier, 11,'/iLl6{0,
3?1, tlss, Conrarl no 5120 fo 185,

322, Chapelain à BaIcac, ?,L1640,
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tude perpétuel}e du clan. Présent, il agitait l'éventail de

ses soupirs aux pieds de Julie ou s'adonnait à la dévotion.

Le dimanche était son jour de piété. Il allait alors cher-

cher Dieu hors des muraS-Iles,au temple de Charenton(323). Il

nty avait pas moyen de le voir ce jour-là¡ rü€ Saint-Thomas.

Sait-on que Montausier avait un fichu caractère?

Bourru, agressif, hargneux et violent, iI était inplacable

dans son opiniâtreté ( 324 ) . Mme de Choisi disait de lui que

c'était un fagot d'ortie qui piquait de quelque côté qu'on

Ie prît ( "segraisiana" ). Les gens étaient si intimidés Par

ses nanièresr gutils ntosaient ouvrir La bouche Pour parler

et s t ils se hasardaient à 1e contredire, i] entrait dans une

telle férocité que ce ntétait pJ-us une créature raisonnable

(325).Inéga},un jour iI était Pour Quinault et lâchait cent

piques à Itadresse de Corneille. Le lendenain, il accordait

ses faveurs à Corneille et pestait contre Quinault. Je trouve

une lettre de Bal-zac (27,V.1645) qui contient une tirade vé-

hémente contre le marquis de Lacédémone ( 326 ) . BaLzac I'appe-

Iait aussi dans ses lettres Montosides ou Ie Spartiate. De

bien jolis noms Pour cette brute incivile qui n'avait pas un

atome de tolérance ni d'aménité.

"Etant né comme i] est, pour les actions miLitaires,

il nta garde de s'amuser dans -Zes cabinets, quand il faut

servir à La campagne"(}z7). Bal-zac senble oublier qu'au temPs

323, Chapel¿in à Balzac' 30,IlI,1639,
321, l{ne de Sévigné à s¿ fille' ?,VIII.l685,
325, ChapeLain à Conrart' IV,1639,

326, llon d'une viIIe forl ancienne qu'o[ ûo[[e ¿ulrenent

Sparte, fondée av¿nt [one et Carthage, BIle a été célèbre

pour Ia valeur de s¿s habit¿nbs, Lacédénon ' fil.s de

Jupiter et de Sénélé, II régna en Lacédénone au tenps de

t{ois, Sa fenne s'appelail Sp¿rte, Dict,ionnaire Trévour'

32?, Balcac à Chapelain, ?,IIi,l(i3?'
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de sa lettre, Montausier servait dans sa propre campagne,

combinant tous les moyens de séduction de sa tactique mise en

oeuvre pour conquérir Julie.

11 disait souvent "non" à tout (328). N'ayant entendu

que "non" de la bouche de Julie pendant quatorze ans, iI finit

par apprendre la leçon. LtéLève dépassa Ie maître.

Brusque, emporté, sarcastique et violent, dur envers

ses inférieurs, il était infiniment craint (329). Le duc du

Maine, fe voyant passer un jour "sous ses fenêtres avec une

petit,e baguette qu'il tenait, en 7'air, il l-ui cria: "M, de

Montausier, toujours 7e bâton haut " (330). Bien plus tôt,

à I'hôtel de Ramboui1let, iI en aurait volontiers pris un

pour mettre Voiture à Ia porte. Acaste qu'on me passe ltex-
pression qui suit aristocratiquement tabassé par AIceste.

Les témoignages que je puise dans les lettres de Mne

de Sévigné parlent de Montausier quand celui-ci promenait son

arrogance et poussait la fortune à la cour de Louis XIV. Le

cadre différait de celui de l-a chambre bleue, mais -l-'homme

était bien Ie même. L'insoLence de ses paroles était iné-

galable. 11 se nit à crier une fois au marquis de Créquy:

"Ah! Petit corrompu, i] faudrait vous étrangLer" (331). Le

portrait qu'en dresse Tallenant en 1657 n'est pas moins

séduisant: "IL crie, i7 esú rude; i] rompt en visière,' et

s'i-Z gronde quelqu'un, if lui remet devant Les yeux toutes

ses iniquités passées. (...) Sa femme l-ui sert furieusemenú

328, }lue de Sévigné à sa fille, l?,ILl6?5 et f,iX,1681,
329, Un not de Roederer ne ranquera pas ici de charne:
nl{ontausier 

esb sans conlredit le plus beau caraclère qui

ait jaoais étonné une c0ur c0rronpuen(nUénoires'p,80),
330, tlne de Sévigné à sa fille, ?,ViII,l6?6,
331, La nêne à la nême, 19,VIII,16?5,
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dans la province. Sans eLle, fa noblesse ne -l.es visiterait

Éluère; il n'a rien de popuLaire, "

Je repose pour Ia énième fois Ia même question. Que

faisait cette brute déchaînée dans Ie décor sublime de l-a

marqirise de Rambouillet? QueI nasgue y revêtit-il pour

offrir un dehors trompeur? Les acteurs du théâtre antique

offraient aux spectateurs un visage masqué aussi, mais 1e

spectacle ne durait que quelques heures. f1 est difficile de

jouer un rôIe, ctest-à-dire dtêtre étranger à soi-même,

pendant de J-ongues années. Tout élénent qu'on loge en soi

contre naturer devient un vilain corps étranger qu'on cherche

à extraire par tous les moyens.Que dire dtune âme qui

abrite toute La réalité affective de I'homme, 9ui est sa

sensibilité, sa pensée, sa vérité. Montausier me rend per-

plexe au pJ-us haut degré. Je tire mon chapeau à ses talents
de comédien s'ils étaient vraiment tels qu'iI arriva à duper

la compagnie d'Arthénice, à s'y faire recevoir portant une

âme qui ntétait pas 1a sienner ou bien, je replonge dans Ie

doute au sujet du subline extrême du sal-on de Mme de Ram-

bouil-1et.

Je trouve encore un témoignage plus éloquent que les
précédents. Bussy à Ia comtesse de Toulongeon 1e 28.IV.1690:

"M, deMontausier (...) est àltagonie, fl- esú abandonné des

médecins et ses parents même ne Le voient plus, (...) I1 a

disputé toute sa vie contre tout Ie monde; à présent qutil ne

voit p-Zus personne, i1 dispute contre La mort, "

De mortuis nil nisi bonum. Buss y n'a pas observé cette

règJ-e impérative que même

comme ligne de conduite à

les plus implacables

I'instant suprême de

adoptent

ceux qui vont
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ad patres. Le lecteur devine d t où cette parfaite inéIégance

tira son être ( 332,333 )

*t**(i(*(

Ltennemi de Montausier, Voiture, fut introduit chez

Arthénice par Chaudebonne (334) vers 1625 (335'336).11 y prit

vite Ia première place ne laissant Pas respirer I t auditoire

enballé par ses talents de causeur et son génie de divertir

Ies autres. Dans l-e décor bleu, aux heures oisives où toutes

les femmes devenaient beLl-es et les honmes amoureux' Ie

Valère de Somaize, vain et sans frein, faisait rire Itassem-

b1ée à gorge dépl-oyée. Les gorges gonflaient et les vitres de

I'alcôve où se tenait d'habitude Mme de Rambouillet afin de

se protéger contre Ie feu qui f incommodait, tremblaient

joyeusement. I1 fut vite en pied chez la Marquise et sa façon

familière de parler aux grands ainsi que ses incartades ver-

bales n'y étaient tolérées qutà cause de son esprit. Le duc

d'Enghien dit une foisi "Vraiment, cet homme serait insuppor-

tabl-e s'i-Z était des nôtres " ( 337 ) .

332, Voiiure disail aussi que nc'est très n¿l fail de se

noquer des trépassésn,Hne de Sévigné à sa fille'9,IX,lt?5,
La Marquise a biré Ie not d'une letlre de Voiture à Julie
qui date de 1t39,

333, .{joutons c0BEe curiosilé que le uarquis de Hontausier

fut I'inventeur des grandes cuillères et des grandes

fourchebtes qu'il nil en usage et à la node à lable, Il
lança aussi la node des perruques,

334, Claude d't]rre Cu Puy-Saint-Martin,apPelé Par Chapelain
n le sage naladen ,

335, Lettres de Voibure à l{1le Pauleb,n0euvtesn,Paris,
Didot,1880,
336, F,oederer (ni{énoires pour servir À I'histoire de Ia

sociélé polie cn ['rancen p,43] est dans Ie tort en

prétendant que Voiture fréquentail I'hôlel de RanbouiLlel

dans les années l0 du )(VIIe siècle'
33?, Je trouve Ia cilalion dans les nllénoiresn de Roederer,

page 45,
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II ne ltétait pas.Rappelons ce que personne n'ignore.

Fils d'un marchand de vin (338)r il fit oublier sa roture Par

son intellect exquis. Mais les grands ne Lui pardonnèrent pas

tous sa piètre naissance. On fit des vers cruels où 1'on fit

riner "voiture" avec "roture" (1634). L'honophonie fit rire.

On visa juste, 1a cible fut atteinte. La victine envoya les

rimes à Costar (339)t"On me bLânerait, moins sj ie valais

peu, (... ) CeLui qui est né roturier peut renaître gentiL-

homme et remplir sa vie de Lumière nalgré Itobscurité de son

origine. " Certes. SeuLement dommage que ses moeurs n'eussent

êté meilleures !

Tout commença innocemment. La manie de rimer dont Les

amis d'Arthénice avaient subi la contagion, incita Mme Des

Loges à lancer l-tidée de faire une série de rimes en -ture.

Tous sty mirent. La naissance obscure de Voiture devint leur

pâture, et .l-es fioritures de style lui coupèrent I'envie de

toute nourriture, même des meilleures confitures.

Les vers prirent. On l-es appela depuis:rrLe portrait du

pitoyable Voiture" (340). Une spirituelle torture. Une pro-

fonde morsure.

II avait un instinct mystérieux qui le porta vers les

grands. I1s ltadoptèrent, Iui, Ieur offrit son sens de 1'hu-

mourr ses friponneriesr Sâ gaîtér son insolence. Un jour,

iI offensa Ie cheval-ier de Rohan-Chabot. Celui-ci montra Ie

poing. A son ordinaire, Voiture se sortit de ce t"rlrr"i= pas

par un tour de diplomatie. "Monseigneu.rt lui dit-ilr la par-

tie ntest pas égaLe; vous êtes grand, je s¿¡is petit; vous

338, 0, Paiin à Falconet, 15 , II. 1650,

339, n0euvres'éd, ljbicini, p,150 io II,
3{0, La pièce entière se trouve dans les nIIisroriettesn,éd,

1960, lo i, p,1120,
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é¿es brave et je suis poTtron; vous voulez me tuer;et bien,

je me tÍens pouî mort, "

Les airs qu'il prit c}.rez Mme de Rarnbouillet plurent à

tous. Au Québec on dirait que ce fut un beau chanteur de

pomme. Ses douceurs désarmaient même Julie, "Ctest toute

poésie", disait-eIl-e ( 341 ) . I1 débitait ses galanteries comme

s'iI était saisi d'ivresse, lui qui renonça toute sa vie à

boire du vin. 11 ne prenait que de I'eau (342). I1 chantait

1'amour sur tous les tons. Tous azimuts. Qhez Arthénice, il

conta fleurette à la duchesse d'Aiguillon avec qui il avait

êLé en commerce de l-ettres. I1 la courtisait, e11e désirait

épouser Gaston,maître de Voiture. Sa conquête échoua mais

i1 se vit obtenir,grâce à e.l-Ie,Le brevet de gentilhomme or-

dinaire et de naÎtre d'hôte1 de Madame. Voiture dirigeant

les services de friture.

Ses galanteries commises dans le salon de Mme de Ram-

bouillet abolissent une nouvelle fois la thèse selon laquel1e

1'amour en avait été banni. S'y contentait-on seulement d'en

parler? Voiture en parlait beaucoup, certes,mais aurait mieux

ainé passer à Itacte. Seul-ement, Ml-le Paulet y résista et Mne

de Sablé reprit à temps ses esprits ( 343 ) .

Pour assoupir I'échec, il revint à ses verbiages. Pour

se remonter,il revint à ses confitures. Il en raffol-ait. Un

jour, alors que MIle de Bourbon était souffrante, on iui

envoya Voiture pour Itamuser. 11 s'en tira fort ma1 et l-'on

Iui fit subir une punition, dont le récit se trouve dans une

341, A l{lle Paulet,n0euvresn p,l2?, éd,[oux,
3{2, A la page I du nsecrel de trionpher des fenues ei de

les firern de L,de Saint-Ange (Paris,Ponthieu,l825) je
lis: nLes buveurs d'eau sont ordinairenenl les plus

anoureuxn, Yoil.à Ìe not de l'ánigne!
343, L'intriguernCyrusn,6e partie, livre le,
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Iettre de Voiture à MlIe de Bourbon (t630r"Oeuvres" éd.Roux,

p,94). La Lionne et Julie firent apporter la fameuse couver-

ture. On Ia tendit et I'on fit sauter le malheureux le plus

haut possible. Pendant cet exercice violent, étant en I'air,

Voiture trouvait la couverture si petite qut il doutaj-t de

retomber dedans. Ayant enduré 1e cauchemar du tremplin forcé,

iI demanda à Mll-e de Bourbon de faire racheter leur cruauté

aux deux exécutrices de ses supplices. Un grand Pavill-on de

gaze devaít être dressé dans la chambre bleue, où Voiture

devait être traité superbement pendant sept jours Par les

deux demoiselles.On devait instaLler un fourneau Pour y faire

des confitures. L'une des deux avait à Ie souffler, 1'autre

devait mettre du sirop sur les assiettes Pour Ie faire re-

froidir et Ie lui apporter de temps en temPs (ibid.p.95). un

doux dédonmagement pour un châtiment amer.

II raffolait du sucre. si les femmes avaient jamais Pu

être délaissées de lui, cela aurait étê pour les frian-

dises. I1 demandait souvent à Mlle de Ranbouillet de lui en

envoyer, "Jten ferai un fort bon suc et' contte La maxime de

nédicinet euê toutes les cåoses douces se toutnent en bil-e'

cel,a apaisera La nienne qui est fort émue"("Oeuvr€S",éd.Roux,

p. 188 ) . "J t ai beaucaup de contentement, écrit-il de Lisbonne

en 1633 à Chaudebonne rd'être au pays de l-a marmeLade (22,x,

"oeuvres", éd.Roux, p.162), (.,.) Imaginez-vous le plaisir

dtavoir un royaume de sucre"(344), II mena une existence

douce. Demeurant rue Saint-Honoré, à deux Pas de Ia rue

Saint-Thomas-du-Louvre, il y dînait tous Ies soirs et se

plaisait à varier à table 1a sauce de ses badineries. Mme de

341, A t{onlausier, 22,I,1633' p,16? ibid,
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SabIé ad¡nirait son éloquence et surtout Ia iustesse qu'iI

avait à stexpliqllêr. La justesse avant tout. La justesse

d'esprit, de pensée, de parole et celle de ses écrits. Elle

disait même qu'iL "riait si iuste et si à propos qu'à le

voir rire, elJe devinait ce qu'on avait dit" (345). Cette

justesse devint d'ailleurs une pomme de discorde entre elle

et Méré.

Voiture appeLait MIIe de Bourbon, Aurore. Elle trou-

vait ce roturier spirituel, délicieux jusqu'à vouloir Ie con-

server dans le sucre, "Mais il en faudrait beaucoup, repar-

tit-il, pour adoucir tant dtamertume, et jtaurais après ceLa

le goût des petits citrons confis " ( 346 ) . Es de Lope r es de

Lope !

Un mot d'explication.

On a souvent comparé Voiture à Lope de Vega. Voiture

partagea avec Ies Espagnols ltadmiration qu'i1s avaient pour

les écrits du fameux comique. II adopta aussi leur façon

d'apprécier la valeur d'un ouvrage ou dtun mot bien trouvé.

Ltexclamation "es de Loper €S de Lope" devint proverbiale

(347,348). Voiture la fit sienne. Il y nit iuste une petite

touche. 11 disait: "es dé Lopér ês dé Lopé" (349). Nous ne

savons pas si Voiture connaissait Lope de Vega personnelle-

ment. CeIa se peut,car Callicrate voyagea beaucoup en Espagne

où iI servit de lien entre Gaston dtOrléans et le comte

d'OIivarès. Ses multiples voyages (Grenade, Ceuta, Sévi11et

345, Iettre de l{éré à l{, 1e Saint Pavin' s,d.
316, A Hlle de Bourbon, 

n0euvresn p,120, éd,[oux,
31?, Lettre de Chapeiain à Carrel de S¿inle-G¿rde' l1,XL
166¿,

348, Bouhours en parle aussi dans s¿ nUanière de bien
penser dans Ies ouvrages d'espribn, Paris, l??lt p.3?8,

349, Sarrasin, nLa ponpe funèbre de Voiluren,
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Cadix, San-Lucaî, Lisbonne, Londres, Douvres, BruxeJ_les,

1631-1635) lui furent pénibIes. I1 supportait naI, où qu'iI
fût, l'éIoignement de I'hôte1 de Ranbouillet. It étalait
sa nostal-gie obsédante, garnie de larmes, de soupirs et de

"paroles confuses" dans les rettres signées à cette époque-rà

"le chevalier Inconnu", "Le chevalier Voiturio" ou "Voiture
ItAfricain"(350), "Vous ne sauriez vous imaginer combien La

vie que j'y faìs esú différente de La mienne passée; (...)
jtai passé huit mois sal?.s parler â une femme, sans grond.er,

sar?s disputer, sa.ns jouet, êt, ce qui est le plus étrange,

sans me chauffer une seu-Ze fois, Cel-a esú épouvantabLe seul.e-

ment â raconter" (351). Paral-ysé par le mal du pays, il lui
arrivait, selon ses dires,bien sûr, de demeurer sept heures

dtaffilée "sans remuer ni pieds ni pattes" (ibid. ).
Lorsqu'i1 partait, Mme de Rambouillet lui donnait deux

grains ( 352 ) . Pour lui porter chance. Elle ne demandait en

échange qutune chose: aimant fort I'architecture, elle le
priait de lui faire la description des édifices qu'iÌ voyait¡
p.ex. de Ia maison de plaisance de Mme de Savoie, appelée Ie

Valentin. Ce qu'il fit. "En arrivantt oD trouve dtabord: je

veux mourir si je sajs ce qu'on trouve dtabord. Je crois que

c'est un perron, Par ma foi, je ne sajs si c'est un portique

ou un perron, IL nty a pas une heure que je savais tout cela

admirabLement et ma mémoire mta manqué, A mon retour, je mten

informerai mieux et je ne manquerai pas de vous en faire l-e

rapport p,Zus ponctueLLement "( 353 ) .

350, Lettre à l{lle Paulet de Ceula, ?,VIII,1633 et ceile à

l{lle de Ranbouiilet, 16{2,

351, A lllle Paulet, l{adrid, 1633,n0euvresn,éd,floux, p,116,
352, Voiture à Iulie, 8,i,1638,n0euvresn,éd,Roux, p,233,
353, À l,lne de fta¡rbouil]el,de Turin,?,)(,1638,n0euvresn,éd,
Roux, p,24?,
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Es dé Lopé r €s dé LoPé.

II se croyait incapable de parì-er architecture. Il se

trompait, "IL y a ici (... ) des ruines encote pTus beLles gue

-Zes bâtinents "( 3 64) ,

Qui dit mieux?

une autre fois I iI promit à Mne de Rambouillet de voir

Le tombeau de I'oncle de sa mère,Ie maréchaL de Strozzi. ", , ,

son tombeau me sembl-e sj magnifique que (...) iteus envie de

me faire enterrer avec l-ui"(355).

Le chevalier voiturio excella dans 1'art qui sait tout

dire, tout écrire. Il sut P.ex. informer Chapelain de son

furoncle agréablement placé au derrière (8.IX.1639). Nul-1e

peur des mots, aucune honte des maux. Ses coliques ou autres

douleurs intimes dues à des chevauchées trop proJ-ongées (356)

chagrinaient ainsi plaisamment Ia compagnie d'Arthénice

pendant les absences de Voiture. Sans parler des mésaventures

honteuses de son corps (35?) dues à ses aventures éhontées

(358). Consternation générale? Loin de 1à! Sachant tout dire'

Voiture leur fit apprendre à tout écouter. Ils finirent Par y

prendre goût.

une de ses lettres faillit pourtant 1ui coûter cher.

Celte au cardinal de La Valette (23.VII.1637), écrite sous Ie

sceau, où il avait mis des facéties inadurissibles et inju-

351, A l{i1e de Ranbouillet, de Rone' 25,XI'1638,

355, A t{ne de Raubouillel de ì{ancy,23'I)(,?,n0euvtesn,éd,

[our, p,90,

356, A l{lle de F.anbouiliet, 1638 el 3,VIi,lÛ{2, n0euvresn,

éd,ftour p,632,

35?, En ['tance, à celbe époque-ci,on appelaii celte naladie

honteuse 
nnal de llaplesn et les Italislìs¡ €llx¡ la nonnaiiinl

nnaL 
F¡ancesen, 0n soignait nle vérolén a'lec de la racine

Ce chine et dans les salons parisiens, les précieuses' pour

épargner 1e nalchanceux, disaient qu'Un iel na gagné une

galanterien avec une fenne,

358, À i{lle Paulet,1632,
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rieuses pour ItEspagne, bien que certains noms en aient été

effacés, tels Louvain, Valence, DôIe. Mne de Sablé en tira
une copie et I t offense se sut. Ses amis de 1a chambre bleue

défendirent dten tirer d'autres, craignant les ennuis

qutelles auraient pu lui causer. Voiture recourut à un tour

dtadresse: il en écrivit une autre sous forme dtapologie au

roi d'Espagne (Philippe IV,162L-1665)(359). CeIui-ci Ia sal-ua

mais f insulte n'en était pas pour autant oubliée. Ltoffense

étaiL grande, elle attrista profondément I'hôte1 de Ram-

bouillet et faillit frapper durement Ie fautif, I'exposant au

risque de se voir retirer 28000 livres qutil avait en rentes

sur le roi ( 360 ) . L' intendant des finances de France , M.d'Emery

se nêla de Itaffaire. Les amis de l'hôtel de Rambouill-et

s t allièrent à Voiture persécuté, cherchant à soutenir sa

cause (361).

La question était toujours en jeu, un an et six mois

après que Voiture avait écrit sa malheureuse lettre. Le temps

passait lentement au XVfIe siècLe. Accusée d'avoir été à

l'origine du nalheur, Mme de Sabl-é en demeura fort mortifiée

et essaya de sauver Ia face en déniant sa faute. Pas pour la
dernière fois.

En 1638, quelque bel esprit d'Angers ayant fait une

méchante énigme ( 362 ) dont Balzac était Ie sujet et Ia vic-

359, Chapelain à Balzac, ?, Il/,1638,
360, Chapeiain à [ontausier, 14,II,1640,
361, Les lellres causèrent plus de déso¡dre dans le salon,
En aoûb 1t40, Julie ordonna à l{ontausier de brûler
boutes celles qu'elle lui avaib écrites, Cette idée lui est
venue dès qu'eile a su qu'on avait vendu à I'invenfai¡e du

cardinal de La Val.etie Ies lett¡es qu'eiie lui avait
ócrites en Ilalie, Elle ¿vait juré de n'rícrire qu'à ceux
qui brûlaient les Ietbres après les avoir lues (Lettres
de Chapelain à l{onfausier des l0,VIII ei 11,II,16{0},
362, La node des énignes et des rondeaur y connub son

apogée en 1638, Charles Cotin excellait da¡s I'art d'en
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time,Mme de SabIé Itenvoya à Mme de Rambouillet (363).S'étant

indignée contre la mauvaise hyperbole, 1a Marquise se fâcha

et bannit à janais l'auteur de son hôtel. Nous ne connais-

sons malheureusement pas son nom. La susceptibilité chatouil-

leuse de BaLzac (364) s'emporta et souffrit quatre longs

mois. Mme de Sablé stexcusa en disant qu'elle avait envoyé le

maLheureux papier pour voir si l'on Ie trouvait aussi mauvais

qu'elJ-e (365). L'affaire n'en vaut pas la chandelle mais je

I'ai évoquée, car c'est à cette occasion gue j t ai dépisté une

fort violente tirade contre Mme de SabIé, lancée par Chape-

lain dans sa lettre à Balzac du 11.XII.1638. Je me hâte de

1a signaler car, les offences de cette sorte étant bien rares

à l'époque, cel-Ie-ci captive irrésistiblement toute L'atten-

tion.

J'ai évoqué 1'histoire de Ìa lettre de Voiture à La

Valette car ell-e montre Ia jolie solidarité du clan, toujours

prêt à porter assistance à n'importe quel membre de sa so-

ciété l-orsque celui-ci avait des ennuis. Ils serrèrent Ies

coudes aussi en 1640 lors du procès de la nièce de Balzac,Mme

de Forgues(366) contre un proche parent du marquis de Montau-

sier. L'affaire n'est pas importante, mais l'art que trouva

Ia compagnie de seconder Balzac sans bl-esser,en même temps,

les intérêts de leur proche ami, est digne d'éIoge. La po-

faire ef d'en deviner, Il fut appelé par les contenporains
Ie père de l'énigue française, Bn février de ia uône

année, ia conpagnie chargea Conrarl d'envoyer à Godeau à

0rasse un paquet d'énignes sans cló pour lui fai¡e erercer
son art de deviner,
363, Cha¡elain à Balzac, 30.X,1638,
3û1, Sur ce néchant trait de son caractère, voir sa lettre
à de l{oulin du 20,1X,164? dans les nLett¡es du conie
d'Avaux à Voituren p,59-û1,

365, Le uêne au nêne, 1,I,1639,
J66, Chapelain à Balzac 15,VII, r25,IX,16{0,
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sition entre I'enclume et le marteau n'a jamais été des plus

confortables.

Le sort y plaça Voiture assez souvent. Son admiration

pour Ríchelieu déplaisait à I'hôtel de Ranbouillet. Le car-

dinal- était I'ennemi déclaré de La haute noblesse, celle-ci

Ie l-ui rendait bien.

En 1640, Richelieu savoura "Roxane" de Desmarets et

Voiturer êÍr servile lécheur, stempressa de lui faire croire
qu'iI partageait son enthousiasme (367). Voilà ce qu'il fit.

I1 envoya à Chavigny une lettre latine et sachant

qu'elle serait montrée au Cardinal, iI y avait mis un é1oge

de Ia pièce contre son propre sentiment. Il avoua Ia flagor-

nerie à Chapelain.Celui-ci ne garda pas Ie secret et Ie salon

apprit, le procédé.

La conduite de Voiture indigna tout Ie monde. C'était

déjà 1'époque, où 1'hôtel de Rambouillet commençait à se

lasser de ses hardiesses et de ses Iibertés intolérables.
( 368 ) . II essayait de se faire pardonner mais la coupe étalt
pleine et ne tarda pas à déborder. Il- n'était plus bien avec

Ia Marquise ( 369 ) , continuait pourtant à La voir tandis que

ce11e-ci cherchait Iaborieusement un moyen élégant de I'éIoi-
gner (370).La tâche était d'autant plus pénib1e que Voiture

avait une longue habitude dans Ie salon.

I1 était paresseux(371), indiscret,imprudent et gros-

sier,mais 1es amis du lieu prirent goût à 1'aimer avec ses

défauts et à se laisser charmer de ses badinages pimentés de

36?, Chapeiain à Baløac, 6,Í,1640,
3ti8, Chapelain à llonlausier, l3,IIL1640,
369, Le nêue au nêne, 1{,VIL1610,
3?0, nl{ne de RanbouilÌef ne dib fous Les jours que je dois
n'en al.lern, A lllle Ch¿lais,n0euvresn,éd,Roux, p,105,

3?1, Cf , ses letlres à l{lle Pauleí,
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ses pittoresques inventions(372).IIs admiraient ce roturíer,

le premier qui ait réussi à s'introduire dans leur monde,

mais finirent par se fatiguer de lui. I1 devint insuppor-

table. 11 y avait des semaines entières où iI était brouillé

avec Julie (3?3) au point que les amis devaient sten nêIer

et négocier une réconciliation. Souvent, le raccommodement

n'était pas négociable. Les amis du Marais et du faubourg

Saint-Gernainr êrr qualité d'entremetteurs,n'ayant Pas réussi

à rétablir Ia paix entre les deux,au lieu de pleurer, Préfé-

raient en rire (ibid. ). L'agrément était toujours de saison

chez Arthénice.

Ltannée 1640 fut critique pour les relations de Voi-

ture avec le salon de Mme de Raurbouillet. En avril r il se

querella avec Ju1ier ên août, il offensa Ia Marquise (374),

II manqua à toutes sortes de bienséances. Après avoir blessé

Mme de Rambouillet par quelque propos libre, il traita Mes-

nardière de fou, mettant en colère Ie reste de Ia compagnie.

I1 jouissait à I'hôtel d'un crédit tout particu-

lier. En 1632, iI suivit Gaston dans son voyage' dont les

mémoires du temps contiennent de tristes récits des excès

commis par des personnes faisant partie du cortège. Dans sa

lettre de Port d'Igoin sur la Loire à Mlle Paulet (375), il

se vante de ntavoir enl-evé aucune femme ni fi1le etr Pour se

déIasser du voyage, de se contenter iuste de mettre Ie feu à

trois ou quatre maisons. Au cours du même voyage, iI avait

pi11é quelques tableaux précieux qu'il envoya ensuite à Mlle

de Rambouillet par f intermédiaire de MIle Paulet r ên gui-se

3?2, Le nêue à Bal¿ac, 30,IV,1639,
3?3, Le nêne à l{oniausier, 1?,I''|,16{0,
3?4, ChapeJ.ain à l{ontausier, l?,VII,1610,
3?5, 2?,]/L1632,n0euvresn,éd,F,our, p,112.
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d'une partie de ses pertes survenues au cour dtun ieu de |a

mourre avec Julie (3?6). Une missive taquine? Jren doute, La

taquinerie connaît ses bornes, elle aussi. Laissant de tels

crimes en pai.x, la comPagnie dtArthénice ntavait gu'un pas à

faire pour persécuter I t innocerlc€.

On pardonnait touiours beaucoup à Voiture mais i1

aurait dû savoir jusqu'où iI pouvait pousser ses audaces.

11 connença par être un galant homme s'approchant ainsi de

f idéa] de I'honnête homme, mais finit par devenir un homme

galant. Par ses nombreuses incartades, petit à petit, il

força Mme de Ranbouillet à se détacher de lui et à ne plus se

plaire en sa compagnie. Chapelain dit fort à ProPos t "Je suis

outré qutun homme si pLein de nérite se soit commis sj imPru-

demment à l-a fortune et ait voul-u êt,re maLheureux mal-gré

tous ses amis" (377),

11 était hargneux et grincheux. 11 ainait faire Ia

moue. Excessivement intolérant, iI ne pouvait P.ex. pardonner

à Chapelaj-n sa préférence de It italien à 1'espagnol (378) ' ni

des poètes italiens aux. espagnols. Lorsque I'hôtel de Ram-

bouillet se nit à lire "l-'Enéide" dans l-a traduction dtAnni-

bal Caro, Ia querell-e entre les deux hommes était prête à

éclater. Voiture se retira à temps sachant qu'i]s étaient

tous contre lui.

3?6, te jeu que les Ilaliens avaient enprunlé des Lalins

fut inlroduit en Ftance au début du XVIIe siècle, Il
consistait à deviner à I'inproviste, conbien de doigis

I'adversaire a Ievés ou baissés'
3??, A BaIzac, ?,III,1638,
3?8, Chapelain à Balzac' 1?,1li.1639 et Balzac à t)hapelain

(IV,1639) doni voici un ext¡ait:nEst-iI possible qu'avec

une gouLte de sens connun 0n puisse préférer les poètes

espagnols aur italiens et prendre Ies visions d'un cerfain
Lope de Vega pour de raisonnables conpositions?n
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' I1 fabriquait des tromperies, s t inventait des ennemis,

boudait des semaines entières (379) pour revenir avec des

brassées de nouvelles plaisanteries et prêt à de nouvelles

chaurailleries, "Mon pouls esú aussi réglé à l-a fin de La

disput,e qutau commencement", écrit-iI dans son billet (s.d.)

à Costar (380). "Je n'en change ni de voix ni de couLeur et

-Zes contradictions éveiLl-ent mon espriú sans exciter ma co-

-Zère. (... ) Jtaime un peu p-lus La vérité quand ctest moi çlui

La trouve que quand c'est un autre gui me la montre; mais

quoiqu'il en soit, je cède et me rends t,out aussitôt que je

Jtaperçois, " Nous avons tous une plutôt bonne opinion de

nous-mêmes.

Voiture savait charmer 1a galerle jusqu'à ltaveugler.

E1le ne Ie laissait pas à ses envolées, elle I'y suivait sans

même essayer de lui résister,",,, (ff¡ préférait 7e plaisir

de vous écouter à cel-ui de bien parlêî", écrira naïvement

Costar au comte de Serran (s.d. ). Ltart de circonvenir son

interlocuteur.L'art de faire semblant dtêtre tout ouie

sans lui donner pourtant Ia moindre chance de placer un mot

(381). Costar se laissa prendre comme les autres. On n'a
janais vu Voiture, paraît-i1, les dents serrées.

Le déc1in de I'étoile de Voiture à I'hôtel de Ram-

bouillet commença pour de bon à la fin des années 30. 11 ne

cessait de plaisanter mais Ie public s'amusait de moins en

3?9, Chapelain à Balzac, ¿0,iV,1638,
380, De plus, se querellant lui-mêne, il voulail que les
autres en fassenl autanl, Costar à [ne de Sablé, s,d,
nVoilure fera senblant de nous voul.oir accorder ei je suis
tronpé s'il ne gâte toub,n
381, Sur tout ceci voir Ia lett¡e de Balzac à Chapelain du

4,Vrr,1641,
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moins (382),"On a perdu 7e plaisir dtêtre entretenu de lui"

(383). "IL poussa l-a pLaisanterie trop Loin, on se -lasse de

tout, même de rire" (384). Pour Ie comble de son malheur'

lascif et lubrique (Chapelain aurait dit "salace" ), il perdit

1a santé. Ses continuelles indispositions Ie rendirent triste

et mélancolique(385). Rien ne déplaisait plus dans les salons

parisiens. Tant qu'on était gai et sain de corPsr or avait Ia

chance d'y plaire. Une philosophie bien malsaine. L'hiLarité

avant tout ( 386 ) . Mme de Sablé put faire tolérer ses rhumes

car elle pouvait se moucher allègrenent, sans Pour autant

s t arrêter de rire. La gravelle de Voiture tachait Par contre

la jouissance de Ia compagnie. Tout comme sa langueur. Un

crime impardonnable. Certes, Mne de Ranbouillet était sou-

vent alitée à cause de sa santé chancelante, mais sa Position

était privilégiée;C'était eÌIe qui recevait pour qu'on Ia di-

vertît.Voiture Ia faisait rire tant qu'il riait lui-nême.

Malade et triste, i1 se prêtait mal à la circonstance.

Sa chute définitive fut spectacul-aire. A cinquante

ans, i1 tomba amoureux de la plus jeune des filles de Mne de

Ranbouillet, Angélique-Claire d'AngenrtêS. Cet amour donna

lieu à des commentaires. Chavaroche, intendant de Mme de

Rambouilletr Sê permit un propos quelque Peu 1ibre. Le gant

fut jeté. Le duel eut lieu Ia nuit' aux flambeaux, dans Ie

jardin de chasse de Rambouillet. Voiture y fut blessé' son

382, Leitre de Voiture à l{ne de Sablé, [ss Conrart no {115

f o 10?,

383, Cost¿r à I, s,d,¡,1,
381, llaucrois au Père de i¿ C, I, 30,III,l?04,
385, Cosiar à Bautrus s,d,
386, Je Lis dans les nRéflexions sur le ridicule et sur les
noyens de l'évilern, Bellegarde, Paris, J, Guilnard' 1?00:
nL'esprib chagrin est Ie fléau de l¿ société civile, ii
b¿nnit boute la douceur du co¡nerce, C'esl le plus

inconnode de lous Ies vices, Ce vice elpoisonne la vie,n
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décès survint peu après, le 26 mai 1648 (387). Le duel fit

scandale. Gorleau en fit une néchante pièce où i] avait fait

battre un pourceau contre un brochet.

Le ¡ueilleur portrait de Voiture est celui qu'il fit

Iui-mêne selon Ia description faite à sa demande par Mme de

Ranbouillet. Je Ie trouve dans une de ses Lettres, écrites à

une maît,resse inconnue ( 388 ) : "Ma tail-Le est deux ou trois

doigts au-dessous de La nédiocre, Jtai La tête assez be17e,

avec beaucoup de cheveux gris; l-es yeux doux, mais un peu

égarés et l-e visage assez niais. " 11 parle de cette mine

"entre douce et niaise" encore dans une lettre à Ml-Ie Pau1et

(389). Cette mine,comme observa M.de Rambouillet, "Lui donnait,

à ses åeu¡es de digestion l-tair dtun mouton qui rêve "(390/.

Le marquis de Rambouill-et appelait ainsi le temps qu'i1 em-

ployait à Ia dispute. C'était d'habitude après l-e repas. I1

avait les sourcils jointsr cê qui "est la marque d'un fort

méchant homme" (391, 392).

Le rnéchant homme était nonchal-ant (393). II aimait les

grands et vilains chiens (394). II en avait ürr, chez lui, qui

tenait conpagnie à son corbeau et à son chat offerts par

CIaire-Diane d'Angennes(395). Ce dernier était Ia plus ado-

38?, Dans la ponpe funèbre de Voilure faite par Sarrasin à

l{énage, il y a allusion au duel et à Ia uort de Voilure,
388, De Palis, 1636,n0euvresn,éd,Roux, p,223,

389, De Iisbonne, l633,n0euvresn,éd,[oux, p,158,

390, tf, lettre à Julie, s,l,n,d,, n0euvresn,éd,Roux, p,93,

el'0euvresn,éd,lJbicini, p,VIIL
391, À l{lle Paulet, de Lisbonne 1633, 

n0euvresn,éd,Roux

p,158,

392, Selon 0irac n[éponse du sieu¡ de Girac à la défense

des oeuvres de l{, de Voilure faibe par Costarn, Paris, A,

Courbó, 1655, nles sourcils joints sont la narque d'un
honne triste et chagrinn, C'esb aussi, selon lui, une

narque d'esprit,
393, Chapelain à Baløac, ¿0.IV,1638,
391, lallenant, n[listoriettesn,

395, A l'abbesse d'Yères,n0euvresn,éd,Roux,, pp,3?5-326,
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rable bête de Itunivers: i} nty avait personne

tât les

accepté

tel de

marques de ses griffes. Voiture aurait

gur ne Por-

volontiers
aussi les morsures de Ia fiLle du portier de I'hô-

Ranbouillet, qui était folle et que I'abbesse d'yères

lui avait promise. Grâce au ciel, Ia promesse resta une

offre de Gascon.

A I'hôtel de Rambouillet r oD ainait aussi les ani-
naux. chapelain à lui tout seul- pouvait meubler toute une né-

nagerie. colonbe, agneau, noutonr teLs étaient 1es sobriquets
quton lui donna. En plus,un jour, Mlle de Vertus avait envoyé

à M. Esprit pour étrennes un grillonl un hibou, une tortue et

une taupe. voiture fit des vers pour chacun de ces animaux.

I1 en fit aussi de Iui même en 1647,dans une lettre
en vers: '

n,,, s'il é*it, c'est pour nédire,
II est de fâcheu¡ entretien;
Saturne est noins saturnien,
Et selon qu'il est en nalaise,
Le neilleur sera qu'il se taisel'

Ctétait ce qutiJ- savait Ie moins faire!
11 faisait, partie d'un petit groupe de méchants plai-

santins qui se montra fort redoutable et dont Pisani dictait
Ie ton assez scabreux. Jean-Paur de Gourdon de Genouillac en

était aussi. La comtesse de Maure devint Ìeur ennemie décla-

rée et décida de raconter "l-es approches de voiture lorsqu'iL
se mi t en tête de l-a débaucher et 7e progrès et ja fin
désasúreuse de cette sienne avenú¿¡re" (396). Ell-e en perdit
Ie crédit dont elle jouissait à I'hôtel, auprès de Mme de

Rambouillet.Quelle triviale injusticel Ayant subi l_es assauts

impurs de voiture, la victime se vit disgraciée et re bambo-

396, Chapeiain à l{onlausier en Alsace, 9,IV,1610,
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cheur garda son trône? !Une étrange sentence qui prouve pour

une éniène fois que personne n'a jamais vrainent cherché

Mme de RanbouiLlet non plus! à châtier 1e comportement

scandal-eux de Voiture, de cet anoureux éhonté des onze miLLe

vierges (397).

Les ténoignages épistolaires que j t ai sous Ia main

nontrent une brute déchaînée. "IL n'y a point dans l-a der-

nière Gascogne de rudesse pareiTTe à l-a sienne, M, Bautru Le

connaissai t mal- quand il disait que s'iL eût été de la pro-

fession de son père, Le vinaigre fût devenu hipocras entre

ses mains, Tl n'oblige à dire tout l-e contraire"( 398). "M,Voi-

ture çIui est si Libre et q.ui se soucie si peu de fâcher l-e

monde" (399). LorsqutiJ- ne pouvait mordre en direct, if cra-

chait son venin dans ses lettres. "Ctest du poison que j'ai

lu dans (sa) l-ettre, Ah! l-e 7âche! " (400) Mne de Sévigné ne

s'était pas tronpée lorsqu'elle avait écrit à Corbinelli (24,

V.1690): "Vous me faites rire quand vous croyez q.ue queJqutun

puisse écrire comme Lui".ElIe voulait dire par là autre chose

que ce çlue je rntapprête à suggérer. El1e adnirait son art

de badiner, moi, je cherche à prouver qu'iI savait aussi bien

laisser croire aux gens qu'iI l-es nettait en vedette en leur

accordant plus de valeur qu'i1s ne valaient, que les achever

efficacement d'un seul trait de sa plume. Sa science de mani-

puler les mots et de les mettre au service de ses besoins,

lui permit de tenir l-es gens sous Itempire de ses caprices.

IIs n'osaient rire que lorsque lui en avait envie. Une singu-

1ière tyrannie qui assujettit des 1égions entières.II disait:

39?, C'esi-à-dire nliberbinn selon le Dicr, T¡évour,
398, Balzac à Chapel,rin, 25, I)(,1645,
399, Le mêne au nêne,3,II,161?,
{00, Balzac à Chapelain, 1{,VIIL16{5.
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"Je désire tout, jtespère peu et ne demande rient" Je dirais
qu'il désirait tout, espérait encore plus et ne dut jamais

rien demander. Tout s'offrait à lui, il ntavait qu'à tendre

la main.

Costar écrivit à Tallemant en parlant de Voiture 3 "Ce

badin de Prince qui ét,ouffait les gens sous des roses. " 11

l-es couvrait de caresses pour les étrangler. Et eux encore à

I'appeler I'Adnirable et Ie Divin! (401)

J'arrive ainsi à une lettre de Chapelain, écrite à

BaLzac Ie 6.X.1640r 9ui me servira de concl-usion. L'acadéni-

cien toucha juste. IL dit de Voiture: "fl- .se contente de

montrer de l'esprit et ne prétend pas quton Le croie, et je

trouve qutil n'a pas trop de tort dten user ainsirpuisqutil
se rencontre des gens si soús de se contenter des siuples
paroles sans se soucier de coer)r,"

Voiture fut un génie d'esprit. Un amalgame de sub-

stance grise et de sens. Là où les autres ont 1e coeur, lui
avait juste un muscle rouge qui pompait du sang. Les gens ne

s'en préoccupèrent guère. Ils 1térigèrent en idole et ne

cessaient de se mirer dans sa feinte admiration. Jamais les

flatteries ne furent plus fausses ni les gens plus faciles à

tromper. Exploitant 1a crédulité de Ia galerie, Ie charlatan

se faisait aduler d'el1e. Il- les encensait,eux se gonflaient

dtorgueil et lui tressaient de nouvelles couronnes au son d.e

ses beaux vocables. La ctélicatesse des sentiments,la noblesse

des passions et les vertus du coeur étaientr ên permanence, à

I'ordre du jour dans Ia chambre bl-eue de Ia Marquise. Le

débat sonnait bien mais ntétait qu'un creux verbiage. Dur,

{01, Balzac à Chapelain, 16,X,1645,
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diablement intelligent, Voiture y inposa sans

Pendant vingt-trois ans ! De bon Bré, la com-

lui son maître, sans jaruais se demancier s t il-

11 convient de dire quelques nots sur Ìes lettres de

Voiture, car leur lecture se dérouLait fréquenment c}rez Mme

de Raurbouillet. Ce fut son univers préféré. Il prenait tant

de plaisir à écrire des lettres qu'il- ne pouvait plus les

achever (4OZ) , Il- se fiait à son génie | "Je sais mettre dans

une feuiLl-e de papier des armées tout entières et y faire

voir en Leur grandeur La mer et les montagnes" (403). Ses

Iettres jouissaient dtune teLle renomnée, quton finit par

plaisanter Ià-dessus. M¡¡e de Sévigné p.ex. donnait le nom de

"voitures" à des lettres de change (404).

Sa veine n'était pourtant pas toujours facil-e.Un jour,

il avoua au chevalier de Méré 1'effort que lui avait coûté

sa fameuse lettre de l-a carpe au brochet ( 405 ) . La lettre fut

écrite en novembre 1643 pour féliciter le duc d'Enghien

d'avoir passé le Rhin, et f idée lui. en vint à La suite d'un

jeu des poissons qui opposa à 1'hôte1 de Rambouill-et Ie

Duc/le Brochet et Voiture /la Carpe, et où les dames étaient

des Tanches, des Perches ou encore des Truites.

Du vivant de Voiture r les gens lui accordèrent univer-

sellement Ieurs bonnes grâces. Tous s'extasiaient sur sa

touche, sur les dorures et les broderies de sa rhétorique.

Une fois mort, ses écrits donnèrent prise à une critique vio-

402, Voiture à l{lle de Ranbouill.el el l{¡e de Clernont,
n0euvresn , éd, Ubieini,
403 , A l{ne de [¿nbouiilet, l62g/1630,
401, Sa Iett¡e au sieur d'}Iórigoyen, ¿0,VIIL168?,
105, lléré à l{r de P, s,d,
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Iente. Les aduÌateurs passèrent à I'assaut (406). L'abbé de

I'Aubespin (407 ) Iui reprocha dtavoir ma1 vécu et d'avoir ma]

écrit. Le sieur de Girac ( 408 ) trouva ses lettres basses et

plates, b]âna ses redites et "7e peu de cåoses étendues Par

tant de paro-|es, " II critiqua sa "fausse $alanterie", "7a

fanil,iarité licencieuse avec LaqueLl-e i1 enttetenait des

dames d.e condition", ainsi que ses "hyperboles extTavagantes

et froid.es" (409). Dans les lettres galantes de Mme Du Noyer

( 410 ) , je trouve une anecdote qui met en scène deux hommes

gui I étant assis dans une auberge, font 1'él-oge des lettres

de voiture. un marchand sten nêla. "QrJe diabl-e y ttouvez-

vous de si beau? (... ) Il nty a qutà el? voir une pour les

voir toutes! Les Lettres de Voiture? 17 nty a rien de tant se

récriêt, "

Le chevalier de Méré a publié en 1668 un "Discours de

La Justesse" dans lequel iI avait fait,Iui aussi, la critique

de Call-icrate (411). Ba|zac versa sa goutte de poison bien

plus tôt: "Jtai peu d'estime Pour -les Lettres (... ) de Vic-

torius (voiture). clest du vin qui véritablement n'est Pas

gâté, mais qui n,est qu'à I deniers ]e pot. (...) Lire tout

l-e l-ivre ntest pas un moindre travaiL qt¿e de passer toutes

-Zes Landes de Bordeaux à pied et sans compagnie" (4f2,413).

106, Sauf Peilisson, Dans sa Lettre à Donneville du 28,I.
1651(l{arcou,p,159) je lrouve un éloge du lalenl de Voilure'

{0'i, lellre de Costar à de l'Àubespin s,d'
408,'R'éponse à la dáfense des oeuvles de l{, de Voiture

faite par Cosbaro, Parisr 1655,

409, Sur la disseriabion de 0irac qui donna sujel à une

querelle, voil: letlre de llascaron du 10,VI sans nention

d'année, publicalion de Tanizey de [arroque' P,10,
110, ìlo ILVII' de Lyon'

411, l{ne rie Sévigné à sa fille,21'II,1679,
412, Baicac à Chapelain' 0,VIL1638,
{13, Sur les lettres de Voilure, voir aussi I'apprécialion
de Goulas que contiennent Ies nllénoiresn de ce dernier,

Goulas accompagnaii Voiture dans ses v0yages en 1632,
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Ainsi prend fin 1'épisode qui a offert sa scène à

Vincent Voi.ture , f ils d'un marchand de vin, "conseil-l-er d'Etat,

maître d'hôtel- du Roi,introducteur des ambassadeurs, commis

du surintendant des f inances, avec P-lus de titres que Les gé-

úiques, vandaligues, germeniques des anciens emPereurst p-lus

de titres que ]e roi dtflspagne" (4L4), Un diable spirituel à

Itesprit satanique,dont Ia plus haute aristocratie réunie dans

les sal-ons paris iens r f it I t ob jet de son cul-te .

La rencontre de Voiture avec I'hôtel de Ranbouillet

margua à vie autant 1'homme que le salon lui-nême qui avait

pris un autre cachet en présence d'un tel catalyseur. Voiture

devint inséparable du lieu et cel-ui-ci le fit sien sans ré-

serve. Le cadre du salon offrit à Voiture une ambiance par-

faite qui lui permit de comPléter son éducation, d'y déployer

ses tal-ents et de s'y éPanouir librement à Ia chaleur de

1'admiration générale, "Depuis que M, de Chaudebonne mta

réengendré avec M, et Mme de Rambouill-et, écrit-il à Mlle

Paulet (s.1.n.d."Oeuvres",éd.Ubicini, P.116,to I)r itai pris

dteux un autre esprit, et, itétais un sot garçon en ce temps

où MLLe du P-lessjs dit que i'étais si jo1i. " Voiture resta

redevabl-e à Chaudebonne ( 415 ) de longues années et ne cacha

jarnais que c'était à tui qu'iI devait }e meilleur de sa vie

(416). A I'hôtel de RambouiIJ-etril appelait son bienfaiteur

111, Letlre de Sarrasin à Balzac,1653, dans Ie recueil de

Roques p,191,

115, Je renvoie Ie lecteur à une hislorieite de TaÌlenant
dont thaudebonne est la vedette, Il s'agif de Ia fausse

nouvelle de son nariage avec I¿ fille de l{, des 0uches

laquelle ninfecla trois provincesn, tne de Ranbouilleb eb

Voiiure fu¡eni à l'origine de Ia farce dont Voilure devint
par la suite ia victine, lloir aussi Ia Iettre de Voiture à

Ju i ie , 
n0euvres n 

, éd , [oux, p, I 84 .

1l$, Voiiure à Chaudebonne, l1,IX,i632,n0euvresn,éd'Roux,
p,61?,
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"maître philosophe" et le couvrait d'une belle tendresse

quoique teintée parfois dthu¡nour noir. "Cet homme est mort il
y a fongtemps: il ne resúe qutà l-tenterreî; mais on Le -Zaisse

là par négLigence"(417),

** t** *

Dans les années 30, la position de Voiture à I'hôtel

de Ranbouillet fut nise une seule fois en danger. En son

absence due à ses voyages, Godeau s t était inpJ-anté dans la

ruelle et ne comptait pas battre en retraite. De retour à

Paris,à la fin de 1634,Voiture chercha une querelle à 1'usur-
pateur mais r ayant repris ses esprits, changea à temps de

tactique. II rentra ses griffes et écrasa 1'ennemi de sa

belle indifférence. "ILs peuvent bien vous avoir donné ma

place, sar?s que pour ceia vous m'en mettiez dehots. (... ) Je

ferai tout ce qui me sera possi ble pour ne vous y être pas

incommoderet je nty rangerai de sorte gue jty deneurerai sans

vous choguer"(418). f1s sty étaient rangés tous les deux mais

ne sortirent de l-a cohabitation sains et saufs que parce que

celle-ci n'avait duré que deux ans. La rivalité de popularité

dressa les deux hommes ltun contre I'autre, bien plus tôt.

Julie,témoignant une affection particulière à Godeau, s'était
hasardée à parler de lui, dans une lettre à Voiture r en tant
que d'un homme "plus petit que (Voiture) dtune coudée mais

(...) niLLe fois plus gaLant" (419). La pire insulte. Impos-

sibl-e d'aval-er Ia pilule. Sa rage fut pourtant inutile car,

411, Voiture à llile Paulef, 1633,

418, Voilure à Godeau, 1634,

419, Voiture à Juìie,s,l,n,d, n0euv¡esn,éd,Roux,p,l31,
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bien que fort encl-in à Ia séduction, Godeau manquait des

talents dont son rival était richement doté. Ayant éprouvé

une déception dtanourr il prit Ie petit colLet sans aucune

vocation et quitta I'hôtel de Rambouillet en 1636. De ses

évêchés de Grasse et de Vence où iI ntavait gue "Le cieL

pour couverture" (420), i1 entretiendra une corresPondance

active avec Mme de Rambouillet, Mme de Longueville (42L)'

M1l"e de Scudéry et surtout avec MlLe Paulet. Elies 1ui répon-

dront dans un paguet commun. IL leur enverta un cantique de

la Vierge,une douzaine de rosar;'es à Claire-Diane dtAngennest

abbesse d'Yères, et ùes oranges (422), Mais ce sera déià un

autre épisode. Le temps où Ie mourant de la Lionne était

eonnu dans Ie salon sous le nom Ce "Nain de Julie", était

révolu. Le "chartreux mitré" (423) revit 1a joyeuse compagnie

une seule fois. Ce fut en juiLlet 1645, Iorsqu'i1 bénit à

Rueil I'union de Montausier et de Julie (424),

La beIle compagnie que I'évêque de Grasse y revit

n'avait guère changé. La circonstance suscita indtrbitablement

des souvenirs.Le bon,Ie vieux temps de Ithôtel de Rambouil--

1et. Des images, des bribes de conversation, des physionomies

revinrent à Itesprit. L'assenblée comptait quelques spécimens

pittoresques:

Le comte dtAvaux à 1'esprit serein évoquant une source

tranquilIe."Vous êtes comme rats en paillerdans les papjers

420, Leltres de Chapelain, Paris' 1880,

121, Sur i'anifié de Godeau avec llne de Longueville, cf,
lettre de Conr¿rt à Félibien du 21,IL16{8,
422, Chapelain à Godeau, 14 , I, 1tj39 ,

423,0odeau se noßre ainsi dans sa leltre à Uénage, s,d,,
nl{énagianan,

124, Doubiel dans 
nsepl iettres inédiles du prenier

acadénicienn, donne Ie { juill.ei lt15 en iant que date de

l¿ cérémonie,p,l2, Le nariage se fii, en ré¿lité' le 13 du

nois,
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jusqutaux oreil7es, toujours Tisant, éctivant, cortigeantt

proposant, confétant, hatanguant, consuftant" ' pendant que

nous autres pauvres diabl-es sommes ici marchant, coutant,

ttacassant, jouant, causant, veiLLant et toutmentant notre

nisérab7e vie" (425) , Inséparable de ses livres, de ses

articles et de ses commentaires, il traînait tous ces

papiers dans la ruel-le bleue et y indignait Mne de sablé du

peu de soin qu'il avait d'e1le'

LephilosopheEspritlU[petithommeSagequiavait

1'esprit comme un lutin (Tallemant) et çlue voiture honorait

,,comme stiT était un aigLe, ou tout au moins une autruche"

(426), Marie de Gonzague, future reine de Pologner 9uê

voiture servira en 1645 iusqu'à la frontièrer êr qualité de

maître d'hôtel du roi. EIle étalera son maf du pays sur

deux beaux tapis de soie,.relevés d'or,et les enverra à ses

deux compagnes de Ithôtel de Rambouillet, Mrne de Montausier

et Mme de Choisy. Marie de Gonzague était très amie surtout

avec Mme de Montaus j-er (427 ) ,

Parmi les membres de la cabale, trônait graveleuse-

ment M. d.e Maison-Blanche, secrétaire de 1'ambassade et un

autre fameux débauché dont les Lettres avaient fait tant de

bruit (428) dans Ie salon d'Arthénice où Mme la Princesse'

MlIe de Bourbon et les éPoux Rambouillet se les arrachaient

l-es uns aux autres afin d'en savourer Ie vernis séduisant

(ibíd. ). Le vernis sublime cachait tlne âme barbare dont les

exploits peu chastes étaient souvent commentés par Ie cIan,

{25, Voibure à ci'Avaux, 161?,n0euvresn,éd,Rour,p,38?'

{2t, Toiture à Espril, de l{înes, 21,1t1,1612' éd, Ubicini

p,388,

{2?, Leftre de Julie à llarie de Gonzague, l9,II'1645'
{28, Voilure À de l{aison-Blanche,s,l,n,d,n0euvtesn,éd'
Roux,p,273-2?4'
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amusé de ses aventures gal-antes à Paris ou à ConstantinoPlet

(429) et séduit par la forme raffinée sous laquelle le damoi-

seau cachait ses actes sauvages , C}:ez Arthénice, Monsieur de

Maison-Blanche admirait non seuLement l-es accoutrements et Ia

beauté des dames, mais aussi l-eurs iolies lubies dont elles

ne voulaient pas démordre. Ici, Mlle de Chalais se délectant

des charmes de la paresse et de Ia douceur qutil y a à ne

rien faire, exhibe négligemment son obésité ' entame sa pâ-

ti-sserie etr tout en mâchant, rêve dtun autre délice où

elle pourra encore enf oncer les dents , "Toutes -les fois ( . . . )

q.ue je mange quelque chose de bon et gue ie fais une diges'

tion louable, écrit Voiture à MLle de Ranbouill-et(430)' ie ne

souviens dtel-l-e et je l-ui en souhaite autant. " Au début des

années 40, MI1e de Chalais donnera dans la dévotion. Le mar-

quis de Pisani l-ui dira al-ors qutelle a beau fairer gutelle

ne chassera pas 1e diable de chez elle et qu'il s'était re-

tranché dans Ia cuisine (431).

Pendant que Mlle de Chalais attaque un autre babat

Ia naréchale de Saint-Luc bâiIle de sommeil. Ses insonnies

chroniques préoccupent 1a compagnie qui stoffre de lui comP-

ter ses "dragmes" d'opium pour qu'eIle puisse dormir (432),

Elle avale sa dose, tandis que MIle de Ia Vigne r encouragée

par MlIe de Scudéry et louée par PeIl-issonr murmure queJ-que

nouveau vers. L'hôtel de Rambouillet fait de son esPrit Ie

plus grand cas adnirant ses vers r s€s épîtres gal-antes et

surtout son manque de prétention (433).

429, Voilure à de llaison-Blanche, t6{{),
430, S,l,n,d, n0euvresn p,185,éd,Rour,
,131, "I{émoiresn de I'abbé Arn¿uld,
432, Voiture au cardinal de La Valette,
p,18,

133, ta Fayetle à t{énage, 4,I)( 1665,

1630, éd, lJbicini.
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Etd'autresdamesencore:ChristinedeFrance'mar.

quisedeSavoie,laurêmequienvoieàVoituredesnédica-

mentscontresesinnombrablesmaladies'lacomtessede

CarIisle dont Voiture a dit que c'était "7e plus agréable

poisonçluefanatuteaìtianaisfait"(434)'LaGrandeMade-

moiselle (Anne-Marie-Louise-Henriette d'orléans) fréquenta Ie

salon, eIIe aussi. Parmi ses lettres qui se trouvent à Ia

B.N.(435)etquisontd'ai1]-eursàPeinedéchiffrables,je

ne trouve héIas ! aucune mention portant sur son Passage dans

Ia chambre bteue. Et dtautres dames:La comtesse de Barlemont'

Mme de Liancourt, ra marguise de Ragny , ra princesse Paratine

ou Itinquiète et soucieuse lfme dtAubry, brouillée avec

Voiture.
A1,hôtel,lesantiPathiesétaientcourantesmais

banales; Ies amitiés y étaient plus rares mais fort pitto-

fêSÇües. Le marquis de Pisani et son "pote" voiture' Deux

âmes dans Ia même culotte' Le premier' bossu' ne pouvait

souffrir ni la fecture, ni Itétude et néprisait les langues

étrangères; le second faisait I'inteIIectueI. Les deux se

complétèrentadnrirablementdansleuramourpourlesdéset

dansleurtranquillitéinouÏedanslaPerte.ondisaità

l, hôteI qu' i1s allaient souvent "de Ieur pied" (436 ) ' l-e

cheval ayant élé perdu au ieu. Ils stappelaient eux-mêmes

" 1e corps " , tant leur af f i-nité était souveraine '

{3{, .{ t{,Gourdon, 4'IiI,lt33' n0euvres n 
, éd, l.b ic ini 

' 
P, 1 96 

'

to, i,
{35, Enire aulres celles à t{,Goulas,au naréchal de Grannonl

et à Gaston d'0rléans, Ðaluze nss 3{0(lo ?5), 311(fos 59'

83,11{), 346(fo 3}, }laf {815 (fos 195'199,204) ou

Clairanbault' 5S1 ( fo 91 ) ,

,{3ù, Lett¡e de Voilure à Pisani, VIiI'lô43, recueil de

Lanson p,?8,'
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Il- convient de mentionner aussi le prince de Conti,

frère cadet du Grand Condé. Une l-ettre de Bussy à Mme de

Sévigné (de Montpellier, 16.I.1654) parle des assiduités du

Prince auprès de la jeune veuve, mais datant de l'hiver 1653,

la galanterie n'appartient plus aux annales de Ia chambre

bleue, mais à cel-Ies de 1'hôtel de Montausier (437). Le

prince de Conti était 1'ami de Hector de Montausier, frère

du fameux Duc. Mme de Rambouillet ltappelait "re de Georgia"

pour ses anbitions de devenir monarque. Pour y arriver, "if
laisserait pendre se.s amis " (Tal-lemant). I1 nty avait rien
qu'il ne fît pour être roi,sauf se lever à une heure hon-

nête,"Mais, Monsieut, -Zes conquérants ne peuvent pas tou-
jours dormir jusqutà 11 heures, Les couronnes l?e stacquièrent

pas sans travaif ", Iuj. écrivit Voiture ( 438 ) . Une pique ratée.

Son frère faisait mieux. Il- dormait jusqutà 13 heuresr rr€

s'habillait qu'à 16 heures et "ne se l-aissait pas voir qutaux

fLanbeaux"(439 ) .

** * ***

431, Bien plus tôt, l{ne de Sévigné fila,à I'hôbel,une
histoire d'anour aussi avec Uénage, Ce fut à 1'époque de

la gloire du salon de l{ne de Èanbouillei, üa galanterie
ayant éié plubôb banaJ.e, je la passe s0us siLence,
438, de Iisbo¡ne, 22,X,1633, n0er:vresn,éd,Roux,p,16?,

,t33, Voiiu¡e à Julie, de Bruxelles, lt34,n0eurresn, éd,

tlbicini, p,225 to I,
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Dans 1e salon, Voiture appelait le cardinal de La Va-

lette "1'Africain" à cause de son teint et de sa sympathie

pour les noirs d'Afrique (440). Malgré leurs brouil-Ìes inces-

santes, Ie Cardinal fut un constant protecteur de Voiture ' iI

lui enseigna Ie Ìatin en I'initiant à la lecture de Virgil-e,

de Horace et de Térence et partagea ensuite avec son disciple

l'amour de cette langue(441), ai-nsi- que le goût des farces

(442), Chéri de M1le de Bourbon et de Ju1ie (443), iI avait

dans 1e salon une "fausse épouse" en la personne de Mme de

Combalet,. C'est 1a compagnie qui institua I'accouplement.

Pendant les absences du Cardinal, elle se sentait donc spon-

tanément obligée de veiller sur Ia conduite de la dame. ElIe

était prudente (444), ce qui ne veut nullement dire "sage"

(445) !

Le guerrier stabsentait fréquemment pour "rendre

discipLinable une nation q.ui ne l-'avait encote janais été"

(4-16).Dans Ie salon, ceux qui "aimaient le gouvernement et

ceux q.ui l-e haTssaient s'informaient également de ce qutiT

faisait", Six heures, chaque jour| (447,448),

4{0, llne petite curiosité: il ainail qu'cn flf bien

chaussé, Dans Ie salon, il soupilait pour l{1le de Eourbon

ei pour sa mè¡e, Platoniquenent seulenent pour la prenière,

{11, I1s s'écriveient Ie plus souvent ¿n latin,
{{2, Une fois,le Ce¡dinal fit faire une robe de ch¿ubre de

tcile d'cr incarnate, Voiture la lui fit il,el,tre et ie inenl

en cel état à I'hôtel de flanbouilleb,
413 Voiiure ì La Valet+"e,nCeurresn,éd,Roux, p,102,

{.14, lettle de Voiiure à te'ialebte, i$3î,et celle de iulie
ri ¡êne, 3,iIIrt63?,3}{, l{ss, no 6ô44

li5, J'ai évoqué pLus haui l'inr"élet que l{ne ,ie Conbelel
p:r+.irii à G¡sf on d,'Crlérns,
i iû Toiiure à L¡ Taler,ie, 153?,

lll Le nêne ¿u nêne,5,TII,1el,i ,nC;,JTi-"sn,ái,!,our,
^ ,lt0

ili, ir itiî,Chepeialr scnge:,ii à lonner uìì sucîesserir xu

pl.¡e IJlbrin VIII, Le 'iliet,te f ut é 
ju ¡.cur la circonst¿nce,

!i.iL,ts I c'es', Uibrin t/lIi lui sul'¡.ácu*, à Le tialeile (i6{4 
,

:lî31,
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En 163?, Ie marquis de Pisani rejoignit le Cardinal

dans sa garnison Sans l t autorisation de ses parents ( 449 ) '

mais Ie crédit dont iouissait le conquérant à I'hôtel (nal-

gré 1e surnom douteux quton lui y donna: "le cardinal valet")

rassura les époux et Ie fugueur se vit absous. Pourtantr le

Cardinal, lui non plus, ntétait Pas sans tache. Esclave de la

faveurr ê¡ 1639r âü cours dtun procès obscurr il abandonna

son frère, duc de La Valette, Pour plaire à Richelieu (450).

De nombreux hist,oriens(451) fournissent des ténoignages a.cca-

blants contre I¡a Valette. Jtaioute ce détail à mes autres

preuves qui cherchent à illustrer la thèse mettant en doute

la grandeur véritable des qualités morales et celle de la

val-eur humaine des habitués du salon.

Souvent exposé au péril-, le prélat belliqueux fit bien

de la peine à la compagnie en 1639. Pendant trois mois ( IV-

VI), iI fut à la tête de I'armée d'Italie dans le Piérnont

(452) . Tout Paris s'y intéressait. Chavigny' Ie comte de

Guiche,Voiture et Ie duc de Longueville (453) aIlèrent à son

secours (quatre en moins dans Ie salon de Ia Marquise!).. Trop

tard. AccabLé par la tríste situation et Par I'impuissance

d'y remédier, i1 mourut Peu après, à 47 ans(28.IX.1639) d'une

fièvre double tierce (454). Chapelain attribua sa mort au

119, JuÌie d'.{ngennes au c¿rdin¿l de ü¿ Val,ette,5,l/ILl63?,
l{ss no 6641 ' fo 23? ' Bll,

150, Li¡e à ce sujet une lettre de Chapelain À Bal¿ac du

18, rr,1639,
451, P,er, P, Griffet dans sou nHistoire du règne de Louis

XIII N 
,

452, Voir à ce sujet ies leitres de Richelieu (recueil

d'Avenel) adressées au c¿rdinal de [a Valetler les I el
¿0, tI/,1639,
153, Iicheiieu à La Va].ebte, 20,IV,1t39'
45{, Chapelain à tont¿usier, ?6,I1, et 9,x.'1639'
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chagrin (455). A Ia nort du cardinal, accablées Par Ia Perte

douloureuse, les dames du salon adoptèrent une t-actique su-

perbement calculée : "Lorsqute7l-es staffLigeaient dtun maf

arrivé et q.ui pouvait ne pas arrivett el'Les se consoTaíent

qurun ma7 quì pouvait arrivêt1 ne soit pas arrivé" (456).Un

étrange calcul qui surprend, car il fut mis en "ieu" les

jours de deuil où, dtordinaire, la mort dtun être cher

trouble véritablement 1'univers de I'homme en lui ôtant la

moindre capacité de contrô1er son intelligence.L'homme

devient tout âme et la raison nta aucune prise sur lui'

En même temps, M1l-e de Bourbon guérit d'une grave

maladie. sa guérison "a bien contrepesé La mott du cardinaL

et l_a joie a prévalu sur La trisÚesse" (ibid. ). En d'autres

termes: un guéri égale un mort. Le lecteur aimera peut-être

néditer un instant sur cette étrange philosophie '

* *(t* * t(

Nous connaissons tous Ia fameuse formule de Mme de

de Montausjer fût au Louvre,

l-e Louvte," Dans Ia Prenière

redoutait aucune rivalité. Se

Sévigné (457)z"Avant que Mme

l-'hôteJ- de RambouiLLet était

noitié du sièc1e, le salon ne

rassemblant à 1a brune, souvent deux fois par jour (458) 'afin
se livrait à toutes sortesde

de

"se désennuyer", Ia compagnie

passe-temps. Les jeunes y dansent 1a "courante"(459) et Ia

455, Godeau ayanb appris I'erttôniié de la ualadie du

Cardinal,se rendil ¿ussitôt pour lui rendre les dernières

assislances, Il ¿rriva auprès de La VaIette, un jour lrop

lard (Ch¿pelain à Baizac, 16,X,1539).

{56, Chapelain à Uonlausier' {,)(I,1639,

45'l , Une Iettre à sa fille ' l2 ' I,1680,

{58, Chapelain à Conrart' 16,II,16{1,
{59, Danse ancienne sur une lesure à trois fenps'
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"boutade"(460), ]es danes graves Ia "pavane"(461) et Ie

"branl-e"(462). Une foisron voulut forcer le sévère Chaude-

bonne à y danser mêne les matassins(463). Pour reprendre Ie

souffle r oD monte quelques tableaux vivants ¡ on fait une

partie de hoc(464) ou bienr orl discourt sur des exploits de

la dernière chasse au renard avec des chiens et des cors '

Ltesprit y étant roi,on y fait profession de ItéIoquence et

on y apprend aux gens du monde à estimer 1es lettres t êt aux

gens de lettres à y puiser Ia connaissance du monde. Les

heures passent agréablement et lton oublie d'attiser le feu

(465). Ayant froid, Ies hommes reprennent aussitôt leurs

pannes et les femmes endossent leurs velours. Le ieu conti-

nue. Leurs conversations ne sont jamais à court de sujets' On

y fête le poème d'Adonis du cavalier Marin (466)' en 1637'

on sty passionne pour DescarteS, on y lit sa "Géometrie" Sa

"Dioptrique" et ses "Météores"(467). Les taches solaires ou

La grande éclipse de Soleil ne l-es divertirent Pas moins

(août, 163?). A cette occasion, Voiture répondit à Mme de

{60, Danse ancienne figurée,
{61, Les figurants font en se regardant une espèce de roue

et pour cela, Ie cavalier se serl de sa cape et de son

épée, üe non et Ia danse sonb espagnols,

462, Ancienne danse des IVIe et IVIIe siècles erécutée en

se donnant Ia n¿in,

463, Ce ful une danse inilée de l¿ danse aruée des anciens

que I'on dansait dans certaines vil.les où il y avait des

troupes en garnison, Cf, leftre de Voiture à Iuiie,s,1,r,d,
n0euvresn,éd,Roux' p,182,

16{, Jeu de cartes nêlé du Piquet, du brelan et de la

séquence, Voibure à Iulie, d'Aniens' 10,II',16{0 n0euvresn

éd,Ubicini,p, 314'lo' I,
165, t{lle de flaubouilleb disait souveut à Voiture de

raccoonoder le feu nais il obéissail r¿renent, Cf, sa

Ieli¡e à tr{lIe PauIel de Uadrid,s,d, n0euvtesn,éd,Rour,

p,116,

166, Une lettre non datée de Chapelain à Favreau,

I,B,Harini (1569-1625), un célèbre poète ibalien qui

séjourna en Í'rance de 1615 ò 16¿2' lout invite à c¡oire
qu'il fréquenba le salon d'A¡ihénice,
{6?, Chapelain à Balzac' 163?'
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Rambouillet Iui demandant des nouvelles, qutil "coutait de

mauvais bruits du sol-eíL" ("Ménagiana" ). On sty of fre des

cadeaux ( 468 ) et I t on ne cesse de comPoser des balÌades et

des sonnets pour les dames, tet ce ioli bout rimé conposé

sur-Ie=champ par Voiture à une conviver assise en vis-à-vis

et intitulé: "A une deuroiselle qui avait les manches de sa

chemise retroussées et sales".

on s, y déguise. surtout dans la prairie de Ranbouil-

Iet. Une foisr Mme de Rambouillet y mena Lisieux et lui fit

découvrir JuIie et d'autres demoiselLes de Ia maison' dégui-

sées en nymphes et assises sur les roches (469).

on y fait des farces. Dans une lettre à MIle Paulet de

1633 ("Oeuvres",éd.Roux,p.117), Voiture se plaint de l-a mé-

chante aiguière d'eau que Jul-ie lui versa un jour sur }a

tête, sachant comme iI craignait d'être nouillé. L'élé-

gance? Je repose la question. ElIe entre en ieu aussi à une

autre occasion. Mme de RambouiIlet, aimant surprendre Ies

gens, fit construire sans que Personne ne S t en doutât r une

sa]Ie somptueuse donnant sur Ies iardins des Quinze-Vingts.

Les travaux finis, la merveille fut exhibée à la vue de ses

invités époustouflés. Superbement vêtue, JuLie occupait le

trône au milieu. L'élégance est un art dé1icat tout comme

Itest 1'art d'être riche. Ltostentation de 1'étalage de son

opulence s'éloigne manifestement de cette science (470).

168, [e faneux anneau d'ivoire offert à Arthénice par

Conrarl, l{ss, Conrart no 4123, ou le peigne fait pour 1a

reine de Chine et offert à Julie, Voiture à t{lle Paulet'
n0euvresn 

, éd, Roux,p, 159 ,

169, Julie ainait se déguiser en Pyrane ou en Chariclée,

4 ?0, Les faneuses 
n surprisesn de Ia Iarquise, parfaifenent

i.nattendues, portaient Ie non de ncadeâux.n, 
Désignant

souvent aussi ncollation chanpêtren, le uot est présent

dans presque tous les épistoliers de l'époque classique,
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Le balent qu'avait Ia Marquise dtattraper ses habitués

n'était égaLé que par celui de Voiture. Les malices de celui-

ci ne cessaient d'éblouir les anis de Ia maison. Un jourr iI

y ramena un ours (47L)run autre iour,sachant qu'on 1e croyait

parti, iI réapparut soudain, Ie visage enfariné, Portant une

robe et suivi d'un cortège de femmes.

En 1638,Paris connut Ia node des enlèvements.L'hôtel

en fournit quelques protagonistes: Pierre Lalane ravit Ml1e

de Roche(472) ,Ie comte de Coligny enleva I'llle de Montmorency-

BouttevÍI1e. Un autre exemple de contradiction entre la théo-

rie subline prônée dans le sal-on et Ia pratique violente

exercée au dehors.

La presse du temps débordait de détails sur les enlè-

vements. Le salon avait Les informations de première main,

les bureaux de "La Gazette de France" étant situés aux Gale-

ries du Louvre, vis-à-vis de Ia rue Saint-Thomas (473),

La "Gazel.i.e" de Renaudot paraissait tous l-es huit jours,

dtabord Ie vendredi, puis le samedi. La lecture en devint ri-

tuel.le et son nom passa dans 1e langage quotidien. Dans le

salonr o[ demandait à quelqutun "des gazettes" quand on voulait,

lui demander des nouvelles. Au cours de Ia quarantaine d'années

de son existence, cell-es-ci ne furent pas toujours bonnes. La

mort y frappa comme partout aill-eurs. En 1635, fe frère du mar-

4?1, E, Hagne 
nLes salons au tenps de Louis XIII'dans: nLe

Figaro Ìillérairen 28,It/,1942, prélend que c'est Arnauld de

Corbeville qui raoena le f¿neur ou¡s, ['histoire esl trop

connue: ce fut bien Voiture,
4?2, Le cardin¿l de Retz, selon Ia correspondance de llne de

Sévigné, avait I'inleniion de I'enlever aussi,

4?3, Fondée par I'abbé Théophrasle Renaudol, elle avait à

J.'époque pour rivales Les nGazeites'd'Ànsterdau, 
rìe

llollande, de Brurelles, de Ia }laye et de Rotterdan' Cette

dernière jouissait d'un grand crédit dans Ies salons

parisiens, C'esi celle qui, bien plus tard' rápandra le

nauvais bruii que Pellisson élail no¡t prolestant,
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quis de Montausier Hector de Sainte-Maure fut nortellenent

blessé au combat de Bormio (iuillet , 1635) (474), En 1637,

Belin perdit un de ses fils, baron de Milly. L'année suivantet

le salon pleura La Trousse, tué à Saint-Omerr ainsi que la

marquise de La Tour Landry. Errent ceux qui prétendent que le

réduit dtArthénice, toujours plein dthumour, ne devenait

bruyant que lorsque les Passions Iittéraires Itagitaient. Le

chagrin et 1'ennui y avaient peut-être une facette différente

mais Ie lieu n'en fut Pas exempt. Je puise dans les lettres.

La situation politique de la France et de I'Europe entière y

était constamment débattue (475):les relations diplomatiques

entre l'Angleterre et l'Espagne, 1es démarches de ltarmée du

prince Palatin pour Ia reprise du Palatinat, Ia camPagne du

prince dtOrange, I'évasion des troupes de Jean de Vert en

AlLemagne, Ies hostilités du conte Hasteld contre les Sué-

dois, 1es démarches du général des armées inpériales Ottavio

Piccolonin, la situation nilitaire en Italie, l'armée navale

française, Ìes Espagnols chassés de Socoa et de Saint-Jean-de-

Ltrz, Ltabsence des guerriers faisant partie du clanr chagrina

souvent Ia demeure. En 1634, plusieurs étaient à la guerre!

]e comte de Guiche et le duc dtflpernon au siège de Ia Mothe'

Charles et Hector de Sainte-Maure et leur oncle, comte de

Brassacren LoÍaine. En 1638, Ie marquis de Gesvres combattait

à Fontarabie (476),le duc de Longueville guerroyait à la prise

de Poligny (477). Les prises d'Arbois et de Vadans fure¡t

{?4, Chapelain à Honb¿usiet, 15,VIII,1635'
{?5, \Ioir p,ex, les lettres de Chapelain à la duchesse de

Longueville de toute l'année 163?,

{?6, Chapelain À de Gesvres' 18,I)(,1638,

1??, Chapelain à de Longueville' 5,VIII,l638,



228

suivies de près aussi, tout comme les succès rnilitaires du Duc

en Lorraine dont Julie était 1a principale "trompette" ( 478) ,

Au XVIIe siècle, l-'histoire de France était riche en

guerres. 11 me paraît superflu dtaLlonger Ia liste des cam-

pagnes auxquelles participèrent les faniliers d'Arthénice.

Ceux qui restaient tremblaient souvent du danger que cou-

raient les absents, et pourtant ianais la confusion de Ia

guerre n'empêcha Le salon de s'adonner à ses divertisse-

ments (4?9), de préparer des ballets,des comédies et d'autres

passe-temps de }a paix (480).Ce fut Ieur façon à eux de Parer

au chagrin.Une façon ne gâtant en rien Ia paix moraLe mais,

vu les circonstances, une façon bien trop frivoLe Pour nous

plaire.

J t épargne au lecteur tout commentaire sur Les Iamenta-

tions poussées Par les dames du salon contre les hommes 9ui r

en 1634, avaient osé( I ) préférer Le plaisir(?) de batailler à

celui de les divertir (481). J'aime mieux croire qu'éventuel-

lement elles n'avaient Pas assez réfléchir avant de commettre

Ie faux pas.

4?8, Chapelain à de Longueville, 25,XI,1t38,

{?9, [es récréabions littéraires surtout, piuenlées de
nl'.{st¡éen et d'nAnadis de Gaulen, des lectures de nouveaux

ouvrages, el toules sorles de spectacles: en été 1t26, les
jeunes interpréièrent au châleau de Ranbouillel nPyrane

et Thisbé' de Théophiie de Viau, Eu 1636, Desnaret de

Saint-Sorlin déclana ses nVisionn¿iresn et en 1Û38 
nscipion

l'Àfricainn, llairet ¡evint sur i¿ scàne de Ia chanbre bleue

en 1639, Il y présenla sa tragie-conédie 
nAthénaisn

(Chapelain à U¿irel, 2?, [L1638)' En 1630, Ie conte de

Bélin anoureux d'une actrice d'une troupe aubulanie nonnée

Lenoir, réussit à anener la Harquise à organiser dans la

chatlbre bleue un speclacle de 
nVirginien boujours de

t{airet, La pièce se joua el connut un succès'terligineux,
C'est à ceble occasion-là que le di¡ecteur et I'acteur
principal de Ia lroupe, sieur de llondory gagna ses galons,

180, Chapelain à Honl¿usier' L1610,

481, Chapelain au conte de Guiche,2{,l/IILl631,
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Le plus souvent, bien sûr, Le clan di-scourait avec

passion des victoires de Condé (482), Discourait et s'amusait

à lui écrire des épîtres sur leurs occupations,sur les toi-

lettes des dames et sur leurs succès au bal.

llotre charge, seigneur, est de vous rendre conpte'

ßb dire franchenent, et sans aucune houle,

La peur qu'onl nos beaulés de lanquer de galants'

Tandis que vous etreø parni les Alle¡ands' ( 483 )

En 1640, Iorsqu'iI exerçait à Diion ses fonctions de

gouverneur de Ia province, Ia cabale reprit encore sa plume.

on lui envoya d,e I'hôtel tout un paquet d'épîtres rj-mées

afin de lui faire part des intrigues galantes de Paris(a84).

t**(*t*

pendant Ia belle saison, Ies précieux d'Arthénice se

rendaient dans des résidences de campagne. IIs s'assemblaient

à Poissy, chez Mme de Clerrnont d'Entragues à Mézièresr chez

la princesse de Condé à Merlou , ctrez Richelieu à RueI ' à la

Barre chez Mme Du Vigean dite "la bell-e baronne" ou encore à

Grosbois, dans Ìe château du duc dtAngoulême. Ils prome-

naient aussi leurs galanteries à 30 kn. de Versaill-esr dans

Ie superbe château de Rambouillet dont Ie parc splendide

avait êtê aménagé par Ia Marquise. Ils y firent une J-ongue

pause de trois nois en 1636 (4S5).L'année fut difficiLe et la

compagnie éparse, La plupart d'entre eux durent, cette année-

482, Voir p,ex, une letl¡e de l/oiture ¿u duc d'Enghien du

20,l/,1ô43, Iorsque celui-ci venait de gagner Ia bataiLle

de Rocroi sur les Espagnols,

183, Un poète inconnu' au noû de llne de LongueviJ.le et de

ses anies de l.'hôle.L de Rambouillel au duc d'Enghien en

Alsace, ilss, Conrarl, bo I, lo 915,

{84, l{ss, Conrarb, to )(III, fo 33?,

185, 0hapelain à t{ontausier, 2?,IX, et 10'1IL1636,
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1à, quitter le charme de la vie de société pour endosser les

armes.

La chambre bleue devint souvent déserte. En 1641, Ia

société polie se rendit ctrez la duchesse de Brissac à Lian-

court attendre Ie duc d'Enghien qui devait rentrer de Norman-

die où it était allé prendre l-es eaux de Forges. Dans les

Mss. Conrart, to XI, fo 851, je trouve une lettre en vers

écrite par Ml-le de Rambouillet et Anne de Bourbon à Ml]e Du

vigean qui est restée à Paris. Les vers sont chétifs mais iLs

nous apprennent leurs fêtes et leurs divertissements à

Liancourt.

Condé n'échappa pas non plus à I'obsession générale de

rimer. fl écrivit aussi une fort jolie lettre en vers à M. de

Roussillon sur 1es activités de Ia chambre bleue à Liancourt
(486): composition de vers, entretiens avec de belles dernoi-

se11es, jeux d'esprit, promenades, lectures de comédies, pièces

rle théâtre, mascarades ou chasse .

Te1les étaient aussi, grosso modo, leurs passe-temps à

chantil-Iy, demeure des condé dès 1632, devenue une résidence

estival-e de La chambre bl-eue, êt où 1a cabale passait ordi-
nairement l-a belle saison. Je trouve à ce propos une jolie

lettre (s. d. ) de Sarasin moitié en vers r rnoitié en prose,

écrite à Julie au début de 1648. A I'époque, I'épouse de Mon-

tausier accompagnait son mari en saintonge. La lettre écrite
à l-a demande de J-a princesse de Montmorency

nHandez-1ui ce que nous faisons,
llande¡-lui ce que Ious disonsn

est un éJ-oge du château et des divertissements bucoliques

de la troupe polie. Jten tire quelques passages:

186, l{ss, Conrart, to III, fo 34?,
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nQue partout le travail conrence avec effort,
A Chanbilly on dort
Que d¿ns tout irunivers Lout Ie ¡onde soneille,
A Chantilly on veille,
(,,,)
Bt nous avons La nusique de lulhs,de violons et de voir
l{cus goûtons les plaisirs des bois,
8l des chiens et du cor et du veneur qui pique,
(,,,)
Ablancourt, Calprenède et Corneille
C'est-à-dire vulgairenent
[es ve¡s, I'histoire, le ronan

llous divertissent à ¡erveiiie
Et que nos enü¡etiens n'onb rien gue de charnantn,

La lettre finit sur une invitation adressée à Julie:
n 

Venez

Et Iaisse¿ eu pair [ur[urer
Votre épour qui pesle et qui gronde ( ! )

Contre ceur qui prennent l¿ fronde
Et qui ne souffre nullenenl
Qu'on dise bien du parlenent,,, n

Le lecteur saisit tout de suite tout 1'arôme des

agréments aristocratiques des oisifs de Mme de Rambouillet.

Ajoutons-y des déguisements r des vêtements garnis de pier-

reries, des plumes, des chariots ornés de velours cramoisi

bordé d'une crépine d'or et puis des chiens, des chevaux,

des tournois et des bals. Le tout dans un cadre sublime:bois,

étangs, ruisseaux, jardins, forêts et prairies offrant leur
décor à Ia musique de viol-ons et de l-uths. Sur Ia table: per-

dreaux r poissons , f ruits et melons "clu t on croirait d t ltal-ie" ,

Dans les conversations: Ablancourt, Calprenède et Corneille.

Partout la gaité, I'humeur galante et guerrière.

A Chantil-ly, l-a coutume de s' écrire des Iettres en vers

était toujours de saison. J'en trouve une autre, êerite à Mne

de Rambouill-et en 1643 par Mme de LonguevilJ-e, avec Ie con-

cours de quelques jeunes membres de Ia coterie. Je l-a cite in

"ç"_:.r_!__-e-n.F-.9 
car ell-e suff it à elle seule pour tout commentaire.



Montausier Y en Pondit

Rambouillet, de Clermont r de

nP¿r ¡a foi, quoi qu'ol Puisse diret

Ici nous ne faisons que rire'
El aujourd'hui jusgu'à huit iours'
0n croit qu'on Y rira loujours,

Ici, pas un ne Porte envie

Aur pius dour Plaisirs de I¿ vie

Que vous penseø dedans Paris;

llous ne songeots Plus aur Cloris;
Ìlous nous noquons des dladènes;

ilous néprisons Ies anathènest

Bt pour un fronage noisit
ilous abondonnons Ia ChoisY,

Ses jeur, ses festins et sa danset

Et loute s¿ ¡agnificence;
Son bal n'est pout nous qu'un sabbab'

ßl ses 0uisards, qu'un Baiesbal;

Tous ses jeur qui blûient, la ville
Sont noins poül nous que croix et pi'Ie;

Bt nalgré ses beaur enlrelets'
Vivent Ies noutons de Beauvais!

Vive Heynac, hors de cadence¡

Bb Brion, quand iI Porle Iaucel

Vive le duc de ChantiilY'

Qui v¿ut bien celui de l{i'IIYI
Vive Arnauld, qui, sans dire gare'

A l¿issé pour dir jours Ia Barre!

Vive l{elz, avec Préau,

Et du Fay, ôvec son orne¿u!

Vive notre grande Princesse'

Bt une éternelle jeunesse,

Vivent Jul.ie et Boulleville'
E! pat charilé, Longueville!

[ais à propos de Ia grandeur'

l{ous souh¿ibonsr P0ur son bonheur,

Que, sans querelle, ni sans brigue'
1/ous donniez au bal quelque gigue,i

232

adressée à Ml1es de

Paulet:

des quatre demoj--

une aussi,

Mézières et

nAur quatre filles dont les Yeux,

Plus clairs que les flanbeaux des cieux'

Dans nes pleurs et sur non visage

Virent, Iorsque ie les quiitai'
La faiblesse de non coura$e 

'
Et la force de Ieur beaulé,n

C'est ChaPeIain qui réPondit

selles, Voiture fit une réponse pour

au nom

JUI ie .

abondent en autres échantillons du genre ' Ce

de se faire part de l-eurs divertissements à

Les Mss. Conrart

fut Ieur façon

Ia campagne et de

cê communiquer des nouvelles de Paris. souvent, I'exactitude



233

de ra relation ntétail' pas strictement observée. Dans reur
transport, les Muses emportaient les rimes au-dessus de ra
raison, La folie faisant bien partie de I'agrément.

** ****

Au cours des quarante ans de I t existence du sal-on de

Mme de Rarnbouillet, la foule de ceux qui y trouvèrent de

r'agrément fut nombreuse. J'ai déjà parré des principaux

habitués, iI y en eut d'autres.Bien sûr,des tonsurés:

J-'évêque de Lisieux, r'abbé d'Arnauld et re jeune Bossuet

(487). sanlecque (488), Tal-lemant des Réaux appeJ-é "suétone

des ruelles" et introduit dans le salon par son mariage avec

sa cousine, El-isabeth de Ranbouillet. Ménager ü!r pédant ayant

une mémoire exceptionnell-e et son cure-dent invariablement

dans Ia bouche. Mme de La Fayette, segrais dont on y disait
que c'était un interligent irnitateur des anciens. r1 confes-

sera dans ses "Segraisiana" qutil n'y avait jamais vu

voiture ! Les deux hommes f réquentaient l-e saLon à l-a même

époque mais à des heures différentes: voiture de 20h à zzhl

ce qui ne convenait pas trop à segrais. Mme de Rambouilret

lui promit d'arranger une entrevue mais dans cette entrefaite
voiture mourut. on y voyait souvent Boisrobertr un gaJ-ant

raffiné (489). Aimé de Mlle de Lencros et de tant d'autres,
Mme cornuel dira de l-ui que "sa chasubl-e était faite d'une
jupe de Ninon", Un autre exemple de don Juan du lieu qui dut

{8?, .{ lt ans, il J ptononça

heures du nalin, Voitu¡e dit
oui personne prêcher si ta¡d
188, Auteur du nPoène 

contre
{89, Chapelain à Eoisrobert,

son prenier sernon à deux

alors qu'il n'avail janais

ni si tôi,
les nauvaises geslesn,

3,riIII,1t31,
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mater ses sens,de peur de se faire dél-oger. Une dure épreuvet

car Ìes dames du salon ne faisaient qu'assaillir le coq

(ibid,). La comtesse de Ia Suze fut certainement de Itassaut

aussi. Connue pour ses galanteries innombrablesr"on ne comp-

tait, pTus ses amants", dit Tallemant. Boisrobert se prêtait

adnirabl-ement à une nouvell-e conquête.

Costar y exhibait une autre espèce de talent. Admiré

de Voiture ("Vous faites des sauces avec J.esque-lles on mange-

rait des caiLLot)x" - "Oeuvres" éd. Ubicini, to II) r il nour-

rissait constamment sa haine contre Chapelain (490). Lorsque

celui-ci eut reçu une pension du duc de Longueville, il dit:

"Jugez après cel-a si Mr de I'onguevil-ie nta pas bien de Ltar-

gent de reste, de donner 2000 l-ivres de pension à un homme

comme cefal "( 491 )

M1l-e La Porte r une coquette écervelée résolue de

prendre le voile à condition qu'on ne lui couPe Pas l-es che-

veux,"Ell-e était prête à tout sacrifier au seigneurrexcePté

sa chevel-ure" (492), EIle indignar sans doute, Mme de Guimenay

guir elle, y faisait valoir les transports de Ia dévotion.

A I'hôtel l-e président de Moulceau, Corbinelli et

Bussy disputaient assidûment 1es faveurs de l-fme de Sévigné.

Conrart fut de Ia partie aussi. Recherché Par l-es plus

illustres sa.l-ons de La capitale, il jouissait, dans celui de

Ia rue Saint-Thomas, dtun grand crédit, La maîtresse du

Iieu avait I'habitude de Ie consulter sur divers sujets(493).

{90, Cf, letlres de Chapelain à Balz¿c de 1634,

491, nLettres de Chapelainn, Tanisey de Larroque' 1880,
,192, Chapelaiu à 0oderu' I,1638,
493, Conrarl avait écrit pour l{ne de Ranbouillet une leltre
pour I'aider à obtenir I'abbaye d'Yères pour une de ses

filles, oalgré toutes Ies difficulbés, l{ss, Conrarl 1123'

f o 10?3,
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une fois, conrart ayant demandé aux membres de I t assemblée de

trouver des devises sur I t amitié, ra Marquise en composa une.

Elle représentait "une vestafe qui attisait le feu sacré et

dont Le mot était "Fovebo" (Tallenant). La Marquise fit sa

devise en français, son nari Ia tourna en latin.
Conrart aimaít divertir l_a compagnie de ses fleu-

rettes, de ses billets gaLants et de ses chansonnettes dont

1e ton était en désaccord manifeste avec l-e régine sévère

imposé par la Marquise. Praise au lecteur de jeter une oeil-
lade p.ex. sur sa composition intitulée "Arnants aux Maris"
(Mss. Conrart). La glorification des liens extra-matrimoniaux

n'avait jamais ét,é prônée dans ce salon. Le fait que ses

intimes en tinrent rarement compte, appartient à un autre

chapitre.

En 1640r ürr faux bruit sur 1'assassinat du beàu-frère

de conrart avait couru à Paris. Le salon en fut al-armé (494).

*** * *t

Mll-e de Scudéry fut introduite à 1'hôte1 de Ram-

bouillet par son frère en 1638. son passage y coincida avec

cel-ui de Bossuet et de Corneille. Un an plus tard r pâr une

méchante ironie du sort, eI1e passait toujours pour 1a soeur

de Georges, "Cette soeur (... ) est digne de l_ui", écrit BaIzac

à chapelain re 15.rrr.1639. une profonde erreur! Les termes

de cette affirmation étaient parfaitement inversés: Itauteur
de mauvais vers qui avait ra manie des tulipes,était-ir digne

de sa soeur?

49,f, Chapelain à Conrarl,S, ii.,1û40,
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C'est à 1'hôtel de Rambouillet qu'eÌle prit du ga-

l_on. ctest grâce à ce salon-Ià qutelle commença à être

connue des gens (495). Ell-e perpétuera I'univers d'Arthéniee/

Cléomire dans le VIIe tome de son "Cyrus", après Itavoir

quitté à Ia veille de la Fronde 9ui, durant quatre ans ' dis-

persa les amis du salon.

A l_'hôte1 de RambouiIlet, elIe rencontra Chapelain'

Conrart et Mlle Robineau. Un beau quaT,r:Of: de jaloux. MIIe

de Scudéry était jalouse de La tendresse qu'avait Chapelain

pour MI1e Robineau, tandis que celui-ci était jaloux de Con-

rart, exagérant l-es privilèges inaginaires de ce dernier

auprès de la future romancière(496). Si Ia jalousie de Chape-

lain était plutôt une fantaisie, Sapho (497 ) avait toutes

Ies raisons de se sentir blessée des attentions recherchées

que 1'académicien manifestait envers Ia iolie demoiselle.

Chapelain n'était Pas difficile à contenter au chapitre des

femmes. On en plaisantait souvent dans le salon et une lettre

de M1le d.e Scudéry à Chapelain ( 28. III.1645 ) fait allusion à

Ia guerre que Mme de Rambouillet et Mlle Paulet lui avaient

faite à cause de sa manie effrénée de dire des douceurs et de

complimenter excessivement les femmes, même celles qui sty

prêtaient maI. Un talent certain de trouver Ies sorcières

appétissantes. I1 louait éperdument P.ex, La beauté divine de

M¡e Pilou, Ia vivacité de ses yeux et les charmes de son

teint. or, Ia vénus.passait à 1'époque pour la Plus laide

{95, Sa Ieiire à Ponponne s,d,n,i,
{96, Ull.e de Scudéry à Chapelain' 3l ' I,1t45,
49?, le non de Sapho ful donné plus iard à lladeleine (cf'
chapilre III),nais je n'en sers ici pour ì,es ¡aisons
purenent slylistiques,
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femme de France ('498). 11 n'y avait que Sapho qui pouvait

aller sur ses brisées.

En 7642, Mme de Ranbouillet obtint pour le frère de

Sapho le gouvernement de Notre-Dame-de-l-a-Garde à Marseille.
Le frère et Ia soeur embarquèrent aussitôt pour Ie Midi. En

cours de route, if manquèrent deux fois de faire naufrage sur

Ie Rhône (499), avant d'arriver à Avignon où il-s visitèrent
le tombeau de Laure adorée,jadis, de Pétrarque. Je trouve une

lettre de Sapho à MIle Paul-et ( 5OO ) , où l'expéditrice stigna-
tise la fausse dévotion des habitantes de Ì'ancien siège de

1a papauté.

Mlle Paul-et fut une ami-e intime de Mlle de Scudéry.

Cette amitié nous a légué un paquet de lettres écrites par

Sapho de Marseille à 1'Elise du "Cyrus"rdont on donnait sou-

vent Iecture rue Saint-Thomas-du-Louvre. On s'y entretenait
du voyage de Madeleine, tandis que Mlle Paulet faisait part à

cette dernière de tous les détails domestiques de Ia chambre

bleue.

Les lettres de Sapho écrites de Marseil-le ressemblent

à ses écrits romanesques. Tout y est fabuleux: 1es aventures

"turquesques" d'un cheval-ier français (501), les olives, les

figues, les tapis de Turquie, Ies étoffes de Chine, les perles

et les émeraudes. Mais aussi les bisques, les ortolans, les

muscats et les hypocras. La seule l-ecture de tous ces déIices

évoqués dans les missives de Sapho, devait suffim à Mme de

SabIé pour s'en lécher Ies babines.

498, I{lle de Scudéry à Chapelain,s,l,n,d, dans:ntllle de

Scudéry, sa yie el s¿ cor¡espondance', p,18{,
199, l{1le de Scudéry à lllle Paulet, 2?,II,1614,
500, A Avi6non, 21,XI,1û{1,
501, La nêue à Ia uêne, IIi,16{5,
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Les lettres de Sapho écrites de Marseille à ses amis

de la ruelle bleue sont un rapport fidèl-e des folies qui 1ui

passaient alors à I'esprit (502), de ses douleurs (503),ainsi

qu'une transcription animée de sa perception personnelle du

Iieu et de ses habitants. Entourée d'anémones, de narcisses

et dtoeil-]ets, elIe faisait son apprentissage des excentrici-

tés de la préciosité marseiLlaise.ElLe habitait à 1'hôte1

"Au Pouzin" (504) près de chez Mme de Mirabeau, une précieuse

de 1a plus haute volée et de chez sa soeur,Mme de Morge(505).

Venaient ensuite s t assembler autour de Madel-eine deux autres

précieuses de Marseille: Mnes des Pennes et de Peirus. Dans

son "Cyrus" qui plus tard deviendra en partie un recueil de

ses aventures provença1es, Sapho donnera à sa Cléonisbe les

allures de cette première.

Parmi toutes ces Marseillaises groupées autour de

Saphor et qui se donnaient des façons raffinées, il n'y en

avait que six ou sept qui parlaient français ( 506 ) .Toutes Les

autres discouraient en provençal et se délassaient en jouant

au basecle ( 507 ) . Une rencontre surtout marqua à vie MIle de

Scudéry. EIle s'appelait MIle Diodée(508) et intinidait Sapho

en ltentretenant de Trisnégiste, de Zoroastre et d'autres

semblables messieurs qui n'étaient pas de la connaissance de

502, La nêne à la nêue, 10,III,l6{5,
503, La uêne à la nêne, 13,IIL1615,
504, Le nêne qui avait étó pris autrefois par 1e frère
aîné de Chaudebonne de i'hôlel de flanbouillet,
505, La mône à la nême, 13,)(II,1641,
506, l{lle de Scudéry à l{l1e Paulei, 13,III,164{,
50?, Ce not dialectal et peul-êlre lout à fait local,
s'avér¿ introuvabLe dans Ies dictionnai¡es 1es pius

éninents - 1)Le Roberb;2)Suillet;3)lréso¡ de ia langue

française;4)tittré;5)Larousse de la langue française;6)[ou
lresor doù Felibrige ou Diclionnaire Provençai-Français
( Paris 

' 
Delagrave 1932 ) ,ni dans la nGrande 

Bncyciopédie
Françaisen non plus,
508, La uôoe à llile de thalais, 13,III,1644,
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Madeleine ( ibid. ). MlIe Diodée parlait français comme une

parisienne et entendait l'espagnol, Ititalien, le Latin et le
grec. Hélas t. La populace marseiLlaise railla ce savoir et à

I'époque, Mlte de Scudéry ntavait pas encore assez de carac-

tère ni de crédit pour prendre Ia demoiselle savante sous son

égide ( ibid. ) . La lâcheté banale que nous connaissons tous

détourna ses yeux du mérite, de peur dtêtre dévorée par une

foule de nigauds.

Chacun a sa façon de noyer sa nostaLgie. Sur sa terre

dtexil, Sapho noya 1a sienne en stacquittant de ses engage-

ments envers ses amis de La chambre bLeue. A la demande des

deux Mll-es de Clermont, ell-e rendit un pieux office à M. de

Mévouillon, un de leurs devanciersr ên visitant son tombeau

( 509 ) . Veillant constamment sur I'esprit de Mlle Robineau

la Doralise du "Cyrus", elle lui envoya des vers de Pierre de

Boissat (510),conposés à MarseiIIe. La l-ecture des lettres de

MIle de Scudéry écrites à Marseille, était en permanence à

I'ordre du jour ch.ez Arthénice. On y rit de sa rencontre avec

Ie faux Godeau (511) "en bottes rel-evéest êr7 justaucorps de

chamois, en manteau d'écar7ate, avec une épée dtargent et un

chapeau gris aux plumes jaunes", Les accessoires essentiels

dtun évêque! Le dandy à La mise suprême s'avéra être,en

réalité, un gentilhomme du pays portant 1e même nom que

1 t évêque de Grasse. M1le de Scudéry s'y laissa prendre.

Son voyage à Rouen avec son frère, dans un coche misé-

rable "environné de crotúe" donna naissance à une autre

lettre btrrl-esque (1LZ ) , savourée dans 1e salon de Ia Marquise.

509, A Ulle Paulet, 1l,IIL164{,
510, Un des preniers nenbres de I',{cadénie ['rançaise,
511, A lllle Paulet, l3,IiLl6{5,
5 l2, .{ I{lle fl,obineau, 5, II,1644 ,
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Les amis de celle-ci répondaient ponctueÌIement à Ia future

romancière non seulement pour garder Ie contact, mais aussi

pour la tirer de Ia position dépendante où elle était auPrès

de son frère (513).

Le séjour de MIle de Scudéry à Marseille (514) lui fut

pénible malgré les attraits du clinat et I'agrément de

1'aventure. La franchise des allures des Marseillais Ia ren-

dait perplexe. Son passage à Ì'hôte1 de Rambouillet I'avait

rendue civile au point dten devenir handicaPée. "Lton dit ici

toutes -Z.es vérités fâcheuses san,s scrupuJ.es et sans dégui-

sement"(ibid.). Dans le cadre superbement artificiel du saLon

bleu, eI1e oublia, avec dtautresr les appas du beau frisson

que I'on ressent lorsqu'on obéit à son Premier mouvenent en

renonçant à tout calcul-. Dire pour dire et non pour que cela

fasse joli. Une décharge saLutaire qui Purge L'âme de ses

colères et Ia débarrasse d'un fardeau inutile. Sapho oublia

avec d'autres, sortis de Ia même écoIe, ce luxe unique

dtêtre sûr toujours et sans faiLl-e! - du sens d'un mes-

sage: de celui qu t on Prononce et de celui qu t on entend.

D'un mot qui blesse mais aussi d'un mot qui caresse. Bien

que très proches 1'une de f'autre, Ia haine et 1'adoration

ne peuvent se servir des rnêmes vocabl-es. Lorsque l-e blanc

cesse d'être blanc car on y ajoute du noirril- devient gris.

Rien de pJ-us misérable qutune couleur uniforme et fade qui

efface les contours et empêche de saisir l-e galbe. Les mots

sont porteurs dtémotions. La politesse mondaine de la précio-

513, La conpagnie de l{ne de Ranbouillet essaya d'y nettre
fin en essayant, enlre aultes, de la faire attacher à

1'éducation des trois plus jeunes nièces de llazarin'
514, Dans cette vilie oùnL'on ne louait janais son

prochain, quelque bien qu'il, fasse, de peur qu'il ne bonbe

en vaine gloiren (à l(lIe Pauiet, 10')tII 1615)'
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sité arriva à réduire Ie vocabulaire au tiers de ce qutil

avait été iadis. Inévitablement, 1'homme s'égara dans les

broussailles des synonymes civils, souvent incapable de sonder

Ia vraie disposition de son interlocuteur.La haine de Voiture

et d.e Montausier aurait peut-être pu être guérie si les

deux adversaires avaient Pu l-'exhiber sans voile et arriver

ainsi à ce soulagement bénéfique qui n'arrive que lorsgue un

mot libre dégage le psychisne de sa rage en 1e disposant bien

davantage à une réconciliation qu'à de nouvelles noises.

L'école de Mme de Rambouillet avait donné un plus beau dehors

aux allures de I t homne envers ses semblables, mais il en a

payé Ie prix.

Souvent réduite à garder Ie logis pour recevoir Ia vi-

site de gentilshommes, de consuls, dtofficiers de galères,

dtecclésiastigues, dtavocats, de matelots et même de for-

çats(515) - pour satisfaire à Ia coutume sacrée du lieu

Ml-le de Scudéry étatait sa langueur dans ses lettres. Celles

écrites à MlIe Paulet, Godeau, Mme Aragonnais, Chapelain,

Conrart, M]1e de ChaJ-ais, M. de }a Mesnardière (516) et à Mme

et Mlles de Clermont, montrent Ia force du lien qui 1'attacha

au salon. Elle revit la cabale au bout de trois ans, en 1647t

à 1a veille de Ia Fronde. "P**-nþg"."f"h.ç"i. La compagnie n'était

pas Ia même non plus. EIle venait de céIébrer l-e deuxième

anniversaire de 1'hyrnen de Julie et Pleurait la mort de son

frère r survenue Ia même année.

******

515, .{ l{ile Paulet' 13,XII,1641,
516, l{édecin de Une de Sablé' de Iichelieu et de Gaston

d'0rléans, occupé bien plus par ia poésie que par la uéde-

cine,
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Je me hâte de clore Ia liste.

Coligny, la Moussaye, Ies narquis de Roquelaure et de

Jonquières, René de Longueil conseill-er du roi (517). Jean

Juif - chirurgien du roi, Marc Duncan fils d'un médecin

écossais, Pierre de Lalane - poète et bel esprit, Ie comte de

Grignan devenu membre de Ia caste Par son mariage avec An-

gélique - CLarisse dtAngennes, l-e Pauvre Rotrou dont Ia pièce

"céIimène" fut iouée dans 1e saLon au début de 1633 (518'

519). Et dtautres encore: Benserade, ScarronrLa CaLPrenède,

d'Urfé, Boileau, Patru, Marini, Ie marquis de Brancas et le

maréchal de Bassompière. L'éÌite intellectuelte de I'époque.

Et 1e chevalier de Méré(520): i] y professait sa théorie sur

1'honnête hommercomme il Ie faisait dtailleurs dans quasi

toutes ses lettres.

Le lecteur connaît déià Ie goût de la Marquise

pour Ìes farces. C t était souvent de malices dont elle était

capable. Le comte de Guiche en subit deux fois les tournents.

Un jourr orr Ie réga1a de champignons et ayant ordonné aux do-

rnestiques de rétrécir ses vêtements pendant qu'iJ- dormait,

en l-e voyant le lendernain matin dans Ì t inpossibilité de l-es

mettre,l-a méchante compagnie l-'amena à croire que les cham-

pignons devaient être vénéneux et que son état était cri-

tique , L'él-égance? J t en doute fort. Pour se rassurer, i1 aurait

5l?, Appelé un nani¡al nazariniquen dans Ies leiues de 0uy

Patin,
518, À l'époque la conpagnie faisait solidairemenl des

efforts pour aider le poèle à gagner sa vie (Chapeiain à

Balzac, l?,II,1633),
519, L'accès de I'hòtel étaii inperuéable, Souvenl, ies

nérifes ne suffisaieut pas e! il fallaii d'aufres noyens

afin de s'y faire recevoir, Sur lout ceci, voir une Iettre
de Chapeiain à de Sainl-t)harlres de 163?,

520, Leiire de l{itton à l{érá, s,d,
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dû stadministrer de Ia thériaque composition faite avec

de la chair de vipère, gue I'on donnait souvent à I'époque

pour fortifier le coeur et Pour servir dtantidote. II avait

besoin des deux.

Une autre fois, J-rayant invité à dîner, Ia Marquise

lui fit servir seuLement des plats qutil détestait. Et Pour-

tant, La table du salon était d'une rare magnificence. Des

perdreaux nourris de thyn et de ruarjolaine, des aiLes de Pou-

larde, des cailles grasses, des tourterelles, des melons,

des figues blanches et sucrées et des muscats y étaíent au

suprême degré de déIice. Le tout arrosé de vin de Saint-

Laurent. On s'y régalait aussi de vin aigre de cèdre et ctest

Malherbe (!) qui en était le fournisseur. 11 s'en procurait

clnez Peiresc(521) et Ie portait ensuite à Mne de Rambouil-let,

Le vin aigre de cèdre était une sorte de liqueur fa.ite à base

de jus de citron, de limon ou de cédrat. En y ajoutant du

sucre et en mêlant le tout avec de l-'eau r oo obtenait une

boisson agréable. Les déIices de Ia table Punirent durement

quelques convives internpérants. De violents accès de goutte

frappèrent à mort la jouissance bachique de Conrart. IL

devint sobre et souffrant. Mme de Sévigné bien accouturnée à

Ia fatigue agréable de faire bonne chère, s'en léchera l-es

babines en 1680 encore I Une trentaine dtannées après Ia fer-

meture du sal-on (522 
' 523 ) .

521, Sa Ieltre à Pieresc, 1,iV,161{,
522, Voir s¿ leilre écrile après un diner à la canpagne

chez Une de Vitré,
523, Dans une lettre de Bal¿ac à Chapelain'du 20,L1640,je
Iis que vers cette époque-ià, en pl.ein jour et iorsque Ie

soleil n'était obscurci d'aucun nuage, cerlaines gens se

faisaient se¡vir aux flanbeaux, Bien que Balzac cherche à

railler cette node, je suis portée à croire que I'hôtei
de EanbouiLlei pouvait bien se laisser tencer par celte
fanlaisie, [e goût de la beaulé el de l'agréable y étant
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** ****

Guez de Ba:-zac disait qu'on le reconnaissait à 1'an-

cienne jaunisse de son visage (524), Ce vilain signe particu-

Iier resta méconnu des amis de Ia Marquise. Victor Cousin

(525 ) et Enile Colombev( 526 ) prétendent que Bal-zac était un

des familiers du cénacle de la rue Saint-Thomas' Il était'

c t est vrai, une de ses plus tendres affections, mais ne

connaissait Mne de Rambouitlet gue Par oui-dire et ne nit

jamais les pieds dans sa ruelle (527). Je trouve une lettre

de chapelain à Balzac (22,LII.1638) qui Prouve que tel était

I'état des choses encore en 1638 (528).Tallemant assure aussi

que Ba:-zac ne vit janais Mne de Rambouill-et, ne connaissant

son salon et e}1e-même que Par l-es Iettres de Chapelain'

Je ne trouve moi-même aucun téruoignage non plus qui puisse

soutenir Ia thèse inverse.

Le littérateur y acquit, malgré tout, I'estime de Ia

crème de Ia cabale ( 529 ) , l'éIite du lieu Ie consultant sou-

vent sur diverses questions Iittéraires et linguistiques

( 530 ) .

de s¿ison, l'agrénenl de repas à la iueur des flaubeaux

devail y ôtre bien apprécié,
524, Sa Iettre à Descouradès ' 4 'V,1633,
525, nLa société française au X.VIIe sièclen, Paris, Didier

et Cie ' 1858,

526,'Ruelies, salons et cabarelsn, Paiis, E, Dentu' 1888,

52?, Roederer soutienl aussi que Balzac fiéquenlait ie

salon ( 
nl{énoiresn p, {2 ) ,

528, Voir à ce propos aussi une lettre du mêne au nê¡e

du 28,II,163?,
529, Balzac à Chapelain, 4,II,183t,
530, Voir p,ex, une lellre de Chapeiain à Baisac du l8,III'
1640 sul la prononciaiion de nllouvetésn qui préoccupa ie

salon un instant, Voifu¡e el Chapelain s'y opposèrent au

jugenent des danes nais gagnèrent le soulien de Balzac qui

se prononça pout nttouverésn aussi, au Iieu de lrouv(eirés'
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II disait qu'i1 avait plus de vanité qu'une femme et

qutil ainait les louanges avec autant d'intempérance que les

parfuns ( 531 ) . It se procurait ces derniers directement de

1'hôtel car Arthénice et Julie }e régalaient souvent dtes-

sences de jasnin, de fleur dtoranger, de musc et dtambre gris

(5gZ).Les fioles d'essences romaines offertes Par Ia Marquise

étaient les plus odorantes. Bal-zac se Parfumait à Angoulème,

tandis que Ia comPagnie d'Arthénice savourait la substance

aromatique et spirituelle de ses écrits. Son "Apologie" y fut

louée en juin 1639 (533). La chambre bleue fut un tribunal

Iittéraire, Ia perception d'ouvrages ]ittéraires y étant

créatrice. La deuxiène noitié de "1'Apologie" ayant ét'é

critiquée par Voiture, Ies dames, Vaugelas et Chapelain se

joignirent à lui afin de Pousser BaIzac à en retrancher

quelque peu (ibid.). La lecture de son "Eloquence" en juin

1640r sê déroul-a sans chicane(534). En juin 1638rils tirèrent

une copie de sa lettre latine en vers écrite à Mainardt La

passèrent ensuite à tout te monde, I'apprirent Par coeur et

en citèrent ensuite des Passages entiers'

Bien qu'absent et esseul-é dans sa studieuse retraite,

Ba]zac y était honoré, chéri et tenu présent. Il avait Pour

partisans zéLés Mme Des Loges, Chaudebonne, Voiture et Mon-

tausier. La tendresse de ce dernier Pour Bal-zac était tell-e

que le recueil de ses lettres était souvent son unique conso-

Iation Iorsqutil était en garnison. BaLzac, Iuir rl€ pouvait

A Ia fin, ceLui'ci abandonna La cause en disanl que nc'est

la cour (lirel Paris) qui doil régler le villagen,
531, A Tissandier, 5,\tIII,l625,
532, Sul tout ceci voir ses Ietlres à Chapelain des ?,VIIi,
12 et 19, IX.,161{,

533, Chapelain à Balzac, 10, IV,1639,

531, Le nêne au nône, 1{,IV,l6{0 et Balzac à Chapelain'

{,v,1640,
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rendre à I'lontausier le même culte: iI l-e détestait

( "Ménagiana" ) .

BaLzac écrivait souvent à Ia compagnie du salon. A la

l-ecture de ses lettres, faite Ie plus souvent Par Julie et

Chapelain (535), "Mme de Sabfé s'et2 pânait et Voitute s'e¡2

récriait contre sa coutume", Chaque paquet arrivé d'Angou-

Iêne était un riche présent. Je trouve une fort belle mis-

sive à Mne de Rambouillet (18.VIII.1644) où BaLzac I'entre-

tient, de Ia grêIe, de Ia ge1ée, des vendanges, des moissons

et du bIé. Le tout sonne joliment . "Je vous demande pardon,

ajoute-t-i1, de ces pensées de vil-l-age "( !). Voilà un autre

travers maLsain de Ia préciosité. L'hôteI de Rar¡bouiLLet

n'en fut pas exempt. La camPagner avec ses champs et autres

merveilles de son paysage, offre invariablement une image

noble et intacte de la nature à sa Source. En pleine fatigue

de son labeur, lorsqutil recueille les fruits de son champt

l-'homme céIèbre ses épousailles avec La terre. Ltacte aPPar-

tient à Ia beauté pure. S'iI y avait Ie moindre risque que

1'évocation d'une tell-e image puisse être iugée basse Par

Les précieuses, dans leur recherche éPerdue Cu beaur eIles

ntavaient aucune chance de Ie trouver où que ce soit.

Ltart de converser avait éLé poussé à 1'extrême dans

Ie salon d'Arthénice. Ce ne fut Pêsr héIas!r ce que BaLzac

savait Ie mieux faire. It avait la mauvaise coutume de parler

toujours de Iui-même. "Son éloquence était une riviète gfa-

cée qui après son dégeL se débordait (sic)(...) et empottait

tout par sa viofence et par 7a raPidité de son couts " ( 536 ) .

I1 se plaisait à débiter impétueusement ses connaissances et

535, Chapelain à Bal¡ac, 8;ViII,1639,
536, Leltre de Coslar au conte de Serran (s,d,n,l,),
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dans les entretiens paraissait fort mal- propre et "ne sten-

tendait point à faire valoir, å enbel-l-ir (... ) r-a bagatelle,
le vide et Le rien qui composent, l-a p-lus grande partie des

conversations ordinaires, rl baiLiait et faisait bail-Ler,

(... ) ,Ses rail-ieries étaient Érès fortes; e-l-l,es t,iraient
(...) sur -z'aigre et le rude"(ibid.). La conversation de cet

homme eût étê une pénitence pour Mme de Rambouil_let.

BaLzac disait que depuis qu'i1 était au monde, il
s'était perpétuerrement ennuyé, qutil avait trouvé l-e temps

long et qu'ir n'avait jamais rien fait tout le jour que cher-

cher la nuit(537). Au rieu de chercher ra nuit, ir eût dû

occuper ses jours à étudier 1'art de converser, cette science

étant de rigueur à 1 t époque classique. La Bruyère en trouva

La meilleure formuLe: l-'art de l-a conversation consiste moins

à y montrer de I'esprit qu'à en faire trouver aux autres.
Praire avant tout. Et dire à ses interlocuteurs ce qu'ils
veulent entendre (538). Tout un art de savoir plaire, de per-

suader et de se faire admirer fut mis en jeu,Le Dictionnaire
Trévoux décrit le ton de la bonne conversation i "rL est cou-

l-ant et natureL, il n'est ni pesant ni frivore, ij esú saÌrs

pédanterie, gai sans tumulte, poli sans affectation, galant

sar?s fadeur, badin sans équivoque. " Tel1es étaient res visées

en la matière de 1a compagnie du sal-on de Mme de Ranbouil_Iet.

on y raisonnait sans argumenter, on y associait avec art
I'esprit et la raison.

Tous ne pouvaient mani-er à merveil-re cette science,

Aux sous-doués ir restait l-e sil-ence. costar écrit à Bautru
(s.d.n.1. ): "Je ne dis mot, car ce que je sais ¡2rest pas de

c3?, Sa lelbre à de L'Estang, 1,trI,1û25,
538, Le chevalier de t{é¡é à de üuns, s,d,n,l,
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saison et ce quì serait de s¿ison, ie ne Le sais Pâst ainsi

je ne s¿urais bien parler que ie ne parTasse maL à proPos

puisqutiT ntest pas t,emps de vous entretenir des grandes

cJroses et que jtignore les petites. " Dans les salons pari-

siens, fe silence ntétait pas de saison, mais iI y valait

toujours mieux se taire que détonner.

Dans le salon de Mme de Rambouillet r BaLzac serait

manifestement sorti du ton. Ltinstallant à Angoulêne et

l t occupant à y écrire des lettres r Ie sort se montra suPer-

bement mali-n.

L'idée des "Dissertations politiques" de Balzac (539)

dédiées à Mme de Rambouillet vit le jour en 1637 (540). IL

voulut ainsi rendre hommage à son mérite en louant sa Rome et

ses Romains. II compta appeler Itouvrage "Entretiens" ( 541 ) t

mais Ie titre ayant été blârné par Chape]-ain (542), il oPta

pour "Dissertations".

Ltenfantement se fit au forceps. Talonné discrètement

mais résolument par la Marquise, pendant quatre ans (1637-

1640) Bal-zac ne faisait qutosciller entre ltabandon dtt Pro-

jet et Ia rage de l-e mener à bout ( 543 ) . Finalement ses

"sotúises harmonieuses" - si ie puis emprunter ltexpression

de Somaize (544) - vinrent au monde à la fin de f'année 1640.

Fut-ce un plaisir ou une corvée? Dans sa lettre au comte de

La Vauguion ( 28. III.1640 ) , BaLzac confesse quton I'avait

539, n0euvres conplètesn, Paris' 1665r to II pp,{19-160,

5{0, Ietlre de Balcac à Chapelain du 29,IIi,1637'
5{1, Qui devaient être Ie ¡ósullat des conversations
qu'il avait eues avec Chapelain et avec d'¿ulres pers0ûnes

choisies, sur I'ancienne vertu,
542, Sa letlre à Balzac du ll,IIL1639'
5{3, Chapelain À Balzac lû,1,1639' 1{,IV,1610,
544, C'est en ces ternes que Sonaize parlait des ouvrages

de Balzac ( 
nüénagiana') 

,
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obligé ( ! ) à le faire. Dans cell-e à Chapelain du 8.X.1040, il
ntest pas l-oin de dénoncer son asservissement dociLe à 1a

volonté de Mme de Rambouillet.

Les "Dissertations" abritent quat,re discours: 1)"Le

Romain"; 2 ) "De 1a conversation des Romains"; 3 ) "Mecenas";

4)"De la Gloire".D'un style concis et peu oratoire, Balzae y

entretient Arthénice de la grandeur des vertus antiques. Le

rapport avec son sal-on? Nul- doute n'est possibl-e. Tout 1,ou-

vrage est une gJ-orif ication du mérite de Ia l"larquise. Le

Romain (Dissertation I), ctest elIe; J-'armée du Consul_, ctest
ra troupe des familiers de son salon preì-ns dtempressement à

lui obéir. Fiers, dociles et conquis par son esprit, par son

charme et par son autorité ( 545 ) .

Mecenas (Dissertation III), c'est e11e aussi. L'idéal
de l-'honnête hommer pori par res berres rettres auxquel-res

il avait emprunté le fard,et par l-e grand monde "faLtx et mas-

qué"(t) dont iI avait su prendre l-es charmes mais laisser les
vices. Discret, modeste et noble, adoré en prose et en vers

par cette même société qui l-ui était vitale pour exister.
comme Mecenas (un ninistre d'Auguste) à la cour inpériale,
Mme de Raurboui]-ret, à sa propre cour, prit soin de ra rangue.

La Dissertation prend fin ainsi: "vous avez beau vous cacher,

11 (Mecenas) découvrirait cette souveraine intel-l-igence q.ue

vous couvrez de tout,e l-a retenue et de toute La douceur de

votre sexe, Il- vous admirerait en dépit de .rous. "

515, Celte disserb¿tion nous apprend que Balzac choisissail
des lectures à Une de RanbouiÌlei et qu'elle lut, entre
autres, les nIIistoiresn de Polybe eb de Tite Live, Il lui
reconnanda aussi Les nControverses des Rhétoriciensn de

Sénèque, Ies nDéclauationsn 
de Quintitien, Tyron pour les

bcns nots de Cicéron qu'il avait recueiliis et César, Toub

ceci poui anélio¡er I'arl de ccnverset,
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' vient Ia Dissertation II: "De Ia Conversation des Ro-

mains" où BaÌzac entretient la Marquise de Fabrice, de Caton

et de Cassius. C t est un hommage à ses origines italiennes et

aux vertus antiques de la civilisation romaine , "Jamais. les

pLaisirs de 7'esptit ne furent nieux goûtés que Par l-es Ro-

mains", Ce sont eux aussi qui découvrirent les délices de La

raison et de ltintelligence et accordèrent de I'importance au

jeu et au divertissement. Et par-dessus tout: la nodération!

Le tout assujetti aux règles dtAristote organisant tout le

commerce des paroles.

Les Romains arrêtèrent çlue Ie sage ne devait Pas

passer Ie temps comme le vulgaire. La Marquise se soumit

volontiers à ce protocole mettant en pratique tous leurs

principes de Ia vie en société. Dans ses "Dissertations" ,

Balzac en fit gloire. Dommage qutil n'ait connu Ie salcn que

par oui-dire. Son hommage aurait êtê bien moins un acte de

courtoisie s'il en avait trouvé f inspiration à Ia source

même (546).

***** *

A deux Pas de I'hôtel de Ia rue Saint-Thomas-du-

Louvre se trouvait celui de Mme Clermont d'Entragues, situé

au Marais du Temple ( 54? ) . Les deux salons étaient fort liés

ltun à 1'autre, offraient 1'hosPitalité aux mêmes Personnes

et, si I'on considère l-a question à travers Ia corresPondance

de Chapelain fidèlement "addomestiqué" à 1'hôtel de CIer-

5{û, Je passe sous siience la Disse¡lation IY ('De 1a

Gloiren) ca¡ je n'y ai rien t"rouvé de substantiel pour Ie

chapilre,
5{?, Chapelain à l{ontausier, 28,XII,1639,
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mont, Iui aussi, I t aPPariement des deux lieux seurble de ri-

gueur,,'euand je dis nousrécrit-il à Montausier en 1638, i'en-

tends f'hôte7 de La rue saint-Thomas et, ceLui du Marais."

Intimement liée à Mne de clermont, MIle Paul-et était

Ie porte-parole du salon du Marais, et s t acharnait à La

tâche au point qu'il était "dangeteux de courir sur son

marché "( 548 ) .

La cohabitation ne fut pas exempte de quelques petits

démêIés. En avril 1638, Montausier osa traiter les deux

fitles de Mme de Clermont en Personnes ordinaires ( 549 ) . Les

quatre vers malheureux où iI avait prononcé I t affront boul-

versèrent Ie sal-on du Marais. Rude conme à son ordinaire 
'

Montausier avait oublié qut il ne faut jarnais louer une femme

aux dépens d'une autre, surtout lorsque cette dernière peut

être témoin de l'éIoge de sa rivale . L'offense étant mi-

nime,le nuage en fut vite dissipé. Mais voici ce qui arriva

en 1640.

un des familiers des deux hôtelsrM.de vivansrconfia

à Ml1e de Clermont une boîte de diamants que Lui avait

offerte la reine d'Espagne lors de son voyage à Madrid. Il

Ia lui avait confiée avant de partir pour le siège de Hedin.

Or, Ia boîte se perdit! Mlle de C.l-ermont prétendit qu'e]le

I'avait rendue à de Vivans juste avant son voyage r ne vouLant

plus en être chargée. Lthomme en question nia le fait. In-

dignée, Ia mère de Ia demoiseLle chasssa Ie calomniateur de

sa demeure et lui en interdit l'accès à tout iamais. La ruP-

ture devint irrévocable et Itaffaire occupa un instant toute

518, Chapelain à tr{onlausier' 2, IV' 16{0,

549, [e nêne au nêne' l2,VI'1638,
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Ia ville et toute Ia cour (550). L'hôtel de Rambouillet fut

entraîné dans le dérnêlé. L'abbé Arnauld (551) accusa le

marquis de Pisani d'être à Ia source du scandale et d'avoir

causé tout l-e tapage. Ce que l t accusé nia catégoriquement. Les

beaux esprits des deux salons se sautaient à Ia gorge un Pe-

tit bout de temps encore, tandis que Ia boîte, e1le, jouis-

sait paisiblement de toute La sécurité. On la retrouva plus

tard, saine et sauve, dans le cabinet de MlLe Pau.l-et (552).

Ltaffaire mérite sa place dans ce chapitre pour deux

raisons. Premièrement, ell-e me permet de toucher impunément au

tabou une nouvelle fois: 1es mondanités suprêmes du salon

de Mme de RambouilLet ne furent pâs r elles non plus, exemptes

de certains maux qui semblent inévitabLes dans tout univers

fréquenté par 1'homme. L'accusation dtun volr car i1 fut

qtrestion de vol je renonce déIibérément à toute expression

euphémique - prouve que dans Ie monde des salons parisiens,

aussi dans celui du salon dtArthénice, Ie jeu des habitués

était parfois fort peu subtil.

La deuxième raison est 1a suivante. Dans une lettre de

Chapelain à Montausier du 2,Iv.1640, je lis: "MLLe de CLermont

est toujours (... ) mal-ade de doul-eur de ne pas être homme

pour tirer raison par el-l-e-même du caval-ier çIui lui a impu-

té 7a perte de sa boîte. " Nous voilà parvenus à un nouveau

carrefour de Ì t émancipation et du paradoxe. Dans ce siècle où

550, Sur d'au*,res défails, voir ies lettres de Chapelain à

tonteusiei des 29,lII, ¿,IV, 1?,1li, 11,'iILl6{0,
551, Surnonné Scipion dans le salon depuis qu'i1 avaii joué

ls rôle de Scipion dans la nsophonisben de llairet,
ieprésenlé à I'hôtel, iulie et Ulle de Clernont jouaient

¿ltern¿livement le rôie de Sophonisbe,0n l'y appelait
eussi icas iepuis qu'iÌ avait figuré en nagicien dans un

ballet, C'est t/oilu¡e qui trouva Ie sobriquet, Cf,sa Ietlre
à Arnauld,n0euvresn,éd,R'oux, p,224,

55il, Le nêne au nêne, l{,YII,1610,
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r t homme ne cessait de se soumettre au moindre souhait de la
femner ên bénissant son doux joug et en lui rendant un culte
quasi religieux, paradoxalement, la femme, inviolable et

toute-puissante, demeurait toujours victime des préjugés indé-

racinabres inposés par Ithomne, roin de pouvoir jouir pleine-
ment de sa position privitégiée dont l'homme entretenait
I'i1l-usion. Pour se défendre, erre avait toujours besoin de

son bras, La femme dompta Ithomne interlectuellement et tira
par l-à sa douce vengeance des autres désavantages de son

sexe.

****t*

Madame de Rarnbouillet, fille de Jean de Vivonne,

marquis de Pisani, ambassadeur de France en Romer êt d'une

grande dame romaine Jul-ia savelli ( 553 ) naquit à Rome pendant

1'ambassade de son père (1588) et fut mariée le 26 janvier

1600 (554) avec charres d'Angennes, marquis de Rambouillet,

alors vidame du Mans. Toute sa vie, eI1e garda r'empreinte de

ses origines italiennes (555). Pour ses amis, elles étaient
un cachet de marque et d'autorité.. "fL ntappartient qu'à vou.s,

Madame, lui écrit dtAndilly(s.d.n.1.), de conserver e.¡r France

553, Balzac dans sa letlre à le [{aistre, avocat au

Parlenent,4,II,1633, préiend que Virgile avait parlé de 1a

fenille Savelli, l{aiheureuseneni, il ne pul se rappeler Ie
ti.l¡e de I'ouvrage,
554, Roederer estine que l{ne de flanbouillet avait 16 ans le
jour de ses n0ces ( 

nl{énoiresn p,16 ) , Je corrige 1e lapsus I

elle en avait 12,

555, En écrivant ses disseriations polifiques, Balzac dil
dans sa leltre à Chapelain de nai 1640:nIe voudrai dire
queÌque chose à notre héroine sur Le sujel de Brutes, des

Scevoles, des Canilles, des I'abrices, des Scipions, des

Catons, des Césars el des l{ecoenes,n Chapeiain disait que

Fabius I{axinus élaif son parent et que Decies, Brutes etc,
lui touchaienl par alliance (à Baløac, 19,V,164{)),
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-les avantages que vous avez reçus de l-t[tal'ie et de port.et

partout ce même esprit et ce même iugement" (N'oublions

pas! La mode des salons est venr¡e d'Italie. ) , Bal-zac (556) ]a

compara à la mère des Gracques (557). Un homnage suprême.

Un not sur la correspondance de Mme de Rarnbouillet.

Elle éerivait bien rarement, "en quatre ans ul2e fois" (558)t

signant ses fort rares lettres )( de Vivonne. Son style était

Iaconique et elle se contentait souvent d'aiouter juste

quelques Lignes à des Ìettres écrites par quelqutun d'autre,

souvent par Ml-Ie Paulet (559). Ce n'était jamais beaucoup

mais bien assez pour que Voiture passât une journée entière

à }ire Ies quatre ]ignes que Mme de Ranbouillet lui avait

écrites en l-es estimant pJ-us "q,Je toutes Les oeuvres de MaL-

herbe" (ibid., éd. Roux¡ p. 134). Chapelain appelait Ies

lettres de la Marquise "-les précieux caractères" et recomman-

dait de faire "toutes -les diligences possibl-es Pour enpê-

cher qu'el1es ne se perdent" (560). Costar (561) Ioua à

556, Chapelain à B¿Izac' 3,Il/,1638,
55?,0racchus - nor d'une iilustre fanille ronaiue de 1a

naison plébéienne des Senpronius, Cornélie' Ia plus jeune

filLe du prenier Scipion I'Africain, vainqueur d'Annibal,
née vers 189 avanb J-C, uorte ve¡s 110, t'en¡e de Senpronius

Gracchus, un des chefs du parti dénocralique, Restée veuve

avec 12 eufants, elle se consama enbièrenenl à leur
óducalion, Trois enf¿nts seulenenl survécurenl: une fille
el deut fiIs, Tibelius el Caius, Cornélie tenait de son

père l'anour des Ietlres; elle joignail aux verlus des

vieilles nalrones ronaines une grande culture d'espril et

une grande élégance de noeurs, Elle conneissait parfaite-
nent la littérature grecque et occupa la prenière place

parni J.es d¿mes dans les hautes classes de Rone' Après le
neurtre de ses deux fils, el.le passa ie ¡este de sa vie,
entourée de Liitéraleu¡s et vénérée de tous, De son vivani',
les fl,onains Iui é1évè¡ent une staiue avec celie
inscriplion: Cornelia llale¡ û¡achorun (Trévoux),

558, Lell¡e de Voiture à Iulie, s.l,n.d, n0euvlesn,éd,R,oux,

p,182,

l59, '/oiture à l{lle Paulei' de tfadrid' 1633,

560, A Godeau à Grasse, 28,)(,1638,

561, Sa leflre à l{a¡tin de Pinchesne, s,d,n,l,
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Itexcès ses lettres, mais je me hâte de préciser qutelle

Ies écrivait rarenent elle-même. C'est Arnauld de Corbe-

ville, Ie sage Icas, Ie Cléarque du "Cyrus" gui s'était

chargé de répondre en son nom aux Lettres en vers qutelle

recevait. EILe ne se piquait pas de taLent littéraire. Dans

une lettre à Godeau (26.VL1642), eIIe s'excuse de répondre

en prose à Ia sienne écrite en vers (562 ): "Si mon poète-

carabin ou mon carabin-poète était à Paris, ie vous ferais

réponse en vers et non pas en pîose; nais pour moi, ie ntai

aucune faniLiarité avec -Z,es Muses". Le poète-carabin était le

coLonel des carabiniers, homme de guerre, homme de plaisir et

homme de lettres. 11 composait à I'hôtel de petítes poésies

burlesques et régalait la compagnie de contes fabriqués sou-

vent "atrx dépens de la vérité" (563).Dans le salonr on aimait

1'auteur d'"Altamire" toujours prêt à pondre une piquante

menterie.

Deux lettres, parties sans nul doute de la propre

plume de Ia marquise de Rambouillet r S€ trouvent dans les

Mss. Conrart , 5420 to XI, fo t293. Les deux s'adressent à Ia

comtesse de Maure. La première complimente la fameuse lettre

de Mme Cornuel, écrite à la corntesse de Maure au suiet des

ridicules de leur commun ami, le marquis de Sourdis(56a). Une

bel-Ie page de railleries, La lettre finit ainsLt"La quantité

de cåoses qui l-ui passent dans l-a tête , rien ne ]reu t y de-

meurer assez de temps pour passer au coeur; les frivol-es

563, I{ss, Conrert, bo IIV' fo 53,

563, Chapelain à 0odeau, 1?,III,l63?,
564, 2t,:(,1659, recueil de Roquesr p,20?, L'ananl de l{ne

Co¡nueI, CharJ.es d'Escoubieau, irès lettré, ainanl
passionnéneni écrire, occupa une place considérable dans la
société prácieuse,Le Sarsanne de Sonaize,Il fréquenta aussi

I'hôiel de Ranbouillet,
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bouchent 7e passage aux sérieuses. " Dans Ia seconde(X'1ô59)t

la Marquise parle de sa petite-fille bien aimée. Nous sommes

en 1659, Ie salon n'existe plus depuis longtemps,la Marquise

ne quitte pas Ie lit r travaillée en Permanence de toutes

sortes de douleurs. ce ntétait pas une femme de lettres.ElIe

Itavoue joliment dans l-a seule traduction qutelle a faite de

deux vers composés par un auteur espagnol:

nIi faut ôt¡e sot Poul ne pas faire quatre vers dans sa vie;

Il faul êt¡e fou Pour en faire sir,n

Pour certains ¡ eIIe était un véritable iuge Iitté-

raire. DrAndilly Par exemple. II Se soumit sans réserve à ses

jugements, décidé à ne plus publier parmi ses traductions

celles qui ntavaient pas gagné ItaPprobation de Ia Marquise

( 565 ) .

El1e savait se servir noblement de sa fortune et de

son esprit. Pour pouvoir lire Virgil-e, eIIe apprit Ie latin'

ElIe dévorait Tite-Live et, curieuse de l t art I tourna cet

intérêt en véritable passion. C'est au nom de cette passion

insatiable qutelle stempara une fois dtune petite statuette

représentant 1'en]èvement d'Europe. Voiture dit à ce Propos:

"Ainsi Europe a été ravie pour la seconde fois et beaucoup

plus glorieusement que Torsqutel-l-e fut enlevée par Jupiter"

(566).

EIle ainait Ia Poterie du Voíture Iui en

envoya un jour toute une

pour La beauté des objets

qui se présentent à moi,

Portugal.

Elle sutca]-sse.

d'art

écrit

passer son amour

aux autres . "Tous -Z es obj ets

565, D'Andiiiy à I'lne de Raabouillet, s,d,n'1,
566, Sa Ietire à llile Paulet,n0euvlesn,éd,floux'p,i00,

56?, S, d, n0euvresn 

' p, 159 ,

Voiture à Ml-l-e Paulet (õ67 ) ' me
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font souvenir d'el|e, toutes -Les fois que je vois un magni-

fique bâtinent t üD Pays agréable et une beLfe vil-Le ' ou

queLque îare ouvtage d.e l-'att ou de l-a nature, ie I'a souhaite

et je désirerais savoil 7e iugement qutelTe en ferait' " Elle

se distinguait elle-même de ses contemporains par la pra-

tique du dessin. Les membres de Ia haute société ne s'y

Iivraient guère.

El1e était prudente et sensible, sachant céder à Ia

douleur, eIIe ne pouvait supporter l-a sobriété excessive de

Montausier et 1ui disait qu'iJ- n'y avait aucune honte de ré-

pandre quelques larmes ni dtavoir Parfois l-es yeux humides

(568). Obsédée Par Ie démon de la mort, elle chercha infati-

gablement à 1'étouffer en essayant de Itoublier dans Le plai-

sir et dans Ie divertissement. En vain. Le démon assiégeait

sans partage son esPrit (569). Déià en 1639, eIIe mourait

d'angoisse de mourir sans pouvoir lire les dissertations po-

Iitiques que Bal-zac lui avait consacrées (570). Décédée en

1665, if lui restait pourtant encore 26 ans pour lirer rêIire

et même pour apprendre J- t ouvrage par coeur. GombervilIe,

dans sa "Doctrine des moeurs" (5?1) dit que "phiTosopher,

c'est apprendre à mourir"(571), EIle eut du ma} à maîtriser

568, Bn 1638, elle lisait un 0uvrage de Arrian de l{i.co nédie

fraduil du grec en français par flilarf, sur les conquêtes

d'Alexandre le Grand, Elle n'a pas nanqué de nonlrer à

!{onlausier les end¡oits où Ie grand héros avaif pleuré,

569, Vcir À ce propos Ia letl¡e de Godeau à tlne de

Ranbouillet du 11,'/III,1665 (dans:nLettres de

Godeaun, l?13,p,110) qui est une véritable exhorlaIion à ne

pas craindre l¿ nort,
5?0, Voit Ies n0euvres diversesn de 1644, de 1Û58, de 1664

el les n0euvres conplètes'du 5 n¿i' 1665,

5?1, Tirée de la philosophie des stoiques (Paris,

L,Sevestre, 1616),Titre d'un chapiire des Essais de

l{ontaigne,probablenenl connu de Gomberville,
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cette science. Constamment maLade(572), sa santér âu dire de

Chapelain (573), ne différait guère de la maladie. Rarement

remise, toujours Ianguissante, elle pouvait juste s'habiller,

lire et souffrir La conversation de ses amis Les pJ-us intimes

(ibid.). Sachant à merveille surmonter ses infirmités en s'y

acconmodant, e11e restait des semaines entières dans son

logis, travaillée par ses rhumesr par sa bile ou par ses

fluxions sur Ia bouche et sur les dents. Ses fréquentes in-

commodités étaient innombrables et étranges. Les Iettres de

ses amis sont souvent un véritable bulletin de santé de La

Marquise où ils ne cessent de faire part de ses saignées et

de ses doléances. A 35 ansr eIle s'aperçut que le feu et le

soleil lui échauffaient Ie sang. ElIe dut se priver des deux.

Tallemant atteste qu'un jourr €n all-ant à Saint-Cloud par un

sol-eil- radieux, eLle s'évanouit. La disposition de son teint

à se couperoser devint si forte qu'ol1 se nit à appeler 1a

Marquise "Ie lion de Ia cour", car el-l-e était toujours rouge.

Voilà ce qu'en dit la médecine: le phénonène s'appell-e Ia

télangiectasie et est dû à une dilatation irréversible des

capillaires de la peau qui se renplissent de sang lorsque les

petites artères s'ouvrent à cause de Ia chaleur. La raison de

cette prédisposition n'est pas connue. CeIa peut bien être

une tendance de famille. Les roux

victimes, La médecine n'en connaît

Selon une autre doctrine de

en sont les plus courantes

aucun traitement.

lettres est la félicité de l'homme.

Gomberville, I'étude des

EIIes 1a partageait, tout

comme ses maux, avec Chapelain et Conrart. Un trio inl-assable

5?2, Lebtre de 0orieau du l{,VIII,1665 éd. 1?l3lnI'apprends
par toutes les lettres qui ne vienneni de Paris, que v0us

êtes toujours infirnen,
5?3, A Godeau, 5,'iIII,1639,
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de dévoreurs de livres qui endornaient leurs souffrances avec

Ies belles lettres. En 1665, ils lisaient "Tarsis et ZéLíe"

de François Le Vayer (574). EIIe mourut un livre à Ia main.

Sa dernière Ìecture fut aussi le dernier ouvrage écrit Par

Godeau. Il s'agit de son "Eloge des évêques" (575), Décédée

le 27,XTI.1665' un an après Ia mort de sa fille AngéIique-

Alice d'Angennesr el-Ie fut inhumée à côté de celle-ci dans

1a chapelle des Carnélites de 1a rue Saint-Jaques. Tous

nélêrent leurs larmes pour la pleurer. Chapelain écrivit à

Chavaroche le 17. III.1666: "La mort de Mme de Ranbouil,Let fut

une si grande perte que je me suis détaché tout à fait des

affaires de La t,erre pour me toutner entièrement du côté du

cieL. " 11 avait une amertume mortelle de lui survivre (576).

De toutes les é1égies et autres pièces rimées comPo-

sées à l-a mort de Ia Marquise qui se trouvent dans les Mss.

Conrart(577), je tire un extrait composé Par un auteur ano-

nyme que je tiens à insérer dans cette étude à cause de sa

ressemblance avec le portrait de Ml]e de Scudéryr fait plus

tard par Conrart. Les deux pièces mettent en même temps en

lumière I'idéal de Ia femme, conçu et prôné par la troisième

dame qui fait I'objet de ma thèse, Madeleine de Scudéry:

5?4, Un ¡onan aubobiographique sur ies difficullés du

nariage cie l'auleur avec sa fenne llarguerite Sevin' publié

en 1659, 1660 et 1665,

5?5, ChapeLrin à I'évêque d'Angers, ?,L1666,
5?6, Je passe sous silence une lebtre de I{ue de longueviLle
à l{ne de Sablé, 1665/i666, où je trouve une lournure bien
sèche sur Ìa nort nde cette pauvre l{ne de Ranbouilleln,
Pappelons que son salon ful Ie bhéâtre des preniers

succès de l{ne de Longueville,
5??, ìlo 5422, fo 1269 et suivants,
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'(,,,) Elle savait percer pa¡ ses vive luinières
Des Sciences, des arts, Ies plus sonbres natières
El faisait coufesse¡ aux plus Docies Esprils
8u'elle r'ignorait rien, sans avoir rien appris,
l{¿is elle s¿v¿it lout sans paraìtre Savante

Et sans gaianlerie, on la voyail galanie,(,,,)'

Restons sur cette note.

Dans son salon, elle recevait, Ies jarnbes dans un sac

de peau dtours¡parée des plus belLes étoffes: taffetas,tabis,

damas à fleurs ou dentelles d'or. Ainsi apprêtée, el1e

prêtait 1'orei}le aux confidences de Voiture. I1 ne cessait

de lui parler de ses ¡naîtresses r aimant mêrne lui envoyer

quelquefois des portraits d'ell-es. ElIe désapprouvait parfois

son choix, te1le p.ex. cette ALlemande géante, appelée Grada-

filée, qu'iI avait cajolée un temps.

Malherbe voua à Mne de Ranbouillet un culte désespéré

(578), mais la désirant sans aucun espoir, il se résigna à

1'amitié:

'(,,,)¡e voulais être sien,j'enlrai dans sa prison

Et de lout non pouvoir essayai de iui piaire,
Tant que na servitude espéra du salai¡e,
(,,,) J'eus honte de brûler pour un âne glacée;

Et sans ne lravaiLLer de lui f¿ire pitié,
Restreignis non aßour aur tetnes d'anifié,n ( 579 )

Prônant avec zèLe les fé1icités temporelles,Malherbe

renonça ferme à Ia douleur de 1'amour non partagé.

"N'en étant pas ainé, je ne l-taimerais pas", 11 ]-nven-

(581) .ta pour eIl-e deux surnoms: Rodanthe ( 580 ) et Arthénice

5?8, nCette jeune bergère, à qui Ies desiinées

Senblaient avoir garrié nes dernières années,

Eut en perfection tous Ies ¡ares l¡ésors
8ui parent un esprit el font ainer un corps,n

5?9, Je lrouve Ia poésie dans une lettre de tfalhe¡be à

Racan, 1û26,

580, nChanson à l{ne de flaubouiliet: n 
, , , Je suis à Rod¿nthe,

je veux nourir sien, , , 
n.

581, Dans les Ie*"lres des conlenporains on peut rencontrer
deux façons de I'écri¡e: Arthéuice et Arténice, Crest Ia
preuière qui est cor¡ecle car il s'agit d'un anagranne de

Calherine,
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C'est Ie dernier qui lui resta à jamais sien. VoiLà comment

Ie surnom naquit. Un jour, Malherbe et Racan avaient décidé

de choisir une dame de mérite pour Ia chanter dans leurs

vers. Malherbe choisit Mme de Rambouillet et Racan, Mne de

Thermes. Les deux s'appelaient Catherine ( 582 ) . Les poètes

décidèrent de composer un dialogue de deux bergers ( 583 ) sous

Ia forme d'une églogue. Le même prénom de Catherine, porté

par deux bergères différentes risquait de créer une confu-

sion. Ils se mirent donc à chercher ses anagramn€s. Ils en

trouvèrent trois: Arthénice, Eracinthe et Carinthée. Le pre-

mier fut jugé le plus beau et c'est celui-ci qui demeura

( 584 ) . Roederer ( "Mémoires" p. 26 ) prétend que c'est Racan qui

était amoureux de Mme de Rambouillet et qutil Ia chanta dans

ses bergeries sous le nom d'Arthénice, Je viens de prouver

dans ma note r qui était Ia vraie Arthénice de Racan mais si

Ie 1ecteur est toujours en doute, je l'invite à parcourir l-es

"Mémoires pour Ia vie de Malherbe" de Racan même, afin de

donner à ma version son adhésion entière (585).

Arthénice a été régalée de compliments comme personne

d'autre. Tous ont conté les miracles de sa bonté, de èa

beauté et de sa probité reconnue. Costar écrit à Tal-lernant

(s.d.n.1. ): "Puisque La main vous trembLe en mtécrivant Le

compliment de Mme de RanbouiLLet (. .. ) , je crains que La

582, C¿lherine de Vivonne ei Catherine Chaboi,

583, I{éiibée (¡(alhe¡be), Arcas (Racan),

584, Racan l'avait déjà enployé dans ses bergelies où il
appela ainsi sa bergère - l{ne de Therues (sa lettre à

t{alherbe,15,Llt25,et ses let"bres à llne de Thernes), Ceci

tonba pourtanl vite dans I'oubli et Le surnon d'Arihénice
est resté pour toujours à l,lne de Ranbouillel,
5ß5, Dans 

nsapho, le nage de Sidon', à ia page t el 15,

B¿rthéleny appelie llne de F,anbouillet Arthénise, Il y a des

e¡reurs que I'on ne peul se pernettre, C'en est une,
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mienne ne devienne paraiytique si jtentreprenais d'y répon-

dre, "

Que dire de l-a mienne?

Epanchant La générosité et la gentillesse à pleines

mains, elle était on aurait dit au XVIIe siècle une par-

faite maîtresse de céans. Une femne complète ( 5BO ) et une

psychique équilibrée. Les affaires, les arts, Ies projets,
les secrets, les guerres à commenter, les intrigues à dé-

battre, Ies brouilLes à dénêIer et les services à rendre,

tout était à ra portée de son esprit étendu et de son coeur

généreux, La modestie, ltélégance de savoir-vivre, Ie goût

Pour Ie divertissement et une infatigable amitié étaient des

dons qui lui gagnèrent ra fidéIité de ses intirnes. Les gua-

1ités de coeur égalaient cerles de f intelligence. convive et
compagne radieuse, elIe se montra une lectrice initiée. Elle
avait une culture variée, Ia passion de savoir et le goût

de lire. Mais avant tout, I'art de vivre. On ne peut trop
louersa passion de faire plaisir aux autres. C'était sa

philosophie, sa raison dtêtre, son propre plaisir, sa joie,.

sa vocation.

Bal-zac 1'appelait "Divine" (587). I1 avait accordé

1'adjectif superbe aussi à Mme Des Loges (ibid. ), mais divi-

586, BIie ne ¡ønonç¿ pas ron plus à des fonctions
publiques,Le troisiène voiume des nÀntiquiiés de Paris'de
Suval abrite le nPrivilège à la Dane !{arquise de

Ranbouillel pour faire une Loflerien de La parl de Louis
IIII, signée le 31,XII, 1614, la lote¡ie portait Le non de
nBlanque 

ftoyalen et c'esl I{ne de LaubouiÌ1ei qui la nit en

usêge en F¡ance, Suiven! les Leltres Pelenles pour cette
loterie,lJne vé¡ibable affaire d'Etat, Ia uoiiié du Royaune

signa le docunent,, Suib I'inst¡unenl de ratific¿lion signé
en parlenent Ie 13,I,1658 et les Lettres Patentes du Roi,
signées le 28,L16{5, La loterie liraib son origine
d'ilalie (nBiancan), tjn nouveau déiail prouvant le grand
penchant de la l{arquise pour tout ce qui venait d'Italie,
58,l, A Chapelain, l5,l,lû3?,
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sant les femmes de qualité en fausses divinités et en divi-

nités véritables, il plaça Mme de Ranbouillet parni les

secondes et Mme Des Loges parmi les prenièrêS. Une démarche

maladroite. Retiré à Angoulêne, if avait pourtant tout son

temps pour apprendre qu'un homme ne devait jamais louer une

femme au désavantage d'une autre. 11 se serait montré plus

fin, stil avait comblé Itune sans offenser I'autre.

Les contemporains couvrirent Mme de Rambouillet de

tous les adjectifs suprêmes que 1'on puisse imaginer; dom-

mage que 1'adjectif, comme d'ail1eurs tout compliment, eût

été avil-i au XVIIe siècle par I'abus qu'on en f it.

Les témoignages abondent en paroles élogieuses et

néanmoins, on a fort peu de choses à dire sur elle. Je puise

dans les trouvailles de Victor Cousin ( 588 ) . 11 nous apprend

qu'iI ne reste aucun portrait dtel-1e. L'historien atteste

aussi qu'iI n'a jamais existé aucun portrait gravé de Mme de

Rambouil-Iet et que Ia "BibIiothèque historique de Ia France"

n'en indique aucun. Scudéry dans son "Cabinet" (589) se vante

de posséder, lui-même, deux portraits de Ia Marquise: I'un

de Ducayer (590) et l'autre de Van Mo1l (591). Les sources

ignorent aussi I'existence dtun quelconque portrait qui eût

été en possession des fil-Ies d'Arthénice et de son mari. Et

pourtant! Ltexposition "Les salons littérai-res au temps des

Précieuses", présentée à la B.N. en 1968 (voir l-e catalogue ) ,

a exhibé deux tableaux dont Mme de Rambouillet est Ie centre

d'intérêt: un portrait de 1a Marquise attribué à Gaspard de

588, 'La société française au ÏliIIe sièclen, Peris, Didie¡
eb Cie, 1858,

589, Peris, r\, rie Sonnaville, 1646,

590, l{ne de Ranbouil.let peinle en Ronaine,

5$1, Ia !{arquise à côté du uarquis de Pisani lué à

llo ri 1 ingue ,
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Crayer (CoII. de la marquise de CrussoL d'Uzès) et une toile

anonyme où Mne de Rambouill-et transmet une guirlande à sa

fi1le Julie (Rnc. coll-. Edmond de Rothschild). Je renvoie le

l-ecteur au susdit cataJ-ogue af in de s'en persuader (592).

Nous connaissons la description du salon de Cléomire

dans la vi11e de Tyr dans Ie "Grand Cyrus" de Mtle de Scudé-

ry. II est, certes, difficile de se fier à I'authenticité de

ce témoignage trop fabuleux pour être réeI, mais pour Ie

nombre de portraits qui se trouvaient dans Ia chambre b1eue,

la relation paraît exacte, 1a Grande Mademoiselle ayant

apporté Ie rnême détail dans sa "Princesse de Paphlagonie".

Rien n'indique pourtant gu€r parmi les portraits de ses amis,

iI y avait aussi Ie sien.

Le physique de 1a Marquise échappe à toute

Belle? Toute une chacune Ì'était au Grand Sièc1e,

prise.

la vénusté

d'excuses !de femme et 1'admiration de 1'homne étant pasla

de rigueur. Que dire des amis du salon,témoins conplices du

spectacle qui s'y jouait en permanence et dont ils étaient

des piliers inusables? Il-s étaient souvent trop flatteurs et

trop serviles si I'on en croit l-eurs lettres. Leur zèIe

allait jusqu'à retoucher des Iettres, en y forçant la dose de

J-ouanges sur J-esquell-es elle devait poser ses yeux. Sur tout

ceci voir la lettre de Chapelain à Bal-zac du 25,III.1637, qui

dénonce la complicité de Chaudebonne, de Vaugelas et de Itex-

péditeur même, dans 1e truquage concerté d'une lettre afin

de lui plaire encore p1us. Des exigences de hautes conve-

nances . Entendons-nous ! Il-s avaient beso in de ce sal-on - du

592, Il est surprenant néannoins que llyacinthe Rigaud, ie
plus faneux peinire de poriraits du XVIIe siècle, n'ait
voulu peindre llne de Ranbouillel,



265

meilleur! - pour s'y réunir, pour sty épanouir, pour être à

jour, pour faire partie du grand monde. Le salon dépendait

d'eux aussi: sans eux iI n'eût janais existé ni dép1oyé ses

anbitions Ies plus sophistiquées.

Est-ce sage de prendre ces épanchements complimenteurs

à la lettre? Nous savons tous que I'amitié et 1a politesse

sont parfois des mobiles fort étonnants de nos propres dires

et que nous sommes les premiers à être surpris de les en-

tendre dans notre propre bouche.

On érigea donc Mme de Rambouill-et en déesse mais face

à une telle excellence, on se demande spontanément comment il
était possible qu'e1le n'eût pas d'ennemis. Voiture écrit à

Balzac (1625): "C'est de tout temps que le peuple a cette

coutume de haï.r en autrui -les mêmes qualités qutil y ad-

mire" ("Oeuvres",éd.Ubicini rp.,24,to.I) (S93). La médiocrité

est toujours prête à applaudir à un vice commun et à étouf-
fer une vertu hors de sa propre portée. Le nombre d'ennemis

est souvent une preuve tangible de mérite et surtout d t ori-
ginaj-ité. L'on appelle cela "personnalité". La différence
engendre Ia halne. Connaît-on cette pratique barbare de

certains peuples de provinces orientales en Asie r gui aiment

choisir un oiseau, lui peindre la tête, fes ailes et la
gorge de toutes les couleurs criardes, en donnant à son plu-

mage un éclat bigarré afin de le relâcher ensui-te au milieu
d'une nuée dtoiseaux de même espècer âü milieu d'une troupe

piaillante d'autres spécimens de même race. Le spectacle

qui suit est une féroce mise à mort. Offensés par les cou-

593, Le Prieur 0gier à Balzac ( s, I, n, d, d¿ns: 
nCorrespondance

du conte d'Avaux avec son pèren,p ,2121t'L'envie acconpagne
r"oujours la ve¡lun,
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leurs vives du phénix, les oiseaux passent avec acharnement à

1'attaque, lui arrachant à couPs de bec ses plumes bariolées t

I t empêchant de tenir I t air jusqu'à ce qu' iI s'écrase sur Ie

sol, dépiauté et couvert de blessures. Un supplice concerté

inftigé à une victime aux ailes bariolées, Pour avoir été

différente. On ne saurait assez méditer sur Ie récit.

Les contemporains témoignent qutelle souriait toujours

à tout Ie monde sans broncherr gutelle était accueillante,

sans humeur, sans caprice. Une absence absolue de toute trace

de mauvaj-se humeur. MlIe de Scudéry dit dans son "Cyrus" que

Cléornire était toujours également tranquiJ-le et qu'on Ia

trouvait toujours la même. La plume de Sapho dut s'égarer

un peu. Pour que Ìes marionnettes du Guignol ressemblent à

des humainsr oD tire leurs ficelIes. Pour qu'el1es bougent,

pour qutelles changent, Four qutelles paraissent vivantes. Au

moment où 1'on lâche les fils, e1les ne changent plus et

redeviennent des figurines de carton indifférentes à toute

émotion. Toujours Ies mêmes. Les Passions avec leurs co-

Ières, leurs transports et leurs exaltations, sont un souffle

émotif, un dérègl-ement positif de I'âme' une source inspi-

ta¡ice, une capacité de souffrir et de jouir. Ltauthenticité

d'une passion, c'est de la montrer afin de la partager (594).

Je crains que Saphor €It voulant être laudative, n'ait rendu

à Ia Marquise un mauvais service.

L'infaiIlible Tal-Iemant ("Historiettes") demeure tou-

jours une source solide de rail-leries. 11 Ia trouvait "trop

complimenúeuse " pour des gens qui ne le méritaient pas et

591 . Sapho, 
nle 0rand Cytusn , en parlant' de Cléonire I 

nToutes

ses passions sonl sounises à Ia raison',
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trop délicate (595). "ELLe ne choquait point encore" à 70 ans

(ibid. ), quoiqu'ell-e branlât un peu la tête et ses lèvres

eussent "t)ne viLaine coul-et)T". II trouva aussi qu'eIIe était
un peu trop persuadée que fa maison des SaveLlis était la
meilleure maison du monde. Je trouve Ia même critique dans

une lettre en vers de Voiture:
nArthénice, la bonne ei belle,
0u de Vivonne ou de SaveJ.le,
(Vous pouvez choisir de ces nous,

Car i'un et I'autre sont |rès bons ) ,

Vous rend, seigneur, bien hunble grâce

De volre souvenir, qui passe

Les honneurs qu'eurenl ses ¿ieur
Trionphant et viclorieur,
Qu¿nd Ie Tibre dessus ses rives
Voyaii les dépouilles captives,

Qu'après cent belles aciions
Ils renportaient des nations,n

Voiture disait que Mme de Rambouillet était une dame

qui ne se fâchait pas Légèrenent, mais qui ne pardonnait

jamais ( 596 ) . De tout temps, Ie pardon des offenses est une

noble indulgence accordée d'un geste généreux aux fautifs,
suffisa¡nment malheureux déjà de s'avouer coupables. De tout
temps, savoir oublier les torts et l-es coups n'appartient
qutà des âmes choisies qui pardonnent, car elle's cherchent

à comprendre. Dommage que Mme de Rambouillet n'ait pas été de

ces ânes-Ià.

Mme de Rambouillet avait sept enfants: deux garçons et

cinq filles. Le cadet mourut de Ia peste à sept ans (1631),

I'aîné fut tué à Nortlingue à trente ans (1645). Des cinq

filles, trois étaient religieuses: deux successivement

595, Le uol feigneux dans une satire Iui donne, dit-elle,
une vilaine idée,
59ö, Voiiure à La Valeite, l6!5, éd, Ubicini p,25,
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abbesses du couvent d'Yères(S92,598) tandis gue Ia troisième'

Louise-Isabeller devint supérieure de I'abbaye de Saint-

Etienne de Reims. Victor Cousin (599) soutíent que Clarisse-

Diane étaít charmante. L'erreur est évidente. L'abbesse avait

un caractère exécrable et nous avons des lettres de Mne de

Ranbouillet, écrites en 1662 (t'tss. Conrart), où elIe cherche

à justifier sa fille et réparer les difficultés que ce1le-ci

avait causées ( 600 ) .

Aucune des trois religieuses n'était confite dans la

piété. Aucune ne renonça aux pJ-aisirs de la vie mondaine.

Attachées toutes les trois aux biens temporels, entourées

d'un luxe excessif,inconvenant au statut de religieuse, elles

étaient souvent nêlées à in société polie du saLon de leur

mère. Ayant entrevu une fois r dans la chanbre bleue r quatre

des cinq soeurs, Voiture succomba à f inspiration. Maniant

souverainement I t art du rondeau dont iI avait lancé Ia mode t

iI en pondit un que ie cite ici

nement est tout particulier.

in extenso t cat son assaison-

n[es quatres soeuts sonl toul non entrefien,
Dès que je vis leur grâce et leur ¡ainlien
ßt de leurs yeur la tròs douce lunière'
Je leur rendis non âne prisonnière

Et Ies suivis ¿insi qu'un peiit chien,

Je vous Ie dis, eb le jure en chrélien,
J'ai dans 1e coeur, sans en rabattre rien'
Tout à Ia fois, d'une étrange uanière,

[es qualre soeurs,

59?, Clarisse-Diane et, Cabhe¡ine'Charlotie,
598, [a coupagnie al]aiü souvenb eu visite à lères - cf,
ieltres de Chapelain,
599, 'La société française au [VIIe sièclen, P¿ris, Didier
el Cie, 1858,

û00, tf, aussi leifre de Chapelain à la duchesse de

tonbausier, ¿3,III, 1669,
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Chacun Ies aine, on ne dit pas conbien,
ßt noi qui suis sans force el sans soutien
Et conposé d'assez froide natière
Bn un besoin, dedans une heure entière,
J'enlreprendrais de ,,, Vous nrentendez bien,

Les qualre soeurs,

Le rondeau ne fut, bien sûr, qu'un geste de compiai-

sance. Toutes les quatre restèrent toute Ieur vie durant dans

I'ombre, parfaitement écIipsées par leur soeur aînée,

Julie-Lucie. Un non initié, en parcourant Ia plupart des té-
moignages des contemporains, pourrait aisément croire que

JuIie était filIe unique.

Quant à la quatrièure demoiselle du rondeau - Angélique-

Clarisse d'Angennes devenue Ia femme du comte de Grignan,

ell-e s ' instal-la en Provence ( 601 ) .

La préférence que Mme de Rambouill-et éprouvait pour

JuLie par rapport à ses autres enfants n'aurait pu être
plus manifeste. Segrais fut le seul à oser la blâner ouver-

tement ("Segraisiana").Soeurs du même sang, leurs Iiens de

parenté étaient plus que distendus. La rancune d'être privé

de Ia même chaleur, tout en étant du même nid, abîma Ia
jorie camaraderie entre frères et soeurs. Ltorgueil de Julie
fit le reste.

Le rôle que joua l"lme de Ranbouill-et dans .l-a destruc-

tion de I'harmonie entre ses enfants, fut peu fameux. Je

dresse l-à une vision traditionnell-e de la question, mais je

ne puis mtempêcher de croire que ctest le comportement des

parents qui constitue 1a clé magique de la dynamique fami-

Iial-e. Les enfants ont un don remarquable de saisir très vite

601, L'Anacrise du nGrand 
Cyrusn, ELle n'avait nuile envie

d'enbrasser ia vie du cloitre à laquelie elle aussi avait
élé désignée par sa nère, Elle parvint à y échapper pa¡ son

nariage ayec le conle de 0rignan,
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Ia notion de justice. La création dtune compétition malsaine

entre eux, 1es empêchant de Partager 1es manifestations de

ten'dresse parentale suffisante pour eux tous, déclenche des

attitudes discrininatoires qui sont à la source de rivaLité

et de jalousie. Le coeur de la Marquise ne se donnait Pas

équitablement et c'est La raison Ia plus objective de Ia

mésentente de ses enfants.

Critiquer Mme de Rambouill-et, c'est penser I'impen-

sable. 11 a pourtant toujours été alléchant de toucher aux

tabous et d'abolir les mYthes.

******

Tallemant prétend que l'hôte1 de Rambouillet exista

trente ans, de L620 à 1650. Dans sa "Jeu:ìesse de Mme de

Longuevil-Ie" , Victor Cousin stinspire manifestement de cette

source en évoquant 1'année 1620 comme celle où stouvrit

1'hôtel. Je corri.ge Ie lapsus. Je trouve une lettre de Mal-

herbe à Peiresc du 6.IX.1613 qui met en évidence I'existence

du salon depuis bien plus longtemPs ( 602 ) . Les lettres de

1'époque mtinvitent à opter pour 1608 comme date qui vit Ia

naissance du salon. Roederer ("Mémoires" p.25) inaugure l-e

salon de Mme de Rambouillet en 1600. CeIa est,sans nul doutet

bien trop tôt. 11 n'y a aucune trace qui Prouve 1'existence

du salon avant 1608 et r d' aill-eurs r êrI 1600 Ìa Marquise

n'était qu'une gamine de 72 ans Qui, bien que déià mariéet

aimait probablement mieux coiffer en cachette ses poupées que

602, Dans Ia lettre, il esl question d'une pièce de monnaie

d'or gauloise sans légende dont l'at+"ribuiion élaii
inpossible à établir, C'est i'ebbé Seint-}lichel qui 1a

nonlra à i'hôtel,
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tenir maison et discourir sur 1es sujets de La galanterie. Le

règne de Louis XIII et la régence d'Anne dtAutriche fornèrent

le cadre politique de Ia p]énitude de La gloire du salon.

Plusieurs événements furent à l-a source de son décl-in: en

1645 Ie salon céIébra l-e mariage de Ju]ie et pleura la mort

de son frèrer €r 1648 mourut Voiture et en L652 décéda Ie

mari de 1a Marquise, CharJ-es d'Angennes (603). Mais ctest

surtout la Fronde survenue en 1648r PêlJ ProPice à.1-a vie de

société I gui porta au salon Ie couP mortel. Le temps et ses

troubles ne laissent rien intact. La Fronde dispersa les

membres de Ia compagnie, affaiblie déià par des années de

dissensions intérieures, en Ies pIaçant dans des camPs

ennemis. Le cas de Mme de Longuevil-te et de ses frères est Ie

plus notoire. Je me bornerai juste à évoquer les lettres de

Julie d'Angennes, désormais Mme de Montausier au cardinal

Mazarin, écrites pendant Ia Fronde et 1es lettres du Cardinal

à Mme de Montausier. Leur commerce épistolier roule sur des

témoignages d'affection mutuelle.Les Montausier se décLarent

toujours prêts à servj-r les intérêts de Mazarin ( 604 ) .

Les troubles de Ia Fronde passés, Ia compagnie dis-

persée cessa de se réunir dans Ie salon de Ia Marquise. Mme

de La Fayette y passait toujours faire ses compliments ( 605 )

mais La demeure, habitée désormais aussi par les époux Mon-

tausier, perdit à tout jamais les conversations de Ia chambre

bleue qui se trouva abandonnée.

603, fl,oederer (n!{énoires' p,9{ ) donne I'année 1653 conne

celle où mourul le llarquis, Il décéda' en réalité, un an

plus tôi,
604, Voil aussi à ce suje[, une lettre de l{ne de l{onfausie¡

à Le Teilier du l?,VIII,l652'
605, Sa letlre à Uénage, ¿7"/IIi,1651,
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Je tiens à évoquer seulement deux contemporains qui

ténoignent de 1'excellence du salon de Mme de Rambouillet.

Dangeau dans son "Journal" évoque Ia vertu de ses intimes et

leur haute distinction. Conrart dans son éIoge de Gombault se

trouvant en tête de ses"Traités posthumes sur Ia religion",

en parlant du " déLicieux réduit de toutes 7es Personnes de

qualité et de mérite", comPare Ia chambre bleue à un "TempJ-e

de I'Honneur" où Iton vénérait avant tout l-a vertu. De tout

temps ¡ J-es historiens de littérature ont adopté invariable-

ment le même ton.

On a trop souvent prétendu que le salon de Mme de

Rambouillet avait contribué à I'assainissenent des moeurs de

l-a société française au XVIIe siècle. Un malentendu évident.

La cour de Louis XIV mtincite à réfuter cette thèse. Ltégare-

ment moral du roi, dissimulé sous Ies coul-eurs tapageuses de

Ia cour, Ie protocole strict qui masqua la grossièreté des

moeurs corrompues par I'intérêt, J-'orgueil et 1a haine, le

sans-gêne des courtisans poudreux, qui étaient dtaj-Ileurs

fort tiés avec les salons (606) - te} en fut le fond. Une vie

dépravée, sourde aux remords,"Toute l-a chevaLerie est éteinte

à La couî: mais ctest pJus 7a faute des dames gue cel-Le des

chevaLiers" - écrivait Bussy à Mme de Scudéry (23.III.1673).

Je tire le rideau sur d'autres témoignages du genre (607).

Le salon de Mme de Rambouillet tient une place hono-

rabl-e dans 1'histoire de La Iittérature française. La belIe

troupe purifiée formant une cour choisie dans Ie réduit

d'Arthénice fut, à n'en pas douter, une révol-ution sociolo-

gique. Le goût des choses de I'esprit permit Ia réhabili-

ô06 , Cf, 
nDes nobs à la noden de Callière, Paris ' 169¿ 

'

ô07, Cf, p,ex, lettre de Corbinelli à Bussy, l6,VL16tg
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tation de ra haute société corrompue par la paresse, par le
plaisir et par 1'aisance natérielIe, La littérature devint le
noyau des activités intellectuell-es de la caste qui excellait
dans Ie mondain, dans l'agréabIe et dans 1e poLi.

Je me suis promis de ne pas énerver le lecteur de re-
dites. Nous connaissons tous, les mérites de Mme de Rambouil-

let et de sa société r et it me semblerait absurde de re ré-
péter pour une éniène fois. Le but de ce chapitre est diffé-
rent. La critique y résonne fort¡ câr i] ne reste que cel_a à

faire. En ce qui concerne les louanges chantées à l t ad.resse

de I'hôtel de Ra¡nbouiLlet, tout a été déjà dit.
Je m'obstine à refuser d'obéir à r'adul-ation générale

et de traiter Le sal-on d'Arthénice de sanctuaire d'honneur et
de vertu, Te1 est le ton de mes devanciers. Je refuse de le
faire mien. L'hôtel de Ranbouillet ne fut pas une assembrée

exempte de défauts ni une compagnie d'individus aux qualités
irréprochables, munis de sorides principes moraux et possé-

dant à merveille re sens du bien et du mar. Je crois rtavoir
prouvé maintes fois tout au long des pages de cette étude.rls
avaient bien des qualités, beaucoup de mérite et énormément

d'esprit. Gardons le sens de la réalité et ne demandons pas

davantage ! La comédie qui se jouait tous l-es jours chez

Arthénice aspirait à créer un univers parfait, habi-té par un

homrne parfait. L'ambition fut condamnée dès l-e début à demeu-

rer à jamais dans 1a sphère rimitée des souhaits utopiques.

L'homme à grandes visées redevenait 1'homme manipuré par de

petites impui-sions dès qu'i1 franchissait le seuir du thé-
âtre de ra ruelle breue et reprongeait dans la jungle habi-
tée par dtautres fauves bipèdes.Le rêve cessait à La sortie
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de La superbe demeure. La réatité pèse. Le conflit éternel du

réel- et du merveilleux rePrenait son Pouvoir. Ctest Ie rée]

qui I t emportait.

L t acharnement de Mne de Rambouillet à porter ses dé-

sirs vers un idéaI nta jamais eu Ia moindre chance de réus-

sir. La beauté de son entreprise consiste à avoir eu de tels

désirs.

La réal-ité psychologique et morale du saLon oscillait

entre ]e faux et Ie factice. Le jeu de l'amour et de ltarti-

fice devint un art de conventions quton a touiours cherché à

nous faire prendre pour Ia réaLité. J'ai entrepris une dé-

marche radicalement inverse: au Lieu de chercher à neutrali-

ser I'artifice , it ai vouLu Itexagérer et le dénoncer. L'arti-

fice fut l-a réal-ité et Ia vérité de la chambre bleue et c'est

1à gue repose son conventionnalisme. Mme de Ranbouil-let misa

sur la valeur majeure qutest I'homne. Cherchant à Le porter

vers Le sublime, el-Ie dut endurer ses chicaneries de basse-

cour. Pendant quarante I'rlS .

Rarement entièrement sincères dans letrrs Iettres r l-es

contemporains eurent néanmoins 1a faibl-esse de s'accorder

parfois quelque inattention, voire quelque oubli du protocole

épistoJ-aire imposé par Itétiquette précieuse r nous permettant

aj-nsi de capter un détait révélateur modifiant I'optique tra-

ditionnefle sur Ies salons littéraires. Chapelain commit

cette imprudence aussi. Lui qui ne fit toute sa vie durant

que porter aux nues Ie réduit de Mme de Ranbouillet, se

perrnit cette réflexion sur le safon i " Je sais Par expétience
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qu'en l-a compagnie où vous étes (608) on ne peut disPoser

de soi, et quand vous changerez de résol-ution pout ltti com-

plaitern'en attendez point de reproche de moi; ses ordres (de

cette con¡pagnie) sont absol-us Pour ne Pas dite tytannigues.

Dieu vous garde seufement dtune PLus grande dépendance," Le

Iecteur aimera lire ce passage entre l-es lignes.

Je m'apprête à clore la Polémique.

Mme de Rarnbouil-Iet fut une personne rare I ce qui ne

veut pas dire qu'eIIe était exempte de défauts. Ceux-ci sont

difficilement détectables mais ils sont bien Ià. Je me fais

une joie d'en avoir dépisté quelques-uns et d'avoir troublé

quelque peu l,image intacte quton avait faite d'elle et de

son salon. Et Ià encore, Mme de Rambouillet déconcerte

irrésistiblement.Je me féIicite déià d'avoir trouvé quelques

vilains détails Pour lui faire perdre quelque peu I'équilibre

sur son piédestal lorsque, soudain, Ia ioie s'avère vaine,

une nouvel-Ie circonstance absol-vant sans réserve toutes ses

faiblesses. Pour armes, Mme de Ra¡nbouillet choisit un voilier

(609) naviguant en pleine mer (610). On saisit Ie synbole.

ElIe qui possédait une adresse véritab]ement diplomatique

pour mener à son gré pendant quarante ans ! - des gens

capricieux et difficiles à manier,des caractères fantasquest

inconstants et souvent difficultueux,elle qui savait tempérer

t08, A Godeau à l{écières ou celui-ci éfait evec I'hôlel
de Ranbouillet (l{ne de [anbouillef, Julie' t{lle Paulel et

Les danes Clernonl ) , I)(, lt34 '

609, Àrsenal, l{ss, 521?,nitrnes et de'¡isesn offertes à Uarie

de La Tour, duchesse de La Trénouille,
610, J'y t¡ouve une etreurl à ia table des nalières, on a

placé la devise d'Arlhénice à Ia Page 10, EIle se lurouve,

en réalité, à la page 11,
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Ieurs excès et leurs colères, inscrivit de sa plus modeste

pLume, cette devise au-dessous de 1'emblème:

DIRTGE ME

Pour tout commentaire, ie lui emprunte ses ProPres Pa-

roles: J t admire en me taisant.

*t(*x**(

w ll



CFIAPITRE II

LE, SALOAIDE
LA UICO^VffßSE D'A
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Le 9 juillet 1?93, la deuxiène année de Ia Première

RépubJ-ique, Charl-otte Corday, arrière-petite-nièce de Cor-

nei1le ce qui nous permet de rester dans Ie domaine de Ia
littérature quitta Caen, et arriva à Paris le 11 du mois.

ElIe s'installa à 1'hôtel de Ia Providence, rue des Vieux-

Augustins, et le 13 au matin, entra dans une boutique proche

du Palais Royal pour y acheter un solide couteau de cuisine

au prix de deux francs. Le soir du même jour, e1le quitta

son hôtel, rue des Vieux-Augustins, pour se rendre rue des

Cordeliers où el-Ie réussit à être reçue par Marat en train
de prendre un bain sul-fureux pour sa santé. Sans hésiter,
charlotte corday sortit son couteau et Ie frappa à mort avec

une extrême ardeur.

PIus de cent soixante ans séparent le meurtre commis

par Charl-otte Corday et 1'époque où l-a vicomtesse d'Auchy

régna dans son salon littéraire. Les deux faits n'ont appa-

remment rien en commun et pourtant un détail minine permet de

rapprocher les deux événements. Avant d'j-mmoler Ie Rédacteur

de "I'Ami du Peuple", Charlotte Corday logeait rue des Vieux-

Augustins, la rue qui abrita aussi Ìe palais de la vicomtesse

d'Auchy. Le rapprochement semble téméraire maisrpuisque cette
rue est voilée du mystère le plus profond ( I ) , Ia coTnci-

dence invite à concilier Ies deux épisodes appartenant à deux

l, Sauf un détail, Dans ses 'Antiquités de Paris'(l?33)
Sauval parle d'une curiosité architeclonique qui se

trouvait rue des Vieux-Àuguslins: un escalier bizarre,
devenu pour Ies singularités de sa constiuction, un

vérilable pcinl de repère,
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époques différentes, d'autant plus que le lien ne manque Pas

de piquant.

La vicomtesse dtAuchy entra en scène tout au début du

XVIIe siècle. Il semble impossible de parler d'eIIe sans

mentionner (et nême sans y insister) la présence fort Pres-

sante dans sa vie de François Malherbe. L'amour Passionné de

Malherbe pour Ia vicomtesse d'Auchy permet aisément d'abolir

encore un mythe. 11 s'agit d'un mythe qui met en scène Ie

sévère chef d'éco1e, François Malherbe. Son nom évoque un

poète austère r ürl critique draconien et un individu rigou-

reux. II évoque aussi toute une doctrine Iittéraire qui

reflète son autorité et Ia sévérité de sa conception poé-

tique. En parlant de Malherbe, on est enclin à adopter des

qualificatifs mal fondés et à Ie placer sur un énorme socle

de bronzer pr€sque comme un édifice somptueux, en lui attri-

buant des caractéristiques qui le rendent aussi ampoulé,

emphatique et pompeux que possible r sans parJ-er de sa poèsie

que 1'on proclame déclamatoire et sentencieuse.

Détrompons-nous r une fois pour toutes !

Ce poète of f iciel de Henri IV, de Marie de I'lédicis et

de Louis XIII, cet homme à la mine pédante et à I'esprit

pesant, fut un être fervent qui adorait chanter des amours

passionnées - les siennes et celles des autres - un être

s'égarant volontiers au milieu de toutes ces femmes qui

constituaient 1a beauté príncipale de son siècIe. Certes, il-

groupa sous sa férule des disciples attentifs,mais ce n'était

pas seulement parce qu'il dirigeait avec une autorité exces-

sive la langue et La poèsie, mais aussi parce que ce "con-

trôl-eur généraL dtt Parnasse", comme dit Boileau' ce puriste
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exa.géré qui se donna un mal de chien pour expurger les gasco-

nismes, savait aussi initier de façon authentique à I t amour,

à 1a passion et à l- t abandon sensuel. Sa passion aveugle pour

les femmes était incurable et lui apporta autant de contente-

ment et de chagrin que de gloire. En effet ' il faisait vanité

de stêtre battu trois fois en dueÌ (2), et ses amours pour

1a vicomtesse d'Auchy ltexposèrent aux pJ-us dures épreuves.

I1 Ia rencontra à la cour de Henri IV où, pour ren-

trer dans les bonnes grâces de ce roi éternellement amou-

reux, iI nit sa plume à son service pour chanter ses amours

ardentes et rimer des vers érotiques, éminemment osés et vo-

luptueux (3),que le roi déposait ensuite aux pieds des belles

qui lui accordaient leurs faveurs. A Ia cour de ce roi épicu-

rien, où régnait sans partage une sensualité sans pareillet

Malherbe était bien dans son él-ément. Les rois changeaient,

I t ambiance demeurait. Un véritable pays des Braquesidraques

(4). Malherbe écrira à Racan, le I7 aoùt t626,pour lui avouer

sans circonlocutions: "A l-a cout, je ne trouve gue de¿¡x beLLes

choses au monde: -Zes femmes et -Zes rosest et deux bons mor-

ceaLrx: Les femmes et l-es mel-or2s". 11 ajoutera un peu plus

loinz "Ctest un sentiment que jtai eu dès ma naissance et qui

jusqu'à cette heure est encore si puissant que je ne ¡rel?se

janais (aux femmes) que je ne remercie La nature de -les avoir

faites",

La nature fj-t, entre autres, 1a vicomtesse d'Auchy.

A 1 t époque où Ies futtrrs amants se rencontrent , Ia cour de

3, Sur d'autres détaiIs du genre, cf,nì{énoires pour la vie
de llaLherben de Racan dans:n0euvresn, Paris, P,Jannet,l85?,
3, nLe cabinel salyriquen dcnl je parlerai plus iard,
ccntienl quel.ques pièces du pcèbe, C'est une róférence el
c'esl Louf dire,
1, Cf, Somaize, nGrrnd Dictionnaire des Précieusesn,
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Henri IV déploie l'écLat de 1'or,de I'argent et de la beauté.

Tout y défie la descriPtion.Cette cour est un Pays qui invite

à toutes sortes de rnéditations. Le roi avant tout. Mademoi-

se]Ie de Scudéry, dans son "Cyrus", fait I'éloge d'Henri }e

Grand et de sa cour | " Le feu roi de Phénicie était un ptince

qui (... ) a nérité de porter l-e nom de gtand et de conqué-

Tant". Et un peu plus loini "Ayant passé de sol? esprit dans

cel-ui de sa couT, i] fait q.ue -les hommes qui ont vécu sous

son règne ont une extrême vénération pour toutes -ies dames"

(5).11 est difficile de traiter ce Passage de vérì-dique (6).

Avec tout le respect Pour Madenoisell-e de Scudéry et pour ses

écrits, disons quand même qu'elIe se trompe manifestement

dans son évaluation. IÌ est bien notoire que les moeurs vio-

lentes de l'époque précédente et surtout les brutalités des

huit guerres de rel-igion qui massacrèrent l-a France entre

1562 et 1598, ravageant le pays démograPhiquement, économi-

quement et financièrenent, détruisirent aussi I'équilibre

moral de la cour et de la nobl-esse r qui tombèrent dans un

degré irnpressionnant d'ignorance,de rudesse et de grossiè-

reté. L'impolitesse des hommes à 1'égard des femmes atteint

à Ia cour les linites les plus extrêmes. Ils y promènent

leur galanterie gail-i,arde et leur inconstance. Tottt baigne

dans un sans-gêne audacieux. Les trivialités désinvoltes

donnent le ton. TeI est Ìe cadre mora-l- où Ie roi Henri IV

étale ses amours passionnées. Donnons Ia parole encore une

fois à Mademoisell-e de Scudéry et à son "Cyrus": " Ce roi

était né sous uJ2e constel-l-ation si amoureuse que jamais homne

5, t{1ie ie Scudéry,nLe ûrenri Cytusn, Prris, A,Courbé' 1$53,

t,riII,p,216,
6, Dois-je rappeler que ie nGranri 

Cyrusn est dénué de *"oute

vrriseubl.ance?
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de sa condition ne 7ta tant été, (...) I1 ne songeait pas

moins ¿à bien ordonner une beLLe fête Torsqut il était amou-

reux qu'à bien tanger uÌ?e atmée lotsqu'i7 devait donnet une

bat,aiLl-e" (ibid, rP,22L), Selon Mademoiselle de Scudéryr c€

roi fut aimé "de tous ses PeuP-Zes, redouté de tous ses voi-

sins, estimé de toute 1'Asie" (ibid, rP,2Z3), 11 avait, seJ-on

le même auteur, ltesprit infiniment agréable et divertis-

sant. Mademoiselle de Scudéry dira plus loin dans Ie même

ouvrage r guê " jamais amant nt a été si civil-, si soigneux, ni

sj respect¿¡e¿¡x que celt¿i-l-à" (ibid, rP,226),

Mademoiselle de Scudéry offre un tableau idyllique

de Henri lV qui fut un roi dont les passions brûlantes

invitaient tout son entourage à I'abandon sensuel. Selon

1'économiste Antoine de Montchrétien (7)' Henri IV "a fait

connaître l-'honorabl-e passion ,qu 
t i7 avait d t embeTLir son

toyaume de toutes sortes d'attifices", Ltartifice qu'i1

s'of f rait à l-ui-nême était Itamour et l-es contemporains ne

cessaient de débattre ses excentricités érotiques. Balzac,

dans sa lettre à Racan, datée du 2l août 1625 et signée

"Narcísse", semble flatter Son correspondant en 1e déclarant

capable de "faire autant de cocus que l-e feu Roi, Henri Iv",

Une jolie référence. Je ne voudrais pas que cette citation

égare ma plume mais,en effet, Ia passion incurable d'Henri

Ie Grand pour l'amour fut un trait de son caractère qui

détermina catégoriquement sa cour, devenue un véritable

théâtre d'intempérence charnelle pour ceux qui y vivaient.

cette tendance est dans son triomphe quand Malherbe y

rencontre Ia vicomtesse d'Auchy. Ce1le-ci, ayant laissé son

?, Cf, sa leitre
X'VIIe sièclen de

,n,d, dans'La sociébé française au

ousin,0xiord,1909,
s,1
v,c
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mari ¡ Eustache de Conflans, à Saint-Quentin où iI était
gouverneur, vint vivle à Paris pour trôner parmi dtautres

danes à l-a cour même. Les sources épistolaires de Itépoque

ne for:rnissent guère d'informations sur Eustache de Conflans.

Les lettres missives écrites par Henri rv ( 8 ) au gouverneur

de saint-Quentin, contiennent à peine quelques renseignements

sur Ie caractère de ses fonctions. Ell_es nous apprennent

qu'Eustache de Conflans était fidèle à son poste, mais iI
semble qu'il ne soit jamais parvenu à y attacher sa femme

9ui r eIl-e, vivait à Paris.

Messire Eustache de Conflans, vicomte d'Auchy (au-

jourd'hui Oulchie-Ie-Château) épousa sa cousine éIoignée,

Charlotte des Ursins,vers 1595. Née vers L570 (9),la vicom-

tesse dtAuchy avait, Iors de ses noces, à peu près 25 ans.

Quand Malherbe Ia rencontre à la cour, iI y a une qui_nzaine

d'années de différence entre les futurs amants. Malherbe

est un quinquagénaire expérimenté et semble foudroyé par

Ies appas de Charlotte gui r bien que dans Ie négligé de

1'âge (comme disaient les précieuses), paraissait à 1a

cour, seJ-on Tallemantr"toujours úrès soignée et fort parée"

("Historiettes"). Je profite de cette circonstance pour

prévenir l-e lecteur que toute autre citation de Tallemant,

rencontrée dans ce chapitre se réfère à ses "Historiettes".
Qui était cette déesse qui fut Ia dernière grande

passion de l'rançoj-s Malherbe?

8, P¿ris, Inprinerie ilationale, 1948,

9, ta pièce 3?2 ies ìlaf(BN) nss 3615 datant du 6,L1û{6,
alleste que la Viconr,esse nourut le 3,L164û dans la
soixanbe-dir-sept'iène année de s¡ rie, Bll.e est donc née

soit en 1569 soit, au pJ.us tard, en l5 ?0,
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Dans les Manuscrits de Conrart à I'Arsenal de Paris,

(10 ) , se trouve la " Généal-ogie de L ' Il-l-ustre Maison des

[/rsins, justifiée par titres, histoires et autres bonnes et

certaines preuvest pat 7e sieur d'Hozier, gentiLhomme otdi-

naire de La maison du Roy, faisant profession de 7a connais-

sance des maisons i-Z-lustres de France". Cette généalogie est

dédiée " à haute et puissante dame CharLotte des l/¡sins, vi-

comtesse d'Auchy",€t datée de Paris le 1er mai 1635. Je Pense

que tout ceci n'est pas sans prix Pour brosser un portrait

juste de 1a dame en question.

La généalogie commence par une lettre de d'Hozier à

la Vicomtesse,datée du même jour. Les LZ3 Pages qui suivent

dévoilent Ie mystère des origines de Charlotte des Ursins. Le

folio 755 présente des tables généalogiques Par Iesquelles

dtHozier cherche à prouver que la vicomtesse d'Auchy descend,

par Ia ligne des femrnes, de la Royale Maison de France et

qu'eIJ-e a parmi ses aieux Jean Ursin, appelé communément

"Ie Modeste" pour ses bonnes moeurs et pour sa probité, En

t277, i1 devint Pape, sous Ie nom de Nicolas III (11).SeLon

ladite généalogie ' la famille dont était issue Charlotte

Jouvenel des Ursins,fut aussi célèbre en France qtt'en ftalie.

Ainsi les trois dames çlui mtintéressent dans cette thèse ont

toutes des attaches avec ce pays. La descendance de Ia famille

des Ursins, établie par dtHozier, atteste que Charlotte était

fille de Gilles des Ursins, vicomte de la Tournell-e et de

Charlotte d'Arces. SeIon d'Hozier, cette famil-1e posséda

trente vil-1es ép j-scopales, quatre-vingts viIles métropoli-

taines et quatre cents gros bourgs. Le mari de Ia Vicom-

10, !{ss no 4129, fos ?43-8t6,

11, iean-rjaeten 0rsini qui succéda à Jean III
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tesserlui, descendait dtune famille instal-lée en France dès

1226.

A propos de cette généalogie, iI ne serait peut-

être pas déplacé d'évoquer ici un mot assez spirituel de

François Malherbe qui dit au sujet de la noblesse: "C'est

fol,ie de se vanter d'être d'une ancienne nobl-esse; pl-us

el-l,e est ancienne,plus eLLe est douteuse: iL ne faut qu'une

femme Tascive pour pervertir Le sang de Charlemagne et de

Saint-Louis" ( 12 ) . On est tout de suite porté à rappeler

que selon d'Hozier, la nobl-esse de Ia vicomtesse dtAuchy

était très ancienne, car eLle remontait au XIfIe siècle,

mais ceci n'est, bien sûr, en aucune façon une suggestion

( 13 ) . Je laisse au l-ecteur de cette thèse la liberté de se

fier aux témoignages de dtHozier ou de sten méfier.Boileau,

lui, s'en méfiait. I1 dit, entre autres, dans sa Satire V:

nil'eûl-il de son vrai no¡ ni titre, ni néuoire,
D'llo¿ier lui t¡ouvera cenl .{ieux dans l'histoiren,

Ces deux vers invitent à toutes sortes de conjec-

tures, car on y sent un petit accent de vérité, d'autant pJ-us

que le généalogiste collabora, à l-'époque, avec Th. Renaudot,

fondateur d'une chronique scandaleuse, nommée I'Gazette de

France"(déjà mentionnée dans ma note nr 13) dont Ìes articles

étaient en permanence à I'affût du sensationnel. Bien que

d'Hozier ait été un généal-ogiste très connu de l-a Maison du

Roi et juge général des Armes et Blasons de France, 1es deux

11, Je cile eprès Bnile t]olonbey nF.uelLes, 
sal.ons et

crbarelsn, Paris, E,Dentu, 1888, p,135,

lJ, Je ne perneIs de citer ici 1a ntìazetle de f'rancen, éd,

de Lyon du 10,I,1646,r,32 çui, iaisanl parl ie Ia nort ie
la Yicontesse, atteste qu'elle n'élail pas nnoins illustre
par J.a connaiss¿nce qu'eile avail des belles Ietires que

par L'ancienneté de sa iacen, Je rapporte cette citalion
piufôi par principe, ia n0azetr"en n'ayanl janais passe

pour êlre une source bien véridique,
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vers de Boileau invitent à se montrer plus méfiant vis-à-vis
des détails de cette descendance.

Sa Sainteté le pape intrigue surtout.

Dans les "Ménagiana"(14) nous lisons:"Mal_herbe écri-
vant â une Demoise-lle nommée caliste, finissait sa Letire
par: Je vous baise les pieds. M. de BaJ-zac dit : "C t est q.u'elle

porte l-e nom dtun Pape", A un autre endroit, Ménage répète

ltanecdote,mais il sty prend un peu différenment,"En écrivant
autrefois aux Dames, on finissait par: je vous baise -Zes

mains. on ne souffrirait pas ceLa présentement, Mal,herbe au

Lieu de "Je vous baise Jes mains", finissai t par "Je vous

baise ,Zes pieds" en écrivant à sa Maitresse et parce gutelle
s'appeTait Cal-iste, M, de BaLzac en a fait une raiLLerie
disant que Malherbe l-ui baisait -les pieds, parce qu'eL1e

portait Le nom dtun Pape" (L5), Je me suis interdit toute

opinion hasardée qui pourrait mener à des affirmations caté-
goriques,et pourtant iI faut que je dise que c'est Bal-zac qui

est à railler, tout comme Ménage qui Ie citel Tout d'abord,

il est bien notoire que caliste ne fut pas une demoisell-e. ce

fut une dame, nariée depuis de longues années r €t personne,

hormis Ménage et Barzac r n€ senbrait I t ignorer. Du moins à

l'époque où Malherbe, dans ses lettres à Caliste que Iton
mettait régulièrement en circulation, s'aventurait hardiment

à appel-er son mari ".1-e f âcheux" ( 16 ) ,

l{ , Paris, Plorentin, 1693 ,

15, Il y eu+", an effeb, un pape nonné Calixte ler ou

C¿llist,e (Sainl), lais Ia question n'est pas làl C'élaib un

Ronain qui succéda au påpe Zéphirin le 2,VIIL2l? ou 218,

iJ. gcuverna i'église pendant 5 ans et nourul nartTr 1e

12,X,222, (l{ichaud, nBiographie Unive¡sellen,Paris,
Ðesplaces, s,d, ) ,

1t, iJf, leffre de l{alherbe à Caliste dans:nUne rivale de I¿
narquise de Ranbouillebn, G,l{ongrédien, l{ercure de France,
1,11/,-1,'/,1931, p,3ô9,
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Deuxièmementr Ménage et BaLzac senblent ne Pas avoir

consulté Ia généalogie de d'Hozier qui Prouver âü moins à

ceux qui veulent Ie croirer 9ue Caliste qui est Ie nom donné

par Malherbe à la vicomtesse d'Auchy, avaitr êIì ef fetr üfi

pape dans Ia famille. It y a des erreurs que l-'on ne Peut se

permettre de commettre. Surtout lorsqutil stagit, d'une per-

sonne revêtue de Ia dignité Papale.

Et pourtant cette dignité n'a jamais enpêché Ia

Vicomtesse de se comporter dtune façon excessivement disso-

Iue. ElIe était fort loin des moeurs probes de son ancêtre

Jean Ursin. Tallemant atteste que Mme d'Auchy était à Ia cour

un objet de moqueries et de rail-Ieries.De son lointain Saint-

Quentin, son mari se doutait du pire. II serait imprudent de

prêter à 1a Vicomtesse une conduite de pucelle, dtautant

pl-us que Ia cour portait au libertinage. Malherbe n'y fut

qu'un galant Parmi tant d'autres qui faisaient à Caliste un

bout de cour, souvent non sans conséguence. Néanmoins, malgré

ses tendres assiduités, la dame radical-ement extravagante

sembla se complaire à ne Pas accorder ses faveurs au poète 
'

pendant un bout de temps qui lui fut pénib]e. Imaginez ! La

cour se divertit, tandis çlue Ie soupirant est à plaindre. En

1608 Malherbe comPose un sonnet pour Caliste. 11 y dévoile

ses peines.
nBn ce piteur ótat si l'¿i du réconfort'
c'êsf, o rare beeufér que vous êtes si dure'

qu'autant près colne Ioin je u'attends que Ia nort'( 17 )

A Fontainebleau où Mal-herbe se rendait Pour accom-

pagner la cour, ayant laissé sa d'Auchy à Paris,il est exposé

l?, Voir ¿ussi s¿ leilre À Caliste s,d, d¿ns:nOeuvtesn,éd'

L,Lalanne, lo IV p,l?9, où il Iui co¡nunique I'envoi des

vers conposés à Fontainebleau,
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à des souffrances

sirs disPendieux.

cruelles, alors qutil est entouré de plai-

n[ieur qui donnez aut coeurs t¿ut d'¿in¿bles déeirst

Bois, fontainesr cônaurr si parni vos plrisirs'
Hon huneur eet ch¿grine et non visage trist'e'

Ce ntest point quten effet vous ntryez des apprs;

l{ais,quoi que vous tyeurvous ntavez point Calliste

rt nåi, je ne vois rien qu¿nd ie ne la vois pas'n(18)

Illuiécritdelongueslettres.EmileMagne(19)Pré-

tend qu,iI existe vingt-huit lettres de Malherbe à caliste'

Ilyena,àvraidire,vingt-six(écritesentre1606et

1616), car nous ne devrions pas compter les deux missives que

MalherberédigeapourCaliste,maisdontcettedernièrene

futpasladestinataire.LeslettresdeMalherbeàCaliste

ontétépubliéesPourlapremíèrefoisenl6s0,dansles

"oeuvres de Malherbe", édition L. Lalanne, vol'IV, pp'150-

189. La correspondance dura donc dix ans' mais les amours

ardentes du poète déPassèrent de bien des années Ia date de

sa dernière lettre I c€ qui fut un véritable exploit pour cet

homme infidèIe.
Dans ses lettres à Caliste ' Malherbe met en oeuvre

toute la technique galante qutil sait si bien manier' II

l'allèche,.,,J'apporterais å vos pieds toutes 7es couronnes du

mond'e, si ]-a fortune me -Zes avait mÍses sut 7a tête,, ( 20 ) .

Bien qu,iI affirme qutiI ne sait"ni fTatter ni mentir" (21)t

iI la complimente exagérément: ,,Volts êtes, Madame, ]e prín-

cipal- ornement de notre siècle" (20'III'1606tibid' ¡p'160)' ou

bien i ,,Je ne continue poínt davantage Parce qut iT me faudrait

18. Sonneb fait ù Font¿inebleaur pour

19, nles salons eu tenps de [ouis )[III
[ne drAuchy' 1608.
n danslnLe Figaro

littér¿iren du 28,IV,19{2,

¿0, 18,IIL1600 dansln0euvtesn, êd, [,]'alanne p'156'

21, 4,ILl60?' ibid, P'165'



288

dire des clroses auxqueTTes votre modestie vous ferait fermer

-Zes oreif f es" (22) r oü encore 2 "Je sajs , Madame t QUê vot,re

modestie est incomparabie"(23). Afin dtarriver à ses finsriL

1'accusei"Volts avez des froideurs incroyables, des injustices

exttaordinaires, des rigueurs quton pourrait appeler des

cÍua.utés" (ZZ¡, Un an plus tôt: "Je ne crois Pas q.uti-Z se

pût faire des Lettres si froides comme vos dernières " (24) .

Et un peu plus loin, dans Ia même lettre:"Nont DotÌ, Madame,

soyez f roide, soyez rigoureuse, soyez cruel-l-e: mon af fection

pour ceLa ne sortira point de sol2 assiette,ELLe est ¿à un port

où -les vents ne Lui peuvent nuire " (ibid.,P.164). Lorsqu'iI

craint d'être allé trop loin dans ses pì-aintesr iÌ revient

vers un ton doux pour parler à Cal-iste de "ses si be.ll.es

mains", de "sa douceur incomparabTe", ou encore de son "bon

naturef " (25 ), I1 se féIicitei "Cette bel-Le main m'a éctit

que ma très hunbl-e serrzi tude Lui est agréab1e" (26 ) ,

La vicomtesse d'Auchy sait manier à merveille I'art

du "oui" et du "non". Tantôt elle cajole, tantôt elle

grogne, et cê r bien plus souvent. Malherbe lui dira i "Vous

avez fait naître ma passion, vous êtes bien aise qutelTe

continue et cependant

tretenir"(27 ),
La passion que

Ioureuse dès Ie début.

m'avoir fait perdre un

retranché une àe¿¿re de

vous ne voul-ez tien contribuer à 1'en-

2?, 8,IL160?, ibid, p,168,

?3, s,d, ibid, p,l8$,
2{. 16,IV,1606, ibid, p,163,

?5, 1t),IIL1606 ibid, p,161,

26, 3 , I'/, 1806, ibid, p,1tl,
21, 12,III,1606, ibid, p,158,

Caliste inspira à Malherbe fut dott-

I1 l-ui écrit l-e 10 mars 1606. "C'est

sièc-Ze de félicité g¿¿e de m'avoir

votre présence"(ibid.,p.156) . "Il- J' a
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trojs ou quatre åeures que vous étes partie mais Pour moi,

i] y a nille ans et nill-e sièc-les que ie sujs hors d'avec

yous" (ibid.¡p.152).

Les lettres dtamour de Malherbe à Ia vicomtesse

dtAuchy brûlent tellement de passion çlue 1'on craint qutelles

n'en prennent feu. Tout au long de ces Pages, Malherbe meurt

d'amour et iI est si convaincant que nous mourons avec lui.11

n'y a que Caliste qui se porte parfaitement bienr êìr point

que Malherbe l-ui lance en pleine f iguret"C'est votre vanité

dtêtre cruelle; vous serez touiours ce que vous êúes, dure

et inexorabfe à me naltraiter"(28),

La stratégie amoureuse du poète comprend aussi des

pages qui ne sont pas dénuées de tournures assez spirituel-

lement trouvées. La fine fleur de celles-ci apparaît à Ia

fin de Ia lettre datée du 7 août 1607 z "Je vous b¿ise úrès

hunbiement -les pieds. S'iL y avait quelque chose au-dessoust

ce serajt mon anbition de nty abaisser" (ibid.).

La vicomtesse d'Auchy finit Par accorder ses faveurs

à Ma1herbe. Leurs amours durèrent bien des années et finirent

lorsque, accablé sous le poids de son âge, Ie poète dut

battre en retraite. La persistance l-ibidinal-e de Caliste f it

de lui un être tourmenté et Ie rendit perplexe, Résigné, i1

lui écrit: "Fasse -Zes vendanges q.ui voudra, Jes miennes sont

faitest et si bien faites gue Ie grapage mêne n'y est Pas

demeuré, Les déplajsirs cJLIe i 'en ai sont inf inis" (.29 ). Mais

i1 s t empresse d'aiouter i "Je suis avec ¿In coeur auss j 'ç'ert

que -Ze ¡esúe est sec " (ibid. ) .

20, ?,'ilII,l60?, ibid, p,1?3,

29, s,l,n,d, ibid, p,189,
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Le dévouement sans bornes de Malherbe pour Ia vicom-

tesse d'Auchy, Ie poussa même à écrire pour eIIe deux

Iettres à I t adresse de deux hommes sur lesquels Charlotte

des Ursins avait jeté aussi son dévolu. L'un des deux était
président, mais nous ne connaissons pas plus de détails à son

sujet, ltautre stavoua amoureux dtelle. Dans Ia première

lettre, cell-e au président, Malherbe prête sa plume à Ca-

liste pour le blâmer de ne pas avoir pu ou voulu la ren-

contrer à Rouen, pendant sa visite dans cette vil]er et dans

la seconde, écrite à ce soupirant anonyme "qui lui avait
écrit", pour refuser son amour mais accepter son anitié. II
y aurait beaucoup à dire, mais je pense que ces deux person-

nages ne mérj-tent pas dtêtre introduits sur cette scène.

Lorsque Malherbe rencontra à la cour la vicontesse

d'Auchy,ce fut un véritable coup de foudre. II se hâta tout
de suite de lui écrire: "Je veux vous offrir de passer J,e

resúe de mes jours en votre service,Cette voLonté ne naquit

en l-tâne Ja premjère fois çlue j'eus L'honneur de voLts voir
( SO,t. Et pourtant, à en croire Tal-lemant, un an s'était à

peine écoulé lorsque Malherbe gifla Caliste, le jour où iI
apprit qu'elle prêtait Itoreill-e aux soupirs d'un autre

poète. Le nom du poète reste dans une ombre impénétrable,

mais toujours est-il que,ce jour-Ià, Malherbe n'a ni su ni
pu dominer sa jalousie, d'autant plus que le tempérament

gaillard et lascif dont Caliste était dotée, I'exposa à de

dttres épreuves dès le début de leur L iaison. Le j our de l-a
crise r "if l-ui prit -Z,es mains dtune des siennes, êt de l-tautre

l-a souff-Zeta" (31) , La belle se mit à crier au secours, Ies

li0, s,1,n,i. ibid, p,l5l,
3l, Iallernant, n[lisloriellesn,
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domestiques pénétrèrent dans l-a chambre et Malherbe, en amant

impassible, "s'assit comme si de rien ntétaÍt", Ctest Ta1le-

mant, ayant I'habitude de recueillir de toute main les mau-

vais bruitsr gui nous fournit celui-ci. Le lendemain de f in-
cident (10.x.1607), Malherbe envoie à sa muse une lettre ar-
dente où, ",,, après avoir obtenu La rénission dtun acte l_e

plus l-âche,Ie plus déLoyaL, 7e pl-us irrénissibl.e qu'ir- soit
possibTe de s'imaginer" (32), il la supplie de "rayer cette
histoire abominabLe du nombre des càoses avenues", Et i1

ajoute cette petite phrase tout à fait de son cru: ",fe vous

en conjutet rnl reine, je vous en conjuret rDt cåère déesse"

( ibid. , p. 1 15) ,

Les oeuvres de Malherbe contiennent aussi un nombre

fort considérable de poésies, où re sévère critique tâche

de présenter sa charrotte sous 1e prus beau des jours. Je

tiens à en donner au hasard un échantill-on qui nous permettra

d'établir ]e physique de Ia dame en question, pour peu qu,il
soit prudent, bien sûr, de se fier à ces térnoignages éro-
gieux d'un fot amoureux.

Dans ces poésies,Malherbe donne libre cours à son

adniration vouée aux charmes sensuels de CaIi.ste.

Sonnet à C¿liste, 1608 (fragnent)

nIl nres'u rien de si beau co¡ne Caliste est beile,
C'esl une oeuvre où l|ature a fait tous ses efforis
(,,,)
Ia cla¡té de son beinf n'est pas chose nortelLe
Le baune est dans sa bouche el Les ¡oses dehors
Sa parole et sa voix ressuscitent Ies norts,
0b 1'arl n'égale point sa douceur naburelle,
(,,)
ûa blancherir de sa gorge éblouit les regerds:
rlmour esf en ses yeux' il y trenpe ses da¡ds,n

3?, nCeu'¡ies', éd, lalanne, p,l?3.
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Dans Ie "Cabinet Satyrique" (publié à Paris, chez

Apollon, s.d. ), j,ai t,rouvé un sonnet de Berthelot, où celui-

ci bafoue Ia muse de Malherbe en parodiant son sonnet. Sa

gouaillerie est Peu fine mais citons-La quand même.Ltauteur

y appelle Ia bien-ainée de Malherbe "Francine", et se laisse

emporter par une haine irnplacable. En voici quelques vers:
nDe 

boubes les l¿ideurs, Erancine est ia plus Iaide

Et t¿nt de saletés habitenl sur sor cotps

(,,,)
Sa voir, d'une grenouille inile les accords

Bl I'arb n'y pul janais donne¡ aucun renède,

L¿ cire de ses yeux éblouil les regards:

Ainsi que dans le riei A¡our y tieut ses dards

Dont it la perce à jour conne L'on fait un cribie,
les yeur, en la voyanb, fonb un lauvais repas

Qu'en dis-lu,na raison?Crois-bu qu'il soit possibie

D'avoir du jugenent et ne I'abhorrer pas?n ( 3 3 )

La querelle entre Malherbe et Berthelot eut lieu en

160?, l-orsque ce dernÍer fréquentait Ia bohème Iittéraire de

Paris. Je considère ici comme une bonne fortune que de pou-

voir emprunter à Mongrédien ( 34 ) quelques renseignements sur

cette affaire. Selon ce chercheur qui me fait profiter de ses

lumières et de ses trouvaj-Il-es ayant trait à }a dame qui

mtintéresse dans ce chapitre, Berthelot railla à maintes re-

prises Ia passion de Mal-herbe Pour Mme d'Auchy, Dans ses Poé-

sies qui sont devenues Ie théâtre de ses persj.flages t iL

donne à Malherbe Ie nom de "Polydor". Mme dtAuchy s'y appelle

"Ia Barbizi" ou "Babet". Les trouvailles de Mongrédien sont

allées bien loin. 11 prétend que "La Barbiz:-" offrait à son

Polydor une couronne de lauriers chaque fois qu'il apaisaj-t

son désir. II déclare aussi qutun jour, étant arrivé au

33, La parodie virulente de Berthelof fut publiée aussi

dans 1e 
nllouveau F,ecueil des plus beaux vers de ce leupsn,

Palis, Toussaint du Bray, 1609.

3{, nUne rivale de t{ne de Ranbouillet'le vicontesse

d'i\uchyn dans:ntrlercure de Francenrl,lv,-1'V,l93l pp'355-

330,
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moment où l- t on s'y attendait Ie moins, le mari de la belle
vit Malherbe porter une parure de quatre couronnes de lau-
riers. Un exploit certain.

Berthelot composa d'autres pièces en versrtrès osées

qui nettent en scène les deux amants. 11 ntest pas aisé

dtexhumer toutes ces perles lyriques fort obscènes, dans des

voLumes imprinés. Ell-es n'ont paru que dans Ie "Cabinet Saty-

rique" cité pl-us haut (35),où elles trônent parni d'autres
pièces du genre. Plaise aux chercheurs de Itunivers de Po1yn-

nie stil est raisonnable de compromettre la métaphysique du

Iyrisme en lui associant toutes ces obscénités rimées de

juger eux-mêmes. Quelques pages suffisent, êt sont même

de trop pour pouvoir garder I'envie dtaller jusqutau bout du

volume.

Mongrédien prétend avoir trouvé dans les manuscrits

des fonds français no 884 fo L02 vor dtautres poésies licen-
cieuses, composées par Berthelot à ltadresse de la vicomtesse

d'Auchy. J'ai eu Ia curiosité d'y jeter un coup dtoeil. Nous

y trouvons, en effet, quelques vers accompagnés des initiales
C.S. 11 n'y a aucune preuve que sous ses initiales se dissi-
mule Berthelot, aucun détail ne prouve non plus gue 1es vers

s'adressent à la vicomtesse d'Auchy. I1 me paraît aussi

fort exagéré de trouver ses vers obscènes. Its sont quelque

peu osés, certes, mais ne méritent vraiment pas dtadjectif
plus libre. Par contre, 1es folios no 228 , 229 et 230

abritent, sans nul doute, des vers de Malherbe à CaIiste. Le

poète y parle de son él-oignement. Ctest le sonnet composé à

35, Plusieurs publications sonnolent à i¿ F.éserve de Ia
B,N,,dont, enlre aut¡es, les édiiions d'Å,Guiliot (s,d, ) et
d'.{pollon (s,d,),
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Fontainebleau pour Mme d'Auchy en 1608r cité plus haut. Un

peu plus loin, les folios no 238 et 239 étalent toutes sortes

dtobscénités exceptionnellement indécentes. Dans ce casr rien

ntindique non plus qutelles stadressent à Mne dtAuchy, Lais-

Sons donc ces conjectures de Mongrédien de côtér et tout

ce volune de nanuscrits à ceux qui se Pl-airont à déchiffrer

toutes ces gravelures lestes t caî e1l-es aPPartiennent aux

chercheurs de l'univers de la poésie. Les lettres m'éIoignent

de cet obiectif.

Puisons encore aux sources révéIées par Mongrédien.

Le poète Berthelot, paraît-iI, fut un ennemi mortel de

Malherbe. Un jourr cê dernier le fit flageller Par un gen-

tilhomme de Caen,nommé La BouLardière. La réaction du poète

couvert de bleusr fut imnédiate. D'autres poèmes venimeux

contre Ia Vicomtesse parurent, I'un après Itautre. Jetons-y

un oeil. Le rimeur va vraiment troP loin. Il y apPell-e ]a

dame "Robine Concubine" et Ia couvre généreusement d'iniures

des plus primitives. I.L y évoque Peu sPirituellement les

"cuisses de grenouille" de I" úico*tesse et cette trouvaille

poétique semble aussi peu Prestigieuse que le reste du poème

est manifestement obscène et ordurier. Un coassement rythné

mais a,gaçarrl-. Autorisons-nous à ne pas le citerrcar il aurait

été difficile de derneurer dans Ie ton de la bienséance et de

1a civilité.

Berthelot accabla la vicontesse dtAuchy et son cava-

Iier servant des Pl-us infâmes railleries. Le parfait amour

que les deux amants fil-èrent allégrement pendant si long-

tempsr 1ê put passer inaperçu. La société polie prenait plai-

sir non seulement à débattre la passion du poète, mais aussi
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Ia guerre animée par Berthelot qui allait d'un pas allègre,
prêt à toute calomnie pour rabaisser Malherbe à qui il ne

pouvait s'égaler. Les précieux et les précieuses de 1'époque

s'arrachaient les persiflages virulents de Berthelot, en meu-

blaient leurs conversations et dognatisaient sur le chapitre,
poussant les choses à Itextrême. A propos de cette affaire,
puisque affaire it y arcela vaut Ia peine de tirer de l_'oubli

Llne lettre écrite bien des années plus tardr urÌ quart de

siècle après Ia mort de MaJ.herbe, et datée du 5 août L652,

où Balzac demande à Conrart de lui "tTouver une parodie qui

fut faite autrefois par Barthelot ( sic ) de cette Ode de

Ma]herbe:

Qu'autres que vous soienl desi¡ées

8u'autres que vous soient adorées

Cel¿ se peui facilenent etc,n

BaIzac ajoute qu'on "fa fui a récitée plusjeurs

fois".Conrart ne tarde pas à mander à son correspondant les

vers de Berthelot, car le 30 septembre de Ia même année,

Bal-zac stempresse de Ie remercier de Ia parodie soLlicitée et

lui demande de lui envoyer "l-a collstruction ou l-a correction

du 4e vers de l-a troisième et de 1a quatriène stance" du

même poète. Les linites de cette thèse ne permettent de ci-

ter ni Ia chanson de Malherbe à Cal-iste, ni sa par.odie faite

par Berthelot, ni les stances qui intriguaient tant Balzac.

Tout ce fatras pseudo-poétieuê r enfanté par un poète de se-

conde classe, nommé Berthelot, ne trouve sa place dans cette

thèse que parce qu'il révèIe Ia manière dont on prenait les

choses à ì-'époque et aussi, parce que je sens une petite

démangeaison innocente de pJ-aisanter au sujet des galanteries

de Mal-herbe et de sa Cal-iste, d'autant plus gllêr comme l_e
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prouvent certaines sources épistolaires de L'époque, quelques

membres de cette brillante société prirent plaisir à traiter,

sur un ton libre et enjoué, cette histoire dtamour du premier

tiers du XVfIe sièc1e.

"Où CaList,e n'est point, ctest 1à qutest mon enfer",

Ce vers de Malherbe apparaîtra plusieurs fois dans

les lettres des contemporâinsr 9ui se plairont à le citer

souvent. Bien des années plus tard, Mademoiselle de Scudéry

srattendrira, elle aussi, sur les amours ferventes du poète

et citera ce même vers, bien qutavec une faute ("pas" au

lieu de "point" ) , dans sa lettre à Mademoiselle PauLet du

13 . XII . 1644 ( 36 ) . Le poète n'était plus depuis seize ans. I1

fut enseveli avec sa belle flamme ainsi qu'avec son "affreuse

barbe"en L628. Le détail sur les vilains poils de notre trou-

badour, apparaît dans une lettre, datée du 23 mars 1702, de

1a Princesse Palatine,qui Ie trouve suffisamment piquant pour

en faire

après Ia

à la duchesse

du poète !

de Caliste, 1e

ses déchirures

part

rno rt

de Hanovre r soÍxante-quatorze ans

troubadour Malherbe se plaisait

voluptueuses:

Epris

à mettre à nu

Malherbe. Caliste

au point qu'il se

tion de l-ui faire

l-ui refuse constamment

décide à manifester sa

craindre Ie ma1 qu'iJ-

Beauté, de qui ia grace élonne la nature
(,,,)
Je vous souhaite douce eb toutefois j'avoue

Que je dois non saLub à votre muauté,n

En effet I'année 1608 semble dure pour Ia passion de

ses bonnes grâces

colère avec f inten-

3t, Dans Les nLeItres du conie d'Avaux à [oituren,p,128,

Iui prépare:
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( . , , )'pius votre cru¿ubé, qui toujours devient pire,
Ue défend d'arriver ¿u bonheur où j'aspire,
Con¡e si vous servir était vous offense¡,
(,,,)
Vous r'étieu un trósor aussi cher que la rie,
Uais puisque votre a¡our ne se peut acquérir
Conne j'en perds I'espoir,j'en veux perdre I'envien,

La décision de partir re torture perpétuellement. 11

y résiste pourtant,:

'Que c'est n'alracher à ooi-nâne

Que de ¡e séparer de vous,n

Malgré sa réputation bien établ_ie de se connaître

aux choses du coeurr cê lettré dél-icat et raffiné sembtait

égarê parmi ses chagrins d'amour.Le troubadour perd sa désin-
volture habituelle et sa prume ne sait plus à quelres inspi-
rat,ions prêter 1'oreille. En butte aux rebuffades répétées

de la vicomtesse,le sigisbée déchiré oscilre entre la haine

et re cuLte, entre r'espoir et ra défiance. Laissons parrer

ses poèmes.

Sfance Pour Caliste, 1608,

A quelles toses ne faii honte

De son leint 1a vraie fraicheur
Quelle neige a bant de blancheur

Que sa gorge ne la surlonle?
Bt quelle fl¿nne luit ¿ux cieur
Clrire et nette co¡ne ses yeur?

Soit que de ses douces nerveilles
Sa parole ench¿nte les sens

Soit que sa voix de ses accents

Brappe les coeuts par Ies o¡eilles

Toul ce que d'eÌle on ue peut dire,
C'est que son trop chaste penser,

Ingrat à se recoûpenser

Se noquera de non narlyre:
Supplice qui jaoais ne f¿ul
Aux désirs qui volenl trop haut,
(,,,)
ie devais bien moins désirel
Je me rends donc sans ¡ésisbance
.{ Ia ¡erci d'elle et du sorl,
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La corrida entre Ia bel1e et Ie poète dura de longues

années. La fin de Itempire de passion sur lequel régnait en

souveraine Charlotte des Ursins, fut subite. Un conflit dtin-

térêts. Tandis que Ia flamme libidineuse de Ia dame restait

toujours vive,celle de Malherbe s'éteignit à janais.L'orgueil

se montre parfois cruel. Ltorgueil de Malherbe lui arracha

des vers dont il aurait dû avoir honte:

Voici venu le terps que je vous av¿is dil,
Vos yeur, pauvre Caiiste, ont perdu leur *édil.
Bt leur piteux état aujourd'hui ¡e faii honte

D'en avoir tenu conpte,

C'est en effet un fragment d'une ode d'Horace(37)r où

Malherbe dévoiLe sa main de fer dans un gant de velours. Un

poète dit que 1es cris de haine sont les derniers mots

dtamour. Quelle haine et queÌIe amertume firent surgir sous

Ia plume de Malherbe ces mots si peu dignes de ce sédttcteur,

qui se déclarait prêt à mourir pour sa muse et à lui assu-

rer "en ses vers une gLoire éternel-fe"?
nl{ais quand je I'ai pronis,
J'aine ébernellenent,'( 38 )

La chute de J- t ange est irrévocabIe. L'amant 1e prend

en haine après Itavoir tant aimé. Ltange vivra toujollrs, mais

il vivra écrasé sous le poids de Ia déclaration impitoyable

de 1'amant déloyal:
nsierail-il bien à nes émifs
D'ennuyer ies races futures
Des ridicules a'lentu¡es

D'un ananl en chereux gris,n

Je place ici cette citation car l-a tendresse de Mai-

herbe pour Caliste s'évanouit à iamais. S'il se plut à affi-

3?, Dans: G,l{ongrédien,nUne rivale de lr narquise de

Rambouilletn, l{ercure de ['rancert,lV,-1,V,1931,p'3?0,
38, Su¡ ses pr0messes iupérissabies voir aussi sa lettre à

Calisle s,l,n,d, dans:n0euvresn, p,13?,
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cher avec maintes fioritures sa douce liaison avec la vicon-

tesse dtAuchy au moment de sa plénitude, cet homrne aux moeurs

dissolues ne fit preuve, à la fin, ni d'élégance' ni de ma-

jesté. 11 tonba amoureux de Caliste, comme il 1'avait fait de

plusieurs déjà. Ce qui subsiste de sa correspondancer surtout

de cel1e avec Racan, le prouve indiscutablement. Tout ceci

me permet de ne pas mêIer ma voix à celle d'autres qui ba-

dinent peu sur Malherber €t qui lui attribuent des qualifica-

tifs qui le présentent comme froid et réservé. Son amour pour

la vicomtesse d'Auchy prend place non seuÌement dans I'his-

toire mais aussi dans cette thèse, car iI me permet d'entrer

dans I t intinité de cel1e qui assaisonna 1a préciosité fran-

çaise du milieu du XVIIe siècle d'un sel tout particulier.

***tt*

Le portrait de l-a vicomtesse d'Auchy aurait été in-

complet si je rn'étais bornée à Ia pl-ume é-l-ogieuse de François

Malherbe. Caliste fut chantée par des poètes du temps. Dans

les Mss de Conrart (no 4115 folio 98)' je trouve un sonnet

intitul-é "La Belle Matineuse"(39)r où un autre admirateur de

la Vicomtesse, le poète MaI1evi11e, rend ses hommages à Char-

lotte, y chante son esprit et surtout ses yeux. Fréquentant

le salon de Ia "savante vicomtesse", Malleville se l-amente

39,0n reconnaît ce thène précieux qui fut à i'origina de

la faneuse querelle litbéraire qui, vers 1645, dressa dans

la chambre bleue l{alleville contre Voifure, Le prenier
cpposa ses t¡ois sonnets À celui conposé par Voiture vers

Ie nône date,tous les quatre éfant de uêne inspir¿tion,
Le sonnef que l{alleville dédia à Caliste, et donü je cite
plus bas deur vers, ne fut pas jugé Ie neilleur de ses

trois, que la société polie senble pourt,ant avoir préférés,

dans leur ensenble, à celui de Voilure,
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vers Ia fin du sonnet, écrit sur I t absence de la dame " dont

Ltesprit pénètre toute cåose":
nJe ne pl¿i¡s seule¡ent de ne voir poinb ses yeur

qui servent de soleils à votre Acadénie,n

Malleville, de Piard, Somaize stextasient surtout sur

la gorge de Caliste, particulièrenent bien formée. Colombey

ira plus Ioin en disant que "cette gorge ne souffrait aucune

rivalit,é"(40 ), D' autres contenporalns soutiennentrP&r contre'

qu'elle avait "u,n teint, de mal-ade" et "t)n tegatd ét'eint et

sans vie" (Tallenant). A qui se fier? Heureusement, Ies deux

camps tombent d'accord sur les cheveux de CaListe.Ils étaient

abondants, frisés et coupés court.

II paraît que son visage êta.ít - quton me pardonne

t'adjectif qui suit - quelque peu replet. Ce n'était Point un

minois gracieux. Les chroniqueurs attestent que c'était Plu-

tôt une physionomie terne. Les poètes adniraient sa voix

mélodieuse. Les sonnets de Charles de Piard et de Lingendes

portent aux nues, Ie premier "La beauté non pareille qui Peut

faire brûl-er l-es hommes et -Zes Dieux"rLe second "cette voix

non pateiLLe q.ui peut ravir l-es Diet)x",

Les éloges de Mne d'Auchy auraient ét'é plus faciles à

détecter si les poètes du tenps n'avaient Pas eu la manie de

dissimuler leurs muses derrière des noms qui camouflaient

sans faille Itobjet de leurs extases. Si Lingendes avoue

ouvertement que sa Doris comparée à un ange, ntest autre que

Mme dtAuchy, if est presque impossible de se retrouver parni

tous ces noms de Parnasse, parmi toutes ces lrisr Phil-ist

Olyrnpies, Cloris et autres Chinènes. Qui est qui? L'éminent

érudit, Frédéric Lachèvre, s'est donné tout Ie ma1 du monde

40, nF,uelLes, salons eb caba¡elsn, P¿ris, E,Dentu, 1888,
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pour déchiffrer ces énignes dans sa "Bibliographie des Re-

cueils collectifs de poésies",pub1iée en 1967. Grâce à lui,

il nous est possible de nous sentir plus à Itaise parmi les

initiales et les noms fictifs, dont débordent les recueils
publiés à I'époque. Dommage qu'il en reste toujours qui

gardent leur secret.

La BibLiothèque Nationale de Paris abrite plusieurs

recueils coJ-lectifs, publiés par Sercy, dont Ies "Poésies

choisies" oùr dans 1e tome premier, à Ia page 180, nous avons

un fragment de vers, intitul-é "A la belle 4.", dédié à une

certaine Caliste sur son mariage.Est-ce Mme d'Auchy? Lt auteur

y étale sa langueur doul-oureuse, causée par la peine de voir

sa belle, mariée à un autre. Bien que l-es sentiments du poète

anonyme correspondent aux érnotions de Malherbe martyrisé par

sa passion, jê ne suis pas portée à croire que c'est lui qui

s'y dissimule. Mal-herbe était trop sûr du génie de sa plume

pour manquer de montrer au monde entier Ia moindre de ses

productions. I1 aurait certaj-nement signé cell-e-ci. Deuxième-

ment,il se traîna aux pieds de Ìa vicomtesse d'Auchy,ébloui

par ses appas, certes, mais cela ne signifie pas qu'iì- était
jaloux du mari de Caliste qui croupissait à Saint-Quentin

sans avoir, d'ai1l-eurs, aucun rapport avec sa femme. Troisiè-

mement, Ie dévouement de Mal-herbe ne veut pas dire non plus,

qu'iI désirait épouser l-a belle, Iui qui se livrait perpé-

tuell-ement à ses penchants pour la débauche et l'intempérance

charnelle. Ce vers anonyme est donc encore une énigme dont il

est difficle de trouver le mot.

Parmi Ies recueils collectifs de 1'époque, nous trou-
vons le "Nouveau Recueil des plus beaux vers de ce temps",
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publié en 1609 et déjà cité pl-us haut. A Ia page 528 de ce

volume, iI y a un "sonnet pour Ia vicomtesse drochi", signé

P.L.S. d'Infrainville (41).Le sonnet loue la beauté de Ia

Vicomtesse, mais je le considère sous un tout autre aspect.

Son titre mta invitée à fureter parmi l-es sources littéraires

de I'époque afin d'établir La vraie graphie du non de Ia dame

dont nous débattons le cas. Le généalogiste d'Hozier écrivait

d'Auchy, Chapelain dans ses lettres écrivait d'Ochyr cê qui

surprend un peu, car son correspondant BaLzac, répondant à

Chapelain et parlant de Ia nême dame, écrivait,lui,d'Auchy.

Est-ce à cause dtune nature excessivement attachée à ce

c1u'ils avaient tous les deux en têter âu point que rien ne

pouvait les en faire démordre? Peu importe! IIs arrivaient,

malgré tout, à communiquer et à frapper 1a dame des plus

succulentes injures, tout en Itappelant de noms différents.

Toussaint de Bray, 1téditeur du "Nouveau Recueil des

plus beaux vers de ce temps"(Paris, 1609), écrit dtOchi, tout

comme Ie sieur d'fnfrainville et le poète Neufgermain (+Z¡

qui chanta "La Minerve d'Ochi". Rouillard, I'imprimeur des

"HoméIies"(43) signées du nom de Ia Vicomtesse, emploie l-a

graphie d'Ochy, mais la forme qui s'éIoigne le plus de .l-a

transcription du nom de CaIiste, se trouve dans Ies "Eloges

des fll,ustres Savantes, tant Anciennes que Modernes" de Mar-

guerite Buffet, publiés à Paris en 1668, où I'auteur parle de

la vicomtesse Dauchy. Antoine Adam qui a annoté Ies "Histo-

riettes" de Tallernant, apporte encore d'autres orthographes:

{1, Charles de Piard¡ sieur d'lnfr¿inville el de Touvant,

ncrl 1613/161{,
{?, Sur ûe personûage insoliie, voir pp,343 et 3?5,

{3, Charloffe des Ursins,nIlonéì.ies sur I'Epìbre de Saint-
Paul aux l{ébreuxn, Paris, 1631,



303

Oulchy ou Ouchy. La première des deux lui sembl-e propre car

Ia terre de la Vicomtesse était Oulchy-1e-Château. Adam

soutient aussi que "-l,es Etens du XVIIe sjèc-Ze écrivaient habi-

tuefl-ement Ochit et c'est cette orthographe quton lit sur 7a

page de titre de 7'ouvrage que la Vicomtesse publia"(44), 11

stagit de I'ouvrage "HoméIies sur 1'Epître de Saint-Paul

aux Hébreux", pubJ-ié à Paris, chea Rouillard en 1634. J'ai

déjà dit plus haut qu'ayant consulté cet ouvrage, je dois

déclarer que c'est le nom dtOchy quton lit au-dessus du

titre du livre et non Ochi comme le prétend Antoine Adam. Je

mtoppose aussi à sa théorie selon laqueIÌe les contemporai-ns

adoptèrent lrorthographe Ochi. Ce n'était qu'une orthographe

parmi tant d'autres. Je pense Itavoir prouvé plus haut. Jten

trouve encore une autre. Sur la fiche 372 (9.N. Naf mss 3615)

qui fait part de Ia mort de la Vicomtesse, son nom est ortho-

graphié d'Oulchie.

Rassurons-nous! Malgré toutes ces déviations,il s'agit

toujours de l-a même personne.

Dans les manuscrits des fonds français se trouvant à

Ia Bibl-iothèque Nationale de Paris, Mss no t249L, folio 81,

notrs trouvons un quatrain "sur les yeux bleus de Madame

d'Auchy" :

Ce ne sont pas des yeur, ce sont plutôf des cieur
Aussi bien gue les cieux ils ont Ia couleur bleue,
Non, ce sont des soleils car ils blessenb la vue

De ceux qui de Ies voi¡ sont par trop curieux,

Le quatrain fut composé 1617 , aJ-orsen

den'était plus dans le plein éclat sa beauté

J'aurais dû dire, en vra].e

jardin de

que Caliste

depuis un petit

précieuse,

Mme d'Auchy,

bout de ternps déjà.

qu'iI ne croissait plus de fleurs au

{1, Cf,nlÌisloriettes", (]allinard, 19t0, to I p,815,
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ce qui veut dire dans une langue plus audible qutelle avait

plus de quarante ans. Le quatrain demeure anonyme. Osant à

peine deviner.l-a raison Pour laquelJ-e son auteur tut son nomt

jtinvite Ie lecteur à sten faire sa ProPre opinion.

Le recueil- de Sercyr cité plus haut, contientr outre

les poésies que je viens de débattre, une épître à Caliste,

signée A.D.S.. Frédéric Lachèvre a réussi à déchiffrer ces

initial-es ; il s tagit tà d t Antoine de Somai.ze . Vu qu t aucune

preuve ne mtautorj-se à prétendre que Ia Caliste de Somaize

est la Caliste de Malherbe, je passe I'épître sous silence.

Suit "Le voyageur fortuné dans -les fndes du Couchant

ou l-tAmant heureux, contenant La découverte des lerres in-

connues t eui sont au-del-à des Trois viLl-es de Tendre" , un

récit anonyme écrit "pout faire découvrit â Cal-iste des Pro-

vinces où les peuples respirent un ajr tout à fait pu¡",

L'auteur fait visiblement al-lusion à un empire sentinental-.

Les contemporains portèrent sur Ia chasteté de la Vicontesse,

où plutôt sur son manque de chasteté, des jugements tran-

chants. Dans ce récit' pourrait-il donc s'agir du dessein

ironiqtte de faire découvrir à Caliste des donaines qui demeu-

raient inconnus à sa nature J-ubrique? N'allons Pas trop loin!

Les témoignages des contemporains, surtout ceux de Tallemant t

invitant irrésistiblement à cette sorte de spéculation, je

suis spontanément portée à faire des associations qui pour-

raient faire tort à la damer âu lieu de réparer les erreurs

commises par ceux qui prêtèrent volontíers 1'oreille à Ia

virulence de Tallernant. Donc, af in d'échapper au même avetl-

glement,je n'irai pas plus loin dans mes conjectures,d'autant

plus q¡e Ia Caliste du récit n'est Pas forcément Mme d'Auchy.
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Ce qui suit dans ledit volume est bien plus intéres-

sant: Ie portrait de Caliste.

Malheureusement, Frédéric Lachèvre n'a pas réussi,

dans ce cas non plus, à trouver le nom du littérateur qui Ie

brossa, ni à prouver que ctest la vicomtesse dtAuchy qui est

dépeinte. Jetons un coup dtoeil sur certains détaiIs afin

d'essayer de combler la lacune.

Tous les traits du portrait semblent lui appartenir

sauf un détail. Sous Ia brosse de .l-'auteur, apparaît un

visage rond, une taille haute et une pompe indubitable dans

}e port. C'est une dame bien en chair. Ses yeux sont bleus

mais, par une fâcheuse maJ-chance, son nez "est Le moins

achevé de son visage", Disons-Ie sans ambages: il- pourrait

être comparé qu'on me pardonne cette plaisanterie à ce-

lui de Cyrano de Bergerac lequel, comme on le sait dans 1es

deux hémisphères, n'était point menu."On voit aussi un petit

trou présider au niLieu du menton de CaListe". L'éclat de la

gorge de Ia belle, Ioué par I'auteur, nous permet aussi de

faire un autre rapprochement, ainsi que son goût du grand

monde, de Ia pompe, de 1téc1at et de l-a gloire, La Caliste du

portrait aime aussi que 1'homme sache qu'il faut paraître

pour gagner Le coeur de 1a belle. C t est une des fausses ver-

tus de 1'époquer eüe Ia'vicomtesse dtAuchy mit en oeuvre dans

toute sa perfection. Dans son salon, où nous arrivons bien-

tôt,i1 ne fallait surtout pas êtrermais paraître,et cet

art de se parer des plumes du paonr âssurait à celui qui

portait Ia parure les acclamations des habitués du lieu. La

Caliste du portrait a de I'incl-ination pour l-es gens d'épée.

Peut-on prétendre le contraire de Mme d'Auchy seulement parce
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qutelle se lassa de son guerrier de mari? C'est d'autant PIus

absurde gue Itauteur du portrait glorifie Ia libéralité de

Caliste etr comme il est notoire, Ia vicomtesse d'Auchy pre-

nait plaisir à offrir généreusement ses faveurs, car c'était

une femme qui s t entourait d'admirateurs et r si eIIe se reti-

rait dans son salonr cê ntétait pas pour y contempler en

solitaire l-es appas de Ia chasteté. Le détail sur I'aisance

de moeurs vient dtachever de me gagner et i] me plairait

d'être en droit d'affirmer que cette Caliste superficielle

et vaniteuse du portrait, ntest autre que la vicomtesse

d'Auchy. I1 nty a que Ia couleur des cheveux qui reste trom-

peuse, mais peut-on se fier à ce témoignage provenant de

I'époque, où tous les artifices furent permis et généreuse-

ment autorisés par Ie luxe insolent de Ia belle société des

salons? (45)

Je crois devoir laisser de côté I'information selon

laqueIIe Ìa marquise d'Humières (46) portait, eIIe aussi, Ie

nom de Caliste. Ce n'est qu'une coincidence qui nous défend

pourtant catégoriquement dtessayer de Ia reconnaître dans

ce portrait.

Les détails évoqués

1a Vicomtesse. Outre ceIà,

plus haut

iI est dit

demi

paraissent cruels pour

gu t au temps de 1'ouver-

aveugle. Tallemant pré-ture de son salon, el1e était à

tend qu'eIle se faisait soigner

logue du temps, nommé Thevenin.

par Ie plus fameux ophtaì-mo-

{5, Ia preuve? Dans 1es "Po¡tr¿itsn de lllle de l{oulpensier
(Caen, 1559), à Ia page 6?, je houve un portrait de ia
¡eine Ch¡istine, fait par llme de Brégy qui affirne que Ia
reine de Suède éiail blonde,0r, lout le ncnde sait que

Christine élaii brune, Voir p,ex, deux portrails de

Chrisbine dans:nDen Svenska Ilislo¡ienn,vol,IV p,2t3 celui
de Devid Beck (1650) et p,??0 de Sébaslien Bourdon (1651),

{6, Louise de Ia Châfre,
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En évoquant tous ces détaits qui sont souvent loin

d'être élogieux,je m'aperçois que je pèche moi-même contre

Ies bienséances étabLies à 1'époque cÌassique. Une des règles

d'or de la politesse mondaine, interdisait de se hasarder à

dire du mal des femmes, à railler la légèreté de leur esprit

ou quelque fâcheuse aventure de leur vie si Iton ne voulait

pas être pris pour une brute incivile. Dans cette oPtiquer ttre

voilà manifestement "rustique" !

Les sources épistolaires de l t éPoque se taisent sur

le physique de Ia présidente du salon de Ia rue des Vieux-

Augustins. Heureusement,il m'a été salutaire de recourir à

cette heureuse habitude de puiser à d'autres sources Pour

combler ]a lacune. Je me serais reproché de suPPrimer ces

témoignages, d'autant plus gller grâce à euxr iI nous sera

plus aisé de pénétrer dans son salon 9ui I selon mes devan-

ciers, dégénéra en une coterie faussement Iittéraire.

*t****

Selon Eurile Magne (47 ) , Charlotte des Ursins ouvrit

son salon littéraire I'année où moururent atlssi bien son

mari, Eustache de Conflans, que Mal-herbe. Magne prétend que

cela etrt lieu en 1628 (48).Le poète s'éteignitr ên effet'

cette année-Ià, mais l-e nari de Caliste avait rendu I'âme

déjà en 1627. Je me crois autorisée à faire part de cette

trouvaille.

{?, nLes salons au lenps rle Louis l(IIIn'
48, Toul coune G,l{ongrédien,nl{ercure de Francen, 1,IV'-1,y,
1931 p,3?1 el sa '''/ie liltéraire au XVIIe siècle', Paris,
Tallandrier, 194?,
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Le mari mourut donc en L627, mais les conjoints vi-

vaient séparés depuis longtemps déjà, l'époux à Saint-Quentin

et 1 t épouse à Paris, où elle se livrait à ses penchants pour

les jouissances de l-'esprit et non seulement de 1'esprit. Les

hypot,hèses sur les origines du salon de Ia rue des Vieux-

Augustins se contredisent manifestement, Colombey(49) déc1are

que la Caliste de Malherbe ouvrit son salon pour faire pièce

à I'abbé de Boisrobert de ltAcadémie Française. Selon cette

même hypothèse, I'abbé de Cérisy et surtout i-'abbé d'Aubi-

gnac pressaient la dame savante de fonder une académie rival-e

de I'Académie de Richelieu, à Iaquelle,d'aiIleurs, d'Aubignac

ne put être admis. Les deux hypothèses sont en opposition,

car ltAcadénie Française ne fut fondée qu'en 1635, êt bien

des années stétaient écoulées depuis la mort de ConfLans et

de Malherbe. II aurait été difficile sinon impossibte de

rivaliser en 1628 avec ItAcadémie qui vit le jour seulement

sept ans plus tard.

Lthypothèse avancée par Colombey contient bien

d'autres énigmes. I1 soutient,entre autresr ên se référant à

TaIlemant, que Mal-herbe avait chez J-ui,rue des Peti-ts Champs,

une espèce de salon aussi. Etant logé à Itétroit, sa chambre

unique ne renfermait çlue huit chaises. Quand el1es étaient

toutes occupées, Malherbe s'y barricadait avec ses hôtes et

criait à ceux qui frappaient à la porte d'attendre qu'une

place se libère , La vicomtesse d'Auchy,paraît-iI, eut pi-uié

de lui et lui offrit son propre salon, bien pl-us spacieux et

luxueux car, ayant hérj.té quelques domaines de son frère

Gi11es, mort à 22 ans,la dame pouvait étaler,à son gré, tout

43, "Salons, ruelLes el cabarebsn, Paris,1888,
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Ie faste de sa fortune (60). Le salon de Malherbe aurait

ainsi donné naissance au salon de Ia vicomtesse dtAuchy.Selon

Colombey (51), Malherbe trônait sans partage à Itacadémie

féninine de sa Caliste. Cela surprend car, qu'iI me soit per-

mis de le rappeler, à I'époque de 1texistence du sal-on de Mne

d'Auchy, Malherbe, étant mort depuis un petit laps de temps

déjàr D€ pouvait trôner que dans son cercueil.

Emile Magne (52) déclare que Ia première séance de

l'académie féminine fut "donnée le mardi 19 janvier 7638" et

que "TaLlemant des Réaux y fut présent", Tout d'abord: la

date. Le mardi étonne, car les réunions c!.:.ez la vicomtesse

d'Auchy se tenaient les mercredis. SauvaL, dans ses "Antiqui-
tés de Paris", parle aussi des mercredis, citant 1a corres-

pondance de BaJ-zacr gui évoque ce jour de la semaine en tant
qu'habiluel des assemblées de Ia vicomtesse dtAuchy. Certes,

dans sa lettre du 22,TII.1638, Chapelain évoque Ie mardi,

mais ceci ne lui arrive qutune seule foisr et il est d'ail-

leurs le seul à le faire. Antoine Adam "Hi,eboire de l-a

l-ittérature française" (SS¡ - prétend que 1'original de Ia

lettre de Chapelain portaiti"tous Les mercredis"(,. ,)"comme

le prouve l-a réponse de Bal-zac" (to.I rp,276). Cela ne prouve

rien du tout r vu les façons différentes dtécrire l-e nom de la
Vicomtesse des deux correspondants. Retiré dans son Iointain

Angournois, Bal-zac parle bien des mercredis, tandis que son

50, lJne obserration exotique sur la halte société
française, lirée des oLetlres d'une Péruviennen,p,l12: nte

aalheur des l{obles en général naîl des difficultés qu'ils
t¡ouvent à concilier leur laglificence apparenle avec leur
nisèie réellen ,

51, nsalons, ruelles et cabarebsn,Paris,E,Dentu,lSSS p,138,

52, nLes salons au temps de Louis IIIIn dans:nIe Figaro
liltérairen,28,IV,l942, Bll, 0?3,

53, Paris, Donal, 19,18,
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correspondant de Paris(! ), Chapelain,parle des mardis. Etran-

gement, c'est Ie second qui est dans son tort.

Ltannée 1638 proposée Par Magner êrl tant que celle

qui vit Ìa naissance du salonr IIê mtinquiète pas moins. Nous

avons des lettres de Voiture, datées de l'année 1636r 9ui

parlent déjà du salon de la rue des Vieux-Augustins et de 1a

présence de sa maîtresse,Mme de Saintôt¡ dans ce lieu. Le

lecteur se penchera P.ex. sur Ia lettre de Voiture à Mne de

Saintôtr datée de 1636, dans les "oeuvres", éd. Ubicini,

pp,279-280, Le mot "Académie", désignant le salon de Caliste'

y apparaît en toute évidence ( 54 ) ( 55 ) .

La présence de Tallemant, Ie iour de l'inauguration,

déconcerte aussi. II avoue, Iui-même, dans ses "Historiettes" ,

qu'il y fut "uÌ?e fois Par curiosi té" , Certes, il- rendit son

unique visite à Mme d'Auchy,alors que son salon brillait déià

par son ridicuLe. I1 Itavoue mais il se serait sans doute

empressé, si cela avait êLé le cas, de se vanter d'avoir eu

le privilège de voir Ia séance inaugurale. Tall-emant aurait

su ignorer la généraJ-e ou la couturière mais jamais Ia pre-

mière! J'ai du ¡na} à croire qu'il- aurait Pu s'en abstenir. A

ce propos,il garde toutefois un silence absolu. Je regrette

qu'EmiÌe Magne n'ait pas voulu dévoiler l-a référence qui lui

avait permis d'établir l-a date mentionnée plus haut. J'aurais

aimé y jeter un coup d'oeil.

Je tiens à relever aussi une circonstance qui ne

manque pas de piquant. En 1638, Ia vicomtesse d'Auchy avait

soixante-huit ou soixante-neuf ans I Les excentricités de

54, Ubicini se réfère aux Uss, Conrarl,
55, La présence de H¡e de Saintôl s'ent¡evoil dans Ie

salon de Calisfe encore er 1638 (cf,lellre de ChePelain à

B¿lrac Cu 22,III,i638),
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1tâge mûr peuvent parfois étonner, mais celle-ci surprend

éminemment. Le courage de trouver en soi tant de bravoure et

d'intrépidité pour se lancer avec héroïsme à 1'assaut d'un

tel défi à I'âge où,d'habitude, on choie ses petits-enfants

au coin du feu, devrait exciter notre plus grande adniration.

Dans sa publication parue dans Ie "Mercure de France"

(56),Georges Mongrédien suggère irrésistiblement que Ie salon

de }a vicomtesse d'Auchy vit }e iour en 1628 et ferma deux

ans plus tard. L'éminent érudit semble errer cette fois-cit

car c t est dans des lettres échangées entre Ba|zac et Chape-

lain vers Ia fin des années 30, que les deux littérateurs

débattent la conduite digne d'une farce de 1a coterie de la

rue des Vieux-Augustins, et se pâment des "scurril-ités"(57)

du lieu si je puis employer Ie mot de Chapelain. ChaPelain

dit dans sa lettre à BaLzac, datée du 7.IV.1638I 9ü€ L'acadé-

mie de Charlotte des Ursins "est une des nouveautés tidicu-les

de ce temps", Je trouve dans cette Lettre la preuve qui me

permet de dénontrer que le salon de Ia Vicorntesse fut une

création des années 30 et non des années 20, En 1638r Chape-

Lain parle bien d'une nouveauté. Aurait-il ernPloyé ce mot

pour un vieux machin créé une dizaine d'années auparavant?

Cette thèse semble absurde. Malherbe ne put, donc, fréquen-

ter ce salon et ceci me paraît catêgorique. La suggestion

de Mongrédien est contradictoire, car à I'appui de sa thèse'

i} invogue I'ambition de Mme d'Auchy d'éclipser les Quarante

56, l,IV,-i,T,1931, pp,355-380,

5?, De basses bouffonneries (Dicl, Roberi)r de scutril.us:
scurril.e,
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de I'Académie de Richelieu (58). Celle-ci doit ainsi avoir
déjà vu Ie jour.

Dans ce contexte r uDê autre lettre de Chapelain

(22,III.1639, adressée à Balzac) est fort intéressante. J'y
lis: "LtAcadénie dont vous é¿es a produit, sans y penser,

une assemblée de même nom dont Mme La vicomtesse dtochy est

le chef". Je cite ce témoignage pour étayer I'hypothèse selon

Iaquelle, Itabbé de Cérisy, pour contrecarrer Boisrobert de

I'Académie Française, souffla f idée à la Vicomtesse.

Voilà donc un nombre qui n'est pas menu de petites
découvertes et de grandes perplexités qu'e1J-es décrenchent.

Jtai cru devoír en faire part, car je pense que tout ceci

n'est pas sans prix pour établir la généalogie de ce sal-on.

Dans cette énigme, il aurait étê salutaire de pouvoir recou-

rir p.ex. à une lettre qui mentionne incontestablenent la
date qui me préoccupe. une terle rettre s'avéra introuvable.
c'est l-a rai-son pour raqueJ-le ir reste toujours des voiles
qutiL mtest impossible de percer.

* ***t*

Essayons maintenant de trouver 1es membres du cercle

de l-a Vicomtesse et d'établir une liste de ceux qui se ran-
gèrent à ses côtés.

Selon Ies contemporainsrelle senbl-ait aussi enchantée

dtêtre avec des sots qutavec des prétentieux. eutest-ce
qu'on ne peut pas lui reprocher? EILe ne manifestait aucune

hésitation à inviter chez erle des pédants inaccessibles au

58, Cf, 
nLa vie litté¡aire au XViI sièclen , Paris,

J,T¿lland¡ier, 191'i,
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charme du naturel, des hôtes pleins d'amour-propre outré et

d'idôIatrie malsaine, des balourds ignorant ce qutest un

vrai homme dtesprit. Des érudits? Mes devanciers en doutent.

Une bande de parvenus qui cherchaient à se donner le ton et

les gestes de I'honnête homme, dont ils étaient incapables

de saisir ni d'imiter Ia finesse. Qui a dit qutil n'y a rien

de plus ridicule qutun homme ridicul-e? Les faux beaux esprits
qui se donnaient rendez-vous tous l-es mercredis chez Mme

d'Auchy, étaient attentatoires à sa renomnée, déjà fort

entamée par ses excès commis à la cour. Et pourtant je suis

portée à demander s'iI eût été possible de connaître la

dame en question si Ia parure de sa société avait étê diffé-

rente?

Pagan y fait f important et étale avec orgueil sa

rhétorique fonctionnelle. B1aise François, comte de Pagan,un

savant nil-itaire et Ie maÎtre de Vaubanr prend goût à s'y

ridiculiser par ses discours suspects. A 1'époque où iI s'af-

filie à la coterie de La vicomtesse dtAuchy, il a trente-six

ans et son ascendance napolitaine semble flatter l-e snobisme

de Ia maîtresse du lieu 9ui,étant originaire d'Italie, fait

vanité de parler it,al-ien. La Vicomtesse a, sans douter un

faible pour Pagan pour detrx autres raisons aussi. Tout

d'abord, c'est un homme d'épée. Ell-e aime cela. Deuxièmement,

ayant eIle-même des problèmes ophtalmiques, elle ne peut

qu'être touchée de pitié pour ce borgne vaillant qui avait
perdu Lrn oeil au siège de Montauban en 7622, êt qui finira,

dtail-leursr par perdre Ia vue, quelques années après ses

exploits dtesprit effectués dans son sa1on. Mais ce n'est pas

1à sa principale infirmité. Je trouve une Lettre intéressante
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de Chapelain, écrite à Bal-zac Ie 23.IX. 1640, dont ie cite un

fragment "On disait que Pagan se plaignant de ce guton

l-'avait voul-u obliger de haranguer à L'Académie de La vicom-

tesse dtAuchy, disait, que ctétait sans raison qutil portait

-les a:rmes et faisait ce que -Ies autres disaient, Notte ami

(t'lénage) qui était présent, en la présence d'un de ces iolis

académiciens, repartit tout court: iL ne fait donc que des

sott,ises, car iis ne disent autre chose, A l-'avenir,ie seraj

soigneux de l-es marquet, ou ie l-e Prierai de commander à son

Tiron quti-l -les recueiLl-e de sa bouche et, qu'il en fasse un

voLume q.ui nous feta moins îegretter La Perte de ceux de

Cicéron", Tout commentaire serait suPerflu.

Pagan harangue à foison chez Mme d'Auchy. Mais bien

qu'il manifeste un goût vif pour Ies bel-les lettres et guer

malgré sa cécité,il signe de son nomr un Peu plus tard, quel-

ques vofumes(59), on Itaccuse de se faire faire 1es harangues

dont il cherche à éblouir I'assemblée de la d'Auchy. Selon

Tallemant, c'est un nommé Montelon qui prêtait à Pagan sa

plume. Tallemant a tort d'affirmer que Montelon était petit-

fils du garde des sceaux. I1 était son arrière-petit-neveu.

Je ne passe pas cette erreur sous un silence charitabLe, car

Tallemant en commet d'autres. L'avocat stappelait, en réa-

l-ité, l"lontholon et ctest cette ortographe du nom qui est l-a

seul-e autorisée. Outre cela, ie tiens à remarquer que l-e Per-

sonnage ne mérite vraiment pas Ie ton caustique adopté par

I'historien. François Monthol-on fut un des grands avocats de

I'époque et sa renommée fut à son apogée dans les années

1640-1650. Son ascendance était des Pl-us respectables, Cette

59,'T¡aité des Fortificaiionsn, nThéorènes géométriques',
nTháorie des planètesn, nTables astrononiques',
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famille d'avocats était connue déjà au XVIe siècle, sous

François I (60).

C'est un autre "joli académicien", ltabbé d'Aubignac

(François Hédelin) qui a la dent dure contre Pagan et

I t accuse de ne pas demeurer dans Ies justes bornes de la

vanité. EIIe est, en effet, sans frein. Chez Ia Vicomtesse,

on appelle Pagan "f ingénieur" et ceci à cause de ses pen-

chants pour toutes sortes de travaux de construction. Avant

d'at,terrir c}i.ez CaIiste, Pagan fréquentait le salon de MaL-

herbe, rue des Petits Champs r et la Vicomtesse senbLait sou-

haiter récupérer 1es faniLiers de la réunion qui se tenait
chez son ancien soupirant. Ltanitié qui unissait Pagan et

Malherbe ne surprend pas. Dans le domaine de Ia littérature,
Ie premier, voulant donner dans Ie subÌime, finit par donner

dans 1e rid j.cule, 1e deuxième, après avoir réel-lenent donné

dans Ie sublime, finit par donner dans le rigide. Les deux

homnes,ayant pris Ie même chemin n'arrivèrent pas au même

terminus. Le goût de Pagan pour les belles lettres l'invita
un jour à prononcer une harangue, où il essaya de se justi-

f ier de stêtre plus arlonné aux armes qu'aux lettres. Nous

ne saurons jamais quel bénéfice cel-Ies-ci en ont tiré!

L t incommodité ophtalnique de Pagan invite à faire une

méchant.e remarque. Les membres de l-'académie f éminine sem-

blaient exceptionnellement touchés par toutes sortes de

handicaps et d'infortunes corporelles. Emile Colombey (61)

prétend que l"Ime de Saintôt laissait entrevoir "-les signes

60, François Honthoion, seigneur de '/i'¡iers el
d'Àubervilliers, Lui, devint avocat en 1618 ei dès 1645,

élant conseiller d'Elab, il fut apprécié p0ur ses qualibés
d'esprit, llorl en 16?9,

t1 , nLuelles, 
saJ.ons et cabaretsn , Paris, 1. 88,
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dtun déséquilibre menta7". J'ai déjà parlé de I'incommodité

oculaire de Ia maîtresse du Ìieu et de Pagan. Ajoutons à

ceci Itabbé d'Aubignac à qui sa nature coléreuse donnait

aussi un petit air malsainr cê guir d'ailleursr nê l'enpê-

chait pas de régner sans partage dans l-e salon de la Vicon-

tesse avec Ie concours de 1'abbé de Cérisy ( 62 ) .

Un autre habitué se nomme Nicolas Habert (63). C'est

un des blagueurs de I'Hôtel- de RambouilJ-etrmais sa présence

chez Arthénice surprend plutôt, car 1e salon de Mme dtAuchy

semble r ên effet, bien plus propice aux épanchements peu éfé-

gants de son esprit. Cet avocat au Parlement de Paris finira
par se recycler dtune façon spectaculaire et se fera prêtre

en 1658. L'assemblée de Ia vicontesse d'Auchy invite à toutes

sortes de spéculations. Serait-il trop osé de prétendre que

ce sont l-es goûts de ses invités, tellement portés sur Ia

théologie et sur les questions de la religion en général, qui

furent à l-'origine de la reconversion tardive de Nicolas

Habert?

t2, Bien qufiJ. fasse pileuse nine.cheu Hue d'Auchy,iI gagna

des louanges de Godeau, Cf,letlre de Gode¿u à I'abbé de

Cérisy, ?,L16{¿ dansl nLeft¡es de 0odeaun l?13, p,350,

t3, Un noi sur Ies frères fiabert, IIs élaient cinq:
l)Gernain Habert, abbó de Cérisy, dit Cérilas (cf, 1a

cotrespondance de Chapelain), qui joua un rôle inputant
Cans la vie Iittéraire sous [ouis IIII, laIie¡ant dit de

luil'il a toujours faii le plaisanb, rais quelquefois il ne

I'est guèren('llistoriettesn,p,350,to II),Sur ses erploiis
extravaganls, ses poésies osées et sut son ouvrÂge piquanl
sur la 'Vie du ca¡din¿l de Berullen , cf, Tallenant pp,8l2,
811 et 025, 2i llicolas, avocab au Parlenenl de Paris devenu

avocat au Conseil du [oi en 1626, 3) thiiippe, i'un des

preniers nenbres de I'l{cadénie Françrise, Il fil des éludes
brilianies et toule sa vie cultiva les Ietr"res,Il participa
à Ia rédlction du faneux Dicfionnaire et peu avant, devÍnl
conniss¿ire des guerres, 0n notera la dale de s¿ uort: il
fut bué Ie 5,'/IILl63?, {) Pierre, évêque de tahors, uort
en XII,163?, 5) René, praliquenenl inconnu, Qualre frères
[Iabert firenl du bruil dans les ruelles parisiennes
occup,rof inlassablenenl les preniètes pages des chroniques
galantes du temps,
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En ef f et, orr y dépouille irnpitoyablement I'Ecriture

sainter et toute question ayant trait à la théologie y semble

bonne pour en faire dtinterminables harangues ou de violentes

bagarres. Telle p.ex. celle entre le très jeune Louis de Les-

clache et Jaques Forton, sieur de Saint-Ange(64). Le premier,

nalgré son jeune âge, fonda une espèce d'académie Philoso-

phique et l-ittéraire à Paris,où il- enseigna Aristote en fran-

çais, Sorel faisait grand cas de lui, et iI était notoire dans

le milieu précieux que Lesclache donnait Ie ton dans le salon

de Mme Mareschal(65).Son impact chez Mme d'Auchy fut plutôt

minime, tout comme I'éloquence de ses arguments. Opposé à

Saint-Ange au cours de quelque discussion sur les questions

religieuses, il ne sut avancer d'argument PIus fort que celui

de son poing. Le droit du poing, comme on le sait, s'avère

souverain là où i1 n'y a pas d'autres remèdes contre 1a sté-

ril-ité des idées (66). Lesclache avait 1'ambition d'enseigner

Ia philosophie en français ( 67 ) et pourtant pendant la ba-

garre, iI se comporta peu en philosophe et I'assemblée finit

$1, II s'appelait habituellenent U,de Saint-Ang¿ de

l{onléard, Un de ses ouvrrges qui eul à l'époque un tsseu
grand relenlisse¡ent s'appelle nDiscours sur I'alliauce de

la ¡aison el de Ia foin.
t5, Ies s0u¡ces garrienl un silence inpénéfrable sur ia
daue, Il n'y a que Sonai¿e qui lâche le uorceau, Dans son
nDictionnairen, il l'appeile l{élile el Lesclache y po¡le Ie
non de Iisippe,'Lisippe esl pour t{élite l'unique philosophe

d'Athèneso, Il étail aussi expert en physique,

66, Je renvoie le iecteur à un très long discours
philosophique iu nône Lesclache (ftecueii de t]onrart'1858'

f0,231) su¡ I'ubilité de la science et de la prrole,Donnage

qIe son auleut n'y ail pas jetó un oei]. ¿vanl cie nonlrer I¿

p0 rng ,

6?, tIoici quelques titres évocateurs: I ) 
nL'Ar" ,le Jiscourir

des passions,des biens et de Ia charité, 2) 'Les fcndenenfs

de Ir religion chrélienne, ou Ies 0rdres de Dieu qui lont
reluire sa sågesse eb sa bontón, 3) 'Abrégé des ['ondenens

Ce la relijion crétiéne (sic)', {) '[a Philosophie noralen,
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par assister à une échauffourée Passionnée entre un Penseur

douteux (68) et un maniaque théologien.

La ruelle de Mme d'Auchy débordait de prêtres fana-

tiques, tel p.ex. le conte de Bruslon (69) toujours disposé à

gloser sur quelque passage de ItExégèse. Mgr Jean-François de

Gondi, archevêque de Paris, s'y montre aussi de temPs en

temps. Un honneur douteux pour le lieur car cet ecclésias-

tique passait à 1'époque pour Ie plus médiocre des théolo-

giens. A I'abri de ce badinage ie ne dis que des vérités.

L'archevêque en question, touché au vif par Ia priuritive

dispute entre Lesclache et Saint-Ange, tenta le diable Pro-

bableurent pour la prenière fois de sa vie r €t demanda à La

Vicomtesse de laisser Ia théologie à 1a Sorbonne et d'orien-

ter ces délibérations égarées vers une direction mieux Pen-

sante. It existe une théorie prônée Par Tallemant r sel-on

Iaquelle quelque vilain mouchard rapporta à I'ecclésiastique

que malgré son avertissement, Ies rhéteurs de I'académie

féminine stabstenaient peu de ProPager des oPinions condam-

nées par ItEglise, comme corrompant les dogmes. Mgr de Gondi,

comme atteste Tallemant, fut contraint d'interdire les réu-

nions. Les assemblées de Ia Vicomtesse avaient pris effecti-

vement une al-lure qui ne pouvait plaire ni à ltEgl-ise, ni à

ses ouaill-es bien pensantes.

68, Puis-je insister ici sur un ouvrage de Lesciache

surlout: nles 
.{vantages que les fennes peuvenl recevoir de

Ia philosophie et principalenent de la no¡alen,publió à

Paris, 1t66, chez L,Rondel, Ie chapilre preuier lraite nDe

quelle nanière iI faul convaincre ceux qui souliennenl que

ies fennes ne doivent poinl srappliquer à I'éiude de l¿
Philosophien el condanne les ho¡nes qui croient que la
philosophie esl nuisible à I'esprif des fennes.A 1a page

169, je lrouve cette phrasel nII senble que la logique

est(sic) absolunent i¡utile aur fennegn,Bf pourquoi donc?

69, Dans d'aulres s0urces: BrulLon ou Brülon,
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La composition de Ia coterie fut bien significative.

Des abbésrdes conseillers d'Etat, des maîtres de requêtes

constituaient, son noyau Ie plus solide. Tous ces demi-savants

affectent une crasse ignorance qui ne les emPêchent Pas de

satisfaire I'audience. Car audience il y a. Seulement, el-Ie

se compose de gens fâcheux et inconmodes, de toutes sortes

de quidams suspects à L'air guindé r 9ui se croient au centre

de I'intérêt public, mais qui n'appartiennent qu'à 1'école

des précieux et des précieuses de Molière.

Bellegarde(70) dit: ".fy'ous vivons dans ul? sièc-le où tout

l-e monde en France a de Ttesprit". Pour se faire valoir, il

ne faut surtout pas se taire. Le babillage devient le mal

najeur du "sièc-Z,e maLade qui préfère -Zes sausses (sic) aux

viandes et la phanúaisie ( sic ) â ]a santé" , On parJ.e donc.

Abondamment. Et on ne sait plus trouver Iê iuste miLieu entre

trop et trop peu. Le phébus qui règne suprêmenent, au .Lieu

de polir le rude et de démêIer le confus, rend ce premier

entortillé et ce second carrément amphigourique. Les Muses

errent, I t homme creuse ses rhétoriques. Pourtant La Roche-

f oucauld dit que " J,e vrai honnête homme esú cel-ui qui ne se

pique de rieÌl"(Maxirne 203).Pascal ajoutera que cela est bon

pour un galant homme et non pour un honnête homme (7L ). Les

ouail-les de la Vicontesse, ayant une connaissance bien 1égère

des choses, ne font que se piquer de tous 1es génies. Ils

agissent ainsi d'après de mauvais principes. Chose grave à

1'époque où 1'honnête homme doit savoir trouver Ie iuste
milieu des choses. Faisant une vaine montre de leur science

?0, 'Réflexions sur Ie ridicule et sur les uoyens de

l'évifer', Peris, .lGuignard, 1?C|),

?1, nPenséesn,Paris, H,Hassis, l9?9,p,3?3,
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douteuse, les pédants du rieu en sont 1'exernpre le plus ache-

vé. Le Père Bouhours dit qu'un pédant est "t)n fou â force de

science et de raisonnement qui est en général mal poti, fé-
roce, chagrin, opiniât,re et qui se dispute sur tout avec

acharnement"(Tz ). ce fou est prêt à déchirer tous ceux qui

ne sont pas de son avis p.ex. sur f intelligence d'un passage

de suétone ou sur 1'étynoÌogie dtun mot, et à soulever tout
le monde contre un mal-heureux qui ose ne pas estimer cicéron.

Cette peuplade qui meuble Ie salon de la Vicomtesse,

préf ère .l-es af f éteries du style au simple et au naturel. En

ce pays-ci, Ia maîtresse du lieu devient un bas bleu gro-

tesgue dont l-'excès est redoutable, car bien que le ridicule
soit ce qui fait rirertout ridicuLe n'est pas digne de risée.
Le ridicule de l-'académie féninine est si pesant qu'elle va

s'effondrer sous son poids.

Chez Ia Vicomtesse, l'absence de vrai divertissement

laisse le champ l-ibre à l-a déviation des jugements et du bon

sens . Ainsi , I'abbé d'Aubignac prononce l-e 26 .I. 1638 une

harangue qui s'intitule: "L'homme vain ne doit point être
admis dans une société académiqr¡e". Une digression semble ici
de rigueur. Ltorateur,lui-mêne,ne put être admis à I'Aca-
démie Française nalgré ses efforts les pì-us audacieux. A

1'époque, ItAcadénie Française était une société académique

exenplaire. Ne fut-il pas quelque peu rnaladroit de Ia part de

d'Aubignac de stigmatiser ainsi sa propre vanité? Le discours

de 1'abbé me permet alrssi de dénoncer une petite erreur com-

mise par Mongrédien qui Le pl-ace le 28 janvier 1o3B et non le
26, C'est pourtant cette date qui accompagne 1a harangue en

12, 'L¿ oanière de bien penser dans les 0uvpages drespriln,
Patis, i??1,
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question, reproduite par Monnerqué et Paris dans leur édition
des "Historiettes" ( 73 ) .

Dans sa haranguer d'Aubignac s'attaque encore à Pagan.

11 Ia débute en affirnant que "ceLui qui veut éú¡e juge de

l-ui-nêne" doit être sourd et avoir deux bons yeux. Encore

une allusion peu fine à l'infirnité de Pagan. Le conférencier

insolent en avait deux, fort mauvais dtailleursret finira par

devenir quasi aveuglerlui-même.J'aurais envie de dire qutil

vit Ia paille dans 1'oeil de Pagan mais ne vit pas Ia poutre

dans le sien. La réflexion s'impose, bien que I'allusion soit
trop forte, donc peu élégante dans ce contexte délicat.

L'éIégance n'ét,ait pas d'ailleurs le côté fort de

cette coterie. J'ai déjà dit qu'on en venait parfois aux

nains. Surtout 1es théologiens.Citons ici Bossuet qui écrivit
à Mme Cornuau Ie 24 novembre 1691 | "Les mondains prennent le
mystère de La piété et de La communication avec Dieu pour un

galimatias spiritueL", Te11es étaient aussi les attitudes des

bagarreurs de Mme dtAuchyr qui y babill-aient sur un ton doc-

toral et y pontifiaient avec prétention et emphase sur des

sujets dont iIs n'avaient pas I'expérience nécessaire. L'am-

bition de Ia Vicontesse de rivaliser avec 1'Académie Fran-

çaise plongea sa coterie dans un désarroi total, où I'on
affecta l-e bel esprit en débitant toutes sortes de bêtises

et en métamorphosant Ie lieu en une ruel-le ignobl-e.

Peut-on reprocher à Mme d'Auchy d'autres dissensions?

Les bagarres entre Pagan et d'Aubignac ou entre Lesclache et

Saint-Ange, étaient des disputes qui ref létaient .Le fanatisme

?3, Cf, les an¡obations d'Äntoine lldan, ajoulées aur
nllisborietles' de l'édilion i960.
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outré du l-ieu et qui ne pouvaient que dégoûter Ies invités
raisonnables. Y en avait-i1?

NuI doute. I1 convient surtout de mentionner Ie cardi-
nal- de Retz r cê "héros du bréviaitê", comme I t appeJ-Ie, dans

ses lettres,Mme de Sévigné. Encore un ecclésiastique. Dans

son portrait fait de main de ¡naître, La Rochefoucauld dit
du cardinal qu"'il s'amuse å tout et ne se plaît à rien"
(74). Et pourtant, s'il Lui fut facile de ne se plaire à rien
dans le salon de la rue des Vieux-Augustins, il- lui fut im-

possible de s'y amuser. Sa présence y fut éphénère. ELle

surprend au plus haut dégré. Mais peut-être que ce fut Ià,

ce pas nécessaire qui l-ui permit de se désilLusionner défini-
tivement et de percevoir enfin les appas trompeurs de la vie

de société? Avant de prendre Ie parti de se retirer à Saint-

llichel (1675), dans f intention de payer ses dettes avant sa

mort, i1 fréquentait assidûment Ies saLons littéraires.Les
contemporains parlent beaucoup, dans -l-eurs lettres, de 1a

retraite du cardinal de Retz. Mme de Sévigné ne fait que

bavarder sur ce sujet(ZS¡ et évoquer les transports de joie

du peuple qui l'accueillit à genoux, à Saint-Michel, comme

"Ltne sauveglarde que Dieu -leur envoie", Or, cette sauvegarde

vénérée s'égara un jour, rue des Vieux-Augustins. La circon-
stance de sa retraite jette une lumière étrange sur sa pré-

sence chez Mme dtAuchy. Certes, iI se révoltait contre les

débats faussement théologiques du lieu, mais y venait quand

même.La Rochefoucauld traita sa retraite de "7a plus fausse

?4, Le poitrril du cardinal de Rets par La Rochefouc¿uld

dans:l{ue de Sévigné,nCorrespondancen, tìaliioard, lii?2,
lo I, p,?,3?,

?5, P,ex, lloe de Sévigné à sa fille; 39,'/,16?5,5,VI,lli?5,
1g,'ii, 16?5, 28,VI, l6?5,
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action de sa vie, d'un sacrifice fait, à son orgueiT sous pré-

texte de dévotion" (76). Selon Ie Duc, Retz quitta la cour où

iI ne pouvait s t attacher et s'éIoigna du monde qui s t éIoi-

gnait de lui. Une question se pose. Le portrait du Cardinal

écrit de sa plus belle plune par La Rochefoucauld, suggère un

accord parfait entre Retz et Ie n¡ilieu qu'il hantait. Sa

retraite nous inviter pâr contre, à considérer I'homme sous

un angle tout à fait différent. Je suis portée à croire qu'il

peuplait, comme tant d'autres, Ies salons dont celui de Ia

Vicomtesse, car son incl-ination naturel-1e 1'y portait. Tout

homme de bien a droit à des déviations qui ne l'écartent
point de sa ligne de conduite naturelle. La Fontaine disait:

"J t en dis ma eouJpe et, j t en suis tout honteux", La honte ne

J-'empêchait pourtant pas de continuer à s'enpêtrer dans

le vice. Le vice du Cardinal me paraît anodinr et je Ìui

témoignerais de I'indulgence pour une faute qui n'en est pas

vraiment une, d'avoir eu envie de perdre un peu de temps dans

un lieu qui n'était pas à sa hauteur. Prêtait-il sa voix à

Ia confusion de harangues et de sermons qui senaient .Le

désordre dans tous ces esprits tombés dans Ia pédanterie?

Tout porte à croire que non.II ne faut pas le mêIer à cette

foule. Les contemporains ne se seraient pas empêchés de nous

en laisser des témoignages.

Chez La dtAuchyr orr lit la "Gazette sauvage", une

f euil-Ie à scandal-e qui s' imprimait à Bruxelles. L'abbé

dtAubignac y donne Lecture de sa "Foire dtamour" et de ses

"Conseils à célimène sur Ies moyens de conserver sa réputa-

1û, Portreib du Ca¡dinal brossé par La Êochefoucauì.d,
n(}orrespondancen de [ne de Sévigné,
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tion". Mme d'Auchy y prête I'oreille, eIIe qui ne fit Pas

grand cas de Ia sienne avant de s'ériger en savante.

L'académie range au nombre de ses invités quel-ques

comtes.Le plus énergique se nomme Bruslon. Après avoir rempli

un certain nombre de missions à 1'étranger, tout comme Voi-

ture, il se vit nommé introducteur des Ambassadeurs. Entre

deux missions, iI fait des apparitions c}¡^ez la d'Auchy Pour y

donner libre cours à son tempérament gaulois. Le comte sau-

poudre ses propos de grivoiseries douteuses et y cause à

f infini. Dissimulant sa couardise sous un masque de crâ-

nerie, Ie comte Bruslon,en méchant bouffonr tient des ProPos

eurbrouillés et confus. Mais Personne ne se laisse abuser par

cette fourberie. Au contraire. L'assemblée entonne sur ltair

de "Biby, tout est frel,aure" (77) un couplet néchant' fait

sur lui à Ia guerre de Lorraine. Je renvoie Ie lecteur aux

"Historiettes" de Tallenant où iI en trouvera un échantillon.

Ledit couplet est une allusion manifeste à la poJ-tronnerie de

cette fine fleur des forces françaises de l'époque. Je me

serais reproché d'en dire plus long.

Une autre personne du Lieu ne fascine pas moins. I1

s'agit de Ml-le Marie Jars de Gournay' une vieille f ill-e de

Picardie qui faisait vanité d'être Ia fille d'alliance de

Montaigne. TaIIemant prétend qu'eIIe faisait de méchants

vers. A Ia demande du roi Jacques d'Angleterre, elle écrivit

La vie de celui-ci, qui stavéra une Iecture indéchiffrable de

I'autre côté de 1a Manche. Elle sut éblouir Richelieu par

??, [e nol ne figure ni dans le Grand [obert ni dans le

Diclionnaire Trévoux, D¿ns ce de¡nier je lrouve le not
nfrelorén écril parfois sans accent sur Ie e, p,er, ntout

esl freloren, ce qui veuI dire nlouü est perriun, Trévour

suggère de jeler un oeil dans Ia fa¡ce de Palelin,
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son esprit, au point qutil lui accorda une pension de

cinquante livres Par êDr plus vingt livres pour sa fameuse

chatte. Je trouve une lettre (16.VI.1634) de M}Ie de Gournay

à Richelieu, où elle lui présente ses remerciements (78).

Ayant appris que }a chatte avait eu des petits, Ie Cardinal

ajouta une pistole Pour les chatons.

La pucelle de Gournay fut chantée (en I'atin!) Par

Heinsius et voua un culte aux Grecs. ElIe apPrit le ]atin

toute seule, sans maître ni grammaire. Le professeur

d'éloquence, Dominique Bodius ItaPPeIa 1a "sirène française"

(79). La sirène était de robuste condition, pleíne d'entrain

et d'une gaîté un peu libre. A l,'époque du salon de Ia

d'Auchy, Ia pucelle est une septuagénaire vénérée et eLle

choie ses trois chattes qui entreront dans 1 ' histoire. Elles

se nomment Douzelle, Minette et Ia mie Piaill-on. L'abbé de

Marolles (80) raconte dans ses "Mémoires" (81)' que la mie

"Piail-Lon de rVlLe de Gournay en douze années quteTTe a vécu

auprès d'ell-e, ne se fut délogée une seu-le nuit de sa chambre

pour courir sur .les toits comme -Zes autres chats"(82 ). Ou les

autres chattes plutôt. Les minettes de Mlle de Gournay me

permettent de donner un couP de Patte, digne d'un matou de

?8, n!{ontaigne eb ses anisn , lo, Ii ' PP, {01-{05,
n!{cnsrigneur, vcs bienlaits, dcnb les princes nô¡es se

senbiraienl honorés,ne Iaissenl pci.nf de digne reuerciement

à une chélive denoiselle, Votre Eminence erit iugé (,',)
que Ie bien qu'eile ne faisail iusqu'ici (,,,)(suffisai{t))
à ne lenir à non aise el n'eûl Iaissé en ces !et¡es ',,n
lJne lellre de gratilude,
,i"c,'le Parn¡sse Françaisn p,216,

30, Ie nêne qui fréqueniait ].'hôteÌ de flanbouiller,,

R1, Paris, A,de Sounanville' 165?, P,99,
82, ilabitenl ia nêne naison qu'eì.1e, rue S¿int-Honoré, iÌ
étail au courantl
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race, à coJ-onbey(83) qui n'en a révélé qu'un seul(ea¡. Erle
en avaitr €rl réalité, troisr et qui n'appartenaient point au

sexe doué du pouvoir de fécondation. c'étaient bien des fe-
mell-es.

Mlle de Gournay, hormis ses chattes, avait un faibte
pour les diminutifs, Ayant l-aissé Libre cours à sa verve,

ell-e en inventa de singuriers. sel-on res contemporains, ir
était difficile de trouver mieux. J'envoie l-e lecteur au

"Poète crotté" de saint-Amant(85) où cerui-ci brosse un por-

trait de la demoiserre en question d'une façon aussi peu él_o-

gieuse que surprenante ( 86 ) , êt donne un bel échantillon des

dininutifs inventés par elle (8?).

Quand Ml-le de Gournay était présente dans re sar.on de

la rue des vieux-Augustins,ir ne devait pas y être possibre

de se taire au sujet de ces petits mammifères poilus à

oreilles triangulaires. La mie piaillon offrit ainsi encore

un sujet saugrenu pour divertir Itassembrée et pour permettre

à Mll-e de Gournay d'y rnettre du piquant bien de son cru. Dans

son "Poète crotté", Saint-Amant dit à propos de Ia bête:

03, nRuelles, 
saJ.ons et cabaretsn, Paris, 1888, p,l{0,

81, S'inspirant irès vraisenblableneul aux nUésoi¡esn 
de

I'abbé de i{a¡olles d'rilleurs, Donnage seuleoent qu'il se

soil tronpé de non. Àu Iieu de I'abbé de !larolles, il a

écril: I'abbé Villeloin,
85, n0euvresn, Paris, ll,Traboullief, 1638, p,35.
36, Bn yoici I'inlroduclion I

Dans cette satyre joyeuse

Plusieurs se senliront pincer,
D'une façon ingénieuse,

Qui ne poulront s'eu oft'ense¡,
8?, Choseite, gringuenaudes, vieillofine, boulet, etc,
Ibid,, p,51,
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Hoins de poils à lon latou,
Qui dort, où

Tu le reposes l¿ lêie
Qu ' il n'a d 'ennuis au cerYeau

Le bon veau

Taní t¿ beaulé le tenpesten,( 88 )

En voilà assez sur ce nistigri.

J'aurais étê cruelLe et injuste si j'avais Permi-s au

lecteur de rester sur cette note. Les lubies bizarres dont

Ies vieí11-es filles ne veulent souvent Pas démordre, invitent

irrésistiblement à plaisanter quelque peu sur Ia question.

Ml-le de Gournay, e1le, mérite qu'on luí rende PIus de justice

( 89 ) . Les qualités de son esprit et les défauts de ses fan-

taisies stunirent dans une si étroite alliance qu'on ne peut

Ies séparer. A sa mort, Ogier, MalIeville, Patin, Ménage et

d'autres beaux esprits, fui consacrèrent des épitaphes en

vers latins et français. Le ton de tous ces éIoges semble ne

pas avoir été de commande. Son oeuvre littéraire est considé-

rable et les services qu'el-le rendit en tant qutéditrice,sont

indéniables (90). Tout comme ses travaux de critique litté-

raire et de tradt¡ctrice (91). C'était une fille docte et

savante et elIe ne rnérite pas qu'on Ia plaisante sur son

Iatin, sur sa piètre fortune et sur ses chattes. ElIe arriva

à entrer en lice avec les hommes et sa dissertation sur

"l'Egalité des hommes et des femmes"(1622) montre qu'eIIe

savait plaider Ia cause de la femme (Anne-Maiie de Schur-

88, S¿inl-Ånant,n0euvresn,Paris, ll.Traboulliel'1tì38'p'55'
39, Le lecleur se penchera sur la Ieilre de tlodeau à UlLe

de Gournay du 30,IiLl6{l (nIeltres de Godeaun'l?13,pp,222-
?23), C'esl un éloge des pièces poétiques et de l'esprit de

cette Cero iselle, nJe vous considè¡e coEEe une pe¡sc[ne

ext¡ao¡dinaire, (,,, ) J'ai ¡econnu llorace d¡ns l'0de que

,/ous avez lraduile et iÌ parle aussi délicalenenl français
que J.alinn,

30,0nze édilions des nEssaisn de l{ont,aigne de 1595 à llì35,
91, Le 4e chlnl d'nBnéiden de Virgile en l6ll,
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mann Ithonorait grandement). Amie de la duchesse de Longue-

ville, de La comtesse de Soissons et de Ia princesse de

C1èves, elle fréquentait Ie grand monde. Sa présence chez Ia

vicomtesse d'Auchy rehausse considérablement 1e prestige du

Iieu. M}}e de Gournay fréquenta comme Ia présidente du

salon ]a cour de Henri IV. Serait-il inprudent de se deman-

der si ltamitié des deux dames ne remontait pas à cette

époque-1à.

La présence de MIle de Gournay chez Ia vícomtesse

dtAuchy déconcerte quelque Peu à cause de ses relations

presque amicales avec Boisrobert de ItAcadémie Française.

Voilà une autre énigme difficile à percer. Selon une hypo-

thèse, 1'acadénie de }a Vicomtesse fut fondée tout exprès

pour faire pièce à cet académicien 9ui I de son côté I S€ ré-

véIa magnanime, au point de faire taire 1es bas instincts

de ses rivaux et de solliciter Ia bienveillance de Richelieu

en faveur de 1a demoiselle, qui était Pourtant t¡n maillon

inséparable de La chaîne des familiers de 1a Vicomtesse. Un

geste d'une rare élégance.

Les pédants du lieu, eux, sembJ-aient en savoir Peu sur

cette qualité esthétique, bien qu'ils fussent en plein nilieu

du XVIIe siècle,où La société avait l-'ambitÍon d'observer les

règ]es de Ia bienséance avec 1a plus rigoureuse sévérité. Que

dire alors de ce président des trésoriers de France, nommé

Boutard, gui se hasarda à prononcer, dans le salon de Ia

Vicomtesse, un discours sur diverses façons de cracher et à

affirmer qu'iI en avait découvert cinquante-deux, dont iI fit

Ia démonstration au détriment des tapis de Mme d'Auchy?
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Je tiens ici à justifier le choix de la plupart des

citations rapportées dans ce chapitre, ainsi que des anec-

dotes signalées. Elles ne sont pas tristes ni sages non plus.

C'est parce que Ie sujet même ne ltest pas et il faut le

débattre comme iI Le mérite.Le salon de La vicomtesse d'Auchy

abritait une cohue de personnages grotesques, de maniaques

gauJ-ois et de conférenciers douteuxr 9ui se complaisaient à

présenter des discours suspects sur toutes sortes de suiets,

et dont les excentricités dépassaient Les Iimites de l-a

décence 1a plus é1énentaire. Gardons, de grâce, 1e sérieux

pour Ies sujets sérieux! CeIui-ci est véritablement J-oufoque.

Boutard cité plus haut était un petit homme "q.ui avait

un fort grand nezrcomme affirme Tall-emant,et La Langue encoîe

p-lus longue", Surtout pour Ìes gaillardises. Malgré sa charge

de président des trésoriers de France, Iocalisée à Montpel-

lier,il séjournait en permanence à Paris. 11 descendait d'une

famille où tout le monde ainait parler. Chez Ia Vicontesse'

il put étaler impunément ce vilain talent. Le plaisantin

divertit Itauditoire de son discours spirituel sur diverses

façons de glavioter, l-e jour du mardi gras. Un bon préIude au

carème. Le luron se mit à pérorer dès qu'il franchit Ie seuil

du salon. Son bagou terrassa tous l-es autres.Réjouissons-nous

que Ie destin ait bien voulu mettre fin à la vie de Malherbe

à temps. Sinon il- aurait aimé assister à cette palabre de

Boutard. Un concert de crachements des deux hommes aurait éfé

un ensemble fort harmonieux' mais imagínez le taux d'hunidité

de 1'air dans l-e sal-on | ( 92 )

9¿, {]f, chapibre I, p,99,
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On se demander €rr présence d'une telle anecdote, si
Ies pédants de I'univers de Mme d'Auchy ne tenaient pas les
questions de bienséances en trop nédiocre estime. Dans sa

lettre s.d. à Balzac (93), Méré précise ra notion de bien-
séances: "rl faut savoir pratiquer .les bienséancesrce qui sied
et ce çIui ne sied pas,rl faut savoit juger sainement de tout,
rfous devons queLque chose aux coutumes des lieux où nou^s

vivons pour ne pas choquer Ja révérence publique, quoique ces

coutuzes soient mauvaises. c'est sur le principe qu'on doit
souhaiter dtêtre heuteuxl 1es honneurs,la beautér1a vaJeur,

1'esprit, -zes ricàesses et La vertu même; tout cel-a ntest à

désirer que pout se rendre La vie agréable, rJ est â remat-

quer qu'on ne voit, rien de pur ni de sincère, euantité de

cåoses sont nécessai¡es pour ê¿re heureux, mais u.ne seu-Ze

suffit, pour être à plaindre: ce sont les plaisirs de _Z 
res-

prit et du corps qui rendent La vie douce et plaisante, (. , , , )

Les plaisirs sensue-ls sont grossiers, sujets au dégoût à

moins que cer¡x de Itesprit ne sty mêJent".

La convenance avant tout ! La convenance des actions

et des discours par rapport aux personnes, à L'âge r âu

sexer âü temps, aux lieux et aux usages de la société. Les

bienséances sont d'une étendue infinie et tant dtél-éments

précis imposent aux gens des devoirs différents. La Roche-

f otrcauld dira que " l-a bienséance est La moíndre de toutes -zes

l-ois et ]a plus suir¡ie" (9+ ¡ . En ef fet, si on ne 1'observe

Pasr on passe pour un homme inpoli. saint-Evrenond dira qutil
y a des choses qu'on peut faire impunément et que Ia bien-

93, nLetbres familièles, instructives et anusantes sur
divers sujet'sn, Paris, 1725,

94, l{axime CCCCXLVIi, 
n0euvresn,1865, l{,Chair, p,118,
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séance ne permet pas ( 95 ). Cette convention tacite réglant la

vie de société, devient une Loi draconienne qui frappe à mort

toute dérogation. Pour Ie respect de cette sainte règler oÍr

salue une dame en Itembrassant, bien quton trouve cela dange-

reux pour la "pudicité des filIes"(96).Deux hommes se saluent

par une profonde révérence,1a plume du chapeau devant balayer

l-e sol, ou bien on baise Ia cuisse à son supérieur en l t en-

tourant de ses bras. Je doute çlue l t on ait baisé des cuisses

quelconques à 1'hôtel dtAuchy. On y crachaitr pâr contre, à

gogo , La bienséance s'établit si puissamment que toute in-

novation semble détruire le charme dorrnant et si solidement

avéré du statu quo des moeurs généralement approuvées. Ltavè-

nement de Ia fourchette p.ex. boulversera fort Ia bienséance

de la table dans la première moitié du siècle.

Pour suivre les instructions de Méré,citées plus haut,

en vue de rendre 1a vie pJ-us convenabLe, donc plus agréable,

les précieuses de 1'époque de Mme d'Auchy, introduiront la

mode des mouches. Cette mode date de la fin du XVIe siècl-e,

où I t on soignait 1es maux de dents par de petits emplâtres

placés sur les tempes et recouverts de taffetas ou de ve-

l-ours. Une coquette remarqua combien ceci relevait 1'éclat du

teint et en lança J-'usage. Pour les précieuses, 1es mouches

avaient, selon leur emplacement, diverses dénoninations: l-a

passionnée était une mouche pl-acée près de l'oeiL; la bai-

seuse, celle placée au coin de Ia bouche; 1a rnajestueuse,sur

Ie front et la voleuse sur un bouton. J'irnagine aisément la

vicomtesse dtAuchy recouverte - en vraie précieuse et en

vraie coquette - de morceaux de taffetas noirs r gui secoue sa

,45, n0euv¡esn, éd, C,Barbin,
96, nBienséancen - Dictionnaire Trévoux,
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tête ornée de boucles à 1'angraise et de frisettes sur Le

front coiffure féminine à 1a mode dans les années go - pour

trancher impérieusement quelque question littéraire. Je dis
bien: "en vraie coquette", car on ne peut nier que la dtAuchy

en fut une sans réserve.

Toute sa vie elle chercha à plaire à plusieurs hommes

à Ia fois, possédant à merveille r'art de se les attacher en

leur faisant espérer le bonheur qu'elÌe était souvent bien
décidée à reur refuser. Tâchant d'engager Les hommes, eJ-le-

même ne voulait pas s'engager. Les témoignages de son pas-

sage à la cour, furent cruers pour elle. M1le de scudéry eut

bien du mépris pour de pareilles allures. Elle écrivait dans

une l-ettre i "Je ne puis supporter ces coquettes qui embrassent

dix oLt douze intrigues sans aucun amout et qui se font, cent

affaires sans en avoir une .seu-ze" (97 ), La d'Auchy semblait
peu se soucier d t être aiurée; i1 l-tri suf f isai.t d'être trou-
vée séduisante et désirabl-e. ce qui dominait crez eJ-1e,

c'était la vanité et Ia J-égèreté , La Rochefoucauld dit à ce

sujet2 "Les coquettes ne cherchent en amoup que Itoccupation
d'une intrigue et 1ténotion dtesprit que donne la galanterie,,
(981, Mll-e de scudéry ajoute: "¿es amants fidê-les ont de l-a
peine à mettre -Zes coquettes de profession at) îang des gens

d t honneur"(99 ) , El-l-e f ait piteuse mine, la vicomtesse d'Auchy I

citons encore saint-Evremond "Toute l-a vertu des femmes ntest
qutune habiLeté à cacher Leur coguett,erie,,(100/.

9?, Cilée dans Ìe Diclionnaire 1révoux( "coquelten ) ,

38, Haxine 2?? citée sous cebte forne dans Ie Dicli.onnaire
Trévoux,

99, 'Coqueiten - Dictionneire Trévour,
100, n0euvresn, éd, C,Barbin.



333

Les femmes de l'époque possédaient éminemment cette
habileté, car la galanterie faisait partie de ra vie de

société, d'autant prus qu'eJ-J-e était parfaitenent compatibl,e
avec ra notion de bienséance qui ntétait, à vrai direr gü,une

fausse élégance de J-a préciosité. La bienséance se base sur
une conception épicurienne de ra vie. Les honnêtes gens se

préoccupent surtout de J-'agrément. La bienséance règre tout
en vue du praisír et pour atteindre ce but, el_l_e donne la
primauté aux bell-es manières et à ra délicatesse des senti-
ments. Mais en même temps, erÌe est indépendante de ce quÍ
est beau, vrai ou bien, Je veux dire par rà qurelle sait se

détacher de la vertu et s'accorder avec le vice qui se cache

et même avec certains défauts, à condition qu,ils puissent
appoi'ter de 1 t attrait à l-a vie mondaine. La bienséance est
essentierlement relative à la haute sociêLé, c'est un des

privilèges qu'e11e s'accorde arbitrairement et si erle exige
que ses membres s'abaissent à saluer même les gens de la
plus vile condit,ionr cê n'est que pour faire ressortir davan-
tage sa suprématie et son mépris de J_a populace. Lrhonnête
homme stincrine devant un roturier mais iI garde ses étoffes
chatoyantes, ses pJ-umes, ses dentel--l-es et préserve obstiné-
ment son indépendance insolite vis-à-vis des valeurs moral_es

(ror¡. Gardons-nous donc d.'accuser la vicomtesse d,Auchy
d'avoir péché contre les bienséances. Sa coulpe est diffé-
rente.

E1le n'était ni pudiguê, ni chaste, ni austère. El1e

I'idéa1 de 1'honnête femmepéchait ainsi gravement contre

101, Ie ne hâte de cite¡ ici un fragneni de vers oe
Guarini: n['honnêteté n'est qu ,un art de paraître
honnôben (ieftre de llne de Schonberg à l{ne de

Sablé,s,1,n,d,, recueii de Lanson, p,¿6S),
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qui domina tout Ie XVIIe siècle car, selon Ie Père Du Bosc,

1'auteur de 1'ouvrage "Lthonnête femme" (IOZ), 1a légèreté

n'est pas naturelle aux femmes qui doivent pratiquer La

constance, Ia fidéIité et savoir aimer " en philosophe" r c€

qui veut dire: constamnent. crest sénèque qui initia ponpéia

à aimer ainsi.Les salons et leurs dames n'avaient qutà suivre

ltexemple. Mais cet idéal de l-'honnête femme demeure en

néchante opposition avec I'idéal de I'honnête homme Suir

Iui, s'autorisait à donner Iibre cours à toutes sortes

d'incartades lorsqu'elIes pouvaient lui apporter de Ltagré-

ment. Nos yeux percent aisément ce vilain désaccord mêne à

trois siècles de distance.

Puisque nous y sommes, jetons sur La d'Auchy un regard

sous Ia perspective de la doctrine de 1'honnête femme du

Père Du Bosc.

Pour ce qui est de Ia conversation, Mne d'Auchy sembl-e

égarée. L'honnête femme doit savoir choisir de bons esprits
pour Ie bavardage, re principal but de la conversation étant

de gagner l-a créance et dtavoir de I'esprit. Pour l-es dames,

selon Socrate, il faut de la discrétion, du silence(?l) et de

ra modestie. ces qualités sont nécessaires pour r'entretien.
Pour atteindre l-a perfection de l-a conversation, il faut fuir
deux sortes de gens: Ies vicieux et Ìes ignorants.

Qu'en dit Mme d'Auchy? LL me sernbl-e avoir déjà dé-

montré que Ia garniture humaine de son salon était, dans plu-
sj-eurs cas, fort peu spirituell-e.

La Cal-iste de Ma-l-herbe demeure aussi en discorde avec

la "réputation". Selon Du Bosc, une honnête femme doit plus

102, P¡ris, P,Billaine, 1$35,
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estimer Ia vertu que la réputation. Dans La fleur de 1'âge,

Mme dtAuchy ne faisait pas grand cas de cette première, cette

seconde s'avéra difficilement accessible à l'âge où La pre-

mière ne procède parfois que d'une décision résignée, due à

des circonstances objectives.

E1Ie tenait fort à la parure. Ntétant plus jeune du

tout, Ia Vicomtesse ne renonça jamais aux habits ni aux orne-

ments. Elle se comporta ainsi en parfaite honnête femne pour

qui la mode était un charme puissant sans lequeJ. "l-a beaut,é

n'a point dt âme" ( 103 / .

Je tiens à finir cette longue digression par un petit

détorrr au pays de Ia galanterie.

La vicomtesse d'Auchy s'y adonna allégrement. 11 ne

sera donc nullement déplacé de débattre ce point.

La galanterie désignant un commerce amoureux, est un

terme honnête sous lequel on couvrit Ie libertinage. Pour

pouvoir s'y adonner, une femme avait besoin de galants. Le

mot vient du vieux français "gale" gui signifiait, selon

Trévoux, réjouissance et bonne chère. Le galant était cel-ui

qui rendait des soins à une femme, celui qui feignait ou qui

ressentait de Ia passion pour eIIe et qui lui permettait de

se croire coquette si eÌl-e en avait plusieurs ( 104 ) . Le galant

ne signifiait point 1'amant. Le second partait au coeur et ne

demandait que d'être aimé, le premier s'adressait au corps.

Un homme devenait 1'amant d'une personne qui l-ui plaisait, i1

devenait le galant de cell-e à qui il plaisait. Les galants

fournissaj-ent matière à 1a chronique scandaleuse, genre 1e

103, Le P,Du Bosc,n['honnðte lennen,Parisr 1t35,
104, La Bruyòre,nLes Caraclèresn,ch, Des Fennes 20(iV),
p, li6; n['honne 

coquel et la feune galanle vont assez de

pairn,
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"Mercure galant" que la Bruyère mettait "au-d.essous du rien",
ou la "Gazette sauvage" que res invités de Mme d,Auchy épIu-
chaient régulièrement pour y trouver de quoi s,amuser. selon
les recommandations de r'époque, les femmes se donnaient des

galants par choix et voulaient qu'iIs fussent discrets. une

femme adroite et prudente faisait mettre son galant au rang

des amis de son mari.

Tel-les furent les règles d'or qui organisaient les
activités amoureuses des salons parisiens. cerui de Mme

dtAuchy suivait, sans doute, 1e même code. Hâtons-nous de

citerr à ce propos, une des maximes dtamour de Bussyz ,,ce

ntest pas Itamour q.ui J2ous perd mais La manière de Le faire,,
( 105 ,).

Recherchant erLe-même avec fougue des aventures

amoureuses, la Caliste de Malherbe abrite volontiers chez

e11e r cê11es des autres. son salon déborde de verts-galants,
re nom désignant à ltépoque des jeunes gens sains, vigou-
reux, propres au plaisir et toujours prêts à dire querque

chose de garant, ce qui voulait dire à r, époque: quelque chose

d'agréable.

Dans sa Satire IV, Boil_eau écrit:
n,,, un galant, de qui tout Ie ¡étier
est de courir Ie jour de quartier en quartier,
et draller, à I'abri d'une perruque bionde,
de ses froides douceurs faliguer lout le uonde,o

La galanterie qui régnait sans partage dans les sal-ons

lancer, vers 1a fin de la

des rubans noués en coques,

littéraires, poussa 1es femmes à

première ¡noitié du siècte,1a mode

105,'}Iistoire a¡0ureuse des t¿ulesn, l?54, p,284, to,I et
aussi nP.ecueil 

de Sercy', 5e partie,
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appeLés "galants" (106), et dont on couvrait son costume ou

que I'on plaçait sur le haut de Ia tête. 11 y avait une

foule de noeuds de ce genre qui comPosaient Ia toilette

féninine de I'époque et qui prenai.ent différents noms, sui-

vant les lieux qutils occupaient: le mignonl I'assassin des

dames, Ie badin et autres. Un habit à 1a française pouvait

compter plus de six cents galants et ce détail nous invite à

nous demander conbien de vrais galants une dame Pouvait

compter à I,époquer vu Ia moralité insuffisante (107). Les

galants-rubans étaient un élément Parmi tant dtautresr âP-

pe}és "prétintailles", "falbalas" ou autres dentelles qui

ornaient Ia Parure féminine.

si cette si longue digression m'a éloignée quelque peu

des expectorati-ons de Boutard et de son discours insoliter ce

n'est qu'en apParence. Les règles des bienséances étaient si

inpératives à l-'époque r que les excès à la Boutard surprennent

d'autant plus que les ouvrages du temps cherchaient à provo-

quer I'améIioration des moeurs et à guider et instruire l-es

habitués des ruel-Ies . Tous, ils donnaj-ent des règles de con-

duite, condamnaient à mort Itindécence et Ia grossièreté et

se révéIaient ainsi des guides détaillés et des manuels de

civilité, dont Itaristocratie se servait dans son apprenti.s-

sage.

Dans ce sens agissait le "Galatée" de Giovanni della

Casa. Son héros apparaît comme un modèIe achevé de toutes

1'estimeles vertus r propageant le népris des gestes vils et

1()6, Cf, lelt¡e de Voibure à Juiie d'Angennes' où ii lui
enroie douce gåiant,s d'AngÌ.elelle, s,d, , n0euv¡esn,éd,[oux,

p,20?,

10?, Cf, leltre de Chevreau à ülle des Cartes, s,d,, dans:
nLel*ures nouvellesn ' p,255 ,
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de Ia beauté. Où était Boutard, lorsque ses semblables dissé-

quaient 1e texte de cet ouvrage, tellenent recherché à

l'époque de 1'apogée du sal-on de Caliste?

Dans sa lettre du 3.X.1640, Bal-zac dit à Chapelain que

della Casa " avait eu T t idée de l-a suprême EToquence" , Dans

une autre,envoyée par Le même au même l-e 23.XI .1637r nous

lisons2"Je suis bien aise de Ltestime que vous faites de Mon-

signor Dell-a Casa, Ctest une de mes ancie.nnes incl-inatiol2s.

J'ai Lu avec soin tout ce qutil a écrit en langue vuLgaire et

me gl-orifie dten avoir fait au hasard l-e même jugement que

vous en donnez pour une science confirmée",

Le "Galatée" (108) est un ouvrage petit pour Itépoque,

iI ne compte que 619 pages in 160. Déià en 1609' il fut tra-

duit de l'italien en quatre langues, à savoir en français r en

aJ-J-emand, en latin et en espagnoì-. Sa mise en page est origi-

nal-e,car toutes les versi-ons y sont couchées côte à côte.

La philosophie de I'ouvrage est simple: il faut teni.r compte

d'autrui. Pour y arriver, iI est nécessaire d'éviter les

gestes qui peuvent choquer les bienséances que nous avons

débattues pJ-us haut. Les prescriptions sont assez éIémen-

taires. J'en cite queJ-ques-unes au hasardz "Tu ne dois Pa.st

quand tu te seras mouché, ouvrir ton mouchoir et regarder

dedans, comme si des per-Zes ou des rubis te fussent sortis

du nez, A tabl-e il faut stabstenir de cracher, de tousser et

dtéternuer. IL ne faut pas souffl-er sur l-a nourriture â

tabl-e, Tu ne dois présenter ton mouchoir à personne, I1 ¡2e

faut pas remuer ses jambes â tabl-e, i1 ne faut pas chanter

entre ses dents â tabl-e", Ces prescripti-ons peuvent étonner,

108, Genève, .Lde Tournes,1ô09,
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mais ne nous félicitons pas avec trop d'empressement dtavoir

fait un grand pas en avant. C'est bien à nous que s'adressent

les panneaux invitant p.ex. à ne pas cracher dans le métrorde

même que ceux instalLés minutieusenent dans Ia Loggia dei

Cavalli à Ìa Basilique de Saint-Marc à Venise¡ qui implorent

les touristes (en quatre langues aussil) de ne pas écrire sur

les murs r cê qui ne les empêche pourtant pas de gratter les

briques, pJ-acées Ià au XIIIe siècIe. La dureté des pierres

est nulle, comparée à celle des humains (109).

Tous les gestes condamnés par della Casa appartien-

nent aux viles contenances. A cette même catégorie appar-

tiennent les chamailleries de I'hôte1 d'Auchy. Il convient

de remarquer que Ia table préoccupe fort l-es contemporains.

L'auteur nous y installe à la page 1. La question n'est pas

encore desservie à Ia page 148.

Ltauteur donne d'autres conseil-s précieux dontr entre

autres, comment gratter civilement ses démangeaisonsr €t

finit par pousser un cri désespéré de ne "jamais parler sa¿s

savoir (d'avance) ce que Lton veut dire".

Je savais bien ce que je voulais dire. Je suis partie

de ce nalheureux discours excentrique de Boutard,et je m'en

suis servie pour mettre sur l-e tapis des questions qui

étaient vitales pour Ia belle société des salons r 9ui ne

109, Dans le nêne sens que Ie nG¡latéen agissaif "La

civilité puérilen d'Brasne (ncolloques d'Erasneo,J,et ft,

Iiltlan,Paris,lg4t) sur la biensé¿¡ce cie connuniquer, J'en
lire quelques règlesl la voix doit ôbte douce, l¿ parole

cal:le et distincte, IL ne sied pas de dire:nce n'esl pas

urain, il vrut nieux rli¡e: ncela a'a éló raconté aulrenent
par un teln, II n'esü pas pruden[, selon I'auteut, de

désigner certaines parlies honteuses du ccrps, Si, à un

lonenb donné, il n'y a pas royen d'y échapper, il faul
nenpioyer 

une périphrabe honnêlen, Je ne félicile: cf,le
chapifre I de Ia présente lhèse, p,188,



340

faisai-t que palabrer Pour faire passer le temps et qui 
' 
née

maligne, était assez futée Pour savoir causer spirituelle-

ment sur des sujets vains. De cet artificiel assemblement

du prosaique et du noble est né Ie dernier charme des con-

versations mondaines.

Outre Boutard qui stest ainsi gravé à janais dans

notre mémoire, Ia réunion de la vicomtesse dtAuchy compta

dtautres spécimens du style pédant, tels Maucors, docteur en

théologie, Ies abbés de Crosil-Ies (110) et Montfuron (111)'

Maugars, joueur de viole, Cfaude de L'Estoile ( I 12) , Mainard,

Cauvigny de Colomby poète (113), Yvrande (114)' Jean de

Lingendes (115), Chaudevil-le et quelques autres philosophes

et poètes d'occasion tel-s 1e sieur Videl ou Dumay. Parmi ces

personnages, M. Hersent , I'un des plus illustres prédicateurs

du temps, est bien en évidence. Dans ses "Ruelles, salons et

cabarets"(édition 1858), à la page L44, E¡niIe Colombey compte

ll0, L'ani de [a¡olles qui dit en parlant de I'abbé d¿ns

ses 'Uénoires':nII avail pourlanl Ia conversation jolie et

ne nanquait pas d'éruditiono,En 1619 i1 pubiia ses
nlléroìdes ou Epîbres anoureusesn,Le Iecteur I'a déià

¡encont¡é dans Ie chapitre précédent au sujel de l'obscure
affai¡e de nariage,
111, I'ficolas Garnier, abbé de V¿l-Saiue, élève de Halherbe'

ll2, 159?-1652, Ari de llalleviile, II fut I'un des poèles à

la uode dans les années 20, Un ltès bon ani de UiIe de

Gournay, A sa nort,elle iui légua son [onsard qu'elie avait
tant ché¡i,
113, ìlé à Caen, vers 1588,

111, Page de ia Grande Bcurie, Àni de Racan, discille et

fanilier de ll¿iherbe, Connu pour ses préférences pour les

poésies gaillardes et libres, Selon ,{dan (Annolalions qui

acconpagnenl Ies nHislorieltesn), son sonnet du tcabinet

satyriquen esl d'une grossièreté écoeuranle,

115, Il ne faut suriout pas confondre, il y avail deux

personnes portant le nêne n0r: 1) Jean de Iingendes'Poèle
qui chanta la l/iconlesse n¡is ne fréquenia pas sa ruelle
{nort e¡ 161ri) et 2) Jean de Iingendes, évêque de Sarlat
(i612), puis de l.lâcon (1850) qui ne chanta pas la
Vicontesse nais fréquenta sa ruelle inort en 1665)'il avait
Ia réputalion d'êl¡e un prédicaleur de l'école du bon

goùt, lllle de Scudéry parle de lui dans le second livre
du 8e lone de nCIéiie',
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parmi les faniliers de Mme drAuchy aussi un certain Touvant.

L'historj-en va même plus loinr et cite un norceau de poésie

issue de Ia plune de Touvant et récitée un jour par Itauteur
même dans le salon de la rue des Vieux-Augustins. En voici

un fragment:
nL'arour d'Bndynion fait-il rougir la Iune?

BIle lient en ses bras, lorsque la nuit est brune,
[e pasteur endorni
Le nari de Procris fait-iI honle à l'aurore?
Bt la belle Vénus (ne) plaini-elle pas encore

L¿ nort de son ani?o

On en jugera.

La thèse avancée par Colonbey est absurde. Touvant

n'était autre que le poète Charles de Piard, sieur dtlnfrain-
vil-le et de Touvant. Etant mort en 1613 /I6L4, il ne put fré-
quenter la ruelle de Cal-iste. Ltabbé de Val--Sai-nerpâr contre,

était, sans doute, mernbre de 1a caste. 11 récite un jour une

pièce: ",Sur un baiser pris par un feint départ", Conrart se

Ìance pour faire de longs conmentaires sur l'histoire r êt le
sieur Videl s'aventure à haranguer sur Ia vie du connétable

de Lesdiguières , pendant que l-'assemblée l-ance des louanges

fades et usées.

Louis Videl fut 1e secrétaire du connétabl-e Lesdi-
guières et Itauteur d'un curieux roman nommé "MéIante"(1624),

qui contient, entre autres révélations, une insol-ite disser-
tation sur les couleurs (116), ainsi que de La "Vie du maré-

chal- de Lesdiguières", publiée en 1638 (ttl¡, I'année où

I ' académie f érninine atte ignit son zénith.

116, Si le lecleur a ¿sser de coura!e pour parcourir ies
l0l5 inler¡inables pages de I'ouvrage sui lesquelies scnt
présenléss les nanoureuses avani,ures (sic)n de rJallirée,de
Clyüóe, de Selyne et d'autres bergères el bergers, il
ttouvera Ia dissert¿fion dans ie XIIe Iivre,à Ia page 975,

11?, ['ouvrage eul quatre publicalions: 1638,1619,1650 el
1666, les deux tones conptent l2tl0 pages {l) iupriaées ce
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Parmi Ies bas-bleus du Iieu, pose mélancoliquement

Marie de l-a Noue, Ia maréchale de Thémines, dite "olympe"

(1595-1652), EIIe avait des goûts bizarres. EIIe aimait

l'odeur des boues de Paris et quand les boueurs étaient dans

sa rue, eIle faisait ouvrir toutes les fenêtres de sa

chanbre. Les annales ne soufflent Pas mot si elIe faisait

ouvrir aussi celles de Lthôtel dtAuchy' Ctétait aussi une

grande mangeuse de Pain, mais Ie Pain qu'elle aimait manger

devait être tenu longtemps à Ia fumée d'un fagot bien vert'

Ctétait une quadragénaire dtun tempérament doux et rêveur.

Tall_ernant dit qu'e}1e "mouttJt faute de sang; on ne Lui en

trouva pas une goutte dans -Zes veines"'

Maugars est de cette bande aussi. Le fameux joueur de

viole s'inscrivit mémorablement dans les annal-es du Iieu' Ce

fut, paraît-il, Ie ioueur de viole Ie plus excellent, mais

aussi le plus fou qui n'ait jamais été. Il savait 1'anglais'

chose rare à I t époque. ce fut aussi un homme de plume. II

traduisit en français deux ouvrages latins de Bacon ( 118 ) t

ainsi qutun "Discours sur Ia musique d' Italier' (119 ) . Ayant

effectué plusieurs séjours en Ital-ie, dont un avec Tallemant

en 1638, iI était parfaitement capabl-e de former Ie concept

du sujet. Le fameux fanilier du cardinal Richelieu se plai-

sait à divertir son grand maître en lui relatant une profu-

telle façon qu'il est inpossible d'y voir ciair,ie renvoie

Ie iecleur à la source, crr je ne seiais reprochó

d'introduire le connélable sur cette scène,nalgré le volune

eKâgéré de sa biograPhie,
118,'Le Progrès el avancenenl aux sciences divines el

hunainesn,Paris,l62l (deu¡ publications) et'Considélacions
poliiiques pour entreprendre la guerre contre i'Bspagnen ,

Paris, 103{,

Il9, Bn réalité, il composa deur ouvrages sur Ie nêne

sujeb: 1) nDiscours de Ia nusique d'Itålien, 111?., eL 2)
nRéponse faite à un curieur sur Ie sentinent rie lr nusique

en Italien , écrite à Rone, le 1, X., 1639,
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sion de séquences grotesques qui se tenaient dans le salon de

Ia Vicontesse. Celle-cí,se sentant ridicul-iséer sê fâcha et

Iui fit refuser 1a porte. La victine s'emporta et se promit

de prendre sa revanche sur elle.La d'Auchy ne perdit rien
pour attendre. Un jour, lorsqutil jouait chez Ia comtesse de

Tonnerre (72O ) dont il était un fréquent commensal, Caliste y

survint. Etant fort en veine de lui rendre I I offense pour se

dédonmager moral-ement, il entonna sur sa viole une chanson

dont la reprise était:
nRequinquez-vous, vieilJ.e,
Requinquez-vous donc, 

n

A Ia page 3OZ I j t ai promis au lecteur un mot sur Louis

de Neufgermain. C'était un poète ridicule qui se faisait

appeler "poète hétéroclite" de monseigneur Ie duc d'Orl-éans

(121). Dans son "Grand Dictionnaire des Précieuses", Somaize

1'appelle Gadarie. Cet original amusant qui portait "une

grande barbasse" (Tallemant, p.541 ) , divertissait Ia compagnie

de ses rnultipì-es bizarreries. 11 ainait f aire des armes et se

plaisait à assassiner tout 1e monde de ses méchants vers. Je

vais décevoir le lecteur car je m'engage à cl-ore I'épisode à

la page 375 seulement, stiÌ lui reste assez de patience pour

attendre jusque-là.

Te1le fut Ia formul-e de Ia composition humaine de

1'hôtel d'Auchy. Mme de Sirniane, petite f j-l-1e de Mme de

Sévigné, dans une de ses l-ettres (122), appelle cette sorte

d'humains "des gi'ens affairés de rien; gens parlant beaucoup

et ne disant rien; gens affectueux qui t?e sentent rien, gens

l'lû, l{arie Vignier, nort,e l,.l 1û?9,

121, P,Bonnefon, 
nl{ontaigne et sss anisn,

12ll, Donl le destinalaire esl oéccnnu, 12,VL1?i]3 dans:
nLebl¡es de l{ne de Sinianen p,16t,
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écoutant, qui ntentendent rien", Une sorte de tour de Babel

dont les composants apportèrent des actions capricieuses et

déraisonnables à ce rare édifice, où I'on se plaísait à pro-

faner les mystères du vrai intellect et dont iI me convient

de parler avec une grande circonspection.

* *****

Les contemporains eurent soin de nous apprendre I'in-

prudence des gens de se laisser aller aux charmes de ce sa-

Ion. Je retrouve à f instant même une Lettre de Chapelain,

écrite à Bal-zac le 7 avri-l- 1638. Je Ia considère en tant que

témoignage des activités auxquelles on s'adonnait chez Mme

dtAuchy. Chapelain écrit: "Dans cette académie femelle, -1es

femmes n'y font, que recevoir et -Les hommes y donnent tou-

jours, ELLes y sont juges des matières et tiennent la place

er? ce lieu qu'el1es tiennent dans .les carouzeLs(sic). I1 y a

fouLe d.e principiants (123 ) et tout est bon pour J'appétit de

ces fées euitla pLupart,ont beaucoup dtâge et peu de sens".

Le témoignage de Chapelain s'accorde bien avec ce qu'en dit

Bal-zac. Dans une lettre de quelques jours postérieure, il

raille l-'assembl-ée et cherche à l-a remettre à sa vraie pJ-ace.

"Ctest, à mon gré, une beLLe chose que ce Sénat féninin qui

'stassembie tous Les mercz'edis chez Mme d'Auchy, Mais Caton

disait que c'est une naLadie de La République à 7aque77e il

est besoin de remédier, et en pareilJe occasion les premiers

123, Je ne lrouve pas ce nol ni dans le Gr¡nd Roberl ni
dans Ie Dicbiounaire Trévour, Dans ce dernier, je trouve
par ccnr"re 1e nob nprincipicnn: lerne de sép¡is qui

s'applique à quelques princes peu considérables, ou
nprincipioln 

= telne encore plus réprisable (cf, une Ietfre
de 0uy Patin, no 32, p,100),
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Romains eussenú envoyé à 1'Oracle de DeJphes pour savoir ce

qu'eut signifié un si grand prodige. (... ) Si j'ét,ais modéra-

teur de l-a Police, jtenvoyerais filer toutes -l.es femmes gui

veul-ent faire des -livres t eui se travestissent par Itesprit,

g.ui ont rompu l-eur rang au monde, 17 y en a qui jugent aussj

hatdinent de nos yers et de notre prose que de -Ieurs points

de Gennes et de .zeu¡s dentelLes;el-les seraient bien fâchées

d'avoir dit un Poème HéroTque; e-Z-Zes disent toujours ur?

Poème Epique, On ne parLe janais du "Cid" qutel-Les ne parlent

de L'unité du sujet et de Ia règle des 24 heures, O sage

Arthénice ! que votre bon sens et que votre modestie vaLent

bien mieux que tous -Zes arguments et que toutes -Zes figures

qui se débitent chez Mme l-a vicomtesse dtAuchy."

I1 est aisé de trouver sujet à discussion dans cette

lettre. EL'le est indécemment sexiste! L'att,itude de discri-

mination à 1'égard des femmes, déployée par Bal-zac, est mani-

feste. ceci est grave à rtépoque où 1a femme a L'ambition de

manier Ia plume. A 1'époque de Ia lettre de Bal-zac, elle 1e

fait encore timidement, souvent elIe n'ose signer ses écrits

et permet à 1'homne d'y apposer son nom. Tel fut le cas pour

lflle de Scudéry et son frère Georges. Dans la deuxième noitié

dtt siècle, la femme va imposer ses talents littéraires avec

insistance, Balzac saura alors se rattraper et se repentira

en rendant hommage au mérj-te littéraire de Madeleine de

Scudéry et à d' autres bas-bl-eus dignes d'éloges . Les rail_-

leries de Bal-zac sont parfois fort peu fines. Tout comme ses

J-ouanges déposées aux pieds de ses idoles, et qui s'avèrent

clouteuses . car, est- il décent de combl-er d t éroges une f emme

qu'iI n'avait jamais vue de sa vie et qu'iI connaissait
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seulement par oui-dire,et ntest-iI pas quelque peu inconve-

nant de porter aux nues son salon, où il n'avait jamais mis

les pieds? Tell-e est son attitude à l'égard de Mme de Ram-

bouillet. TeIIe est aussi son attitude à I'égard de Mme

d'Auchy quti1 raiIJe impétueusementr nê Ia connaissant, e1J-e

aussí, que par la rumeur publique. Celle-ci stégare admira-

blement dans bien des cas. VoiIà les raisons pour lesquelles
je ne puis traiter le ténoignage de Ba)-zac de véridique.

Ladite lettre évoque sans ambages les prétentions 1it-

téraires de Mme d'Auchy, Bal-zac écrit:"Si la Présidente de

L'Assembl-ée a fait un certain roman qui se nomme "Mélusine",

el-Le nta guère moins fait que d'avoir couru les champs et il

ne l-ui resúe rien à faire que dtépouser en secondes noces

ltEnpere¿¿r des Petites-Maisor2s". En ef fet, Bal-zac n'est pas

du tout laudatif pour La d'Auchy, attendu que I'on désignait,

à I'époquer pâr Petites-Maisons I'hôpital à Paris où 1'on

renfermait ceux qui avaient J-tesprit aIiéné.

****t*

11 senbl-ait à Mme

fût capable

si impérieuse,

1e titre d'un

d'Auchy qu'il n'y avait

(L24), Sa prédilection

point d'art
pour les

impunénent

dont el-le ne

l-ettres fut

son nom sur

qu t elle osa inscrire

ouvrage écrit par un autre. 11 ne

1à1, [Jne pensée rie [a Bruyère su¡ la feane (danslnLe semet
de trionpher des fennes et de les firern de Sainl-Ange,
p,2{3) '0n regarde une fenae savante corue ule belle arne,
elle esi ciselée arlistenenb, d'une polissure adnirable,
d'un lravail. fort recherché, c'est une piòce de cabinel, que

l.'on nontre aux curieux, qui. nrest prs d'usage, qui ne serI
ni à la guerrer ni à Ia chasse, non plus qu'un cheval de

nanège quoique le ni.eux insbruit du nonrien,
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stagit pas 1à du roman "Mélusine" qui n'est pas de sa plume

non plus, mais d'un autre qu'eLle avait acheté à un docteur

en théologie,nonmé Maucors. Résolue à se permettre de toucher

d'un geste profane certains thènes sacrés, Mme dtAuchy prit

pour sujet "l'Epître de Saint-Paul aux Hébreux" et publia

un volume d'honélies à ce sujet. Elle resta ainsi fidèIe à

son goût pour Ia théoLogie, dont on faisait si grand cas

dans son salon. Mais ce fut bien une méchante "faiseuse" de

l-ivres, car celui-ci est indubitablenent un volume de Ia main

dudit Maucors (I25) , Voyez ! quelle avidité de gloire ! Quelle

audace dtavoir Ia hardiesse dtattribuer à sa plume ce qutelle

n'était pas apte à faire. Quelle prétention à un savoir trop

éIevé, quelle ambition de paraître et quelle persévérance à

agacer Ies beaux esprits par ses fatuités littéraires ! Ledit

Maucors, I'auteur véritable des "Honé1ies"r était jésuite et

auteur de plusieurs ouvrages de théologie.Ltannée où parurent

les "HoméIies",iI avait 43 ans. Le titre conpJ-et de I'ouvrage

est: Ies "Homélies sur 1'Epître de Saint-Paul- aux Hébreux,

par Charlotte des Ursins, vicomtesse d'Ochy" . Les 'lHomé1ies"

présentent un frontispice gravé par Daret, où Ia Vicomtesse,

à genoux, présente son ouvrage à Ia Vierge en disantz "Grande

Reine, acceptez ce Livre que vous vient offrir à genoux une

Femme q.ui ne veut vivre que pour votre fil-s et pour voLts". Ce

frontispice m'apporte aussi 1a dernière retouche au portrait

de 1a \¡icomtesse, que j'ai essayé de brosser tout au début de

It5, ie t¡ouve un nof fort à prcpos, dans Ia nPrécieusen 
de

l'abbé de Pure(1655);n,,, plusieurs précieuses ont un honne

d'esprit pauvre el nalheureux qui iravaille sur les
npenséesn des danes, les nel en forue, auquel eiies donnent

un dîne¡ prr senaine el un habit pêr an, EiLes Ies font
iravaille¡ tout Ieur soûl ,,,n To I livre II,0n nounait

ceb houne-là nelcâvisten,
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ce chapitre. Cette retouche ntest pas flatteuse. La femme de

Ia gravure est manifestement peu jolie r sês cheveux clair-
semésr S€r robe noire à col blanc et ses lèvres serrées, pré-

valent sur les autres détails. D'une mine pieuse, la Vicom-

tesse présente le volume à l-a Viergê r mais tourne la tête
et regarde ailleurs. La Vierge, elle, la regarde. Dans cette

affaire obscure, tout mtinvite à des conjectures spontanées

ainsi qu'à des attaques invoLontaires. Mais 1e geste de Ia

femme en faute cherchant à éviter Ie regard de la Vierge,

n'est-i1 pas un signe arbitraire, commodénent accepté et

véhiculé par l'indignation que soul-ève son action heurtant la
conscience morale? Ma révolt,er €n ef fetr rtrê porte à toutes

sortes de spéculations et j'avoue que Mme d'Auchy aurait
mieux fait de renoncer à cette gravure et d'échapper ainsi à

mes cruels sarcasmes.

Le volume de Maucors, signé par Ia Vicomtesse, compte

222 pages qui contiennent treize homélies. Si Ia d'Auchy n'a
pas écrit I'ouvrage, eIle a très vraise¡nblablement rédigé sa

préface. Nous y lisonsi"J'ai été ténéraire d'avoir osé écrire
sur un sujet si difficile et si reLevé", C'est de la fausse

modestie car, dans son salon, aucun sujet n'était trop relevé

pour que chacun ne prît son tour de harangue afin de débla-

térer contre tout ce qui n'était pas à Ia portée de son in-
telligence. La "romancière" poursuit: "Pour cet effet, jtai

eu trop de coutage et trop peu de force" (126 ), Et surtout

trop dtaudacel La vicomtesse d'Auchy a beau affirmer avoir

126, Je Lis aj.lleurs, loujours rians Ia nPrécieusen(p,1$0):
nUne précieuse doit avoir Ì'adresse de donner du prir à ses

senlinents, de Ia répulalion à ses ouvrages, d'assuler
approbation à ses raiileriesn,
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" écrit" ce volume dans Ie dessein "dtavancer (Ie Lecteur) ¿à

la dévotion".

Battez votre coulpe, vieille,
Balte¿ votre coulpe donc,

Suit un sonnet de ItEstoile en 1'honneur de Mme

d'Auchy qui finit par cette exaltation colossale:
nsav¿nte des [Jrsins vous faites bien conuaitre,

Que lorsqu'il défendail aux fennes de parler,
Il ue prévoyail pas que Dieu vous ferail naitren,

Ledit volume fut muni de toutes sortes d'attestations
pour lui permettre de s'imposer avec plus de force.Mais cette

"Approbation des Docteurs en Théologie" qui jugèrent Ie livre

digne d'être rnis " en l-unière pour l-'édif ication du pubJic" ,

signée de Marois et Thienot, ainsi que l-e Privilège du Roi

qui suit,s'avérèrent une garantie dérisoire du succès désiré.

En effet, le succès fut nul. La preuve? Tall-emant atteste que

"ltauteur" ne le lut pas non plus.

Georges Mongrédien (t27 ) se trompe de date de publ-ica-

tion. Les "HoméIies" virent l-e jour en 1634 et non en 1643,

comme iI l-e prétend.

Parmi les sources épi stoJ-aires que j'ai consultées,

j'ai déterré des témoignages dénonçant La tromperie commise

par la Vicomtesse. Le premier à l-a blârner est Chapelain. La

lettre où iI dévoile l-a mystification. date du 7.IV.1638,

cluatre( ! ) ans après 1a publication des "Homé1ies".La question

se poser pâr quels sortilèges Mme d'Auchy réussit, pendant

quatre ans, à dissimuler les dessous de L'affaire aux membres

de cette belle société, où tout Le monde savait tout sur tout

l-e rnonde. VoiIà un autre secret dif f j-cile à percer à jour.

12?, 'Une ¡ivale de ia uarquise de fi,anbcuiileLn, dans:

l{ercure de,?rance, l,IV,-1,V,1931 p,3?lì,
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chapelain ne découvrit la vérité que fort tard, mais certains
ne 1a découvrirent jamais,

Marguerite Buffet dans ses "Eloges des rllustres sa-
vantes, tant Anciennes que Modernes",pubriés à paris en 166g,

attribue les "Homél-ies" aussi à la plume de ra vicomtesse et
ra comble de rouanges excessives. rgnorait-elLe vraiment le
nom du véritabl-e auteurr ou bien se servit-e1re de cette mys-

tification pour se procurer un cas de plus dans sa laborieuse
glorificatíon des femmes? s'ir en est ainsi, MlLe Buffet
aurait dû savoir que ra statistique devient une rnéthode

d'interprétation seulement si ses données sont parfaitement
conformes à 1a vérité.

De vertron,dans sa "pre¡¡ière partie des Fastes d,Apol-
lon ou catarogue des dames illustres mortes", qui se trouve à

1a page 470 du tome second de sa "Nouvel.l-e pandore",.présente

aussi ra vicomtesse dtAuchy en tant qu,auteur des "Homéries".
Pour ceux qui ne connaissent ra femme en question qurà tra-
vers Ie prisme de ces deux térnoignages, fa vicomtesse est
indubitabl-ement une femne de plume. Ne nous mêlons pas à

cette troupe.

Les sources épistolaires de r'époque parlent aussi
d'un autre ouvrage dont r'auteur demeure dans lrobscurité. rl
s'agit du roman de "Mérusine". Barzac, dans sa -Lettre du mois

d'avril 1638, citée prus haut, soupçonne la vicomtesse de

1'avoir écrit. son correspondant chaperain, dans ra sj_enne dq

7.rv.1638, re tire résolument dterreur et affirme que c,est
sa cousi-ne, la marquise de llosny qui 1'avait écrit . ',Lirsine
comme el-Le et de moins mauvais esprit encore',. Talremant
garde Le silence sur J-a narquise de Mosny et les biblio-
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graphes ne disent rien sur ledit roman. Tout conme l-es épis-

toliers du temps. Me taire sur ce sujet me paraît donc Ia

dénarche 1a plus raisonnable.

TeIIe fut Itaventure de Ia vicomtesse d'Auchy a\zec sa

plume. EIle voul-ut faire de Ia littérature mais s'en tira

mal. Ce fut une sorte dtusurpation qui ne nérite que Ia plus

grande mésestime.

** *t(**

Les irrévérences littéraires de 1a vicomtesse d'Auchy

invitent à ouvrir une parenthèse. Par ses prétentions intel-

Iectuelles, 1a vicomtesse dtAuchy est une vraie précieuse

car, comme Ie précise Somaize ("Grand Dictionnaire des Pré-

cieuses"), ltesprit est Ia première préoccupation de cell-e

qui prétend à ce titre. Selon le même auteur, "fa précieuse

véritabLe esú une pet^sonne q.ui a de Itesprit ou affecte d'en

avoir or¿ bien ceLl-e qui est persuadée qu'elle en a", QueIIe

jolie façon d'absoudre les sottesl Les Iégions de niaises

persuadées de leur haute intelligence furent, de tout temps,

innombrables (128).

Somaize s'embrouille, patauge et s'égare. I1 décIare

plus loin que I'esprit est absolument nécessaire aux pré-

cieuses eui, non seuLement se mê1ent d'écrire, mais aussi

de corriger ce que les autres écrivent. Hélas ! iI ne dit mot

sur celles qui s'approprient l-es écrits d'autrui et les font

1,l3, ljne naxine de ba Bruyère(De la sociélé el de Ia
conversation,ll(IV)):'Eire infatué de soi et s'êt¡e
forbenent persuadé qu'on a beaucoup d'esprit r esl un

accidenl qui n'arrive guère qu'à celui qui n'en a

pointn(cilée dans: nLe secret de trionpher des fennesn de

Saint-Ange,Paris, 1825, p,262),
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Ieurs. La lacune est déconcertante dans te cas de Ia d'Auchy.

ElIe réussit à sauver son statut de membre de Ia collectivité

précieuse, étant connue " de ces Messieurs que I t on appelle

"Auteurs" (129), Quelques-uns furentr €D effet, de la partie.

Dans son ouvrage: "De Itéducation des dames' Pour la

conduite de l'esprit dans les sciences et dans les moeurs",

Poulain de La Barre parle aussi de I'esprit. Et du goût.

Les deux élénents font une fusion insolite et donnent ainsi

naissance à ce rare amalgame nommé "Ia précieuse" (130).

Dans les salons r ces beaux démons fournillent pitto-

resquement. "ElLes sont aussi fières que sj el.l.es étaient des

Déesses et dtune autre espèce que -l,eu¡s sembLab]es. Quand

ell-es sont dans un cercle, elLes prétendent avoit droit dty

dominer conme des Reines, Leurs gestes sont affectés, -l,eurs

termes recherchés, El-Les stécoutent, ParLer avec admitationt

et eLl,es écoutent -les autres avec indif férence, Des poupées",

Et pourtant, étynologiquement Parlant' ces poupées étaientr à

Ia naissance du phénomène, des filles de grand mérite et de

grande vertu qui connaissaient bien Ie monde et, }a langue.

En architecturer oD appelle "colonne précieuse", une

colonne de pierrer oü de marbre rare, La femme devint cette

colonne rare de son salon. El1e devint un suPPort solide de

cette architecture difficile, formée Par des gens capricieux,

exigeants et peu maniables. Mais toute colonne s'écroule

Iorsque I'équilibre qui organise 1'harmonie de sa construc-

tion,se brise. L'affectation nuisit à 1'équíl-ibre de la vraie

129, Son¿i¿e, 
nGrand Diclionnaire des Précieusesn,

130, nDivers portrailsn de Ia Grande tladenoiselle (Caen,

1659) abrifeni à ia page 301 un portrail anonyre des

précieuses, Il esl si virulenl quror re s'étonne pas qu'ii
n'ait pas été signé,
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préciosité, outrant ses manières, ses Parures r ses actions et

ses intentions. Ainsi naquit Ia préciosité ridicule dont la

vicomtesse dtAuchy fut un spécimen accompli'

Le 20.Ix,!628,BaLzac envoya à M¡ne Des Loges une lettre

(131), où iI s'attaquait à Ia question en termes si ProPres

9üer bien qu'iI n'y parlât pas de l-a vicomtesse d'Auchy en

personne, il ne me semblerait pas déplacé d'en citer un petit

fragment qui al-lie fort à propos la question de la préciosité

ridicule avec Ie salon de Caliste

Une Précieuse ridicule '

"Quel moyen de LtouÏ.r parler un iour durant métamor-

phose et phiTosophie, nêLer ensembTe -les idées de Pl-aton et

-l.es cinq voix de Porphyte, ne faire pas un comPLiment où eLTe

n,empl0ie une dizaine d'horizons et d'hénispåères' Et finale-

ment quand eLTe est au fond des autres nat,ières t IDê dite des

injures en Grec et mtaccuset dthyPerboTe et de cacozèle' ELLe

veut qu,en deux vers i] y ait pour Le moins quatte Points,

ELle a dessein de remettte sur pi ed l-es strophes et -les anti-

strophes. El-l-e règle La Poésie Epique et la Dramatique" ,

somaize ajouterait qu'ell-e parle de tout, bien qu'elLe ne

sache Pas toutes choses.

l"lme d'Auchy faisait la précieuse aussi. Et la prude'

pour Ia justifier, ie me hâte d'observer qu'eIIe ne serait

janais parvenue à être nommée présidente du cercle si les

sots ntavaient etl la niaiserie de I'éIèver en idole' EIle ne

fi-t que se montrer maligne en acceptant cet honneur facile '

131, N.ecueil de Chauvin, P,41,

t****t<



354

Bien que son salon n'ait jamais Pu entrer en conpéti-

tion avec celui de Mme de Ranbouillet avec qui Charlotte des

ursins voulait rivaliser, iI semble néanmoíns nécessaire de

faire un parall-èIe entre Ies deux coteries. Chapelain, dans

sa lettre à BaLzac, datée du 22,III.1638' oppose nettement

Ies deux hôtels: " yous ne sauriez avoir de curiosité Pour

aL¿cune chose qui l-e nérite davantage que I t hôte[ de Ram-

bouiLLet, on n'y parle point savamment mais on y Parl-e

raisonnablement, et i] nty a Tieu au monde où i] y ait Plus

de bon sens et moins de pédanterie. Je djs de pédanterie,

MonsieLtT, que je prétends qui règne dans l-a Cour et qui se

trouve aussi bien parmi -les femmes que parmi -ies hommes' Car

afin que voL¿s l-e sachiez une Paltie de nos Dames se sont

érigées en savantes et font de cette quaLité une partie de

Leur coquettetie" ,

Voici l-a vicomtesse d'Auchy convenablement drapée.

Chapelain finit ainsi sa lettre i" Et Pour tevenit à mon

pj.Opos,I'hôtel de RanbouiLTet est L'antipathie de l-'hôteL

dtOchy",

Le désj-r majeur de la vicomtesse d'Auchy fut de faire

pâlir l-e salon de Mme de RambouilLet et I'Académie Fran-

çaise. Ce désir semble être une productíon de son inagina-

tion par laquelle eIIe chercha à échapper à I'emprise d'une

réalité qui s'avéra fâcheuse pour elle. Je ne vois pas

d,autres explications.Les deux salons constituent deux mondes

opposés. Ernile I'fagne (132 ) parle de 1a rivalité Iittéraire

entre les deux coteries. Le terme me semble déplacé, Ia riva-

132, ntes salons au lenps de Louis XIIIn dans ie n['igaro

libiéraire" 23, t'/, 194¿,
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Iité ntétant envisageable gutentre deux phénomènes compa-

rables. Fut-ce 1e cas?

La dissemblance paraît manifeste. Dans le cas du

salon de Caliste, c'est une différence à son désavantage. Le

mauvais tour qutelle joua à Mme de Rambouillet se révé1a

être un mauvais tour qutelle se joua à elle-même. Son

salon manqua de gaîté, les harangues présentées furent peu

solides, comigues, certes,mais peu spirituelles. Les emprunts

de Mne d'Auchy à I'iLlustre Marquise furent innombrables,

mais sa faute capital-e fut drexceller à tirer dtune simple

réunion de gens des situations où ses invités tombaient dans

les absurdités les plus grossières. Toute irnitation est vici-

euse. Toute imitation est déplorabl-e. L'attitude de Ia vicom-

tesse d'Auchy vis-à-vis de Mme de Rambouillet fut de mauvais

aloi et ce fut probablement cette attitude qui déclencha la

disposition hostile de certains admirateurs de 1a chambre

bleue à 1'égard de Mme d'Auchy.

E¡n1le Magne et Georges Mongrédien (fgg) prétendent que

l-es invités de Mme de Ranbouillet firent longtemps grise mine

à la Vicomtesse et se tinrent toujours à 1'écart du clan de

I'académie femelle. Je tiens à mtécarter de cette thèse. Bien

eu€r selon les contemporains, Mme dtAuchy se soit aventurée à

suivre la Marquise sur un terrain qu'eIJ-e sembl-ait mal- con-

naître, curj-eusement les deux dames partagèrent plusieurs

de leurs invités. Mme dtAuchy n'arriva pas à égaler sa devan-

cière dans une activité aussi raffinée et aussi sublime,

certes, mais elle réussit à gagner 1'ami-tié et l-a présence

dans son salon de queJ-ques invités notables du sal-on d'Arthé-

133, l{ercure de France, l.II/,-1,Y,1931, p,3??,
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nice, dont I'accès fut, paraît-iI, si imperméable. Bien que

fort rarement, 1a vicomtesse d'Auchy fréquenta aussi 1a

chambre bleue, mais ce ntest pas elle qui m'intéresse dans

cette antithèse.

It me semble prendre les choses par Ie bon bout si je

place au tout début de ma liste Mne de Sablé, I'une des

femmes les plus spirituelÌes du XVIIe siècle (134). EIIe

brilla à I'hôteI de Ranbouillet et aux Samedis de Ml-Ie de

Scudéry, comme une précieuse de haute volée. C'est dans son

propre salon que sont nées les Maximes de La Rochefoucauld

(135), e11e-même, malgré sa très pauvre éducation, publia

les siennes en 16?8 (136 ) . ELl-e devait être douée d'une

intelligence remarquable si, ayant quitté 1e portefeuilLe de

bonne heure ( cette expression courante de 1 t époque qui veut

dire "abandonner l-es études" me permet de garder un léger

cachet dtarchaïsme), eIle en arriva là. La "sentencieuse"

publie en 1660 un livre "Instruction pour les enfants" - les

Iettres de Mmes de Maure et de Longueville, de Montausier et

de La Rochefoucauld, comme celIes d'Arnauld dtAndilly,toutes

écrites en 1660, témoignent du grand mérite de Itauteur. Dans

sa lettre à Bal-zac, datée du 11.XI.1639, Chapelain écrit que

Mme de SabIé "juge sainement, et met l-a vraie différence aux

c^hoses ".I1 1'appeJ-1e dans ses l-ettres "l-a Marquise du lfarais"

l3{, Sur lresprit de tne de Sablê, cf,ielire d'Bsprit à line

Ce S¿blé, de Béziers(tg,Xt,1t?3) et Ieblre de rjorberville à

Ìa nêne (19,](,1ûû{),

135, C'étaii un joli trio de faiseurs de naxines, tous
sorbis du salon d'Arthéuicel Vne de Sablé, Ia Rochefoucauld

et ßsprib, Ce de¡nier appela les siennest nDe I¿ iausseté
des vertus hu¡¿inesn, C'est Lout dire, Cf, aussi. quelques

Ìebtres de Ia [ochfoucauld à ßsprit, à ce propos, dans:
n0euvresn éd, 188{, pp,{86,{8?,488.
136, Les n[{arinesn de l,tne de SabLé se t¡cuvent dans: nla

coutesse de llauren, Barthé).eny, Paris, J,Gay, 18t3,
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et évoque ( Iettre du 9.X.1639 ) sa f açon déIicate et f l-atteuse

de parler et L'excellent style de ses lettres où"e-l-le ntécrit

janais s¿'ns sujet et, çlui n'écrit, iamais rien que de son suiet,

avec une beLLe négligence qui découvre dtautant pLus l-a

beauté de son sens qutelTe steffotce Le moins â -le découvrit"

(L37 ).
BaLzac pousse 1'admiration encore plus Loin en l'aPPe-

lant, dans Ies siennes, "Signora Vittoria" et en la comparant

ainsi généreusement à Vittoria Colonna, fiIJ-e du grand conné-

table du royaume de Naplesramie de Michel-Ange et auteur de

beaux vers écrits à la perte de son mari. Dans sa lettre du

}LVT-II.1639' Chapelain écrit à Ba|zac que Mme de Sablé "ne

fait pas de vers comme eLl-e (Vittoria Colonna) nais écrit

beaucoup mieux en prose". Bien que fort connue Pour ses

fautes de langue, ctest grâce à son esPrit qu'e]le devint

I'une des plus prestigieuses femmes de I'époque ( 138 ) . Etait-

ce donc possibl-e qu'e]le s'égarât au point de staventurer

dans un l-ieu que sa raison ne pouvait que condamner? J t en

doute fort. Dans une Lettre écrite cette fois-ci à Montausier

(2,ïv.1640)' Chapelain parle de Ia Parthénie du "Cyrus" en

ces termes: "... so¡t esPrit se raffine de jour en jour iusqu'à

donner de L'étonnement, I1 faut avouer qu'e[Le écrit bien

délicatement et qu'e17e a la pTus nette mignatdise dans ses

Lettres aussi bien q.ue dans La conversation que I t on puisse

souhaiter",

l3?, Elle eul pour cortespondant aussi Pascal! Voi¡ Ia
Ietbre de ceiui-ci à la l{arquise (fin t0ô0} dans:nLellres

de Prscaln p,302,

138, Puisse le iecteur se pencher sur la t¡ès Iaudative
letire de Saint-Evrenond éc¡ile à Une de Sablé,

dans:n0euvresn, 2e parlie, Paris, l1,Barbin' lt?1,
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Chez la vicomtesse drAuchy, Mme de Sablé ne fait Point

que converser. EIle y chérit le jeune sieur d'Arnentièresr s€l

dernière liaison. Emile Colombey (139) déclare que Ie dandy

était Ie neveu de Mme d'Auchy. Je corrige f imperfection. Ce

fut, en réalitérle petit-fiIs du mari de la Vicomtesse, nommé

Henri de Conf]ans, sieur d'Armentières (140)' et Mme de Sablé

eut de lui une fiLÌe qui fut religieuse à Port Royal.Le dandy

fut tué en duel- en 1639 (23.II). Mme de Sablé avait aussi un

fils fort libertin' nommé Guy de Laval. Je regrette que les

annales de Ia ruelle ne nous renseignent pas sur sa présence

chez Ia dtAuchy, à côté de sa mère. Vu l'ambiance qui y

régnait, if aurait su de quoi parler. Né seulement en L622,

ctétait un enfant précocerpoint trop jeune pour fréquenter Ie

saLon. 11 stengagea en 1639 comme volontaire dans 1'armée,

n'ayant que 17 ans ( 141 ) .

Mme de Sablé ne fut pas la seul-e parmi les notabili-

tés de la chambre bl-eue, gui trouvèrent de 1'agrément dans Ie

salon de la rue des Vieux-Augustins.

Mme Des Loges fait partie, elle aussi, de ce cortège.

Dans les Manuscrits de Conrart no 4L26, fo 293t nous avons

une lettre(s.d. ) de Mme d'Auchy,écrite à Mne Des Loges, ainsi

que Ia réponse de cette dernière, datée du 22, VII.1637, où

eIIe se traite bizarrement de pauvre provinciale. Les deux

lettres abondent en détai.l-s. I'jme d'Auchy écrit entre autres:

", , , sous l-a f aveur de queJque bonne étoil-e ' .uous vous i¡er-

139, oRuelles, salons et caba¡elsn, Paris, B,Deniu, 1883,

p,1{3,

140, Tous ces dé[ai]s se t,¡ouvenl dans l¿ n0énérlcgi.en 
de

d'ilo¡ier que j'ei cibée plus heui,

l{1, .{ F,ocrci (31,III,16{3),Condé Ie choisii pour son aide

de caup, l{orleilenenb biessé à ia tê*'e, à Dunkerque, Ie

LX,1646, il en nourul le 18 du nois, Voir à ce propos les
lellres de Bussy de ceit,e période,
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rons de retour en ce Lieu; vous y êtes souhaitée de tous

ceux qui vous aiment", La "pauvre provincial-e" répondz "Jtai

Lu votre Lettre avec (1e) ¡avissement accoutumé", La preuve

fournie par la lettre de Mme Des Loges du 22,VT.I .1637 semble

indubitable. Les deux dames s'écrivaient souvent r Sê connais-

saient de longue date, stestinaient au point d'avoir envie de

mettre, dans leurs Iettres, miJ-1e Petites inutilités qui em-

bellissaient agréablement les hommages qu'eI1es se rendaient

mutuell-ement , "Vous devez croite t euê s¿r?s un fâcheux acci-

dent, comme cel-ui de ma maladie, ie n'eusse pas demeuré si

Tongtemps sans vous écrire puisque itestime -l.es J:eu¡es gue

jtenpLoie â vous entretenir ou à savoit de vos nouveLLes".

Est-ce que se sont 1à seulement dtaimables compliments qui

deneuraient dans I t humeur du siècle ' ou une tendresse authen-

tique, partagée des deux femmes? Chapelain (L42) dénonce Ie

penchant fâcheux de Mme Des Loges pour une politesse exces-

sive dont déborde son courrier. Mais en même temps, iI loue

son esprit et ses anbitions. Fut-ce I'ambition qui dicta à

Mne Des Loges des lettres flatteuses à Mme d'Auchy? Mon étude

ntest pas tournée vers la psychologier mais il me semblerait

pénib1e de combler assidûnent quelqu'un dthommages, pendant

des années, sans y être spontanément porté,

Dans ses lettres , Ba)-zac appelle Mme Des Loges Uranie.

I1 ltri écrit Ie 20 . IX. 1629: "Volts é¿es admirée de La meil--

Leure partie de J'Europe, En ce point staccordent Les deux

ReTigions et -les Cathol-iques ntont point de dispute avec .les

Huguenots". Et avec cecir iI lui envoie des muscatsl Aurait-

elle pu être davantage louée, 30 ans à peine après les

142, Lellre à Balcac de 9,I,1639,
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guerres de religion, dont les barbaries demeuraient touiours

présentes dans I'esprit des gens? Le même écrit à 1a même

le 6.XI.1629: "Je ne Laissetai rien tomber de votte bouche

que je ne recueiLl,e avec soin et que ie ne conserve dans ma

nénoire", Et deux lignes plus loini "Je suis Las de Lever l-es

yeux en haut et de vous considéret conne adorabLe et comme

divine". Ctest tout parfumé de compliments, certes, mais

Bal-zac ne se serait Pas creusé l-a tête afin de mettre en

oeuvre toutes ses rhétoriques si Ia dane ne ltavait Pas néri-

té. Or, cette divinité qui savait converser à en rendre Bal--

zac envieux, sten alIait aIlégrement converser' elle aussi,

dans le salon de Mme d'AuchY.

Tout comme conrart, de l-tAcadémie Française, un autre

bel esprit de bon aloi, soucieux de Ia réputation de Ithon-

nête homme,et qui ne se trouva nulLement discrédité d'avoir

harangué ç]¡ez CaIiste. I1 y prononça un discours sur I'his-

toire et Tallemant prétend que c'est d'AbLancourt(143) Sui en

fut 1e vrai auteur. Rarement élogieux, TaIJ-emant invite

instinctivement à démentir ces coniectures. Ce n'est Pas 1a

prenière fois qu'i1 stenploie à de Pereill-es attaques.

Telle fut Ia crène du sal-on de Ia vicomtesse d'Auchy,

empruntée à 1'hôtel de Rarnbouillet. Mais iI faut surtout

mentionner Voiture qui Ia rehausse encore davantage.

* *****

l{3, l{icoies Per¡aulb, né en i606' L'aubeur de Ia préface

de nl'llonnêbe fenne'de Du Bosc, Dès 162? (à 2l ans!)

neubre de I'Àcadénie Française et avccat au Parlenent, lJn

fo¡i bon t¡aduc+,eur français, Il disait quril valaib nieur

traduire de bons livres que d'en faire de nouveôux, qui' le
pJ.us souvenb, ne contiennent rien de neuf ('Biographie

Universell.en, l{ichaud ),
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Le nom de Voiture demeure insépareble de celui de

1'hôtel de Ranbouillet. Et pourtant, c'est le salon de la

vicontesse dtAuchy qui servit de théâtre à ses amours avec

Mme de Saintôt.

Voiture n'allait point chez Ia vicomtesse d'Auchy,

attiré par ses appas. I1 s'y rendai.t, entre autres, pour y

rencontrer sa maitresse de longue date, Þfne de Saintôt.

J'ai déjà parlé du caractère prétentieux du clan, €t pourtant

Voiture devait sty sentir bien à I'aise, car la Vicomtesse,

s t écartant par ses moeurs Iégères de toute austérité r abritait

volontiers c},ez elle l-es aventures amoureuses de ses invités.

J'ai déjà parlé de la galanterie de Mme de Sablé. L'exenple

de Voiture est bien plus criant.

Dans Ie salon de CaIiste, Voiturer connu Pour sa mau-

vaise conduiter put filerr €n toute sécuritér ses amours avec

Mme de Saintôt, ainsi que donner l-ibre cours à ses inclina-

tions galantes. Ce petit filou aux Propos libertins et aux

moeurs douteuses, cuJ-tiva habilement ces facuLtés toute sa vie

durant se jetant dans des exagérations avec Ies dames Pour

leur faire goûter les glorieuses souffrances de son amour.

Cette appréciation a éLé fort bien faite Par tous mes devan-

ciers, mais ayant éLê exprimée uniquement dans Ie contexte de

1 'hôte1 de RambouiIlet, eIJ-e a besoin de quelque nouvel-Ie

touche,

Tous ont dit qu'il était bambocheur. Non sans raisons.

Voiture fit bien des pas dans Ie pays de Tendre et ne se

garda jamais d'al-Ier jusqu'au bout. 11 n'était pas original-

dans sa passion pour Ies femmesrmais i1 l'était dans sa façon
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de sty prendre. Chapelain nous dira qu'iI n'en était pas

moins un bon chrétien. 11 aIlait soigneusement à Ia messe Ie

matinr pêr vraie dévotion, et courtiser follement Itaprès-

dînée par amour invétéré du péché.C'était sa façon de vivre

en même temps selon les dognes, selon les privilèges de Ia

haute société et selon ses dispositions personnelles. Ses

armes étaient variées: mi.roir, pi-ncettes , peignes d'écailIe,
poudres, pommades, essences, savons, teíntures et r pâf dessus

tout, Ie badinage amoureux lui servaient de munition au cours

de ses escarmouches galantes ( 144 ) . Pour une maîtresse, il

était prêt à perdre toutes sortes de considérations hu-

maines. Toute heure était pour lui sous Ie signe de l-'étoile

du berger. Un seul berger et tant de bergères. Selon ltusage

du temps, le berger était fidèIe et la bergère inconstante.

Voiture viola ponctuell-ement 1a règle. 11 écrivit à une

maîtresse inconnue2 "lJne de vos amies vous dira que je suis

l-e neil-Leur amant du monde et que pour aimet en cinq ou sjx

Lieux â La fois, il- nty a r:.e¡^sonne qui l-e fasse si f idèlement

que moi" (I45 ), " Je ne comptends pas, dit-il ailleurs , comme

il se peut faire qutun homme aime ajnsi sept person¡res â l-a

fois; car pour moi, je n'en ai jamais ainé que six, lorsque

j'en aimais l-e pLus, et il f aut être bien inf âne pour en

aimez' sept" ( 146 ) .

En réa1ité, il désira toute une chacune, mais Les

aimant toutes, il n'en aima aucune. El-1es I'aimèrent, dommage

seulement qu'eIles fussent toutes vieil-l-es et mariées, "Les

femmes, dit Ménage, firent sâ fortune et rujnèrent sa santé"

144, Cf, leilre de Sca¡ron à l(énage sur La lo¡t de Voilure,
145, S,l,n,d,'0euvresn, éd, ljbicini, p,282, to L
l{6, .{ Juii.e, s,l,n,d, n0euvresn,éd,Roux, p,3û1,
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(L47 ), Ajoutons aussi qutelles furent une source d'inspira-
tion féconde pour sa p1une, un stimulant pour sa ferveur et

sa vanité qui I'obligeait à se faire beau (148), à teindre

ses cheveux et sa barbe (149) et à deneurer toujours anoureux

nalgré ses cinquante ans. Le comte d'Avaux, confident de ses

folies amoureuses, 1e réprirnandait assidûnent dans ses

lettres en lui exhibant I'indécence qu'iI y a d'être âgé

et amoureux: "Quand donc sera-t-iL -le temps de faire retraite?
VouLez-vous loger Ltamour avec -les råu.mes, fa goutte et la
grave1le, et mettre ensembLe t,outes l-es maLadies de La vieil,-
Jesse et de l-a jeunesse? QueL désordre, que7le hont.e!" (f5O)

Voiture répondait plaisamment: ". . . qui esú ce petit, homme de

qui on dit de si grandes cåoses? I1 ntest pas possibl,e qu'iL
y ait au monde un homme si petit ni si galant ",C 'est pourtant

lui-même qui écrivit à Mlte Paul-etr €rr 1633: ".. , je me

trouve bien plus capable dtavoir fait de mauvais vers que de

mauvaises galanteries ".

Sa parfaite aptitude à la réussite parsema sa vie de

conquêtes, où il- mit en oeuvre son efficace psychologie

amoureuse qui permit à ses abus Iibidineux de stépanoui_r de

façon spectaculaire. Sa correspondance fournil-Ie de coquet-

teries et des 2I2 lettres de Voiture, publ-iées par Ubicini
(151) n'émane qu'un triomphaì- cri de passion. Par ce cri et

au nom de 1'amour, il invite ses naitresses à Lire du Tasse

et' entre deux pagesr à lui écrire des lettres passionnées et

i{1, ['in"roduciion d'lJbicini aur ].etties de Voiture,Pari.s,
Chlrpentiei, 1855, p,iYL
11ú, Beau? Cf, son portraif d'un peintre anonyne à

'/elsaiiies,
l{9, Iettre du conle d'Ayaux à Voiture,6,:(IL161tj, de

lünster,
150, 9,l,lld{?, nOeuvresn,éd,Rour, pp.3?0,3?1,

151, Paris, Charpentier, 1855,
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admirablement négIigées."Maist 8t) nom de Dieu, écrit-iJ- à Mme

de Saint-Martin, dite 1a Grondeuserécrivez-moi sans soin afin

que vous mtécriviez avec piaisir. Et parlez-moi, dans vos

Lettres, avec La mêne naÏveté que yous ne parliez dans

votre chambre!" (I52)

Ce vieux tourtereau incorrigible demeura longtemps à

Ia cour dtEspagne sur l-'ordre et pour l-es affaires de son

maître, 1e duc d'Orléans. Ceci ntest pas négligeabl-e, car

Ies contemporains voyaient d'un bon oeil les moeurs chevale-

resques en provenance d'Espagne et appréciaient ce pays comme

une terre propice, où l-a culture accordait une place prépon-

dérante &ux be11es manières, à Ia délicatesse des sentiments

et à dtautres pratiques qui réfornèrent radícaLement l-es

attitudes des hommes à 1'égard des dames. Ltinfluence de

1'Espagne est, à 1tépoque, presque aussi importante que celle

de 1'Italíe. El1e s'exerce à travers Les livres, grâce à

toutes sortes de relations entre La France et I'Espagne dès

le règne de Henri IV jusqu'à celui de Louis XVI, mais surtout

par Ia renommée et le prestige de son héroisme chevaLe-

resgue. Les romans du genre pastoral, entremêlés de vers,

tel p.ex. "La Constante Amarill-is" de Christobal Suares de

Figueroar et traduit par Nicolas Lance.l-ot, font ftrreur dans

Ies ruelles. Je renvoie l-e lecteur aux lettres de Mme de La

Fayette à l"fénage à ce sujet pour qu'il- en découvre Ia portée

(153).

De ce point de vue,J-e séjour de Voiture (1631-1634/35)

dans ce beau pays de la gal-anterie, ne put être que béné-

152, S,l,n,d,, n0euvresn,éd.Rour, p,41{,
153, Cf, entre ¿utres, celle du 1¿,X,165ô,
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'fique (154). A n'en Pês douter, il sut en Profiter (155). Sa

plume sème des lettres étonnantes qui reflètent sa conduite

incongrue, parmi toutes ces doña Antonia,doãa Ines,Isabe-

lica et autres Rositas. 11 écrira imPudemment de Bruxelles

à Mlle de Ranbouillet (163a): "Je puis ici avoit, quand ie

voudrai , une mar'úresse bef l-e comme L t inf ante Briane t amou-

reuse comme Ml-Le Arl-ande et forte et membtée comme Mme

Gradafil-ée" (156/. Son apprentissage amoureux en Espagne'

se poursuivit vigoureusement et sans douleur. II écrit de

Lisbonne: ".,, ie n'étais défendu (...) des tristesses, des

Tangueurs et, des inquièúudes de l-'amour" (I57 ), Quand iI se

met à 1'oeuvre, i1 secoue Le chagrin et chasse toute réflexion

morale pour ne pas détourner l-tattention de son obiet. Juste

ciel ! Quelle persévérance I Il- s'acharne à ]a tâche au point

d'avoir Ie caprice d'envoyer à une dame (de Madrid) un poulet

espagnol oùr iI conjugue Ie verbe "jtaime", et où i] lui

apprendr par cette seuLe parole, une langue de I'amour que

]'on "parle pat tout Le monde et q.utif nty a point de lieu si

recuLé d.ans -Zes Indes, où elLe ne soit entendue " (158).

Dans les salons parisiens; or s'arrachait les poulets

du chevalier Voiturio iI signait ainsi ses lettres écrites

en vieux gaulois, ou en langage d'Amadis, comme disait I'abbé

Arnauld - pour en contempler I'originalité.

Il- convient ici d'apporter un mot d'explication.

i54, rioir, à cebte occasion, sa b¡ès noid,tnle lelr"ie su¡

I'Espagne à l{rrx dans 
nCeuvtesn,éd,F,oux,P,625,

155, Sur ses conquêtes, cf, sa Ìelire à Puy'Lavernes,

13, IIL 1633, n0euvresn,éd,Roux,p, l4l,
15d, nCeu.rresn, éd,0bicini' p'213 lo I,
i5?, A Chaudebonne, 22,i,1t33, n0euvresn,éd,Roux.p'1t3,

158, 1t33, nOeuvres', éd. ljbicini, p, i51,
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A I'époquer orr appelle une lettre d'amour,"un pouJ-et".

Delbos dit après Furetière que c'est parce quten pliant la
lettrer on fait deux pointes qui représentent les ailes dtun

poulet, Lord Chesterfield, dans ses "Letters to his son'r, dit
que le nom vient du règne de Henri IV qui envoyait des biL-
Iets doux à ses maîtresses par son poulailler, sous prétexte

de l-eur envoyer des poulets (159).

Voii-à assez d'érudition sur Les poulets.

Voiture quitta I'Espagne à bout de forces. Les adieux

furent épuisants."-rJ me faut aLLer dire adieu â doXa Antonia,

à dofa fnez ..., â doãa ELvira, à doia Liraza, à d.oãa Alouza

et â doia Pedraza" (160). 11 partit peu après. Fort heureuse-

ment, car chaque minute de séjour en plus aurait infail-lible-
ment allongé la liste !

De retour d'Espagne à Paris, Voiture met à exécution

son savoir laborieusement acquis de 1'autre côté des pyre-

nées,mais cette fois-ci avec d'innombrables dames françaises,

nommées Coulos, de Bois d'Amour ou autre Armande (f0f) avec

qui iI trompe son impatience en attendant à Bl_ois Mme de

SabIé (162). ChapeJ-ain s'extasie dans une lettre à Bal-zac:

"Voiture vient coqueter à Parisl" Par sa mine, ses vanités,
son afféterie, ses médisances r s€s flatteries r €rr un mot son

déguisement permanent, i1 se montre prêt à éparpiLl_er ses

baisemains à I'espagnole dans le salon de l-a vicomtesse

159, Dictionnaire Irévoux, le not a été aussi I'objec d'une
noie de Tauisey de Larroque dans sa publication des leltres
de J,t)hapelain, lo I p,4{$, Paris,1880,
It0, Voilu¡e de l{adrid à Chaudebonne g,VII,l633, p,151, éd,

Ubicini,
1¡"1, Voiture à l{ne de Sablé,s,I,n,d,n0eu'/resn,éd,Roux,
- 4rt

1tl, Voiture À l{ne de Sablé, s,i,n,d, n0eu'¡res',éd,Rour,

p,160,
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d'Auchy. Son séjour en Espagne lui permit de parfaire cette

science.

It revoit, rue des Vieux-Augustins, Ies beaux yeux de

Mme de Sablé. Mais celIe-ci, tout occupée par Ie jeune Armen-

tièresr n€ fait qutignorer sa présence et semble avoir oublié

ses assiduités du temps de I'hôtet de Rambouillet, d'autant

plus r gue cell-es-ci ne lui furent manifestées de sa part que

par vaniiué, pour Ie prestige et surtout pour ses confitures

dont il raffolait ( 163 ) .

Dans cette situation, iL ne reste à Voiture qu'à

déployer son assortiment dteffusions amoureuses à 1'adresse

d'une autre . Elle se nomme Marguerite Vion, l"fne de Saintôt.

C t était une ancienne actrice de la Foire, devenue Mme de

Saintôt, femme du trésorier de J-'épargne, aimée du comte

d'Avaux qui Ia céda à son compagnon de bacchanaLes, Voiture.

Leur intrigue remonte au temps de Ia chambre bleue, La liai-

son commença en 1624 et dura, avec queLques intervalles, 24

ans. Quoique Mme de Saintôt ne soit ,ianais arrivée à s'y

faire recevoir, son flirt avec Voiture fut bien connu des

faniliers de 1a ruelle.

Cette gal-anterie fameuse connut des hauts et des bas.

Parfois, Voiture avait à faire face à quelque l-égère incar-

tade de sa maîtresse, mais il- savait toujours parer au coup

à sa façon, Ainsi, lorsque MlIe de Rambouil-l-et lui dévoile l-a

tendresse de Mme de Saj-ntôt pour un beau et. jeune Gascon,

lû3, ta reine d'Angl.elerre L¡ouva, eIIe aussi, les
confilures de Ine de Sablé naCnirables'(lellre rie Soeur

l{arlhe de ,Iásus à l{ne de SabÌó s, d, dans : 
nLes auis de l{ne

de Sablé',p,349),
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Voiture répond peu galamment: "Mais el_Le est niaise pour ne

me point quitter pour Lui" (164/.

ElLe était entreprenante. Devenue veuve, elle voulait
I'épouser à tout prix (165). Dans une autre lettre à Mlle de

RambouilLet, cet amoureux prodigue dit: "El_l-e veut, quand une

fois on s'est décLaré être dans son service, que L t on y

demeure et que l-ton y meure" (166;. A cette époque-Ià, il ne

pouvait prévoir qutil mourrait dans ses bras, car celle qui

fut sa première maîtresse fut la seule à s t empresser à son

chevet alors qu'i] se mourait. MLIe Paulet écriraz"Il était
mort comme Le Grand seigneur, entre i.es bras de ses suJ-tanes"

(161 ), Je suis portée à croire que ce fut un amour véritable
dont le volage voiture ne sut pas saisir toute Ia profondeur

(168).

Cette Iiaison empreinte de passion,s'épanouit dans les

années 30 r s'abandonnant agréablement au tourbil-Lon du salon

de Mme d'Auchy guir accompagnée d'autres dames, dont Mme de

saintôt, toutes assises sur une estrade, tranche certaines
chamailleries littéraires ( 169 ).

A I t époque, Mme de Saintôt "avait tout L'écl_at

inaginable, 1'esprit présent et aimait à l-e f aire parat.tre" ,

1û{, A Julie, s,l,n,d, n0euvresn,éd,floux,p,19?,

165, Voitu¡e ¡efusa, EiLe éiaib brès jalouse et n'hésiba
pas à se neLtre à la poursuite de Toilure (dans un coche rie

Iouage! ) parti pour la Pologne conne uailre d'hôtel du

¡oi et acconpagnant la ¡eine de Pologne pendanl son v0yage,
l6û, À Julie, s,l,n,d, *0euvtes',éd,Roux,p,301,

16?, Inlroducbion, nlellres 
de 'ioiture'éd, lJbicini,

168, Parni les leltres de Voiture, je trouve une belle
leitre d'anou¡ à Hne de Saintôb el une épitre
dédicaioire, écribe pour nRoiand fu¡ieurn qu'il lui avait
envcyé, Cf , 

o0euv¡esn,éd, 
Roux,pp, 88-89,

169, Une autre cilatiou tirée de la nPrécieusen 
ne setâ pas

ici. nal vue (p,i90 to I): Ies précieuses nse donnenl enco¡e
charitabienent la peine de censu¡er les nauyais vers et de

corriger les passables n 
,
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écrit TaLlenant (1?0). II ajoutez"ELl-e parvint à faire de

be-l-les lettres (1-7I ); on en a vu des vofumes entiers, éctits

à l-a main, courir -l.es ruesr'. On en Iisait des copies même à

I'hôtel de RanbouiLlet (L72),

Les lettres de Mme de saintôt parvinrent, en effet t

à gagner une certaine renommée. Voiture les gardait ialouse-

ment et craignait de les montrer chez Caliste car "cela suf-

firait pour vous y faire désirer de tout Le monde" (L13 ).

Révolu était Ie temPs où MIle de Ra¡nbouiLlet se moquait, de

son manque d'éducation et de tous ces mots bas condamnés par

]a société polie,tels que "gausserrf ou "pitoyable" que Mme de

Saintôt se hasardait à employer, tout en croyant en même

tenps qu'iI était infâne de dire "triste"(174). Ses lettres

finirent par devenir Ia pâture des esPrits les plus exi-

geants (ibid.). ChaPelain à Montausier (9.V.1638): "Le

Menuisier (¿dam Brillant) est dans 7a poursuite des -ZeÚtres

de Mme de saintôt, qu'il n'a janais pu attrapert cê qui Lta

fait partir doubfement mortifié d'ici", Adam BrilIant s'en-

gagea à retrouver les lettres de Mme de Saintôt Pour Mon-

tausier, car les libéralités de celui-ci "L'avaient obl-igé à

(lui) rendre ce se¡rrjce".Que Montausier voulait-i1 Y trouver?

Ses moeurs dissoLues nécessitaient-elles queJ-que nouvel

l?0, Cela s'accotde fort ¡al lvec l'opinion adoptée par

Colonbey - cf, ch, II p,315,

1?1, Cf, lettre de Voilu¡e à l{le de Sainlôt, s,d" éd,

lJbicini, p,28{,

l?1, EIles n'onl pas paru dans un volune inpriné,J'en
f¡ouve une ooignée({3i dans les inépuisables l{ss de Conra¡l
(4115, To L fos ?01-?{9), Pour Ia pluPart,ces lelires (sans

indicafion de destinat¿ire ni de dale) sont des entretiens

détachés, sans veille ni lendenain, Une seule (la prenière)

¡oule sur I'anou¡ et c'esi la plus spiriluelle,
i,l3, '{ Ìlne de Sainlôl,n[eblres de Voiluren, éd, noux,

1858, p,222,

l?4,'foiture à Julie, s,l,n,d, n0euvresn,éd,Roux'p,188,



370

aiguillon? Montausier ainsi que Mme de Saintôt étaient sou-

vent des parties bachiques et aphrodisiaques, oragnisées à

Ruel dans les années 30 par Mme de La Tremouill-e. Nous sommes

en possession de lettres de Voiture qui ne Iaissent nuL doute

sur Ie caractère de ces soiréesr cê qui mtinvite à croire que

Montausier cherchait dans les lettres de Mme de Saintôt

peut-être autre chose que de l t esprit. Dommage, car celui-

ci inprègne néannoins incontestablenrent la correspondance de

Mme de Saintôt. Bal-zac y prit goût au point d'oublier ses

jalousies passées ( 175 ) : ", , , votre compagnie mt est devenue

(... ) entièrement nécessaire, Vous pouvez donc croite que ce

n'est pas voLontairement que je vous -Zaisse si longtemps

entre Les mains de votre maîtresse(Mne de Saintôt) et que

je souffre qu'e17e jouisse de mon bien sans mten rendre

compte. Tous l-es moments qu'el7e vous oblige de Lui donner,

sont autant d'usurpation qu'eLLe fait sur moi, Tout ce çlue

vous l-ui dites à L'oreil-Le sont des secreús que vous me

cachez et avoir votre conveîsation en mon absence, stest

s t enrichir de mes pertes" ( 176 ) .

Telle fut la fl-eur qui accorda ses faveurs au papillon

Voiture dans un buisson d'autres fLeurs. Ses attraits exci-

tèrent ses désirs au point de se fixer dans 1e salon de l-a

vicomtesse dtAuchy, d'y prendre racine jusqu'à sten lasser.

Caliste avaiL un faible pour Voiture et nous avons

des lettres qui montrent la persévérance de Ia da¡ne qui se

battit avec acharnement pour que Voiture quittât l'hôte1

de Ranbouillet et s'insta1lât chez eIIe. Pour y arriver,

elle mit en oeuvre tout son art de Ia séduction. La preuve,

l?5, Lettte à Voilure de f,L1625,
l?6, Dans Les nLeltres 

du conle d'Avaur à Voituren p.3{,
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sous forme de rondeau, est renfermée dans les Manuscrits de

Conrart no 4L23, foJ-io 1137 où Mne d'Auchy offre à Voiture de

Iui prêter ses chevaux et 1'allèche par Ia promesse dtune

délicieuse agape. ElIe aurait dû lui emprunter ce beau cri

qu'il lança¡ lui-même, dans sa lettre à Julie d'Angennest

en 1639i ",,, Personne n'est encore mort de votte absence,

hormis moi"( "Oeuvres",éd.Roux rP,262).La lettre de Ia Vicon-

tesse fut 1a réponse à I t excuse donnée par voiture qui

voulait échapper à sa demande insistante de venir chez elle

afin d'entendre Ia lecture de 1a vie du connétable de

Lesdiguières, faite par VideI (I77\, L'excuse de Voiture est

sublime. Sa plume s'égare dans une belle rhétorique qui met

en scène "des chevaux boiteux à ttétabie" et autres "fâ-

cheux qui (Ie) font vieilJ-ir à tabfe", voiture a beau vouloir

nous faire croire que Ie salon de la vicontesse dtAuchy "sou-

vent a charmé ses ennuis".Profondément attaché à 1'hôtel de

RambouilJ-et,iI sut résister à cette "savantas â qui J'acquis

étouffa Le naturel-" - si ie puls emprunter ltexpression de

Chapelain (1?8).

Voiture avait le talent singulier de posséder ses amis

en despote, mais il lui était insupPortable d'être possédé

de Ia même façon, C'est ce qu'entreprit Mme d'Auchy, La

vengeance de Voiture fut cruell-e. Faisant profession de Ia

mépriser à cause de ses prétentions mal-adroites, il lui de-

manda au cours d'une visite à I'hôtel de Rambouillet,l-equeJ-

des deux, Saint-Augustin ou Saint-Thomas, elJ.e estinait l-e

pltts. La Vicomtesse répondit inintelligemment, quteJ-Ie préfé-

rait Saint-Thomas. Le lecteur saisit Ital-Iusion, la Vicom-

i??, !{ss Conrsrl {Ì23, fo 1135,

l?8, Ei, Trnisey de Larroque, Paris' 1880'
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tesse, eIIe r S€ montra moins naligne. II ne nous reste donc

qu'à nous apitoyer sur son manque de réflexe et à faire cho-

rus avec }es faniliers de la chambre bleuer gui accueillirent

Ia réponse en éclatant de rire.

TeL fut Ie passage de Voiture dans le salon de l-a rue

des Vieux-Augustins. Mme de Sablé, dans une Lettre dont nous

ne connaissons pas le destinataire r êt qui date de Itannée

1638, dit que "Voiture avait une vanité de femme"(I7g), Mais

il avait surtout bien de 1'esprit. Les besoins spirituels de

ce mandarin vaniteux, Itattachèrent sans partage à I'hôtel

de Rambouillet. Ceci dément la thèse qu'iJ- fut tout libido.

Le puritanisme scrupuleux de Ia chambre bleue le contraigniit

certes, à quelques incartades au dehors, suivant I'appel

impérieux de ses sens déchaînés, mais je n'appellerais pas

cela f infidé1ité. Le sal-on de la vicomtesse d'Auchy fut pour

ses instincts lascifs une espèce de catharsis et c'est Ià que

je place volontiers Voiture-satyre. Voiture-mandarin appar-

tient à jamais à Mne de RambouiLlet.

Ce portrait m'aurait paru inconplet si je n'avais pas

dénontré que Les deux prédispositions de Voiture s'épousaient

adnirablement. Les sens cadraient bien avec I t esprit. Bien

que Voiture-Callicrate portraitisé par Mlle de Scudéry dans

son "Cyrus", soit muni des traits les plus répugnants, me le

rendant repoussant au plus haut degré,je ne puis m'empêcher

de reconnaître Ie charme unique de certaines de ses provo-

cations gravées dans ses l-ettres. Je me serais reproché de ne

Ies garder gue pour moi.

i?9, Cf. aussi lettre de 'rtoiLure à [re de Sablé,n0euvresn,
éd, Roux,p,236,
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Voiture à MIIe Paulet i "Je ne puis me retenir de par-

Ler d'amour et puis je suis si petit que vous savez bien

qutiI nty a pas de danger en moi" ("Oeuvres",éd.Roux,p.111).

Le danger fut gigantesque ! Il aurait été peut-être plus

petit si Voiture avait étê plus grand!

Voiture à l-a mère du Grand Condé, parlant de sa nou-

velle maîtresse et en 1ui présentant 1es raisons pour les-

quelles iI ne peut quitter Paris pour aller la voir à Poissy.

Se rappelle-t-on cette aimable lettre? Je veux Ia citer ici

pour donner une idée du dévergondage raffiné de ce bon

diable, "J'ai déLibéré Longtemps en moi-meñe si je dois

al-l-er et il y a eu grand combat entre mon coeur et une autre

partie çlue je ne nomme pes, Mais enfin, Madame, je vous avoue

gue ceLl-e qui raisonnabLement doit être dessous ¿ eu Le

dessus et que jtai mis devant toutes cåoses ce gui, natureL-

Tement, esú derriêre" (180/. Le sel de ce fragment frappe

plaisamment. C'est une lettre partie de bonne main. Enjouée

et piquante ( 181 ) .

Afin de mettre Ia dernière touche à ce portrait de

Voiture-amant, je ne puis mtabstenir de remarquer que les

femmes contribuèrent grandement à 1 t épanouissement de Ia vo-

cation lubrique de Callicrate, êt gue le rôle qu'elles jou-

èrent fut loin d'être passif. Aucune n'était 1a première ,

chacune voulait être Ia dernière. Serait-i1 déplacé de

mentionner ici cette inconnue inpudique qui se hasarda à en-

voyer à Voiture une lettre galante garnie de perles et de

180, De Paris, 5,yIII,l639,n0euvÌesn,éd,Roux,pp,256-25?,
181, Voiture gagna I'adniration de Racine nône, Cf,lettre
de cel.ui-ci à son fils du ?,VIi,1698 dans:nLetbres de

Racinen p,2?8,
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4000 francs afin de Ie regagner comme anant? ("Oeuvres",éd.

Roux,p.258) Piètre manoeuvre. ElIe aurait dû savoir 9üêr

possédant à merveille tous Ies vices du monde, Voiture était

exempt de celui-ci:i1 n'était Pas cuPide. fl appelait I'argent

" l-e corrupteur de La raison(l82) ,Ttempoisonneur des â.mes et

Ltauteur de désordre, dtinjustice et de violence'", Apre au

jeu de dés,il en perdait largement nais iI en prêtait autant

sans Ie redemander ( 183 ) . La dame en question se serait donc

montrée plus naligne si eIIe avait effectué une autre ma-

noeuvre pour le tenter , "Je ne croyais P&s t répondit Voiture

("Oeuvres",éd.Roux,p.258)r que vous dussiez iamais vous servir

de ces moyens-] à pour regagner un amant, ni que cette sorte de

cåoses pút avoir du pouvoir sur moi; et sans mentir, ctest

la première fois que je me suis Laissé ébl-ouir aux riclresses,

et gue 7'argent mta tenté", I1 renonça aussi à 1a bourse géné-

reuse d'une certaine Mme la Grillère¡ fort riche et prête à

réparer toutes ses pertes subies au jeu,à condition de devenir

son épouse ( 184 ) .

Tel est,à 1'époque de 1'hôtel d'Auchy,1'état d'âme

du chevalier Voiture et 1a teneur de son courrier ( 185 ). Dans

ses lettres, il ne recule devant aucune obscénité. Sur tout

ceci, voir sa lettre à une dame qui lui a raconté l-es fortunes

qu'elle a eues dans Ie bois,et oìr il lui demande de lui racon-

18¿, Cf,leitre de llne de Sévigné à Bussy 2?,I,11ì91 el ceile
oe Voiluie à Pisani n0euvresn,éd,Roux,p,31E,

183, Cf,s¡ Iel+,re au narquis de Pisani qui avaii perdu au

jeu loul son argent et son 4quipage, au siège de

thionville,s,d, n0euvresn,éd,Rcur,p,3l5 el la Iettre de

tJhapelain à Bal.zac 1,Ili,163?,
181, Chapelain à Balzac, ¿{,IV,lû40,
14c, i'Lnvile le Iecteur à jeter un coup d'oeii aussi su¡
,rne ieltre du conle d'.{vaur à Voiture (¿6,yII,lt{?) où ii
est question d'une cerb¿ine Ulle de Verpillère qui, dans ses

erallalions aú.lureuses, se jetaif ¡u cou de Voiture('Lettres
de drAvaux à Voituren p,29),
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ter cel-les quterre aura lorsqutelle couchera en virle (s.d.

"oeuvres",éd.Roux,p.259).ou bien, encore une autre où i1 parre

d'une demoiselLe "at)x yeux éveilJés, au nez un peu retroussé,
fine, fièrer, dédaigneuse, glorieuse et civire, bonne et né-

chante, eui gronde souvent et qui néanmoins plaît t,oujours ",

et qu'il aima une fois depuis Bagnolet jusqu'à charonne (1g6).

Les lettres galantes de Voiture invitent à nous deman-

der de queIle nature furent ses propos échangés avec 1es fa¡ni-
liers de ra vicomtesse dtAuchy, et de queì- acabit furent res

divertissements qu'i1 y apporta. Le l-ecteur se Iaissera tenter
par des conjectures que je n'ose souffler que fort tinidernent,
faute de preuves irréfutabl-es. 11 me semble, d'ailleurs, que

je plaisante un peu trop sur ce sujet.

******

rl- est temps de m'acquitter de mes engagements envers

1e poète hétéroclite, Neufgermain. Lui aussi était intimement

lié avec le sal-on de Mne de Ranbouilret et avec celui de Mme

d'Auchy. chez Arthénice, ir introduisit 1a mode des courtes
pièces où la fi-n des vers formait l-e nom propre d'une per-

sonne. La mode prit, voiture s'y 1ança. rl fit une pièce du

genre à La louange de son ami d'Avaux:

['autre jour Jupiter nanda

Pa¡ l{ercure eb par ses prévosts
Tcus Ies Dieux et Ieur connanda

Qu'on fìt bonheu¡ au grand d'Àvau¡, ( 18? )

Les liens qui unissaient Neufgermain avec la fanille de

Rambouirlet ne pouvaient être pl-us étroits. S,étant marié

186, À tlle Paulet, de tadrid, 1û33,n0euvresn, éd,tjbicini,
p,1t)4,

18?, |{ss Conra¡i 4126, To IiI fo 381,
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trois fois, iÌ eut à I'âge de 63 ans (188), de sa troisième

femme La très jeune Anne Gilbert un fils euir le jour de

son baptême (25.XI.1637), eut pour marraine Julie d'Angennes

en personne. La fameuse barbe du poète apporta à I'hôte1 bien

de l'agrément (189), tout conne ses talents de co¡nédien. Une

lettre de Chapelain,écrite à Montausier en AIsace(20.XIf.163S)l

m'apprend 9üer dans une conédie que IthôteL de Rambouillet

s'apprêtait à monter pour fêter Ia prise de Brisac(19.XII.

1638), il fut choisi pour incarner l-e personnage grotesque de

Barbagrigia hampatore (fSO¡. Le lecteur notera tout ceci pour

constater Ia présence actíve de Neufgermain dans Ie salon

d'Arthénj-ce et les aff inités qui I'attachaient à ses habitués.

Le nom de Neufgermain ne clôt pas Ia liste de ceux

qui entrèrent dans f intinité de I'hôtel- de RarnbouiLlet

aussi bien que dans celle de I'hôtel d'Auchy. 11 y en eut

d'autres, Mal-Ìevi11e, auteur de plusieurs pièces de la "Guir-

Iande",1'abbé de Cérisy et ses deux frères: Nicolas et Phi-

Iippe Habert, .1tabbé de Marolles. La liste s'avère longue. 11

m'a paru essentiel d'en parJ-er car un salon littéraire en tant
que te1 n'est null-ement un lieu. Ce sont des êtres humains

qui donnèrent naissance à ce phénomène et ce sont eux qui

décidèrent de son âme.

Quelle fut celle du salon de la vicomtesse d'Auchy

aux yeLrx des contemporains? Selon Chapelain, la rusticité du

parler des conférenciers du Iieu qui éprouvaient une douce

jubil-ation à haranguer pour amuser l-a galerie plutôt que

188, ¡lé le 12,IiI,15?4.
189, Sur l'aveniure de la ba¡be, voir I'historIelte de

Tallenanl, p,54?,

110, Sur l'épisode, voir le chapifre sur le salon oe Une de

RanbouiÌlef p,l8?,
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pour f instruire véritablement, était grande. L'affectation

du langage, Ie ton pédantesque et faussenent mondain, déc1en-

chèrent ses railleries. I1 écrit à BaIzac (22.TII.1638):

", , . quelgues-ur2s de nos académiciens et les poètes et -les

orateurs de la seconde c-l,asse que nous ne vous avons pas vouiu

donner pour compagnons, y lisent ,leurs pÍêces, y font des

harangues et y défrayent -les dames qui en sont, tous Les mar-

dis, après-dîner. Si vous me demandez avec quel succès, je

vous dirai qut il est mauvais, quoique ce ne soiú que par

ouí-dire, ne mtétant pu résoudre à faire un des ról.es de

cette nouveLl-e comédie ni de complaire à ceux qui m'en soLTi-

citaient",

Chapelain se défend à naintes reprises de faire partie

de I'académie de Mme d'Auchy. II dit dans sa lettre du 18.II.

f638 à Godeaul. "On vous a joué Jorsquton vous a nandé que

j'étais I'un des tenants de l-'Académie féninine, Pour avoir

refusé d'en être, jten sujs brouiLLé avec pJus dtun de mes

amis et il n'y a guère dtapparence qutune personne qui se

trouve embarrassée dtune compagnie où Le devoir I'oblige

d'assister, afLât, chercher à perdre du temps dans une autre

qui dégénère en ridicul-e et que si l- t on appelait cohue, f t on

ne nommerait que par son vrai nom",On note ici le mot "cohue"

que Chapelain fut le premier à ernployer. Tal.l-emant se servit

de la même expression en parlant de I t académie dans ses

"Historiettes". Ma tentation est trop grande à ce propos pour

m'empêcher de remarquer une faute commise par l'historien de

Mme d'Auchy, Georges Mongrédien, qui affirme gue Chapelain
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adresse ladite lettre à BaIzac (191). En réa1ité, c'est à

I'évêque de Grasse,Godeaur euê Chapelain l-ance ses violentes

diatribes.

La réponse de BaJ.zac ne t,arda pas à augmenter encore

plus la dose déjà nortell-e de poison, administré maintes fois

par Chapelain. II Ie fit dans sa lettre de l-a nêure année

(30.IX), dont je détache seulement quelques lignes "C'est¡ à

mon gré uÌ¡e beLLe cåose qLte ce sénat féninin (...), Il y a

Tongtemps que je me suis déclaré contre cette pédanterie de

l-'autre sexe et que j'ai dit que je souffrirais pJus voLon-

úiers une femme qui a de La barbe qu'une femme qui fait l-a

savante",

Dans ses "Antiquités de Paris", Sauval r ên parlant du

salon de Ia Vicomtesse en tant que d'une des Acadérnies des

Dames Savantes, évoque ladite lettre de Bal-zac en affirmant

qu'elle fut adressée à un certain Chapelì-e(192). Je corrige Le

lapsus: c'est Chapelain, sans nul douter gui en fut Ie desti-

nataire et d'ail-Ìeurs, parni les correspondants de Bal-zac,

aucun ne porte le nom de Chapelle.

BaLzac chercha à mettre en lumière l-e ridicul-e du salon

de Mme dtAuchy et de ses consorts, deux ans déjà avant la

lettre citée pJ-us haut.Je lis dans celle à Chapelain du 22,ïX,

1636i"On m'en écrit comme dtune Comète fataLe qui nous menace;

comme d'une chose terribLe et p-ius redoutabfe que l-a Sainte

Inquisition. On me mande clue c'est une Tyrannie quj se va

étabLir su¡ -les espriús et â laque)7e il faut gue nous autres

191,'La vie litté¡ai¡e au IVIIe sièclen p.26, Paris l9{?,
Ed, Jules Tallandrier, Voir aussi nl{ercure de I'¡ance' , l, Iy, -
1,V, l9ll, p,3??,

192, ti ne s'agit cerl¿inenent pas de Claude-Ennanuel.

Lhuillier,dib Chapelle, }lé en 1626,i1 éiait trop jeune pour

êbre le desIinaiaire de la leLlre,
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Faiseurs de Livres, rendions une obéissance aveugLe't, Le

même, quatre mois pl-us tôt (15.V.1636 ) : "f-l f aut se protéger

contre La contagion du GaLimatias, du Gasconisme et d'autres

senbLabLes maux populaires".Le salon de Caliste fut-il un de

ces maux?

*****t

Le lecteur a sûrement saisi Ie ton mordant, caustique

et même irritant que j'ai adopté jusqu'à présent dans ce

chapitre sur le salon de Ia vicomtesse d'Auchy. Ce ton ne

s'éÌoigne pas de cel-ui choisi par mes devanciers qui ont dé-

battu Ia même question. Ma démarche était préuréditée car, si
jtai imposé ce ton à mon l-ecteur, c'est pour, maintenant, Ie

surprendre davantage.

***t**

II est fort aisé de bâtir une fable,mais je ne conpte

pas m'en rapporter à 1'opinion commune. Je n'ai pas été parti-

cul-ièrement sobre dans Le choix des lettres de Chapelain et de

Bal.zac-, car c'est surtout grâce aux pièces tirées de l-eur

portefer-rill-e qu'il m'a êLé possibl-e de débattre ce chapitre.

Les historiens de 1a vicomtesse d'Auchy, Colombey, I'fagne et

Mongrédien ( 193 ) font chorus en exagérant démesurément le

nombre de contemporains gui r soi-disant, couvrirent son safon

de sarcasmes et qui stigmatisèrent La maîtresse du l-ieu en

l9l, Cf,p,ex, l{ercure de France, 1,IV,-1,V,1931,p,312 et
aussi, G,üonl¡éoien, nIa vie liitérai¡e au IVIIe siècie',
I{,1{rgendie, oLa po).itesse nondainen.
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la harcelant dtinjures et en se divertissant à ses dépens.

Est-il blen juste de s'exprimer de Ia sorte, à son sujet?

Qu'il me soit permis d'affirmer, dans I'intérêt de

Mme dtAuchyr eue la présence de son salon dans les l-ettres des

contemporains et dans dtautres écrits, est quasi nul-le. Et je

tiens à persister en mon opinion. Mon dépouilLement de la cor-
respondance de 1tépoque et des écrits des auteurs cLassiques a

été une recherche pénibre et désespérée d'un quelconque sillon
tracé par Mme d'Auchy. Ce sil-Ion s'avéra quasi ef facé et Ia

réa1ité plus obscure que jamais.

Pour établir Ia vérité sur cette acadénie féminine,

Pouvons-nous nous fier au chapitre rachitique de TaIlemant? Sa

méchante plume nta jamais épargné personne.

Som¡nes-nous autorisés à nous en remettre aux ténoi-
gnages de Chapelain? Il- n'a jamais mis les pieds chez Mme

d'Auchy (194) et,comme je 1'ai démontré plus haut,ne fit que

bâtir ses attaques en prêtant l'oreille à des ouï-dire.
Tout comme son correspondant Bal-zac qui spéculait paisi-

blement, retiré dans son Angoulême.

Quant aux autres, ils gardent le silence sur ce sujet,
dans toutes l-es centaines de lettres que j'ai dépouiLlées.

Parmi ces l-ettres, il y a p.ex. 1a correspondance du Père

CampanelJ-a (195) Sui vint à Paris afin d'échapper aux persé-

cutions qu'on lui faisait subir en Italie. I1 en donna

queJ-ques détaiIs, dans sa lettre à Peiresc du l-1.XII.163'1

(fgg). Dans tout son commerce de lettres, Ia vicomtesse

194, Sa lettre du 2i],1II,1tì38,
195, nLeltere 

Ce Tonoaso Canpanella raccolte eC annolabe da

llichele Baldagghini', s,l,n,d,
196, Pendanl son séjour à Pa¡is, en 1635, Canpaneiia a

,l'ailleurs séjourné dans la uaison de Peiresc, voir s¿

Ietbre à Del Pozzo, 1{,iIL1635,
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dtAuchy n'apparaît pas. Et pourtant TaLlemant prétend que la

vicomtesse connaissait bien Itecclésiastiquer eu'erre allait

assister à ses sermons et que Lui venait aussi dans son sa.l-on.

Telle est aussi Itattitude du cardinal- de Ref,z. Pas une seule

fois je ne trouve Ie nom de Ia Vicontesse dans toute sa cor-

respondance, ni dans celle de videl, publiée par Dedin (Paris,

1631). J'y trouve bien des lettres à Faret, aucune ni à llme

dtAuchy, ni sur Mme dtAuchy.

A Ia mort de Mlle de Gournayr orr trouva dans son cabi-

net des lettres que lui avaient adressées des personnages

ilrustres de J-'époque comme Richerieu,l-e cardinal Bentivoglio,

saint François de SaJ-es, MIIe de Schurmann., Bal-zac, Heinsius,

Godeau ou Mainard. Aucune écrite par la vicomtesse dtAuchy ou

sur l-a vicomtesse d'Auchy.

Est-ce que j'essaie par 1à de prendre 1a défense de la

femme en question? Je suspends Ia réponse. Mais iL me paraît

inconvenant de philosopher sur cette affaire en entonnant le

même air,ce à quoi rien ne mtautorise vraj-ment. En Itabsence

de faits précis, tout n'est que conjecture, La vérité histo-

rique oblige à plus d'exactitude. NuI n'aime être pris en

faute, tous aiment prendre en faute autrui. Mais, parmi les

procédés mis en oeuvre pour y arriver, tous ne sont pas permis

et it faut sten garder afin qu'ils ne nous heurtent pas plus

qutiì-s ne frappent Ia victime.

Bien que la poignée de contemporains dont j'ai cité

pÌus haut les témoignages, aient porté sur l'jme d'Auchy des

jugements peu modérés, j'en ai déniché d'autres que personne,

que je sache, n'a encore signalés et qui me permettent de ne

pas frapper la cloche d'un seul côté seul-ement.
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Le tome second de la t'Nouvelre pandore" de vertron, à

ra page 470, contient un catalogue cles dames irrustres de

1'époque classique. La liste est longue et I'auteur y fait
parader Ia vicomtesse d'Auchy sur un pied d,égalité avec,

entre autres, Mme de La Fayette, Marie-Thérèse d'Autriche, Mme

de Maure, Mme de Rambouillet, Henriette dtAngleterre, Mme de

Longueville ou Mme de Harcourt.

Marguerite Buffet, dans ses "Eloges des rrlustres sa-

vantes tant Anciennes que Modernes", publiés à paris en l66g

écrit i "Mme La vicomtesse Dauchy, une des femmes de France la
pJ.us habiLe et qui savait l-e mieux employer le temps, ELLe en

étaiú sj bonne ménagère que toutes ses heuzw étaient comptées

pour en tjrer quelque profit", ceci cadre bien avec un alinéa

tiré de "L'Honnête femme" de Du Boscrgui tranche La question

de chasteté et de complaisance. Jty lis que "l_ron peut avoir

des inciinations particulières sans offenser 7a chasteté, pour

conserver l-a vertu, if faut s'adonner à queTque LouabLe exe.r-

cice. tres mauvaises pensées ont prise sur un espri t oisif",

L'activité tittéraire de Mme d'Auchy fut-elle une pénitence de

Caliste?

Dans les éroges de Ml-1e Buffet, la vicomtesse dtAuchy

figure parmi la reine de suède-christine, Mr-r-e de scudéry,

catherine de Médicis, la mère des Gracques et l'rmpératrice

Athénais. Tout est reJ.atif, bien sûr, mais Les éloges de

Ml-le Buffet, ignorant 1'existence de Mme de RambouiLLet r o¡ se

demande spontanément si la vicomtesse d'Auchy a vraiment mé-

rité toutes l-es huniliations qui ne l-ui ont pas été épargnées

et sj- Mme de Rambouillet a vraiment nérité toutes les louanges

qui lui ont été adressées.
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La vérité est bien-plus difficile et pour cette raison

je tiens à mtécarter de la condamnation inconditionnelle de

Mme d'Auchy, prononcée à Itunisson par mes devanciers.

Ml-1e Buffet louerplus loin, les oeuvres de charité aux-

quelles stadonnait Mme d'Auchyr et le Père Du Bosc, dans son

"Honnête Femme", Ia cite en tant qu'un exenple de femme sa-

vante. Il- y fait I'éloge de son grand esprit qui lui "permet

d'entreprendre -les t,âches Jes p-Zus diff iciJes" et de marcher

"sur des épines comme un autre feraiú sur des fLeurs", Ltéloge

du Père Du Bosc porte sur 1'obscur volume d'homélies, certes,

mais la seule présence de Mme dtAuchy dans cet ouvrage est une

référence dont Ie poids ne peut être mis en doute.

Il convient aussi d'insister sur Ie fait que parmi les

invités de Mme dtAuchy, plusieurs étaient membres de Ia véné-

rable Académie Française, à savoir: les frères Habert, Bois-

robert, Saint-Amant, Mainard, MaIIeviJ-Ìe, Voiture, I'Estoile.

Ils étaient J-oin dty faire tapisserie. De I'Estoile y prononça

(14.V.1635) un discours "De l-'excellence de la Poésie et de 1a

rareté des parfaits Poètes", de Cérisy un autre, intitulé

"Contre 1a pluralité des langues" ( 21. I.1636 ) . Le dynamisme

intellectuel- de tous ces académiciens rehausse considérable-

ment 1e prestige du salon de la Vicomtesse, de même que la
présence de Ia plupart de ses familiers dans "Le Parnasse

français" de Titon du T1llet (197).

Hâtons-nous de rappeler que Ia présence de certains

familiers éminents de l'hôtel de Rambouill-et chez .l-a vicom-

tesse d'Auchy, n'est pas une forme de J-ouange négligeable.

Nous connaissons les mérites de Voiture, de Mme de Sablé, du

1$f , Sladkine, Genève, l9'il(réédition),



384

cardinal- de Ret"z et de Mme Des Loges. Ceux des frères Habert

ntétaient pas moins considérables à I'époque. Pendant la que-

reLle des Anciens et des Modernes, Ies Modernes soutinrent que

Virgile n'avait rien écrit qui fût comparable au "Tenple de

la Mort". Ltauteur de l'ouvrage, Philippe Habert, menbre lui
aussi de l-'Académie Française, fréquentait 1e salon de Mme

dtAuchy. Son "Temple" fut beaucoup Iu dans l-es ruelLes pari-

siennes ( 198 ) . Antoine Adam écrit dans ses annotations qui

accompagnent l-es" Historiettes", que ce fut "Itune des oeuyres

poétiques 1es plus admirées au XVIIe sièc-2e", Germain Habert,

I'abbé de Cérisy, frère aîné de Philippe se fit le nom, lui
aussi, dans la littérature de 1'époque. II apparaît souvent

dans Ia correspondance de Chapelain qui confirne Ie rôLe que

I'abbé joua dans 1a carrière Iittéraire d'un autre famiÌier
des deux sal-ons, Jacques Esprit. On voyait beaucoup I t abbé de

Cérisy dans la société parisienne, "M. Ltabbé de Cérisy est un

certain petit invisible, qui est partout et qu'on ne trouve en

aucun Lieu", écrit Chapelain dans sa lettre du 6.III.163?. Or.

à 1'époque, iI était fort visible aussi bien chez Arthénice

que chez Caliste. Tallemant, complice et rival de ses amours,

atteste que ce fut " un des pTus beaux esprits du siècl.e"

("Historiettês", p.812). Il- était fort des amis de Conrart,

tout comme son frère Philippe. Les deux faisaient partie des

fameuses réunions qui se tenaient chez conrart et c'est préci-
sément chez cet académicien qu'ils entrèrent dans les arcanes

de la création littéraire. Tout ceci invite à avoir snr 1e

198, Selon nle 
Parnasse françaisn de Titon du Tiilet (Paris,

19?1 p,205),Pellisson a dit que nLe leuple de la Io¡tn étail
une des plus belles pièces de J.a poésie française,
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salon de Mne d'Auchy un regard différent de celui de la

1égende.

Ltappréciation que Du Bosc fait de la vicomtesse dans

son "Honnête femme",correspond à une estimation anaJ-ogue que

porte la dédicace du "Nouveau Recueil- des plus beaux vers de

ce temps", pubJ-ié à Paris chez Toussaint du Bray en 1609. une

trentaine dtannées avant 1'apogée du salon. L'éditeur dédie le

volume à ra " ¿rès iLLustre et vertueuse dame, charjotte des

[/rsins, vicomtesse d'Ochy". Dans sa dédicace, il porte aux

nues son concours à l- t élaboration de 1'ouvrage, ainsi que les

mérites de la vicomtesse-mécène. ce volume contient, entre

autres, la "chanson pour Mme Ia vicomtesse dtochi", dans Ia-

quelle un des farniliers de son salon,Ie poète Lingendes,chante

Ia beauté angéIique de 1a voix de Doris/d'Auchy.

Je trouve une autre louange à J_'égard de Caliste, non

moins enthousiaste, dans les Manuscrits de conrart no 4115, fo

98. Son auteur s'y prend ainsi:
nCharlofle dont l'esprit pénètre loutes choses

Savante Vicctlesse, Illusfre.des Ursins, , ,

C'est Mall-evil-Ie qui déposa cette couronne aux pieds

de Mme d'Auchy (199). Ses éIoges de Cal-iste méritent notre

attention, car l-e poète était surtout connu pour ses poésies

fort osées sur 1es personnages du temps r êt ra rangue de ses

vaudevilles est aussi méchante que celle de Tallemant. sinon

plus ! Parmi tous ces vers d'une malveillance évj.dente, je n'en

trouve aucun qui prenne pour cibl_e Mme d'Auchy (200 .ZOL).

193, Je irouve Ie nêne sonnet dans Ies nPoésiesn 
de

tlalleville, éd, lô59 à la page 523, éd,19?6,p,23,
?00. Il fub ainis dans son srlon,ayant gagné un grand succès

de ses nlléroÌdes', publiées en 161{,
301, D¿ns Ies I{-ss Conra¡t (1115, To X, f o 1105 ) , je nouve
une Lellre de l'Estoile à l{alle'¡i.l.le qui rouie sur Ia



386

J t apporte Ie dernier témoignage. C, est un fragment que

je tire de 1'épître du libraire qui publia re "Discours sur

1'alriance de la raison et de l-a foi" de saint-Ange. J'y ris:
". .. Mme fa vicomtesse dtochy qui par sa ra,re vertu et capa-

cité s'est acquis ]a possession des premiers hommages de

toutes -les beTLes productions d'esprit qui se font à paris,

vouLut çlue LtassembLée s'e¡t fît en sa maison" (ZOZ),

Me faut-iI citer encore re poète Neufgermain guir dans

sa "Minerve d'Auchy",glorifie ltétendue du savoir de ra vicom-

tesse et exalte I t adresse avec laquelle elle manie le Latin et
l-e grec?

Tous ces dithyrambes que je viens d'évoquer furent-il-s
seul-ement des élucubrations creuses, déposées aux pieds de ra
damer ou bien, des hommages véritables? Afin de pouvoir ré-
pondre à ra guestion, il serait nécessaire de pénétrer rtin-
saisissable, c'est-à-dire ce vilain mystère qui nous cache -La

frontière qui sépare ra vraie vénération de r'adulation ser-
vile. A 1tépoque cÌassique, tous les homnes de plume cherchent

à rentrer dans -l-es bonnes grâces de ra f enme. c'est elre qui

est posée srlr un soc.l-e par 1 'homme, et c t est elle gui, grâce

à son esprit éveillé,lui impose ses rois et exige qu'il rui
voue un culte fidèIe, soumis et respectueux. L'homme a peur de

la femme au xvrre siècle. rl a peur de son intelligence,craint
son ironie, appréhende son mépris, redoute grandement ses juge-

ments. r1 recherche son estime et sollicite son admiration.
Mais , pour être admiré dte11e, it doit 1, admirer le p,remier.

c'est cette vénération, roin d'être désintéressée d,ail-J-eurs,

correspondance de ce dernier,Il n'esl inpossible de t,en
faire une idée,car ces Ietf¡es senblent ¡erdues,
202, Publié en 1513, ?e édition,
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qui l'invite à régrer son pas sur 1e sien et sa conduite sur

ses désirs. ces désirs deviennent pour Iui inpératifs tant
qu'iI veut que La femme prenne soin de lui et qu'elJ_e lui
accorde ses faveurs ( 203 ) . sans sa bienveillance généreuse,

1'homme ne peut rien. J'ai bien dit: "rien", car la femme ne

règne pas en souveraine seulement sur son âme mais, étant

dévenue un véritable juge rittéraire, elle règne aussi sur son

esprit et ne favorise que res oeuvres qui suivent ses goûts.

ElLe frappe à mort celles qui sten écartent.

La vicomtesse d'Auchy, étant présidente d,un sal_on

lit,téraire, iouissait du même pouvoir. Voilà pourquoi, l,in-
saisissable dont j'ai parlé prus haut échappe à toute prise,
car pour esquiver 1e coup mortel, Ie Iittérateur recourt par-

fois à ltimposture et adure pour sauver sa peau (zo4l, Mme de

Sablé dit dans une de ses maximes (LXXVII): "La société et

même L'anitié de la plupart des hommes n'est qu'un commerce

qui ne dure qu'autant çlue Ie besoin", Bellegarde dans ses

"Réf lexions sur l-e ridicul-e et sur les moyens de r t éviter"
(205), range tous les hommes du côté des fourbes. La société

est pour eux une école de tromperie et ctest 1à qu'i1s
s'étudient à tromper re monde par des paroles fLatteuses et à

débiter des mensonges(206). Est-ce rà 1'écore d'où vinrent ies

203, Je ne perrers d'apporfer ici un noi tiré du nsecret 
de

briouphe¡ ies fennes et oe les fixern (Paris,Ponthieu, l825,
p,{6) de Sainl-Anges:nN'ayez poinl de honte en lonbant aux

pieds d'une belLe, puisque c'esl elle qui doit vous

ccuronnern,
li){, Je déc¿0hèie l¿ nissive no X)(XI d'une Péruvienne (p,18{
dans les nLeltres d'une Péruviennen) qui ne poétise pas ia
queslion, Eile y parle de nla fausse poiitesse des honnes

envers Les fennes en France au IVIIe siècien ef rie Leui
nrespect 

purenen*u inaginairen,
2t)5, Paris, J,tiuignard, 1?t)0,

il06, Pascal:n.{insi Ia vie hunaine nrest qu'une illusicn
pelpéluelle; on ne faii que s'enire-[r0ûper eb sìeni¡e-
flatler,Personne ne parle de nous en not¡e présence conne il
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adul-ateurs de Mme dtAuchy? C'est à la même école que lton
apprend aussi qu'il ne faut plaire qu'aux plus honnêtes-gens

et qutil ne faut pas vouloir contenter Les pédants et les

sots. Ceux-ci méritent qu'on les traite d'une manière moqueuse

en effet et flatteuse en apparence. CruelLe invitation à

I'hypocrisie qui devient une nécessité de 1'époque. _O*._.!-ç_lpp*o.:_*-*

"-o_...,."{"r"9. f-eç !

Je me hâte de clore Ie débat. Je cite encore, bien

qu'à contrecoeur, quelques mots é1ogieux, tirés des Lettres de

I"lalherbe. Le 4.II.1607: "Vous êtes toujours â I'envie de

votre sexe et de l-'admiration du nôtre"(207 ), Ailleurs Ie

poète s'extasie sur "fes douceurs de (Ia) divine conversation"

(ibid.,p.152) de Caliste et n'hésite pas à lui déclarer qu'il

ne connaît "rien au monde qui soiú ainabLe et adorabl-e"comme

elLe ( ibid. , p. 153 ) .

Jtai bien dit: "à contrecoeur" car, comme je 1'avais

déjà prouvé plus haut, Ies lettres de Malherbe à Caliste sont

un sj-Éantesque entassement d'effusions qui adulent trop pour

quton se Laisse tromper par le nirage. L'amour égare souvent

fort la raison ( 208 ) .

Tel- est -Le deuxième son de cJ-oche auquel j'ai prêté

1'oreille afin d'être à même de parler du salon de la

en parle en noLre absence , L'union qui esb e¡lre Ies honnes

n'est iondée que sur celte lutuelle tronperie; er peu

d'aniiiés subsisteraienf,si chacu¡ savail ce que s0n ani dir
de Iui lorsqu'il t'y est pas,quoiquril en parle alor:s

sincè¡enenb et sans passionn,nPenséesn(no i00)p,6à, Pascal,
éd, 3o¡d¿s, Palis, l!66,
207, D¿ns;n0euvresn, éd, L,Lalanne p,165,

1'j8, $ussy se croyrit au cou¡anf de la quesiion,
n['anour vienl de I'aveuglenent,
L'anitié de la connaissance' ,

llaxines d'anour d¿ns:nIlistoite â,ßoureuse des lìaulesn, 1?5{,
p,28?,to i, Je cile à ce propos l{altrerbe Iui-nène:'l'anour
et Ia raison sont, inco0palibles'(lettre à Caliste au

1(),II,160? dans:n0euyresn, ód,L,Lalanne, p,l?3),
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vicomtesse d'Auchy, dtelIe-même et de ses nésaventures, en

termes propres. Le tableau burlesque peint Par mes devanciers

ntest peut-être pas moins comique mais la sentence me

paraît moins définitive. La vicomtesse d'Auchy ne fut Pas

une personne dont Ia vie fut uniformer .La conduite pondérée,Ia

réputation sans tache, bref, elIe ne prônait Pas les vertus

qui caractérisent une existence fader conventionnelle et

monotone. ELle était manifestement différente des autres et

nous savons tous que ceLui qui sort de L t ordinaire, soit par

ses qual-ités, soit par ses défauts, dép1aît irrésistiblement

à Ia foul-e qui cherche à défendre sa terne uniformité en re-

doublant cruellement de virulence. La vicomtesse d'Auchy avait

donc,elle aussi, bien plus de mal à y Parer. Plaise au lecteur

de néditer un peu sur cette pensée.

' Je ferme ici cette parenthèse et i'en ouvre une autre.

****x*

Le salon de La vicomtesse d'Auchy invite obJ.igatoire-

rnent à parler de Ia préciosité ridicul-e et, surtout,du langage

précieux. Je tiens à aborder Ia question non seul-ement sous la

perspective de la littérature épistolai-re du temps mais aussi,

je dirais même: surtout, sous l-a perspective de la réalité

linguistique actuell-e .

Parmi les lettres de Mme de Montmorenc)-, écrites à

Bussy-Rabutin, il y en a une, datée du 1.\¡.16?0, où eIIe s'em-

presse de lui annoncer 1'apparition, dans l-es salons, dtune

étrange lettre. Cette lettre de Ia main de I'lme de La Fayette 
'

fut "donnée au public" par la romancière "pour se moquer de
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ce qu'on appell-e Les mots â La mode et dont I'usage ne vaut

rien", Six jours plus tard, le 6.V.1670, Bussy, après avoir lu
Iadite lettre r rr€ tarda pas à en communiquer son impression à

son ilLustre correspondante i "La Lettre de Mme de La Fayette

est u¡2e ú¡ès plaisante satire contre niTLe g,e.ns qui ne parlent
que de mémoire et qui croient être du beL air quand i-ls se

seryent de ces maniè¡es de parler, Si La maîúresse a du

goût, de tel-s reproches ne La détacheront pas du compère

Dangeau",

Qui est-ce que cette pensée sarcastique å. Bussy met en

scène ?

sous 1e compère Dangeaur oll d'Angeau dans d'autres édi-
tionsr s€ cache Philippe de courcirlon, marquis de Dangeau,

1'auteur du faneux "Journal"(2og). une lettre de Mme Rabutin à

Bussy (30.vrf,1677) nous apprend que c'était un homme heureux

au jeu(210)r gui passa deux jours à l-a Bastille pour avoir
menacé de coups de bâton un courtisan nommé Langrée (211).

Revenons à nos moutons.

En effet,parmi les lettres de Mne de La Fayette,trône
cette f ine f l-eur pJ-antée par la romancière. Dans cette lettre
dite "Du Jaroux", Mme de La Fayette raille les ridicul-es ma-

nières de parrer du temps. Erle y met en scène un amant gui;

dans Lln accès d'humeur jalouser s€ plaint à sa naîtresse in-
fidèl-e et cherche à faire rourer sa jalousie sur l'esprit. A

2t)9, Boileau lui dédia la sa*,i¡e V,nSur la noblessen,Cf,
p,28{, ,{ni des lellres, cf, l{ne de Sévigné à Pcuponne

l.lII,lô61, à l{ae de Grignan 5,L16?2, Condé riif de ìui:
Si la paix Cure encore dix ans,
iÌ sera uaráchai de France (1066),

cf, annolalions de Duchêne qui acconpagnenr la
correspondance de l{ne de Sévigné,
ti0, t]l,aussi: Ielfres de l{ne de Sévigné à sa fi11e,
?9,VIL16?6, 30,VI,1680,
!11, lfae de Sévigné à s¿ fiile,23,yIL1ü??, 30,VIi,it??,
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entendre l-e parler fantaisiste et singuÌier de ce sigisbée r orr

est porté à se demander de quoi il peut bien s'agir et
jusqu'où peut mener I'outrance.

Je tiens ici à préciser une chose: le i-angage précieux

était un code manié par une caste restreinte d'initiés qui en

connaissaient la cl-é nécessaire pour 1e comprendre. Ce code

déborde d'érudition excessive et de détails inutiles. sous

1'écorce de l'esprit se cachent des énoncés souvent banals et
grossiers.Surtout ne rien dire bille en tête! Tourner autant
que possible autour du potr nê jamais se décider à dire ce que

I'on veut dire et déveropper r'art re plus aud.acieux de muLti-
plier toutes sortes de circonlocutions et d'ambages pour que

le message tombe dans 1'obscurité ]a prus profonde. Ainsi 1es

fanatiques du bien-dire se l-ivraient à tout instant au démon

faussement l-ittéraire qui l-es possédait tous.

voici la lettre dite "Du Jaroux" ¡ écrite par Mme de La

Fayette. Cette lettre est des mieux tournées et a bien mérité

de voir l-e jour. Elle provoque aussi mille réfl_exions.

"Ce sont de ces sortes de choses qu'on ne
pardonne pas en miLle ans,que le trait que
vous ne fistes hier. Vous estiéz sous les
armes, beJ-J-e comme un petit ange. Vous
sçavéz gue je suis alerte sur le conpère
d'Angeau.Je vous ltavois dit de bonne foy:
et cependant vous me quittastes franc et
net pour Ie galopper.CeIa s'appelle rompre
de couronne à couronne; c'est ntavoir
aucun mesnagenent et manquer à toutes
sortes d'esgards. Vous pouvéz croire que
cette manière de peindre m'a tiré de
grands rideaux. fl est vray que vous avéz
peut-estre oublié qu'iI y a des choses
dont je ne taste jamais et que je suis une
espèce d t homrne que l'on ne trouve pas
aisément sur un certain pied: seurement,
ce ntest pas mon caractère que d'estre
dupe et de donner teste baissée dans Ie
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panneau.Je me Ie tiens Pour dit. J'entends
Ie françois à la vérité. Je ne feray point
de fracas; j'en useray fort honnestement;
je n'afficheray point; ie ne donneray rien
au public; ie retireray mes troupes. Mais
comptéz du noins que vous n'avez Pas
obligé un ingrat".

II n'est pas possible de garder Ie silence face à cette

Iettre.

J'ai eu f idée de trouver un autre code et de m'en

servir pour dénontrer 9u€ I bien que chaque code Iinguistique

soit un système de relations entre signes ou ensembles de

signes et Ie message qutils portent, les moyens qui lui per-

mettent Ia production de messages et Ia communication sont

différents pour chaque code. Je prends donc un raccourci pour

que Ie concept de code en tant que système soit plus exPlicite

et évocateur, Pour y arriver, i'ai décidé de remplacer Ie code

mis en oeuvre par Mme de La Fayette Par un autre code r celui

qui fait éminemment partie du français actuel et dont I'empire

stétend considérablement. I1 s'agit,comme iI est facile de 1e

deviner, de It argoL parisien.

L'argot est un parier artificiel dont les mots sont

créés pour ne pas être compris par les non-initiés. Les mes-

sages précieux ne 1'étaient pas plus pour ceux qui n'étaient

pas de Ia partie (zLZ) , Pour en être, i1 leur aurait fallu

apprendre à ne plus dire p.ex. "-Ze bonnet de nuit" mais "-le

complice innocent du mensonge" et à appeler un chapelet: " u¡le

chaîne spiritueLl-e" , Nombreuses furent ceS tournures que Ia

212, Une citafion ne nanquera pas de charne ici, l{aucroix à

l{Lle P,P,(s,Ì,n,d,):'Tandis que je serai ici (à Pa¡isi,je ne

vais instruire de toutes ces belles expressions afin oe

parlet si bien quand je serai de relour que pelsolne ne

n'enten,ìe piusn,
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société des salons recherchait péniblenent pour déguiser spi-

rituel-lement des phrases banales , " Ce demi-Dieu borne inces-

samment sa 'r¿¡e",fut une façon précieuse de dire que quelqutun

rencontrait toujours cet homme de condition. Aurait-i1 été

possible de deviner que "LtaLiment d'amour" désignait une

be1le fil1e et que Ie souci exagéré d'élégance put pousser

les précieuses à appeler le discours: "-¿e visage de 1'âme" ,ou

I'eau "-l,e miroit céleste" (213 ).

Parmi ces expressions réellement sophistiquées, il y en

a qu'il est fort difficile de décoder. Pour déchiffrer sans

faille ces énigmes, il aurait fallu prendre racine au nil-ieu de

ceux qui assaisonnaient leurs galanteries dtun seI radicale-

ment extravagant. Trois siècles plus tard, if ne nous est pos-

sible dten percer quelques secrets que grâce aux ténoignages

des contemporains. Contentons-nous de spécuJ-er plutôt sur 1a

guestion que de chercher à en retrouver I t âme. Cell-e-ci est

ensevelie à jamais.

Introduisons donc au.jourd'hui sur cette scène ce lan-
gage qui surprend et qui blesse, ce Langage qui scandal-ise et

invite aux snobismes Ies plus aigus. L'argot parisien. Ce

patois ignoble, particul-ier à 1a truanderie. Son âme est

manifestement différente de celle du phébus, mais le désir de

camoufler ses propos reste le même. La signification de tous

ces "courtineurs", "chproums", "claouis" et autres "grigris",
reste dans une ombre inpénétrabLe pour ceux qui ne sont pas

du milieu.

213,0u d'autres encorei les joues: les trônes de ia
pudeur; diner = donner à 1a nature son bribu'u accouluoé;
le polage = l'union de deur élénenis; les dents = un

a¡eublenent de la bouche,
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Je reviens à la Lettre de Mme de La Fayette. voici son

message mis cette fois-ci en ergot. L'argot c'est notoire
est une variante de langue fort imagée et surtout éminemment

grossière et obscène, La traduction qui suit tâche de deneu-

rer dans l-es termes de la bienséance et de la civirité.

"Bafouille d'un jalnince à sa dulcinée".
T'étais une gonzesse vachement gironde et
t'savais que jtavais Ie mec d'Angeau dans
I'collimateu¡. Jtétais un foutu conard.
T'mtas largué pour draguer ce pingouin.
Ttm'as pigeonné et mtl'as bien mis dans le
derche. Ton cinéna m'a éclairé les
mirettes. Je pense que tu prends mon cul
pour du poulet nais j'suis un mec à qui on
ne la fait pas. Je m'fous pas les crayons
dans Ies callots et j'me plante pas dans
I t décor. J'suis pas dur dt la feuille,j'entrave Ie français, j'boucherai ma
gamelle, j'suis régulier, je m,écraserai,jtferai pas dtbaratin, jtretirerai mes
billes et larguerai l_es amarres mais
f ourre-toi-Ie bien dans l_a tronchejtte pigeonnerai au virage.

que

Honni soit qui ma-l_ y pense!

Pour que I'opération vail-l-e la peine et puisse l_aisser

voir 1'essentiel de la question,iJ- e:t vital que la traduction
porte l-es caractéristiques du code qui rui prête sa conven-

tion pour produire le message. Dans le cas de 1'argot, cette
convention est,en réalité, bien plus leste,mais il me paraît

impossible de retrancher encore plus pour la rendre parfaite-

ment irrépréhensibre pour celui qui y posera les yeux. cette
traduction argotique aurait été bien plus crue si e.l-Le n,avaj.t
pas ét'é présentée dans une thèse ou bien, si el-l-e avait été
présentée devant un auditoire ar¡thentique, c, est-à-dire ceLui
qui possède la clé, ne communi-quant quten argot. Le caractère
singulier de la thèse m'engage à donner une version atténuée
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pour ra simpre raison que je ne veux pas blesser J-a pudeur du

lecteur, toutes extrénités étant vicieuses. Le rapprochement

du langage précieux et de r'argot parisien peut paraître
imprudent. Romain RoIland sut trouver une belLe phrase donnant

1'absolution à des bravoures pareilles et dit quton ,,peut

faire de ses audaces des beautés nouveiLes",

Ma démarche ne cherche pas à montrer Les différences
entre 1es approches précieuse et argotique. ces différences
sont manifestes. La préciosité évite L'essentiel, J_'argot Le

vise; Ia préciosité est savoureuse, l,argot est cru; 1a

préciosité est pudique, r'argot est lascif ; l-es mots de l_a

préciosité ont vécu, vivent toujours et vivront encore, ceux

de r'argot font vite leur temps; re Ìangage précieux est
adopté par le groupe entier qui le parle,tandis que parmi ceux

qui parl-ent Itargot, chacun trouve artificiel r'argot de

ltautre êt, aujourd'hui, trois générations peuvent vivre sous

le même toit sans se comprendre, chose impensabre pour La

belle société des sal-ons. Du point de vue des associations.
Le langage précieux est immacuJ-é, r'argot est roin dtêtre
innocent. L'accueil ou le refus par la préciosité d'un mot de

la langue , tient toujours compte de r'échel}e de valeur, 1 'ar-
got adopte 1'attitude inverse, la seure bonne raison de ses

choix étant ra justesse du tir¡ toute approximation étant
défectueuse pour cerui qui se fait comprendre. La langue

précieuse est vague,J-'argot est une langue dont ra précision
est quasi technique. c'est une langue énergique, tranchée et
carrée.

J'insiste. La spéculation linguistique que j'ai entre-
prise et Ia présentation de la l-ettre dite "Du Jaloux" de Mme
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de La Fayette en version argotique, cherchent à montrer ce

qu'est un code linguistique et queJ-res sont res lois qui l'or-
ganisent. Pour pouvoir être sur son terrain et s'y sentir à

1'aise, i1 est nécessaire d'en posséder 1a cré. La préciosité
accorda cette cIé seulement à ces membres de sa caste qui

s'engagèrent à partager res mêmes préjugés, à condamner les
mêmes vertus et à prôner res mêmes vices. Ainsi r-e cl-an

arriva à régler même ra rangue pour maintenir et préserver

son exclusivité.

Au risque de fatiguer re lecteur, ie veux encore propo-

ser de jeter un coup d'oeil sur La traduction classique, voj.re

rittéraire de Ia même lettre. cera me permet de ra rend.re

plus audible et de l-ever le voile qui cache sa teneur tout
entière. En même tempsr c€la me permet de 1aisser Ie lecteur
découvrir à quel point cette version est déravée, fade et in-
signif iante. c'est certainement la p.l-us terne des trois.

Ce sont de ces sortes de choses que Iton
ne pardonne janais que le tour que vous
m'avez joué hier. Vous savez que j'étais
méfiant à lrégard du conpère d'Angeau. Je
vous I t avais dit en toute confiance et
cependant vous mtavez quitté sans espoir
de retour pour courir après l_ui. Cela
s'appeì-Ie passer de mari en mari. C'est
ntavoir aucun nénagement et ne respecter
aucune considération. Vous pouvez penser
que cette façon d'agir m'a ouvert de
vastes perspectives. fI est vrai qu,il y a
des choses dans Ìesquelles je ne trenpe
janais et que je suis une sorte dthomme
que Iton ne trompe pas couramment.
Evidemnent, ce ntest pa's mon caractère que
d'être dupe et de tonberrtête baissée,
dans l-e piège. Je me le tiens pour dit. Je
comprends en fait le français. Je ne ferai
pas de bruit, je serai 1oya1, j'abandon-
nerai mes prétentions, rnais vous ne perdez
rien pour attendre.
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La lettre dite "Du Jaloux" fut écrite par Mme de La

Fayette en 1670, bien des années après que ra vicomtesse

d'r\uchy eut ouvert son salon. Et pourtant je ne crois pas me

tromper en affirnant que Ie premier pas qui fraya le chemin

vers ce styre qui était "le cothurne" pour Mme de sévigné, fut
fait chez elle.

**x***

chaperain se praintr dans sa lettre à Granier, déjà re
10.xrr.1632: "Je voudrais quton emploie moins de ces termes

pompeux, nouveaux et cortégianesgues". ce dernier adjectif
dérive du titre du chef-d'oeuvre de Balthazar castiglione "r1
cortegiano" et chaperain r'employait pour désigner un styre
embrouilré. Dans ses lettres à Granier, ex-académicien qui

recevait des gens de lettres chez l-ui,chapelain précise que11e

langue il faut imiter pour s t exprimer convenabl-ement: celle
des historiens de l'Antiquité,Tacite par exemple. cette init,a-
tion lui paraît fondamentare pour pouvoir manier ra langue

française 9ui, comme il l-'écrit à MlLe de Gournay (10.xrr.
1632), "cède en gravité à l-a l-atine" et est moins be1le que

1a grecque "rfui est 1a plus bel-l-e des Jangues au jugement de

to¿¿s" (2L4),

?1,1, Je ne pernels ici de rappeler Ia ndoctrinen

iinguistique de flle de Gournay: 1)iaire avancet la langue
sens qu'elle recule; 2 )conserver I'usrge de 1a langue
enbière( I ) ;3 )donner accueiL à tous ies t,ernes nécessaires:
ncrest I'inpropre innovalion qu'il fauL b1âne¡ et non

I'innovalicn aur choses qui aspiient ru conble de ieur
perfecIion,0n doii porler l'audace du parler invenrit',
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Chapelain était partisan d'un styJ-e Peu affecté. Causer

pour dire des riens n'était Pour lui que des badineries fades

et usées, des propos chargés de rnilIe détails inutiles ' enfin

un franc galinatias, pour garder 1'expression de Callières

(215), et un langage afféLé, pour garder ceLle de BoiLeau.

BaLzac écrit, à ce propos, à Boisrobert ( 11. II.1624) z

"IL DtJ, a point de Tangue qui souffre moins 7e fard et l'appa'

rence du bien que La nôtre, De façon que toutes sortes d'or-

nements ne Lui sont pas Pîopres et sa Pureté est sj ennemie de

La l-icence des autres, qutil se fait souvent un vice français

dtune vertu étrangère, Mais en ceLa il faut se conseil-l-er avec

Le jugement et les oreiLl-est',

Les enprunts sont pourtant à Ì'aPogée. Tout comme 1e

culte voué au latin et au grec qui est grandement de saison.

Fort peu de littérateurs osent suivre BaÌzac qui se vante dans

sa lettre à Racan (écrite le 21.VIII.1625) "d'avoit remontré à

M, GauLmin (2L6) que l-e Latin et ]e grec sont inutiLes en

France",

Au contraj-re. Ces deux langues sont de mise r câr -l-es

précieux en sont tous idolâtres. Les hommes traduisent le

latin aux femrnes pendant le siècIe entier. Corbinelli traduit

à Mne de Sévigné, Bussy à Mne de Coligny (L'indiscret Corbi-

nelli I'avoue dans sa Iettre à Bussy du 30.VII.1677). II y a,

industrieux, vigoureur et déiicieux,,l,ussi ioin que se çeut

ébendre le besoin et Ia faculfé d'anendenent en la languen,

115, nDes mols à la node el des nouvelles façcns de parlern,

Pa¡is, Brunet, 1698,

¿16, i585-1665, savant mitique connu par ses Iiaisons ¿vec

les beaux-esprifs de s0n lenps, Pendanl Ir Fronde' at,raché à

!{a¿liin, Lançr 1a node des natiages ciandestins nà ia
Gaulninen, l{aniait le grec, I'hébreu, I'arabe, le lurc eb le
peÌsar, Bn 1t25, il traduit du laiin 1e ronan ie "P"hodanle

ei Dosicièsn, Il Iaiss¿ en nanuscril, enlte auftes, une

lragédie en grec; n 
Iphigènien .



399

bien sûr, des exceptions: Mme de la Sablière et Mme de Fan-

tevraul-t comprennent Horace toutes seules.

Les autorités linguisti-ques, pendant toute I'époque

classiquer rrê sont autres que Horace, Augustin, Gérard-Jean

Vossius (l'auteur de "Ars historica"), Famien Strada ("De

bello Belgico decades duae") ou Mascardi ("DeII'arte histori-

ca"). Mais i1 faut citer aussi Petrone, I'auteur du "satiri-

con", dont La célébrité atteint son apogée dans les années 60

et 70 du XVIIe siècle. Corbinelli se plaît à Ie citer fort

souvent dans ses lettres à Bussy. 11 écrit dans celle du

11. f I.1678 que Petrone préconise que "-les idées ne se dé-

tachent pas en faisant sail-l-ie du coîps du discours, mais

qutelles briLlent d'une couLeur fondue avec l-a trame du

vêtement lui-même". Donc pas de Iangage amphigourique et

incompréhensibl-e. Le sens de Ia sirnpÌicité et de la J-ogique

avant tout. Mais nous sommes ici dans le dernier quart du

XVIIe siècLe.

Dans les années 30, l-a vicomtesse d'Auchy pèche grave-

ment contre La tempérance dans le parler. Dans son saLon, Ia

simplicité n'est pas observée et tout le monde y manque. Com-

bien de discours prononcés par ses familiers faudrait-iI dé-

pouill-er pour établir 1a signification conforme à 1'usage?

Cette façon maniérée de parler qui s'entendait moins que

1'arabe, insultait 1'oreill-e. Ce langage apparemment plein

de formuLes compassées, semble pourtant se spécialiser dans

le flou. L'âme du parler des précieux ridicul-es de Ia vicom-

tesse dtAuchy, consiste en un grand nombre de termes gui,

étant quelque peu écartés de l-eur sens primitif, expriment

des idées subsidiaires dont les nuances troubLent plutôt 1e
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message au lieu de Ie rendre plus clair. Corbinelli dénonce

ainsi I'approche pédantesque (2L7 ) z "On se se¡t de mots dans

7a conversation eui t étant examinés, sont ordinairement équi'

voques et euit â force de -ies sasser, ne signifient Pointt

dans 1a plupart des expressions' ce qu'il sembl-e à tout Le

monde qu'iJs doivent signifier",

Mais les pédants savent nanier parfaitement 1'art

d'accompagner tout ce qu'ils disent d'une sauce sí délicieuse,

de paroles si châtiées et de sentiments si sublimes qu'iJ-

est difficile d'y résister et de ne pas tomber dans le piège.

On se Iaisse donc charmer par des propos vides qui cherchent à

surprendre 1'attention de I t auditoire, à augmenter sa curiosité

et à le conduire à une pointe étonnante. Mais toutes ces mer-

veilles ne sont que de simples rogatons,dont f ingéniosité est

sans bornes, tant que le beau-parleur a de l'ésprit et tant

que l-'auditoire en manque.

Les pédants ne comprennent pas grand chose non pÌus à

la noblesse du latin. Ils s'y prennent maLadroitenent. Corbi-

nelli écrit à Bussy (11.II.1678) après avoir cité' comme à

1'ordinairer gu€Ique idée d'Horace2 "Encore un mot de latin,

car nous autres savants en vouLons dire in ogni modo, quand

l-'occasion s'en présente; en quoi r?ous prétendons dif férer des

pédants qui en disent sans choix et ¿à tout PToPos".Les pédants

ont, en effet, Ia vile manie de citer sans cesse quelque auteur

grec ou l-atin, de tourner toutes les conversations sur 1a

science, n'ayant néanmoins qu'un savoir rouill-é, et de prendre

des manières hautaines, regardant avec pitié ceux qui savent

l-e latin et l-e grec moins qu'eux. Racan dit avec ironie à

?1?, I.Ine ieltre s,L,n,d, à Bussy,
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Chapelain, dans sa lettre S.L.n.d. que les "pédants sont queT-

quefois obl-igés dtécrire en français", Et de parler français!

Car l-a rage de bourrer Leurs propos de l-atinismes devient une

vraie obsession. Le st,yle pédantesque de la tribu de Ia

d'Auchy, est hérissé de ternes bizarres et relevé dtétymolo-

gies grecques ou latines qui en sont les principaux ornements.

Epater Itauditoire avant tout. Se faire val-oir. Etaler préten-

tieusement sa cul-ture rachitique devant la gaJ-erie. Cette vi-

laine pratique gagne du terrain. Peiresc écrit à du Puy, le

4.VII.1633 déjà, 9ü"'t)n jeune homme qui soit bien né et d'une

fort recomma.ndab1e modestie esú fort ?aîe en ce temps",

Tous les contemporains ont blâné les faux beaux

esprits du temps dtavoir cherché à épuiser toutes leurs rhé-

toriques pour "alambiquer" Ie simple et Ie rendre incompréhen-

sible. Mais cette façon de parler était si bien établie qu'il

valait mieux ne pas entreprendre de la détruire. La personne

qui se serait hasardée à parJ-er simplement, aurait pu être

blâmée de "parler comme un franc corsaire", ce qui voul-aj-t

dire "ma1" pour Cal-1ières ( 218 ) . CalLières traita Ies pédants

de gens évaporés qui se prenaient pour des gens de qualité et

refusaient de parler comme l-es gens ordinaires. Il-s donnèrent

ainsi le jour à toutes sortes de mots nouveaux maL inventés, à

des façons de par-ì.er maJ- appliquées, rien que pour satisfaire

le désir de verbaliser. Ce désir f it nafüe des expressj-ons

affectées qui restèrent à la mode pendant de longues années.

"DéIicatesse" voul-ait dire "susceptibilité", "discours" signi-

fiait "suite de raisonnement", "entretien" se cachait sous

"occupation d'esprit" et ainsi de suite. Serait-il- sage de

ll8, nDes uots à l¿ node et des nouvell.es façons de parJ.ern,
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nultiplier les exemples? Ceux que je viens de présenter sont

parmi les plus sobres (219).

Les précieuses stattaquèrent à tout pour prouver

ainsi Ia puissance de leur influence sur l-a langue, sur Ìa
société et sur l'époque entière. Somai-ze, dans son "Grand Dic-

tionnaire des Précieuses", affirme'. " Leur langage esú nouveau

et el-ies, ont condamné toutes les phrases ancien,nes, I1 nten

est point qui se soient pu garantir de Leur censure, if n'y a

eu q.ue l-e seu,Z , vous

rien trouvé à dire,"

mtentendez bien,"fe", à qui el..les ntaient

Le salon de la vicomtesse d'Auchy devint Ie prem5-er

théâtre de ces outrances Iinguistiques. Les années qui sui-

vront,chercheront à y remédier. La deuxième noitié du sièc1e

sera dominée par Ie souci des contemporains d'assainir Ia

langue et de réapprendre à parler. Mme de La Fayette écrit à

Ménage (18.IX.1653 ) : ". . . tous .l,es jours .ùrous avons quel-que

dispute st¿r l-a Jangue", Le désir manifesté par Ia saine partie

de Ia société de parler correctement est si grand que Iton

risque de se faire déloger si Iton y manque. Mme la duchesse

de Chaul-nes dit dans sa l-ettre du 10.X.1695: "M, de Coulanges

ne sait que trop comme Beaucé autrefois hasarda de se faire

cåasser de l-'hôteL de Méneuf pour sa maLtvaise Jangue". On

commence donc à être prudent. On fait valoir ses paroles, on

recherche un style plus parfait, une rail-lerie plus fine mais

aussi plus naturel-Ie et déIicate. La J-ogique y règne, mais

elle s'accouple avec le sublime. Mme de Sévigné dira jotiment:

"quand sub-Zime rencontre s¿¿b-l ime,subl-ime demeure. " Les conver-

¿1$, Cf, 
nLes llarguerites irançaises ou fréso¡ du bien-ii¡e

(1609), un répertoire (360p1) des roinbes, concetbi,
expressicns recherchées, róédilées en 1ô1i], 161{ el 1625,
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sations deviennent cohérentes et dénuées de pensées épiso-

diques. On recherche plus de précision et Plus de correction.

Laissons parler les contemporains.

Le marquis de Trichâteau demande sur un ton presque

désespéré à Bussy, dans sa missive du 30.I.1679: "Nous eûmes

híer une contestation au coin de notre feu, sur laquel-let ie

votls pz'ie de mander votre sentiment; il y va de savoir si

Ltamour est toujours masculin ou s'il peut être quel-quefois

féminin; par exemple, si l-ton peut dire: "t)ne fol-l-e a,mour",

Bussy répondit Ie lendemain! Spirituellenent comme à l'ordi-

naire, "Ltamour comme dieu est masculin, et féninin comme

passion " (22O1 ,

En effet, ItenpJ-oi d'un adjectif, d'un article ou bien

dtun autre subjonctif ,chagrine extrênement les intel-l-ectuels

des salons français. La langue écrite surtout doit observer

Ies règles du jeu, imposées par l-es partisans du bien-dire.

Les écarts sémantiques et stylistiques ne sont tolérés que

dans les bavardages. "Ne vous amusez Pãs¡ écrit Corbinelli à

Bussy (27 ,II.1679), â former vos déf init'ions sur -1, 'usage de

parTer, car 7a plupart des termes devìennent synonymes pat 1à,

Les conversations ne peîmettent pas qu'on soiú fort exact ni

fort régul-ier dans Le chaix de paroTes. Ce ser¿it une gêne

pédante, mais je prétends qu'on se jette dans la rigueur quand

il- esú question de définir au vrai, "

Ils se battent tous pour rendre Ie français plus

concis. Pour y arriver, ils stattaquent aux adjectifs qui

rendent les propos aussi surchargés de mots que vides de tout

éIénent factuel, "Je voudrais, écrit Corbinelli à Bussy (14.V.

220, Bussy à Trichâte¿u 31,I,16?9,
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1686)rqu'on défendît aux faiseurs de panégyrigues de jamais

employer l-e mot de héros, de grand, de mérite , de sagesse , de

valeur; qu'on louât par les cåoses et point par les épi-
tlrèúes ".

Vers l-a fin du siècle, le Père Bouhours avec sa "Ma-

nière de bien penser sur les ouvrages dtesprit" (168?) et ses

"Remarques sur l-a langue" (16?5), fait autorité en Ia matière,

au point de devancer ses deux rivaux: vaugelas et Bossuet. sa

mort qui survint tout au début du siècle suivant, fut un deuil

cruel non seul-ement pour ses disciples, mais aussi pour les

fanil-iers des ruelles qui se praisaient à propager ses idées.

seron Edme Pirot (zzL), Ie Père Bouhours était encore pl-us sé-

vère en matière de langue que Vaugelas. Quand, à cette époque-

fà, les salons s'attaquent,entre autres,aux locutions conjonc-

tives, les l-ettres débordent de menus détai1s portant sur ce

débat qui se pose à 1'échelLe quasi nationale. La déLibération

devient un véritabl-e tournoi qui oppose les grammairiens l-es

plus renommés de l'époque. Edme Pirot à Bossuet (21.V.1702)z

"Le Père Bouhours est mort après dîner; i] aurait demandé

grâce pour les "pottt que"t et ce n'est pas ce qutil y a de

p-Zus à condamneî"(222), Bossuet bl-âmait Itusage de cette
Iocution. Vaugelas Ia jugeait incorrecte; néanmoins "if I at

disait-i1, grande apparence grre "por)î qLte", étant court et

commode, stétabl-ira tout à faitt et aLors nous t?ous seryjrons
de cette comnodité comme ,zes autres"(223 ), Bouhours tol-érait

?21, [ettre à Bossuel du ?1,V,1?02,
222, P'ichelieu chelchait à nettre cette locufior en v0gue,

Voir surtout ses leftres qui en abondenil Voir la noie de

Pat,ru dans les ''P.euarques sur la ì.angue françaisen de

'/augelas, p, ?2 io I,
223, nR,enalques sut la langue françaisen,Paris, J,Bauriry,
1880, to I p,73,
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"pour que" seul-ement dans les conversations et encore i] ajou-
taiti "iL est bon de sten abstenit jusgues â ce que Jtusage

l-'ait étabii tout à f ait" 1224 ) ,

Vers Ia fin du siècle, les gens semblent être las.
Bien qu'irs continuent à parler en ayant sans cesse à Itesprit
Ia réputation de L'honnête homme et en étant fidèles en cela

à r'idéal- crassique de 1'honnêteté, ils cherchent toutefois
moins à paraître dans ce qutils disent et modifient ainsi
J-'optique précieuse des beaux esprits du nilieu du siècle,dont
re langage était très factice à cause de son style voul-u et
recherché.

Charpentier qui oeuvre en faveur du français(225) dans

les années 70 du xvrre siècle, trouve beaucoup de défenseurs

de sa doctrine. Bussy surtout. 11 lui écrit dans sa lettre du

27 , XI .1688: "Je rziens d'achever de l_ire ce çIue vous avez

écrit en faveur de notre langue. ( . . . ) pour moi, qui sujs
natureLLement idol-âtre de ma Tangue, vous m'avez foutni des

raisons pour soutenir ce que je sentais, vous mtavez fait un

plaisir extrême dtexagérer en queJgues endroits -zes beautés

de notz'e langue et -les défauts de l-a l-atine et de vous moquer

des tons affirmatifs dont les pédants Louent l-eur langue et

dénigrent La nôtre. " Ntoubl-ions pas que nous sommes en prein
niLieu de l-a quereJ-J-e des Anciens et des Modernes ( 226 ) et que

le "Parall-èIe des anciens et des modernes" (1688 ) de Perrau1t

vient de paraître(227). Le Père Bouhours milite au premier

?24, nIenarques nouvelles sur ia langue françaisen, Paris,
G,[,,losse, 1632, p,5?9,

215, nDéfense 
de Ia langue française pour I'insmiption de

l'arc de trionphen 16?û,nDe L'excellence de la iangue
françaisen lû83,
23t, Cf,lettre de Boileau à Pe¡raul.,, l??0, ¡ecueil de

Chauvin, p,3?6,

lX7, Tout conne s0n'Siècle de Iouis Ie t]rand'1687,
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rang des combattants(228). Nous avons sa lettre fort détail-

Iée, écrite à Bussy le 30 novembre 16881 9ui nous en apprend

toutes les circonstances.

Les beaux esprits deviennent de plus en plus criti-
ques. StiLs sont aveugles vis-à-vis des Anciens au niLieu du

siècle, à Ia f in, ils le sont bien moins. ChapeJ.ain écrit à

Balzac (20 juin 1638): "¡fos esprits Jes plus éLevés rampent en

comparajso¿ des anciens". Mais ceci est dit en 1638, La situa-

tion changera radicalement. Trente-trois ans plus tard, Ie 24

juill-et 1671, Ie Père Rapin écrit toujours à Bussy qu'il "doit
faire impriner un recueil- de trois comparaisotrs des six pte-

miers savants de L'antiquité, de Platon et d'Aristote, de Dé-

mosthène et de Cicéron, d'Homère et de Virgil-e"(229), Mais à

J-a publication de J-'ouvrage, Ie public ne s'extasiera que

sobrement sur Ia philosophie, la rhétorique et Ìa poétique de

ces Anciens. L'antiquité défend sa position avec acharnement,

mais un pas est fait irrévocablement. "Ce que -l.es anciens ont

par-dessus nous, c'est qutils patlent úrès bien Leur langue,

et nous patlons La nôtre assez mal-".Cette idée de Maucroix,

exprimée dans sa lettre au P.de la Conpagnie de Jésus (30.III.

1704), n'est plus qu'un gémissement apathigü€r étouffé par l-es

cris stridents de ceux 9ui, vers Ia fin du XVIIe siècle, nani-

festent moins leur émerveillenent de I'antiquité et qui se

décident à frapper fort. On ne cherche plus à renfermer en sa

mémoire une bibliothèque des auteurs grecs et latins. On va

même bien plus loin, La batail-l.e est livrée.

123, 'De Ia nanière de bien penser dans les ouvrages

d'espriln,1683,
'239,'Coupareison de Platon el drrlristole' l6ll,nConparaison
d'llouère el de Virgile' 1ô?{ et' nCooparaison 

cie Dénosthène

ei" de Cicé¡on'16?5,Voir aussi 1a Iettre du nêne au uêne

du 13,lilILl67? dans le recueil de Chauvin, p,21?,
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La querelle littéraire des Anciens et des Modernes

éclate vers 1680. Charpentier renonce au latin et décide de

rédiger en français les inscriptions pour les tabLeaux de

Versailles (230). Le français est proclamé comme étant une

Iangue excellente et Ia supériorité de I'esprit moderne semble

incontestable, naJ-gré 1es efforts tinides de quelques parti-

sans proclamant la nécessité d'imiter les anciens sans ré-

serve, La fameuse querelJ-e des Ancj-ens et des Modernes (231)

dépasse 1e thène de cette thèse. Je 1'ai mentionnée car elle
devient un maillon important du raisonnement qui mène à une

conclus ion.

Je suis presque prête à tirer cette concLusion rnais

l-a tentation dtattaquer encore la question des traductions
(232) s'avère irrésistible, d'autant plus qu'à l-'époque, eIles
s'adressaient toutes à la société polie des ruelLes.

Toutes ces traductions,surtout ceLles des auteurs grecs

et latins, étaient loin d'être fidèIes. A i-'époque, iI fal-

lait tout d'abord chercher à concilier le respect de 1'anti-
quité et l-e souci des bienséances modernes. Il ne s'agissait
donc pas de rester conforme à l-a teneur authentique de I'ou-
vrage, mais de l'adapter à la mode du temps et aux exigences

de Ia société précieuse. La supériorité de 1'esprit moderne,

!3t, Ses inscripiicns fu¡enb d'ailieurs lrouvées d'un si
nauvais goût qu'il fallul les effacer et renplacer par

celles de Boileau et de flacine,
231, Je trouve à ce p¡0pos une lettre fort débaiilée de

I'abbé Bourdalou à un destinetai¡e inconnu,dans les nLetlles

je Xessieurs de I'Acadé¡ie Françaisen, p,139 et surtout une

aut,re, enjouée et spontanée - rare à l.'époquel - d'une
marquise anonyne à Bellegarde,ibid,p,JlS,rJ'esr un ténoiguage
ccurageux. ei une c¡itique viruÌen[e des ¿ncie¡s,
232, Voir une lelb¡e de l{aucroix à Boileau du 25,V,1û95
(¡ecueil de Lanson p,311) sur ies t¡aducti0ns st, sur les
anciens et ies node¡nes, celle rie Eoileau à Perrault de i7û0
(recueil de Lanson, p,{22),
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affirmée par Perrault et ses conpères, invita les intellec-

tuels à se placer au-dessus de catulle ou d'Ovide et à com-

mettre des infidéIités à Itégard des auteurs qu'ils tradui-

saient. Leurs }ettres devinrent un véritable théâtre où ils

êta|èrent les raisons qui les autorisaient à commettre des

abus Iittéraires dans Ìe domaine de Ia traduction. Ils les

commettaient avec I'assurance de gens qui avaient Ie vent en

poupe. Leur méfiance à I'égard des anciens devint si visibLe

qu'ils ne cherchaient même Pas à la dissimuler. Bussy au

p.s.c.(10.x.1686): "On doit avoir du respect pour les ouvîages

des grands hommes de I'antiquit'é ( . . . ) mais seul ement ius-

qutaux sentiments qui choquent Le bon sens, Pout moi, qui es-

tine inf iniment Martial, Ovide, Catu77e, TibuTl-e et Ptoperce'

je -les redresse quand ie -zes traduis' aL¿x endroits où ie -les

trouve faltx", Le bon sens étant grandement relatif et surtout

subjectif, on se demande, avec tout Ie respect pour Bussy-

Rabutin, jusqu'où est aIIée son infidélité commise dans ses

traductions et quel était le vrai rapport entre Ia teneur de

Itouvrage original et sa traduction donnée au public' Les

sentiments qui choquent Ie bon sens varient selon f individu'

et ce que Bussy trouvait faux pouvait être parfai-tement

juste pour celuí qui n'avait jamais eu I'occasion de Ie l-ire

dans I'ouvrage original. Ntest-ce pas un abus grossier de La

part du traducteur d'ôter au lecteur son droit 1égitime

dteffectuer sa propre prise de position et de faire ses

propres choix et ses ProPres interprétaLíons? Bussy insiste

encore dans sa Iettre à Corbj-nelIi (27 ,r II.1689 ) ' "I¡o¿:s savez

bien ma manière, quand je traduis -les anciens; ie sujs â La

Let,tre ce qu'ils ont de bon et ie redresse ce qui me paraît
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forcé ou faux, " La version présentée au public n'était ainsi

qu,un ouvrage dont Ie texte avait été édulcoré Par son traduc-

teur'versParvers,etonsedernandesileslouangesoules

critíques furent Iégitimes et à qui eIJes s'adressèrent

vraiment (233).

Ainsi s'établit la domination de Ia société polie qui

régna en souveraine sur la plume du littérateur, dans Ie do-

maine de Ia traduction aussi. ctest à son service qu'iI nit

sa plume et iI se donna tout Ie mal du monde Pour Iui plaire

et pour suivre ses goûts. C'est Ie Prix qu'iI dut Payer Pour

être reçu dans les salonsr pour y être lu, apPlaudi et

sollicité. II s'autorisa arbitrairement toutes sortes d'incar-

tades et de déviations qui travestirent inpitoyablement 1'ou-

vrage traduit r êû 1ui donnant un aspect mensonger '

TeIIes furent les péripéties de Ia belle langue fran-

çaise, déclenchées par 1es extravagances de Ia préciosité '

Jtarrive enfin à Ia conclusion'

****x*

Si le lecteur pense que nous nous sommes bien éIoígnés

du salon de l-a vicomtesse d'Auchy et de sa peuplade pitto-

133, Je trouve un échange rl'idées sur la question dans la

correspondance rie Pellisson à Ûonne,¡iiie ('vie et oeuvres rje

Pell,isson',!{aicou, Paris, i859), surtoui dans la Ieilre 0u

¿8,L1ô5i (p,{61) ei dans celie non-datée, à la page 46l'

J'en liie deux cii¿tions.nUn lraducieu¡(,, ' ) doit s'attacher

servilenenf à rendre son auleur no'u à oot" , n La uo indre

alférrlion (,,,) est (,,,) crininellen' Ceci parait

catégorique nais ne l'esi poinf, La spéculation de PeLlisson

roule sur les l¡¿duciions de ilorace et sut ies idées que

ceiui-ci avail su¡ I¿ fidélité observée dans ies

lrrduclions, Le Iecfeur y jetlera un oeil' Ia queslion rie

traducfion seuble bien plus coulliquée que ie pensenl les

non-initiés '
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sty divertit, iI se trornpe. Nous y demeurons plusresque qua

que jamais.

Je m t explique .

La Ìangue des honnêtes gens ne s'établit définitive-

ment que dans la deuxième noitié du siècle. La décence, la

distinction, la cl-arté et Ia logique 1a dominent et 1'orga-

nisent. Son lexique est trié et les bienséances Ia protègent

contre toute démarche spontanée et fantaisiste. Surtout ne

pas étonner et ne pas dépasser les limites tracées Par ceux

qui résistèrent aux fausses élégances de Ia fausse préciosíté

du rnilieu du siècle et conpJ-étèrent I'index de vertus for-

melles, obligatoires pour être à La Page et Pour donner ce

petit ton facil-ement saisissable mais dif f iciLement verbal-i-

sable qui prêta sa couleur à la vie des salons. II aurait

éLé impossible d'arriver à ce langage si soigneusement con-

trôIé sans connaibe l-es incartades et les excès de Ia mys-

tification, mise en oeuvre par Ia préciosité ridicule à la

façon par exemple de la vicomtesse d'Auchy qui chercha à

modeler ta J-angue et les divert j.ssements de la société polie.

Les desseins furent Iouables et méritoires mais I'homme, étant

trop fertile en idées égarées, donna inévitablement dans

l'afféterie. C'est un péché difficile à pardonner et qui ne

résiste pas au torrent de railleries depuis trois siècles

déjà.

Et pourtant on ne peut nier que Ia préciosité ridicule

aít été un pas important dans l-'histoire de l-a langue fran-

çaise. Cet océan gigantesqtte de paroles superflues et cette

gloire douteuse de parler longtemps pour ne rien dire, de-

v j-nrent qne étape irnportante du mouvement de Ia langue Qui t
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comme toute choser sê perfectionne par phases. Tout abus tire

du sommeil où nous tombons, bercés par la routine établie.

Cette routine est bien plus malsaine que I'abus, car elle fait

obstacle au progrès. Voilà pourquoi, pour être à nêne de

1a combattre, it faut redoubler dtefforts. Toute nouveauté est

sûre dtêtre nal accueillie, car Ia conscience aime s'habi-

tuer aux formes qui lui sont familières et ne permet pas aisé-

ment de troubler 1'ordre qutelle s'est laborieusement bâti.

Cet ordre est iLlusoire car il devient marasme. Afin de remé-

dier à Ia stagnation, ltoutrance se révèler êrr fin de compte,

bénéfique, car elle devient Ia seule garantie de retour à l-a

créaLion. L'excès réveil-Ie, 1a mesure endort. Faisant face aux

excès, Ia conscience doit consentir à un compromis qui condam-

nera ce qui est une insul-te au bon sens, mais fera sien ce qui

stharmonise avec Ie sens du beau,du vrai et du juste. Jtappel-

Ierais Ia démarche 1'assaj-nissement du naL êt, de ce point de

vue, la préciosité ridicul-er par ses fautes et par ses abus,

donna aux homrnes un souffle créateur, une impulsion animant ce

débat éternel- sur l-a langue, débat qui commença dès gue les

humains se mirent à communiquer.

VoiIà pourquoi, je m'écarte de la condamnation géné-

ral-e de J-a préciosité ridicule et de son ambassadrice, Ia vi-

comtesse d'Auchy. EIle visa haut,s'y prit mal, mais joua quand

rnême son rôle, bien qu'ayant pris un détour fâcheux.

EII-e mourut oubl- iée le 3 j anvier 164 6 . Georges I'f ongré-

dien a dépisté cette date dans l-a "Gazette de France", publiée

l-e 10.I.1646(234).La même infornation se trouve à Ia Biblio-

?14, Bd, de LJon, p,iX,
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thèque NationaJ-e, dans res manuscrits des nouvell-es acquisi-
tions françaises no 3615, pièce 372,

t*****



CI TAPITRE III

LE SALOA{DE
WLDEfiq1)ISELLE DE SCuDEqy
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Lorsque M. du Maine, fils l-égitirné de Louis XIV et de

Mme de Montespan eut ses 5 ans (né le 31.rrr.16z0), l'ime de

Thianges Iui donna en étrennes une chambre dorée, grande comme

une tabre. Au-dessus de Ia porte on pouvait lire f inscrip-

tion: "chambre subrime". Dedans se trouvaient de petites fi-
gures en círe formant un groupe que 1'on appela aussitôt ra

"cabare sublime". un lit, un bal,ustre et un grand fauteuil où

était assis M. du Maine, composaient tout l'ameublement de

cette chambre. Mais ctétaient les figures en cire qui atti-

raient toute l'attention: La Rochefoucauld à qui M. du Maine

donnait quelques vers pour les examiner; autour du fauteuiJ-,

Mrne Scarron, Marsillac et Bossuet; à 1 'autre bout de l_ , al_-

côve, Mme de Thianges et Mne de La Fayette surprises à Ia

lecture de cluelque poème; au dehors du balustre, Boileau armé

d'une fourche cherchant à empêcher sept ou huit mauvais

poètes de s'approcher;Racine à côté de Boileau et deux pas

plus l-oin, La Fontaine à qui Racine faisai.t signe de l-a main

en f invitant à se joindre à lui et à Boileau (1).

Le symbol-e du cadeau se laisse saisir d,ernbl_ée: tel

fut le cadre intellectuel de ra seconde noiti-é du Grand

Sièc1e, r'essence spirituelJ-e des belres' lettres et leurs
protagonistes les plus éminents qui avaient décidé de 1'es-
prit de r ' époque . Tel- fut auss i l-e cadre intell-ectuer dans

i, La .1escripiion de la 'Chanbre subl.inen tteubLe toure Ie
Iebtre de l{1le Du Pré à Bussy-F.abutin (1¿,I,16?5),
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requel MlIe de scudéry présida à ses samedis dans les années

50, 60 et 70 du XVIIe siècle.
Scudéryr Scudéri, Escudier, Escuyer, Scutifier, voilà

les façons dont on écrivait Le nom de 1a farnille de Madeleine

(2), Cette famiLle se disant dtascendance sicilienne, s,in-
stalla à Aptr €n Provence. Le père de La firlette suivit Ia
carrière des armes,sa mère, MI1e de Bri1ly, venant de Norman-

die, était une demoiselle riche, noble et distinguée.

Mlle de scudéry naquit au Havre en 1608.c'est sa mère

qui surveilra son éducation dès son bas âge. son père et sa

mère étant morts de bonne heure, ra firlette s'en al-ra vivre
c}:ez son oncl-e qui demeurait à La campagne. c'est rui qui

assura r'épanouissement complet de sa nièce en f invitant à

diverses .l-ectures ( 3 ) . r1 f incita aussi à étudier les langues .

Madeleine maîtrisa vite J-'espagnol et I'italien au point

d'être à nême de Lire divers ouvrages écrits dans ces

deux rangues. son oncle manifestait du goût pour ra vie mon-

daine et pour res distractions de La haute société. c'est
alors que Madeleine eut sa première poussée de mondanité et
prit goût à ra vie de société, s'initiant aux berles conver-

sations. son oncle décédé, e]le monta à paris rejoindre son

frère. Edouard Barthél-eny(4) ainsi que Rathéry et Boutron (5)

prétendent que l-'arrivée de Madel-eine à paris eut lieu vers

1639 (Barthélemy écrit: "Georges a pris pied comme écrivain

2, Scuderia en I¿tin ( 
nllénagianan 

) ,

3, Dans ses leItres à l'évèque d',{yranche, iluet, I{lle de

Scudéry évosue souvenb i.es ronans qu'elle ¿ Lus dans sa
jeunesse, {)'élait, enbre autres, nThéagènen et nl.',{strée',

deur spécinens lypes de la littér¿lure des salons, ùf,Sapho
à l{uet,, XI, 1li70,

i, nsapho, le lage de Sidon, lénocrate'(Peris,1880),
5, 'llÌle de Scudéry, sa vie eb sa c0rresp0nriancen, paris,
t0t1



415

en 1639 et tout gonflé du succès de son Al-aric, i] appela sa

soeur auprès de Lui". "Alaric" parut pour Ìa première fois en

1654! c'est "l'Amour tyrannique" qui fut pubrié en 1639. ).
J'ai sous res yeux Ia rettre de chapelain écrite à Berin, de

Paris,re 22,T.163?,qui prouve indubitabLement que le frère et
la soeur étaient install-és ensemble à paris déjà dès le début

de 1637.

**t***

Leur collaboration rittéraire commença aussitôt. En

janvier 1637, ils déproyaient reurs efforts afin de publier

des oeuvres de Rotrou et de Mairet à qui le comte de Berin
prodiguait ses bonnes grâces. MadeLeine et Georges de scu-

déry,eux aussirfaisaient partie d'un petit groupe d'écrivains
protégés par l-e comte. Rathéry et Boutron n'ont pas mentionné

ce mécène généreux dans reur ouvrage cité pJ-us haut, et c'est

dommage car J-'épisode vaut son prix surtout dans Ìe contexte

de 1'arrivée de la future romancière à paris.

A I'époque, Georges passait déjà pour un homme de

pJ-ume. Sa pièce "Didon", publiée en 1G3?r 9üê chaperain loue

à I'excès dans sa lettre à I'auteur, du 4.vr.1632, fit du

bruit. La pièce était pourtant fort médiocrer cê qui ntem-

pêcha pas ie scribe de faire l t irnportant, de vanter ses

talents et d'être reçu en tant qu'homme de lettres dans l_e

salon de Mme de Ramboui]l-et où il introduisit vers 1639 sa

soeur. TeÌle est encore La situation une dizaine d'années

pl-us tard . En 7647 , certains accordent tou j ours à |f adel-e ine
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de Scudéry Ie privilège d'être la soeur de Georges (6). La

situation changera dès que le public aura découvert Ie vrai

nom de I t auteur des ouvrages signés par Georges.

Au début du séjour de Madeleine à Paris, el-Le vécut

sur le pied d'une entente parfaite avec son frère. Afin de

gagner sa vie, elle partagea ses travaux littéraires dont

elle finit par devenir le seul- auteur. En 1641,el1e pubJ-ia

"Ibrahim ou l-'illustre Bassa", signé par Georges. Vers

1646/47, la soeur et le frère se mirent à la composition

d"'Arthamène ou le Grand Cyrus",dont les premières des 13095

pages paraîtront en 1649 et l-es dernières en 1653. IL leur
faIlut 2 ans pour finir l'ouvrage et 4 ans pour imprimer ses

10 volumes,signés toujours par Georges. Cel-ui-ci disait sans

gêne que ctétait lui qui avait fait "Cyrus", mais personne

ne sembl-ait Ie croire. It en fit Ia préface, Ies épîtres

dédicatoires et brouil-Ia quelque peu les contours des por-

traits du roman,tracés par Madeleine de façon trop évidente.

B j-en que le nom de Georges fût inscrit sur le titre, les

amis du couple étaient,semble-t-i1, dans la confidence. Ayant

1u 1'ouvrage, Balzac demanda aussitôt à Conrart(7) de pré-

senter ses compliments au frère et à Ia soeur. Tal-Iemant

( "Historiettes" ) soutient que La CaJ-prenède osa compromettre

un jour l-a mystification l-ittéraire de Georges en présence de

sa soeur,et que leur prise de bec fut sur le point de tourner

en bagarre. La présence de la dame empêcha une bataille
sauvage.

t, Contar¡, à P"ivet {22,ii,1û{?):'I1 n'y aura pas tant ce

peine à vous accorder avec l{Ìle ce Scudéry qui esi soeu¡ ie
celui qui a fait 'l'Apololie pour le théâtre',
?, Leil¡e s,l,r,d,
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Georges de Scudéry se disait aussi auteur de "C1é-

lie" dont les premiers volumes parurent sous son nom. Mais

Ies cabal-es lettrées ntétaient plus dupes. SeuLs des provin-

ciaux ignoraient le vrai nom de Itauteur de I'ouvrage. Je

trouve une lettre (s.d. ) de Costar écrite du l"lans à Mme de

Sévigné ( 8 ) , où il traite Georges de Scudéry comme 1'auteur

incontesté de "CIél-ie". La clé de Ia véritable proportion de

la coopération littéraire du frère et de la soeur ainsi que

le secret sur leurs mérites respectifs sont à jamais ense-

velis. 11 n'y a qu'eux-mêmes qui connaissent la vérité en-

tière sur Ia part de Madeleine p.ex. dans la composition des

"Femmes ill-ustres" ou dans ceÌle d"'Almahide ou I'Esclave

reine", roman attribué tout entier par certains bibliographes

à la soeur , La question déconcerte au plus haut degré. Je

trouve trois l-ettres de Chapelain à Georges de Scudéry(9),9ui

prouvent que ctest Georges qui était considéré par 1'acadéni-

cien comme Itauteur incontesté de I'ouvrage. La part prise

par le frère et Ia soeur dans l-a rédaction de leurs ouvreges

élaborés en commun, n'est pas 1'objet de ce chapitre. Je men-

tionne la question af in c1u'on puisse pénétrer plus aisénent

dans I'intinité du salon de MIIe de Scudéry dont Georges

stétait exclu volontairementr c€ qui ne nous autorise pour-

tant pas à nous taire sur sa personne.

Né en 1601r âü Havre, comme sa soeur, il embrassa la

carrière des armes, sur terre et sur mer. Ctest en 1630 qu'iL

cluitta définitivement I'armée pour s'adonner à 1a littéra-

ture. Ce vantard sans pareil se montra péniblement fécond: en

1636 il pubJ-ia 4 pièces de théâtre et trois en 1638. Entre

3,'ûeliresn, Paris, ,{,Courbé, 1t58,
9. ¿5,VIII, I el 1$,II,i6ù0,
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1631 et 1644, i1 fit représenter 16 pièces de théâtre qui

lui valurent Ia sympathie de Richelieu(10).Sûr de ses capa-

cités littéraires, iI disait de lui-nêrne: "Il, est peu de

Beaux-Arts où je ne fusse instruit"(11). Le défi à la bouche,

it osa se poser en rival littéraire de Corneille,ce qui n'em-

pêcha pas Boileau de déclarer à 1'occasion de la publica-

tion d"'Alaric" que c'était "trop bon pour être de Scudéry"

( ibid. ) .

Une digression paraît ici de rigueur, Dans les Mss.

Conrart(5420,fo 409), je trouve une lettre d'un protecteur de

Georges et l"ladeleine de Scudéry, le comte de Belin, écrite à

Mme Brisson au sujet d'"Alaric". La Iettre n'est pas datée

mais tout invite à croire qu'eIle a été écrite en 1654

Itannée de la parution de I'ouvrage. J'y apprends que les

sal-ons applaudirent tous à Ia Lragi-comédie bien que l-es

règles des bienséances nty aient pas été observées. Suivant

Itaction principale du héros, qui est 1a prise de Rome, fe

spectateur voit s'offrir à son regard un théâtre d'horreur

et de terreur, rempli de feu et de sang, où tout n'est que

barbarie , cruauté et sacril-ège . L'assaut d'Al-aric qui renonce

au pardon et à la démence,offre au lecteur saisi d'épouvante,

Llne vision de massacre où tout paralyse de terreur. Bel-in ob-

serve que "bien q.ue ce soit l-a vérité de L'histoitet cê ntest
pas néanmoins J-a bienséance du poème qui doit, toujours repré-

senter Les cåoses comme e-l-Zes doivent être plutôt que

lC, L'exposilion organisée à Ia B,l{, en 1968 ( 
nLes 

salcns
lillé¡aires au benps des Précieuses') a erhibé, enbie

aulres, un exemplaire Ce 
nL'anour 

caché par I'anourn(1t35),
celui de nL'anani libéral"(1638), ceiui d'',Ilaricn(1û51),
d'n¡^ndrcniren(1641) et celui d'l'anou¡ fyrannique' aïec se

dédicace autographe à l{re de R¡mbouiliel (publié à Paris,
À,ùcurbé, 1539, in 4o - Inpr, Rés, 1f,¿8?h),
11, tatalogue de I'expo 201, 8,¡¡,, 1968,
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comme eLles sont", Suit une impudique invitation à Ia mysti-

fication qui,au détriment de La vérité historique,doit apPor-

ter au spectateur de I'agrément à tout prix et lui permettre

dtassister à des actes barbares avec "des sentiments tran-

quiÌ7es et joyeux(?)"(ibid. ). Ce but absout toutes les dé-

marches malhonnêtes du Iittérateur autorisé à toutes sortes

de tricheries et de mensonges afin que le public pui-sse

suivre toute viol-ence sanglante r L'âme sereine. Ainsi r le

peuple agressé devait être présenté comme celui qui I'a

bien nérité afin de ne Pas gJ-acer le spectateur d'épouvante

et I'inviter plutôt à applaudír à l'agresseur qu'à compatir

au sort de Ia victime.

On ne saurait assez méditer sur cette piètre philoso-

phie. On se demande en présence d'un tel témoignage si les

familiers des salons parisiens qui se plaisaient à brandir à

tout propos les règles sacrées dtAristote,avaient bien inter-

prété tous ces multiples Passages de son "Art poétique", qui

exaltent Itimitation de La nature, le goût de Ia vérité et

La souveraineté de la raison. Le plaisir éprouvé par 1e sPec-

tateur à la vue de Ia prise de Rome présentée comme une scène

bucolique où La confrontation des agresseurs et des agressés

est un échange de civilités, me paraît discutable.

Je reviens à Georges et à Madeleine de Scudéry. Au

début'de son séjour à Paris, docile et soumise, Madeleine

avait vécu sous la dépendance de son frère et s'était, pIiée

sans broncher à son ioug. En L612, grâce aux démarches

entreprises par Mme de Rambouillet, Georges devient gouver-

neur de Ia citadelle de Notre-Dame-de-1a-Garde à MarseiIIe.

L t épisode est mentionné dans Ie chapitre sur l-e sal-on de Mme
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de Rambouillet,mais je reviens sur Ia question pour y ajouter
quelques précisions.

***tt*

Le séjour à Marseille dura trois ans: XII.1644

X.1647. J'ai déjà parJ-é de Ia correspondance de la savante

demoiselle avec ses anis de }a chambre bleue (12), iI ne me

reste qu'à évoquer dtautres lettres témoj-gnant de son séjour

en Provence. Quelques-unes ont étê écrites par I'lme de Sévigné

à sa fiIle. La première date du 13.V.1671 et parle de Mme des

Pennes ( 13 ) . "C'était l-a princesse Cl-éobuLine; e-ll,e avait un

prince ThrasibuLe en ce temps-là:c'est Ja plus jolie åistoire

du "CyrLts". Mme de Sévigné semble ne pas avoir pris connais-

sance de La clé du "Grand Cyrus". Cléobul-ine était la reine

de Suède, Christine r €t Mme des Pennes porte dans 1e roman

l-e nom de Cléonisbe. l"fme des Pennes était la f emme de Marc-

Antoine de Vento,seiEneur des Pennes et à 1'époque du sé_'iour

de MII-e de Scudéry à MarseíIle, 1es deux époux faisaient

partie de Ia bell-e société du lieu. Toute Ia famiLle des

Pennes occupa pendant longtemps les charges les plus considé-

rables de Ia ville de Marseille;en 1643 le mari de Cléonísbe

y était le premier consul.

En 16 7 3 , Mme de Sér'iÊné , al-lant en Provence chez sa

fille, Mme de Grignan, fut invitée à dîner chez Monsieur de

l*farseille. "ly'ous ne parlons g¿¡e de þIl-l-e de Scudér¡, (... ) avec

La Brétèche et de toutes càoses avec plusieu.rs qui con-

1¿, Cf, chapicie i, pp,33?-141,

13,0n se souvient d'elle, Cf, chap, L p,233,
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,najssent Paris"( 14 ). Mlle de scudéry devint un des piliers de

1a préciosité marseillaise Lors de son séjour en provence.

J'ai déjà parlé de Ml-Ie Diodée(15); Mme des pennes, Renée de

Forbin, baronne de Peiruis et J-a première dame de Marseille,
Mme de Mirabeau (16), Mme de Morge; Sâ soeurr êrr étaient des

habituées il-lustres. Ml-1e de scudéry resta en relation avec

les Provençaux et Ie prus ber hommage qu'erle leur rendit se

cache dans les pages du "Grand cyrus" où el-le peint r-eurs

péripéties, auxquel-res ra virle de Phocée (Marseill-e ) sert de

cadre.

Dans sa "Société française au XVfIe siècIe" (paris,
1858), v. cousin prétend que 1411e de scudéry s'était bien pru

à Marseille. J t ose soutenir Ie contraire. Je trouve sa Lettre
sans mention d'année ( 21.vrrr. ? ), écrite sans doute de Mar-

sei]le à MIIe du Moulin, qui est une viol-ente diatribe contre

Ie manque de civiLisation observé chez l-es habitants de ra
vill-e , "rL ne reste pLus nu-zs rzest i,ges des maisor?s de savants

hommes (rr stagit de ceux qui étaient partis en Grèce pour y

apprendre les sciences ) qui ont rendu MarseiLLe sj céLèbre et
q.ue l-e temps nta même pas épargné l_e marbre et l_e bronze

cltti en pouvaient perpétuer l-a mémoire, je pense que paris est

l-e seu,z Lieu où on l-ui doit offrir de l-tencens. (... ) Le voi-
sinage d'AJger a rendtt MarseiLLe trop barbare", un cadre bien

trop prirnitif où I'esprit n'était pas assez à Ithonneur pour

apprivoiser Ia reine de Tendre(tz¡.Afin que Ie lecteur puisse

i4, .{ sa iille, 2li, i,1û?3 ,

15, Cf, chap, L p.?38,

1t, 'lJne des oeilleurs et une des plus o'oJ.igeantes lenaes

'iu nonrien (tllie de Scudéry à Ì{lle Paulet, 2?,IILl614),
l?, lllle de Scudéry à Uile Paulet de l{arseiile, 2?,il,1d{11n,,, 

Les gens ici onl I'esprit t'ori inbéressé, iis ne sonl
sensibles aux plaisirs que ì.orsqu'iis leur sont uiiLesn, El
ailieuisi n,,, j'aurai grand besoin cje ce seccurs p0ut
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donner toute son approbation à ma thèse qui s'oppose à celle
de Cousin, je f invite à jeter un coup dtoeil sur d'autres
l-ettres nostalgiques écrites par MJ-le de scudéry de Marseille

à ses amis restés à Paris (18). Nous savons aussi par Chape-

Iain que Conrart écrivait à Mlle de Scudéry en Provence

presque une fois par semaine pour adoucir son mal de Paris,et
que Godeau lui rendit quelques visites dans Ie même but.

A Marseille, M1Ie de Scudéry prit du galon et devint

une précieuse de la plus haute vo1ée. Venue de Ia capitale,
il lui fut facile de gagner I'approbation de tous pour ses

actions et ses propos(19). Paris,métropole de La vie mondaine

gardait pour Ies précieuses marseil-laises un cachet d'idéal
auquel elles aspiraient ( 20 ) .

MIle de Scudéry revint à Paris en 1647, à La veilÌe
de la Fronde (2I), Au cours des quatre années de troubles,
Georges se vit élu membre de l-'Académie Française en y succé-

dant à Vaugelas (1650 ) . En .1653, l-a f idéIité manif estée par

Georges à Condé dans ses dédicaces du "Gr¡n''l Cr¡nJS" - al .lrrme

adoucir I'ennui de ¡on eril, Je vous avoue ingénunent que

je n'ai poinl I'esprit assez slupide pour n'accouluner
facileuenl avec ceux qui le sontn (à ttlte de Chal¿is, 13,

xrr,l644),
18, À l{lle de Chal¿is, 13,1II,1614, à l{lle Paulet, 27,III,
1tì44, 10,III,1645,
i3, Cf , à l{lle de tJh¿Lais, 13,XIL1611, !{ss, Conrari,, lo
Il, fo 181.

20, Queiques autres traces du séjour de !{lle de Scudéry à

l{arseille: toute ).a correspondance enb¡e Chapelain ei
tieorges de Scudéry échangóe enlre le {,I et Ie 4,r/IL1û{û
ainsi que deux Ielr"¡es écrites par Conrarl à Fólibien tl5
et lî,IIL l64?) à propos du iau:r naufrage du frè¡.. el de

La soeur en Provence, Le c¿n¿rd fut lancé par Ia ntiaøetten

'is Renaudot qui les ¡ tous les deux noyés au passage du

Rhône, Le nuuéro suivanl les a ressusciiés el j'apporbe
cet épisooe car dans Ies susdites let"i,res, j'apprends iu'en
164?, lladeleine n'était toujours pour ceriains que la soeur
de ûeorges, Les lelrres Ce ille de Scuiéry écriles à

l{arseille se lrouvent dans les l{ss,Conrarl, to,l.i,
ll, ùf,lettres de rìu7 Pati.n à Spon (¿5,1,-13,III,161$) - un

Ìegistre détailié du débul de lå guerte civile,
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pour de bon Ie déIire de persécution de Mazarin.En 1654' Ie

frère de MadeLeine fut forcé de quitter Paris et de s'exiler

en Normandie, près du Havre, à Graville. I1 ne revit La capi-

tale où il revint avec Condé qu'en 1660 (22),

Le départ de Georges en Normandie fut décisif Pour

1'avenir de Ml-le de Scudéry. Les relations avec son frère se

refroidirent et finirent par s'éteindre définitivement dès Ie

mariage de Georges avec Ml-Ie du Montcel. Libérée ainsi de Ia

tutell-e souvent pénible de son frère, MlIe de Scudéry avait

tout le temps pour Iire, méditer et écrire. Sans ressources'

ell-e se trouva obligée de recourir à sa plume Pour gagner sa

víe. El-Ie ne cessa de fréquenter de beIles compagnies êt, née

pour les nondanités, eIIe ne s'abstint pas de donner libre

cours à cette inclination.

Elle commença à recevoir dans la Vieille-rue-du-

Temple, au Marais, déjà pendant 1a Fronde. La soeur recevait

tandis que Ie frère, boudeurrgrognon et revêche se retirait

clnez lui, sans vouloir voir personne. Son départ de Paris en

1654, fut pour la soeur un agréable soulagement.

Dans les Mss. Conrart (5422rfo L257), ie trouve une

Iettre de Georges à l'abbesse de Caen, du 7.IV.1660. Je tiens

à en rapporter un large fragment, "Un homme plus gTorieux que

22,0e son erii, pauvre ef blessé, il envo¡ail rjes Ie*¡es
signées n1'homne du désert' , ilous gardons de noubreuses

letlres qui lånoignent que l{ne de Longuevilì.e ne nénagea

pås ses efforts pour lui apporber son assisbance, Chapelain

lui envoyaii, des Iettres el Ces ouv¡ages à Iire, p,ex, nIa

Conquisle que hicieron Ios Reyes tJatolicos en G¡enadan,

poène de Duarie Dia¡ et nLa Guerra de Ios iloriscosn de

Diego l{urt¿do de l{endoua qui acconpagnèrenl sa ietlre à

teorges du 11,VI,1659, cf, aussi ie uêne au uêne,

l{,1i,1659, En l{ornandie' à Pirou, Georges ápousa l{arie-
!ladeieine ,iu llonlcel de liarlinvasl, fulure correspondanle

iorr spiriiuelie de Sussy-Rabutin, 0n a dii que sa prose

vaiail nieux que les ve¡s Ce son n¿ri,
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je ne Le suis, Madame, aurait cherché 7'appui de sa soeur

auprès de vous; mais je vous avoue que j t aime mieux devoir ma

gloire à na hardiesse qu'à sa faveur. (...) Si vous ne me

tegardiez que comme frère de Sapho, vous ne rempliriez pas

toute mon anbition, Personne ne sait mieux que moi ce quteLLe

vaut, car je Ltai faite ce qutelle esú(! )". La raison pour

laquelle Georges avait sollicité l-a bienveillance de

I'abbesse, dépasse l-e thème de ce chapitre. La lettre vaut

pourtant l-a peine d'être mise en pleine lunière. Pour tout

commentaire auquel son contenu pourrait donner lieu, je me

contente de passer sous un siLence charitable I'effronterie

du scripteur.Le lecteur en fera de même (23).

Avant de pénétrer dans l-'intinité du salon de !{t1e de

Scudéry, deux mots sur les rapports de 1a maîtresse du lieu

avec ceux parmi ses faniliers qu'eIIe avait rencontrés dans

1a chambre bIeue.

*x** **

Le chevalier de Méré, dont el-l-e adopta vite l-a philo-

sophie de l'honnêteté mondaine. Saluant en lui un maître

d'agrément à la noble alIure, elIe échangea avec ce mondain

de nombreuses lettres qui roul-ent toutes sur 1a question.

Dans une des siennes, malheureusement non datée, eIIe mande à

Méré quelques observations qui néritent leur place ici. J'y

lis: "Les plus honnêtes femmes du monde, quand e-Z-ies sont

aLt grand nombte ensemble, ne disent presque jamais rien cltti

?3, lans le conbexle de 1a susdile let,tre,'la soiiditó des

raisonnenenlsn ,ie 0eor¡es de Scudéry qu'eralte ie conie

Belin à propos d'nÀLalicn , dans sa Ieiire à tue Brisson

¡liss, Conrarr, 542C, fo {091, esl un naleniendu évideul,
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vaiLle, et s'ennuient plus que si e-z-les étaient seu.l,es

Au contraire, i] y a je ne sais quoi t eue je ne sais comnent

exprimer, qui fait qu'un honnête homme réjouit et divertit
prus une compagnie de damest guê la plus aimabLe feame de l_a

terre ne saurait, 7e faire".c'est de Ia jotie naiveté. ose-

rions-nous penser à une compagnie d'hommes réunis pour se di-
vertir en grand nombre tous ensemble? une femme et pas for-
cément la prus ainable de la terre ! - y nettrait autant

d'agrément qu'un homme déposé au mirieu dtun crub de femmes.

c'est seurement dans un cercre mixte r gue la femme devient
cerl-e qutelle cherche à être et 1'homme cerui qu'iJ- aime

paraître à ses yeux. L'éterneLle interférence des deux

sexes, bénéfique aux deux (24),

Dans 1e salon du Maraís, les homnes seront bien en

évidence. Chapelain figurera au palmarès

Leur connaissance date de la rencontre dans Ia
chambre bleue. c'était l-'époque où Georges et Madeleine col-
lectionnaient 1es portraits "des p-zus il-Lustres poètes du

temps" r Ên commençant par l'{arot, Guilraume col-l-etet, Rotrou,

Mairet, Dunois (25) et en finissant par claveret (26|l, La

collection devint une véritabl-e obsession de Georges. rl_ en

donna lui-nême la description dans un vol-ume intitul_é "Le

3{, Dans son chapitre'De La Cc¡yersalionn, p,lti, rol,l68r)
( 
nConversrtions sur diyers sujeisn ),Hile rie Scuoéry ciie ce

no¿ de !lérél n(Dans 
une bonne conve¡sation) il faut ie

co¡ìccurs des deux. sef,esn, L'enbrelien - on le saii -
ccnslitue de tcui tenps I'agrénent principal de la vie de

soc iéié ,

25, Les biogralhies gardent un silence absolu sur ce
personnåge obscur,
lû, IJn fcrt aauy¿is aufeur dr¡nalique devenu célèb¡e à le
suite rie la publicaiion de son violent panphlet conlre Le
nCidn l nIettre 

du sieur t)iave¡ef au sieur r)orneille, soy
rjisant auteu¡ du nCidn, 

Le ròle joué par tìeorSes lo¡s de

lr conies¿ation explique la présence du porlrait de

CLaverel dans son cabinet,
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cabinet de M.de scudéry" (paris, 1646). Madereine partagea

cette passion et lui apporta quelque assistance. En 1647,

ell-e échangea avec conrart querques rettres par resquelres

el-Ie sollicitait son entremise afin d'obtenir pour son frère
un portrait de la très célèbre Anne de schurmann lz7), La

médiation de Conrart porta ses fruits.
Une autre affaire du genre fut bien plus pénible.

Dans r'été 1639, Georges se nit à harceler chapelain de

l-ettres, lui demandant de rui offrir 1e sien. Nous gardons

tout un paquet de lettres qui témoignent à quel point ra

demande fut désagréable à I'académicien (28). La,,bizarre
fantaisje" de Georges (29) d'ajouter aux portraits "des

il-l-usúres r¡ersi f icateurs dont i1 (avait ) tapissé son cabinet"
aussi cerui de chapelain, dép1ut vivement à ce dernier. rI
chercha à esquiver,"c'est une matière sur -zaquelLe je déli-
bère encote, écrivait-il- à Madeleine (6.vrrr.163g), êt, (...)
je penche beaucoup pLus à supplier votre frère de me dispen-
ser de lui faire un présent sj peu digne de son cabinet et d.e

garder cet honneur pour ceux Çlui Le néritent davantage",

Décidé à arler voir Georges afin de le persuader de ne pas Ie
f orcer de paraître Là " où ( il- )n 'a point de pLace 7égitime,, ,

ir essaya même de gagner la complicité de la soerlr ( 30 ) . En

r,'ain. Le persécuteur tenait bon. "Georges de scudéry persévère

dans so.r? importunité et me donne tous -Zes jours une deni-

l?, nCe n'est que parrotre seul nérile que je prétends
obienir le porlrait úe celte adnira'tle fille que Ies Reines
(Christine) vont visitern(Sapho à rJcnrari, lû1?i,
28, Chapelain à Balgac, 31,yll,l53g, à l{ite de Scudéry,
ti,\IIIL1533, à Balzac, l1,'/IIi.1li39, Baizac à Chapeiain,
VIII,1639, Chapeiain à Bal¿ac, 23,)(,1639,
!$, le nête au nème,31,'/IL1{j39,
30, Ibid, (l'est, en effef, une bien lourde page de ncdeslie
lffeclée,



427

Ireure de fiè¡¡re avec son bizarre appétit d'avoir ma peinture"

(31).En octobre,pour fuir L'importun,il était prêt à s'exi-

ler à MarseitlelUne panique exagérée et une réaction d'alarme

déclenchées par une fantai-sie innocente dtun fol amqteur de

portraits. Une façon certaine de se donner de I'importance.

En janvier 1646, Chapelain reçut de la part de

Georgesr urr exemplaire de son "Cabinet" (32). Ayant consuLté

l'ouvrage(33) j'annonce que le portrait de Chapelain n'y est

pas.

L,e frère et Ia soeur étaient, semble-t-i1, Passés

maîtres dans I'art dtimportuner autrui. La correspondance

entre Chapelain et Balzac de 1639 est un échange des an-

goisses causées par I'insistance agaçante du couple de Scu-

déry. Si Georges assommait Chapelain pour son portraitr Made-

leine 1'empoisonnait pour recevoir de lui des Lettres. EÌle

ne se lassait pas d'en envoyer dans tous les azimuts. Chape-

lain fut un des destinataires qui en subirent l-es supplices.

Je lis dans une de ses lettres àBa1zac (7.VIII.1639):"...je

ne sajs de quoi e7l-e stavise de me tirer tous Les åuit jours

une réponse de caiibre de ce7les que ie vous fais qui me

déshonore sj elLe l-es montre, ( . . . ) Je souhaite quelquefois

d'être mal-ade ou en prison af in dtavoir une excuse Légitime

de ne Lui point écrire de mauvaises Tettres". Bal-zac trouvait

1a persécution de MIle de Scudéry insupportable. IL écrivait

à son ami martyrisé(VIII.1639)! "... je vous iure q.ue ie n'au-

rais jamais dit de bien dteJJe, si j'eusse su qu'e17e vous

assassinât ainsi de ses écriúures". La même torture lui

31, Chapelain à BaIzac, 2l,'/III,l639,
32, Chapelain à 0,de Scudéry' {,I,1616.
3 3 , Rés, Bibl , Sainte-Geneviève, Paris,
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avait été infLigée, jadis, par Mlle de Gournay, "Mais je fus

p,lus vail-l-ant que vous et me défis d'eLLe courageusement,ELLe

tira niLLe fois à faux et je ¡eçus un plein boisseau de bil-

-lets, sa.ns perdre pour ceLa ma muette gravité, Ctest ainsi

qu'i7 faut traiter cett,e espèce de dames" (ibid. ). Chapelain

prit aussitôt la plume: " Je suis â demi soulagé de Ja per-

sécution de notre nouveTLe pucelle (M1Le de Scudéry) par Ia

part gue vous ptenez au maL qu t elle me f ait pa.r ses biLl-ets

réit,érés (34). Mais je ne me servirai point de votre remède

pouî mten délivrer pour ce qutiL serait inutile, cette f ill-e

étant de l-a nature des guêpes qui importunent égal-ement

soit qttton -Les chasse, soit quton ne -les chasse point", 11

décida de lui griffonner sur Ie genou quelque page afin de Ia

rebuter par cette négligence, ainsi que de lui envoyer quel-

ques mauvais poulets pour Ia dégoûter de cette correspon-

dance. Je tis plus l-oin: "Après cette guindée, pout mt obLiger

¿à une partie de son styLe, 1a pédestre dont je me sers pouî

el-l,e Lui Laissera opinion que,ie Ja méprise et pourra m'en

délivrer, au Lieu que si je ne lui écrivais point du tout

ltespérance de tirer de noi enf in une beLl-e Lettre I'opi-

niâtrerait à m'envoyer úous -les jours de ses fâcheuses

doucer¡rs" (35).

Tout cet échange entre Les deux Iittérateurs est une

violente attaque de Ml-l-e de Scudéry.Opposée à Ia très amical-e

Mme de Sablé,Ia pucelle du I'farais y est peinte comme une snob

consommée qui ne cherche qu'à être assimilée à Ia haute so-

34, A Balz¿c, 21,VtIL1û39,
35, teia allaii changer, ûans l,es années {0, elle ne lui
Écrira qu'une 0u deux fois oar an (Cf, l{lle de Scudély à

!(ile Peulel, de l{arseille, i3,IILlti4{), l\ l'époqua, sa

¡loire de fenne de plume grandissail, Chapelain, lui,
s'usaif en écrivanI sa 'Pucel]en,
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en faisant étalage de ses relations
où tout est aurbition et prétention. Un

Les témoignages d'anitié de Mme deaveccontraste frappant

SabIé où "-l,e coeur

( ibid. ) .

a plus de part gue la bouche ou Ja plt)me,'

Je ne résiste toujours pas à Ia tentation de dénoncer

le double jeu de chapelain qui transparaît dans toute sa

corresPondance. J'en ai déjà donné de nonbreuses preuves dans

res chapitres précédents.J'y ajoute une nouvel-re pièce. euel_-

ques mois à peine avant les violentes diatribes contre M]Ie

de scudéry, ce même chaperain l-a courtisait bassement à

r'occasion de la quererJ-e des "supposés" de 1'Arioste,dispu-

tée à r'hôter de Rambouillet. J'apporte un fragment de sa

lettre à Mlle de scudéry écrite à l-'occasion de la contro-

verse (26.rrr.1639) i "Le respect çtue je dois ¿à La princesse

Jul-ie que jtai pour ennemie, mtôtait r.a hardiesse de con-

damner ses senúiments, Mais à présent que je vois Les mjens

appu¡'és de votre autorité (... ) , ie me détermine et veux bien

étre du nombre de mes partisai2s pout soutenir ma propre

cause, à laquel1e je me suis affectionné depuis seul ement

qu'e11e est devenue La vôtre. ( . . . ) Øous voyez , MademoiseJle ,

iusqu'oit s'étend votre pouvoir de me faire décl-arer contre
une personne pour çIui je me décl-araisrcontre tout Le resóe du

monde".Une politesse obséquieuse dont les courbettes serviles

révol-tent grandement dans Ie contexte des déclarations hos-

tiles à Ml-Ie de scudéry, couchées dans 1es lettres à Barza,c,

En 1639, Mlre de Scudéry ne faisait que comrnencer sa

vi-e à Paris, certes. Elle n'était pas encore une femme de

rettres. Pour 1a énième fois dans cette thèse, 1a potitesse
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mondaine apparaît comme un instrument raffiné que régissent

1es intérêts guir eux, ne Ie sont point. Un océan de for-
mules et de rites dont le sens originel se perd dans une

jungle de vocabres et de gestes. Les qualités humaines de

Mlle de scudéry étaient son mérite suprême; sa gloire et sa

renommée futures ne seront que des attributs subsidiaires qui

gagneront les sots, indifférents à la vertu pure guir elre,
est toujours discrèter et n'applaudissant qu,aux nérites
tapageurs.

La même année (1639) vit le jour "L,amour tyran-
nique" de Georges. Madeleine en envoya un exenpraire à Bal--

zac, c'est de cette année-rà que datent les échanges litté-
raires entre Ba1zac et Madel-eine de scudéry. EIIe fut parmi

Ies premi-ers à lire sa "ReLation à Ménandre" ( 36 ) , Iui, un des

premiers à saruer l-a groire littéraire de ra demoiserle spi-
rituelle et il finira par la glorifier dans chacune de ses

lettres (37).

ctest à cette époque que MLle de scudérv fit connais-

sance avec sarasin.c'est lui qui avait écrit dans sa pompeuse

apologie du faible "Amour tyrannique": "¡fous jugeons que

cette tragédie est au-dessus des attaclues de l-'envie" (38).

Sarasin jouera dans le salon du Marais le même rôIe que

j oua \¡oiture dans re sal-on de Mme de Rambouil-l-et . Les deux

30, lalc¿c à lllle Ce Scudéry, l5,yI,lû39,
3?, Ju début, il ne lui écrivait qu'à la denande de

ùhapelain ei non sans quelque résist¿nce, A Chapelain
15,YI,i639rnll laut pourtanf que la l{use du Ue¡ais ait une

J.etlre puisque vous L'orConnes ainsi ec que je ne puis vous

déshonorern, iJhapelain à Balsac (31,VII,1û39):nBniin yous

['aveu eûvoyé de quoi dégager na parole enuers Ìl.].le de

Scudéry, et je puis désornais aller au l{arais, sans

craindre que ses Ieux ne fassenb des reproches, Je lui
renett,r¡i votre lett.¡e enire ses ¡ainsn,
38, Chapelain à Balzac, 11,ViI,163"0,



431

salons avaient pourtant un caractère différent: chez Arthé-

nice, Ia littérature était un éIénent accessoire qui y com-

plétait l"'ensemble des divertissements; dans Ie salon du

Marais, elle était f intérêt et 1a préoccupation majêürs.

Dans Ia chambre bleue, MlIe de Scudéry rencontra un

ami intime de Chapelain, Conrart (39). Ce fut, à vrai dire,
tout un quatuor reçu dans l-' intinité de l-a ruerl-e bl-eue: con-

rart, ChapeJ-ain, Ml1e Robineau et MlIe de Scudéry. Deux

drôles de couples: deux faux soupirants, deux fausses ber-
gères. A 1'époque, Conrart était déjà bien établi - bien que

platoniquement - auprès de MII-e de Scudéry, Chapelain, lui,
comblait de ses assiduités MIle Robineau. chacun de ces deux

jeux amoureux fut sans rendemain (+o¡.Différent sera aussi,à

l'avenir, le ton de ltamitié gaJ-ante entre MIle de Scudéry et

Chapelain. Si dans Ie salon bleu, eIIe feignait d'être ja-

louse de MlLe Robineau (+r¡ pour qui l-'acadénicien nanifes-

tait un faible certain, dans son propre saLon, occupée sans

reste par PeI-l-isson. e11e métamorphosera cette f ausse e oqrret-

terie en relation animée souvent par des hauts et des bas.ces

derniers étant pì-us f réquents.

******

i$, nConrarl est un aut¡e noi-mêaen (Chapelrin à l{lle de

Scudéry, 14,ViI, 1615),

10, C'esb aussi l'époque des reialions aifectueuses qui
unissaienf tr{lle de Scudéry avec l{ne de Uotieville, Les

sources épistolaires gardenl, hélas | , un silence de nor!
sur Ia présence de llne de l(olievilie dans le salon de

Sapho, 0utre !es louanges de liae de l{otleviiie à i'adresse
de l{lle de Scudéry dans ses nl{étoireso, pas un nol ne

nenlionne sa présence dans ie saicn de Ia ¡ue de Beauce,

41, lllle de Scudéry à ùhapelain, de l{¿¡seilie,31,i,i645.
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Le premier salon littéraire de Mll-e de Scudéry vit Ie

jour pendant La Fronder âü coeur du Marais, dans La VieiLLe-

rue-du-Temple. Le temps se prêtait mal à de frivoles badi-

neries. Le pays déchiré par les troubles de La guerre civiLe

et le sort des amis dispersés par I'éneute r occupaient fort

1'esprit de La population. En 1650, Ml1e de Scudéry envoya à

Mme de Longneville retirée à Stenay un nouveau volume ( Ie

cinquième) du "Grand Cyrus" qui lui avait été dédié'. Nous

connaissons Ies tristes circonstances, dans lesquelles M11e

de Scudéry donna à Ia Duchesse une nouvelle preuve de son

amitié (42).Mme de Longueville venait de perdre sa mère décé-

dée à Chantilly,ainsi que sa dernière fil-Ie âgée de quatre

ans. El1e-rnême craignait pour sa vie, entourée d'ennemis,

ignorant où ell-e pourrait trouver un meill-eur asile. Touchée

par le geste de Madeleine, La Duchesse chargea Sarasin qui

étaíL auprès d'eIle, de rédiger à MIJ-e de Scudéry une lettre.

La fameuse rnissive fut lue par MlIe de Scudéry dans ce pre-

mier salon (4.3).

Je dis " sal-on" mais crains qu' iJ- ne soit pas sage de

donner ce nom aux réunions tenues chez MIIe de Scudéry à

1'époque de 1a Fronde. Les circonstances historiques invi-

taient peu à Ia vie de société, rnalgré l-a volonté insatiable

des gens de se grouper au coin du feu pour commenter les évé-

nements et pour attendre ensemble que J- 
t ouragan soit passé.

Le lecteur a bien constaté que IfIle de Scudéry fréquenta

I'hôtel de Rambouiltet de bonne heurer gutelle fut un des

témoins de son pJ-us grand écl-at et qu'e1J-e assista aussi à sa

'12, Cf, chap, I, pp,d3-?2,

{1, [¿ lett¡e iar,e du ]l),XIi,1650, J'y lis snlre au'bres:

"/c'is qui savez çout ce qui se peul savoir des l{usesn,
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décadence. C'est à I'époque du déclin de Ia chambre bleue

qu'elle décida de grouper autour d'el-le des amis qu'el1e

avait rencontrés c}:,ez Arthénice, ainsi que ceux qu'el1e fré-
quentait au Marais. Ces premières assenblées furent souvent

fortuites et 1'on s t y entretenait un peu de tout, surtout des

affaires dtEtat, souvent de l-a Littérature, parfois des modes

du jour.

On distingue trois époques dans l-'histoire du salon

de MLIe de Scudéry. La première remonte au temps de la publi-

cation du "Grand Cyrus"(1649-1653), C'est une période où les

passe-temps de Ia coterie s'orientèrent petit à petit vers La

Iittérature. Les réunions se tenaient Vieille-rue-du-Temp1e,

ell-es changeront bientôt de place, car vers 1653, La maî-

tresse du lieu s'instal-lera rue de Beauce,"derrière Le Petit-

Marchét âu Marais du Tenple"(44). ElÌe y habitera 50 ans et y

finira ses jours.

C t est vers cette époque que Les réunions prirent le

nom de Sarnecli. I'a cl-emeu,re était fort mod.este; on pénétra-it-

dans cet obscur logement en traversant un vilain vestibule et

un petit cabinet. Un petit jardin avec des arbres fruitiers,

des acacias et des oiseaux famil-iers, rendait la maison plus

accueillante. C'est dans ce salon que naquit "Clé1ie"(45)

avec son apologie de l-a société galante,avec ses 73 portraits
( 46 ) , exaltant La femme, Ies passions et dénonçant l-a tyran-

{1, ler"tre de trlile de Scuoé¡y au jurisconsuite Taisanl,
l, tI. 16?5,

15, i65.t-l$60 ei réédilée en ü1, er en ôû,

46, Dont celui de l{ue oe Sablé eb ia la furure l{ne de

Haintenon, Brossette à Bcileau (¿5,T.iI,1?01):n,l'ai oui
dire que Ia piuparc des personnales de la nCléiie'

r:présentaient des oersonnes qui rivaient du tents de tlle
rie Scudé¡i(sic) et qu'elle avait peint plusi.eurs de ses

anis,scus des nons enpruntésn, ie lis à ce propcs,jans l¿
lelfre de l{iie de Scudéry à Iaisand du I9,VII,lt?5 (Les
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nie du mariage. La phitosoPhie de ''cléIie', devint }e mot

d,ordre de Ia coterie du samedi étauli pour de bon, rue de

Beauce/Beausse (47)'

Aujourd,hui¡c'est une sinistre rueIle, retirée et peu

frégr-rentée où I'on peut touiours rencontrer quelque chien

égarê. Une boucherie a pris possession d'un coin de la rue'

I,autre aussi est dénué de tout accent romantique' Je n'y ai

trouvé aucune plaque commémorative '

Dans]-asecond'emoitiéduXVIIesiècle,c'étaitaussi

une rue étroite,conduisant de Ia rue d,Anjou à Ia rue de Bre-

tagne. La maison de MIIe de Scudéry se trouvait au coin de Ia

rue de Beauce et de Ia rue des Oiseaux'

*x****

entre

comme

vers

admis

Sapho recevait 1e samedi ( 48 ) et parfois Ie mardi

14 et I7 heures. Telle sera encore Ithabitude en 1673,

leprouventquelqueslettresdePíerreTaisand,écrites

cette date à MlIe de Scudéry ( 49 ) . Pierre Taisand fut

au Samedi et devint ainsi un témoin oculai-re de ses

*Lettres inédites de Eossuei ef de

n'ai jauais ionné de clef ni de 'CY

J'ai r'ail des pottrails Ce iles anis

Iroccasion qui se présenbailn, La I

líi Ie ie S,:udérY s'Y a'toue I'auleur

l{Ile de ScudérYn ) :'Je

rusn, ni de 'clélie'r,
el de ues aaies selon

ettre vaul son Prir car

de ces deux rcnans ' Un

Précieusesn de Sonaiue,

{8, Il n'y a que Leibniiz qui i'ignoiail' Dans sa nole

écriie à I'occasion de ia nort tie Sapho, publiée drns une

gazelie oi¡ I'on annonçail des événenents lit"lé¡li¡es'il oil

ãue Ie Samedi se tenaií ie vendrerii (nLeltres el opuscuies

inédits', p, ?5E ) , Dans sa dynanique, il iuc plus précLs 
'

{"0, ie les i¡cuve dans une publicaIion de E'Hille¡:nLes

lellres inódites de Bossuel et de l{lle de Scuiéry', Paris'

tlh, [lounial, I869,
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divertissements. Je lis dans une de ses lettres (s.I.n.d. ):

"Lton s'y entretenait, de cåoses agtéabJes et utiles, princi-
palement en fait de bel.l.es Tettres, tantôt dans sa chambre

et tantôt dans son jardin, où il y avait, entre autrest un

assez grand nombre dtacacias qui étaient aLors nouveaux en

France"(ibid.). Je trouve une lettre de MLle de Scudéry à

I'abbé Boisot (9.X.1694) Sui prouve que la modeste demeure de

la naîtresse du Samedi resta sans faste ni éclat jusqu,à Ia
mort de celle-ci: "Que L'Ermite vienne queLquefois à ma cel--

Lul-e, caî mon cabinet peut s'appeLer ainsj".
En 1668, Pellisson avait composé un bout riné sur l_e

sobre logis, qu'il- avait joint ensuite à sa lettre écrite à

Ml-re de scudéry de chambord (14.x.1668). rr y spécule sur un

éventuel- changement de r'obscur donicil-e si un jour Louis xrv
décidait de s'y rendre. J'en cite I'essentiel:

n, 
, , le nédiocre palais

0i¡ vous régnez Cans Les lournelles,
Ia maison aussilôl deviendrait des plus belles,
Le vilain vestibuie en se¡ait honoré,
L'obscu¡ degré serait iout éelairé,
Le passage serait paré,n

Samedis prirent leur essor définitif l'année du

départ de Georges en Normandie (1654). Bonne, douce, modeste

et simple, Mlle de scudéry présidait à ses assembrées, obsé-

dée par ra manie de parrer par aJ-l-égorie. Dans sa "Reration

de ce qui stest passé à Tendre en 165.1" (50), je trouve Ia

description d'une salle magnifique oir Ia reine de Tendre don-

nait ses audiences publiques. on y voyait superbement repré-

sentés en bas-reriefs, Les fameux personnages que 1'amitié

avait rendus cél-èbres dans 1'antiquité. Le cabinet de la

5û, lfss, Conraic 5i31, lo l}3, t'esl une autograpne de l{lle
de Scudéry,

Les
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reine-Sapho donnait dans cette salle
tribune vitrée. Une vision spJ-endide

1'auteur d'un plus grand confort. Au

lustres irréels de l-a superbe sall-e

Scudéry quittait souvent son modeste

le petit jardin afin de cueill-ir des

superbe par une petite

qui trahit Ie désir de

Iieu de contempler l-es

de Ia "Relation", M1le de

cabinet et passait dans

poires et de les parta-

ger ensuite entre ses amis. rls y portaient les noms de pré-

cieux ou ceux sous lesquels MÌ1e de Scudéry,/Sapho ( 51 ) les
avait dissimurés dans ses deux romans-fl-euves ( 52 ) : Mme

Aragonnais,/Philoxène du "Cyrus" (53 ); Mme d'Al-igre/Télanire
( 54 ) ; Montausier/Mégabate( "Cyrus" ) ; Chapelain/Aristhée ;

sarasin/ (H)Anircar alias Polyandre; conrart /T}aéodamas; Mlle

Robineau,/Doralise (55); Mrle Boquet/Bérise alias Agélaste de

1a "C1éIie" ( 56 ) ; Donneville/MéIiante du "Cyrus" ( 52 ) ; Isarn/
T(h)rasyre du "cyrus" alias Zénocrate; JuÌie de MontausLer/

Philonide; Godeau/le mage de sidon; Ml1e Legendre(Le Gendre),/

cléodore du "cyrus"(58); Mme cornuel/zênocrite du "cyrus";

51. Àu IVIIe, s0uve!ìt Sapgho, Selon la nyiÞlcgie (lt,guftet
nBloges 

des illustres sav¡ntes bant ,{nciennes que

llodernesn ) , Sapho fit i'adr¡iration de toute la 0rèce, 0n

disait que les'¿e¡s de cefle savante g¡ecque égalaienb ceux
de Virgile, La prenière lebbre oir l{lie de Scuriéry fi.6ure
sous Le ncn Ce Sapho esi celle que lui éclivail 0odeau le
?,iI,1651 (t{ss, Conrari, V, fo 5i), Elle Iui répontiit le
3i),lIL Ils se connaissaienl Céjà depuis l6{1, Elle éreit
appelée aussi Philoché par I'ab'oé d'Aubignac ei Arbélice
.lar PelÌisson dans son nBur¡nédo.nn,

52, 'Le tirand CTrusn = L¿ Pers¿ide el nr]léiien 
= La

R,o¡anie selon o[e 
0¡and Diclionnaire Ces Précieusesn,

53, Fenne du lréso¡ie¡ des glrdes françaisesn, l.'A¡ténLse
ie So¡¿ise,
5{, Fenne du conseiller au Parlenenl, fiìle du uaitre
d'hôtel iu ioi e¡" filie de tte årafonnais,
55, nCyrus', 

J.a R,oxane de Somaize, une bourgeoise ic¡r Iiée
avec tJhapeiain, cf, letiie cie ùhapelain à tol'oerl, i?,l/ii,

5'i, Une bcurgeoise de I'o¡d¡e iniérieur, forf préirspcsée à

l¿ ¡élancoÌie,
57, iÌ lcgeait au faubou¡g Sainl-tiernain, nVous 

êies
honne à pouletsn, lui é*ivaib Pellisson, le 3l,IILl65û,
5ß, Tante de l{ne d'rltligre ei soeur de Ine ,{ragonnais,
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Pellisson,/Acant(h) e alias Herninius; Raincy/Agathyrse; I'lme du

Plessis/A¡nilcar; Mme de Termes/Agenore; Scarron/Scaurus; Mme

des Pennes de Marseille/CLéonisbe; M1le Pau1et,/Elise; M. du

PIessis,/Bonitcar; Mme de Maure/Ia princesse dtArménie; Belle-

garde/Polygène (59).

A cette époque-là, Saphor ên robe gris de linr les

cheveux grisonnants r sê chatte favorite blottie sur ses ge-

noux, tout à fait à I'instar de Colette, offrait généreuse-

ment son hospitalité. Accompagnée dtlsarn ou de Raincy, eLle

faisait parfois des pronenades et même des excursions à

Livry clnez Mme de Sévigné ou à Fresnes, dans la Brie chez Mne

du Plessis-Guénégaud. EIle restera fidè1e à ce passe-temps.

t****t

Nous gardons une lettre fort spirituelle de Paul

Scarron au maréchal- d'Albret(20.VIII.1659) qui est un compte-

rendu d'une partie de campagne dont les participants étaient

Raincy(60), PeIIisson, Mlle de Scudéry' MIle Boquet et Isarn

(61) .

59, La clé du nGrand Cyruso fut retrouvée vets t8{8, En

voi.ci d'autres détails: l{ne de Longueville/l{andane, te
0rand Condé/ Cyrus, Pa¡is/la ville drArbaraíe, de

Gra¡oont/l{azare, l{ne de Sablé/la princesse de Salanis'
Voibure/CaIIicrate, [ne de [a¡bouiliet/Cléorire,
60, Jaques Bordier, conseiller du roi, fils d'un avocat,
qui ayant bâti Ie châleau de [aincy, prit le non de

narquis de Raincy, Ce fui un hon¡e riche, erlravagant el
plein d'esprif, doté d'un exceptionnel sens de I'huaour,
appelé par T¿llenanI nle fou de bonne coopaguien(Cf,

annolations de Lanson daus:nChoir de lebtres du IVIIe
sièclen ) ,

û1, I1 jouissail d'une réputalion soiide de bel esprii'
ól¿blie par la renonnée que Iui avaienb gagnée ses

nadrigaur et ses inprooptus, üort subite¡enl en lt?2ribid,
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La promenade se fit un lundi. La compagnie décida

vers dix heures et demie du matin dtaller voir Isarn qr.ri

depuis une semaine prenait I'air à Charenton. On envoya des

domestiques chargés de prévenir I'amphitryon de Itarrivée des

invités et de l-ui demander de leur préparer du potage et du

dessert. Eux promirent d'apporter des viandes de rôtisseur.

Isarn et un avocat du conseil, nommé du Mas I 9ui l'accom-

pagnait, se mirent au l-abeur afin de rehausser " le potage de

trois pou-zets et de quantité de pois vetts", dtaller cher-

cher des fraises à Bagnolet, d'aller commander des tartes et

d'autres gâteaux chez les pâtissiers les plus renommés de

Charenton. On installa la table dans le jardinr orl La couvrit

d,une nappe.Des fleurs et des serviettes parfumées de lavande

furent posées dessus. On retint sa respiration êt, suant à

grosses gouttes, le coeur battantr orl se mit à guetter 1'ar-

rivée de l-a troupe de beaux-esprits.

Le carrosse arrive à bon port. Raincy en descend et I

dès que ses pieds touchent terre, il pénètre dans Ia cuisj-ne'

La sentence ne se laisse Pas attendre. Le potage, c t est de Ia

lavasse et l-e reste étant aussi mauvais, tottt ne mérite que

sa rage et sa colère. L'avocat du Mas est saisi de panique'

Rai-ncy, 1es poings fermés et les dents serrées, déchaîne sa

fureur.

on se lave -l-es mains. On s t install-e à table ' " Raincy

(... ) entame un pain, fe trouve du¡ et ttop rassis, en f'ronde

r¡n abricotier voisin, et l-e rend inhabiLe à porter ftuit, l-ui

brisant -Zes pl-us grosses branches. Il entame l-e second Pain

qutil- trouve a¿¡ssj peu frais qtle Je premiet, et de La même

viguettr et promptitttde il en fronde un autre arbre, Enfin, de
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six ou sept pains qu'il- trouva durs, if estropia autant

dtarbres fruitierst âu grand dépiaisir de Ithôúesse, eui

accourut à l-a désol-ation de son jardin et, en fit de grandes

cLameuîs" , Raincy resta de glace. II décida que personne

ne mangeât avant qu'on n'apportât du pain frais. Saisi

dtune nouveLl-e terreurr orr courut en chercher. On en trouva

qui sortait du four. Raincy fit la grimace et annonça que

personne nten mangerait car iI brûlait Ies lèvres. On se

mit al-ors à ramasser parmi les abricotiers Ies pains qutil

avait rebutés. Les façons violentes de Raincy terrifièrent

I'avocat du Mas. Depuis Ie temps de cette sienne aventure, Ia

personne du Marquis l-e tourmentait d'une obsession incoer-

cible et ne quittait pas ses pensées. Ses rêves en étaient

tout pleins: Iteffroi lui donna Ia fièvre, "La fjèr¡re Lta

emport,é en moins de quinze jours; il esú mott furieux, par-

l-ant incessamment de Raincy". Je renvoie le Ìecteur à La

lettre de Scarron (62) afin d'en apprécier Itagrément rnalgré

l-e dénouement scabreux.

*{<****

C'est déjà bien avant l-a partie de campagne rel-atée

plus hautr euê les premières dissensions intestines se firent

sentir au sein de l-a "grande cabal-e" (63). Tout commença à

cause de Ia rivalité entre Pellisson et Conrart, dont Sapho

était I'objet.

tl, Recueil de Lanson, p, 134,

63, Le nc¡ donné au Sane'ii par Sonai¿e ians Ie n0raild

Diclionnaire des Précieusesn,
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'On se souvient des assiduités de Chapelain auprès de

MIIe Robineau. On se souvient de celles de Conrart auprès de

Sapho. Il I'aduLait et espérait gagner son coeur. C'est Pel-

Iisson qui y parvint et qui devint un sigisbée en titre de

Madeleine et son soupirant officiel-. Rebuté et blessé, Con-

rart devint céréuronieux vis-à-vis dtelle. Les deux finiront

par se brouiller définitivement un peu plus tard, mais déjà

dès 1653, c'est-à-dire à partir de 1'entrée en scène de PeI-

l-isson r présenté d'ail-leurs à Madeleine par Conrart mêrne,

leurs relations commencèrent à se détériorer. L'académicien

fera toujours partie du Samedi à titre de menbre honoraire et

de protecteur, mais c'est PeIl-isson qui deviendra 1'animateur

principaJ- des divertissements. Les incidents qui accompa-

gnèrent l-'élection de GiIles Boileau à 1'Académie Française

en 1658, précipiteront Ia chute inévitable du Samedi.

Dès la venue de PelLisson dans 1e salon, la routine

traditionnelle des assemblées changea petit à petit. Quelque-

foi-sr et ceci de plus en plus souvent, 1'assemblée se tenait

rue de Berry, chez MIle Boquet, une amie particulière de

Sapho et sa voisine. 11 arrivait à la compagnie de quitter le

logis de la demoiselle pour finir le Samedi chez Mme Arragon-

nais qui habitait à deux pas de 1à, dans la même rue. C'est

I'époque où la mode des lettres, des bi-llets, des l'ers et

d'autres pièces de galanterie qui enseignaient I'art de

souffrir d'amour, dicta la manière collective de se compor-

ter, propre à la société du lieu. La plus belle époque du

salon, celle des spécuJ-ations sur I'amour platonique selon 1e

catéchisme du "Grand Cyrus" et celle des excès de la "Cl_él_ie"
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et de sa Carte de Tendre, était à iamais révolue. Petit à pe-

tit, I'assemblée se nit à aller sur son déclin.

Lorsque Ie Samedi se Partageait entre les demeures de

M1le de Scudéry, de M]]e Boquet et de Mme Aragonnais' Ies

poires du jardin de Sapho étaient touiours appréciées de ses

intirnes, tout comme sa ménagerie. Sapho tenait ehez elle un

chienr grl perroguet, une guenon et quatre caméIéons en prove-

nance dtEgypte. Elle avait gardé ces derniers pendant quatre

ans et conservé ensuite leurs squelettes ( 64 ) . Les quatre

reptiles sauriens faisaient les délices de la compagnie. Un

de ses membres assidus, I'anatomiste Claude Perrault r cher-

chant à s'instruire sur Ia nature de ces bêtes r Procéda à

quelques expériences. Il les observait Ia nuit où ils deve-

naient pâIes et Ie jour oùr mis au sol,eif ils prenaient

une couleur plus soutenue, La cornpagnie prenait part à ces

essais. On roulait les reptiles dans des étoffes différentes

ou bien on les posait sur des bariolées et I'on regardait

s t ils changeaient de coul-eur Pour s'harmoniser avec les

teintes environnantes. Un ieu de coloris dans une matière

vivante.

***** *

Mll-e d.e Scudéry ainait bien les animaux (65 ) et au

contraire de Descartesrcroyait à leur intelligence. Je trouve

une Iettre (malheureusement non datée) écrite par Ml1e de

Scudéry à Ia nièce de Descartes dont ie tire ce fragment:

61, Elle Les ¡onlr¿ à Harlin Lister en 1688.

65, Cf, Iettre en prose et en vers sur le chien de Sapho'

l{ss, Conrarl' 5132r fo 199,
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"Ma croyance e¡2 faveur de mon chien ntôte rien de Ltestime

infinie que j'ai pour feu monsieur votte oncLe, Ce n'est Pas

L t anitié que j t ai pour les animaux çtui me prévient â i.eur

avantage, c'est cell-e gu'ÍJs ont pour moi qui me prévient en

,Zeur faveur". EIIe persévera dans ses convictiorrs. Vieille'

sourde et fatiguée, elIe écrit à Huet (1689) en prenant Ia

défense de son chien, de sa guenon et de son perroquet t66):

" Il- y a Tongtemps que je me sujs décl-arée hautement contre

certaines machines cartésie.nnes' sans empToyet pourtant contre

ce phiTosophe que mon chient û8 guenon et mon Perîoquet"(67).

Dans une lettre à sa fille ( 68 ) ' Mme de Sévigné apporte une

autre déclaration de Sapho, tirée cette fois-ci de ses "Con-

versations morales" ( 1680-1692 ) : " La petite guenon dét,ruit Par

son industrie et son intell-igence toutes -les doctrines de

Descartes" ( 69 ) . Le système de Descartes Passionna aussi Ml-Ie

Du Pré, I'une des femmes les plus instruites de son temps

(70),et que Iton surnomma Ia Cartésienne, ElIe gravita autour

des activités du salon n'étant pâSr elle non plus, à l'abri

de 1a manie de rimer. Elle se spécialisa surtout dans Les

bouts-rimés (71) qr-ri connurent une grande vogue à 1'époque

(72).

ijli, leibnibz qui avaii ¡echerché l.'honneur de co¡resDonrjre

avec !llle de Scudéry, élaii au courant de sa nénaÉerie. il
adressa une épigranne en vers iabins à scn pelr0quet

'Psibtace punili.o , , , 
n 

Du Pays consacra -n l6û4 une poésie

au qêne perroqueí,
$?, P"ecueii de Lanson, p,183,

68, Ed. A,Bellini, Paris, i812.

$9, il ¿sl noicire qus Descartes refardait ies aninaur

comne de pures uachines erenptes de loul senlinent '

T0, Soeur du tiiplonale, Loland du P¡é' 1610-? 9lle ccnnais-
sail le lalin et le grec, Son oncÌe,le poère Desnarers de

Saint-Sorlin l'initia à ia ohilosophie,
?1, l]f, ses poèsies dans le nlecueil iie vers choisis', P,

Bouhours,

?2, 20|)|J bouts-rinés ccnpcsés sur la no¡i du perroquet" de

l,fne de Bellièvre !
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EIIe prétendait que cette sorte de vers était Ia plus

malicieuse,un bon sens fait sur des rimes inPosées, donc sou-

vent bizarres, étant Ie pj-us diff icile à trouver. '

Hostile à 1'amour, elle pérorait vaillamment lors des

débats sur diverses thèses de morale et de galanterie tenus

dans Ie Samedi:

(,,,)'Il est vrai, je parais et rude et calhonnôie,

l{¿is contre ce fripon(i'anouri ie pesle et je tenpêle;

Son no¡ ne fail nonter dessus ues grands chevauln ' ( 7 3 )

une autre voix qui s t accorda harmonieusement avec

d'autres qui tonnaient dans Ie cercle (74). Très liée avec la

cabale dont surtout MIle de Scudéry, Conrart, Pellisson et

lflLe de La Vigne (75), nous gardons d'el-Le de nombreuses

Iettres échangées avec pJ-usieurs beaux esprits du siècle,

dont Bussy-Rabutin, qui mériteraient qu'on l-eur donne un plus

grand jour.

Je reviens à la ménagerie du Samedi.

Impossible de se taire sur la fameuse fauvette. Le

petit oiseau nichait dans le iardin de Sapho et sa fidéIité à

y revenir chaque année entre l-e 15 et le 25 avril (76) était

une source de petits vers, de fadeurs philosophiques et

?3, l/oi¡ aussi d'aultes poeiies de l{lle lru Pré écriles dans

la mème 0piique el ses Ieflres à Bussy, l,VI,16?0 et'J2,
r/n,167?,

11, L'obsessi0n iut génét¿le, Cf, dans Ie nl{ercure tlaiantn,

V,16?9 un des sonnets publiés confre l'ân0ut, La gazelte

fut résuliàrenenl iue dans ie Sanedi,

?5, ,{ubeur des nIelt¡es de Ciinène'dont ies réponses

signées Iris, avaif élá faites par t{Iie Du Pré,

?6, Je l¡ouve deux lett¡es oe l{lle rie Scudé¡y à ce ploccs

(nIeftres de tllle de Scudéry à iluein),La prelière,ncn riaiée

écrile i fluet parie ci'une visite ren,iu à Sapho pai

l{cnb¿usier, venu erprès pour ententire l'oiseeu chant'er' le
seconde, de 1a mêne au nène (aussi non datáe) [énoilne

de I'inquiéfude de l{lle de Scudéry déclenchée par l'e'osence

de La fauve'"1e, quoi qu'iI ne fût que ie l3 avlil: "[].ie
(la íauvelte) n'avait jainais urnqué de venit avant le 25

avriÌn, [lie panique superflue, L'ciseau avail enccre {Û

heures pcut ne pas rater son iende¿-vous !
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d'autres pièces rimées qui occupaient 1es intirnes du Samedi.

Ceci devint une habitude presque tyrannique."Vous savez bien,

Monsieur, écrivait Mll-e de Scudéry à Isarn en Ie remerciant

de son "Louis d'oF", que je sujs bien accoutumée dtentendre

parTer des Lapins, des fauvettes et des abricots"(77). Une

prise honnête de poils, de plumes et de vitamines.

Dans son salon,on'en parJ.a à satiété. Les Mss.Conrart

abritent maintes productions pondues afin de satisfaire les

incl-inations de Sapho.

Jty trouve, entre autres, une invitation que Conrart

l-ui avait faite un jour sous une forme gracieuse. L'histoire

ne manque pas de charme. Le soupirant détrôné de Madeleine

possédait un colombier dont l-es pigeons étaient en commerce

de galanterie avec la pigeonne du Marais. Le bois d'Athis(78)

où derneurait Conrart, était habité par des fauvettes qui de

temps en temps venaient à Paris, afin de courtiser la fameuse

fauvette de l-a rue de Beauce. Conrart composa pour l t oiseau

des dizaines de vers. Je préfère entre tous celui oìr il

prête sa plurne aux fauvettes du bois de Carisatis, qui

s'ad;'essent à Ia fauvette du jardin du Marais en f invitant à

venir cuei-l-l-ir leurs hommages (79 ). Le ton de 1a pièce séduit

rnalgré une certaine maladresse de J-tauteur, que je soupçonne

néanmoins involontaire. L'acte de courtoisie symbolisant une

vénération et une soumission respectueuse, abso.l-t¡e et voulue

??, S,l,n,d, nsapho, le nale de Sidon, Zénomaben,

îl. Äutrenent Carisatis dens le coie de ia cocerie,
?9, l{ss, Ccnra¡t,54¿¿r to IIIi, fo 191, Le poène s'aapeLle
'i,es !'ruvettes iu Bcis Ce taris¿tis À leur Reile La

Fau'¡elte du Bois de Srphon, En ce qui concerr,e les
invibati.ons adressées à trllle de Scudér7, il convienl
,j'obser'¡er que Conrart a'rail épuisé t,cules ies lessoutces
de son ingéniosilé pour er conposer de plus inriusbrieuses,
Toii notannent ses stances écrites en qualiré d'invitalions
qu'ablitent égalenenl Ies llss, Conra¡b,
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de ra part de I'homne qui Ie dépose aux pieds de }a femme

adoréer exclut une telle erreur. ce ntest pas à la femme

d'all-er chercher cet hommage, c'est l,homme qui se dép1ace

pour l-e lui présenter. Ayant passé de longues années à spécu-

ler et à disserter avec res autres membres de la cabaLe sur

ra métaphysique amoureuse, ayant exploré avec eux Les diffé-
rentes contrées du royaume de Tendre et ayant approfondi avec

eux aussi l-'ABC de la casuisti-que amoureuse, dont les romans

de Mlle de scudéry devinrent re bréviaire obrigatoire des

honnêtes gens, conrart aurait dû savoir observer cette
règ1e si él-émentaire de 1'étiquette galante ( g0 ) .

Dans les Mss. conrart (5420), ie trouve sur re même

sujet, dtautres poésies nées dans re samedi sur re fa¡neux

oiseatr: quelques versr ì-lr bilret de la fauvette au roitelet
et "Le Dialogue entre Acante et l-a Fauvette'' de ra plume de

Pellisson. Les sources épistol-aires gardent aussi quelques

traces de l-'oiseau. La "Nouve]le pandore" { g1¡ abrite une

Iettre non datée de Vertron ( Claude Guyonnet de ) à MII-e de

scudéry dont jtapporte queJ-ques lignes: "Je vous avoue ma.

faibresse, je suis fou d'un petit oiseau dont l/essjeurs nes

confrères Les Ricovrati m'ont fait présent. Je l-ui fais part
de tous nes plaisirs, rl- brûl-e d'envie de f aire connaissa.r¡ce

de votre aimabLe fauvette, Quoiqu'il- ne soit qu'un pinçon de

ùlontagne,je L'ai apprivoisé sa¡rs peine et so-r? chant s,accord.e

fort bien avec mon Luth, I1 invite votre spzr:.tuefl-e fa¿vette
à un concert chez moi, dans Le voisinage de Fontainebl_eau,

!0, IJne cilation que je lire à ce uropos du'une Leltre non

darée du P, Bouhcurs à la reine Sophie-tharlolle, fenne de

Flédéric 1e¡, ioi de Prusse:n,,, ¡(lle ie Scudéry qui a si
bien éciairci les caracfères eb les passions da0s ses

rcnrns et dans ses conversations de noralen,
81, Pa¡is, C,l{azuel, 1698,
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lfous attendons La réponse favorab-l.e". suit une rettre de

Sapho à de Vertron (aussi non datée): "La fauveLte sresú

retirée dès l-e mois de septembre et el-Le n'a rien à répondre

présentement", La saison des grands froids arrivée, l,oiseau
déployait les ail-es et stenvorait vers le sud à ra recherche

des délices de la canicule. N'est-ce pas une nouvelLe preuve

que Descartes avait quelque peu erré sur les chemins de sa

théorie sur 1'âme et L'intelLigence des bêtes: le petit
animal sembl-ait compatir aux peines de sapho: Iui resté sur
place, Sapho, elle, aurait dû répondre à toutes ces invi-
tations à s'en user l-es semelles !

La nièce de Descartes renia 1a thèse de son oncLe

( 82 ) , tout comme

madrigal sur la

dans sa lettre à

mieux démontrer

MLl-e de Scudéry: cette

Sapho

tuÌé "Sapho à

82, Une curiositól elle adressa son nûde de Descartes' à

lllle de la Vigne.

33, Recueuii Ce Ianson, p,182,
84, te no¡ affecfueur donné à La nrèce de 0escarles par
l{lle de Scudé¡y,

85,'Recueil de Poèsies du P,Bcuhcu¡sn, p,iì?1,

dernière apporte 1e

nièce du philosophe,

strophes ne sauraient

demoiselle:

fauvette, composé par la

Huet de 1689 ( 8S ¡ . Les

la position prise par la
nQuand 

1a plus beile des f¿uvetbes
Je vis revenir où vous êtes,
.{hl n'éc¡iai-je alors avec ébonnenent,
l{'en déplaise à non oncle, elle a du jugenenio,

répondit aussitôt par un autre madrigaì_ inti-
f illustre Cartésie" ( 84 ) .

n.{pres cela, t)arlésie,
Pour vous parler franchenent,,
Il n'eni¡e en la fant¿isi.e
De vous gronrier tendreuenl,

De i¡¿ fauvette fidèle
ïous avez tous Ies appas,

'/ous chantez aussi bien qu'eIIe;
l{ais vous ne leveneu pas', ( 85 )
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Plusieurs Lettres de date incertaine, échangées entre

les deux demoisel-l-es ( 86 ) rourent aussi sur l-a question. Je

Les passe sous silence car erres ntapportent rien de nouveau.

une oeillade jetée sur des vers adressés à Mlre de scudéry

sur son jardinr sur sa fauvette, sur ses canéIéons, ainsi que

ceux mettant en scène sa pigeonne et ses tourterelles ( 8z )

suffit pour constater que Ies animaux dont s'entourait Mtle

de scudéry fournissaient souvent à ses amis un simpre pré-

texte pour échanger des vers et en composer ( 8g ) .

Le Samedi fut un saLon littéraire au sens propre du

mot ( 89 ) . La fauvette avait déclenché une terre fécondité
poétique que la comtesse dehsuze prit lthabitude de se servir
du nom de r'oiseau pour dire "poèterr (trMénagiana" ). une jorie

rime et une assimiration complirnenteuse bien qu'équivoque

(eo¡.

* ** ***

La comtesse

Sarnedi. La nobl-esse

af f ront. Ell-e était

delosuze fut l-'une des amies intimes du

é1evée de La dame n'en souffrit aucun

une parmi dtautres aristocrates qui

86, nl{1le 
de Scudéry, sa vie eb sa c0rtesponriancen, Paris,

Techener, 1813,

t 7 , l(ss , Conrarb, 5{ 20,

88, lJne autre t,¡ace épislolaire: leçire de llne ie L¿

Fayetbe à llénage,l0,YIL1657:'Hne ie Sévigné n'a envoyé nLa

Feuve¿te'rlont je suis charnée',(ll s'agit ici du
nDiaioguen 

de Pellisson, )

89, ûes acacias du jardin se virent iunortal.iser aussi,
ïcir la nétaoorp,tose d'Àcacie en acacia, pièce allégorique
de !{lle de Scudéry (l{ss, lüonrart) qui óvoque I'amitié
anortreuse enc¡e théodanas ítJonrarl) et .{cacie (l'llLe de

Scudéry). Un aveu riné qui condanne la bergère pcur avoir
osé aine¡,
9i), iJf, citaiion de Buffon, lirée de son nllisioi¡e 

narureiie
des oiseauxn iLe grand Robelt),
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avaient la fantaisie de fréquenter ce salon bourgeois. On y

voyait des représentants de toutes les cfasses de la société

française: des habitués dtél"ite, de grands seigneurs et de

grandes dames, des lettrés bien sûr, des bourgeois surtout

( 91 ). MIle Boquet représentait les gens des plus viles condi-

tions. On se souvient qu'ils y Portaient'Pour la pLuPartt des

noms grecs ou romains. Une façon pittoresque d'effacer les

degrés de Ia hiérarchie sociale.

La Iiste des intimes du Iieu, à quelques exceptions

près, porte les mêmes noms que celle des habitués de

I'hôtel de Rambouillet. c t en fut, en effet ' une imitation

au petit pied. Expliquons-nous. Le salon de saPho remplaça

celui dtArthénice. La chambre bleue ayant fini d'existerr ses

amis saluèrent avec joie la possibilité de continuer à se

réunip,d'autant plus que Le salon qui leur offrait I'hospita-

lité appartenait à I'un d'eux. La compagnie ntétaitr cêrtes,

plus Ia mêrne. Les " f atigues" d'une vie oisive abiment Le

plus. La compagnie ,ioviaJ-e de la chambre bleue devint une

coterie de goutteux, avides plus que janais de débats galants

sur les plaisirs que leur âge avait réduits à des sPécula-

tions purement théoriques.

Parmi Ies podagres, plusieurs femmes. Mesdames

d'A1igre,

neau (93),

Aragonnais et d'oseviIIe (92), Mesdemoiselles Robi-

Boquet et d'Arpajon (94). Viennent ensuite les

01, llcici Ie jugenent général prononcé sur sa société par

Utle de Scudéry (lebtre à Godeau, t?,IL1Ù50):nJe ne suis

pas fort exposée au nonde' Ies gens que je vois [e sont pas

ie ia nouvelie i¿veu¡n ( lecueiL de [oques ' p,2i5 ) ,

93, Spil¡phe de l{1le rie Scudéry pour Une d'0sevilie (iin):
Beau sere, fondez-rous en larues;
Yolte principal orlenenI
Esb caché rians ce nonunent,

,03, fJne peiite curiosité, Bil.e ne s'inté¡essaii pas au:t

nouvelies du jour, ilf, Lett¡e de tlle de Scuoély à UIle
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marquises de Saint-Ang€ r de Montausier et de Sablé. Cette

dernière était une anie de longue date de Sapho. Sapho se

prononça souvent dans la triste affaire du malheureux mariage

de 1a Marquise (95). Et dtautres dames encore: Ia comtesse de

Maure, Mme de Sévigné, E1éonore de Rohan abbesse de Caen,

Mme du Plessis-Guénégaud(96), rarement Mme de Montbazon(97).

Plusieurs maniaient Ia pl-une: Mme de La Suze avait le don de

la poésie ( 98 ) , tout comme Henriette de Co]-igny ( 99 ) . Mlle

chéron étaiL à ra fois poétesse, musicienne et peintre. Ajou-

tons encore MlIe de La Vergne (100), MLle L'Héririer, auteur

du conte "1'Adroite Princesse" et de "L'Apothéose de Mj-le de

Scudéry" publiée à l-a mort de celle-ci en I7O2r êt Mme Cor-

ftobineau, de flouen (5,IX,lli{{, rec, Ce Roques, p,21{) où la
signatai.re reprcche à Doralise son népris pour la 0azette
de Renaudoi,

91, ílle de Scudéry connaissait llile Robineau, [ne
Aragonnais el ses soeurs déjà en 16{1, Cf, sa leltre à Ulle
,1obineau ( 5, II,16{1 ) ,

95, tf, lett¡e de Chapelain à Conrart (à Bourbon), ¿2,l/I,
16{0,
96,1¡ès liée avec Unes de Ia F¿yelte et de Sévigné, ce qui
n'engôcha prs celte dernière de taire ee jugelent: nLa

divine Plessis esf justenent el à point toute fausse; el.le
joue toutes sorles de choses: elle joue la dévote, Ia
capable, la peureuse, la pelite poitrine, la neilleure
fille du nonden,

91, nLa plus belle pers0nne du nonde ('Uénagiana'),
Lorsqu'un jour elle vint en carrosse avec llénage renrire
visite à lllle de Scudéry, Ia servante I'annonça en ia
nonnant 'la plus beLle ietnne de trancen( 

n,{istorieiiesn 
),

98,'Pod!ies de llne de La Su¿en, Paris, 16liû,

"09, Je l¡ouve son élégie adressée à l{lle de Scudéry (',{
Daphne") dans le lome nentionné plus haul,
100, (l'est l{lle de La Vergne qui soìiiciba pour Sapho ia
plrce de gouvernante ou de dane de conpagnie en 1û{? où

lladeleine vouiait se iibé¡er de 1a lutelle de son frère,
liile Paulet et C'auires ¡nis rie 1'hôtei ce Rambouiliet,
Chapelain, l{ne de Sablé, apporbèren¡ Leur concours, iJne

anie de Sapho, l{lle de t)haiais, posfuLa pour la nêne

piace, Ayanl appris le non de La concurlente, iorn du

noindre s0upçon de conpétilion, Ies deux deooiselles
cessèrenb bcute dénarche, cédani ia piace à l¿ nrival¿0,

llcus gardons Ies iraces de ce conbal d'honneur dans ies
l{ss, Conr¿¡l,to IX',fo 131 et dans quelques iettres: l{lle de

rlhahis à l{lle Pauiel (1S,l/L16{?),
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nuel avec ses deux filles,Marguerite cornuel- et MLLe Legendre

( rogeant juste à côté de Ia rue de Beauce ) . Les tal-ents de

l-lme cornueLr grande bourgeoise parisienne dotée d'un tarent
exquis pour res bons mots, mériteraient une thèse à part.
cette vieirle bourgeoise (née en 1609) du Marais, souvent

mentionnée dans l-es lettres de Mme de Sévigné, charmait le
samedi ( où erÌe figurait sous l-e nom de cléophile ) de ses

reparties. MlIe de scudéry disait qu'eJ-1e faisait une grande

satire en quatre paroles. En voici un échantirron. A I'époque

des vors qui se faisaient en série dans l-es rues de paris,

elIe se fit attaquer aussi: un voleur pénétra dans sorì,

carrosse et lui mit ra main sur la gorge. on rit bien de l-a
repartie de Mme cornuer. "otez-vous de fà, fit-erl-e en l-ui

repoussant le bras 'votJs nty avez que faire;ie ntai ni perJes

ni tétons" (101) . Pour clore ta liste, citons ì{me de La

Fayette. Dans le salon, e1le était l-iée d'une grande amitié
surtout avec Ménage. L'auteur de l-a "princesse de ctèveg

séjournait souvent dans -l-a maison de campagne de r"lme clrr

Plessis-Guénégaud, à Fresnes. fll-Le de scudéry sty rendait
parf ois, settl-e oll avec l',Iénage ( 102 ) , et tout invite à croire
que Ies badineries gaì-antes accaparant inlassablement tout 1e

champ de 1a conscience des membres de -l-a coterie, y étaient
aussi l-eur passe-temps majeur.

Les femmes appartenant au Samedj_ étaient, pour la
prupart, des précieuses f or+- céÌèbres au rnilieu du xvrre
siècJ-e, des bourgeoises parf ois .l-oin d'être bel-res mais

lû1, Voir aussi, enire autres, la let*"re de liue de Sévilné
et- de Corbinelli à line de iirignan du 1?,IV, i6?t su¡ l¿
légèreié et l'insouciance de la co¡tesse rie Fiesque,
convenabi.enenl drapée par tne CornueI,
103, ti, ietlre de Hne de h PaTelie à l{énage, ce.Çiesnes,
i66t,
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toujours spirituelles, ]iées Par un goût commun, celui de

l'esprit.

ElLes ne négl-igeaient pas pour autant les goûts du

jour. Au début des années 7O, ell-es suivaient une nouvell-e

mode de se coiffer. En voici quelques détaii-s révélés par

Pellisson dans sa lettre à Mlle de Scudéry (30.VIII.1673).

Pour être à Ia mode, iI fallait se couvrir Ia tête d'un

chapeau extrêmement retroussé et aplati sur le devant et

sur Ie derrière et formant deux longues cornes ou becs sur

Ies deux tempes. Des appLications en velours noir ou des bro-

deries en or rehaussaient Ie tout. Je ne résiste Pas à la

tentation de croire que de tels chapeaux se portaient aussi,

vers cette date, dans Ie salon du Marais.

Si l-'on n'aimait pas les chapeaux, on se coupait les

cheveux (103): "Lrne tête partagée en paysanne (...)¡ on

coLtpe -Zes cheveux de chaque côté, d'étage en étage, dont on

f ait de grosses boucLes rondes et négLigées, cltti ne viennent

pas pJ.us bas qu'un doigt au-dessous de l-'oreil-le, ( . . . ) On

met -les rubans comme à Ltordinaireret une grosse boucLe nouée

entre l-e boutref et et l-a coif fure; quelquef ois on l-a -Zaisse

traîner jusque s¿¡r 1a gotge" , voici 1e "l-ool<" de I'année

1671 en provenance de Saint-Germain.

Je reviens atìx invités du Sa¡nedi.

Parmj- Ies hommes, on y vo¡ ait souvent des l-ettrés

éminents qr.li avaient prj-s

du lieu - dans la chambre

du galon totrt comme la souveraine

bleue. Godeau( 104 ) , Sarasin( 105 ) ,

1Ci, Ci, lettre de ü-¡e de Sévigné à ss iilie,{,i\¡,1¡'i1 to

tI,lp,l8-33,éd, Beiin,
i0{, Le llage Ce Si,jon srrp.reiail 1ui-r¡èae dans 1e salo:l
ie !{rÊe de }{onIagne, faisanI allusion aux uontagnes de
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Conrart, Moreaur et Ablancourt(106). Chapelain fréquentait Ie

salon encore en L672. II avaít 64 ans, une vieillesse inoccu-

pée et bien des infirnités ( 107 ) . Montausier aussi était

assidu au Sanedi et c'est chez lui que Ia compagnie s'assem-

blait parfois (108). Avec Ie tenps, l'éIément aristocratique

décrût et fut peu à peu dominé par Ia bourgeoisie. Ainsi,

petit à petit, l-es caractères spécifiques des deux clans (Ia

chambre bleue et 1e Samedi) cessèrent d'être communs. A

Itépoque de ltapogée du salon, Ia cabale avait parmi ses

membres des courtisans, des nagistrats, des financiers, des

acadéniciens bien sûr et un grand nombre d'ecclésiastiques,

tous ayanL des goûts distingués, de la politesse et un grand

penchant vers les divertissements de Itesprit. Parmi les ton-

surés, plusieurs étaient liés par une soJ-ide anitié à MlIe de

Scudéry: le savant abbé Boisot (109), 1'évêque de Condom-

Bossuet ( 110 ) ,1'abbé de Chaudeville ou Mascaron ( 111 ) .

Ajoutons-y encore Mme de Ia SabIière; Isaac ArnauLd

de Corbeville que Sapho avait rencontré déjà à 1'hôtel de

province où se trouvait son évêché (n0a¿etle de lendren),
0n I'appelai.t aussi le Uage de Tendre,

105, Cf, Iettre de Chapelain à de 0rieur du l2,I lt?0.
106, [e nône donl on appelaií les lraductions nies belles
infidèlesn,
l0?, Voilà ce qu'il écrit à [, de Paillerots le 30,'/IIL
l6?3 en parlant de la générosité de S¿pho:nHlle de Scudéry

(,,,) en use si bien à non ágard qu'iJ. n'y a rien à

souhaite¡ davantagen, Le snobisne des anuées 30 de Sapho se

transfo¡na en une anitié désiniéressée,
108, 0n I'appelail d¿ns le salon nle généreux tégabasen,

109, Cf, l¿ hès intellectuelle correspondance échaugée

enlre Sapho et Boisol,
110, Ils se connurenl ò I'hôtei de [¿¡bouillel et
reslèrenl en bons terres jusqu'à la rort de Sapho (Cf,

Lettre de l'¿bbé l{icaise à lIuef, 9,'iIILlû98), t¿ soeur de

Bossueb, l¡e Fouc¿ull, professait une grsrde ¿d¡irabion
pour Ia nclélien,

1ll, C'est flle de Scudéry qui fut à I'origine de I'aritié
enlre Chapelai¡ el U¿scaron, Cf, lettre de Chapelain à l{lie
de Scudêry, 19,VII,l6{6,
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Ranbouill-et où i1 était un des neiLleurs discipres de voi-
ture; Anne de La vigne firi-e du nédecin de Louis xrrr et
correspondante de conrart(LLz), figurant dans les poésies de

ceLui-ci sous 1e nom d'Iris (113) et MlLe de Vandy, une

parente de Mme de Maure, " MLLe de Vandy est guérie, nous

sommes éterneLl-ement ensemble, eLl-e, MLÌe de portes et moi",

écrivait sapho à Bussy l-e Lz août 1672. un trio de cériba-
taires endurcies souvent pourtant d'humeur à parler mariage.

Mlle de vandy fut une grande amie du roi de porogne (11.1 ) et
une grande ennemie de I'amour, " (Jn jour, un caval-ier en l-ui

racontant une histoire, nomma l_'amour"(115). II Ie regretta
aussitôt. Au vermillon du visage de l-a demoi-se1l-e, i1 devina
qutil avait bl-essé sa pudeur. L'amour était banni des conver-

sations et du coeur de ra jeune dame qui n'acceptait même

pas que 1'on prononçât le mot qui rui dépraisait(t ). Elle
l-e f it comprendre au caval-ier en empJ-oyant r-e mot "1'autre"
porlr ne pas dire "l t amour" . un substitut écoeurant pour tenir
lieu du pltrs beau mot du monde. Chacun ses travers.

L'extravagance de la demoiselle ntempêcha pas Ml_l-e

de scudéry de se dél-ecter de ]-a compagnie de I'flle de \randy

dont elle adrnirait et Ie coeur et 1 , esprit ( 116 ) .

11?, Ci, 17,IIi,1668, 1?,yil,1668,
i13, Saphc renccnl¡a l-lle Ce La Vigne déjà irns ie salcn de

l{me de Ran'Þouillet, Lorsqu'en 1671, tile de Scudér7 enpolta
Ìe prix d'éì.oquence à l',{ca,iénie lrançaise pcur son

discours 'lle l¿ Gloi¡en, Iile ie La Vigne connénora Ie
succès par une petit"e guirlande de Iaurier d'or acccn-oagnée

d'une ode intitulée:nLes Danes à l{iie de Scudéryn, ùf,
chapitre III,p,556,
111, tlí, leflre ce l{Ì1e de Scuiéry à Bussy,1{,lI,ilì?1,
115, 'Ia Princesse rie Paphlagonie'(l{lle de Vandyl de ].e

ûilnie l{aoeaoiselle, p,?3 ,

116, l{Ìle Ce Scudéry à 8ussy, ¿6,I:{,16?Cr,
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Parni les étrangers, il convient de mentionner wagen-

seil. L'écrivain allemand (tL7 ) assista à quelques samedis en

1665. c'est à rui que sapho avait demandé si l'arlemand était
vraiment une langue. Ayant entendu Ies gardes suisses parler
allemand, eI1e en douta fort.

******

Dans le salon de Mlle de Scudéry, trois hommes jouis-
saient d'un crédit particurier auprès des femmes: rsarn,
Raincy et Donnevilre. samueÌ rsarn(119) surtout (119). Jeune,

riche' spirituel, beau et infidère, il venait de La petite
nobl-esse protestante de castres, comme peLlisson et conrart
(120). Bien établi chez saphor c€ fut un véritabre "oiseau de

passage", toujours entre deux voyages, entre tieux galante-

ries. Ses qualités physiques et intellectuelles plurent bear:-

coup dans le samedi. Enjoué comme voiture, amoureux comme

ruir inconstant, badin et léger, rsarn assaisonna l-es réu-
nions d'un agrément particurier. rr )' récitait ses poésies

agréabJ-es , l isait sa prose é1égante ( rzr I , of f rait aux d.ames

des impromptus, des madrigaux et des bouts rimés, tous rou-
lant sur r'amour où il- reur donnait des conseils en vrai ini-

11î, 'De sacri Ronani Inperii Iiber¡ civilate l{cribergense'
118, .{ppelé aussi Isar, Tsarne, Ysarn ou Isnard (cf.leltres
de tllrapelain, p,êx, ceÌie à talsac, 3i),TLlti39),
119, le Thrasile du nC¡rusn, L'Isnénius de Souaize,
1¿(), il se converlil ¿u cabholicisme (1ûii5i ltiôû) conne
Peilisscn,
l¿1, Il dédia À !llIe de Scudér7 sa'Pistole parlan."e, ou La

l{élamorphose du louis d'or',
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tié en Ia matière (L22), II introduisit dans Ie salonr sB

maîtresse de longue date, fa narquise de Castelnoron (123)'

ce qui ne I t enpêcha pas de continuer ses nultiples voyages

aux quatre coins du pays de Tendre, ni ceux aux quatre coins

de France (I24), II en mandait des lettres qui passaient en-

suite de main en nain parmi les intimes du lieu. Pour Ia

plupart, il sty vantait de ses conquêtes. "Je vous envoie,

écrit Pellisson à Mlle de Scudéry (13.X.1656 ) ' deux biLl,ets

galants gue M. Isarn m'écrit de Bordeaux; mais iL est auprès

dtune nouvel-l-e naîtresse qutil aime fortt comme vous ver-

rez: ce remède est exceLLent pour avoir de Ttesprit, Mais je

ne crois pas que vous voul-ussiez ne conseiTLer dty avoir re-

cours, vous qui avez banni L'amour de tout votre royaume de

Tendre". Je profite du passage afin d'observer qutà force de

trop parler, les amis du Samedi stétaient égarés dans leurs

propres mots. Le royaume de Tendre r oD 1e sait, fut une apo-

théose allégorique de Itamour, de ses nobl-es aspirations, de

ses pittoresques sublinations. Faire triompher l'amour sans

amour semble une ambition aussi extravagante que mal-adroite.

Faisant infatigablement le siège de toutes les

belles,Isarn Ies chassait à travers tout Ie pays. Tantôt iI

offrait ses douceurs à deux dames qui I'accompagnaient lors

de son voyage de Paris au Languedoc (125). Une autre fois' iI

1?2, P,er, Ðouts Rinés su¡ de Bei.les Denis, d'lsa¡n:
nVos denls apaiseronl l'anoureuse bourrasque

d'un ¿nant vigoureux coßEe u[ jeune laureau

Iaissez Ià Ie blondin et prener 1e noireau

car ce poil en arour ne faib jalais de frasguen,

123, Cf, letlre d'Isarn à Hlle de Scudéry, s,l,n,d, l{ss,

Conrarl, lo Ii, fo 321,

l2{, Il voulail aller aussi en Angleterre nais ne réalisa
janais ce rôve,
115, II en écrivif une ¡elalion à l{ll.e de Scudéry, Cf, I¿
réponse de celle-ci du 19,VI,1051,
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n'hésita pas à plonger dans l-a Seine afin de nouer conversa-

tion avec une dame qui s'y baignait.

Ce fut un vendredi en juillet. Etant en bateau sur

Ia Seine avec un ami, les deux décidèrent à Ia brume de se

baigner. Un autre bateau promenant une compagnie de dames

arriva. A une distance décenter Ies deux groupes entrèrent

dans Iteau. Une sirène surtout captiva I'attention d'Isarn.

Et vice versa. Sans tarder, eIIe I'emmena loin des autres.

Les pieds dans Iteau, Isarn passa à I'action à Ia node du

XVIfe siècle, c'est-à-dire en diversifiant l-es accessoires

de ses énonciations sur la décence et l-e subline de l-'amour.

N'ayant pas réussi à se faire inviter chez ell-e,iI s'approcha

du groupe des autres femmes se baignant dans Ia rivière. Une

autre accrocha son regard. Il se rnit à suivre des yeux ses

mouvements dans lteau et "pot)T voir ce que mes J.eux ne pou-

vaient point découvrir, je coLtrrus (sic\ avec une précipita-

tion si grande que je me suis fait grand nal au pied gue

.j 'embarrassai entre deux pl-anches. ( . . . ) Je Leur ai dit que

j'ai failli me tuer" (126). VoiIà un bel épilogue: au lieu

des délices de 1'empire de Cupidonr ürr ort,eil voJ-uptueusement

enf Lé . L' aventure amllsa l-e Samedi , son protagoni ste s ' en vanta .

Désormais, i] ne cessait de dire qutiL "était accot¿tumé (l)

d'avoir des aventures gaTantes dans -Zes rivières" ll21 l, Une

fois est coutume.

1'J6, Leli¡e d'lsarn à Canra¡t, 1{ , r¡Iii, i' , Hss, rJonrari,

5131, fo 5?1, signée nYsar le pensifn eç non nTsa¡n 
le

pensiin coinire préLend Eerihéleny { 
nsapho, ie nage oe Sidon,

Zénocralen ) , !e 'pensit" était Ie ncn que Sarasin avaib
dcnlé à Isarn dans une ieltre écrite à t{1le de Scurìéry, cf,
.oost-scriptun de la susciite Iefire d'Isarn ûu 1{,|iiiLi,
Iss , ',lon¡rri,
12?, '0e¡ette de lendren
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Les prédispositions érotiques d'Isarn avaient soufflé

bien des vers. Le recueil- de Sercy (IVe partie, 16õ8) abrite

un "Dialogue du Sommeil, de Trasil-e et de I'Amour" (anonyme)

où le Songe parJ-e à }a f in:

['anour tout couvert de sonnettes,
Faisani claquer des caslagnettes,
Vienb dans la chanbre chaque nuib,
Trasile, ii fait un si grand bruil,
Qu'enfin, si tu ne le fais laire,
Che¿ loi, je n'aurai plus que iaire,

L tAmour riposta:

La raison sans cesse ¡aisonne,
t{ais elle ne guérit personre,

El le dépit rend plus souvent

Pius anoureux qu'auparavant ( 128 ) .

Trasile servit d'argument de poids à Vaumorière qui

dit dans sa Iettre (129) à un ami, en le portant à se marier:

"vous aLtrez pitié de ces gens qui vont de rueLLe en ruel-Le

dire des douceurs à La Bl-onrle et à La Brune et qui courent

-les mers dtamour de rivage en rivage, Ctest ul2e étrange vie

gue d'être galant de profession". Ce galant fut Isarn.

I1 fut chroniqueur du Samedi en I'absence de Pellis-

son (130) et un ami tendre pour Sapho. Avec Pellisson et

AngéIiqtre de Gerry, iIs allaient parfois au bois de Vincennes

qui offrait un cadre bien choisi pour dtinterminabl-es vantar-

dises de Trasile exagérant ses galanteries réelIes et imagi-

naires (ibid. ). II se brouilla une seule fois avec MlIe de

Scudéry. Ce f ut à cause d'un caprice de Sapho q.ui s'était

sentie offensée par I'humeur méIancolique et languissante de

Trasil-e lors d'une promenade qu'i1s avaient faite ensemble à

i28, Je liens à cir"er la réplique de l'Anou¡ crr eLle
lpparail souvenl dans les leltres de I'épcgue,
il9, s,l,n,d, dans nLebt¡es sur t,0utes sortes de sujetsn,
t], F.o'lusieì, Paris, 1?14 ,

l3C, trf, sa letlre sur s0n aventu¡e dans La ieine,
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des vers

Le lendemain, il lui envoya une lettre r ürr lapin

un lapin qui ressemblait à

devant l-eur carrosse dans

458

et

un

La

1a

autre

forêt

qu1

de

où i1 faisait parler

était passé un jour

Livry ( 131 ) . Puisque cette poésie

philosophie du Samedi, j'en cite un large

met en rimes

fragment:

(,,, ) Vous qui vivez dans la reiraiie
D'un lenple à i'honneur consacré

Conne en un asile assuré;
Un temple où le règne de Tendre

Par tous ses sujets vous fail ¡end¡e
Toul ce qu'on rend ¿ur innorteis,
0ù l'ou vous dresse des autels,
0ù des hét¿conbes de rynes

Comne d' innorielles viclites,
Vous sonl offertes chaque jour;
0ù cetle reine ¿vec sa cour

À rendu la 0alanterie
Plus prude que Ia pruderie.
Ce tenple est sur un be¡i rocher
Donl I'anour peut approcher
Parce quril n'a qu'une aveûue

Qui toujours lui fut inconnue;

fft si ce fâcheur pebit Dieu

$'élait introduit en ce lieu,
II violerait vol¡e asile
Et neltrait en guerre civiie
Par ses ¡alicieux projeis
Ies sujettes ei J.es sujels,

0t notre ainabie el belle reine,
Puisqu'avec la souvercine

Qui fonda cet él¿t nouve¿u,

Si grand, si faneux et si beau,

Les Iois d'une élroite elliance
Et Ie noeud de la bÍenveilia¡ce,
ïous unissen¡ si fortenenl,
Pou¡iez-vous bien vivre u[ ìo¡ent
Elle sans vous et vous sans el.le?

Nous gardons un nombre considérabl-e de lettres échan-

gée s

elles

v]-ne

entre I sarn et l'{l-1e de Scudéry. Tendres et affectueuses,

Ies deux. J'ts de-

MIle de Scudérl'

trahissent Ie jeu galant étab1i entre

une coquetterie déguisée de l-a part de

et une ostentation de routine, bien que spíritueIle, d'un

131 , Le 
nlìazette ,le Tandien nenIicnne cer, épisode,
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mâle à qui aucune ne résiste. Etant femme,1411e de Scudéry

était, sans doute, assiégée des mêmes fantasmes qui - iné-

vitablement portent toute femme \rers l'homme. La nature la

priva des attraits qui attisent 1'envie de plaire. L'instinct

resta intact et entier. Dans sa Iourde éLaboration de sa phi-

Iosophie amoureuse,dans sorr hostilité envers 1e mariage (132)

et dans sa gJ-orification disproportionnée de I'amitié, je

soupçonne la défense d'une femme qui craint d'être rebutée,

le devine et cherche à ]¡ parer. Cette résistance étonna Ia

vanité d'f sarn. Etonna et pj-ut. Conquérir la femme à qui on

ne connaissait aucune 1Íaison suspecte et que tout Ie monde

admirait,suffit poLlr inspirer son imagination. Et c'est ainsi

que le jeu se fit. Etant partis,tous les deux, pour atteindre

1'empire de Tendre ensemble, Sapho n'osa jamais s'approcher

de sa frontière, Isarn Ia toucha presque mais 1'absence du

consentement définitif qui vient toujours de la femme, I'em-

pêcha de La franchir' ( 133 ) .

I1 se plaisait à lui-même , " Je suis fe plus eomnode

g'arçon de l-a terre et 1e pTus craintif, -le p-ius direct et Le

p-lrrs respecú¿¡eux, Je ror¡g¡is à l-a moindre chose comme L¡.ne p¿r-

ceLLe et aussj, aucune des dames q.ue jtai vues en ma vje ne

1J?, nJe ne ne s'¿is jemais rsjoui"e iü nariage ie personne,
(,,,) J'aur¡is élé fori affligée si on n'r'raib forcée
d'épo',iser ,iuelqu'ur," - ltli: de Scuiél¡ à Is¿rl, li,fI,lûi4
Srpho à l{¡e Ce Chrrdiol, lS,IILiô91 - nLe rariage esi Ia
:rcs-. iu l¡nde la lius rjiif iciìe ì ieir': bien à prc¡os',
t]f , c:ile à !{ile Paulet, 38,iiLlri45, tiss, f]onrai'., T.o.ii,

fo 1{í, !ln' de R,ohan à isrrn, tj,IIL1tt6, sur Ie nari,rte:
'i:;rele disaii rue qu;i ru'cn fit ¡uoi qu'on ne t'î:
fas p0ur ceia, on s'en repentai*" lcujours: je ne suis pas

,le ce dernier avis, je ns suis jaeris pour le lrr!a¡a',
Anie inbi¡e tie Sapho, elle parlagea avec elle ies nênes

,'lS:,;SiCn:,
li:], Lli, lertres non dalées échangées elire les rieux dais:
'5 pho, ie nage de Sidon, Zénccraie",
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se sont pf'aintes de moi"(134). Je rougis de Ie voir rougir si

facilenent.

Mme de Rohan, grande amie dtlsarn,était moins enthou-

siaste . " Vous commencet -Zes clroses bien mieux que vous ne Les

achevez;l-a persévérance ntest Pas votre vertu dominanÚe. (... )

Vous avez quelquefois de ces franchises-1,â naL à ProPos et iJ

yous prend de certaines confiances aux Sens paî bonté qui

vous font dire p-l,us que vous ne devriez et on peut coutir

quelque risque avec vot)s" (135).

ChapeJ-ain disait qu'Isarn était un grand péripatéti-

cien ( 136 ) . Les deux philosophaient souvent sur Aristote déià

chez Godeau, lors des dîners passés en comPagnie de Mesde-

moiselles de Scudéry et Robineau, à 1'époque du passage de

Sapho dnez Mme de Rambouillet. QueI bon vieux temps!

Vers 1666, 1e bel Isarn retourna dans son Midi natal t

se convertit et se maria. Rachitique,dépeuplé et languissant,

le Samedi perdit en lui un agrément de haute volée. Bien gue

souvent absent, toujours entre quelque viIIe d'Oubly ou celIe

de Nouvell-e-Anitié, agréablement égaré entre JoIis-Vers et

Billet-Galant (137), ses lettres divertissaient la compagniet

nalgré leur ton qui s'éloigna souvent de celui imposé Par Ie

statut du Sanedi. Je lis dans I'apostilLe d'Isarnt aioutée à

une lettre à Ml]e de Scudéry (138): "Je vous conjute de ne

montrer point, non bi77et, car dans ce Pays où nous sommest i]

n'y a pas de l_iberté de billets, comme il y a Liberté de con-

science", Les lettres dtlsarn furent régulièrement à L'ordre

131, lsarn à Conrart, s,l,n'd, Hss, Conrart' 5131' fo 511.

135, A Isarn parti pour Toulouse' t,III,1666' Uss, Conrarl'

to II, fo 1251,

136, A 8al¿ac, 30,VI,1639,

13?, Cf, La n0¿celle de Tendren,

138, S,l,n,d, Hss, Co¡¡arl, to II' fo 321,
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du jour des réunions du Samedi.Un fragment tiré de sa poésie

adressée à Sapho (nentionnée plus haut) rau nom d'un lapinr rnê

servira d'introduction à un épisode qui met en scène d'autres

faniliers du clan.

(,,,) ,,, l'ernile (conrari)
Saii atbi¡er par son nérÍte
Danes, docteurs et courtisans,
la ¡eine Sapho tous les ans

0uranl les beaux jours de l'autonne,
Sans train, sans scept,te r sans cour00ne

Et sans nul enberras de cour
Vient habiber ce beau séjour,

******

La demeure fut Ia maison de campagne de Conrart à

Athys (139) où le père de I'Acadénie Française, Ie Théodomas

du "Cyrus" et le Cl-éodamas de Ia "CIéIie", réunissait en été

les habitués du Samedi. Le castel était blotti au fond d'une

vaIIée, entouré de bois et de jardins, avec une belle \.ue. Le

Samedi prornenait souvent dans ce cadre btrcolique r sês passe-

temps et ses disputes l-ittéraires. Tout y invitait au déLas-

sement: la bonne chère autant que 1'agrément de l-a compagnie

de l-'hôte. Costar appelait Ie cuisinier d'Athys le "héros

de cu j-sine" ( 140 ) , Raincy ntétaj.t pas moins taudatif . " Jamais

partie n'avait été p-ius divertissante que ceLl-e de Carisatis ;

autant par 1a bonne chère qui ne pouvait être ni p.ius

propre, ni neil-l-eure, que par l-a beLl-e et agréabJe humeu: du

sag'e Théodomas" ( 1+1).

113, tJ:lrsaIis dar,s le nCiéiie" ei .{t7 dans les iel:les ie
ùosiar éc¡i',es à Ccniart,
l1l' i]f, se lelt,ie 1s,l,n,d,) à Conr,-rt dans:nLetlres',
rúii¡r lJJu¡

ll i, Å l{iie Je Scudéry, ¿C, i;(, 1$51,
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Les réceptions données par Conrart aux amis du Same-

di, dans sa mai-son de la rue saint-Martin à Paris ( non loin

de ra rue de Beauce), jouissaient déjà d'une grande renommée,

celles d'Athys ne firent que 1'augmenter. On y chassait et

Jlon s'y of frait ensuite des pièces du gibier abattu (r4z).

Le marquis dtAndevil-le manqua une fois à 1a règle, conrart se

fâcha( ibid. ) . Mais ce ne fut qu'un seul incident du genre, la

compagnie ne trotrblant janais le savoir-vivre de 1'haLlali.

Les petites fêtes d'Athys eurent lieu surtout dans

l-es années 50. Pellisson en donna une description détai11ée

dans sa rettre à Ml-1e de scudéry du 9.x.1656, signée Hermi-

nius , La lettre n'est pas comme les autres. C'est une conver-

sation entre Herminius et Ia seine qu'il avait trouvée sur

son chemin de retour d'Athys à Paris. "Ell-e me demanda d'abord

d'où je venais et ce que j'afLais faire à Paris, Je l_ui dis

que je venais dtêtre åe¿¡reux et gue j'afLais être maLheu-

reux". Il- venait de quitter lll-le de Scudéry , " f e généreux

CIéodamas, La sage f bérise ( f emme de Conrart ) , l_'aimabl_e

Agélaste et Le galant Mérigène ( un personnage obscur du same-

di )". Totrt le reste de la lettre se réstrme en ces quatre \¡ers

qui Ia finissent:

Accablé de soucis sans nc¡,bre,

J'allais nélancoÌi1ue et soÍiite,
Coane fonb ceur qui sont peliis
De I'ain¿bie Carisaiis ,

Ce f ut écrit en 16 õ 6 où III-l_e de Scudér¡' avait passé

une grande partie de 1'été et de l-'automne à Athys. perlisson

ltri rendit 1à quelclues visites, 1es deux échangèrent clueJ-ques

lettres et plusieurs soupirs. La douce liaj-son était d.ans sa

f Ieur, Ie sal-on mis dans 1a complicité.

i,ll, Cf,lellre ds ùcniarc à llile de ticaeiroii,iu 5,íi,1ô5i
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Sapho se plaisait à Athys au

1e reste du monde r Pellisson incl-us.

assaisonnée de 1a nature

point d'y oublier tout

La gaJ-anteri-e y régna,

de Conrart , tou j orlrs

prêt à quel-que escapade à

sent imentale

Tendre.

Ses passions furent fréquentes et pas toujours plato-

niques. II baignait ses soupirs dans l-e parfum des fleurs de

tubéreuse dont iI déposait des grappes blanches aux pieds des

femmes venues à Athys, dont þfl1e Godefroid,dite la belle Iris

(143). Ell-e y venait avec son fiancé, Ie marquis d'Andeville

(144) et charmait Ia compagnie de ses chants éclipsant ceux

des rossignols du lieu. On se souvient des aubades de Mlle

Paulet dans 1a chambre bIeue.

Nous gardons quelques lettres écrites à fris par

CIéodamas ( 1.{ õ ) . Toutes écrites après le départ de l-a dame du

caste-l-, eÌ1es évoquent 1es badinages littéraires tenus dans

l-e cabinet de Conrart à Athys. Y ayant pris goût, Conrart

demanda à Iris son portrait poLrr 1'accrocher dans ce cab j-net

( 29.X.1667 ) . Nous ignorons s'il en obtint un.

Si Conrart contait souvent fleurette à des bergères

de hasardr ses pigeons étaient pJ-us constants et fidèIement

clér'oués à la pi-geonne de Sapho de l-a rLle de Beauce (nommée

"mignonrls" )r ai'ec laquelle il-s f j.Iaient une Ij-aison de gaJ-an-

1;erie. A Àthf s iI )' avait aussi des f auvettes. Celles-ci 1an-

gr"ríssaienr- après la fauvette du Marais et les anis du lieu

'!i \l:: '.n.^.' tsr ill'

i11, D¿rs i: lecueii ,Js S:1c7, ie *":'..uve une ét"ran¡e lsllie
r;,i,r,i, j ja lirsis i ;crlÌi:e lliit: i,obrneaul sul i:s
ar:urs ,l',lne cerIaire iris, Pui:,:tie I¡is ét¡ii liÌie
,lc,irli:ii, Ll¡il::.: ìevri', hi¿n êir: 1e rarcuis
:',lr,.i:;iiì¿, l.'ir:nour éirni c¡nilu dans ie cercie, Lr

iai*ure n'est 1u'un';oii ¡aliulties,conius es ininleilr-
";1.'- .,,. l. "i,." ¡j ô;Ê; ,¡il :¡¡ ìncitniiic.¡"-r.--_, l.',-_.'J -::)È: i: -!..-t /U ì!l¡ illJ!¡¡¡:r-r,r!-¡

1 l i , i 5 , i, , 1 i û î , l] 9 , I , i ô $ ? , 5 , x.i , i ô ô ; ,
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exerçaient leur plume à spiritualiser sur leurs soupirs et à

Ies mettre en vers ( 146 ) .

A Athys, Ia l-ittérature préoccupait les amis du Samedi

autant qu'elle le faisait dans le sal-on du Marais. Ayant tou-

jours quelque jeune adepte sous sa féru1e, Conrart profitait

des galantes fêtes littéraires d'Athys, pour y exercer sa

vocation de pédagogue tyrannique, pour l-'instruire et surtotrt

pour l-e gronderr €o faisant une Iippe " la plus terribl-e qu'on

saurait voir"(147). Les débats y furent sérieux: Ia versifi-

cation, le temps qlre I'on doit prendre pour l-a disposition du

poème épique, 1es héros du poème lyrique; ce ne sont que

quelques questions régulièrement débattues Iors des séances

littéraires tenues à Athys, animées par Conrart, Ménage,

ChapeJ-ain et Racan (148). Aristote y garda toute son impor-

tance. A 1'automne 1654, 1es quatre littérateurs examinaient

l-a question de savoir si le poème dramatique était vraiment

au-dessus du poème épique, comme l-'avait prétendu Aristote,

pour qui l-e poèrne dramatique tenait Ie premier rang parmi les

genres littéraires ( Cf. lettre de Racan à Ùfénage du 17.X.1654 ) .

Les trois unités réapparurent dans les débats (1{9). En dé-

pouillant Ies prescriptions d'Aristote et de }falherbe,on se

prononça contre l-a trop grande rigueur imposée au théâtre.

Þfais, dans 1e désordre des idées, f incohérence et Ie manque

de Iogique se laissèrent sentir car, paradoxal-ementr oû con-

l{6, Cf, nües Fauvettes du bois rì¿ t¿risellis à ieur reine
ll i,ruvelle 'iu bcis de Saphon 'jrls¿in,
l.-1?,'lìisioiielIesn, Tallenanl,
i{?, Cf, leil¡e de l¡can à thapeÌain jr 15,,i,id54,
1{i, lris-je raopeler quieu ITIie siècle,cr s'est bronpé en

ci";¡ibu¿ni à }.risicte Ia reccouanrJalrcn de i'ur,içé ¡e iieu.
i:;cunan,lat;.on qui n'esl pouit,arl',.las du i,:uC nenticnnáe
ians Ie iaueux chap, r/li oe sa 'fcélique',1'unité de ireu
v ie lr rie ic iace .
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damna en même temps "-Les fabLesrJ.es descriptionsrLes hyPet-

bol-esrJes prosoPoPées et ( . . . ) toutes Les beLl'es f igures" qui

- au théâtre éloignent Ie spectateur de I'action (ibid. ).

Ltaction, et settlement ce qui imPorte à 1'action! Nous sommes

bien l-oin de la querel]e du Cid et des règles étroites que

I'antiquité voulait établir pour la perfection du théâtre.

,,euand. les pièces de théâtre sont un peu pJ.us re7âchées,

e-Z-Zes nten sont pas moins agréab7es aux auditeurs, aLt con-

traire"(ibid.). Voil-à Ie ton des discussions Iittéraires que

tenait le samedi à Athys ( 150 ) , ce qui abolit Ia thèse qui

prétend qu'il y allait juste prendre I'air.

Quel1e sorte de personnage fut 1e maître d'Athys

(Conrart, cousin de Godeau)? Je n'ai pas besoin de multiplier

Ies témoignages Pour faire ressentj-r ses mérites. Une cita-

tion me tente irrésistiblementz"C'est un homme qui a eu toute

sa vie deux grandes affaires dans sa t'ête, I1 n'a travaiLLé

et ne travail-l-e qu'à faire du bien ou à en dire tout att moins

de ses amis et même de cel¿ï qui ne le sont pas et qui en-

core n'a jamais fait ni dit de mal- de personne, ni même

souffert qtt'on en dise quand i] a pu honnêtenent L'enpê-

che1,' (151). Tout commentaire en gâterait Ie charme, sauf

peut-être l_a cluestion inévitabl-e à se poser, s' iI est pru-

dent, dans ce contexte, de se fier auli témoignages de Conrart

et rl'en bâtj-r une vérité historiclue (152). -\laladif et acca-

bIé par la gou'ute, il passa des années entières dans les dou-

15u, y,¡e ie Sarié el l{ne ie l{cnt'rusier ét¿ienl souveri ie
ì - -.. *+ ì -1¿ r¿!Ll:l

i5i, Le naiquis du jatzzT au ?crt: rje l{rsCiiien' ?'ll,iiIi
Crns: 't,eliies Ce J, (]liapelain ¡e I'l,cadéoie Frrnçaise",

i51, Je lenvci¿ i¿ le,lr"eur à une ie¡ire de Ch¿ueiain à

ù,:ib:r-r,l:1ôd2 qur ¿si ul pcrir:i-r Ce tlcn¡lli ie ¡ius

iaui;llii cui soii,
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l-eurs et dans Ies souffrances (153) ce qui ne 1'empêcha pas

de mourir septttagénaire ( 1603-167c).

BaIzac Itappelait dans ses lettres "-1.'homme au si-

lence prudent",Chapelain "¿¡n autre moi-même" , Bien que dtun

tempérament violent ( 154 ) , iL réussit à pratiquer une amitié

"exacte, ponctueLLe, judicieuse"(155) et l-a plus éprouvée. Un

véritable complice de la conscience et un consolateur dans Ia

mauvaise fortune.

Cet arbitre de la Iittérature de son temps ne parla

ni le grec ni l-e latin! Le Iecteur I'a déià rencontré dans le

sal-on de Mme de Rambouillet (156), quant à moi, ie professe

pour lui une estime particulière à cause de ses manuscrits,

dont 1'écriture nette m'a permis d'en tirer des témoignages

rendant cette thèse plus substantielle.

***x**

A Paris; dès I'ouverture du salon. Ies amis du Sarned j-

se réunissaient tous régu1ièrement une fois par semaine, sauf

quelques cinq ou six personnes à qui SaPho avait accordé le

privilège de lui rendre visite dans son salon de l'îIe de

Lesbos slrr la rive droite de Mitylène (157) tous les iours

( Elle 1'avoue, e11e-même, dans son "Cyrtts" ) . La politique,

la guerre, Ies nolrvelles du jour et les arts en général

151, 'ionrrri à Dati ¡¡.rof , de Florencei 3i, iii,lîûS ei: i
Ri'¿el, 6,l/IL1û4$ eL ietl¡e de Bai¿ac à Chapelain, ¿'i;('
1i1î,
151, ielcn lli.ie de ScuCéll, nLe 

urtanC ¡l7iusn,

i55, nLetires ie !rlzac à Conrartn, Palis, Eillar:re, lEîî'
15o, II I ccilposa irois aaorigru:i poul il ',luiii¿r.le d:

Juiien, à tort atiribués à ùorneille el lut très iié ¿v¿c

I'lcntausier,
l5?, Selcn ie nooenclabute de ntyrus": |{ityiène=Prris,
l'île oe Lesbcs=ie l{a¡¡is.
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étaient Ies sujets de leurs conversations. Mais surtout la

littérature. Les gens de lettres étant la couche la plus

solide de Ia cabaler orr s'y faisait des confidences des

ouvrages auxquels on travaillait r on conversaj-t sur ceux des

autres, on récitait des vers ou l'on en improvisait. Et par

dessus tout, on consacrait ses soins au goût de I'air gaJ-ant

qui imposait la manière fort stricte de penser et de dire:

tout un art aisé et nattrrel d'associer I'intelligence, Ia

douceur et I'enjouement, le tout noyé dans un univers d'aIIé-

gories à la mode de "Cyrus".

La "Rel-ation de ce qui s'est passé depuis peu à

Tendre" (mentionnée plus haut) en laisse saisir I'idée. La

"ReIation" débute par un discours prononcé par 1a souveraine

du royaume, adressé aux habitants de "L'Ancienne Vi1Ie" ( 1 58 ) .

L'al1égorie dissimule 1es plus anciens familiers du Iieu,

hostil-es à I'arrivée des nouveaux-venlrs. I-ln triste phénomène

dont l-'homme entretient toujours 1a forme, fa santé et la

vigtreur, 300 ans plus tard. On ne saurait assez i-roniser srlr

1e fait. La peur de I'air frais? L'appréhension des idées

nouvelles? L'aff ol-ement d'une troupe sédentaire crai-gnant de

perdre Ia triste routine de son s-vstème établ-ie en vue d'une

existence t,erne, mécanigüer facile mais peu inspirante? Sapho

dut se poser les mêmes questions. Intelligente, libre, spi-

l5t, 'Jn not ,j'erpli.calion que je lrirrve rians ia nü¡¡er'.,, 
'ie

Tend.ren { Une souice richissLne de dérails su¡ le srlol:
proilenaries, ',¿cyel¿s, tof s des inv.:és , Iiss, Ù;ni¿ri, i: 'i,
f-.s l{?-153, ), L'Ancienne 'fille ccnprenait ies naiscls rie

!rrii,:rèi¿iliils .{ir¡cnnr:s sl de rolliise/l{iie F,cbinelu,:') se

c¿nait i'ìrabriude le S¿nedi'¡eis ia fin des années 5ù,'"n
¡:iri l:r isseau sépriail i',\ncienne Tiil:..i¿ ie rue ou se

lrolvaif Le n¿ison d'ågéÌasle/!lile iloquet, enrerCue pai ia
l{ou'¡elle'/ilLe, nUne parLie de ceux o.ui habiten'" Ì'ånci;nl:
Viiie lulnurenl rie ce qu'on reccil c¿nl:e g:ns t.',rs Ìr
nruveile',
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rituellement indépendante, large d'esprit et généreuse de

coeur, el, le sut s'élever au-dessus dtr comportement des an-

ciens membres de sa cabaLe, alarmés par des craintes imagi-

naires. Un misonéisme révol-tant qui ne petrt assiéger que les

esprits médiocres. LtesPrit véritable échappe à sa prise.

Sapho répliquai "Je n'ai Pas bâti cette magnifique

t,il-Le (de Tendre) pour en faire un désert (159) (...) C'est

moi qui ai bâti La viLLe de Tendre et fondé cet empire,J'en

ai fait -les Lois tel-l-es qutil- m'a senbLé à Propos et gue vous

vous y êtes assujettis vol-ontairement, Je décl-are donc que

je r¡ous Lajsse l-a connaissa-r:lce absoLue des nérites de ceux

qui se présenteront pouî être reçus dans cette vil-l-e et

qu'ainsi i] n'entrera aucun étranger à l-tavenir qui ntait été

examiné par voLts et qui ntait obtentt votîe aPProbation". Suit

L'assurance de la reine de Tendre de son entière confiance

d.ans 1a probité de ses sujets. Une déclaration futée qui

trahit l-a f açon astucieuse, cho j-sie par Sapho pour étouf f er

la moindre envie de porter atteinte à sa loi. La stti-te du

discours ne l-aisse aucun doute sur les aPpréhensj-ons de

Sapho. Craignant une disposition antagonique envers les nott-

vea¡x-venus, la reine de Tendre exalte les mérites des arri-

-/ants, lescluels devraient être les seuls critères de déci-

s j-on ctu Conseil Suprême constitué pour l-a tâche ( 160 ) . Nous

sommes en pJ-ein mj-lj-eu des a1Iégories précieuses du salon,

ciont les s¡.mboIes ne s'éIoignent pourtant pas vrailnent de la

.,-ie rée11e. On se dernande spontanément si la f antai-sie d'.t

pa¡'s cle Tendre n' était r.'raiment qu'un j eu de La =-al-anterie

lirj, l{ss, t]cnrr-ii, 51lll, f.: 21,

irr) , guis-je rap;eiei que I'auteui du disccr¡rs 'ù¡n[¡¿
I'räcri" - :lha¡eiain - fu', reçu i Tencreíîl
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amoureuse, et si MlIe de Scudéry ne vouLait Pas transmettre

d'autres messages dans L'intention d'aider 1'homme à aP-

prendre Ia vérité sur lui-même et de l'inviter à la révi-

ser. J'ose prétendre que la vision du monde qu'avait MlLe de

Scudéry était pessimiste et que I'amour dans son sens gaJ-ant

n'était pas Ie seuL but du royaume de Tendre et des spécula-

tions du Samedi. Sapho était trop sensible au sort de son

prochain pour Iimiter sa mission aux bienséances de la pas-

sion. EIle avait choisi Itamour pour comrnuniquer avec Ithomne

à travers ses romans parce qu'elIe pensait qu' iJ- n'airnait Pas

assez, l-e verbe "aimer" ne visant pas ici des hommes et des

femmes poussés les uns vers -l-es autres dans ttn éIan passion-

nel, mais tous 1es spécimens du genre humain sembÌant aimer

mieux mordre leur prochain que Lui tendre 1a rnain. Aimer,dans

le sens absolu du mot (161).

Anys, anys, où coureg-vcus?

l{on chenin n'a rien 1ue ri'agréable,
Si ce n'est Ie plus couri de lous,
C'est du uoins le plus agréabie,

II esb'irai qu'il n'a pcini drabl¡aifs
Pcur un coeur bas et ¡elcenaire,
Qui veur, par de lâches souhails
tlece'¡oir ou bian sans en f¿ire, ( 162 )

D'auti'es f aits.

181, L'enalTse du royaure de Tendre n'est pas l'cbjel de

,:eite bhàse, Ii se¡r'cle néanncins inpossible de se taire
f ace à cer"le ianeuse créaçion ,le l{lle de Scudér7, i'i.n'¡i:e
ie iecteu¡ à nédiier sur l'idée Iancée cians ce paragrarire à

tlavers Ies lccalirés qui nènenr à Ienrire l 'iianri'Esr.rii,
S incé ¡i. ié, P rc'c i :é,'"ránérosi'"é, P"especr, Bxac'" i'"'¡ie, ic rté,
Ccnplaisance, Soumission, Assiriuilé, SensibitiLé,
ùbéissance, 1eädresss, ìléÍiiÉen,ce, inégali¡é, 1iédeur,
léqàr:ié,0rrbii, Periidie, Cr4ueii, ltédisEnce, ie iar
j'lr,riifólelce, l: rei d'ini:¡iié i cn pourrait frcilenent
Cire: I'ccéan ) , Les nous ne sauraien[ êi¡e pius

:'r:il:siiis, Le ìec;eur saurr ajourer i Ir fécÍ¡rphie ie
Terdre 'j',ruiles loceliiés seion ses prcpres expáriences,
iû?, Ilrqneni iilé ie Ìl "Reia*"ion de ce qui s'esl rassé

iepuis lsu à Teriie",
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Dans Ie Royaume de Tendre de Ia rue de Beauce fondé

en 1654, certaínes personnes étaient revêtues de charges

précises: Pel-lisson-ChanceIier, Conrart-Secrétaire, Isarn-

Grand Décrotteur du Royaume (163). Toute explication au sujet

de Ia dernière charge serait de tropr orr saisit d'emblée Ie

sous-entendr-r camouflant Ies moeurs forcément barbares des

nouveaux arrivants, pui-squtel-les ne venaient pas de Tendre

(164 ) .

Une fois les bottes "décrottées" ,1es nouveaux adeptes

devaient faire leurs preuves " sur toutes -Zes choses néces-

' ll / ll^sa¿res ( uazette de Tendre"), ce qui voul-ait dire qu'ils de-

vaient s'assujettir attx lois du pays et de ses citoyens. Une

dure exigence. Sarasin y opposa son véto aimant mieux imposer

ses propres 1ois. Une tentative aussi aIléchante qlre dange-

reuse. Rebel-Ie, entêté et porté à La galanterie, sa présence

à Tendre était incertaine ("Gazette de Tendre" ) .

Les difficuLtés endurées à Tendre par Ia comtesse de

Ri eux frrrent .ìi f f érentes: " Ponr la Princes-se nouvef le-venue.

i] st¿ffit de dire sa qualité pour rendre sa réception diffi-

cil-e car depuis Le commencement de notre empire, on nta ia-

mais ouí dire que personne de cette condition ait été tout

à fait digne d'être reçue à Tendre" (ibid. ). Une bien forte

allus ion à la pervers j-té des moeurs des grands . Trop inoccrt-

pés pour être vertueux.

Selon Ia "Gazette", tous 1es habitués dlt salon dési--

raient aller à Tendre, bien qr.re par des chemins dif f érents.

iô1, Ci. pièce eil'/ers à ce su¡et, fss, Ccn¡lr; iiilû,
1,i4, Une ie liaintenon à line de Brincn (s,l,n,d, ) sur ie
saicn je iaphc:"'/ci¿i une nouvell.a scàne iui ré'¡eliie Io,i:
le ncnCe', Un bel ilcrniT¿íe renriu aur ef i:rcs du saLcn ie
l'flie le Scuriér7 1ui clercnail i potir ies c:nporienents ie
I'nc:lle,
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I1 y en avait "q.ui n'étaient pas propres à supporter -ies in-

commodités dtun long voyage". La "Gazette" mentionne Ia du-

chesse de Saint-Simon. "El-l-e esú aLl,ée à Tendre de la pLus

commode manière du monde" , C'est une aLlusion à une promenade

qui stétait faite à la campagne et où, étant enceinte, Ia Du-

chesse était allée en bateau, MIIe de Scudéry 1'accompagnait

et c'est pendant ce voyage que commença leur amitié. Une nou-

vel1e preuve que Tendre ne fut jamais une terre promise, ré-

servée seulement aux amants. L'amitié pouvait s'y sentir bien

chez el-l-e.

La route fut exceptionnel-lement longue pour !f1le

d'Arpajon. Venant du pays des Tectosages( 165 ),avant d'arriver

à Tendre, eJ-1e dut ajouter à 1'effort de maîtriser la tech-

nique morale et sentimentale imposée par Ia souveraine du

Iieu, aussi la f atigue de parcourir Ia distance réel-Le , sépa-

rant Toulouse de Paris.

L'histoire de l-a société de Nf lle de Scudéry se trouve

dans le tome x du second l-ivre du "Grand cyrus". Les arÌéeo-

ries du Royaume de Tendre trahissent l-es dir,'ertissements des

gens âgés r âSsail-l-is par 1e chagrin de vieilrir et désireuri

de chasser ensemble 1'ennui grâce à des passe-temps ayant

trait à l- 'univers de Cupidon. C' est I'llle de Scudéry qui en

dicta 1e ton. une rettre de Godeau(28.rr.16õ4) écrite à sapho

à I'époqtre de I'apogée des éIucubrations amoureuses et de Ia

géographie galante prônée par la cabal-e: " Comme on dit l_e

platonisme et le péripatétisme,poL¿r ne point parler de jansé-

iû5, 'iui vculeit Ciis '!iuicusen ,jans ìe ¿o,le ii saicr,
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nisme et de molinisme t oI! dira Le saphonisme Pour expliquet

la plus délicate galanterie" ( 166 ) .

Dans Ie salon,Pellisson tenait J-'emploi d'ApoIIon, de

Prince, dtanimateur principal quÍ lançait des jeux et organi-

sait des distractions. Son journal, Ia fameuse chronique du

Samedi I Sê révèle être un enregistrement authentique et un

procès-verbal précis relatant au jour le iour Ies occupations

du cercle (16?) qui, dans un décor romanesque badinait sans

ceSSe sur Ia coquetterie amoureuse r sur ses conventions et

ses artifíces.

La bonne chère fut à l'honneur dans le saLonr et 1es

gâteaux le mieux choisis dans une petite pâtisserie de Ia

rue Saint-Honoré. Mme Conrart confectionnait les meilleures

tartes "toujours appliquée â él-aboret de 7'hydromel, des pas-

til-Les et différentes autres cåoses avec TesqueJles el'l-e Pre-

nait pTaisir de régaler f,es amis de son ûari" (ibid. ). On y

dégustait les plus beaux poissons ]es mieux apprêtés, des

so]es, des vives,ainsi que 1es meill-eurs ragoûts. La renom-

urée des collations du salon du Marais était sol-idement

bâtie. un jour, pour sa fête,Mlle de scudéry en donna une

à quelques-uns de ses amis. Pellisson n'ayant Pu s'y trouver,

on profita de son absence et on en fit une douteuse plaisan-

terie. On prétendit qu'i1 était mort. La circonstance donna

sujet à Ménage d'improviser sur-1e-champ cette épitaphe:

166, l{énage (nllénagianan):nC'esl tlle de Scudéry qui a

invenlé I'A¡our de Tendressen, l{ne de Sévigné à Buss¡

(12,X,16?S):'UlIe de Scudéry dib que la vraie tesure du

nérite se doil prendre iur I'éiendue de l¿ capacibé qu'on a

d'aiuetn ,

161, Tous les détaiis portant sur l¿ nChroniquen 
se

trouvenf dans les nDocunents inédifs su¡ la sociébé el I¿
litiérature précieusen, L,Bellont' R,II,t,F'II, 1902' pp,

64t-6?3,
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lci gïl le feneur Acanfe

Lthonneur dss rivages français

8ui fil suivre après lui les rochers el ies bois

Par les lons amouteux rie sa Lyre charnante,

Passanb, ne pieure point son sorl'
De I'illusire Sapho que respecle L'Envie,

Il tui ainé pendanl sa vie,
fl en esl plainb après sa noru, ( 168 )

L'abbé de Bruc, parl-ant de cette épitaphe dans une

lettre non datée à MlIe de Scudéry ( 169 ) , y mit à la fin ces

deux vers:

Jten connais plus de qualre en vie

Qui portent à ce aorl envie,

En réalité, ils furent bien plus à se cacher sous le

nom dtamis et à appeler leur amour "amitié" par crainte de se

voir déIogés du salon de Tendre. Dans sa lettre à Mlle de

Scudéry (1?O), Furetière se laissa prendre en flagrant déIit.

LIn aveu du dernier galant: "-Le P,B, (Bouhours) et moi ne vous

parTons janais de ce que vous ne voul-ez janais entendre

( arnour ) . l'ous disons même dans l-e monde que nous artons en

\,'ous L¿ne il-Lttstre amie, mais, dans l-e f ond de f 'âme, rlous

sommes I'os très humbles et très obéissanÚs amants't. Puis-ie

observer qu,à I'époque de l-a lettre , Mtle de Scudér¡' était

une quinquagénaire vénérée provoquant peu I'irrésistible

appel de Ia passion. Nous sommes en plein badinage du Pays de

Tendre oit Ies mots signifient petl' malgré toute leur abon-

dance.

Dans Ie salon du Ifarais, 1e fLirt irnaginaire était

obligatoire. Ce fut Lrn comportement inposé par Ia naitresse

dtr lieu à ses amis et docilement adopté d'eux (171). Des

1t8, ll-ss, Ccnr,rrl,5,{¿tt} ic 518,

lû9, t{ss, ùcliari, 512,1, ir 5?3 
'

l?|l, S,1 , n,,1, Crns n}flle de ScaJéri, sa vie :! sa

co¡¡eslond¿nce',
i?1, iuretiète ii; i re rtri0s: 'La 'rierge Cu lirreis s':si
bmnée à créer un ilcnie {le Pa¡s d: Tendre ) iaissalu à
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coquetteries, de longues promenades en amoureux avec Isarn

(I72), des cachets et des épîtres gal-ants, faisaient partie

du jeu.Conrart,appelé un tigre de jalousie ou un tigre jaÌoux

( 173 ), divertissait le cercle de ses accès de colère contre

Pe.l-lisson qui 1'avait détrôné dans le coeur de Sapho. Leur

rivai.ité cadra bi.en avec ]e ton dominant du lieu.

La conversation y régnait en souveraine. De fà na-

quirent (1680-7692) Ies dix volumes des "Conversations" de

Illle de Scudéry ( 174 ) . C'est 1e cheval-ier de Méré qui avait

lancé la mode de ce genre de littérature (175) qui devint

aussitôt une lecture obligatoire dans Ies sal-ons parisiens

dont cel-ui de Sapho(176). Une citation paraît ici à propos.

Je Ia tj-re de Ia l-ettre de MlIe de Scudéry à I'abbé Boisot

(3.XI.16921 qui accompagna Ies "Entretiens" envoyés par Sapho

à I'eccl-ésiastique: "Ces entretiens sont des hommes et des

dames d¿r monde qui doivent parler comme on y parle, Et il- est

constamment vtai que -le beL usage veut qu'on ¡e-Zèv'e a\tec

esprit ce qui se dit d'agréable dans une compagnie composée

de personnes qui savent Lt e-xacte .poJjtesse et les conversa-

tions auraient r.¡n air sec et incivil- sans cet usag'e, De sorte,

qr¡e voul-ant f aire passer La pol-j tesse de notre temps aLt tenps

,1tti t'iendra, j tai dû faire parler Les personnages qL¿e ._i'in-

d'autres ie sci¡i re le ieupier', ie cile arràs tieihéi7 er
Sculrcn 1'!'llle de Scudéry, sa vie el sa ccr¡esponiance',
f1tIS, ii 

'',j 
i,

l?1, Ii Cé,iia scn nLcuis ,i'or', ,.ièce nêlée Ce vers ei de

qrcse, à l{lie ie Scucéry,

iî1, rénrg:,'fen¿íii iceratan, iûtl,
ii4, t ce DrcÐosrun aot iiré ie Ia iellre le Ioe rie Sévioné

ì sa iiiie í i5, I.i, ld8r) i : "il esi- i¡r¿ssibie que ceir ne soil
!as bon, quand cela n'esl poÍnf ncyé 

'1ans 
son Jrani r,.i3,iì' ,

i15,;i, chr!rlie nle ir ccn'¡elsrIionn, li].Ie Ce Sc'::ér7,
p,16, v".1, i$l|,'{n,.)cnversalions sui di'¡ers suj¿is i,
!i; 'o lan.:,r* ca "¡roll¡ ¡r¡a l¡ìl: .lå i¡,,.1á-- Á,rr

s! !¡!r-¡-, 1q! ewqq!aj !k,

rueLl,res rei:cicns avec le chevelier de !{éré, laitle ,ie

i¿L lr: :t i'r'1lénenc,
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troduis comme des honnêtes gens parlent". Un bilan fait au

crépuscule de sa vie, additionnant les expériences qui

I'avaient marquée: I'apprentissage acquis à Ithôtel de Ram-

bouillet ( Ie bel usage de Vaugelas ) et Ia mise en pratique

des usages de I'honnêteté,à laquelle son ProPre sal-on avait

servi de cadre

Le passage dét'oile aussi ce que i'ai déià dit tant de

fois, tout au long des Pages de cette thèse: Ia conversation

fut une occupation essentielle du bealr monde des salons. Com-

muniquer de vive voix afin d'échanger des idées,fut une façon

noble de coexister avec d'autres êtres appartenant à l-a

même race,une science minutieusement éIaborée qui stest vue

frappée d'un coup mortel par les média sophistiqués de nos

temps, lesquels rísquent de réussir dans leur tâche invo-

lontaire mais inévitable d'assassiner non seulement Ia vie

de f arnilJ-e, mais aussi toute autre f orme de vie de grouPe 
'

qui ne saurait subsister qu'à travers les échanges entre ses

membres.

Dès le début de I'existence ciu salonI Sês familiers

prirent goût à stabandonner aux charmes d'un amour d'ima-

gination, donnèrent libre cours à des adorations platoniques

et aux spécuJ-ations sur l-a rnétaphysique de l'amour.

Tout commença innocemntent. A l-'instar de 1'hôteI de

Rambouil-l-et r oo y scngeait d'abord à se r'écréer à Ia f açon

cles honnêtes gens. Les activités tournaient autour de Ia

galanterie envers 1es femmes en bannissant le moindre sottpçon

cle passion et en étouffant le moindre eppel des sens.

La conversation y était à l'l,ronneur à condition de

savoir lui c-lonner Ltn ton poli et gal-ant sans rien de tendu ni
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forcé.On cherchait ainsi à s'éloigner du ton guindé et pédant

et à garder les agréments de .l-a simplicité, du naturel, du

délicat et de L'agréable. Je crains que I'obsession d'aLIégo-

rie n'ait quelque peu compromis les ambitions de Ia cabale.

L'amour devint 1a matière principale des roéditations

et des recherches abstraites des amis du Iieu, tombés dans

Ies prof ondeurs inouÏes de 1a spécuJ-ation pure, 1e pJ-aisir

puéril d'une vieillesse insouciante. L'amour s'y étabLit comme

un véritable système dont la coquetterie, La séduction,J-e jeu

passionneL, les brouil-Ies et Ies retrouvailles étaient les

composantes essentielles.

On ne cessait de disserter d'un ton quelque peu

maniéré, pédant et équivoque slrr 1a psychologie amoureuse et

srlr toutes les rninuties de la passion. On s'y jetait parfois

dans de grands embarras, dans de grands débats tournant quel-

cluefois en un beau galimatias verbal qui voul-ait à toute

foi'ce aboutir à une analyse psychologique pénétrante et nuan-

cée de l'âme envahie par une passion asservissant entière-

ment I'être à son empire (777),"Théodamas est l-e juge de l-a

galanterie", écrit Sapho à Raincy ( 28. IX.16õ7 ) . Et deux J-ignes

plr-rs haut:" 11- faut apprendre à soupirer dans L'amour" (ibid. ).

Dans sa "CléIie", lllle de Scudéry avaj-t rnis en scène un cer-

tain Téramer ürr galant de profession, raisonnant sur I'amour

à en perdre 1a raison. Totts f trrent des Térarne dans -l-e cercl-e

du Sarnedi , ou plutôt dans " l- ' aIlée des Soupirs " ( 178 ) .

ifi,'¡i1 rci de ilainl-Ev¡:mcni ne sera pas Lé,rì¿ci ici:nli
ie i:rui ras ieni soilituaiiser i':.n:'..ìl'liicii:iLrir¿

ilÈ ie lon donné à ¡a lr:eii-^ oe,r Ssriìc i,1rs lirs re s?:
ieïi:es à l:teair (31,i,1i58),
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Le cercle du Þlarais était gouverné par les mêmes

Iois et occupé par Les mêmes questions que la Cour d'amour

médiévaIe.Ce fut une société de beaux esprits des deux sexest

formée en Provence vers la fin du onzième sièc1e (XIIês. cf.

Marie de Champagne et Chrétien de Troyes ) . Au cours de ses

délicieuses réunions, on parlait d'art, d'esprit ou de litté-

rature. Ltintelligence et I'amour y avaient toujours leur

part. Les souffrances des amants et leurs infidélités occu-

paient Ies vives discussions de Ìa compagnie et invitaient à

composer des"Tensons",autrement dlt des poásies que les Trou-

badours avaient mises en crédit. Les "Tensons" analysaient 1e

difficile empire de Ia passion et cherchaient à soulager 1es

amants dans leur mal d'aimer ( 1 79 ) .

Les ami s dtr cerc.l-e étaient 1o in d' être unif ormes

dans la morale et dans La doctrine, dans Ia théorie et dans

Ia pratique. La pénétration et Ia finesse de leurs analyses

de l-a j-ogique passionnelle et des grâces de Ia tendresse

n I étaient pas seuÌement un passe-temps, maì-s atrssi tout Ltn

apprentissage auquel ils s'étaient adonnés de bon gré. "Jtai

tant de fois songé, écrit Corbinel-Ii- à !fl-Ie de Scudéry (180 )'

1îtr, L: selon de !ille ,ie iouiéri res',e i¡ns Ir pur:

iradiiicn du Uolen-Age ccurIois, La aoCe ies queslicrs e:

'les iépolses aTani trait à i'¡ncur '¡ai scn piein, Les

recueils iu l:nps eil lbcndeiìt. [ì/cri russi liss, ùonlarl, :o

'i, fos ?0'[-??3 ), rin erenple? Sues*"icn: 
nÅinez-';cus nieur

lvcir f¿i¡ une ilfiiéliié à rcuie ¿iun'u rue'¿:us ainer
pcurtant, loujours r cu qu'i1 vous en rir faif une :c iu'iL
'¡cirs .rine iou jours? n Je r'rbsiiens d'r¡¡crlel ie ¡é¡i.nse
ccnnée lar I'auieur rie l'énigne, Le iecleir l¿ levinelr
¡out seuL si je précise que ia ràgIe ri'or adoplée par i.es

¡uieuls ( le rius sou'/enl an0iryjres ) esi leiie qus 1a

soi¿lion,lcnnée est piutôt" tâcheuse tcui i.a perscnne

lcsée iace eu lrobLène, bien ru'aicucie r¿r le ririsii
drut,eux ,1 'une Íicile pionise, Tci¡ sussi d'¿u-,ies 1'iesi.r.Jns
dri 'ienre, prcnosées par !{me de 9rá;y avec Ìes rétonses
faiies par Quinauic,npar I'ordre riu F,ci'(! j

ili, û¿ ll-cnt,reiii.er, î,I)i,1d6í,
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à tout ce que nous avons f ait, à tout ce que -nous avons dit

su¡ un certain sujet, J'ai fait mon cours de beaux senúj-

ments,de générositérd'amitié parfaite et il est vrai q.ue j'ai

appris cette grande science, non seul ement à vous entendre

mais encore à vous voir faire,et en faisant de petites choses

sr¡r Le nodèl-e des grandes¡ ou que vous nachiniez oLt que rol¿s

e.réc¿¡tiezt ou du moins q.ue tzous néditiez, Auriez-vous donc

oubl-ié un homme qui étudiait votre âne et votre esprit avec

tant d'application, d'admiration et de pJaisir?" J'apporte 1e

f ragment à I'appui de ma thèse -l-ancée pJ-us haut par laqueJ-Ie

,j ' ose m'opposer à I ' opinion généraÌe qui prétend que le

cercle dtr l"f arais ne stoccupait que de l-'univers de .l-'amour.

On y dissertait aussi sur l-es sentiments moraux en général-,

sur Ies rnobiles et sur Ies résultats de ces senti-ments, sltr

la jalousie (191 ) , sur la dépravation des moeurs du ternps

\L82 ) et sur I'amitié. Le dernier sujet étant exceptionnelle-

ment important dans ce chapitre, je décide de lui ccnsacrer

un paraEraphe un Þerr pltrs tard.

La quintessence de l-a philosophie de Sapho sur

I'amour prônée dans son sal-on r se trouve sur -l-es qtrelqlres

pages d'une poignée de lettres échangées entre elIe et Cathe-

181, t{lie de Scudért à tlocieeu i¿1,X,lt5B):'0n se connai*"

aussi bien en jalousie 1u'en,rucun lieu du ¡cnoe, ei l'cn
n'en ptendir ,lanais ie frusse pcur de vérilabi¿",
l3!, L¿ ccns!rnce étrii à l'époque d'un usaqe difiicile ¿r

la;e.ianlerie stil'lÌés plr r"cufes s0rLes J!cu'/råles Connant

ìe gcùi,je ia diiii¿ul:é ¡r lu -"iaisir Ce rror¡er, i'r
ccnnaii iraäecCci.e ieccniée par l(ne de Sévigné dsns une

i¿iir': à sa iille, Ii:'rgii rle i¿ iéa*;.cn dlune:3ltsiie
be:u'ué rju +"en¡s effi:7ée par Ia pf0nesse de passicn

é'"¿:nei i.e ,iue i';i alait oo:lnée sol ln¿nl, îi0Jlrii ,iii: rje:
n¿r'¡e illgs en i'assur¿nt ,is l'ais""r ccuie så vie, L¿ beÌie
:hass¿, ie soupiirri en iui'jis¿nf 1te rien ne lui ili;sri
iani i'liorreur que la lelsée .i'êfie ainée icngrenls d'une

nàne Derscin':,



rine Descartes(183). Sachons-en gré aux deux femmes,

lettres nous épargnent 1a lecture des interminables

Sapho pour en tirer 1'essentiel. Ml-le de Scudéry se

contre I'amour:
nII esI vrai, je suis rigoureuse;
l{ais na rigueur ne fe¡a vivre en paix,

II n'esf rien lel pour être heureuse,

Que d'être ainable et de n'¿iner janaisn, ( 184 )
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car ces

romans de

prononça

mauva]-se opl-

à Cartésie

ami e du Sarne-

E1l- e

nion qu'elle

(s.d.), el-le

condamna J-a passion à cause de Ia

avait des amants. Dans une l-ettre

inséra un quatrain composé par une

di, Mme de Platbuisson:

coeur.

0ir peu[-on frcuver Ces anenls

Qui nous soient" à janais fidèJ.es?

Je n'en sais que dar,s l,es roncns

El ians Ies nids ies lourterelles, ( 185 )

Les quatre vers plurent. Tout 1e rnonde

"Sj Voiture ou Sarasin ressuscitaient,

l-es avoir faits" ( 186 ) .

Dans ses l-ettres à Cartés ie ,

tal-ents afin de Ia rér'olter contre I

réussit. L'éIève surpassa Ie maître:

Ies apprit par

i-Z s voudraient

Sapho ernploie tous ses

tamour. L'endoctrinement

Si ¡cn coeur est selsibie ei ielrire
le l.'¿ncur il r su se déiendre,

.Te vous icis ce rare bolIe'rr,
Seuie '¡ous en aves l'honneur:

1X3 , 'EIle es'" niàce Cu f ¿ilerlr !1, Descrrtes ei joinl à l:
¿llr,,it,il C.e scn es¡.lii leaucoup ie ocu:eui ei d'rglenení' ,

l{lLe Du Pré à l';ssy, l2,TI,l6?ù,
1ìi, l{ss, tonrri:, 5{;lû, f¡ i4l

il n'esi iien lei pcu

due ne,13ßars c?ssel
Le lect,eur en .i,rlera,
i95, D¿rs sa Iellle ò BussT 'ru il, iL,1iît, lire i¿ icu,iéri
(fenne ie tieorges) arrri'aue Ie qua!rain r Peilisson, i'cse
;lcire,¡le l{l1e ce lcirá¡l s¿v¿ii rieur,
13û, l{lie Ce Scudéry à liiie Desc¡r[-ðs, s,i,n,c,

,J

û3

e prJlose cerie iin
rrg heureuse

tre ttc'¡reuse,



Dans l-a même lettre dont j 'ai

tées ci-dessus, MI1e Descartes écrit:

si bell-e idée de l,'

(,,,) t,es héros que vous aveg faits,
!Ié¡os en anour sÍ parfails,
H'ont fourni du ¡épris pour Les anours vulgrires,
Et dégoûta Eor coeur des anours crdinaires', ( 187 )
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tiré les strophes ci-

" Votts mt avez donné ¿¿ne

vous avez écrit,

crLt qu'i1 f al-Laitque je nten

ainer ainsi,

amour dans tout ce q.ue

voul-u rabattre, Jtai

lflle de Scudéry

pour gagner sa

a7 rt en

ou ntaimer pas du tout",

t/os bee,ux livres n'ont f¡ii connaibre
lJn anour généreu:c, pur et sans i.nfé¡ê1,

Eb qui I'a vu tel qu'ii doit ôtre
Ne peui le souffrir conne il estn,

En prêtant I'oreille aux directives de Mlle de Scu-

finit par éliminer 1'amour de sadéry, Catherine Descartes

vie. Puis- je observer qLre

tous l-es moyens possibles

doctrine, e11e-même étant

avait mis en oeuvre

correspondante à sa

éperdurnent amoureuse jusqu'au bout

de sa pJ-ume?

Condamnant les amours passagers, 1es amours d'inté-

rêt, 1es anolrrs mensongers et tous Ies autres sentiments

grossiers , La Nluse du Marais déf init ainsi L'idéal- sentimen-

tal établi entre un homme et une f emme : " -Lorsque l- t anitié

devient amour dans l-e coeur dtun amant, out pour mieux dire,

lorsque cet amoLtr se nêLe à L 'anit ié , sans l-a détruire , iI

n'J' a rien de si doux que cette espèce d'amour; car, tottt

viol-ent qu'iJ est, i1 est pourtant tottjours un peu p-i¿¿s régLe

q¿re L'amour ordinaire; i1 est pJus durable, plus ten¡lre, plus

respectueux et même plus ardent, qttoiqu'il ne soit pas su-

,-i et à tant de caprices tttnuL t¿reux qLte L ' amour qui naît sans

anitié, On peut dire( . . , ) ql¿e l-'amour et l-'anitié se mê]ent

13?,'L:ilre ie Iils Desc¿rIes l IÌÌe de Si:udéii',s,i,n,i,
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comme deux fleuves dont le plus célèbte fait perdre I'e nom à

L'autre" (188).

I1 ne restait qu'à mettre Ia théorie en application.

sapho sty égara elle-même. "vous men&cez ceux qui sont des

amants, Iui écrit Pellisson (189), du Plus ctueT de tous l-es

supplices, ctest-à-dire de ne pouvoit jamais être de vos

pTus tendres amis". Sapho répliqua (s'l'û'd',ibid'): "Je n'ai

presque point dtamÍes ni dtamis qui sachent Positivement l-a

pTace qu, i7s occupent dans mon coeur, on ne le sait iamais

tout à fait bien". Une confession déconcertante et surtout

naladroite, l-a certitude quton a de 1a disposition affective

dtun ami, Iaquelle éIimine toute crainte dterreur, étant à Ia

source mê¡ne de L t anitié. Dans Ie contexte de I'aveu de

Sapho, les amis du Samedi devaient se trouver en plein désar-

roi.

un épisode ilLustrant Ia doctrine de Ml1e de scudéry

sur I'amour nieux que les autres, mérite sa place ici. Jten

trouve le récit dans une lettre de Bellegarde (s.l'n'd')tdont

iI a éLé impossible de trouver Ie destinataire'

Tout advint le Jour de I'An de 1665' à 10h. du matin.

Un honme moustachu de fort nauvaise mine,portant une ceinture

garnie de pistoletsrde poignards et de baTonnettes, pénétra

dans Ia demeure de MIle de Scudéry à la grande frayeur de son

Iaquqrs. Ayant pensé gue le cavalier cherchait une aunône,

elle lui fit présenter deux Pistoles. Celui-ci les refusa'

,,Dites à Ml_le votre Maîtresse, fit-iL, que je r¡iens Pour

donner et non pouî recevoir" . En disant ceci r il nit entre

les mains du laquoi5 une petite corbeille où iI y avait une

188 , Discours 
nDe Itespritn ,

189, S,I,n.d, nDocunents inéditsn'
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be1le bourse de point d'Espagne d'or et dedansr urr bracelet

de pierreries et un petit madrigal où l-'on lisait: " Il-l-ustre

Sapho, je viens de 7a part de rnes camarades Les Fifou.y pou¡

llo¿rs donner vos étrennes et voLts of frir l-a pJus joLie bo¿¡rse

que nous al'ons vol-ée depuis que vous erî¿es l-a générosité de

déf endre notre ca¿¿se" . II s'agissait d'un pJ-acet qu'elIe avait

f ai-t au roi, quatre ou cinq mois auparavant, contre cel-ui de

Châtillon-Bari-l-Icn ayant pour titre: "PIacet oLl Requête

des Amants contre les Filoux" (190). Les anants s'y pLai-

gnai-ent des voleurs euir sous menace de les dévaliser, les

empêchaient de sortir Ia nuit pour courtiser l-es dames. La

riposte de Sapho fut inmédiate. Sa "Réponse des Fil-oux à Ia

Requête des Amants"(ibid.) prenait Ìa défense des voì-eurs,

en démascluant les amours vul-gaires, imposés par l-a mode et en

glorif iant l-es amours purs d'antan. Quel-ques citations:

'0h P,o i !

Souffrez que Ies voleurs vous detlendenl justice
tl'onr"re de iaur ananls loul renplis i'ariifice,
i,,,)
!rts ce tendres,1[ants, v¡ris esc]¿ves d'Anou¡,
Cn en !'"¡ouve la nuil aussi peu que Ie jour,

C'éiåil au tenps jadis que Ies anents iidèles
Pcur trcnper les Argus, nonr,aienl par des écheiles,

i,,,1
!{¿is au,jou¡d'hui, ,lu'anour dailne suivle il rorie,

8ue le noinrire respec+, passe p¿ur inccrncde,
lious irouvons t,cul âu oius 'tueÌq,ies ilneur ccquels,

8ui n'cnt janais sur eur Llue,ies nadriirlers,

Le Placet finit ainsi:

lle Ìes écoureu prs, ils soni" tiein ¿'artifice,
l.n a¡lnt cui c¡aint Ies voie'lls
il: lérile pcinr le i '¡eulsn,

Les derrx placets plurent énormément rlans les sal-ons

Ìf¿l.rt-s1eÌìs.

.ji liss, Cciirrr:,:c;'i, i:1i1 et n¡tecueil ,ie qieiques

;-iàc:s r,¡uveli:s ei ¡'xlar,Ies', ColoÍne, i-it?, P,ci',r [srr=ru,
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Je reviens à Ia lettre de Bellegarde où j'apprends

que le tour du madrigal offert à Sapho Par I'intrus suspect,

trahit la personne qui I'avait écrit: l'{me de Platbuisson'

1'une des dames spirituell-es du Samedi. Quant au présent, il-

venait de Mme de Montausier ( 191 ) . Sapho remercia l-es deux

donatrices par une nouvelle pièce rimée r et envoya à Mme de

Platbuisson un déshabillé de rose à fond d'or et dtargent.

L'affaire des deux placets revint à I'esprit des gens

en 1691. En janvier, des vo.l-eurs voulurent cambrioler la

maj-son de Sapho (192) en se servant d'une vieil-Ie masure pour

monter sur le toit de sa maison. 11 lui fallut avoir garnison

totrtes Ies nuits pendant 24 jours pour faire abattre Ia

vieill-e masure. L'af faire invita un ancj-en ami du Samedi'

Bosquillon,à composer un madrigal sur 1e sujet: les réflexes

cultivés jadis dans 1e Samedi, gardaient toujours Ieur vi-

gueur . Dans sa lettre du 31 . V. 16 91 ' l'fme de |f a j-ntenon note :

" IL est étrange que ,les voleurs aient pensé ¿à ef f e". Pensait-

elle à 1a condition modeste de Mlle de Scudéry ou plutôt à

Ia générosité gal-ante qu'eIle avait manifestée aux voleurs,

dans son placet au roi en 1654? Mme de Maintenon ne se posa

peut-ê+,re pas Ia question; moi, je Ia pose.

*****t(

Impossible

fameuse géographie

de se taíre sur l-a carte de Tendre. La

gaÌante étant présente dans chaque manuel

191, Je trouvs ces infc¡nations dens Ies !lss, Conrrrt, lc
,{.I, fo 83,

19?, tf,letlres de l{Ile ce Scuoéry à Boiscl, 13,1 eb 7,lIl,
I.!Yl,
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de littérature française, je me bornerai à apporter quelques

trouvailles ayant trait à la question.

Ce qui a servi aux méchants de prétexte pour raill-er

la philosophie galante de Ia présidente du Samedi, nê fut au

départ qu'une bagatelle sans lendemain (193), fabriquée à la

hâte pour le divertissement de Ia cabale et introduite dans

l-a "CIé1ie, histoire romaine"(1654) presque par hasard, sur

les conseiLs de Chapelain. Un caprice éphémère, né dtune con-

versation banale qui donna Lieu à Ia création de cette topo-

graphie all-égorique, trouvée par plusieurs chimérique et

extravagante. La Carte de Tendre établie pour Ie cercle res-

treint d'intimes, devint publique (194). E1le a fait couler

Lrn océan d'encre, je ne compte pas y ajouter plus dteau. Je

passe aux faits.

L'idée n'était pas neuve, 11 existait d'autres cartes

du genre, parues avant cel-l-e de Sapho: "Carte dtun pays ima-

ginaire où se passe Ia scène d'un roman nommé Athis",Bravure

de Chauveau (1653), "Carte du royaume des Précieuses" de Mau-

lé'.'rier ( 195 ) et la très controversée "Carte dtt f oyaume de

Coquetterie" imaginée par I'abbé d'Aubignac (196) en 1653 et

133 , Colonbey ( 
nsalons, ruelles et cabaretsn ) erre el

préfenirnf que t{Ìle de Scuiéry nabbach¿it Ie plus grand

priil à cebte ciéalionn,
l3{, ilodeau à (]onrart,2l,Ll655 (leflre en ve¡s el en

prcse ) :

'Enfin j'¿i zrr ì.'rd¡irable ,]lélie,
Bt cette carte si jolie,
Si briÌlante, si gal.anfe et si pleine d'espriln,

11}5, 1554 avec Paçonnerie-capilale et deux Pl¡ines Ce

Ccquer,telie couvelles par les Honbagnes de l{inanderie et de

Prude¡ie, cf, Recusi.l de Sercy, p¡0se, I,p,329 el 1e
nRecueil des pièces en plose, les plus agrérbles de ce

Lenpsn,

l9i, Un voisin de Sapho,
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publiée en 1654(197). Dans ses "Lettres d'Artiste à Cléonte",

d'Aubignac prétend avoir lu I'ouvrage de M1l-e de Scudéry à sâ

demande déjà en 1653 (198)' ce qui prouve que sa Carte était

antérieure à celle de 1a "c1élie".Dans sa "Lettre d'Artiste",

on lit qu'iI avait depuis longtemps une description virulente

des coquettes, mais que sa profession 1ui interdisait de

donner pJ-us de retentissement à cette production mordicante.

Lorsque Sapho lui eut montré son Pays de Tendre (199)' il lui

avoua le sien, tenu secret (200).

La carte de Sapho fit fureur. Dans son cercle r on ne

cessait de phiJ-osopher sur ses redoutables I irnites r Ia Mer

dangereuse, Ia Mer d'Ininitié, Ies Lacs dtlndifférence,dtOr-

gueil, de Tiédeur et d'Oubli. Ni d'essayer de tracer son

propre itinéraire. Certains refusèrent Ia Iongue route à tra-

vers Soumission, Respect, Assiduité et Obéissance,et aussi

de "passer -le p-ltrs beau de (leurs) ans â pousser des soupirs

qui ne sont point entendus ou gui sont confondus avec tant

d t.qttf re-q" l2Cl 1 ) . T1s f-r.our¡èrent un commode raccourci nor:r'

arriver à Tendre. 11 s'appelait Ie Sentier du Hazard ( sic ) et

I'on y arrivait en passant par l-e Bois des Bonnes Fortunes.

Le sentier se terminait au Pont appelé Faiblesse féminine etr

une fois sur ce pont, iI ne restait qu'un pas à faire pour

arriver à Tendre. Tout l-e long de l-a route, on poltvait s t ache-

ter des Coeurs favorables,faciLement et sans peiner non comme

l9?, le ncl ,1e nprócieusesn ¿pparait pcur la prenière

fci.s Cans ì.'ouvrrge qui conbieni 1¿ Carl;e: nL'[Iistcire 
Cu

tenps ou relabion du royaune de Coquellerie',
1S9, Cl, erpo 20i,8,ti,, l96B

199, Avec ses 4 villes' 3 rivières,2 aers' un Irc ef 3l;

vilieges,
llr)i), Àvec, enbre autres, la place de Cajoletie, le ccnbat des

BeÌles Jupes el autres e¡Croibs pittcresques,
2()1,nIetlre de U,D, sur la Carte du Ioyaune de lendren à

I'illusl¡e }l,S,, recueil de Sercy,
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à Tendre où ils étaient gardés par une concierge nommée

Grande Vertu qui ne les vendait qu'à la présentation de cer-

tificats de Longue Connaissance, dtattestations de Bel Esprit

et de passeports de Bonne Réputation. " Toutes ces formal-ités

sont incommodes aux gens qLte l-a seuLe curiosité pousse â

faire ce voyage",Le lecteur saisit ltironie de Ia lettre dont

les initiales n'ont pas été déchiffrées même par Ie plus

initié dans cette sorte d'énigmes, Frédéric Lachèvre.

Si I'on ne se laissait pas tenter par ce petit chemj.n

détourné du Hazard, on pouvait éventuel-Iement se hasarder

encore dans 1'Etat Incarnadin, découvert en 1663 par Ie Lieu-

tenant Général du Royaume de Ia Gal-anterie ( anonyme ) . Là, tout

était permis. Une idyl1e sensuelle à Ia Rivière d'Incl-ina-

tionr âu Bois des Miracl-es et au Cap des Jaloux. La devise du

royaume: "Tout galarnment" , son cri: "Vive 1t amour". Exal-tant

la beauté suprême, les lois du royaume condamnèrent I'i-m-

posture, I' indiscrétion, I' inconstance et I' engagement d'un

coeur en deux lieux en nême temps. Seule une femme belle et

jeune (entre 14 et 25 ans) pouvait devenir souveraine du lieu

et exercer son pouvoir sur les coeurs et l-es volontés de ses

sujets, sur Leurs corps et sLlr leurs biens. Dans l- t Etat d'f n-

carnadin, tout se faisait par amour, rien par crainte ni par

f orce. Lln mirage alléchant polrr chaqrre habitant de Ia planète

des hommes ofi les choses se font différemment.

11 y eut d'atrtres imitateurs de Ia Carte de Tendre.

Tristan l- tHermite avec sa "Carte du Royaume dtAmotrr" (202 ) ,

Paul Tallemant avec son "Pays d'Amour" et son "\¡o)'aBe de

l-tî1e d'Amour", Guéret et sa "Carte de la Cour" (en vers).

li!,',l,ecueil Ces pières 3n prcse, les pius a¿rárbÌes de ce

lenps 
n 

,
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Torché inventa le "DémêIé de ItEsprit et du Coeur" et

Louis XIV, influencé par la topographie amourense de Sapho,

avait imaginé sa propre géographie qu'il enseigna ensuite au

dauphin à la grande joie de ses courtisans ( 203 ) .

Les Manuscrits Conrart (204) contiennent un grand

nombre de couplets et de stances sur I'amour, inspirés par

Ìa Carte de Tendre et composés pour l-a plupart par les amis

du Samedi. Its s'envoyaient aussi des lettres aIIégoriques

écrites à Tendre et l-isaient Ie fameux bulletin dont on ne

connaît pas Itauteur: 1a "Gazette de Tendre"(205).

La genèse du journal remonte au temps de 1a charnbre

bleue où les jeunes avaient créé une "Gazette a1légorique"

(fes années de 1640). Présente ehez Mme de Rambouillet, !111e

de Scudéry'n'en avait sans doute pas perdu Ie souvenir et Ia

"Gazette" de sa ruelle devait lui rappeler cel-Le qui fut 1a

préfiguration de Ia sienne.

Restons dans 1'univers de 1'al-1égorie.

******

En 1657,le Samedi fut marqué par une invention attri-

buée à Isarn, appelée le "Grand Almanach d'Amonr"(206). Voici

quelques détail-s trouvés dans une lettre de Mrne de La Fayette

à Þlénage(2O1 ). Ce fut "¿¡ne des (...) fadaises ¿à La mode par

Jesqtte-ZJes l-a préciosité entrait dans -Zes col-ifichets de

l-'existence quotidienne". On y voyait la lune, représentant

¿0i!, Cf, letlres de Hre de Sévigné,

3C4, 512l), fo 941 et sui7,
?û5, !{ss, Conrart, bc t/, fos 11?-15ll,

206, P,ecueii ie Sercy,

ll)î, ?2,t,1û57, dails d'ertlres édilions, 23,1,
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Itamour, sous la forme dtun quart, dtun demi et d'un plein
''coeur. Les 30(!) famil-iers du Samedi y f iguraient portant

leur nom aIlégorique accoutumé et patronnant chaque jour du

mois. Le Samedi 1.V - Sapho, le dimanche 2.V Théodamas,

16.V Herminius etc. La prédictlon Pour 1657 = 5657e année

de 1'amour, fut courtel "Zénocrate (Isarn) touiours amouteux

et voJage,coLtrant Les Mers dtAmour de rivage en rivage", bien

des désordres dans l-e salon de Tendre ( Ia veille des coteries

autour de Gilles Boileau! ),causés par des souPçons rnal fondés

et des amourettes nal conduites. Suivent quel-ques conseils

qui permettent de découvrir sans faillel - 1'heure du ber-

Berr de guérir f indifférence des bergères (208) et de jouir

de Itamour et de Itamitié. Toute cette éIucubration Laborieu-

sement édifiée, enveloppe ses allégories dans 1e langage q.ui

oscille entre Ia météorologie, Ia, pharmacologie et Ia gastro-

nomie. Une solide recette offrant une mixture efficace(?) à

tout mal d'aimer ( 209 ) .

Bussv-Rabutin (2t0 ) marcha sur les brisées de Sapho

et publia son propre Almanach d'Amour (1663)' dédié à Cupidon

(211), avec les douze signes d'Amour et ses douze mois. Rien

de révélateur, ni Itidée ni la forme n'étant neuves. Tous ces

cal-endriers accompagnés de toutes sortes d'observations, de

208, lléthode I: ?1 violons, bisques, dindons, poir, iòves

nouvelles et des confifures en abondance, Adninislrer le
lout par un beau jour et en beau Iieu, l{éthcde III quelques

slances passionnées, 5 ou $ uadrigalebs, eulanl de chansons,

if)3, Le t,ilre conplet de la pièce:nLe Grand Alnench d'Anclr
où sont conlenues les Prédiclions de l'Année et Ce chaque

Saison pcur savoi¡ en quel tenps et iieur il faut sener et

c:lltiver toutes Les chcses qui servenI en Anibié el en

Åmour et une facile l{ébhoCe pour guérit 1'lndifférencen,
21C,0rand 0vide Cypriob, spécuJ.aleur des Ephémérides

,{noureuses,

!11, Rer:,,leil de Sercy, r/oir aussi Ie Grand Alnanach d'Ancur

du sieur tonbier,
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prévisions et de conseils relatifs à Itamour, trahissent Ie

goût des contemporains Pour les spéculêtions galantes.

L'idée étant sortie du salon du Marais, on devine Ia rage de

ses faniliers de raisonner dtune nanière pseudo-savanter con-

tournée et oiseuse sur le nystère qui pourtant de tout temps

n'est l'affaire que des deux êtres qui y sont admis.

Les occupations du cercle du Marais furent multiPLes.

On y faisait constanment de Ia littérature (212), Vers Ia fin

des années 50, on y cuLtivait I a mode des devisês. Sapho en

maîtrisait I'art à la perfection. Ses devises étaient fort

admirées par Furetière ( 213 ), par Gombauld et par beaucoup

d'autres (214),

J'aurais préféré ne pas assommer Ie lecteur de re-

dites sur Ia fameuse journée des madrigaux survenue le 20.

XII.1653, mais ceci semble inévitable.

****tt

Prenant régulièrement des notes au cours des Samedis,

PeIIisson nous en laissa une sorte de procès-verbal faísant

partie de ses "Chroniques du Samedi" gue contiennent les Mss.

Conrart (215). Enile Colombey a décrit la séance dans une

publication détaillée (216). J'aurais honte de redire I'his-

212, Pellisson surlout; voir ses innonbrables éPîlres,
stances, ch¿nsons el autres vers adressés pour ì.a pluParf à

Sapho,

213. Cf, sa lettre non dabée à Hile de Scudéry dansl'Ulle
de Scudéry, sa vie el s¿ correspondancen,

211, En voilà deux tirées de la ¡êne leltre: llUne rose

environnée d'épines avec ce lot: Pongit et plrcet, 0n

saisi.t l'allusion,2)IJ¡ chien à l'¿bi¿che avec ce not de

Pelrone: Cave, c¡Ye caDel,

215, 5131, fos 613-665,

216, Ti¡ée à 352 erenplaires, chez A.Aubry' 1856,
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toíre, d'autant plus que Victor Cousin I'a déià fait ponc-

tuellement dans sa "Société française du XVIIe sièc1e". Je me

bornerai à I'essentiel.

Je n'ai déniché qu'une seule ( | ) Iettre qui évoque

cette soirée-Ià. C'est Ml-le de Scudéry qui y fait allusion

dans sa lettre à Raincy du 28.IX.1651 (ZL7),

Juste deux mots sur la ioute d'esprit qui se déroul-a

entre Pellisson, Sarasin, Ml1e de Scudéry, Donneville et

Raincy, provoquée par un madrigal qui accomPagnait un cachet

de cristal offert par Conrart à MlLe de Scudéry'où Ie chiffre

de cel-le-ci était gravé et nêIé ensemble avec Ie sien.Sapho

le remercia par un madrigal (218), auquel il répondit Par une

épître. Voulant avoir Ie dernier mot, ì-es deux pondirent

encore un madrigal chactrn. A l'époque, Théodamas/Conrart

brûIait de passion pour Mme Aragonnais.Personne ne fut dans

la confidence. II lui offrit un cachet de cristal aussi et

un madrigal oùr il lui demandait de lui répondre. Cel-le-ci

demanda secoLlrs à Acante/PeIIison. I1 refusa et proposa

Agathyrse/Raincy. Celui-ci fit aussitôt un madrigal où i1

déclinait cet honneur, quelque peu amottraché,lui aussir de

Philoxène/Mme Aragonnais. PeIIisson revint sur sa décision:
nVous i'¿ure¿ rienain netin
0u j'y perdroi non lafinn,

Personne ne voulait attendre et Sarasin improvisa

sur-1e-charnp deux madrigaux. Vesé, Pellisson riposta par deux

autres, auxquels Sarasin répondit ainsi:

?lÍ, nLes nadrigaur lournillaienl dans 1¿ têle de

Peiiissln le jour qu'il en fib t¡nt rvec Sarrsin'
118, Pour né¡iter un cachel si joli,

Si bien gravé, si brillanl, si poli,
iI f¡ruirait, ce ne senble

Queique joli secrel ensenble ,,,,
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Beauté digne de tous nos voeut

Vous denandeÍ ce que je veur;

Soit sérieusenenl, ou soib enfin pour rire'
lfoi qui parle toujours sans fard,
En un nob je vous ie vais dire:
Je veur plus que l(onsieur Conrarl,

Le ieu était Iancé. Tous attrapèrent Ia plume et se

mirent à Ia tâche. D'autres madrigaux, des chansons, des

sonnets et des vers burlesques en guise de réponses, dtat-

taques et d'autres ripostes en sortirent à la réjouissance de

l-a cabale ravie d'occuper spiri-tuel-l-ement une soirée passée

ensemble. Des vers partis de tous côtés, chacun avait Ie

sien, mêrne 1'écuyer. La joute enivra les dames. MIle de

Scudéry composa un madrigal Pour Philoxène à Conrart. Cassé

de goutte, il souffrait ce jour-là dans sa chambrer oIì lui

fit r-lonc porter l-es vers. II y répondit et ainsi ]a deuxième

phase du natch se joua entre Sapho et Théodamas (219). Un

petit échantillon:

S apho :

0n ne peul se défendre

De vous donnet son coeu¡ ou de le laisser piendre,

Théodaras:

Je suiv¡ai Ia 1eçon qu'Amour ne vient d'appiendre,

Donnez-noi voire coeur sâns ûe le Laisser prendie,

Sapho:

Vous êtes un cruel vainqueur

De vouloir qu'on porte son cceut

Jusque dans volre chanbre,

SeIon Ia "Chronique" de PeIl-isson, "Llì?e lreu¡e vit

naître tous ces yers" SanS compter cetlx c¡.ti ne furent pas

achevés et ceux qui finirent leur courte e><istence dans une

corbeille à papiers. La salve de madrigatt>l se f it chez I'fme

Aragonnais - malade ce jotrr-là ar-l sortir du Samedi de

!19, iin nol sur les talenls pcé[iques d¿ !{iie Ce Scudéry,

Dans une de ses lelt¡es (s,l,n,d, nNouveIIe Pandore'), ,je

Vertrcn suÉúère qu'un jour on rppellera ses nadrigaux des
nsaphosn iant I:s siens éfai.¿nl excell.tnfs,
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Sapho. On fit des madrigaux pour toutes les dames, présentes

et absentes (ZZO1, Je cite celui d'Acante à Sapho, forcé

queJ-que peu par la plainte de cette dernière de voir si peu

de vers à ses pieds.

Sapho, faut-i1 qu'on s'élonne
Si nos l{uses pour vous ont nanqué de caquet?

0n ne peul sur-le-chanp vous faire qu'un bouquel,
Vous nérilez une coutonne,

La journée fit bien du bruit. Je renvoie le lecteur

aux deux publications citées plus haut afin d'en savourer

1'exquise intelligence. Et pourtant, si ce n'est dans 1a

Iettre mentionnée pJ-us haut, iI nten est faít mention dans

aucune autre parmi celles que j'ai consuLtées. Le silence

surprend parfois plus qu'un écho outré.

*******

Lors de la journée des madrigaux, Sarasin surpassa

les autres par son ingéniosité. Sa présence dans le Samedi y

mit bien de ltagrément. It rencontra Sapho à I'hôte1 de

Rambouil-let. Là, írclipsé par Voiture et jaloux de lui (221,) ,

iI n'osa que timidement déployer les audaces de son esprit.

Callicrate mort, i1 écouta l-ibrement ses fantasmes et leur

donna Iibre cours.

Spirituel, 1égerr volage, frivole, paresseux, sans

attachement, moitié adulateur, moitié j-nsoIent, d'humeur en-

jouée, né pour l-e plaisir et porìr toutes sortes cl'intrigues,

2t0, l{ìle Rcbineau s'occuprit ce.;'our-là de ses r¿res,
2tl, Cf,nsegraisiana", Ii ne pouvail pardonner àr/oilure sa

pcsition priviiégiée aussi bien à i'hôtel de Ra¡bouillet
que cher lt', ie Chavign¡ cù lui-nôle néleit reglrCá conne

Ccnesbique et ne nangeail pas à sa lable (cctne) '/citure
iui J nangeait.n,
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il s t éIoignait fort du comPagnon modèIe Iaborieusement con-

ceptualisé par MIle de Scudéry, mais elle lui pardonna bon

gré mal gré ses travers pour le plaisir qu'iI apportait au

Samedi. Ce lettré cé1èbre (222) , nommé le Voiture du lfarais

(223),devint vite l'oracle du cercle. Un bel homme moustachut

aux cheveux frisés (224),}ié de longue date avec Georges et

Madeleine de Scudéry (225), Une de ses lettres m'est particu-

lièrement précieuse, celle écrite de Stenay à !l1Ie de Sctrdéry

au nom de Mme de Longueville (226), ElIe Prouve qu'iI était

1ié depuis longtemps avec }a compagnì-e dont étaient MIle

Paulet, Mme Aragonnais, MlIe Robineau et MIle Boquet et elle

invite irrésistiblernent à croire que les réunions du Samedi,

bien qutinformelles, eurent Iieu occasionnel-lement déià avant

cette date. Le détail anène à situer f inauguration du salon,

bien que sous une forme anarchiqueren 1648 ou en 1649, c'est-

à-dire à I'époque de 1a fermeture de la chambre bl-eue.

Bien que " de peu d'écol,e" (ibid.)r c€ quadragénaire

(227 ) raffiné (228) fut recherché par toute ta société pré-

cieuse de Paris. Adoré de Pellisson, iI assaisonna de son

tempérament bouffon - ce fut sa seule fortune - Ies réunions

2l¿, nL'flistoi¡e du siège de Dunkerquen,nLa ccnspiralion de

'lal,sfeinn(cf, sa lett¡e à Baì¿ac 1652), '0des sur 1a prise

de Dunkerque el su¡ Ia bataille de Iensn, la nPonpe 
funèbre

de Voituren, la'Défaite des tsouts-riuésn ef"c,

3:3, [',\¡ilcare dans la nClélien,le Sésostris de Sonaize t

absenb comne Pell.isson Cans Ie nCytusn,

l¿1, tf, son portrail gravé par Nanteuil en 1ô'13 dans
n0euvresn, A,Courbér lt56 ' dédiées à t{iÌe d¿ Scudéry,

i?5, Il écririt un discours nsur la tralédie'sous Le non

de Si.llac d'[¡bols, en guise d'inbroduciion de 
*].'Amour

lTrenniquen de 0eotges de Scudéry' où il iraiie l'aur.eut Ce

ndieu lulélai¡e des Lei,f¡esn '

l1î,:Ìl),iIi,i650, l{ss, Conrart, lo il, Cf'chap'l' p'?1'

22?, lié près de Caen, iû05,

2il8, Dans ses leblres à Perraulbr Boileau 1e place enl¡e

Vo iture et La Fonlrine ,
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des premières années de Itexistence du Samedi. Mort en 1655t

iI n'assista pas à ses démê1és.

Afin que Ie lecteur puisse goûter au ton léger et

badin de ce littérateur "le pTus spjritueL de 1'Europe"(229),

je Le renvoie aux quelques lettres échangées avec Scarron

(p.ex. I.1652), où il lui relate ses excentricités amoureuses

avec une Bordel-aise - Mtl-e de Viger( ZSO ¡ ' à ses stances (231)

et à ses chansons.Si sa correspondance est bien primesautière

et inégal-e , ses poés ies sont I ibres et coquines . En voic i ttn

échantillon:

Cinq ou six soupirs' cinq ou sir fleurettes'
Cinq ou six: lIélas, je neurs d'anour,
Cinq ou six fois chaque jour

Hanter cinq ou six coquelles,
Dépenser cinq ou sir nille écus;

0n fail cinq ou sir na¡is cocus,

Inséparable du lieu, Sarasín s'abandonna avec les

autres aux passe-temps les plus étonnants et suivit avec eux

les modes du temps, La plus bizarre consistait à avoir peur

des petites chouettes noires (232),

11 sty déguisait. Avec les autres. Surtout att carna-

val- . I'lIIe Boquet en lança le goût.

II prêtait I'oreilIe r comme Ies atttres ar.tssi, à Þl1l-e

Legendre ( ou Le Gendre ) sui sortait à tout bout de champ

c¡.re1que proverbe, Ies f ormules elliptiques étant sa r'éritable

passion (233).

32$, Scarron à Sarasin,8,IL1652,
¿iC, Cf,eussi deur Ieltres de [ne de Sévigné, 15,iX,1580 et
2$,lI (dans certaines édifions 29,XI, ) 1t90,

3:]1, Dédiées surbcut à l{ne de Iongueville, dibe nSy].vien,

nl.a prenière fenne du monden (letl,re à Scairon, Lliì53j.
l['crrblions pâs que ie f¡ère de Sy]vie, le prince de Ccnti
fuf le maî[¡e de Sarasin,
¿32, Cf, la correspondance de t{ne de Sévigné,

llt, Son proverbe fevori: nLe cha¡bonnier doit ôl¡e
reil¡e ea sa naison'(Hss, Con¡eri) ,
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Dans Ies salons r orr parlait souvent de nouvelles du

jour. On commenta l-e mariage de Mlle de Vaubrun enler¿ée du

couvent par Béthune oür en 1672, I'extravagance de J-a prin-

cesse dtHarcourt de paraître à l-a cour sans rouger par pure

dévotion (234).

.A,yant étê éclipsés par la cour de Louis XIV, les sa-

lons parisiens de 1a seconde noitié du siècle durent saluer

docilement ltimpact de sa splendeur. Les événements dtr palais

royal devinrent un sujet important des conversations menées

dans 1es ruelles: la légitimation du dtrc du |,Iaine en fut urìr

tout comme La carrière de Mme Scarron ( 235 ) .

La guerre envahissant les esprits, Ies amis du cercle

ne pouvaient I'ignorer non plus.On se faisait des soucis(236)

pour les guerriers qui étaient pères, amants, époux. En jLrin

7672r oD s'affligea pour la mort du fils de Mme de Longue-

ville, tué au passage d'Isse1, pour celle du cheval-ier de

Marsillac, de Nogent noyé au passage du Rhin et de Guitry,
tué à la nêrne occasion. Le pâssege du Rhin déclencha '.lne

grande exaltation même chez Ìes plus réservés. Vers cette

date, Paris baignait dans une atmosphère de guerre, le cour-

rier n t apportait, Ie plus souvent que l-'annonce de l-a mort de

quelque ami,ses habitants étaient saisis d'une crainte perpé-

134, tlne de Sévigné à sa fille, itLl6?2:',,,une nouvelle
qui efface toutes les aulresn,
235, l{ne de lfainbencn ful une grrnde anie et protectrice de

[lIIe de ScuCéry et une de ses corresp0ndantes, Elle faisait
(rand cas d¿s nC¿nvelsalions noralesn, devenues une Iecture
obligatoile à Sainl-Cyr, Cf, plusieurs letlres de lrne ¡e
llaintencn à l{IIe de Scudéry, 3,IIL1683, 19,VIIL1681, à

tne de B¡inon, ? VIILi686, Sapho gardait dans sa chambre

un portrait de l{ne de !fainlenon,
2it, Un perit cache'" Ce l'époque:on disaif vers cett"e dale:
navoir 

des dragonsn pour dire: nse faire des scucisn, Cf,
lellres de llne de Sévigné(p,er,à sa fille,8.iILl6?1,bû II,
p,15t éd Belin),
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tuelle de mauvaises nouvelles."?out 7e monde pleure ou craint
de pl-eurer", écrit Mme de Sévigné à Bussy (VI .1672). " Il_ n'y
a plus que des garçons de boutique â La conédie, il nty a pas

seu,lement de fiLoux, ni de pages, ni de grands laquais, tout

est à l-tarmée: quand on voit, un homme avec une épée dans La

rLre, 7es petits enfants crienú sur Lui, Voilà quel esú Paris

présentement", écrivait Mme de Sévigné en juin 1672.

Vers cette date, les amis de Sapho étaient bien trop
âgés pour aller à Ia guerre,certes, je fuis pourtant Itidée
c1u'ils aient pu voyager paisibl-enent dans le royaume de Tendre

lorsque le pays était en sang.

Toute la correspondance échangée dans les années 50,

60, 70 du XVIIe siècle, m'apprend quelles furent l_es lectures
qui occupaient les beaux esprits du temps. Le salon du Marais

avait sans doute les mêmes intérêts. On l_isait donc les

"Passions" de Descartes( 23? ) , Térence( 238 ) , 1a "Défense de Ia
Réformation" du Ministre Claude, écrite en guise de réponse

aux "Préjrrgés 1égitines" de Nicol e ( 239 ) et d'autres our/rages

prenant Ia défense de la religion, en pleine ternpête de Ia
dévotion devenue mode et calcul. on risait beaucoup Pétrarque

(24O), Tacite, Ie Tasse, La Calprenède (24I), IL convient de

l3?, Toute sa philoscphie élait au cenbre nêne des

conversaf ions nondaines,

i33, Son I,able¿u si connu des extravagances insoliles des

anants qu'on frouvE dans n 
I'Eunuquen ( scàne i ) , inlriguait

beauccup,

?19, te 0r¿nd '{rnauld y élait nô1é,

240, Certains de ses sonneis élaient acconpagnés de

connentaires de la plune de tllle de Scudéry, Cf, lel¡"le de

!{ne de Sévigné À sa fille, 26,yI,16?i,
2ll, Un lni conirun de llIle de Scudéry et de Pell.isson, Sa
nCassanCren ef sa nCléopaire' (dédiée à Condé cf, Ieftre de

tondé à [a Caiprenède, écrile de Bruxelles Ie l?,11,1ô57ì
approuvées sans broncher par ì.a société pclie de la
prenière noifié du siècie, perdirenb de leur crédit drns la
seconCe noitié, où I'cn se faligua de leur longueur ei de
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mentionner aussi les "Essais de Morale" de Nicole (z4z), ses

Lettres r s€s maximes et ses sentences chrétiennes, ou 1es

"Maximes" de La Rochefoucauld. corneill-e, La Fontaine, I,lo-

lière et Racine devinrent des idoles de ra bel_re société guir
rarement unanime r sê passionnait pour 1'analyse de ra psycho-

logie féminine, ingénieusement mise en scène surtout par ce

dernier (243),

Dans le salon de sapho, c'était surtout la synpathie
pour les maux d'autrui qul déterminait les aspirations de ra
maîtresse du rieu. cette belle disposition animait constam-

ment son coeur et inspirait Ie comportement de ses amis, tou-
jours prêts à quelque geste de générosité ou à nne autre
manifestatj-on d'amitié. Pour demeurer dans cette optigü€r on

se comblait de cadeaux. Pour en i.emercier,on improvisait sans

tarder quelques vers. Dans Ies Mss.conrart (s420, fo 4zr), ie
trouve des vers composés par l"fme de platbuisson (z+4 ) et en-

voyés à sapho pour étrennes Ie 1.r.1665, avec une corbeil-Ie
de pai1le brodée, aLrritant Llne bourse c',ri cachait un bracel-e t
Ieur si7le oulrá,nIe style de Le Calprenède est uaudit en

nille endroibs"(l{ne de Sévigné à sa fi1le,¿6,l/L16?l},
142, Disciple de Verger de flauranne, abbé de Saint-Cyran,
uo¡aliste français,propagateur des idées de Jansénius en

F¡rnce, [ne de Sévigné à sa fille, en parlant Ce

I'ouvragerntÌ'est Ce la nêne élofie que prscal'(à sa

fille,23, V, l6?l ) ,

l{3, C'esi l'époqrte du grand succès nd'Indronaque'(166?),de
nBérénicen(1t?0) ei de nBajazetn(16?Z),C'est 

aussi l'époque
des lriomphes de ia conédienne Chanpnêlé dont le non

ét¿ii dans toutes les conversalions,[ln passage tirá dunSiècle 
de Louis XIVn de l/oltai¡e, vaut bien sa place

ici:nC¿s honles (flacine et Corneille) enseignòrenl à la
nafion à penser,à senti¡ et À s'expriner, üeurs audileurs,
insfruits par eur seuls, devinrent enlin des juges sévères
p0ur ceux nônes qui Les avaienl écl¿irésn(chap.3?),
2{4, [le Vertron parle d'elle en ces ternes;

?eul-on avoir plus de uérile,
Plus de prudence el de conduite,
PIus de riue et plus de raison,
Qu'en a I'illustre Plab-Buisson, (nLe parnasse

lrançais')



498

draventurine et autres petits b'ijoux de filigrane. sapho en-

voya aussitôt à Mme de Platbuisson un déshabillé de rose à
fond d'or et d'argent pour la remercier du cadeau (on se

souvient de r'épisode. cf. pp. 481-4Bg ) . Betouraud envoya à

sapho "uÌ2e onyce Ant,ieuêt où la tête d'un Maure esú gravée

en relief sur u¿ fond bl_anc" ("Historiettes"), Sapho, eLIe,

offrit à DonnevilLe du verjus de chez Mrle Robineau, qui

accompagna un rnadrigal de sa plume. une fois, Mlle Boquet

donna en cadeau à Perlisson une demoiserle de pain d,épice
tenant un luth et qui avait un gros visage rond, un nez plat
et écaché et un collet monté comme on l-e portait au xvre

siècle. Les détaiLs importent pêu ¡ 1e geste a en ltri-rnême

toute sa signification.

Chaque année, Conrart offrait à Sapho un cachet de

crista]-, Bétoulaud 1ui offrit des agates gravées, le père

commire des fleurs brodées à r'aiguille et des pierres an-

tiques. Elre reçut de chapelain une gérinotte, du prince de

Paderborne de Münster sa médaille, et de ]=a reine de Suède

des caresses r des lettres, son portrait et un brevet de pen-

sion. ce sont là les donateurs dont nous connai-ssons 1e nom.

Le Sanedi 1ança Ia mode de se combler de cadeaux en taisant
son nom (245), L'usage fut introduit en France par catherine
dtEspagne. Le "sapat" cérébré en Espagne re 5 décembre, con-

sistait à faire des présents sans donner à connaître de qui

irs venaient. une jolie pratique , La seule qui puisse prouver

que rton préfère réel1ement donner qlle recevoir, une décj.ara-

tion pareil-le n'étant, hélas!, souvent qu'une parore futée

lJ5, Cf, Iet-tre de t{lIe de Scudéry de 1656 à Ia personne

Èn0nyne qui Ìui avail ad¡essé un présen[,
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cherchant à inciter plutôt le donataire à un geste de re-

tour qutà effacer celui du donateur.

Quelques mots sur la langue du salon. Ce fut, on s'en

souvient r ur salon bourgeois bien que fréquenté aussi par la

plus pure aristocratie. l.{êlés à des personnes de condition

bien plus relevée que la leur, les bourgeois cherchaient à

raffiner leur façon de dire. Les tournures vicieuses dont

leurs discours étaient souvent énail-lés, disParurent petit à

petit, faisant place à La délicatesse de la langue et à la

nanière noble de s'exprimer (246) ,

Dans l-e salon de Sapho, Conrart jouait le mê¡ne

rôIe que Vaugelas avaít joué dans la chambre b1eue. Floins

patient, plus despotique, il décida de placer toute Ia com-

pagnie sous sa féruler €rI conrnençant par sa belle soeurr Mui-

son de Barré. Un jour,Iorsque cel-Ie-ci se promenait avec MlIe

de Scudéry et quelques autres beaux esprits du lieu,elle dit

imprudemmentz "Jtai été norrie". Dtun ton magistral, Conrart

lui donna aussitôt une Ieçon en lui disant qu'iJ- fai-Iait

dire "not)rl^ie", TalLemant ("Historiettes") atteste que ltin-

cident déclencha la guerre entre les deux.

Ml-Ie de Scudéry fut une demoiseLle bien organisée. Si

eI1e avait le temps de lire, d'écrire¡ de se promener, de se

21t, Quelques ereuples d'erpressions enployées par

I'¿risbocratie et leurs équivalents bourgeois:

À[tsÎ0ctÂÎIB , Bollm[olslß
potage de santé soupe de sanbé

fluxions déflurions
un gigob une éclanche

du gibier des peiifs pieds

preudre des pilules prendre des pilures
le fruil le desserl
porcelaine pourceì.aines

un carreau un coussin

la goutte les gouttes

la fièvre les fièvres
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donner à ses amis et de faire une infinité dtautres choses,

ctest parce qutelle savait discipliner autant elle-même que

ses anis. Toute chose en son temps. Je lis dans une lettre de

Saint-Aignan à MIle de scudéry (6.IV.1668): "Quoiqu'on ne

puisse vous voir dans votre cabinet trop tôt, ni vous y

attendre avec trop d'impatience, ie faiLlis à vous souhaiter

mal . . . " Une plainte timide qui trahit la rigueur incondi-

tionnelle de Sapho.

******

I¡npossible de se taire, dans ce chapitre r sur

l-taffaire Fouquet et ceci pour plusieurs raisons. Ltaccusa-

tion dressée contre Ie surintendsnt et son procès boulever-

sèrent l'opinion publique en France pendant plusieurs années.

Ce sont surtout les salons l-itt,éraires (247 ) sui en suivirent

toutes les péripét,ies. Celui de MIle de Scudéry en fut tou-

ché bien plus que les autres, à cause du rôIe ioué dans

Itaffaire aussi bien par Pellisson que Par elle-même.

J'aborde Ia question à travers le prisme des lettres décou-

vertes à ce sujet.

La lettre de Chapelain à Heinsius, écrite à Stockholm

le 9.XII.1661,en dévoile quelques faits. Voici une poignée de

détail-s. Dès 1655, Ie roi avait établi une Chambre de justice

pour effectuer des recherches sur I'adninistration de Fouquet

et les ma.l-versations de ses finances. En septembre 1661, Fou:

quet fut arrêté et accusé de concussion et de haute trahi-

241, Fouquet se plaisait à protéger les gens de lett¡es'
Aussi, plusieurs lui portaient-ils un dévouenent profond'

nêne dans sa disgrôce,



501

son pour avoir dilapidé les deniers publics en vue de sou-

tenir ses dépenses scandaleuses (248) , De p1us, il avait osé

lever les yeux sur l-a Vallière! Audace que l-e roi ne pouvait

pardonner.

Tous l-es détails sur I t arrestat j-on de Fouquet se

trouvent dans la lettre écrite par Louis XIV à la reine Anne

d'Autriche,sa mère, de Nantes,le 5.IX.166t (249). J'en trouve

une autre de la main de La Fontaine à Maucroix(22,VTII.1661),

écrite à la vei11e de I'arrestation, au moment où 1a décision

en avait êté prise. La lettre relate les événements à partir

du I7,VIII.1661, lorsque le Roi, la Reine-Mère, Monsieur,

Madame, tout un cortège de Princes et de Seigneurs, furent

reçus par Fouquet dans son château de Vaux (250 ).Versai-1Ies

dut paraître au roi-soleil- une piètre demeure face aux ri-
chesses de Varrx, La décision prise, Fouquet fut arrêté le
5 . IX. 1 66 L (25 1 ) . Neuf juges sur vingt-deux se prononcèrent

pour J-a peine capitale. Fínalement, La commission condamna

248, te chåt,e¿u du Procu¡eur Général ¿u Parlenenl el
surintendant des fin¿nces (ì{icolas Fouquet 1615-1680) se

trouvail à l/¿ux, Le château avec son faneur canal, ses

cascades el ses jardins sonl décrit's dans la'Cléiien
(Fouquel:Alnahide selon la clé de I'ouvrage), 900 personnes

avaient b¡availié ì la construclion tiu châleau pour

lequel t'ouqueh dépensa 9 nillions (selon Tallenani) et l8
nillions (selon Colbert) de livres,soit, près de 36 niliards
d'anciens francs, Rien que le plonb des conduiles d'eau
sans enploi fub yendu poul 5?0000 Iivres, J'apporte toutes
ces npiquanteriesn d'après le celalogue de L'expo 2l)1 à ia
B,ll, r 

nLes 
salons llbiéraires au tenps des Précieusesn,

219, Recueil de Roques, p,{{l),
250, "ll y eut un souper nagnifique, une excellenle conéCie,

un ballel fc¡l divertissant et une pronenade, Ie théâlle
où se jona la Conédie fut dressé au bas de l'¿llée des

Sapinsn (ibid,), Ia Béjari y représenla la l{Juphe de la
font¿ine cù se passaib i'action de la conédie,0n ¡ jour
une piàce de l{olière arrângée avec le ballet, Ie tout de 1a

dernière splendeur, Ine de la Sablière ainaiÊ" dire: nL¡

['onl¡ine ne uent poini en prosen, Fions-nous rjonc à son

léinoignage,

¿51, Cf, une eutre letlre de la !'cniaine à l{aucroix sur
l.'¿rrestabion, 10,1I.1661, recueil de Lansonr p,333,
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Fouquet au bannissement le 20.xÏr.1664, mais Louis Xrv commua

le bannissement en détention perpétuelle (252), Le défenseur

de Fouquet s'apperait RoÌrand Le vayer de Boutigni. rl en est

souvent question dans res quatorze lettres écrites sur re

procès par Mme de Sévigné, du 17.XI au 30.XII.1664. EII_es

sont toutes adressées à Pomponne, ami commun de Mme de sévigné

et de Fouquet. Nous savons que Ia Marquise rapportait 1es

audiences tous 1es jours. ElLe avait un excellent informa-

teur, olivier Lefèvre d'ormesson, connu d'elle de longue date

( 253 ) . Tamisey de Larroque (254 ) rapporte une citation tirée
du "Journal- d'ormesson"r güi écrit le 7,ff.1666, deux années

après le procès: "Mme de Sévigné mtamena pel-Lisson et MLLe de

Scudéryt gui me ténoignèrent toute L'amitié possible sur

lthistoire du procès de Fouquet, Je l-eur montrai rnes écrits
et mes avis, dont il-s furent contents" (255 ) .

A 1'époque du procèsr on parJ-ait beaucoup à paris de

La très compromettante cassette de pouJ-ets trouvée chez Fou-

ouet. Voilà ce ilr-l'on y avait t¡.ouvé: une lettre de 1,abbé Ce

Belsebat à Fouquet (s.1.n.d.) dont re contenu ne laisse pas

la moindre ombre de doute sur le caractère de Ia mission de

1 t ecclésiastique : " J'ai trouvé votre fait aujourd t hui; je sajs

une fille belle et joLie et de bon-Lieu, J'espêre que yous

Ltaurez pour 3 cents pistol-.zes" (256). une l-ettre (zs7 ) dtune

252, Ci, letl¡es Ce ûu¡ Palin à F¿lconei de 1561,

?5î, ûonseiller au Farleneni dès ilì38, ii fut nonné

rapporteur du procès, C'ér,eit le f¡ère de l'épouse de

!hilippe de Coulanges, oncle de t{rne Ce Sévigné,
254, nLefl¡es 

de J, rJhapelainn,

255, Il con'¡ienb de préciser que l'atlilude d'0raesson lors
du procès sruva la vie de Fouquel nais brisa sa prcpre
¿ariiè le,
25t, Dans; 

nIebtres di confe d'Àvaux à Voifuren, Paris, 195û ,

p,?1

25?, S,i,n,d. ibid, p,73,
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inconnue qui finit tout courtz "Enfint si je vous rencont,te
janais seuJe, ie ne sais pas ce q.ui arrive?a". Le coffret
abritait aussi une rettre de Mme Fouquet où elle se praint
dtavoir un mari "jaloux comme quatre niLl-e cocus"(z5B) ainsi
que quelques autres billets équivoques, dont ceux écrits par

Mrle de Méneville et Mme de vaLentinos (z5g). une lettre de

Fouquet à une dame, corrigée de la main de pel-risson y fut
trouvée aussi. r1 s t agit 1à de Ia lettre bien compromettante

qu'on a souvent prétendue avoir êté écrite pour Mme scarron
(260). Tamisey de Larroque atteste (261) que La rettre est

apocryphe.

Lors dr"r procès, un bruit courait dans paris selon

leque]-, dans l-e cof fret on avait trouvé aussi des billets
écrits à Fouquet par Mme de sévigné, Nous gardons un paquet

de ret+.res échangées entre chapelain et Mme de sévigné qui

témoignent de 1'angoisse de cette dernière. Je lis dans la
lettre de Chapelain à Mme de Sévigné du 3.X.1661: ',Vos

billets. totlf. aiví I s att t i L< qnípnf . r'tÞ ånnnønf ettîtrâ irref a
¿ -_ .J t.¿ ev

sujet de -Zes interpréter â votre désavantage,,." Et deux

I ignes plus 1o in i " J t ai couru tous _les réduits où l_ 'on a

créance eÌ? mes paroTes, pour. y soutenir votre justice et
pour écl-aircir tout l-e monde peu charitabl-e de l-toccasion sj

l-ouable qui vor¿s a parfois obligée de Lui écrire des biJrets"
(262) ,

258, llss, Conr¿rt 54'J0, fos l5i-153,
259, nLeilres 

du conte d'Avaux à Voituren, p,'l1,
260, Françoise d'Aubigné, future l{ne de l{aintenon,
361,'Lellres de J, Chapelain",
1ô2, Il s'agissaii des billels où }lne de Sé'rigné ne parlait
que de la ¡econnaissance gu'elle avail du bien que iouqual
a'rait procuré à son cous in,
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Mlle de Scudéry s'associait aux inquiétudes de Mme de

Sévigné. Une solide conspiration unissait les deux fem¡nes en

faveur de Fouquet. Mme de Sévigné avait intéressé MlIe de

Scudéry à la cause dtun certain VaLcroissant r gentilhomme

guir en XII.1669, avait tenté d'organiser 1'évasion de Fou-

quet. Son conplice fut pendu tandis que Valcroissant condamné

à cinq ans de galères ( 263 ). Mll-e de Scudéry connaissait

Itaccusé de longue date et j'ose prétendre que ce n'était pas

une connaissance quelconque (264). Son intervention aboutit à

l t adoucissement de Ia rigueur de la condamnation de Valcrois-

sant (265).

Tout au cours de 1'affaire Fouquet, MIle de Scudéry

chercha à inspirer du courage à tous ceux qui se chagrinaient

pour I'accusé ( 266 ) . Elle manifesta aussi une protection spé-

2t3, n0e garçon est propre aux galères corne à prendre la
lune avec Ies dents'- Hne de Sévigné à t. de Grignan,

¿5 , VI, t6?0,
¿61, Cf,la correspondance de Hne de Sévigné p,ex, lettre du

l,1/, l6?1,
265, Le 23,l/III,1t?0, Vivonne, génér¿l des galères à
r¡--,. .:tt- 1--ia : r¡11, l- d^--)!--.id:!l! --.t^- -l---rnafsclrrer ËurrL ¿ Éltc uË ùuuucrJ; ùILUL qu utr r Ëur,

appris (,,,) I'infortune (,,.) du gentilhorne pour qui vous

nlécriveø, j'ai fait tout ce qui dépendaii de loi pour

adoucir la rigueur de sa cond¿nnabionn(Roger Duchêne,
nCorrespondancen, Hre de Sévigné), Il conlinuera à Ie
protéger el V¿lcroissant fi¡ira par être relâché 3 ans

plus lard (Hne de Sévigné à U, de Grignan, 28,IL16?0), 18

ans plus tard, Valcroissanb s'¡véra utiie au pefit-fils de

Hle de Sévigné,le jeune larquis de Grignau, Cf,aussi ietLre
de Uue de Sévigné du 16,V,16?2,

266, llous s0!res en possession d'un billet de l{lle de

Scudéry qui atteste son intervenlion personnelle oans le
ptocès de t'ouquel. Elle cherchail à disposer le procureur
général de 1a cour des Aides en faveur de I'accusé, ßlle
agil de concert avec Ulle de Beansen, une pareote de

I'ouqueb, Voir aussi ia correspordance de Sapho avec lluel
des années 1661 eb 1t65, loute enpreinle du vif intérêt
que Sapho portail à l'affaire, Je signale aussi l¿ Ieitre
Ce La CaJ.prenède écrile à l{lle de $cudéry de V¿bi¡esniI, le
1¿,Ix',1661, Ayant à üinoges des parenbs el des ¿nis
considérables, La Calprenède offre dans la lel|re ses

services afin d'aider la fenne de Fouquet, envoyée en ce

pays-là, lJne soiidarilé cerbaine des protégés de Fouquel,
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cial-e à Mme de Sévigné (267 ) en s'élevant contre l-es accusa-

tions proférées contre cette dernière et ayant trait à 1a

cassette de poulets mentionnée pJ-us haut (268).

L'affaire Fouquet trouve sa place dans ce chapitre

parce qu'eIIe a été le centre d'intérêt des amis du salon

du Marais pendant de longues années et parce que sa maî-

tresse et son animateur principal- Pellisson en étaient de

fameux protagonistes. Je m'abstiens dtanalyser 1a culpabilité

de Fouquet,Ia question s'éIoignant de I'objet de cette thèse.

Je ne me bornerai qu'à évoquer qnelques témoignages sur 1'ac-

cusé ainsi qu'à présenter quelques observations provoquées

par l'événement.

Costar appelait Fouquet "1e Magnanime"(269) en évo-

quant les faveurs qu'il avait répandues sur les gens de

lettres, "VoLts é¿es, écrivait-i1 à Fouquet (s.1.n.d. ) 7e

pJrrs généreux homme de notre sjèc-Ze. (... ) Tous devez être

lô7, Je plofite de la circonsfance afin de trancher une

questicn qui seuble êlre toujours ouverr,e, En lli83, à le
denande de }{me de UainLenon, Ioui.s IIV rionna à Sapho 2000

liv¡es de pension (Cf, les nadrigauir sur Ia pension écrits
par de la Loubà¡e, Bonnecorse, l{lle Bernard et !{aes de

Plalbuisson et I'lonfort), Je signale ici deux leltres su¡

ì'ávéneuenr": celie ie !lne de Iainlenon à [ne de Brinon (3,

IIL1683) el celle de l{ne de Sévigné au ccnle el à Ia
ccntesse de fuifaut (5,IIL1683), En parlant de I{lle de

Scudéry qui était ellée renercie¡ le roi, lfue de Sévigné

dit que lors de lraudience nle roi (,,,) I'elbrassa pour

I'enpôcher d'enbrassei ses genouxo,0n ne se lasse pas de

voir dans ceble petile poinle de naJ.ice, une n¿nifestation
de 1a jalousie lill6raire de 1a part de la iameuse

épistolière, Une accusa+uion reballue qui lrrhil ie pou'roir

sirprène des clichés faciles auxquels cn donne une âveugle

a,ldience, Les iellres de l{ne ce Sévigné ne sauraieni ât"¡e

plus Ìaulatives pcul Sapho, voilà lourquoi je u'écarfe de

celte lhèse absurde, Cf,lebtre de !{ae de Sévigné à Ponponre

it?,IL1$t{} el celle à Illle de Scudé¡y du 11,II.16Í,t,
268, Cf, l{ne de Sévigné à l{én¿ge ¿?,L1561 et à $lle,je
Scudéry, Yil/1/III, 1683 ,

2|ì9, Cf , s¿ Letbre au frère de l'accusé, abbé Fouquel,
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aussi bon ménager de votre santé que vous êúes des Finances

de votre Maître" (? ) ,

Bussy-Rabutin n'aimait pas 1e surintendant (270),tout

comme Benserade (271) et Boursault (272), Mais c'est dans les

lettres de Guy Patin que je trouve les plus violentes dia-
tribes contre Fouquet. Quelques citations qui se passent de

torrt commentaire. "cet homme à petit coLlet et grand ami des

iésuites possède deux charges (procureur général du roi et

surintendant des finances) qui sont incompatibl-est cê quton

ne souffrirait point dans un état bien rég1é" (279), "Nous

avons ici un de nos nagistrats bien nal_ade qui est M,Fouquet,

oh! l-a bel7e chape'chute, si cette âme moutonnière et Loya-

litique se l-aissait mourir! l,lais cel-a ntarrivera point car ij
est encore jeune, if a -les dents et ]es ongl-es fort bons. rj
est un des grands arcs-boutants de l-a tyrannie du sièc_le, un

pou maigre" (274), Lorsgu'au cours du procès, I'abbé Fouquet

eut un entretien avec son frère accusé, " If l_ui dit qu, iI
(Fouquet\ était un voJeur, o-ttt il caehait en terre 7 targent de

France, c1ut il avait, consommé 78 nil-l-ions en bâtinents, c1ut il
dépensait à sa tabLe autant que l-e roi, q.util- entretenait
force f emmes clut il l-ui nomma par Jeur propre nom" (275) ,

"L'affaire de M, Fouquet tire â l-a fin. On espère et

on craint"(276), Ce fut là,en effetr ce qu'épror.rva l_a société

¿70, Cf, sa left¡e à llne de [ontnorency, 1¿,L16?8,
¿?1, l)f,son oad¡jgal'Il faut pendre Fouqueln dans:nLeft¡es
du con|,e d',{yaux à Voiiure', p,?1,

212, Ct', son avenlure avec Fouqueb À Vaux raconfée dans une

ì.elbre (s,l,n,d, ) À Ìa duchesse d'Àngoulêue d¿ns:nLefbres
choisies de }lonlreuil, de Peilisson et de Boursaulbn,

lp,3lC-3,ti),
2?3, À un deslinaiaire inconnu, ¿,IIL1ti55,
??,i, A un deslinataire inconnu, 5,IIL1658,
¿?5, û, Pafin à 8alconel,,2B,i,ll56l,
2?$, [e irêne au nêne, 16,XIi,1664,
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pol-ie de Paris. La magnificence de 1'accusér S& générosité

envers les savants et les gens de lettres et notamment sa

prodigalité, dépassèrent tout ce quton pouvait inaginer, Les

salons se divisèrent en deux canps opposéS,1'opinion publi-que

était inf iniment perplexe. "lìf 'est-ce pas assez de ruiner

L'Etat et de rendre Le Roi odieux â ses peupJes, par les

charges énormes dont, ils étaient accablés, et de tourner

toutes ses finances en dépenses impudentes et en accluisitions

insol-entes cjui ne regardaient ni so¡t honneur, ni son serr¡ice

et au contraire cJui alLaient l-e fortif ier contre Lui et à Lui

débaucher ses sujets et ses domesúiques?"(277) La diatribe de

Chapelain ne surprend pas. Etant une créature de Co1bert,

1'académicien défendait l-es positions de son maître. Voici

Lrne autre page chargée de venin i " On r2e doute point que Le

prisonnier ne soit condamné à nort, non seu-Zement pour bri-

gandage, mais encore poL¿t crime d'Etat, 11 n'y eut janais de

plus impudent voLeur, de dissipateur p-Zus aveugLe ni dtambi-

tjeux pJtrs sensé. (... ) 1l- faisaiL payer Costar d'historio-

graphe comme écrivain de feu l,L Le CardinaL, I1 donnait pen-

sjon â Scarron poLtr Le faire rire et i] n'y a pas un vraiment

sa\rant qu'i1 ait voul-u gratif ier en c,hose considérabl-e" (278),

On saisit la rage de 1'auteur animée par ses rancunes (son

plus grand ennemj- , Costar, j ouissait des priviì_èges d'histo-

riographe ! ) et ses propres prétentions. chapelain désirait ra

mort du "misérabJ.e personnage"(279 ) et accablait d'injures

ceux qui avaient osé prendre sa déf ense. "-E'st-ce, je ne d js

pas être l-tonnête homme, comme ces fLatúe¿¿rs, 1es Scarron,

2??, thapeleir à !{ne de Sévi¡né, 3,)(,1661,
l?8, Le nêne À äeinsius, 3,iII,1661,
iî3, T¡ois fois l'acadé¡icien appelJe ainsi Fouquef dans

ses Ieltres à l{ne de Séuigné,
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-Zes Pel-l-isson,les Sapho et toute 7a canail-le intéressée L'ont

tant prôné". . . écrit Chapelain à Mme de Sévigné ( 3. IX. 1661 ) .

C'est une rivalité Iittéraire nanifeste de J-a part de Chape-

lain qui ne profitait pas des largesses de Fouquet comme Pel-

l-isson, Scar'ron ou ìllle de Scudéry qui étaient les chefs de

file de la cour du surintendant. Une question posée déjà pfu-

sieurs fois dans 1es chapitres précédents revient ici inévi-

tablement. On stétonne de voir 1'académicien traiter si nal

les membres principaux du cercle dont il se voulait un fani-

lier assidu. La légende prétend ( 280 ) q.u'une amitié tendre

unissait Chapelain et Mll-e de Scudéry.Je suis portée à croire

que cette étrange erreur n'a pu être commise que par ceux

qui ont bâti la fable en se fiant seulement aux lettres de

Chapelain rédigées à MIle de Scudéry. Une montagne de basses

complaisances prodiguées en vue de se faj-re recevoir dans son

salon. Ses lettres échangées avec Balzac et Mme de Sévigné

( 281 ) trahissent toutes ses Ìouches manoeuvres. Une nouvelLe

f ois, -ie renone e à tout euphémísme insipide. Dans ses notes

insérées dans "Lâ société française au XVIIe siècle",V,Cousin

erre manifestement en affirmant que dans sa liste de gens de

lettres présentés à CoIbert, Chapelain favorisait Georges de

Sctrdéry " à cause de sa soer¿r" . Chapelain f ut un ani de Georges

et sembla toujours préférer considérer l-e frère comme Ie vrai

auteur des romans dont l-'i-dentif ication est toujours dispu-

tée, et non Ia soeur qui - dans les mêmes sal-ons dont ii

fut un intime assidu - passait pourtant pour cel-Ie qui l-es

avait écrits. Ne sar,'ait-il pas ou bien ne voulait-il pas

29iì, 'Jf, les ennctalicns de R, |ruchône qui lcccmpagnenl ies
nLetires de l{ne de Sévigné', Paris, 19?¿,i$?4,13?8,
?3i, rlf, chapii,re tli, pp,43?,{29,50?,
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savoir Le nom de leur véritabl-e auteur? A 1'Académie Fran-

çaise,Chapelain voyait régulièrement Pellisson qu' il n,ainait
point. La disposition hostile de Georges de scudéry envers re

bien-aimé de sa soeur, dut sans doute séduire l,auteur de 1a

"Pucelle" et f inviter à accorder à Georges encore plus de

bienveillance. une lettre de chapelain à Godeau (3.rr.1062)

roulant tout entière sur I'affaire Fouquet, démasque les in-
tentions envieuses du scripteur envers Pell_isson,

Or, i1 Ie voyait réguiièrement dans Ie salon du Ma-

rais, tout comme un autre membre de 1a "canaille intéressée",
scarron. Me voirà arrivée à r'essentiel de ce J-ong raisonne-

ment. Le salon de l"f1re de scudéry fut un rendez-vous de gens

de l-ettres qui sembl-aient destinés à ra noble mission de por-

ter les humains, à travers leurs propres écrits, vers Ies

sphères Ìes pJ-us élevées de l-a hiérarchie des valeürs morales

et esthétiques. Honoré de BaLzae disait que 1e sublime vj.ent

du coeur, l'esprit ne re trouve pas. Les actions des ritté-
ratenrs groupés ar_r_t.or_r_1. de Sapho stécartaient tel_l-enuent deS

vertus qutils prônaient dans leurs ouvrages que, forcément,

ceux-ci ne devaient être qu'une création de 1'esprit, un

acte otì l-e coeur n'avait point de part. Prônant une subl-i-

mation des instincts et leur déri-vation vers des buts

altruistes et spirituels, r'écrivain, comme toute autre per-

sonne qtri se volle à I t expression du beau r Sê f ait un devoir

d'être l-e premier à suivre Ia loi morale et esthétique que

Ie beau impose . Tel est l-e sens de l-a création. rr ne nous

reste qu'à regretter que res compagnons de MLle de scuciér.v,

dont chapelain, n'aient pas su s'érever l-à où il-s vou.l-aient

porter les autres.
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****1.*

Pellisson fut arrêté à Nantes,le 7.IX.166L (282) en

même temps que Fouquet (283). Enprisonné au château d'An-

gers et ensuite à ra Bastille, il ne fut ribéré par Louis xrv
qu'en janvier 1666 (284). Pendant les 5 ans, son incarcéra-

tion fut 1'objet principaL des chagrins des amj-s du lieu et

de sa maÎtresse. C'est vers cette époque-Ià que MlLe de

Scudéry prit l-'habitude de donner à ses amis des rendez-vous

d'esprit (285). II s'agissait de convenir d'un moment où 1'un

penserait à I'autre. Pendant 5 ans, la cabale du Marais donna

des rendez-vous d'esprit à PeLlisson (286).

Nous connaissons de nombreux ténoignages d'estime

donnés à Pel-lisson pendant sa captivité (?al¡. Ses amis du

salon agissaient de concert afin de trouver Ie moyen d'entre-
tenir le contact avec lui. MIle de Scudéry se révéla la plus

28¿, Cf.lettre de Íne de Sévigné à Uénage, I,lûû1, celle de

Patin à Falconet, 6,1II,1661 el celle de R¿cine à I'abbé [e
Vasseur qui dans ies nLettresn de R¿cine (p,31) porte la
date de 28,)tILl66l et dans le recueil de Jacquinet (p,352)

ceile de ¿6,III,1661, J'eu tire une phrasel'Il (PeIIisson)
s'est quand nône enrichi dans sa charge de co¡nisn,
183, Pellisson fut Le prenier Cotuis et Ie confideni de

Fouquet,

l8{, En 16?0, i1 fut no¡né historiographe du ¡oi, Une

nouvelle offense contre le h¿ineur Chapelain,
185, Une de Sévignó s'en souvient eÌcore en 1611, cf, sa

Iettre à sa fille, ¿0, III , 16? I ,

286, Une de Sévigné à Polponne, 21,X1,166{lni'ai été voir
notre chère voisine (Hne du Plessis-Gué¡égaud); nous avons

bien parlé de notre cher ani, Elie avait vu Sapho qui lui a

redonné du couragen, Les deur dales fréquenlaient Ie salon
de Sapho,

28?,0uy Patin n'auraif su se lronper davantage iorsqu'i1
nandait à Falconet (29,II,1662):',,,sa disgrâce (de

Pellisson) lui fera perdre 1'espriln,
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astucieuse (288) et arriva à entretenir avec 1e prisonnier

une correspondance suivie. Afin de faire parler Pellisson à

]a Bastille, on lui fit partager la cellu1e avec un Allemand

qui ntétait qu'un faux prisonnier. Ayant succombé au magné-

tisme de Pel-1isson, I'espion f init par devenir son énissaire.

Grâce à ces circonstances r Pellisson put avoir avec M11e de

Scudéry une correspondance quotidienne et lui faire passer

divers ouvrages qu'iI avait composés en prison en faveur de

Fouquet et en I'honneur d'elle-même. 11 va de soi que les

amis des deux amants, étant dans la confidence r rle voulaient

pas ébruiter Itaffaire. "L'Eurymédon (289) ne sera vu céans

clue de mes yeux, je vous en assure", écrit Mme de La Fayette

à Ménage ( 290 ) .

Presque toutes les lettres échangées entre MIIe de

Scudéry et PeIlisson lors de son emprisonnement sont à jamais

perdues, "J'ai brûlé plus de cinq cents lettres de M, de

Pel-fisson, du temps de l-a BastiLl-e", éerivait-eLle à I'abbé

Boisot, le t2.V.1694. Les flammes n'ont pas dévoré celle où

elÌe écrivait (IX.1661) à Pell-isson sous le coup de la nou-

veIle de son incarcération: "Adieu, jusqu'à demain, Souvenez-

voL)s de moi, pfaignez-noi et m'aimez toujours. ( . . . ) Votre

absence m'est l-a p-l¿¿s rude du monde" (291) . Et lorsque Pel-lis-

son ne lui écrivait pas: "Votre sil-ence me tue"(292),

288, Pellisscn à I'abbesse de llelnoue,de Ia Bastille,lS.IL
1665 en parlant de Sapho; 

n['anie inconparable et' unique au

nonde par qui vous ferevsÍ ce billei,,,n
289, Poène composé par Pellisson à 1a Bastille en l'honneur
de ülle de Scudéry, Bossuet disaii qu'il relisail
nEur¡mádcnn 

chaque année (i'expo 20i, B,l{,, 1968),

290, S, I, n, d, La ronancière ¡endib au prisonnier quelque

visir,e avec l{élrge, cf, Ietl¡e de ia nêne au nêne,

rr/)(,1661,
291, Dsns:nLes leitres inédites de Bossueb et de l{l1e de

Scudéryn,

292, La nême au nêne, aux Pressoi¡s, Il(,1661,
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Agissant de concert avec Huet(293) elle multipl-iait

les dénarches en faveur du prisonnier êt, en décembre L663,

alla jusqu'à adresser à Colbert une supplique Itexhortant à

adoucir l-es conditions de sa détention. J'en tire une phrase:

" Je vor¡s conjure d'avoir La bonté de faire en sorte que La

mère de M,de PeL-Zisson, M,Rapin, son beau-frère, M,Ménage et

moi,ayons La l-iberté de Le voir une fois ou deux l-a semaine",

C'est ce qui advint (294),

Mll-e de Scudéry passait à Ia Bastill-e plus sonvent

qu'il lui était pernis et y restait de longues heures. Ltab-

besse de Malnoue,dite Octavie écrivait à Conrart (295):"Sapåo

et Acanthe m'écrivent parfois de l-a Bastil-l-e, Il-s ne voient

pas encore eux-mêmes quand i-Zs auîont La liberté de se pro-

mener ensembLe". Octavie devint confidente de Madeleine de

Scudéry, "Jtavais fait promettte ¿à Sapho de me rendre un

compte fort exact de cet,te entrevue (avec Pel-lisson). (...)

El-l-e m'a ten¿t sa parole, (...) Ell-e ne dit tout" (296). De

cette source, J 'abbesse avait appr.rs o,r-le 1a cel I r-rl e de Pel--

lisson était " 7a plus triste au monde" (297), qr-r'iJ- n'y avait

qu'une seule fenêtre à double grille dans un mur épais de

six pieds ( ibid. ).

En 1663, époque de l-a supplique de I'f1l-e de Scudéry

adressée à Col-bert r ofi croyait que Pel-l-isson serait bientôt

mis en liberté (298). "Je me rájouis de la joie qu'auront nos

amants de se voir, écrit Mme de La Fayette à Ménage (299). Il

293, Cf, sa lebtre à lluet, 18,IIL1t63,
29,1, Cf, sa leftre de renerciemenf à [ouis XI'/ ()(,lõ63),
295, I L1666, [ss. Conrart, i"o Il, fo 125?,

236, L'abbesse de [alnoue à Isa¡n, 1?,IL1665,
23?, Y ¿-L-il janais eu une cellule divertissante?
298, II iut libéré par Ìeltres du roi du 16,I,16td,
299, S, L n, rì , , nais vraisenblablenenb 1a Leblre date de

iLl,lbbJ,
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faudra son.ner doubLe cariLLon pouî úous -Zes clochers de Cy'

tåère , Ce sera Lrne de pTus grandes fêúes de I t empite amou'

ret)x". Ménage à Huet (19.XII.1663): "J'espère que M.PeTLjsson

sortira de La Bastil-l-e dans quelque temps, Vous ne doutez pas

gue 7e jour de sa sortie ne soit une grande fête dans f'em-

pire d¿¿ (sic) Tendre et qu'on ne sonne partout, ce jottr-7à,

-Zes cloches de Cythère à doubLe caril-fon" (300). Fort de cette

espérance, tout Ie salon du Marais était en joie. Sauf Con-

rartl BrouiIIé avec Pel-lisson,en son absence, Théodamas espé-

rait retrouver auprès de Sapho I'anitié dont iI avait été le

seul à savourer les déIices pendant de longues années avant

I'entrée en scène de Herminius (301).

Les passe-temps de PeIIisson à Ia Bastill-e furent

multipì.es, I1 y avait apprivoisé une araignée. II aimait

aussi se divertir à tirer des épingles des papiers où elles

étaient rangées, à l-es semer dans sa chambre et à les ramas-

ser ensuite une à une, pour les remettre dans leurs trous

( 302 ) pour chasser son ennui .

Il y avait composé, entre autres écrits r un poème

d"'Eurymédon" r urr bel- hommage rimé de 1391 vers déposé aux

pieds de llll-e de Scudéry.

30(), Ténage se ser¿ii nantré plus à Ia h¿uteur s'iL n'avrit
pas enprunr,é à l{ne de Ia RaJer,le 1a t,ournure que celle-ci
rvait chcisie pour ì.a ciiccnstance, La ccnfraternité
i ibté¡aire obl ige ,

301, Cf, lEttre de line Ce P,chan à Isern, 17,II,1ô65,
3í)2,'l{y-Lady, nouvelles anglaisesn dans: Du Noyer:nLetlres
listcriques e-l galanlesn, Lcndres, 1?5?,
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'(,,, ) Sapho qui consolez non iriste éloignenenf,
0 fille inconparable, en vettus éclatante,
Qui de L'honnête anour éfiez la longue altenle,
l{erveille de nofre âge, adorable en bonlés,
Vous ne verteI un jour, ei vous le uéritez,
Cou¡onner vos vertus de ceni fleurs innortelles
8u'un siècle laisse à I'aut¡e égaieuenl nouvelles,
l{ais pendant que le tenps,lrop Iong selon vos voeux

Ue ranène à pas J.enls un destin pius heureur,
Ainez, ainez ,{canthe, et faites vos délices
De ces fleurs qu'il vous cueille au bord des précipices
/ lBt,',1,

Le poème raconte 1a rivaLité entre Euryrnédon,/pel_lis-

son et Amphianex/conrart qui se disputent ra première prace

dans le coeur d'Artél-ice,/M11e de Scudéry. Les allégories de

1'univers du salon de la rue de Beauce étaient vivaces: ra
psychologie du 1ieu,s'étant imposée souverainement à Itesprit
de ses intimes, restait invariablement en vigueur même en

dehors du 1ieu.

Pellisson obtint Ia liberté (f.f666) sur un placet en

vers présenté à Louis xrV au nom de la pigeonne de sapho. sa

libération fit bien du bruit, Dtr bon et du mauvais. Dans sa

rettre xxxvr(s.d. ), Mme Du Noyer accuse pellisson de s'être
converti au catholicisme pour sortir de la Basti11e. La ques-

tion s'éloignant de I'objet de ma thèse, je raisse le mot de

Þfne Dtr Noyer aux chercheurs stoccupant de cette conversion.

A La Iibération de Pellisson, I'univers de Tendre

tomba en extase. Une lettre de Mme de Rohan (10.II.1666) à

Isarn en évoque les transports:",,,on ne peut avoir plus
dtenvie clue j'en ai cJue vous ),oyez (sic) de près ce qui se

passe dans I'empire de Tendre". C,est tout dire (303).

303, l{ne de Rohan et Is¿rn I¿is¿ient Ious les deux pari.ie
du S¿medi, Iorsque Ise¡n sren absent¿il, c'esl llne de Ioha¡
qui iui rendait ccnpie des activilés du cercie, Blle avail
l'habitude de lui ácri¡e le samedi nêne, la nénoire
fra iche ,
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Me voilà arrivée aux amours de Sapho et de Herminius

(304).

*** x**

MIIe de Scudéry avait rencontré Pellisson chez Godeau

("Ménagiana"), mais c'est conrart qui ltavait introduit dans

l-e salon du Marais. A l-'époque de leur première rencontre,

Pellisson courtisait une certaine Alphise pour qui ir composa

un poème "ver à soie". rr envoya Ie poème à Mrle de scudéry

çlui le passa ensuite à conrart. Dans sa lettre qui accompa-

gnait Ie poème,eÌle se prononça en faveur de son auteur(305).

Conrart montra Ia l-ettre à Pellisson. Celui-ci demanda aussi-

tôt à Conrart de I'introduire dans le salon de Sapho , ', Je

vous supplie q.ue je sois de 1a premiêre audience que vous

obtiendrez: car je ne suis pas encore assez hardi pour en

demander une de mon chef et qui ne soit que pour moi"(306).

Nous sommes en 1652. A J_tépoque, la conpagnie du

sanedi al1ait parfois se promener à Lésigny,en seine-et-oj-se,

à ra maison de campagne de Mme Aragonnais, où à charenton,

chez Tal-lemant. Les rettres des amis de Sapho gardent pJ-r-r-

sieurs traces de ces promenades (ibid. ). c'est au cours de

celle qui se fit en été 1652 à Lésigny en compagnie de philo-

xène, de cIéodore et de Télamire que Ml-le de scudéry et pel--

lisson éprouvèrent une attirance mutuelle. peu après, sapho

assura Conrart dans une lettre ( s.d. , ibid. ) que bien que peÌ-

304, Sous ce non rooain apparaib Peilisson dans lainláli"n

305, 81le changea un ve¡s du poène:'Il a faii d'une nouche
un éléphantn en nD'un ver il a fait un élóphantn, lJn jeu de

nots significatif,
30û, nDocunents inéditsn,



lisson lui ait plu à Romaine (Lésigny), c'est Conrart qui

était toujours le plus inportant pour elle, Une assurance

forcée, soufflée par un pressentiment que les rôles ris-

quaient de changer.

Conrart ne fut pas Ie seul à voir d'un mauvais oeil

MIIe de Scudéry jeter son dévoLu sur Pel-Ìisson. Le frère de

Madeleine détestait Herminius, Les amoureux prirent lthabi-

sans Georges , 1e pJ-us souvent c}:ez Godeau.
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resta. "On me vint prendre à nidi, écrit Pel-

tude de se

L'habitude

fut un

tendre

tissée

vo 1r

leur

lisson à MIle Legendre (2.XI .f656) pout al-l-er dîner chez M,

de Vence , dont nous ne fúìmes de retour qu'à la ninuit, Ml-Le

de Scudéry, Ml-Le Robineau, ChapeTain et Isarn en étaient",

Herminius eut libre accès auprès de Sapho seulement

après le départ de Georges en Normandie, La douleur de sa

passion ftrt J-ongue et pénible. Mlle Boquet devint sa conf i-

dente à qui il- avouait son ma1 d'aimer (307). "Je vous de-

mande six mois pour examiner avec soin vos sentiments pour

moi", écrit Sapho à PeIlisson (s.I.n.d.,ibid.). El-le plaça

l-'amoureux face à \a tâche difficile de déguiser son amour

en amitié, Ia seule garantie de pouvoir arriver à Tendre.
nDonc, je ne dois plus prétendre

D'rrriver un jour à Tendre;

Donc sans janais ôtre ainé

Je ne serai qu'estinén, ( 308 )

Le jeu amoureux entre Pell-isson et NII-Ie de Scudéry

bel épisode inscrit dans les annales du Samedi. Une

liaison toujorlrs inachevée et sans cesse reprise,

de caprices, d'échappatoires, de faux départs,d'éter-

30?, Cf, Ieltres de Pellisson à l{lle Boqueb dans: 
nDocunents

inédifs',
3í)8,'Caprice contre I'Eslinen à Sapho, |{ss,Conrarl, 5131,

f o 9,
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nelles promesses. Une oscillation permanente entre Ie con-

sentement et Ie refus.

Pour Mlle de Scudéryr tout prétexte était bon pour

voir PeIlisson. Lorsque Donneville tornba malade (une fièvre

tierce ) , elle I'instal-Ia chez eI1e pour pouvoir retrouver

Pellisson au chevet du malade (309).

Mme de Maintenon trouvait PeIlisson persuasif. MIle

de Scudéry n'aurait pu la contredire.
nBn vain j'évife vos beaux yeux,

l{on anour ne suib en tous lieux,
C'est une erreur ertrêne,
Je ne veux poinl ainer et j'aine!'( 310 )

La douce capitulation s'avéra inévitabl-e, une force

irrésist j.ble I'y poussait:

Enfin, Acante, il faut se rendre:
Votre esprit a ch¿r¡é le nien,
Je vous fais ciloyen de lendre,
l{ais, de grâce, n'en dites rienn, ("Ménagiana" )

Sapho dit bien: "votre esprit". L'attrait charneL

était nuI. Entendons-nous. Pellisson était dtune laideur phy-

sique remarquable (311). LachapeJ-Ie I'avait appelé un Adonis

(312), certes, mais ce ne fut qu'une taquinerie. Une Iettre

suffit ici pour tout commentaire. La duchesse d'OrIéans man-

dait à la duchesse de Hanovre (8.XI.1705) en parlant de PeI-

lissoni "Ctétait un honme affreusement laid, if avait l-e vi-

109, II y a beaucoup d'aui¡es.Dreuves d'anour que les deux

se donneienf, Des Ieblres surtoub, Toi.r p,er, celle où l{ile
de Scudéry renercie Pellisson du présenb qu'i1 lui avait
fail de son Iivre sur Ì'Acrdénie(nDocumenbs inédibs') ou Ie
paquef de Ìettres d'anour ds Pellisscn à Sapho (ibid,) dcnt
celle qui confient son nDiaLoguen entre 1'Aurore et lui-
nôile conposé un n¡tin iorsqu'il était à chev¿l e,u soriir
de Senlis pour aller à la cou¡ qui élait à Péronne, peu

avanl l¿ délivrance d'Arras ( l{ss , Conrert: ) ,

310, l{ss, Ccnrarb, 5{2C, fo 943,

311,0n disait de Iuir bcrgne d'un oeil, voyant nai de

i'sulre, défiÍuré par la pelile vérole au poini de ne pas

êr"re reconnu de ses enis,
112, c, Patin à Felccnel, 30,i.,16?0,
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sage carté, tout couturé de 7a petite vétole, c'étaient des

pLaques bLanches st¡r f ond iaune, J.es yeux rouges, éraiLl-és et

coul,ant toujours, f a bouche al-7ant dtune oreiTl-e à l- t autre,

dtépaisses -Zèvres tout ¿à fait bLanchesrJes dents noires, Vous

voyez bien qutavec LIn teL homme Ml-Le de Scudéty pouvait avoir

ses tel-ations sé¿lts scandaie, I1 avait de latges épauJes, Pas

de coL¿, pas d.e moLLeús. Ctétait un vrai monstre". Un vrai

portrait d'ApoLlon à la cubiste méritant une place au Musée

Picasso. Un ami de Mme de Sévigné, Guilleragues disait que

Pellisson abusait de la permission qu'ont Ies hommes dtêtre

Iaids (313). N'abusons pas de celle d'insister là-dessus

(314).

Apollon rencontrait chez Ml1e de Scudéry un autre

Adonis: Scarron. Un autre spécimen accompli de charmes et de

proportions ,"Ma tête est ¿¡n perr Élrosse PouT ma tail1e; i'ai

l-e visage assez plein, encoTe que i'ai Le cotPs très déchar'

né, d.es cåer¡ec¡x assez poL¿r ne point port,er de pertuqtte, i'ai

-les yeux bi.eus et i] y en a un plus enfoncé q¿¿e l-'autre dtt

côté cjue je penche La tête, i lai l-e nez d'assez bonne

prise, mes d.ents autrefois perJ.es quarrées sont de coul-eur de

bois, J'en ai perdu ¿¡l?e et demie dtt côté droit,

Mes jambes et mes c¿¿isses ont fait premièrement un

angTe obtgs, pttis un égaJ- et enfin Ltn aigtt; mes cujsses et

mon corps en font un autte et ma tête se penchant sur mon

estomac, je ne reptésente pas mal- Ltn Z, J'ai des bras rétté-

cis ar¿ssj bien que -l.es janbes t et Les doigts aussj bien que

-les bras: en Ltn mot je s¿ris un Raccourci de La misère httmaine"

313, l{ne de Sévigné à sa filLe,8,I'16?{'
,114, Les appas chysiques de Pellisson Lui valurent le
générsur lou ,l'.{pollon du Sanedi '
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(351).outre sa beauté exquise,re "patton des vers burLesques"

(316) était tout estropié de gouttes et de débauches. seron

certains (317) il "ne vivait que des Libéral-ités de La reine

et de Mazarin, tant qutil en pottvait tirer et de quelques

dames LibéraLes" . Percrus et contrefait par ses infirmités,
iI sut cul-tiver toute sa vie durant une humeur joviale et une

intell-igence pétiL1ante," chacun sait( 318 ) gue scarron n'avait
rien de sain gue I'espri ¿ (319 ) ; qu'il était cul- de jat,te,

torticoLi et que toutes ses infirnités l_ui avaient fait
prendre l-e titre de "Mal-ade de La Reine",titre que l_ui val_ait

500 écus de pension". Dans la rettre satirique "contre scar-

ron" de Cyrano de Bergerac, je lis: "Ce Renard (...) n,a
janais su que détruire, Je n'ai janais vu de ridicul_e p-Zus

série¿rx, ni de sérieux pJus ridicuLe que Le sien. ( . .. ) Je

réduis cet aituu, à l- t insecte, 11 marche à rebours du se¡ls

commun, r1 en est venLl à ce point de bestialitét guê de banir
les pointes et Jes pensées de la composition des ouvrages, on

dit qu'if y a p-Z¿¿-q ,le dix ar-q q.ue Ja parq'-1s -i¿¿j a tcrdu fe

coL, saÌ?^s le pouvoir étrangler, C'est un cadavre infecte et

pourri", L'insecte bourdonnait jovialement dans 1e sa.l-on du

Marais, lors de ses passages fugaces. J'apporte res susdits

témoignages à dessein: Ie lecteur saura prendre ses dj-stances

dans r'éval-uation de ces sources pour lesquel-les je trouve de

la pJ-ace dans cette thèse, cédant à l-'envie de troubrer quer-

que peu re ton uniformément l-audatif et sérieux qui domine

315, Pollrrit de Scar¡cn fait par lui-nôme,dans:nLes tlus
belles letlresn , P, flichelet,
316, ç,Patin à L, s,l,n,d,
31?, ti,Paiin à ['alconer", l0,X,iô60,
li8, Leit¡e I de l{me Du lloyer, s,1,n,d,
ii9, Cf, sa letlre sur 1a préciosité burlesque à l{ne de

Sévigné, s,d, recueil de Lanson, p,133,
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I'ensemble des sources épistolaires de I'époque. Je n'ai pas

résisté à Ia tentation de parler de Scarron en plein milieu
de 1'épisode sur Pellisson pour facil-iter au lecteurr vü le
physique des deux, le plaisir de les imaginer ensemble.

Ceci dit, après ce petit détour,je reviens aux amours

de Pellisson et de MI1e de Scudéry.

Je m'écarte de I'opinion qui prétend que Ie rapport

entre Mlle de Scudéry et Pellisson fut une liaison penchant

plutôt vers I'amitié que vers Ia passion. Ils s'ainaient

éperdument et l-eur inclination fut aussi puissante que du-

rable et exclusive. " PeL-l. jsson me disait l-'autre jour que

s'il ne connaiss¿jt pas Sapho et s'i-Z sú¿ qu'iL y eût une

personne aLt monde qui eût autant de nérite qutiT en recon-

naissait en ell-e, if quitterait tout pour aLLer l-a chercher

au bottt du monde" , écrivait 1tabbesse de Malnoue/Octavie à

Tsarn/Zénocrate 1e 6.III.1666 (320 ) . "Ap¡ès avoit vLt Ml-7e de

Scudéry inspirer une grande passion (à Pellisson), je crois
ãtrê fntt'f 7a mnnr:la nattf â+no o'i^átt ânnÅ.'-i+ Þrrõ6r? à V-^ ¡^t vv¿ v lsrrJ 4 t¡¡¡¡ç q9

Scudéry Ie 20. II.16?8. Le passage fait allusion au physique

de Sapho qui n'était pas mieux réussi non plr-rs (32I ),la tour-

nure atténuée me servant ici d'esquive afin de ne pas dire

qu'eJ-le était plus laide que l-e diabl-e. Une autre f açon de se

distinguer de Ia multitude. Heureusement pour Ies deux que

I'amour est aveugle. Aux yeux de Ia femme de Georges de Scu-

320, lfss, Ccnrart 54?0, lc II fo 1251,

321, Lignères (épigreune) - fragnenb:
La figure de Pellisson
Esf une fi6ure eflroyable,
l{ais qucique ce vilain garçcn

Soit' pLus laiC qu'un sirge cu qu'un diable,
Saphc Iui trouve des appas;

l{ais je ne n'en ébonne pas

0n aine i,oujours son setblabie,
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déry, Ia laideur était un privilège(?) certain(?) de toutes

celles qui en subissaient les martyres. "¡fous djsons en ten-

dresse tout, ce quÍ .nous pl-aÎtr ssrts que cel-a scandaLise"

(322), Aurait-elle pensé à sa belle-soeur en disant cela? En

tout cas, c'est un piètre avantage J.orsqu'on ne trouve Per-

sonne à qui dire des douceurs.

La mère de Pellisson voyait Ia passion de son fils

d'un fort mauvais oeiL. C'est M1Ìe de Scudéry qui en subis-

sait des violences , " votre mère dit et fait de si étranges

cåoses, écrivait-elIe à PelIisson (IX.1661) ¡ eüê 7'imagina-

tion ne peut aLLer jusque fà' et tout Le monde vous plaint

dtavoir à essurer u.ne manière d'agir si injuste et si dérai-

sonnable, (... ) Pour moi, je souffre tout cel-a avec PLaisirt
puisque c'est pour l-'amour d'une personne qui me tient lieu

de toutes cåoses (323).

Dans sa lettre à Godeau du 19.VI.1654' Mlle de Scudé-

ry disait qu'iJ- est difficile qu'iÌ y ait de I'amour sans

jal-ousie et de Ia jalousie sans amour. Elle-nêne était ia-

Iouse comme une tigresse (324).Ltabbesse de Malnoue n'osa lui

montrer les odes pieuses composées Par Pel-Iisson à Ia Bas-

tille de "peur qu'elle n'ait été jalouse du bon Ðieu" (325).

Ne voulant pas être la seconde dans Ie coeur d'Herminius,

elle ne put lui pardonner son faibLe passé Pour Alphise men-

tionnée plus haut. Tout mtinvite à croire que sous ce non de

Parnasse se caehe Mlte de Clisson, La même dont parle Mme

322, l{ne de Scudéry à Bussy, 29,IV,16?2,

323, Sapho nanilesta Ia plus noble uagnaninité en suppliant
CoLbert de pernettre à Ia nète de Pellisson de rendre
visite à son fils À Ia Basbille,
321, EIle I'avoue dans sa lettre à 0odeau du 1,li,165{,
325, L'abbesse de Ualnoue à Isarn, 6,III,1666, l{ss,Conrart,
5420, to II, lo 1251,
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de Rohan dans sa lettre à Isarn du t?.XI.1665 (ibid.): "MlLe

de Clisson vouLait faire comptendte à M,D, (... ) qu'e17e et'

Pellisson avaient des secrets ensembfe dont Sapho ntétait

pas" ,

Le nom dtAlphise revient souvent dans les plaintes

jalouses dont débordent les lettres de MlIe de Scudéry à

PeIlisson. Un jourr êIr plein mil-ieu d'un Samedi r Sapho força

Pellisson de réciter à la compagnie une éIégie qu'il avait

composée pour Alphise. celui-ci refusa. Aussitôt, Ml-1e de

Scudéry composa un couplet qu'on chanta ensuite sur un des

airs de théorbe:

Pellisson que j'estine
I n f ininent
Raconlez-nous en ¡ine
Votre tournent 

'
Car ce n'est pas un crime

Que d'être un anant,

Herminius répliqua:

Adorable nerveille de not¡e cour

Quoi que l'on ne conseille
Je veux boujours ne parler qu'à i'oreille de

[0n aü0u¡,

Ctesl ainsi qu'on exprine d'un fon charnaol

Et qu'on enbend sans rine plus doucenenb

Que ce n'esl point un crine

Que d'ôbre ananl, ("Documents inédits" )

11 ne fut jamais question de mariage entre Sapho et

à cettePeIl-isson. Ml-1e de Scudéry s'opposait manif estement

sorte d'union (326). Et pourtant te caractère de Pel-lisson

326, ['hostitilé vis-à-vis du nariage connub à l'époque une

mode indubifable, Pesiant conlre 1e nari.age, Bussy ne se

¡endait pas compte qu'i1 prenail en mêne lenps la défense

des fennes,
nLes preniers jours du uariage

Ne sonl point encote un [énêge:

Les na¡is sont encore galanlsn (Lettre à lfne de

Tracy, 1?,VIIL1686), Le oône à l{ne de Sévigné {3t,III,
16î5 ) :'îous les conmenceuenls sont" beaux, Les naris sont

encole anants au bout de six sernaines ( ',, ) nais enfin,les
plus honnêies au boul d'un an seulenent sonl Ies

nail¡es n 
,



523

dissipait toutes les craintes qu'elle aurait pu avoirr 9u€

Ieur alliance dégénérât en triste cohabitation de deux

êtres que l_a vie commune éloigne Itun de I'autre plutôt

qu'eIle ne les rapproche. Loué généretrsement Par l-es contem-

porains, Ie rnalicieux Acante (327 ) était digne d'être à

Tendre et dty demeurer. Travailleur - "Je vais de devoir en

devoir tout Le Tong du jour"(328) - chaleureux et fidèle, j-]

avait tous les aPPas pour Plaire à Sapho. Fort savant et cul-

tivé,iI naniait à merveille Ie grec et Ie latin (329). Sel-on

Bussy (330), PelÌisson était "encore plus honnête homme que

beL esprTt et Personne en France ne (l'avait) pJus dél-icat

que l.¿¿j".J'ajoute encore une autre citation tirée d'une autre

Iettre de Bussy (331) Sui évoque I'ApoIIon du Samedit "Mme de

Sévigné disait de l-ui â queTqu'un qtti exagérait ses bonnes

quaTitést sã droitttret sã grandeur d'âme, sa PoTjÚesse: "Eh

bien! dit-el|e, pout moi ie ne connais clue sa Laidettr: qu'on

me l_e dédoubLe donc". Je me suis interdit plus haut de re-

nv.ondv.c '! a nr¡esr-i on délicate. ¡na j s i1 semble impossible dtévi-
lJr v¿¡q4

ter Ie refrain.

Ltautoportrait de PeIlisson se trouve dans sa lettre

à Mll-e Legendre du 2,Xf.1656 (Mss.Conrart).te témoignage vaut

ici son pesant dtor car, \¡u la date de Ia missiye, tel fut

32?, Ie sobriquet sous lequel on désignaii ?eilisson dans

le salon à cause de son goût pour toutes sort"es de

oalices plus ou noins ingénieuses qu'il uetbait
rrigulièrenenl en jeu afin de se diverbir et de Civertir les
lrrl¡oc

323, Pellisson à Costar, s,l,n'd,
329, Coslar lui avail confié la révision du Iabin el du

grec de ses nEntrebiensn , cf, sa lebtre à Conrart, s, I ' n, rì,

dans: nLell¡esn, Patis, A,Courbé' 1653, Pellisson apprit
!'italien et I'espagnol bout seuL Cf' sa lettle à

0onneville no )(III, p,4?5 dans:nVie el oeuvres de PEllison'
l{arcou, Paris, 1859,

330, Sa lebtre à l{lle Du Pré, 5,III'16?0,
331, A l'llle Du Pré, ¿1,,tI,16?t) '
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'Pellisson à Itapogée du samedii "ce 12'est pas trop ma coutume

de marcher s¿¡r -les chemins battus et de me joindre à la
foul-e, (... ) cet esprit froid, sombre et mér-aneolique res-
sembLe â ces gTottes des romans (...); ij a l_'ouverture toute
petite, i] se faut, courber pour y entrer, Il, n,y a rien de

pJus triste erl apparence, Mais cet esprit a des appartements

raisonnab-zes et conmodes et jusgues dans l_es noindres re-
coins, pltts de jour, p-zus de Lunière et de gaieté que cette
entrée sj obscute n'en senbl-e promettre". cela cadre bien
avec le portrait de Herminius de la "Clélie" ( 932 ) .

Un détail de ce portrait surtout attire I'attention.
Sapho y atteste qu'Herminius-solitaire était indifférent à Ia
plupart des plaisirs que la compagnie aiurait le pltrs: ra
chasse, l-e jeu, la musique, la peinture et ra bonne chère.
Erle ne mentionne pas Ia rittérature gui r on re sait, fut une

passion indubitable de Pellisson. une nouvelle preuve que l-e
sal-on de Mrl-e de scudéry fut un sal-on littéraire par excel-
lenee. Pell issan óf anf la c^rr¡ôô noio,,-^ ¡^ !:---¡¡^qq,rçu! e qs 5çÐ vuuLrp¿rLJ_uIl5 ¡

La liaison de Pell-isson et de Mlle de Scudéry ( 393 ) ,

auquel re samedi prêta son décor, dura une quarantaine

d'années (334). sapho lui garda son affection au-delà du

tombeau,

Deux

1693). Bj.en

mots sur la mort de PeLli-sson-Fontanier (I624-
des protestants considéraient pellisson comme un

332,'Il ne narche point sur les pas des aulres, Il se faif
un chenin à part sans s'égarern ,

333, De l$ ans son rinée,
334, Dans ses Ìeltres, !{1le de Scudér7 rvoue iantôt ,38,

lantôb 39 ans, J'¿rrondis le nonbre er ne ¡éféranb à la
Ietlre de Sapho à I'abbé Boisob du 21,Ii,l6gl où elle se
plaint d'avoir perdu nun ani de 40 annéesn,
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hypocriter rr€ lui pardonnant pas sa conversion (335), cela

d'autant moins qu'i1 fut adrninistrateur de Ia caisse de se-

cours pour Ies nouveaux convertis ( 336 ) . Le porte-parole des

huguenots, "La GazeiuLe" de Rotterdarn ( 16. II.1693 ) accusa

PeIlisson d'être mort (7.II.1693) comme un impie (337).Les

mauvais bruits stétaient répandus comme une traînée de

poudre. Mlle de Scudéry n'abandonna pas son ami. Elle imputa

à François Hébert, curé de Versailles, d'avoir accrédité ces

bruits par jalousie des réguliers dont PeIl-isson fréquentait

l-es offices. Saisie d'indignation, e11e écrivit aussi à Mme

de Maintenon, au Chancelierr âu ContrôIeur des finances et

une lettre de quinze pages à Bossuet (338).Dans les "Lettres

inédites de Bossuet et de Mlle de Scudéry", E.MiLler prétend

qutà Ia mort de Pellisson, "sous le voile de I t anonyme", l"f1le

de Scudéry se chargea d'honorer Ia mémoire de Pell-isson dans

un éloge publi-é dans le "Þlercure galant". Nous sommes en pos-

session dtune lettre de MlIe de Scudéry à I'abbé Boisot

( 1 T TT -1 
^q3 

) nr-'i nnnt.rer.ìi t. ¡:et.f-e thèse: " Ceux aui font Levvv I aH¿ z--

"Mercure" ont cru que je Ltavais écrit; mais il est dtun de

335, l6?0, Cf, Iettre de PelLisson à Louis XIV sur son

abjurationrnsepl ans de prière et drébude avaient éclairé
et convaincu ua raisonn, Bussy à I{lle Du Pré (21,IL16?0):
'La lelt¡e de Pellisson (au roi) esl belle, [,ien ne

n'affernil" davantage dans aa re.l.ilion que de voir un bon

esprit comne le sien l'éiudier longtenps et l'enbrasser à

Ia lrn ,

336, Ii avait en nêne tenps 1'écononat de tJIuny,de Sainf-
Gernain-des-Près el de Sainb-Denis,

l3?, Ia norl I'ayant surpris (Bossuet à l{l1e Du Pré, l4,IL
1693:',,, jusqu'à la veille de sa norl, il recevaib ses

anis avec sa douceur et sa politesse ordinairesn, Bossuet à

l{ne de Brinon,l6,iLl693:'ll reçub frès bien la proposibion
que je lui fis Ia veille de sa nort, de recevoir ies
saints sacrenents (,,,)'),i1 n'¿vair" pås reçu Ies dernie¡s
sacrenenls,
338,nfJn faux dévoi ei de nalins esprlts suscités par

I'enfe¡ ont essayé de berni¡ le conversion la plus parfaite
qui aib janais été', ( 

nCorrespondance de Bossuetn )



526

mes amis appelé M.BosquiLl-on, à qui j'avais donné un sinpTe

mémoire"(339). Bossuet défendait avec acharnement 1a nénoire

de PeIlisson qu'il considérait comme un catholique ardent

( 340 ) . Les deux hommes se connaissaient de longue date r s€

rencontraient dans Ie salon du Marais et ltépisode, mta paru

important pour conpléter le portrait de 1'Apollon du Samedi,

dtautant plus qutil met en évidence le dévouement de Sapho

manifesté à celui qui avait donné le ton à son salon, " Les

Larmes mt aveugJent et l-a douLeut me suffoque" , écrivait-elle
à Boisot (2I.fI.1693) à Ia mort d'Acante. Ayant toutes 1es

poésies du défunt ( 341 ) , bien que mal-ade et découragée, elle
chercha à les publier. "La douLeut m'a rendue maLade; je fais
ce que je puis pour résj stet, car je sujs nécessaire à con-

server sa mémoire"(342). El-le était prête à écrire un livre
sur Pellisson. "Jtécrivis â Castres, à un ancien ami de M, de

PeLLjsson, pour le prier de m'apprendre ce qutil savait de

1'enfance et de l-'éducation de L ' iLLustre mo?t" ( 343 ) . Je clos

le paragraphe sur ce témoignage dans l'espoir d'avoir pernis

à mon lecteur de ntavoir nul doute sur Itattachement inpéris-

139, L¿ Loubère se l¿issa prendre aussi (Cf. sa lellre à

Bossuel du 6, III, 1693 ) ,

3{0, Cf, sa lelt¡e à tne de Brinon, 16,II,1693:nQuelques
ennenis qu'iI ¿vait s'y sont ¡êlés avec tous les
prot,estants; nais J.es ouvtages qulii a pubìiés (Il s'agib
surtout du nTraité de I'Eucharisbien publié en 169{, Cf,
leltre de l{ne de Brinon à Bossuel,l8,l/II,1691}et ceut sut
lesqueis il esl uort seronb un lécoignage i¡nortel de sa

foi aussi bien que lrattache¡ent qu'il a toujours eu aur
praliques de la religion et en particulier ò Ia
fréquentation des samenentsn, {Jn ténoignage de [eibnitc
(sa lettre à Bossuet l9/29,iII,1693);nSi j'ai uu que

Pellisson se tronpait en cert¿ins points de religion, je ne

I'ai janais cru hypocriten, Je signele aussi une Ietl¡e de

Pellisson à Bossuel (16?5) sur un incident de 1a Iutte
engagée par le gaIIic¿nis¡e conlre les prérogalives
ponl if icales ,

311, ta rêne au lône, ?,t/L1693,
3{2, ta lêne au nêne, 28, IL 1693,

343, !a aêne au têue,22,t/,1693,
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sable de MLle de Scudéry à Pellisson et sur les mérites de

celui-ci. Dommage seulement qutil n'ait pas payé ses dettes

avant d'aller "ed__pg!Egg (344). Ses créanciers, }a bourse

pleine, auraient nêIé plus volontiers leurs larmes à celles

des amis intines du défunt.

Deux mots sur Ia correspondance de Pel-lisson. II

écrivait beaucoup. Parfois sept Lettres en une soirée (345).

Je tiens à signaler celles écrites à MIIe de Scudéry qui

trahissent Ia façon dont Ies deux amoureux étaient ensemble:

on y saisit une tendresse sincère mais le bel esprit domine

(346). Le flirt et la coquetterie y gardent toute l-eur saveur

mais f intelligence s'impose (347), On jugera aussi de ses

"Lettres historiques".Je ne puis non plus passer sous silence

les folles lettres de Petlisson écrites à MIle Legendre,d'au-

tant plus qu'elles évoquent presque tous les habitués du

Samedi (Mss.Conrart). Vient, enfin, 1a correspondance avec

Leibnitz qui trahit l-e goût de Pellisson pour toutes 1es

sciences spéculatives. Leurs lettres (1692 et 1693) traitent

souvent de Ia dynamique de Leibnitz (348) ou d'autres ques-

tions étudiées par Ie savant allemand. Pellisson s'intéres-

sait à tout ce que Leibnitz proposait pour Ia perfection de

Ia médecine (1692),à sa physique et à 1'étude des expériences

(349). Un homme dont 1'éventail des intérêts n'aurait pu

être plus large: poésie, Lettres, histoire, théologie,

314, Cf, leltre de U,de Heaux à de Canbrai, 26.I.1693,
3{5, Cf, sa leltre à l{IIe Legendre, 26,1,i656, Uss,Con¡arl,
3{6, Cf, tlss,Conrart, to V, fos 135-138,

31?, Voir surlout ses letlres à $apho écriles de Paris à

Aihig, où Ulle de Scuriéry séjourna souvent dans La naison

de canpagne de Conrart el de sa fenne/ibérise,
318, Leibnitz à Bossuet, llILl69{,
319, Cf,la correspondance échangée entre Pellisson,Leibnitr
eb Bossueb du débui de 1690,
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sciences. Et il trouvait encore Ie temPs de fréquenter les

sacrements. Un esprit accomplj-. QueI privilège Pour 1e salon

de Mll-e de Scudéryl La correspondance avec Leibnitz rL' allait

pas à sens uniquet "La mort de Pel-Lisson mta ptivé aussi

dtautres Lunières que jtattendais de sa corresPondance" (350) t

un échange de lettres dont Ie savant ne iouit que bien peu de

temps. Ne soyons Pas étonnés du nombre de lettres que Pellis-

son nolls a laissées, Avant de mourir i1 employait ses nuits

"non pas à -Zire des -|ir¡res de dévotion, mais -Zes Tettres de

BaLzac" (351). Une passion qui à 1'époque fut générale.

Je signale aussi sa correspondance avec un autre fa-

milier du Sanedi r Donneville, conseill-er au parlement de Tou-

l-ouse, logeant à Paris au faubourg Saint-Germain. Les 15

Iettres que nous gardons, ce1les de 1650, êcrites de Castres

et ceLles de 1651,écrites de Paris, roulent sur des questions

l- ittéraires dont Ia querelle des Anc iens et des I'f odernes .

Cousin (SSZ ) traita Donneville de familier obscur du Sarnedi.

IIna máoardp. I,o Vél i anf .a r-{e ttCvrl!stt fllt- sotrvent a'ongl é dansv¡¡g u^uó4À sç . -F Ã -

l-e Samedi "Artimas" ou "Cicéronf'. Le deuxième Surnom Prove-

nait de 1'habitude qu'avaient Donneville et PelIisson de

parler souvent dans leurs lettres de Cicéron que ce premier

lisait assidûrnent. Souvent malader cê magistrat de Toulouse

fut une figure assez despotique. Entendant mal l-a raillerie,

il aimait être traité cérémonieusement et se fâchait pour

Ia moindre marque de négtigence (353), La faiblesse d'un bon-

homme de province qui, cultivant les bel-Ies lettres r aspirait

350, Leibnitz à Bcssuel ( l9/¿9 , III, 1li93 I ,

351, La duchesse Sophie à Leibnilz, s.l,n,d,dans:
nCorrespondance Ce Bcssueln,

352, nLa sociébé françrise au LVIIe sièclen,
353, Cf, Ieltre de Pellisson à l{lle de Scudéry' 9,I,16l6
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à Ia gl-oire du consul ronain. Ctest Pellisson qui présenta

Donneville à Mlle de Scudéry. Il fit vite sienne la conven-

tion du Samedi. Il existe des lettres que Donneville écrivait

à sa soeur de Toulouse, Mme de Ia Terrasser sur les activités

de Paris et sur les dernières modes. Parfois ses lettres

étaient accompagnées de pouPées Parées se.l-on Ie dernier cri

parisien, et c'étaient des dames du Samedi qui confection-

naient Ia vêture.

t***t*

Si la laideur de Pellisson (Et voilà la rengaine qui

revient ! ) pouvait éventuellement ne pas trop e¡nbarrasser les

contemporains, celle de Sapho fut Pour eux une complication

véritable. Tous ntavaient pas su sten tirer comme Somaize qui

dit en parlant de Sophie/Sapho i " Lton sait assez comme eLLe

esú faite sans que j'aie besoin dten parlet't. Dans sa lettre

à Ba|zac du 10.IV.1638 (Sapho avait 30 ans), Chapelain écrit

en parlant de Ml-Ie de Scudéry! rt...c€ setait une Personne

accomplie si e7l-e n'était pas un Peu beaucoup I'aide". Ð.i;.i,,,,.."e,f'-

,F.,*.I....":*"*"v.i......"*"n"i"{.l.*"1p'"....."{8"-e-"*.t*..!..

A l'époque où Ia vénusté féminine était de rigueurt

cette grande fille au teint terreux, n'ayant ni les lèvres de

corail ni les épaules dtalbâtre,cadrait mal avec le stéréo-

type fé¡ninin étabti par Ia bell-e société. ElIe ne cherchait

pas à prétendre 1e contraire.

Je s¿is que je ne suis pas belle'
Hais je chante pass¿blenent

Et quand on n'¿ine tendre¡ent
J'¿iue conne une tou¡terelle, ( 354 )

351, l{ss,Conrart,5{20' fo 33?'
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Ne pouvant pas prôner Ie culte de la beauté, elle

prôna celui de l-a tendresse et de 1 'esprit ( 3 5 5 ) .

Nanteuil I'avait peinte au pastel. Nous avons une

lettre (s.1.n.d.) du peintre à Mlle de Scudéry accompagnant

Ie portrait, dessiné et gravé dtaprès nature, qu'iI tui en-

voya. ElIe lten remercia par ce quatrain.

Nanteuii en faisani non ioage,
A de son art divin siglalé le pouvoir;
Je hais nes yeur dans non niroir,
Je les aine dans son ouvrage,

Un compì-iment déconcertant: si eIIe stétait trouvée

belle sur la toile, elIe l-'aurait gardée comme 1a pçunelle de

ses yeux. Orr elle garda Ia planche, ne permit dten tirer

qutun petit nombre d'épreuves et f init par l-'aider à se

perdre (356).

Poser pour un portrait devait être pour eIIe une

torture sans pareille. L'usage de s'offrir son effigie les

uns aux autres connaissant à l'époque une grande vogue dans

le salon du Marais, plusieurs personnes avaient récIarné ce1le

de MlIe de Scudéry. Une hurnble, bien que cruelle demande dont

i1 fallait se défendre. Voici i-a réplique de Sapho donnée à

Conrart.
nPuisgue yous voulez non porirail,
Eb que vous le youiez bien faib,
Ie qoudr¿is, s'il étail possible,

Qu'iL fût de ce peinbre invisible
Dont parle votre nadrigel (35?)

Car on dit" qu'il ne leint pas nal;
l{eis sans I'occuper fanf que j'ai sujel de craindre

Qu'i1 n'aib pas ioisir de ne peind¡en, ( 358 )

355, "Ie 0rand Cyrusn,to I, ì.ivre II, -¡,55?:ntes ch¿rtes de

(l'esprit de Sapho) surpassent de beaucoup ceux de sa

beautén,

356, Il nous resfe deux auires poriraits de Sapho,fails pai

lllle Chéron eb J, G,liille,
35?, Il s'agil du madrigal feit par Conrarl sur la peinrure
de PhiÌoxènel!lne Aragonnais,
358, Autographe de lllie de Scudéry,l{ss,Coniart" 5l32,lc 1!9,
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Laideronne à décourager Ia pitié, MIle de Scudéry

garda la noblesse de savoir et vouloir faire honnettr à Ia

beauté d'autres femmes. E1Ie chanta celle de Mme de Malnoue'

I'une des femmes les plus distinguées du Samedi, qui unissait

Ies délices du corps et de I'esprit aux plus solides valeurs

morales et à une piété véritable.

Une observation s'impose ici. Les contemporains ne se

taisaient pas sur Ia laideur de MlIe de Scudéry, mais Pas-

saient sous silence l-a soi-disant beauté de Mme de Rarnbouil-

Iet. La civilité mondaine invitant plutôt à Ia démarche in-

verse, je ne puis m'empêcher dten déduire gü€r si MlIe de

Scudéry fut laide comme 1es sept péchés capitaux, la beauté

véritable de Mme de Rambouillet est bien douteuse.

Sapho aimait les coul-eurs tendres et ne mettait que

du bleu, du gris de Ìin, de I'isabe1le et du blanc. Géné-

reuse, elle aimait mieux donner que recevoir (359). Bien

qu"'adnirable et ininitabLe" (360)' elle ne fut Pas qui

ltest? - exempte de faiblesses: eIIe n'avait pas le sens de

1'humour. Dans sa Ìettre à sa fille (21.VI.1680)' Mme de

Sévigné évoque une petite facétie dont lfIle de Scudéry fut

"victime" Iors d'un séjour de la compagnie du samedi à

Fresnes, ehez Mme du Plessis-Guénégaud. On lui apporta une

lettrer 9u'on prétendit avoir éLé envoyée par Pellisson.

" Cette bonne Scudéry avaiú ( pris l-a boutade \ trop âpre-

mentt' ,

Jamais el-l-e ne voulait passer pour savante , " Il- J' a

p-Zus de trente ans clue M, l-e duc de l'lontausier me l-oue de ne

359, Cf, sa leltte datant de 1656 à une pers0nne inconnue

qui lui avril envoyé un prósent'i ',,,v0'Js avez donné à une

personne qui n'aine pas qu'on Iui. donnen,

36l), l{Ee de [e FeÍelt,e à lfl]e de Scudéry, s,l,n,ci,
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pas faire "Le beL espriú", écrivait-elle à Vertron (361).

(... ) tien ntest p-Lus opposé à mon humeur, Quand mes amis me

montrent queLque ouvrage, je ne décide jamais rjet2" .

Un mot d'explication.

Vertron avait organisé (1680) un concours de bouts-

rimés en I'honneur de son protecteur, le duc de Saint-Aignan.

Il avait de¡nandé à Mme Deshoul-iers(362), à Mlle de Serment et

à MIle de Scudéry, d'être juges des trois sonnets présentés

à la compétition, celui- du R.P.Commire,celui du duc de Saint-

Aignan et celui de Vertron même. Mlle de Scudéry déclina

cet arbitrage littéraire, tout en promettant " de Touer L'ou-
vrage qui remportera le prix" (363). La réponse de Sapho fut
catégorique: ",,,je ne suis pas un beL espri¿ (...) mais je

suis une bonne amie qui fait profession dtêtre fort sjn-
cère. (...) J'ai un grand nombre dtamis et je suis assurée

qu'i1 n'y en a pas un qui me conseiLl-ât de changer ur2 ca-

ractère dont je me suis si bien trouvé (sic)". Le ton de sa

lettre à Boisot (7.VI.1693) reste le mêmei "Je ne regrette
que -Zes louanges de mon esprit, et j'accepte hardiment ceTLes

quton donne de mon coeur eú à mon anit,ié" (364 ) .

361,1685/1686, recueil de Ianson, p,282.

302, llenbre de I'Acadénie Royale d'Arles,
363, U11e de Scudéry à de lIertron,i685/1686, recueil lanson
p,282,
364, L'âme nobie el le coeur généreux, elle visil¿it
souvenb les tonbeau¡ de ses anis norbs, lllle Paulet,
l'évêque de [ans, BeauneB, cf, I¿ '(iazette de Tendren,
D'aut¡es lettres de Sapho où elle refuse qu'on ia prenne
pour un bei esprit; 1) à Pellisson (10,x',165t)r

nDe faire entend¡e en soû ruÌrure (de la Seine)

Que bel espril esb une injure;
Bl que jraineraig ¡ieux ôtre carpe ou uerlan

Que d'âbre bel espril seulenent pour un ann,
2) à l{Ue Eordey (16,III,1691), Voir aussi les vers de

llanteuil et de t{lle de Scudéry sur porlrait de Sapho où la
question bransparaib,
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Outre cela, modeste à Itoutrance. En parlant de l-a

"ReIation de ItIle imaginaire" de Mademoisell-e, eIIe écrivait

à la comtesse de Maure (365): "...sj mon nom ntétait point

pTacé aussj avantageusement qu'iJ est dans cet agtéab[e

ouvrage, je n'aurais que de l-tadniration et du pLaisir en l-e

lisant, (... ) Mais je ne nérite pas -les Jouanges q¿re L'on me

donne" (366).

** *x** *

La reine Christine de Suède m'intéresse dans cette

thèse en tant qu'admiratrice de Ml-1e de scudéry. celle-ci

partagea Ia sympathie de Ia grande Suédoise pendant pJ-usieurs

années. L'affinité qui unissait Sapho à la reine des Goths

jette une lumière particulière sur les goûts de ]a roman-

cière concernant les humains. On ne peut ignorer ces goûts,

car ils déterminent assez, eaLâgoriquement Ia personnalité de

Mll-e de Scudéry elle-même, d'autant plus que ie suis portée

à croire que Christine éveiIIa sa curiosité et son émerveil-

l-ement surtout par ses multiples extravagances r Par l-es traits

piquants de son caractère et aussi par ses intérêts scien-

tif iques et littéra j-res.

Christine fut une céIébrité bien connue dans l-es

salons parisiens. El-1e en f réquenta quelques-uns perrdant son

165, VILl660' l{ss,rlonrarl 5240, fo i9,
366, Sut la nodesi,ie de Sapho, cf, lelbre de Futelière à

Sapho (s,l,n,d, ) dans:nUIIe de Scudéry, sa vie el sa

cottespondanQen,
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séjour à Paris ( 367 ) et fut une figure dont l-e sort occupait

beaucoup les familiers des ruel-les qui se plaisaient fort à

débattre ses diverses excentricités.

Tout comme M1l-e de Scudéry, Christine se révolta

contre les destins de son sexe, condamna Ie mariage et Ia

maternité. El1e écrivit de sa plume à Chanut(368): "J'ai une

antipathie si grande poLtr 7e mariage que si Le Roi de L'uni-

vers voul-ait déposer à mes pieds soll sceptre et sa couîonne t

quelque galant qu'iL tût et quelque bonne mine qu'iL eût

d'ai-Z-Zeurs, je refuserajs de 1'épouser",

Ce fut une femme 1ibérée, chaussée d'ordinaire comme

un homme dont e1Ie avait le ton de voix et quasi toutes l-es

actions. L'émancipation la plus outrée (369). Elle affectait

de f aire L' amazone , parJ-ait hult J-angues, Portait quelquef ois

une êpée. Mme de Motteville ( "l'f émoires " ) disait qu'elle en

savait plus que toute I'Académie Française jointe à La Sor-

bonne. Modeste et dédaignant Ia pompe r eIIe composait elLe

seule toute sa cour et Ia troupe de domestiques qui Ia sui-

vaient dans ses déplacements était restrei¡rte. Faisant pro-

fession de népriser toutes les femmes à cause de letrr igno-

rance, elIe ntaccorda son amitié qutà queJ-ques-unes dont sur-

tout MIIe de Scudéry (370) avec qui eI1e était en communion

367, 1656, cf, Ietlre de l{ne de Sévigné à l(énage, 12, IX,1656,

368, Ànbassadeur de France en Suède, s,l,n,d,
369, Elle ironisail en parlrnl" de Chapelein qui nvoudrait

que tout fût pucelle"(Ie redonne Ia citalion après

E,Colonbey, nluelles, salons el crbarstsn,),
3î0, Cf, l{énage à Hueb,l8,Ll662, l{ne de Sévigné à l{énage,

16t1:'Je suis fort aise que la reine de Suède aii fait de

si bons présents à l{lIe de Scudéry'(une boite de diananbs

de 1000 écus),
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d'idées, de sentiments (371) et de lettres (372), Ell-e se

nommait "Christine-roi" et Mlle de Scudéry fut Ia première à

rendre hommage à celle gui r à 28 ans, quitta Ie trône pour

se livrer à ses penchants pour les sciences, les belles

lettres et les arts.

Ses relations avec I'intelligentsia française étaient
fort animées. Georges de Scudéry lui dédia son "Aì-aric", pas-

cal sa machine arithmétique ( 373 ) , Balzac lui écrivait des

lettres (374) qu'on recopiait dans Ies ruelles afin de les

mettre en circulation. Godeau aussi était en commerce épis-

tolaire avec elle r êt lui envoya même quelques-uns de ses

ouvrages ( 375) ,

A sa courr €n Suède, el1e avaíL accue11li plusieurs

savants et beaux esprits de France. Descartes surtout, mais

aussi Huet, Bochart, Nandé, Chevreau, Marigny et Pierre

Michou dit Bourdelot, intrigant et charlatan qu'eI1e nomma

son médecin privé. A sa cour elle invita aussi Ménage. I1 Ia

-^; ^ 
'ì.,.i 

^3f ---+ 1-1 ^---^ ll^l--: 
-4: -^ll r ôr^ \rçu¡çLvL4 çrl !qr uIIl¿I¡u S\,,tl ctsr rlJË, uE wl,Il- ISLLIle t J r u,, .

La première visite de Christine à Paris eut lieu en

1656. c'est Ménage qui fut chargé de 1ui présenter les intel-

l-ectuels de Ia capitale (11 recevra d'eller pâr Ia suite, une

chaîne d'or). Lors de ce séjour, La Rochefouca,uld se montra

assídu auprès d'ell-e à en rendre ies autres j aJ-oux . Je trouve

plusieurs -l-ettres de Mme de La Fayette à Ménage (377), dont

3?1, f,ocsque ChrisLlne étaib naLade, Sapho lui envoyait
lettre sur leflre,
3?2, Cf,p,ex,Christine Alex¿ndra à lllle de Scuiéry,de flone,

3C, Ix',168?,
3?3, Cf, Iettre de Pascel à Chrisline de 1652 sur sa

découverle dans: 
nLelbresn, 

p, 131,

]]?1, Cf, Conrarl à Sonaize du 29,VI,1652,
3?5, Cf, Christine à Godeau,28,L,1651,
3?6, üetbre de lfne de Sévigné à l{énage, l2,iX,1û5ô, P,S,

3??, 26,I,1655,1,IX,1656, 12,i)(,1t56, 19,?,1656, 9,)(L165?,
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Christine est le principal sujet. J'en conclus que l_es con-

versations qui se tenaient alors dans les salons parisiens

devaient tourner souvent autour de J-a personne et iI est im-

pensable que Ie Samedi ait pu ne pas y prêter attention

aussi.

La conversion de Christine au cathol-icisme et surtout

son séjour à Paris déclenchèrent un ouragan dtémotions, "Tout

l-e monde La dépeint comme une créature si brusgue et si

extraordinaire que je ne sais si eLl-e ne plairait", écrivait

Mme de La Fayette à Ménage (19.?.1656). Le risque était con-

sidérable car, ntaimant pas res femmes, christine n'était pas

aimée d'elles. " De l-a manière dont eTLe a traité l_es dames

des vil-l-es o¿ì eLl-e est passée, ie doute fort que ceLl_es de

Paris soient contentes dtelLe", écrivait Mme de La Fayette à

Ménage ( 12. IX.1656 ) .

InégaIe, brusque, libertine en paroles et en actions,

poudrée à I ' excès , l-a re ine des Goths exhibait Ìes appas cle

l'amour'l-ibre(378). son écharpe noire dont elle se bandait ra

gorge, devint le symbole d'un être autonome qui cherchait à

effacer à tout prix la moindre trace qui trahissait son sexe,

Et pourtant, cette femme-1à me pÌaît. Je regrette seul-ement

qu'elJ-e n'ait pas voulu compromettre 1e phallocentrisme en

glorifiant plutôt l-a féminité au lieu de Ia condamner.

Le 11 mars 16õ8, elle fut reçue à ltAcadémie Fran-

çaise. Les contemporains commentent scuvent cette visj-te dans

leurs -l-ettres (379 ) . J'en tire Lln témoignage qui exalte l-es

dons spirituel-s de christine , costar au maréchal d t Al-bret

3?8, Blle déconceillr à !ille de l{ontpensier de janais se

marier, [oir ses nllénoiresn,

3?9, Cf, Pallu à Perrol d'AbLanccu¡t, recueil Ce Lanson,
o,13ô,
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(s.I.n.d.)¡ "Cette Princesse qui dit â tout moment phts de

beLLes et de joties cåoses gue úous nos -|jvres". Mlle de Scu-

déry succomba aussi au charme de Christine. Sa reine de Co-

rinthe, 1a brave CIéobuline du "Grand Cyrus", incarne toutes

les audaces de'Ia Suédoise. A I'époque de 1'existence du

Samedi, e}le imposa si inconditionnellement sa présence à ses

contemporains r güe la compagnie du Marais ne pouvait certai-

nement pas éviter de faire d'elLe 1'objet de ses badinages.

******

Christine ne fut Pas 1a seule à éprouver de 1a sym-

pathie pour MlIe de Scudéry.

On connaît 1'adulation dont jouissait MIIe de Scu-

déry. Peu nombreux furent'ceux qui osèrent contredire sa

vertu, son savoir et sa modestie (380). Dans sa "Précieuse",

I'abbé de Pure,lui aussi, rendit homnage (to I,P.391) à celle

9ui, au dire de Mme de Sévigné, avaít Plus dtesprit que ses

ouvrages. Titon du Tillet ("Parnasse français") parle d'une

lettre où Pasca] aurait dit qu'ayant lu "clé]ie", il avait

adniré Itauteur sans Ia connaître. Un témoignage laudatif

manifesté à celle qui savaít joindre le divertissant à

I'utile ( 381 ) , et dont la réputation s'étendait jusqu'en Asie.

Les lettres des contemporains (382) ne cessent de Ia .Iouer.

Balzac montre plus de zèle que les autres. A ce ProPos r une

petite remarque. Tamisey de Larroque(383) évoque la lettre de

380, Cf, lettre de Brébeuf à flIe de Scudéry, 2{,VIIi,l660,
381, t{ne de Ia Fayette à l{1le de Scudéry, llII'1688,
382, Blles sradresssenl souvent à Ia qualriène Grâcen,à

I¿ ndixiène llusen ou à nI'illust¡e 
Saphon,

383, nLettres de J, Chapelain',
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Balzac du 25,fV.1652 comme celLe où l'écrivain s'est surpassé

lui-nêne dans ses éloges à Sapho. Puis-je observer qu'iI y

en a deux autres inconparablement plus Iaudatives encore,

celle à Conrart de juillet 1651 et ce1le à Costar du 8.XII.

1653. Le lecteur en jugera (384).

Au nombre de ses adversaires, iI convient de compter

Cotin qui avait lutté contre ell,e avec sa plume, Furetière

(gge) et surtout Boileau. Dans son "Dial-ogue des Héros de

romans", Diogène présente Sapho à Pluton par ces motsi "C'est

Sapho, cette fameuse Lesbienne". Ecrit en 1664, le "DiaJ-ogue"

ne parut qu'en 1713. Bien que toujours très opposé à Made-

leine de Scudéry, Boileau chercha cette fois-ci à 1'épargner

et à ne pas faire d'elle un objet de risée. On connaît son

coup de griffe le plus fameux donné à Sapho,sa "satire contre

1es femmes"('386). Loin de vouloir faire une nouvelLe analyse

de la pièce - on en a déjà tant faj-t! - je signale un mot de

Lignère guir répondant à Boileau,appela sa satire un "monstre

nouveau" . Sapho accusa le coup. Je r.envoie 1e I eet-er-rr. à ses

lettres à Boisot des 6 et 10.III.1694 et à celle du 7.IV.

1694 afin de saisir toute 1'amertume de la romancière.

Boil-eau fut implacable. Sa l-ettre à Brossette du 7.L,

1703 térnoigne de son mépris pour .l-es romans de MIle de Scudé-

ry et pour leur auteur.

38{, ie signrle aussi une Ietlre (s,l,n,d, ) de Vaunorière à

ll, de xxx (lo I,p,33'Leltres sur t,oules sorles de su,jels
¡vec des avis sur la manière de Ies é*iren) donf le bon

éiogieux ne sau¡ait ôlre plus univoque,
:185, Le môns qui l'avail appelée Ia nPucelle du l{a¡aisn,
386, lJne véritable guerre éclala dans les selons eulour cie

la nsatire conlre Ies fennesn, Les lettres en disenl long,
Cf, lebtre du l{ne de |{, à I{ne la llar'luise de xxx {s,d,
recueil de Sercy) sur la salire de ll,D, contre les fennes

oil l'auteur accuse Boiieau de plagial de l¿ siriène Selire
de Juvenal, Voir aussi la lelire de Boileau à BrcssebIe du

5,Ll?06 qui conprcnet" l'exiguilé de la précédenfe,
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Bien que fort amie avec Sapho, Mme Cornuel nthésita

pas à exercer sa langue de vipère afin de lui faire pièce, à

elle aussi. "El-l-e étaiú destinée par La Providence - dit-eIle

en parlant de Sapho â barbouil-Ler du papier, puÍsqu tel-l-e

suait L t encre par tous Les pores" ( 3 87 ) , C'est tout dire .

Ninon de Lenclos laissa aussi échapper un mot qu'elle

aurait dû taire. Bl-âmant Bonrepos de l-a négliger, elle

lui reprocha (388) d'aI1er voir à la place ".Zes viei-Z-les du

quartier". "La vieille du quartier" - Mi-Ie de Scudéry néri-

tait plus d'égards. A I'époque de l-a lettre de Ninon, elì-e

était pJ-us qu'octogénaì-re, mais sa vieill-esse ne gâta en

rien ni Ia sol-idité de son amitié, ni 1a grandeur de ses

qualités, ni I'authenticité de sa valeur. Un rnot dép1acé qui

trahit la cécité pour Ie bien.

** ****

ITna rìittìeian cnonÀo'lorrca à l tA¡aÀÁ-i^ Er¡ôh^-.i^¿ ¡¡vss9¡tr¿v r r 4À¡Yq¿rv È/L9

voqua Ia dissolution du Samedi qui déclinait fort. déjà depuis

Ia brouill-e entre Conrart et Sapho, causée par 1'en'urée en

scène de Pellisson (1653). L'année de l-'élection de Gilles

Boileau à I'Académie(1658) et les dissensions qu'eJ-1e suscita

s'avéront fatales pour l-e salon. Dès 1654, MlIe de Scudéry se

ligua avec Ménage pour empêcher Gil1es Boileau d'entrer à

1'Académie (389). Nous connaissons les attaques de Nicolas

38?, J'apport"e la citelion rprès 0,Crépel,'Le brésor
épistoliel Ce la Fr¿ncen,

3t8, ?, l{i,00 dans: 
nCorrespondance authenlique cie l,linon de

Lencicsn, E,Cclonbey, Paris, Dentu, 188li,
l}39, flathéry et Boulron (nlllle de Scudéry, sa vie ef sa

correspcndancen) eirent en prétenrirnt qu'il s'agissaib de

Nicolas Boì,leeu, Il ieur aurail suffi de Iire Ia iebbre de
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Boileau, frère de GilJ-es, contre Sapho (390). Nous connais-

sons ceIles contre PeIlisson. Nicolas Boileau n'avait janais

su parJ-er avec circonspection de Ia laideur étonnante de Pel-

l-isson (nous y voilà de nouveau), déjà fort connue dans le

pays. A I'époquer orr se plaisait à réciter ce quatrain de La-

chapeÌle s'adressant à Georges de Scudéry:

Un honne de fort bonne nine,
Vaiilanl, riche et foujours bien nis;
S¿ soeur une beaulé divine,
Ei Pellisson un Adonis, ( 391 )

La première version du vers "Ltot même ¿à l-a laideur
donne un teint de beauté" de la Satire VIII de Boileau,était:

" L'or même à PeTl-isson donne un teint de beauté", PeIlisson

connaissait la première version du vers et lui en garda tou-
jours rancune, "Dépréaux n'était, pas ami de PeLl-isson ni de

noi", conclut Sapho dans sa lettre à Boisot du 24,V1.1693

(3e2 ) .

I'f énage était aussi I'ennemi de Boileall, de tout temps

reconnu à cause de sa malheureuse satire "Le Parnasse réfor-

mé" où iI avait pris Ménage pour cible de son libel-le. Le

mordant "Avis à Ménage" publié par Nicolas en 1656 ne put

qutaugmenter Ia haine de Ménage contre l-e frère aîné de son

Chapel¿in à iluyÉens du f, iY, 1û59, poul ne pas connebtre le
ì.apsus,

J30, 'Saii¡e conLre Ies iennesn - critique de 1a 'Carte de

Tendren, de nclélie" et de nCyrusn,

331, Lettre de G,Patin à í'alconef, 3{),f,16?0,
392, Cf, lebtre de l{ne de Scudéry à Bussy du l3,ILl6?? ei
celle de Bussy à l{ne de Scudéry du l6,XL16??,Conjointenenl
avec Boil.eau (eb Racine ) , PeÌlisson devinb hisloriographe
de louis IIti, Le premier compagnon ayait rendu ia pillule
difficile à avaler,
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auteur (393). Il décida d'emPêcher son éIection à I'Acadé-

mie Française.

Ménage s, adressa à Mlte de scudéry pour l-ui demander

de faire Itusage de son irrésistible infl-uence sur Ie premier

historien de I'Acadénie et de le gagner Pour sa cause. ElIe

acquiesça. La séance fatale où la candidature de Gilles Boi-

leau devait être acceptée¡eut lieu fin mars 1659 (394). Une

lettre de Chapelain à Huygens (9.IV.1659) en rapporte tous

les détai1s.

La place vacante avait été laissée par colLetet. on

proposa Gilles Boileau pour I'occuper. Avant le scrutin, PeI-

lisson et Ménage, " úous deux ses ennemis itréconciLiabl€s",

passèrent à 1'action afin d'exclure cette candidature. Des

dix-huit membres qui I t avaient préalablement approuvée, ils

en gagnèrent sept Pour leur cause, êt en firent venir cinq

autres que leurs obligations enpêchaient d'habitude de

participer aux réunions. Le jour du scrutin, Pellisson fit

une harangue d'une heure et demi-e,"très aigte et très véhé-

mente" contre Ie proposé, I'accusant sans preuve ! - " de

n'avoir ni honneur ni probité". "Le seu-Z mauvais plaisir

(qutil a êur c'était) d'avoir poussé sa vengeance à toute

extrênité sans écouter que sa passion seu-le" (aSS¡. L'Aca-

démie accorda à 1'accusé une semaine pour fournir des preuves

de son honnêteté. I1 ignora l-a directive. Pell-isson et

Ménage arrivèrent à l-e faire excl-ure de la corporation par

393, Iettre de Scarron à Fouquet (s,i'n,d, ):'EoiIeau si
connu par s¿ nédisance, par la perfidie,lu'il a faite à

Uénage et par la guerre civile qu'il a causée dans

I'Acadénien ,Un ¡alentendu cerl¿in I llicolas Boile¿u ébait
tout à fai.t innocent dans 

nla guerre civile de l'Àcadé¡ien,
39{, L'affaire ne ful pas fraiche, Cf, Ietbre de l{ne de

Rohan à Isarn' 12, IIL lü59,

395, Chapelain À Brissonnet, 2?, III,1t59,
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le nombre de ballottes. Depuis Ie scrutin, "L'Académie est

demeurée partagée". Bien que mal fondée, Itaccusation de

Pellisson réussit. Muni de ses privilèges de membre, Itagent

servile de Mlle de Scudéry exerça la vengeance de Ménage sur

Gill-es Boileau,Itacte étant en même temps doux à son propre

coeur offensé par l-es agressions du frère de 1a victirne.

Pellisson et Ménage ourdirent }e complot afin d'as-

souvir Ia haine du second.Chapelain se contenta d'être pour

I'accusé,sans pour autant éIever Le ton. CeIa suffit à Ménage

pour rompre tout commerce avec l-ui après une anitié de plus

de vingt années.

Le scandal-e autour de Gilles BoiLeau fit beaucoup de

bruit à Ia courr êr ville et même dans les provinces (396).

Ayant suivi de près toutes ses péripéties, 1a compagnie du

Samedi se trouva partagée. PelIisson se brouilla définitive-

ment avec Chapelain(397), Conrart se coalisa avec le second,

Sapho rompit avec eux deux. Godeau s'en indigna2 "Je regrette

de voir la griffonneuse Sapho, possédée elle-même de cette

humeur de disputerTompre avec deux vieux amis Les moins grif-

fonnants que Lton connaisse",écrivait-i1 à Mme de Ranbouillet

le 2'l ,TX. 1659 ( 398 ) . I1 I'accuse ensuite de bizarrerie, d'in-

constance, de caprice et d'inégalité. Un détail piquant que

j'ajoute au portrait de Mlte de Scudéry d'autant plus qu'iI

est fourni par un ami çlui la connaissait bien.

La rupture de MlIe de Scudéry avec Conrart et Chape-

Iain semblait définitive. Le Samedi fut Ie premier à en subir

396, ühapelain à Spauhein (?1,XII,lû59),
39?, Cf, Lebtre de Chapelain à de la Bastide (l3,IIi,lt59)
et celle de Chapelain à Spanhein (23,1,1060),

398, Dans:nLeltres du co¡te d'Avaux à Voiture,p,l36, Cf,
aussi Iebtre de l{ne de Rohan à Isarn, 1?,II,1665, tss,
Conrarl,XI,fo 1151,
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Ies conséquences. PeIlisson fut saisi de panique. Il écrivait

à Ml1e Boquet (399): "Chère AngéLaste' mourra't-il'ne mourra-

t-il- past ce pauvre, ce cher, cet ainabl-e Samedi? Je demande

grâce à Sapho poLtr lui, (...) En vérité' je prends p-Zus

d'intérêt que 7ui-même à sa conservation.Chère AngéLaste,

faites-nous savoir (.. .) sa destinée et l-a nôtre; et st il-

esú résol,u q.ue nous mourTons, f aites que nous ressusc itions

bientôt", MtIe Boquet répondit (1659,ibid.) z "Je vous aver-

tjs que l-e Sanedi se tiendra demain chez Mf l-e Robineau".Ctest

Ià qutil allait commencer sa Iente chute.C'est 1à qu'il achè-

vera de s'éteindre.

La querelle fit rage. Je trouve une lettre de Chape-

lain ( 400 ) , dont nous ne connaissons Pas le destinataire, qui

n'en l-aisse aucun doute. Opposé I'un à I'autre, Chapelain et

PeIlisson semblaient profiter du combat afin de raviver leur

ancienne animosité. Ils ne s'étaient jamais aimés. Le Samedi

assistait souvent à leurs disputes. Les opinions de Pellisson

sur I t amour oll sur la raison déclenchaient chez Chapelain une

véritable rage. II appelait Herminius son ennemi (ibid. ) et

1e traj-tait de tyran " gui se croit tout pernis et qtti ne Per-

met rien à personne, qui se prétend de faire des esc-Z aves de

úous ceux qui font tant q¿¿e s'intéresser dans ses affaires" .

Trouvant l-es idées de PeIIisson " frj vol-es et of fensantes", i1

reconnaissait pourtant son art de savoir Ies " étal-er néthodi-

tluement" ,

Lors de Leur querelle à Propos de Gil-les Boileaut

l-'animosité des deux tourna en haine. Pellisson accusa publi-

399, 1$59, dans:nDocunenfs inédibs'r p,û53,
.lii(), lj,l,n,d, llss, 1¿t4î, fos {?-í$,'0euri,'s diverses de

J, l)hapelainn ,
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quement Chapelain de couardise, nit en circulation quelques

satires parties de sa propre plume et stemploya à ridiculiser

I t académicien aux yeux des danes. I1 proPagea quelques inju-

rieux libelles et Ia fameuse satire "Sur I'anitié trompeuse

et déguisée de J. Chapelain" de Ia plume de Ménage (401). La

satire avait êté envoyée pour étrennes à Mll-e de Scudéry. Je

devine 9u€r opposée elle aussi à Chapelainr elle ne s'abstint

pas de Ia lire dans son Samedi. Tous ne se coalisèrent Pas

avec Sapho. Mme Aragonnais, Mlle Robineau et M.de Ia Bastide

entreprirent de réconcilier 1es adversaires. Les négociations

échouèrent.

Dans la susdite lettre, ChaPelain se répand en lamen-

tations, cherchant dans sa coIère contre Ies calornniateurs à

apitoyer Le lecteur à sa cause. Les Pages de cette thèse l'ont

souvent vu dans des circonstances où le rôle qu'il y joua

nous empêche, hélas ! , de nous ranger à ses côtés.

Quelques br'èves observations au suiet des cabales qui

entourèrent 1'éIection de Gilles Boileau à l'Académie Fran-

çaise.

Dans sa "CIé1ie", MlIe de Scudéry écrit: "(Herminius)

est incapable de nédis¿nce".Le rôIe joué Par Pellisson dans

l'affaire rel-atée plus haut' prouve que c'est faux; 1'amour

fou trottant dans l-a cervelle de I'auteur, cette méprise est

toute justifiée.

Je verse une autre goutte de venin. Dans son "Eloge"

de Ml-le de Scudéry, Bosqui.l-Ion écrit qutelle est "ennemie de

La nédisance et des nédisants"(402). Le Panégyriste Ììe reste

101, 0n en fií Ieclure lors d'une séance des Uercuriales
(ibid, ),
102, Je cile d'après Rathéry et Boulron:'t{1le Cq Scudéry,sa

vie et s¿ cottespondancen,
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pas non plus dans la stricte vérité. On en trouve des preuves

dans Ie récit rédigé plus haut. Voici une autre citation à

I'appui de cette thèse , " (Jn de mes amis, écrit Chapelain à

Balzac ( 11.IX.1639 ) ' eut un entretien avec (t'lénage \ sui me

scandaiisa un peu.-rls paz'Taient du faibie de chacun et Ménage

dit que 7a nédísance était cel-ui de force genst Qaê pour 7ui

Í1 croyait excusab-te( t), sur quoi i7 faisait d'autant pTus

dtinstance pour le faite passer qutil avouait franchement que

ctétait l-e sien". Le même Ménage' grand ami de MIle de Scu-

déry - "ennemie de La nédisance et des nédisanús" - (403),"Un

caLomniateur,(...) une âme basse et l-âche"(4O4),"une cer-

vel-le démontée"(405), touiours prêt à romPre avec ceux qui

ntétaient pas dans ses passions et dans ses sentiments.

La brouille entre PeIlisson et Ménage contre Chape-

lain dura douze ans r empoisonnant passablement I t ambiance du

Samedi. Les réunions se tenant désormais souvent c}rez MIle

Robineaur s€ faisaient quasi à huis clos, la compagnie était

dispersée.Elles ne retrouveront plus jamais leur charme dtan-

tan, rnalgré la réconciliation des trois querelleurs. EIIe se

fit un matin d'avril de L671-"Ménage et PelLisso¿ me vinrent

surprendre (... ) sans mtavoir fait préParer et en entrant

brusquement dans mon cabinett IDê prièrent dtoubTier Le passé

et me tedemandêrenú mon anitié en mtoffrant La l-eur' (... )

(406) ¡e -Zes reçus gravement mais sans rudesse.(...) ¡e vous

403, Chapelain à l{oulceeu,25.III,l659'en parlant de llénage:
nVous vous étonnerez qu'il y puisse rvoir des gens aussi

vains, aussi injustes, aussi vindicatifs et ¿ussi

néconnaissantsn,

{0{, Chapelain ò IIeinsíus ' 25,I,1663,
405, Le nône au nêne, 5,IX,1659,
{06, llénage srengagea à ¡étr¿cter nen écrit de prose ou de

vers publicsn ies infâries dont iI av¿it couvert

Chapelain dans ses poésies à 1'occasion de la querelie,
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jure sainement que Ménage était si fort åors de ma mémoire

clue je fus un quart d'heure (l) s¿ns l-e reconnaître ni aLt

visage ni â La voix même, (... ) et, que je le pris pour un

de ces ppovinciaux qui par curiosité me viennent visiter. Je

Le devinai enfin". une rare perspicacité ! une rare coquette-

rie aussi. Toute 1a correspondance de Chapelain, échangée

dans les années 60 avec, entre autres, Ferrari, Heinsir:s et

Chevreau prouve que Ménage continuait à intéresser vivement

r t académicien qui suivait son moindre geste, tous ses écrits,

tous ses dires, chaque mouvement. Le susdit passage compromet

son âme parjure ("Je vous jure sainement,.," )¡ ce qui en-

tache encore pl-us J'honneur de Chapelain déjà gravement en-

taché, comme l-e prouvent les pages de cette thèse.

.Ainsi prit f in l-a brouille qui fut à 1'origine du

décl-in du Samedi. Ses principaux protagonistes, dont deux

(Uénage et Chapelain) sortaient de 1'hôtel- de RambouiIlet,

se réunissaient régulièrement dans Ie salon Iittéraire de

Ml-l-e de Scudér'y, Le conf l-it rnontra qu'aucun des +-ro j.s n'ob-

serva ra probité Iittéraire, ce qui compromet grandement ra

philosophie de ce même salon où Iton ainait prétendre que

la tittérature était Ie bien suprême.

**t***

L'instigateur du conflit, Þlénage,eut son salon aussi,

l-es "Mercuriales" qui se tenaient 1e mercredi. Ces assemblées

de savants avaient acquis une certaine cél-ébrité malgré Les

raill-eries de Chapelain ( 407 ) . L'académie se trouvant rue dtr

40?, "Ces graves sénateurs qui regardenr, ces brgacelles de

ccllège a'rec uiì répris prcporbicnné à leur élévalion el ne
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CIoître-Notre-Dame, réunit des lettrés sortis pour 1a pIu-

part de l'hôtel de Rambouillet où ils s'étaient liés: Ccn-

rart, Perrault, Chapelain, Benserade, Sarasin et plusieurs

femmes savantes de I'époque, dont M1Ie de Scudéry.

Ménage fut fort répandu dans Ia société Iittéraire

malgré ses rnultiples travers qui ne 1'empêchaient pas de

jouir dans Ie salon de Sapho d'une grande considération. Ce

philosophe consommé ( +OA ) avait " un visage long, de grands

traits et de gtos yeux à fLeur de tête avec des -l.èvres

épaisses" (409 ) . ",5a prinipaLe anbition (fut ) de passer parmi

-les savants pour pol-ygLotte et imposet au genîe humain sur ,Ze

point de l-'érudition" (410). Sujet à f intempérance de langue

et à Ia nédisance (411), iI méritait, selon Balzac (4I2),

d ' être mi s " at) nombre des charl-atans , v iol-ons , parf umeurs,

faiseurs de ragoûts et de tous ces artisans de volupté qui

sont "virt¿¡osj " en ItaLie" , Cherchant à tout bout de charnp à

tirer louange de sa mordacité,iI manquait manifestement dtur-

hqnìfÁ /,1 11\ a+ cê nlaicaif À nlo-o- ñrrê e^h f¡à¡o /Anfni¡o
\ ¡¿v ELq-

Gombaud,chevalier de Méré) et lui "stétaient faits ¡jcåes par

dtétranges voies"(414). Une nouvelle référence qui m'invite à

revenir en arrière et à rappeJ-er au l-ectenr mes doutes sur la

splendeur des intimes de la chambre bleue.

devanl pas faire pLus de cas du flatteul que du flatfé, Des

viles logasn (Chapelain à Íleinsius, 23, i)(, l8ô0 ) ,

108, nLiciniusn dans les lettres de Bal¿ac, Ie nsalirique'

dans celles de Chapelrin,
{{)3, l{ss, Conrarl, 3824 ,

410, Chapelain ù Ferreri, i5,trIL10?0,
411, P,et, contre Josi¿s Gombaud, sieur de Plassac, (ci,
letbre de Chapelain à Balzac du 15,III,164[t1 et conlre
Costar (ie uêne au ;rêne, 30,111,1640),Chapelain
l'alpelaic nla p).us inruvaise langue Ce son sièclen,
112, Sa leltre à ChapeÌain du 15,Itr,1639,
113, Chapelein à Balzac, 39,t/ILl5{i),
{14, Chrpeiain à Balzac, ¿3,)(I,1ú4f),
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C'est 1à qutil avait rencontré Costar et Chapelain.

I1 serait facile de multiplier les témoignages rel-atifs à l-a

haine virulente qu'i1 éprouvait pour eux, et qui empoisonnait

1'ambiance du Samedi que Sapho voulait sereíne (415).

Mme de SabIé trouvait Ménage extravagant, Balzac ne

pouvait souffrir ses flatteries."f-Z cajole les gens (416) suj

nten valent pas la peine", Ses "baisers redoubLés",ses "exal.-

tations secrètes et autres caresses, cajoLeries et mignar-

djses"(417 ) rendaient Ia lecture des lettres de fCénage peu

divertissante pour Balzac. Je ne suls pas de son avis. Je

trouve Ménage/épístolier conteur, bavard et agréabl-ement

querelLeur. Un assemblage hétéroclite que les précieuses du

temps prisèrent autant qu'il Ie méritait.

On disait que Ie savoir et 1'érudition 1'emportaient

sur son imagination et sur son esprit. Deux travers Ie ridi-

culisèrent aux yeux des contemporains, ctest de faire l-'im-
portant dans 1e milieu des l-ettrés et d'oser courtiser Mme de

SéviEné cui en rit tout son soûÌ.a-¿

Au dire de Chapelain (418), ce fut " l-'homme 7e plus

emporté et 7e plus vioLent dans ses passions" qu'on ait ja-

mais connu. Les semances de bonté étaient en lui "étouffées

par 1a vanité qui (était) jnsupportabl-e, I1 écrit, il parJe,

il court Le monde avec une véhémence qui n'a pas sa pareill-e,

Cel-a est pttbljc. (. .. ) Il n'a perso¡ne clui l-'aime". Son humeur

415, En 1t63, il inséra à l'insu de llontausiei, un libelle
contre Chapelrin dans une épit,re dédiée à nllluslrissine

el qucd polius riuxerim, erudissine licntausierin,La dédicace

laissait croire que le Duc avail approuvé le Iibelle, iJne

rere néchanceié Ce'rouloir b¡ouille¡ cieux bcns anis ei une

leçcn de civiliié nal apprise bien que soigneuseuenl
elseignée dans Ia chanbre bleue,
41Ù, Sa Iei+"re à Chapelrin, if,1t{0,
41î, Ie nêne ru nône, l3,X,lû{0,
{18, Se 1eÊ,lre à l{einsius, 13,'/,1659,
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bizarre et audacieuse dont la notoriété était grande, rendit

célèbres l-es grandes querelles Iittéraires dont iI fut Ie

principal instigateur et auxqueÌles Ie salon de Ml-le de Scu-

déry participa avec acharnement. CelIe atrtour de Gilles Boi-

leau fut Itune dtelÌes. En voici une autre.

* **x* *

Irrité par 1a prétention qutavait Chapelain de manier

I'ital"ien mieux que personne en Francer êt pour Ie mystifier,

Ménage monta en 1656 une supercherie en soumettant à I'appré-

ci-ation de leurs amis communsr ün madrigal - IX, "Pieta cru-

dele" - qu'iI avait traduit d'après une pièce de Raincy et

qu'il prétendit être du Tasse (419). Accusant Raincy de

plagiat, Ménage renversa l-a fourmilière, tous voulant parti-

ciper à la contestation. En même temps, parrni les pièces de

Guarini, on trouva un troisième madrigal d'inspiration ana-

lnørra À nal lo rìaq Àarrv qrrf¡oc T.oc hrrc{-i fiác ¡ad¡nrrnác ¡llanc¡¡¡!rvv :!v!{l/v! sq^¡s

Ie même salonr Se mirent à l-'étude des trois madrigaux, ob-

jets de Ia contestation en se demandant lequel méritait Ie

pJ-us leur admiration: celui de Guarini qui ressemblait fort

à celtri de Raincy, celui- du Tasse/Ménage ou bien ce.l-ui de

Raincy. Voil-à une autre querelJ-e d'Uranie et de Job guir Ltne

dizaine d'années plus tard, partagea comme 1a première, toute

Ia ville et tottte Ia cour dans un combat intelLectuel, aucluel

la supercherie de Ménage ava j-t donné Ie coup d'envoi. Ifme de

Rambouillet qui s'abstenait de tout jugenent Iors des q.ue-

rel-l-es disputées dans son propre sal-on r Sê prononça cette

413, Il assura l.'ayoir t"rouvé dans les'fl,ines Ci'¡erses",iu
î¡cco
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fois-ci pour le madrigal de Guarini (+ZO). Pellisson l-es

trouva beaux tous les trois (iUi¿. ),tandis que Costar choisit
celui du Tasse/Ménage (42L), permettant au nystificateur de

jouir de sa supercherie que ce premier n'avait pas percée.

Mme de Sévigné consultée par Ménage, elle aussi (422), se

prononça pour Guarini (423 ) et l"fme de La Fayette pour Ie

Tasse /\4énage(424) , bien qu'elle I'ait confondu maladroiteraent

avec Pétrarque. Le mystificateur réussit à tromper tout l-e

monde. Mêrne ChapeJ-ain et Costar. " . . , je suis ravie que Les

Costar et .Zes Chapelain ne yous aient point reconnu sous -I'es

habits du Tasse, (... ) I1 m'est gl-orieux d'avoir été trompée

a¿¿ssj bien qu'eLtx"(425), Seul-e MIle de Scudéry "ebbe qualche

sospetto " (426), En effet, elle ne s'y laissa pas prendre

(427) et força Ménage d'avouer sa filouterie. 11 le fit et sa

lettre italienne à Mme de La Fayette (IX.165ô) en fournit l-es

rnoindres détai1s. Ltaveu indigna Chapelain, irri-ta quelques

autres amis et I'affaire se tut.

Dans les lettres échangées à I'occasion de l-a que-

relIe, je trouve un témoignage qui mérite un commentaire. Dans

.l-a sienne du 5 . IX. 1656 écrite à Ménage , l"lme de La Fayette

4¿{), Cf,lettre iiaiienne de tfénage à l{ne de La Fateble,lI,
Iri56,

421, Cf, ses deux Iettres de 1lì5ô à tlénage, dans;nLeltresn,
Paris, 1658,

122, 0ile ótait alors dans son châleau des Rochers eb

l{énage, sûr qu'elle se prcnonceraib pour Ie 'Tassen, lui
envoya les trois iladrigaux en lui denandant son avis, Dans

sa Lettre il est, aussi queslion de la l(le Provinciale et de

chrnsonneties ifaliennes,
413, Cl, sa letire du 12,1)( 1656, la dale en ayanc éié
éllblie par V,Cousin,

{24, Cf,sa letlre du l3,VIII,lô5li, tlne de Sévigné ei Ine de

La fuyette, deux discipies de l{énage coulbisées ce Lui,
iráqueniaient à I'époque le salon iie l,llie de Scudéry,

435, l{rle de La Fayetbe à llénage, 5,1I,1656,
lll$, l{énage à l{ne de La FaTetle, II,1li5$,
{l?, Cf, ieblle ie line de La Fayefte à l{énage, 5,i,li65li,
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écrit: "C'est à moi â qui vous devez toute l-a gLoite qutil

vous revient de cette langue (italienne) et que ce fut pour

me pLaire çlue vous vous nîtes à Ltétudier". Une assertion

sans contrôle. Ménage courtisait sans conséquence !f l-Ie de

La V¿rgne (428), certes, mais iI avait appris l-'italien sans

doute longternps avant de faire sa connaissance (429),et ceci

point pour plaire à qui que ce soit, mai-s pour posséder Ia

langue que tous l-es beaux esprits de 1'époque maniaient à

merveil-Ie.

** * *xx

La querelle des trois madrigaux m'invite à soupçonner

une rivalité - non seufement littéraire I - entre Ménage et

Raincy. Faisant partie du clan du salon de MLl-e de Scudéry,

c'est Ià qu'ils étalaient les appas de leur personnalité,

Raincy (1'Agathyrse du "Cyrus"), inégal , bizarrer spii'ituel,

galant, agréable de sa personne, dtune conversation di.¡ertis-

sante, charmait Ies dames au déplaisir de Ménage. CeIui-ci

(-L'Anaximène de 1a "cl-é1ie" ), "beau garçon" selon Tallemant,

aspirait sans doute à Ia même gloire, ses prédispositions

naturelles Ity poriant f ort. Il- aimait l-es f emmes, " Quand i1

aime, if aime avec viol-ence , i7 a même l-e taf ent des Larmes

passr onnées, Il- a ( . . . ) l-'âne a¿¡ssj amouîeLtse g¿te s'il- était

né en Af riqtte" (430 ) . Un tel penchant ne sai-t souf f rir allcune

concurrence.

4?8, t{¡e de Ia iayelte à llénags,5,1X,1t5t,
433, ,{ l'époque ca la querelle il avair" 53 ans,

{3t), 'CIélien, l{lle de Scudér¡,
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En 1658, I'affaire de Gill-es Boileau' brouiLla Ménage

avec bon nombre de ses amis, deux ans plus tard il les perdit

tous. En 1660, iI composa une éIégie adressée à Mazarin qui

contenait une satire offensante contre une députation que Ie

Parlement avait faite alors au Cardinal-. Dans sa lettre à

Heinsius (26.VIII.1660), ChapeLain parle du mauvais effet que

I'éIégie avait fait. "Jamais chose n'a été plus généraLement

condamnée par amis et ennemis, par intéressés et par indiffé-

rents, ainsi gue l-e plus grand égarement d'esprit qui se soit

jamais vlr en homme de Lettres".L'é1égie fit bien du bruit.Les

adversaires de Ménage donnèrent une interprétation méchante à

1a sati.re afin de perdre son auteur. Il fut nême question

de prison. Peu d'amis prirent sa défense. Ce fut une sorte de

punition infligée à Ménage par des gens de l-ettres fatigués

de ses nombreux plagiats (431). Après Ie scandale causé par

son é1égie l-atine , i1 sernbl-e avoir perdu tout crédit. " C'est

un nom diffané clui ne se rel.èvera janais de sa chute", écri-

"-ì + ôl^^-^'l ^i- à IJôi--i"- l^ 2? TY l AAfì T a f ¡n Àoc Ài ot¡iÞro<Y 4r U 9¡r4P9r4rr¡ 4 r¡9!rrJruJ

de Chapelain ne pouvait être autre: depuis 1658, iÌ était

brouil-l-é à mort avec Þfénage et la disgrâce de celtti-ci le

ravit. Sans nous fier aveuglément aux jugements de ChapeJ-ain,

entendons-nolls sur un po int : Ménage mit sott'r,'ent sa plr.tme au

service de ses basses ì-nspirations et ses "poemata" débordent

d', g.gressions contre ses anciens amis,Il jotrissait de f ave'"trs

exceptionnelles dans le salon de MIIe de Scudér;,' ( -132 ) , ce qui

m' inquiète une nou.,'e11e f ois : Ia Iittérature étant 1a raison

d'être de ce salon, de tels coups auraient dû en être

1il, ihevi:su lans ses n0euvres nêléesn s'étaib plainl
lussi d'lvcir iu scn ¡anusciit plagié per ilénade (je
rappcrie 1e ,jéteil rprès Tamisey de Larrcquei,
1ll¿, Cf ,i¿tlre de ¡lne de La FaTelie à l{én¿Íe, l0,ILii5?,
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exclus et leurs artisans dtautant p1us. "L'ami révol-té" de

ChapeJ-ain (433) sortit ses griffes déjà en 1640, Iors de son

passage à I'hôtel de Rambouillet. It y eut une querelle

contre Itabbé dIAubignac sur "1'Heautontimoroumenos" de Té-

rence. Ml-]e de scudéry y prit part.La raison en était futil-e:

" iL stagissait en tout de savoir si l-a conédie durait dix ou

quinze åeures"(+g+). Au l-ieu de se sauter à la gorge et de

faire couler un océan d'encre, iI leur aurait pourtant suffi
de chronométrer 1a pièce.

**** t(*

L'épisode de I'éIection de Gilles Boileau à 1'Acadé-

mie envenima l t ambiance du Samedi. Un autre, survenu peu

après, le frappa dtun coup mortel. A 50 ans, MII-e de Scudéry

souffrait d'une infirmité qui s'aggrava avec J-'âge. EIle

était sourde. ses l-ettres à Huet (435) montrent une personne

aceabl ée , al-l-ant. consttlter des snéc i al i sr-es er- r-lemenr-lant dee
- -E

adresses de rebouteurs à ses amis. Mme Du Noyer Lui avait

rendu un jour visite (1699) et ell-e Ie relata ensuite dans la

Xflème de ses lettres galantes. J'y lis: "MLfe de Scudéry

était sourde. El-le avait toujours auprès d'el-Le qrrel qu'un qrri

recopiait ce q¿re )a personne invitée disait et Le donnait à

l-ire à Sapho" ,

L'infirnité se manifesta bien Flus tôt déjà. Atr

début des années 60, cotin fut saisi de la mal-heureuse idée

431, nll éteit ncn uaifre ei. non l¡rann, t]hapelain à

ileinsius,13,'/,1659,
414, Je ciie apròs lanisey de Larrcq':e,
,l:15, 0ans:n[et"',res inédires de l{l]e ue Scudéry à i{ueb'p,iî
eb suiv,
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d'y trouver Itinspiration pour son quatrain: "Pour un mal-

d'oreilLe" .

Suivre la l{use est une faute iourde,
De ses faveurs voyeu Ie fruit;
Les ácriis de Sapho uenèrenl trnl de

Que cette Nymphe en devint sourde,

bruil,

Ménage le lut et stemporta. Une querelle êclaLa r gui

est relatée dans les Mss. Conrart (5131' fos 155-L75),

Pauvrement dotée du sens de I'humour, M.l-le de Scudéry

le luiprit

fir

mal I'al-l-usion trop transparente de Cotin. Elle

sentir. I1 répliqua:

Quand vous prenez si nal une galanlerie,
El du nonde poli n'enbendez plus les loix,
Je vous le dis, sans flabterie,
Vous ôles sourde, Iri.s, pius que je ne pensois,

Que vous ténoignez de rudesse,
Vous, qui jadis fû[es l{¿ilresse
En I'a¡f par 0vide enseignée!

Illustre Sapho, je vous prie,
De I'Bilpire de lendre, où vous avez tégné,
l.le passez pas en Barbarie,

Plus irrité que Ia victime même, Ménage pondit une

épigramme latine,une attaque virulente ccntre Cotin qui avait

osé porter attej-nte(?) à I'honneur intangible de Sapho.Celui-

ci se coalisa avec quelques cJmpagnons de pJ-ume et une véri-

table tempête se déchaîna. IJn orage de madrigaux faits en

salve où le mot "surdité" éclatait à chaque trace de plume,

parfois alrssi en latin pour que Sapho entende mieux I

Ménage ne déposa pas les armes, Dans son extrême

fnreur,il défendit ù111e de Scudéry que personne - disons-leI

n'avait jamais attaquée. L'ingéniosité de rimes atteignit l-e

zénith, livrant poétiquement au public l'infirmité de Sapho,

gardée jusqu'al-ors secrète .

On nomma la qtrerelie Ia "Ménagerie " et ell-e devint Lrn

sujet d'inspiration pour l-es amis du cercle. Llne autre ver-
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sion de Ia journée des madrigaux, mais moins divertissante

pour la maîtresse du 1ieu. Le démêlé se tourna contre Mé-

nage. On raill-a sa piètre connaissance du latin, son manque

dthumourr sâ malice et son ignorance dans des vers burlesques

où 1'on Ie peignit comme "le plus grand fou du Royaume".Cotin

publia 1es versr ên 1666 à Ia Haye, dans un volume satirique

intitul-é la "Ménagerie". Le tome sent Itimposture et 1e sar-

casme. J'en cite un quatrain de Cotin même:

nsapho, rentrez dans votre lrou,
Fuyez lfénage et son école,

Eí preneø garde que ce fou,
ìle vous fasse deveni¡ follen,

Le volume se termine par ces mots:"Tel-l-e est la puni-

tion de )'injustice de Ménage qui esú venu quereTler de

gaieté de coeurrLln homme innocent qui vit sans anbitions,sal?s

intrigues et sans cabaLe dans Le monde et q.ui ne Lui avait

point f ait de mal-" . (436 )

Ltorage commença innocemment. Un petit nuage de qr-rel--

ques mots anodins rangés en quatre vers rimés, amena un oura-

gan de passions aussi futil-e que vain. Une tempête dans Lln

verre d'eau, La coteri-e du sal-on endurait des dissensions

intestines depuis un certain temps déjà,et il senble que tout

prétexte ait été bon afin de mettre fin aux réunions dont ses

membres s'étaient petit à petit lassés.

******

Fort clairsemée, 1a compagnie vécut encore ensembl-e

de recevoir en 1671, Ie prixl-a joie de MII-e de Scudéry

116, Je rìois, héIasl, me pÌaindre une nouvelle fois du

silence des len,lres sur 1'afirire,
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dtéloquence fondé l-a mêrne année par Bal-zac et " immortaLi-

sant tout ensemble, dit Pell-isson (437)' et sa passion Pout

L'éLoquence et sol2 zèl-e pour 7a reiigion"(438). Elle fut 1a

première à recevoir pour Son discours "De Ia GLoirê", une rné-

dail-le d'or de 200 francs avec une effigie de Saint-Louis' l-e

jour de la fête de ce Saint, lors dtune biennale solennelle

tenue par la congrégation. Le post-scriptum dtune Iettre de

Vertron à Mne de Saliez-viguière d'AÌby(439) m'apprend qu'une

céIébration se fit dans le Sanedi à cette occasion.

Un inconnu apporta à MIle de Scudéry un paquet où

elle trouva une petite boîte contenant une ode attachée par

des rubans de diverses coul-eurs à une petite guirlande de

Iaurier d'or. Les vers rendaient hommage au triomphe de l-a

lauréate. Ltode s'intitulait: "Les Dames à Ml-Ie de ScudérY".

Sapho fit aussitôt une réponse en vers("4 Itillustre secré-

taire des Dames" ) . Je Ia trouve dans 1a susdite lettre.
nsoyez du noins jaloux de vobre propre ouvrâge'

l{os plus rares esprils viennenl iui rendre honnage;

Il n'¡ qu'un seul défaul, qui se corrigera,
l{etlez-y volre non, rien ne lui ranqueran,

On découvrit plus tard que c'est MIIe de La Vigne qui

ftrt l'auteur de 1'ode apportée par I'inconntt (440 ) .

Le discours "De la Gloire" jouit dtune grande renom-

rnée . J'en tire une phrase clui f ait partie d'un passage oùr

Mlle de Scudéry s'emploie pour compromettre l'attrait futile

{3?,'L'Ilisloire de i'Àcedénie Françaisen,

{li, Cf, lellre de P,laisanb à Bossuet"' 8,VI,16Î3.
{39, S,l,n.d,,dans:ia nNcuveLLe 

Pancioren,

4{0, D'aut¡es braces épisbolaires sur Ie prix de ia Prose:

I{ile Du Pré à Bussy, ii},IX,16?1, la corresponriance de

'i erlrcn de it?1 avec !{ne [lourlens ('l{ouvelle Prn,jme') ,

tlarbinelii à Iflle de Scudély(lô.Il i et beaucoup ri'aulies que

ccnfient le recueil de Sercy,Voir aussi les nadrigaux t'ails
prr Sabatier de l'Àcadénie d'.{rles qui couinénoreni le
succès de la PucelÌe du l{arais,
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de la beauté matériell-e : " La beauté esÚ une il-fusion qui se

détruiú dès qutelle paraît", Une étonnante observation qui

trahit une nouvelle fois Itégarement de I'auteur dans Itocéan

de mots qui furent mis en oeuvre exprès Pour exalter le beau

et pour aider le lecteur à l-'atteindre. Telles furent aussi

les aspirations du Samedi ' auquel Mlle de Scudéry imposa Ie

ton. peut-on considérer cette qualité esthétique à travers un

classement sélectif? La beauté appartient à des catégories

universelles et rien n'autorise à une séIection préméditée

des phénomènes appartenant à une rnême classe imposée par la

nature des choses. Le beau est absolu. Dans le susdit Passage,

ùflte de Scudéry cherche à dévaloriser la beauté physique et

natérielIe au profit de Ia beauté spirituelle. Faite comme

elLe Ie fut, la phrase ne pouvait être plus spontanée. Et

pourtant, I'envie de plaire raffine Itesprit, tout comme

I'envie de saisir le beau, indépendamment de Ia catégorie à

LaqueIIe il- appartient. Les deux mouvements révèlent notre

rì i qnos i r- i on innée à tend-r'e vers L ' idéaI .u¿ ptsv

*x* * **

Dès Ie début et jusqu'à Ia fin,le samedi fut imprégné

de I'activité littéraire de sa présidente et de l'écho qui l-a

répercutait. On y céLébra aussi son adnission à l''Acadérnie

cles "Ricovrati" de Padoue q.ui se faisait gioire de compter

parmi seS membres d'atltres illtrstres dames f rançaises t te1le

Mme de Rambouillet surnommée "La Lumière de Rome" ou l-a com-

tesse de la Suze . Nf tl-e de Scndéry -v reçut le nom de " I'uni-



558

verselle" ( 441 ) . Ce fut un acte reconnaissant les mérites de

Sapho pour la littérature. Les romans de Martin Fumée: Théa-

gène et Chariclée", "Théogène et Charide" ainsi que "l'As-

trée", furent les Iectures préférées de sa premíère jeunesse

et,plus tard,une source d'inspiration pour ses ProPres écrits

(442), En 1699, huit ans avant sa mort, Ies mêmes lectures

divertiront sa solitude ( 443 ) . De mul,tiples pages sur le vrai

et parfait amour s'harmonisant avec la décence et I'honnê-

teté. Ell-e-même mit sa plume au service des mêmes idéaux.

Bien que ne se piquant pas de belles lettres ( 444 ) ' elle

pubÌia, on Ie sait, d'innombrables voLumes où les héros ne

font que se lamenter, gérnir et mourir de passion. Ce sont de

véritabl-es Ieçons d'amour obligatoirement platonique - où

elle peste contre l-e mariage(445) traitant tout mari de tyran

et de maître, et où eI1e tornbe dans I'excès d'une précio-

sité équivoque exal-tant ltanalyse des sentiments du coeur et

Itimportance des conversations galantes ( 446 ) . Les historiens

111, Il convienl d'observer que Verlron, conseilì.er,
hisforiographe du loi el nembre ie l'¡lc¡dénie [oyale
d'A¡les ful aussi nenbre des nRicovralin, Je ¡envoie le

Iecteur aux docunenls relatifs à la noninalion de l{lle de

Scudéry qui se ticu'renl dans la nìlouvelle 
Pandoren ei à 1a

Ìetbre de Ve¡tion à l{lle t]uyonnet (s,d, ) dans 1e ¡êne

volune, Cr¿sl" à lroccasicn de cet"te nomi.nation qu'il cooposa

pour Saphc une devise l une aloueble s'élevant vers ie cieL

avec ces iuclsl Åd Soler üodula¡ina te¡dant,
{,t¿, Cl, sa lettre à lluer", II,iii?0,
443, Cf,lettre de I{uet à l{lle de Scudéry, i5,III,169i où ii
lui parie de d'lJllé ei de Diane de Chasteaunorand,

4{1, tllle de Scudéry à I'llle Paulel,l0,XiLiô45,1{ss,Contlr[,
lo ,ïI, fo 15?,

1{5, Elie resta fidèle à ses conviclions, cf, sa leir're à

Boisot, ?,IV,1ô91,

4,{t, V,Cousin ('La sociéié t'rançaise au ÍVIIe siècle')
glorifie I'exactilude historique des batailles du nCyrusn,

birée - suggère-t-i1 - des réunions de l'hôlel de tondé

auxquelles Sapho pariicipa,Que penser ¡lors de cetfe phtase

lirée de Ia leti¡e ie Pellisson à S¿pho de Coraoiègne du 2i,
iI,l6?X:nVor.ls n'ainez pas Ies parficularilés en hiscciren,
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en ont écrit des tomes aussi innombrables que ceux de Ia ro-

mancière même. Je trouve à proPos de me taire.

Aujourd'hui Presque conplètement oubliés mal-gré de

nombreuses traductions (447)t au XVfIe siècIe, les romans de

Sapho (448 ) connurent une popularité extraordinaire. Tous

Iisaient Ie trop long "Cyrus" (449) et la trop longue "c1é-

lie". Jtai bien dit "trop long" car,au fur et à mesure qutils

tournaient les pages, les membres du microcosme du Samedi

finissaient par s t égarer parmi les épisodes dont ils ne

pouvaient plus contrôler les péripéties. Leurs lettres de-

vinrent un forum dtentraide sociale où Iton s'éclaircissait

mutuellement Ies circonstances des aventures de Peranius et

de Cléonisbe, ou bien celles de Thrasibule et d'Alcionide

(450). L'égarenent êLai-t, inévitable et il ne restait qu'à

chercher du plaisir à savourer la tendresse du texte et à

s'amuser à déchiffrer les personnes dissinulées sous les noms

supposés, inventés par la romancière, "J'ai déià 7u 7a noitié

de "Cl-éLie" - écrivait Mme de La Fayette à Ménage (24.I,X.

1658). Je ne sais qui est E7ísante' ChrisiTe ni Ciarice.

Faites-l-es-moi connaître, ie vous en Ptiett , Le passage

invite à croire que certains amis du cercle furent mieux

informés que les autres. Ayant apprécié 1'agrénent du "Grand

Cyrus", ctest Ia "CléIie" qui fit ensuite les délices de Mes-

dames de Sévigné et de La Fayette. Je renvoie ]e lecteur à

de fort nombreuses lettres de cette dernière à Ménage (451)'

{{?, nle 
Grand Cyruso fut tr¿duit en presque toutes les

langues européennes et en plusieurs langues de lt0rient'
1{8, nDes ron¿ns éternelsn - tne de $évigné à sa fiIIe' 2?.

II,l66?, 20,III,lt11, 25,II,1680.
419, Cf, Iebtre de tlne de 8évigné ò sa fille' 2,VIII,lt80,
150, Cf, lettre de Hne de Sévigné à sa fille' l3,V,lÛ?1,

15t, 22,VIII,1656, l3,III,l65?, 20,II,165?, IV,l05{, 2?.

vIII,l655,2,fL1655,
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dont celle du 17.IX,1655 qui retient surtout 1'attention.

En s'adressant à Ménage Pour lui demander de lui envoyer Ie

second tome de "CLélie", Mme de La Fayette stengage à Ie Lire

en secret et à le 1ui renvoyer aussitôt fini. " /Vous Pouvez

assurer Ml-Ie de Scudéry ) qu'en Ttenvoyant en Auvergne c'est

comme sj e[[e f t envoyait dans Jes états dtt grand cham de Tat-

tarie et qu'i1 y seîa a¿¿ssj inconnu et aussj caché".Laissons-

nous gagner par I'idée qu'avant leur mise en vente,Ies romans

de Sapho circulaient confidentiellernent parmi Ies intimes du

Samedi-.

Le bel esprit des Romains, Ìeur générosité ¡ leur amour

pour Ia patrie et leur passion pour l-es questions tendres et

galantes, exposés dans le "Grand Cyrus" et l-a "clélie", n'en

firent pas des ouvrages serrés, mis à I I abri de toute cri-

tique. Mlle de Chalais condamna Ie premier aux flammes (452).

Une voi>l sortant de 1'ordinaire ne serait-ce que par le cou-

rage de Ia "Sainte Chal-ais" (ibid. ) d'oser décl-arer nuL Le

roman que le clan dont eIIe faisait partie (453) portait aux

nues en le procJ-amant un bréviaire modè1e des bienséances

auxquelles aspirait la bel-1e société.

Boileau traita Ie même roman d"'époLtvantable" ,

d'"effroyable" et dt"åorribLe" (454 ) et Sagna plusieurs iI-

l-ustres adeptes pour sa doctrine . Je trouve tlne lettre dtAr-

nauld à Perrault (s.1.V.1694) qui m'apprend que Ia princesse

de Conti et Mme de Longueville se rangèrent aux côtés de

Boil-eau et 1'encouragèrent à imprimer sa "Pièce en prose

contre les Romans" ol'r 1a "cIélie" nt était pas épargnée non

{52, ,Jf, Leiíre ie t]ostar à ,lcnrarl, s,l,n'C,, Paris' 1Û53,

{53, EIIe fut I'une des convives appréciées des sé¿nces
ì!rri...

1i4, 'Une pièce en prose confre les R'onansn,
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plus, afin de dénoncer " combien ces Lectures ( étaient ) dan-

gereuses". Un changement de goût radical ou bien Ie "cou-

rage" discutable de clamer tout haut ses appréciations à

ì-'époque où d'autres voix s'étaient déjà faj-t entendre et où

res riens de soridarité unissant les membres de l-a coterie

étaient fort relâchés? J'opte pour Ia première thèse car

Ies romans de Mlle de Scudéry après avoir plu, devinrent

irréversiblenent dénodés: déjà peu connus à 1a fin du XVIIe

siècle, oubl-iés au XVIIIe, ils ne sont lus aujourd'hui que

par des spécialistes de 1a littérature française.

** * **x

TeI fut aussi le sort du Samedi. Ses querelles rnuÌ-

tiples marquèrent Ie point de non-retourr âü deLà duquel la

compagnie ne put plus revenir à l-a formule de départ. Le

sanedi s'éteignit graduellement et discrètement. Lasse de ses

divertissements et lasse de ses guerres, claj-rsemée', éparse

et fort vieill-ie, la compagnie se mourut en silence, laissant

sur Ie trône du royaume de la rue de Beauce, une reine

âgée, sourde ma j-s lucide (455 ) . II me paraît inutil_e de

chercher à établir comme 1'ont fait mes devanciers - une

date définitive de l-a fermeture dn Sanedi. A travers ra cor-

respondance de chapelain, l'académicien se laisse entrevoir

dans l-e saLon encore vers 1675. Le samedi semble alors avoir

perdu ses structures et la cabal-e ne vit pitrs cllle dans une

455 , Inconnodée par un ihumalisile I'enfernant dans sa

chambre, nne pouvânt narcher quo i qu'il ne soil '¡u'aur
genouxn, souffranl d'un rhune éterneI, eile garda la
s'lbsbance grise inlacte, nJe suis d'une fanille où Les

iessotts de la raison ne s'usenb poinb'(À l{ne de r)hanCiot,
10,ry,1695),
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morne inaction, menant une existence insipide. Je suj-s irré-

sistibl-ement portée à associer 1a fin du salon à Ia mort de

sa présidente. Je fermerais volontiers sa porte Ie jour de

son décès. Outre quelques artifices outrés bien qu'innocents,

produits par Ie lieu, Ie salon du Marais représentait davan-

tage Ia cha.Leur humaine que le génie intellectuel. Les rela-

tions humaines 1ty emportaient sur les relations intel-1ec-

tuell-es et mondaines, Itesprit ayant éLé Le prétexte spontané

et Ia raison spirituell-e pour 1a naissance du clan gui, soudé

accidentellement, découvrit des passions commurÌes et des ta-

l-ents qui consolidèrent Italliance de ses membres.

Vieille et hors circuit(456)' Sapho continuait à re-

cevoir la visite de ceux parmi ses amis qui étaient encore en

vie (457), Jtose croire quteJ-1e sut rester en communion de

coeur avec eux tous (458).

En 1688, Martin Lister passa la voir, "C 'est une três

vieille personne úrès l-aide" (459). Dommage qu'il- ne se soit

^t^-+^-.- l^ I ^ -^-^^l ^-

Amie dévouée, eIIe di-sait que son coeur valait míeux

que son esprj"t. "... je suis une amie fidè1e, sjncère et dés-

inté¡essée"(460)."Je respecte mêne mes amis quand iJs s'en-

{56, A lluel, ¿3,lV,l?01:n[e rhunabisne que j'ai aux genoux

est devenu si fâcheux que je ne marche plus, mais non

eslom¿c et na ¡aison sonb bcujours en sanbén , J'ajoulerais r

le coeur,

l5?, lle cessant de se batlre conlie ses dilficultós
pécuniaires, rnalgé une pension viagère établie par l{aøerin
en 1665, par Boucherri en 16?5 et puis par Ponlchartrain,
irrégulièrenent eb difficileneni payée, nJe ne suis payée

de nulle pari'(à Ecisot, 16,l/I,1û91), Voir aussi sa Leltre
à iluet du 28,I1,1691 el d'¿ulres au nêne de 1895,

158, l{orle rue de Be¿uce, Ie 2,'/i,.t?()1, Ses resles reposenl

dans l'église Saint-llicoias-des-Chanps,
{59, 'A journey Io Pe¡is in ihe ¡ear 1688n, Londies,
J,Tonsonr 1699, p,93, expo, ?01,

460, A Sabalier, s,1,n,d, p,123, ¡ecueil de Jacquinet,
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dorment" (461 ) . Généreuse et compatissante r elle' prodiguait

sans compter du réconfort. "Ce ntest qutauec vous (... ) lui

écrivait PeIIisson (462), que je prends La Liberté d'être

malade, Je n'en dis rien ici" ( 463 ) .

En amitié, elLe devint une experte sans parei11e.

Dans leurs Iettres, les contemporains ne cessent de citer ses

idées, ses versr sês maximes et ses proverbes sur I'amitié

(464). Elle souhaitait que I'amitié soit d'une sincérité nue'

débarrassée cle tout ernbellissement. " En natière d'amitié, je

ptends -ies cåoses au pied de l-a l-ettre, Ce n'est qu'en gaJan'

terie q.ue je souf f re L'exagération" (465 ) .

Intelligente donc méfiante r elle sottpçonnait partout

1timposture. ".., jtétablirai une chambre d'amitié pour re-

chercher to¿¡s ce¿¡x de mes amis ( . . . ) q.ui autont nal ¿¿sé de

Ltaffection que j'ai eue pout eux (...); et, enfin on exami-

nera toutes ces maLversations dtanitié avec une écluité mer-

veiL-Zeuse qui fera honte à bien des juges" ( 466 ) . Bientôt

^^-+-.^^1-^.:-^ .J./.^: l'ì,.-.:^^*í^ ^l'l^ :^-.:,,-.i+ À D,,^^.. l^ Di
Þ vPLLtd,SEIl4IIC L,lYÞII-lUÞ¿(JlltlgE, EIIç gvlav¿u a UqÐÐ.Y ¡s 4t.

II.1673: " Vous avez raison de dire que je devais avoir des

amis, car je suis assurément ¿¿ne très bonne femme, Cependant,

de l-a manière dont, je conçois L t anitié, je n'ai que d'agré-

abl,es apparences dtamis; et je me trouve des sentiments

tel-Lement at¿-deLà de ceux qu'on a pour moi g¿¡e je ,Zaisserajs

1à 7e nétier d'amie comme f ort inutil-e, Ce¿¿x cltti cherchent l-a

461, [a nòue à Boisoi, l(),llLlû94,
1t!, De Conpiègne, 3|),I7,16?1),

{6:, Cf, Ieftre rie !lne de Sévigné à Ponpcnne, ¿?,ILlE6,l,
{û1, Cf,lettre de Bussy du 16,VIIi,lô?i, ¡ecueiJ. de Lanson,
- -r f'ì

{û5, ,{ Pellisson, s,l,n,d, dans;nDocumenls inédils",
{6ô, Å l{uei, non datée,
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véritabl-e anitié sont aussj fous que ceux qui chetchent l-a

pierre philosophale".

J'ai décidé de clore le chapitre sur cette note. La

profonde déception de MlIe de Scudéry démasquant cruellement

I'inutilité de son dévouement absolu, délibérément aveugle'

envers son cercle dtintimes, frappe dtune triste vérité l-a

qualité vérítabl-e de la camaraderie de ses hôtes et compro-

met celle de l-eur attachement. De l-'univers des anitiés aPpa-

rentes qu t elle condamne dans 1a susdi+-e l-ettre, j 'oserais

pourtant en exclure une: La sienne.

*****,l(
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VoiIà que le rideau que i'aí levé à Ia fin de I'intro-

duction retombe et voile de ses plis ce tabLeau vivant de la

société française du XVIIe siècle, tableau animé par un cor-

tège richissine dtindividus présentant chacun une combinaison

étonn,ante de traits distinctifs qui caractérisèrent Ies trois

salons précieux, obiets de cette thèse. Une espèce de trip-

tyque Iittéraire dont les trois Panneaux se dégagent facile-

ment de I'ensernble du récit.

Le salon de Mme de Ranbouillet: une démarche auda-

cieuse cherchant à contester et même à abolir une légende

abtrsive déformant les faits et les personnages réels, 1égende

accréditée d,ans I'opinion et amplifiée par 1'attitude unifor-

mément Laudative adoptée jusqu'à présent. flon étude de l-luni-

vers d.e Mme de Rambouillet s'est efforcée de rétablir les

vraies proportions de Ia question et de parler des amis du

cercle en termes propres, afin de définir leur vraie identité

et de déterminer ainsi }e noyau psychologique du salon créé

par ceux qui s'y jetèrent à corps perdu.

Le salon de 1a vicomtesse dtAuchy: une tentatiYe témé-

raire pour défendre cell-e dont mes devanciers n'ont fait

q¡'un objet de railleries et de persiflages' Les sources que

j' ai consu]tées et évoquées dans l"e chapitre II , iustif i-ent

me semble-t-il - cette démarche et invitent à avoir stlr Ia
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dame en question un

1'ont embrassée ses

regard moins catégorique que cel-ui dont

hi storiens .

Le salon de MlIe de Scudéry: le dernier trip-

àIatyque. Une vieille fille. Une longue vie, toute

littérature et à I'amitié. Une personnal-ité certaine qui

détermina l'aspect particulier que prirent les activités et

Ies intérêts du groupe dont e1le devint l-'animatrice spiri-

tuel-Ie. Une déception enfin,Iongtemps inconnue ou peut-être

tenue secrète, mais fatal-ement éprouvée et avouée au crépus-

cule de Ia vie a apporté au récit un accent aussi amer que

douloureux.

Trois univers.Trois unités différentes pour Iesquelles

Ia littérature et I'intérêt porté à Ia l-angu.e et au compor-

tement sentimental et intellectuel de I'homme, devinrent l-a

raison d'être et Ie centre psychologique des activités qui

s'y tinrent. Les Iettres m'ont permis de reconnaître leur

éIérnent spécifique, de 1e saisir et de Ie trahir. De révél-er

ce qu'i1s étaient réel-lement et intimenent. Elles se sont

montrées un prisme surprenant qui m'a invitée à sonder Ia

rnatière sous un autre angle. Examinée dans cette optiguer

elle a Iivré tous ses secrets.

I1 m'a été possible de surprendre la vérité sur les

trois salons faisant 1'objet de cette thèse, vérité dissimu-

l-ée dans les arrangements pompeux qui abonCent sotrvent dans

les l-ettres de l- t époque, seul-ement après l-es ar,'oir l-ues dans

leur ensemble. La condition nécessaire porlr me permettre de

saisii'le vrai sur le vj-f et de 1e dégager de Ia majesté com-

passée de Ia tene'"rr of f icie1le. Le Iecteur reconnaît 1es

deux phrases tirées de mon introduction. Je me suis permis de

vol-et du

dévouée
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Ies reprendre, car ce sont elles qui rendent le mieux I t idée

de La démarche entreprise dans cette thèse. Je renonce déIi-

bérérnent à déployer 1'adresse dtexprimer l-a nêrne idée en

ernployant d'autres termes. Un autre nérite douteux que de

multiplier les phrases n'apportant rien de nouveau, Au nom de

cette même philosophie, je renonce à une page forcée qui

chercherait inutilement à trouver un point commun pour amal-

gamer artificiellement Ies trois univers différents, Ies

trois réalités dif f érentes f aisant Itobjet de cet'r,e étude qui

n'est pâsr eIIe-môme, homogène. Les concl-usions tirées à Ia

fin de chaque chapitre, appartiennent aux unités respectives,

chacune consacrée à un sujet spécifique.La tentative de créer

une union intime entre elles, une espèce de fusion extorquée,

risquerait de produire un alliage aussi absurde qutindési-

rable. Je continue aussi à épargner mon lecteur et à ne pas

f irriter par 1a redite.

Reste l-a méthode.

Il- m'a éLé possibl-e cl-e bro-sser rTìa v'i sion personnelle

des trois salons sur lesqueJ-s porte Ia présente thèse,grâce

alrx lettres des contemporains (1) . Ces Iettres dévoil-ent des

détail-s qui semblent avoir éLé éloignées de 1'attention des

historiens.

Au XVIIe siècJ-e, 1e cominerce de Iettres était, en f ait,

un commerce de complirnents et de f latteries. Prodigr:er des

éloges pour en recevoir, De prime abord, elJ-es sembl-ent avoir

1, Le salon de Ia viconiesse d'Auchy est un cas à pari,
J'¿i Céjà bien précisé que le silence sous Iequel les

conlenporains passenl sa ru¿ile el ses faniiiers, :sl er

Lui-nêne une ré'¡élalion, ce q'¡i a auborisé el ¡âie
nécessité le recours à d'autles sources,La présence notoire
ie celies-ci dens Ìe chapilre sur Ie saìon Ce teiisre, a

cé jà été jusii,f ì.ée à derrx raprises: rians l'iniicducilcn :t"

Cans Le chapibre nêne,0n s'en scu'iien*u,



568

peu de valeur historique du fait de 1'habileté des membres de

Ia caste à éparpil-ler outrageusement les mots polis altérant

la perception et créant ainsi un mirage. Un gigantesque

trompe-1'oei1 con-ve-nu. Une vision trouble, noyée dans Ies

broussailles des conventions verbales, dont les développe-

ments, ornements, répétitions,bref toutes les redondances

fâcheuses ne laissèrent intacts ni Ie sens ni Ie plaisir de

l-a lecture des lettres des contemporains. Dans ces lettres 
'

j'ai trouvé mon bonheur Ià où Ies expéditeurs étaient sin-

cères et avaient oublié,un petit instant,le protocole de

1'urbanité précieuse, 1'art de se tromper soi-même et l-'art

de tromper les autres, et où ils se laissèrent saisir en

dehors de toute élaboration esthétique. Ce sont ces petits

moments dtinattention, de distraction ou de négligence' Qui

m'ont perrnis de découvrir Ies dessous des épisodes faisant

l'objet de cette étude.

Fort appréciable a été aussi la possibilité de lire

ces lettres dans l-eur ensemble, de les relire, de les aban-

donner pour les reprendre ensuite de nouveau afin de les exa-

miner à partir d'une autre perspective.

L'étude des rapports de ressernblance et de différence

entre elles s t est montrée une source de découvertes révéla-

trices et de conclusions étonnantes.

De même que Ia dj-versité des signataires et des des-

tinataires. Bien que mttltipliant Ies difficultés de percep-

t j-on, e1le a permi s de sais ir , à travers le réc it relatan+'

diverses circonstances de I'univers socio-lit,téraire en

cluestion, toute l-a compl-exité des attitudes httmaines envers
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Ies événements qui sont la cIé du thène de cette étude. Un

enrichissement qui nta Pu que parfaire cette approche.

Au cours de cette analyse, i'ai soufflé plusieurs

doutes, Le proverbe dit que dans Ie doute, iÌ vaut mieux

s'abstenir. J'ai renoncé à cette sagesse êtr dans plusieurs

cas, j'ai décidé d'aborder l-a question en adoptant Ia posi-

tion phiì-osophique qui impose une suspension du jugement

déf initif , puisque niant l-a possibil-ité d'une certittrde abso-

Iue. Le doute a toujours éLê un pas important vers 1a véritét

tout comme la défiance à I'égard des valeurs et des apprécia-

tions reçues.

Un mot sur la rédaction.

Il m'a paru essentief d'établir avec mon lecteur une

relation dynamique tottt au long de Ia narration. Je veux dire

par Ià que j'ai essayé de I'inviter à une participation ac-

tive au déroul-ement du présent exposé en cherchant à intégrer

sa perception comme un maillon indispensable de Ia communica-

t j.on entre lui et moi. C'est cette j-ntention qtti est à la

source de ce dialogue muet r âü cours duqueL, lors du débat 
'

chacun des deux "interloctrteurs"devine 1a posi-tion de I t atttre

plus qu'il ne parvient à la connaître tout entière et sans

voile, position qui est néanmoins fortement su$$érée par le

développernent du raisonnement et par les conclusions qui en

découl-ent. Je souli-gne f importance de ces sous-entendtts et

de ces réticences, Persér'érant dans mon opinion que le Iec-

teur a pu éventuellement ne pas désirer forcément qtte ie

mette toujours mon point sur son "i".
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Outre cela ce diaÌogue est devenu pour moi la seule

possibil-ité de partager avec mon lecteur, tout au long de ces

600 pages, la passion pour un sujet qui Ie mérite.

Et voici que je vais m'adresser à lui une toute der-

nière fois. J'aurais préféré que Ie lecteur puisse arriver à

1'appendice qui suit, directement après avoir lu 1e dernier

mot du chapitre sur le salon de Mll-e de Scudéry. Ce saut

abrupt lui aurait été bénéfique porlr la réception du contenu

de Itappendice. Ltimpuissance à I'égard des formal-ités aca-

démiques, f impossibilité d'y désobéir êt, d'autre part, le

besoin certain d'une conclusion permettant de formuÌer des

idées qui n'ont pu trouver de place ai11eurs, rendent la

transition noins brutale, certes, mais aussi noins efficace.

Je me heurte ainsi à I'impossibj-lité d'y remédier et je

I'avoue à mon lecteur, car iI est sans doute passé par les

mêmes angoisses en rédigeant sa propre thèse. I1 saura

néanmoins rappeler maintenant à sa mémoire I'ambiance dtr

dernier chapitre pour plonger plus aisément dans ce-l-Ie de

1'appendice qui évoque encore une fois l'univers des Ìettres.

Je m'aperçois aussi que je viens de lui en écrire une,

ce qui stest faitr vr-l Ie contexte, tout spontanément,
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MlIe de Scudéry a assuré à ses lettres une solide sur-

vie. La correspondance de cette précieuse est riche. Ltesprit

et l'égard aux personnes y dominent.Elle fit de cette science

un chapitre de Ses "Conversations"("Sur Ia manière dtécrire

les lettres" ) . Un détail lui doit sa naissance: elle fut Ia

première à retrancher de Ia formul-e de Politesse finale 
'

Itexpression "très obéïssante" (1). Une petite touche qui

modernisa l-a cérémonie surchargée (2) des l-ettres.

Pour certains de ses correspondants, elLe fut une con-

fidente. Huet ( 3 ) faisait Partie de cette trottpe et lui avait

avoué son amour secret pour Mme de Malnoue. Pour d t autres,

elle fut une autorité Iittéraire. CorneilIe ltavait consttl-tée

sur ses deux épigrammes dédiées à MtIe de Serment (4),Ba|zac

sur sa relation à Ménandre (5), Robert Arnauld d'Andilly sur

sa traduction de Sainte-Thérèse ( 6 ) , Charpentier sur sa tra-

duction de 1a "Cyropédi-e" (7). Pour d'autres enfin, eIÌe fut

une amie déIicieuse qui leur écrivait régulièrement pendant

de longues années: à Boisot pendant 40 ans' à I'Iascaron (8)

1, L'usage avaii adopié 
nvotre brès hunble ei très

obéissanb(e ) serviteur(servanle) n,

2, Cf, Ietlre de Lantin à Àblencouri, s,i,n,d,
3, EIle se nêL¿ de son élection à l',{cariénie ['rançaise
(Cf, sa letbre à l{uet, 25,)(,1691, I'expo, 210),

4, L¿llre Je Corneille à l{ile de Scudér¡' de Rouen,

16,XII,1659, l{ss,Conrarb, bc IX' fo 859,

5, Baløac à l{lle de Scudé17, 25 , VII ' 1639 ,

{i, le nêue à A¡dilly' s,l,n,d,
?, Charpenbier à l,lile de Scudéry' 1659,

8, L'évè,1ue de iuLle prcfita des indicalions de Sapho

pour ccuposer son oraison funèbre de Turenne,
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encore pl-us longtenps, connaissant 1e prédicateur dès sa

jeunesse.

Nous gardons 2I lettres échangées entre Mlle de Scu-

déry et I'abbé Charles Genest,garçon d'écurie devenu homme de

lettres. Install-é à Versailles, cet ami de Pellisson y fut un

porte-parole de Sapho. Leur correspondance constitue un re-

gistre des événements sociaux et littéraires de r/ersai11es,

ainsi qu'un journal relatant 1es activités des deux corres-

pondants. Lors de son voyage à l"farseille, Genest était muní

de l-ettres de recommandation écrites en sa faveur par Mlle de

Scudéry, entre autres, à Pervius. Genest rencontra aussi Mme

des Pennes. La Lettre de I'abbé du 19.V.1677(ou 1678?) évoque

1e vif souvenir que Ia Baronne gardait du séjour de MlIe de

Scudéry à Marseille et ses propres Iiens, bien qutépiso-

diques, avec Ie Samedi, La correspondance de M-l-Ie de Scudéry

avec Genest prête à croire que I'abbé aida Ia romancière à

gagner Ia sympathie de Ia cour pour son activité littéraire

et à intéresser Versaill-es à ses Samedis. Les "Chants de I a

Fanvette" composés rue de Beauce, circulaient à la cour et ce

sont les amis du Sanedi qui s'y chargèrent de la distribution

des vers: Genest, Montausier, PeIl-isson et MlIe de Serment ( 9 ) .

Sapho envoyait régulièrement ses vers et ses romans à 1a cour.

C'est Genest qui les y propageait: à Ia fille de Louis XIV

et de Mme de Montespan il- donna à lire le "Cyrus" ( 10 ) , à

Fénelon et à Bossuet il montrait les vers de Sapho, à tot¡s il-

recommandait ses "Conversations". " On continue ici à l-ire -Zes

"L:onj,'ersations" oir nous trouyons tant de 1eçons util-es pour

!, Ccnee flle rie Scudér¡, nenble Ces nF,icc'¿raii' 
de

Pri, ue, Cf, leibre de ûe¡est à t{Ile de Scudéry is,i,n,d, )

,i¿ns Ê,IlL'î, 7lllI/III, 1$?3,

1i), ilenes+, ) Sapho, ¿4 YIii,llgi,
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bien vivre et el.Jes font l-eur effeú sur tous ceux q.ui -Zes

Iisenú" ( 11 ) . Quelle jolie sottise I Etant donné La dépravation

manifeste de la cour,je doute que ces lectures aient vraiment

été efficaces.

Je signale aussi Ia correspondance de Ml1e de Scudéry

avec un familier obscur du Samedi, le Mérigène (12) de la

"CléIie", Encore un galant dans 1'orbite de Sapho qui se vou-

Iait son adepte. Les Iettres que Ml-le de Scudéry l-ui avait

adressées f orment un recueil- de conseils pour b j-en parler,

écrire ou séduire galarnment. Ltécolier s'appliqua. Dans sa

lettre du 27 ,X. 1656, M-l-Ie de Scudéry Iui dj-t:

Vous eiuez assez galanment

Vous éc¡ivez flatteusement
tr{ais quand on se plaint d'une absence

0n dit foujours plus qu'cn ne pense,

Et sur ses poulets:

{Jn l{ovice de billeis doux

|l'en a si bien écrif que 'rous, ( ibid. )

Ceux écrits par ùfIl-e de Scudéry n'étaient pas moins

brillants. Dommage seulement que 1'accord du participe passé

n'y ait été observé plus ponctuellement.

La correspondance de MII-e de Scudér-v est énorme. Vu

Ies nombreuses publications sur la question, je tiens ces

cho se s polrr parf aitement connlle s , j e ne vai s donc pas m' y

attarder. Je ne peux mieux faire que de renvoyer le l-ecteur à

I 'une d' el-les . L' ouvrage de Rathéry et Boutron: "Ml-Le de Scu-

déry, sa vie et sa cori'espondance",traite la qtrestion de f açon

détaill-ée.

Je passe par contre à la correspondance qu'elle

échangea au cours de si:l ans (1656-1661) avec Ltne ari-sto-

1i, Le nêire à la nêne, 19,'/IL1636,
i?, !{ss,l)cnl:r'", i{3|), liasse l(I, la:}:19 ab suiy
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crate allemande, Sibylla Ursula, Herzogin von Braunschweig-

Lüneburg(1629-1671).Les Iettres qui constituent cette cor-

respondance sont pratiquement inconnues car, trouvées Par un

universitaire de BerkeIey, Blake Lee Spahr, e1J-es n'ont été

publiées qu'en 1982 à I'occasion de La parution en Allemagne

d'un ouvrage collectif en 1'honneur d'une grande spécialiste

polonaise du baroque françaì-s, EIida Maria Szarota (13).

Deux mots sur SibyLl-a Ursul-a.

C'était Ia soeur bien aimée du duc Anton Ulrich,auteur

des deux romans historiques l-es plus connus en All-emagne au

XVIIe si-ècIe:"Die durchleuchtige Syrerinn, Aramena" et "Octa-

via, römische Geschichte". Une grande complicité intellec-

tuel-Ie et créat ive unissait l-a soeur et Ie f rère dès Ie bas

âge (14 ). Sibyl-la Ursrtla maniait à merveille aussi bien Ie

f rançais que l-e Iatin ( 15 ) . La traduction devint Lrn résultat

logique de ses intérêts pour les langues. Ell-e traduisit de

Iarges fragments de "Cassandre" et de "Cléopatre" de La Cal-

13, Fille d'un diplcrlale ¡oLonais ererçanb ses fonctions à

Paris et d'une poétesse d'origine poÌcnaise publiani en

rllenand, elle est née à Paris ¿n 1904, Devenue profssseur

de libtéralure allemande à I'Universi+,é de Va¡sovie, eJ.le a

pubÌié piusieuis lurråies qui nebtenr" en évidence

l.'étonnante variétá el I'érendue ,ie ses intérêls el de

ses bravaur de recherche, Elle s'intéressa particulièrenenb
à la li|:lérar"ure euicpéenne du Ir/IIe siècle, mais aussi à

l'esthélique,à la iìréorie IiLtérai.re de l'ápoque baicque ei
de l'âge des Iuniè¡es,
14, Plus fard,Anlon fJiiich présenle une vision forc inbine
ie sa soeui, en i' inca¡nanb dans un Ces personnages

principaux de son nÀi¡irene', Sibilla s'y dissimule sous ie
non Ce Suri¿ne,

15, Elle se nit au l¡lin à I ¿ns et ncüs c0nset'í0[s se

correspondance en irlin el'ec Ie feneux théologien Cil tenps,

fohann ïalentin Andrae, Elle a'¿ail alors 19 ans, J,ri,Andr¿e
publia tcule s¿ ccrresponCance avec Ia fenille Cuc¿Le en

rleux volunes, Le seccnd est dédié à Si'oylla lJ¡suLr,
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prenède (f0¡. Elle mit moins de onze mois pour traduire à peu

près 1400 pages des deux ouvrages (17).

Ce fut une femme savante. Son énorme bibliothèque

dont Ie catalogue se trouve aujourd'hui à Niedersächsisches

Staatsarchiv (18), témoigne de ses Iectures.

En 1655, son f rère partit pour Pari.s. 11 y eut une

audience avec Ie roi, fut reçu par Mazarin et fréquenta les

sa-l-ons parisiens. Il- y f i-t connaissance de Madeleine de Scu-

déry. C'était 1'époque où Georges était exil-é en Normandie

(1654-1660) et Sapho s'adonnait à ses Samedis. Je tj-ens à

rapporter ici une remarque fort j-ntéressante, indiquée par

Blake Lee Spahr dans sa préface à la correspondance entre

Mll-e de Scudéry et Sibylla Ursula. I1 s'agit de Ia coTnci-

dence qui fait entrer le Duc et sa soeur en paraJ-Ièle avec

Georges et Madel-eine de Scudéry. Les deux couples avaient

connu Lrne intinité spirituelle très f orte, partagé l-es mêmes

intérêts et activités littéraires, mais la situation de fa-

mille des der¡x jeunes gens ( le mariage cl-e Geor.ges et l-es f j-an-

çai1les d'Anton UIrich) desserra l-es Iiens qui les unissaient

avec leurs soeurs respectives. Leur activité littéraire rend

le rapprochement quasi impératif: l-es deux pairs écrivaient

et pubJ-iaient des ouvrages à l-a mode , dont l-'authentic ité dtr

vrai auteur troubl-e toujours Ies spécialistes en la rnatière.

15, Cn reccnnaib les deux rcnaäs préférés des salcns
paiisiens,
l?, Ðlle c0nposa aussi quelques pcésies religieuses,
publiées après sa nctl, un ciane inachevé, ainsi qu',;le
espèca de jcurnal ou elle f¿isei+" part au jour Ie.;oui i:
ses cbseirat"icns concein¿nt les prcblènes d" lous ies
j:urs, Dès 1î¡i?, eile vécut' ¿u Daner¿rI cù ¿ile ¡¡aii álá

ircjebé: pai l.e ilaria6oe Lvec le Cuc Christ"ian vor licistein-
iil'ic¡rsburã, Elle est ncrr,e en 1E?1 , à 42 ans,

ig, I ,\ll, ?,t llr, i95 : 3l{ volunes, pJ.us de 5t]0 tiires,
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C'est pendant ce séiour-Ià à Paris qu'Anton Ulrich

décida de mettre sa soeur en contact avec Madeleine de Scudé-

fy. Un geste que Ia soeur sut apprécier. Madeleine écrivit la

première (28.III.1656) selon Ies bienséances dues à Ia nais-

sance des deux femmes.

Dans cette correspondance, 9 lettres ont été écrites

par MIle de Scudéry (19), et 10 sont des réponses de Sibylla

UrsuLa (20). Cette petite correspondance tient sa place dans

cette thèse pour trois raisons.

Prenièrement r elle est inconnue, donc nérite une 1u-

mière plus vive.

Deuxièmement, elle reflète fidèlenent Ia façon dont on

stécrivait souvent au XVIIe siècler cê dont itai parlé dans

mon introduction.

Troisièmement, j t avoue être tentée de faire queJ-ques

petites observations qui s'imposent.

Tout d'abord, les faits. La tâche est facile car iI

y en a peu. J'apprends dans cet échange de lettres que MIle

de Scudéry envoya à Sibylla Ursula plusieurs parties de Ia

"Clélie" à partir de la troisième ( 21 ) . ElLe lui envoya aussi

Ies "Oeuvres choisies de Monsieur Sarasin" publ-iées sous sa

protection avec une préface de Ménager .l-audative Pour Sapho

19, ¿8,III, 8,\/I, 1û,VIILl656, l5,l/ILl65?, ?,IL1659,
une de 166l et trois non datées,

¿0, 8,t/IL1656, 24,VIII,l65?, ¿,XII,1659 et sept, Ieltres
non dalées,

?1, La publicabion de'Clélien s'étend entre 1t54 et 16ô1'

La correspondance con¡ença eu 1656,De là vienb probablenenl

le silence sur les deux prenières parties, Dans la
bibliothèque de Sibyll¿ Ursula,on a irouvé ? des 10 voluues

de 1'ouvrage,
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( 22) , Sibyll-a Ursul-a reçut de |'lIIe de Scudéry aussi Les clef s

de "Clélie" et du "Grand Cyrus"(?)(23). Un privilège certain.

J'apprends aussi les multiples ennuis de santé dont

Sapho fut souvent affligée à 1'éPoque. Le reste est vide. Je

fuis toute expression euphémique afin de ne pas adopter Ie

ton qui dornine dans toute cette correspondance. Sibylla Ur-

sula avait lu certains ouvrages de Sapho et finit par faire

sj-enne l-a manière exaltée dans Ìaquelle excella cette der-

nière. Les Iettres des deux femmes sont une accumulation de

louanges, de compliments et de flatteries échangés par deux

êtres qui ne s'étaient jamais vus (24)'

11 y a, en tout, 19 lettres. Ayant lu Ia premièreI orr

Ies a toutes lues. On finit inévitablernent par Iaisser le

regard glisser avec indifférence sur les mots soi.gneusement

organisés en phrases et par s t étonner de l'adresse des deux

correspondantes à dire si peu dans un volume si considérable

de texte. Des manoeuvres dont le lecteur devient Llne victime.

Iin srancl rlommage. Une toute petite autonomie vis-à-vis des

exigences que Ia civil-ité mondaine imposa aux Iettres ' 
attrait

donné à cette correspondance bien plus de poids '

II y est souvent question d'amitié. Sapho exalte le

grand nombre de ses amj-s (? ) (25 ) , ce qui invite Ìes dettx f emmes

à débattre la question.

tX, Prris, liiS?, lebIle de Sibylla Ulsulr ì l{lÌe de Scudéi]

non detée, p,|53 nThealrun Eutopaeunn,

¿3,0f, rhapilre III, p,4J{,roie 16,

?{ , ,le ciue néchaninenf à ce prcpos une phiese tirée d'une

iefire ron ialáe de Sib¡lLr Ursule à l{lle Ce ScudérI'
nTh:¿Lrun Surcpa.:uin p,l52l ",,, cioTalf que lcslle rnLiié
se souslienne plus par se p¡opre sclidité el pår ia nénoire

que ;e ¿alCe oe ';cs néiilesr 'l{e pEl ia node'rulllile 1e

ceix qui sont ecccusr'ull.ec de dép"^1n¡r* Leu¡ affeclior, sur

Ju papier eL d'u:er 1es conplinenlsn , BLies se sonl dclii
L'une 9, ì.'aulte 1rj Ielfres en 6 ansl
'ti ili, cnepil"re ilI' p,íô3,
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Le concept en est l-e suivant. Sel-on Sibylla Ursu1a

(26),Ia vraie amítié est invariablement Iiée à Ia vertu, âu

mérite et à l-'estime. Ces val-eurs suprêmes sont une garan-

tie de durée de 1'affection. J'y oppose mon véto! Aucune cir-

constance particulière, soit historique soit sociale soit

moraler rr€ peut justifier cette doctrine. L'existence des

humai-ns serait une solitude en plein désert, si, pour avoir

des amis, il fallait être un individu sans tache où tout

invite à Itestime et à Ia récompense. CeIa serait un privi-

l-ège réservé à une poignée de personnes noyées dans l-a masse

d'êtres imparfaits et faibles. L'arnitié appartient à des

catégories ayant une signification si universelle qu'il- est

impossibl-e de Ia considérer dans un contexte Iinité soit par

une époque, soit par un milieu, soit par des irnpératifs cul-

turels, L'amitié de Jef (27 ) offerte à un ivrogne sans 1en-

demainr âü moment de son plus profond désespoir, est ce bien

suprême qui ignore l-es ¡nérites, la gl-oire et les honneurs.

Mlle de Scudéry ne commenta pas l-es observations de Sj-bylIa.

Je.n'hésite pourtant pas à croire qu'ayant recherehé l-tamitié

toute sa vie durant, elle aurait plutôt applaudi à Ia thèse

de Brel.

Une autre réfl-exion qui nous permettra d'ajouter un

détail- au caractère de Sapho. Etl-e était tenace. Vers 165?,

el-le se nit à talonner sa correspondante pour que cel-l-e-ci lui

envoyât son portrait (On se rappelle la manie de Georges).

Or, la pauvre aristocrate avait -l-e visage déf iguré par les

marques de la petite r'érol-e et poser pour un portrait aurait

¿6, Cf, sa iet,tie non daiée,nlheabiun Suropaeurln,p,Ìi11,

l?, Le Lecieur ccnneit,':ien enieniu, le I,iàs beau pcène

de 9¡el,
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êLê pour eIle un supplice épouvantable ! Sapho-laideron connut

elIe-même cette torture. Dipl-omatiquement, Sibylla essaya

d'esquiver. Sapho ne déposa pas les armes. Mise au pied du

mur, sans possiblité de reculer, SibylLa Ursula offrit à

Madeleine,en désespoir de causer ün bracelet de ses cheveux.

Mais ce.l-Ie-ci continua à quémander un portrait Pour pouvoir

"voir Ìa peinture de Ja personne qui ,Z.es porte"(l), (28)Une

dure épreuve. Dans mon chapitre sur le sal-on de Mme de Ram-

bouillet, j'ai dit çlue I'homme devint la victime des excès de

Ia politesse mondaine, qu'il- s'était lui-rnêne imposés. Un

simple "non",dit ou écrit joì-iment,aurait suffi pour épargner

à I'une le malaise dû à son droit l-égitime de voul-oir cacher

ses joues déchiquetées, €t à 1'autre 1'effort d'inventer de

nouvelles supplications.

Une toute dernière remarque. Dans une lettre (16.VIII.

1656) de Mlle de Scudéry à Sibylla Ursula, je Iís: "... je

vous promets que dès que l-a troisjème partie de l-a CLéLie de

mon frère sera inpriméê. . . " Spahr trouve 1e passage signifi-

catif et en concl-ut que, si IIIIe de Scudéry était soit le settl

soit l-e princì-pal auteur de I'ouvrage, eIIe ne se serait pas

enpêchée de se présenter en tant que tel dans ses lettres à

S ibyll-a Ursul-â, d' autant plus qu' elle n' y chercha qltt à exc iter

1 'admiration qu'avai-t cel-l-e-ci pour sa position dans La so-

ciété. Jtai dit plus haut qr"le la part de Ia soeur et du f rère

dans les ou\¡rages reconnus aujourd'htri comme ceux de fllle de

Scudéry, troubl-e toujoLrrs I'esprit des spéciaI j-stes en la ma-

tière. Spahr en est un.

1l], ltlle de Scudéri à SiblÌla ÌJisula, 7,ii,i$í3,
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I LETTRES DE

1.

e

3.
4,
5.

6.

7,

8.

9.

10.

11.

12,

13.

AiguilJ-on (la duchesse de) dans: BarthéIemy E.,"Les amis
de Ia marquise de SabIé", Paris, Dentu, 1865.
Albret (le marécha1 de) dans: Colonbey E.,"Correspondance
authentique de Ninon de LencIos", Paris, Dentu, 1886,
Aloigny-Rochef ort ( 1e rnarécha-l- de ) dans : ibid. - 1 .

Andilly (Arnauld de) dans: ibid.-1.
Andilly (ArnauId de ) dans: Boileau, "Oeuvres" , Genève,
Fabri et BarriÌlot , L716,
Andilly (Arnauld de) dans: "Choix de lettres du XVfIe
sièc1e" , ParJ-s, M. Roques, 1890.
Andilly (Arnauld de) dans; Cousin V., "La société fran-
çaise au XVIIe siècle" , Paris, Di-dier et Cie, 1858.
Andilly (Arnauld de) dans: Lanson G., "Choix de lettres
du XVIIe siècIe", Paris, Hachette, 1913.
AndilIy (Arnauld de ) dans : " Lettres d'Arnatrld d'AndilJ-y" ,

Paris, J. Camusat, I645.
Andilly ( Arnauld de ) dans : " Lettres d'Arnauld d'Andilly" ,

Paris, N. Le Gras, 1689.
Andilly (Arnauld de ) dans: "Lettres d'Arnauld d'AndiJ-1y",
Paris, N. Le Gras, 1696.
Andill-y (Arnaul-d de ) dans: "Lettres d'Arnauld d'Andilly" ,

Paris, C.Osmond,1680.
AndilÌy (Arnaul-d de) dans: Coulanges (Philippe-EmmanueI
de ) , "Mémoires de M. de Coulanges" , Paris, J: Blaise, 182C.
Angennes (.lulie de ) dans: ibid. -7.
Angennes (Julie de) dans:"Le trésor épistolaire de l-a
France", Paris, Hachette, 1865.
Anne dtAutriche à Mazarin dans: Cousin V.,"Mme de Haute-
fort" , Paris, Didier, 1856.
Archange (le père) dans: Lalanne L.,"Correspondance de
Roger de Rabutin, comte de Bussy, avec sa famille et ses
amis" , Paris, Charpentier, 1858-1859.
Arnencay (la marquise de ) dans: Vertron (Claude Glryonnet
de ) , " La nouvelle Pandore ou Ies f emmes ill-trstres du
siècl-e de Louis l-e Grand" , Paris, C.Mazuel-, 1698.
Armentières ( Ufle de ) dans: ibid , -77 ,

Arnaul-d (1a mère Angélique ) dans: ibid. -1 .

Arnauld ( Antoine ) dans: ibid. -1 .

Arnauld (Rntoine) dans: "Correspondance de Bossuet",
Paris, Hachette, 1909-1925,
Arnauld (¡,ntoine ) dans : Chauvin A. , " Lettres choisies dtr
XVIIe siècIe", Paris, Gigord, 1914.
Arnauld (Antoine ) dans: ibid. -6.
Arnaul-d (.+ntoine ) dans : ibid. -7 .

Auchy (Charl-otte des Ursins, vicomtesse de) dans: l"1ss.
Conrart no 4126, fo 293,
Aumont (le duc de) dans: ibid.-17.
Auvray dans:"Recueil de lettres nouvelles", Paris,
A. Courbé, 1 638 .

14,
15.

16,

I7,

18,
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20.
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23a
24,
24a,
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Avaux (Ie comte de) dans: Manuscrits Conrart 4115.
Avaux (Ie comte de) dans:"Correspondance du comte d'Avaux
avec son père", Paris, PIon, 1887.
Avaux (Ie comte de) dans: Cousin V. , "La jeunesse de }l¡ne
de Longueville", Paris, Didier, 1859.
Avaux (1e comte de) dans: ibid.-8.
Avaux (Ie comte de) dans: Roux A.,"Lettres du comte
d'Avaux à Voiture", Paris, A.Durand, 1858.
Avaux ( Ie comte de ) dans: ibid. -1 5 .

BaLzac dans: Bonnefon P.,"La société française du XVfIe
siècle Lectures extraites de Mérnoires et des Correspon-
dances", Paris, A.Colin, 1907.
BaLzac dans: ibid. -23.
BaLzac dans: ibid. -6.
Bal-zac dans: Jacquinet P.,"Lettres choisies du XVIIe
siècle'1 , Paris, BéIin, 1890.
Bal-zac dans: ibid. -8.
BaLzac dans:"Les premières lettres de Guez de Balzac"
(1618-1627), Paris, E,Droz, 1933.
Bal-zac dans:"Lettres", Tamizey de Larroque, Paris, Impr.
Nationale, 1873.
BaLzac dans:"Lettres choisies du sieur de BaLza.c", Leyde,
EIséviers, L652,
BaLzac dans:"Lettres choisies de Voiture et de Balzãc",
Paris, Dentu, 1807.
Balzac dans:"Lettres familières de M. de BaLzac à M. Cha-
pelain" , Paris, A. Courbé, 1656.
Bal-zac dans : " Lettres de J. Chapelaj-n" , Tamisey de Larroque,
Paris, Impr.Nationale, 1880-1883.
Balzac dans : If anuscri-ts Conrart 5131 .

B,alzac dans:"Oeuvres de M. de BaJ-zac", Paris, Toussaint
du Bray, 1627 ,

Balzac dans: "Oeuvres de Balzâc" , Paris, L. B j-lIaine, 1665.
BaJ-zac dans: Rathéry et Boutron, "MÌl-e de Scudéry, sa vie,
sa correspondance". Paris, L.Techener, 1873.
BaLzac- dans: ibid. -31.
Balzac dans: ibid. -15 .

Barbezieux (1e marquJ-s de ) dans: ib id, -22,
Basvil-Le (NicoIas de Lamoignon de) dans: ibid,-22,
Basvill-e (Nicolas de Lamoignon de) dans: ibid. -17.
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