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Les annotations entre crochets précisent I'origine des
extraits cités :

- les chiffres romains renvoient au tome
- les chiffres arabes renvoient à Ia page

du Tableau de Paris, Genève, Editions Slatkine Reprints,
1979, reprise de I'Edition d'Amsterdam, 1782-1783 :

" tomes 1,2,3,4 :1782
* tomes 5, 6, 7, 8 : 1783

Dans nos citations, à I'intérieur de notre texte ou en
présentation spécifique, nous conservons l'orthographe de
Mercier pour cette édition et celles de ses ouvrages théoriques.
f l en est de même pour L'Encyclopédie et pour certains auteurs.
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INTRODUCTION GENERALE

Le Tableau de Pais, considéré comme le chef-d'oeuvre de Mercier, est
intéressant à plus d'un titre. En effet, il apporte des renseignements non
négligeables sur cette époque sur les plans sociologique, historique, culturel et
politique. Les historiens spécialistes du )Ulllème siècle se réfèrent maintes et
maintes fois aux oeuvres de cet auteur prolixe, avec une prédilection afftchée pour
l'ouvrage qui a constitué le champ de nos recherches. Les analyses présentées
par I'auteur sont souvent justes et confirmées par des auteurs plus tardifs. De
plus, les émules seront nombreux à revisiter le genre. Samuel Lutzi compte
dix-neuf dérivés du Tableau de Pais.

Nous livrons ici une présentation fort succincte de la biographie de I'auteur
car nous partageons I'opinion de Jean-Claude Bonnet selon laquelle "sa personne
biographique est fort peu impliquée dans son écriture"2. Louis-Sébastien Mercier
est né le 6 juin 1740. Son père "originaire de Metz, est fabricant d'épées et
marchand fourbisseur. ISal mère est fille d'un maître-maçon."3 Léon Béclard
déclare à propos de leur habitation modeste que "comme l'état civil de ses
habitants, elle est mitoyenne entre deux degrés du Tiers."a Un an après lui naît un
autre garçon : Charles André.

Sa scolarité se passe, après avoir reçu quelque enseignement de
précepteurs, au college des Quatre-Nations, dont il est question dont le Tableau
de Paris, en qualité d'exteme. D'après Jean-Claude Bonnet, Mercier aurait été
bachelier en 1776 et licencié en 17775. Ces dates ne semblent pas probables,
d'une part en raison de l'âge qu'aurait eu Mercier à ce moment-là, d'autre part
parce que dès I'année 1763, il obtient un poste de régent au collège de la
Madeleine à Bordeaux. A cette époque également il commence à publier des
opuscules sur la littératureG. Très tôt, avant ses vingt ans, notre auteur témoigne
d'une attirance pour le roman qu'il oppose à la tragédie moderneT.

G'est à juste titre que Mercier a été qualifié de "polygraphe" par des
critiques, notamment par Geneviève Bollème8. En effet, il s'est essayé à tous les
genres : héroïdes, discours, éloges, récits, contes (philosophiques et autres),
romans, "u-chronie"e, pièces de théâtre, mémoires (contre les comédiens), articles
journalistiques, écrits politiques, ouvrages non rattachés à un genrelo.

1 "Quelques échos", in .Louls-sébasÈien Mercle'.  précurseur ef sa forÊune, sous la
direct ion de Hermann Hofer, chapitre XII,  Munlch, Edit ions Wilhelm Fink, J.977, p.292.

2 Louis Sébastjen I(ercier un hérétique en fittétature, sous la directlon de
Jean-Claude Bonnet, Pâ!is, Mercure de France, 1995, lntroductlon de J.-C. Bonnetr p. VIII .

3 TabJ.eau de Parls, introduction de ,fean-claude Bonnet, Paris, Mercure de France,
L 9 9 4 ,  p .  V I I I .

o Léon BECLÀRD, Sébastien Mercier, sa vle, son oeuvre, son ÈelnPs (avênÈ Ja
Rêvo7ut|on, 1740-1789), Paris, Champion, 1903, p. 6.

t z'a-bl,eau de Paris, lntroduction de ilean-Claude Bonnet, Paris, l'lercure de France,
1 9 9 4 ,  p ,  v I I I .

6 Le Bonheur des gens de - lettres en 1763, , iscours sur .?a lecture en !764, De fa
-Elttérature eÈ des .Llt térateurs en 1778.

t TabLeau de Parls, introduction de .fean-claude Bonnet, Paris, Mercure de France,
1 9 9 4 ,  p .  I x .

8 Geneviève BoLLEME, Dictionnaire d'un poJygraphe, textes de L. s. Mercier établis et
présentés par G. Bol lèroe, col lect ion t0/18, L978.

ec 'es t  J . 'An  2440,  rêve  s ' i f  en  fu t  Jamals ,  pub l iée  en  1771,  qu l  le  rend céJ .èbre .
ro.Le Tâbteau de Parls, Le Nouveau Paris, Le ParalJè-le de Parls et de londres

(pos thune) .
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Selon Jean-Glaude Bonnet, "son oeuvre témoigne d'une familiarité
constante avec Rabelais, Montaigne ou Molière, avec Marivaux, Prévost et
Crébillon, et surtout d'un dialogue continu avec [...] trois grands écrivains de son
siècle"l : Voltaire, Diderot et Rousseau.

Ses activités semblent aussi variées que sa production littéraire. S'il a été
toute sa vie homme de lettres et auteur prolixe, il a été également régent de
collège de 1763 à 1765, directeur de journal à plusieurs reprises, député à la
Convention, professeur à l'lnstitut (à partir de 1795) et aux Ecoles Centrales à
partir de 1797 (histoire). ll a participé avec I'abbé Brizard à l'édition des oeuvres
complètes de Jean-Jacques Rousseau (1788-1793) et à la fin du siècle "s'emploie
1...1 à faire connaître Kant"2.

ll a eu trois filles (Héloïse, Sébastienne et Pauline) de Louise Machard, sa
compagne, qu'il a épousée deux mois avant qu'il ne meurt en 1814.

ll a rencontré Diderot, à qui il voue une grande admiration, jamais
démentie, ainsi que Jean-Jacques Rousseau dont il adopte un grand nombre de
thèses. Hormis Diderot, il s'attache, en général, à faire un portrait original des
auteurs dont il parle. C'est le cas notamment pour les deux Crébillon3. J.-C.
Bonnet situe vers 1778 la rupture de Mercier avec le milieu littéraire "orthodoxe"a,
matériafisée par la publication de Du théâtre ou Nouvel Essai sur I'art dramatique
et du Nouvel Examen de la tragédie française.

Notre recherche s'appuie sur l'étude des I premiers tomes du Tableau de
Paris, Cest-à-dire sur les chapitres écrits entre 1781 et 1783 à Paris puis à
Neufchatel (à partir de fin 1781), avant le retour dans la capitale, vers la fin 1785
ou le début de 1786. A ce moment-là, I'ouvrage connaît un énorme succès tout
comme son théâtre en province. L'auteur escomptait sans doute terminer son
oeuvre par le volume Vll puisque nous trouvons en fin du quatrième tome la
mention suivante:

"Les tomes V, Vl et Ml du Tableau de Parls lesquels termlneront I'ouwage, paroltont à la fin de
septembre 1782. Sous presse."

A la fin du tome Vlll, il est indiqué que l'édition est terminée. Pourtant
d'autres tomes suivront. La publication des derniers, en 1788, intervient à un
moment où I'activlté politique de I'auteur occupe une place prépondérante dans
son existenceu. Si nous retrouvons dans ces pages des remarques ou des
assertions conformes à celles des premiers tomes, il est également possible d'y
relever quelques contradictions avec des idées énoncées antérieurement.
Peut-être pouvons-nous ressentir dans la virulence de certains propos I'approche
de la Révolution. Ces tomes étant sans doute en conformité avec I'air du temps,
ils semblent aussi moins originaux que ceux du début de la décennie.

1 louis sé.bâstien l4erclet un hététique en J,lttéraËurer sous
,tean-claude Bonnet, introductlon de i I .-C. Bonnet, p XIfI .

'TabLeau de Par|s, introduction de .tean-Claude Bonnet, Paris,
1 9 9 4 ,  p .  x v Ï .

3 ?ab-leau de Parjs, Mercure de France, L994, t .  I I ,  p. 800.
t Tab-leau de Paris, introduction de *fean-claude BonneL, Mercure de France, 3.994, p.

X I T .
t Léon BECIARD : "Désavouant conme défectueuse et exécutée hors de sa présence

I'édit.ion de 1?81, il en entleprit une autre dont les guatre preni.ers volumes parurent au
début de 1?82, suivls eux-mêmes de quatre autres dès I 'éÈé de lrannée suivante (1?83). Ce
n'est que cing ans après, en 1?88, dans une période dlf férente de la vle de Mercler, que
Ies guiÈre derniers devaient conduire à son achèvenent déflnitif un ouvrage dont le succès
dét,erninait  I 'extension." Léon BECLÂRD, SébasÈlen MercLet '  sa vle, son oeuvret son te4Ps,
Hidelshefuo, zurich, Neut York, Georg olms VerLag, 1982, p. 453.
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une toute petite remarque sur la forme, sur laquel-le ryus. reviendronsl'

Jean-Louis Mssièè e"rit à propbs de I'An 2440, rêve s'il en fut iamais :

"Gomme un toudste étanger, I vlslte le Parb du )O(vème slècle, et, à sa sulte, le lectelr.décotMe peu à

psu une soclété presqu" p".taite.'la'iormuie est eractement la même çe celle du Tableau de Perîe:

Mercler nous propæe une sérle oeËtË'Ërd; t"ïèt""d;ns, et meine ctnieusement dêcousus'É

Les événements artistiques, expositions ou lpectacles, ponctuent la vie

des Parisiens. L',analyse de ces manifestations par Mercier nous permgt de nous

faire une opinion 5,1.;; ftopt"t inclinations certes, mais aussi sur celles de ses

contemporains. rvour pouioris,-grâce aux descriptions abondantet st-,à la fougue

de l,auteur, percevoii thrt.rt airbiante et les états d'âme de la capitale'

Les déambulations à travers les rues de la cité donnent lieu à toutes sortes

de développements de la part de I'auteur :
- sur I'arcniiecturei Oi"n sûr ; et cet art n'est pas à sous-estimer tant il

occupe de place dans l'univers des hommes ;
- sur l,urbanisation en voie de développement, aussi ; celle-ci devient sinon

totalement rationnelle, du moins plus réfléchie qu'auparavant' La configuration

donnée à la ville a un sens.

La sculpture occupe une place moindre dans le Tableau de Pais et elle est

évoquée par p"iit", iouches. Peut-être son rattachement au classicisme

rebute_t_il un p"u tut"ùier. Toujours est-il qu'il n'est que très rarement enthousiaste

a ion sujet. tjans le neuvième tome nous pouvons lire :

"oh que les sculpteurs sont pauvres en idées ! ils ne sortent pas du cercle de la

,yth;t"li; : 
"Èsitoulourr 

Ëiner" allégorie copiée et recopiée''e

EnlTSsMerc ierconf i rmesonadmirat ionpour |astatuedeHenr i |Vsur |e
Pont Neuf a.

De nombreuses références sont faites à la peintures, à la musique et aux

lettres bien sûr. Notre étude s'est principalement axée sur res finarités accordées

aux arts par Louis-Sébastien Mercier'

Qu,entendons-nous par le terme d'Arfs ? Nous nous réfèrerons tout d'abord

à l,article de I'Encyclopédie se rapportant à I'ART. Ge mot couvre un ensemble de

notions variées pi,irql'if a été sinonym" de science ou d'art ou de discipline en

général.
,,Origine des sciences & des arts. C'est I'industrie de I'homme appliquée aux

p roduc t i ' onsde |ana tu reoup€ rsesbeso ins ,oupa rson |uxe ,oupa rson
amusement, ou par sa curiosiié, &c, qui a donné naissance aux sciences & aux

"rt" 

-; 
a 

"à, 
pbintr de réunion de' nos différentes réflexions ont reçu les

dénominations de sciences & d'art' selon la nature de leurs objets formels'

r  c f  ln f ta  L .2  P .  25 .
z . J e a n - t o u i s v I s s I E R E , ' I , ' a c t u a ] . i t é d e M e r c i e r , ' , l n . L o u j s - s é à a s t i e n ! 4 e r c j e r

précurseur et sa fortt)ne, sous la atrect ion de Herrnann l lofer, Munlch, Edit ions wilhelm

rlnt<' tgr-i' 
r!;""i"' paris, in Farls re Jour, paris -Ia nuit, corlectlon Bouquins chez

Laf fon t ,  P .  267.

l#11;;an;.?1?', ""r, vrngt endrolts, ir fait écrater son mépris pour la peinture' rr

s,indigne de voir loger au lo-uvre f.-" pËiitits,-c;est-a--dire "Ies hourès les plus inutlles

au roonde eÈ qui font Payer chèr-ernent d-i;t-Éi" "'illé-t"".:t 
en rlen Ie bonheur' Ie repos

ni nêmes Les JouissJnc'es de Ia soclété ciïiIe, art froid, menteur, donts tout vral

phi losophe sentlra i ' inanité" ' ,  ci té p' lzs a*'"" pôttt  référence Ie ldP' xlrt  285'
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comme disent les logiciens.t...l si l'objet s'exécute, la collection & la disposition

t""r,niquË-àes Àgre! selon'leiquellei it s'exécute, s'appellent art.. Si I'objet est

contenipte seuleirent sous différentes faces, la collection & la disposition

t""nniïI" oo oui"t"tions relatives à cet objet, s'appellent science ; ainsi la

mé taphys iquees tunesc |ence ,& lamora lees tuna r t . | | enes tdemêmede |a
géologie & de Ia PYrotechnie'"'

Les arts se distribuent en libéraux et en mécaniques, -selon que les

ouvrag;;;ffectués reevent plus du travail de I'esprit que de la main' les premiers

étant mieux consiàéres que les seconds, ce que dAlembert, dans son Discours

iietiminaire des Editeurs, explicite et critique quelque peu :

,,on peut en général donner le nom d'Art à tout systême deconnoissances qu'il

"rt 
J*sulâ àe réduire a àes regles positives, invariables & indépendantes du

*pri* à, Oe I'opinion ; & il serolt permis de dire en ce tems, que plusieurs de

nos sciences sont des arts, étant envisagées par leur côté pratique. Mais comme

ir v a âàsiàglàs pour les ôpérations _de I'esprit ou de I'ame, il y en a aussi pour

cettes Ou ôËr ; 
'Cesçà-dirà, 

pour celles qui, bornées aux 6grps exérieurs, n'ont

oesoin que o'e la main seule'iour être exécutées. De là, la distinction des Arts en

libéraux & en mêcaniques, à la supériorité qu'on accorde aux premiers sur les

,"*nîr. Càtte supériorite L.l 
"àns 

boute injuàte à plusieurs fuards'"2

L,auteur recherche une cause possib|e à cet état de fait :

"La force du corps ayant été le premier principe qui a rendu. inutile le droit que

tous les hommes avoient d'ètré égaux, les plus foibles,.dont le nombre est

tou;ouis fe pfus grand, sé sont joinls ensemble pour la réprimer' lls ont donc

etaOfipat-fà i"ôrrt des lois & des différentes sortes de gouvernemens' une

inegâiîg de convention, dont la force a cessé d'ètre le principe. Gette demière

ineçiàiiià àt"nt Ui"n affermie, les hommes, el.se réunissant avec raison pour la

*n!",'u"r, n,ont pas taissà àe réclamer secrétement contre elle, par ce désir de

supériorité que rien n'" pL détruire en eux' lls ont donc cherché une force de

aeaàmmagement dans une inégalité moins arbitraire ; & la force corporelle,

"n"À"ineËp"r 
les lois, nà poru"-nt ptus offrir aucun moyen de supériorité' ils ont

été réduits à chercher oani la difféience des esprits un principe.d'inégalité aussi

n"tur"r, ôrrs faisible, a frus utile à la société. Ainsi la partie la plus noble de

notre ètre, s'est en qr"iqu" maniere vengée des premiers avantages que la

partie la plus vile avoit usurpés ;. & les talens de I'esprit ont été g6néralement

reconnus pour supérieurs à ceux du corps'"o

Les réflexions sur l'art conduisent rapidement aux idées de don ou de talent

ou en d,autres termes à ce qui relàverait be caractères innés justifiant l'inégalité

entre les hommàt. f-" prééminence est donnée aux aptitudes mentales' la loi

permettant à celles-ci dé s'impo="i.-L"t auteurs justifient la primauté accordée à

l,esprit par rapp;rt 
"u 

ôrps ; à la production intéilectuelle par rapport au résultat

obtenu par un hË; pnysique. Là noblesse est attachée au travail intellectuel

tandis que les réti.tt'mânuels sont méprisés. D'où leur absence des livres et

divers ouvrages.'l;en"yctopédie rompt avec cette tendance en présentant les arts

et métiers en les décrivant strictement du point de vue technique. Mercier va aller

plus loin encore en mettant son talent d'homme de lettres au service des hommes'

bes femmes et des enfants au travail'

1 EncycTopédie ou Dictionnaire raisonné des

une socjété de gens de J'etttes' mls en ordre

natnenatiqttes, pai M. D'Nenbert, Genève' PelleÈ t

I r I ,  pP.  474-475.
2 E n c y c T o p é d i e ' D i s c o u r s p t é } T m i n a i r e d e s E d l t e u r s , x x i j - x x i i j .
3 obid., Discolrs ptéllninaite des Editeurs' xxiij '

5

sciences,  des ar ts

Dar M. Didetof- ex

Neufchâtel ,  société

et des métLers' Pat
guant à 7a Partie
Èypographlque, tome



D'emblée le lecteur du Tableau de Pais est frappé par I'importance des
descriptions des artisanats et des métiers. En effet, chaque art, dans son
acception la plus large et aussi humble soit-il, trouve sa place dans les évocations
de la vie dans les rues parisiennes du )O/lllème siècle, ce qui ne peut manquer
d'intéresser nos contemporains. De surcroît, I'auteur n'hésite pas à notifier au
lecteur quelle valeur il accorde à chacun.

En ce qui nous conceme, nous limitons cette étude aux arts libéraux, et
même à une part restreinte de ceux-ci, les beaux-arts.

Mercier établit une distinction entre les productions utiles et celles qui ne le
sont pas, tout comme les Encyclopédistes que nous citons à nouveau ici :

"Mettez dans un des côtés de la balance les avantages réels des sciences les
plus sublimes & des arts les plus honorés, & dans I'autre côté ceux des arts
méchaniques, & vous trouverez que I'estime qu'on a faite des uns & celle qu'on a
faite des autres, n'ont pas été distribuées dans le juste rapport de ces avantages,
& qu'on a bien plus loué les hommes occupés à faire croire que nous étions
heureux, que les hommes occupés à faire que nous le fussions en effet. Quelle
bizanerie dans nos jugements ! nous exigeons qu'on s'occupe utilement, & nous
méprisons les hommes utiles." l

ll est à noter que le caractère utile ou utilitariste des arts libéraux consiste
principalement dans I'exercice d'une fonction moralisatrice, opinion commune à
Mercier et aux Encyclopédistes.

LES ARTS LIBÉRAUX

Les arts consistant à foumir à la société les produits de première nécessité
et la satisfaction des besoins sont reconnus pour leur valeur d'utilité et doivent
être dûment rétribués.

"Mais pour les arts, dont le succès dépend de la pensée, des talens de I'esprit,
des facultés de l'âme, surtout de I'imagination, il a fallu non seulement l'émulation
de I'intérêt, mais celle de la vanité ; il a fallu des récompenses analogues à leur
génie, & dignes de I'encourager, une estime flatteuse aux uns, une espèce de
gloire aux autres, & à tous les distinctions proportionnées aux moyens et aux
facultés qu'ils demandent.'P

Tout cela justifie que leur soient accordées une estime et une attention
dont ne bénéficient pas les arts mécaniques. Le caractère indispensable et
nécessaire de ceux-ci leur assigne obligatoirement une place dans l'existence et
la reconnaissance des hommes. Certains philosophes, tel Rousseau, s'élèvent
contre cet état de fait. Nous verrons que Mercier également accorde sa
préférence au caractère utile d'une production plutôt qu'à une prouesse technique
ne donnant naissance qu'à une qualité esthétique.

Les arts libéraux se réduisent donc à ceci : "l'éloquence, la poésie, la
musique, la peinture, la sculpture, I'architecture, & la gravure considérée dans la
partie du dessin."3 Parmi les arts libéraux nous trouvons encore une sous-branche
: les Beaux-arts.

'ENcyctoPED.rE, tome 3, p. 475.
2 rbld., tome 3, pp. 481-482.
1  rb id . ,  tome 3 ,  pp .  48L-4a2.
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L'Encyclopédie donne la classification suivante qui nous permet de replacer
toutes ces notions dans un cadre plus général :

Sysfème frguré des connoissan ces humainesl

L'Entendement comprend trois branches :
- la Mémoire,
- la Raison,
- l'lmagination.

Dans cette dernière nous trouvons les subdivisions suivantes :

La poésie s'entend au Sens d'invention ou création. Nous
voyons ici combien les arts sont étroitements imbriqués les uns dans
fes autres. Le Tableau de Paris illustre parfaitement cette corrélation
des arts et la forme de cette oeuvre aux multiples facettes induit celle
de notre recherche où, immanquablement, le fait de mentionner un art
en appelle un autre.

LES BEAUX.ARTS

ll peut sembler inutile d'en donner une définition et pourtant, aujourd'hui
ce terme recouvre un champ réduit par rapport à celui du X/lllème siècle et ne
conceme plus guère que la représentation du beau plastique. Nous soulignons le
sens en vigueur lors de l'écriture du Tableau de Pais. Mercier, sans se référer à
des auteurs ou à des textes particuliers, adopte une hiérarchie
conventionnellement admise. Cela justifie pour nous I'importance toute particulière
accordée dans ce travail à la littérature, à I'art dramatique et à un degré moindre à
!a poésie considérée au sens restrictif du terme. Ces différences de traitement,

I EncycTopédie, Discours prélininaire, tome L.
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quantitatives, sont légitimées par la place qui leur est effectivement consacrée
dans I'oeuvre étudiée.

"Celui qui le premier donna l'épithète de beaux, aux arts dont nous allons parler,
s'était sans doute aperÇu que leur essence est d'allier I'agréable à l'utile, ou
d'embellir les objets que I'art méchanique avait inventés."1

A la lecture de I'article se dégage la nette consdence de Ia nécessité pour
son rédacteur d'établir les circonstances ayant permis l'émergence des arts. La
raison devrait prédominer dans toutes les actions humaines. Par ailleurs, I'impact
que peut avoir I'art sur la conduite de I'homme ne laisse pas les philosophes
indifiérents, loin s'en faut.

D'Alembert, dans le Dr'scours préliminaire, écrit quant à lui :

"Parmi les arts libéraux qu'on a réduits à des principes, ceux qui se proposent
I'imitation de la nature, ont été appelés beaux-arts, parcê qu'ils ont
principalement I'agrément pour objet. Mais ce n'est pas la seule chose qui les
distingue des arts libéraux plus nécessaires ou plus utiles, comme la Grammaire,
la Logique & la Morale. Ces demiers ont des regles fixes & anètées, que tout
homme peut transmettre à un autre : au lieu que la pratique des beaux arts
consiste principalement dans une invention qui ne prend guere ses lois que du
génie : les regles qu'on a écrites sur ces arts, n'en sont proprement que la partie
mécanique ; elles produisent àpeu-près l'effet du télescope, elles n'aident que
ceux qui voiênt." 2

De toute façon l'idée générale régnante exclut la gratuité, et une formule
telle que "l'art pour I'art" n'aurait aucun écho dans I'idéologie dominant à l'époque.
Les beaux-arts doivent permettre d'élever l'esprit et le coeur de l'homme et lui
faire aimer la vérité et la vertu.

"[L'] essence [des Beaux-Arts] consiste à mettre les objets de nos perceptions
en état d'agir sur nous, à I'aide des sens & par une énergie particulière qui a sa
sourc€ dans I'agrément ; leur but est de toucher vivement le coeur, leur véritable
emploi doit être d'élever l'âme."3

Les fins des beaux-arts ne se limitent pas comme nous I'avons déjà
mentionné plus haut à la production d'objets artistiques et à travailler indéfiniment
"l'effet qui consiste dans I'affinage de ce sens moral qu'on nomme le gout du
beau"a mais : "il faut encore que chaque citoyen ait continuellement sous les
yeux, de la manière la plus propre à le frapper vivement, certaines maximes
fondamentales, certaines notions directrices qui soient comme la base du
caractère national, qui le maintiennent & I'empêchent de s'altérer."s

Ainsi, poursuivant leur "démonstration", les Encyclopédistes prônent une
prise en main de ce domaine par les philosophes, les législateurs, et ... les
piinces, I'artiste étant chargé de séduire les humbles mortels et de faire leur bien,
malgré eux I Car il est hors de question de laisser le vice régner en maître et "il
est donc indispensable de soumettre I'emploi & I'usage des beaux-arts à la
direction de la raison."6

I  Encyclopédie, tome 3, P. 484.
2 rbid.,  tome 1, p. xxIv.
' r b i d . ,  t o n e  3 ,  p .  4 8 7 .
4  rb id . ,  tome 3 ,  pp .  488-489.
' r b i d . ,  p .  4 8 9 .
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L'importance des sens est à l'évidence soulignée. on p_eut distinguer

diftérents begrés dans l'échelle hiérarchique, et nommer les "trois espèces
prititiu"t deibeaux'arts" mettant en jeu I'ouie ou la vue, ou la parole'

Selon Condillac : "toutes nos connoissances viennent des sens".2 Ses

theories s'inspirent de celles de Locke, qui dans son Essai sur l'entendement
humain démontre que toutes les idées ont leur origine dans I'expérience, et plus

farticulièrement Oâns bs sensations. Cet ouvrage exerce une influence

biéponOerante sur la pensée philosophique du )O/lllème siècle.

LES TROIS ESPÈCES PRIMITIVES DES BEAUX'ARTS

La classification est effectuée à partir des sens requis pour la perception

des objets considérés.

Le Premier des arts est la musique'

,,L,ouie est le premier de nos sens qui transmet à l'àme des perceptions dont

nous pouvons dâmêler I'origine & la cause. [...] c'est ici donc que commence

l'emPiie des beaux-arts." 3

En second viennent les arts du dessin pour lequel le sens sollicité est la

vue.

Les arts de la parole, plus complexes, moins rattachés aux sens physiques'

se servent d'un exPédient :
,,On a inventé l,art de revêtir d'images sensibles, des pensées & des notions

qur nbnt rien de matériel ; sous ceftà nouvelle forma, elles s'insinuent par les

,"nr, a passent dans les âmes des autres. Le discours peut, à I'aide de l'ouie ou

Oe fa vuà,-porter chaque idée dans l'àme, sans que ces sens I'altèrent [...]" 
o

La combinaison de certaines de ces espèces crée de nouveaux arts :

chant, danse, spectacle dramatique'

On peut distinguer différentes branches :'e beau 
i t'iiif:i:^çii;s13'J"'musique : harmonie et nombre

- le vrai et le Parfait
paiole : discours dogmatiques et poèmes

didactiques, aPologues.
- I'excitation des Passions
- les plus parfaites : toutes les forces de l'art'

t  rb id . ,  p .  489 -
'nbbé Etlenne Bonnot de coNDILIÀc,

ÂI4STERDAI.{, Editlons Plerre Mortier, M' Dcc'
3 EncYcToPédie, lome 3, P' 488'
4  o t r t . c i t .  P .  4 9 9 .

I

Essai de
XL .  V I ,

TrotLgine des connaissances l tunaines,
2 tomes, tome 1, P. xtr j .



L. .S.Merc iersemb|eaccorder ,commeungran!nombre.deses
contemporains, une importance toute particulière au rôle didactique des

Oààut-àttt. Le plaisir n'est pas une fin en soi mais un moyen d'amener I'homme à

aimer le bien.

D'Alembert, auteur du Dr'scou rs préliminaire des Editeur{
établit une classification différente àe celle de I'article Arf reposant sur la
pàïàài". pt*6u roins accomplie de I'imitation que nous résumons ici2. En tête

ngrt*t la Peinture, la Sculpture, ainsi que lArchitecture, qui parlent aux Sens ;
vient ensuite la Pobsie, s'abressant à I'imagination ; enfin la Musique parle à la

fois aux sens et à l'imagination.

Si Mercier ne se préoccupe pas outre mesure de la notion de plaisir,

Montesquieu accorde à ceiui-ci une place absolument prépondérante :

,,Examinons dans notre ame, étudions-la dans ses actions & dans ses passions,

cherchons-la dans ses plaisirs ; c'est-là où elle se manifeste davantage. La
poes ie ' | aPe in tu re , l aScu lp tu re , | 'A rch i tec lu re , |aMus ique , . . l a .Danse , l es
différeïtes sortes da jeux, enfin les ouvrages de la nature & de I'art pewent lui

donner du plaisir : voyons pourquoi, comment & quand. i|s |es.lui donnent ;

rendons raison de nos sentimens i cela pouna contribuer à nous former le goût'

qui n'est autre chose que I'avantage de . 
découvrir avec finesse & avec

prorptituO" l" *"rrr" Ou itàisir qre cùqre chose doit donner aux hommes'"3

Nous avons retrouvé une hiérarchie similaire (privilégiant le.s,Lettres), mais

établie pour d'autres raisons, dans des classifications établies ultérieurement. ll

est fort intéressant et tout-à-fait remarquable de constater que si certaines idées

de Mercier viennent de ses lectures de Diderot ou Rousseau par exemple,

d'autres annoncent celles d'auteurs postérieurs à lui, et ne se rattachent pas à

*lÈ; de prédécesseurs. Nous reviendrons sur cet aspect de.-la production

littéraire et Oramàtique de Mercier lorsque nous aborderons le problème du pillage

de ses oeuvres, dans notre conclusion'

Nous n'avons pas manqué de nous pencher sur certains écrits établis

d'après les cours dun pnifosopËe du début Oir XXeme siècle, donc postérieur à

l,époque qr" norr 
"uon. 

délimitée, mais ceperygnt auteur et penseur majeur'

H-Jgei, dahs nsïoôuments réunis dans l'Esthétique, établit un autre type de

hiérarchie qr" oil" des Encyclopédistes, donnée précédemment, et qui devrait

Ëôiqr;;"nt êtt" proche de celle.adoptée par Mercier' Gependant, notre auteur'

sans dévetoppei àe système, semble'appliquer des théories qui lui sont pourtant

postérieures.
1 ENcYcLoPÉDrE, tome 1.
. Le texbe est le suivanÈ : 'A la tete des connoissances qui consisÈent dans

f iJûitation, dolvenÈ êÈre plâcées ta reinlure- & la Sculpture, Parce que ce sont celles de

toutes où It imitat i"t i -" ipi""t"-r.-  prtt" 
-ààË 

ouiets -gu;el]-e représente' & PaEIe Ie plus

directement au sens. On peut y loandre "J "t i , 'né 
dê Ia nécesl i té e perfect lonné par 1e

luxe, r 'Architect.t , t ,-qui s 'éiait  érevée par deq"és des-cfraunieres au palals'  nrest aux

yeux du phitosophe,' l i |n^Ët-î"}Ëi-ài"" i ,  guuie nËrsgue embell i  d'un de nos prus grands

b e s o i n s . " [ . . . ]
,La poésie, gui vient après la pelnture & la scurpture, e qui nremprore pour

t,lmitatlon que res iJË. à-i1p."À!--."i"i"t-""Ë-n"i.o"ie agréaËIe à r'oreilre, parre plutôt

à l , imagination qu'ur*-""." ' , '  el l-e fut-refres-ente d'unê manière vive et touchante les

obJets gui composent cet univers, c 
"-.rriï 

plutôt les créer que Ies peindre, par Ia

chaleur, le mouvement, 6 la vle Ar1'eIJ1 sait leur donner'

Enfin, Ia Musigue, qui parle a r.-t.r" i I'ùnagination E au:K sens, tient le dernier

rang dans l iordre de'f  i roitat ion , '  
" ." 

q"ï son intÉatton soit  noins parfaite dans les

objets qu'eIIe 
".  

pi lpo'""Ï"- iépte"u"tet,  ï i f"  parce gu'.el le semble bornée Juegurici  à un

plus peti t  nonbre Ji i* ig""; c!_qu'on-âofi  toi"s atÉribuer à sa nature' 9u'à trop peu

d,invention u o. ,Àroù1à dans ra- prupart de ceux qui 3-a cuLÈivent.fl EncycLoPédie, tome

1 ,  p .  x x j .
3 LtEncYcl'oPédie, art icle Gott de Montesquleu, p'  34L'
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Tout en bas de l'échelle du système des Arts de Hegel, nous trouvons
fArchitecture. ll s'agit d'un art symbolique. Ensuite vient la Sculpture, art
c/assrgue, qui, comme la préédente, a le caractère de matière pesante et utilise
les trois dimensions. Les arls romantiques suivent : en premier, la Peinture, qui
utilise la lumière, la couleur et deux dimensions ; en deuxième, la Musique dont le
matériau est le son et enfin, la Poésie, qui utilise le son et manie les idées et
nécessite un grand travail au niveau de I'imagination. La Poésie est qualifiée de
"véritable art de I'esprit" :

"Pour ce qui est maintenant des modes de représentation, la poésie, sous ce
rapport, se montre I'art universel, parce qu'elle reproduit dans son propre
domaine ceux de tous les autres arts ; ce qui n'a lieu que partiellement dans la
peinture et la musique."l

ll classe les beaux-arts selon un ordre de richesse, d'abstraction et de
puissance sur le sensible croissant alors que les contemporains de Mercier
conduisent leur réflexion à partir des sens ou de la qualité de I'imitation. Nous
illustrons ce demier propos par les idées de Grimm.

"Si M. Hume avait envisagé la théorie du plaisir que c€ruse la tragédie moins du
côté du talent du poète que du côté de I'effet que tout art d'imitation produit
toujours sur notre imagination, j'ose croire qu'il eût porté plus de lumière dans
cette matière. ll aurait remarqué d'abord que plus celui qui imite la nature, laisse
à faire à I'imagination de celui qui écoute ou qui voit, plus il est sûr de I'affecter
violemment. La gradation est très exacte à cet égard. La Musique, la Pantomine
nous affecteront avec cent fois plus de violence que ne pounont jamais faire la
poésie et la peinture. Cela est d'expérience. Un tableau sublime peut exciter une
forte admiration, peut nous pénétrer d'un sentiment profond et délicieux ; mais
jamais il ne produira cet enthousiasme impétueux qui causera un morceau de
musique sublime. Quelle en est la raison ? C'est que celui qui irnite la nature par
des sons, laisse plus à faire à notre imagination que celui qui nous la représente
par des couleurs. L'imitation de la musique étant plus fugitive, moins prononcée
que celle de la peinture, elle affecte notre imagination d'une manière vague ; elle
la met pour ainsi dire de moitié dans I'effort qu'elle fait pour approcher de la
nature ; elle ne la met que sur la voie et lui laisse le soin d'achever, soin dont
I'imagination la plus médiocre s'acquitte toujours mieux que le génie le plus
puissant et le plus sublime, ll en est de même des effets de la poésie comparée à
ceux de la pantomine."2

Tentons d'analyser un extrait aussi long et aussi riche que celui figurant
ci-dessus. En fait Grimm accorde moins d'importance au talent du créateur qu'à la
capacité imaginative du public. Selon lui "tout art d'imitation produit toujours [un
effetl sur notre imagination." ll est difficile dans ce cas d'imaginer une échelle de
valeurs entre les différents artistes d'une même branche. Le bon et le mauvais
n'auraient alors plus de sens... La gradation qu'il introduit différencie les arts entre
eux. La hiérarchie est alors la suivante : la poésie et la peinture sont largement
dépassées en efficacité par la musique et la pantomine. ll est surprenant de voir
cette dernière élevée au rang d'art à part entière. La musique est opposée à la
peinture, la pantomine à la poésie. ll n'y a donc pas de lien avec les sens, I'ouïe
et la vue étant mêlées dans les deux rapprochements. C'est I'imagination qui crée
la beauté d'une oeuvre "mieux que le génie le plus puissant et le plus sublime".
L'inachèvement d'une oeuvre saurait-elle également aboutir à ce résultat ? Le

r ceorg WilheLrn Friedrlch HEGEL, L'Esthétiq)e, lextes choisls par Claude Khodoss,
Paris, Presses Universit .aires de France, 1990, p. 96.

2 Frédér1c Melchior GRIMM, La cortespondance Llttéralre, 7et Janvier - 1.5 Juin L?60,
texte établl eÈ annoÈé par Sigun Dafgard. ACTA UNIVERSïTATIS UPSALIENSIS, studia Ronanlca
Upsaliensia 32.!t Uppsala, Distributeur : Alngvist e WikseII International, Stocko1m,
1 9 8 1 ,  t o m e  ! ,  p .  2 .
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génie consisterait alors à ordonner des matériaux de manière que le public ait le
plus de matière pour construire sa propre oeuvre.

Hegel mesure le degré d'abstraction atteint par chaque art, tandis que les
contemporains de Mercier s'attachent aux effets produits sur I'auditeur, le
spectateur ou le lecteur.

"Je crois donc qu'une des plus grandes lois et des plus générales de la poétique
de tous les arts est que plus vous laisserez à faire dans vos productions à
I'imagination des autres, plus vous ètes sûr de la maîtriser et d'en disposer à
votre gré."1

MERCIER EST-IL ORIGINAL ?

C'est la question qui sous-tend les éléments composant notre recherche.
Par conséquent nous cherchons, en décrivant les arts vus par Mercier ainsi qu'its
apparaissent dans son Tableau de Paris, des analogies ou des divergences entre
ses opinions et celles des personnalités ayant marqué la pensée de son siècle.

En fait pour nombre de thèmes évoqués par Mercier peut-être s'agit-il tout
simplement, bien souvent, de la reprise d'idées contenues dans l'Encyclopédie, et
donc, en quelque sorte, celles d'un certain nombre de ses contemporains. Ces
demiers font partie, évidemment nous n'en doutons point, des classes cultivées.

Lorsque Mercier refuse aux lecteurs I'accès aux Sciences ("doubte
théorie"), ne va-t-il pas à I'encontre des principes qui ont donné nalssance à
I Encyclopédie ?

"ll est peut-être vrai de dire, qu'il n'y a presque point de science ou d'art dont on
ne pÛt à la rigueur, & avec une bonne Logique, instruire l'esprit le plus borné,
parce qu'il y en a peu dont les propositions ou les regles ne puissent être
réduites à des notions simples, & disposées entielles dans un ordre si immédiat,
que la chaîne ne se trouve nulle part interrompue. La lenteur plus ou moins
grande des opérations de I'esprit, exige plus ou moins cette chalne, & I'avantage
des plus grands génies se réduit à en avoir moins besoin que les autres, ou
plutôt à la former rapidement & presque sans s'en apercevoir."z

Gertes, les tentatives d'interprétation et de compréhension de I'organisation
du savoir par les Encyclopédistes reposent sur une conception idéaliste de
I'intelligence humaine, mais n'en demeurent pas moins respectables. Mercier ne
semble pas adhérer à I'humanisme émanant de ces convictions. Est-il trop lucide
pour s'abandonner à un tel optimisme ou établit-il des hiérarchies d'intelligence et
de sensibilité (dont l'origine n'est pas précisée) entre les hommes ?

Mercier est un écrivain dont on vante généralement I'esprit novateur et
I'originalité des idées. Aussi avons-nous cherché à voir à travers les conceptions
des arts selon notre auteur et selon ses contemporains si notre lecture du Tabteau
de Pais nous permettait d'adhérer à ces jugements critiques.

ll est agréable de lire cet ouvrage. Le style de l'écriture, généralement non
alambiqué, s'apparente à celui d'auteurs plus tardifs. Mercier va droit au but,
recherchant avant tout la transparence et la clarté de I'expression. Nous ne nous

lcRIlO{, La Correspondance Jit téraire, Ter janvier - L5 juin 7760, p.2.
2 Encyclopédle, tone 1, p. XVI,I.

12



perdons pas dans les allégories, les utopies et les mythes' De plus, si bon nombre

à" s", iOees figurent dâns des oeuvres antérieures d'autres écrivains, il a

iorlginalite de pa-rtir des faits mêmes, de la réalité telle qu'il la rencontre en tant

qu'n""oit"nt de la ville de Paris et observateur des us et coutumes de ses

dàntàmporains. La description des aspects les plus triviaux de la vie quotidienne

ne lbffàye pas le moins àu monde. De surcroît, I'humour de l'écrivain transparaît

bien souvent au travers de ses descriptions et analyses ce qui n'est pas pour

nous déplaire.

par ailleurs, I'humanisme de Mercier, son souci de dénoncer les abus du

régime monarchiqr", ron intérêt pour les "petits", pour le peuple, ne pouvait que

no-us satisfaire. N'ous n'irons pas jusqu'à partager I'ensemble de ses opinions sur

les femmes ou sur les moeurs qu'il décrit à I'envi, bien qu'il sacie exposer
parfaitement ses idées et les argumenter. En revanche, ses pulsions égalitaristes,

son plaidoyer en faveur d'une réfonte des lois, d'une restructuration de la société

fondbe non plus sur les avantages de classe mais sur la distribution des emplois

selon les mérites de chacun ne peuvent que susciter un préjugé favorable chez

tout lecteur du XXème siècle.

Mercier ne manque pas d'idées concemant la littérature et I'art dramatique

et il est vrai que la pôsitiôn des auteurs n'est guère enviable à l'époque où il

s'exprime.

Les rapports ambigus qu'il entretient avec ses confrères de grande

renommée ne'laissent paJde surprendre, notamment par des analogies ou des

divergences avec les idées exprimées dans les articles de l'Encyclopédb qui

surgilsent ça et là dans cette oeuvre. C'est pour cela et aussi pour tenter

àaËport"r des définitions précises et non anachroniques aux notions et concepts

évôôués dans ce travail, lorque cela est possible, que des comparaisons sont

faitei avec le Dictionnaire iaisonné... de Diderot et d'Alembert. Nous avons

evoùe I'admiration portée par Mercier au premier, il n'en est pas de même pour le

second. Mais, ainsi que nous le verrons, il conteste souvent ses prédécesseurs.

Nous pouvons reconnaître différentes sources d'inspiration dans les écrits

de Mercier. il admire sans réserve Diderot, dont il ne partage p?s toutes les

ôpinionr, recueille ça et là des idées circulant dans les milieux littéraires, et se

forge ses propres ihéori"s. Jean-Jacques Rousseau, qu'il respecte infiniment,

I'inépire souvent mais il sait à I'occasion s'en détacher totalement. Cependant

noui ne saurions sous-estimer I'importance de ce philosophe dont les premiers

écrits politiques ont été absolumenf fondamentaux. Le Discours sur /es sciences

ef /es arfs est publié en 1750, celui sur I'inégatité en 1755. Le Contraf social, qui

sera une référence pour les réformes post-révolutionnaires, paraît en 1762. Qu'il

les ait lus dans leur intégralité ou non, Mercier connaît à l'évidence leur contenu.

La publication du Tableau de Pais s'étale de 1781 à 1783, pour les tomes

qui nous iàtéressent, soit six ou sept ans seuleme.nt avant la Révolution française.

Nous sommes en pbriooe de mutation sociale et politique. Nombre d'idéalismes

"gii"ni 
ies ditférenis milieux de la société. Mercier nous livre ses idées sur Paris,

ià vie, ses habitants en une fin de siècle tourmentée'

ll peut arriver que des références soient prises dans des oeuvres que

Mercier ne peut avoir lues notamment parce qu'elles sont connues du public
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postérieurement à la publication du Tableau de Paris. C'est le cas pour la'Conespondance 
littéraire de Grimm à laquelle nous faisons fréquemment allusion.

gn eftàt celle-ci est considérée comme une source particulièrement précieuse
d'informations sur la vie culturelle parisienne dans la dernière partie du XVlllème
siècle. Ces feuilles sont intéressantes à plus d'un titre. Elles sont considérées par
certains chercheurst comme dictées par la franchise et la sinérité d'un auteur,
quelquefois seulement rapporteur, qui, sous couvert de I'aspect privé de cette
àneipondance, peut dire'à peu près tout ce qu'il pense sans risque d'être
censuié ou poursuivi. Les abonnés réguliers sont des Princes dont il a exigé le
secret. Un peu journaliste, certes, mais se voulant différent de ses confrères,
Grimm recherche I'originalité et se présente avant tout comme correspondant
littéraire secret. La bèture de ces textes est rendue difficile parce que Grimm
n'identifie pas les auteurs des lignes qu'il reprend. Nous n'avons pas manqué de
nous reporter aux études critiques et aux notes établies dans le cadre de
recherches suédoises qui nous paraissent complètes2 pour identifier I'origine des
extraits que nous reprenons dans cet écrit.

Le caractère restreint de ce cercle littéraire à distance fait que I'influence de
ces écrits ne saurait être facilement quantifiable. Cependant, ces lettres de
Grimm, étant données les relations de celui-ci avec les personnalités marquantes
du siècle, véhiculent les idées personnelles de leur auteur mais aussi celles de
ses relations. De plus il porte à la connaissance des destinataires de ses "lettres"
des textes des pnilosophes des Lumières souvent inédits. Nous avons là une idée
représentative des courants de pensée, des états d'âme d'une société à un
moment donné.

ll peut en être de même pour d'autres ouvrages qui n'auraient.pas pu ou
pas forcément été lus par Mercier. L'importance de la transmission des savoirs
par le mode oral (salons, conversations privées...)..est telle qu'il est difficile de
àroire qu'on puisse dater précisément l'émergence d'un concept ou d'une pensée
et la cantonner à la publication d'un écrit.

Ainsi que nous I'avons annoncé en début d'introduction, nous nous
intéressons dans le cadre de ce travail aux arts tels qu'ils apparaissent dans le
Tabteau de Paris. Nous confrontons la présentation qu'en fait Mercier et celle de
ses contemporains les plus illustres. Les questions que nous posons sont les
suivantes:

- Quelle est la part d'originalité ou de conformisme décelable dans les
prises de position de notre auteur ?

- Dans sa présentation des beaux-arts peut-il être identifié comme le
novateur et le révolutionnaire présenté par de nombreux critiques du XXème
siècle ?

Nous essayons d'y répondre en considérant les finalités octroyées aux arts,
telles qu'elles apparaissent dans le Tableau de Pais'

t  Selon Ia présentation falte par les auteurs des thèses présentées à . l 'Universlté
drUppsala dont nous ifrott" les extrafts présentés dans le cadre de notre travail.

?Le texte de la correspondance ilttéralre de erlnm est établi et annoté par des

étudlants en Èhèse de doctorât de I'universtté dtUppsala. !e prenler volume de chaque

é t u d e c o m p r e n d ] . e t e x t e e t ] . e s e c o n d c o m p r e n d l e s a n n o t a t i o n s .
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Notre étude comprend deux grandes parties : la diffusion des idées

nouvelles ; l'art et la morale.

La première recense dans le Tabteau de Paris les prises de position

modemistes de Mercier. Celui-ci refuse la reconnaissance inconditionnelle
accordée à I'autorité des anciens et la suprématie de leurs vues sur celles des

nouveaux artistes. Sont plus particulièrement concemés ici : Ia peinture,

iarcnitecture, le théâtre et la littérature. ll conteste, avec d'autres auteurs, tels

Diderot et Beaumarchais, la tyrannie des règles. Nous illustrerons ses propos par

iàiemple du théâtre avec de nombreuses références à son ouvrage théorique.

Mais Mercier ne se contente pas de dénigrer ce qui se fait, il formule des
propositions. Les thèmes qu'il souhaite voir représenter par les arts concerneront
bans notre travail essentieliement la peinture et le théâtre. La dernière sous-partie
a pour objet I'importance accordée au public par notre auteur.

Mais il ne suffit pas de prôner une réforme des arts pour qu'elle se fasse

sans réserve. Aussi nous n'omettons pas de considérer les différentes sources de

résistances mettant un frein au progrès des arts (nous n'émettons pas ici de
jugement positif ou négatif sur ce que recouvre le mot "progrès").

La deuxième partie est consacrée aux rapports entre I'art et la morale

entretenant des liens étroits avec les droits de I'homme qui figurent parmi les
préoccupations premières de notre auteur. Elle comporte trois sous-parties dans

lesquelles sont traités les sujets suivants :
- la morale
- les arts et la morale
- la défense du droit-

Cette dernière sous-partie nous paraît particulièrement importante dans la

mesure où nous y traitons du rôle de lécrivain, tel qu'il est effectivement réalisé

dans le Tableau de Pais.

Dans la deuxième, les arts et la morale, nous Voyons, après des
généralités sur la morale, les rapports qu'entretient notre auteur avec cette

àernière. La peinture,la sculpture, le théâtre et la morale trouveront naturellement

feur pface iôi. Après un exposé sur droif et morale, nous arriverons aux

revendications de i'égalité et au rôte de l'écivain et du /ivre. Ces thèmes feront

I'objet de la dernière sous-partie intitulée la défense du droit.
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PREMIERE PARTIE :

LA DIFFUSION DES IDEES

NOUVELLES



1,1

Au grand dam de Mercier, beaucoup plus.libéral en matière de littérature
qu,en peinùre par exemple, les gens de tettres bien établis répugnent à admettre

Ë;*i bri 0". bcrivains ïui sortent des chemins tout traés, tels I'abbé Prévost et

Rétif de la Bretonne :
,'Est-ce que le regne de I'imagination seroit totalement éteint parmi nous, & qu'on

n" 
""u.it 

plus s;enfoncer dans ces æmpositions vastes, morales & attachantes'

qui cara4érisent les ouvrages de I'abbé Prévo.st & de son heureux rival, M. Retif

de ta Bretonne ? On se consume aujourd'hui sur des hémisticfies, nugae

canorae; on pese des mots ; on écrit des puérilités académiques : voilà donc ce

qui r"mpi"c'le nerf, la force, l'étendue de_s idées & la multiplicité des tableaux'

ôue nous devenons secs & étroits l'Illl' 1251

La nouveauté déplaît. La peinture sociale ne semble pas trouver

d'admirateurs. tl est difficile, pour qui sort des sentiers battus, de se faire une

plào parmi les auteurs reconnus. Si notre auteur réclame la tolérance d'autrui, il

âpp"ràit quelquefôis beaucoup plus difficile d'obtenir la sienne. ll est vrai que ses

ilfiù; iont Oestinees priàcipalement à dénigrer les plus grands, ce qui

àérânO" plus Oe ôuiage'et dé lugement personnel que de s'attaquer aux pltts

faibles et aux déjà très malmenés nouveaux arrivants.

,,L,humeur & I'envie rétrogradent dans les tems passés' & amenent les trésors de

tous làs siecles pour objét de comparaison avec la brochure nouvelle. Le mérite

qri r V irouué n'est lamais senti le premier jour ; on a plutôt fait de se livrer à une

Ëàtit" déclamation satirique, que de peier exactement la somme des idées

renfermées dans le livre'nolvàau. On commence par le dédaigner, mauvaise

oisposiiion pàur te bien juger. L'habitude d1 L" louer que les talen_s qui ne sont

plus, s'accorde trop avec là paresse pour qu'elle y renonce." [ll, 131]

Dans De ta Littérature, il conteste la suprématie du prestige sur les

jugements de goût.

,,Si l,homme né pour peser respectivement le mérite des Ouvrages existait,

peut-Ctre que dans sa balance il trouverait une égalité qu'on ne soupçonne pas'

Car|esnomsenimposenttoujoursplusqueleschoses.' ' l

Mercier défend les jeunes écrivains plutôt que les plus âgés, les vivants

plutôt que les morts.

Son refus de reconnaître la suprématie de certains poètes considérés

comme des références absolues se retrouve dans tous les domaines des arts'

Nous allons, dans cette partie consacrée aux attraits de la nouveauté et à

la diffusion des idées nouvelles présentés dans le Tableau de Pais, donner un

aperçu de la composition de .l'ouvrage. En eff.et, la présentation originale de

élui-ci permet d; ;" faire une idée des parti:s pris de I'auteur en ce qui concerne

la littératur". r_a àisp"iito des thèmes abordés, leur désordre aussi, reproduisent

p*rt-ctr" la façon dont Mercier organise sa. pensée. La multiplicité des tableaux'

pour lesquels nous pouvons cepàndant retenir des thèmes récurrents, ne rend

pas aisée notre étude et l'élaboiation des transitions car celles-ci n'apparaissent

pas dans le Tatbteau de Pais. Nous en donnons un exemple, en réduction' mais

t i.GRcrER, De
Tragédie françalse,

7a Littérature ou des
YVERDON, L7?8, Genève,
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bien représentatif de ce que nous pouvons trouver d'un chapitre à I'autre, mais
aussi à I'intérieur d'un même chapitre :

'Trop impatient pour vous livrer à la pratique, voulez-vous voir la théorie ? Les
professeurs dans toutes les sciences sont montés dans les chaires & vous
attendent; depuis celui qui disseque le corps humain à l'académie de chirurgie,
jusqu'à celui qui analyse au College Royal un vers de Virgile. Aimez-vous la
morale ? les théatres offrent toutes tes scenes de la vie humaine : êtes-vous
disposé à saisir les miracles de l'harmonie ? au défaut de I'opéra, les cloches
dans les airs éveillent les oreilles musicales : ètes-vous peintre ? la livrée
biganée du peuple, & la diversité des physionomies, & les modeles les plus
rares, toujours subsistans, invitent vos pinceaux [...]" fl, 5]

L'auteur, soucieux de paraître spontané sans doute, nous livre ses
pensées au hasard de ses déambulations. ll paraît jeter sur le papier les phrases
telles qu'elles lui viennent à l'esprit. ll semble soucieux de trouver des détails
susceptibles d'accrocher un lecteur. Cela donne un livre d'apparence disparate, et
pourtant les liens entre les centres d'intérêt de I'auteur existent bel et bien et nous
espérons les avoir suffisamment fait ressortir par la dénomination de nos parties.

Nous allons ensuite examiner dans la sous-partie consacrée au refus des
anciens, la défense que fait I'auteur de la peinture moderne contre I'ancienne,
avec quelques réserves évidemment, puis ses idées concernant I'architecture qui
constitue certainement le fil conducteur du Tableau de Paris, le point de départ
des réflexions et commentaires de l'écrivain :

"Je vais parler de Paris, non de ses édifices, de ses temples, de ses monumens,
de ses curiosités, &c. assez d'autres ont écrit làdessus. Je parlerai des moeurs
publiques & particulieres, des idées régnantes, de la situation actuelle des
esprits, de tout ce qui m'a frappé dans cet amas bizane de coutumes folles ou
raisonnables, mais toujours changeantes. Je parlerai encore de sa grandeur
illimitée, de ses richesses monstrueuses, de son luxe scandaleux. ll pompe, il
aspire l'argent & les hommes ; il absorbe & dévore les autres villes, guaerens
quem devoref."fi, préface, ij]

Les lettres et le théâtre ne seront bien sûr pas écartés et nous verrons
combien notre auteur n'hésite pas à s'en prendre à ses prédécesseurs les plus
illustres.

En deuxième sous-partie seront évoquées les polémiques à propos des
règles et nous nous consacrerons plus particulièrement à la réforme du théâtre en
nous appuyant sur les ouvrages théoriques de Louis-Sébastien Mercier.

Ce dernier n'est pas avare de propositions et indique quels sont les fhèmes
susceptibles de convenir aux arfs, dans le respect des courants idéologiques de
l'époque. La peinture et le théâtre seront particulièrement examinés dans cette
troisième sous-partie.

Enfin nous terminerons par I'importance accordée au public en matière de
jugement, que ce soit pour la littérature ou le théâtre en particulier, ou pour les
arts.

Mais peut-être est-il indispensable de nous attacher préalablement à faire
le point sur les notions de goût et de beau bien que I'auteur n'attache pas à
I'esthétique une grande importance.
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LA PLACE ACCORDEE AUX ARTS

Nous avons effectué une étude quantitative précise en tentant de relever le

nombre Oe pages ôÀsacrées à I'un ôu I'autre, dans la totalité du Tableau de
paris. Nous no6 ii*ons d'abord à une estimation intuitive, Cest-à-dire dépendant

de notre sentiment et de notre impression, que 1ous essayons de vérifier en

àn"i11.ànt les titres donnés aut àhapitres en fin de chaque volume' Nous
'ril,it'|o;S dans les tableaux ci-dessous les titres des chapitres comprenant une

mention à l'art sus-nommé et ceux dont le contenu du texte qu'ils désignent porte

essentiellement sur cet art. Des passages peut-être moins importants quant à leur

6lÈ ;pùrtent des informations non négligeables sur la pensée de l'auteur ; nous

les recensons donc aussi en indiquànl le nombre de lignes ou de pages

etrectivement dévolues à I'objet de notre recherche.

1,2,

Récapitulatif *:

architecturesculpture peinture musique lettres théâtre

tome 1 1 4 2 3 1 E 2

tome 2 9 1 4 3 1 3 3

tome 3 7 0 1 3 6 1',l

tome 4 5 1 5 2 1 1 4

tome 5 7 0 2 2 1 0 4

tome 6 7 4 5 4 1 3 4

tome 7 3 2 2 3 1 7 3

tome I 7 0 1 3 1 6 6

i Les nombres correspondent au nombre de chapitres'

Nous allons examiner la composition de ces chapitres par rapport aux arts

considérés, dans I'ordre indiqué ci-dessus'

L'architecture

Letomelprésente l4chapi t resseréférantàcetar t ,so i tuntota lde4S'5

iF- poet"s - Rousseau - Diderot - Greuze - Fragonard - Vemet -

lotrwà - rà rtt esse oisive opposée a p p"'n"É eùtu

- oppression +ortes de la ville ' rappod ente la taille do Ia ville et

a"De.t -*,Jl.ur - S"ine - êdifices - géographie.- monarchle et

;;Ç;ffi;(.tt asxr,) - affirmation de t'intérêt de LSM pur l'aspect

*..oua et romalne - antiquités de Parls - tombeatfl - mise en

iepuàtique et nonarûie -rcllgloll.

i"""1'bdtéd'|-.'4||"dueàlarchitecturedesmalsonsetdeerue6-|es
ponÈ-'nvglèn. - dm"

sur la vle padslenne - lnsécrtité - recruteup -



e Pont-Royal tl 2 Coup doell - Tulledes - Louwe - Cours - pont de Neullly - plaoe de Loub
XV - auùæ ponts - dve droiteffue gauche -

)harmant Coupd'oeil UI 2 Jardn dæ Tuileries - Champs Elysées

loulevards utl I dæcrlpûon

f,n bât't de tous côtés lJOO(ull t odlt grec et gohique - muslque'architecùre - pdnture - la Basûle -

Fnotet-Oleu - palals Bourbon - Louwe - fEglise Salnte'Geneviève -

Londres - sédnité - relaûon enÙe moral et arctÛtecfure -Jusdce

\meublements u)0(x 2,5 ameublement - lue et gasplllage' Lome - utlité

*: nombre de pages du chapitre. Les allusions directes à I'architecfure' les commentairês
qui en découlent et lei digressions de I'auteur sont tellement liés qu'il est difficile de séparer ces

éléments.

Les considérations sur t'architecture amènent quasiment toujours des
remarques sur la politique, les riches, les pauvres, le luxe. Voici une analyse
stylistique de trois chapiires du tome I dont les titres se réfèrent à l'architecture ou
à'I'urbânlsme. Nous nous intéressons d'abord aux premières phrases des
chapitres.

chapitre ll. fes gnenlerc.

'Parlons dabord de la partie la plus curleuse
de Parls, les greniers. Comme dans la
machine humaine le sommet renferme la
plus noble partie de l'homme, l'organe
pensant, ainsi dans cete capitale le génie'
ilnau*le, l'appllcaton, la verfu occupent la
région la plus élevée.'P. 10

chapitre fll. Grsûeur démesurée de la
caplhle.
Vu politiquement, Parls est top grand.:
c'esi un c*ref démestrré pour le corps de
l'état ; mals tl seroit plus dangeretu
aujourd'hui de couper la loupe que de la
lalseer subslster; il est des matn qui, une
fols enraclnés, sont IndesÙuctibles.'p. 14

chapttre L. Lo Pont-Neuf.

"Le Pont-Neuf est dans la vllle
ce que le coeur est dans le
corps humain, le cente du
mowement & de la
ciraJaton.' p. 156

chapibe ll. Les grenlers.

'Des banieres de sapin, plus respectées
que ne le eeralent des murailles de
pienes bordées de canons, anêtent les
denrêæ les plus nêcessalres à la vie, &
leur lmposent une taxe que le Pauwe
sr.rpporte seul ; car, dispersé de tous les
plalslrs, il ne l'est Pas du besoin de
manger." p. 15

"Au bas du Pont-Neuf sont les recruteurs,
raccoleurs, qu'on appelle vendeurs de
chair humaine. lls font des hommes pour
lee colonels, qul les revendent au rol [...].
Les pawres dupes, qui sont à consldérer
la Samarttalne & son carlllon, qul n'ont
Jamals falt un bon repas dans toute leur
vie, sont tentés d en faire un, & Ùoquent
leur liberté pour un jour heureu." p. 159

La ville, les bâtiments sont assimilés à I'organisme humain. Cette
personnification, réitérée, montre à l'évidence I'importance du lien existant entre
I'homme et ce qu'il construit.

Dans les phrases qui suivent, les arts sont présents, soit mentionnés
directement, soit évoqués à I'aide de la présentation de certains de leurs aspects :

chapitre lt. Les grenlers, ltgpnt" lll. Gnndeur- - l"tt"nttt" 
L. Le Pont'Neul'

ldémeswêe de Ia caPlta,le. I
"Là, se forme en sllence le peinùe ; là, le poëte | 

'Les grandes vllles sont fort du l"Le coupd oeil est plus beau de

tait ses premlers vers ; ra, slnt res ânràtrti a.. leoot iu gowemement absolu : l9:::_F1"1-ÏXl ;ma's ll est plus

"rs, 
p"i*u" a huorii1x;, cànî"rpr"t.uo li"*t faii-ll tout pour y entasser létonnant de dessus le Pont-Neuf. Là'

assidqs des mervellles d" âàË,-à;nant des lles hommes;il y apde[e.les ̂ lles fgrtstgns & les étangers admlrent

Inventions utiles & oes teçons-À iuniu.n ; rÀ, 
"" lgrands proprietàires par I'appât lla statue é9,$t" g:I-"nri lV' & tous

méditent tous les chefs-doàuw"" O* 
"rb 

;'là, on làu lue 
'& 

des jouissances;" p. ls'accordent à le prendre pour le

écrlt un mandement pour un éGqut, * àË*uo ll+ lmodele de la bonté & de la populadté'"

pour un avocat général, un liwe pour un futur I 1o' t oo
'mhisre, 

un projet qui va changer la face de | |
l'état, la plece de théate qul doit enchanter la 

I I
naton.'p.'t0 | I

L'opposition entre riche et pauvre, entre les puissants et le peuple est
soul ignée:

chapitre lll. Gnndeur démesurée lchapitre L. Le Pont'Neuf'
de la capltale.
'Les plalslrs du roi & les tenes des
princes ont envahi tous les drglts !o
chasse. Les loix arbitaires faites à
ce suJet, portent une emPreffie de
sévérité, pou ne Pas dire de
cruauté, qui conbaste avec les
aubes loix du roYaume. Tuer une
perdrix devlent un délit que les
galeres seules Pewent elçler." P'
1 9
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Lorsque Mercier dénonce des abus ou des injustices il ne manque pas de
se référer à la loi. Nous aurons l'occasion de revenir largement sur ce thème
fondamental dans le cadre de notre deuxième partie. L'espace urbain est assimilé
à I'espace de liberté accordé aux hommes : les banières permettent à I'Etat de
recueillir les taxes sur les denrées alimentaires et symbolisent le filet qui
emprisonne et pressure le peuple. Les espaces à I'extérieur de la ville, plus
vastes, sont réservés, au travers de la chasse, au roi et à la cour. Le peuple ne
peut accéder à ce que lui offre la nature. L'infraction à la loi coûte la liberté, tout
@mme la naiVeté, le manque de vigilance ou I'insatisfaction des besoins les plus
élémentaires. En effet, les pratiques de recrutement de soldats s'exerçant sous le
Pont-Neuf contrastent violemment avec les sentiments suscités par la vision de la
statue équestre de Henri lV inspirant le respect et Ia gratitude du peuple et se
trouvant sur l'édifice.

Si nous pouvons trouver une charpente commune aux chapitres dans leur
façon de débuter et surtout dans les thèmes abordés, les fins de chapitres ne
semblent pas répondre à une construction pré-établie. L'auteur termine souvent
au gré de son humeur, soit sur un renchérissement des idées principales, soit sur
d'autres considérations, d'apparence futi le q uelq uefois :
chapitre fl. Les grenlers. chapitre lll. êrandeur démesurée de la lchapitre L. Le Pont-Neuf.

capltale.

"L'écrivain est sowent plaé enre ces l"ll y a des maur politiques qu'il faut "Les marches du Pont- Neuf s'usent
conùastes frappans, & voilà pourquoi il ltolérer, tant qu'on ne peut y remédier lvlslblement vers le mllleu, & en peu
devlent véhément & sensible : il a w de ldune maniere sOre ; telle est l'étendue de ld'années, eous les pieds des
près la mbere de la portion la plus la capitale : on ne fera pas ref,uer sur les llnnombrables passans. Elles
nombreuse d'une vilÈ qu'on appelle ltenes ceur qul habitent les chambres I deviennent glissantes, & lon est
opulente & superbe ; ll en conserve le lgamles & les grenlers. lls n'ont den, pas I ob[gé de les renoweller. Des
sentiment profond. S'il eût été heureu, ll lmême des bras, puisqu'ils sont énerués. I marchandes doranges & de citons
y a mllle idées touc'trantes & patiotiques lAnêterez-vous au portes cerx qui lont au milieu du por( des boutiques
qu'll n'eOt pas eues. Orateur du plus lentent ? Conservez donc l'énorme qul forment un coup<foell agréable :
grand nombre, & conséquemment des lloupe, puisque vous ne powez I'ertrper lcar ce fruit est aussl saln qu'il est
inforùrnés, ll doit défendre leur cause ; I sars mettre en danger le corps politique ; I beau,' pp. 1 62-153.
mais la défend-on quand on n'a pas senti ld'ailleurs.... Mais n'anticipons point sur ce
le malheur d'autul, c'est-à-dire, quand lque nous avons à falre senlir sur cette
on ne l'a point partagé ?'p. 13 ville qui sera toujours chere à un

gowemement dont la tête est aæsl
dispropordonnée que la capitale l'est au
royaume.'pp. 15-16

Dans le premier extrait, Mercier parle de la fonction de l'écrivain. ll n'utilise
pas le 'Je" pour terminer et adopte la troisième personne ainsi que le pronom
impersonnel. Dans le deuxième, il s'adresse à ses lecteurs, en posant comme
pour I'extrait préédent des questions, procedé qu'il reprend très fréquemment.
Les dernières phrases du troisième extrait atténuent quelque peu les effets
produits par la longue description des procédés mis en oeuvre par les racoleurs et
paraissent plus anodins. Nous nous permettons cependant de souligner
I'importance accordée par I'auteur à ce qui est utile ou sain. Le coup-d'oeil offert
par l'étalage des agrumes est agréable "car ce fruit est aussi sain qu'il est beau."
La qualité esthétique dépend donc directement de critères autres que ce qui plaît
par I'aspect extérieur.

Nous voyons combien les relations entre les arts, les sciences, les objets et
les hommes sont complexes. Une évocation en appelle une autre et les formes
littéraires peuvent varier selon les chapitres.

Le point de départ des développements de Mercier est pratiquement
toujours d'ordre visuel. Cela répond évidemment aux contraintes que I'auteur s'est
fixées et au sujet même de I'ouvrage.
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,,Je n,ai fait ni inventaire ni catalogue; i'ai crayonné d'après mes vues ; j'aivarié

non iaoiàau autant qu'it m'à-6te ios.ior" ; je i'ai peint sous plusieurs faces ; & le

voici, tracé tet qu'il est sorti de àessous ma plume, à mesure que mes yeux et

mon entendemeht en ont rassemblé les parties." [], préface, v]

L,auteur du Tableau de pais est quelquefois qualifié de reporter par les

critiques du XXème siècle1. Bien qu'il vitupère souvent contre les joumaux, parce

que la critique littéraire est assassine, Mercier manifeste des dispositions

particufières pour le joumalisme. ll collaborera aux Annales patriotiques et

tiftéraires de ta France, entre autres, À-l'âppto.he.-de la Révolution2' D'aucuns3

estiment même que Mercier est un novateur en matière journalistique'

L',auteur revendique dans ses ouvrages théoriques la possibilité pour un

écrivain d'inventer un nouveau style et une nouvelte forme' Le Tableau de Paris

est une façon de mettre en pratique ces idées'

L'ouvrage se présente comme une suite de petlls chapitres disparates

constituant une "i*nbgiàpÀie". sur paris à ra fin du )uilrème siècle. Mercier a

contesté f'ordre- àipnâOétiqu" de lEncyclopédie, ce- qui fait. qu'il écarte

délibérément ce tvJJJ*irèË. s"ton certains ihercheursu la forme du Tabreau de
paris serait inOuità par la forme de la ville. Nous pouvons I'admettre si nous

considérons I'enchevêtrement des rues, souvent tortueuses, encadrées par les

tracés plus rectiligÀ"t des grands boulevards, I'espace étant parsemé de petits

îlots retenant t'attËntiil, ieé granOes places, les grands jardins' les monuments

ôùOfi.". Mercier lie I'espace parcouru à celui qui est écrit puisque nous pouvons

lire sous sa Plume :
,,Les ramgurs ont les bras nerveux, mais ils ne savent pas marcher sur leurs

jambes. J'ai tant couru pour laire le'Tableau de Pans que je puis dire I'avoir fait

avec mes jambes"'6

Voici le tableau récapitulatif des articles où I'architecture occupe une place

importante dans le tome 
'2. 

rueui chapitres, soit 46 pages, se réfèrent à

I'architecture:

@mabo*@

I Par Geneviève Bollème, notannent' auteur de

de L. s. Mercier établ is et présentés par G'

il.tlorn"ire des LlttéraÈures de Lanq)e Erançaise'

À1;i l- i l t .-Àordas, 198?, tome M-R' p'  L579'

:Ji i Î ; : ,  n'  
âi l3;r." de cr*isue r i*éraire sur France cu*ure "panorama" dont les

lnvltés étaient .t.c---Bonret, du CI.IRS, pà"i.r Rausch, professeur à Paris r' Antoine de

Bach, histori"n poritfftu et ollvier sr.iè, 
-[i"torien.-.ils 

présentaient 'e Nouveau Parls

pubtié au Mercure i"" i ; ;" ; ; .- i l4r1;" i ; ;" l igôs-el--a eté reàlf fusée au cours de l 'année

1 9 9 5 .

Dlctionnaire d'un poJygraphe, textes
Bollène, col lect ion 10/18' 19?8' cf

de it.-P. de Beaumarchais, Danlel Couty,

' rbid.
5 rbid.
6c i ta t ion  de  L ' -s .  Merc ie r ,

J.-P. de Beaumarchals, Daniel couty'
Dictionnaire des I'lttératures de Langue frangaise' de
-41 ; i ; iey .  

eordas ,  !987,  tome M-R,  p '  1579 '
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rromenongnous ctx)vlll 17,5 architecfure et hbtohe - nobl€sse et rotre - orl$ne des Françals - rues -
Clmeùère des lnnocenb - Luxembourg - Palals Royal - Tulledes - quarûer de
l'Untuerslté - place des Vlctolres - l-lerul lV - le Pont Neuf - la Bastlle -
Chades V - qual des Célestns - hôtel Saint-Paul - royauté dbcrète - rue des
Ecrfualrs - Nicolas Flammel - lsabeau de Bavlère - l'égfise Noûe-Dame - le
Palals - la petite église de Saint-Pieneau-Boeub - la religion - la rue d'Enfer
- Saffi Loub - lhôpltal des Qulrze'Mngts - rue de la poterle - læ Hallæ -
Charlee V - rue des Prowalreo - Alphonse V - la Butte-Salnt-Roch - Jeanne
d'tuc - César - rue de tUntuerdté - prMlèges de I'udverslté €harlemagne -
le recteur - lEglise Sainte-Geneviève - Loub XV - Louwe - Louls )(V| - Bemin
- Claude Penaut - Boileau - Versallles - la rue Trousse-vache - le cardinal de
Lonalne - Montnorency - le puib dAmour - rue Salnt-Thomas-du-Louwe -
Mlle de Scudéry - Scanon - les Templlers - Philippe le Bel - la rue du Temple
- Chades M - l'école de cftirurgûe - Françob ler - la Morne - l'égllse
Saint-Jacques - de - la - Boucherle - place de Greve - Jusûce - quals - Essais
surPan's de Sainte-Foh, Lowre - Hend lll - duc de Gulse

-a Sainte.Chapelle CIJÛ\IX 6 Saint-Louis - Boileau - vihau - Croisades - l'empereur Baudouln - Salnt Louis
- la rellgion - humour à propos des sotlpfures - reliques - la blasphémation -

-'église de Sainte -
Senevlève

cDoc( 5 la vénéradon des reliques - l'archltecfure de l'égllse - une coupole - le lwe - la
frrtilité de la dépense

lue de la Hucftette CLX)O(V 1 malsons de bols - sécurité

luartier de la Gité cLx)o$tl 2 inventaire des monumenb - l'orfèwerie - urbanisme - comparalson avec
noweau( quartiers - politique

-'isle Salnt-Louis ctJo()$/il1I morale - ponts
)lancher dune parlie
le la capitale

cLx)(Xx 9 les soubassements des maisons - les canières - la sécurité - polltique - rôle
de l'éoivain (p 286)

\mélioration ccv 4 le cimetière des Innocents - les égotb - le Quai de Gêwe aottique

Prenons notre auteur au mot et voyons si l'élaboration de son chapitre
"Promenons-nous" du tome ll peut être reliée à ses déambulations. Pour ce faire
nous reproduisons une carte extraite de l'édition Pais le Jour, Paris la Nuit, chez
Robert Laffont et nous indiquons par un point la situation géographique de
I'endroit dont parle Mercier.

Le chapitre CLX)O/lll, assez long : 17,5 pages, débute par des réflexions
sur I'histoire, inspirées de la vision des édifices parisiens. Sur quatre pages,
I'auteur conteste I'idée de noblesse et de roture. Viennent ensuite les noms de
rues, de quartiers, de places, de palais, associés à des événements historiques.
Nous cherchons à situer géographiquement sur un plan de Paris les différents
lieux, afin de déterminer si Mercier suit un ordre dépendant de ses promenades
ou relie des noms en fonction de points communs.

Par ailleurs, il nous a semblé intéressant de vérifier si les événements
s'enchaînent selon un ordre chronologique.
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Les déambulations de Mercier sont I'occasion pour lui d'évoquer des

anecdotes nistoriques Lt d'exprimer ses préogup.ations' Le nom des rues' les

événements qui i'Ëttâ"neniamCnent dls réflexions sur la guere, la royauté'

nnstruction, le's lettres, le théâtre, la législation, la religion'

L'histoire apporte des éléments de connaissances prouvant que le récit fait

par l,auteur est viai. Des noms associés à des dates, des allusions à des

personnages illustres donnent une légitimité au discours de I'auteur' Des

anecdotes, dont certaines sont autheÀtiRées par I'indication de leur source

(exemple : 1histoià d'Henri lV et du bâtelier) voisinent avec d'autres dont les

auteurs ne sont pàs identifiés. Le passé est toujours, de manière explicite ou non'

confronté au temfr"e"r"ioâ,ânicr" fictive pulsque r'écriture ne peut se faire au

moment même où Mercier arpente les ruesj et à ce que l'écrivain souhaite voir

changer dans l'avenir.

Desconsidérat ionsplustr iviales,touchantlaviequotidienng'-semêlentà
d,autres ptus spiriiuèùés. Ndais l'objectivite de I'aute.ur est forcément factice : il ne

s,agit pas de décrire des objets ou, des faits mais de transmettre des idées et de

i*Ë ôàrt"g"l" oes âmotioné. Ainsi de la description de certains monarques on

passe à celre de leurs abus en mettant en vareur la simplicité des "bons" rois'

proches du peuple, aux moeurs simples et- pures. Les références aux lois

permettent o,aooiàËr ia notion d'injusti'ce 
"t 

dg partiarité. Les édifices refigieux

rappellent les exactions commis"t â, nom de la religion et I'auteur insiste sur le

caractère superstitieux du peuple. sont évoquées également..la.médecine et la

science, dont les fiogrès se font sentir et sont encouragés par I'auteur'

si un grand nombre d'endroits cités se retrouvent sur une ligne presque

horizontale altani'Oes iùieries à la Bastille, sur la même rive de la Seine' des

i'|giliort éloignés les uns des autres sont également mentionnés'

POur terminer sur ce chapitre et sur ce thème, nous pouvons affirmer que

Mercier ne se laiise contraindre ni p"r aucune règl9 formelle, ni par son sujet' La

topologie sert sà-àuse et non le àntraire. ll va, dans sa promenade imaginaire

dans les rues de la capitale, ., gie de son humeur et de ses envies' De même

t,histoire ert un-riy"À porit l'éËrivain Oourf91.Ç9ur des vices et des abus de

Ër;ù à ses fins eilamàis I'auteur ne s'assujettit à elle.

Mercier n'ignorait pas que la forme de son ouvrage, qui obtint un grand

succès auprès du public, mécontentait bon nombre de critiques rigoristes, ce qui

explique qu'a Oiueis endroits du Tableau de Paris il éprouve le besoin de se

justifier sur ce Point.

Afin de voir s'il existe un schéma de construction cornmun aux chapitres du

livre, considérons la forme et le contenu de deux petits chapitres de ce tome :

chapitre clJxxv. Rue de la Huchefre. lcrranitre 
cLXXX\rlll. llsle salnl'Louls'

Une malson de quatre étages, toute peuplée, s'écroula dans ["C"tt" lS" étoft augefols partagée en derx par un petit

ceue rue le 7 février r zoz. ô-n ù"ù-"'Jài.lu, oebri, ,nJ"'nt lbras de la rMère' on a joint les deux lsles' C'est un

enfant de sh ans, qu" o"*Jourà., 
"n "" 

crorsant .''--"- le*rtiq.qui ""mbre 
avoir échappé à ra grande comrption

heureusementsur Ga rete,;i;Ëï#*Ëe oïlâmort;ltnavo* làà 
rà 

"'Ë; 
ele n! a polnt encore pénébé'" p'277-27E

pas ta plus Egère contuslon." p.272 |
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Les deux textes commencent par un compte rendu historique, |'un re|evant

de 'anecdote joumà-ristiqùé (mais sui un événement rerativement lointain) ; l'autre

;;r"irr;.t prri irpËis-o-l.ùr'àt objectif. Gependant, res commentaires qui suivent

Ë; 
-Ë* 

ËremiciSs ;Ë;"; n. rc restànt pas longtemps et nous glissons

d'emblée dâns le domaine de la morale'

chapibe cLxjxxv. Rue de ta Huchette. lcnanitre 
cLXXXVlll. L?F,le sdnt'Lottls'

"Lee Turcs qui vinrent à la suitp du demler ambassadeur l"nucune filte de mawalse vle n! towe un domlclle : dès

OÉoman, ne ùowerent rlen de plus agréable dam tout" I qti on iâ 
""n1'n' 

on la powse' on ta rerwoie f,ue loln' Les

parb que la rue de f" nuctll","à àËn 0"" Uo,nqu"" O" lËôuig"ols o surv-eilerrt ;les moeurs des pardculers y eont

rôtsseurs, & de ta tumée 
"îiàîrJtiË 

qrr i;; ;dt;Ë. d"ïit lt""it-"À ' to$e nu: qul commet une faute' devlent l'obJet de

que tes Limousin" y nt"nnfriilîà"tl*i È"jn t"c a roàeî | r" ôâ"*'"' & ne seÉadera jamals dans le quarûer' Rlen ne

durôt. 
it[rrtdrrsçr'=' ' ::.: '*" '  

lreprésentemieuunevil ledêprovincedutoislemeordre,

A toute heure du Jour on v Ûowe des volallles cultu ; lï | iË ii q'+,", j-9"- ll"l"' 
on a fôrt bien dft: L'habitant du

brochee ne désemparent pl#Ë;"Ë,*j"*JàtO"ttt. U" lùtanisèst 
etranger dans l'lste'" p'278

toume-broche étemel, qui reesemble à la roue d'xon' I
ànreti"nt fa tongtacûon. La foumaise des cheminées ne I
r et"int qu" pendant le carême." pp' 272-273 I

Le premier texte reste desoiptif et répond aux Vues de Mercier:

"Beaucoup de ses habitans sont comme étrangers dans leur propre ville : ce livre

f"ut 
"àpËnJia 

peufètre quetque."ho".", ou du moins leur remettra sous un point

oe u,ià ôrus Let a prr]s pié"it, des scenes qu'à force de les voir, ils

n,apercevoient pour ainsi oiie plus ; car les,objets que nous voyons tous les

jours, ne sont pas ceux que norà .onnoissons le mieux.'!|, préface, ivl

ll est cependant fait mention à la mythologie grecque : lxion, qui a voulu

séduire la femme de Zeus, est lié t une roue enflammée qui tourne

perpétuellement.

Le deuxième, bien qu'il ne soit pas écrit à.la première personne' décrit

indéniablement unà'situatiôn à travers une morale. En effet, l'auteur emploie

l,expression "filte àâ maùvaise vie", ce qui est déjà un jugement de valeur'

I chapitre CL:XXXVlll. Llsle Salnt'Louls'

l"On enfe dans cete isle par tois ponts. Le Pont-Marie, qul y communique'

l"ii"ii'.1""*'.t" ;;'*rË uniformès & profondes.de quate tolses, Un

lilb.;d#;"t àà ià setne (ie le répete) emporta,-le premier mars 1658'

là.* rt"tt* & vlngrt-deu riralsoné' Rvis renowellé aux malsons placées sur

l;ô;;Ë, a;uè t-es tnonoations ont encore éparsnées'" p' 278

Les deux façons de clore les chapitres, différentes par leur forme (la

deuxième utilise f" Ëià*Oe du début du chapitre sur la rue de la Huchette' avec

mention d'un acciâJ;iGié précisément) ténioignentde la volonté de I'auteur de

dénoncer des situation. in"àr"ptables, mettant-en péril la vie des citoyens. Pour

le premier extrait, Iàvertissemeàt (tes maisons de bois constituent un danger pour

les habitants en raison des risques très importants d'incendies). est implicite' les

conctusions sont; à;;ff p*iâ t"ôt"ut ; pour le deuxième' I'avis est adressé

directement aux personnes menacees'

Le tome lV du Tabteau de parîsse termine par une réponse à un article du

courrier ae reurope ou g juillet 1781 jugeant. sévèrement l'ouvrage' Mercier

reproduit le texte'du journàl .et réponO àu" .attaques lancées contre lui' Ce

chapitre, précieux a pfrt d'un titre, nbus permet d'avoir quelques renseignements

sur la genèse du livre :

chapitre GLXXXV. Rue de la Huchelte'
'Si le feu prenoit dans cette rue dangereuse'
oar la consfiuction de ses antiques maisons'.
ioutes de bois, l'incendie serolt inextingulble''
p .273
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nce livre, qui manque de plan, de méthode,.(-l) ressemble du moins à Paris par

rc" æàti"haani du'it ,"ri"iÀê. sowent it détruit dans un endroit æ qu'il avanæ
ailleurs.(2)11v, 3151

Lescommentairesdenotreauteursont|essuivants:

"(1) Cela ne pouvoit être autrement. Que les idées soient justes, voilà l'essentiel'

(2) Les mots peuvent quàiquetois se contredire, mais jamais les choses. En

opposant deux phrases isorgà'i répandues dans un ouvrage de longue haleine, il

n'y 
" 

poinio'àri"r, qu'on nÀhïtomuer en contradiction. Remettez ces phrases à

leur piace, elles conservent leur logique'" [lV' 3151

ll apparaÎt donc que l'absence d'ordre n'est pas le fait du hasard mais

répond bien à la volonté àe I'auteur. Le style Tême des textes varie selon le sujet

il;il; urâiràrntablement selon I'humeuide I'auteur. En voici un exemple, qui n'a

pas de lien avec iiàrcnitecture mais qui explique.le désanoi de certains critiques

de l,époque qui ônt du mal à faire eÀtrér I'oeuvre dans une quelconque

classification:

"JetJne Maiée. cléon rencontre Damis, l'embrasse, l'étouffe & lui dit : je suis le

plus heureux des homme" ;lôpor"" une jeune fille qui sort du couvent' & qui n'a

vu, pour ainsi dire, que moi. Èlle porte sur son front l'empreinte de la douceur &

de la bonté- [...]" [], 84]

Les noms, dont on retrouve la trace chez La Bruyère mais associés à

d'autres caractères ou sujets, tranchent avec ce que nous pouvons trouver par

aireurs dans l" iiot"à, de pais. Mercier omet d'utiriser ra ponctuation indiquant

I'utilisation du stylâ direct et mêle les propos de Cléon à sa narration' Après que

Cléon a vanté leshèrites de sa fiancéb, Mercier commence le paragraphe suivant

11" àâriieÀe du chapitre) par ces propos lacorriques : "Cléon épouse'" Un sujet'

un verbe. Silence sut ce'qri se paise alors' Cléon et Damis se revoient au bout

de six mois. Le premier ne parle pas de sa femme et le second apprend que le

caractère et le tempeiàtânt'à"."it"-.i ont bien changé depuis son mariage :

, , l lapprendqu,e|leadéjàsonappartement.séparé;qu,e||eestensociétéavecla

,"r{,ir", la baronne, la présjdénte ; qu'elle a pris leurs maximes hautaines &

aOAlËnàLs"s ; qu'elle pJi"im" son 
'màri, 

& qrt'à la moindre.. contradiction elle

s,emporte & le peint *r*à un ià!qg, un brutal, un avare. Elle ne se leve qu'à

deux ou trois heures Oe l'âprès-hidi, â se couche à six heures du matin'["']" [l'

861

Seu||enarTateurapparaîtetdonneunpointdevueexterne.Mais|acri t ique
est nette et le jugement de Mercier sans appel'

cette peinture de la jeune épousée qui.s'émancipe pourrait être un pastiche

d,un caractere Oelà Bruyére tant'étte manière de pÉsenter les choses rappelle

cet auteur. De plus l'ouvrage évoqué s'intitu.le ".Les. caracfères ou /es moeurs de

ce s,èc/e" et Mercier est bei'et bien en train de décrire les moeurs de son siècle'

L',auteur déconcerte son lecteur en lui offrant toute une palette de styles

d,écriture. ll ne s,asservit à aucune règle, à aucun genre et se veut libre de toute

contrainte.

Nous voyons que I'unité du Tabteau de Pais est contenue dans le fond et

non dans la forme, uatiable et modulable selon les fins visées par Mercier'
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Après cette étude stylistique de certains aspects des deux premiers tomes

du Tabteau de paris, dans les passages où I'architecture occupe une place

majeure, survolons les tomes suivants'

Le tome 3 présente sept chapitres où il est. questio-n. d'architecture' soit

21,5 pages. Les gËndithet.à Ooni nort avons déjà parlé (histoire, lois, religion)

se retrouvent gviààmment ici, avec une prépondérance poul les. sujets se

rattachant à la kli pénale et aux conditiôns de vie des prisonniers' Nous

reviendrons largement sur ce sujet''

l-ffes N" du chaPiÙe

lmitaton des Anclens - spectacle - ÛréâEe - Vau-Ha[ - Londres - prix

des spectacles - censure3olisée ccxlv 2 + 1 t 4

ialntJæePh cc)0(x I situation -slmbolique du lleu - religlon - excommunrcauon ses

]hmad CCt \X 2,5
p.:"t p"* t"*t"rmer la Seine et Pennettse un fafic

?aris-Port ccD(x|./l 5,5

-es Prisons ccDo(Vll 4 ær:trois-lois-mort

ffi _ la tour de Mncennes - taitement des
pt6nnf"o - mort - le Châtelet - leô écrivains3astille ccD0u\ll 4

Dépôts ou renfermeriescclJq)$/ 2,5 mendiants - humanité - ttjusûce

' c f  in f ra ,  2 ,3 .3 .2 .2 .  Pour  une ré fomne pén i tenc ia i r€ r  P '

39

L'inégalité de fortune est également un thème récunent dans le Tableau de

pais.ll en est question, dans le tome 4 qui présente 31 pages consacrées à

l,architecture, coni;;ues'dans 5 chapitres. L'a.uteur critique le luxe et les biens

superflus ainsi qùË rà" àrtr qu'il juie négativement, telles la sculpture et la

Le tome 5 contient 21 pages consacrées à I'architecture, soit 7 chapitres'

L,auteur se rivre à des considérat-ions prus théoriquï sur re rôre de larchitec-te et

I'interprétation politique que I'on peut iaire sur les choix des gouvernants et des

hommes pubrics en'ce qui concerne Iurbanisation. Le parti-pris de notre auteur

Ëàri ià-tiàis-état;pùt"ît en filigrane sur chacune des pages de son ouvrage

majeur.

un des chapitres décrit le collège des Quatre Nations où Mercier a été

externe. S'il ne tâtt pàt mention de ce fait, il apparaît assez clairement que

r,écrivain règre ses comptes avec un étabfissement dont ir conteste ra compétence

Cir.Jt"ton - dangers de la rue - snobbme - classes

c"'".."r*""*.saint€u|pice,l.unétantslmp|e.etfonc|ionnel,l.aute

"orlit.ru,x "t 
inutile - critique de l'abondance des établissements

coups Coeit - doléances (pont - rues -égotts) - canlères'

*ffirn-n oel, rue _ contaste enùe les équlpages des riches et cerx

O!" pà*"t - descripton des différents états soclau

i"f"naiorion d'ihscriptions françaises

oil* 0"" Vàokes et place Vendôme commentalres sur Lou's XIV -

ËË Rl,É" ;i càm m entatres sur L9uc]ltJ -. Pl".T L:, .1"*1v:. .
ffiil:Ëffi JJi à-ià11 

"t'ateau 
des ruileries' Neuillv - statue du.bon

ri;fi-tù;it" ÈonHl.ut - Richetieu _ porte satnr-Denis - aures portes
Oirpâtu". âi""i qu'auÙes monuments - changemenb positib -

U". 
"tt*lo* 

à l'archltechrre, la sculpfure, la peinfure qul permefrent une

description de la Cour



de ses personnels (enseignants et directeurs). ll fulmine contre le conservatisme'

les règles ineptes 
"i 

t.t a6us de pouvoir exercés à I'encontre des écoliers'

Thèmes évoou&
IItes No du chaPiÛe

arnrlier oatrure oDDosé au quarter riche - pont- boucfiette - prffitt9!
-a rue du Pied de Boeuf cccxc 2

uitique de la Porte - sécurité
ffiée de la Folre de
3alnt€ermain

cccxcl 1

Sollège des Quate
{aûons

ccccv 9 Descdption - commentairee - hbtotre - pomique - nerarcnre

"Àa'.kÀ. 
- abus de powoir siblothèque Mazadne -

C"tt""t"tt" 
"rchltecfural 

pub dhcours sr'r la chhurgie
Académie roYale de
Chlrurgie

ccccxll c/)

-ouvre ccccxx/lll 3 Colonnade - misère du peuple - les acaoemles'rcglur
lnterrômDus

r"ritlcue des bomes - comparaison avec Londres
frotolrs cccc)O(x/lll 3

:nt€sols ccccxLM 3 descripton - dénoncialion des condtons oe ue oes pauvrës -

iâr-rd".rut" ,iénét ae noeotogle domlnante - rôle de farchitecte

L'architecture dans le tome 6 constitue la matière fondamentale pour 21'5

soit 7
ThÀm6 évooués

Flûes N'du chaPlbe

'lôtel des Invalides ccccD0( 6 Desoiption et réfledons dlerses sur la Melllesse el rerar oe

histoire - mausolées

)émolition du
tetit-Châtelet

cccclJÛ\lll 1 ,5Descdption - humanisme

-'Arcade SaintJean ccccLxxlv 1 Dénonclation de la dilaton existante et prdet

Samaritaine ccccuOvl 1 Descrlpton et Prdet de A"Putitgl-

Jardn du Palals - RoYal cccclJ0ovll 4

U*, t', *"t *1""é" les rols de France - parallèle enbe lleu et

hlstoire -iaint-Denls en France ol 7

ôescription pour récriminations : H9rngltsme
tôtel de la Force DXLI

Ladéfensedesdroitsde| 'hommeytientunep|aceimportante..Mercierfai t
part de ses projets de construction, proùvant par. son intérêt pour I'architecture

urbaine et carcérjé qù.-."r critique's ne consisient pas simplement à dénigrer ce

qui existe. ll cherch" à rlt"r de i'avant et n'hésite pas à faire des propositions

concrètes pour améliorer la vie de ses concitoyens, aussi humbles soient-ils'

Le tome 7 (19 Pages Pour
I'architecture) permet à I'auteur de

3 chapitres plus particulièreme{ axés sur
nous livrer des considérations d'ordre plus

bien sÛr pas mises à l'écart.

Dans le tome I (sept pages et trois chapitres pour I'architecture)' le lien
---L:r^^r,,.^ ^{ ra -^.oto olt avnrimé de manière olus clairg'I'architecture et la morale est é de manière Plus clalre-

lltes No du chaPite
ôGi*r* p"*"s* sur larciitecture au mllieu de la dénonclaton
;;;;;-if"^ d; vle des malades et des pdsonnlers -Justce et

humanité

licête DCIV (16)

1 Projet d'aménaSeq94
0hampe.ElYséæ DCXX
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où les idées de de ne sont
Thèmês évooués

Irfes N" du chaP'Ûe

tlobe'Dame DLIV 10 architecte'goth" - Salnt-Christophe - anecdotes - granoeur'| sor€Irtrrrel

d;il;;"Ëùn -hwe de la viile - laisser en état - les vitau - la

;;rd: i; ;;ànd appareil cérémonlal - l'hlstolre (épltaphes) -

éli"tË,,rpié,i- t;egËd sahte-G€nevlève - rob - salnts - crlùque
anrrlance das molnes

Hôtels noweaux DLVII 6 Hôtels consbu'lts par des parvenus ou des malnonnëtes ayant

détoumé des fonds Publlcs -

igoûts publics Dlr0$/l 3 architecture urbaine et publique

entre



brn pour les hôtels, rien pour le servlce du public - llen ente

L,architecture est donc traitée dans 59 chapitres du Iableau de Pan's (huit

premiers tomes).

Nous nous apercevons de I'importance qu.e revêt aux yeux de Mercier

I'architecture de la ville. Ne nous y trompons pas : I'auteur lui-même se défend de

vouloir réaliser un guide du voyageur:
. . s i que |qu .uns ' a t t endo i t à t r ouve rdansce touv rageunedeso ip t i on

topographique des places & des rues, ou une histoire des faits antérieurs, il

seroii tiomié dans son attente. Je me suis attaché au moral & à ses nuances

fugitives ; mais il existe chez Moutard, imprimeur-libraire de la reine' un

oiaionnaiie en quatre énormes volumes, avec approbation du censeur &

privirâôe àu à, oi, l,on n'a fas oublié l'historique des châteaux, des colleges &

du moindre culde-sac'" [], préface' v]

ses remarques s'inscrivent dans sa ligne de pensée : I'art est.un moyen

d,incurquer ta moiâre en inspirant des sentimênts souhaités par |architecte et le

commanditaire, à savoir en ce qui conceme I'organisation de la cité' I'Etat

fui_même. Dans là iabteau de pais, r'architecture est yoccasion pour lauteur de

nous faire part de ses réflexions, souvenirs ou réminiscences à partir de

l,évocation d'un lieu. iàut est prétexte à de longues digresgio.ng' fréquemment à

caractère de revendication soàiale. La critique de. la supériorité.affichée par les

aristocrates, de là vanité des bourgeois, de I'opulence de certains membres du

clergé, du fanatisme religieux ou iàéologique, de I'oppression du peuple se fait

fréquemment, pour n" pàt dire toujours,-à I'occasion de mentions consacrées à

I'architecture.

La sculPture

Autre art visuel utilisant la troisième dimension : la sculpture' Elle est très

mal représentée dans le Tableau de Pais et cet état de fait ne reflète pas

i,i*port.no gu'ettô-à pu avoir dans ra vie artistique du )0/lllème siècle. Nous

relevons ici les mentibns faites à la sculpture, sans que nécessairement le

chapitre soit consacré à cet art'

Tome 1

quantifl er I'information.

-- - N"r, 
""*t 

essayé pour res 
"rt, "rrtr"r 

qre ceu_x del'architecture de ne considérer que

les parties du chapitre effectivement consàcrées à l'"rt étudié' Quelquefois il est impossible de

"*"tpt t" 
"".l"tne 

donne l'idée de la baùade la plus révoltante'

L" 
"t"hr" 

d" H*ri lV - le Pont-Neuf, situation, fréquentation"'- le

recrutement des soldats - anecdotes

f-"" urt" 
"uputnus 

sont beaucoup mieux récompensés que les arts

utiles (sciences, méte9.')

Tomes 3, 5 et 8 : rien sur Ia sculPture
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t"".mn 
"" 

représerrtant Louls XIV et commentahes
ftrtoti-*-poriU,iues, de même que pour les rob,9{Iry^:{*
;'d;ilJa*Ëxti, ruaretieu - u llace de Louis.)$/.et les sabres

"lO"*.n"e 
tgousthardon et Plgâe) - la {ap9-de Henrl lV sur le

ùi-N;"f : b porte Salnt'Deds, la porte salnt-Bemard' Louls XIV
- demande dlnscrlptiorn écrites en Françalo-

St"nesæt*+rod..Po@
fre"ot a" S"tnt-Denls: "obJeb bors à fonclre :u à venc]rel

ffi*" A" L"tgent dépensé pour l'édification de mausolées
orov*"h"" au [eu d'oeuwes durables - Gochln -

moratlsatice de la ebfue représentant un rol-modèle

Eff"tt *t l" p"blic des statues représentant la crucibdon du Chtlst

là *.t r" de Saint4hrlstophe évoquant Shakespoare'

Lascu|pturedontpar|enotreauteurrépondauxcommandesde| 'Eg| iseou
Oe partrculiers'suffisàmmànt aisés pour se faire représenter dans la piene'

Voici ce qu'écrit Mercier dans le tome lX du Tableau de Pais à propos des

statuaires:
,'si vous en croyez le ciseau, tous ces morts ont été pieux, religieux' et sans

"""r"ï*i"tgt "ut 
pieas Oes autels. lmmortaliser le mensonge' et le faire

peser àur la tombe oe cetui dont la conscience souffre peut-être encore, voilà

t'orri"!â io t"utpt"utt ! lls traduisent le faux en un marbre durable' et qui' sans

le burin de I'histoire, irait tromper la postérité, et transformer en homme de bien

les lâches ennemis de leur sièàle et d'e leurs concitoyens'" 1

Nous pouvons constater que ses opinions concernant la sculpture n'ont pas

varié au cours des années.

La peinture

Bien moins morale, la peinture occupe une place bien plus importante que

ce demier art dans les propos tenus par Mercier,. peut-être parce qu'eile présente

des analogies avec ta iittérature et àvec les objectifs que I'auteur s'est fixés et

parce qu,elle semble plus dangereuse pour les moeurs aux yeux de notre auteur'

Les comparaisons avec les àutres aris sont nombreuses et tendent à prouver

I'inférioritb de la peinture par rapport à ceux-ci'

E t rno"" * stavures indécentes dans un chapitse consacré à
des an'ecdotes urr I'orÛrographe publique'

Les arb d'agrément sont opposés au arts uliles --réfle{ons sur
Ët-et Ot"Ëotàlres et sur lâ répubtique oPP49 3-!91!9!gclila

r la.bl,eau de Paris, Lome  I I ,  P .  585 .
Editlons Mercure de France,
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Ctt"ptr" *t*cré eesenûe[ement à l'architectle mab une
rnéfràn t"tt" à la peffiure' comparée à son désavanhge à la

mudque et à farchltectwe.

L* renû"t. - pr."ûùrt* dJarb comme la pelnt'e et la sculpture qd font des

L"" t"""""*""nt lnégalement prédisposées par la natwe pour la réfle)don ou

;;'r;Ët." J"" ân ttp
A,ts ftt""l* tl"* *nsidérés et mler'x réÛibués que les arb (méûers) utiles'

P"'tt * d1"té,1*r imitatlce du réel mals complgternen! facdce'

sur le plan des dons, Mercier fait siennes les vues de l'époque accréditant

I'inégalitÀ enire Èa hommes. L'esthétique _ ne- .I'intéresse nullement, seul le

caractère amoral de I'art est pris en compie. l-a t{vgl{é des beaux-arts comme la

;;iltË "i 
lâ r"rrpi*" ;;i"'pposée au èérieux et à I'utilité de métiers tels que le

professorat.

Les inscriptions de lAcadémie sont le

développements sur les académies'
point de déPart

s,^' t",, l''|q* Merc|er adopte |es argumentg.etthèses des défenseurs

;;; Ailil ;tfu" 1"" Mod"mes - les derot académles consacrées au(

Prh 
"t-bit "t "tinjuslifié 

des arts - les collectionsdewaient êÛe

t"Àtiiie." p"t lesirinces - an"i"@

L""p'i".*."*"tquedesbrocanteursattiréspar|.argent.|epub|icseu|
Juge de la valeur d'un tableau

il"ti.*t A"tour pour les Patmes et madages d'argent pour les autes -

,* 
"i.mp. 

parlante, Cest-à{he moralisatlce

M""t"" f.',t" ;u rôle des artistes et uitique du 'beau' dix-septième siècle

Oj"e Ottt *nt lgnorés au profit des détails omementaw et

protocolaires - la Cour

L,argent occupe une large place dans ces pages. Le marché de I'art est

visé par les attaqtËs ùrrf*tàt àe Mercier trop lucide dans ses analyses du

fonctionnement Oe ta société de son temps pour accepter les go-ûts dispendieux

des nantis sacrifirani unà partie de Ieur'fortune pour du superflu.alors que la

;;jJ; partie OeË popufaiion vit dans la misère. L'auteur propose des sujets aux

art'tstes, ainsi que nous le verrons plus
loinl.

et artstes pensionnalres du Lowre - Inachèvement

lcf  jnfra 1.6.1. :  Ia proposit ion de thèures pour la peinture' p'  '
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D*"ôû"", *tmentaireo - le gott du publc - pelnÛeo et morale

ilnobl"m.d.*commandttalræbourgeob

U*"* d* t""t" - morallté - Bouclrer -Baudouin - ltwes
phllosophiques gllg1sure

'tt r-ytholo;lqt *G [cencleux) pour des taplssedes de rues

des Drocesslons rdlgieuses

Hogarth - Greuze - les marlages d'argent

La création de musées

un élément intéressant s'ajoute aux critiques habituelles : le désir de faire

partager la jouissance des oeuvres. Mercier témoigne de son désir de voir se

démocratiser l'art.- iiâ Oeia exprimé préédemf"nl le souhait de réserver la

constitution de collections par les frinces, ici il prône la création de musées

ouverts à tous.

Nous voyons poindre ici l'idée de réalisme chère à notre auteur' ll s'agit

d,un point qu,il aimeràit voir commun à tous les arts. Cette idée paraît conforme à

sa vision utilitaire et éducative des arts'

La décence, la moralité sont les thèmes récunents de ces pages'

ll s'agit essentiellement de variations et d'enrichissement de thèmes traités

précédemmént 
"ué" 

Oà. points inédits (D'Alembert, la poésie)'

Rappelons qu'un grand nombre des chapitres du Tabteau de Pais ont été

publiés sous form,JàËttii,r"s journalistiques e! ias.sgmblés ensuite pour former un

ouvrage unique. Vlifà ùurqubi-let mêmes sujets jalonnent I'oeuvre' sans compter

évidemment que les idées générales sont conservées tout au long de la rédaction

des 12 tomes, étalée sur plusieurs années comme il se doit pour un écrit d'une

telle amPleur.

Après les arts visuels, nous pouvolg q?sser à la musique' ll est plus

difficile d,élaborer-ùr" ,vrinése oÀs'considéràtions de Mercier sur cet art, les

professions de foi de l'auieur ne colTespondant pas aux propos tenus sur certains

aspects de la creàtion musicale. niÀsilauteur déclare aimer la musique ce qui

ilânipu-te"" - t"s objets dart - le prk des tableau - le goût

ÂG-ion 
",-u 

t"iûères pelntes par Giglfg:non réallæ

ffir" d" versallles vldté par le peuple - lesacadémles
J'*"ïiià*" 

""n"" 
et donnent des prix atu artbtes - l'Académie

- D'Alembert - la poésle - la galanterle - les Tuileries -
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n'apparaît pas évident au premier abord tant les critiques sont nombreuses visant

les compositeurs ou les artistes.

La musique

Au point de vue quantitatif la distribution des passages dévolus à la

musique est la suivante :

ffi du 8{-1781 - owerture_dune salle provisolre -

ién":ootp ort fopéra et son ItPo

Muslquo et religion -!4!! - Couperin

et la morafté - la verfu des acÛlces

Fêtes publiques - amusement des PaiMes - mauraise musique, baccùanale -

seut pôint pàsitif : le f"

Desoiptonrèsoidque-masques-Ùèsà|amode-dansestèscadréeset

L'"pét" 
"" 

pl"in-chant considéré comme enn

ambulantæ - muslque calmante - muslque et polidque

dans la rue -olsfueté des auditeurs des cafés

-ch*-"on" 
pl"uses / cTraneons palllardes - censure - sujets, thèmeg

àt 
"tt"nt 

de Noël après une desctipton de l'asslstance
et des ûaditons - réfleiorn morales
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3luck D)qll 9
pages

Querelle glucklstedplcdnhrtes - Lulli' Quinault- Marmontel -

nécessltéie créer une école de muslque - ctrant - évocaton de
grands cfianteue - académle royale de mrclque - ciantetrs
itallens - ordtestre

Tome 7
iheo N'du chaPbe Thèmes évoqués

)oncert splrituel DLVI 2
pages

Fètes religier.rses et sPectacleo

tévoluton musicale DCt 4
pages

Amour pour foeuwe de Gluck' querelle - Quinault - Rameau - læ
opéras

3al d'enfants DCll 3,5
pages

Danse réservée au professlonnels - danse des enfanb - religion -

danse à la Cour

Tome 8
lîEes N'du chapitse Thèmes évoqués

-a Saint-Louis DCM I page Owerùne de Versallles vlsité par le peuple - les académles
ouwent leurs salles et donnent des pril arx artstes - lAcadémle
françalse - D'Alembert - la poésie - la galanterie - les Tulledes -

Ianclenne muslque

toêmes lyriques DCLII 3
pages

L'opéra - I'imaglnation - les cadres - les règles

3allets DCLlll 3,5
pages

Uexpression des sentiments par les atttudes corporelles - la
pantomlne

Mercier semble éprouver une aversion marquée pour I'opéra en.raison du

faste et du caractère d'ispendieux des spectacles de ce type. En général les

attractions qui attirent la ioule n'ont pas bonne presse auprès de lui. ll aime la

musique religieuse (l'orgue tout particulièrement) et le chant recueille ses faveurs.

lâ mlsiqueâmbulântJlui paraît intéressante dans la mesure où il lui prête des

Vertus lénifiantes. En résumé, le plaisir, encore une fois, importe peu, la musique

est une possibilité d'encadrer la population et de réprimer ses instincts de

rébellion.

Une première remarque à la vue de ces tableaux concernant l'architecture,

la sculpture, la peinture et là musique permet de confirmer la structure particulière

de I'oeuvre. En effet, si certains ihapitres successifs ont un lien entre eux et si

certains thèmes se ietrouvent plus particulièrement dans I'un ou I'autre tome, la

distribution des chapitres semble ie résultat du vagabondage intellectuel de

l,auteur. Un avertissément des éditeurs plaé au début du premier tome tend à

nous faire accroire le contraire mais semble avoir surtout été écrit en vue de

donner à cette èoition un caractère d'authenticité et de légitimité que n'aurait

aucune autre:

"cette édition du Tableau de Pais en quatre volumes, imprimée sous les yeux de

t,auteur, 
""t 

t" seule qu'il avoue. ll prévient le public, qu'il n'a aucune part à celle

dont le sieur Samuei Fauche pèie répand déjà les deux premiers volumes'
promettant d'en composer deux autres des additions & augmentations, ainsi que

de tous les chapitreà nouveaux renfermés dans celle'ci : ce qui est absolument

impraticable, l'auteur ayant pris le soin de donner à ses matieres un certain ordre

A 
"V"niiltràvaillé 

plusieurs articles au point qu'il n'est pas possible.d'en extraire

les nouveautés ou ies changemens, pour les placer ailleurs."[], avertissement]

Le fait est qu'une fois lané sur un sujet qui lui tient à coeur I'auteur lui
consacre souvent plusieurs chapitres. Mais on ne peut pas parler d'organisation
rationnellement construite. Voici ce que nous pouvons lire à ce propos dans
I'introduction au Tabteau de Pais publié au Mercure de France en 1994 :
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"La forme à l'évidence si morcelée de son oeuvre et le fait qu'il a lui+nème

constâmment publié Oes *ràpitres séparément dans différents joumaux en ont

p"rmis ei'mànie appele un" tààut" diËcontinue. [...] Pourtant,.loind'être un oubli

ou un déni de la littératwe, ce mouvement.obstiné vers l'extérieur et cette

passion pour un ctramp étàndu d'intenogations en dehors du confinement

littéraire'oni précisément permis à Mercier de trouver son style propre en

s'émancipant des poétiques routinières'"'

Nous allons aborder maintenant les autres formes d'expression artistique

dont il est question dans I'ouvrage. Le lecteur ressent pertinemment à la lecture

du Tabteau de Paris combien lès thèmes relatifs au théâtre et aux lettres sont

chers à notre auteur. ll est clair que le rôle des gens de Lettres est son sujet de

préoccupation premier. C'est pourquoi1lous..lui iéservons une placÆ importante

dans la deuxièm" pàrti" oe ce travâil. Par ailleurs, nous n'avons pas manqué de

recourir aux ouvrafi; th$tiques de I'auteur afin de mieux cerner les tenants et

les aboutissants de ses prises de position'

La littérature

Gomme pour I'architecture nous indiquons ici combien de pages comporte

le chapitre. I-e premier tome compte huit ihapitres consacrés aux lettres' soit 34

pages.

fhèmes évoqués
lïfes N ' d u

chapiûe

rréface 1 3 Justficaûore de Mercler Pour l'ecmure oe cer ouvlag'
l'écrlvein

>aûie du wal PhilosoPhe vll 3,5 La grande vtle - nafure et ctlrure - Kotlsseau - *"t

-es colporteurs LX 3,5 Le marché du liwe - la censure

cafés et oislveté - écrfualns - cabale
3afés LXXI 3

Théoloole - obscuranfisme
-a Solbonne x)qlll 3

Ecrfualns Publics donc utles
-es Ecrivalns dee
Chamlers-lnnocents

lj(xxlw 2,5

-e Marais IJQOO/I 4 Préjugés - obscurantisme - aooence o esPrtr

trogrès des Arts xclx 1,5 Thème du Progrès ot de lajécadencg

Dès le premier tome sont abordés tous les grands thèmes se rapportant à

la littérature : le rote Oe l'écrivain, le livre et son màrché' la censure' la cabale' la

critique, la transmission des Lumières'

Le tome 2 (13 chapitres, 44 pages traitant. de la littérature) reprend'

développe et approfondit ces sujets. 
-Mercier 

ltl 
part à son lecteur des

revendications de! ô"nt de lettresl à un moment. où ceux-ci sont sur le point

diobtenir gain de cauie sur la notion de propriété littéraire'

Les préoccupations de Mercier apparaissent à nouveau : la liberté' la

justice, la pioUite, l'èducation. L'accent est mis sur I'importance accordée à I'esprit

ptutOt qu'aux possessions matérielles'

1 Îa-b-leau de Paris, Paris, Mercur,e de France'

.fean-claude Bonnet, Mercure de France' 1994' 2 tomes'
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il"te 
"t 

O"rinr" - penslons - écritre - rôle des gens de letfeo -

la morale\uteurs cp00/ll 7

)es demi-Auteurs, quarts
C'Auteurs, enfin Méfs, Quarterons'
&c

c)Q0vlll 4

2,5

Joumallstes- cridques

Llbraires et auteurs - la censure
Jbralres clJ(|

liwes cxMlll 1 Ecrits mals non lmPrlmés à Pads

SouqulnHe CXLIV 4 Blb[.ph[" * f.tt 
"t 

*ndew - læ mellleurs lMes - de la mode
flonoueur...)

Srocrhures CXLV 4 Des avantages d'une producnon aDonqame - les rqtrrarF - rs uvut

académlçe

Ut*oæParticulierdu[@iquilibre CXLVL

)ifférences des EsPtib CXLIX z
La récomPense des serdces rendus

lul paie-t-on ? CL 3,5

{owellistes CLIX 4
L" 

""tbt" 
* .ttd P"" les pæesseurs plus splrifuels - critique

des Asrclens - accès diffrdle3iblloûrèque du Rol CXCIV 4,5

Le tome 3 (6 chapitres, 25 pages consacrées aux lettres) semble plus

spécialisé dans la'critiquà âes instituti;ns et de la tradition. Le modernisme de

l'auteur s'impose avêc évidence. ll reprend des thèses déjà présentées dans ses

ouvrages théoriq'es en les mettant à'la portée-de tout lecteur' Mercier se révolte

contre la suprématie des Anciens, contré la préémincence des règles classiques,

contre 1,esprit de corps. Sa verve exprime là sentiment exacerbé d'être à l'étroit

dans strict.un cadre
Thèmes évoquéslites N'du chaPlEe

y'ersificateurs cc)(xl 5 Modem'sme des arguments opposes atù aoePteÈ
rÀalæ - Bnllaau - Comellle. Raclne

-'Académie Française CCLXXXX 8,5 DesDotisme de flnstiùrtion - dépenoance envers le gouverlrËrrrsrrr-
Ë#Ë;;"; é;i""tns - gom-mailions, règles - contestation de son

ËËît*J,l-io*àràè enràtes écrivains, effets sur ta.langue nulsvoke

"eùft) 
f rà."nvénients Po

3ur le mot GoÛt ccxc 1 ,5 Aesdémic.-iens

lAoO"-"" conte Anciens - les différentes acadêmies
.'Académie des
lnscriptions et
Belles-Lettses

ccxcl 3

3êne de la Presse CCXCV Mise en retation liberté de la presse et liberté cMle

-a petite Poste ccxcvl 2  t 5 Commentaire d'une brochure au mlleu oe la oesrqlPusrr uç ra PvùF

f f i " , ' o 1 t i d é a I d é n o c r a t i q u e t n e n a c e d e c o n d u i r e à 1 a t y r a n n i e

Le tome 4, dont 11 chapitrg? et 45 pages.concernent plus particulièrement

'art dont nous nous occupons rcr, met èn évidence res devoirs de l'écrivain.

Mercier présente son échefle des valeurs lui permettant de juger de la qualité ou

de la médiocrité o'ln nomme de lettres. Bien qu'il les-critique d'abondance, il a une

très haute opinion du rôle que doiv€nilor"t sàs confrères. Leurs grandes qualités

les élèvent à n ùsitùri-d'inspirateurs des rois, instructeurs du peuple et

défenseurs du droit et de la morale. lls ont à tenir une place de choix dans la vie

politique. Le style àe Iauteur se fait emphatiqug, s:s développements I'entraînent

ïort toin (par exemple il envisage la destruction de Paris).

Nous ne manquerons pas de nous interroger sur le danger présenté par

certaines oes tneseJïà-nr"icierl tant celui-ci peut paraître excessif dans ses

prirÀr A" position et son attirance pour une certaine forme d'absolutisme'

in te l lectuel le,  P.
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lites No du chaPibe Thèmee évoqués

vlercure de France ccc 7,5 A"t""" d" t",rt"s odglnes et de qualltés variées - oitques lléglÛmes
- Pankouke, Dscours surleBaau-

Meurs nés à Paris cccl 8,5 tlrt" d* 
""t",^ 

par ordre alphabérûques - attsalt de Parls e'r les
pr*ln.f"* - ottgine humble de certalns -pauweté - pendons

injustement disfribuées

torte-fabt cccll ff2. 19 O"orfpm des condldons de tavail des porte'fah - les.compllments

"u 
iài i"itt put tes Polssard

tetib Formats cccxlll 4,5 co''''n*t,t'""iron|queseuruneffetdemode.ph||osoph|eetédidon

vlaltes Ecrlvalns cccxlv 7 ,--t,t o" teatit,t" mals ausd des propos un la censre etsur la

morale

)e I'ancienne
Sompagnie des Oetmes

ccc)v 2 Le cynisme nécessaire pour dénoncer le vice

on du grand Monde ccc)0(l 4 Les femmes - Molière - Voltalre

-égères Obeervations 0cc)qv l n  112Suitedecommentalresdiversâproposoerour-ÙpertequrlPlrltrt"r
inexistante en France

\pologle des Gens de
-ettes

cccL 3,5 Srpéri",". * ra'son lls éclairent les monarquee et les cltoyens -

àÀï.r*ro de la morale - critque des querellæ enÙe écdvalnB

3elles- LetÛes cccLll 6,5 6l-v"-nag"t des belles.letbes - [en avec les eclences et Ie
progrès - rôTe d"" é"riu"l@

âue deviendra Paris ? CCCLV L" d".ù".û* de Paris est envisagée - lhomme sera-t-ll responsable
;;;;t" il ? - rôle du liwe comme témoignage pour les génératons

firfures

Toujours est-il que ses propos expriment son enthousiasme pour ce qu'il

fait et témôignent de son engagement en tant que citoyen.

Le tome s (10 chapitres, 66 pages spécialisés dans la littérature) débute

par un- eiplication des fins poursuiv'Ës pâr I'auteur de I'ouvrage' Les thèmes
'préédents'sont 

repris sous des angles différents'

,,Ainsi s,institua un type d.uti|isation en quelque sorte à J? ""'t9 
qui fut consacré

"" 
iôOA par la publication de la Tabte analytigue du Tableau de Pais d'Alain de

Notre procédé, consistant à trier les diverses informations et à effec'tuer

des regroupements ihématiques, n'est certainement pas original' En effet' il

semblerait que ce type de lécture sélective ait été adopté par bon nombre de

fecteurs. Voici ce que nous pouvons lire dans l'introduction au Tableau de Paris

du Mercure de France :
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tites 5 N'du chaPite Thèmes évoqués

)etit Prélimlnaire cccLvlll 5,5 il,f, uorlu faire LSM - rôle de l'écrfuain - Dénonciaton des abus

inûepreneurs cccLxM 3 Les prMfèges - Pankouke 
'entrepreneur de rEncyqopeste

méthodique" - condition des auteurs

-oueurc de lMes cccpryll 2,5 Les fivres usés sont forcément les meilleurs

)ollège des Quatre
tlalions

ccccv 9 Education - bibliottrèque Mazarine

ccccx 6 Phllosoohie - oroorès -liberté de Ihomme

)rôneurs de I'antiquité ccccxl 3,5 Les gens de letÛes âgés sont les plus conseryareurs - revenolcaÛon

modemlsme

rlaissance d'un Prince ccccxlv 1 8 Discours adressé au DauPhln qui uem oe narre - avElusssllrelrt au

Fri-n"" quf aoit rectrerchei la vérité - dénonciation des abus - condition
de l'écrivain - le liwe comme source de connalssance et de védté

atin inuffle mais pdsé oar la bourgeoisle
-atinlstes cccc)$/ 5

inlèvements ccccxx)ull 5,5 De l'arbibalre des prlvations cle fibene - tefires se

vie de lêcrivain - È H anglaise Habeas C9'p!:-

Jseurs de Gazettes CCCCXLV 9,5 C.n"rr" - l'exemple angla's - I'anglophoble



Bouard, conçue pour les lecteurs pressés d-e retrouver les seuls passages

*""rp-on-Jà,it a Ëuri intergts du moment. Dès I'origine circulaientdes extraits de

t,oeuvie,-et-ioutes les éditions ultérieures du Tabteau de Pais, depuis celle de

Gustave Desnoiretenes, sont sans exception des anthologies (la plus récente et

la ptus tngr" ne foumissant au plus qu;un cinquième de I'o€wre), genre auquel

se prètent âisément les ouvrages oont'i'unité paraÎt problématique."l

A un genre original colrespond bien une lecture originale...

Le tome 6 (13 chapitres, 54,5 pages se rapportant à la littérature) présente

à nouveau oes criiiqueJ'd.r âcaoeririciens et de la critique littéraire. G'est celui

des trois tomes abôrdant ce sujet qui livre le plus de renseignements sur la

ônrùàotion qu'accorde Mercier-à ta poésie, et sans doute celui qui s'attache de

plus près à ce genre littéraire.

Thèmes évoquésI'fûes N'du càaPite

\fficheurs cccclJoû\lv 2 FaraGranete tatt enre les aficheurs et les académlclem frangais

\lmanach des Muses ccccxcv 4,5 n"cu"l Ae vers annuel'comparaison avec bons-poètes : Chape[e,
ôfràunàu, Coul"nges, Panard, Gollé - rapport au [we dlfférent selon
le lecteur - la ctitique Bttéralre

)e I'Auteur du SYsfèma
le la Nature

Dll 9,5 nen.xiot" sut t'athéisme à partr de la réfutation du Syslème de la

Nature

)octeur de Sorbonne DVIII 3 Le prêFe et la comPasslon

iwes de Paroisse DXI 3 C*b.tt" ent. la grande diffrlsion des liwes rellgieu et celul des

liwes profanes - Latin

=dits DXOV 2,5 De l'utlité de certalns écrlts - I'utilité royale

)ollège RoYal DXV 4,5 Ctitqu" de l'emelgnement - le liwe : vecteur de savoir

inthousiasme DXVII 3 Honni mals ô comblen nécessalre

icrib de Voltaire DXXII 8 Critique de Voltalre

)ictonnaire Dp0( 2,5 npologi" O" la divulgation des connaissances - le go0t - la bonne
grâce (e lîon)

3ureau< d'EsPrit DX)(xrl 4 Critiqu" des femmes qul ont louÛeculdance de se faire passer Pour
des àmateurs de lettres - I'Académie Françalse

Vlonsleur le PubÏc DXXX|ll 4 Propos sur le Public - Vottalre

Vlémoires lmPrlmés DXp0/lll 4 Oet n 
" 

du droit et de la justce - lien ente l'écrivain et l'avocat

Les deux derniers tomes faisant I'objet de notre étude foisonnent de

thèmes très divers. Nous ressentons tout partlculièrement à leur lecture combien

Mercier attache d'importance à ra reration entre r'écriture et lengagement social et

politique.

Tome 7 17

[îtes No du
chapite

Thèmes évoqués

Vlaûônes DXLII a ' 1 6 L" pto"tt.,ton - Rétif de t. gt"tonn" 
"t 

ton Potogt b

{owelles à la
naln

DXL|ll 4,5 A,.,".d"t ., 
""t*., 

à.hr.tité" polidques et lltéraires - critiques littéraires

lbelles DXLIV 6,5 c*" *l *l"r"lent les pulssants dewalent ête autorlsés. Mab l'attelnte à la vle

;r#"';Ëi;; àJmr.gute _ Eremple de lAngtetene où les llbelles autorlsés

atti,rent molns le public et ne blessg

leutenant de
roflce d'Athènes

DXLV I Revendication de la liberté d'elçression

\thènes rétablie DXLVI 3,5 annlanie de la Réoublioue - liberté d'expression

r"""ript"* a e"*" 
"" 

rrançals pour la satisfaction du peuple et son éducation

morale
nscrlptors DXLIX 5,5

71.5

I  rabJ,eau de Paris, Mercure de France' p'  v '
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E.ti*l" d" n4è 
" 

àuquel sbpparente (théodquement) I'autetn - réformateur des

aUus -lèslslateur _ desiote -Ëaucoup bimaginaton mab des ldées orlgÛùales et

sages -a[uslon à Monbu

)e Raoul
3ptsame

DlJ(||l 7,5

{omme de GoÛt DD(V t Réflexiors sur le Gott' règles

tue Plâûière DD(VIII 4 .l - J Roussèau oooosé à Voltalre - paranola oe Kousseau

i,1"""p"|""[é"à*'t"inscommerces-|epeupledépouitlédesblerrsnécessahes-
la censure sur les fwes - * ô*"ro lllicite àvec les liwes saHs et soitdsant
détnrlts

Saisles DlJ()o/l 3,5/5

thilo€ophie DDO(x 3 Prlnclpe de la doubledoctine : certahes loees ne ooueln paË

nrrhlla - urlcarisalion des sclences

:rancs-
Vlagons

DLæO(v 3 Liberté de persée, d'elçreælon - la Loge des NeÛ€oeurs 8e consacre

litlémft rrê - blenfalsance

-etûes de cachet Dufixlll 12 Arblbaire, lnjuste - Louls XM et Loub XV les ont Deaucoup
trmnrlÊônnemenl ou eldl

Querelles - Bolleauiuene des
ruteurs

DXC 6,5

labll DXCVI 5 Bavardages à propog de Sujets varlés' en tous lleux - Joumarsre 5r' uvl

r'..,..aoio r", écrit sur les àuerelles litéralres, la musique, les auteurs

:at, Fatuité DXCVII 3n Elle toucie les magisÛats, les auteurs, les nobles, les aDDes oe cour et Pterrq
cnrrrce à la Cour-

tostérité dee
rals PhllosoPhes

DXCIX 7 A Paris - ils connalssent tous les arts et tones los sqences' ne lugËlrr Paù

publiquement les aubes.

si la liberté d'expression est revendiquée avec force, I'auteur estime qu'il

existe des limites À re'Àpecter. L'accent est mis également sur la défense des

opprimés, devoir sàcré àe l'écrivain alors que ce dernier est lui-même I'objet de

poursuites et peut être emprisonné pour avoir tout simplement exercé son métier'

Le tome 8 (79,5 pages pour 16 chapitres consacrés à la littérature)

constitu; en quelquà .ôttà làcatâtogue des idé": q" I'auteur' Nous y retrouvons

tous les thèmes Obà evoqués aveci'affirmation de la supériorité de ce siècle sur

le préédent.

Thèmes évoquésl-tfes N ' d u
c-hapitse

la Salnt-Louls DCVI 6n Owerhrre des Tuiledes' des Jardins KoyaLu er oe versaures au PEuPrs
amdémle Francalse au Lotrwe - D'Alembert

loumaux, le wai
.loumaliste

DCX 6 critioues littéralres et sur le théâÛe - règles - ouwlges meorrques rqlt

;;i;;*riàï.sédie _ critique des critiques lirérahes er des poétiques

)u Style DCXIV 8,5 É ffffffffu l""t"ur - réflexion sur la langue - Crldque de la prépondérance de la
i^me srtr Ie fond - l'etficacité pdme - le naturel

L* ptét*t"". d" t"* les membres d'un corps de métier - les
académiciens

=goTsme des corPs DCXVII 1,51
4,5

loumal de Pads DCXX 7 Des acfualités parisiennes - ldées pour rendre les Joumeaur uurss - ulrutluæ

littArairas êt théâhales

frente Ecrivains en
France, pas davantage

DCXXII 8,5 Précislons $|r ce que recouwe pour noÙe auleur le lerme o ectlvaln - toll

de l'éqlvain

Laretés DC)(xN 115 Gollections - langues éÛangères - biblio99gyes !nu"*

-euilles pérlodiques DC)(Xlx 4,5

f-" pt"o" aoit *ppléer aru carences de l'enselgnement et lnstulre le
nublic.

vlaites-ès-arts DCP(V 2,5

)u siècle littéraire de
-ouis XM

Dc)Oqlll I Le )(Vlltème siècle est suPeneur au ̂ vueme wr rE Prqr I

""riUàuà. 
à" f eloquence, àe h tolérance et de fhumanité - éloge de

i1,ôiàËrrï_ oËàe t'ecrivatn (dénonctaton des abus, renowellement de la
lannt tel

luestons DCXLVI 119,5Questons d'ordre politque - dêlense oe Fouqueq surrlrlerrsa'r qçÙ rtr

"'*1""-4.*ri* 
- iiuerti d'e:@resslon sur les actes du gowemement

Sowemement DCXLVII 413 Réflexions politiques sur le powolr absolu - Lettreo oe cacnet - sulrunpsrqs

à I'autorité du oowemement : les écdvalns - rôle des lumières - les lols

poésie - vers - prose -théâte - roman
Rime DCLV 7
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M*d'éd"Û'".debonsetdemaurrab|Mesmabdraque|ecteundo|ty

L* é"ti""l* y 
"ttt 

lew part - teo bonneç oeuwes dewaient êÛe publlées

pour donner lôxemple - le bien pub[g-

t4'"tmottt"t - ftrlstorlen penslonné et fécrfualn (lbre)

t |apparaÎ tdoncautraversdecestab|eauxconcernant |econtenudes
chapitres au TaOtiiu âe Parisque Mercier se préoccupe plus du fond des écrits'

que de leur forme. ll a une très haute opinion de la fonction de I'homme de lettres'

ilàôun sujet intéressant ses conciloyenq, ne doit rebuter, et qui doit tout

particurièrement sialtacher à défendre re oroit des prus faibres. La critique de la

société de son 
"pôrà "tt 

nette, I'auteur revendique une participation active à la

vie politiqu" 
"t """|âïpius 

haut niveau. La morale guide les écrivains qui doivent

la transmettre au p*pi.i t"ui entier. Le livre apparaît comme étant le vecteur le

plus précieux de la liberté et de I'instruction'

Le théâtre

si Mercier s'est essayé, ainsi que nous I'avons vu dans notre introduction

générale, à tous tei g.ni"r, le tn'eâtre est certainement son domaine de

ËièOiiÀàii"n même si te 
-nombre 

de paggs 9ols3c.l99s à I'art dramatique est bien

moins important en quàntité qye cetui Jévolu à la littérature dans son acception la

plus large. C,est ofùiqui i'iniét".t" le plus car. Cest l'art qu'il exerce lui-même et

brnr nËrel il place semble-t-il tous sés espoirs' ll n'a pas hésité à monter au

créneau en devenant avocat et en écrivant des mémoires pour défendre ses

pièces que les comédiens ne voulaient pas représenter' Les assertions

concernant b tnéÀtiâ sont cependant beaucoup moins théoriques que celles de

ses poétiques. Toutefois, I'esprit reste le même'

D'.emblée, dès le tome 1 (2 chapitres consacrés au théâtre)' le rôle

d'instruction de liart dramatique est mis en valeur'

ffiovinclal 
- une pièce de théâùe morallsaElce

à faire : le Père de Province

Vaudevilles Ûop satiriques et pas assez ioyeu'

(* il s'agit de Pages)

L'influence négative des comédiens est évoquée à partir du tome 2 (3

chapitres). Les oroitiîàt auteurs sont revendiqÏg: jl"lf-["^':::: 1s.t:"ji5:t,l:
;::ffii:,J. iïË'i"c";-J";i;; àe',o1,1g re maintiei,gîj?'dl"-_11i'^lî:i:5:,^d"

où les maniFacfafi nnc du nrrblic se voient réprimées par la
Thèmes évoquésflûes N'du

chapibe

Coëffeurs cu(vll 4 'ârt dramalloue associé Dar analogie à lan oe la ooÛrure

L"" 
""ld"tt "*"*"t 

lordre - oppression du public - les comédiem:uslliers auor
Spectacles

cxcv 5

tetites Loges CXCVL 5,5 Source de profit pour les clmédiens au demment ou puollc ostrulrurr çr seù

"ùËùÀ 
- nô""oite d'une seconde Ùoupe de comÔdiens - toute puissan9 9:s

ËïËo;;-;J" r" ônârrr" - unton àes auteurs pour défendre leurs drolts

(Beaumarc*rals)
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Dans ce domaine comme pour celui des Lettres, le cadre des institutions et

des règtes 
"rt 

t.ô tiàià" fgrt niercier. Cela apparaît nettement dans le tome 3

(11 chapitres oevius-zu tËéatre). par aiileurs re iéarisme devrait s'imposer sur ra

scène selon notre auteur.

Nous retrouvons dans Ies tomes 4 et 5 I'essentiel de ses idées théoriques

en matière de théâtre. Le dégoÛt de Mercier pour les manifestations attirant la

foule est fortement marqué dans certaines de ces pages'

Thèmes évoquésfibea No du
ûapiFe

Lectures ccxvlll 4 Lectures publlques par fauteur oe ses plcc€s - puorrs ssrt su e wqr Jsus -

rfarÉræ aercles : ns frente. la Loge dàs Neuf eoouls - adeur remarguable

]omédiere ccvlll 6,5 L'ercommunicaton - Mtle claron - le pnyslqu" r't r-énu E I rver-. e e' '

i;î#àË: ffiânde de réalisme - d-éôrs et costumes - la conctnEnce enÙe

deu touPes serait bénéfique

loectacles grats ccx 2,5
fottt a"" comédiens envers les auteurs et le public

)lscours Prononcé à
a Comédie fiançaise
à la rentrée de ce
spectacle

ccx 3,5

Usaqe des publics en toutes circonstances

ôrfiqtte {omédle Jouée par àmateurs bourgeols ou nobles - alluslon à3atements de mains ccxll 3

lhéâte bourgeols ccxll 3,5

:oire Saint-Germain cc)v 3 Soectacles des Boulevards - descnptrofl qe la rolte -rsY

pitoneg" des Comédiens dry

Oomédiens ltaliens cc)0/l 2
Grand succès populalre - reproche de licence

lpectacles des
3oulevards

cc)o/ll 2

-es Demolselles ccxLvll 3
t" b"",, (Sh.l*"g.*", Sophode) est molns pdsé que leJoli'

)e l'ldole de Pads, le
loli

CCLIV 1 t
10,5

A"""*"d""p.È"*d*différentsthéâfes-moraBté-etcensure.touteslee
;;;;;"-;"isoumlses à l" *

@cation d'un théâte français modeme - Shakespeare

L*"p""t.t"*"-t"|.angé-Motière-crit iquedumanquedev|e'denature|-ccc)o(xl
v

Tome 5, 4
Thèmes évoquésl-lbes N" du

chapibe

Vlonsieur cccLx)(lv I Les tites à la ville et au théâte Balazet oe Kacln€' les tuùéerseù qs r=vl

r{c Bcartsnl

lourses de chevau cccc)(xl 1n
12.,5

Courses - une petite comédle a pour su1er une IEIITIITE qu urr vrcvure

gagneàl . .ou>

\ttapes ccccp(xl 2J5 llcence des manlfestaÙons oans la rue et suf 16 Prqrrvrl

ffio* o" .", femmes et des moeurs - alluslon àl'lmpeftinente, à George

;;;H'-Jfi;nàà àr,n" pièce nowelle sur le thème - demande la

modemlsation de la comédie (ldiôme)

:inancières cccc)oOv4

Le tome 6 (4
ThÀmas é-vooués

Iïùes No du chaPlùe
morale déserte le théâtre]omédie clandestine ccccxclll 3,5

o"*"*'t" par la soldatesque du public qui n€-peut pas

;&il;;: [ômp"t"i"on 
"u"" 

loÀa*t - u*Pétortes des SPectacles DXlll 4,5
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.fouf"" narl ques - le Colisée - spectacles inintéressants -

;;;ilË;;àvec Londres - revendication de la liberté de créeret

partir Ae"mimes, remarques sur le Jeu des comédiens

Tome 7, 3
Thèmes évoquésl-lbes No du

chapite

Sentences de Police DL 1n Elles veillent à faire respec{er l'ordre publlc - une senrenoe

"à"nn" 
le oort du calei:on par les comédiennes et danseuses

Ihéâte national DlJ( 8,5 Traoédies et spectaclEs pouraient pousser a la
;;ilt"hi" - dntre la façon dont est représenté le bourgeois - les

comédiens - Passivité du Public

labale DLp$/lll 4,5 Cabales contre ou pour une pièce - le PuDllc oe Ineaue - aurgurs

Tome 8, 6
Thèmes évoquésl-rfes No du

chapibe

Ctitiqu"t O" Voltaire et de la "secte encyclopédique'
ôrrànn"lÎl"nt du buste de Voltaire - entenement en catimini et

iàn" ànnon"" de la mort - idem pour Rousseau deux mois plus

i;o _ triôrpt 
" 

d,une farce et d'un acleur : Jeannot - lronie sur le
triomohe ei la oloire accordés par le public

triomphe de Voltaire'
Jeannot

DCV|I 8,5

f rétar.o< de Boulevards DCXI 5 Grand succès populaire - bouffonnenes - exclus
roiârit"tàrt ou s'évère hormis pour quelques pièces en un acle'

iiiéatiàâ 
"iiriser 

pour I'instruction publiqu-e - critique du monopole .
éi Aà f" censure - fortunes diverses - théâtre de boulevard utilisant
les enfants - licence des moeurs

)'un second Théâte
:rançais

DC)(Xl ) Nécessité d'autOriser deux théâtres (pour le puDllc' les autreurs'

I'art)

,aillasse DCXLVIII 4 S"tt" d" 
"1""" 

et de fair+'valoir pour les acleurs - communique
aver: le oublic

Poécie - vers - oroge - théàtre' roman
lime ocLv 7

Soulisses DCtJ(MI 4 La vue et la connaissance des oessous qu sPestacltr sur ra èr'El

;;;;;, niveau de la genèse de la pièce sont à éviter pour le

spectateur

Le tableau de la situation de l'art dramatique dressé par notre auteur en

cette fin de XVlllème siècle n'est guère réjouissant.. Les auteurs s'opposent aux

ôreOi"ns cherchant à conserver à tout prix leurs prérogatives.

Lepubl icn 'apasdedro i t reconnuhormisce|u idepayersap|ace.

Lacensureestencoredominanteet|emonopo|eaccordéauxComédiens
du Roi pèse lourdement sur la création artistique'

Le théâtre classique s'essoufle et le drame prôné par Diderot et Mercier a

encore du mal a .é t"irà reconnaître, les productions étant peu convaincantes et

;;;i;#diioin o'ctre à ta hauteur âes diverses poétiques appelant I'avénement
de ce genre dramatique.

Pour conclure sur cette étude de la composition du Tableau de Pan's nous

reviendrons simplement sur I'aspect très libre de la forme d'un ouvrage que son

auteur veut original. celui-ci ne s'assujettit pas 3 .la ville qu'il .décrit' bien au

contraire. Ses Oàambulations, les descriptionè qu'il.fait de ce qu'il voit appellent

des analyses et à", .ottentaires de tous ordres' Intéressé par les arts' I'auteur
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subordonne ceux-ci à la fonction qu'il leur assigne : la transmission du savoir et de
la morale, cette demière étant très intimement liée à la politique au sens noble du
terme.

ll s'agit d'un ouvrage de longue haleine, dont nous avons cherché à étudier
les thèmes récunents et importants aux yeux de notre auteur. Nous retrouverons
ceux-ci, redistribués selon une organisation qui nous est propre, tout au long de
cette étude.

En littérature comme en ce qui conceme le théâtre, Mercier manifeste sa
révolte contre les codes et les institutions de lettrés. Nous remarquons par ailleurs
qu'il n'hésite pas à subordonner la fonction esthétique de I'art à I'engagement de
l'écrivain. Celui-ci doit se faire le chantre des opprimés. L'auteur met en pratique
ses propres théories littéraires en rédigeant le lableau de Paris. Celui-ci dénonce
les conditions de vie imposées aux plus démunis : les ouvriers, à la merci des
marchands, des taxes ; les femmes, obligées de se prostituer ; les prisonniers ;
les condamnés à mort ; les malades ; les enfants abandonnés ; les animaux
mêmes. ll dénonce les abus des nobles, des notaires, des clercs, des laquais...

"J'aifait des recherches dans toutes les classes de citoyens, & n'ai pas dédaigné
les objets les plus éloignés de l'orgueilleuse opulence, afin de mieux établir par
ces oppositions la physionomie morale de eptte gigantesque capitale." fl, préface,
ivJ

Mercier se montre plus soucieux du contenu que de la forme. Les rares
jugements esthétiques qu'il nous donne sont toujours tributaires de ses réflexions
sur la morale et la justice. Cependant une telle recherche requiert que nous nous
attardions quelque peu sur la notion de goût et de beau.
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1.3 LE-GOIJI= ''Le goût, au sensi propre du terme ["'], c'est la

propriété que pssèdt * otg*e (la langue, le gosier, le palais) d'être

afecte de- manière spécifique, dans la nourriture et la boisson, par

certaines matières dissoutes-[...]. Mais le mot goût est pris aussi pour

une faculté sensible de juger, non pas seulement d'après la sensation qui

vaut pour moi-même, *uir aussi selon certaines règles de choix qu'on se

représente comme valables poru chacun'"l

Les deux définitions du goût figurent dans l'Encyclopédie, mais dans deux

articles séparés. Le premier est relié à la physique :

"Le goût en général est le mouvement d'un organe quijouit de son objet, & qui en

sent toute lJbonté ; Cest pourquoi le goÛt est de toutes les sensations : on a du
goot ôoui È vtusiqu'e & pour la iteinture, comme pour les ragoûts, quand I'organe

decessensationssavoure,pourainsidirecesobjets.'û

Le deuxième est relié à la grammaire, la littérature et la philosophie. Voici

ce que Voltaire écrit dans la partie qui lui est attribuée :

,,Ce sens, ce don de discerner nos alimens, a produit dans toules les langues

connues,'la métaphore qui exprime par le mot goût, le sentiment des beautés &

oes âOtalts dans tous les arts : Cesi un discemement prompt comme celui de la

langue et du pa|ais, & qui prévient.comm.e lui la réflexion; i| est comme lui

r"nrior" a uoluptueux à'l'égard du bon ; il rejete comm-e.lui le mauvais avec

soulevement ; il est souventl comme lui, incertain & égaré, ignorant même si ce
qu'on-fùi.ptesânte doit lui plaire, & ayant quelquefois besoin comrn€ lui d'habitude

Pour se former.'€

Nous retrouvons ici sans doute des empreintes laissées par les théories

sensualistes. si une sorte de sens du goût pré-cède la réflexion, la force de

l,éducation n'est pas écartée. Le goût demande de I'exercice et du discernement.

Mercier ne se livre pas à de longs développements théoriques sur le goût,

le beau ou I'esthétique. Qùelques allusions sont faites au premier, mais sans que

les propo, .on"ît-âu cnamil de la vulgate. -Le goût est présenté comme le

pùtàtté à médire des autres, à juger et surtout à condamner :

,"|-ous les critiques de nos jours, qui se croient des Boileau, veulent marcher sur

,"r1i"à"r, & àppelent tei i4uied littéraires la défense du bon goûf. Mais leurs

,"tyi"" aussi inuiites que dures tombent dans le mépris ; on ne les lit plus' & ils

sentent la vérité de cet aveu fait par leur maître : "C'est un mauvais métier que

cetuioe médire." cette fureur de dénigrer les productions.de son confrere au

nor J, goût, O" l'invectiver en renonçant aux premieres regles de I'honnèteté &

de la jusîce, de transporter dans te pâisiole {."tp de la littérature la fougue des

passiôns tumultueuses, est une vraie maladie qui ne cesse d'agiter quelques

écrivains : mais ils en sont punis : aucun de ces détracteurs n'a su faire encore

un bon ouvrage'" Vll,261-2621

Mercier se permet pourtant de juger des goÛts de ses congénères' Les

propos qu'il tient sur Voltaire sont édifiants :

t Enmanuel KANT, .AnthropoTogie du poJnt

Clté dans le Djctionnalre phiJosophlque
de vue Pragmatlque,

de 'Jacqueline Russ,
lère part ie, Vrln'  P.

P a r i s ,  B o r d a s , 1 9 9 L ,  P .
1 0 0 .
1 1 8 .

2 Article ncott"

anatomo-PhYsiologigue des
3 Artlcle "Gott' de

de LrEncYctoPédie,
organes du goût.

!'EncycToPédle, tome
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"ll n'avoit point d'organes pour la musique, ni d'yeux pour la peinture : ces deux

arts étoient entiérément perdus pour lui ; il admiroit des ponts neufs &

s,environnoit de croûtes. ie qu'il â gcrit sur les arts ne porte point l'empreinte

d'une âme passionnée. Sa 
'composition 

étoit beaucoup plus large que sa

poétique seche, misérable & mesquine'
ff goOioit plur fiacin" & Massillon ôue Shakespear, Homere & Tacite. ll ne sentoit

pas ta fontaine ; il avoit fort mal lu Montesquieu ; il ne voyoit pas tout ce qui est

Oans fvfoniaiône'a dans Rabelais. Son imagination étoit rebelle à saisir ce qui

contrarioit son gott factice'" Vl' 2581

Nous aurons I'occasion de revenir sur ce que dit Mercier de Voltaire au

long de ce travail, tant les accusations sont multiples et intenses à l'égard d'une

pérËonnatité aussimarquante que celle de ce philosophe des Lumières'

Sans qu'il en soit fait mention explicite d.ans.le Tableau de Pais, nous

pouuo* néanmoins nous poser la question suivante : qu'est-ce que le (bon)

goût ?

En introduction de sa thèse sur le Goût de Voltaire, Raymond Naves tente

de donner une définition du mot gor?f. Comme il s'avère quasiment impossible de

réaliser ce qui se révèle être une gagelJre, l'auteur procède par I'examen des

ràt"tionr que celui-ci entretient aveC ditférents domaines. Le goût se rattache à

I'histoire des doctrines. Mais :

,,Sans doute trouverons-nous sur notre chemin les survivances de la doctrine

classique, mais ce ne sont que des survivance-s, et la période que nous étudions

s'interËssâ beaucoup moins aux règles qu'à l'éducation de ce sens littéraire et

artistique que tous les honnêtes gené appellent désormais le Goù1."1

Ensuite, bien sûr, est citée I'incontournable esthétique. Mais là encore les

liens ne satisfont pas entièrement R. Naves :

,,Le mot pouvait nous séduire ; les théories de Vico sont contemporaines, et

cinquante ans plus tard la nouvelle science s'imposera I maig pour notre période'

un tÀt foint de vue serait prématuré, et en grande partie stérile : ên effet, ce ne

.ont pàr t"s recherches phitosopniques sur le Goût qui passionnent Voltaire et

les écrivains de son temps, Cest lbxercice même de ce goût au contact des

oeuvres et sa mise au point raffinée'"2

Le goût entretient des liens beaucoup plus évidents avec la critique

littéraire màis avec des réticences formulées par R. Naves. Et nous revenons au

point de départ :

"ll n,existait qu'un mot, assez souple pour éviter la rigidité de la doctrine, assez

*n"r"i pour'écarter la spéculation esihétique, assez historique et assez humain

poui viviRer la conception banale de la critique littéraire : c'était le mot goût, qui

se trouvait dès lors acquérir une valeur exacte permettant de délimiter la

question.'É

ll ressort des recherches de R. Naves que I'arbitre du goût est l'honnête

hommea. cetui-ciààit présenter de nombreuses qualités puisque le.goût requiert

i, ,pontrné1é, la cônnaissance de I'usage (civilisation et politesse) et la

conformité avec son temPs'

r Ralnaond NAVES, .Ëe GoBÈ de yolÈâjre, thèse, Paris, I,ibrairie Garnier 8rères, 1937,

p . J .' z Ralmond NAvgs, -Ee Gott de voftaite' P' 1'
t  r b i d . ,  p .  L - 2 .
o  . rb ld . ,  P .  56 .
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R. Naves justifie l,étude qu'il a menée sur Voltaire et nous nous servons de

lui pour légitimer nos fréquentes allusions à cet auteur :

,Voltaire est en effet capital pour quiconque veut connaltre le goût français : par

,", t"nà"nù. p"rr"nnàtt"s,'curioiité et spontanéité, par sa place dans un siècle

qui proùÀge à l,extrème une civilisation révolue, il devait con_duip à son plus

naut Oeàie-àaraffinement I'exercice de ce jugement immédiat, fruit d'une longue

habitude'"1

R. Naves écrit encore, à propos du Temple du Gott dont nous citons

quelques extraits tout au long de cet écrit :

,,[il] semble détaché de l,oewre créatrice, mais il n'en est pas moins le manifeste

militant par excellence, et par son tour d'horizon il met au point tous les

jugements essentiels'"2

"Le Temple du GoÛt, malgré son allure -primesautière 
est le premier essai

méthodiqle de critique di goût, et peut-être le premier essai de oitique

proprement dite que nous ayoÀr dans notre littérature.'6

Le Paradis selon Voltaire accueille Fénelon, Bossuet, comeille, Racine, La

Fontaine, Boileau, Quinault et Molière'

Prudemment Pascal déclare : "La mode même et les pays règlent ce qu'on

appelle Oèàrté.; Péremptoirement quant à lui, La Bruyère opte pour un beau

unique:

"ll y a dans l'art, un point de perfection,. comme de bonté ou de maturité dans la

nature. celui qui le sent et qui I'aime a le goût parfait, celui qui ne le sent pas et

qui àime en-o'eca ou au-deià, a le goût défectueux. ll y a donc un bon et un

mauvàis goot ettn discute des goûtsâvec fondement."s

Helvétius commence par donner une définition brève et claire du goÛt

mais ses explications vont rendre complexe I'idée que nous pouvons nous faire de

cette notion :
,'Le goÛt, pris dans sa signification la plus étendue, est, en fait d'ouvrages' la

*n,r"oirrân"" de ce qui mérite I'estime de tous les hommes."6

ll distingue le goût des sens instruits.,..s'iTpgsant 1Y-lI!lig- 1?L:,-Î:
disci pti nes su ivantes : ééométrie, hécanique et "certaines. .1a f ":*li :P:q::
;;"dË"à;.ï;;;.';i" gàot n'est, en ces divers genre.s, qy'. 1". *lloj:t^?1T $l

"âirlrt 
Ë"âul'' poui ce qui concerne le domaine plu.s littéraire, l".goT,9l-'L?

connoissance plus particuliere g" * qui pr"it 
"u ,p1P-!'t-^d'Y,Î:ffl1i5.l,.|:t|11i:

iJJruiliî ii"x.t" deux différentès'".ièo".: le. "goût d'habitude" et le "goût
raisônné" appartenant à une sorte délite' ..l1"lYé!Y:.-TTl:1

sur ce point en

afnmânt "qr;il n'"rt foint de goût universel"e. ll conteste aux gens de lettres
. ^  ^ . . 1 Â ^ i {

arrivés la possibiliié'oElrg"r leùrs. confrères et 9sfi1n9'fllt:5T::*S.3i:*
r#i""1;,i Ë;ô;;, "riiùu", 

rittéraires, que cerui qui n'est pas écrivain rui-même

t  r b i d . ,  P .  4 -

"  rb id . ,  p .  13?.
t  rb id .  ,  p -  L46.
{ Blalse ,*"oo, otruscÙles, 1n pensées et opûscufes, pubriés avec une rntroduction,

des notices, des nouË's p-. i-ù.- l ,eâ" gtu""Jh"i.g, pa'r is,-r ' lbralr ie Hachette'  L945' p'  L27'

t  tA BRuYERE, Les caractères, Garnle! '  1986' P' 99'

" H B r , v E T r u s r D e l ' ' E s P r L t r P a r l s ' r a y a r d ' r g g e ' p t s c o u l s r v ' c h a p l t r e v ' p ' 4 6 4 't  r b l d . ,  p .  4 6 4 .
r lbjd. ,  9. 464-465.
s  rb id . ,  p .  465.
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a "communément le goût plus sûr que les plus grands Ecrivains' Nul intérêt ne lui

fait illusion, et ne leàpêcne de se placer âu point de vue d'où le public considère

et juge un ouvrage."l

Evidemment, un tel thème requerrait une étude toute particulière. Nous

n,abordons ce suiei qu" ôout mieux siiuer les idées esthétiques d9 -Mglcier parmi

cerfes de ses *ni"r-poràinr. ce demier écrit dans son Essai sur I'Art dramatique

,,on ne s'est point élevé à ces spéculations, parce qu'on n'a ialna.is songé au

norUrà, tàis'au cftoix des auditeurs, parce que dans nos misérables jeux de

p"ur" àe*rés du nom de théâtre, nos spectacles n'ont été que des chambrées,

parce que les raisonnemens de quelques litté-rateurs trop accrédités ont bomé

l,art & détruit son essor relativement à ler.rr faire & aux regles sacrées de ce

prOtenOu loût dont ils parlent sans cesse & qui n'est qu'un mot inventé par êux

pouruàit"iO,une manier"."iti"r"" la petitesse & la froideur de leurs idées'"2

Montesquieu ne semble guère porter aux nues ce goût pourtant idolâtré par

certains. cerui-ci ,érnor" rié à làtaibre'sse et à ra décadence, bien qu'il soit ensuite
présenté comme un bien découlant de la vanité. Voici les "effets de I'humeur

sociable" selon lui :

"Plus les peuples se communiquent, plus ils changent aisément de manières'

p"r"" qr" châcun est plus un spectacle pour un autre ; on voit mieux les

singularités des indiviéus. Le climat qui fait qu'une nation aime à se

"orruniquer, 
fait aussi qu'elle aime à changer ; et ce quifait qu'une nation aime

à changei, fait aussi qu'elle se forme le goÛt'
La société des femmes gâte les moeurs, et forme le goût : I'envie de plaire plus

que les autres établit leJ parures ;.et l'envie de plaire plus que soi-même établit

les modes. Les modes s'ont un objet important : à force de se rendre l'esprit

frivole, on augmente sans cesse lesbranihes de son commerce'" 3

Le goût est donc toumé du côté du pnécaire et du futile. Nous sommes bien

loin des considérations des classiques. Nous remarquerons qu'il s'agit d'une

création due auifemmes, ce qui veut tout dire. Pourtant I'auteur place le goÛt du

côté des apports positifs de la vanité :

,,La vanité est un aussi bon ressort pour un gouvemement, que l',orgueil en est

dangeieux. ll n'y a pour cela qu'à g? .représenter, d'un côté, les biens sans

noriâqui résuitent'de la vanité : de tà le iuxe, I'industrie, les arts, les modes, la

poriiàrse, le goût ; et d'un autre côté, les maux infinis qui naissent.de I'orgueil de

certaines nai'ron" : la paresse, la pauvreté, I'abandon de tout, la destruction des

nations que le hasard a fait tombei entre leurs mains, et de la leur même.'É

La définition se fait beaucoup plus précise et place le goût du côté de ce

qui est acquis et donc se rattache peu ou prou au social :

,,La poésie, la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, la danse, les

différentes sortes Oe jeux, enfin ies ouvrages de la nature et.de I'art peuvent lui

àànn"1' du plaisir , uoyon. pourquoi, comment et quand ils le lui donnent ;

rendons raison de nos éentiments : cela pourra contribuer à nous former le goût,

qui-nest autre chose que I'avantase oe,o0co1y1it--11"^"- i::::i-"1^9""t l | r l l  |  |  9ùa  ss f r  v  l - -  '

promptitude la mesure ou ptaisir que chaque chose doit donner aux hommes''6

I  Tb id . '  P .  466.

"l 'ERcrER, Essal sur l ' 'Ar.t  dramatlque, épitre'  p'  YII:
TMONTESQUIEU, De J.Esprlt  aes zois, in o.q= giuriotheque de Ia P}éiade, France,

Edit ions Gall imard, rs8s, id,.  rr,  l ivre xrx, chapltre 8, _p-.- 560.
4 MoNTESQUIEv, 

-mià., 
l ivre XIX, chapitre 9, -p'  560-561'

"I ,{oNTEseurEu, islr i '  sur le cott dais ]es chtses de--lâ }tature et de f 'Att,  In o'c' ,

Bibriothègue de 1a prz-i"o.,-r iance, ndicions çal l imard, L985, tome fr,  p'  l24O'
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Certains ont pensé que le goût était un sens, Montesquieu écrit comme s'il

s'agissait etfectiverienf à'in" 
"tÉCc" 

de sens mondain, par conséquent d'une

qràite éminemment culturelle et forément acquise'

Le goût est ainsi défini dans le dictionnaire dAntoine Furetière :

,'GOUST, se dit figurément en Morale des jugements de I'esprit. Les manieres de

cet homme-là sont au gousf âe tout le monâe. Cet esprit a le gousf fin. Mr Blondel

afaitunTraitédubongousfdansson|ivred.architecture.
GOUSi se dit aussi porr m"iquer qu'un homme n'aime point quelque chose' ll

n'" pointàL ôàust poùr les Ùers, poui ta Musique, il n'en est point touché, ou il ne

",y 
Jnnoiifoint. On dit de mêm'e, il n'a poini de gousf pour le mariage' pour la

guene. [.'.]" 
1

Dans|eLîttré,noustrouvonsladéfini t ionSuivante:
,,6. Fig. Faculté toute spontanée, qui précède la réflexion, que tout le monde

possèàe, mais qui est différente cnei chacun, et qui fait apprécier les beautés et

les défauts dans les orut"l"t d'esprit et dans les produclions des arts' comme le

goût fait apprécier les saieurs bonnes et mauvaises. Le goÛt ne va pas sans

dégott."2

La propension de Mercier à rechercher I'accord parmi les écrivains' mais

aussi entre lart et ra morare, peut trouver son origine dans |acceptation (partielle)

de I'idéat ptatonilué Jù Èàù, du vrai et du bien. Mais il est trop sensible aux

changements UtËnis d; p"t*ption de cette notion en cette fin de siècle pour

accepter r"n, ,"riiiàtiàn f"t prbceptgg classiques' En effet' la beauté unique fait

obstacre aux nouveiles créations ei à r'expression de I'originalité- En fait, I'art naît

du passager, du changement, du multiple'

,,Les peuples poliés appellent gott ce qu'ils.imaginent être la p-erfection de leurs

arts, L tes inoivious ce.qui formà la limite réelle de leurs talens'"[Vll, 133]

Uneréf lex ions 'est fa i t jourauXV| | |èmesièc lesur lanot iondegoût .Dès
res premières années du siècré on amorce un grissement de yabsolu vers le relatif.

Notre auteur n" tunqre pas de s'y intéressel' S'il reste prudent' on ne peut lui

dénier une interrogation certaine'

,,Ce n,est pas toutefois qu'il n'y ait un goût relatif. La Transfiguration de Raphaël,

f" nlii"n i" Êuget, 19 Sïânat ae pergptese, le second livre de I'Eneide doivent

éga |emen tp la i r eauxpeup lesqu i se rapp rochen tpa r | emèmedeg réde
perfectibitité. Mais est-it !à"!ià.t qr'gn ng puisse peindre un tableau fort opposé

p"ri r" maniere, le ton &la couleui, à la Tiansfiguration de Raphaë|, & qui seroit

neànÀoins 
"rrri 

b""u & peut-ètre plus parfait encore ?" [vll, 135]

onremarqueratoutd'abordqu'unchef.d,oeuvreneserareconnucomme
te|quepardespeuplesayant-unmêmeniveaud'accu|turat ion.Gettenécessitéva
à l,encontre des affirmations d'universalité du goût. Ensuite Mercier fait référence

au "ton" et à la "maniere" d'Un tableau, Ce qUi eSt excessivement rare dans le

Tableau de Pais.

L'auteur prend parti pour les Modernes :

, Antoine FSRETTERE, Dictionnaire universef contenf.nx genetaTement tous -les mots

françois, tant vieux 
"$Z'ïLa"rt*",-3--r"t- t#!!-g- t"-:t-?,'i'""-"^t^1?nces et des arts' dlvlsé

Zi"ÏiZ:tZ' rZllll, "ËIii"I'iriî,- re Ëeem' rome second' article "sottn'
2 paur-Emile LrrrRE, Dlctlonnair.- a" l" l:.iqiue françà|se, Chicago, Encyclopaedla

BriEannica rnc. cir icai i ,  igel,  Définit ion du GotË' p'  2817'
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,,Ainsi I'habitude est chez les hommes la regle la plus durable qui décide de leurs

opinions sur le carac-tère du beau & du vrai ; & les nrédlgat9yp.du gott nous

t"r"nànt in."ssamment à suivre ce qui s'est fait plutôt qu'à réfléchir sur ce qu'il

faudroit faire. "[Vll, 136]

L'auteur sacrifie à la mode philosophique de l'époque., I'empirisme. Gette

doctrine reçoit sa consécration avec les travaux de I'abbé de condillac et

notamment avec son Traité des sensations ('1754).JVlais I'Essai sur I'entendement

humain de Locke a été traduit en français en 1709. Le plus g.r?$ théoricien

prônant cette tendance (l'empirisme).au )o/lllème siècle est David Hume' cette

bémarche de pensée est'adoptée par les théoriciens de la politique'

La formation des idées se fait à partir des sens. De plus un glissement

d'intérêt s'est fait de I'objet d'art au sujet, ie public. si Mercier recherche dans I'art

ùn ,eoirr pour È moate, il n'exprimé pas distinctement l'idée d'apprentissage du

goût ou d'élévation possible de celui du public'

Lorsqu'il I'estime juge éclairé pour- évaluer les pièces de théâtre

notamment, il se réfèé à un bon goût commun à tous qui n'existe

vraisemblablemeni pas et semble peu prudent quant à la qualité du verdict

prononcé par la majàrité du public. Pôurtant à maintes reprises il déclare sa haine

b", ,ttt"mblements populaires et de la foule en général'

Mercier ne semble pas aller dans le sens des réflexions de Diderot qui

rejette la faculté du goût àr ta raison et le jugement suffisent selon lui pour la

"Étiqu" 
d,art. Si effeàtivement des penseurs aussi accrédités que Kant récusent

l,idée de l,existe*" d un" faculté du goût, en revanche I'intervention de la raison

;Ë;i pÀ considérée comme avérée. Voici en effet ce qu'écrit Kant :

',Le jugement du gott est esthéflgue. Pour distinguer s! ul9 chose est be||e ou

non, 
-"nàr" 

n'en 
-rapportons 

pas la représentation à I'objet au moyen de

l,eniendement en vue d'une ùnnaissance, mais au sujet et au sentiment du

plaisir ou de la peine, au moyen de l'imagination (unie peut-être à I'entendement)

te jugement du goût n'est dônc pas un jugement de connaissanæ ; par suite, il

n,"rt- p", logiqie, mais esthétique ;. on veut dire par là que son principe

déterminant ie.peut ètre que subiectif;'1

Le goût d'après Batteux, "dans sa plus grande étendue" est "un sentiment

qui nous piott" à ce qui nous paraît bon, ou nous détourne de ce qui nous paraît

mauvais"2. Cet auteur écrit notamment :

,,Notre âme est faite pour connaître le vrai, et pour aimer le bon ; et comme il y a

un"- propàrtion natuàlle entre elle et ces objets, elle ne peut se refuser à leur

impression ; elle s'évei||e aussitôt, et se met en mouvement.''3

Nous pourrions déduire de cette assertion que, tout naturellement, chaque

homme peçàit le,,vrai" et le "bon", qui constituent l;objet des artsa et en est ému'

,,Le goût de la nature étant le même que-celui des arts, il n'y a qu'un seul goût qui

s'étàd à tout, et mème sur les moeurs''6

r Ennanuel KANT, Critigue du Jugement, 
ncritique du. jugeroent esthétique"1 s

Vrin. clté dans fe Dlctlonnalre phltosophlgue de .fJcquellne Russ, Paris, Bordas,
1 ,  P  3 9 ,
1 9 9 1 ,  p .

1 1 8 .
2 charles BATTELIX, Les Beaur-Arts rédults à un mêrne principe, Parls' AIIR ',qmaÈeurs de

I iv res ,  1989,  tex te  o r ig ina l  de  1746,  p '  149 '
t  r b i d . ,  p .  L 1 9 .
4  r b l d . ,  p .  1 1 6 .
o rbjd. ,  p- L41 .
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Le goût serait unique et universellement répandu parmi les hommes car :
,,Le goût qui s'exercà .ri t". arts n'est poil! Yl goût factice' G'est une partie de

nous-même qui est née avec nous, et dônt 1office est de nous porter à ce qui est

bon. La connàissance le précède ; c'est le flambeau'"1

Batteux consacre un chapitre de son livre à l'éducation : "combien il est

important Oe torméilà goût de bonne heure et comment on devrait le former'"2 ll

.;Jgir"it donc Oe pérfect-ùnner un don. ll est à noter que Crousaz écrivait:

,,Le bon goût nous fait d'abord estimer par sentiment ce que la raison aurait

"pproùuoiaprès 
qu'elle se serait donné le temps de I'examiner.assez pour en

jugei"ui aÀ' justes idées. Et ce même bon goût nous fait d'abord rejeter, par un

sentirnent qui Oépt"it, ce que la raison aurait condamné ensuite d'un examen

éclairé et judicieux.'6

Dans sa Leftre à d'Atemberf, Rousseau écrit :

,,Le goût tient à plusieurs choses : les recherches d'imitation qu'on voit au

théâtîe, les comparaisons qu'on a lieu d'y faire, les réflexions sur-l'art de plaire

aux spàctateurs, peuvent le faire germer, mais non suffire à son développement'

f f faui Ae granO'ei villes, il faut dés beaux-arts et du luxe, il faut un commerce

intime entre les citoyens, ilfaut une étroite dépendance les uns des autres' ilfaut

de la ôâùnt"ri" ef memé àe ta débauche, il faut des vices qu'on soit forcé

A'emUejfir, pour faire cfrercher à tout des formes agréables et réussir à les

trouver.'d

Le rattachement de la notion de goût à l'idée de la civilisation s'impose_ici

avec évidence. Le caractère acquis dJ ce "sens" ou de cette capacité ne fait

aucun doute pour le détracteur des arts'

si dès lAntiquité grecque une théorie du beau et de I'art est formulée par

praton, re terme â;â'rtr,eûque àate du milieu du XVilrème siècre seulement, ll vient

du grec aisthèilRàs: qui pâut être perçu par !99 sens.et désigne 1' la science ou la

théorie du beau 
-à 

z; la philosop'hb ou la théorie de I'art. C'est Descartes qui a

amorcé le mouvement aboutissant à l'esthétique'

'voici, Ie plus sommairement possible, comment on peut en-retracer les grandes

Otapei o'àscartes chercÀe "l'âssence des choses", la vérité métaphysique ; il a

"orr" 
instrument la Raison, dans son double exercice : évidence, déduction'

Descartes laissait de côté les choses littéraires, comme de pure convention'

productions humaines sans rapport avec.la Vérité, et en cela il est bien classique

itnOorie de l'imitation, bienséances' goÛt)'""

Le cartésianisme est repris, outré, adapté aux vues de ceux qui se

recommanOent àé lui. D'abord par bravine, puis par Terrasson' Dubos et Mco'

pour ne citer que Ës représentants les plus importants de la philosophie de

Descartes. Vico'iisole le principe du beau, qui est I'imagination'"6

Diverses théories s'affrontent.

l c h a r l e s B A T T E t x r r e s B e a u x - À r Ë s r é d u i t s à u n r n ê m e p r i n c i p e ' p ' 1 1 9 '

" rbld.,  p. L5o-15L-152'
,cRousAz, oigr""Jon sur Je goût, v:-. : .  ,  p 68, cl té par,t .-R. Mantion, dans Ia note I

p. L53, de BATTEUX, 
-iii 

a""u*-e'ts réduits â un mêne princlpe'
{ ilean-.racqu"" 

-nouJssAu 
, Lettre à d,à-lenbert, Pàris, Folio Gallimard, préface de ilean

var l -oo t ,  1987,  P .  289.
s'Ralrmond NAvEs, Le Goût de VoLtaire'

no te  p .  106.
6 Raynond Naves, Le Goût de voTtaire'
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,,La plupart de ces théoriciens, ou plutôt de_ ce3 "connaisseurs" démèlent dans

cette nàtion àe goût deux éléments contradictoires : d'une part, un raffinement,

une cultùre senéible à toutes les nuances, et de ce point de vue le goût est

comme la fleur de la civilisation ; d'autre paÉ, une promptitude et une infaillibilité

quitiennent de qualités naturelles, et le goût passe alors pour une aptitude innée

proprâ'â Oâ rares privilégiés. Les définitions qu'on en donne insistent tantÔt sur

une iJéâ, iantôt sui I'autré, ou bien elles essaient de les concilier."l

Terrasson, plus philosophe que critique d'art,..s'élève contre la supématie

de l,autorité sur la'raison et montre'l'importance de.l'étude personnelle plutôt que

la soumission à des diktats et I'acceptâtion de !a tyrannie des préjugés. Dubos

qrà.ià iri oetenJies principes d'universalité. ll nie I'individualité de sentiments

ôïii-rilnnaît *p"noàni) 
"t 

o" goût alors que Tenasson ne considère que la

raison. Selon R. Naves:
,,classicisme et romantisme n'opposent pas, dans leur nature profonde, la Raison

au Sentiment, ils opposentte jitàiaum à I'i11genium, le Goût au. Génie (un nouvel

aous àu mot âetoràbra bientôt ce demier terme), les qualités de discernement et

de choix aux qualités d'invention'" 2

Nous avons cité le mot classicisme sur lequel il convient de s'arrêter

quelque peu tant il est lié au sujet qui nous occupg ici' Nous allons en dresser un

Ëi"iïirtôrique. cerui-ci s'impole par Iimpact qu'ont eu res études (classiques,

justement) ôu'a suivies notre auteur. De nombrzuses allusions sont faites dans le

Tableau de Pais au patrimoine grec et romain et justifient de fréquents renvois à

la culture hellénistique et à la culture latine'

La civilisation grecque à travers son art et son architecture reste le symbole

de la perfection c'lassique pendant plus de deux millénaires' Pour les

contemporains dà Mercier, it edt encore àomis que la civilisation grecque a surgi

du néant, étaOtiisânt d'emblée les règles, les normes et les lois admises et

varidées par tous-te. horr"s à touteé res époques. Les historiens du XXème

siècle attestent qr" 
""tt" 

éclosion s'est produite à une époque et dans. une région

déterminées. uâis ils mettent en évidence également que I'art grec e9t

l'aboutissement J" pirti"rrs millénaires de recherches, de perfectio^nnement de

techniques et de modifications d'idéaux. Toujours est-il qu'en occident Ies

hommes assimiient ,,l,art de la Grèce classique à I'idéal esthétique en 19

considérant comme I'expiession la plus achevée de la civilisation"3. Cependant

l,architecture antique que nous connaissons est plus romaine que grecque' Elle

nous a été transmise àu moment de la Renaissance italienne' Cela implique q.ue

les traducteurs et adaptateurs romains et italiens de la Renaissance, ainsi que les

romantiques et les néo-classiques ont interprété I'héritage grec à leur manière,

privlégiant une pàrtiôï" r'art hàrène seurement, ceile du classicisme (480-323 av.

i.-Cl àt écartant des pans entiers de la civilisation,

eu'entend-on par "art classique" ? La compréhension d'un sujet tel que

cerui-ci requiert saïs iôute qu,on s'iàtéresse au contexte littéraire, philosophique,

ôi1iqr. 
- 
àt scientinque de r'époque correspondante dans I'histoire grecqu.e.

Cependant nous nàrd Ootneroné icià donner un bref aperçu du domaine des arts

pendant la periooË-cJn*iné"' !9s lri stoi:n "g:ldj1t:l^11i1,,Ï:Ïi*i,:
SEtlË'i"'êr5;;i":r qré se constitue te point de départ de I'art occidental. Nous

lNaves ,  ib td . '  P .  1o0 '
2Naves,  lb id . ,  P .  108 '
3Encyclotrtêdie je Ja civtLlsatlon. Les erandes étapes de l'hunanlté. Les ottgines de

f a C l v i T i s a t l . o n o c c i d e n t a ] . e i È o m e ] . , f e P a t r T m o T n e g r e c , G e n è v e , E d l t o - S e r v i c e S . A . r
1.974. Directeur de I 'ouvrage : Michael erant, traduction de Henry Daussy, p. 154.
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pouvons juger ainsi de I'importance du phénomiF. L'art grec a connu une

évorution continuâlusque td. il a connu une période orientalisante puis une
perioO" archalque. [a rupture entre cette dernière et l'âge classique se traduit par

Inô pfus grandè maîtrise dans la représentation du nu féminin et une plus grande

pie.irionîans re rÀnou du drapé. ie domaine de ra statuaire est l'art majeur par

excellence. De nombreux monuments publics sont construits (après les gueres

médiques).
,A partir du moment où il se libère des conventions archaiques, il prend

conscience de lui+nème et parvient à un certain niveau d'élaboration consciente

qui, un siècle plus tard, fera de l'art grec un art de représentation par

excellence."l

Les témoignages nous permettant de connaître I'art de la période classique

sont les vestiges oÀginau* piovenant en majorité de la statuaire monumentale

ainsi que des ôpies à'oeuut"s de grands sculpteurs, plus récentes'

,,Le classicisme constitue I'apogée, le "point de maturation" d'une tradition qui

,."roÀG à I'art géométrique grec ; son rayonnement se mesure à la manière dont

r", génZàiùn"""r"orsiveJont considéré cette période.comme un âge d'or et

"on 
ârt comme un objet permanent d'inspiration. A cette époque, mème I'humble

recipient de cuisine 
-déienait 

une parcelle de la grâce et. de lharmonie qui

""r""tgiirài"nt 
I'oeuvre d'art ; on aitachait autant de soin et d'importance à la

construction d,un |avoir pub|ic'qu'à |'édification d,un temple'.'2

Ces considérations permettront au lecteur de ne pas s'étonner de voir

figurer parmi tes 
- 

preoccupations architecturales de Mercier l'édification de

bâtiments aussi triviâux que des prisons ou des hôpitaux. Mais les anciens nous

indiquent qu'il n'y a pas de petites choses"'

La période suivante est celle de la Grèce hellénisliq_ue 9:,.t?3 
à 30 av'

J.-C. et est quatinee pâi t"r historiens de "règne de t'extravagance"s. C'est cet art

érec qui est ie fondement de I'art occidental. Encouragé et copié par les Romains'

iiest transmis aux ltaliens de la Renaissance qui l'imposent en Europe'

R. Naves se penche sur le problème de la définition du classicisme :

,,Les définitions du classicisme sont nombreuses et confuses' M. Henri Peyre,

O"n" rn âi""llent petit livre, en a fait I'inventaire et a su les distribuer en grouPes

d,idées claires : Intellectuaiité, Uniuersalité, Vérité, etc'.'., il a surtout eu raison

o'"jouùiq"e le classicisme est d'abord un état d'âme assez complexe, fait à la

toii Oun iOea Oe société et d'un idéal artistique''É

ll écrit encore, bien qu'auparavant il ait montré que les choses ne sont pas

absolument claires à ce sujet 5:

,,Le classicisme, dans son sens historique, est propremen! u1 g-oût littéraire et

artistique qui a pris conscience de lui-mème en France à la fin du )O/llème siècle,

*i;;ù;;ià"ni ,on développement illustre à la fin du )0/llème siècle, et que le

X/lllème siècle à peu près ùnanime a pris pour guide''6

rEncycTopédje de J.a c jv j - l jsat ion '  Les Grandes étapes de J 'humani tét  Les or ig ines de

7a clvllisation occlientaie : tome 1-, Te.Patrimoin:-!'"" ' p' 766'

1-irsyclopédle de la civiTisation,ibld' '  p'  168'
t  r b i d . ,  p '  1 8 1 .
{Raynond unwJ, .p ?1. I1 cite :  PEYRE (Henri) '  Qu'est-ce que Je cJasslclsme ?'

1933' 
sRalnûond NAvEs, p. g.-Nous citons ses propos dans notre sous-part ie 1.3. au suje! de

la QuereII; des Anciens et des Modernes'

"  r b i d . ,  P .  ? 1 .
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Naves dégage divers éléments du "goût Louis XIV' :
- la bienséance - les trois tons (p. 75)
- le bon goût et l'élégance (p. 81)
- le grand goût et la noblesse (p. 89)
- I'art décoratif (p. 96).

Ce sont des valeurs qui laissent Mercier de marbre, ce qui explique
peut-être pourquoi il se place en dehors de toute querelle au sujet du goût et du
beau. En effet, les rares propos tenus se rapportant à ces notions montrent qu'il
tient ces considérations comme futiles et peu intéressantes. Le goût semble
relever de la pure convention et de la mode et le beau paraît ne pas entrer dans le
champ de ses investigations et de ses questionnements. L'auteur s'en tient,
ce dernier, à certaines théories platoniciennes ainsi que nous le voyons un
plus loin.

LE BEAU

Comme lorsqu'il s'agit de goût, on ne saurait négliger l'idée de beau, nous
nous attarderons un peu sur celui-ci, sans avoir aucunement la prétention de
couvrir un champ d'études requenant des investigations importantes et une
érudition que nous ne possédons pas. Nous livrons quelques idées permettant de
situer le contexte théorique dans lequel est écrit le Tableau de Pais.

Bien qu'il soit très critiqué par Mercier ainsi que nous le verrons tout au
long de ce travail, nous recourrons à Voltaire pourdonner du beau une première
définition bien que I'article cité ci-après soit plus une source de réflexions
possibles qu'une définition à proprement parler:

"Demandez à un crapaud ce que Cest que la beauté, le grand beau, le to kalon.ll
vous répondra que c'est sa femelle avec deux gros yeux ronds sortant de sa
petite tète, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun. Intenogez un
nègre de Guinée, le beau est pour lui une peau noire huileuse, des yeux
enfoncés, un nez épaté.
Intenogez le diable : il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre
griffes, et une queue. Consultez enfin les philosophes, ils vous répondront par
des galimatias ; il leur faut quelque chose de conforme à l'archétype du beau en
essence, au to kalon."l

Voilà une façon péremptoire de clouer le bec aux classiques et aux
anciens.

Mais voyons plutôt la façon dont le beau est considéré par d'autres
penseurs et également par notre auteur. Le beau est, généralement, intimement
lié au bon, à la vertu. Mercier le distingue de ce qui est préconisé par le goût :

"Luxe, bourreau des nbhes. On juge des objets, non sur leur bonté réelle, mais
sur leur rareté. On dédaigne trop dans les arts les beautés simples : on veut sans
cesse retoucher I'ouvrage de la nature ; de frivoles omemens I'alterent & la
rendent méconnoissable. De là le caprice qui varie incessamment les formes. Les
goûts ne sont pas satisfaits, mais amortis ; & au lieu d'une variété piquante, des
bizaneries somptueuses n'amenent que le dégoût. Et voilà pourquoi tout change,
les modes, les parures, les usages, I'idiôme, sans raison & à tout moment." [Vll,
1621

pour
peu

lvoLTArRE, Dictlonnaire Philosophique,
variantes et notes par ,Iulien Benda, Èexte
Frères ,  1 .936,  tone L ,  p .  70 .
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Beauté et bonté sont en conélation, comme nous pouvols- !e constater'

Les objets de I'art ne sont pas forcément beaux, seton ce qu'en dit Mercier' Nous

pouvons remarquer qu'il montre un certain attachement pour la sobriété ce qui

justifie son aversion pour le rococo notamment. Les réflexions sur le beau

âmènent nécessairemént chez notre auteur des commentaires sur la richesse et

le luxe.

Voici ce que confie Diotime (porte-parole de Platon), l'étrangère de

Mantinée, à socrate venue la consulter, dans le Banquet:

,,Gelui qu,on aura guidé jusqu'ici sur le chemin de I'amour, après avoir contemplé

les bellàs choses àans ùne gradation régulière, arrivant au terme suprème, verra

soudain une beauté d'une nâture merveilleuse, celle-là même, Socrate, qui était

le but de tous ses travaux antérieurs, beauté étemelle, qui ne connaît ni la

naissànce, ni la mort, qui ne souffre ni accroissement ni diminution, beauté qui

n'"rt ËàiÀt Uàttà par un'côté, laide par un autre, belle en un temps, laide en un

autre, belle sous un rapport, laide sous un autre, belle en tel lieu, laide en tel

"utr"i 
oàrÈ foui*rrii,' laiée pour ceux-là ;.beauté qui ne se présentera pas à

ses yeux comme un visage, ni comme des mains, ni comme une forme corporelle,

ni comme un raisonnement, ni comme une science, ni comme une chose qui

existe en autrui, par exemple dans un animal, dans la tene, dans le ciel ou dans

telle autre cnose ; ueauté qui, au contraire, existe en elle-même et par

ette-même, simple ét étemelle, oe taquelle participent toutes les. autres belles

"noràr, 
Jà tàtt'e maniere que leur naissance ou leur mort ne lui apporte ni

augmentation, ni amoindrissàment, ni altération d'aucune sorte."l

ll existe donc un beau absolu, idéal et totalement abstrait. La beauté se

caractérise par une sorte de pureté absolue, il s'agit d'une transcendance par

iàpp"rt au s'ensiOie. Pour y parvenir, il existe une sorte de chemin à parcourir ou

ùrtôt une série dÈcheloni à gravir. De I'amour pour les corps (amour charnel) on

irrr" à I'amour Oès ames, piris à I'amour des sciences, et enfin à l'amour de la

beauté absolue. Nous pouvons observer que divers domaines, pas forcément

compatibles avec ce que les penseurs ultérieurs présentent, s'enchevêtrent :

,,euand on s'est élevé des choses sensibles par un amour bien entendu des

ieunàs gens jusqu'à cette beauté et qu'on commence à I'apercevoir, on est bien

prèt djtouiher'au but ; car la vraie voie. de I'amour, qu'on s'y engage de

soi-méme ou qu'on s'y laiése conduire, Cest de partir des beautés sensibles et de

monter sans cssse vers cette beauté sumaturelle en passant comme par

échelons d'un beau corps aux belles actions, puis des belles aclions aux belles

sciences, pour aboutir des sciences à cette science qui n'est autre.chose que !a
science de la beauté 

"Osâfue "i 
pour connaître enfin le beau tel qu'il est en soi."2

Voltaire conteste, ainsique nous I'avons déjà entrevu, le beau absolu :

,,J,assistais un jour à une tragédie auprès d'un philosoPhe. "Qyq.cela est beau I

disait-il. - eue trouvez-vous ta Oe beau ? lui dis-je. - C'esl dit-il, que l'auteur a

atteint son but." Le lendemain il prit une médecine qui lui Tit du bien. "Elle a

"tt"inison 
but, lui dis-je : voilà une belle médecine l" ll comprit qu'on ne peut Pas

dire qu'une médecine-est belle, et que pour donner à quelque chose le nom de

beauié, il faut qu'elle vous cause de'l'admiration et du plaisir. lt.convint que cette

tr"ôéOiL fui âuàit inspiré ces deux sentiments, et que Cétait là le fo kalon' le

beau.'Ê

En voyage en Angleterre, Voltaire et son interlocuteur conviennent

ensemble qué ie "fo ka,oi n'est pas le même pour les Anglais et pour l"t

r P I À T o N , L e B a n q Û e t ' P a r i s , G a r n l e r F l a $ m a r i o n , 1 9 6 4 ' 2 L ] - b - 2 L 2 b , p . 7 2 .
2 PrÀTON, rbTd-, 2LLb-2!2b' pp' 72-73'
,voLTArRE, 

'p1"ltt""r-Jl"-pn'tlïsopn'tgue, 
article Beaû. Beâuté' Garnier' t 1' p' ?1'
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Français.,'1 Le philosophe estime- que "le beau est souvent très relatif, comme ce

qri 
"Ët 

décent âu Jàpon est indécent à Rome, et ce qui est de mode à Paris ne

lbst pas à Pékin" 2.

Nous nous toumons vers les écrits esthétiques de Diderot, pour qui Mercier

a nourri un" grrndé âOmiration. Mais auparavant donnons un aperçu d'un aspect

de notre auteur qùin" se dévoile qu'à de rares occasions : I'ironie. Citons un long

passage qui nous en dit beaucoup sur ce que pense I'auteur du Tableau de Pais

ài quiést une façon amusante d'aborder un sujet aussi sérieux :

',M. pankouke (car il est auteur & n'est plus libraire) a fait.dans le Mercure un

aiscours sur È beau. Savez-vous ce que Cest que le beau ? Ecoutez M'
pankouke. ll établit d'abord que /e beau est immuabte & te même pour toutes les

nationi. Cela vous étonne in peu, lecteur : vous venez où il en veut venir' ll

proscrit de sa propre autorité Ë Oeau relatif, Ie beau arbitraire, comme n'e*istant

pas. M. pankouke a ses raisons particulières : attendez. Après avoir décidé que

le beau est fxe & immuabte, il s'e demande qui en seront /es iuges. ll répond :

ceux quivivent dans une naIion éclairée, ceux qui dans cefte nation sont nés avec

un goût sÛr, qui se rapprochent le ptus du c.91tre du go(tt: or que| est ce centre

où l,auteur vouloit nous conduire i ta saciété qui a te droi! d9 prononcer sur le

beau dans fous/es genres. Et quelle estcette société ? Celle qui renferme ies

g"r" qiitr"iaittent pôur te prem'teriournlt.de I'univers, avoué des gens de goût &

oes pËnsionnaires ; t"s g"éirtes, lés collaborateurs faits pour parler du beau fixe,

a qùi en ont le thermomàre. d'oir il résulte évidemment que ce qui est Deau

immuab lemen t , ces t cequ i s ' imp r imequa t re fo i spa rmo i sdans |e
Mercure-Pankouke quoderatdemonstrandum.''[lV'19-201

Outre le proédé stylistique visant à interpeller le lecteur et à mêler

questions Oe UeËiÀr et répoîses de Pankouke, ce passage est intéressant à plus

d,un titre. En efrei il témoigne du refus de notre auteur d'admettre la théorie du

beau universel. La caricature des idées mises en jeu n'exclut pas une réflexion

ftus protonde, aussi bien de la part du lecteur que de l'écrivain.

Encequiconceme|apr imautédu jugementdupub| icsur .ce |u ide |a
critique, Mercier serait de l'avis de Diderot. bè dernier conserve la foi dans les

doctrines classiques tout en s'en écartant quelque peu et en. y apportant ses

piopr"r thèses.'tto6 nous référons ici à ses Recherches phlosophîques sur
't'oigine 

et la nature du beau3.

Diderot passe en revue et commente les écrits de divers auteurs sur la

notion de beau : Platon, saint Augustin, Wolff, Crousaza, Hutcheson, le P' André,

Shafestbury.

ll rappelle qu'Hutcheson définit ce qui est beau par ry qui plaît, et par

conséquent, ce quin'est pas beau pal ce qui déptaît. La beauté provoquerait une

réaction involon-taire chez le sujei, l'âme étant supposée passive. ll suppose

l,existence d,un ,'sens naturel et piopre pour cet objet."s

1 rbid.
2 rb|d.
j D e n l s D I D E R o T , R e c h e r c h e s p h i J o s o p h i q u e s S u r J , o r J g T n e e t T a n â t u t e d u . b e a u ,

oeuvres esthétiques,-ôarnier, eait i ln présentèe par P' Vernjère' 1959'
a R. Naves estime que Crousaz ,r"rrtp" sa pfÂce dans lrhistoire de l 'esthétigue' Cf '

In

Ire

P .GoAt. de VoJ.tatre, P. 10L.
5 Denis DIDEROT, Recherches

3 9 8 .

phi losophiques sur L'ot igine eÈ ' la nature du 'beau'
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Diderot retient la définition suivante, qui ramène l'idée de beau non pas

tellement à I'objet considéré mais à celui qui contemple cet objet :

,,J.appelle donc beau hors de moi, tout c€ quj contient en soi de quoi réveil|er

dans'mon entendement I'idée de rapports ; el beau par rapport à moi, tout ce qui

réveille cette idée'"l

Alors même qu'il disserte sur I'idée classique de beau absolu et prétend

admettre celle-ci sans réticence, nous pouvons constater un certain glissement de

Diderot vers I'idée de relativité du beàu. Et ceci dans le sens où le beau serait

pluriel et sa perception dépendante de certaines contingences.

"Quand je dis fouf æ quiæntient en soi de quoi réveiller dans mon entendement

riaéà Jà rapporfs, ou iout æ qui réveitle cette idée, c'est qu'il faut bien distinguer

fes torme" àùi sont dans les objets, et la notion que j'en ai' Mon entendement ne

met rien dans les choses et n'én ôte rien. Que je pense ou ne pense point à la

ta'aOe Ou làuvre, toutes les parties quila composent n'en ont pas moins telle ou

terreiàrme, et telbu tel ananiement bntre elle,s : qu'il y eût des hommes ou qu'il

n,y en eût point, elle n'en r"Ëit p"r molns be//e, mais=seulement pour des ètres

eoJibl;;-;;siitués de cores et d'eiorit çpmfne nou9'z-;.cal' pour d'autres' elle

pou /a i de '  D .où  i l  s . ensu i t que ,  quo iqu ' i |

n'V 
"it 

àoiÀi de beau absolu, I V a deux sortes de beau par rapport à nous' un

beau rèel, et un beau aPergr''€

A ProPos du lecteur:
,,soit qu,i| prenne ses exemp|es dans |a. nature, ou qu'i| les emprunte de la

peinture, de la morale, de t'architecture, de la musique, il trouvera toujours qu'il

oonne Ë Ào,n de beau réel à tout ce qui contient en soi de quoi réveiller I'idée de

rapport; et le nom de beau relatîf, à tout ce qui réveille des rapports convenables

uu"" r"r 
"hor", 

auxquellàs il en iaut faire la comparaison."a

Est considéré comme objet d'un beau absolu, celui qui n'est considéré que

p", ,"pport à lui-même, et comme objet-d'un beau relatif, celui qui est jaugé

ààpreà'des éléments appartenant à sa catégorie'

Les neuf dernières pages de I'article (sur 46 dans l'édition Garnier, avec les

notes de l,éditeur) énoncent Ioutes les sourbs (on en dénombre 12) de diversité

dans les jugements, ce qui marque clairement combien Diderot se détache des

thèses classiques.

Première source de diversité :

,'selon qu'on a plus ou moins de connaissance, d'expérience, d'habitude de juger'

ae méOiter, de voir, plus d'étendue naturelle dans I'esprit, on dit qu'un objet est

pàuut" ôu ii"h", 
"onirs 

ou rempli, mesquin ou chargé'"s

Deuxième source de diversité :

',Entre les rapports on en peut distinguer une infinité de sortes : il y en a qui se

tortin"nt, s'affàiblissent et ie tempèrànt mutuellement. Quelle différence dans ce

lD IDERoT,  ià1d. ,  P .  418 '
2 soul igné Par nous'
l Denls oto"*ot,- 

".cherches 
phlTosophiques sur t,',or,f?fne

oeùvr:es esthétlques, êarnier, édition présenLée par P' vernière'
4  rb id .  .  p .  422.
5 Denis otosnoi, Recherches phiTosophiques sur J'orlgine et

p .  4 2 9 .
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qu'on pensera de la beauté d'un objet, si on les saisit tous, ou si l'on n'en saisit

qu'une partie !"1

Troisième source de diversité :

"1,échelle qu'on se forme de la grandeur des êtres est plus ou moins exacle : mais

nort n" ,âvons jamais bien {uand elle est juste. (.") Les grands maîtres ont

mieux aimé que lâur échelle fûi un peu trop grande que.trop petite : mais aucun

d'eux n'a la mème échelle, ni peutétre celle de la nature"''

Quatrième source de diversité :

,,L,intérêt, les passions, l'ignorance, tes prQugés, les usages, les moeurs, les

climats, les coutumes, ler gouvemements, les cultes, les événements,

àÀpà"n"nt les ètres quinous e-nvironnent, ou les rendent capables de réveiller

;; d" nà point réveiller en nous plusieurs idées, anéantissent en eux des

iàp*r très naturels, ;iy ; établissent de capricieux et d'accidentels.'8

Cinquième source de diversité :

"Diversité de talents et de connaissances" a

sixième source de diversité : tes différences entre les hommes dans

l"ur 
""pr"ité 

d'abstraction (synthèse et analyse des données) :

"car combien entre eux de notions fausses, Combien de demi-notions du mème

objet !"s

Septième source de diversité :

"comme les mots sont les couleurs dont la poéSie et l'éloquence Se servent,

q*iiâ *ntormité peut-on attendre dans les jugements du tableau, tant qu'on ne

saura seulement pas-â quoi s'en tenir sur les-couleurs et sur les nuances ?'€

Huitième source de diversité

,'Quel que soit l'ètre dont nous jugeons, les goûts et les.dégoûts excités par

t'insiruction, par l'éducation, par lâ prejugé ou par un certain ordre factice dans

nos idées, sont tous fondés'sur I'opinion où nous sommes que ces objets ont

luetque perfection ou quelque défaut dans des qualités, pour la perception

desquelles nous avons Oàs sàns ou des facultés convenables."T

Neuvième source de diversité :

',Nos sens sont dans un état de vicissitude continuel : un jour on n'a point d'yeux,

un autre jour on entend mal ; et d'un jour à I'autre, on voit, on sent, on entend

diversement."s

Dixième source de diversité :

'  rb jd .  ,  p .  429.
' r b l d . ,  p .  4 3 1 .
t  r b i d , ,  p .  4 3 1 .
4  r b l d . ,  p .  4 3 2 .
t  rb id . t  p .  432.
6 Denls plogRot, Recherches phllosophlques

4 3 3 .
1  rb id . ,  p .  433.

"  r b i d . ,  p .  4 3 3 .
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,,occasionnée par cê cortège d'idées accidentelles, qu'il ne nous est pas libre

d'écarter de l'idée principale'"r

Onzième source de diversité :

,,Lorsqu'il s'agit d'objets composés, et qui présentent en même temps des formes

naturelles et des formes artificielles, ômme dans l'architecture, les jardins, les

ajustements, etc., notre goût est fondé sur une autre association d'idées moitié

raisonÀàUtet, toitie cap-cieuses : quelque faible analogie avec la démarche' le

cri, la'i;;;, la couleur d'un objet malfaisant, I'opinion de notre. pays, les

conventions de nos compatriotàs, 
"i"., 

tout influe dans nos jugements."2

Douzième source de diversité :

,,Mais combien d,occasions où nous n'avons pas le même droit d'inférer la

perfection àe l'ouwage, du nom seul de l'ouvrier, et où nous ne laissons pas que

d,admirer ? ce tableau est de RaphaëI, cela suffit. Douzième source, sinon de

diversité,dumoinsd'eneurdanslesjugements'"[p435]

Batteuxt jug"qu' i lyaUbeau,Evrai ,unbon,etparconséquentungoût '
pourtant comme iiécËuie'nt qu" rien'ne semble prouver que les hommes soient

ioufouis Ou même avis sur tout, il en déduit que certains, le plus grand nombre' se

iômpent. Mais puisqu'il n'existe qu'une seule justice :

"lls prennent le faux goût pour le vrai ; ils luien donnent le nom ; il en exerce

impunément toutes te! tonAions. Cependant la nature est si forte, que si' par

n"r"rd,'àr"iq, un o'un goût épuré s'oppose à I'erreur, il fait bien souvent rentrer

le goût naturel dans ses droits''4

cela nous fait revenir à la demière citation de Mercier :

"Le public n'est ni fou ni injuste ; ou comme.le disoit unê autre femme pleine

O'esprit Jest que la raison fiÀit toujours par avoir raison."[Vl, 305]

Mercier ne se livre pas à des réflexions théoriques sur le beau. Quelques

passages montreni *tOidn il exècre les options artistiques de ses compatriotes'

Dans le Tabteau de-pa,is, un chapitre "ironique" es! consacré au "Joli", l"'idole de
pàrir".; Nous pouvons noter qu'au 'Joli" s'oppose fréquemlen! le "sublime". sont

irrtige. tes gàOts futiles et vains dés contemporains de Mercier' Sa réflexion et

son intérêt sans doute éveillés par des lectures de Rousseau, I'auteur nous livre

une vision toute-pârsonnelle àe l'évolution des arts dans une société où la
,,maniere de vivre uniforme & sérieuse est le caractère dominant de ce peuple qui

ne differe guere 0"" ours."6 Ce monde serait-il souhaité par Mercier ? Nous en

livrons ici un tableau :

,'on vit sans peintres, sans statuaires, sans musiciens, sans coëffeurs' sans

cuisiniàrs, sani confis'eurs. ll regne dans les moeurs un courage gigantesque,

une vertu sévere & pédante : iout est grand & ennuyeux. Les maisons sont

vàstes comme des cloîtres ; tous les âivertissements publics & particuliers

portànt avec eux I'empreinte d'un caractere mâle. Les femmes sont séquestrées

là ià socigté, & n'allument le feu de I'amour que dans le coeur de leurs époux.

Èff"r n" se disputent point les hommes ; elles se bornent à donner des citoyens,

à les élever, à gouvéÀàr un ménage. L'autorité paternelle, I'autorité maritale,

t  rb id . ,  p .  434-

:Jii?;.T'"ili;*, .Ees Beaux-Àrrs rédujrs â un mêne prlncipe, Paris.,.Àux.Amateurs de

t ivreg, 19g9. La pr.. Ïà' t"-Zai l fo'  a.t .  a"- i iSe, la dernièrè édlt ion remaniée' de 1?78'

rcharles BATTET'X' Les Beaux-Ants réduits à un mêne principe, lbid.' p. 120'

'rabl,eau ae pÀii'", tome rrr, à coropter de la page 165'

" TabJeau de Paris, !bid' '  P' 168
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nomssijudicieusementdevenusridiculesparminous,jouissentdetous|eurs
tristes droits."[lll, 168]

L,auteur semble placer sur un même plan les peintres, les.sculpteurs' les

musiciens (pratiquant àes arts non nécesèaires, certes mais tout de même

reconnus comme 
"r*t 

o" la valeur), les coiffeurs, les cuisiniers et les confiseurs

qui appartiennent ,êton nous à oes'ôrps de métier aux finarités bien différentes.

Certes la volonté àm"neâ pàr l'écrivain êst de se moquer des us et coutumes des

Parisiens et la caricature est un moyen d'attirer t'attention du lecteur' mais les

interprétations quâniâùx reets sentiménts de l'auteur peuvent être nombreuses'

,.Mais, dès qu.un rayon vient |'éc|airer, dès qu'il sort de cette gravité imposante &

tacituine,lr-tàmm"â." o'aoàro à entràvolr le beau ; il taille, ilfaçonne, il se crée

0"" i"glË" : È goût a ta Jeticatesse viennent & enfantent le lblt, mille fois plus

séduisant.'llll, 1691

L ' idéequel 'a r tv ientunefo is lespremiersbeso insassouv is remonteà
l,Antiquité mais a été reprise avec foice démonstration par Jean-Jacques

Rousseau. Voici le texte de Mercier:

,Pour quiles arfs ? Hétas l Tandis que l'imagination cherche & invente, s9

consume dans son vot aclit & soutenu,'tandis que le bon sens médite, calcule,

qr"'I;;rit âà sagacito p"rt"aionn"..- cest donc pour que l'indolence jouisse

oeoaigÀâusement 
-oe 

tou! ces arts créés avec tant de travaux I Cela est bien

tritt" Ë p"Àsàr. Quoi, toui est fait pour I'oeil de la mollesse' pour les plaisirs du

uoupù;; àËir iouôi, cest pour se réveiller de sa léthargie & de son ennui, que

les nobles enfans Oes arts'mettent au jour leurs admirables productions'" [],

38-3el

Les effets pervers ne manquent p_as.d'apparaÎtre : gourmandise, oisiveté'

amollissement des hommes, quête'sans fin de divertissements, souci exacerbé de

la parure... Les moeurs sont corrompues, les liens familiaux relâchés'

Rousseau écrit dans son Discours sur /es sciences ef /es arfs que : "c'est

ungrandmalquel 'abusdutemps.D'aut resmauxpi resencoresuivent les le t t res
et Ies arts. Tel 

"rt 
t" luxe, né comme eux de I'oisiveté et de la vanité des hommes'

Le luxe ua ,rr"*"nt sans les sciencês et les arts, et jamais ils ne vont sans lui'"1

on ne juge les ouvrages littéraires que sur leur style et leur préciosité et

non sur leur originalité et les idées exposées'

,,ce beau même qui, comme une statue inanimée & polie, n'avoit parlé qu'à l'ame'

n"- ,àrUià- ftur' ôu'rn" 
-ir"gê 

intellectuelle, faite pour les rèveries des

philosophes. Mais le joli est ven-u à son tour ; le joli a touché tous les sens ; le joli

"ri'iù;À "Àurm"ni, 
irrqr". o"ns les capriceé. ll prète en effet des attraits à la

voluPté."[lll ' 172]

Le ton léger et enjoué ne suffit pas à induire le lecteur en erreur' La morale'

en arrière-pt"n,ïriàà-li prrr" de Mércier. Celui-ci se fait le porte-parole de ses

adversaires afin de'mieux mettre en évidence la futilité de leurs arguments'

"Qu'est-ce que la beauté ? Un rapport, une juste proportion' une harmonie

très-souvent froide a aenùee de graces. Le joli I'a p3s besoin d'ètre examiné ; il

;;ù;lilr"rse dès qu'il est apelçu.: un soupir involontaire rend hommage à sa

perception. Voyez ."ip"iit' dneti-a'o-ey.vr9l-.9'iifÏ:,:: TÎ:?l':Î:,",]:":t"""I
ËËi*frà^iJirËi]r"ôiràJ ; eles en sont pluJ précieuses, l'oeil s'v fixe avec

;"r-r**"" RoussEÂu, Dlscolrs sur Les sclences et Ies arts, Préface de 'tean

V a r l o o t ,  r o f f o ,  ô a l l i n a r d , 1 9 8 7 '  p '  6 1 '
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complaiænce, I'oeil admire, & I'imagination, tout active qu'elle est, se trouve

satisfaite, & ne conçoit rien audelà.Tlll' 172I

L'auteur dénonce la mise à l'écart
Shakespeare, Sophocle, Homère, Platon, au
frivoles.

des grands auteurs tels que
profit de productions totalement

,,oui, le joli est le dieu aimable, unique, qui met en mouvement les facultés

intérieures & leur donne un ressort, une vivacité qu'elles ne reçoivent pas

toulouÀ àà U uu" des plus beaux objets. Le grand, le sublimene- sont point rares

; i|s abondent dans |a nature; nos yeux en sontfatigués.''[|ll, 176]

,,Heureuse nation, qui avez de jolis appartemens, de jolis meubles, de jolis bijoux'

oe joriÀ i"rr"r, 
'de 

jolies pioouciions littéraires, qui prisez avec. tureur ces

cnarmàntes Uagatettes, puissiez-vous prospérer long-tems..dans vos jolies idées'

perfe6iânne, 
"'n*r" 

ce ioli persifflagà qui.vous concilie I'amour de I'Europe' &

toujours merveilteusement coeffgs, né jamais vous réveiller du joli rève qui berce

mollement votre légère existence!"[l 11, 177l

certains passages, plus virulents, moins ironiques, contiennent des

attaques très vives à l'égard du système social :

,,Mais les impitoyables voluptés des riches, avec leurs arts de sensualité & de

trivorité, immoi"r,t o"r généàtions entieres à un luxe fol & cruel."lll' 170]

,,On trouve chez quelques particuliers des mag_asins de bijouterie, qui le disputent

aux boutiques dei loaittierJ ; ils sont jaloux.& fiers de cette honorable renommée'

Voilà donà l'emploides richesses' O honte l"lll'2211

,'c'est tout auprès, & sur le quai des célestins, gue je revois en idée I'hôtel

Saini-pàrL lù'occupait le sage Charles V. La royauté alors. avoit un front

poput"ii" :'la'maison royale étôit ftanquée de colombiers, les jardins renfermaient

oe" iogum"s, & un luxe monstrueux ne consternoit pas le regard du citoyen."[ll,

2411

ll s'avère donc que, sans être indifférent à la beauté, Mercier choisit

déribéremment de faire passer ce critère après ceux d'utirité, de fonctionnalité et

de rationalité.

Après avoir examiné le rôle du public o-"1: le jugemenJ des. arts tel que le

conçoit Mercier, nous allons nous intéresser à I'importance du sujet (spectateur,

lecteur ou auditeur) dans la réception d'un style ou d'un message'
DU STYLE

Mercier livre quelques éléments de sa réflexion sur Ie style au tome Vlll du

Tableau de Paris. ll se montre parfaitement conscient de la difficulté de

transmettre des idées par le langage, les "mots sont plus bornés. que.les pensées

& que tes imageslVtl[ 7f t. Setôn-notre auteur, le fait que le lecteur interpràe les

données serait iiqùàitirUie à la communication visée. Évidemment, I'exactitude

àe ta compréhens'ron d'un texte tel qu'un traité de philosophie ou de sciences

s'impose incontestablement.

Mais en ce qui @ncerne d'autres types d'écrits, et notamment littéraires, la

participation du lecieur et I'ouverture possibte ye.rs. des champs de réflexions ou

de rêveries personnelles demeurent réquises. Cet état de fait ne semble d'ailleurs
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pas contesté par Mercier qqi é.clt : "Mettre en jeu I'imagination, & ne la point

i"rràJiàr, voilà I'art d1écrire.;'Jvill, 731. Mercier lnsisæ beaucoup sur l'incapacité.d.u
fiGG à traduire de manière absolument infaillible la pensée de I'auteur. Si la

symétrie reste une valeur sûre dans les domaines de I'architecture notamment,

éifé ." voit prohibée par les auteurs, soucieux de ne pas sombrer dans la

monotonie. Montesquieu écrit :
,,Mais comme nous avons dit que la variété que I'on a cherché à meftre dans le

gotniquà iùi a Jonné de I'uniformité, il est souvent anivé que la variété que l'on a

cnercfrà à mettre par le moyen des contrastes est devenue une symétrie et une

vicieuse uniformité. ceci n-e se sent pas seulement dans de certains ouvrages

ae scutpture et de peinture, mais aussi dans le style de quelques écrivains, qui,

Oanscnaque phras'e, mettent toujours le commencement en contraste avec la fin

par des antitnèrer continuelles, iels que Saint Augustin et autres auteurs de la

nasse latinité, et quelques-uns de nos modemes, comme saint-Evremond' Le

tour ào pnr"râ, toulorti le même et toujours uniforme, déplaît extrèmement ; ce

contrastâ p"rp'Otr"i devient symétrie, èt cette opposition toujours recherchée

devient ,nitotmite. L'esprit y trouve si peu de variété que, lorsque vous avez vu

,n" pàrti" de la phrase, vbus devinez toujours I'autre ; vous voyez des mots

oppolgr, mais oiposés de la même manière ; vous voyez un tour de phrase,

mais Cest toujours le même'"1

Apparemment, l'amateur de livres ne chercherait dans ceux-ci que

r,expressiàn oe sàs profr"r sentiments ou pensggg 
"t 

s'avérerait incapable de

s,ouvrir à d,autres horizons, ce qu'un lecteur du XXè siècle admettrait peut-être

difficilement, même en n'ayant pas lu les ouvrages d'umberto ECO2' Selon le

iériologre, la littérature- consisterait, entre autres choses, à permettre

ie*"rgànce de mondes étrangers au lecteur dans son esprit. Mais revenons au

Tableau de Pais:
,,En quelque langage que ce soit, les mots ne répondent que très-imparfaitement

"r* 
ioZ"Ë, sur tôuiaui idées morales, combinées ou réfléchies. L'image qui se

forme en notre cervoau est vive & nette ; & quand nous voulons- la transmettre

"u, 
ià pâpier, nous choisissons les mots qui nous sont les plus familiers, & qui

norr j"i'àirs'ent les plus expressifs, Mais ces mots sont plus bomés que les

pensées & que les images. L'e lecteur, faute d'être au sens fixé à son juste point

par celui qui a mis en avant sa maniere & son expression, trouve d-u vague dans

tout ce ôufil n;" f"r écrit. Ainsi I'imagination du lecteur part, & va plus loin que la

pensée àe l,auteur ; il crée soudain 
-cl'autres 

têrmes, pour rendre ce qu'il ajoute à

la pensée de l,écrivain. ll est mécontent de son expression, parce qu'il ne l'auroit

pasemp |oyée ,& i l y subs t i t uesap rop reman ie redeconcevo i r&de
Pei ndre. "[Vl ll, 7 1 -7 2l

Notons bien qu'une part considérable est accordée à la place de

I'imagination du lecteur dans la perception de I'oeuvre. Mercier démontre par ses

il;Ë; iliil a réfléchi sur le travail de la lecture dans l'esprit de celui qui effectue

l,acte de lire. Côplnoant, les inclinations du lecteur le porteraient à rejeter toute

idée nouvelle, è qui peut paraître contradictoire avec la portée instructive

concédée au livre Par notre auteur:

,,Le lecteur prète toujours au livre, soit à tort, soit avec raison, & exige, pour ainsi

dire, que l,âuteur ait rendu sa propre idée. ll.ne lui permet pas la tournure d'une

phrase qui choque sa tournuré hàbituelle ; il blàme, parce qu'on n'a pas fait ce

qu'il auroit fait ; il blâme encore' parce qu'il a apperçu le tableau sous un tout

t uowtEsournu, Essâi sur Je GotÈ dans
tome I I ,  p .  L246.

2 uniberto Eco, Lector in fâbÛfa'

1 ' ln te rpré ta t ion ,  Par is ,  Grasset ,  L992 '
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autre point de vue ; il blâme enfin, parce qu'il aune couleur favorite qu'il cherche

par-tùt, & qu'il ne trouve pas autant qu'il le desireroit."[vlll,72l

Nous poulTions croire d'après ce que dit Mercier, que le lecteur ne saurait

apprécier I'apport d'idées nouvelles'

Gurieusement les velléités de renouvellement de la langue se portent vers

la réhabilitation o'éiàiÀssions anciennes tombées en désuétude mais, semble-t-il,

rêcnàrcnees par Meicier pour leur foræ d'expression :

,,pourquoi tel mot expressif, harmonieux, nécessaire, est-il tombé danç l'oubli,

tandis que tel autre aura reçu l'existence sans raison & fera fortune, sans avoir

d,autre mérite que sa nouieauté ? Pourquoi ne ressusciteroit-on pas telle

"*prerrion 
vieilliâ ? euoi ! l'écrivain ne pourra pas faire de la langue ce que

l,ouvrier fait de I'instrument qui obéit à la main qui le guide ? Le..style le plus fort

est toulours le meilleur, &'l'expression la plus nette est celle que I'on doit

employer de préférence'"[Vlll, 73]

Les écrits proscrits appartiennent à des écrivains "efféminés" , l'écriture
,,mâle,,est le reRàt-d'un esprit non [Vlll, 186]. !n d'autres endroits, l'écrivain'

amateur de néologismes, n'exclut pas la création de mots nouveaux:

"on devroit rappeler plutôt les mots hors d'usage ; on devroit même en inventer'

Les idées dans chaque genre étant prodigieusement accumulées, il faudroit

otenoie tà t"ngu" a tà reitorcer. N'est-il pa! déplorable que notre pensée soit

toujoùrs audelsus de notre expression,..& 9u" I'instrument qui devroit obéir se

trouvà rebelle ? Qu'il soit moini poli, qu'il ait plus de mouvement, & il aura plus

de justesse. Tant que notre esirit est bon, notre discours est excellent."lvlll,

186-1871

La suprématie du fond sur la forme est mentionnée. Notre auteur priv!!ég!9

la valeur des iclees à I'inverse des "lecteurs délicats ou plutôt superficiels"[Vlll,

741. Foin Ou st'fe iecommandé, dit académique : "Tout auteur qui n'a point de

naturel, n'aura J*.it le suiftage de !a multitude"[Vlll, 75]' Les styles

recommandes pai fVlàrcier provienÀent de Rousseau et de I'abbé Raynal et ]9s
caractères,or"u* à'auteurs érèbres sont établis d'après leur style [Vlll' 1871 ;

ces thèses étant certainement corroborées, à notre avis, par la connaissance

biographique qu'en a Mercier.

,,J,aperçois la franchise & la prob'rté de Corneille dans son style plein & négligé'

æ àroiË appercevoir dans celui de Racine un homme souple & adroit. Fénelon

trempe-sâ prme dans son coeur, lorsqu'il écrit. Je vois le front ingénu de la

fonilin" empreint à chaque vers de ses. fables. La précision de la Bruyere

m'annonce un caractere fàrme & sévere. Le style de Rousseau me révele un

noÀme ardent & passionné. Enfin, je goÛte la réponse de linon, à qui un orate.uf

oeÀ"nooii un môy"n sûr de oomptei tous ses rivaux : Mon fils, vivez bien, lui

oit-ii-; à ta longie tes owrages honnêtes font pâtir tous ceux qui ne le sont

Pas."[Vlll, 187-188]

Mais attention : la recherche de simplicité ne va pas de pair avec la

froideur du ton. Au contraire, la puissance des contrastes, la peinture vive sont

r"qrirér. La déclamation même êst préc9nis9e_ puisqu'el6 permet de toucher la

sensibilité ou puotic et : ,,l,essentiel èst de lui faire épouger )/g,s idées."[Vil], 76]

Ainsi l,écrivain ,èror" parfaitement convaincu de la supériorité des hommes de

lettres sur ta ;ËJ àu peuple. lt paraît ne pas douter de I'infaillibilité des

raisonnements Je ses conirères. Tous les moyens s'avèrent bons pour, non pas

convaincre, mais véritablement séduire ceux qu'on estime inférieurs. DAlembert'
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quant à fui, dans le Dlscours prétiminaire des Editeurs de fEncyclopédie préconise

d; |j pas'mêler philosophie et littérature. En effet, celles-ci appartiennent à des

branch'es oifféreniés;i h première est réputée trop froide pour être apparentée
directement à la seconde.

Mercier s'insurge contre la tendance générale de tous les artistes ou

écrivains à se considéier comme des modèles de perfection.

"Le peintre recommandera despotiquement sa maniere, le poëte fera secte

pour ses vers ; I'orateur prônera exclusivement son goût ; chaque membre de

I'académie, qrôiqu" divisàe ent/elle, se réunira contre l'étranger & le regardera

comme un Profane."lvlll, 88J

Les règles sont généralement admises comme nécessaires par

Montesquieu qùi tempère néànmoins prudemment cette opinion :

"euoique chaque effet dépende d'une cause générale, il s'y mèle tant d'autres

""u""" 
particuiières, qre thaque effet a, en quelque façon, une cause à part'

Ainsi I'ah àonn" tes'regtes et le goût les exceptions ; le goÛt nous découvre en

quelles occasions I'art doit sorimettre, et en quelles occasions il doit ètre

soumis."1

L'artiste peut donc s'écarter du chemin tout tracé. Pour Mercier, il en est de

même pour le public. Ainsi le goût de notre auteur pour le natu.rel I'incline à

retrancher d,une tro-tongue citaiion de Fontenelle une phrase, reprise en note. ll

justifie son acte ainsi :

,,C,est une phrase collégiale, & qui déparoit, je crois, ce beau morceau. Je I'ai

retranchée' "N lll, 17 2l

Nous avons ici une illustration des idées de Mercier sur le jugement du

public. Le lecteur peut légitimement s'accaparer un texte à son gré'

eue les desiderata des citoyens concernant la politique transparaissen!

dans les écrits ne peut qu'abonder dans le sens de la nécessaire liberté

àË*pression qui, alliée a tâ lioerté de pensée, constitue les fondements de la

démocratie :

"euel avantage a un peuple qui permet à tout citoyen de penser & d'écrire sur

I'administratio-n Oes financ".'! bonne-t-il une bonne idée ; fait-il naître un

réglement utile ? ll est examiné, discuté, adopté, perfectionné. Déraisonne-t-il ?

On rit, & la brochure disparaît. La clarté part du centre de la nation ; elle obéit à

t"ptopt"volonté,commelebrasobéitàl 'àme'"[Vl l l '243]

Tout comme Jacquotot, fondateur de la philosophie pancaslique au XIXè

siècle, Mercier réfute le droit aux hommes revêtus d'une autorité

conventionnellement admise d'instruire leurs semblables.

"ll n,appartient qu'à la voie de la presse de réformer les erreurs, de propager les

véritéà. Telle esila vraie langue d'e I'instruction universelle."[Vlll, 177]

Le principe d'égalité si cher à notre auteur permet de revendiquer I'accès

des emPlois et charges Pour tous :

"Depuis que l'éducation a donné aux hommes à peu près les mêmes lumieres'

ils soni également propres au service de la patrie' Les lumieres ont rendu les

tMo}I ' Iusoulnu, EssaT sur l 'e Goût dans fes càoses de la i lâÈure eÈ de l ,Art,  Pléiade,

75
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hommes à peu près égaux : en ce que pouvant tous faire les mêmes choses, il

n,y 
" 

jlrr tieu à une s?paration outrageante, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup
ptus cfnàmmes que demplois ; ce qui étoit le contraire il y a trois cents ans."[Vlll,
2661

et notamment à ceux qui le méritent :

"L'homme plus que jamais est le noble fîls de ses oeuvres."lvlll' 2671

Mais nous reviendrons sur ces idées dans la deuxième partie de cette

thèse.

pour conclure sur cette notion de goût nous reviendrons sur les éléments

qui concement plus particulièrement Meicier. Celui-ci ne manifeste pas grand

interet pour les âiffèrentes théories cherchant à donner une explication à

i;eràrg.;ù et à lbrigine du goût. Peu lui importe finalement qu'il s'agisse d'un

sens (î sacrifie 
""p"Àd"nt 

à lâutel de l'empirisme) et qu'il soit éducable ou non.

L'idée de relativité du gôOt, qui s'impose aux penseurs, ne semble pas partagée

pai tvtercier bien qu'il ievenOique la possibilité. pour.les artistes de se détoumer

âes règles établies et de proposer leur propre vision de I'art.

Mercier s,attache surtout à I'emploi qui est fait de cette "qualité" par les

critiques littéraires et il accorde toute son attention à la transmission de la morale

pàiilùt"*édiaire des arts au détriment de I'esthétique. Le beau, qu'il relie comme

bien d'autres à la vertu, le préoccupe moins que I'utile, comme il privilégie le fond

par rapport à la forme'

Après ces quelques considérations sur le goût en général et le style en

littérature, nous abôrdohs maintenant les idées novatrices de Mercier, rejetant les

Ân"i"ntâu profit d'auteurs contemporains non traditionnels'
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1.4. LE REFUS DES ̂ NCIENS

L'époque des Lumières. Quel symbole ! Tous les domaines de

l,activité et de la pensée humaines sont touchés par un grand

bouleversement. Les sciences bien sûr, mais aussi la philosophie,

sont à affranchir de I'obscurantisme. La raison combat la superstition
mais la première ne vainc pas toujours. Si la pensée se laïcise, la

religion iési.te, recule mais ne cède pas. Mercier, admirateur des

Luriières et de la raison, ne va cependant pas jusqu'à s'écarter de la

religion catholique dont il peut critiquer certains excès toutefois. S'il se

roitre tolérani à l'égard des autres religions, il rejette et honnit

làinéisme1. ll est partisan de la diffusion du savoir à une époque où

l,,Encyclopédie occupe une place majeure dans la révolution des

mentâlnés. Une manière de penser, qui va occuper un champ de plus

en plus vaste pendant le XIXème et le XXème siècle, se fait jour. Les

intellectuels sont fascinés par I'idée que chaque génération est

supérieure aux générations qui I'ont précédée et notre auteur ne faillit
p"r a la règle. 

-cette 
idée, formulée par Bacon au siècle préédent,

bmise par Leibniz également, est reprise et amplifiée par les
philosoihes des LumiSres. Condorcet dresse un tableau idyllique de

I'avancée du Progrès (avec un P majuscule puisqu'il s'agit d'une

formulation canonique de I'idéologie du progrès) dans s9n Esguisse

d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Sa rédaction

commence en 17gd mais ce recueil d'idées constitue I'apogée de ce

! ' te plus aboninable des etres e3È sans contredit  un roi athée'

etre dans un valsse; Ë"it" par la tenpête et avoir affaire à un pilote

pour ra i t  du  moins  me sauver . "  Merc ie r  :  L 'an  2440" ' '  p '  348 '
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qui a pu être imaginé sur ce thème. Le mépris affiché par Mercier à
r-"g"rd des artisteJ anciens montre assez combien il partage cet idéal.

,,Les ',Jumières" sont, dans cette perspective, les flambeaux qui conduisent les

OOmarcnes du progrés dans tous les domaines de I'activité de l'homme, activité

intelléctuelle et'actJvité matérielle. C'est ainsi qu'affranchi par le progrès, I'esprit

entamâ tà procès des idées reçiues, en matière de religion e! de politique'

pro"".ru. qui le pousse tout naturellement à discuter la légitimité des autorités

auxquelÈs ii a été ordinairement soumis, et à en refuser la puissance."l

Les penseurs luttent contre le fanatisme et I'intolérance
religieux. ù franc-maçonnerie naît. Ses idéaux et le programme

d,éÉvation spirituelle dê l'humanité constituent un des phénomènes

importants db ce siècle. Mercier manifeste à plusieurs reprises son
attirance pour ce type de mouvement.

chez les mêmes figures marquantes, avec la croyance au surnaturel.

Mais à une époqué où tes hommes tentent de conquérir le domaine

sous-marin, sans succès, et I'espace aérien avec beaucoup de

réussite, où l'électricité fait I'objet d'études et d'expériences diverses,

les portes du possible sembient toutes s'ouvrir. Les découvertes

scientitiques sont nombreuses et la nature intéresse les savants plus

qu'elle ne I'a sans doute jamais fait depuis longtemps'

,,ce sens nouveau de la nature inspire un des facteurs importants du mouvement

ràmantique qui prend naissance dàns la deuxième moitié du )C/lllème siècle et

se maniieste, Oânt l'art, par un retour à l'esprit du Moyen Age et aux formes

ôotf,iquà", en même i"inps qu'apparaît, en contradiction avec l'optimisme

Ëcientiste et rationaliste, un troubls intime de la consciencs, une inquiétude en

i* à"r problèmes de i'ètre et du devenir. Culte de la "vertu", généreux besoin

o;inOépenOance, mais aussi poussées de la nostalgie, ambition d'atteindre les

nori=ons d'un infini et d'un absolu que la raison ignore et que la science ne

rérrrà pas. Ainsi se forme dans l'anxieuse génération ''fin de siècle", les élans

du SfurË und Drang allemand, la mélancolie de Young, le désesp-oir de Werther'

les Rêyen'es sur ta niturà primitive de I'homme de Sénancour [...]"t

Le goût atfiché pour la vertu, auquel sacrifie notre écrivain, fait

suite au làisser-aller des moeurs dans la première moitié du siècle.

Le plaisir, I'engouement pour la nature permettent I'essor du

baroque rococ; conire requer va entrer en lice la vertu prônant la

morale et s,exprimant au travers du néo-classicisme de la fin du

siècle.

De façon contradictoire, le rationalisme cohabite, quelquefois
avec la croyance au surnaturel.

Les idées de ce siècle conduisent à I'avènement de la raison.
parallèlement la pratique devient plus importante que la théorie et le

matérialisme se àévelbpp". La science et la philosophie ont pour fin
, M a r c e l B R I o N , P r é f a c e , L a r c a n s f o r û a È l o n d u M o n d e , E n c y c l o p é d i e ' e s G r a n d e s E Ë a P e s

de J t f iuman l té t  I 'e  S iècJe des  'Eumjères ,  tome I '  P '  9 '  
. ^ . , ^1^ÊÂ^ iÂ rÂa êF lhdac  nrânes'- ' ";"nË;:.J i*ioï- tretace, .La lranstormatjon du Monde' Encyclopédie "Ees Grandes Etapes

de -1 ' IJumanlté, ibid.,  P. 11'
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de réorganiser la société humaine. En 17G3, la première Exposition
des artJ industrie/s s,ouvre à paris. c'est un aspect d'une période en

fl"in" mutation que décritle Tabteau de Paris véritablement écrit à un

moment charnière.
,,L,enthousiasme sécularisateur de la Révolution française qui divinisa la raison

et glorifia le matérialisme athée, réalisa, entre autres fondations utilitaires, ta

crgation, en 17g4, de l'Ecole PolyteclTnique où, comme le titre I'explique,

sciences 
"i 

t""nniqfus étaient enseignées concutremment, et, cinq ans plug !ar!'
celte du Conservàtoire des arts ei métiers, musée et sanctuaire voué à la

Mach ineexc lus i vemen t ,pu i sque lesa r f s , dans |esensqugnousdonnons
aujourd'hui à ce mot, en sànt absents, cette terminologie révolutionnaire

reprànant tout simplement ce[e du Moyen Age où les "alts" mineurs

catarôguâieàiies aaivités de la science appliquée et de I'industrie."l

Mercier s'élève contre la toute-puissance de la tradition, dans tous les

domaines des arts. ses positions ne sont pas caricaturales et les nuances sont

nombreuses. L'art reflète les idées d'une époque et le passage d'un style à un

âùtr" marque tes iemps forts d'une évolution générale des idées' ll en est ainsi de

Ë peinture. Le iodô*, prolongement du baroque, est sur le déclin, le

néo-crassicisme ne point pas encore. Ainsi que -nous |approfondirons dans la

troisième partie Oe be travail, le milieu du XVlllème siècle voit s'imposer une

nàuvelle ônception de I'art qui investit ce dernier d'une fonction morale.

Alors que la peinture et la sculpture acquerront une parfaite autonomie

après 1750 environ,'juSqu'à Cette date ces arts se trouvent être au service de

I'architecture. lr appàraîi donc tout à fait délicat de traiter de ces matières

séparément ; neâi'màins pour le service de notre cause nous le ferons ici,

àâuiant qu'à'l'épô!uà oir le Tabteau de Paris est écrit I'architecture a perdu de sa

prééminence, certes, mais pas de son importance'

Lorsque Mercier critique les anciens dans le domaine de la littérature, il fait

référence aussi bien aux aniiques qu'à ses prédécesseurs directs : ceux du Grand

siècle.

Le XVllème siècle fait référence en matière de discussions passionnées et

de réflexions sur la littérature et la poésie. Les auteurs se placent dans un camp

ou un autre, en fonction de leurs gôûts, de leurs croyances' Des modèles et des

maîtres s'imPosent.

Si Mercier rejette des noms tels que Bo{eg.u ou Racine, force nous est de

constater qu'il maniue-Joqectivité. En effet, Boireau n'a pas hésité à défendre

Molière dont le rriirf" uenâit d'être interdit. Voilà ce qu'il écrit dans le "Discours

au rol' qui ouvre l'édition de 1666 des Safires:

'Tous ces gens éperdus au seul nom de satire,
Font d'abord le procès à quiconque ose rire'
Ce sont eux que I'on voit, d'un discours insensé,
Publier dans Paris que tout est renversé,
Au moindre bruit qui court qu'un Auteur les menace
De jouer des bigots la trompeuse griryce'J"'l
Leur coeur qui ée connaÎt et quÎ fuit la lumière,
S'il r" moquà de Dieu, craint Tartuffe et Molière'"

tMarcel  BRÏoN, Préface,  La Transforrnat lon du Monde'  ib id"  p '  12 '
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Peut-être n'est-il pas un des plus grands ainsi que l'écrit Mercier:

,voyons la sainte-chapelle, fondée par saint Louis, pour remplacer l'oratoire de

Louis le Gros.
Nico laseoi l " "uDespréar-o<,p|aés imal-à-proposaurang- .9"- Io 'grands
nommàs,làsiàntene précisément sous le lutrin qu'il a chanté." ill' 2511

mais toujours est-il qu,il fait preuve de courage. peut-être faut-il signaler

êgâl"rdt que Boileau â détenOu Pascal, peu prisé par Mercier :

,,saint-Joseph. cest une petite cl'rapele succursale, située dans la rue
Montmârtre' ; mais Moliere & la Foniaine y reposent, & ces. deux écrivains

originâux mé plaisent plus avec Fenelon & La Bruyere, que tous les autres

auteurs du siecle de Louis XlV, de quelques noms qu'ils s'appellent. S.
gtiennà<u-Mônt, qui renferme les cendres de Blaise Pascal & de Jean Racine,

m'intéresse beaucoup moins. Blaise Pascal avoit néanmoins des pensées de

génie à côté de pensées absurdes'" [lll' 88]

Mais les propos les plus durs et les plus passionnés sont les suivants :

,,Notre aversion contre toutes les classes de tyrans ne nous permet point d'ètre

moaeioi, luano nous les rencontrons sur notre chemin ; & nous n'avons jamais

pu l i r equ ,avecunsouvera inmépr i s les . r imesde |eu rche ldu t rop renommé
versifrcaieur Boileau, qui, au lieu d'armer la poésie contre le vice & les méchans,

en a faii t'àrt puéril d'injurier en vers ses rivaux. Exemple fatal, que l'insolence

dépourvue de iout talent n'a que trop imité'"[Vll' 260]

Voilà en fait ce que conteste notre auteur : la critique des.auteurs et,

surtout, l'érection en mod'èle d'un style littéraire ainsi qu'une pratique. La notoriété

de Boileau fait qu'il est écouté et imité'

,,Cet écrivain froidement exact n'avoit ni génie, ni enthousiasme, ni sensibilité.

Asservi à l,esprit dominant, il loua avec excès toutes les actions imprudentes de

touis XtV. ll le remercioit d'avoir tenassé I'hérésie, & I'encourageoit, en rimes

bien sonores, à poursuivre son systême d'intolérance. Puis iljetoit de I'opprobre

,ur *ùi qui iéuisissoient moins bien que luidans l'art difficile qu'il cultivoit ; il se

,oq*it, ùiOi"n pensionné, du poéte_pauvre il railloit cruellement Colletet de son

indigence qu'ileût pu soulager'" [Vll, 260]

Un siècle plus tard, Mercier fustige les règles tant révérées par les

classiques. S'il va ïrès loin dans ses remises en question de I'art dramatique, il ne

rânqJ" pas de prédécesseurs en ce qui conç_Te la théorisation' Dpubignac,

dans sa Pratiqie du Théâtre publiée en 1657, invente le huis clos, crise

fàssionnelle ou psychodramq. -Sa théorie part. des principes aristotéliciens

renforcés Oe cartéiËnisme. ll défend les trois unités et apporte comme argument

maleur la "raisonâpJarente", cest-à-dire la vraisemblance. Racine et Molière ont

irËiàppliqué dnud,iônac, chacun à sa manière et selon son propre génie'

En fait si certains auteurs s'imposent comme porteurs d'un certain idéal

esthétique, la production littéraire du )o/llème siècle est loin d'être homogène.

Que Mercier rejette tout en bloc n'est pas du tout compatible qv99 un choix guidé

æiloù""tiuite pri..- Si le discours sur la régularité et la sobriété en Iittérature

.irporâ depuis Malherbe, des auteurs slllustrent par leur originalité' Un

bouleversement se produit en 1656 avec I'apparition des Provinciales de Pascal.

L'ouvrage, inclassable, s'impose comme remarquablement naturel malgré le

respect des règles de l'éloquence'
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Des critères comme la clarté, la sobriété s'érigent en valeurs sûres. Le

)O/lllème siècle *n**à ces opinions, héritage_dont Mercier ne reconnaît pas la

ftfrùo. f-'"rti.i" ;goût" de.l"Encyclopédie précise que : "le mauvais goût dans

les Arts est de n"-rè [l"it" qu'aux ôrnehents étudiés, & de ne pas sentir la belle

nature."l

A côté de cela, le sublime, auquel Mercier fgit peu allusion, connaît un

immense 
"ngou"r"ni. 

Si d'après la réfbrence à l'antiquité le.mot grec traduit par

sublime évoque une dimension qui désigne l'élévation et la profondeur' chez

Boiteau il désigne l. ôÀàeur dà la pensge qui doit faire contraste avec la

simplicité Oe t'exfres.Ën. Là sublime,'atteint loryq.ue le discours offre plus à

penser que ce qriil n" livre directement, permet à Boileau d'établir un tri parmi les

écrivains. Ceux qrii,grt"nt parmi les éius sont, en 1675, les représentants du

classicisme.

Lesoucide lavra isemblance,qui in téresseenpremierchefnot reauteur '
exigence uttime ;g}; pài f'estnétiquè litté.raire au. )O/llème siècle, génère les

querelles autour à, Cia (Cni.en" peufelte épouser.le meurtrier de son père ?) et

de ra pincesse Ë c/èÀ (ta sæne de raveu est-eile prausibre l) !!ta1s celle qui

reste l'archétype olr qr"t"lies littéraires trouve sa place à la fin du siècle'

La Querelle des Anciens et des Modernes désigne la polémique qui oppose

Boileau à plusieùrs générations d'écrivains et dont les signes avant-coureurs

remontent au début du siècle'

Lesprisesdeposit iondeMercierserattachentaucourantdesModernes,
mais remis à r'ordre'àu lour. comme eux, ir sourigne res faibresses de certains

anciens et critiquË-fe principe d'autorité. Mais si (en bref) ils revendiquent en

pr"ri"i li", fa'linre ètitiqi" de I'Antiquité, Mercier conteste essentiellement

l'imitation servile des Anciéns. ll concède à ceux-ci de grandes qualités' certes'

mais n'admet pas la nécessité de conserver des règles_ et des .genres qui

âppàrti"*ànt d O;arirts temps. Ensuite Mercier réfute I'idée selon laquelle les

modemes seraient inférieurs aux anciens sans qu'il fasse référence aux

arguments oes tvtoàernes du x/llème siècle qui atfirment la permanence des lois

naturelles. Enfin, tout comme ces demiers, il défend la thèse de la supériorité des

modernes sur les anciens parce qu'il croit au prog.rès dans les arts comme dans

les sciences et iarce que ieur connaissance des techniques' par enrichissement

successif, est forcément supérieure à celle des antiques.

Merc ier re je t te |es thèsesdesAnc iensqu ipor te l ! .unvér i tab |ecu| teà
l,Antiquité où ils trouvent leurs modèles et leurs règles' L'imitation des anciens

conduit a pratiquài,i"rt o" la simple nature". pour eux I'imitation n'exclut en rien

fàriginaritÉi. les meilleurs modemei sont ceux qui imitent les anciens'

SiBoi|eau(quiaété|echampiondes-Anciens)peut.paraîtrerétrograde.à
un auteur aussi oôËàre aùx règles que I'est !l9rci91, sa conduite ne manque ni de

courage ni de noni!*". En effét, dans son Art poétique il villipende le merveilleux

chrétienz ce qui hû;;t;i àà réatiser deux 
"$i?n-' :iTgf:ïL ?^1T..311i1

;H;'Ë'p; #;'Ëil; À ,nâu"rsaire qu'il abhorre mais qui est fort puissant

r: . 'EncYcToPédIe, tone 16, P' 340'
z'Etr fait  ."- 'q ' ; ;"" 

-a'  
àppere le mervei lreux chrétien

I 'entreprise d'exalgati ï t t  a" ta nâl ion chrétienne'" odi le BIYIDI'

â"-- iÀ- l l t te.raÈure françalse, Bordas' 1988' p'  98'
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: Desmarets de Saint-Sorlin suscite en effet les poursuites du pouvoir contre

certains auteurs ;î'âuio p",t, il défend une cuiture ouverte' cosmopolite et

émancipatrice de'lJtptit.-tl'rev'endique en quelque sorte la liberté de création'

dans certaines limites évidemment. Ëar ailleurs il soutient des auteurs tel Pascal'

dont la doctrine 
"ti;;ù; 

pôut étayer leurs proqre.s thèses par les modemes' En

effet, ces derni"i. Àà rétèrent a 
'cet 

auteur et à Descartes pour étendre au

domaine des arts le point Oe vue scientifique et adopter I'idée -de progrès

artistique. Ainsi, on s'inipire des propos de Pàscal parlant de la perfectibilité de

I'homme:

"Geux que nous appelons anciens étaient véritablement nouveaux en toutes

"norâr,-ài 
tormaient'l,enfance de l'homme proprement ; €t comme. nous avons

joint à i"ro 
"onn"issances 

l'expérience des siècles qui les ont suivis, cest en

nous que l,on peut trouver cettà àntiquité que nous révérons dans les autres'"l

pour substituer au respect stérile de I'autorité des anciens I'idée d'une supériorité

d'une génération-r*'élt"s qui la precedent et surtout la revendication de la

souveraineté de là-ra'tson. fbneton ."tt" les protagonistes par une Leftre à

t'Académie ménageant I'un et I'autre partis'

Certains auteurs adoptent une position e! des propos plus mitigés et plus

torérants. u en est-àiÀii o"'saint-Evrémond et de Féneron estimant que le beau

antique reste O"îu, tais que I'art doit évoluer' Bien que certains propos de

Mercier pourraieni éventuellêment laisser planer un doute à ce sujet, il apparaît

qu'il reste attacnà ala culture antique (peut-être.à cause des valeurs républicaines

qui y sont rattacn""tJ ài qu'if n'esi paË l-oin d'adopter sur ce point précis les vues

des auteurs toJàtdt. Sbn actioÀ militante en faveur d'un nouveau théâtre

nécessite des prises de position plus caricaturales et explique sans doute la

virurence oes oiâtrioes ranôées *nirè ceux des rittérateurs (écrivains, auteurs de

théâtre, critiques) qu'il estime trop conservateurs'

Au)o/ | | Ièmesièc|esurv ivraunpseudo-c|assic ismesurannéàcôtéd'une
tittérature eprise âà àiton. L'idéal classique de discipline, d.'o1!1et de régularité a

vécu. La beauté nÉri prur une finalité pèmière pour la majorité des écrivains du

siècle suivant. la tiadition n'est pils c919!O9ree comme quelque chose

d'inébranlable selon les idées oes Lumicres. Déjà Du Bos, en 1718 exprime I'idée

àè f" relativité du beau dans ses Réflexions critiques.

Pour Paul Hazard2,la Querelle des Anciens et des Modernes est un signe

du revirement de l'Europe p"nrtnt" à l'égard de I'Antiquité' ll recherche des

causes au cnangement cje mentatité. ll en eiiste plusieurs selon lui : la remise en

cause oe t'nistoiie, l" suptematie des Anglais dans le domaine de la pensée' des

Lettres et bientôt de ra ranguà, 
-ta 

ôntre--réforme exirant res inteilectuers

protestants en Angleterre et 9.n HàttanOe, la révolte des pays nordiques devant

f'absolutisr" .yâi tt*ç"i. Hazard étudie chaque facteur' Nous retrouverons

certains des commentaires de cet auteur à I'occasion des études des différents

thèmes considérés dans cette thèse'

Raymond Naves donne également son opinion sur cette querelle :

f f i d e , c i t é d a n s 1 a C o 1 I e c t i o n I , a g a r d e e t M i c h a r d , X V I I è n e s i è c 1 e ,
Paris, ,it"tf;";^liii; ?; 

ni]j"" 
de ra consclence eurotrtéenne, (1680-1'71.s), Paris, Boivin e

Cie, Edl-teurs, 1934, tome I '
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'A la bien examiner dans son temps et dans son milieu' elle n'est autre chose

qu,une crise du classicisme français, ou.plus exactement I'apparition et la prise

oe conscience progressive àes contradictions de ce classicisme."l

Nous verrons qu'à maintes reprises Mercier met en doute le talent de

Voltaire. pourtant ."t àùtérr présente bes thèses que son critique reprendra ici et

là. pour R. Naves,-v"lt"i* àpparaît d'abord comme un disciple des Modemes."2.

Bien sûr R. Naves démontre ômbien le poète - philosophe - dramalurqe a su se

ioig"i ;n" opinion toutê fersonnelle en empruntant les arguments de I'un ou

l,autre €mp, mais les Modemes occupent une place non négligeable dans ses

réflexions.
,Voltaire suit donc les Modemes dans leur attitude critique et il puisera chez La

n/|otte 
"nà 

i.ntult, chez Ramsay, de nombreux arguments et de nombreux

exemPles.'€

Ainsi ce que l'auteur écrit dans candide à propos de prédécesseurs aussi

illustres que Mrgile, Homère, Horace et ciéron (qui "doute de tout") entre autres'

pàii;i.ùiÀédiaiie d'un de ses personnages, n'est certes pas dénué de hardiesse'

Voilà un commentaire sur Homère, un Jes enjeux de toutes les querelles petites

ou grandes, Peu souvent rencontré :

"on me fit accroire autrefois que j'avais du plaisir en le lisant ; mais cefte

répétition continuelle de combaté quis" ress.emblent tous' ces dieux qui agissent

touiows pàùi ne rien dire de décisif, cette Hélène qui est le sujet de la guene, et

qri a p"in" 
""irnà 

actrice de la pièce ; cette Troie qu'on assiège' et qu'on ne

pr"nà'point: tout cela me causait ie plus mortel ennui. J'ai demandé quelquefois

à des savants s'ils s'ennuyaient autant que moi à cette lecture : tous les gens

sinæres m,ont avoué que leur livre leur tombait des mains, mais qu'il fallait

t ou jou rs | ,avo i rdanssab ib l i o thèque ,comTgunmonumen tde | .an t i qu i té ,e t
comme ces médailles rouiitées qui ne peuvent ètre de commerce'"4

L'idée de convenances à respecter est déjà bien établie et bien analysée'

Virgile ne trouve pas davantage grâce à ses yeux :

"-Je conviens, dit POCOCuranté, que le second, le quatrième et le-sixième livre de

"on 
EnàiOâ, sont excellents ; màis pour son pieux Enée, et le fort Cloanthe, et

t,ami RcÀatâs, et le petit Ascaniusi et l'imbécile roi Latinus, et la bourgeoise

nràtà, Jf inéipiOe Lâvinia, je ne crois pas qu'il y ait rien.de si.froid et de plus

désagréable. J,aime ri"* t" f"sse et les contes à dormir debout de I'Arioste."s

ll ajoute afin que nul n'en ignore 9qe : "Les sots admirent tout dans un

auteur estimé. Je ne lis que pour m;i ; je n'àime que ce qui est à mon usage'"6'

Et il continue à mettre à bas les idoles'

RaymondNavesécri tencoreàproposdeVo|taire,cetécrivaintantdécrié
par Mercier:

"Enfin, il tient encore des Modemes une grande fierté pour les réalisations du

siCcià'Oe Louis XIV ; la thèse de Perrault, et particulièrgT."nlcet argument' un

peu noyé dans le paralièle, reposant.sur les genres littéraires inconnus des

AncienË, resteront touiouis 
'présents 

à sa pensée : il en fera même l'idée

lNAvEs, Le Goût de voitaire, P' 8'
2  r b i d . ,  p .  L 2 9 .
'unws, 1e eoût de voJtaire, ibid' ,
4 voLTArRE, candLde, Paris, rJarousse'
s  r b i d . ,  p .  1 0 5 .
6  rb id . ,  p .  Lo6.

p , 1 3 0 .
L97O' chaPitre XXV, P 105'
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directrice de son chapitre des Bear.x-Ms, dans le Siècle. Ajoutons que Voltaire,

comme la plupart des Modemes, prend en toute occasion la défense de la langue

française àt ànnaît I'essentiel dei deux gros traités de Charpentier."l

Mais VOltaire, qui "repousse tout Ce qui est du géOmètre"2, -Se mOntre
parfaitement capabie de reconnaître les mérites des Anciens et de leurs

i"présentants. ll'adopte les -qualités-fondamentales qu'ils prônent : le naturel et le

sens poétique, ces qualités étant défendues par I'humanisme. ll choisit de part et

d'autrê ce qui convient à ses idées et ses aspirations'

,Voltaire, tout moderne qu'il soit, n'adopte pas la théorie philosophique du
progôr bntinu ; il se rallie plutôt à la théorie des siècles et des apogées suivies

de décadence, ielle qu'elle apparaissait timidement chez Fontenelle ou chez

Louis Racine.'Ê

Toujours est-il que les qualités de Voltaire sont totalement occultées dans

ta critique iort subjective que Mercier fait de cet auteur.

Mercier, qui privilégie pourtant le fond par rapport. à la folme omet de

rendre hommage a ia penlee de cet écrivain et à ses combats contre I'injustice.

Non content dignorer les qualités de ce prédécesseur illustre, il s'attaque à un

g"nr" pratiqué 
-par 

Voltairé, où la forme a une importance fondamentale : la

Ëoésie, alors qr., r"r préoccupations devraient peut-être le rendre indifférent à

b qui'ressem'ble souvênt à dàs exercices littéraires. Notre auteur I'a pourtant

piatiiuée à ses tout débuts, mais elle n'a pas bonne presse auprès de lui. Voicice
qu'il écrit à propos des versificateurs :

',lls pullulent. Malheur à qui fait des vers en_1781 | Le François a sa provision

nien àmpfà ; il est devenu excessivement difficile. Car qu'est-ce 9!'une nouvelle

combinâison des hémistiches de Racine, Boileau, Rousseau, Voltaire, Gresset,

Colardeau ? Ce n'est pas trop la peine de nous donner laborieusement la mème

empieinte ; n'est-il paé ridicuie de voir feu M. Dorat avoir déjà des copistes & des

imitateurs e OuanO on lit I'Almanach des Muses, ne diroit-on pas que toutes les

pieces de vers sont du mème auteur ? tant les idées, le style & le ton ont une

couleur uniforme." [lll' 57-58]

Cette rivalité entre les anciens et les modernes est pésente dans le

Tabteau de pais dans tous les domaines artistiques considérés. Mercier cite

fréquemment les noms d'auteurs du XVllème siècle. Nous avons vu la haine que

lui inspire Boileau, nous verrons qu'il n'hésite pas à contester I'art de Racine, trop

classique ou de ôorneille, bien qu'il soit plus indulgent pour ce.dernier. Mercier

établit une hiérarchie entre les auteurs dont les noms reviennent le plus souvent:

Racine est inférieur à Voltaire, lui-même inférieur à Gomeille. Molière lui-même est

critiqué pour son immoralisme et sa futilité. Mercier revoit les productions de ses

préo'écebseurs qu'iljuge à I'aune des idées nouvelles sur la fonction du théâtre ce

ôui peut paraître anachronique à plus d'un titre'

Après l'étude du modernisme dans le domaine du théâtre, nous nous

pencherôns sur iàs rapports qu'e_ntretiennent la peinture et I'architecture avec les

iOe"s novatrices du siècle, dans I'esprit de Mercier'

1 NAvEs, op- cit . ,  P. 130.
2 IrIAvEs, |bid.,  p. 13L.
tNAvEs,  ib ld . ,  p .  131- .
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1.4.1 Des prédécesseurc bien contestés ' les

autelrrs de théâtre.

Avant de commencer, il est bon de signaler que dans cette étude la place

réservée au théâtre vu par Mercier n'est pas proportionnelle à I'importance que cet

art revêt pour l'auieur'car de nombreuses études ont déjè été réalisées sur le

sujet, dont une tnesà pour le doctorat de troisième cyclel. Nous avons choisi

àËoôroer de préférence les aspects qui n'ont pas été traités du tout ou tout-à-fait

supernciellem'ent. Nou. pouuohs citei ici quelques-uns des ouvrages relatifs au

théâtre chez Mercier2. Tàut d'abord le livre de Léon Béclard3, considéré comme

fondamental par les critiques, recensant, décrivant et analysant I'oeuvre

aiâmaturgique Oe notre auteur. Citons des ouvrages très spécialisés -:. La maison

de Socrate/e Sage aà f-.-S. Mercier et Socrate ef sa femme de Banvillea de Jules

Berthet ; "Les Tdmbeaux de Vérone de L.-S. Mercier ou Roméo et Juliette aux

Lumières de I'orieni"tâà Jr"ques Gury ; "La Brouette du vinaigrier de Mercief'o et
,s. ù.r.i"itr de Jules Lemaître ; "Le T'hèâtre de Mercier-en Pologne"s de Zdzislaw

Libera ; "Le p"upià-O'rns le théâtre de L.-S. Mercief'e de Roger Mercier ; "S'

Mercier et son triéàtre"to d'André Monchoux ; L.-S. Mercier als Dramatiker und

ôi"^àtrrgti d'osk;i zotling"t ; "1.-S. Mercier et le théâtre"12 de Raymond

CâV-CroJier. Cette mise au 
-poini 

étant faite, nous pouvons aborder le théâtre de

ùàicier d'après I'oeuvre à laquelle nous nous consacrons plus particulièrement ici.

Voltaire, pourtant fustigé à souhait dans le Tableau de Paris, trouve grâ99

aux yeux de Mercier dans 
"" 

po"tiqu". ll .lui accorde beaucoup de talentls'

Néanmoins norr- 
-pouvons 

ràtevei quelques _ passages !é.19i0n91t du

mécontentement àe Mercier à l'égard des'thèies énoncées par Voltairela. Dans

I'An Deux mille quatre cent quaranfe il est ainsi présenté :

,vous savez que ce beau génie a payé un tribut un peu fort à la faiblesse

humaine. ll prècipitait ses iàées et ne leur donnait pas le temps de mÛrir' ll

ôreigiâù tori ce ôui avait un caractère de hardiesse à la lente discussion de la

vérité. Rarement aussiavait-il de la profondeur. G'était une hirondelle rapide, qui

frisait avec grâce et légèreté la surface dun large fleuve, qui buvait, qui

humectait en courant : il fàisait du génie avec de I'esprit. On ne peut luirefuser la

ôËriét", la plus nobte, ta ptus graioe des vertus: l'amour de l'humanité'"ts

' G l l } e s G ] P , A R D , r o u i s - s é b a s t i e n M e r c i e t , d r a m a t u t g e ' t h è s e p o u r l e doctorat de

troisièrne cycle, université d'Alx-Marsei l le '  1970'
,pour une r iste pJ-us exhaustive,-Ëe rapporter à l" "alurlosrarfr i :- : t- t t tg:I-.1:

e.r,".rie#i..iii, 
^i" "i",ïi"-"el""tiàt- la"iie:. niécu:s-eut- tt :t ,{?tt"Tt"^*"t":"-.ti-::::::i:i

::";:*::""i:;:i: ii"i1"ri,'-"iËiJi"'ïii'È.r,Ïiii, tii1, p..356-357-358 où sont recensés s2
-  - ^ - ^ + r , À 1  I  a n a n t  n ^ t r ê  â l t f  ê l t r  -

ti.:::ïË:ri:il:: 
'âiià".':' 

J"î.--J.îràî-;;;. i;;t su'érùaier ponctuerrenent..noÈre auteur'
- - - . . ^ - - À  â r - a  t -  . l o r n i à r a  é d i t l o n  d r

ilff"i;"Ï5i"""r':';:r;'.î=.ti.-;:l ;;;;;. Ëri..tit est mentionné dans ra dernière édition du
i - - - - - L i ^  f i a r r r q n l -  ^ â n <  ^ ê  d e r n i e r  O U V f e ( ' e

l ï1.ï"; ; ' ""; î  
" i ;r-Àr.-À" 

i t" t tË.. La bibJ-iographie_figurant dans ce dernier ouvrage
1 ^ -  - a - o a { a n a m a n f q  â b ô ô r i é s

i:"'-:Xir:#";'.: âi.ïË;;; ;;Gi"i-p.'."it-"J âe cornprétér res renseisnemenrs apporÈés

lar louis-Sébàstien Hercler précutseur.et sa fortune'
. téon 'BCLARD,---ieiuiti"n Mercler. 5â vie, son oeuvte' son t'eWs d'après des

documents jnédlts. eiant _ta RévoJutlon (L74O-L789), Parls, Champion, 1903, 810 pages'

4 RIILF, L913, pp. 297-308.
5 in Dix-àul : . j î^. àæ"1" no 7, Paris, Garnier '  1975'- -p'  289-300'
t in Revue des cours et contétences, vI '  1898' pp' 468-479'
7 in  Revue 8 .Leue,  22  janvLex  1898,  t '  r x '  no4 '  Pp '  9?-102 '
E ln MéJanges Brahmer, PwN, lyarszawa' L967' pp' 303-312'
9 in rmages ao-p",pr. 'au XVrrrème siècle, Colin, 19?3, 35? p. (293-304) .

toin guaâernl r ' rancesl, Naples, vo1' 1'  L9?0' pp' 40' l-42o'
u thèse, znti . f t ,  iere iart ie, strasbourg' Trt lbner'  1899' 83 p'
12in Etudes J, l t térajres (Université de iaval),  vol '  ! ,  rLo2, aott 1968' pp' 251-279'

uI,ERCïER, Du ?héâtre, ou ÀIouve.l Essaj sur TtArt Dramatlque, Àmsterdam' pP' 290-29]-'

! , insistance de Mercier à essayer ae se?àire pardonner ses crl t iques paralt  suspecbe'

14 Du lhéâtre. ou Nouve-l Èssal sut J tÀrt dramatlque' pp' 168-l'59
,, I , IBRCIER, L'an DeuN rnlJJe quatre cent quatante) Rêve s' j- l  en tût JamaTs' p'  255'
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Nous allons donner ici le témoignage de Grimm, personnage.avisé et plutôt

réfléchi même si ses propos ne s"m-bleÀt pas toujours modérés. ll est vrai que

;tt" corespondané,' mânuscrite (grâce aux copistes) étant adressée (suite à

ùnà ,ou."nËtion) â àé'rtains grands àlp6ts d9 fyrone de cette époque, elle revêt

il ;r*tèrà prive ei ônnoeitiet qui pèrm9t à Grimqr de jouir d'une impunité quasi

totale. Revenons i Volt"it". nptes avoir fait le portrait de I'homme, qui ne nous
'rier"5" pas spécialement ici, il en arrive à celuide l'auteur:

"Né poète, les vers lui coûtent trop peu. Cette facilité lui nuit, il en abuse et ne

oonne ôiésque rien d'achevé. Ecrivain facile, ingénieux, élégant : après la

poésù, lon àOti"t serait t'histoire, s'ilfaisait moins de raisonnements et point de

parallèles, quoiqu'il en fasse d'assez heureux'"
"Politique, physicien, géomètre, il est tout ce qu'il veut,

mais toujours superficiel et incapabie dapprotondir. ll faut pourtant avoir I'esprit

bien déli'é porr effleurer comme iui toutes tes matières. ll a le goût délicat et sÛr :

satirique, ingénieux, mauvais critique, il-aime tes sciences abstraites et I'on ne

"'"n 
Ëtonnàîai ; t'imagination est son élément, mais il n'a point d'invention, et

l,on s,en étonne. On lui reproche de n'être jamais un milieu raisonnable : tantôt

pnitanirope, tantôt satiriquà outré. Pour tout dire, en un mot, M' de Voltaire veut

être un hbmme extraordinaire, il l'est à coup sûr'"l

La légèreté du style et l'aisance dans l'écriture reviennent très souvent

dans les commentaires de Grimm qui, notons-le, bien qu'il le critiq.ue Souvent, a

faiôàment contribué à diffuser certains des écrits satiriques de Voltaire :

,,De tout cela il résulte qu'il serait à désirer que nos philosophes n'écrivissent que

forrquf-f" oni âes idées'fortes, grandes..el belles à donner au public' sans quoi il

vaut mieux se tenir tranquille ; ôu bien il faut avoir le talent de M. de Voltaire pour

presentei les idées populaires avec cette légèreté et cette grâce qui séduisent et

qui enchantent."2

Mais, dans la même lettre, les propos vont.se faire acerbes' La critique

devient sévère, Ès reprocnes atteignent un deglé élevé de gravité, !t, en fait, si

on rattache |amrmltion qui suit à cette qui précède, peut-être aurait-il mieux valu

que Voltaire lui aussi se fût abstenu d'écrire :

,,Cependant M. da Voltaire a adressé à M. Diodati une réponse dans laquelle il

oetJnà È t"ngr" française d'une manière bien plus superficielle encore que sa

rivalà n'a été-exaltée. eue peut-on dire aussi sur une question aussi profonde

dansque|quespagesr"mpl i "sd.a| |us io-ns, .depla isantg|9s 'dé|ogesassez
fades. bela plaît'parce que le coloris de M. de Voltaire séduit toujours, mais en

vérité cela ne signifie rien''€

Toujours dans l'ouvrage de P' Gaxotte, nous trouvons une anecdote

rapportée ôar Collé concernanl Voltaire à 53 ansa :

, , Lesamed i ,Tducou ran t f f év r i e r1750 | , f u t . | aneuv ième .e tde rn iè re

représentation de l,Oresfe de Voltaire. ll faudrait une brochure entière pour écrire

les extravagances qu'il a faites pour faire applaudir forcément cette rapsodie ; il

n'en est f,ourtant' pas parvenu à bout.. ll se présentait à toutes les

représentations, animant ses partisans, distribuant ses fanatiques et ses

aPPlaudisseurs soudoYés'"

, GRrl,r,l, correspondance Jittéraire, éd. Toulneux, t711-l'182' tone r, p' 266-268 t

ci té par GAXoTTE, Par]s au xvI!!èn? siècJe, p-.1?-1 
^- rÀ {r,{n r?a1 ï.êrrre du 1s févrler"'" 

pX'"*"ffi,";;,;:;;:"â;":ïi;;;â';;;i;-i"; janvier - 15 Juin 1?61, tettre du 15 révrler

1761, teite et.Ufi  eË anno!é par ul la KôIving' P' 39'
3  rb ld . ,  p .  41  .
o ch. coltE, . tourna.l  et Mémoires, Edit ion Bonhomne, Paris, 1868, tome II ,  PP' 75-16'
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pourtant Voltaire a contribué à réformer le théâtre. S'il défend de façon

virulente les règles et les traditions, il peut aussi revendiquer une place pour les
jeunes auteurs. Gaiffe cite ces propos :

,'ll nous a toujours manqué un degré de chaleur ; nous avons tout le reste.

L'origine Oe cette langueur, de cettà faiblesse monotone, venait en partie de ce

petit-àsprit de galanlerie, si cher alors aux courtisans et aux femmes, qui a

transformé le tnéâtre en conversations de Clélie. t...1 ll y a apparence que les

bons auteurs du siècle de Louis XIV dureront autant que la langue française.

Mais ne découragez pas leurs successeurs en assurant que la carière est

remplie et qu'il n'y a plus de place. Gomeille n'est pas assez intéressant, souvent

Racine n'est pas assez tragique'"1

Si Voltaire n'a pas révélé un esprit particulièrement révolutionnaire dans

ses écrits théoriques $refs et épars) sui le théâtre, il a, en pratique,-introduit des

éléments novateurs. it apporte des changements à la tragédie, en faisant varier

l"À ti"ur, les époques.'Mais surtout, il institue les poètes dans leur mission

pnitosopnique. L'es i"çonr morales sont données à travers I'action, le dénouement

àà f" pièce, ou I'emiathie envers les principaux personnag_es ou bien encore à

traverà bs discours,'et ceci dès 1795, avec Alzire. Pour Gaiffe, la prédication

philosophique est un des éléments nouveaux introduit par V_oltaire dans les

iôru"irbr tragédies. Le philosophe commettra un drame, avec I'Ecossaise, fiouée
au Théâtre-Français en 1760) improprement appelée comédie. La lecture de la

préface de cette piece donne un écho favorable aux théories de Diderot.

Les griefs énonés par Mercier à I'encontre de Voltaire sont souvent

ridicules à cause de I'intérêt que le premier accorde à des détails qui I'empêchent

de voir I'importance des écrits et des combats menés par le second. En voici un

exemple:

"Lorsque M. de Voltaire est venu à Paris en 1778, les hommes du grand monde,

experti sur ces matieres, ont remarqué qu'après une si longue absence de la

capita|e, |'écrivain renommé avoit. perdu ce point juste. qui détermine

I'empressement ou la retenue, I'enjouement ou la réflexion, le silence ou la

p"rj", la louange ou le badinage. lL n'étoit plus d'accord, il montoit trop haut ou

O"soÀOoit trop-bas ; il avoit dtilleurs une étemelle démangeaison de paroltre

inggnieux. A chaque phrase on voyoit I'effort, & cet effort dégénéroit en manie."

l lv, 113I

peut-être eût-il été plus judicieux de critiquer la société mondaine,

privilégiant le paraître et ignàrant i'être ainsi qu'elle apparaît dans la description

bi-Oeséus. Pourtant Mercier semble ironique au premier abord : "experts sur cês

matières" puis ses propos sont tellement précis qu'ils témoignent du souci de

convaincre rc réÀtèJr de I'inaptitude de Voltaire à briller en société après son

retour dans la capitale. Nous en concluons que I'auteur du Tableau de Paris, bien

qr'il .'"n défende, accorde une réelle importance au jugement des mondains'

L'auteur de Mahomef se situe cependant en-dessous de Corneille, dans la

hiérarchie des valeurs de Mercier et au-dessus de Racine' Celui-ci, vu son

classicisme, est décidément villipendé et honni de manière tout à fait Iogique et

rationnelle. Notre auteur fait porier sa critique sur des éléments fondamentaux du

théâtre mais aussi sur des pôints de détail. Ainsi, nous pouvols ltle à propos du

terme ,,madame" que : "Corneille & Racine doivent plus à Garnier que I'on ne

pense."flV, 511.
,VoLTAIRE, consei- ls à un joutna-l iste, Edit lon Moland ?, t '  xxII ,  p'  250' ciLé par

G a l f f e ,  p .  2 L .
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,,Dans le Bajazet de Racine (qui ne s'est guere miE au fait du costume du senail)

ce mot 
"rt 

iOpete soixante-neuf fois, & il n'y a dans la piece que deux femmes'

Cette rime, it est vrai, est fort commode, & aide merveilleusement à la

terminaison du vers dans une piece racinienne où il est toujours question de

flamme."[M,51]

Diderot également affiche une préférence certaine pour Comeille :

,,Get art du dialogue dramatique, si difficile, personne ne I'a possédé au mème

oegre- àue Cornàilte. Ses personnages se .pressent sans ménagements ; ils

partentèiportent en même iemps ; Càst une lutte. La réponse ne s'accroche pas

au demiei mot de I'interlocuteui ; elle touche à la chose et au fond. Arrètez-vous

si voui voudrez. C'est toujours celui qui parle, qui vous paraît avoir raison-"l

Mais Diderot retève des points négatifs et reproche à Comeille de trop

apparaître derrière ses personnages.

Chez Rousseau on trouve des critiques sur Crébillon le tragique (Catilina'

Atrée et Thyeste) et sur Voltaire (Mahomet)2, mais les circonstances et le public,

ont change. Ce qui était possible à une certaine époque, ne I'est plus à une autre'

ô"n" hLettre à'd,Atemberf, il n'est point question directement de Racine dans le

passage suivant, mais on peut lire :

,'Heureusement la tragédie telle qu'elle existe est si loin de nous, elle nous

présente des êtres si gigantesques, si-boursouflés, si chimériques, que I'exemple

Oe teurs vices n'est gùeie plus contagieux que celui de leurs vertus n'est utile, et

qu'à froportion qu'elle veut moins nôus instruire, elle nous fait aussi moins de

mal.'s

En revanche, nous trouvons une critique de Bérénice qu'il revoit et corrige

(p 205-206-207):
,,Je ne pense guère mieux des héros de Racine, de ces héros si parés, si

doucerelx, si te-ndres, qui, sous un air de courage et de vertu, ne nous montrent

qr" Èr modèles des j'eunes gens dont-fai. parlé, livrés à la galanterie, à la

mollesse, à I'amour, à iout ce qri peut efféminer I'homme et I'attiédir sur le goût

de ses véritables devoirs.'É

L'attitude d'un auteur, qui se veut proche du public et moralisateur

convaincu, vis-à-vis de Molière, ne taisse pas de nous surprendre, et

oserons-nous l'avouàr, de nous décevoir quelque peu. Mercier concède du génie

a ce res grand comédien et auteur, mais lui reproche de nombreux défauts.

"L,Ecole des femmes, Georges Dandin, l'Ecole des mais, le Légataire, les

U"iàiiài, &c invitent à t'aùdace, à I'effronterie. Y a-t-il un père de famille qui

voulût ouvrii sa maison aux principaux personnages de ces pieces ? ll faut

répondre nettement ou se taire. Ce sont donc des pièces où il y a du génie, mais

qui ne peuuent servir de modele pour les moeurs, puisqu'en bonne police ceux

qui suivroient ces exemples courroient risque d'être punis justement." 5

Nous reviendrons sur les griefs exprimés par Mercier à l'égard de Molière.

Mais il est vrai que les pièceé de cét auteur, qui demeure. une référence

incontoumable de ia Comédie, connaissent à l'époque où Mercier s'exprime et

,Cr" depuis quÀrqu.r dizaines d'années, une grande désaffection du public. La

1De Ja Poésle dramatique, P. 253'

" Lettre à d'AJ.enbert,  P. 175.
3  rb id . ,  p .  180.
4 rbid. , p. 281 .
t  Du rhéâtre ou Nouvel Essai sur f 'Art dramaÈigue' note P' 93'
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franche gaieté n'est plus de mise, la gouaille. ne sied pas à des spectateurs qui se
vèulent àéticatr. voièi le jugement porté par les encyclopédistes sur le burlesque :

,'Le goût dépravé dans les Arts est de se plaire à des sujets qui révoltent les

"rprit" 
Ul"n faits ; de préférer le burlesque au noble, le précieux et I'affecté au

beau simple & naturel iCest une maladie de I'esprit'"1

I.A COMEDIE

,,Socrate les avait amenés à reconnaître qu'il appartient au mlme homme de

savoir traiter la comédie et la tragédie, et que, quand on est poète tragique par

art, on est aussi Poète comique''û

Si nous retrouvons une idée similaire dans la poétique .de Diderot, ces

propos ne semblent guère approuvés par Mercier, peu porté vers la comédie.

Le glissement du théâtre vers la propag-ande morale aboutit aussi à

I'inadaptati[n de la comédie telle qu'elle a été léguée par le Grand Siècle. Voici ce

qu'écrit Grimm :
',[Le genre de la Comédie d'intrigue] ne peut avoir ni vérité, ni but moral, il ne

représente ni les moeurs, ni les conditions, ni le cours naturel des événements.

euand le poète a beaucoup d'esprit ses pièces_peuvent servir d'amusement et de

Oélaisemânt après le travàil : eties peuvent offrir le spectacle des ressources de

sa têie, des fin'esses et de l'originalité de son esprit. Ainsi cette sorte de drame a

cela dà particulier que c'est le poète qui est en spectacle et non la chose

représeniée ; au lieu que les autles. ouvrages ora.13tiq"gs ne sont bons

qu'autant que I'idée de I'auteur ne s'offre jamais au spectateur.'"

Nous retrouvons ici une idée exprimée par Diderot selon laquelle I'auteur

de comédie est un poète pur. Tout réside dans son art, dans son génie'

Si Diderot avoue (tout comme Rousseau d'ailleurs) aimer la comédie,

Mercier, bien qu,il prétendè dans Du Théâtre ou Nouvel Essai sur l'Art dramatique

admirer Molière, ée montre particulièrement réservé face à ce genre. Les propos

ôr'it ti"nt inv1ent le lecteur à se poser des questions sur la légitimité d'un tel

théâtre à la fin du )o/lllème siècle. Ên etfet, la comédie ne semble pas répo1drg à

ce qu,un spectateur serait, selon notre auteur, en droit d'attendre d'elle. Mercier

avance une exPlication :

',pourquoi rit-on moins aujourd'hui qu'on ne rioit dans le siecle passé ? G'est

peut+ire parce qu'on a pius de connoissances & le tact plus fin : cest parce

qu'àn Oemele du premier'coup-d'oeil ce qu'il y a de froid & de faux dans ce même

trait qui faisoit riie nos ayeui à gorge déployée. On ne rit plus dans le monde.
pourduoi ? parce qu'on àisonne aujourd'hui plus ou moins sur tous les objets ;
p"*-lu'"piè. 

"uoir 
épuisé toutes les plaisanteries, ilfaut en venir malgré soi au

raisonnement."a

Plaire et amuser passent après- I'enseignement mo1al, Mais ses

insuffisances n'incombent pâs à la comédie seule. Les contraintes et les

nécessités diverses, ainsi que, sans doute, la lâcheté des auteurs, tendent à

conférer à ce genre une total'e innocuité. Ainsi "[u]ne comédie qui ne peut attaquer

tL'Encyclopédie, art icle "Gott",  p'  340'
'elÂtott l ,  Le Banquett 222e-223d' p'  85'
3 GRrlÂ.l, correqiondance JiÙtéraire, janvier !765t tome vf' pp'

Ga i f fe  p  19 .
n t€RcIER, litouveJ ExaÛen de Ia Tragédie Erançoise.' in De I'a

ttttératàurs, sulvi d'un nouve-l examen de J'a ltagédJ,e frangoise'

; ; ; ; i ;a ; ; - ig io ,  té l tp tË" " io "  de  1 'éd i t ion  d 'Yverdon de  1?78 '  p '  14s '
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tous tes vices en honneur, ni les ridicules ennoblis, devoit tomber nécessairement
Oans le style des conversations ; & c'est ce qui est anivé'"[1v,18511'

Pour corroborer les jugements de goût de Mercier, nous nous référons à un

auteur anglais, Charles Bumêy, en voyage en Europe et plus particulièrement en

France ei lllo'. Ce musicien écrit notamment ceci :

,,Je fus très satisfait de ma soirée à la Comédie-Frangaise, où je vis La surpn'se

ae finouret Georges Dandin. La première pièce est de Marivaux; elle fut jouée

à la perfection. Uaùtre est de Moliére, et n'est guère plus qu'une farce remplie de

bouffonneries et d'indécences. ll en va de cette comédie comme de

qr"rquôr-unes de Shakespeare : cesl le nom de leur auteur qui les fait valoir :
o,- .i I'on s,avisait à prbsent de donner un pareil tissu de sottises et de

gro"riat"tér, on serait sùr d'en voir promptement la chute. llfaut en mème temps

*nuËniiqJân y trouve çg et là, comme dans les plus mauvaises productions de

Snarèsfeàre, des traits d'un génie véritablement comique qui les feront vivre à

jamais."3

Grimm se pose également la question de savoir si la Comédie de moeurs

est possible en France :
,,Nous n,osons désigner sur le théâtre aucun état de la société, excepté celui de

médecin et de procureur, car vous jugez bien que les caractères vagues de petit

maître ou de robin ne représenteron[lamais les moeurs d'un homme de la cour

ou d'un homme de robe avec une certaine vérité ["']'É

,,Ayez le génie de Molière, faites la comédie du conseiller au Parlement et vous

veffezsi l,on se soucie deïéritable comédie. Elle n'existera jamais en France...'É

Mercier est sans aucun doute réfractaire au comique. De plus- ses idéaux

sont quasiment incompatibles avec ce genre, dominé par la gratuité. Dans son

àrur"g" théorique, it piécise d'emblée (ses propos portant sur Molière) :

,,Ce n'est point sur la valeur plus ou moins grande du génie, qu9 le juge et que

;,apffiàies auteurs dramatiques; Cest.sur l'effet théâtral, sur le but qu'ils ont

.u, 

"ui 

f" rorale qui résulte de leurs pieces : Nournssons des Muses, disoit

Platon, soumettez vbs preces â desluges choisis, qui les compareront avec nos

maximes & nos moeurs, & nos pieces y gagneront''8

eue de petits défauts (selon lui) ne porte-t-il pas à la connaissance du

fecteur dans le Tabteau de Pàris. La comédie, en effet, "manque d'énergie"llv,

tasl et surtout il n'est "[p]oint de comédie à caractère vivant dans les formes de

notre gouvernement" [lV, 186].

Suit une tongue critique de Molière à qui il semble en vouloir énormément

et qui àri l. rétéreîce ooli'gée (chez Rousseau et Diderol ?91PT:llLL?i:.1:
i".Ë]]5iiile inôrbe égatément aux successeurs de I'homme de théâtre illustre

- - : - - - ^  - . , ^ : a , I ^  n a a i * i f  a l

qui n'ont pas su conserver ce que Ia comédie ancienne avait de positif et

, ï.a phrase se trouve têIle guelle dans le Nouvei Exâmen de 7a Tragédle IlLânçoisêr P'

L47 .
2 Tnformatlon recueillie dans Le DlctLonnalre biographigue des- muslclens de Théodore

Baker eÈ Nicolas sroniÀ*y-r- paris, Robert Laffont, L995, tone L' p'  622'
.charles 

"U$ref,---i;Ëtit 
prisent de Ja nusique en Fr,ance et en rtal|e ou '7ournâ-L du

Voyage entreprJs a"rr"'""r payi afin d,y rassembJ.èr les matérlaux d'une àlstoire générale

de Ja lrtusique, in vày.à" iuâ.cal dans 7'Àuropu des 'Luelères, traduit' présenté et annoté

par Mtchet Noiray, 
";ti""; 

'i:îiii"ii.",-r.iuÀiri. 
européenne des ldées, 1992, p' 80'

" GRII&{, corr"ipoià"i"u Lntetàire, septembr. i?55, tolce vI, pp' 370-3?1' ci'té par

G a i f f e ,  P . 1 9 .!  i l i a . ,  p  385,  c i té  Par  Ga l ' f fe ,  P '  19 '

" Du Théâtr:e ou Nouvei Essai sur J'Àrt dramatigue' p' 86'
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"[d]epuis, notre comédie modeme, en cessant de vouloir peindre des bourgeois, a
p-eiOi, & sa gaieté & son naturel."[lV, 188]'

Là se trouve sans doute le noeud du problème : la représentation de la

bourgeoisie sur la scène. Dans son ouvrage Du Théâtre ou Nouvel Essai sur I'Art

àrariatique il intitule un chapitre De Motière. Nous trouvons ainsi lancé ce cri du

coeur:

"oui, Molière a toumé I'honnêteté pure et simple en ridicule dans le personnage

de Mme Jourdain ; il a voulu humilier la bourgeoisie, l'ordre sans contredit le plus

respectable de I'Etat, ou, pour mieux dire, I'ordre qui fait I'Etat'"1

c'est sans doute son crime le plus grand. cependant noqs.passerons en

revue ici ses autres forfaits. ll a ôate ia ville. ll a ridiculisé la vertu dans

Amphition ll a corrompu la jeunessé. Au"c lui les vices "rient sur la scène".2

t- aiiuttére est présenté comme un art dans Geo rges Dandin notamment dont "Le

dénouement est le triomphe de I'impudence, p_uisque l'on y voit à la lettre la vertu

avilie aux genoux du vice insultant ; & I'on rit 1""'

Les vers sont évidemment contestés comme étant un "soufflet" donné "à la

nature',ilV, 1901. Nor. avions noté précédemment que Beaumarchais les tolérait

dans la comédie, à ùndition que ta iiece soit bien reçue par le public'a

pour Mercier, la comédie telle qu'elle est reprise et inspirée de Molière, ne

saurait avoir droit de cité sur les planches car "la bonne comédie (...) fait sourire

l'ame par une peinture vraie & fine, la seule qui puisse plaire à une raison

exerée."[lv, 191].

pourtant Molière était un pourfendeur des vices et des travers de ses

contemporains. ll ne nous paraît pas évident du tout qu'il ait souhaité ériger ses

personnages en modèles â suivie. Considérons les prop_o.s de Beaumarchais,

i"nùt ààn-s la préface deJa Fotte Joumée ou le Mariage de Figaro:

,,J,ai pensé, je pense encore qu'on n'obtient ni grand path6tique, ni profonde

,nor"titâ, ni'6on ni vrai comiqu'e au théâtre,.sans des situations fortes, et qui

naisseni toujours d'une discoÀven"nce sociale dans le sujet qu'on veut traiter.

t-'arterr traiique, hardi dans ses moyens, ose admettre le crime atroce : les

*nïpir"tioÀ-r, i'uéurpation du trône, le meurtre, I'empoisonnement, l'inceste dans

O"Jn"-àt pnear", ie fratricide dans Vendôme,le panicide dans Mahomet, le

regicùe dans l/lacbef,h, etc. La comédie, moins audacieuse, n'excède pas les

disconvenances, parce que ses tableaux sont tirés de nos moeurs ; ses sujets,

de la société. Mais comment frapper sur l'avarice, à moins de mettre en scène un

miserable avare ? [...]Tous ces'gensJà sont loin d'être vertueux ; I'auteur ne les

d#;;;r pour tets : it n'est le patron d'aucun d'eux ; il est le peintre de leur

vices. l-..t f" fable est une comèdie légère, et toute comédie n'est qu'un long

"pofogi;" 
' leur différence est que dans la fable les animaux ont de I'esprit, et q.ue

OaÀs îotre comédie les hommes sont souvent des bêtes, et, qui pis est, des

bêtes méchantes.'6

La vindicte exerée à I'encontre de Molière, aussi bien dans la poétique

que dans le Tableau de Paris serait-elle due à son état de comédien et de
. {  l a r a a r  r l i l

ffi"t"ft" t.up" ? Mercier commet-il une erreur grossière de jugement lorsqu'il

I  Du Thêâtre. .  . ,  PP. 88-89.
2  rb ld . ,  pp .  86-87 .
3  r b i d . ,  p .  8 8 .
t sEÀMRèHArs, Essai sur fe Genre dramatique sér!eux.' p' 2!'^
5BEAUIIARCHAïS, Préface à Ia FofJ.e journée ou au' ù'lariage de Eigaro' pp' 9-10'
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juge la portée des pièces de Molière amoindrie au bout d'un siècle seulement,
alors que nous connaissons la postérité qu'ont connue ses oeuvresl ? En fait, il ne
s'agit pas d'une faute de goût mais de I'adéquation de ses pensées avec celles de
l'époque. Au moment où le Tableau de Paris est écrit, il s'avère que les comédies
de Molière paraissent désuètes et surannées aux yeux des critiques de l'époque.

Beaumarchais peut montrer sa réserve à l'égard du genre comique lorsqu'il
nous livre ses réflexions sur le drame. La comédie n'apporterait qu'une distrac'tion
superficielle et très temporaire. Elle permet de passer d'agréables moments.
L'esprit est amusé mais les sentiments éprouvés n'éveillent pas la compassion.2.
Pour lui, "la moralité du genre plaisant est donc ou peu profonde, ou nulle, ou
même inverse de ce qu'elle devrait être au théâtre."3. Mais dans la préface à la
Folle joumée ou le Mariage de Figaro il pose très justement la question de savoir
ce qu'est la décence théâtrale et fait le procès du public, c'est-à-dire de chacun
d'entre nous :

"A force de nous montrer délicats, fins connaisseurs, et d'affecter, comme j'ai dit
autre part, I'hypocrisie de la décence auprès du relâchement des moeurs, nous
devenons des ètres nuls, incapables de s'amuser et de juger de ce qui leur
convient ; faut-il le dire enfin ? Des bégueules rassasiées, qui ne savent plus ce
qu'elles veulent, ni ce qu'elles doivent aimer ou rejeter. Déjà ces mots si rebattus,
bon ton, bonne compagnie, toujours ajustés au niveau de chaque insipide
coterie, et dont la latitude est si grande qu'on ne sait où ils commencent et
finissent, ont détruit la franche et vraie gaîté qui distinguait de tout autre le
comique de notre nation.'4

Certes, ce texte postérieur au Tableau de Paris ne peut être connu de
Mercier. Mais il fait un juste procès à tous les hypocrites. On peut l'étendre à tous
ces pourfendeurs de vices, férus de morale et qui, édant au pouvoir de
conviction de propagandistes brillants, prônent à leur tour I'assujettissement des
arts à la morale. A l'époque où le Drame tant défendu par Mercier conquiert ses
lettres de noblesse, où le néo-classicisme s'impose partout, il est courageux de
défendre le plaisir si décrié. Si Diderot mêle I'idée de plaisir à l'exercice de la
vertu, ses thèses semblent rejeter le plaisir gratuit. La harangue continue :

'Ajoutez-y le pédantesque abus de ces autres grands mots décence et bonnes
moeurs, qui donnent un air si important, si supérieur, gue nos jugeurs de
comédies seraient désolés de n'avoir pas à les prononcer sur toutes les pièces
de théâtre ; et vous connaîtrez à peu près ce qui garotte le génie, intimide tous
les auteurs, et porte un coup mortel à la vigueur de I'intrigue, sans laquelle il n'y
a pourtant que du bel esprit à la glace, des comédies de quatre jours."s

Si Diderot fait part de ses réticences à l'égard des oeuvres de Molière, il lui
reconnaît cependant du génie. Ce demier point est reconnu par Rousseau qui
villipende néanmoins Ie théâtre comiqueo :

tDu ?héétre ou ÀIouve.l ,  Essai sut l , 'art  draraatique, p. 60.
2 BEAUI.aRcHArs, Essal sur Je Genre dramatJgue sérieux, p. !2.
3  rb id .  ,  p .  13 .
a gg.iqgrynry1ggiq1g, préface à Ia Fo.lJe journée ou Je I"lariage de Figaro, oeuvres

complèÈes, précédées d'une notice su! sa vie et ses ouvrages, L832, p. 8.
5BEÀumRcHATs, Ptétace à la xol, le Journée ou le MarLage de Flgaro' !bld-, P- 8.
6 

"on convient, et on le sentlra chague jour davantage, que Mo1ière est Ie pLus
parfait auteur conique dont les ouvrages nous soient connus ; nais qul peut disconvenlr
âussl que le théâtre- de ce mêne Molière, des talents duquel Je suis plus lradmlrateur gue
personne, ne soit une école de vices et de nauvaises noeurs, plus dangereuse que 1es
l ivres mêmes où t 'on fait  professlon de les enseigner ?" Dlscours sur Jes sclences et - les
a r t s ,  p .  1 8 1 .
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Dans |An deux milte quatre cent quaranfe, nous pouvons lire sous la plume
de Mercier, ce qui est un constat de la situation réelle, que "[n]ous n'entendons
plus guère Molière, me répondit-il. Les moeurs qu'il a peintes ont passé. Nous
pensôns qu'il a plus frappé le ridicule que le vice, et vous aviez plus de

vices que de ridicules."1.

La portée d'une pièce de théâtre est immédiate et une oeuvre ne pounait
donc avoir du succès que dans des cadres socioéconomiques, politiques,
historiques similaires, si nous développons ces thèses. Pourtant, il demeure
intéressant d'étudier les pièces anciennes, en les replaçant dans leur contexte
historique, pour mieux connaître les idées de l'époque. Certes, le plaisir littéraire
existe'bel et bien et peut faire apprécier une pièce en dehors de sa portée
politique éventuelle. Néanmoins, dans certains cas, il apparaît indispensable de
donner à I'oeuvre toutes ses dimensions et toutes ses significations en
considérant les conditions de sa genèse et de ses premières représentations.
Ainsi, les comédies de Motière prennent sens pour le spectateur un tant soit peu
au fait des problèmes de la société sous Louis XlV. Mercier, qui ne neglige pas le
facteur culturel dans I'appréciation des monuments architecturaux, semble ne pas
prendre en compte cet élément dans son étude du théâtre. Une explication
possible pounait être la suivante : soucieux de faire valoir ses idées de
renouvellement de I'art, désireux de voir reconnaître le drame, il privilégie le
présent par rapport au passé, les problèmes contemporains par rapport à ceux
des anciens, ia représentation sur la scène du tiers-état plutôt que celle de
I'aristocratie. Et bien sûr, I'idée de morale prédomine ici.

Certes les velléités de réforme de Mercier paraissent fondées. Une
modernisation du genre est nécessaire :

"ll paroît que I'idiôme de notre comédie doit subir tous les trente ans une entière
méiamorphose. Le fond de notre théâtre a beau être vrai, il n'y a que les
nuances, & il y en a à l'infini, qui déterminent l'exacte ressemblance, Aucun
personnage de Moliere n'a plus parmi nous sa physionomie complete."[1V,267]

Mercier dénigre ce qui a plu un temps (et peut encore plaire d'ailleurs) sous
prétexte de changements de mentalités et de sensibilité sans s'attacher à la
valeur intrinsèque d'une oeuvre (forme, style, progression de I'action...). Le
jugement qu'il porte sur une pièce rejaillit sur le public appréciant celle-ci. ll agit de
héme pour I'architecture, la sculpture et la peinture où le choix des sujets
représentés témoigne de la barbarie des contemporains des oeuvres décriées.

Mercier indique à propos de Georges Dandin qu"'il faudrait (...) refaire ce
sujet."[lV, 266]. ll vise tout particulièrement la soumission aux préjugés de la
conditiont,la famitte,la maison, la narssance [V, 266]. ll réactualise les thèmes en
fonction des préoccupations du moment.

D'une manière générale, les sujets ne collent pas à la réalité ou à ce qu'elle

devrait être, Mercier mentionne "une petite comédie dont le sujet est une
femme qu'on dispute & qu'on gagne à la course"2 sans pour autant
donner davantage d'indications que celles qui suivent :

r L'An deux rr l l le guatre cent quatante, p. 260.
2  l v ,  2 2 6 1
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,,& ce sujet n'a point paru sortir des bomes de la vraisemblance. Un interlæuteur

d'un iii-bon4ôn,y'dil; veux-tu reæurir /a comfesse ? Et comme telle est la

maniere de ces hommes qu'on @nnoft cela a paru délicieux, unique"' N'2261

Par ailleurs, Mercier ne semble pas envisager que le théâtre puisse être un

exutoire des passions humaines. il n'évoque pas râ catharsis. peut-être épouse-t-il

f" pàintO" vue de Jean-Jacques Rousseau sur ce sujet'

,,Je sais que la poétique du théâtre prétend faire tout le contraire, et purger les

passions àn les'exeitant : mais j'ai p'eine à bien concevoir cette règle. Serait-ce

que pour devenir tempérant et sàge, il faut commencêr par être furieux et fou ?"1

Se|on lui, le pub|ic ne peut qu'admirer ou honnir |es p9Î9-'l?9es, sans

nuances possibies. ôans l'éloge de Corneille que nous avons repris nous voyons

quà oio"iot prend un tout autre parti'2

L,exemple a valeur d'imitation, ce qui exclut impérativement qu'ol mette en

scène un méchant ran, qu'il apparaisse clairement que cet individu mérite le ban

d,infamie. Le bon doit être pourvu de tous les caractères qui puissent le faire

identifier comme un être aimable et admirable et le méchant ne doit susciter aucun

âàn à" rympathie où O" compréhension. Nous sommes en plein manichéisme' A

la lecture Oe t'aigumentation de Mercier nous pouvons même' sans risquer

d'interpréter de mànière outrée les propos exposés, dire que seule la peinture du

bien demeure souhaitable.

"on a eu d'ailleurs très grand tort d'exposer sur la scene certains forfaits

hor1bles & dégoûtans, qui commis à de longs intervalles & deshonorans la

nature humaine, oevoieniiàster ensevelis dans les ténebres. Thieste portant à

.", i"ut"" la coupe écumante & tiede du sang de.son fils,.Fayel voulant faire

,"ngli à sa temàe le coeur de son rival, Medée déchirant le sein de ses deux

nts, Ëunés& innoon" ; tous ces crimes devroient être soigneusement couverts

d,un voile : ce sont tes ptaies honteuses de I'humanité ; il est dangereux de

révéler à l,homme jusqu'à iu"i point son semblable a fait monter le crime.'É

Nous retrouvons pareilles idées dans la Lettre à d'Alembert de Rousseau' ll

y est question des mêmes personnages (sauf Fayelqui n'y figure pas et Mahomet

qui ne se trouve pâ= ôn"t'Mercier).-Le passage suivant présente des analogies

frappantes avec'ies phrases préôédentes, tétrcs qu'elles sont énoncées par

Mercier:

"suivez la plupart des pièces de théâtre français : vous trouverez presque dans

toutes des monstres abominables et des actions atroces, utiles si I'on veut, à

donner de l'intérêt aux pièces et de I'exercice aux vertus' mais dangereuses

"ertainement, 
en ce qu'eiles accoutument les yeux du. peuple à des horreurs qu'il

ne Jàvrait pas même connaître et à des forfaits qu'il ne devrait pas supposer

Possibles.'{

Diderot laisse infiniment plus de liberté à I'auteur dramatique :

.,1| n,y a rien de sacré pour le poète, pas même la vertu, qu,il couvrira de ridicule,

si la personne et le rJÀànil'à*igent. lt n'est ni impie, lorsqu'iltourne ses regards

i"Oigié" vàrs le ciet,-ât qu'il inierpelle les dieux dans sa fureur ; ni religieux'

lorsqu'il se prostern" 
"u 

ii"O de làurs autels, et.qu'il]"-î, ?1i:::::::i:*l:
priËiJ.'irïiriuâ;ji;; td;;;p r',ràit ce méchant vous est odieux; ses srandes

r ilean-ilacques RoUssEAU ' Lettre à D''-j,.enbert' Paris' Folio Gallimard' préface de ilean

V a r l o o t ,  L 9 8 7 ,  P .  1 6 3 '
'De la  Pàes le  d ramat ique,  P '  253 '
'Du Théâtre, ou Nouur-i  Essâl sur L'Art dramatLqÛe' p'  52'

n  Le t t re  à  d 'A- lember t ,  P '  L79 '
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qualités, s'il en a, ne vous ont point ébloui :u_r ses vices ; vous ne I'avez point vu,
vous ne l'avez point entendu, sans en frémir d'honeur ; et vous ètes sorti
aonstemé sur son sort."l

Mercier fait-il preuve de naivêté lorsqu'il simplifie le comportement humain
à I'extrême ? En effet, selon ce qu'il écrit, le drame devrait apitoyer I'homme pour

I'intéresser et le faire compatir aux souffrances d'autrui. Ces thèses vont à
I'encontre, ainsi que nous I'avons vu, des opinions de Rousseau exprimées dans
la Lettre à d'Alemberf. Néanmoins, le refus de Mercier de voir représenter les plus

bas instincts de I'homme laisse pressentir la conscience très vive qu'il a des
pulsions de voyeurisme et de sadisme du public. Mais peut-être son rejet de la
iragédie est-il dû avant tout à un choix esthétique de sa part : parce qu'il n'aime
pas ce genre, ou ne le comprend pas tout-à-fait, il en rejette à la fois le fond et la
iorme eI comme il s'agit d'un individu cultivé, il se révèle parfaitement capable de
justifier ses prises de position en avançant des arguments recevables.

ll ressort déjà de notre première approche du théâtre, dans le cadre de
cette partie consacrée à la nouveautâ que Mercier conteste la prééminence des
Anciens sur les Modemes. Ses prédécesseurs les plus illustres déchaînent ses
critiques. ll revendique le droit pour les auteurs de trouver d'autres thèmes et
d'auires formes, ce que nous approfondirons dans les sous-parties suivantes,
pour exprimer des préoccupations qui s'annoncent d'ores et déjà étroitement liées
â ta moiate. Celle-ci constitue le fil directeur des réflexions qu'il nous livre dans le
Tabteau de Paris. Nous avons vu, à travers l'étude de la composition de I'oeuvre,
qu'il était impossible de trouver une organisation rationnelle des chapitres en
dehors de I'analyse des contenus. Une même idée appelle la revue de tous les
arts ou presque. Cependant notre auteur ne place pas ces derniers sur un même
plan et èe montre plus ou moins novateur selon I'art considéré.

Ainsi, si pour ]e théâtre Mercier se montre partisan du modernisme à tout
crin, il n'en est pas de même, loin s'en faut, pour la peinture, autre art où le visuel
a une importance prépondérante. Comme pour le théâtre, une recherche de
légitimation auprès des.antiques se poursuit en Europe. Le problème de I'imitation
des anciens se Pose également.

Un des grands personnages marquants dans I'Europe du )0/lllème siècle
est Johann Joâchim Winckelmann (1717-1768)2, humaniste allemand féru de
littérature grecque, Pour lui I'art grec est I'incarnation de tout idéal. L'étude de I'art
antique deivrait'ouvrir l'esprit de la jeunesse à la beauté absolue de la forme. ll
prônb l'éducation par l'art. Winckelmann ne connaÎt I'art grec qu'il place sur un
piéOestat qu'au travers de copies romaines. ll admet donc q_ue ce{ains artistes
iels Rapha'ë;, Mi"hel-Ange et Poussin, ainsi que Carrache et Guido Reni puissent

reproduire et égaler leé originaux disparus- C'est un principe déjà admis au
Xùleme siècle 

-mais 
auquel Winckelmann donne une couleur nouvelle grâce à

son enthousiasme. Pour lui la grandeur ne peut être atteinte que par I'imitation des
Anciens. ll souligne que la copie diffère de I'imitation dans la mesure où cette
dernière s'attaché à iespecter les principes et non Ies formes extérieures d'un
style. Seton lui la beauté et la noblesse émanant des oeuvres grecques sont
l,expression du caractère irréprochable de leur âme. ll y aurait identité du bien et
du beau. Ces interprétations permettent à Winckelmann d'espérer que l'éducation

t  De Ja Poêsie dtamatlque, P. 252'
,ll a pubué notamneni z- iéffexlons sur -I'Tmltatlon des Grecs dans Ja pelnture et -lâ

scuJpture l f iSS), f f istojre de l . ,art dans -1'Nrt lquité et l /Èl l isat lon de J'a77égotie-
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de ses contemporains, par l'étude des Antiques, permettrait à ceux-là d'améliorer
et de perfectionner leur art mais aussi leur morale. Nous reverons cet aspect en
I'approfondissant dans la demière partie de cette étude. Abordons maintenant les
écrits de Mercier concemant la peinture.
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1.4.2. Peinture : Moderne contre ancienne

Mercier adopte des points de vue contradictoires : d'une part il défend la
peinture modeme en fustigeant les adorateurs de la peinture antique, et d'autre
part critique les peintres de son époque. ll affiche des goûts personnels qui
prouvent qu'il ne se laisse pas influencer par les préijugés et qu'il marque des
préférences parmi les idées des écrivains, et même chez ceux qu'il admire le plus.

Ainsi Greuze, qui a sans doute été le peintre à succès du )O/lllème siècle,
ne peint pas ses personnages de façon suffisamment ressemblante selon lui. Et
pourtant, ce peintre prétendit prêcher la vertu à ses concitoyens et conquit Diderot
qui ne consentira à l'abandonner que tardivement. Trente ans plus tard, David, en
traitant les plus graves sujets de I'histoire antique entreprendra de donner des
leçons de civisme à ses concitoyens. Notons qu'en général les commentaires de
Diderot dans les Sa/ons sont très positifs à l'égard de Greuze. En 1765, Diderot
écrit à propos de La mère bien-aimée:

"Cela est excellent, et pour le talent, et pour les moeurs. Cela prêche la
population, et peint très pathétiquement le bonheur et le prix inestimables de la
paix domestique. Cela dit à tout homme qui a de l'âme et du sens : "Entretiens ta
famille dans l'aisance ; fais des enfants à ta femme ; fais-lui-en tant que tu
pouras ; n'en fais qu'à elle, et sois sûr d'ètre bien chez toi."1

Pour Le mauvais fils puni:

"Du reste ces deux morceaux sont, à mon sens, des chefsd'oeuvre de
composition : point d'attitudes tourmentées ni recherchées ; les actions vraies qui
conviennent à la peinture ; et dans ce dernier, surtout, un intérêt violent, bien un
et bien général."2

Pour Boucher et Baudouin, Mercier se montre moins original. Ses opinions
coincident avec celles de Diderot. Tous deux estiment que ces peintres se
distinguent par I'indécence de leur peinture. Nous ne nous étendrons pas sur tous
les aspects concernant Boucher dans cette sous-partie car nous lui consacrons
quelques paragraphes dans la partie consacrée à la morale3.

En fait, les propos ambigus de Diderot peuvent être assimilés à un éloge
de I'originalité : seuls les conservateurs bornés soutenant envers et contre tout les
Anciens se montrent réfractaires à I'art de Boucher. Mais il est tout de même
difficile de louer un artiste qui s'éloigne tant des idées que l'on défend.

En 1763,

"Ge maître a toujours le mème feu, la mème facilité, la mème fécondité, la même
magie et les mêmes défauts qui gâtent un talent rare."4

"Quand on peint, faut-il tout peindre ? De grâce, laissez quelque chose à
suppléer par mon imagination...'É

Sa/on de 1765 :

t  saJon de L765, in Oeuvres esthétjques, Textes établ is, avec introductlons,
bibl iographies, notes et relevés de variantes par VauI Vernière, Paris, Garnier, L959. p.
5 4 6 .

2  r b i d - ,  p .  5 5 0 .
3  c f  in f ra ,  à  par t l r  de  1a  page 288.
{ sa.l .on de 7763, p. 451.
5  sa lon  de  L763,  p .  452.
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"Je ne sais que dire de cet homme-ci. La dégradation du goût, de la couleur, de
la composition, des caractères, de I'expression, du dessin, a suivi pas à pas la
dépravation des moeurs."1

"C'est la meilleure leçon à donner à un jeune élève, sur I'art de détruire tout effet
à force d'objets et de travail."2

Diderot, même s'il se montre réticent devant les essais de certains peintres,
témoigne d'une grande sensibilité. ll se montre parfaitement capable d'apprécier
les qualités techniques d'une oeuvre, même si, pour lui, ces dernières ne peuvent
suffire. Ainsi, dans le Salon de 1771, il écrit ces lignes à propos de Maurice
Quentin de La Tour, qu'ilfréquentait pourtant :

"Dans les ouvrages de La Tour, Cest la nature même, c'est le système de ses
inconections telles qu'on les y voit tous les jours. Ce n'est pas de la poésie ; ce
n'est que de la peinture. J'ai vu peindre La Tour ; il est tranquille et froid ; il ne se
tourmente point ; il ne souffre point ; (...) Obtiendraiton d'une étude opiniâtre et
longue le mérite de La Tour ? Ce peintre n'a jamais rien produit de verve ; il a le
génie du technique ; Cest un machiniste merveilleux.'€

Mercier, plus soucieux des thèmes et des messages énonés que de la
manière de le faire, s'est exprimé dans sa poétique sur I'art dramatique en
défaveur des essais modernisateurs :

"Que direz-vous, poétes roides, poëtes ampoulés, qui strapassez vos caracteres,
& les montez à I'extrême ; ne ressemblez-vous pas à ces peintres ineptes &
modernes qui nous offrent en plein sallon des tableaux où tout est rouge, blanc
ou verd ? La nature n'a point ces couleurs tranchantes, tout y est mélangé &
fondu par des passages doux & insensibles. Poëtes I vous me montrez la palette
de votre art, & je ne suis plus ému."4 & s

Montesquieu aime également que l'art du peintre ne soit pas trop
dérangeant. ll aime à être ménagé. Le public semble encore priser I'harmonie et la
douceur.

"Bien des peintres sont tombés dans le défaut de mettre des contrastes partout et
sans ménagement ; de sorte que, lorsqu'on voit une figure, on devine d'abord la
disposition de celle d'à côté : cette continuelle diversité devient quelque chose de
semblable. D'ailleurs la nature, quijette les choses dans le désordre, ne montre
pas l'affectation d'un contraste continuel ; sans compter qu'elle ne met pas tous
les corps en mouvement, et dans un mouvement forcé. Elle est plus variée que
cela ; elle met les uns en repos, et elle donne aux autres différentes sortes de
mouvement."6

Comme tout créateur cherchant la reconnaissance du public, Mercier
vitupère contre le conservatisme. Ce qu'il dit de la peinture vaut sans aucun doute
pour la littérature et il conteste que "plus les idées sont anciennes, mieux
elles valent : le siecle des Médicis n'y a pas encore droit de

l  sai,on de 7765, p. 453.
2saJ.on de L765, p. 460. Pour beaucoup de tableaux, Diderot s,exclame : "hors du

sa lonn.
3  .saJon de  777L,  p .  505,
o Du ?héâtre, ou Nouvel. Essai sur .1'Àrt Dramatique, Ansterdam, L?73, reprint GEORG

OIi4S VERIÀG HIIJDESHEIM - NEW YORK, J.973, p. J.08.
tLit tré, strapasser, 1. roaltraiter de coups. 2. terme de peinture, peu uslté,

Pelndre ou dessiner à Ia hâte et sans correctlon, en affectant La négligence eE Ia
faci l i té, tome 6, p. 6058. 11 sragit drun verbe employé par Denis Dj-derot dès 1758 (De - la
Poésie dranatJque) gu'il utilise pour exprlmer Ie fait de gâcher de la besogne, peindre à
la  hâ te .

6t'tol\ItesQutsu, Essai sur Je Goût dans Jes câoses de Jâ lJature et de f'A'.t, Pléiade,
tome I I ,  p .  1249.
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bourgeoisie.[...] Apelle & Zeuxis étoient les premiers peintres de
I'univers ; car leurs tableaux, à force de vétusté, n'existent plus..' [lll,
3261

L'ironie se fait cinglante et il paraît évident que les reproches ne sont pas
totalement injustifiés. Mais que signifierait une renommée trop facilement acquise
? La lutte pour la gloire se doit d'être rude pour que les élus méritent leur faveur.

Peut-être notre auteur ne pose-t-il pas correctement le problème lorsqu'il
affirme qu' "[u]n vieux tableau à moitié peint & effacé, dont on ne
distingue plus rien, sera préféré, parce qu'il est original, à un tableau
moderne & intéressant, dont la couleur est fraîche & agréable. Quel
est donc le défaut de ce dernier ? Le peintre est vivant.'' ilV, 561

La caricature est telle ici que I'on pourrait croire que Mercier privilégie le
caractère récent d'une production artistique, son côté neuf et pimpant plutôt que la
valeur intrinsèque d'une oeuvre. L'écrivain semble opposer de manière
catégorique le classique au moderne (ce qui est drailleurs tout à fait de son temps
et certainement de tout temps), la reconnaissance de l'un excluant impérativement
celle de I'autre.

Nous pouvons remarquer encore ici I'exigence de la qualité des couleurs.
Ce souci de la conservation du tableau en l'état où il est livré au public par son
auteur transparaît également dans les propos de Denis Diderot dans le Sa/on de
17671.

Depuis 1760, Chardin, qui figure parmi les amis du philosophe, a acquis la
célébrité. Mais au commencement de sa gloire, il n'a pas encore obtenu de
Diderot toute la reconnaissance de ses mérites. Celui-ci critique longtemps la
facilité supposée du peintre, sa négligence, son manque d'achèvement. ll met du
temps à s'imprégner de son art et à I'accepter. ll relève toutefois qu'il parle
admirablement bien de la peinture. Par la suite le critique va affiner son jugement
et de mieux en mieux comprendre I'art de Chardin,

Diderot s'élève de manière explicite contre la tyrannie des règles car, ainsi
qu' "[il] en demande pardon à Aristote, [...] c'est une critique vicieuse que de
déduire des règles exclusives des ouvrages les plus parfaits, comme si les
moyens de plaire n'étaient pas infinis. ll n'y a presque aucune de ces règles que le
génie ne puisse enfreindre avec succès. ll est vrai que la troupe des esclaves,
tout en admirant, crie au sacrilège."2. D'autre part "Les règles ont fait de I'art une
routine ; et je ne sais si elles n'ont pas été plus nuisibles qu'utiles.
Entendons-nous : elles ont servi à I'homme ordinaire ; elles ont nui à I'homme de
génie."3.

Nous reviendrons sur cette notion de règles dans la prochaine sous-partie.
1'Je nt lgnore pas que les modèles de Chardin, les natures lnanimées quti l  ini te, ne

chângent ni de place, ni de couleur, ni de formes i  et qurà perfect ion égale, un portrait
de La Tour a plus de nérite qurun norceau de genre de Chardin. Mals un coup de I'alle du
temps ne laissera r ien qui just i f le Ia réputation du prercier. La poussière précleuse s'en
lra de dessus Ia toi le, moiÈié dispersée dans les airs, rnoit , ié arrachée aux longues plumes
du vieux satulne. On parlela de La Tour, mais on verra Chardin." sa-lon de 7767. p. 493.

2 Denis DIDEROT, Pensées détachées sur La peinture, in Oeuvres esthétigues, ParLs,
Garn ie r ,  3 .959,  p .  753.

3 Pensées détachées sur - la peinture, pp. ?53-?54.
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Le discours tenu sur la peinture est I'occasion pour Mercier de montrer
combien sa pensée peut être complexe. S'il prend le parti des modemes d'une
manière incontestable, il se montre rétif aux tentatives novatrices des artistes
vivants bien qu'il défende ceux-ci d'une manière théorique. A vrai dire aucun
peintre ne trouve grâce à ses yeux. La technique et l'esthétique ne l'intéressent
guère, seul le contenu est privilégié.

Tout comme les arts, les mentalités changent et évoluent. Une nouvelle
période antiquisante commence alors même que de grands changements se
produisent dans la façon de considérer I'histoire. Et c'est là qu'intervient à
nouveau la polémique opposant Anciens et Modernes.

Lorsque Paul Hazard estime, ainsi que nous I'avons vu, que la Querelle
des Anciens et des Modernes est un signe des temps et marque une nouvelle
vision de l'Antiquité aux yeux des Européens, il indique plusieurs causes à ce
changement de mentalité.

La première de celles-ci est la perte de confiance dans I'histoire. On
abandonne le passé parce qu'on le soupçonne d'être faux. ll ne reste plus que le
présent, assez sûr et aussi les perspectives d'un avenir à construire. ll est vrai
que les historiens de l'époque avaient une vision toute particulière de leur fonction
et qu'elle était fortement confondue, bien souvent, avec une sorte de fiction
élaborée à partir de personnages ou d'événements réels. ll s'agit en quelque sorte
de romans historiques. L'histoire est placée au ban d'infamie par des détracteurs
virulents. Parmi ceux-ci nous trouvons les cartésiens, les jansénistes et moralistes
et également les libertins. Des penseurs, tel Bossuet, tentent d'imposer leur vision
de I'histoire, rapportée tout simplement à leur interprétation des textes bibliques.
Mais la chronologie point à l'horizon. Et l'égyptologie démontre que I'humanité est
plus ancienne que ce que nous apprend lAncien Testament. ll en est de même
pour les Chinois qui prétendent par leurs calendriers et annales avoir existé sur la
Terre bien avant que Dieu ait créé la lumière. L'archéologie offre aux historiens la
possibilité de donner un caractère scientifique à leurs recherches, mais cela ne se
fait pas du jour au lendemain. La mise en doute des éléments d'histoire
considérés comme incontestables permet de se détacher du despotisme de la
pensée classique du XVllème siècle, tout en utilisant les découvertes sur la
période de I'Antiquité pour tenter d'élaborer d'autres conceptions artistiques. Les
connaissances récemment acquises sur l'architecture ouvrent des horizons
nouveaux. Et I'art antique, revu et corrigé par les contemporains de Mercier, va
être remis au goût du jour.

Nous avons vu I'importance des thèses soutenues par Winckelmann
prônant I'imitation des anciensl. Son livre Hisfoire de fAft (764) proclame la
supériorité de l'architecture et de la sculpture grecques. D'autres personnages,
tels Diderot et Reynolds, tout en accordant à I'art une fonction moralisatrice et
d'éducation fondamentale diffèrent du précedent par leur analyse. Les références
à I'art antique et les comparaisons avec ce que les hommes du )O/lllème siècle

t  D'après ,fean-Rény Mantlon, "Lroei l ,  modes d'enploi.  Les psychés de Louis sébastien
Mercie!", in .Louis-SébasÈlen Mercier, un hêrétiqse en i,ittérature ouvrage collectif
élaboré sous Ia direct ion de i tean-claude Bonnet, Paris, 1995, Mercure de France, pp. 154 à
198, : "C'est un lecteur attentif de l[inckelnann, de lr"enthousiaste Winckeltrlann" pour gul
l ressence de  l tâ r t  rés ide  dans  les  scu lp tu res  cé lèbres  du  Be lvédère :  l -e  Torse ,
I 'Antinous, I 'Apol lon, etc.,  sculptures qurl l  suppose grecçfues et dont i l  a donné les
diverses descript ions dans son l l lstoire de l . 'art  chez Les Àncjens (L7641û. cité p t77.
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croient en connaître ne manquent pas d'alimenter les diverses discussions
concemant I'architecture qu'on ne peut laisser de côté dans une étude des arts au
)O/lllème siècle, tant les arts se nounissent les uns les autres et prennent leurs
appuis théoriques aux mêmes sources intellectuelles.

Le néo-classicisme en peinture triomphant à la fin du siècle est annoné
par le néo-classicisme en architecture. Tous ces bouleversements atteignent
évidemment le monde des lettres auquel Diderot appartient de plein droit.

1.4.3, Littérature

Tout comme dans I'art pictural, la peinture de la réalité ne consiste pas à
trouver un procédé reproduisant exactement un objet, un sentiment tels qu'ils
existent dans le monde réel, ce qui serait une gageure. A I'extrême, faire le
portrait idéal de quelqu'un serait recréer le modèle en chair et en os. ll s'agit, par
défaut, de donner I'illusion du réel, par des moyens détournés le plus souvent.

La littérature ne consiste pas à dire la vérité nue (d'ailleurs, on pourrait
s'intenoger sur ce qu'est la vérité et si la littérature a pour devoir de la faire
connaître) parce que la vérité est déjà transcendée par la littérature. ll existe mille
et une façons de dire ou de faire entendre une chose. La lecture d'un texte peut
faire appréhender des notions, des émotions touchant à I'universel lorsqu'il s'agit
d'un chef-d'oeuvre, mais trouvant autant d'échos que de lecteurs.

Mercier écrit dans De la Littérature ef des Littérateurs que "[chacun], quoi
qu'on en dise, est juge exact en Littérature de la manière dont il est affecté."l

Lorsque Diderot fait l'éloge de Chardin parce que son genre "est la vérité",
il fait allusion au respect des caractères moraux.

Par ailleurs, la langue normative, contraignante, s'avère irrémédiablement
impérialiste. N'oublions pas qu'elle sert au commandement. Dans une lettre à
Sophie Volland, Diderot écrit à propos d'une phrase d'apparence anodine : 'Voilà
une phrase singulière. Mais d'où vient donc que les expressions les plus honnêtes
sont presque devenues ridicules ? En vérité nous avons tout gâté, jusqu'à flal
langue, jusqu'aux mots."[S, 76]. Par ailleurs, la langue dit souvent beaucoup plus
qu'elle n'énonce. Pour Roland Barthes, une seule échappatoire : il ne reste aux
hommes du commun que la possibilité de "tricher avec la languerr et '. [c]ette
tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique, qui permet
d'entendre la langue hors-pouvoir, dans la splendeur d'une révolution
permanente du langage, [il] I'appelle pour [sa] part : littérature."2

'De J.a Littérature et des Littérateurs, sujvj d'un nouve.l exaJnen de 7a Tragédie
frangaise, YVERDON, 1778, Genève, Slat,kine Reprints, L970, p. 90.
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Nous en revenons au point de départ: la littérature n'est pas la réalité, use
d'une langue menteuse et tricheuse mais représente I'un des moyens de lutter
contre l'impérialisme de la langue.

Notre auteur se trouve opprimé dans le cadre qui nous est imparti par notre
culture. ll prône llinvention de mots nouveaux, parce qu'il sent bien que langage et
pensée entretiennent d'étroites relations.

Mercier n'expose pas vraiment dans le Tableau de Pais sa théorie sur une
littérature peignant la vérité, dont il revendique pourtant constamment la présence.
Evidemment ce qu'il dit à propos des auteurs subventionnés par l'état, donc
forcément ayant abdiqué une partie de leur liberté d'écrivain par la perte de leur
indépendance, n'est pas faux. Notre époque n'est pas exempte non plus de ces
problèmes. Certains débats actuels concernant la main-mise du ministère de la
culture sur les produits culturels et sur les artistes vont assez en ce sens. Mais en
revanche, peuvent être sujettes à caution ses allusions réitérées à la nécessaire
représentation de la vie, sans qu'on sache véritablement à quoi s'en tenir à ce
sujet.

La littérature, qui s'occupe toujours de sujets sérieux puisqu'elle rend
compte de I'humain, peut aussi mettre en oeuvre I'imaginaire le plus débridé et se
laisser aller à la fiction. Mercier lui-même nous a livré un ouvrage où il laisse libre
cours à ses fantasmes politiques (au sens le plus large) au sujet de la ville de
Paris telle qu'il la rêve. Dans le Tableau de Paris il semble faire peu de cas de la
fiction, élément pourtant fondamental de la création littéraire. ll s'oppose en cela à
Diderot, par exemple. Par ailleurs, il ne parle que très peu du roman et
principalement en I'opposant à la poésie. ll dit n'avoir "pas bonne opinion de
tout auteur qui, dans sa jeunesse, n'a pas fait un roman"2. En effet,
celui-ci "annonce par là même une sécheresse d'imagination & une
sorte de stérilité". Mercier indique les qualités nécessaires à un bon
romancier : "de I'esprit ; de I'usage du monde, la connoissance des
passions". Ces qualités sont inexistances chez les " versificateurs,
nivelant des mots" [Vlll, 2921.

LE ROMAN

Attachons-nous à tenter de déterminer le statut de ce genre littéraire au
XVlllème, apparu tardivement dans lAntiquité et ignoré autant qu'elle le peut par
la poétique classique, afin de mieux situer les positions prises par Mercier.

Définir le roman n'est pas chose aisée, loin s'en faut. Son objet est déjà fort
difficile à décrire. Ainsi, pour Henri Coulet, on peut parler "de l'épique, du lyrique,
du tragique qu'o! distinguera du dramatique : mais le romanesque n'est pas le
fond du roman..."3. Le même auteur développe les idées suivantes :

Le roman est
- un texte en prose (p. 8),

t BARTHES (Roland) , Leçon,
Collège de France, prononcée Ie 7

2 1vttt ,  2921.
3 Henri COULET,

Leçon inaugurale de la chaire de séniologie L i t térai re du
janv ie r  L9977 ,  Seu i l ,  19?8 ,  p .  16 .

.Le Roman jusqu'à La Révol.ut lon, Armand Colin, l-991, p. ?.
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- un genre sans forme préalable (p. 9),
- une fiction (p. 9),
- une histoire (p.12)
- un récit (p. 13)

et il ne montre que le concret (p. 9),

Dans la première moitié du X/llème siècle, il ne met en scène que des
personnages (de pure fiction) nobles aux aventures héroïques et merveilleuses.
La valeur ou le sentiment dominent. Les personnages moins relevés sont relégués
dans les "Histoires comiques". Par la suite des personnages pseudo-historiques
prennent le relais. Au cours des deux époques considérées, on peut relever
comme point commun remarquable aux romans produits une prolixité
exceptionnelle: le Grand Cyrus (1649 à 1653/ etla Clélie de Mlte de Scudéry
(1654 à 1660) comptent chacun plus de treize mille pages en dix votumes. Lei
publications s'étendent parfois sur de nombreuses années : vingt ans pour la
publication de I'Asfrée d'Honoré d'Urfé, de 1607 à 1627. Le roman du siècle est la
Pnhcesse de Clèves (1678) de Mme de La Fayette. Les femmes peuvent donner
leur mesure dans un genre tenu pour mineur et futile. Le roman fait figure de
"prose omée".

Au siècle qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce
travail, le roman ne sera guère mieux considéré, hormis par quelques originaux
qui ne craignent pas de ne pas bouder leur plaisir tel Mercier.

Les libraires du )o/lllème siècle établissent une classification tenant compte
de I'origine (grecque, anglaise...), de la forme (contes, nouveiles, romans
épistolaires...), du contenu (romans historique, d'amour, amusants, érotiques...).

La fin du siècle précédent voit paraître /es Aventures de Tétémaque, de
Fénelon, qui sera un succès d'édition au XVlllème siècle. R. Challe publie les
lllustres Françaises en 1713, roman sérieux qui illustre la vie privée exclue de ce
genre jusque là. La même année, dans le genre ironique sortent des presses les
Mémoires de la vie du Comte de Gramont, de Hamilton. Lesage donne une
première version de son Diable boîteux en 1707. Des parodies et des pastiches
sont établis à partir de grands romans du XVllème siècle. Viennent ensuite les
romans-mémoires qui s'imposent pendant les années 1735 à 1750. Des noms
comme Marivaux et Prévost sortent du lot. Touchant à ce genre comme à d'autres
encore (romans par lettres, contes, dialogues...), Claude Crébillon fait feu de tout
bois. Le conte moral surgit au milieu du siècle avec Marmontel et Voltaire lance la
mode du conte philosophique.

Jusqu'en 1760 la production est dominée par les oeuvres de Lesage,
Marivaux, Prévost, Crébillon, Voltaire et Rousseau.

On constate de légères modifications de perception du roman, un peu
après le milieu du siècle. Le roman épistolaire rivalise avec les mémoires. Si le
chef-d'oeuvre reste en la matière Julie ou la Nouvelle Hétoise (1761) de
Rousseau, d'autres oeuvres seront retenues par la postérité tetles La Paysanne
pervertie (1784) de Rétif de la Bretonne et surtout Les Liarso ns dangereuses
(1782) de Laclos. Les autres types de romans ne sont pas exclus et on trouve
d'autres succès avec Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre (17S8)
notamment. Jacques le Fatalisfe de Diderot publié confidentiellement dans la
Conespondance liftéraire en 1778 sera édité à titre posthume. Vers la fin du
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siècle, le roman de moeurs et le roman d'analyse sont dépassés par le roman
moral, sentimental et celui de passion et d'aventures. Le fantastique connaît de
belles heures.

Les aspects pouvant être perçus positivement par Mercier, selon ses idées,
sont qu'au cours du XVlllème siècle le roman met en scène les conditions sociales
et commence à prendre en compte la bourgeoisie. La relation de petits faits vrais
(chez Richardson par exemple) suscite I'enthousiasme chez Diderot et notre
auteur. Ces qualités, ainsi que nous I'avons vu, sont exigées par notre auteur pour
les pièces dramatiques. Cependant, certains éléments peuvent être considérés
comme rédhibitoires par le moraliste et I'idéologue. De plus, il s'agit de création,
de poésie à l'état pur, dimension que Mercier ne semble pas reconnaître de
manière explicite. Dans le roman, tout naît de l'imagination de I'auteur. Cetui-ci est
un véritable démiurge. Nous retrouvons ici les idées exprimées par Diderot sur la
création théâtrale dans la comédie.

Henri Coulet s'exprime ainsi :

"Le roman est le demier-né des genres littéraires et surtout le plus indépendant :
ce genre informel, où une oeuvre n'est réussie que si elle a créé sa propre formê,
devrait ètre celui où I'imitation servile fût le plus inutile et le plus méprisable ;
mais en fait, s'il laisse une libre carière à I'initiative du génie créateur, il interdit
aussi I'imitation absolument formelle."l

Les oeuvres du XVlllème siècle portant le nom de roman n'auraient sans
doute plus la même dénomination aujourd'hui. Ainsi Voltaire appelle romans ou
histoires ce que nous appelons confes. De la même fagon, certains romans se
voient dotés de noms divers tels que lettres, mémoires, confessions, hisfoires...
Sur six cents titres nouveaux édités de 1720 à 1750, six seulement revendiquent
I'appellation de roman.

Le genre a du mal à acquérir un statut. L'absence de règles empêche sans
doute que le roman trouve sa place parmi les arts poétiques. ll n'est pas possible
de se référer à des modèles antiques. Le seul ancêtre reconnu dans la catégorie
auteur de roman comique et réaliste est Furetière, pour son Roman bourgeois
(1666). D'une manière générale, le roman ne se voit pas accorder beaucoup de
crédit. Les sujets abordés, la licence des propos, suscitent I'opprobre des
moralisateurs. Pourtant il est vendu, lu et surtout écrit.

En fait, il semblerait que la capacité d'écrire un roman établisse la preuve
de la qualité "sociale" de l'écrivain pour une part et de ses atouts intellectuels
d'autre part car celui "qui n'a pas su faire un roman, me paroît n'être point
entré dans la carrière des lettres par I'impulsion du génie."[vlll, 292!

Mercier fait l'éloge ensuite de son ami Rétif de la Bretonne (nous y
reviendrons un peu plus loin) sans doute plus pour répondre à des attaquei
contre ce dernier, que par souci de le porter aux nues et de l'ériger en modèle
incontesté du romancier parfait. Nous ne doutons pas ici de sa sincérité mais
pensons que sa culture littéraire I'autoriserait assurément à citer d'autres auteurs
avec lesquels il n'entretiendrait aucun rapport personnel, ce qui lui permettrait
d'émettre des opinions à caractère plus général. Mais après tout, peut-être lui

'COULET, . te Ronan jusqurà Ja Révol .ut ion,  p.  !7.
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faisons-nous !à un mauvais procès car le Tableau de Pais est justement un livre
où I'auteur ne se livre pas à des réflexions théoriques pures mais plutôt à I'exposé
de ses humeurs, sentiments et pensées liés à la vie quotidienne au sens le plus
large.

Dans un autre tome, I'auteur se fait plus précis quant à sa revendication de
réalisme littéraire. L'objet du passage dont nous extrayons la citation qui suit est la
critique des auteurs d'ouvrages politiques, mais nous allons ici nous contenter de
la référence au roman.

"Comme dans les romans les personnages ne mangent point, ne boivent point,
(ce qui seroit ignoble à dire) ne sont malades que d'amour, & vivent au moyen
d'une cassette toujours sous entendue,[...]"[Vl, 146]

1.4,3.1. Les Académies

"[Les afficheurs] sont quarante, ainsi qu'à I'académie françoise ; & pour une plus
grande similitude, aucun afiicheur ne peut ètre reçu s'il ne sait lire & écrire. On
dispense I'afficheur de tout autre talent, ainsi qu'il arrive quelquefois dans
l'illustre compagnie créée par le ministre despotique & versificateur."[Vl, 89]

Un portrait de Mercier était destiné à servir de frontispice à certains des
tomes du Tableau de Pais. En dessous figure la mention selon laquelle l'écrivain
est membre de plusieurs académies. Voilà pour éloigner de nous toute suspicion à
l'égard de son objectivité quant à la critique de ces nobles assemblées d'écrivains,
nonobstant le fait qu'il ne fasse pas partie de la plus prestigieuse d'entre elles.

Soucieux de démontrer son indépendance vis-à-vis des autorités, Mercier
s'attaque violemment à une institution vénérée par la majorité des gens de lettres :

"L'Académie française, si célebre entre nos majestueuses barrieres de sapin, &
n'ayant plus d'existence au-delà, se déroberoit-elle à nos pinceaux ? Non : elle
appartient spécialement au caquet de la grande ville. Richelieu ne pouvoit
former un établissement, même par instinct, qui ne tendît au despotisme.
L'institution de I'académie est visiblement une institution monarchique. On a fait
venir dans la capitale les gens de lettres, comme on y a fait venir les grands
seigneurs, & par les mêmes motifs, pour les avoir sous la main. On les tient plus
en respect de près que de loin.[...] L'écrivain cherche à ne pas déplaire, à éviter
du moins ce désagrément ; & la vérité n'a plus, sous son expression dénaturée,
une physionomie vivante.'Tlll, 31 6l

LAcadémie française est accusée de prétention outrée. Ses membres,
voués à I'immortalité, imbus d'eux-mêmes, méprlsent ouvertement les écrivains,
humbles mortels, pourtant en activité, eLrx. Cette outrecuidance ne manque pas
de heurter les sentiments républicains de notre auteur revendiquant l'égalité entre
les hommes et la reconnaissance du mérite de chacun par des faits et non par
des titres. De plus les critiques acerbes et assassines sur les ouvrages qu'ils
s'arrogent le droit de juger ne permettent pas de faire croire en leur impartialité et
en leur bon sens. Mercier conteste la prétention de lAcadémie à être "un
tribunal réel, qui commande au goût & et est fait pour le régler" et "que
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le titre d'académicien emporte avec soi I'idée d'un juge absolu des
arts" flll, 3231.

Le vocabulaire employé : "tribunal", "commandef', "régle/', 'Juge absolu"
met en relief I'acrimonie manifestée par Mercier contre le monopole de I'académie.
De toute évidence, I'auteur se montre partisan du libératisme, dans quelque
domaine que ce soit (commerce, art, etc.).

"Ce corps deviendroit utile, s'il secouoit jamais les misérables préjugés qui
I'investissent, & s'il osoit adopter un goût diamétralement opposé à celui qui
I'anime ; Cest-àdire, si au lieu d'un ton & d'une maniere locale, qui ressemble à
la couleur d'une école de peinture, il appercevroit enfin I'immensité de l'art qui
exprime la pensée ; s'il invitoit, s'il admettoit tous les tons, tous les styles, toutes
les manieres, & qu'il sût qu'il n'y a point de regles fixes pour cet art inconnu, qui
rend sur le papier la force de nos idées & la chaleur de nos sentimens."fi1], 320]

Assurément la fin de cette citation montre combien Mercier est
parfaitement conscient du caractère atypique de la littérature et de I'inexistence de
techniques particulières requises pour écrire. Le matériau exploité tant sur le plan
du langage que des idées et des sentiments relève de I'abstrait.

La discorde règne entre les quarante académiciens, ce que n'apprécie pas
Mercier plaidant pour la paix et I'harmonie, tâche incombant aux gens de lettres et
par là-même exigeant qu'au sein même de cette confrérie règne I'entente la plus
parfaite. Cela n'exclut évidemment pas la différence.

Mais le reproche majeur fait à cette élite consiste à dénoncer son
incapacité à produire une oeuvre digne de sa prétention. Voilà le portrait de
I'académicien qui "[q]uand il a obtenu ce titre, [...] s'imagine alors que ses
ouvrages sont pénétrés de goût : ce qui n'est pas ; car tel a du goût
pour apprécier les productions d'autrui, & n'en a pas pour ce qu'il
fait."flll, 3251.

Ne peut-on pas effectuer aussi le raisonnement qui découlerait
de cette affirmation : celui qui n'est pas capable de réaliser un livre de
qualité n'est pas apte à juger de ce que font les autres. Les critiques
sont souvent accusés de dénigrer un travail qu'ils ne sont pas en
mesure de produire eux-mêmes.

"L'académie françoise a décidé d'avance que tous les ouvrages de son crû
seroient réputés des morceaux de goût ; elle I'a tant dit & répété, qu'on pourroit
croire qu'elle est vraiment persuadée de ce qu'elle avance. Faut-il la troubler, lui
ôter une illusion si douce ? Non, laissons-lui cette jouissance innocente."fVlll, 30]

Peut-être pas si innocente que ça si le succès (ou la perte) d'un
écrivain en dépend.

Pour donner une petite idée du cuniculum yifae des académiciens, nous
relatons ici ce que Grimm écrit du passé de I'abbé Batteux, auquel nous faisons
référence dans ce travail :

"M. l'abbé Batteux de l'Académie des inscriptions et belles lettres, auteur de
quelques ouvrages médiocres et peu connus, comme un cours de belles lettres,
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et le livre qui a pour titre /es beaux arts réduits à un même principe, sans compter
une mauvaise traductio n d'H orace."1

Grimm, dans sa Conespondance liftéraire, à travers les propos d'un
philosophe qu'il admire énormément, nous dresse un portrait fort ironique des
académiciens:

"M. de Voltaire a dit quelque part qulun discours de réception et d'entrée à
I'Académie française était composé de quatre ou cinq propositions essentielles.
La première que le Cardinal de Richelieu était un grand homme, ee qui
n'empéchait pas en second lieu le chancelier Seguier d'être de son côté un grand
homme, sans compter troisièmement que Louis quatorze avait été aussi un grand
homme ; mais que quatrièmement l'académicien auquel on succède, avait été
surtout un très grand homme ainsi que le Directeur, le Secrétaire et mème tous
les membres de I'Académie ; et puis cinquièmement lui récipiendaire pourrait
bien ètre aussi une espèce de grand homme. Ce qui fait que de tous ces
ingrédients de grands hommes on compose ordinairement le discours le plus plat
et le plus insipide qui se débite dans le Royaume des Gaules oùr cependant il
s'en débite tant de cette espèce.'2

Continuons un peu avec Voltaire et ses écrits sur les académiciens. ll leur
consacre une lettre philosophique, celle dont est extraite la citation précédente
reprise par Grimm. Après avoir vanté les mérites des académiciens des sciences
français, en les comparant avec leurs homologues anglais, il regrette I'absence
outre-manche d'une institution comparable à celle de lAcadémie française :

"Les membres de ce corps auraient eu un grand avantage sur les premiers qui
composèrent I'Académie française ; car Swift, Prior, Congreve, Dryden, Pope,
Addison, etc., avaient fixé la langue Anglaise par leurs écrits, au lieu que
Chapelain, Colletet, Cassaigne, Faret, Perrin, Cotin, vos premiers Académiciens,
étaient I'opprobre de votre nation, et que leurs noms sont devenus si ridicules
que, si quelque auteur passable avait le malheur de s'appeler Chapelain ou
Cotin, il serait obligé de changer de nom."3

Nous voyons donc se confirmer les accusations de Mercier. Voltaire dit
encore de cette Académie qu"'elle n'écrit point de Mémoires [...] mais elle a fait
imprimer soixante ou quatre-vingts volumes de compliments."4

Mercier, déjà fort difficile en matière de poésie, la voue aux gémonies
lorsqu'elle est "d'origine académique".

"Dieu nous garde de la poésie de I'académie française ; elle va toujours en
déclinant, & voilà où aboutit le ton préceptoral que quelques-uns de ses
membres ont eu la confiance de prendre."[Vlll, 29]

L'écrivain ne recule devant rien pour humilier les orgueilleux académiciens.
Ainsi, il n'hésite pas à faire un amalgame entre ce groupement d'hommes
importants et des femmes qu'a priori rien ne distingue. En effet, les maîtresses de
maison, elles aussi, s'adonnent au cercle et à la critique littéraires :

"On trouve donc aujourd'hui l'académie françoise dans beaucoup de maisons.
ll n'est plus besoin d'aller au Louvre pour y entendre des vers & de la prose ; on

1 GRII,û4, correspondânce Jittéraire, l.er janvler - L5 Juin 1?6J., t.exte éÈabli et
annoté par Ul- la Kôlvj-ng, Lettre du 15 février L76L, tome L, p. 38.

2 GRII*n{, Correspondance littéraire, J.er Janvler - 15 juin J.?60, text.e établi et
annoté par Sigun Dafgard, Lettre du 15 nai 1760, t .ome 1, p. 96.

3 VoLTÀIRE, Lettres PhTTosophiques. Lettre 24, Paris, Garnier, édition de R. Naves,
L 9 6 4 ,  p .  1 3 6 .

nvoLTArRE,  ib id . ,  p .  13G.
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en fait dans le monde tout aussi bien que les jurés beaux-esprits. lls n'ont de plus
que le ridicule de leurs prétentions exclusives."Vl, 302-3031

Dans le même tome, nous trouvons p. 299 la mention de "Bureaux
d'Esprit" désignant ces salons.

Ailleurs, I'académicien est présenté comme un pilier de café ou de salon,
un personnage dédaigneux, se plaignant de la décadence des arts, et du public,
indigne de le lire. Le style est emporté, la pointe de la plume acérée :

"Que fait-il là, dans ce café ou dans ce salon, cet académicien, pilier de t'endroit
? Quel est son emploi ? 1l fait I'oracle ; il prend le dédain pour de la hauteur ; il
enseigne à la jeunesse à beaucoup respecter les écrivains qui n'écrivent pas ;
preuve incontestable, selon lui, de supériorité & de goût. ll gémit ensuite de la
décadence de la littérature. Le siecle est indigne de le lire ; il faudroit que tes
esprits fussent d'abord préparés, pour pouvoir bien goûter son style & ses idées ;
aussi s'enveloppant dans un dédaigneux silence, il paracheve académiquement
son rôle de nullité, qu'il ne surmontera point, malgré les deux muscles
rengorgeurs de sa tête capable."[Vlll, 881

Mercier s'intéresse également à lAcadémie des Inscriptions et des
Belles-Lettres où "plus les idées sont anciennes, mieux elles
valent."flll, 3261. ce jugement rappelle ce que Mercier écrivait à
propos de la peinture.

Moins célèbre que sa soeur aînée, pas plus que celle-ci elle n'emporte les
suffrages de Mercier car "[]es inscriptions de la place Vendôme sont
d'une pesanteur insipide & d'une longueur fatigante" flV, 2281

Ce dernier ne semble pas désespérer de la cadette pourtant. ll parle même
de "l'oppose/'à l'Académie française. Rivale et postérieure à cette demière,
lAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres serait-elle chargée de réaliser ce que
la fille de Richelieu s'est avérée incapable de mener à bien ?

"Le public, ou plutôt l'opinion, a mis entre ces deux corps un grand intervalle.
ll seroit facile néanmoins d'opposer I'académie des belles-lettres à l'académie
française, si la premiere vouloit s'humaniser un peu avec les belles-lettres,
puisqu'elle en porte le nom, goûter de la littérature moderne, réciter quelques
vers frangois, & ne point faire de divorce avec le bel-esprit."fll, 329]

La lecture de Voltaire confirme la validité du jugement de notre
auteur:

"L'Académie des Belles-Lettres s'est proposé un but plus sage et plus utile, c'est
de présenter au public un recueil de Mémoires remplis de recherches et de
critiques curieuses. Ces Mémoires sont déjà estimés chez les étrangers ; on
souhaiterait seulement que quelques matières y fussent plus approfondies, et
qu'on n'en eût point traité d'autres. On se serait, par exemple, fort bien passé de
je ne sais quelle dissertation sur les prérogatives de la main droite sur la main
gauche, et quelques autres recherches qui, sous un titre moins ridicule, n'en sont
guère moins frivoles."l

Pourtant il semblerait que Mercier confère à cette assemblée un
rôle qu'elfe n'a pas à assumer. En effet, L'Académie des lnscriptions

TVoLTAIRE, Lettres phiJosophiques, .Lettre 24, p. Lg1.
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et belles-lettres, fondée par Colbert en 1663, (l'Académie française
est créée en 1634), d'abord appelée "Petite Académie" est chargée
de travailler aux médailles, aux inscriptions, aux devises. En 1683 elle
est rebaptisée Académie des Inscriptions et Devises. En 1701 ellle est
transformée en Académie des Inscriptions et Médailles. Sa tâche est
alors de faire des médailles sur les principaux événements de
l'histoire de France sous tous les règnes. Elle explique les médailles
et s'occupe de la description des antiquités et monuments de la
France. c'est en 1716 qu'elle devient I'Académie Royale des
lnscriptions et Belles-Lettres. Supprimée en 1793, elle sera rétablie en
1803.1 Les propos de Mercier paraissent non fondés puisqu'il s'avère
que, jamais au cours du XVlllème siècle, bien qu'elle soit issue de
I'Académie française, cette Académie n'ait eu pour fonction de
s'occuper des Lettres.

1 .4.3.2. Querelles littéraires

Mercier accorde beaucoup d'importance à I'entente qui devrait régner entre
les gens de lettres, devant partager les mêmes objectifs et être animés par des
préoccupations humanitaires. Pourtant I'harmonie des sentiments et la cordialité
ne dominent pas, selon lui, parmi les écrivains. En fait, selon Gaxotte, ils ne
passent pas tant de temps que cela à s'entredéchirer et peuvent trouver des
terrains d'entente, notamment en ce qui concerne leur recherche de
reconnaissance:

"Dans notre )O/lllème siècle parisien, cette société a marqué, pour quelques
dizaines d'années, I'avènement des gens de lettres en tant que puissance
politique et sociale. Conscients de l'attention qu'on leur porte, s'attaquant à tous
les sujets avec une liberté et une précipitation extrêmes, sachant le bruit qu'ils
peuvent faire, le ridicule qu'ils peuvent répandre, le trouble qu'ils peuvent
susciter, ils revendiquent, ils exigent une place privilégiée, d'autant moins
endurants que leurs devanciers, sauf protection du roi, ont plus enduré. Tous,
dans cette lutte, se sentent solidaires, mème quand le reste les sépare."z

Néanmoins, la discordance entre les idées et les opinions exprimées
demeure grande et les querelles fort nombreuses. Des oppositions ne se
manifestent pas seulement entre les lettrés mais aussi entre ceux-ci et d'autres
confréries, bien que par ailleurs soit réfutée I'idée d'appartenance à un "corps"
[Vlll, 1101, qui serait prtâjudiciable à la liberté et à la responsabilité de chaque
écrivain. Cette idée est explicitée dans De la Littérature ef des Littérateurs.

"ll faut travailler avec soin I'intérieur de notre âme, qui est le sanctuaire où
résident les images et les pensées. La Science n'est faite que pour conduire à la
morale qui nous est nécessaire ; à la morale qui nous apprend à ètre patients,
modérés, doux, et qui, en nous parlant de nos semblables, nous enseigne tout ce
que nous leur devons. Un Philosophe qui médite seul, qui scrute différents
objets, qui les examine tranquillement sous tous leurs rapports, est plus en état
d'approcher de la vérité, qu'une assemblée d'hommes qui discutent, délibèrent,
argumentent, et l'axiome de Montesquieu est bien vrai, lorsqu'il dit que plus les
têtes s'assemblent, plus elles se rétrécissent. Les Ecrivains ne doivent faire
corps que par leurs idées."3

1D'après LtEncycTopaedja UniversaJls ( tome L,  France,  1.989) et  le puid L996 chez
Robert  I ,af font .

2Pierre GAXOTTE, Par is au Xyf f fène s jêc. l ,e,  par is,  Arthaud, 1968.
t  De La Lt t tétature eÈ des - t i t térâteurs,  note 4,  pages 13-14.
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L'agora ne semble pas représenter pour notre auteur I'idéal démocratique
et Mercier semble rejeter la possibilité d'enrichir sa connaissance par des
discussions avec des pairs. ll présuppose aussi que les idées des gens de lettres
sont, ou devraient être, communes à tous.

Pour pouvoir se prévaloir du titre, les "écrivains", selon Mercier, ne doivent
avoir d'autre ligne de conduite que celle qu'il prône. Peut-être généralise-t-il trop
ses idées personnelles. Devenu lui-même avocat pour défendre ses droits
d'auteur contre les comédiens, il affirme que "[]es avocats de Paris sont
ennemis nés des gens de lettres ; parce que ceux-ci, plus
philosophes, remontent aux principes, tendent à simplifier toutes les
questions, & que d'ailleurs ils immolent toutes les autorités des vieux
livres à l'autorité de la raison."fll, 431.

Que penser de cette apparente condescendance envers les écrivains ?
Font-ils vraiment preuve des qualités mentionnées ici ? ll n'est pas évident que la
littérature soit simplificatrice et s'en tienne à I'essentiel. ll s'agirait plutôt le plus
souvent d'enrober des évidences et de donner à quelques idées sommaires des
fioritures, qui peuvent d'ailleurs avoir un charme certain. Mercier, qui se veut
rationaliste, préoccupé par les soucis humains, oublie que l'homme a une
dimension spirituelle et qu'il est animé aussi de sentiments. La beauté, l'amour ne
semblent pas avoir droit de cité dans la littérature qui pourtant n'existerait pas
sans ces idéaux.

Le règne de la raison, souhaité ardemment par les Lumières, constitue
certainement plus un idéal recherché qu'un état de fait. Le désir de faire une
oeuvre belle, utile et reconnue n'est pas nécessairement, selon nous, un point
commun à tous les littérateurs. Selon Mercier, "[]es écrivains se battent pour
la gloire : fes avocats se battent pour la gloire & pour la soupe."[ll, 44]

Le reproche de mercantilisme a pourtant également été fait par Mercier aux
gens de lettres et en réalité, les auteurs n'étant pas rétribués directement à partir
de la vente de leurs livres, leur renommée et la reconnaissance des grands est
susceptible de leur apporter des biens moins immatériels. Le souci de sa
subsistance se retrouve nécessairement dans I'une ou I'autre profession.

Une chose nous déconcerte : le désintérêt de Mercier pour le rôle
fondamentalement culturel de I'acte d'écrire. Son souci de faire table rase du
passé, tant au niveau du patrimoine architectural (avec des réserves cependant,
puisque les monuments sont des vestiges du passé et un témoignage pour les
générations suivantes) qu'artistique, en ayant le sentiment que ce qui naîtra
approchera de la perfection, témoigne d'un manque de distanciation. L'histoire des
arts ne montre-t-elle pas que les conventions qui s'effondrent se voient
remplacées par des vérités qui deviennent à leur tour conventions caduques et
rejetées ?

Au XVlllème siècle on a eu envie d'un art plus vrai... qu'est-ce que le vrai ?
Chaque époque a sa vérité. Certes, pour aller de I'avant on peut considérer
comme non avenu ce qui se révèle dépassé mais il demeure impossible de tout
renier sans mettre gravement en péril les fondements mêmes de notre société, ce
qui est pourtant arrivé au XIXème siècle à notre déjà vieille Europe.
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Les avocats ne sont pas les seuls ennemis ou adversaires des lettrés. Sont
cités : les demi-littérateurs, les riches incapables d'écrire lvlll, 113-1141.

Les "demi-littérateurs" sont ceux qui ont rêvé d'entreprendre une canière
dans les Lettres, I'ont souvent commenée puis I'ont abandonnée par manque de
persévérance ou devant l'absence de sucês. Les riches cherchent à obtenir une
estime qui ne doive rien à I'argent.

'Tout lecteur doit de la reconnoissance à tout auteur. Celui qui ne lit pas doit
savoir encore que la langue, la société & les moeurs doivent infiniment à la
classe des écrivains."[Vlll, 114]

Donc pourquoi rejeter les "vieux livres" ?

Grimm, plus prudent, quoique ouvert aux nouvelles formes d'arts, accorde
son respect aux Anciens. Diderot, quant à lui, se montre extrêmement circonspect
à leur égard :

"Quand on examine d'un oeil philosophique et sévère, la plupart des anciens
poètes, on est désolé de voir les plus belles langues et les plus beaux genres
employés à des puérilités. N'est-il pas bien étonnant que ceux qui ont passé leur
vie à écrire des fables ineptes soient devenus nos maîtres dans I'art d'écrire la
vérité, et qu'on ne puisse ètre qu'un peintre médiocre sans avoir fréquenté cette
école. Cela est pourtant vrai. Lisons donc les anciens ; écrivons s'il se peut
comm€ eux; mais tâchons d'écrire de meilleures choses."l

L'auteur marque à plusieurs reprises son désintérêt pour la poésie de son
époque. ll distingue le poète du versificateur:

"Les versificateurs ne me pardonneront pas ce chapitre ; je parle néanmoins en
leur faveur, & les poëtes m'entendront." flll, 611

Celui-ci manque de goût, est inculte, condamne ce qu'il ne connaît ni ne
comprend, montre une outrecuidance sans borne, "déraisonne & rétrécit ses
idées"fi], 59]. Les auteurs anglais, admirés par Mercier, sont rejetés et ignorés
par la majorité de ses contemporains.

Le vers continue à être en usage malgré la querelle de la fin du XVllème
siècle et les discussions sur sa place dans les pièces de théâtre.

Les querelles se poursuivent autour de la poésie pendant toute la première
partie du siècle :

"Ce débat serait de toute première importance pour l'évolution de la poésie s'il
exprimait seulement, dans sa continuité et son universalité, un goût passionné
pour la lecture des poètes et I'impatience de faire admettre des formes nouvelles
de la création. On peut quelquefois soupçonner qu'il a été entretenu avec
quelque complaisance. Antoine Adam, puis Werner Kraus et Hans Kortum ont
expliqué le conflit social et politique sous-jacent à la Querelle des Anciens et des
Modernes : la discussion littéraire n'est plus guère alors qu'un moyen
d'expression, et l'on se désintéresse des conséquences pratiques du débat."2

Le débat tourne autour de points constants qui sont :
t Article de Diderot se trouvant dans 1a cotnespondance L|ttérajre de crimm, Lettre

du L5 avri l  1?60, texte étabLi et annoté par sigun Dafgard, tome 1, p. 83.
2I,,NAÀIT, La chute d'Icare, -Lâ crlse de Ja Poésie françaJse, 77OO-7750, ! lbralr ie

Droz ,  cenève-Par is ,  L981, ,  pp .  56-57 .
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* la frivolité de la poésie,
* I'immoralité de la poésie.

Certains, tels Fénelon ou Rollin, veulent sauver cet art en péril en le
teintant de religiosité.

Nous retrouvons ici encore le problème de la rime au théâtre, déjà évoqué
précédemmentl. En effet, il existe un lien extrêmement fort entre poésie et art
dramatique. A propos de La Motte :

"lci apparaît en pleine lumière une ambiguîté fondamentale du débat :
explicitement, il concerne l'ensemble de la poésie ; implicitement, il renvoie le
plus souvent aux seuls problèmes du théâtre. Nulle part mieux qu'au théâtre on
ne distingue les inconvénients du vers : nulle part aussi, ses avantages et ses
prestiges. Poète, Cest auteur tragique essentiellement ; lyrique, élégiaque,
fabuliste, épistolier, par accident ou exercice. Si un poète commence par
s'appliquer à d'autres genres, le public attend qu'il ait écrit sa tragédie pour le
sacrer vraiment poète : la fonction que remplit au sein de la société celui
qu'anime un talent poétique, Cest de fournir au théâtre I'aliment dont il a
infiniment besoin, dans une soif de renouvellement qu'aucune réussite ne peut
apaiser, qu'aucun corpus classique, si riche soit-il, ne peut suffire à satisfaire."2

La contestation des rimes repose sur les arguments suivants, selon S.
Menant:

* théoique : "La rime ne peut pas se déduire d'une théorie de I'art
fondée sur l'imitation." (p. 92) ;

" historique : "la rime crée un effet grossier parce qu'elle est d'origine
barbare ; ni le latin, ni le grec, ni la plupart des grandes littératures
étrangères n'y recourent." (p. 93) ;* pédagogique : "|'application à rimer détourne de la vraie poésie." (p.
e3) ; * pratique: La Motte pense que la nécessité de trouver des rimes nuit
à la création (p. 94) ;* philosophique: "la rime entraîne une dégradation du sens" (p. 94) ;* esthétique : "la rime est monotone" (p. 95).

Le vers est pratiqué par les mondains et demeure la forme apte à épouser
tous les discours. L'épopée, citons en exemple la Heniade de Voltaire, la satire
où excellent Voltaire encore et Jean-Baptiste Rousseau, la méditation morale et
philosophique (les mêmes), la poésie galante (Parny, Poésies érotiques, 1778),la
poésie tout court (Saint'Lambert, Les Saisons, 1769 ; Delille les Jardins),
requièrent le vers. Si le siècle ne s'impose pas comme poète, il n'en demeure pas
moins que les romantiques français ont beaucoup emprunté aux poètes de la
deuxième moitié du siècle.

Sylvain Menant dans son livre consacré à la poésie de la première moitié
du XVlf fème siècle : La Chute d'lcare, La Crise de Ia Poésie française, 1700-1750
analyse le mode de transmission et de création de la poésie et peut-être
pouvons-nous voir dans celui-ci une des raisons qui font que Mercier se montre
distant envers un genre qu'il a lui-même pratiqué dans sa jeunesse.

' c t ,  i n f r a  1 . 4 . 2 .  p .  L 3 0 .
tI"ENAI'IT, p. ?G.
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"Le collège est certainement alors, le cadre privilégié où se transmet cette
tradition. A l'âge où les vocations se décident, la jeunesse s'y trouve presque
toujours enfermée, intellectuellement au moins."l

Les Jésuites cultivent les belles-lettres. La conception de la poésie se
développe à partir de I'enseignement scolaire. S'ils sont les principaux vecteurs de
la discipline, ils la maintiennent dans un cadre de règles et de thèmes très strict et
très contrôlé.

"Pourtant les principes des Jésuites ne semblent guère favorables à la poésie.
Elle est suspecte d'immoralité : la Ratio précise que le Père Provincial "aura le
plus grand soin, et regardera comme très important, de ne pas laisser pénétrer
dans nos classes aucune oeuvre poétique, ou toute autre qui puisse blesser
I'honnèteté et les bonnes moeurs ; à moins que l'on n'ait retranché de ces
ouvragês les choses et les mots déshonnêtes." (Rfule 32 du Provincial). C'est le
contenu, et non la forme poétique, qui est visé. Les règles du Professeur
d'humanités insistent à nouveau sur la nécessité "d'expurger de toute obsénité"
les poésies choisies qu'on étudiera en classe (Règle l). Cette méfiance
qu'éveillent les poètes fatins est exacerbée quand il s'agit de poètes en langue
vulgaire.'€

Les principaux reproches faits à la poésie sont les suivants :* La poésie a dégénéré, est impure, s'est détachée de I'amour de
Dieu, seul autorisé.

" Elle serait l'école de la facilité.
* Elle détournerait l'élève des activités sérieuses et utiles.

Par conséquent les seules poésies accréditées sont la grecque et la
romaine et les auteurs les plus étudiés sont Mrgile et Horace. En effet, bien que
ces inconvénients représentent des obstacles importants, la poésie fait partie de
I'enseignement. En voici les raisons

"L'importance accordée à la rhétorique, I'utilité reconnue aux exercices
intellectuels gratuits, la connaissance nécessaire de la mythologie, la recherche
de procédés de mémorisation, autant d'occasions pour la poésie de pénétrer
dans les programmes et de se faire admettre peu à peu."3

Par ailleurs la versification est ressentie comme mécanique. Cet aspect
réunissant règles et contraintes plaît aux pédagogues. Ceux-ci présentent aux
apprentis-poètes des manuels fournissant thèmes, matières et techniques.

ll existe différents genres en poésie. La pastorale connaît un grand succès
jusqu'en 1750, mais on trouve également des contes en vers et des poésies dites
"fugitives"4.

"Par opposition avec cette phase de déclin, ou de métamorphose, la première
moitié du siècle apparaît, pour des poésies fugitives, comme une apothéose.
C'est d'Alembert, qui, faisant en 1751 un bilan des acquis de son siècle, souligne
I'inégalable réussite de Voltaire dans ce domaine : "Ses pièces fugitives,
supérieures à toutes celles que nous estimons le plus, suffiraient par leur nombre
et par leur mérite pour immortaliser plusieurs écrivains." [Discours préliminaire,
Encyclopédie, t. l, p )fiXlll S'il accorde à une telle produc.tion le pouvoir
d'immortaliser son auteur, c'est qu'il ne la réduit pas à cette poésie "libertine et
légère" qui constituera, aux yeux de L.-S. Mercier, la substance de l'Almanach
des Muses."5

rsy lvain MENÀNT, La Chute d ' Icare,  p.  7.
2 l 'Gt IAIvT,  p.  9.
t  r b l d . ,  p .  ! 2 .
4 l.rEl.lAI.lT : ""Fugitivesn nra donc pas dtautre
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Paul Chaponnière penche pour la thèse d'une dégénérescence des grands
genres due au développement de I'esprit mondain2. Sa vision très négative est
contestée par S. Menant qui présente des arguments historiques et sociologiques.
Bied, Coulet et Guitton évoquent quant à eux I'existence possible d'un "esprit de
jeu".t D'autres auteurs, tel Walter Moser, "veulent voir dans la "poésie fugitive"
I'expression littéraire privilégiee de la philosophie sensualiste".a

Les grands genres restent l'épopée, l'ode, le poème philosophique ou
religieux.

Pourtant, bien que généralement les critiques considèrent cette époque
comme un désert pour la poésie française, un nom demeure, glorifié par les
romantiques : celui dAndré Chénier (1762-1794), trop tard venu pour que Mercier
puisse en parler. Lorsqu'il est décapité sous la Révolution pour avoir critiqué les
excès de Robespierre et des Jacobins et écrit un poème à la gloire de Charlotte
Corday, il n'a publié que très peu : des articles dans le Joumal de Paris qu'il a
fondé avec des amis, des textes en prose et deux poèmes. ll faut attendre 1819
pour voir publier la première édition, incomplète, de ses oeuvres. Sa naissance et
son éducation ont forgé son goût pour l'Antique. En effet, André Chénier est né à
Constantinople en 1762 d'un père consul de France et d'une mère grecque. Très
tôt, dans sa prime jeunesse, Ghénier traduit des poèmes de la poétesse de
Lesbos, Sappho. Censé étudier à Paris, il y mène en fait une vie vouée aux
plaisirs de la chair et fréquente les salons littéraires. Après un voyage en Suisse il
se rend en Angleterre où il découvre et fait siennes les idées de liberté et
d'égalité.

ll s'essaye à tous les styles possibles : épîtres, bucoliques, élégies,
poèmes bibliques, philosophiques, satires... sans achever aucune oeuvre. C'est le
représentant du néo-classicisme en poésie.

Que penser de ces affirmations péremptoires de Mercier posant
I'hypothèse que la langue française est incompatible avec I'usage poétique :

"ll faut dire hardiment que cette langue n'est pas poétique ; que sa poésie
n'est qu'une prose rimée ; qu'elle n'a ni abondance, ni énergie, ni audace; qu'elle
n'en aura jamais, puisqu'il est défendu de I'enrichir, puisque sa marche, loin
d'ètre libre & fiere, est compassée, mesurée, rétrécie, soumise au compas."[lll,
60I

Si nous ne pouvons dénier à Mercier un sens certain de la modernité et de
I'anticipation, puisque c'est en direction du vers libre, concrétisé au XXème siècle
que la poésie a évolué, il ne semble pas néanmoins qu'il ait parfaitement perçu la
richesse des vers classiques. Loin de constituer un frein à la création, la
contrainte peut au contraire permettre au poète de se surpasser. Le mètre a son
charme aussi, ainsi que le respect de la prosodie et le jeu du rythme. Certes, il
anive un moment où ce mode d'écriture poétique, qui n'est pourtant pas à rejeter,

1 l4EIvAI,lr, p. z\9 .
2 Paul CHAPONNIERE, nL'esprit  mondain et Ia poésie lyr igue au XVIfIème siècle", in

Revue du Djx-àuit ième sIècJe, 1914, pp. 40-55, ci té par Menant, p. 220.
3 R. BIED et g.COULET : "Une part ie d'échecs de Constance de Théisn, In Je Jeu âu

XVTIIème siècJe, Colloque drÀ1x en Provence, 19?6, pp. L4L-L56. E. GUITToN, " i leu, poésie
et jeux poétiques au xvI l Ièloe siècle", in Je.7eu au WIIIème siècJe, col loque drAix en
Provence, J.976, pp. 2t5-23O, cités par Menant, p. 222.

4w. MosER, r 'De Iâ signif icat ion d'une poésie insignif iante',  in Le ,Jeu au xyrrrèné
siècJe, J.976, pp. 217-4!5, ci té par Menant p. 22O.
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ne peut plus suffire et il faut que certains auteurs, plus téméraires que d'autres,
aient le courage de s'exprimer et d'imposer leurs vues à la reconnaissance du
public et des hommes de lettres.

A la décharge de Mercier, certains analystes considèrent effectivement que
les règles classiques ne permettent plus de créer:

"Ni en Allemagne, ni en Angletene, les Lumières (propres il est vrai à chaque
pays) n'ont tué la poésie. ll faut donc invoquer des raisons moins péremptoires,
moins générales. Et d'abord le poids immense du classicisme devenu
académisme. La poésie française, au XVlllème siècle, étouffe, comme la
tragédie, sous le plomb des chefs-d'oeuvres classiques, Cest-àdire d'une langue
qui s'impose à tout poète parce qu'elle est la définition même de la (grande)
poésie."1

Mais diftérents genres peuvent parfaitement coexister sans se nuire. Bien
au contraire, nous avons vu en introduction à cette partie combien la variété était
à la fois source et condition de richesse culturelle.

Suivant le contexte, nous pouvons comprendre la position de Mercier
comme réaction (non originale pour le XVlllème siècle) à la rigueur classique
cherchant à maintenir l'équilibre entre le génie et les règles fixant le bon goût.
D'ailleurs I'idée de génie est repensée par le )O/lllème siècle. L'oeuvre d'art
s'inscrit dans un triangle dialectique comprenant inspiration, originalité et règles.
L'accent est mis sur la deuxième, au détriment des règles. Le génie suffit car il
porte les règles en lui. Pour sa part, Mercier valorise clairement les passions.
L'interprétation rationaliste quant à elle, qu'on retrouve exprimée dans
l'Encyclopédie notamment, diminue I'importance du transport que provoque
I'inspiration et attend du créateur qu'il puisse dominer toutes ses facultés.

Mercier juge les auteurs d'après ses goûts personnels et proscrit sans
appel J.-B. Rousseau ("sec & du/') et Boileau ("triste & indigent"). Et quant au
parallèle de Corneille et de Racine, il l"'ennuie étrangement".2 ll reproche surtout
à ces deux derniers leurs tragédies rimées. Selon lui, ces auteurs ne produisent ni
bonne poésie, ni bonne pièce de théâtre.

"Est-ce que le regne de I'imagination seroit totalement éteint parmi nous, &
qu'on ne sauroit plus s'enfoncer dans ces compositions vastes, morales &
attachantes, qui caractérisent les ouvrages de I'abbé Prévost & de son heureux
rival, M. Retif de la Bretonne ? On se consume aujourd'hui sur des hémistiches,
nugae canorae; on pese des mots ; on écrit des puérilités académiques : voilà
donc ce qui remplace le nerf, la force, l'étendue des idées & la multiplicité des
tableaux. Que nous devenons secs & étroits !"fl|, 1251

Cet extrait du Tableau de Pais témoigne d'un fort attachement de Mercier
pour le genre romanesque. ll est vrai que les perspectives ouvertes par la prose
narrative et fictionnelle sont vastes. Notre auteur ne saurait se détacher du
contenu et des idées portées par le texte. Réformateur lui-même, Mercier admire
la témérité des vues et des propositions de ce confrère à qui il voue une réelle
admiration et qui, semble-t-il, I'a lui a rendue. Dans le tome Vll figure une mention
au Pomographe qui vise à organiser la prostitution de manière institutionnelle et
sous contrôle de l'état.

1 'Jean GOLDZINK, f i jstojre de - la l l tÈérature Erançalse, XVIIIène sIècle, Bordas, 1988,
p . 9 9 -

"  c f  l r f r ,  5 0 - 6 ] . 1 ,
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Pour l'écrivain friand de morale et soucieux d'épurer les moeurs, les projets
rétiviens présentent un intérêt réel :

"L'original Rétif de la Bretonne a proposé dans son Pornographe un plan pour les
courtisanes de toutes les classes, au moyen duquel le libertinage, levant la tête
dans les carrefours, n'insulteroit pas du moins sous I'oeil de la mere & de la fille à
la décence publique. Seroit-il donc impossible de I'adopter au moins en partie, &
par des loix nouvelles adaptées à I'esprit du siecle, de coniger ces vices publics
qui entralnent nécessairement la ruine d'une foule d'idées morales ."[Vll, 151

Dans l'extrait du tome lll, sont évoqués le pouvoir et la place de
I'imagination dans les oeuvres littéraires. Le classicisme est présenté comme
I'ennemi de la créativité. Une trop grande attention portée à la forme et au style
semble être un obstacle à I'expression de I'originalité.

Nous avons vu combien il était difficile de faire reconnaître
I'originalité et la légitimité d'artistes sortant des chemins battus.
Mercier, bien qu'il ait dénoncé cet état de fait pour les autres arts,
s'intéresse plus particulièrement à la littérature et au théâtre.
L'académisme, les rivalités et les polémiques des gens de lettres, sont
des éléments favorisant le conservatisme des artistes. Le public lui
aussi peut se montrer récalcitrant et préférer les valeurs sûres, ce que
nous verrons en 1.7.1

Ainsi qu'il I'a déjà été mentionné dans cette étude, Mercier conteste la
prééminence des Anciens dans les domaines du théâtre et de la peinture. Si pour
cette dernière, il présente des positions un peu ambiguës prônant le modernisme
mais critiquant les peintres qui s'écartent des chemins battus, sa position en
matière d'architecture est plus claire, comme elle I'est pour le théâtre d'ailleurs.
Cependant, le fait que les allusions à cet art sont disséminées dans toute I'oeuvre
ne facilite pas la tâche de synthèse. Du fait de la construction formelle du Tableau
de Pais, composé de petits chapitres élaborés autour d'un thème et de I'option
choisie par l'auteur qui se veut peintre de la ville et de ses habitants, l'architecture
se trouve étroitement liée à toutes sortes de considérations tant artistiques que
sociales, religieuses et politiques. Elle permet à Mercier d'exprimer des réflexions
mais aussi des propositions personnelles qui dépassent largement le cadre de I'art
proprement dit.

ll s'agit certainement de l'art qui permet à notre auteur
d'exprimer le plus complètement possible ses idéaux politiques ainsi
que nous le verrons de manière approfondie dans la deuxième partie
de cette étude. Les remarques éparses sur I'architecture donnent
I'occasion à Mercier d'atfirmer la défense du modernisme et de faire
valoir les finalités utilitaires et fonctionnelles d'un art qui jusqu'à
présent avait trouvé son apogée dans la réalisation de palais et de
cathédrales. L'auteur, sans écarter la fonction religieuse de
I'architecture, ramène cet art à une dimension humaine et politique.

I  c f  i n t r a ,  page  253 .
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'Tout est lié par des chalnons imperceptibles, & tout prend aujourd'hui des
formes nouvelles. Voici un pont de fer d'une seule arche de quatre cents pieds
d'ouverture, que I'on va jeter en face de la place de Louis XV. Cette arche
immense ne vous dit-elle pas, qu'on ne fera plus rien d'étroit en aucun genre ;
que toutes les idées se mouleront à I'unisson ; que les pensées étranglées & qui
nous étranglent n'auront plus lieu, qu'on aura des idées d'administration aussi
grandes que des arches ; car élargir un pont & rétrécir un plan patriotique serait
chose contradictoire." [Vlll, 327 -3281

1.4.4 L'architecture

Le Tableau de Pais qui, comme son nom I'indique, nous dresse un état
des lieux de la ville et de ses habitants, foisonne de références à I'architecture.
L'auteur y est d'autant plus sensible qu'il a parfaitement compris toute I'importance
de cet art.

Pour Sir Joshua Reynolds :

"L'architecture, comme la musique (et je le crois, la poésie), fait directement
appel à l'imagination, sans I'intervention d'aucune sorte d'imitation... Entre les
mains d'un homme de génie, elle est capable de faire vibrer la sensibilité et de
remplir I'esprit de grandes et sublimes pensées."r

Diderot ne manque pas de reconnaître à cet art fondamental
ses lettres de noblesse :

"Sans architecture, il n'y a ni peinture, ni sculpture, et [...] Cest à I'art qui n'a point
de modèle subsistant sous le ciel, que les deux arts imitateurs de la nature
doivent leur origine et leur progrès.'Ê

L'Encyclopédie nous indique qu'il en existe trois espèces : la civile, la
militaire, la navale. Nous nous intéresserons exclusivement à la première, encore
appelée "architecture tout court" 3

I  Slr , foshua REYNOLDS, 13ème discours, 1?86.
2 Denl-s DIDEROT, Essajs sur -la peinture,

établis, lntroduction et noÈes par PauI vernière,
t L'ENcYcLoPÉDrE, tome 3, page 252.
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"On entend par architecture civile, I'art de composer & de construire les bâtimens
pour la commodité & les différents usages de la vie, tels que sont les édifices
sacrés, les palais des rois, & les maisons des particuliers ; aussi-bien que les
ponts, places publiques, théâtres, arcs de triomphe, &c."1

Nous tenterons d'examiner ici comment, à travers la description de ces
divers éléments, I'auteur parvient à exposer ses idées politiques dans le sens le
plus restrictif mais certainement le plus noble, c'est-à-dire pour ce qui concerne la
vie de la cité. Les ouvrages de Mercier constituent de véritables références, aussi
bien pour les historiens, que pour les sociologues. Ses tableaux des rues, ses
descriptions des lieux mais aussi des métiers ont valeur de témoignage.

Mercier vitupère souvent contre les anciens, ou plutôt contre I'admiration
servile pour ceux-ci, mais n'en apprécie pas moins l'art grec. ll sacrifie
certainement à la mode contemporaine. Les Encyclopédistes s'y réfèrent
évidemment dans leur exposé historique en affirmant qu'ils " regard[ent] la
Grece comme le berceau de la bonne architecture" 2.

Depuis le )O/lème siècle, l'antiquité reste le modèle par excellence. L'idéal
réside toujours dans I'imitation de la nature, mais à un autre degré. Ainsi, Charles
Batteux écrit que l"'Antique fut pour nous, ce que la nature avait été pour les
Anciens."3

Montesquieu oppose I'architecture gothique à celle de la Grèce qui "paroît
uniforme ; mais, comme elle a les divisions qu'il faut, et autant qu'il en faut pour
que l'âme voie précisément ce qu'elle peut voir sans se fatiguer, mais qu'elle en
voie assez pour s'occuper, elle a cette variété qui la fait regarder avec plaisir. [...]
L'architecture grecque, qui a peu de divisions, et de grandes divisions, imite les
grandes choses ; l'âme sent une certaine majesté qui y règne partout."a

L'idée d'ordre et de proportions domine. Dans ses Pensées détachées sur
la peinture, Diderot énonce le postulat général selon lequel "[r]ien n'est beau sans
unité, et il n'y a point d'unité sans subordination des parties, et de cette
subordination naît I'harmonie qui suppose la variété."5

L'abbé Batteux, dans I'ouvrage cité précédemment, écrit que la "multitude
des parties nous fatiguerait, si elles n'étaient point liées entre elles par la
régularité, qui les dispose tellement, qu'elles se réduisent toutes à un centre
commun qui les unit."6

Quant à Crousaz, cité par Diderot dans ses Recherches philosophiques sur
I'origine et la nature du beau, il écrit dans sa Digression sur le gor?f que "[d]ès que
la variété ne se réduit pas à I'unité par le moyen de I'ordre, de la régularité, de la
proportion, elle ne représente à I'esprit qu'une confusion qui le fatigue."T

' r b i d . ,  p a g e  2 5 2 .
2 L'EncycJopédie, tome 3, page 253.
3 charles BATTEI X, tres Eeaux-Ârts rédujts à un mêne prlncipe, Paris, Aux âmateurs de

l ivres, 1-989, p. 125. (texte original de 1746 et dernière édit ion terruinée, L77S).
4I\IONTSSQUISU, Essai sur. le coIt dans Jes choses de fa NaÈure eÈ de J. 'Art,  j .n o. C.,

Paris, Gall imard, Pléiade, 1985, tome IT, pp. 1246-1247.
5 Denis DIDERoT, Oeuvres compTètes, XIf,  p. 340.
6.Des Eeaux-Àrts rédujts à un même prlncipe, p. 130.
T CROUSÀZ, DigressTon sur - le goût, I I I ,  p. 5.
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Le discours tenu sur I'esthétique semble être le même. Cependant,
architectes estiment que si les anciens s'étaient arrogé une certaine liberté,
modemes pourraient également se permettre des innovations.

Si d'aucuns regardent avec nostalgie les règles et la rigueur antiques,
d'autres, déjà pré-romantiques, imaginent des édifices nouveaux et fastueux.

Le milieu du siècle marque un toumant dans les concepts architecturaux.
Vers 1750, I'horizon s'entrouvre. D'une part, on commence, grâce à I'archéologie
naissante (qui devient une discipline classique avec le Recueil d'antiquités de
Cayfus (6 volumes de 1752 à 1755), à ressentir I'importance de I'art grec et les
grandes variétés incluses dans I'art romain jusque là considéré comme homogène
; d'autre part, une meilleure connaissance du Moyen Age permet de mieux
comprendre les implications du gothique. On s'ouvre à la pluralité des styles. La
prééminence de l'art romain s'estompe peu à peu. Petit à petit, la tentation se fait
jour de créer un nouveau style.

Après 1760, de nombreux ouvrages sur les monuments romains, sur les
pièces, les vases, les statues..., les arabesques, sont publiés par les érudits, les
architectes, les graveurs. On constate un renouveau d'enthousiasme pour
lAntiquité. Tous les métiers d'art sont touchés (ébénistes, orfèvres, bronziers...)
par la manie de I'imitation de I'antique. La Grèce et ses temples connaissent
également un grand succès. La mode prend des allures extravagantes et certains
architectes se moquent du style "à la grecque" première manifestation du style
Louis XVf . 1 L'idée d'ordre et de proportions domine. Dans ses Pensées détachées
sur la peinture, Diderot énonce le postulat général selon lequel "[r]ien n'est beau
sans unité, et il n'y a point d'unité sans subordination des parties, et de cette
subordination naît I'harmonie qui suppose la variété."2

En fait, il apparaît que les opinions exprimées par Louis-Sébastien Mercier,
indéniablement attiré par I'art grec, mais soucieux de ne pas se cantonner dans
une imitation servile de I'art des anciens, reflètent bien celles de ses
contemporains, et témoignent d'une mutation en train de s'accomplir.

'Au milieu du siècle, deux idées, qui n'étaient parfois que deux mots, hantèrent
les esprits : philosophes, esthéticiens, littérateurs, moralistes, énonomistes
prèchèrent en mème temps le retour à la Nature. Beaucoup étaient persuadés
que les termes étaient synonymes et ne mesuraient pas les contradictions qu'il
était possible d'y enfermer."3

En pratique, avant les années 1760, personne en France n'a bâti aucun
monument complet sur le modèle d'un temple classique ni même reproduit un
portique de temple grec. Après 1769, le style classique fait son entrée à

t  Voici les propos de Cochin, extraits de ses Mémoires inédits, relatés par Emile
Dacier :  "on appela cela de I 'architecture à Ia grecque, et bientôt on f i t  jusqu'à des
galons eÈ des rubans à Ia grecque , '  i I  ne resta bon gotÈ qurentre l-es mains drun peti t
norubre de personnes et devint une fol j-e entre les mains des autres.rr i lnJfs Dacier: -Ee
styJe -touis Xyf, Paris, Larousse, 1939, p 16. La même citaÈion se trouve dans Ie l ivre de
Kimball ,  mais un peu plus longue. Voici Ia suite des phrases qui précèdent, :"Nos
archi.tectes anciens quj. nravoient pas sort i  de Paris voulurent faire voir qu' i ls feroients

bien aussi dans ce goust grec ; iI en fut de même des conmerçans et mene des naÎtres
maçons, Tous ces honnêtes gens déplaôerent les ornemens antiques, les dénaturèrent,
décorèrent de guillochis bien lourds les appuis des croisés et conruirent nille autres
bévûes.' Fiske Klnball : 5e styJe Louis )<1/, orlglne eÈ évoJ,ution du rococo, Paris,
Edit ions À, eE .f  .  Pj.card, 1949, p 232.

2 Denis DIDEROT, Oeuvres complètes, XII,  p. 340.
3Louls HAUTECOEUR, Histolre de l.rarchjtecture cJ.assigue en Erance, tome IV, Seconde

noltié du xyI.Ifème siècJ.e, Le styLe Louis XVI, 1-750-L792. Parls, Editions À et .I picard et
CLe,  L952,  p .  44 .
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Versailles, dans les pièces privées. Dacier dit du Petit Trianon de Gabriel,
considéré comme un exemple accompli d'architecture à la grecque, qu'il n'était
nullement une imitation de I'antique, mais une inspiration de celui-ci. La mention "à
la grecque" si galvaudée ensuite évoque pour les contemporains un retour à la
simplicité et à la noblesse.

La période qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce
travail est celle de la deuxième moitié du )O/lllème siècle. Les historiens d'art I'ont
identifiée comme le style Louis )o/11. Jusqu'en 1765, date de sa mort, Mme de
Pompadour règne en maîtresse sur le coeur de Louis XV et sur les arts. Mme du
Barry lui succède en 1769 auprès du roi mais son rôle artistique se cantonne à
une grande consommation et à des commandes nombreuses et importantes.
Lorsque Louis )O/l succède à son grand-père Louis )O/ à la mort de celui-ci, la
situation économique est catastrophique et la politique étrangère de la France est
source de problèmes. Le roi et la reine Marie-Antoinette s'intéressent, pour I'un
pas du tout, pour I'autre de façon très restreinte (musique et danse) aux arts.

"L'autorité, en matière de beaux-arts, est entre les mains du directeur général des
Bâtiments, personnage considérable, de qui dépendent les Académies, les
Manufactures royales, les commandes et les pensions aux artistes."2

De 1754 à 1773, c'est le comte de Marigny qui occupe cette charge, de
1774 à 1793 c'est le comte dAngiviller. Selon Dacier, ils ont accompli leur devoir
au mieux, permettant à la France d'être encore à I'avant-garde en Europe bien
que les temps soient plutôt durs.

Nous avons affaire à une querelle ici aussi. Puisque nous ne pouvons en
aucune façon séparer les théories artistiques des courants de pensée, examinons
maintenant les partis en présence.

Deux courants se forment : I'un prônant une beauté constante, des vérités
communes et primitives, la Raison ; I'autre constitué par les disciples des
sensualistes pensant que nos idées nous sont fournies par I'expérience et que la
sensibilité prime sur I'intelligence.

L'architecture, pour les théoriciens, doit être rationnelle, c'est-à-dire
scientifique, logique et naturelle ; en d'autres termes, pratique et ennemie de
toutes les conventions.

Un tournant s'amorce vers 1770-1775, qui marque la prédominance de la
passion et de la sensibilité. En fait, pour nombre d'architectes, les formes antiques
s'incarnent dans un pré-romantisme naissant. Nous retrouvons des éléments de
ces deux courants dans les prises de position de Mercier.

ll est difficile de trouver des analyses contemporaines de I'architecture du
)O/f flème siècle. Les auteurs des articles du Dictionnaire raisonné... ne manquent
pas souvent I'occasion de porter des jugements peut-être pas absolument
objectifs sur I'art, le métier ou la technique qu'ils décrivent.

"Ce n'est guere que dans les deux derniers siecles que les architectes de France
et d'ltalie s'appliquerent à retrouver la premiere simplicité, la beauté & la
proportion de I'ancienne architecture ; aussi n'est-ce que depuis ce temps-là que

t  Emile DACIER, Le style Louis xVT, paris, Librair ie Larousse, J.939.
'DACIER, Le styLe Louis xvI, p. 8.
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nos édifices ont été exécutés à l'imitation & suivant les préceptes de l'architecture
antique." I

De manière générale, et nous retrouvons ce parti pris chez notre auteur, un
grand mépris est réservé par les Encyclopédistes aux courants et produits
artistiques de la fin de lAntiquité jusqu'au )O/lllème siècle. L'imitation des Antiques
reste la qualité essentielle d'un architecte. Mais l'attachement au passé n'est pas
chose nouvelle. Depuis trois siècles, I'architecture de la Rome antique prédomine
dans les réalisations européennes. Ses règles (ou imaginées telles) ont force de
loi. La contradiction des thèses n'est pas absente de ce parti pris :

"En effet, la foi en la culture classique implique la foi en I'histoire, et la foi en
I'histoire implique un élargissement délibéré des horizons de I'esprit humain dans
toutes les directions, jusqu'à ce que l'inemplaçable civilisation romaine en vienne
à prendre sa place relative dans une vision plus vaste et infiniment plus
complexe de I'histoire générale de l'Europe."2

Mais I'innovation est mal perçue et, de fait, rejetée, ainsi que nous le
constaterons au fil de ces lignes. En ce qui concerne notre auteur, nous pouvons
relever chez lui d'importantes contradictions. S'il demande des changements pour
la littérature, il reste, en ce qui conceme I'architecture, tiraillé par des tendances
opposées. D'un côté il soutient vraiment inconditionnellement les transformations
de la ville et partage les tendances néo-classiques, de I'autre il se montre réservé
quant à certaines tentatives. Le classicisme est encore dominant dans les
pensées. L'influence de lAngleterre dans ce domaine est grande, et notre auteur
ne peut y être insensible.3

Si Voltaire et Montesquieu ne disent rien de I'art anglais, tout en faisant
connaÎtre un peu mieux ce peuple, adversaire historique de la France, d'autres
auteurs donnent des témoignages peu flatteurs de ce qu'ils ont vu. Cependant,
Blondel, en 1772, vante I'art anglais en I'opposant à celui des pays nordiques. Son
Cours d'architecture paraît lorsque le classicisme est déjà en vogue. Mais Blondel
a sans doute fait passer ses idées dans ses cours bien avant.

Nous allons nous attacher tout d'abord à une certaine étroitesse de vue de
Mercier qui lui fait refuser obstinément la possibilité de laisser cohabiter plusieurs
styles.

1.4.4.2

C'est I'avènement du classicisme qui, dans tous les domaines, mena le
rococo à sa fin. Celle-ci, du moins à la cour de France, coincide avec la mort de
Louis XV. L'avènement de ce style s'est fait au cours du règne de Louis XIV et

1 L'Encyclopédie, page 250.
2 L'EncycTopêdie de 7a civilisation, La transtotnatTon du monde, Le slècJe des

-lunlères (1) ,  I tal ie, Edit, ions Edito-service s.A., Genève, L9?4, p. 103.
3 nl,es Erançais du XVIIIè!ûe siècle, en profond contraste avec ceux du XVIIème siècle,

prirent, très tôt connaissance des courants avancés anglais. Voltaire était  en Angleterre
de l '126  à  1729t  f réquentan t  Bo l ingbroke e t  Pope;  Montesqu ieu  y  é ta i t  dans  I 'h iver
1?29-1?30, ayant fai!  Ia traversée avec Chesterf leld. Des l ivres sur I 'Angleterre
sortaient des presses françaises : . tettres sur Jes AngTais et Jes .Frânçâis de Muralt ,
parues en 1725, -tettres sur Les Angiais de Voltaire, L73L. Ces publications ne furent
d'abord pas trop amicales, bien que Voltaire prônât les inst lEutlons anglaises conne le
ferâ Montesquieu dans l 'EsprJt des Jols en 1?48, ce qui amena la suppression de ces deux
ouvrages." Fiske KIMBALL, Le styJ.e Loûis Xv, origine et évoJ.ution du rococo, paris,
Ed i t ions  A.  e t  , t .  P lcard ,  L949,  p .  224.
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s'est maintenu jusqu'à la fin du XVllème siècle. De nouveaux problèmes se posent
et de nouvelles directions créatrices se manifestent.

Voici ce qu'écrit Montesquieu dans I'Essai sur le Goût dans /es choses de
la Nature et de I'Art:

"L'architecture gothique paroît très variée ; mais la confusion des omements
fatigue par leur petitesse ; ce qui fait qu'il n'y en a aucun que nous puissions
distinguer d'un autre, et leur nombre fait qu'il n'y en a aucun sur lequel I'oeil
puisse s'anèter : de manière qu'elle déplaît par les endroits mêmes qu'on a
choisis pour la rendre agréable. Un bâtiment d'ordre gothique est
une espèce d'énigme pour l'oeil qui le voit ; et l'âme est embanassée comme
quand on lui présente un poème obscur."l

Le gothique2, style abhorré par Mercier et ses contemporains, apparaît
sous l'impulsion donnée par Charlemagne lorsque "l'architecture, en
changeant de face, donna dans un excès opposé en devenant trop
légere ; les architectes de ces temps-là faisant consister les beautés
de leur architecture dans une délicatesse & une profusion
d'ornements jusqu'alors inconnus ; excès dans lequel ils tomberent" 3.

"Excès" et "tomberent" soulignent bien le jugement péjoratif porté sur ce
mode d'expression. On accorde peu ou pas d'importance au caraclère nouveau
de ce style et à la nécessaire rupture avec ce qui précède. A l'anivée d'un
nouveau style, de vieilles barrières tombent et un nouvel espace de liberté voit le
jour. Diderot, comme bien souvent, fait figure de précurseur. Sans trancher ni
prendre parti pour I'un ou l'autre (du gothique ou du classique), il introduit un
questionnement qu'on ne retrouve pas chez Mercier:

"Le talent d'agrandir les objets par la magie de I'art, celui d'en dérober l'énormité
par I'intelligence des proportions, sont assurément deux grands talents ; mais
quel est le plus grand des deux ? Quel est celui que l'architecture doit prêférer ?
(...) Et que I'on ne se presse pas de choisir ; car enfin, Saint-Piere de Rome,
grâce à ses proportions si vantées, ou n'obtient jamais, ou n'acquiert qu'à la
longue, ce qu'on lui aurait accordé constamment et subitement dans un autre
système. Qu'est-ce qu'un accord qui empèche I'effet général ? Qu'est-ce qu'un
défaut qui fait valoir le tout ? Voilà la querelle de I'architecture gothique et de
I'architeclure grecque ou romaine, proposée de toute sa force.'a

Voltaire n'est pas tendre envers les architectes baroques. Voici les
commentaires qu'ilfait sur le "Temple du Goût" :

"Cet édifice précieux
chargé des anticailles,
gotiques Ayeux,
industrieux,
murailles
comme eux.'6

N'est point
Que nos très

Si lourdement
Entassoient autour des

De leurs temples grossiers

r l . lOWteSgUInU, .Essai  sur - le Gott  dans. i .es càoses de - la Nature eÈ de L,Art ,  ln  o.C.,
P lé i ade ,  t .  I I ,  p .  1246 .

z " se  d i t  pa r  une  so r t e  de  mép r i s  de  ce  qu i  pa ra1 t  t r op  anc ien  &  ho rs  de  mode . "
DLct ionnalre de J 'Académie f rançalse,  4ème édl t ion,  1762.

3 L 'EncyeTopédie,  page 253.
a Denis DIDEROT, Essals sur -la peinture, in Oeurzres esthétigues, Garnier, Textes

é tab l i s ,  no tes . . .  pa r  Pau l .  Ve rn l è re ,  1959 ,  p .  732 .
5votTAIRE, .Le ?eeple du Gott, Edition critlgue par E. carcassonne, Deuxlène édition,

Genève, L lbrai r j -e DLoz i  L i l le ,  L ibrai r ie Giard,  1953, première édi t ion de 1733, Texte de
Rouen ,  p .  69 .
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L'auteur de Candide et du Dictionnaire philosophique ne semble pas
apprécier beaucoup les productions de ses ancêtresr. Mercier semble partager
cette idée de progrès des arts, ce qui revient à considérer comme grossier et
inachevé tout ce que les artistes ont réalisé jusqu'à l'époque où on se trouve.

Pourtant I'art baroque, encore bien présent au X/lllème siècle, présente
des attraits certains. Le plus grand peut-être, qui ne devrait laisser un homme tel
que Mercier indifférent, est I'abolition des frontières conventionnelles entre les
arts. L'architecture, la sculpture et la peinture s'entremêlent pour former un
ensemble frappant d'expressivité.

"Dans cet art, le seul fait de pénétrer dans un palais ou dans une église, ou de
parcourir une ville, doit devenir une expérience et un enrichissement, comme
l'audition d'un concert ou la lecture d'un poème. Dans les églises, cettê
expérience doit se situer sur un plan spirituel, qu'explicitent [...] toutes les
ressources de I'iconographie, du symbolisme et de la liturgie. Dans les édifices
profanes, I'impression, non moins saisissante, doit concourir à la glorification du
monarque ou du mécène. Dans les deux cas, la perception se résout en émotion,
et I'effet produit est conditionné par une utilisation nouvelle et puissamment
originale de l'espace. L'espace baroque - création délibérée d'un environnement
total - est une chose sans précédent, qu'on pourrait, tout au plus, rapprocher du
gothique allemand tardif, mais les éléments en sont purement classiques."2

Un grand nom du rococo est Pierre Lepautre (1648-1716). Dessinateur des
Bâtiments, poste clef pour tout ce qui concerne les arts, nommé en 1699, il
accomplit I'acte créateur essentiel pour la genèse du style. ll travaille à la
transformation de Marly et fait preuve de réelle originalité en se détachant de
l'oeuvre des artistes italiens.

La fondation de l'Académie de France à Rome en 1666 et celle de
l'Académie d'architecture en 1670 représente une réaction contre I'ampleur des
tendances baroques en France.

Lorsqu'il est question de style comme précédemment, il ne nous apparaît
pas indispensable de nous questionner sur la légitimité de la place de
I'architecture parmi les arts, tant cela nous paraît évident. Par ailleurs, nous avons
écarté du cadre de nos recherches, ainsi que nous I'avons signalé dans
I'introduction générale, les arts mécaniques. Mais I'architecture essentiellement à
finalité utilitaire, à laquelle nous consacrons une petite part de ce travail, peut-elle
figurer à côté de la peinture ou de la poésie par exemple ? Sans doute n'est-il pas
inutile de poser cette question. D'ailleurs, la nécessité de se justifier, ainsi que
f'argumentation apportée par le rédacteur de I'article de I'Encyclopédie (ci-après)
témoignent de la non évidence de cette classification.

I  nDepuis les j .nondations des barbares en Europe, on sait  que 1es beaux-arts furent
enseveLis sous les ruines de I 'ernpire d'Occident. charlenagne voulut en vain l-es rétabl lr .
L'esprit  goth et vandale étouffèrent ce qu'1l f l t  à peine revivre. Les arts nécessalres
furent toujours grossiers, et les arts agréables ignorés. L'archltecture, par exemple, f ,ut
d'abord ce que nous appelons l 'ancien gothlque , 'et le nouveau gothique, qul conmença du
temps de .. .  nra fait  qurajouter des ornements vlcieux à un fond plus vicieux encore. La
sculpÈure, la gravure, étaient inforrnes. l ,es étoffes précleuses n'étaient t issées quten
Grèce et dans l'Asie I'tineure. La peinture nrétait guère en usage que pour couvrlr de
quelques couLeurs des larnbris épais. on chantait et on ignorait Ia musique i on nrE
jusqu'au XIVène sj.ècle aucun ouvrage de bon gott en aucun genre. On parlait ,  on écrlval. t ,
et 1'éloquence étaj-t  inconnue. on faisait  quelques vers, ÈanL6t en l-at in corrompu, tantôt
dans les ldiones barbares, et on ne connaissait r ien de Ia musique.r 'VOLTAIRE, .Le càâpltre
des ârts, dans Lrédit lon de L'.Essal sur Jes Moeuts et JrEsprLt des ÀtaÈjons, Introduction,
blbliographie, relevé de variantes, notes et index par René Pomeau, Classiques Garnier
Frères ,  tome I f ,  pp .  8L8-819.

2 L'Encyclopédie de 7a civillsation, Les Grandes étapes
lunlères (7) : tra transformatjon du nonde, Ita1ie, Editions
! 9 7 4 ,  p .  6 2 .

de - l 'àumanl té.  Le s lècJe des
Edi to-Service S.4. ,  Genève,
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"Si I'on fait abstraction de la méchanique de cet art, que l'architecte doit posséder
à fond, & de ce qu'il doit emprunter de la géométrie, il reste encore assez à
l'architecture, pour lui assigner un rang parmi les beaux arts. Les mèmes talens
gu'on a droit d'exiger de tout autre artiste, doivent se trouver dans l'architecte. [...1
Le mème esprit qui inspira Homere & Raphaël, doit animer I'architecte qui aspire
à la célébrité ; tout ce qu'il produira, guidé par cet esprit, sera à juste titre un
ouvrage des beaux arts."1

On peut continuer : tout ce qu'il produira, non conforme à cet esprit, ne
sera pas un ouvrage des beaux arts. ll n'est pas sûr d'ailleurs que Mercier exige
autant d'un architecte. Son pragmatisme le porterait peut-être plutôt à des
considérations plus matérielles. Néanmoins, le rôle conféré à I'architecte dépasse
celui de concepteur de plans d'ouvrages purement fonctionnels puisqu'un
bâtiment public doit inspirer à celui qui le contemple des sentiments conformes à
sa destination.

1.4.4.3 Rôle de l'architecture

Pour Charles Batteux, I'architecture est "l'art de faire des demeures solides,
commodes et décentes."2 ll distingue trois espèces d'arts qui se ditférencient par
leur objet et par leur rapport à la nature. Ainsi, les arts mécaniques ont pour objet
les besoins de I'homme et utilisent la nature brute. Les beaux-arts (musique,
poésie, peinture, sculpture, art du geste ou danse) ont pour objet Ie plaisir et
imitent fa nature. Et enfin, ceux qui utilisent el transforment la nature comme
l'éloquence et I'architecture ont pour objet I'utilité et l'agrément. Tous ont un point
commun cependant et admettent que "la nature seule est I'objet de tous les arts"3.

Et bien sûr, pour Mercier, les principales qualités de I'architecture
consistent à susciter chez le public une forte inclination pour ce qui est moral ou
bon. Mais la liberté de I'architecte est fortement limitée, car tous les moyens ne lui
sont pas autorisés. L'extravagance n'est pas de mise. L'harmonie et la rigueur
règnent en maîtres.

"L'architecture peut aussi bien influer sur les moeurs, que la musique y influoit,
au jugement des anciens Spartiates. De misérables édifices, conçus & exécutés
sans ordre et sans jugement, ou surchargés d'ornemens ridicules, extravagans &
monstrueux, ne peuvent que produire un mauvais effet sur la manière de penser
d'un peuple qui ne voit que des bâtimens dans ce goût-là." a

La condamnation du style rococo est nette et sans appel. ll est vrai que,
vers la moitié du siècle, les architectes laissent s'exprimer toute leur fantaisie,
sans aucun souci de cadre à respecter et font mourir de ridicule ce genre si
contreversé. Et pourtant les théoriciens relèvent des traits communs avec les
courants d'architecture rationaliste :

"L'architecture doit revenir à ce que l'abbé de Cordemoy imagine être les sources
grecques, et donc à la sobriété grecque, au strict principe de la colonne et du
linteau, à la rigoureuse articulation des parties et à la suppression presque totale
du décor. Ce genre de théorie, formulée à une époque qui est encore celle de

I  L 'EncycJopédie,  tome 3,  page 255.
2 Les Beaux-,Àrts rédulÈs â un même princlpe, p. 82.
'  r b i d . ,  p  82 .
a Ltùncyclopédle,  tome 3,  page 257.
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Jules Hardouin-Mansart, avait fort peu de chances d'exercer une influence
immédiate sur I'art de bâtir. Pourtant, le défi lancé par Cordemoy est chargé de
signification. C'est, en négatif, un défi symétrique à celui du rococo. Le rococo
propose une évasion visuelle dans un monde de totale fantaisie linéaire, hors
des sentiers battus de la tradition ; on le laisse sans danger vagabonder la bride
sur le cou dans les salons et les galeries. La théorie de Cordemoy n'offre aucune
échappatoire, si ce n'est la. négation de toute la tradition, des règles
académiques et du "bon goût"."r

On retrouve le bannissement de ce qui a un caractère ornemental ou
esthétisant chez Charles Batteux. Le plaisir est toujours proscrit comme fin en
soi2.

Certes, nous ne contesterons pas I'influence de l'environnement sur
I'homme. Les styles de vie et de pensées diffèrent, à une époque donnée, seton
les latitudes, les régions, les milieux (ruraux ou citadins) et les quartiers même
d'une ville ! Pour en revenir à I'oeuvre considérée ici, Mercier dénonce l'insalubrité
et I'inconfort des logements, ce qui démontre combien il est sensible à cette
question.

"Les maisons d'une hauteur démesurée sont cause que les habitans du
rez-de-chaussée & du premier étage sont encore dans une espece d'obscurité
lorsque le soleil est au plus haut point de son élévation. Les maisons
élevées sur les ponts, outre l'aspect hideux qu'elles présentent, empêchent le
courant d'air de traverser la ville d'un bout à I'autre, & d'emporter avec les
vapeurs de la Seine tout I'air corompu des rues qui aboutissent aux quais." [],
126-1271

L'architecte porte, en partie, la responsabilité de cette ignominie consistant
à reproduire dans la construction le schéma de I'organisation sociale de l'époque :

'Tandis que I'architecte a affecté de donner aux premiers étages une hauteur
fastueuse, il a écrasé I'entresol. Passé le troisieme étage, à mesure qu'il s'est
élevé, il a diminué I'air insensiblement, & le septieme redevient aussi ressené
que I'entresol."[V, 308]3

Cependant si I'homme commun semble devoir se conformer
scrupuleusement et aveuglément à ce que son espace de vie lui suggère d'être et
de penser, toutes les époques voient sortir de la masse des individus originaux.
Certains artistes ou créateurs parviendront à imposer ou au moins à faire
reconnaître leurs vues.

Nous reviendrons dans la deuxième partie de ce travail sur I'importance
politique de I'urbanisation. Nous nous contenterons dans cette partie-ci de noter
les critiques et les propositions de Mercier concernant I'organisation de la ville.

I L'EncycLopédie de Ja civlLisation, Lê sjècl,e des -Lumières, tome L, La
Transfotmatlon du monde, p. 66.? "Alnsi de meme que Ia poésie, ou la sculpture, ayant pris leurs sujets dans
I 'histoire, ou dans Ia société, se just i f ieraient mal d'un nauvaii  ouvrage, par 1a véri té
du nodèle qurel les auraient suivl,  parce que ce nrest pas Ie vrai qu'on leui dernande nais
le beau, de nême aussj.  l réloquence et l tarchitecture mérlteraienC des reproches, si  Ie
desse in  de .p la i re  y  para issa i t .  c 'es t .  chez  e l les  que l ra r t  roug l t  quand i I  es t  âperçu .
lout ce qui nry esg que pour I 'ornenent est vlcieux. La raison èst, 

-gue 
ce nresE pas un

amusemenÈ quron leur demande, mais un service. 11 y a cependant des occasiois où
I 'é Ioquence e t  l ra rch i tec tu re  peuvent  p rendre . I 'essor .  I l  y  a  des  héros  à  cé lébrer ,  e t  des
ternples à bâtir .  Et comme Le devoir de ces deux arts est alors d' imiter Ia grandeur de
leur obJet, et d'exclter 1'admiraÈion des honmes, i l  leur est pernis de J'élever de
guelques degrés, et d'étaler toutes leurs r ichesses: sans cepenàant srécarter trop de
Ieur f in originaire, qui est Ie besoin et I 'usage. on leur denande Ie beau dans ces
occasions, mais un beau gui soit  d'une uti l l té réelLe.rr. [es 3ealrx-Àrts rédujts à un seuJ,
pr inc ipe ,  p .  L04.

'Le chapitre est int i tulé "entresols". Nous en reprenons des extraits pour i l lustrer
les propos de notre deuxiène part ie.
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1.4.4,4

Dans son Parallèle de Pais et de Londres, Mercier effectue des
comparaisons entre ces deux villes qu'il estime identiques sur le plan
socio-économique. L'architecture figure en bonne place parmi tes thèmes
évoqués.

ll est vrai que la naissance de I'urbanisme se situe vers la deuxième moitié
du XVlllème siècle. La conception qu'on se fait de la ville change à ce moment-là.
De phénomène considéré comme naturel, la ville passe à une conception
structurée et raisonnée. Les places quijalonnent les descriptions de la cité dans le
Tableau de Paris ne sont pas à négliger. C'est en 1765 que s'élabore un grand
projet de places monumentales en l'honneur de Louis XV.

Qu'en est-il du tracé des rues et de la composition de Paris en cette fin de
siècle ? Mercier oppose les quartiers anciens aux récents. Les premiers sont bâtis
sans finalité clairement définie, chacun plaçant son bâtiment en fonction de
critères personnels:

'Voilà pourquoi cet ancien quartier offre un aspect désagréable de maisons
petites, écrasées. Les voitures ont peine à tourner dans les rues ; il faut ètre
habile cocher pour se tirer d'affaire. Quelques bâtimens qui dominent, rendent les
autres plus mesquins encore. Dans les nouveaux quartiers, au contraire, tout est
aligné ; point de places ressenées, point de canefours étroits ; ils sont vastes &
réguliers ; on y travaille en grand, comme pour la ville de I'univers qui est
devenue après plusieurs siecles le chefjieu de la souveraineté, le centre & le
coeur du royaume, le ressort principal d'où partent & où viennent réfléchir tous
les mouvements qui agitent la monarchie.,,lll,276-2TTl

Par la suite I'homme prend véritablement conscience de I'importance de cet
art pouvant influer sur les idées. L'architecture témoigne de la grandeur d'une
nation. Elle reflète les idées politiques qui I'ont infléchie et sert aussi à asseoir
I'autorité du gouvernement du pays.

Le vocabulaire usité, les thèmes évoqués, concourent à opposer les
espaces vastes et dégagés aux lieux étroits et surélevés. A la lecture des
descriptions des rues de Paris au X/lllème siècle, nous pouvons à juste titre nous
estimer satisfaits des conditions actuelles de vie. En effet, "[d]es rues étroites
& mal percées, des maisons trop hautes & qui interrompent la libre
circulation de I'air, des boucheries, des poissonneries, des égouts,
des cimetieres, font que I'atmosphère se corrompt, se charge de
particules impures, & que cet air renfermé devient pesant & d'une
influence maligne." I l, 126]

On peut opposer à l'étroitesse et I'insalubrité de ces rues, le confort
apporté par les boulevards. L'allusion à une égalité entre les usagers n'est pas
fortuite et montre combien le respect de chacun est important aux yeux de
I'auteur. En fait, nous avons là I'illustration d'un souhait politique de Mercier,
revendiquant l'égalité de fortune et de droits entre les hommes.
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"C'est une promenade vaste, magnifique, commode, qui ceint pour ainsi dire ta
ville : elle est de plus ouverte à tous les états, & infiniment peupiée de tout ce qui
peut la rendre agréable et récréative : on s'y promène à pied, à cheval, en
cabriolet ; & llon peut placer les boulevards à côté de tout ce qu'il y a de plus
beau à Paris. "[], 168]

Nous n'insisterons sans doute jamais assez dans le cadre de cette étude
sur les liens unissant les propos tenus par Mercier sur les différents arts avec sa
pensée philosophique (au sens large). C'est pourquoi nous accordons une telle
place à I'architecture et à I'urbanisation. En effet, selon Anthony Vidler, notre
auteur "apparaît comme celui qui a le plus complètement synthétisé les différents
projets avanés par les hommes de lettres et les architectes au cours des trente
années qui précèdent la Révolution, aboutissant à un tableau cohérent de ce que
pourrait être, si on la construisait, la "cité céleste des Lumières"."l

Si la métropole française bénéficie au départ d'atouts non négligeables (la
Seine est plus calme que la Tamise, les perspectives sont larges, leé boulevards
sont traés), elle néglige de nombreux aspects essentiels à une urbanisation
satisfaisante. Ainsi, les rues parisiennes sont étroites, les maisons trop hautes.
Londres sait mieux organiser la vie urbaine et entretenir son patrimoine : si la
capitale anglaise possède beaucoup moins de jardins que son homologue
française, elle offre des promenades ombragées. Elle jouit d'une organisation
spatiale aérée. Tout est propre et les faubourgs sont agréables et tranchent avec
ce qui existe en France. La circulation est trop importante à Paris, ville dont les
piétons sont douloureusement privés de trottoirs. Les ponts londoniens sont
dégagés, à l'inverse des parisiens dont trois sur quatre (chiffres énonés par
Mercier mais qui ne correspondent pas à la réalité) font honte à la France. Nous
retrouvons tous ces sujets, chers à notre auteur, dans le Tableau de paris.

Mercier se montre particulièrement soucieux de la qualité de !'espace
urbain, idéalement présenté comme vaste et dégagé. La vue panoramique est un
thème récurrent des passages concernant l'aménagement architectural de la vile.
Selon Anthony Vidler cette "exigence toujours renouvelée de la "transparence" est
"l'attribut par excellence du regard triomphant, et donc du savoir éclairé, elle est
en même temps une qualité matérielle des choses, rendant le monde physique
non seulement perméable mais presque inexistant face au pouvoir de pénétration
de la vérité."2 De manière plus prosaique nous soulignerons pour notie part que
I'aspect d'une cité frappe de prime abord le regard de l'étranger, avant même que
celui-ci ne s'intéresse aux habitants et ce point de vue externe ne peut laisser
notre auteur indifférent.

La Seine est un élément dont on ne peut ignorer I'existence évidemment.
Des ponts permettent la communication entre deux rives et différents quartiers.

Dans I'An deux mille quatre cent quarante, Mercier compare les ponts
anglais aux ponts français. Nous avons vu précédemment que le dénombrement
de ces édifices dans le Parallèle de Paris et de Londres n'est pas explicable par la
situation réelle. En fait il existe de très nombreux ponts en sus de ceux qui retient
la rive droite à la rive gauche et qui relient les îles3. Celui dont la date de
construction se rapproche le plus de celle de la Révolution française, et par

lAnthony vrDLER, "Mercier  urbaniste :  I 'u tople du réel" ,  in -Loujs sébast jen Mercie ' .
Dn hê:rét lque en J l t térature,  Mercure de France,  p.  224.

2Àn thony  V IDLER,  l b i d . ,  p .  24 I .
3Pierre GAXOTTE, Par is au Xyf f fème siècJe,  par i .s ,  Àrthaud, 196g, p.  1g5.
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conséquent de la rédaction du Tableau de Pais, est vraisemblablement le pont de
Neuilly. De ce pont en pienes, construit par Penonet en 1772, P. Gaxotte dit que
c'est un "ouvrage très hardi et très neuf, en raison de la minceur des piles, de la
portée et du surbaissement des voûtes."1

En fait peu de ponts présentent les qualités qu'on serait en droit d'attendre
de ce type d'ouvrage. Comme bien souvent, les griefs formulés par Mercier
paraissent absolument fondés. P. Gaxotte écrit que "[]usqu'à la construction du
Pont Royal, le Pont Neuf fut le seul à ne pas porter de maisons et à comporter
des trottoirs. C'est de là seulement que I'on avait une vue générale des rives de la
Seine. ll était le plus fréquenté et, comme Henri lV était resté le roi le plus
populaire, sa statue attirait les provinciaux."2

Mercier ressent avec acuité la nécessité de mettre en valeur la beauté de
la ville.

"On jouit sur le Pont-Royal, du plus beau coup-d'oeil sur la ville. On y découvre
d'un côté, le Cours, les Tuileries, le Louvre ; de I'autre, le Palais-Bourbon, & une
longue suite de superbes hôtels. Les deux quais de I'lsle-du-palais, & les deux
autres qui bordent la rivière, ajoutent beaucoup à I'agrément de la perspective.
L'entrée par le pont de Neuilly frappe d'admiration le voyageur, à mesure qu'il
s'avance vers la barrière de Chaillot, d'où se présentent à ses regards étonnés la
magnifique place de Louis Xy', le jardin & le palais des Tuileries."fl, 1641

Cela n'est pas explicite, mais la comparaison avec la capitale de
lAngletene se fait ici en faveur de la ville française. Londres compte peu de
palais, ainsi que nous l'avons déjà mentionné et les édifices publics ne sont pas
mis en valeur par des espaces aménagés. Les aristocrates anglais n'exigent pas
en général que leur résidence londonnienne soit fastueuse. Les squares
commencent à se développer mais n'ont rien à voir avec nos jardins et places
publics.

Tout ce qui est futile et non fonctionnel ne saurait avoir droit de cité dans le
paysage parisien, pas plus que ce qui est disgracieux. Mercier concilie le plaisir de
la vue et le respect de la sécurité publique car si "l'on exécutoit enfin le plan
si souvent proposé de débarrasser le pont S. Michel, le pont au
Change, le pont Notre-Dame, & le pont Marie, des gothiques bâtimens
qui les surchargent désagréablement, I'oeil plongeroit avec plaisir
d'une extrêmité de la ville à I'autre." fl, 164J

Les souhaits de Mercier seront exaucés, au moins partiellement. Une
ordonnance de 1769, ordonne la démolition des maisons sur ou en bordure des
ponts. Mais il faut attendre 1789 pour que le pont de la Tournelle, le pont Marie et
le pont Notre-Dame soient débarrassés de toute construction. Fait notable : ils
comportent des trottoirs.3

Quelle signification revêt le désir de tout voir ?a Quelle finalité, autre que le
plaisir des yeux, aurait la vision panoptique ? Nous retrouvons cet idéal de la
transparence déjà évoqué précédemment.

lGAxor rE,  lb ld . ,  p .  181.
2GÀxor rE,  Tb ld - ,  p .  186,
3 Plerre GAXOTTE, Parls au xyI.IIène siècJe, p. L94.
aÀi.nsi que nous l'avons déjà rnenEionné, .tean-Rémy Mântion a consacré

l . t inpor tânce de  la  vue dans  l roeuvre  de  L . -s .  Merc ie r :  "L roe iL :  roodes
psychés de Louis-Sébastien Merciern ln .Louis SéôasËjen Mercier un
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"La place de Louis X/ présente un superbe coup-d'oeil. Depuis le château
des Thuileries jusqu'à Neuilly, la vue n'est intenompue par aucun objet" [lV, 22g]

Le souci esthétique ne justifie pas seul les prises de position de Mercier. Le
côté pratique des choses ne manque pas de I'intéresser. L'argumentation porte
également sur la sécurité des habitants et la prise en compte de I'expérience
vécue.

"Sur les ponts où il n'y a point de maisons, le point de vue est admirable ; ce
qui devroit engager le ministere à prévenir des accidens qui, dans l'ordre des
choses, sont à peu près inévitables." flV, 1981

La bonne gestion des fonds publics exige que les administrateurs fassent
montre de prévoyance et s'attachent au long terme plutôt qu'à des solutions
provisoires mais insuffi santes.

'Tous les ans ces dangers se renouvellent ; on a beau porter sur les ponts les
poids les plus lourds pour les rendre plus solides par cette charge précipitée, ils
subiront un jour la catastrophe dont ils sont menacés. G'est alors qu'on regrettera
de n'avoir pas abattu ces hideuses maisons qui les défigurent & qui exposent la
vie des citoyens ! Quand toutes les cheminées avec les entresols seront dans la
rivière, il faudra bien d'autres travaux pour décombrer le lit de la Seine." V, 1111

En fait, d'après P. Gaxotte, de nombreux accidents s'étaient déjà produits.
ll cite Barbier:

"Le mercredi 27 avril 1718, tl y eut un incendie effroyable sur le Petit Pont, au
Petit Châtelet ; et les maisons qui débordaient toutes sur I'eau et qui étaient
posées sur des pilotis de bois, qui craignaient à toutes les grandes eaux de périr
dans les dégels par la débâcle des glaçons, furent consumées et détruites
entièrement en sept ou huit heures de temps par le feu, ce qui doit paraître bien
surprenant."'

En général, en matière d'architecture, Mercier semble plutôt bon public. ll
accueille favorablement toutes les innovations. ll critique plus I'abandon de
certains ouvrages, I'absence d'entretien des infrastructures existantes, la
conservation des rues anciennes et mal commodes, plutôt que les constructions
récentes. ll semblerait donc que le modernisme lui convienne en architecture.

"C'est le bon Henri lV qui a fait achever le Pont-Neuf ; son effigie a réjoui ma vue
presque chaque jour de ma vie : mais jusqu'à quand dureront les maisons sur les
ponts, les marchés infects, étroits & sans abord, les rues tortueuses,
embarrassées & mal-propres ?"fl1, 240]

Nous en avons encore un exemple avec la critique virulente d'un bâtiment,
la Samaritaine, datant de Henri lV également. L'édifice est "petit, vilain bâtiment
quarré, adossé au Pont-Neuf, dressé sur pilotis, & qui rompt de toutes parts un
superbe coup-d'oeil [...] [C]ette masure est un gouvemement."Nl,747

Il continue avec véhémence :

"Quand fera-t-on disparoître ce bâtiment sans goût, qui s'offre à l'oeil avec le quai
du Louvre & le quai des Théatins, qui gâte I'ensemble des deux rivss, & qui ne
sert qu'à élever I'eau pour quelques bassins qui n'en sont pas moins à sec les
trois quarts de l'année ?"Nl',751

Les pierres n'intéressent pas seules I'auteur. L'attrait d'un lieu est fortement
tributaire des personnes qui le hantent. Mercier n'imagine pas la ville sans ses
l i t térature, Mercure de France, pp. 1.53 à L99e. Nos propos sont dif férents,

t  Pierre GÀXOTTE, Paris au WIIIène siècJe, p. 193.
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habitants. Ainsi ce qui lui plaît avant tout dans le paysage offert par les
Champs-Elisées est la présence colorée des femmes assises. Le coup d'oeil est
"très-agréable" [, 1 65]

De manière contradictoire, Mercier prône le retour à l'art antique mais
s'élève contre la répétition des colonnes. Celles-ci sont pourtant présentes dans
une construction dont I'auteur écrit qu'elle se distingue nettement par sa beauté et
sa noblesse des autres : I'académie de chirurgie dont nous reparlerons plus loin.

"Je ferai une question aux gens de I'art: pourquoi toujours des colonnes dans
I'architecture ? Pourquoi toujours le même entablement ? Pourquoi les mêmes
compositions éternellement répétées ? ces colonnes rappellent des tiges d'arbres
; fort bien : cet entablement, des solives : ces omemens, des vases entourés de
plantes ; à merveille. Mais cela frappe mes yeux pour la millième fois. Ne
pounait-on pas imaginer d'autres proportions ? L'art est-il bomé à ce point, ou le
génie des architectes ? Faudra-t-il que tout palais ressemble plus ou moins à tel
autre palais ? J'accuse donc I'architecture de la plus grande monotonie, & je suis
las de voir des colonnes, encore des colonnes, & par-tout des colonnes." fl1, 1841

Voici un véritable plaidoyer en faveur du modernisme. Mercier rejette donc
les vues du mouvement radicaliste philosophique dont le premier auteur est I'abbé
de Cordemoy. Celui-ci expose dans son ouvrage, le Nouveau Traité de toute
l'architecture, publié en 1706, une théorie révolutionnaire. Les pilastres, colonnes
engagées, faux frontons, arcs doivent être écartés de I'architecture. En revanche,
parce qu'elles rappellent I'antiquité grecque, les colonnes et leur linteau doivent
être I'ornement principal des nouveaux édifices.

Au sujet des colonnes, nous pouvons lire dans l'Encyclopédie:

"Ces cinq anciens ordres d'architecture servent encors de regle aujourd'hui,
toutes les fois qu'il est question d'employer des colonnes & des pilastres ; & ils
sont si bien choisis, qu'on ne saurait guere s'écarter des formes & des
proportions que les anciens leur ont données, sans risquer de gàter I'ouvrage. ll
n'est plus à présumer qu'on puisse inventer un nouvel ordre quidiffère réellement
de ceux-là, & qui soit bon." i

Même pour les maisons particulières, la diversité est de mise. Mercier
vante ensuite les progrès effectués en architecture d'intérieur, et notamment tout
ce qui permet l'amélioration de la vie quotidienne. La démonstration est claire, les
descriptions précises. Plus surprenant, il marque une grande prédilection pour ce
qui permet de se cacher du regard d'autrui :

'Auroit-on imaginé, il y a deux cents ans, les cheminées tournantes qui
échauffent deux chambres séparées, les escaliers dérobés & invisibles, les petits
cabinets qu'on ne soupçonne pas, les fausses entrées qui masquent les sorties
vraies, les planchers qui montent & descendent, & ces labyrinthes où l'on se
cache pour se livrer à ses goûts, en trompant l'oeil curieux des domestiques."fl,
185-1861

Les monuments anciens ont une valeur historique et là encore, instructive
pour qui possède quelques connaissances en la matière.

"Jetons un coupd'oeil sur les établissements de nos aïeux : ainsi j'apprendrai
I'histoire des siècles qui m'ont précédé ; & chaque église, chaque monument,
chaque carrefour m'offrira un trait historique & curieux. Tout ce qu'a fait le
fanatisme va se représenter à ma mémoire ; car les sottises anciennes n'ont pas

' q .  c i t . ,  page 258.
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manqué de recevoir des monuments propres à les immortaliser, comme si elles
avoient craint de ne point échapper à cette honteuse célébrité. On ne les
apperçoit néanmoins qu'à l'aide d'une légère érudition." ill,2Ul

Ainsi que nous pouvons le constater, ces édifices ne suscitent pas chez
notre auteur une admiration sans bornes, loin de là. Nous verrons à d'autres
moments que les prouesses soldatesques, les guerres et de manière générale les
affaires étrangères sont couverts d'opprobre par Mercier. Si certains édifices
méritent d'être entretenus, il conviendrait de le faire en respectant les caractères
originaux marqués par les constructeurs. Du modernisme, oui, mais pas n'importe
comment et n'importe où. Nous allons nous attacher maintenant à I'illustration de
ce propos à travers les considérations faites sur les églises dans le Tableau de
Paris.

L'urbanisme baroque, Qu'on réserve artificiellement mais par convention à
la première moitié du siècle privilégiait les palais et les églises. Mercier,
conformément à ses options artistiques et idéologiques, ne retient que les derniers
édifices. Peut-être pouvons-nous voir ici une des raisons expliquant la préférence
accordée à Londres. En effet, les palais y sont rares. De plus la Cour n'exerce pas
la même fascination qu'à Paris.

De manière caricaturale, les théoriciens considèrent que le baroque est
dévolu aux églises catholiques et le classicisme aux temples protestants. Mais les
nuances et les subtilités sont infinies.

Au XVlllème siècle, le monde catholique n'éprouve pas le besoin de
renouveler fondamentalement son architecture. En France, hormis quelques
riches monastères dont on confie la reconstruction à de grands architectes, on se
contente bien souvent d'adjoindre à une église existante une façade neuve.

Les églises voulues maison de Dieu et non de I'homme doivent éveiller des
sentiments vertueux chez ceux qui les regardent. L'Eglise cherche à renforcer et à
propager ses traditions et manifeste son rôle prééminent à tous les niveaux. C'est
pourquoi le baroque romain présente les caractères adéquats permettant la
communication immédiate de I'illumination religieuse, par le moyen des sens.

Mercier rend un hommage vibrant à un précurseur : I'architecte (ou les
architectes ?) de Notre-Dame. Pourtant il s'agit d'un chef-d'oeuvre de I'art
gothique tant abhorré. Mais il admet que ce genre semble particulièrement adapté
à la destination de la bâtisse qu'il ne distingue pas de sa vocation religieuse.

"Quel est I'architecte Goth qui a tracé le plan de cet édifice très-ancien ?
N'avoit-il pas un génie hardi, & ne sentez-vous pas en entrant dans cette église,
que l'étendue et la majesté du monument vous frappent beaucoup plus que les
proportions régulières & délicates de nos temples modernes ?"N11,711

A maintes reprises dans le Tableau de Pais, Mercier nous fait part de ses
goûts et de ses préférences.

"L'église Notre-Dame, qui ne fut achevée qu'au bout d'environ deux cents ans,
& dont le portail très-curieux porte I'empreinte du génie de nos peres, est un
monument qui a de la grandeur, de la majesté, & dans lequel je me promène
toujours avec plaisir. On a reblanchice temple, & il a perdu cette teinte vénérable
& cette obscurité imposante qui commande un respect religieux." Ill,242l
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Tout comme pour ce qui concerne la musique accompagnant les rites
religieux, Mercier se déclare en faveur d'une grande solennité. L'architecture
cherche à en imposer.

Mercier a exprimé I'idée générale que la physionomie d'un bâtiment doit
conespondre à la finalité de I'ouvrage. Si le tribunal doit inspirer crainte et respect
à ses usagers, il doit témoigner de surcroît de la parfaite équité des jugements
rendus en ces lieux. L'église, quant à elle, évoque la solennité de I'exercice du
culte. L'apparat occupe ici une large place dans les préoccupations de Mercier, ce
qui est tout à fait inhabituelchez lui.

Notre-Dame est un "monument vaste & majestueut''[Vll, 721. La hauteur de
l'édifice semble symboliser l'élévation des sentiments :

"la haute statue"
"sous ces voûtes élevées" [Vll,72]
"tout est grand"
'Je domine la grande ville"

C'est un bâtiment où "[t]out fluil paraît dans une proportion égale ; & [s]on
ame plus élevée, prie Dieu de meilleur coeur dans l'église Notre-Dame que dans
tout autre temple."[Vll, 72]

Notre auteur n'exclut pas le faste lorsqu'il s'agit de témoigner de la
noblesse d'esprit, d'âme ou de la foi religieuse. La valeur historique a dans ces
domaines une grande importance. En effet, il s'agit de placer I'individu au sein de
l'humanité, dans son histoire. ll doit avoir conscience de sa place parmi les
hommes.

"Oh, les beaux vitraux ! quel effet ! lls brillent depuis des siecles I O quelle main
a placé la pierre que mon oeil atteint à peine l"[Vll, 74]

"Non, il m'est impossible de traverser le parvis, sans faire une fois le tour de
l'église Notre-Dame. J'aime moins Saint-Sulpice. L'édifice de Sainte-Geneviève
est magnifique ; mais ce n'est pas un bâtiment gothique, érigé sous Childebert l,
& où tous les rois de France & Charlemagne sont entrés."fVll, 75]

Attardons-nous un instant sur I'Eglise Sainte-Geneviève car les réflexions
citées précédemment témoignent de la complexité de notre auteur :

"La fusion des principes gothiques et classiques va devenir, au milieu du siècle,
l'un des aspects importants du néo-classicisme : l'église Sainte-Geneviève de
Paris (actuellement le Panthéon) en est le meilleur exemple. Elle a été conçue
par Germain Soufflot pour Louis XV, en 1757-58 en un temps où les théories de
Cordemoy étaient reprises et propagées par Laugier, et elle en représente la
projection presque parfaite : Cest un édifice classique d'une grande pureté, mais
qui possède l'intégrité de structure d'une cathédrale gothique. C'est aussi la

. première grande église du X/lllème siècle qui s'écarte résolument du baroque."l

En fait Soufflot fait preuve d'initiative :

"Le caractère nouveau était un portique avec une façade de six colonnes
corinthiennes détachées, de soixantedix pieds de haut. En 17il, à la pose de la
première pierre, le portique, imité sur toile grandeur nature doit avoir fait un effet
profond de nouveauté monumentals."2

L L 'EncycTopédle de Ja c lv jJ isat ion,  La t ransformat ion du monde, p.  9?.
2KI l , fBALl , ,  Le sty ie Louis x1/ ,  pp.228-229-
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Nous avons vu combien Mercier apprécie la modemité dans I'architecture
des bâtiments publics et les habitations. Mais pour un édifice religieux, il n'en est
pas de même. ll critique la peinture blanche récemment effectuée dans
Notre-Dame car "les temples doivent être vieux."lvll, 73]

Et à propos de l'église Sainte-Geneviève dont il est assez souvent fait
mention dans le Tableau de Paris nous pouvons lire encore ceci :

"Le dôme ou la coupole de l'église de Sainte-Geneviève s'écroulera-t-il sur nos
tètes ? ou bien bravera-t-il, sur une base inébranlable, les clameurs & les
alarmes de M. Patte ? ll a annoncé le danger, n'est-ilqu'imaginaire ? S'il anivoit,
il ne nous resteroit donc que la majestueuse façade de ce monument ; morceau
qui mérite les plus grands éloges."fl, 2791

L'idée de modemisme s'oppose à celle de la tradition, La beauté des
ouvrages antiques ne justifie pas à elle-seule l'admiration, en tout cas
lorsqu'il s'agit de "copies". Ce qui est remarquable à une époque peut ne pas
l'être à une autre. L'imitation peut-elle avoir valeur de création ? De plus les
architectes du )0/lllème siècle se montrent en I'occunence piètres constructeurs
et la valeur des ouvrages est loin d'atteindre celle de leurs modèles. Ainsi "notre"
Colisée "après dix ans tombe en ruines."flll,33I

La sobriété du style souligne !a vanité et I'incapacité des architectes
modernes, voulant rivaliser avec les Antiques mais se ridiculisant de manière
éhontée. Mais le Colisée français présente peu de ressemblance, en tout cas au
niveau des proportions, avec son homonyme antique. En effet, voici ce qu'écrit
Pierre Gaxotte :

"En 1771, s'ouvrit, sous la direction de Torré, un vaste établissement de plaisir à
l'imitation du Vaux-Hall de Londres. Compris entre les Champs-Elysées, I'allée
des Veuves (notre avenue Matignon) et la rue du Colisée, limité au nord à peu
près à la hauteur de I'actuelle rue Rabelais, il se nommait précisément Colisée,
couvrait une superficie de cinq ou six hectares et pouvait accueillir cinq mille
personnes. L'entrée était précédée d'une esplanade sablée, bordée d'un portique
circulaire en treillage. ll comprenait un jardin de goût anglais, très ombragé, un
vaste bassin entouré d'une colonnade d'ordre toscan, un restaurant, un glacier,
des cafés, des b'rjouteries, des boutiques de modes et de curiosités, enfin une
rotonde d'environ vingt mètres de diamètre, décorée avec grand luxe, éclairée
par des lustres et des girandoles, où I'on dansait."l

On y donne des concerts, on y présente un spectacle de cirque, une
exposition de peinture en 1776. Mais la vie du bâtiment aura une très courte durée
car les "bâtiments étaient en matériaux légers. Des malveillants faisaient courir le
bruit qu'ils allaient s'effondrer. En 1778, on ferma."2

Voici donc un nom indûment donné à une tentatlve qui se révéla bien vaine
et fort prétentieuse. Le Colisée (en italien Colosseo) est décrit comme un édifice
de 524 mètres de périmètre, pouvant contenir 87 000 spectateurs (contre 5 000
pour le français). lnauguré en 80, il fut endommagé au Xlème siècle et rénové à
partir du )O/lllème siècle. 19 siècles pour l'un, contre 7 années d'existence, pour
I'autre.

1 Par js au XYff . rène s iècle,  p.  L79.
2  r b i d . ,  p .  179 .
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Si Mercier met le doigt sur la mégalomanie de ses contemporains, il ne
manifeste pas spécialement d'affinité pour l'ancien. Le goût pour ce dernier
n'emporte pas I'estime de Mercier qui critique ce désir de se situer hors du
présent, ce qui advient des collectionneurs par exemple. Ceux-ci se montrent
indifférents à ce qui se passe autour d'eux et seulement intéressés par des détails
et des raffinements extrêmement poussés et si possible disparus depuis de
nombreux siècles. ll s'indigne du fait que les beautés des monuments récemment
construits ne soient pas appréciées à leur juste valeur, par exemple que "[t]el
érudit ne daigne pas appercevoir la colonnade du Louvre, pour parler
d'un vieux temple de Cérès, dont il restitue I'entablement, I'architrave,
&c."fl|, 3261

A quelques occasions, Mercier ne manque pas de signaler les styles
architecturaux admis comme beaux par eux-mêmes. Ainsi l'église du Collège
des Quatre Nations "est d'une architecture recommandable par sa
nobfe régularité." [V, 1411 . tt toue égatement I'académie royale de
chirurgie qui "est un monument, d'architecture très-remarquable.
Louis XV, qui préféroit l'art de la chirurgie à toutes les autres sciences,
a fait pour son école des dépenses que les autres arts ont enviées." [],
2621

Ce bâtiment est en fait un exemple remarquable et représentatif
du néo-classicisme, qui devient I'expression de la dignité officielle, au
XVlllème siècle. C'est le roi lui-même qui ordonna la construction d'un nouvel
amphithéâtre et d'une école de chirurgie. L'architecte Gondouin dirigea les travaux
qui durèrent de 1769 à 1786.

"Louis X/ accordoit une protection particulière à la chirurgie ; il s'y intéressoit
beaucoup, en parloit fréquemment ; il a fini par lui élever un monument public qui
frappe l'oeil par son architecture, & personne n'a été tenté de lui reprocher cette
décoration extérieure." V, 165]

L'esthétique d'un monument va de pair avec le concept ou la fonction qu'il
représente. Nous I'avons vu pour l'église, c'est également vrai pour le tribunal,
illustration que nous commenterons ultérieurement. L'architecture est très
fortement liée au contexte politique et social dans laquelle elle s'enracine. Ce que
nous appelons "grands travaux" incombe à I'Etat. Celui-ci a des droits mais aussi
des devoirs. Pour Mercier il s'avère que les intérêts particuliers priment sur les
intérêts généraux. L'accusation portée sur la mauvaise utilisation des deniers
publics est claire. De plus, un projet de grande ampleur ne peut être mené à bien,
faute de suivi.

"ll est écrit qu'on ne pourra jamais achever le Louvre. Depuis trente années on y
travaille, mais avec une lenteur qui atteste que les fonds manquent. Le prince de
Condé a dépensé douze millions pour son Palais-Bourbon, & les échafauds du
Louvre ont pouni sur pied." ll,2791

L'intérêt pour ce palais peut étonner de la part d'un républicain convaincu et
s'atfichant comme novateur. Loin d'être un monument récent, sa construction
pouvait déjà être considérée comme achevée au XIllè siècle. Depuis, il n'a cessé
d'être transformé, au gré des monarques et de ses utilisations. ll est vrai qu'il a été
délaissé au )O/lllè siècle pour Versailles. Cependant, il deviendra musée dès
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1791, ce qui montre que les craintes formulées par Mercier à son sujet, quoique
justifiées par les circonstances, ne seront pas vérifiées.

"Le Louvre semble condammné à ne jamais être fini ; Cen est fait. la destinée de
ce superbe monument sera de rester inachevé, comme pour immortaliser à
jamais I'esprit des François, si par hasard I'Europe vouloit revenir un jour de ses
premières idées." [V, 2381

Peut-être cet édifice est-il voué à voir chaque génération et chaque époque
lui apporter leurs modifications et y apposer leur marque ? De plus, à l'époque où
notre auteur édite le Tableau de Paris, et bien avant elle, ce bâtiment, bien qu'il ait
été détourné de sa finalité initiale, était cependant utilisé. Citons Pierre Gaxotte :

"Le palais lui-même sert à toutes sortes d'usages : le Grand Conseil (depuis
17U), les Académies, la Société de médecine y siègent ; des artistes, par
complaisance royale y ont leurs ateliers et leurs logements (...) ; on y trouve un
Cabinet de marine (...), les archives de la maison du roi et du département de
Paris, les salles où le ministre, qui a ce département, donne ses audiences, une
salle d'assemblée pour les ducs et pairs, l'lmprimerie royale, une salle où, sous
Louis X/1, des membres de I'Académie des Sciences professent un cours
public... Le jardin de l'lnfante, ouvert à tous, accueille les habitants des halles."l

La colonnade du Louvre est quasi unaniment admirée. Voici ce qu'en dit
Voltaire:

"Sur I'Autel du Dieu, on voit le Plan de cefte belle façade du Louvre, dont on n'est
point redevable au Cavalier Bemin qu'on fit venir inutilement en France avec tant
de frais, et qui fut construite par Loûis le Vau, homme admirable et trop peu
connu."2

Dans l'An deux mille quatre cent quaranfe, nous pouvons lire qulenfin "[l]e
Louvre est achevé ! L'espace qui regne entre le château des Tuileries et le Louvre
donne une place immense où se célèbrent les fêtes publiques. Une galerie
nouvelle répond à I'ancienne, où I'on admirait encore la main de Perrault. Ces
deux augustes monuments, ainsi réunis, formaient le plus magnifique palais qui fût
dans I'univers."3

Les vieilles maisons qui occupaient alors I'espace ont disparu, au grand
soulagement de notre auteur. Plus d'air, une vue étendue, des communications
aisées, voici le Paris idéal selon Mercier.

A l'inverse, le renouveltement des édifices courants s'impose à son esprit.
Le mauvais état des constructions parisiennes s'explique par le laxisme
généralisé. Le pouvoir, désigné de manière détournée par "l'homme", peu
soucieux de préserver le patrimoine national, ne s'occupe pas de restaurer les
bâtiments anciens et "semble attendre le renversement des plus minces édifices
pour y porter enfin la main" fl, 2801.

L'ordonnancement des édifices urbains pose un problème important. Les
critères d'utilité et de fonctionnalité dominent encore ici. Mercier déplore que tout
soit sacrifié au goût particulier et à I'usage égoïste de quelques uns.

"Rien pour le public, rien pour ses plaisirs, ou même pour ses besoins. Ne
cherchez pas des bains, un hôpitalvaste & ordonné, des réservoirs, des galeries,

l  Parjs au XIÆffène sJècJe, p. L3?.
2 vol,TAIRE, Le TerWJe du Goût, Edltion crltique par

Gênève, l ibrair ie Droz i  Li l le, Librair ie ciald, 1953,
Rouen, p. 89.

3.t 'Ân deux raiJJe quaùre cent quatante, p. 106.
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des promenades couvertes, des salles de spectacles dignes des pièces qu'on y
représente : n'y cherchez pas de ces commodités qui entretiennent la santé & la
joie, ou qui les font naître. Un luxe particulier & clandestin fait toute la jouissance
des riches, mais non leur félicité." tl,284'-2BS|

Le monopole de la jouissance, tant du confort que des arts, se trouve
fargement contesté dans le Tableau de Paris. Une comparaison peut se voir faite
entre la république et la monarchie, qui ne penche pas en faveur de celle-ci.

"Le luxe des arts n'est point dans les monumens publics, il se cache & se
rappetisse dans les maisons des particuliers. Pour ceux qui connoissent
I'histoire, il y a loin de la Seine & du Louvre au Tibre & au Capitole." fl, 1111

Peut-être peut-on déceler ici le regret de temps anciens. Ainsi, dans
lAntiquité, les riches payaient la construction et I'entretien des bâtiments publics
tels que thermes et amphithéâtres. ll s'agissait très certainement d"'en impose/'
au peuple et aux étrangers. Cette libéralité était donc signe d'ostentation.
Cependant, cet grgueil était accompagné aussi d'un sentiment de générosité,
voire de civisme.l Le citoyen ne peut être indifférent au bien public.-Rousseau
écrit qu"'[e]n politique, comme en morale, c'est un grand mal que de ne point faire
de bien ; et tout citoyen inutile peut être regardé comme un homme pernicieux."2
Cette opinion est indéniablement partagée par notre auteur.

Parce qu'il se veut utile à la cité, Mercier n'hésite pas à s'occuper des
affaires les plus humbles. Ainsi il se préoccupe des halles. Cette dénomination
désigne les entrepôts pour farine. A une époque où I'alimentation du
peuple reste un problème, nous pouvons associer à I'humanisme de
notre auteur ce qui pourrait apparaître facticement comme de la
trivial ité dépou rvue d'i ntérêt.

Pierre Gaxotte décrit les halles voisines du Châtelet de façon
très critique. Mais la fin du règne de Louis XVI voit s'amorcer de
grands changements. Nous pouvons nous étonner des reproches faits
par Mercier qui ne sait "quel caractère mesquin, imprimé à tous les
monumens modernes, empêche de faire rien de grand." ll,221l

En effet, la halle aux blés, construite en 1767, est présentée de
manière particulièrement avantageuse dans Pais au XVIilème
sièc/e3.

r  Ltune des pér lodes histor lques concernées par ces usages,
drAuguste,  considérée conme l râge d 'or  du c l_assic isrne romain,

2 RoUSSEAU, Discours sur - les sciences eË . l .es arÈs,  préface de
Ga]. l j .mard,  L987, p.  60.

3 tr l 'agronome anglals, Arthur Young, qui voyage en France en 1787, en 17BB et 1789 eÈ
quj- est..assez porËé au dénigreroent, ne peut srempêcher de l 'admirer - avec queLque
exagérat, ion peut-être :  r f ,a plus bel le chose, de beaucoup, çIue j 'ai  vue dans parlsr- cte-st
la HaIIe aux blés ; cres! une vaste rotonde ; le tolE entièrement de bois, constrult
d'après un nouveau sysÈème de charpente, demanderalt pour être décrit des planches et de
Iongues expl lcat ions ; la galerie a cent trent,e yards de circonférence (environ L2O n) i
en conséquence Ie diamètre a le roême nornbre de pieds i cetLe galerie est aussi légère que
sl elle était suspendue par des fées. (. . . ) Le tout est si bien conçu et sl adnirâbIenént
exécuté gue je ne connais pas d'édif ice publ ic qul lui  solt  supérieur, soit  en France,
l9i!  en Angleterre. EÈ si I 'appropriat ion des part ies aux conmodités désirables, si
lradaptation de toute 1'organisation aux f lns que I 'on se propose, unles avec cette
éIégance_qui est en parfalt  accord avec I 'unité, si  cette magnif iCience qui résulte de La
sÈabilité et de la durable soHdité sont les critères des édifices publiCs, Je ne connais
rien qui égale la Halle aux Blés." Pierre caxot.te, Parjs au j tr 'ZII Ième siècle, pp. L2o-L21.

136

est  cel le du règne

'Jean Var loot ,  Fol io,



Lorsque l'An 2440 est écrit en 1771, la Halle au blé de Le
camus de Mézières, êo forme d'amphithéâtre romain est déjà
construitel. Ce bâtiment est conçu d'après les préceptés
néo-classiques. Pour une raison inexpliquée, Mercier ne mentionne
pas I'existence de cet édifice semble-t-il remarquable.

D'une manière générale, il apparaît indubitablement que
l'étroitesse des constructions et des rues répond à l'étroitesse d'esprit
et à l'égoisme des puissants.

"Négligence insigne & impardonnable, pour ce qui regarde la commodité & même
le salut du public. Très{angereuse porte du côté de la rue Toumon. La foule y
est dans un péril inévitable par la descente rapide des voitures qui enfilent cette
gorge étroite, où il n'y a ni recoin ni allée pour se sauver des roues qui effleurent
la muraille." V, 103J

Mercier apprécie beaucoup que la construction prenne de l'essor dans la
mesure où la physionomie de la ville en est toute transformée. Pour lui, la
conservation de bâtiments anciens ne s'impose pas s'ils s'avèrent dépassés. Point
de sentimentalisme. Notre auteur souhaite que I'habitat de I'homme évolue
parallèlement à ses idées, à moins que ce ne soit I'inverse, I'architecture conçue
et réalisée par l'élite devant éduquer le peuple et lui inculquer les "bons" principes.
ldéalement, I'homme occupe I'espace de manière rationnelle.

"On n'a de l'argent que pour bâtir : des corpsde-logis immenses sortent de la
terre, comme par enchantement, & des quartiers nouveaux ne sont composés
que d'hôtels de la plus grande magnificence. La fureur pour la bâtisse est bien
préférable à celle des tableaux, à celle des filles ; elle imprime à la ville un air de
grandeur et de majesté."ll,2781

Peut-être s'agit-il également d'en imposer aux autres, aux provinciaux et
surtout aux étrangers dont I'avis ne semble pas être indifférent à Mercier.

Nous pouvons tout de même émettre des objections devant un
rapprochement tel que "tableau" et "filles" figurent sur un même plan.
Evidemment, les activités de collectionneur et d'amant payant, fort onéreuses,
détournent d'une utilisation saine et utile, I'argent ainsi dépensé. Même si ces
intérêts pour des objets différents peuvent avoir des origines liées à I'esthétique,
les plaisirs nous semblent quelque peu distincts. Toutefois, cette restriction
effectuée en ce qui concerne la forme, il n'en demeure pas moins que l'idée
générale du passage s'avère parfaitement conforme à ses idées. L'utilité reste la
valeur essentielle à jauger dans quelque production que ce soit.

"ll n'y a plus de porte Saint-Antoine ; on l'a sagement sacrifiée à la commodité
publique, ainsi que l'on a abattu la porte Saint-Honoré & la porte de la
Conférence. ll n'y a plus d'hôtel des Mousquetaires ; dans un quart de siecle, la
physionomie de la ville a changé, & Cest en bien ; doux présage pour I'avenir.
Quand fera-t-on disparaître de même tout ce qui porte un caractere dégoûtant et
mesquin ? Ecrivons, & ne nous lassons pas de plaider en faveur des
embellissements utiles ; fatiguons les hommes en place, qui demandent à être
fatigués."fiV, 232]

l cf Anthony VIDLER , "Mercier
Mercier un hérétique en littêrature,

urbaniste : l rutopie du réel",  in -touis ,Sébastlen
p .  2 2 9 .
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Mercier prend à coeur I'exercice de la citoyenneté et rappelle la fonction
essentielle de l'écrivain devant oeuvrer pour le bien public. Cet aspect sera étudié
de manière plus approfondie ultérieurement.

o'o,,.n,3,"?iti-!î',.1i ,Tin"53"i'3ii;riXli'""3i3 51.?î::":'T:i'o"T#,i," ,'f,
rues étoient étroites & mal distribuées. Le tremblement abattit en trois minutes ce
que la main timide des hommes auroit été si long{ems à renverser. Le goût
déplorable des Maures tomba, & la ville se releva pompeuse & superbe. ôue
savons-nous sur ce qui sort du sein des désastres ? Que savons-nous ?... Paris
détruit. Oh !je diraitoujours comme dans Memnon : ce sera bien dommage." [lV,
3081

Cette attirance pour les solutions extrêmes lui a valu des accusations
concernant sa folie pyromane. ll est clair que pour Mercier, qui se défend de
vouloir incendier la ville ce qui est hautement plausible, il serait bon de recréer la
ville, sur de nouvelles bases I D'ailleurs I'auteur a réalisé son utopie, sur le papier.
Voici une des forces des écrivains : ils n'ont pas besoin de passage à I'acte pour
donner libre cours à leurs pulsions et à leurs désirs.

Pour conclure sur le modernisme en architecture nous dirons
que dans ce domaine tout particulièrement, les styles choisis importent
fondamentalement. Mercier manifeste de I'aversion à l'égard du gothique. ll ne se
montre pas particulièrement original à ce propos puisque les encyclopédistes
également villipendent ce type d'expression ainsi que nous I'avons vu dans
I'introduction à cette partie.

Les options pr:ises par Mercier peuvent sembler fort contradictoires. Tantôt
il préconise un détachement des règles anciennes et le rejet de ce qui s'apparente
à I'antiquité (surtout pour la tragédie et la poésie) ; tantôt il prône le retour à des
styles anciens, notamment en ce qui concerne I'architecture. Certes, les villas
patriciennes par leur agencement et leur dénuement mobilier ne peuvent que
susciter notre admiration ; bien sûr les établissements publics antiques étaient
somptueux. Mais I'imitation serait-elle, sinon possible, tout au moins souhaitable ?
Certes, les colonnes supportant le toit d'un édifice, montrées ou cachées,
demeurent un principe de base de la construction. Faut-il pourtant les rendre
obligatoirement visibles ? D'ailleurs, à ce sujet, Mercier, qui semble pourtant les
apprécier lorsqu'il cite des ouvrages de référence idéalement beaux, proteste
contre I'imitation pure et simple de I'art antique sans aucun souci de renouveter
cet art. ll est probable que, tout comme en matière d'éducation, une période
consacrant un certain style et une certaine manière de faire soit suivie d'une
période portant aux nues les valeurs contraires.

D'ailleurs les tiraillements ressentis et exprimés par Mercier reflètent
parfaitement son époque et les mutations artistiques. Gaxotte, dans son Paris du
XVlllème srèc/e, parlant de I'Hôtel de la Monnaie écrit ceci :

"Antoine était inconnu lorsqu'il prit part au concours ouvert en 1768. Ce fut lui,
cependant, qui I'emporta sur ses concunents. !l n'y a pas sous Louis XV de
dictateur aux Beaux-Arts : chacun des architectes a sa doctrine et cette diversité
donne son charme au Paris qui se rebâtit alors. Diversité mais pas anarchie. Les
bâtisseurs restent les admirateurs de I'art antique, mais ils ne se croient pas
tenus d'en prodiguer les éléments de beauté. lls ne manqueront pas, pour faire
grand, d'user à I'occasion des "ordres" anciens, mais ils ne les galvaudent pas." 1

t  Par ls au XVII Ième siècJe,  p.  207.
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Après les excès (l'utilisation de ce mot constitue déjà un jugement) du
gothique s'ensuit une période qui voit consacrés des styles plus sobres et dénués.

"L'architecture, depuis vingt années seulement, a repris un très-bon-style,
sur-tout quant aux omements. Le comte de Caylus a ressuscité parmi nous le
goùt grec, & nous avons enfin renoncé à nos formes gothiques. L'intérieur des
maisons est distribué avec une commodité charmante, absolument inconnue à
tous les peuples de la tene." 11,278)

Mercier revendique la possibilité pour les artistes, architectes, peintres,
dramaturges ou écrivains de se faire une place parmi les sommités. Bien sûr les
modemes ont à conquérir leur statut de haute lutte ; cela est vrai, quelle que soit
la période historique envisagée. Mercier vitupère contre I'immobilisme.

"Les critiques, les commentateurs, les journalistes, les dissertateurs, toute cette
tourbe scolastique qui ne parle que par la bouche des morts & qui leur fait dire
les plus impertinentes sottises ; tous ces gens, amis des tombeaux & des
tenebres, préconisant tout ce qui est fait anciennement, & livrant sagement la
guerre à ce qui se fait & à ce qui se fera, ont la prunelle des hiboux qui se
contracte douloureusement au moindre rayon : ils vous citent ce qu'on a lu mille
fois, ils vous parlent de ce qu'on a fait, ils crient au blasphémateur dès qu'on se
moque d'eux ; ils vous accablent de passages & d'autorités étrangeres, sans quoi
ils ne parleroient pas longtems. llfaudra rire de leur engouement superstitieux, si
toutefois cela est permis quand on songe qu'ils ont été dans tous les âges le
fléau des arts & les véritables assassins du génie."l

Mercier affiche donc son refus des Anciens de manière claire en ce qui
concerne le théâtre, la peinture et I'architecture. Pour cette demière, son opinion
n'est pas foncièrement novatrice dans le sens où elle reprend des idées en vogue,
comme le bannissement du rococo par exemple. Cependant, lorsque Mercier
analyse les produits de cet art en regard de ses idées politiques, sa pensée prend
un tour original pour l'époque tant ses préoccupations égalitaristes s'affichent ici
indubitablement. Moins porté au compromis et à la tolérance que Diderot en ce qui
concerne ces arts, Mercier porte ses exigences très haut. Qui dit Anciens, dit
"modèles" et règles. Notre auteur se montre extrêmement virulent à propos de
celles-ci. La contestation des règles apparaît de manière construite et argumentée
notamment lorsqu'il est question de théâtre. C'est pourquoi nous illustrons les
idées de Mercier décrites dans la section suivante avec des exemples se
rapportant à I'art dramatique.

rEssai sur - l 'Àrt dramatique, épitre p. XI.
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'Tous les ouvrages de l'art ont des rÈgles çnérales çi sont des ggides
çT ne faw jamais perdre de lue. Mais oorDrne les lois sont torjours jusbs dans leur êre géD€ral,
rnais presque toujorus iqillst€s rtans t'application ; de même les règles, torjours waies dans la
théorie, pewent devenir fausses dnns fupothèse. [.es p€intres et les sculpûeurs out étabti tes
proportions ç'il faut donner au corps humai4 et ont pris pour nresure cornmune la longuan de la
face; mais il faut çrTs violent à chaque instant les proportions, à cause des diffËrent€Ê atitudes
dans le5quelles il faut qu'ils metteot les corps : par o<emplg un bras tendu est bien plus long que
celui çi ne I'est pas. Personne n'a jmais phs comu I'art que Michel-Ange ; persome ns s'e,n ost
joué davantage."r

{.5

Nous avons vu combien les règles avaient d'importance pour les artistes
qui peuvent ou les suivre à la lettre, ou les rejeter totalement sur le plan théorigue
tout au moins, ou bien encore les accommoder à leur manière. La littérature du
)0/llème siècle va s'imposer sous sa forme la plus classique. En revanche
I'architecture connaît des transformations et des évolutions gui la font progresser
de la sobriété des édifices Louis Xfll à I'ornementation outrée de la décoration
Louis XlV. Peu d'innovation, hormis la coupole, reprise pour la Sorbonne, le
Valde-Grâce, le Collège des Quatre-Nations devenu par la suite l'lnstitut de
France, et les lnvalides. La colonne, empruntée à lAntiquité, honnie par Mercier
ainsi que nous l'avons vu précédemment, revient inlassablement dans les
bâtiments officiels. L'architecture emprunte à la versification du Grand siècle la
symétrie, maître-mot de I'harmonie. Celle-là, bien utilisée, donne de la majesté à
la construction, mais excessivement répetee conduit à I'agacement et donne un
effet de gigantisme fort éloigné de l'idée du beau. Le souci d'établir des règles et
des cadres conduit à la création d'académies.

Au )O/ltlème siècle, on peut constater une certaine permanence des
genres et des normes classlgues en littérature. Voici ce que pense R. Naves à ce
sujet:

"J'ai donné à ce livre le titre de Raison poétigue parce que tout ouvrage est
préédé de la règle, et toute règle I'est de la Raison." Voilà la formule de Gravina
en tête de sa Ragion poetica qui, parue en 1708, devient le code de la génération
de Voltaire."z

mais peut-être pas pour la génération de Mercier. Toujours est-il que les trois
aspects principaux gue prend classiquement la regle sont les suivants :
"précaution psychologique, héritage des Anciens, convention et presgue règle du
jeu ; mais c'est toujours une forme s'appliquant à un fond donné ; et la Raison est
ici le Ésultat de I'expérience : prudence, tradition ou étude de modèles. C'est
exactement le contraire de la formule de Gravina, pour qui la Raison est un
principe."3.

Cependant certains écrivains tentent de s'émanciper de la pensée, du
style, de la composition et des genres imposés par le XVllème siècle. Celui-ci
pounait représenter les dogmes, l'ordre, la hiérarchie et la discipline. Celui-là
remet en guestion les valeurs auxquelles croyait le XVllème siècle. Le passé est
frondé sur la chretienté et ses valeurs, le droit divin pÉdomine. La division de la

lMOtrlTfSqUIeU, Essâj sur Je Goitt dans Jes choses de La Jrlature et de J,Art, pléiade,
t ome  I I ,  p .  1260 .

2 Ralpond NÀVES, p 15. Gian-vincenzo GRAVINA, De]]a ragion poetica Ji.brl due, Toma,
17O8, Traduct ion par Reguier  :  Rajson ou idée de 7a poésie,  L?55, tome I ,  p.  9.

3NAvEs ,  p .  15 .
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société en classes (même si elles ne sont pas dénommées ainsi) est parfaitement
admise. Les contemporains de Mercier se montrent anti-religieux, prônent le droit
naturel et osent rêver l'fualité. Mais ce passage ne peut s'établir du jour au
lendemain. Le )O/lllème se pose des questions que les penseurs et auteurs du
siècle pÉcedent n'avaient pas songé aborder ou pas osé le fiaire. Ainsi le
Trac:tatus politicus de Spinoza défend I'idée de I'Etat libéral respectant les droits
naturels de I'individu et tout particulièrement la liberté de pensée. Marguent
également les mentalités des ouvrages tels l'Ethigue, du même auteur, I'Essei
concemant l'Entendement humain de Hume (1748), le Dictionnaire histarigue et
critique de Pierre Bayle (1695-1697) qui fait I'apologie de la tolérance et d'autres
encore. L'esprit du )fflllème siècle selon Paul Hazard se reconnaît par les traits
suivants : la volonté d'élaborer une nouvelle philosophie moins métaphysique,
d"'édifier une potitique sans droit divin" et "une religion sans mystère" ainsi qu"'unê
morale sans dogmes"l. Selon cet auteur, les idées reprises au XVlllème siècle
sont en fait exprimées dès 16802. La raison dispute sa place à la foi. L'idée de
droit succède à celle de devoir. L'âge classique souhaitait éviter tout changement
afin de préserver un équilibre jugé idéal. P. Hazard écrit encore ceci :

"L'ordre règne dans la vie : pourquoi tenter, en dehors du système clos qu'on a
reconnu pour excellent, des expériences qui remettraient tout en c€luse ? On a
peur de I'espace qui contient les surprises et on voudrait, s'il était possible,
arrêter le temps."3

Le XVlllème siècle remet tout en question. Un des facteurs ayant engendré
les réflexions nouvelles est notamment l'importaneæ des découvertes faites à
l'occasion de voyages dans les pays lointains.

"ll est parfaitement exact d'affirmer que toutes les idées vitales, celles de
propriété, celle de liberté, celle de justice, ont été remises en discussion par
I'exemple du lointain. D'abord, parce qu'au lieu de réduire spontanément les
différences à un archétype universel, on a constaté I'existence du particulier, de
I'inéductible, de l'individuel. Ensuite, parce qu'aux opinions regles, on peut
oPposer des faits d'expérience, mis sans peine à la portée des penseurs.'É

Le principe de I'universalité est bel et bien contesté car "[d]e toutes les
leçons que donne l'espace, la plus neuve peut-être fut celle de la relativité. La
perspective changea. Des concepts qui paraissaient transcendants ne firent plus
que dépendre de la diversité des lieux ; des pratiques fondées en raison ne furent
plus que coutumières ; et inversement, des habitudes qu'on tenait pour
extravagantes semblèrent logiques, une fois expliquées par leur origine et par leur
milieu."5

Les règles des classiques sont considérées comme naturelles tellement
elles ont été bien assimilées. Mais avec de telles remises en question, elles ne
peuvent plus s'imposer sans quelque difficulté. citons encore P. Hazard :

"Le P. Le Comte, de la Compagnie de Jésus, gui s'exprime ainsi dans son livre
Des cérémonies de Ia Chine, en tire cette conclusion philosophique : "Nous nous
trompons également, parce que les préventions de I'enfance nous empêchent de
considérer que la plupart des actlons humaines sont inditférentes d'elles-mêmes,
et ne signifient proprement que ce qu'il a plu aux peuples d'y attacher dans leur

tFauI ËAZARD' La crise de .Ia conscience européenne, Paris, Boivin & Cie, Editeurs,
L934. tome I,  préface p. Iv.

? Hazard, La crise de La conscience eutopéenne, préface p. Iv.
3 Hazard, .Lâ Crise de Ja conscience europêenne, p. 4.n  r b i d . ,  p .  1 3 .
5  r b l d . ,  p .  1 4 .

.tÂ,.1



prenrèr€ insfitution-" On va loin atrec dê tetlEs nraximes ; on va droit à fldée de fa
relativité wdversetle- "tl rfy a rieni dit Bernier, "que r€ puisse I'opinion; ta
prévention, [a coutume, I'espêrarrce, Ie point dhonneur, etc.'*'{

ÇbntestéeÆ dans tous les domalnes des arts, res @tes sont
particulièrement remises en question en ce qui concerne le thrââtre.

Pour mÎer.pc rne$Jrer tes enjerx en présence, nous allons établir un
parafl'èfe avec [e siècle precedent, référence obfisee étant donné fes frequentes
atlusions de notre auteur arx auteurs du XVllème siède.

Au Grand Siècle, [e terme de specfacle reco$vre des formes furt
diversifiees, alfant des baltets auto-produits par la Cour atx danses paysannes en
passant par toutes sortes de fêtes publiques. La représentation théâtrale existe et
va trouver une place croissante au fil des décennies. Le genre, d'abond très
populaire, va s'anoblir pour trouver son apogée dans le théâtre de Racine. Au
départ, point de salle sprâcifique. Les comédiens ambulants donnent leurs
représentatlons dans les cours, à la foire, sur des tréteaux ou dans les salfes
improvisées gue sont les jeux de paume. La première satte deslinée
exclusivement au théâtre est cette de t'anclen hôtet des ducs de Bourgogne, près
des hallesz. Les propriétaires exeroent un rnonopote sur les représeniations et
perçoivent des taxes sur ceffes qui se iouent ailleurs. Le jeu de paume du Marais
devient la deuxième salle spécialisées. La Gour voit les représentations qui lui sont
destinées au Petit-Bourdon, salle ta plus grande de Paris, près du palais du
Louvre dont la grande salle n'est utilisée sous Louis Xlll4 gue pour les ballets. La
salle du Patais Royal, exclusivement réservée au théâtre, avec un parterre en
plan incliné, dans laquelte s'installera Motière en 1661 est construite par Richelieu
en 1643.

Ces détails matériels ont une grande importance si on considère les
conséquences de cette absence de lieux prévus pour l'expression scénique. En
effet les troupes de comédiens se fixent au fur et à mesure de la création des
salles. Et encore, lorsqu'elles existeront, faudra-t-il que les comâJiens puissent y
exercer leur talent. Ainsi, à la fin du siècle, suite au déclin du théâtre progressant
depuis le milieu du siècle, la troupe de Molière, après avoir accueilli les comédiens
du Marais et fusionné avec I'hôtel de Bourgogne pour fonder ta
Comédie-Françalse se fixera rue Guénégaud. Toutes les salles sont réservées à
I'opéra de Lulli^ Voicice qu'écritVottaire dans le Temple du Gottt (1783) :

"Lss salles de tous les spectacles de Parls sont sans magnificence, sans gorlt
sans commodités, ingrates pour la Voirq incommodes pour les ac-teurs et pour les
spectateurs. Ce n'est quen France qu'on a I'impertinente ocutume de faire tenir
debout la plus grande partie de I'auditoire.'É

Mercier déplore les mauvaises çonditions matérielles dans lesquelles les
pièces sont iouées. ll se place volontiers du côté du public et se plaint, par'
exemple, de la mauvaise visibilité. Les risques d'incendie sont importants, l'air est
malsaine. L'accès aux foires pour assister aux représentations de théâtre des rues
est dangereuxT. Tout en regrettant I'ampleur des dépenses publiques affectées à
lbpéra, il nous fait part de ses préoccupations "artistiques" :

' r b i d . ,  p -  1 5 .
! Déjà utilisée au Xr/Iène siècle.
3  Er  1634.
{ Louis KIff  règne de L6L0 à L6S3,
'VoLÎÀIRE, fe}U>fe du GoÉlÈ, fexte de Rouen, note 2,o cf Ie chapltre DCIJ{ : yenelJâteùr des specÉâc-les

4^ '

P .  9 5 .
f v l r r ,  3 o 9  à  3 1 1 ] .



"Le I juin 1781, un embrasement subit dékuisit en quelques heures la salle de
I'opéra, commode & maqnifique malgré ses défiauts.,,[ll, SgF

La construction de salles a une influence non négligeable sur le genre
lui-même. Les troupes mettent un terme à leur nomadisme, les salles permettent
le développement de la mise en scène avec machines, décors etc, qui connaît un
certain succès jusqu'au milieu du siècle. Par réaction mais aussi parce que la
demande du public a changé, un théâtre d'auteur, sans mise en scène et efÊts
spectaculaires s'impose ensuite. La parole devient le centre d'intérêt et I'unique
moteur de I'action. Le mouvement, le rêve, le grandiose désertent le théâtre pour
les spectacles royaux éclatants de magnificience et de mégalomanie.

La fin du règne de Louis XIV est fort difficile à vivre pour les hommes de
théâtre. Deux scènes ofrîcielles en 169r à Paris : I'opéra et la
Comédie-Française. Un an après la mort du roi une troupe italienne revient (les
ComâJiens-ltaliens avaient été chassés en 1697). Dans la première moitié du
siècle la concurence sera rude mais fertile en cÉation entre la
Comédie-Française, fe Théâtre-ltalien, les théâtres de la Foire et les théâtres du
Boulevard. Nous retrouvons des mentions de ces rivalités dans le Tabteau de
Paris. Pendant ce temps, la situation reste problématique pour la province. Mais
de 1750 à 1771, sous la pression royale, 23 salles y sont construites. Le théâtre
devient un bâtiment isolé, complet et fonctionnel, situé au centre de la ville à
I'instar de la cathédrale ou de I'hôtet de ville. Le modèle en la matière est le
théâtre de Lyon dont l'architecte est Soufflot, construit en 1754. Un autre théâtre
considéré comme particullèrement réussi et comme le premier grand théâtre
modeme est celui de Bordeaux par Victor Louis (1777-1750). Du coup Cest Paris
qui reste à la traîne : la Comédi+.Française et les ltaliens ne possMeront de salle
neuve qu'en fin dAncien Régime. Nous trouvons des allusions à I'importance de
I'adâluation du bâtlment à sa fonction dans les Entretiens sur le Fits Naturel.
Conjointement à cet essor de I'architecture théâtrale se développe une Éflexion
théorique sur le théâtre, à laquelle participe Louis-sébastien Mercier.

La nécessité de bénéficier de conditions matérielles favorables pour créer
I'enchantement de la représentation s'impose de manière indirecte à la lecture
d'un passage du Tableau de Pais. En effet, l'écrivain écrit afin de montrer
combien I'auteur dramatique souffre d'être contraint de voir derrière I'illusion les
mécanismes et les acteurs tels qu'ils sont en réalité :

"ll n'y a rien qui dégoûte de l'art comme ce qui se voit dans les coulisses :
I'imagination est désenchantée. voir ces rouages, ces poulies, ce clinquant, ce
plâtrage, ces lampions fumeun, ces dégoûtans valets de théâtre, autant vaudroit
éventrer cette belle femme qui est assise aux premières loges, & considérer ses

1 Cf le chapi t re CCCXCI .  Entrée de fa Eoire de Saint-Germain [V,  103 à 104J.' sou l i gné  pax  nous .
r 

"Ah ! si nous avi.ons des Lhéâtres otr la décoration d'une pièce changeât toutes les
fo i s  que  I e  l i eu  de  La  scène  do i t  change r  ! . . . [ . . . J  T .e  spec ta teu r  su i v ra i t  sans  pe ine  t ou t
le mouvement dtune pièce ,. la représent,ation en deviendrait plus variée, plus inléressante
et plus claire. r,a décoration ne peuÈ changer, que la scène ne reste viâe ; 1a scène ne
peut rester  v ide qurà la f in drun acte.  Ainsi ,  touEes les fo is gue deux incidents feraient
changer La décorat ion,  i ls  se passeraient  dans deux actes di f férents.  on ne verral t  point
une assenblée de sénateurs succéder à une assenÈ'lée de conjurés, à moins que la scèie ne
fût  assez élendue pol t r  quron y d ist inguât des espaces for t -d i f férents.  MaiÀ sur de peLi ts
théâtres,  te ls que les n6t tes,  que doi t  penser un homme raisonnable,  Iorsqut i l  entend des
courtlsans, gu1 savenÈ sj. blen que les nurs ont des ore.illes, consplrer contre leur
souverain dans l iendroi t  même où i l  v ienÈ de les consul ter  sur l raf fa i re la p lus
importante, sur lrabdication de l'Empire ? Puisque 1es personnages demeurent, iI suplose
apparemnenE que crest  Le l ieu qui  s 'en rra."  Denis DIDERoT, Ent . ret iens sur - Ie .Fl fs  i tâÈure. l ,
Par is,  Garnier  Flamarion,  L98L, pp.  30-3L.
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visceres. Que l'art dramatique est beau quand on est placé au partene ! Qu'il est
hideu lorsgu'on te juge à côté des machines gu'ilfait mowoir !" lvlll, 330J

La salle joue donc un rôle important dans la manière dont va être
représentée ta pièce. Mais elle paraît moins importante aux yeux de Mercier gu'à
ceux de Vottaire ou Diderot par exemple. Dans son owrage théorique, Mercier
évoque la possibilité de s'affranchir d'une scène trop bien délimitee. ll cherche à
agrandir I'espace scénique au maximum :

'A quoi ont servi ces regles séveres que de crédules auteurs ont suivies
littéralement ? A faire du théâtre, cornme on l'a dit, une espece de parloir,
d'étouffer I'action, à la concentrer dans un point unique & forcé, dans douze
pieds carrés. Voyez les belles scênes de Shakespear. César trarrerse la place
publique : il est entouré des sénateurs [...J Les anciens avoient le mème
avantage sur les rnodernes ; chez eux le lieu de la scene est rnouvant, il en
résulte une vérité qui frappe. Pourquoi craindrions-nous de I'adopter, nous gui
avons tant besoin de vérité, nous toujours livrés à l'imitation." I

Le théâtre du )O/lllème est caractérisé par une mutation importante qui
dépasse largement le cadre strictement architectural. De nouvelles formes
s'élaborent alors qu'à partir de 1760 environ, la tragédie classique semble
décliner.

"La Poésie Dramatique, le plus séduisant & le plus ingénieux des arts d'imitation,
universellement répandu, universellement estimé. C'est le plus précieux héritage
que nous aient transmis les anciens. ll ne demande plus qu'à être perfectionné." 2

Nous insisterons encore, en préambule, sur la volonté de Mercier de
conférer un rôle didactigue et temporisateur à I'art dramatique, tout comme il le fait
pour les autres arts. En cela il se distingue de Rousseaut. Nous lisons chez ce
dernier:

"Qu'on n'attribue donc pas au théâtre le powoir de changer des sentiments ni
des moeurs qu'il ne peut que suiwe et embellir. Un auteur gui voudrait heurter le
goùt général, composerait bientôt pour lui seul.'d

Les spectacles ne sauraient faire oeuvre utile et bénéftque : les préjudices
subis par la société sont nombreux. Ainsi ils entraînent 5:

- un "relâchement du travail" (p. 217'1
- l"'augmentation de dépense'(p. 218)
- la "diminution de débif'(p. 218)
- l"'établissement d'impôts" (p. 218)
- l"'introduction du luxe".

Mais il convient que les spectacles peuvent être nécessaires chez certains
peuples corrompus.

La moralisation de la scène est une idée répandue à cette époque. Grimm,
dans une de ses lettres figurant dans la Correspondance liftéraire, avait écrit que
lorsque le gouvemement aura pour préoccupation I'instruction publique, "alors il

1 !,RCIER, Dri Théâtre. ou NouveJ Essai sur 7.Att Dramatiqae, Àmsterdam, p. 146.
2 IÆRcrER,  jb jd . ,  pp .  2 -3 .
3 Ralnaond Trousson écrit dans ses corurentaires de 1'Àn deux niTJe quatte cent

quaranÈe, Rêve s' lJ. en fut janais, Edit ions Ducros, L971-: "Àvant, touÈ, coat.redlsanÈ en
cela son tnaiLre Rousseau, Mercier est convaincu gue le théâtre peut eL doit avoir une
action norale, etre une école de vertu :  l tauteur sera It inst i t ,uteu! des moeurs, '

4RoussEÀU, -Lettre à D,âJembert, FolLo, GaIl imard, L981, p. !6!.
sRoussEAU, ibid..  nous mentlonnons la page à côté de la citat ion.
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rappeheftI les beaux-arts à teur veritabfe destination, et fera servir }eurs
productions aux progrès de la morale nationale: alors les spectacles deviendront
un cours d'institutions politiques et morales, et les poètes ne seront pas seulement
des hommes de génie, mais des hommes d'état."l

Nous citerons ici un extrait del'Epitre de l'ouvrage théorique de Mercier sur
le théâtre (de nombreuses autres citations suivront), référence incontoumable de
notre travail :

"J'ai écrit sur cet Art que tu chéris, & gui mier.o< vu & différemment traité pounoit
rendre l'instruction générale, répandre dans l'esprit du citoyen des principes
utiles, cultiver la raison publique jusqu'ici si négligée, ramener enfin les hommes
à ces idées simples, claires, intelligibles, qui sont les meilleures de toutes & gui
leur paroîtront de la plus étrange nouveauté, car rien de plus nouveau pour eux
que les premieres & faciles notions de la vraie morale & de la saine politique.'Ê

Dans cette oeuvre importante, que nous exploitons dans le cadre de cette
recherche pour mieux comprendre les assertions du Tableau de Paris se référant
à cet art, l'éloquence de notre auteur ne connaît pas de limites. Cette poétique ne
mangue pas d'originalité puisqu'elle tend à libérer tout auteur dramatique de la
soumission aux préceptes des poétiques justement.

"Oui, pour faire des décowertes dans un art, il est plus avantageux de n'y
entendre rien d'abord & d'y marcher seul, gue d'être conduit & dirigé par la
marche & l'exemple des autres : on s'owrira une route inconnue, en
s'abandonnant sans guide ; on ne fera que passer par la porte commune, en
observant les pas de ses prédécesseurs. Voilà pourquoi les méthodes, les
regles, les Poètiques ont gâté & gâtent tous les jours les esprits les plus
inventifs.'É

Voici ce qu'écrit Rousseau dans son Discours sur les sclences ef /es arfs :

"ll n'a point fallu de maîtres à ceux que la nature destinait à faire des disciples.
Les Vérulam, les Descartes et les Newton, ces précepteurs du genre humain n'en
ont point eu eux-mêmes, et quels guides les eussent conduits jusqu'où leur vaste
génie les a portés ? Des maîtres ordinaires n'auraient pu gue rétrécir leur
entendement en le resserrant dans l'étroite capacité du leur."4

Louis-Sébastien Mercier ne manque pas d'humour et d'esprit critique à
I'occasion:

"Qui croiroit qu'un Art aussi étendu au simple coup d'oeil est asservi à des
entraves qui le ressenent autant gu il est possible, & que ces entraves
burlesques sont rédigées en codes I Tu me diras : pourquoi donc tracer aussi ton
code ? Mon motif est bien différent, Cest pour recommander à tout jeune homme
qui se sentira quelque génie pour la composition, à jetter préalablement au feu
toutes les Poéfigues, à commencer par celle-ci.'6

Diderot fustige également les ouwages théoriques sur le théâtre :
'Au reste, plus je réfléchis sur l'art dramatigue, plus j'entre en humeur contre
ceux gui en ont écrit. C'est un tissu de lois particulières, dont on a fait des
préceptes généraux.'6

'GRIDfi'l, corresjrondance ).ittêraire, Pari.s, Edition Tourneux, 1879, VIII, p. 80.
2  D u  T h ê â t r e t  o ù  . , . ,  p ,  I V .
3Mercier, Essa1 sur L'Art dramatjque, Epit.re,
{ Rousseau, Dlscours sur Jes sciences eÈ Jes

Varloot, 1987, p 74. (prenière édit ion : 1750)
5 Essaj sur J'Àrt dramatique, Epitre, p. XfV.
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Mercier écrit encore, mais dans le Tableau de Paris:

"On a f,ait beaucoup de liwes sur l'éloguence de la chaire, comme on a tait
beaucoup de poétigues pour I'art du théâtre. llse trowe gue ceux quiont fait les
meilleurs sermons, comme les meilleurs drames, n'ont suivi auctrn des préceptes
donnés."[Vll,220l

Mais Mercier ne manque pas, malgré ces réserves faites, de nous
présenter son approche personnelle du théâtre et la teneur des réformes à luifaire
subir.

L'asservissement des auteurs, metteurs en scènes, comédiens adx règles
du théâtre antique et aux préséances conventionnelles horripile Mercier qui, dans
ce domaine plus que dans aucun autre sans doute, montre son esprit
révofutionnaire et inventif. Rappelons gue cet ouvrage (Du théâtre ou nouvelessai
sur...) a provogué un scandale à sa parution en 1773, ce qui tend à prouver qu'il
dérangeait I'ordre établi et bousculait nombre de préjugés. Cependant, notre
auteur a eu des devanciers et nous cherchons à savoir à quel moment et pour
quelles idées il s'éloigne des chemins déjà tracés, se plaçant délibérément à
l'écart des grandes voies empruntées par la majorité des théoriciens.

1.5.1 Revendication pour un nouveau théâtre

Le théâtre en tant qu'imitation des antiques2, flgé dans des cadres et nÉgi
par des règles gui ne signifient ptus grand chose, ne correspond plus à la
demande d'une partie du public du XVlllème siècle.

Les formes rigides de la tragédie et de la comédie les conduisent à
I'essoufflement. Celles-ci, destinées à I'amusement des nobles, des puissants, ne
conviennent plus à la classe ascendante composée par les Bourgeois. A la quasi
unanimité, les personnalités importantes des Lettres, ainsi que les critiques les
plus avisés conviennent avec les plus Évolutionnaires des auteurs de poétiques
que le théâtre nécessite d'être réformé. Les querelles s'élèvent pour déterminer
l'immuabilité ou non des genres existants dont les règles ont été fixées par les
grands auteurs du XVllème siècle, et la pertinence de créer un genre nouveau. La
réforme semble s'imposer mais à des degrés dlvers selon les tendances.

Le Drame, dont la naissance est proclamée par Diderot, débute
officiellement en 1757 avæ,la publication du Fils NatureL Gaiffe nous donne des
renseignements intéressants à ce sujet et indique que cette pièce ne constitue
pas une première dans le genre :

"Diderot lui-même déclare que Landois et Mme de Graffigny l'ont précédé dans
cette voie ; mentionner en même temps I'auteur de Mélanide et celui de Nanine
n'aurait été gue justice, ef s'il va chercher I'origine du genre sérieux jusquà
Térence, peut-être est-ce pour éviter de reconnaître en Destouches un ancêtre
moins lointain et plus direct.'€

r Diderot, De 7a poésie dramatique, in Oeurrres estàétigues, te:{tes éÈablis avec
introductions, bibl iographies, notes et relevés de variantes, par PauI Vernière, Paris,
Garn ie r ,  1959,  p .  230.

' "Not re  Théât re  ( i l  fau t  le  d i re )  Eoth iquement  conçu dans  un  s iec le  à  demi  barbare ,
enfant du hazard e rejetton parasite, a eonservé lrenpreinte de sa burlesque ori .gine.
Notre théâÈre nra janais apparEenu à nobre so1, crest un be]. arbre de ].a Grece,
transplanté c dégénéré dans nos cl imats. 11 a été greffé par des rnains grossieres €
mal-adroltes : aussi n'a-t-il porté que des truits équivoques & sans subsÈance." Mercler,
Dù Thêâtre. ou Nouve-l Essaj sur LtArt D'amatique, Ànst.erdam, p. VII.

3 Féllx GAIFFE, .Ee Drame en tr'rânce au Xy.rf.fème sjècJe, Paris, Arrnand colln, !97!,
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S'il n'est pas le premier drame à être joué, il est celui qui sans conteste
provogue le plus de retentissement. Gaiffe continue et afiirme gue "[l]es
Entretiens qui encadrent le Fils Naturel ne sont pas davantage les premières
théories émises pour appuyer et justifier une semblable innovation ; sans
remonter à la préface de Don Sanche, la Motte, ainsi que Voltaire, Fontenelle et
d'autres moins illustres pourraient réclamer un droit de priorité."1

En un demi-siècle, ce genre va évoluer d'une existence théorique à une
mise en pratigue partielle, en passant par différents stades d'une évolution
mouvementée. A la fin du siècle, il atteindra l'état de Mélodrame, ayant pris au fil
des ans un caractère de plus en plus populaire. A ce moment nous sommes bien
loin des exigences de Diderot en matière d'écriture et de littéralité.

F. Gaiffe explique en quoi les influences morales et sociales prédominent
dans la genèse du Drame. En effet, selon lui, I'empire du social prime largement
sur les influences littéraires. Par ailleurs "[s]i la Comédie et la Tragédie se
transforment, c'est qu'elles ne répondent plus à l'état d'esprit du public, qui a bien
changé depuis le rÈgne de Louis XIV'z. Les mutations sociales sont en train de
s'accomplir. La bourgeoisie est en pleine ascension. L'attirance pour les pièces
anglaises témoigne de la grande aspiration du peuple français pour les principes
de liberté exprimés en Grande Bretagne. Par ailleurs les enjeux et les finalités de
I'art dramatique ont changé car "l'élément gui va tendre sans cesse à prédomlner,
dans la Tragédie comme dans la Comédie, c'est l'enseignement moral, la
propagande phitosophique : Destouches, comme Voltaire, se propose déjà
comme but essentiel d'instruire et non plus de divertir'6.

Mercier ne fustige pas l'art dramatique hellénique en tant que tel mais la
vanité des auteurs essayant de copier les oeuvres antigues, dans leur intégralité
ou non. Le théâtre ftançais se doit de trouver des regles qui lui soient propres,
originales et adaptées aux moeurs du temps I

Mercier se montre d'un avis contraire à celui de Jean-Jacques Rousseau
pour qui "le théâtre français, avec les défauts qui lui restent, est cependant à peu
près aussi parfait qu'il peut l'être, soit pour l'agrément, soit pour l'utilité."a Prudent,
le contempteur des arts admet cependant qu'un autre théâtre est possible, avec
des limites:

"Ce n'est pas qu'un homme de génie ne puisse inventer un genre de pièces
préférable à ceux qui sont établis : mais ce nouveau genre, ayant besoin pour se
soutenir des talents de I'auteur, périra nécessairement avec lui, et ses
successeurs, dépourvus des mèmes ressources, seront toujours forcés de
revenir aux moyens communs d'intéresser et de plaire.'6

Peut-on voir dans ces propos un hommage à Diderot à qui son enfant ne
saurait survivre ? Mais s'il fait cette grâce à son confrère il n'épargne pas celui-ci
d'une critique très nette car Diderot ambitionne un tout autre devenir pour le

( r ééd i t i on  i n t ég ra l e  du  t ex te  o r i g i na l  de  19101 ,  p .  L53 .
rcÀfFFE, jbid., -Le Drame en France au xyff.fènne siècJe, p, 153.
2 rbid,
3 zbid.
{ RotrssEAU, Iettre â d'âJembert, Paris, Folio Gallinard, préface de Jean varlooL,

1 9 8 7 ,  p p .  1 7 2 - L 7 3 .
SROUSSEAU, . tet t re â d 'e lembert ,  ib id. ,  pp.  !72-!73.
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tfiéâtre æntemporain I En effet il p,rÉconise la crêafran dela"tragÉdlie dornestique
et hrrgæise"t dans tagueff,g irl ptace de grands espirs :

Ïlll fad @er (ilre tfl@re jar un tsrmæ de gÉflie €ffitira firpossibilité
datte+ndr€ elx qui font géédé dsrc une r<n$e battue, €* Êe !*tera e @{t
dans uræ eÉre; C€€t *e eeul éryÉisr+er{ qr{ g$see vot*s efirad# de pfue+eurs
préiqgÉs qr*e la plrÉoeçIrie a va{nefi{er* *€qués. €s -ne ser* fÈr€ des {a*bene,
CbsÈ ù!fie Drodh*ctibn qtf-E.r+ous faul,'s

Rctætr dierdre' ârârrf: tofr , â pranrær ta nocivité de f at. dranrdi$Ie" [É
{tue"êfkrc-wræ.b.erffis d tæ .ættlr+aæ re $Tntéært sâffi.furks pæ €sr
.ùant que telles. Psur prstéger Ie ,pt$[iê des influences du théâtre, Roussear
n:hésite pas È ,tre æ m'au\rais cunseil en tentant de trrÉsemer le camctène
artificief de ce dernier. ,lf maruue fa différenceentre:b rnonde irÉef €t factioe de fa
seène et Je rllsnde bierT Féêl. Cette séparatbn lui eorwient parÊaiternent

"l-e théâtre a ses règùas, ses nrancimes, sa rnorale à part, ainsi que son làngrage€t
ses vêtements. On se dt bien gue rkan de tout cefa ne nous corwlenE et Fon se
croirait aussi ridcu{e cfadopter [es vertus de ses héros que de parter en vers, et
efendosser un hatrit à [a romaine.É

Contrairement à ses canfrères, i[ ne recherche pas t'adéquation entre ta vie
frctive des personnages dramatigues et cette des spectateurs. Diderot et Mercier,
entre autres, accordent une importance prépondérante àl'apparence du vrai. Ces
deux auteurs admettent gue "[a matière des beaux-arts n'est point le vrai, mais
seulernent Ie vraisemblable*4.

Grimm se montre très critique à tégard des tragédies et des comédies de
son tempss . tt ne semble pas admettre gue la tragédie antigue repose également
sur un ensemble de conventions et de rfules qui ne doivent rien à la nature. Mais
ce qu'ilecrit reflète la pensée d'auteurs tels que Diderot, Beaumarchais et Mercier
lui-même.

LA TRAGEDIE

Voftaire, sans pour autant la juger caduque, estime qu'elle a besoin de
recevoir un sang neuf et reproche aux tragédies d'être plus fondées sur un texte
retransmis sous forme de conversation que sur des actions. Les auteurs sont trop
frileux à son goût :

"Notre délicatesse excessive nous force quelquefois à mettre en récit ce gue
nous voudrions exposer aux yeux. Nous craignons de hasarder sur Ia scène des
spectacles nouveaux devant une nation accoutumée à tourner en ridicule tout ce
qui n'est pas dusage" 6

n DIDEROf, Entretiens sur Le fil-s natute-l, p. 119.
' r b l d . ,  p .  1 1 9 .
3 RoUSSEJIU, Lettre â d',4JenberÉ., Faris, Folio Gallimard, préface de Jean VarlooL,

1987,  p ,  t? t .
iDIDERo?, EnÈreÈjens sur ]e Fi- ls natureT, p. 86.
'5 "Si le peupte d'Athènes ou de RoRe pouvaiÈ voir représenter nos tragédies les plus

pathèLigues, ceLl.es gue nous normnons des chefs-d'oeuvre, i1 les jugerait à coup sûr
destlnées à 1'arusment dtune asssrblée d'enfants., .  Notre tragédie a un eode part icul ier
de Lois ; Ies éséneûrents sry péssént et s'y enchâLnénE âutrement gue dans le f,onde notal.
Les pêrsonnages agissenÈ pour drautres rnoÈifs que ceux gui déterminenÈ les acÈj.ons des
hoEses, Ieurs discours ne ressemblent point à ceux que I ' intéret, la passion, la véri té de
la siÈuation inspirent. ; touÈ Ie systèæe de Ia fragédie noderne esÈ un sys!ène de
convention et de fantaisie gui nra point de modèle dans la nature." cRIlæ4, CorresI,c.ndance
lltËérajre de Griwa, Paris, Editions Eourneux. t877-1,882, janvier !765, tome \rf, pp.
777-L72t ciÈé par Gaiffe, in .Le Drame en Frlnce au Xyff.rème siècJe, p. 18.

6voLTâ,IRÊ. Djscours sur Ja Èragédie à æiJord BoJlngbroke, 7737. Ed. Moland, Tome II,
pp. 314-3f5d cité dans Gaiffe â }a page 21.
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Rousseau reconnaît la non-adaptation de la tragédie ainsi gue de la
comédie aux moeurs contemporaines. Dans I'une comme dans I'autre "[enJ
général, it y a beaucoup de discours et peu d'ac.tion sur la scène française (...)" t.
Comme Voltaire il estime que les dialogues sont trop importants, 'beaut'', "bien
agenoâs", "bien ronflants"2.

Rousseau accuse les Français de firtilité et d'absence de sincérité. Aucune
vérité, ni dans les gestes, ni dans le décor. ll en donne une expïication et estime
que "te Français ne cherche point sur la scène le naturel et l'illusion, et n! veut
que de I'esprit et des pensées ; il fait cas de I'agrément et non de I'imitation et ne
se soucie pas d'être séduit, pourvu qu'on I'amuse."3 De plus le spectacle n'est
qu'un alibi pour se montrer et fait partie intégrante des rites sociaux de
représentationa.

Mais il est fort loin de déplorer cet état de fait contrairement à ses
confrères. En effet, les conséquences pernicieuses du théâtre sont
contrebalancrâes par la relative indifiérence du public, peu touché par les
représentations. En revanche, la cornâJie, plus performante, lui paraît bien plus
dangereuses. Nous pouvons donc en déduire gu'elle n'est pas aussi imparhite
que Mercier nous la présente ainsique nous le venons plus loin.

Rousseau met en avant le danger représenté par la comédie mettant en
scène agréablement les travers et les faiblesses de I'homme, ce qui a pour effet,
non pas de coniger celui-ci, mais au contraire de diminuer son sens de la
culpabilité et I'inciter à suivre ses penchants naturelse. Mercier estime également
qu'on ne devrait pas rire des vices des personnages mais en être indigné.

Molière est accusé de troubter "tout l'ordre de la société". ll détoume les
des sujets importants et s'écarte de Ia morale en bafouant toutes ses

1 \f,ean-Jacques ROUSSEAU, -La tûouve-lJe HéLotse. Paris' Garnier Flanrnarion. L967 |
seconde part ie, lettre xvII,  pp. L8O-181.

t rbid.
3 RoUssEÀU, La NouveLLe Eél.otse, sesonde parÈie, à .7ulie, Paris, Garnier Flarnarion,

]e t t re  77 ,  pp .  L80-181 .
o [bid.,  seconde part ie, Lettre 17. pp. 18O-L81,
5 "Mais il n'en est pas ainsl de la corrédie, dont Les moeurs ont avec les nôtres un

rapport plus inrnédiaÈ, et dont les personnages ressenbLent mieux à des hommes. lout en est
mauuais et pernicieux, tout tire à conséqr.tence pour }es spectateurs t et le plaislr rnême
du conique étant fondé sur un viee du coeur hunain, cresL une suite de ce principe que
plus Ia ccymédie esL agréable et parfaite. plus son effet est funeste aux moeùrs,'(
ROUSSEÂU, .LeÈÈre à d'À-lemberÈ, p. L81 .

"'!4olière est Ie plus parfait auteur conique dont les ouvrages nous soient connus ,'
mais qui peut disconvenir aussi que le thêâLre de ce nème Molière, des talents duquel Je
suis plus l tadmirateur que personne, ne soit  une école de vj.ces et de mauvaises moeurs,
plus dangereuse que les livres mêmes où I'on faib profession de les enseigner ? son plus
grand soin est de tourner la bonté eÈ l.a simplicité en ridicule, et de mettre la rusê eÈ
Ie mensonEe du parti pour Lequel on prend intérêt ,' ses honnêtes gens ne sont que des gens
gui parlent, ses vicieux sont des gens qui agissent et que les plus brillants succès
favorisents Ie plus souvent; enfin lrhonneur des applaudissements, rarement pour le pLus
s5!inaÈ'lg, est presque toujours pour le plus adroiÈ. 'Zbid., p. L8L.
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La rrraisernblance .figure en boRne,phce dansles velléités de rénow*ion du
geffe expri.rnées à.filar-?lûÊs :reprbes :pâr :notrê aubur- Cefui-ci consacre rlne
diaft,ibe trs foçlgse alu( comédies de :mcrerws; et à H gâfâfiErie. fiftercier ne
rnanque :pas de s'êbver contre'{es ;iargom de 1â tragédie et de [a eomédê dont
liættfrca mlitarx ue{^rwes. l

"{Tltaiseofifine ity ate'prggngurTlrentionnêt de tatragrÉdie, de rnêrne-on asâEm
aræ jryr pcnn E ddie : & ni Es æis rd Es gws de qatitÉ na
reærffitsrisËerÉ Fà teur idiffire" e'sr gst un cp.e fanteur Cest Ett anæs r.rrc Étide
ixlfinb, & pour nrattrluer ggrruæmært tffrtes s€rs piècÊs"" fttb 145]

Rfia.is [ui'même, dans sês drarneg, F]ê sarlra pas, s,e]o.rt tes crttigues, utiliser
Ie bûn toft et Ie'bo'n reglstre de hngue- Ainsi Fé[rx Gaiffe lui fait b reproche de
taÆtær daws les kavers qûrt ùêçtonce. A propos de s piètæ E, Juge (rwn
représefttée" pubfree efi 1774, Londres, Paris) F. Gaiff'e recherche dans les
témoignage"s enrçtentWatns [a negiffifwrr du ton et du s$le octroyes à son
persornnage principat par Mmerer et anwe à ta ændttsion gue rien "ne nous
perrne{ de croire gue les }uges du XV}ltèrne siècle passal'ent leur vie à prêcher sur
oe ton dordde ; ce sûrte pornpetrx - ou "pornpieC' - qui n'esf pas, apparemrn€nt,
celui de la mag'rstrature et ne ressemble en rien à celui du président de
Montesquieu, appartient en propre à Mercier, qui en gratifiait indistinctement tous
ses personnages."l

L'irnportance de ce suiet mértte gu'on s'y attardë quelque pêu car notre
auteur semble patiquer lul-même ce quTI réprouve en affirmant péremptoirement
que le "poête assujetti a coupé le tableau historique pour le faire entrer dans le
cadre des regles. Quelle inconcevable mal-adresse l" [lV, 171J. Nous avons vu
qu'elles sont attaquées de façon virulente par les auteurs notamment. En général,
les règles classiques ne semblent plus correspondre aux desiderata des
contemporains de Mercier :

"Les spectateurs du théatre françois commencent erfin à sentir l'uniformité & la
ressemblance de ces plans étroits, de ces caractères répétés gui laissent un
vuide & irnpriment une tangueur sensible à nos tragédies modemes. L'immuabte
patron de la Metpomene Françoise endort ou révolte les esprits les ptus attachés
par l'habitude aux vieilles opinions littéraires. On est presgue d'accord que cette
Melpomene Françoise, si excessivement vantée, n'a vécu gue d'imitations ;
qu'elle n'offre que quelques portraits au lieu de ces tableaux larges & animés par
la multitude des caractères quiappartiennent à un sujet historique." [M, 169-1701

Dans les B'tjoux lndiscrets, Diderot défend avec enthousiasme les
modernes2. Nous trouvons chez lui [a revendication très affirmée du plaisir, qu'on
ne retrowe pas chez notre auteur pour qui la propagande morale prend le pas sur
tout autre finalité. Pourtant Diderot ne rejette pas toutes les contraintes, loin s'en
faut.

Dans la préface à La Folle joumée, ou le Mariage de Figaro, comédie
reprêsentrêe pour Ia première fols par les comédiens ordinalres du roi, [e mardi 27
avril 1784, mais écrite, d'après les propos tenus dans ce texte-même par
Beaumarchais, neuf ans auparavant, nous pouvons lire :

1GAtrFFE, Le Drame en Erance au XtrJJfênne siêcJe, p. 3?7.
? tMais vos rnodernes, di.È Sélirc, que vous frondez ici tout à votre aise, ne sont. pas

aussi néprisables que vous le préÈendez. Quoi donc, ne leur trouvez-vous pas du génie, de
Lr invenLion,  du feu,  des détai ls ,  des earactères,  des t i rades ? Et  que mri .mporÈe, à noi ,
les règ1es,  pourvu qu'on me pla ise ! "  Denis DIDEROT, Les Ei joax jndiscreËs,  Chapi t re
xXxv I I I ,  Pa r i s ,  Ga rn ie r ,  L962 ,  p .  1 . 41 .
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'Fa:sonns n'fu leslr cb tatre une cornÉdb qd rensardde €q'x adr€rq si ie ûre
sÊts ÉrcaÉ cfi:n cfæmia W ffiJ" pcnn des raisffi cFri m-ort @u solidss,
ira-t-sr re ggæ, csfire frÉffi ùdûil- teùs, sflr dgs rÈd€É rpi rn strt paÊ bs
miermes ? W ptæ +te ie rqorE fart à scn enfarne, tracs rFJe
l'er:@s de frayer un ûoulerÉnr senfietr à ce't art. ML IÈ toi prenîière" et
peutêtre ta seute, est d'amuser eft instftrisant ? Mais ce nest pas de csla q'/it
s'ag1it.'r

DaÂs son Eesar wr le Ge#e dramatique #rieux, il s'e)<clatne : "En guet
gerife a-t-orT vu hs rfuhs produÈre &s defs-doetnre ? tfest-ce pas afi ærfraire
les grands er€rwptes qJt de torfr temp orf servi de base €t de fondenærÉ à ces
règf€s, dont on faft trne enfrave at, génîe eft înterverfrisan|fordre des ctrosee ?É.
Læ reghs ne sorf fule. pftrs resserÉi€s rpte comrne une gÉne à ferymasion
arti€tique.

Poutpourroirjug€r detaçignaTû.ê effedive o{J r}ot} de ù*ercier€n h matière
IKXrs amons tenter de confr''onbr I€s i#es de notre ailteuf {frgurant er} gr€}s eft
debû e WraW'WlleI z\ræ, ceffes de ses cor*enporaûns las phls ilhdres €t tes
f,us rnarquants,

Sont visés:
- fun4tédetemps {24 heures};
- tbttigdion deffiesacbsà peÀr pre.s dÉga,la tonsr€.ur;
- bs int€rrnèdes fixés après 3OOvers queTquesoit bdegrédachèvement

&lffit;
- funitéde +ieu t"+es p+ans étroits} ;
-b,cgr@é.&l'fiistoire;
--Techoix des suiets & ta dlsposi{km de Ia lab|e* ;
- I'assujdtbsereûserTdh aux pib arÉiqm;
- les remaniements fantaisistes des oeuvres anciennes et ta reprise de

tikes de tagéme sans respedpour lla génie des anciens ;
- ta mondonie dsjeudesadeurs;
- bscaractàes répétés;
- tes ænverrfions dÉpæées ;
- lecaractàe artif,cieÏ de la tragédie ;
- hsrfuræs;
- f,es scenes eeotfftees des cornédies.

htous altons reveçu+ srrr chacun de ces pornte, devefoppés seTon leur
lmperfance-

Mertfur Yemet en qre$ian :

- L'snité da temp.ç {24 heures}
[dgercfter éuFf dafiÊ b Tffieet de PæIs {en se r&ratrt à Rousseau pour [e

parîoir\ qd-tqF+ a dit tord haut que noke petitë scenë rfétoit qtdun parficir, qu.e
nos v[ngt-rpafoe heures n'avolffii ssvÈ cpr'à accrrmder gnossirêranent tes
isvraisen*Èæces l€s pkls inëd€s & bs phs brzaneg." W, t7ûJ

Ces propos Cvoquent ceux tenus par P.ousseaudans ta fttot*veb|]ëloise?.
"tsEAut@rRc'lIAIs, wtvres congùètes, prêcédÉes ù''crne notÎce srrr sâ vie st se.s oÉr 'àgre.',

Par is. r  febigre g ' rè les,  L8?2'  p.  7.
2 Pierre.-Jqlg:us-tin Carô.n dê- BBjAIIMMCI{AI-q- OeBV.res cam5rJétes- .prècæê.es <il"rune naÉ.ice

9uE æ uje et see otlvrages, Perie, Iur.Re, Libreire-éd.i.teur, 14 Dccc Xxv:EII, (lg?g, I
prem{ère pub}.ieaÈion : !.761 , p. 6.
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Si cette regile est contestéè par d'autres, peu tfaldeurs se rnontrent aussi
ca{eggdques et aussi constants dans leurs crîtlques aFnsl que nous Ie venons plus
loin. Ainsi Vothire, gsi a su se monher novdeur en tant ql'al*eur mais se rnor*re
întransîgeant en tant que ftéoricien, et Dtderot lur-+nênre revîennent sur des
affinnatftrm gu'ib orf fritæ arfériærernerÉ otr rnodèrerfr leur Wæ en les
enveloppanî de circonvolutions. Cette remarque peut s'étendre à fensembte des
prhres de æsitisr de ldercier, cpri, s'il n'eat 6 tqJtûJrs rrigqd, ne rfiærque rc
decourageet de persévérance. Ains.i, las propos de Diçterot restent rnitigés :

'Les lo'ts des trois unités sont dlfficiles à observer .maiselles sont sensées.d

Dans des textes non puôtiés à lépoque, Sade, dans sa préface du
C a$ieieux {1V81,s'élève égdement contre les contraintes :

'E'esf une erdratrelsrible gue cesvingÊ-qrdra hsurel1 d, en gÉnélal, unê cfrosg
bien ridicuh cpte des règhs où l'on rp rreut cp:e de l'amr.nefiErÉ. C'est €Dcig€r
d'un vohigeur de datser sur h corde en bûfrss ffiq et guoi gu'on en puissê
dhe, wte petite tyrarntte qui n'au"a jam'rs d'aufe râzuhat que de diminuer te
ptatsir-'s

Quant à Vottair€, bièn qu'il ait à sa manêre été un précurseurparla facture
de certaÎnes de ses pûèces, il se posîfionne nefrement en faueur du respect des
règtes:

'M. ds tsrncÉte l/erÉ d'abord proscrire l'snite d'artion, dE tieu d de tenps- t-es
frar4ah sorÉ bs pnmiers dsrft les ndions mod€rrm qli orfrfait revivre c€Ê
s4ss tÈgtes du théâtre ; tes adres pÊuptss ûÉ ÉÉ tcrrgtemps wrs wutoh
reævah un iotrg qui paraissatsi sévfoe ; rmts crfirre æ ioug Était juste, et guÊ
taraisontriomphe erfinde toui, tts sysont sourntsavecte ternps-"4

"Je nê subpointvenuàlacoméd're pourer$endre l'histoire d'unhÉros, ma'rspcnn
tah un seul évÉrenerû de sa vte. lly aptrn : te spectabrn n est gue trois fæures
à h canrédie; it ne latt dorr pas gue I'action chre ptus de trois hetnes.'6

-L'obfigatîon de faire 5 actes à peu près dfuale l,ongueur.o
Diderut contesfre vivement ce's contraintes qr'il frrge rnesryines S

restrictrives. La durée doit être proportlonnelle à ceÏle de faction représentée car'{u}n æfte sera toujours trop hng sil est vide d'actionr e{ cfrargé de discours ; et it
sera toutjours assez court si les discours et les incidents dérobent au spectateur
sa durée. Ne dirait-sr pas gu'on écotde LE] drafiÏe h rnontre à h. nùr ? fl s'agrit de
sentir : et toi, tu comptes'ies pages et las lignes."7

r 'En générêl/ il y a Ë.eaucoup de di.scours et peu d'action s-ur Ia scène f,rançaise :
peut-être esL-ce gu'en effet tre Français parle encore plus guri.J. nragit,  ou du noins gu'J.1
donne un bi.en plus grend pri.x è ce qu'on dit qurà ce qu'on fatrt. Ouetrqu'un diseit, en'soreant drune pièce de Den!€ ].e Tltran: "Je nrai r ien vtr,  f tais j 'ai  eneendu force
paroles.F !'qilà ce quron 5reut. di.f,e en sorbant des pi.èces françaises. RaeLne et corneilLe,
avec trtut, leur génie, ûe sont eux-m'ênres que des parleurs i e! ]eur sucr3esseur est. le
prenrier gvi, à I'tnritatiun des Anglats, att osé netrHre guelquefois ta scène èn
représentation. Conmunément tout se passe en beaux dialogues blen agencés, bien ronfl.ants.,
où f-'on vcriL.-d.'abor"1 qr:.e le pr'e-nler soj-n de .brque l-nterfocuteur esL toujours ceJ-ui de
briller.n ROUSSEAU/ iê J.Iôuve-lJe Hélotse, Faris, Garnier Fl.arnr*erion, 1967, p. J"80.

2 DIDERoT, gntret-Éen.s sur -Ie f.É-Is naturel, pari.s, earnler, 1959, p. 91..
'1 SADE., rroyaw d'TËa-?je précÉdÉ des pruu-ières osqcres erÈ ilrivi des rtgûssrf es sar le

Théé.tre, ptrbliés pott-r J-a. prenière.tois -srr-r f,es sa.nlr-scrils a.rrt-oçraphes inéclits par Gi-lbert
Lèvy e.L Ge.orges ftar.ùûas, fcùtor.l Edite.ur, 1967. p- 46-7-

"voLTAtrP.E, Pxéfa'ae de l'édj,tion de 1730 loeditrte't, in Oer'rs.res corydètes de Voltelre,
Paris, Garnier Frè:res, :[877, Èone 2 (théâtre 1,], p. 49.

5votrAxRE, ibld..  p. 5o.
êMF rE.iR, 'u lâéâÈre ou llouve-Î. -Ess:i -sur ,t-rÀrt dramaLique, p. 253
"DrÂERoT. rre Ja Foés.ie.dramaÈique : xrv. De Ia division de l,action et des actes
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Selon F. Gaiffe, Grimm et Marmontel partagent cette opinion et,
surprenant, La Harpe consent à consldêrer cette regll* comme pouvant
transgrcssée.1

-Les intermèdes fixés après 3(X) vers où quren soït f'action.2

- L?nité de lieu {"}es plans étroits"}.
Dlderot estime nécessatre la crêation dune véritable scène3 et ne demande

"pour changer,la face du genre dramatique, gu'un théâtre très étendu, où lbn
rnontrat, guand le sulet dune pièce ltexîgeraïf une grande:flace avec les édifices
adjacents, tels que le néristyle d'un palais, l'entrée dun temple, différents endroits,
distribués de manière que le spectateur vît toute I'action, et quï y en eût une
partie de cachée pourles acteLlrs."a

A d'autres endroits, il ,revient sur ses propos qulil iuge sans doute trop
audacieux et lndique qù'ùl serait "fâché d'avoir pris quelque licence contralre à ces
principes généraux de llunité deternps et de l'unité d'action ; et lquit pense qubn
ne peut être trop sévère sur ltunité de lieu. Sans cette unité, ,[a conduite d'une
pièce est toujours embarmssée, louche. "5

ll n'est pas exempt de contradictions puisque le respect de la règle semble
lié à une'lncapacité de faire autrement se situant sur le plan rnatériret etdonc gue
lbn peut pattier:

'âh ! si nous av'tons desthéâtres oùla décoration changeâttoutes lesfois gue la
tieu de ta scène doit ctmngec 1...\--) l-e spectdeur suivrait sans peine torÉ te
mouvement d'une pièce ; ta représentation en deviendrait plus intéressde et
ptus ctatre.'6

VoHaire opte pour le classicisme. Nous présentons dtabord son
argumentatton concernant funité d'action (acceptée par tous les auteurs auxguels
nous nous É{érons, y compris Mereier}, parce qu'e}le permet d'éclairer celle
concernant'ltunïté de lîeu :

"Qu'êst-ce qu'une pièce de théâtre ? La representation d'une acfion. Pourquoi
d'une seule, €t non de deuoc ou tois ? C'est gue I'esprit humain ne peut
ernbrasser plusieurs objets à :ta fois ; Cest que I'intérêt qui se partage s'anéarûit
bterÉôt ; Cest gue nous somftTes cfrogués de voir, mème dans un tabteau detnt
événements ; Cest quentin la nature seute nous a:indigué ce préoepte, qui doit
ètre invariable selon elle."

'ip4'.|s çfiJ1e raison, I'unité de tieu est esser$ielle ; carune seule action ne peut
se passer ên plusieurs tieuc à lafois."?

ll cite Gomeille : 'tJe fiens done, et je I'ai déjà dit, gue lunité d'action
consisfe en t'unitê dlinfuigue eten lunitê de pffifl-6

(\rrr, F. 355I.
'GÀtrEFE, tre DrênRe en Frênce 'au xyJ3.trèÀs.e siècJe, p. 440,
2MERCIER, Dù fhéâtre .2È ÀilûEv.e-l Essaj sur -lr.&rt dramatique, p. 253.
lDIDERûT' ,  Entret iens sur f .e Fi ls  natarel ,  Par is. ,  garnier ,  1959, p.  1L3.
+ -fàid.-, p- 114..
o .u r j d .  

,  p .  81  .
6 Lbjd.  ,  pp.  81-82.
t \ |OI ,TAIRE, Prêface à t rédi t ion de 173û loedipe\ ,  p.  49.
ocoRl.IErI-,E, ciLé par votTArRE. Préface à Lté.diLion dc- 17311 (Oedipa!, p- 52-
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Mais les changements sont dans I'air du temps, puisqu'un critique anssi
conservateur que La Harpe adrnet des entorses à la règle:

"La proximité des lieu< sâwe la vraisemblance, gui est le tondement de tor.rte
règle ; et sans cette extension raisonnable donnée à la loi, il auraitfatlu se priver
de plus d'un sujet tès heureurc C'est le cas d'apptiquer ce wrs de Boileau: Et de
l'art rnême apprend à ftanctir tes limites. Ce gui signitie qu'on peut hansgress.er
la lettre de la loi, pourvu quon en cûnserve l'esprit."l

- La complexité de I'histoire2.
On pournait affirmer, sans prendre de risques, ainsi gue nous I'avons dit

précédemment à propos de la citation de Voltaire, que Mercier est en faveur du
respecrt de I'unité d'aetion. Sur ce point, il partage I'opinion de la majorité de ses
contemporains. Dans le Tableau de Pais, nous pouvons lire qu"'[oJn ridicu]ise
donc avec justice cette gêne æntinuelle dans le choix des sujets & dans la
disposition de la fable, cette foule d'entrées & de sorties vagues & forées, qui
resserrent une action étendue, dont ta marche tibre eût paru conforme aux faits, &
pour tout dire raisonnable." [M, 170-171J

Diderot marque sa prédilection pour la simplicité et la sobriété et atfirme
avec conviction que "[pJlus [a marche d'une pièce est simple, plus elle est belle.'€
En etfet, selon lui, "[m]êler deux intrigues, Cest les anêter altemativement l'une et
I'autre."a et "au théâtre, où J'on ne représente que des instants particuliers de fa vie
réelle, il faut gue nous soyons tout entiers à la même chose."s

Nous pounions résumer l'idée générale par I'assertion de Charles Batteux
seton laquette "l'action dolt être rêgulière, une, simple, variée.'É

- "Le choix des sujets & la disposition de ka fable".
Nous revlendrons sur les thèmes possibles pour une rénovation de I'art

dramatique, @r Mercier les lie étroitement avec la finalité des Arts en général.
Toujours est-it qu'i[ n'est pas le seul à essayer d'injecter un peu de sève nouvelle
dans ce vieil arbre qu'est le Théâtre. Tout en cherchant à obtenir la
reconnaissance du Drame, et, par là-même, de tout ce qu'il peut avoir de
prosaique et de trivial, Diderot ne rejette pas la noblesse des sentiments, loin s'en
faut :

"Les grands intérêts, les grandes passions. Voilà ta source des grands discours,
des discours vrais. Presque tous les hommes parlent bien en mourant."T

Mais contrairement à Mercier qui néglige beaucoup cet aspect des choses,
il ne mésestime pas la part de l'artiste :

"Mais l'intérèt ne semble pas s'accroître au second, à proportion des
événements. Pourguoi cela ? vous le savez mieux que moi. C'est que les
événements ne sont presgue rien en etx-mèmes, et gue Cest de I'art magigue du
poète cu'ils empruntent toute leur importance."6

I ciEé par GAIFFE, .Le Drâne en FrâI}ce au XFI.r.TèIae sJèc-le, p. 442 auec conme
référen:es : T,A HARFE, préface de coriglan. cf, Ia lettre aux rêdacteurs du Mercure, du 15
rdars 1.7ô4. Oeuvles, éd. de 1021. tome II .

t Ou fàéâtre ou Âlouvel tssai sur -l'art dramatigue, pp- L40-1-41-1-42.
SDIDERoT, .Bntret iens sur - le FjIs ÀatureJ, p. 93.
4  r b i d . ,  p .  0 4 ,
tDIDEROI, EntretTens sur'- le EJls natûref. p. 81.
ugÂlfË(IK, Les Seaux-Arts réduits à un même priacipe, Parls, Âuxâaateurs de livres,

L989,  p .  L lû .
?DIDERoT, EntreËiens sur - le FJ-ls naÈurel,  p- 99.
" DIDERoI, Lettre à 14 de \toltalre du 28 novernbre 1760, elt,ée par cri.nm dans sa

Coîrespndance Jitté.ra.ire, 1er janvier - 1.5 juin 1761, texte établi et annoté par UlIa
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Beaumarehais rflet tlâccênt sur les tiens unissant te spectateur et les sujets

reprêsentés:

"il ny a ni rnsratité. ni intérèt au théàke sns un seÛet raFpart du suiet
dramatigue à nous'"l

- Lrassuiettissement servile aux pièces antiques
Diderot se rnontre fort critique à I'ègard du maintien de Ia tradition

dramatique ancienne'
.NouSn.avonsrienépargnépourGorromprêlggenredramatique..,Nousavons

conserué des Ancrens t'ernpnase de la versification gui convenait tant à des

langues à quantite torte ei'a accent marqué, à des théâtres spacierx' à une

déclamationnotéeet""**p.gnéed.instrume$";dnousavonsabandonnéla
simplicite de lintrigue et ou ,[iarËgue, et la vérité des tableaux^"2

Eleaumarchais recherche comrne son maître les sujets susceptibles de

toucher tes spectateurs. l[ estime que l'écart entre. ta situation du spectateur et

celle du personnage ne doit pas'eto t.p granq. Ainsi, selon lui, un roi ne

suscitera d'intérêt clhe= un homme du peupie que dans la mesure où la situation

exceptionnelle (un grand malheur p"t e*"mpte) oe celui-là poura éveiller la

comPassion de celui-ci :

..Qu,est-ce que l.intérèt ? cest le sentiment involontaire par lequel nous nous

adaptons cel événement, sentiment quinous met en ta place de celuiqui souffre'

au milieu de sa situation''û

- Les remaniements fantaisistes des oeuvres anciennes et la reprise

detitresdetragédiesansrespectpourtegéniedesanciens.
lconoclaste, notre auteur ne i'est paJtout à fait. A sa manière, de façon

détournée, i[ marque son respect pour les Anciens :

.,on rit quand on voit un auteur tragique prelqre sans façon detx ou trois pieces

grecgues pour en **pÀàr un" à sa tantatsle ; abattre une tète qui lui déptait

pour'"n 
"ôiler 

un" autre sur le tronc de tel personnage ; confondre les parentés

O". Jà"".nOans dAtrée & d'Oedipe, sans craindre I'animadversion de ces

princesdéc€dés;traiterindifféremmentunsujetangloi.'.1]J?Tlnd,russe,turc,
,, i;;*"Itinois; ne daigner iamais lire son original, ni I'histoire du tems, ne

uorËiq* Ë tito, & débiter hardiment sa composition étrange sous l'enseigne

o" iËg.dil. on amcne le monstre sous cette dênomination" & le monstre a son

PassePort;"[lV, 171]

- La monotonie du ieu des acteurs (pas de différence entre certains

personnages).
Cetteposit ionn'estpaspropreàlt4erc.rer.Et leestfortrépanduepuisque

Batteux tuimeme ;;é*;i.é qu" l"'oractère des personnages soit marqué : "[es

caractères seront contrastés''*

- Les caractères réPétés.
;-J;â;ilô". i"":t""t oe peindre leurs conremporalns. pour Diderot, les

- ^ ^ a  . l : . * ^ - J ^ a !  l | a a

caractères des personnagês, leur attitude, leur comporteme$ o.egendent des
.{ f^ira a{

:,ï:iï:i il;, fià*ér-È-"tt"u* tes personnases 'Teront ce qu'ils doivent faire, et

ne bront que ce qu'ils doivent'"6

I(ôIvinS, P. 25-
'BEAUÀaRclIAfs, .gssâi sur 'le Genre dramaËique sérieux' p' 12'

2 DrDERol, Entret-iens sur 'le Fi'ls Àl*Èurel' p' 121'
'BEAUI€RCHA]S, Es:'di l'ur'-Iè 6erlt'e (:'lâ4latique sérteu*' p' 11'

4 BA'ruEtlx, ,c'..'s."u*-Att's rértrrit-s à rrn nêsÀ principe' p' l?2'
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Mais par ailleurs, un reproche général se fait entendre à I'encontre de la
tradition consistant à représenter des personnages caricaturaux illustrant un vice
ou une manie et dont certains, créés par La Bruyère et Molière notamment, ont
été érigés en modèles par la postérité. En effet, par opposition à ce qui se fait au
XVllème siècle, les gens de lettres s'intéressent davantage aux métiers et aux
états qu'aux caractères.

Dans le résumé, réalisé par Dorval, des attentes du philosophe concernant
le théâtre, nous apprenons que les "conditions de l'homme [sont] à substituer aux
caractères, peut-être dans tous les genres."3 Dorval, quelques pages avant celle
dont est issu cet extrait, affirme que "[c]'est la condition, ses devoirs, ses
avantages, ses embarras, qui doivent servir de base à I'ouvrage."a

Pour Beaumarchais :

"Plus I'homme qui pâtit est d'un état qui se rapproche du mien, plus son malheur
a de prise sur mon âme."s

- Les conventions dépassées.
lroniquement, selon Diderot, si on ne peut outrepasser les bornes de la

bienséance telles qu'elles nous sont fixées par le drame classique "[e]t bien, tout
est perdu ! Corneille, Racine, Voltaire, Crébillon, ont reçu les plus grands
applaudissements auxquels des hommes de génie pouvaient prétendre ; et la
tragédie est anivée parmi nous au plus haut degré de perfection."6

- "Tout philosophe, c'est-à-dire celui qui consulte la nature & les
hommes au lieu des journalistes et des académiciens, sourit de pitié en
démêlant le faux, le bizarre, & le ton mensonger de notre tragédie" [V,
172-1731

Pour Dorval, le théâtre ne doit pas mettre en scène le merveilleux,
seulement du sérieux et du vraisemblableT.

Beaumarchais, défendant sa pièce Eugénie, écrit dans son Essai sur le
Genre dramatique sérieux :

"Avec plus de génie, je me serais rendu plus simple encore, sans cesser d'ètre
intéressant. Mais quand le style plat, aussi voisin du naiï en poésie, que le
pauvre I'est du simple en sculpture, m'aurait trompé ; quand il me ferait échouer
dix fois de suite, je m'accuserais sans cesse de croire que le genre sérieux et
touchant doit être écrit très-simplement."s

- Les rimes
Elles accentuent le caractère artificiel du jeu dramatique et détournent

l'intérêt du spectateur, admirant la prouesse artistique de I'auteur au détriment de
son intérêt pour I'actione. Mercier est catégorique et soutient que "le Drame doit
être écrit en prose, de préférence aux vers."1o ll ne s'occupe guère de la Tragédie,
qu'il doit trouver complètement obsolète.

r DTDERoT, De La Poésie dranâtjque, p. 234.
2 BATTEUX, -Les Eeaux-Àrts rédults â un même principe, p. L72.
3 DTDERoT, Entret iens sur fe ÆJs natureJ., p. !67.
4  r b i d . ,  p .  1 5 3 .
5BEAul4ARcHAIs, Essai sur Le genre drarnaÈigue sérieux, p.L1.
tDIDERoT, Entret iens sur J,e EiJ.s nature-l ,  p. 117.
' rbid.
tBEAu}ARCHÀIS, .Essai sur le Genre drâmatlgue sérieux, p.32.

" Du Théâtre ou Nouve-l .Essai sur f 'ârt dranatique, pp. 298-299.
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Diderot affiche un avis qu'il n'assène pas et marque un intérêt pour la
tragédie. ll différencie le genre classique du drame car "la tragédie, et en général
toute composition destinée pour la scène lyrique, doit être mesurée, et [...] la
tragédie domestique me semble exclure la versification."2

Pourtant dans De la Poésie dramatique, il n'exclut pas que la tragédie
puisse être écrite en prose puisqu'on peut lire qu"'[u]ne tragédie en prose est tout
autant un poème, qu'une tragédie en vers ; qu'il en est de même de la comédie et
du roman ; mais que le but de la poésie est plus général que celui de I'histoire."3

A la tolérance de I'un peut répondre I'intransigeance de I'autre, En effet,
Voltaire se montre beaucoup moins permissif et estime que "fl]e retour des
mêmes sons est si naturel à I'homme, qu'on a trouvé la rime établie chez les
sauvages, comme elle I'est à Rome, à Paris, à Londres, et à Madrid."a La rime
serait universelle bien qu'elle n'ait été pratiquée ni par les Grecs, ni par les
Romains, ce qui constitue une grande faille dans I'argumentation donnée.

Voltaire prône la rigueur et se montre particulièrement soucieux d'ordre et
de rectitude, exigences permettant à la langue française de s'imposer car "[son]
génie [...] est la clarté et l'élégance". De là la nécessité de ne permettre "aucune
licence à notre poésie, qui doit marcher, comme notre prose, dans l'ordre précis
de nos idées. Nous avons donc un besoin essentiel du retour des mêmes sons
pour que notre poésie ne soit pas confondue avec la prose."5

En fait les défenseurs du vers apprécient énormément la prouesse
technique qui consiste à rimer, les règles de la poésie étant extrêmement strictes.
Ces contraintes, ajoutées à la difficulté de la création littéraire, devraient épurer
les productions. Seuls les meilleurs écrivains pourraient satisfaire à toutes les
épreuves de la métrique. Le Drame étant considéré généralement comme un
genre plus facile que la Tragédie ou la Comédie, le vers pounait ainsi éviter
I'afflux d'auteurs médiocres. Voltaire a opposé une défense talentueuse aux
prosateurs zélés :

"Quiconque se bome à vaincre une difficulté pour le mérite seul de la vaincre est
un fou ; mais celui qui tire du fond de ces obstacles mèmes des beautés qui
plaisent à tout le monde est un homme très-sage et presque unique. ll est
très-difficile de faire de beaux tableaux, de belles statues, de bonne musique, de
bons vers : aussi les noms des hommes supérieurs qui ont vaincu ces obstacles
dureront-ils beaucoup plus peut-être que les royaumes où ils sont nés,"6

Et il cite un poème de M. de La Faye qui allie élégance et justesse des
propos 7.

'  Ib id . ,  p .  295.
n DIDERoT, Entret iens sur - le FiJ,s naÈureL, p. 767.
'DIDERoT, De J.a poésie dramaÈigue, p- 2!7.
oVoLTATRE, Préface de l- 'Edlt ion de 1?30 (oedjpe). ln oeuvres cornpJètes de VoJtaire,

Par1s ,  Garn ie r  Frères ,  1 ,877,  p .  54 .
5voLTArRE,  rb id . ,  p .  56 .
c  r b i d - ,  p .  5 i .
' De la containte rigoureuse

Où l'esprit semble ressené
ll reçoit cefte force heureuse
Qui lélève au plus haul degré,
Telle, dans des canaux pressée,
Avec plus de force élancée,
L'onde s'élève dans les airs ;
Et la règle, riiit" austère,



Quant à Beaumarchais, il argumente sa prise de position, proche de celle
de Diderot:

"Car suivant cette règle de la poétique d'Aristote (,..), si la tragédie doit nous
représenter les hommes plus grands, et la comédie moindres qu'ils ne sont
réellement, I'imitation de l'un et l'autre genre n'ayant pas une exac*e vérité, leur
langage n'a pas besoin d'ètre rigoureusement asservi aux règles de la nature. On
fait faire à l'esprit humain autant de pas qu'on veut vers le merveilleux, dès qu'on
lui a fait une fois franchir les banières du naturel ; les sujets n'ayant plus alors
qu'une vérité poétique ou de convention, il s'accommode aisément de tout. Voilà
pourquoi la tragédie s'écrit avec succès en vers, et la comédie indifféremment de
I'une ou de I'autre manière. Mais le genre sérieux, qui tient le milieu entre les
deux autres, devant nous montrer les hommes absolument tels qu'ils sont, ne
peut pas se permettre la plus légère liberté contre le langage, les moeurs ou le
costume de ceux qu'il met en sêne."l

Nous pouvons remarquer la grande prudence de I'auteur qui met finement
en avant la nécessaire acceptation des conventions par le public. Par ailleurs il
justifie I'utilisation des vers pour la tragédie, des vers ou de la prose pour la
comédie par le succès emporté par les pièces.

Dans la pratique, les drames en prose prédominent. Diderot, Sedaine,
Beaumarchais, Mercier respectent leurs théories sur ce point. Certains auteurs
contournent la difficulté ou la prise de risque en s'adonnant au vers libre.

Mercier a la dent dure contre les rimeurs 2 et emploie un vocabulaire qui ne
laisse planer aucun doute sur ses opinions. En effet, selon lui, "flla rimaillerie ne
passe point de mode ; les cafés sont les endroits contagieux où des poétereaux
s'entichent réciproquement de cette puérilité. ll n'y a rien ensuite de plus ridicule
que la maniere dont le Mercure annonce un concours académique." [Vlll, 1871
Pourtant il a lui-même participé dans sa jeunesse à un grand nombre de concours
en écrivant des poèmes, des héroïdes, des discours. A la fin de sa carrière, en
tant que membre de diverses académies, il se soumettra à nouveau aux lois du
genre éloquent. ll est vrai que c'est surtout dans les pièces de théâtre qu'il
souhaite "secouer le joug de la rime." [Vlll, 289]. En effet, les chefs-d'oeuvre
dramatiques français "fluil paroissent gâtés par ce faux agrément que I'habitude
soutient encore" et "nous gagnerions beaucoup à être atfranchis de cette
insupportable monotonie."[VIll, 289]

ll ne peut résister à la tentation de dénigrer les grands dramaturges du
XVllème siècle, ceux après qui il est si difficile de se faire un nom. La rime est
accusée de rendre "Corneille diffus, embarrassé, inintelligible ; elle gâte plusieurs
morceaux pleins de verve & d'élévation. Racine [...] paroît constamment caché
derriere ses personnages, & habile à leur insinuer son langage harmonieux." [Vlll,
290-2911. La perfection des vers fait qu'il est impossible de "[perdre] jamais de
vue le poëte". Mercier ne peut plus être touché par le drame qui se joue et "
admirer des vers qui sont le dernier terme de la recherche & de I'art." [Vlll,
290-2911.ll donne une référence précise : Monime cherchant à s'étrangleÉ.

N'est qu'un art plus certaln de plalre,
lnséparable des beauu vers."

Ci ta t i on  de  Vo l - t a i r e ,  I b i d . ,  (Oed ipe l ,  p .  57 .
139.41.19ry19B;qIS, Essâi sur J,e 6enre drânât.tque séfieuxr pp. 20-21.
2 Nous revenons sur La r ime dans la poésie dans Le cadre de cet te recherche,  aussi

nous nrapprofondissons pas le sujet  ic i ,
t  

"Et  to i ,  fata l  t issu,  nalheureux diadène,
fnstrument et ténoin de toutes mes douleurs,
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Voltaire récolte sa part de critiques comme il se doit. ll "devient épique
dans son Oedrpe, dans son Alzire, dans sa Sémiramis, dans sa première scène
d'Orosmane i entraîné qu'il est par cette pompe d'élocution qui enleve les
battemens de main du partene." lvlll, 291lLa virtuosité devient I'ennemie de I'art
car "dès que le vers fait admirer le poëte, le vers tue à coup sûr le personnage. Et
que devient I' i l lusion ?" lvll l, 291]

Mercier en appelle à la raison et estime que le public parisien saura sentir
ce que le vers a d'artificiel et "la rime sera abandonnée aux chansons et aux
vaudevifles, pour qui seuls elle semble faite." Nlll,291-2921

- Les scènes écourtées des comédies "qui ressemblent à celles de
I'opéra comique".l

En conclusion, il s'avère que, bien que la critique à l'égard des règles et
des conventions soit généralisée, Mercier se montre plus virulent et plus radical
que son maître Diderot. ll est le seul à atteindre la force des éléments contenus
dans la réforme amorcée par Lessing en Allemagne dès 1767. Les assertions les
plus extrémistes pour l'époque et le lieu se trouvent dans le Nouvel Examen de la
Tragédie française:

"Mais ce qui a surtout perdu I'Art en France, Cest d'avoir suivi les unités de tems
& de lieu, deux règles, qui, par leur absurdité, devoient être proscrites, & qui ont
été avidement adoptées par les Poètes François. lls ne se sont pas apperçus de
la perte immense qu'ils alloient faire, en s'assujetissant à des entraves qui
devoient nécessairement les priver des plus grandes beautés."2

En revanche, le respect de I'unité d'action remporte I'unanimité. Quelques
tentatives malheureuses de transformation de la règle en unité d'intérêt sont
réalisées par des auteurs de drames historiques.

Si les règles sont un obstacle à I'expression des auteurs, les comédiens,
conservateurs, mettent également un frein aux velléités de rénovation du théâtre.

1.5.3. Les résistances des comédiens

Ceux-ci sont considérés comme des empêcheurs de créer en rond par
Mercier. Celui-ci ne considère pas uniquement I'aspect technique des prestations
des acteurs, mais aussi leur statut et leurs moeurs. ll adopte le point de vue de
Rousseau dont les propos montrent à quel point ces artistes peuvent être
méprisés3. Le jugement est net et sans appel et peut faire frémir le lecteur.
L'acteur perd sa qualité d'être humain, rien de moins.

Bandeau que mil le fois j 'ai  trempé de mes pleurs,
Au moins, en terminant ma vie et mon supplice,
Ne pouvais-tu me rendre un funeste service ?
A mes t r i s tes  regards ,  va ,  cesse de  t 'o f f r i r  :
Drautres armes sans toi sauront me secourir i
Et périsse le Jour et Ia main neurt.r lère
Qui jadis sur mon front t tattacha la prenière."
,Jean Raclne, Mithridate, acte V, scène II ,  Pari.s, Gall imard, NRF, Lâ Pléiade, L990,

p p . 6 5 2 - 6 5 3 .
t l . lERcIER,  Du Èàéét re  ou .MouveJ Essa i . . . ,  p ,  143.
2 I,RCIER, JVouve-l Examen de Ja Tragédie française, suivant De La Littêrature eÈ des

Littérateurs, réimpression de 1rédit ion d'Yverdon, !778, SIÀTKINE REPRINTS GENEVE, L97O,
D .  I U 5 .

'"Qu'est-ce que Ia profession du comédlen ? Un métler par lequel 11 se donne en
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Nous nous référons ici, bien qu'il n'ait été publié qu'en 1830, au Paradoxe
sur le Comédien de Diderot, ouvrage qui constitue un témoignage fondamental
et dont un compte rendu est paru dans la Correspondance du 15 octobre - 1er
novembre 1770. L'auteur admet que les comédiens sont dépourvus de
personnalité propre car "semblables à certains personnages qui circulent dans
nos sociétés, [ils] n'ont aucun caractère [et] excellent à les jouer tous."1. Cela
paraît, certes bien moins grave que les accusations portées par le citoyen de
Genève, mais déjà à prendre en considération .

Mais il reconnaît, est-ce une circonstance atténuante, nous pouvons
objectivement le croire, que I'entrée dans la profession découle de la nécessité:

"Le théâtre est une ressource, jamais un choix. Jamais on ne se fit comédien par
goût pour la vertu, par le désir d'ètre utile dans la société et de servir son pays ou
sa famille, par aucun des motifs honnêtes qui pounaient entraîner un esprit droit,
un coeur chaud, une âme sensible vers une aussi belle profession."z

Après des considérations générales et des jugements sur le métier,
venons-en à des préoccupations plus triviales.

Les comédiens doivent être "bien faits":

"Louis XIV n'a jamais reçu de comédiens qu'ils n'eussent de la taille & une figure
noble. Le théatre de la nation, où revivent les héros de I'antiquité, exigeroit un
choix plus sévere. On voit, parmi les acteurs actuels, trop peu d'hommes bien
faits ; ce qui ne dispose pas l'étranger à concevoir une idée avantageuse de
notre goût pour le beau. Quand il voit de petites statures représenter ce qu'il y a
de plus imposant & de plus fameux dans l'histoire des peuples, il prend une idée
défavorable du physique de la nation, & la remporte malgré lui dans sa patrie."
l l i l ,13l

Nous avons à nouveau mention de I'importance de I'impression à donner
aux étrangers. Cependant, loin de mésestimer les exigences de Mercier, peut-être
pouvons-nous convenir de la nécessité pour les acteurs de jouir d'une
physionomie et de capacités oratoires exceptionnelles. En effet, même si on
écarte le critère esthétique qui n'est pourtant pas à négliger, il faut convenir qu'il
n'y avait pas possibilité de pallier nombre d'insuffisances organiques à l'époque.
Et le public était loin d'être aussi calme et attentif qu'il ne I'est de nos jours.

Mercier n'hésite pas à se contredire. En effet, lui qui met en avant la
vraisemblance, demande qu'Alexandre, historiquement décrit comme petit et
malformé prenne sur la scène "une stature, un front, un port & un geste qui
répondent au conquérant dont le nom remplit I'univers."fll, 151. Nous voyons ici
l'illustration de I'importance que revêt pour notre auteur le message porté par la
pièce de théâtre.

Dans le Paradoxe sur Ie comédien, Diderot, pourtant autant malmené par
les histrions que I'est Mercier mais beaucoup moins rancunier que lui, précise que
représentation pour de lrargent, se soumet à I ' ignonircie et aux affronts gu'on achète le
droit  de lui faire, et met publ iguenent sa personne en vente. Jradjure tout honme sincère
de dire sri l  ne se sent pas au fond de son âne qu' i l  y a dans ce traf ic de soi-nême
guelque chose de servj- le et de bas (. . .)  QueI est donc, au fond, l 'espri t  que Ie comédlen
reçoit de son état ? Un méIange de bassesse, de fausseté, de r idicule orgueil ,  et
d ' ind igne av i l l ssement ,  qu i  Ie  rend propre  à  tou tes  sor tes  de  personnages,  hors  le  p lus
noble de tous, celui drhornme quril abandonne.r' ROUSSEAU, Lettte à D'À-lenbert., p. 239.

r DIDERoT, Paradoxe sur Je Comédien, in oeuvres esthéÈigues, textes établis avec
introduction, bibl iographie, notes et relevés de variantes par PauL Vernière, Paris,
Garn ie r ,  J .959,  p .  348.

2 Paradoxe sur - le comédien, p. 349.
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le cornédien est doué par la nature d'un physique, d'une voix et d'une prestance
partlcu$.ers. Le rcete provient de son travall et de ses rètle,rions" Les essais et les
retouches des rôtes permettent de perfiedionner le jeu de lbcteur. En outre il doit
rnontrer de Îa froHeur, du sarq fro*d et fiaire preuve dune grande maîtrise de soÏ.

Nous avons vu préédemment que les acteurs ont tout intérêt à tenir
comptedes goùrts du ptrblic, gui les cornrnandte, les prte aux nues qr les envoie
au diabte t

Le comédien se doit dêtre sincère et modeste et de rendre au public les
tpnneurs gui lui sont dus. Un ùcng passæÊ est accordè à cette reconnaissance
racontée (et sans doute imaginée de toutes pièces) par Mercier:

"Messieus- Detx fois par an, nous vous rcndons humblemerÉ l'hommage gue
nowi rrous devons à bien des titses {.-.} nous vous €ressons par des lormrçq
din que vous fermtez les yeot sur nos défauts.[."-J mats ce gue {xlus nous
gardons blen dewus aveusF, & ce gue te cri de ma conscieneq manacte devarrt
vous, Cest te peu démulat'ron & daccord qui regne entre nous, Cest notre
p€lresse, notre orgueit, & les misérables débats qui nous ernpèctent de nous
réunir I...1 Aue nous irnportent l'art & l'auteur, lo'rsque notre bourse est bien
remplie ? l{ous n'airnons point l'art, nous aimons I'argent, rnessieurs, & vous
rlotls en donnez trop :pour gue vous soyez bien servis.[...] Nous navons pas Ia
force de nous corriger par nous-nËmes ; notre place est devenue une prèbende
simple & inamovïble : usez donc, nêssieurs, usez du châtirn€nt salutaire qui nous
convi'ent ; abandonnez-nous I...I & notre întérèt alors, pu:issamment révaTté par
cet aiguillon, nous rarTlenera aux principes que nous avons troo oubliés.'ftl,
?r3:24-25'I

Or les souhaits exprimés par notre auteur sont loin dêtre c,omblés si l'on en
croit son proBre tênro{gnagre.

D'une rnanière générate, les comédiens sont villipendés par Mercièr pour
Ieur anoga,nce et leur outre'cuidance :

"Or, dites-nous, moraliSes, pourguoi le talent de la déclamation ou du chant,
quetques applaudissemenls ptùtics, inspirent-its tant de vanité, lorscpre l'auteur,
te peinbe, le sffinire, le mmposiûeur de musique, le géomèbe sont modestes
par comparaison ? Je votrdrais ù,ien deviner ce qui, cfiez un comédlen, met dans
ur ieu si prodtgteux, st constant, les fib'res de son amour-propre. Pourquoi ce
sentiment ferrnente-il cftez lui à un degré incpnnu dans toutes fes autres
professions ? Qui au rnoral prendra le scalpel pour découvrir la cause de cette
irritation,'de ceprurit, queie ne nle lassepoint d'examiner ?"[Vll, 108]

Peut-être la profession exige-t-etle justement c,ette immodestie ? Mais il
faut reconnaître également que les reproches faits par notre auteur ne sont pas
sans fondement. Les comédiens ont énormérnent de powoirs et notamrnent celui
de faire qu'une pïèce sofï représentée ou non. Le vocabulaire empkryé,
emphatique, témoigne de sa verve et de son inimitié pour la pnrfession: initation,
prurit, maladie.

"Parre EJil a foulé les planches du théÊtre, il croit son o<istence pÉcier:sa à
firnivers-"iVlt, t07]

"Voilà la'rnaladie des gens de théâtre. Tous n'en sont pirs atteints ; mais cer.oc
chez qui ette domine, sorû derrentrs des êhs crtriêuç à raison de l'importance
gutts ont donnée réellement à leur personne."{Vll, 107J
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Ttrut Ie rnonde sait qu'à l'égue de Sfercier fes æmédiens revétaient
encore à la. scène les costumes gu'on prtait à Ia ville. Les cætumes sffifques
de mise dans h tragrediel avaient été abandonnés, notamment sous I'infruence de
Voltaîre et de la grynæité de qudques cornédlennes. C'est à iuste titre que
Mercier exprirne le dtisir de voir se confomler I'habiHement au rûle :

'ta tragédie, depuis {a rdraite de Mlfe Dumesnit & depuis l'ocil incroyable de Mlle
Sairnzt, est derrerrue ctæntante, mide, anpoulée, monotone ; tes affins
subatûemes ne sont pas asiseu attentits à mairfenir llttusion lls commettent des
fautes nombreuses contre le æstume & le sens de letrs rôles. Quai-ie besoin,
:par exenqple, de la coquettefie de nos princesses de théatre, de t$"trs têteû
bicTtonnées au gré de la fotie du iour ? Quard j'apperçois la main rnaussade du
coëffeur, je ne vois plns Ctéopâtre, Mérope, Athalie, ldamé." {lll, 161

Les déærs usés, obsotètes, sans cèsse réutilisés pour des scènes
auxquelles ils ne correspondent pas, ne sont pas à la hauteur des ambitions des
hommes de théâtre:

"Et quand les spectataurs revoient sans cssse les rnêmes toiles mesquines &
rembnrnies, quelguefiois trouées ; qu'ils rencontrcnt les Sqpthes & les Sarmatss
dans un palais darcftibcture grecque, & le faroucte Zamore sous un portique
rornain, pewent-ils s'enqrêcfter d'accrrser l'avarice des cornédiens à ta paf &
teur cupidité gui négttge un acc€ssoire fait pour influer sur les représentatlons ?"
[1t1, 16J

Une des solutions proposées par notre auteur pour tenter de revitaliser le
jeu théâtral serait d'introduire la concurence entre des compagnies rivales. En
efbt '[d]eux théatres qui rivatiseroient, qui enhetiendroient entdeux une émulation
suMe en jouant les mêmes pieces, gui sero,ient enfin lun pour I'autre un perpétuel
objet de comparaison, restitueroient à f'art sa pompe, sa noblesse & sa dignité."
[ïtt, 17].

Les pensions dès comédiens, assurés d'un salaire quelle que soit la qualité
de leur prestation, fle poussent pas les acteurs à donner Ie rneilleur dbux-mêmes.

Side nombr€ux passagès dv Tableau de Paris villlpendent les pensionnés
de I'êtat, des phrases louangeuses décrivent les activités des Comêdiens ltaliens
gui "se piguent de servir le pubtic avec un zele inhtigable ; on les voit ardens à le
récréer de nouveautés, n'épargner ni sciins ni peines. Leur désintéressement est
rare...."$1, 391.

lls sacrifient à la mode, ce que leur pardonne Mercier qui redoute
nêa.nmolns I'excès de futltitâ De ptus, i[ crar-rnt, ainsi que nous Ie veffons dans la
partie concemant la musique, les efbts de cette demière sur nos moeuts et
surtout sur notre intellect puîsque 'fl!'ariette & Ie vaudeville tueront toujours
Marivaux & ses successeurs."fi ll, 401

Itest vraique notre auteur a été plus largement accueilli par les comédiens
de I'itallen- En effet, Ies artistes parisiens rêsistent à la venue des dramaturges.
Un tnès petit nombre de drames sont admis au Théâtre-Français entre 1771 et
1780. Mercier, pourtant rencontrant un centain succès en province, devra attendre
gue le Théâtre-ltalien æçoive ses principales pièces pour êtrc enfin ioué à Paris,
grâce à un acteur bordelais : Granger. Pour exemples : Le DéseÉeur, éditè en

t  ci tons Mercier, qui dans sa note écri t  :  * les
toutes J-es tragédies, un chapeau surnonté de lrl-unes ; e
pendant près. de cenË .ans corneiLLe. & Racine-' ftrIIr L5,
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177O, sêra rærésènté au Théâtre de Brest en 1771 ef au Theâtre-:ttalien en 1772.
L'hd{genf, €db en 1772, sqa reprêsentë au Théâtre de Dton en 1Tl3 efr. au
ThÉâtre.ttalien en 178* æutement. Certains dranes dsivent taire burs
pretnres silr des sùtes peu gtorieuses : Jennetzarl, Édtté en 1769, au Thtéâhe des
Assætes en 1776 et au Ttniâtre-ttatien en 1781. frfiaheureuæmerft, fia pièæ ne
retrouva p€ls ses trÈomphes du Boutevard. VoÈcl'Ies comrnenf;dres de F- GaiFe:

'€e sondrre drans anait sæ affirurs erfhorsides et ses dÉhcFrws
vioterds" qui s'irvecthraierû en ptein spÊctacte; neis ta vaix des seconds param
bien aroir funine dans te fu.ynutte. L'atdetr etrt wte ,bette reTrærtrÊ, I'amée
suivarts, arrec ts Déserteûr et Efftfrgent: ta premtère de c€s deutplècers énut si
fort les ântes senslbles, qu:[+ fattut" pour lsur comptaire en modifrer 'te
dénouerneftt et le faire passer du noir au rose le pfus tendre ; tïndgenf
effaroucfta que$+res spectatews tirnorés par [a hardesse de certalnes
situatLms ; rna{s Granger, ami fîdê{e dé hlbrc'rer., déclda dtr succès."î

Et k oetèbre Brauette du Vinaigrier, qui connut un strccès européen, te)<te
édite eft 1fF5, sera portèe sur [a scene du Tffiâtre des Associes eft 1IFô et au
Théârtre-ttatien en 1784 {apres la pubticatbn du Tableau de Parrs}. De
nombreuses pfièces ne seront jamais louées ; Le Fatu-Ami, editè en 1Il2 ; Le
Jage, pubtié en 7774 ; Jean Hennul,er, Evêque de Lisieux, éCité en 1772...

La Cornédb-ltatienne obtient le droit dejouer des pièÆeÆ françaîses à partir
de 1780, doric à peu près au rnornent de ta pubtication du Tiabbau de Paa.s
t1781), en plus du privil6gg de l'Gpera-comique. Les autesrs retenus sont gntout
ceux quiont ëté refusés par [a ûomedie+rançalse. La concurrence fait'nage dans
tes années 1780, au profit des auteurs et du pubtic.

Appes avoir sitrÉ'le contexte dans bquet notre auteur écrit son o$Æage,
afrn de .rnettre en êvidence le caractère n€)n personnel de ses préoccupatitrns,
rlorls psuvsns également ajourter à son temoisruage celui de La Harpe, critique
uftraconservateun, avec .qtri if étab]it rarernent de consensus et it s'aglt tà à
f'éviderrce d'un euphém'srne :

"L'artivité taburieuse des ComÉdiens ttaltens forme un contlzste frappart arrec
t'ongnreitteuse insotenæ des Comé'dlern Frarçais- Ceux-ci arf donné qtrdrc ou
cinq nouveautes dans [e cours de leur année i ,[Bs autses en o,nt ioué trente-sh ;
atrsst, ta part de ces demters monte à 22 0OO liwes et c-ette des autres à dotrze
ou trerze. Ceper[dant, tjintérêt rnêrîe, ta ptus forte de toutes les teç-ons, ûe tes
sûrrige pas, et la vanité et la discorde ont étabti parmi eux une espèce
danarch[e, qui ne tourne pas rno$ns au détrirnent dtt pubtic et de Part dramatlqtre
qr-â celtri des eornédiens. {-a rlvatitê dune nouvetb troupe qui [êw falt peur leur
serait:peut-ët-re p$r"ts trtile en bs forçant â travailler, à tirer parti de leur fonds".qui
est très riche et à perfectlonner leurs talents qui se conompent et se:perdent tot+s
lesiours.4

Ftâ'tix Gaifte indique que ces critiques deviennent un lieu comrnun à partir
de 17S0. I[ conteste t'oblectivitè de ces reproches :

'1La mnng-æaison rfestpas, àvrai dire, exenpte de partialite- ts Thsfue-ltatierl
obt'rgé de se ænstitrer rin r@ire corrfonne au( dâcrets gui mt assurÉ sÉI
réorganisation, est naturetlement arnené à donner beattcoup ptus de,nouveatlés
que le Théâtre-Françats. Si c.etut ctmangue tropsotrverÉde persplcaclté dans fe
cholx des 'oeuvres, il ,n'est pas atrssi nonstatant gue le.prêtend ls billeux crltlque :

rçA.IE.FE, Le Drawe en France au Xyf.r.rà|Ie slècie, pp. 21.5-216.
utAf;. Càrrespapdan-ce JitÊéraire. f,eLLre 445, Eâqtres' LTgL ; ciLê par GA'tgEE. te

D.r+[re en, Frênce au. xvJ.E.tràfte sièc-le, pp. 21]-214.
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en 1780, il ne joue pas moins de 173 pièces différerrtes, dont 8 nowetles,
fonnant en touÉ 25 actes inédits ; en 1781, les cfiiffres sorÉ presque identigues :
174 ourrages, 7 notrueatdés, Tarmant 23 actas. tl st-tfftt de comparer cÊtte
statistiqtte au répertoire de ta Comédie à ditférentes époques, pour voir quil y
avait guEhue iniustice, et aussi qrretgue irgpatitude, dans tes reprocftes de La
tlarpe, dont la Jeanne de Napfres (1781) n'était pas précisérnent un de ces
cheisd oeuvre qui relèvent un tMâtre en décadence."l

Sinous pouvons aisément comprendre lès rèssentimèntsdun auteur rejeté
systémathuement lorsqultdènonce les pouvo{rs excessifs des acteurs rnettant à
:mal la renomrnée des auteurs et ne jouant que les pièces qurils connaissent, nous
pouvoîs nous interroger guant aux jugements rnoraux de Mercier sur ce corps de
métier. lts apparaissent plus nettement dans son ouvrctge théorique sur le théâtrc
que dans te Tableau de Pais. Ainsi, lorsque Diderot s'éJève contre I'injustice et
I'inanité de I'excommunication, son disciple la débnd :

"En attendant qu'il vienne un gowemement assez prudent, asssz sage, pour
sçavoir enlever au vice sa séduction, & que d'ailleurs le théâtre, malgré ses abus,
a de très grands avantages, te Philosophe doit insister pour gu'on laisse durable
cette tlétrissure imprlmée à tout comédien, cûmme le rempart & la sauve-garde
de t'honnêteté Publigue".z

Dans le Tableau de Paris il raconte la mésaventure arrivée à une actrice,
mademoisetle Clairon. Celte-cl crut bon d'écrire un mémoire sur c€ sujet La
description faite témoigne du peu d'aménité de Mercier pour les acteurs.
Cependant, I'introduction au chapitre est moins directe et plus ambiguê gue les
propos cites ci-dessus et extraits de sa poétique:

"Les comédiens seront toujours des excommuniés, jusqu'à ce qu'il plaise au roi,
au parlement & au ctergé de tever l'anathême. Tet est l'empire de ta coutume,
des préiiugés; ou, si wus I'aimez mieux, de I'inconséquence nationale. lls auront
ptus tôt tait de rire de t'excommunication, que de vouloir s'en affranchir."[lll, 1 1l

En fait, ces propos tendraient à trouver cette mesure inepte mais
critiqueraient surtout son lnefiicacitê. Loin de vouloir s'amêliorer, les comédiens
finiraient tôt ou tard par s'habituer à cet état et surtout cesseraient de souffrir de
I'opprobre ieté sur eux. De tà à penser que ces personnes sont absolument
inconigibtes, il n'y a gu'un pas. Pourtant le suiet pounait donner lieu à un
rapprochement avec les écrivains. En effet, cette sanction, infâmante par
excellence, a été inftigée aux lecteurs et possesseurs de l'Encyclopédie par la
CongÉgation de I'lndex en 1759. Mais peut+âtre la Éserve que manifeste notre
auteur à t'fuard de cette entreprise I'empêche-t-elte de laisser libre cours à tout
sentiment de sotidarité.

La haine contre la toute-puissance des comédiens peut s'expliguer par les
propres déconvenues de Mercier. Nous avons déjà souligné précédemment
ôombien il était difficile pour un dramaturge de voir ses pièces portées à la scène.
Bien qu il ait ressenti des déceptions à plusieurs reprises, notre auteur a très mal
pris le revirement des comédiens concemant une de ses oeuwes qu'il chérissait
plus particulièrernent. 'En effet, la Çomédie Française, après avoir accepté
Nathalie en 1773, ne l'avait pas jouée. L'auteur défendit ardemment son oeuvre,
den prit aux comédiens et provoqua une querelle et un procés. Dans son ouvrage
L'An deux mille guatrc cent guamnfe, Mercier dénonce les abus de son temps où
"[[Je comédien, à gui I'on donnait une fortune qull ne méritait:guère, osait avoir de

1 GAIFFE, J.e Dr.allle en France au xy.rÏrème siècJe, p. 2L4.
2Mereier, Dù ghéâtre, ou Nouue-l fssal su:r - l 'Àrt Dramatlque, Amsterdam, p.362.
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l'orgueil, molestait l'h6mrne de génie qul se voyait fOré de lui abandonner SOn

chef-d'oeuvre."t

Faut-il vOir dans Cette aSSertion une allusion à Sa propre méseventurè'

auguet cas flous p""t i"* deduire que notre auteur n'est en aucune manière

étouffé par sa rnodestie.

Nous insistons peutétre lourdement sur l'absence d'estime accordé au

cornffien, mals ;i{; Ëtit" de position d'un dramaturge n'est certainement pas à

négltger :
,,un phitosophe a dft : parmi les ho.:m1t2 0e sonf ordinairement æux qui

réfréchîssent Ie mains quiànt tre pltrs te ts/lent de rinitation, et l'expérience a

confirmé ætte décision'' a

AflusiOn à Diderot évidemment. Les propos sont déformés' L'auteur du

Paradoxe sur fe cornéoien accoroe enormêment d'importance à la réflexion' à

r,encontre c"" preiuùès}noànses pônant avant touile tarent et la spontanéité.

Sans doute affirme.t-il que les cot&i"n. sont propres à jouer tous les rôles' car
',f" ;'or* pas de caradère propre3. Ces propos sont également tenus par

Rousseau quiV otit-ép.ndani p'ùs de motif d'enrougir que de s'en glorifier :

"QrJest-ce que le tatent dun comédien ? l'art de se contrefiaire' de revêtir un

r'tr"-oo"iére que te iiàn, de paraître difiérent de ce qu'on est' de se

pr""fo*"r de sâng-froid, d; àire' autre chose que ce qu'on pense, aussi

*,1*-iË*"nt que sion te pensait réeltement, et doublier sa propre ptace à force

de Prendre cslte d'autrui"*

Mais Diderot leur accorde une place qu'aucun autre autèur dramatique ne

leur concède.

Bien qu'il ait été surnommé par Te-s oitiques le singe de Didero.f' les façons

de voir de f'auteuidu lableau de Pàns divergent sur de nombreux points de celles

de l'auteur du Frts naturel. Ltesprit n'est déifpas le même' Le premier méprise' le

second iuge, crîtique mais pardonne et cioii en des améliorations possibles' Si

Diderot penche en f"u"ur d'une ditninution des po-uvoirs des acteurs en ce qui

ooncerne te choix des pièces à jou"t, il n'hésite pas à leur accorder des

pérogatives non négligeables :

"Nous parlons trop dans nos drames, et, conséquemrnent' nos acteurs nyiouent

pas assez Nous avons p"ru" un art, dont les anciens connaissaient bien les

ressources. Le pantomine jouait autrefoistoutes les conditions (..')"5

De plus, dans cet ouvragè, il ne concède. pas seulement au comédien la

primauté Ou cnoX Oes lestes. fl uà n".ucoup plus loin dans ses considêrations

sur ce que oevr:aient ctre re ieu oàmatique et're rôre créatif de l'acteur à qui il

abandonnerait volontiers certains endroits d'une pièce car "Cest à lui de disposer

de la scène écrite, à Épéter ott"ini mots, à revenir sur certaines idées' à en

retrancher querqùËs unes, et a en àiouter dlautres''6 En effe,t'Ia voix' le ton' le

I L,An deux nil,.r.e qkatre .?\l--?"ï^"i!:-.--RêJ,t -i^'j i.,:3^i'lni:tttt '
Edition,

' l r ' , .â,n oeux ' r r ie Yuqere --" -  
, f r r - i l id .à,r* ,  Edi t ions Ducros,  1971.

introduction eL notes par Ra]''mond TROUSS( - D<o'""'"'TTu'î;r;;;";";;;;i 
;-;';i sur :'Àrt Dranatjque' p' .36e'

'DfDERor. prtrJo*.-tu t ]e coaédien' in oeûvres esthéÈIques' p' 350'

{ Jean_,ïacques ROUSSEAU. Le.:cxre a i'arÀra.tË sur fes slrecËacJes. Folio, Gal}irnard' p'

239.
5 Diderot, EntreÈierrs sur -le Fl-ls n€ture-l' p' 100'

"  rb ld .  '  P .  10L.
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geste, l'âction" appartiennent à I'acteur. "C'est lui qui donne au discours tout c,e
qu'il a dlénergie. G'esl luiqui,porte, aux oreilles Ia fôrce et la vérité de llaænt ll

Diderot fait prreuve d'une grande mansuétude carr les comédiens sont loin
dlëtre irréproc,habJes- lls ont généralemenl mal aæueilli les pièces nouyelles.
Dfune part, paræ qu'elles ne corespondaientpas à ce qulils avaient coutume de
jouer et dlautre part par refus de se rernettre en question. En effet, tes acteurs
tragiques cormaissaient un type de déclamation, âpproprié au sÇle et au, g€ffi:e
des pièces que le Théâtre.Français acceptait. Les témoignages relatent combien
les oeuvres de, Djderot furent mal représentées, tant le jeu des, artistes était
inadapté. Grimm marque une différence entre les prestations das acteurs
pensionnés:et les autres. Les provinciaux, moins prétentieux que les artistes de la
capitale, se pliant davantage aux desiderata des auteurq évoluent plus
rapidement que leurs homologues parisiens:

"En introduisant sur la scène un genre absolument nouveau, les Comédiens
auraient dû songer à le représenter d'une manière newe. [..,] Alors certain€rnent
leur jeu eût été tel que M- Djderot lla marguâ età la placa duquel ils ne nousonf
montré que leur jeu ordinaire qui manque de vérité et d'aisance puisqulil: ast
ùoujours commandé par le partene qulun:uai:Gomédier ne doit jamais avoir e_n
vue. Voilà je crois, la raison pourquoi le père de famille a Êait dans les différentes
villes de province un effet si prodigieux tandis qu'il n'a eu à Paris qu'un succès
fort brillant à la vérité, mais tranquille. C'est que les eomédiens de Province bien
infèrieurs à ceux de Paris les ont surpassês en c€tte occasion en observant
scrupuksusernent tout le ieu prescrit par l'auteur."2

Pendant un certain temps, les comédiens se contentent de modifier
légèrement leur diction,sans pour cela atteindre le ton, les allures et les nuancres
requis. A leur décharge, il faut avouertout de même que les textes n'ont pas la
sirnplicité prônée par les différentes poétiques novatrices. Les personnages sont
souvent extravagants, le style boursouflé et les incidents romanesques multipliés
à loisir. Et le langage n'est pas toujours (il ltest même rarement) eR
correspondance,âvêc la condition des:personnages: ffris en scène. Le public,niest
pas exempt de responsabilité dans la persistance de ces carences car il rejette
toute tentative en la matière, selon des, critères: Qui t1ê: sont ni forcëment
perman€nts ni explicables.

Dans sa critique des comédiens, Mercier ne montre pas I'objectivité
témoignée par Grimm et Diderot à leur égard. Sans doute aveuglé par la haine
naturelle vouée à des adversaires qui, nlont pas manqué de faire preuve de
férocité à son ft7ard, Mercier ne semble pas réellement tenir cornpte des
difficuttés rencontÉes par les acteurs, mis au ban de la société. Pourtant, sans
eux, le théâtrentexisterait pas... Alors que Diderot chercheà améliorer limage des
comédiens:et émet des propositions, pour perlectionner le jeu théâtral, Mercier se
limite-à blâmer et à condamner.

ll semble un peu gaspiller son énergie dans de vaines critiques alors que
les difficultes à fâire reconnaître un art nouveâu sorlt nombreuses et les
adversaires du modemisme virulents : la censure, encor€ présente en cette fn de
siècle ; le public, attaché à ses habitudes ; un marché du livre peu favorable aux

1 . rD id . ,  p .  !o2 .
2 GRIts{, cor.r.espondance l-ittéraixe, Ler janvier*L5

L'76It Acta Universltatis Upsalj-ensis, Studia Romanica
Alngvist û Wiksell International, Suède; Uppsala, 1978r p.
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auteurs; une liberté de la presse en voie d'acquisition seulement ; des joumalistes
ayant un rôle peut-être démesuré dans [a critigue liftéraire.

Mercier est I'auteur d'une poétique dérangeante mais, s'il est iconoclaste en
théorie, il n'en est pas toujours de même pour le dramaturge. Ainsi, Jacques Gury,
dans un article de la revue Dk-huitième siècle analyse LesTombeaux de Vérond.
Cette pièce, publiee en 1782, version personnalisée d'un drame d'un auteur
anonyme et d'un texte de Weisse, est présentée comme un drame en prose. En
fait elle ressemble parfaitement à une tragédie classique, respectant pratiquement
les trois unités. Elle est fort éloignée des drames bourgeois qui ont fait la notoriété
de Mercier.

ll savère donc à l'analyse des propositions de réforme faites par Mercier
dans ses oeuvres théoriques et dans le Tableau de Paris, que notre auteur est
certainement plus original que de nombreux critiques littéraires le reconnaissent.
Si ses théories ont suscité autant de réactions de ta part de ses contemporains,
ce n'est certes pas pour rien. Bien sûr, quelques unes des idées qu'il défend se
retrouvent dsci de'là chez des auteurs plus prestigieux, mais cet ensemble
cohérent de points analysés et de règles existantes rejetées n'appartient qu'à lui.
Plus enthousiaste que ses collègues, il se montre également plus ferme, plus
déterminé, plus intransigeant, mais aussi plus excessif que les maîtres qui lui ont
montré le chemin. ll revendique la fin de I'asservissement aux règles érigées en
normes absolues afin que la pensée puisse trouver de nouveaux moyens
d'expression. La révolution gu'il espère pour le théâtre touche aussi bien à la
forme qu'au fond, puisgu'il n'hésite pas à proposer de nouveaux thèmes et de
nouvearx sujets de pièces, comme il le fait pour la peinture, art qu'il considère
comme mineur et qu'il méprise. Le fait qu'il cherche à améliorer (selon lui,
évidemment) ces arts, I'un vénéré, I'autre honni, témoigne de son engagement
dans la vie culturelle et artistique de son épogue.

r,facques GtrRY, 'Les Tombeaux de vêrone de Louis-Sébaslien Mercier ou Roméo et
Ju1iet.te aux lumj.ères de I 'Orientr ' ,  Revue Dix-} luit ièrne siècJe, no7, p. 290.
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1.6

1.6.1 Pour la peinture : les bons suiets
nl,a peinture ne prend la nahre çe là où elle est belle, là où la vue se peut

, 
porter au loin et dans toutÊ son étendue, là où elle est variée, là où elle peut être vue avec plaisir.ot

L'état des lieux au milieu du siècle est le suivant. Lors de I'avènement de
Louis )O/l il ne reste plus que quelques peintres ayant connu la célébrité sous le
règne de son grand-père. ll s'agit de Natoire, Chardin, Perronneau et La Tour.
Après 1788, tous seront morts. Les survivants ne sont pas les plus marquants. La
génération suivante voit s'imposer Pierre, qui succèdera à Boucher comme
premier peintre du Roi, Joseph Vernet, Vien, Greuze, Fragonard et Hubert Robert,
le plus jeune. David, né en 1748 est presque d'une autre génération.

S'ils ont tous fait le voyage d'ltalie, ils en demeurent peu marqués. L'étude
de I'antique n'est pas aussi avancée en peinture qu'en architecture, même si Men
peint ses toiles d'après des antiques. Pour cette dernière, Paris est considéré
comme le centre de l'évolution du néo-classicisme dans le dernier quart du siècle.
ll faudra attendre David pour que la peinture tombe résolument dans le
néo-classicisme.

Les peintres se spécialisent plus ou moins dans leur domaine de
prédilection : histoire, portrait, genre, paysage. Les oeuvres reflètent les idées et
les modes de leur siècle. En Allemagne les artistes prennent de I'avance sur leurs
homologues français. La fin de la peinture baroque s'annonce lorsque le goût
néo-classique dont Winckelmann est le champion, et dont un élément déterminant
est son élève Mengs, exige un retour à la sobriété et aux grands thèmes moraux.
C'est à ce moment que la peinture et I'architecture se séparent pour prendre leur
envol séparément.

Paradoxalement, Mercier, qui n'hésite pas à souligner les aberrations
sociales de son temps : la prostitution, l'exploitation des enfants, la corruption, les
abus des classes dominantes..., requiert pour les sujets dans les arts picturaux le
caractère lénitif le plus achevé. Le peintre ne peut donc avoir le rôle dénonciateur
des abus ou des injustices, tâche qui incombe à l'écrivain. Que lui reste-il ? La
peinture morale, pieuse, I'expression des bons sentiments. ll ne peut représenter
le laid, I'abject, le haissable, le répréhensible. Seuls les aspects positifs de la
nature humaine lui sont autorisés. Mercier reproche aux peintres des siècles
précédents de s'être mis au service du fanatisme religieux. Mais à son époque
"les sujets sont mieux choisis ; ils appartiennent à la morale, au siecle pastoral ou
au patriotisme".[V, 322]

Dans l'An deux mille quatre cent quaranfe, nous pouvons avoir une idée
des destderata de Mercier qui confère à la peinture un rôle très limité. Celle-ci doit
traiter "tous les beaux sujets qui mérit[ent] de passer à la postérité ; la grandeur
d'âme des souverains [est] surtout immortalisée."2

. MONTESQUIEU, EssaJ
t o m e  f I ,  p .  L 2 4 4 .

'L'An deux n-iLJ.e
introduction et notes par
v o l u m e  e n  1 7 7 L ) ,  p .  3 0 9 .
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Ralmond TROUSSON, Bordeaux, Editions Ducl.os,
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Mercier reprend dans le Tableau de Paris une idée exprimée par Diderot

selon laquelle "si tous les tableaux de martyrs, que. nos grands maîtres ont si

sublimement peints, passaient à une postérité reculée" on nous prendrait "pour

des bêtes féroces ou des anthropophages".l

Le respect de la réalité est considéré comme une valeur fondamentale. La

peinture est vue comme un moyen d'apporter un témoignage historique et "[l]es

bàintr"r d'histoire se placent au-desàus des autres peintres, qu'ils appellent

peintres de genre." [V, 321]

On ne peut savoir ici si Mercier adhère à cette hiérarchie ou s'il se contente

de témoigner des prétentions des peintres d'histoire'

Selon Emile DacieÉ, la peinture d'histoire connaît un certain renouveau

penoaniia àeuxieme moitié du liuile siècle. Les directeurs des Bâtiments du Roi,

iâmarquis de Marigny et le comte d'Angiviller qui couvrent à eux deux une période

allant de 17s4 a r?gs tentent de lui rendre la première place qu'elle occupait au

temps de Le Brun et de ses héritiers. La virtuosité de Boucher, le brio plutôt que 19

sériàux ont sutfisamment duré. L'histoire de I'Antiquité reparaÎt aux Salons, à côté

de I'histoire nationale. poussin est à nouveau à I'honneur. Le nombre des tableaux

d'histoire augmente à chaque Salon.

Diderot, dans ses Essais sur la peintutre, évoque les dis.sensions entre les

représentants des différents genres picturaux. Ainsi "iles peintres d'histoirel

reiardent les [peintres de geirre] comme des têtes étroites, sans idées, sans

po?sie, sans grandeur, sàns élévation, sans génie, qui vont se traînant

servilement d'après la nature qu'ils n'osent perdre un moment de vue (..') Le
peintre de genre, de son côté, regarde la peinture historique comme un genre

ror"n"rquà'. où tout est factice, vain, outré et imaginaire.

ll précise encore que les peintres de genre, ne s'occupent que des fleurs'

des fruits, des animaux, des bois, des forêts, des montagnes" ou," empruntent

leurs scènes de la vie commune et domestique."a et donne sa classification idéale,

qui ne correspond en rien à ce qui existe:

'Voilà ce que Cest. La nature a diversifié les êtres en froids, immobiles, non

vivants, non sentants, non pensants, et en êtres qui vivent,.sentent et pensent'

l-" iignb était tracée de toute éternité : il fallait appeler peilrel de genre, les

imitaleurs de la nature brute et morte ; peintres d'histoire,les imitateurs de la

nature sensible et vivante ; et la querelle était finie'"s

pour Mercier il importe que la peinture soit "parlante" [V 320-321]. Comme

pour le théâtre où il accorde au peuple du oo.ut, il reconnaÎt à celui-là une certaine

finesse naturelle lui-fermettant de juger firécisément et justement de la qualité

d'une oeuvre :
,'[c]e peuple qui n'a aucune connoissance en peinture, va par instinct au

tableàu le'plus frappant, le plus vrai ; il ne le manque pas. C'est qu'ilest juge de

la vérité, Ou trait naturel, a ious ces tableaux sont faits pour être jugés en dernier

ressort par l'oeil du public."[V, 319]

1 Pensées détachées sur - la peJnture, p'  764'
2 Emile DAcrER, Le styLe t iuis nrI,  Pàrls, l ibralr ie Larousse' 1939'
3 Denis Diderot, Essais sur - la pelntute, pp' 724-725'
{Essa is  sur  La  Pe inÈure ,  P .  725 '
5  rb id .  ,  p .  746.
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Diderot est beaucoup plus nuancé dans ses déclarations. S'il accorde au
public néophyte des aptitudes et une compétence dans I'appréciation des tableaux
en ce qui concerne la couleur, il semble respecter aussi I'amateur éclairé, sensible
quant à lui à des éléments moins facilement perceptibles.

"Rien, dans un tableau, n'appelle comme la couleur vraie ; elle parle à l'ignorant
comme au savant. Un demi-connaisseur passera sans s'arrêter devant un
chef4'oeuvre de dessin, d'expression, de composition ; l'oeil n'a jamais négligé
le coloriste."l

Mercier défend I'idée de naturel, qui semble d'ailleurs différente de ce que
nous pouvons trouver dans la réalité et demande "[q]ue le peintre s'abstienne
donc désormais de peindre des peruques poudrées & des robes noires" car
"fi]'habillement des Hottentots seroit cent fois moins étranger au pinceau, & ne le
repousseroit pas d'une maniere aussi dure, aussi discordante."[V, 324]

Notre auteur rejette essentiellement tout ce qui fait partie de I'apparat et de
I'artifice. Ainsi le peintre n'aurait pas à représenter sur sa toile le maquillage des
femmes au détriment de la vérité car "plaquer ce rouge, ce masque sur la toile,
[c'est] vouloir immortaliser tout à la fois le mauvais goût & une tache
défigurante."[V, 325]

Les sujets doivent être nobles et absolument dépourvus de traits
licencieux. Pourtant notre auteur demande du réalisme. Greuze, qui ne peint pas
les personnes telles qu'elles sont d'après les critères de Mercier, est critiqué par
notre auteur lVll,27U.

La couleur de la peinture française est souvent qualifiée d'insuffisante par
les critiques.

"On a régénéré deux arts presque en même tems, la musique & I'architecture. La
peinture n'a point fait les mèmes progrès : la couleur de l'école françoise sera
toujours un peu fausse, soit que ce vice appartienne au climat, soit que le ton des
maîtres s'oppose à cet égard à une plus grande perfection."fl ,278J

Mercier fait une allusion, à propos du réalisme de son oeuvre, à un peintre
du siècle précédent ayant connu la notoriété de son vivant comme portraitiste,
peintre d'histoire et graveur:

"Cela nous donne plus de courage pour achever ce tableau, où, comme dans
ceux de Rembrandt, les couleurs noires dominent : mais ce n'est pas notre faute,
Cest celle du sujet." fl, 1371

Le peintre, reconnu mais critiqué pour son originalité et ses audaces
techniques, méprisait les règles et I'esthétique de son époque reposant sur
I'idéalisation,

Diderot aussi met en cause les écoles de peinture où "[p]endant un temps
infini, l'élève copie les tableaux de ce maître, et ne regarde pas la nature ;
c'est-à-dire qu'il s'habitue à voir par les yeux d'un autre et qu'il perd l'usage des
siens."2

I  Denis Diderot, Essajs sur i .a peinture,
2  Essa ls  sur  La  peJnture ,  p .  677.
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La conscience de ce que notre vision du monde doit à l'éducation
transparaît à travers ce propos de D. Diderot.

Voilà ce que Mercier écrit à propos des locataires du Louvre :

"Plusieurs peintres de l'académie y ont leurs atteliers, & une multitude de rats
leur domicile ; Cest le cortege ordinaire des talens."[V, 23gl

Les salons de peinture contribuent largement à la démocratisation de la
peinture.

"Ce sallon est peutétre la piece la plus régulierement vaste qui existe dans
aucun palais de I'Europe. ll n'est ouvert que tous les deux ans. La poésie et la
musique n'obtiennent pas un aussi grand nombre d'amateurs ; on y accourt en
foule, les flots du peuple, pendant six semaines entieres, ne tarissent point du
matin au soir; il y a des heures où I'on étouffe."[V, 318]

ll est vrai que cette domination culturelle de Paris est confirmée par les
ouvrages théoriques sur la peinture. La capitale française est probablement le
plus grand marché européen d'objets d'art et de tableaux. Les salons de peinture,
après une interruption, revivent en 1725.

L'auteur veut-il prouver I'engouement spontané du peuple pour la peinture
? Toujours est-il qu'il I'honore d'une confiance illimitée en son jugement. Nous y
reviendrons dans la sous-partie suivante, il rejette les verdicts imposés par les
experts, ou prétendus tels. ll ne tolère pas de barrage (d'aucuns prétendraient qu'il
s'agit de médiation) entre I'oeuvre et le public. En refusant d'admettre sans
réticence les avis "autorisés", il montre un goût prononcé pour l'indépendance de
jugement. Bon prince, il I'accorde aussi au peuple.

,'"""nÏ,Tll-Tl#i:"Jffi ,.ll,i,,iil3iiJ,[ii[Tliil:ixi:i",:""?iï:lËi"'::
connoître en peinture, & les gens de lettres en général ne s'y connoissent pas,
quoiqu'ils affectent aujourd'hui de faire entrer dans leur style beaucoup de termes
de cet art. Ce déluge de pamphlets n'empêche pas la foule de se porter aux
tableaux critiqués ; & l'enfant qui sourit à la peinture parlante, détruit toutes les
objections de l'écrivain prévenu ou difficile."[V, 320-321]

Et pourtant, dans la préface du Tableau de Pais nous pouvons constater
combien Mercier n'hésite pas à faire sien le jargon de la peinture et I'effet est
d'ailleurs bien réussi :

"Je n'ai tait ni inventaire ni catalogue; j'ai crayonné d'après mes vues ; j'ai varié
mon lableau autant qu'il m'a été possible ;je l'ai peint sous plusieurs faces; & le
voici, traé tel qu'il est sorti de dessous ma plume, à mesure que mes yeux &
mon entendement en ont rassemblé les parties. " [], Vl

Si notre auteur se permet de faire ce qu'il reproche à d'autres peut-être
s'agit-il aussi de montrer qu'il se classe parmi les amateurs éclairés. Mais à aucun
moment il ne se présente comme un spécialiste et un critique d'art et nous
pouvons accorder à son crédit qu'il ne s'agit ici que des critiques formulées en tant
que citoyen libre de s'exprimer sur les sujets qui l'intéressent.

En ce qui concerne la dernière assertion de la citation précédente, nous
pourrions objecter qu'il s'agit ici d'une vision un peu simpliste. L'enfant peut-il être
un juge en matière d'art (ou en une quelconque autre matière, d'ailleurs?). Au
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crédit de Mercier nous pouvons tout de même admettre qu'il fait preuve là d'une
clairvoyance certaine. Ainsi il est vrai qu'à I'heure actuelle on rejette I'aspect
culturel au profit de la spontanéité du contact entre la peinture et le public.
L'oeuvre doit être accessible à tous sans que soient indispensables des
connaissances précises en histoire de I'art par exemple. ll n'en demeure pas
moins que la lecture de I'image, tout comme celle du texte, d'une façon ou d'une
autre, relève de I'apprentissage.

"[L]a peinture, comme la tragédie amoureuse de catastrophes sanglantes, a eu la
sombre & longue manie des compositions représentant des martyrs, des
supplices, des bûchers, des corps mutilés ou brûlés. Entrez dans une église ;
vous ne voyez dans les voûtes que des mines de bourreaux & des saints
parisiens que I'on torture à loisir." N,3221

Lorsque Mercier accuse les peintres d'exhibitionnisme ou de morbidité, ne
devrait-il pas plutôt s'interroger sur la nécessité pour les artistes d'effectuer des
travaux sur commande ? En effet, il s'élève contre le mercantilisme des gens de
lettres travaillant pour des journaux ou bénéficiant de charges octroyées par l'Etat.
ll ne remet pas en question ici I'attitude de I'Eglise cherchant à susciter vénération,
respect et crainte chez le peuple en le touchant par du spectaculaire. La
béatification des martyrs et I'exposition de leurs tourments n'a pourtant pas
d'autres fins que d'exercer une pression sur les âmes influençables.
lmpressionner, dans tous les sens du terme, voilà le but recherché. Nous avons
vu dans notre partie consacrée à l'architecture et dans les passages plus
précisément dévolus à Notre-Dame combien le solennel, le somptueux et le
fastueux étaient appréciés en ce domaine. En manifestant son opprobre quant à
la morbidité liée à certains sujets Mercier se détache des jugements
communément établis concernant les peintres religieux. Les martyres sont
considérés alors comme des sujets entrant tout-à-fait dans la norme. L'art sert à
imprimer dans I'esprit du spectateur l'effroi et à le soumettre aux règles
religieuses. Le goût pour les sujets effrayants est peut-être aussi une résurgence
des coutumes de I'Eglise qui a vu pendant des siècles dans les arts plastiques un
moyen d'enseigner aux fidèles les vérités de la foi1.

Mercier, à I'occasion d'écrits jugés scandaleux par leur caractère impie, le
Sysfème de la nature en I'occurrence, témoigne de sa foi sincère et véritable avec
fougue et enthousiasme [Vl, 166 et sq]. Cette croyance I'empêche
vraisemblablement d'exprimer des critiques à l'égard de I'Eglise, ce qu'en homme
sensé il ne doit sans doute pas manquer de faire. Dans d'autres ouvrages, il
marque une nette distinction entre foi et culte.

Comme pour la littérature et le théâtre, le goût du public est considéré
comme sûr et on connaÎt la valeur du peintre d'après celle de ses tableaux et
selon Mercier cela prouve "que dans les arts qui tiennent au génie, on ne paie
point le public avec des titres."[Vll, 143]

I  Synthèse établ ie à part i r  des di f férentes lectures su!
ouvrages c i tés dans Ia b ib l lographie.
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1.6,2
,, Comme Cest au théâtre à achever ce que les loix ne peuvent faire, Cest au

théâtre aussi de rectifier ce qu'elles ont de vicieux'"l

Mercier, dans l'un de ses ouvrages théoriques, dénonce avec virulence la

traite des Noirs et la culpabilité de I'Egliée et propose ce sujet aux dramaturges les

moins pusillanimes :

"ll rendroit un plus grand service au monde, celui-là, qui attaqueroit une injustice

consacrOà ; ce poeie hardi & généreux, quiferoit un Drame (par exemple) contre

cette horrible Tiaite des Negres, contre cette violation publique &.détestable du

droit naturel, qui n'a pour bùt que les viles productions d'un luxe inutile. Malgré

les acclamalioh" Oe I'Europe, malgré la protection des souverains & celle du

christianisme, cette Traite doit être représentée comme une chaîne de crimes

ronrir"ui, qui, pour être perpétuellement renouvellés, ne changent point pour

ceta de nom,'mais amassent chaque jour les matieres embrasées du tonnerre,

qui tôt ou tard éclatera sur les nations coupables'"2

La note figurant aux pages 262 et 263 est fort édifiante et témoigne du

courage de notÉ auteur quilénonce les exactions actives et passives du

Christianisme.

La scène devrait représenter pour les rendre obsolètes la mésentente et

I'incompréhension régnant entre les différentes conditions de la société et les

méfaits dus à I'esPrit de corPs :

"Celui-là feroit bien encoro, qui, au lieu d'enfler la grandeur imaginaire de

querôue héros meurtrier, pouiroit détruire ce mépris irraisonnable dont les

différbns états s'accablent réciproquement en France, & qui est la principale

source de nos maux, parce que désunissant les citoyens^, ce mépris leur apprend

àriredesinfortunesquitouràtourviennent|esfrapper. ' '3

Les métiers "nuisibles" (soit qu'ils exploitent l'autre, soit qu'ils soient

exercés par des individus malhonnêtes) peuvent également faire partie des sujets

potentiels.

Les pièces de théâtre devraient permettre de connaître la vie, les us et

coutumes, les pensées des hommes à une époque donnéea. Diderot propose la

création d'un nouv"r, g"nr" : "la tragédie'domestique et bourgeoise"s' Pour

Mercier, le choix des sujàts doit se faire en rapport avec l'époque et le milieu dans

lesqueli le pubtic vit ei la "tragédie véritable" sera "celle qui sera entendue et

saisie par tous les ordres de citôyens, qui aura un rapport intime avec les affaires

politiques, qui tenant lieu de la tiibune aux harangues éclairera le peuple sur ses

vrais intéict's, t...1 exaltera dans son coeur un patriotisme éclairé"6. La référence à

la Grèce s'impose car "la vraie tragédie [...] n'a gueres été connue que chez les

Grecs, & t...1 ne fera entendre seJfiers âccens que dans un pays où ceux de la

liberté ne leiont pas étouffés."7

t Du Îàéâtre, ou lJouveJ Essai sur L'AEt Dramatigue' Amsterdam' p' 260'
' r b i d . ,  P P .  2 6 r - 2 6 2 .
3  rb id . ,  p .  263.
4  rb ld . ,  p .  103
s  EnËre t ièns  sur  Le  F l fs  na ture l ,  p '  1L9 '
6 Du Théâtre ou Nouve-l Essal sur J'ârt dramatigue' Pp' 39-40
' rbld.
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L'idée de présenter des personnages et des situations procheg de ce que

connaissent les spectateurs esi déjà anôienne au moment où Mercier écrit ces

ùùàr. F. Gaiffe àite Landois chez qui nous trouvons déjà des préoccupations

similairesl.

Dans I'Essai sur I'Art dramatique, l'écrivain revendique la possibilité de se

démarquer des thèmes et situations antiques en mêlant à ses propos des

considérations d'ordre politique. En effet, la contestation ne porte pas seulement

sur les milieux représàntés sur la scène, mais aussi sur I'origine sociale des

pè6onnrges. La qualité n'est pas inhérente à la condition ou à l'état de I'homme,

mais à sa constitution intellectuelle et morale :

,Tout ce qui est du ressort de la raison & de la vérité, seroit-il étranger à I'art

dramatiquà ? Les tragédies grecques appartenoient aux Grecs ; & nous, nous

n'oserioÀs avoir notrJ théâtrà, peindre nos semblables, nous attendrir, & nous

intéresser avec eux ? [...] Enfin, pourquoi n'aurions-nous pas le courage de

dénoncer à la nation les vertus d'un homme obscur ? fÛt-il né dans le rang le plus

bas, croyez (dès qu'il aura pour interprète un homme de génie) qu'il deviendra

plus grând à no" yeux que ces rois dont le langage altier fatigue depuis

longte"mfs nos oreilles. Les nouvelles regles doivent, sans doute, convenir aux

moeurs de la nation, dont on fera paroître les personnages. Le style naturel, dil
pascal, nous enchante avec raison, car on s'aftendoit de trouver un auteur, & I'on

trouve un homme-'a

ll s'agit avant tout de trouver des sujets qui touchent le spectateuf. Mais le

plaisir n'est pas un but en soi. Nous pouvons peut-être rattacher l'acceptation de

i'idé" de devoir passer par les sens pour acquérir une connaissance aux thèses

eÀi""r par Condilac dans son Essai'sur l'origine des connaissances humarnes :

,,D,un côté, je suis remont$ à la perception, parce que Cest la première opération

qr'on p"rt i"rn"rqr", dans I'ame ; & j'ai fait voir comment, & dans quel ordre, elle

produii toutes celies dont nous pouvons acquérir I'exercice. D'un autre côté, j'ai

commené au langage d'action. On verra comment il a produit tous les arts qui

sont propres à exprimer nos pensées ; I'art des gestes, la danse, la parole, la

déclamaiion, I'art de la noter, celui des pantomines, la musique, la poësie,

l,élofuence, l,écriture & les différens caractères des langues.'É

Intéresser, émouvoir et aussi instruire... Les sentiments du public sont

visés par tes auieurs, dans la mesure où ils constituent un moyen de captiver

l'auditôire et de permettre la transmission du message moral'

Condillac, sans s'intéresser particulièrement à l'inculcation de la morale,

décrit les phénomènes touchant le spectateur de façon claire et expressive :

r"une pièce dramatlque est une représentation de la vie, et,  sans vouloir interdlre

Ia scène aux héros, j ' i roaslne qu'on-peui. v faire l- i1rtr."^. i : :-P::. t : : : î f Î i -*"*ài. I l3:ra scerle auÀ 's!eJ' r  usqY-'rv t- -" - l-à"é 

"p"atatL"rs, 
devrait  naturel lement intéresser

ayanÈ un peu plus de rapport avec cel-Ie
davantage. Mais bien foir i  ae mettre les moeurj des -pa-rt icuf iers sur Ia scène tragique' Je

ne désespèr" p"" qar'""-pt"""" dans la suite parni Ie: gens de quali té les personnages

comiques les pfus r idicules.n LANDO1S, prologuè just i f icat i f  de Si lvie'  ci té par Gaiffe'

in -rè drame en France au Xy.Ir.rème siècle, p' 99'
2  Essa i  sur  J 'Àr t  d tamat ique,  pp '  102-L03 '
3 Diderot, pour just i f ier ses revendications, en aPpelle au raisonnement du lecteur

en lr interpel lant :  "ét vous croyez qrr- ' i i "  nu vou" affèéteraient pas autant que Ia nort

fabuleuse dtun tyran, ou le sacri f ice d'un enfant aux autels des dieux drAthènes ou de

Rome ?"  Ent re t iens  sur  Je  F i - l s  na ture l ,  p '  149 '
Dans le mëme ordre dl idées, et tertainenent dans Ia f i l iat ion directe des propos

cités ci-dessus, nous trouvons sous Ia plune de BeaUmarc.hais dans I 'E'çsai su-r ' Ie g/enre

dramatTque sérjeux : 'Que me font à ro9i, sujet paisitr.Ie.dtun état nonarchique du xvIIIème

sièc1e, les révolut ionJ d,ethenes ou Ou-îo*Ë r Oïef véri table intérêt puls-je prendre à Ia

mort d'un tyran du PéIoponèse, au sacri f ice d'une jeune princesse en Aulide ?"p' 11'

{Àbbé Etienne Bonnot de CoNDïLIAC, Essal sir.T'.otigine des connaissances hunalnes'

A m s t e r d a m , P i e r r e M o r t i e r r M D c c x l , v l r t o m e l , p p ' x r r - ] - x r v '
17/,.



"Entrs plusieurs perceptions dont nous avons en même temps conscience, il
nous anive souvent d'avoir plus conscience des unes que des autres, ou d'être
plus vivement averti de leur existence, Plus même la conscience de
quelques-unes augmente, plus celle des autres diminue. Que quelqu'un soit dans
un spectacle où une multitude d'objets paroissent se disputer ses regards, son
ame sera assaillie de quantité de perceptions, dont il est constant qu'il prend
connoissance : mais, peu à peu, quelques unes lui plairont & l'intéresseront
davantage ; il s'y livrera donc plus volontiers. Dès-là il commencera à ètre moins
affecté par les autres : la conscience en diminuera même insensiblement,
jusqu'au point que, quand il reviendra à lui, il ne se souviendra pas d'en avoir pris
connoissance."t

Nous avons ici une explication de la capacité de I'homme à passer outre
certaines perceptions (en fait, toutes celles qui ne I'intéressent pas à un moment
donné ou dont il peut faire fi) en se focalisant sur certaines sensations. La
démonstration se poursuit ainsi et nous intéresse au premier chef :

"L'illusion qui se fait au théâtre en est la preuve. ll y a des momens où la
conscience ne paroît pas se partager entre I'action qui se passe & le reste du
spectacle. ll sembleroit d'abord que l'illusion devroit ètre d'autant plus vive, qu'ily
auroit moins d'objets capables de distraire. Cependant chacun a pu remarquer
qu'on n'est jamais plus porté à se croire le seul témoin d'une scène intéressante,
que quand le spectacle est bien rempli. C'est peut-ètre que le nombre, la variété
& la magnificience des objets remuent les sens, échauffent, élèvent l'imagination,
&, parJà, nous rendent plus propres aux impressions que le poëte veut faire
naÎtre. Peut-ètre encore que les spectateurs se portent mutuellement par
I'exemple qu'ils se donnent, à fixer la vue sur la scène. Quoi qu'il en soit, cette
opération, par laquelle notre conscience, par rapport à certaines perceptions,
augmente si vivement qu'elles paroissent les seules dont nous ayons pris
connoissance, je l'appelle attention." 2

Beaumarchais recherche quant à lui non pas des explications du
phénomène, mais des moyens de provoquer I'intérêt ce qui est conforme à sa
vocation d'homme de théâtre 3.

Dans la Lettre à d'Alembert, le discours de Rousseau se porte sur les liens
de I'intérêt et de la morale et tend à privilégier le rôle du spectateur au détriment
de celui de I'auteura.

Les préoccupations des contemporains de Mercier se portent souvent sur
la notion de plaisir associé ici au voyeurisme et au sado-masochisme. Grimm,
dans sa Correspondance littéraire, apporte aussi sa contribution dans l'examen de
cette question délicate.

l coNDrLLÀc,  p .  28 .
2  rb id . ,  p ,  28  -
r"Le véri table intérê! du coeur, sa vraie relat ion est donc toujours d'un homme à un

homme, et non drun hornroe à un roi. Aussi, bien que l'éclat du ring augmente en mol
I ' intérêt que je prends aux personnages tragiques, i l  y nui. t  au contràire. plus l 'honme
qui pâti t  est d'un état qul se rapproche du mien, plus sôn maLheur a de prise sur non arne.
Ne seralÉ-jJ pas à désjrer (diÈ Rousseau) que nos su.b-zlnes auteurs daignassent descendre
un peu de - leur continue]J,e é7évation, eÈ noDs attendrir quelquefois pour I  ràunanlÈé
souffrante, de peur que' n'ayant de Ja pitTé que pour des héros majàeureux/ nous nren
ayons j^a.mais pour persorne ?" .Essai sur Le genre dramatique sérieuxr pp. 1o-1L.

""Ah si l -a beauté de Ia vertu était  I 'ouvrage de l tart,  i f  
-y 

a longtemps qu'11
lraurait  défigurée I Quant à moi, dtt-on me traiter de nréchant encor6 pour oÉer soutenlr
que l rhomme es t  né  bon,  je  le  pense e t  c ro is  l tavo i r  p rouvé; Ia  sourcè  de  I ' i n té rê t  gu l
nous attache à ce qui est honnête et nous inspire de l-raversion pour Ie mal, esc en nous
et non dans l-es pièces. rI  n'y a point d'art pour produire cet intérèt, nais seulement
pour sren prévalolr.  L'amour du beau est un sentiment aussi naturel au coeur huûain que
l ranour  de  so i -même;  i l  n 'y  na i t  po in t  d 'un  ar rangenenÈ de scènes ;  l ,au teur  ne  1 'y  po i te
pas, i1 I 'y trouve ; et de ce pur sentiment qu' i l  f latte naissent 1es douces larmes ôu,l l
fai t  couler." ROUSSEAU, Lettte à d'Àl.embert, Fol io Gal_l imard, 198?, p. 16?.

' t 7q



'Vous trouvez dans les oeuvres philosophiques de M. Hume dont j'aieu l'honneur
de vous parler, une dissertation sur la tragédie dans laquelle cet écrivain célèbre
cherche à nous donner une théorie satisfaisante de cette espèce de plaisir que le
poète nous cause en nous représentant des choses dont la réalité nous ferait
frémir. M. Hume regarde avec raison ce que fAbbé Dubos et M. de Fontenelle
ont écrit sur cette matière comme insuffisant, et il croit que le plaisir que nous
ressentons à la représentation des scènes tragiques les plus honibles et les plus
effrayantes, est dtl au génie du poète, à son éloquence, à son art, au jugement
avec lequel il le met ên oeuvre, en un mot à l'assemblage de tant de talents
sublimes qui excitent en nous une admiration secrète et font diversion aux
émotions douloureuses."l

ll est intéressant de voir que ce critique, souvent avisé, remet en cause
I'idée selon laquelle l'écriture, sa qualité, son style, en un mot le talent de I'auteur
ne sont pas prépondérants dans l'impact sur le public. Grimm continue ainsi :

"On pouvait, ce me semble, donner à cette théorie plus de précision et dire tout
simplement comme une ciose de fait que tout ce qui occupe notre imagination a
pour nous un charme invincible. Plus un homme a reçu de la nature d'organes
délicats et sensibles, moins il sait résister aux attraits de I'imitation. Voilà
pourquoi M. Diderot dans son traité de l'art dramatique a raison de faire un si
grand cas de I'imagination et de la regarder comme la seule qualité qui distingue
essentiellement I'homme de la bète : il est certain que celui qui n'en aurait
aucune étincelle ne serait guère digne de se tenir sur ses deux pieds.'É

ll est intéressant de constater, même si cela nous éloigne de notre sujet,
que la diftérence entre l'homme et I'animal réside davantage pour Grimm dans la
faculté d'imaginer que dans sa raison ou sa spiritualité, ce qui prouve la grande
estime dans laquelle iltient I'imagination.

Condillac écrit ceci à propos du talent :

"ll n'y a que deux sortes de talens : I'un, qui ne s'acquiert que par la violence
qu'on fait aux organes ; l'autre, qui est une suite d'une heureuse disposition &
d'une grande facilité qu'ils ont à se développer. Celui-ci, appartenant plus à la
nature, est plus vif, plus actif, & produit des effets bien supérieurs. Celui-là, au
contraire, sent I'effort, le travail, & ne s'élève jamais audessus du médiocre."3

L'idée de génie est associée à l'inné, opinion partagée par la grande
majorité des penseuni de l'époque.

Si Rousseau fait intervenir des notions de l'ordre de l'intérêt, au sens
propre du terme, à savoir être solidaire des malheurs d'autrui parce qu'on peut
être victime à son tour, de la même façon, Beaumarchais en appelle à la
compassion et à la conscience de faire partie de l'humanité :

"Mais si notre coeur entre pour quelque chose dans I'intérèt que nous prênons
aux personnages de la tragédie, Cest moins parce qu'ils sont héros ou rois que
parce qu'ils sont hommes et malheureu( : est-ce la reine de Messène qui me
touche dans Mérope ? c'est la mère d'Egisthe ; la seule nature a des droits sur
notre coeur.
Si le théâtre est le tableau fidèle de ce qui se passe dans le monde, I'intérèt qu'il

I Frédéric, Melchior GRIMM, La correspondance Tittéraire, I.er Janvier - 1-S Juin
L760t texte établi et annoté par Slgun Dafgard, ACTA UNIVERSITATIS UPSA].IENSIS, Studia
Romanica Upsaliensla 32:J., uppsala : elmgvlst e wj-ksell International, stockolm, L98L,
tome L ,  p .  L .

z- rbid. ,  p. 1.
'CONDTLLAC,  p .  87 .
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excite en nous a donc un rapport nécessaire à notre manière d'envisager les
objets réels."1

Mercier va très loin dans les espoirs qu'il place dans les auteurs de théâtre.
ll leur accorde des pouvoirs extraordinaires. Dans les faits, I'efficacité de la
transmission des préceptes moraux est bien loin d'atteindre les objectifs annoncés
par notre écrivain, certainement animé des meilleures intentions du monde, mais
n'entrevoyant sans doute pas toutes les implications des réformes souhaitées et
de leurs effets possibles :

"Un Drame, quelque parfait qu'on le suppose, ne sauroit être trop à la portée du
peuple ; il ne pounoit mème paraltre parfait qu'en parlant éloquemment à la
multitude. Le peuple recèle des semences toutes prètes à être mises en action,
dès que la flamme du génie viendra les développer-[...] Le poëte n'a pas besoin
de s'élever jusqu'aux nues pour parvenir à la toucher ; qu'il avance une vérité
intéressante, une maxime juste, qu'il offre un tableau naiï et touchant, il vena
tous les coeurs s'émouvoir, il les soulèvera avec le fil puissant qu'il tient en
main."2

Mercier, sans doute convaincu de I'humanisme et de la philanthropie de
tous les gens de lettres, omet de voir ou de dénoncer le danger de la manipulation
qu'il envisage. ll écarte la possibilité que la propagande soit utilisée pour des
motifs immoraux. Nous verons dans notre demière partie combien le fanatisme
de notre auteur, comme tout prosélytisme, peut s'avérer dangereux.3

Tout comme Restif de Ia Bretonne les dénonce dans deux de ses romans,
Mercier met I'accent sur les dangers de la ville. Mercier, en moraliste soucieux du
bien-être spirituel de ses contemporains, préconise l'écriture d'une pièce de
théâtre "très-morale à faire, le Pere de province." [, 35]. L'auteur du Tableau de
Paris fait sienne I'idée de Restif selon laquelle la ville conompt les moeurs en
dissolvant les liens familiaux.

ll est fort répandu d'opposer les vertus de la campagne aux vices de la
ville, les qualités des classes laborieuses aux défauts et aux turpitudes des nantis.
Mercier, en conformité avec ses idées, a rédigé une pièce sur ce thème, qui ne
sera pas représentée : Le Campagnard ou Le Riche désabusé. La vie des
champs y est louée au-delà de toute pudeur et de toute objectivité. On peut sans
doute sentir dans la pièce les inspirations rousseauistes sur la nature et la futilité
des spectacles puisque le contraste est grand entre les situations, considérées
comme réelles, où sont placés les paysans et les intrigues, sous-entendues
artificielles, des comédies contemporaines.

Si les paysans trouvent une place de choix sur les planches et permettent
les peintures les plus embellies, offrant I'archétype de la famille idéale, d'autres
conditions sont cruellement absentes des pièces de théâtre. Ainsi les gens de
lettres et les philosophes n'y figurent pas, hormis sous la forme de quelques
satires adressées à des personnes particulières. De façon plus surprenante à
première vue, les classes laborieuses de la ville (ouvriers, manoeuvres,
ramoneurs, égoutiers...) ne rencontrent pas beaucoup d'auteurs soucieux de les
peindre. F. Gaiffe émet I'hypothèse selon laquelle "le spectateur parisien acceptait
sans peine un paysan idéalisé ; il coudoyait trop souvent I'ouvrier et le boutiquier
pour le supporter au théâtre nimbré d'une pareille auréole."a Le Tableau de Pais

tBEAUNnRCHAïS, Essâi sur Je genre dramatiqte sérieux, p. J-0.
2 NouveJ. .Essaj sur 7'Art dramatique, pp. 20O-2OL.
t c f ,  i n f r a ,  e n  2 . 3 . 3 . 4 . ,  p .  4 4 6 .
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foisonne de ces descriptions de petits métiers ainsi que nous le venons lorsque
nous nous consacrerons à l'étude de la fonction des écrivains, selon le rôle qui
leur est conféré par Mercier.2 Ce dernier n'écarte aucune besogne, aussi basse et
répugante qu'elle puisse être.

Cependant si l'oeuvre que nous étudions dans le cadre de cette recherche
semble répondre parfaitement aux idées théoriques de l'auteur, force est de
constater qu'il n'en est pas de même pour tous les ouvrages de sa main. En effet,
si nous nous référons à la Brouette du Vinaigrier, qui a connu un énorme succès
en province et en Europe, il nous apparaît fort difficile d'établir un compte rendu
détaillé des activités du vinaigrier. De plus, la vraisemblance, réclamée à cor et à
cri par I'auteur de la poétique sur le théâtre, paraîtra difficilement respectée
lorsqu'on considère les sommes amassées par le commerçant au cours d'une
longue vie de labeur (45 ans). En effet, Dominique père apporte à son fils 3 778
louis d'or et six sacs de 1 200livres ce qui fait un total (selon M. Delomer, le père
de I'amante) de 100 000 livres. Dominique le vinaigrier a, de surcroît, acquis une
maisonnette et quelques arpents de tene et fait donner à son fils une éducation,
tout-à-fait satisfaisante quoique absolument originales, lui ayant permis d'accéder
à un état de secrétaire chez un riche négociant. Certes le sujet principal est le
mariage entre une bourgeoise (au départ riche) et un employé (supposé pauvre).
Mais la pièce étant concentrée sur ces personnages et I'unique action consistant à
faire passer les fiancés dans le clan opposé sur le plan financier font paraître à un
spectateur tant soit peu objectif des faiblesses difficilement pardonnables.
Cependant n'oublions pas que la Brouette du Vinaigiera reçu un accueil plus que
chaleureux de la part du public contemporain de Mercier ce qui tend à attester
I'adéquation entre l'attente des spectateurs et ce que I'auteur leur a effectivement
présenté. La pièce étant jugée à l'aune de son succès, celle-ci semble avoir
permis à notre écrivain d'accomplir la tâche qu'il s'était fixée.

Félix Gaiffe considère que, globalement, la tentative de peindre la société
contemporaine a échoué. En tous cas elle ne semble pas avoir rempli ses
promesses, loin s'en faut:

"ll fallait toute la candeur de certains écrivains du XVll!ème siècle pour penser
qu'il suffisait de prendre leurs sujets dans la réalité, même authentiquement
contrôlée, pour donner à leurs pièces une garantie sérieuse de vérité artistique.
Et d'abord, un enchaînement de circonstances a beau s'être effectivement et
sans doute produit une fois ; il peut être plus éloigné de la vérité moyenne qu'une
combinaison issue tout entière du cerveau d'un poète qui a beaucoup observé, et
qui connaît l'âme de ses contemporains.[...] Le réel se sépare du vrai, quand il
devient l'exceptionnel, que trop souvent les dramaturges philosophes étaient
tentés de rechercher, pour donner à la leçon un attrait plus romanesque et un
effet plus frappant."a

UNE AUTRE CONCEPTION DU THEATRE

Jusqu'à cette époque, les textes sont largement priviligiés par rapport à la
mise en scène. Dans De la Poésie dramatique, Diderot, refusant la prééminence
du texte sur le jeu dramatique, écrit qu' "[i]l y a des scènes entières où il est
infiniment plus naturel aux personnages de se mouvoir que de parler, et je vais le

'GAIFFE, te Drame en Erance au XI/.I.r.rène sièc-le, p. 395.
2  c f  i n f r a ,  2 . 3 . 3 . 2 .  p a g e  3 8 0 .'Dominique f i ls a voyagé à lrétranger depuis l 'âge de L2 ans.n Fél ix caif fe, Le Drame en France au XvfIIène siècle, p. 353.
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prouver."l Mais, élément qui n'apparaît pas dans les Entretiens sur le fils naturel, il
préconise l'écriture de la pantomime par I'auteur lui-même. De même nous lisons
dans le Paradoxe sur le Comédien qu'un "grand comédien est un pantin
merveilleux dont le poète tient la ficelle, et auquel il indique à chaque ligne la
véritable forme qu'il doit prendre."2

L'adéquation du jeu verbal et gestuel inventé par les comédiens pour
représenter les personnages au caractère de la pièce écrite ne semble pas aller
de soi au XVlllème siècle, car dans I'An deux mille quatre cent quaranfe, Mercier
écrit à propos des bons acteurs :

" - Mais oui, ils se donnent de la peine, ils étudient, ils se laissent instruire par les
meilleurs auteurs pour nê pas tomber dans les plus risibles contresens."3

C'est Diderot qui vante les mérites de la pantomine, qui la glorifie et qui
essaie de lui laisser une petite place dans son Père de Famille. Mais il peut aussi
en apprécier tous les mérites dans d'autres pièces. Voilà I'hommage qu'il rend à
une actrice élèbre :

"Ah mon cher maître, si vous voyiez la Clairon traversant la scène, à demi
renversée sur les bouneaux qui l'environnent, ses genoux se dérobant sous elle,
les yeux fermés, les bras tombants, comme morte, si vous entendiez le cri qu'elle
pousse en apercevant Tancrède, vous resteriez plus convaincu que jamais que le
silence et la pantomine ont quelquefois un pathétique que toutes les ressources
de I'art oratoire n'atteignent pas."4

La Tragédie jusqu'alors concentre tous ses moyens dans le texte, tant dans
son élaboration que dans sa déclamation. Petit à petit cependant le mouvement
gagne les scènes théâtrales.

La pantomime, par son appartenance exclusive au monde du théâtre,
mérite qu'on la considère un peu plus attentivement. Mercier ne la cite pas
nommément mais cette omission n'est sans doute pas fortuite.

ll semble adopter un point de vue original, par rapport aux préceptes
diderotiens notamment, en ce qui conceme le jeu théâtral. Ainsi il parle de "mimes
d'un genre nouveau" dans le tome Vl du Tableau de Pais. Les techniques du
mime ont pourtant largement été utilisées au XVllème siècle par les
Comédiens-ltaliens qui, n'ayant pas le droit de jouer en Français, ont développé
celles-ci. Leur succès dans la commedia dell'afte ne se dément pas tout au long
du siècle jusqu'en 1697 où ils seront chassés sur I'ordre du roi. Cependant loin
d'être indifférent à la valeur communicative et expressive des gestes, des
attitudes et de la voix non forcément parlée, Mercier les réserve à des lieux
autres que les scènes de théâtre :

"Heureux imitateurs des accidens variés de la nature, elle leur foumit une
multitude de traits qu'on n'a jamais songé à faire passer sur nos théâtres. Nos
salles seroient trop vastes pour ces imitations fines & déliées, qui déguisent l'art
avec tant d'adresse. ll faut voir & entendre ces mimes ; & lorsqu'on les a vus &
entendus, on a peine à comprendre comment I'art a pu s'approcher de ce point
de perfection." [Vl, 328]

'De Ja Poésie dramat ique,  p.  269.
2 Patadoxe sur .Ze Comédlen, p. 348.
3Mercier ,  L 'an deux miJJe quat te cent  quarantet  p.  223.
4 Lettre de M. Dide'.oË à 14. de VoLtaire du 28 novembre 1-760, citée par Grimn dans sa

Cotrespondance Littéraite, Ler janvier - 7-5 juin 7761-, texte établi et annoté par UlIa
Kôlv ing,  p.  25.
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Cependant, il n'exclut pas qu'on s'en inspire au moins pour permettre au
public de juger les prestations des acteurs:

"Sortez d'auprès d'eux, & allez voir Préville, comédien du roi : son jeu ne vous
paraltra plus qu'une grimace, une charge perpétuelle, une attitude maniérée."[Vl,
32el

Mais I'importance accordée à la qualité expressive du jeu dramatique est
bien moindre dans les oeuvres de Mercier auxquelles nous nous référons que
celle octroyée par Diderot. Sans doute notre auteur a-t-il peur de perdre de sa
gravité en accordant ses lettres de noblesse à la pantomime attachée
traditionnellement à la farce, la bouffonnerie et à une certaine
indécence.

ll existe une hiérarchie des scènes : Théâtre-Français, Thréâtre-ltalien et
Foire, et Mercier ne manque pas de préciser quelle importance il accorde à
certaines d'entre elles. Parmi les différents genres, peu prisés nous trouvons :

" Le théâtre bourgeois

Mercier en donne la définition suivante :

"AMUSEMENT fort répandu, qui forme la mémoire, développe le maintien,
apprend à parler, meuble la tête de beaux vers, & qui suppose quelques études.
Ce passe{ems vaut mieux que la fréquentation du café, l'insipide jeu de cartes &
l'oisiveté absolue."fl ll, 291

Point n'est besoin de grands discours pour comprendre en combien peu
d'estime Mercier tient ce genre théâtral. D'ailleurs le développement qui suit cette
introduction ne laisse aucune place au doute. Peut-être Mercier désigne{-il par ce
terme une pratique qui avait cours au XVllème siècle. Rappelons que la première
salle de théâtre, celle de I'ancien hôtel des ducs de Bourgogne appartenait à une
confrérie de bourgeois qui avaient renoncé à jouer eux-mêmes à la fin du XVIème
siècle. Les nobles eux-mêmes s'adonnent à la pratique du théâtre. Notre auteur
ne dénie pas à ces exercices un caractère bénéfique pour "l'accent, le maintien &
l'élocution" fl|, 311, mais ce sont sans doute toutes les vertus qu'il leur conêde.

* Les vaudevilles

Mercier ne leur refuse pas un fond de vérité. Mais, à l'époque où il écrit, il
leur reproche d'être trop virulents. Leur excessive aigreur nuit, leur but est de
déchirer. Leurc auteurs, sans doute à la satisfaction de notre écrivain, ne se
situent pas parmi les gens de lettres :

"Les hommes de cour ont dénaturé un genre précieux ; & dans leurs lourdes
vengeances, ils ont accumulé plus de traits affreux que n'en a forgé la jalousie
des écrivains réputés les plus âpres à la domination littéraire."fi, 301-302]

LE PRIX DES PI..AISIRS

"quarante-huit sols" : l'opéra
"vingt sols" : le théâtre subventionné par I'Etat
"vingt sols" : trois "pieces à ariettes"
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Le plus cher des divertissements demeure, après I'opéra, Ia location d'un
équipage (Mercier exècre les calèches) et le meilleur marché consiste à
fréquenter les cabinets littéraires. Voici un petit aperçu du marché des "loisirs" de
l'époque.

Dans sa Lettre à d'Alembed Rousseau s'élève contre I'injustice frappant
les plus démunis 1,

Selon lui, "la différence du prix des places n'est, ni ne peut être en
proportion de celle des fortunes des gens qui les remplissent."2 Cela pounait
paraître un constat décisif. Et pourtant, la démonstration qui suit cette affirmation
va mettre en évidence qu'il s'agit d'un état de fait inique. Les riches payent aux
premières loges quatre fois plus cher que les pauvres n'achètent leur place au
partene. Et pourtant la difrérence entre la fortune des uns et des autres est
beaucoup plus élevée.3

Les propos tenus par Mercier et que nous reprenons dans la dernière partie
de ce travail ne laissent pas entendre autre chose : I'inégalité de richesse existant
entre les différents états de la société du )O/lllème siècle est démesurée et ne
peut se justifier par I'exercice de la justice. Le maître comme le disciple en appelle
à une plus grande équité.

L'ORIGINALITE DE MERCIER

La comparaison et la confrontation des écrits de Mercier avec ceux de ses
contemporains les plus illustres s'imposait. ll importait de déterminer jusqu'à quel
point fes idées de I'auteur du Tableau de Paris pouvaient être reconnues comme
originales.

En fait, I'auteur, tout en s'attribuant certaines théories de l'un ou I'autre des
écrivains.philosophes qu'il admire, effectue un tri sévère. ll en résulte que sa
poétique, dans son ensemble, à l'état diffus dans Je Tableau de Paris, mais
éclairée par son ouvrage théorique, peut être considérée comme lui étant
personnelle.

Ainsi, nous pouvons constater une différence dans le choix des thèmes
représentés. Diderot s'occupe beaucoup des aspects techniques, tout en ne s'y
bomant pas, loin s'en faut ! ll définit dans De la poésie dramatiqug la "bonne"
manière de proéder pour la rédaction d'une pièce de théâtre. Tout I'intéresse :
l'intrigue, Ies proédés dramatiques, le jeu des acteurs, les décors, les costumes,
les accessoires... Considérons la genèse de l'oeuvre.

1 "on peut considérer les spectacles, guand i1s réussissent, cona.e une espèce de taxe
gui, bien que vol-ontaire, nren est pas rooins onéreuse au peuple : en ce qurelle J.ui
fournit une cont.inuelle occasion de dépense à Iaquel]e iI ne résiste pas. Cette taxe est
mauvaise, non seulement parce quri l  nren revlent r ien au souverain,. mais surtout parce
que Ia répartition, loin d'être proportionnelle, charge le pauvre au-detà de ses forces et
soul-age le riche en suppléant aux amusements plus cotteux guril se donnerait au défaut de
celui- là.n Lettre à d'À-leaabert,  p. 282.

2 rbid. , pp. 282-283.
'"Généralenent parlant, les promiers sont d'une opulence excessive, et la pl-upart

des aut.res nront rien. II en est de cecl come des lnpôts sur Ie bl-é, sur le vin, sur le
se1' sur touÈe chose nécessaire à Ia vie, gui ont un air de Justice au precier coup
droeil, et sont au fond très inlgues : car le pauvre gui ne peut dépenser que pour son
nécessaire est forcé de Jet,er les trois quarts de ce qu'il dépense en inpôt's, tandis gue
ce nême nécessaire nrétant que la moj-ndre partle de Ia dépense du rlche I'impôt lui est
presçfue insensib]-e. De cette mani-ère, celui gui a peu pale beaucoup et celui qui a
beaucoup paie peu; je ne vois pas quelle grande just lce on trouve à cela.tr ROUSSEAU,
LettJ:e à d'Àlenbertr pp. 283-284.
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L'auteur doit en premier lieu définir un plan qui : "est une histoire
merveilleuse, distribuée selon les règles du genre dramatique, histoire qui est en
partie de I'invention du poète tragique, et tout entière de I'invention du poète
comique."l Ensuite, après avoir distribué le drame "par actes et par sênes, qu'il
travaille ; qu'il commence par la première scène, et qu'il finisse par la dernière."2
Comme tout paraît simple et évident !

Après avoir tracé son esquisse (qui concerne I'action), I'auteur s'occupera
de déterminer les incidents qui jalonneront la pièce. Les caractères des
personnages dépendront des situations 3.

Beaumarchais, qui fait évidemment et fort loyalement énormément
référence à Diderot, se montre bon élève mais aussi critique de son maître, de
manière indirecte. En effet, dans son Essai sur le Genre dramatique sérieux, il
indique sa façon de proéder (le texte est intéressant aussi nous en gardons un
extrait assez long) et demande qu'on I'excuse de son manque de réussite :

"La fabrique du plan, ce travail rapide, qui ne fait que jeter des masses, indiquer
des situations, donner l'ébauche aux caractères, marchant avec chaleur, ne vit
point ralentir mon courage ; mais lorsqu'il fallut couper le sujet, l'étendre, le
mettre en oeuvre, ma tète, refroidie par les détails de l'exécution, connut la
difiiculté, s'effraya de l'entreprise, abandonna drame et dissertation ; et, tel qu'un
enfant, rebuté des efforts qu'il a faits pour dérober des fruits trop élevés, se
dépite, et finit par se consoler en cueillant des fleurs au pied de I'arbre mème,
une chanson ou des vers à Thémire me firent oublier la peine inutile que j'avais
prise. Peu de temps après, Diderot donne son Père de Famille. Le génie de ce
poète, sa manière forte, le ton mâle et vigoureux de son ouvrage devaient
m'anacher le pinceau de la main ; mais la route qu'il venait de frayer avait tant de
charmes pour moi, que je consultai moins ma faiblesse que mon goût. Je repris
mon drame avec une nouvelle ardeur. J'y mis la demière main, et je I'ai depuis
donné aux comédiens.'4

Nous avons ici une analyse du travail de l'auteur insistant sur Ia difficulté de
rédiger la pièce, les aspects préliminaires d'élaboration du plan et du sénario
apparaissant plus faciles. ll confirme cette idée en affirmant que "[d]ans un plan
bien disposé, le fond des choses à dire est toujours donné par celui des choses à
faire ; mais le ton de chacun n'en reste pas moins subordonné au génie et aux
lumières de I'auteur, qui peut se tromper, soit en voyant mal ces rapports qu'il a dû
combiner, soit en exécutant faiblement ce qu'il a bien préconçu."s

Pour Mercier, les conditions et proédures de la création de la pièce
importent peu. Certes, la forme est primordiale et sur certains points nous avons
vu qu'il rejoignait les opinions de Diderot (Entretiens sur le Fils naturef). Mais pour
ce qui concerne le fond, Mercier fait passer la morale avant tout autre impératif.
Bien sûr, après avoir été le défenseur ardent de la doctrine affirmant la nécessité
pour les arts de transmettre la morale, Diderot ne saurait être soupçonné d'écarter
cet aspect fondamental. Cependant, ce demier privilégie I'acte de création
artistique apparemment ignoré par Mercier. Peut€tre est-ce pour cette raison qu'il
prise sifortement la comédie, villipendée, à travers Molière, par notre auteur.

'De - la Poésie dranatique, p. 212.
2  !b id . ,  p .  22o.
3 De -la Poésie dramatique, p. 234.
4 BEAUI"ERCHAIS, Essal sur -le Genre drânatique sérieux, p. 2.
"BEAUI'|nRCHAIS, Essai sur Le Genre dramatique sérieux, ibid., p, 30.
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Diderot définit I'auteur de comédie ou auteur "comique" comme étant "le
poète par excellence. C'est lui qui fait. ll est dans sa sphère, ce que I'Etre
tout-puissant est dans la nature. C'est lui qui crée, qui tire du néant"1. ll met en
relief I'imagination2, dont il est peu ou pas question dans I'oeuvre de Mercier.
Pourtant celle-ci est "la qualité sans laquelle on n'est ni un poète, ni un
philosophe, ni un homme d'esprit, ni un être raisonnable, ni un homme."3

Mercier est très clair sur ce qui importe à ses yeux :

"Ce n'est point sur la valeur plus ou moins grande du génie que je juge et que
j'apprécie les auteurs dramatiques ; Cest sur la morale qui résulte de leurs
pièces.'d

ll met de côté un aspect primordial de la comédie qui est le comique
justement, et le rire. Celui-ci n'a aucune valeur propre. ll semble exclu qu'on
puisse prendre du plaisir à la vision d'une représentation théâtrale, sans autre
finalité.

Si Rousseau réfute tous les genres, tous les espoirs de Mercier sont placés
dans le qenre sérieux (à perfectionner selon Diderof) mis en avant dans les
Entretiens sur le Fils naturel. Notre auteur adhère aux théories diderotiennes sur
la "tragédie domestique et bourgeoise" mais ne définit pas clairement les
différents genres dramatiques contrairement à son "maître". Diderot est plus
didactique et plus clair dans sa présentation. On disposerait, selon lui, de cinq
genres : "Le burlesque... Le genre comique... Le genre sérieux... Le genre
tragique... Le merveilleux..."6

La comédie gaie s'occupe des ridicules et des vices, la comédie sérieuse
de la vertu et des devoirs de I'homme ; quant à la tragédie, elle serait divisée en
deux branches : la première présenterait les malheurs domestiques ; la seconde
les catastrophes publiques et les malheurs des grands. On observe une gradation
dans la gravité des sujets traités.

Quoique Batteux s'oppose au panachage des styles, Diderot les tolère
quelquefois, moins cependant que Fontenelle et condamne implacablement la
tragi-comédie dans les Entretiens sur le Fils naturel:

'Vous voyez que la tragi-comédie ne peut être qu'un mauvais genre, parce qu'on
y confond deux genres éloignés et séparés par une banière naturelle. On n'y
passe point par des nuances imperceptibles ; on tombe à chaque pas dans les
contrastes, et l'unité disparaît.
Vous voyez que cette espèce de drame, où les traits les plus plaisants du genre
comique sont placés à côté des traits les plus touchants du genre sérieux, et oùr
I'on saute altemativement d'un genre à un autre, ne sera pas sans défaut aux
yeux d'un critique sévère."7

1 De J.a Poésie dramatique, p. 21,2.
z "L'imagination est fa facul"té de se rappeler des i-mages. Un home entièrement privé

de cette faculté seralt un stupide, dont toutes les fonctions intellectuelles se
réduiraient à produire les sons gu'il aurait appris à conbiner dans lrenfance, et à les
appllguer nachinalement aux circonstances de l-a vie." De La Poésle dramatique, p- 218.

t De J.a Poésle dramatique, p. 2L8.
{ Nouve.Z Exaûen de 7a Tragédie française, in De la Littérâture et des -LjttéraÈeurs,

suivi d'un Nouve-Z Examen de 7a Tragédie Erançoise, Réimpressi-on de ltédition d'Yverdon,
L 7 1 8 ,  p . 2 6 .

SDIDERoT, Entret lens sur Je f iJs naturel, ,  Garnier Flâmmarion, L98L, p. L6?.
6Ent re t jens  sur  Je  F j1s  na tureL ,  |b td .  ,  p .  137.
7 Entret iens sur -Le Ei ls natutel,  ibid. ,  p. 82.
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Gependant, sous certaines conditions, il pounait y avoir mélange ou
intrusion de plusieurs genres dans une même pièce1. Dans De la poésie
dramatique, Diderot spticifie les objets des différents genres. Souvent les genres
sont confondus. On trouve, dans le même ouvrage, des vers tragiques, lyriques,
comiques, qui ne sont nullement autorisés par la pensée qu'ils renferment.

"Pour quoi donc vous mèlez-vous de peindre puisque vous n'entendez rien au
coloris ?'€

Mercier reprend les mêmes idées :

"Dans I'enfance de notre théâtre, il y avoit la Tragi-comédie ; Cétoit un mauvais
genre, non en lui-mème, mais par la maniere dont il fut traité, parce que le
mêlange étoit extrèmê, absurde, que les passages étoient rapides & révoltans,
que les personnages contrastoient avec rudesse, que le bas & non le familier,
venoit étouffer le sérieux, parce qu'il n'y avoit point enfin cette unité, qui n'est
point une regle d'Aristote, mais celle du bon sens.'É

Voltaire écrit dans la préface del'Enfant prodigue (1737) qu'on trouve dans
cette pièce "un mélange de sérieux et de plaisanterie, de comique et de touchant.
G'est ainsi que la vie des hommes est bigarrée ; souvent même une seule
aventure produit tous ces contrastes."4

Grimm, comme il le fait assez fréquemment, se montre beaucoup plus
tolérant (quand il ne s'agit pas de Voltaire et de son Ecossar'se) :

"ll est donc certain qu'on peut rire et pleurer en même temps, et il ne s'agit plus
que de savoir jusqu'à quel point le poète peut user ou abuser de notre facilité à
cet égard. Je crois que lorsqu'un effet nuit à I'autre, lorsque l'effet subordonné
efface ou étouffe I'effet principal, le poète a manqué son coup et peut justement
être blâmé.'€

Les comédiens sont aussi peu considérés par Mercier que par Rousseau
alors que Diderot partage I'indulgence des Encyclopédistes.

Mercier ne mentionne pas la danse. Cette omission peut surprendre si on
se réfère aux déclarations de Diderot qui s'exprime par la bouche de Dorval et
proclame que "la danse [est] à réduire sous la forme d'un véritable poème, à
écrire et à séparer de tout autre art d'imitation."6

Quelques pages avant cette citation, nous lisons :

"Une danse est un poème, Ce poème devrait donc avoir sa représentation
séparée. C'est une imitation par les mouvements, qui suppose le concours du
poète, du peintre, du musicien et du pantomine. Elle a son sujet ; ce sujet peut
être distribué par actes et par scènes. La scène a son récitatif libre ou obligé, et
gon ariefte."7

Mercier se montre peu amateur de peinture. Peut-être est-ce pour cette
raison qu'il ne s'intéresse pas, contrairement à Diderot, à la peinture de théâtre, la

1 Entret jens sur i .e Fi-Zs naturef ,  ibid.,  p. 137.
2 De J.a Poésle dramatlque, ou .Entretlens sur Je Fjl,s natureJ, p. 176.
3I,ERCIER, Du Théâtre ou IùouveJ Essâl sur J.tArt dramatlque, HIITDESHEIM NEIù YoRK,

GEORG OT,I4S VERIÀG, d!après 1rédit ion drÂmsterdam, t7'13, p. 96.
a Cité par GA.IFFE, Le Drame en france aD ;d]/IIIèûe siècle, p. 447 .
t Cité par GAIFrE, Le Drame en France au Xyfffème siècJe, p. 450 avec pour références

'. Cottespondance Tittérâjre de Grirnm, VIIT, pp. 379-320 (avrj-l L'7691.
6 Entret iens sur J,e Fjfs natureT, p. !67.
' r b i d . ,  p .  L 6 2 .
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décoration. Et pourtant, le souci de réalisme s'applique aussi bien aux costumes
qu'au décor. Les auteurs commencent à donner des indications précises
concemant la mise en scène. Certains peintres réalisent des ouvrages appréciés
du public et des dramaturges.t En fait tous ces éléments concourent à alimenter la
discussion entre auteurs et critiques, ces demiers ne voyant dans le théâtre qu'un
genre littéraire alors que les premiers prennent de plus en plus conscience de
I'importance de la représentation d'une pièce. Et Diderot, dans ce domaine, est
plus précurseur que jamais. ll a la force de rompre avec les idées en cours qui
laissent dans I'ombre et dans un état d'infériorité les différents acteurs (au sens
large) du théâtre. Cet auteur, modeste au moins sur ce point, sent combien la
pièce de théâtre est une oeuvre collective. Tous les aspects de la représentation
sont importants, tous les participants à la représentation sont essentiels. Et ceci
vaut pour les comédiens, les costumiers, les décorateurs, les machinistes. La
Harpe, pour ne citer que lui, juge les pièces à leur lecture. Mercier accuse dans
son Essai sur I'Art dramatique:

"On juge trop des pieces de théâtre dans la solitude du cabinet : on prend alors
le microscope en main, & I'on grossit tout à son aise les taches & les fautes du
Poéte. C'est un plaisir délicieux pour bien des hommes de rabaisser par un
raisonnement insidieux les applaudissemens que telle piece a reçu au théâtre ;
on décompose une renommée, & I'on croit pouvoir l'anéantir. Mais ilfaut avouer
(quoi qu'on exige aujourd'hui,) que le Drame est fait pour la représentation, & non
pour la lecture.'É

Les idées de Diderot, Beaumarchais et Mercier sont-elles appliquées ?

D'après Gaiffe, les productions contrastent avec les déclarations des
auteurs de poétiques. Certes, une plus grande liberté avec la règle des trois
unités est prise. Et vers la fin du siècle, avec les pièces de Beaumarchais
notamment, les intrigues se complexifient pour le plus grand bonheur du public.
En revanche le mélange des genres ne s'effectue ouvertement que dans les
théâtres de second ordre. Mercier s'en tient généralement aux drames
exclusivement tragiques. En ce qui @ncerne les thèmes des pièces de théâtre, il
fonde sa théorie sur celle de Diderot en la poussant à I'extrême. Cependant, dans
I'application qu'il fait de sa poétique il hésite à passer à I'acte et consacre
relativement peu de pièces de sa composition à la peinture des conditions.s

Mercier, s'il emprunte à des auteurs certaines de leurs idées, sait leur
donner un tour tout particulier. Sa conviction et son enthousiasme sont tels que
ses poétiques sur le théâtre ne manquent pas d'intérêt, loin s'en faut. ll est sans
doute le plus passionné des auteurs dans la défense des propositions de réforme
du théâtre, réforme qu'il aimerait complète et sans concessions aux partisans des
anciens et des règles qu'iljuge obsolètes.

"GAIFFE, Ire Drame en Erance au Xyfflème siècJe, cf p. 537.
zMercier ,  Essâi  sur 7.Art  dramat ique,  p.  293.
3 Nous Èrouvons, parmi 1es pièces recensées par Béctard i La brouette du vinaigrier

(L775) et  Lt  Indigent  (7772).  Notbre de pj .èces sont  consacrées à des personnages céIèbres :
Mol-iète (L776l i La mort de "Louis x-I (l-783) , l{ontesquieu à ltdarseille (i-784) , Portrait de
PhtTippe . I .T (L785) ;  ChazJ.es I I  to i  d 'AngJ-eterre en certa in - l leu (1789).
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1.7 L'TMPORTANCE ACCO

Que ce soit au théâtre, dans les salons de peinture, ou pour la réception
des livres, Mercier accorde toute sa confiance au public, seul juge légitime selon
lui. ll en est de même pour la reconnaissance des talents des acteurs ou des
auteurs. Maintes fois dans le Tableau de Paris il est question de I'institution
vénérable ou du moins vénérée qu'est lAcadémie Française, contre les exactions
de laquelle Mercier ne manque pas de fulminer. Les abus de celle-ci ainsi que son
ingérence et son incapacité sont vivement dénoncées :

"L'académier mue par des intérêts particuliers, ne sent pas assez que le
peuple lecteur surveille, juge ses choix, & trouve très-ridicule la réception qui ne
lui amene pas un nom connu. Quand il faut analyser un mérite qui sort des
ténebres, le public se révolte ; & rit aux dépens de l'obscur récipiendaire."lll,322l

A moult reprises, Mercier accuse les artistes et les auteurs, une fois
entretenus par I'Etat, de se livrer à la paresse et à I'oisiveté seulement troublée
par leurs aigres critiques adressées à leurs confrères producteurs d'oeuvres.

lci, I'accusation est claire et tend à dénoncer la reconnaissance non pas
d'un travail remarquable par sa qualité, mais constituant le bénéfice de relations
avec les puissants. Helvétius prône également I'indépendance des "grands
hommes" ne pouvant s'abaisser à la courtisanerie :

"L'estime publique est la seule digne d'envie, la seule désirable, puisqu'elle est
toujours un don de la reconnoissance publique, et par conséquent la preuve d'un
mérite réel. C'est pourquoi le grand homme, incapable d'aucun des efforts
nécessaires pour plaire aux sociétés particulierês, trouve tout possible pour
mériter l'estime générale."1

Certes, les différentes motivations justifiant l'élection de tel ou tel
académicien restent le plus souvent fort obscures. Cependant, notre auteur
dédaigne semble-t-il un peu trop facilement les élus. ll manifeste, à notre avis, trop

tHELVETTUS, De 1,Esp?i t ,  Fayald,  Dlscours I I ,  chapl t re X,  p.  108.
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sa tendance à solliciter la tolérance pour les idées qu'il défend et à en manquer
vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas ses opinions. Ainsi il est intransigeant
envers ceux qui ne témoignent pas d'un goût semblable au sien, Citons, puisqu'il
les nomme, parmi ses illustres prédécesseurs, Racine, Comeille et Boileau.

"L'homme de goût proprement dit, est inhabile à bien juger I'ouvrage de l'homme
de génie. ll faut plus que du goût pour bien sentir un Richardson, un Fidling, un
Shakespear, un Sterne, &c. & voilà pourquoi Racine & Boileau ont si mal
apprécié La Fontaine, le Tasse, Milton, &c. & pourquoi, de nos jours,
l'insensibilité produit de ces Anêts qui attestent la froideur d'âme de celui qui les
rend."r

De la même façon, pour qu'ils puissent trouver grâce à ses yeux, il faudrait
souvent que ses contemporains adoptent ses vues. Bien sûr, tout en refusant
d'admettre une virulence qui n'est peut-être après tout que l'expression de sa
sinérité, nous ne saurions lui donner tort lorsqu'il villipende les critiques trop
pressés et toujours prêts à condamner les ouvrages parus. D'autant qu'il se fonde
sur I'expérience du vécu et les enseignements du passé (en considérant I'accueil
que reçurent l'Esprit des lois etfEmile) pour déplorer ce manque de jugement. En
effet, souvent " [q]uand un bon livre paroît, & que les gens de bon sens
attendent de I'avoir lu & médité pour le juger, les sots crient d'abord,
crient long-tems, & barbouillent du papier." [V, 2Al

ll est vrai que Mercier, comme bien d'autres auteurs tels Grimm et Voltaire,
regrette qu'un auteur ne puisse être reconnu de son vivant ou du moins très
rapidement.

"L'humeur & I'envie rétrogradent dans les tems passés, & amenent les trésors de
tous les siecles pour objet de comparaison avec la brochure nouvelle. Le mérite
qui s'y trouve n'est jamais senti le premier jour ; on a plutôt fait de se livrer à une
petite déclamation satirique, que de peser exactement la somme des idées
renfermées dans le livre nouveau. On commênce par le dédaigner, mauvaise
disposition pour le bien juger. L'habitude de ne louer que les talens qui ne sont
plus, s'accorde trop avec la paresse pour qu'elle y renonce.'fl|, 1311

Diderot, dans un texte paru en 1758, s'élevait contre cet état de fait.

"Mais rien ne prévaut contre le vrai. Le mauvais passe, malgré l'éloge de
l'imbécillité ; et le bon reste, malgré I'indécision de I'ignorance et la clameur de
l'envie."2

C'est sous le signe de I'optimisme que s'exprime Diderot. S'il croit à la
prévalence du bon sur le mauvais, il regrette cependant "que les hommes
n'obtiennent justice que quand ils ne sont plus". S'il croit tout comme
Mercier au bon sens et au bon goût du public, il affirme néanmoins
que "[]e nombre des bons juges est borné".3 ll s'en remet au jugement de
ses amis augurant celui de la postérité.

Peut-être cet esprit d'ouverture n'a-t-il vu le jour que parce que Mercier
lui-même ne peut obtenir la consécration institutionnelle de ses talents littéraires
ou dramatiques. Plutôt que de se référer aux sentences académiques, il
conviendrait de définir I'accueil fait aux ouvrages par les lecteurs eux-mêmes :

t ! ,ERcrER, De 7a Lit tézatu'.e et des Lit térateuts, p. 57.
2 Denis DIDEROT, De J.a Poésle dramatique, 1n Oeuvres estàétigues, édition présentée

et annotée par PauI Vernière, Paris, Garnier, i .959, p, L90.
3 Denis DIDEROT, De fa Poêsie dramatique, ibid-, p. 1.90.

, ,R7



"U$âs, sales, déchirés, ces livres en cet état attestent qu'ils sont les meilleurs
de tous ; & le critique hautain qui s'épuise en réflexions superflues, devroit aller
chez le loueur de livres, & là voir les brochures que I'on demande, que l'on
emporte, & auxquelles on revient de préférence."[V,61]

Le jugement, la condamnation ou l'éloge d'un livre de la part d'un critique,
joumaliste ou académicien, ne sont rien devant le verdict populaire. Ce que
Mercier ecrit à propos des ouvrages écrits vaut d'ailleurs amplement pour les
autres arts, et principalement pour la peinture. L'oeuvre n'a de valeur que si le
public, non spécialiste et non agrééî, la reçoit et témoigne de son admiration en
achetant les tableaux ou en lisant passionnément les livres.

"Grands auteurs ! allez examiner furtivement si vos ouvrages ont été bien
salis par les mains avides de la multitude ; si vous ne vous trouvez pas sur les
ais de la boutique du loueur de livres ; ou si vous y trouvant, vous êtes encore
bien propres, bien reliés, bien intacts, faits pour figurer dans une bibliothèque
vierge ; dites-vous à vous-même : j'ai trop de génie, ou je n'en ai pas assez."[V,
621

L'auteur fait preuve d'une grande humilité en s'en remettant au
jugement du public. Bien sûr, ces critiques visent les académiciens et
certains auteurs qui se targuent d'un succès lointain pour s'imaginer
encore figurer parmi les meilleurs. Par ailleurs, s'il ne faut sans doute
pas accorder trop d'importance aux jugements des professionnels,
critiques ou autres (en tout æs que cela ne force notre propre
jugement de lecteur en aucune façon), nous pouvons aussi nous
méfier des critères pouvant entraîner le succès immédiat d'un livre.

"Laissez penser & parler ; le public jugera, il saura même coniger les
auteurs."fll, 3351

Les prréoccupations de Mercier s'expliquent par son ambition à voir les
écrivains jouer un rôle majeur dans la société. Un livre non ouvert est un objet
mort, stérile et comme vide. Cela montre bien combien Mercier accorde
d'importance au succès véritable, décemé par le lectorat.

Les bons écrivains selon Mercier ne sont pas ceux qui obtiennent Ia
reconnaissance offtcielle de leur talent, fortement mise en doute par notre auteur.
Ce thème est également présent dans la partie Académie.

'A qui appartiennent de tels succès ? Ce n'est guere aux gens tenant le fauteuil
académique."[V, 63]

La réflexion de Mercier sur les rapports entre livre et lecteur paraît profonde
et saine, dans la mesure où elle accorde toute son importance à la validité du
jugement du public. Cependant peut-être serait-il plus objectif d'exprimer un doute
quant à I'origine et à la qualité des lecteurs (et je ne parle évidemment pas de
classe sociale mais de valeur intellectuelle) sachant ou pouvant émettre des avis

1 se référer à I tEssai sur f 'Art dramatique, p. 2O0 et suivantes : "Quoi
alira-t-on, cette nultitude, cette hydre à cent têtes, ce conposé bizarre, aussi préclpité
dans lréloge gue dans la satyre, qui sréneut e gui stappaise, qui gronde e qul caresse,
qui stenflame & stattiédit dans le nême instant, travailler pour briguer son suffrage !
crest aux gens de lettres qutil appartient drassigner les rangs i eLuK seulE doj-vent
déclder c fixer Ie Jugement de la génératlon présente e des futures. Le peuple a beau
applaudir, le vent ernporte ses applaudissemens. crest le petit nornbre gui, ayant parcouru
la loupe en main, tous les recoins d'un ouvrage, le déclare à perpétuité bon ou mauvais,"
,fe ne craindrai point de 1e dire, iI n'y a que l'lgnorance insolente qui puisse srexpri-mer
a i n s i . "  p .  2 0 0 .
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éclairés sur les productions littéraires. Une allusion, soulignée par nous-même,
dans la citation ci-dessous pounait nous permettre d'avancer que Mercier ne juge
pas I'ensemble du public comme apte à émettre un jugement équitable. Nous
rappellerons une réserve déjà émise dans I'introduction générale de cette thèse, à
savoir que notre auteur ne se montre souvent véritablement tolérant qu'à l'fuard
de ceux qui partagent ses opinions. Cela serait évidemment éminemment
contradictoire avec les qualités qu'il exige des critiques concemant I'ouverture
d'esprit.

"ll est cependant un public ; mais ce n'est pas celui qui a la fureur de juger
avant de comprendre. Du cfroc de toutes les opinions il résulte un prononcé qui
est la voix de la vérité & qui ne s'efface point. Mais ce oublic est oeu nombreux ;
il n'a ni chaleur, ni esprit de parti, ni précipitation; il n'est point dans les
anti-chambres des hommes en place ; & Cest de lui que madame de Sévigné a
dit : le public n'est ni fou ni injuste ; ou comme le disoit une autre femme pleine
d'esprit c'est que la raison finit toujours par avoir raison."[Vl, 305]

En ce qui conceme le "choc de toutes les opinions", nous nous permettrons
quelques remarques. Mercier manifeste ici son goût pour les usages
démocratiques. Que les livres suscitent I'intérêt et soient source de discussion,
nous ne puvons qu'en être satisfaits. Mais peut-on imaginer octroyer des degrés
de valeur par un système d'élection ? Bien sûr, si nous considérons la façon dont
s'établit la notoriété d'un écrivain, il s'agit bien un peu de cela. Les lecteurs, en
quelque sorte, sont censés argumenter en faveur de leurs critiques positives ou
négatives. Mais nous nous posons des questions sur I'identité de cette élite dont
l'humilité ne nuit pas à I'extrême qualité. Mercier compose-t-il ce groupe de
connaisseurs uniquement de gens de lettres ? Ces derniers ont-ils des goûts
communs ?

Bien sûr, nous devons reconnaître que la lecture, à cette époque, n'est pas
universellement répandue et que les analphabètes demeurent fort nombreux.
Cependant, si nous exceptons les académiciens et les critiques dont I'avis est
autorisé, il devrait encore rester un grand nombre de lecteurs, aussi, pourquoi
cette affirmation (soulignée par nous-même) ? Mercier, ainsi que nous l'avons vu
après I'introduction générale, s'élève à maintes reprises dans I'oeuvre étudiée ici
contre les vaniteux se targuant d'être les seuls représentants du bon goût.
Pourtant, il se réfère dans cette demière citation à des personnes en nombre
restreint, seules à même d'évaluer justement une oeuvre et de décider de sa
recevabilité et de son succès. ll leur suppose donc une finesse d'esprit, une
capacité de réflexion susceptibes d'éclairer leur jugement. Peut-être fait-il allusion
ici, de manière tout-à-fait implicite, à quelque chose qui relèverait de I'expression
du goût.

Toujours est-il que Mercier s'intéresse profondément au lecteur et à ses
impressions. ll n'hésite pas à relater sa propre expérience. La poésie devant un
magnifique paysage semble "puérile" et vaine et Mercier préfère renoncer à lire un
recueil de poèmes devant la majesté de la montagne. Pourtant il l'apprécie
lorsqu'il revient à Paris et se demande si I'accueil qu'on réserve aux livre ne
dépend pas "du tems & des lieux ?" [Vl, 137]

Ces constatations montrent que Mercier, proche de la vie réelle, ne néglige
pas de se préoccuper des finalités de la littérature. Celle-ci doit apporter quelque
chose au lecteur, que ce soit au niveau de la réflexion ou au niveau du
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dépaysement. Lire de la poésie sur la montagne, devant la réalité inégalable,
n'apporte rien, parce que les conditions ne sont pas favorables à la réception du
texte. Mais pour celui qui ne peut pas ou plus jouir d'un spectacle, la description
poétique trouve sa raison d'être.

Malgré la tolérance affichée, une sélection parmi les ouvrages s'impose. Le
plaisir, thème ressassé à notre époque, ne semble pas faire I'objet des
préoccupations de l'écrivain qui reste prudent néanmoins :

"La meilleure bibliotheque est celle qui n'est composée que de livres
philosophiques ; les autres appartiennent à l'opulence, à I'ostentation ou à la
curiosité. Nous devons néanmoins des éloges à ceux qui rassemblent des
ouvrages qui périroient sans leurs recherches attentives. On ne sait pas ce que
tel livre peut produire un jour sur telle tête humaine. Les mauvais instruisent
comme les bons, parce qu'ils marquent l'écueil.'[ll, 130]

Dans l'An 2440, il est beaucoup plus expéditif et ne conserve
que fes ouvrages qu'il estime précieux et utiles. Dans le Tableau de
Paris, il admet que certaines oeuvres ont besoin de temps pour être
reconnues à leur juste valeur.

. . "ll faut que le livre s'éleve par ses propres forces. Et quel livre dans son
origine a été apprécié ce qu'il vaut ? Les pensions & les récompenses qui vont
chercher de préférence les académiciens placés à la source des graces,
achevent de jeter au milieu de la littérature un sujet de plainte et de discorde."
flil, 318I

ll est intéressant de constater qu'il confère au livre une vie propre,
détachée de celle de son auteur. ll laisse I'oeuvre face à son public.

Le caractère mercantile de la profession d'écrivain et surtout la possible
comtption de celui-ci, déplaisent vivement à Mercier, soucieux de maintenir
I'harmonie entre les lettrés et de voir s'affirmer leur intégrité sans faille. L'auteur du
XVlllème siècle s'essaie généralement à tous les genres. L'un d'eux, fort prisé, est
le théâtre. Notre écrivain aimerait qu'une place plus grande soit accordée au
public. Et pourtant...

Tous les théâtres visent le même public d'après la concunence qu'ils se
livrent. L'artistocratie continue à donner le ton même si la composition des
spectateurs est hétérogène. Les réactions de ceux-ci varient en fonction de la
hiérarchie des genres et des lieux.

"ll y a trois sortes de partenes ; celui des gens de lettres, qui ordinairement est
trop sévere ; celui des gens du monde, qui n'a pas assez de sensibilité ; Cest la
troisième portion du public qui sait apprécier l'auteur & le récompenser de ses
efforts. Les auteurs de profession sont de mauvais juges, parce que leur maniere
proprê est trop inhérente à leur poétique. lls veulent la perfection dans autrui, &
ne la recherchent pas pour eux-mêmes."pll, 1971

En fait, pour nous, il s'avère très difficile de connaître la composition des
salles de spectacle. Les témoignages ne concordent pas souvent. F. Gaiffe écrit
que "la cour était souvent en désaccord avec la ville, et les loges avec
le parterre."l ll s'interroge sur la constitution de ce dernier et réfute tes

1 GAIFFE, Le Drame en France au XyII.rèEe siècJe, p. J.39.
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idées admises au XIXème siècle selon lesquelles il représenterait "le
peuple intelligent du faubourg des lettres"l.

Mercier lui accorde le goût et la qualité du jugement quand La Harpe, sans
doute aigri par des mauvais accueils réitérés, le voue aux gémonies :

"Nos spectacles ne sont plus ce qu'ils ont été, une assemblée choisie d'amateurs
et d'hommes plus ou moins instruits ; Cest le rendez-vous d'une foule
désoeuvrée et ignorante."2

Les spectacles sont gratuits aux grandes occasions et attirent par
conséquent un auditoire inhabituel. Nous trouvons une justification de la
prééminence du jugement du public sur les critiques littéraires dans les lignes qui
suivent:

"Ge qu'il y a de plus étonnant, c'est que cette populace applaudit aux beaux
endroits, aux endroits délicats même, & les sent, tout comme I'assemblée la
mieux choisie. Quelle poétique, pour quisauroit l'étudier !'Illl, 181

Le sentiment d'équité est accordé au public. Le récit d'une anecdote permet
de lui rendre hommage, ainsi qu'à Rousseau :

"Lorsqu'après la mort de l'auteur d'Emile les comédiens François, comme pour se
venger de son ombre, reproduisirent la mauvaise & méchante comédie des
Philosophe*, & que I'on vit une allusion injurieuse au caractère moral de cet
écrivain dans un vil personnage que le poëtefaisoit marcher àquatre paffes, un
cri d'indignation générale s'éleva & proscrivit cette scène plate & scandaleuse.
Rien n'a mieux prouvé combien la mémoire du philosophe étoit en honneur, que
cette justice éclatante du partene qui redressa le poëte."[Vll, 151]

Si Mercier, tout comme Diderot, en appelle au jugement du public pour
I'accueil des pièces, le premier est tout de même très circonspect. Ses réticences
semblaient moindres pour l'évaluation de la qualité des livres. Nous voyons plus
loin combien il est réservé quant à la liberté laissée aux spectateurs. Comme
Diderot, il regrette certains aspects des représentations du théâtre antique.

"Le partene de ce spectacle a perdu ses droits antiques ; il n'exerce plus avec
vigueur une autorité dont on lui a contesté l'usage, qu'on lui a ravie enfin ; de
sorte qu'il est devenu passif."[Vll, 108]

Et pourtant I On a dû placer des sièges dans les théâtres pour éviter les
chahuts de l'assembléea. La salle est généralement extrêmement agitée : huées,
sifflets, rires, applaudissements, chants, polissoneries diverses et du plus mauvais
goût, quolibets destructeurcs. Pourtant un chapitre du tome lll du Iableau de Pais
est consacré aux battements de mains: les Parisiens sont accusés de claquer
pour la reine et les princes qui viennent assister aux représentations, pour I'acteur,
pour un vers, lorsque la pi&e leur déplaît, pour l'auteur, pour Gliick, pour un
héros, lors d'une oraison, pendant les séances académiques ou les assemblées
littéraires.

I rbid.
2 1Â SARPE, comespndance littéraire, Lettre L8L, clté par Gaiffe, Le Drame en

.Frânce au ){VIrIème siècJe, p. L39.
3 Charles PALISSOT DE MONTENOY a aÈtaqué Diderot, Rousseau, Helvétius et Duclos dans

ses conédies Le cercJ.e (L755) eÈ Les Philosophe.s (1760) dont 11 est question ici .
4'Crest en !782, dans le nouveau Théâtre-Français (fuùur odéon), que le parterre est

assis. ce thène revient fréquement dans 1a suite du Tableau, notanBent au chap.
nparterres assis", p. J.468, t .  I I .o Note de l 'édit ion du Mercure de France, tone II ,  page
L 5 9 9 .

5 cf GAIFEE, .Le Drâme en Erance âu xyf.rÏène siècJe, pp. L4L-L42.
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"Cette manie bruyante avilit beaucoup les jugemens de nos parterres, & en
général le prononcé du public, dans nos salles de spectacle." tlll,27l

En guise de conclusion, nous pouvons lire :

"Mais quel est I'applaudissement qui doit flatter le grand poëte & le grand acteur
? C'est lorsqu'un sombre et profond silence regne dans la salle, lorsque le
spectateur, le coeur brisé & l'oeil baigné de larmes, n'a ni la pensée ni la force de
se livrer à des battemens de mains, que, plongé dans I'illusion victorieuse, il
oublie le comédien & l'art ; tout se réalise autour de lui ; un trait ineffaçable
descend dans son amê, & le prestige I'environnera long-tems." [lll, 28]

Malgré cela, Mercier regrette I'agitation d'antan.

"Le partene ancien, beaucoup mieux composé, peuplé d'amateurs,
non-sêulement jugeoit la piece, mais encore il devinoit les forces & les
ressources de I'auteur."lvll, 1 091

Peut-être peut-on voir ici le regret de I'auteur de n'avoir pas toujours été
apprécié comme il I'espérait. En effet, il a subi lui aussi les outrages du partere
qui a accueilli par des quolibets ses oeuvres les plus tragiques. ll a sans doute
énormément souffert de voir s'effondrer ce à quoi il tenait le plus.

Grimm fait preuve d'enthousiasme et va jusqu'à déclarer qu'aucune
assemblée en Europe n'a "le tact plus juste, plus fin, plus prompt que notre
partene."l Mais il est vrai aussi que I'activité et la participation du public
témoignent de son inténât. Personne ne peut lui reprocher son indifférence et son
impassibilité. Ainsi de nombreux témoignages précisent que le Père de Famille,
publié en 1758 et représenté pour la première fois au Théâtre de Marseille en
1760, émeut le public qui compatit aux malheurs des héros. F. Gaiffe écrit :

"On raconte qu'une représentation de Nanine décide un homme de qualité à ne
plus refuser sa porte à personne et qu'après avoir vu jouer le Faux généreux de
Bret, une grande dame défend à son intendant de tourmenter ses fermiers. On
aime à croire que ces anecdotes sont mieux fondées que celle qui attribue à
I'influence du drame de Mercier I'abolition de la peine de mort pour les
déserteurs. Quoi qu'il en soit, le seul fait qu'elles aient pu ètre colportées et
trouver créance, montre bien que le public admettait sans peine des témoignages
aussi frappants de sensibilité et d' i l lusion."2

Voilà de quoi apporter de I'eau au moulin des philosophes, soucieux
d'utiliser les arts pour transmettre des messages moraux.

Mercier se moque de la vanité des "comédiens ordinaires du roi" qui
craignent l'assimilation aux "acteurs forains"fi], 19].

"fle peuplel range sur la même ligne & dans la même classe tous ceux qui,
chantant, déclamant ou aboyant, contribuent à ses plaisirs pour de l'argent".fll,
201

Pour obtenir la reconnaissance du public, les comédiens recourent à des
artifices peu honorables :

'Autrefois il y avoit des cabales contre la piece : aujourd'hui il y en a pour. Si I'on
est sifflé à la première représentation, on se releve à la seconde. L'anêt du

t GRII,84, Coîrespondance Tittéraire, tome VIf, p. 495, cité par Gaiffe, te Drame en
.France au ){ÆIIème siècJe, p. L40.

2 GAIFFE, Le D'lme en Erance au :/:rIIIème siècJe, p. J.50.
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parterre inflexible est cassé deux jours après par un partene bénévole, qui met
une espece de gloire à ressusciter l'auteur."pll, 1961

Beaumarchaig, qui, comme Mercier, a eu maille à partir avec les
critiques, place le public sur un piédestal :

"Quoi qu'en disent les censeurs, le public assemblé n'en est pas moins le seul
juge des ouvrages destinés à I'amuser ; tous lui sont également soumis ; et
vouloir anèter les efforts du génie dans la création d'un nouveau genre de
speclacle, ou dans I'extension de ceux qu'il connaît déjà, est un attentat contre
ses droits; une entreprise contre ses plaisirs."l

Mais le public ne peut s'exprimer librement et si Mercier approuve le
maintien de I'ordre par les soldats et les gendarmes, il ne manque pas de
s'opposer à la répression des citoyens lorsqu'elle ne se justifie pas. Ainsi avant
une représentation d'une oeuvre de Racine ou de M. Piis-Barré, de Comeille, ou
de Molière, les soldats commencent à effectuer des manoeuvres d'intimidation
"comme s'ils allaient à I'ennemi"[Vl, 206]. lls n'hésitent pas à mettre les
spectateurs en joue puisqu"'on les voit distinctement mettre la salle dans le
fusil"[V!,206]

Les spectateurs sont installés suivant les préceptes et les ordres de la
soldatesque. Celle-ci veille au "bon déroulement" du spectacle. Gare à celui qui
manifeste sa désapprobation et son mécontentement car "l'homme de goût, que le
mauvais révolte, est soudain enlevé entre les deux hémistiches d'un vers
comélien."ltl,2077

Tout comme il le fait pour I'architecture, Mercier effectue des comparaisons
entre les usages français et ce qui se passe à Londres :

"Et comment se faihil qu'à Londres, sans gardes, sans major, le public s'anange
si bien audehors & au-dedans, observe un grand silence, n'intenompe point mal
à propos, & qu'on n'y abuse point de l'extrême liberté ? C'est que la police du
spectacle étant entre les mains du public mème, elle n'en est que plus juste et
plus respectée."[Vl, 208]

Mais ce qui est possible à Londres ne l'est pas à Paris. En effet, les deux
peuples ne sont pas comparables et le français "est accoutumé à sentir par{out le
frein & la bride ; il ne sauroit plus s'en passer."[Vl, 208-209]

En fait, Mercier penche en faveur du maintien de I'ordre et revendique dans
le même temps, ce qui n'est pas antinomique d'ailleurs, la liberté d'expression
pour les spectateurs :

"On c€mmence à envisager d'un oeil plus tranquille les séditions théâtrales, à
moins gêner les anêts du partene, à lui laisser cette précieuse liberté, la seule
qu'il réclame. ll faudroit lui abandonner pleinement & politiquement le droit
d'approuver ou d'improuver à haute voix tel auteur & tel comédien."[Vl, 209]

Nous avons vu que le "publiC' digne d'émettre des jugements esthétiques
sensés conespondait en fait à une partie seulement de I'ensemble des
spectateurs. Grimm, qui pourtant à plusieurs reprises défend le jugement du
public, se montre moins flatteur que Mercier. ll adresse au "Partene de la
Comédie fançaise" de "très humbles remontrances" qui constituent en fait une
longue diatribe ponctuée de reproches précis amenés avec circonspection :

tBEAumRcHAIs, Essâj sur -le Genre dramatique sérJeux, p. 5.
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"On vous dit tous les jours, Messieurs, que vous êtes les juges du génie, les
arbitres du goût et des talents. [...] Je suis bien éloigné de rechercher les titres
que vous pouvez avoir à une si grande autorité ; il suffit gue vous l'exerciez pour
que je la respecte ; on n'est pas en possession d'un si beau droit sans l'avoir une
fois mérité."1

Grimm met I'accent sur un problème relevé par Mercier lorsqu'il expose ses
idées sur la légitimité du titre d'écrivain : la élébrité reconnue ou des prérogatives
"une fois" acquises sont difficiles à remettre en question. Le texte se poursuit ainsi

"Mais gu'il me soit permis de vous observer qu'il est important à la nation que
vous conserviez les titres qui vous ont acquis un empire si redoutable sur le bel
art du théâtre. Vos lumières ne sauraient s'éteindre, votre goût ne saurait se
corompre sans avoir des influences fâcheuses sur les travaux de nos poètes,
sur les talents de nos acteurs.'z

Le ton devient plus âpre ensuite :

"On dit que vous aviez autrefois parmi vous, tout ce qu'il y avait de bons esprits
dans la nation : qu'alors vous aviez un instinct si prompt et si sûr, un tact sijuste
et si vif pour saisir le beau et le vrai, pour rejeter le mauvais et le faux, que vos
anèts en ont acquis une espèce d'infaillibilité, Si par hasard votre corps n'était
plus composé de cette élite des meilleurs esprits ; si ces lumières et cette finesse
de goût avaient disparu parmi vous, au moment où la philosophie a fait le plus de
progrès en France, il faudrait pour votre honneur, et pour la gloire de la Nation,
vous défier un peu de vos décisions, et moins présumer de votre crédit, afin de
vous épargner de la confusion.'€

L'entreprise de Grimm se justifie amplement par l'importance et les
conséquences des acceptations ou des rejets de cette partie du public.

"Je ne disconviens point que je ne vous ai vu quelquefois porter en un clin d'oeil
des jugements frappants et sùrs ; mais afin d'être vrai, il faut avouer que cês
moments sont rares et que votre goût se perd et se conompt tous les jours
davantage. Je pardonne l'effet passager des cabales. Je vous pardonne encore
lorsqu'un auteur vous présente une pièce d'un genre nouveau, de ne savoir
qu'en faire, d'hésiter, et de rester incertains s'il mérite d'être applaudi, ou s'il faut
le siffler. Tout cela est dans la règle. Racine fut vaincu autrefois par Pradon, et le
Misanthrope tomba à la première représentation. Mais ce que je ne saurais
pardonner, c'est ce goût faux qui se glisse parmi vous, qui vous fait prodiguer de
grands applaudissements aux choses les plus déplaées et qui vous en fait
rejeter d'autres de très belles, vous ne vous occupez plus de la convenance ;
vous n'avez plus aucune idée de la bienséance des moeurs, des caractères, des
peuples, &c.'É

Ces réserves faites, le théâtre qui offre au peuple la possibilité
s'exprimer est envisagé par Mercier d'une manière particulière et différente
celle d'autres manihstations sociales.

L'opinion que Mercier a du peuple en tant que masse n'est guère favorable.
Le camaval, comme toutes les manifestations populaires et populeuses, n'a pas
bonne presse auprès de notre écrivain.

t GRII,I,I, Codespondance Littétalre, ler janvier - 1-5 juin 7761-, LeEEre du l-er avril
L76L, texee établ i  et annoté par ULla K61ving, p. 61.

' rbid.
3  rb id . ,  p .  6 ! .
4 GR1lfi,{, cofiespondance littéraire, Ler Janvier - L5 juin L767, LeLEre du Ler avril

1-76L, texte étabLi eÈ annot,é par Ulla Kôlvj-ng, pp. 6l-62
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ll est vrai que cette période de l'année est propice à l'expression des plus
bas instincts et "ce qu'on peut imaginer de plus ignoble divertit infiniment la
populace."laV, 2451

Ainsi que nous I'avons déjà noté, les manifestations trop populaires le
rebutent fortement :

"C'est cependant au milieu de cette capitale, centre du goût & des lumieres, que
cent mille individus suivent en foule ces farces qui font vomir, & qu'on reproche
ensuite à l'auteur du Misanthrope (qui fut obligé comme directeur de troupe, de
travailler pour le peuple) qu'on lui reproche encore la procession des seringues
dans Pourceaugnac. "[V, 245-2461

ll apparaît clairement qu'il distingue la bourgeoisie de I'autre partie du
tiersétat :

"ll paroît que ce pauvre peuple ne songe point à recourir désormais à de plus
ingénieuses inventions ; peutétre l'entretient-on exprès dans ces ineptes
orgies."flV,2481

L'auteur dénonce avec force I'immoralité des représentations théâtrales et
I'hypocrisie des gens d'Eglise.

"Les pieces de théatre les plus licencieuses se donnent dans les demiers jours
du camaval ; mais une fois apprises, elles se prolongent pendant tout le carême,
dans un tems de sainteté & de mortification : de sorte que jamais le spectacle
n'est moins honnète que lorsqu'il devroit l'être le plus."[M, 168]

Le Tableau de Paris comporte de nombreux passages où I'auteur exprime
son peu de goût, voire son mépris et son incompréhension à l'égard des
phénomènes de masse. Les grands rassemblements sont souvent la cause de
catastrophes (mouvements paniques ou autres). L'auteur a d'ailleurs failli être
victime d'un mouvement de foule ce qui tendrait à expliquer cette implication très
forte dans la dénonciation de I'inesponsabilité des autorités. Cet aspect
rédhibitoire des manifestations publiques, aggravé encore par leur caractère
paiên, justifie la virulence de Mercier décrivant les fêtes de Camaval.

ll semble donc que si Mercier revendique qu'une plus grande
place soit accordée au public, il garde tout de même une certaine
réserve à ce sujet. ll pense néanmoins que le spectateur joue un rôle
important dans la réception d'une oeuvre et accorde beaucoup de prix
à l'imagination. Celle-ci n'a pas particulièrement bonne presse au )O/llème
siècle. On en a peur. Par la suite on lui accordera de plus en plus d'importance.
Or, si nous considérons que I'imagination est totalement individuelle, on peut
établir un parallèle entre la prise en compte de cette faculté, antérieurement taxée
d'irrationalité, et la montée du sentiment d'individualité. ll s'agit donc d'une
évolution importante des mentalités.

D'autre part, si Mercier accorde tant d'importance à I'imagination, c'est
peut-être parce que lui-même est un grand rêveur. En témoignent ses oeuvres
d'anticipation. Son An Deux mille quatre cent quarante, Rêve s'il en fût
jamais est qualifiée de première "u-chronie" (mot construit sur le modèle d'utopie)
par les critiques modernes. Et l'imagination n'est-elle pas un moyen d'entrer dans
le futur ? Le réel présent est nié ou transfiguré. Pour les rationalistes, I'imagination
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ajoute à la faiblesse de I'homme ; pour les empiristes au contraire, I'imagination
est un accessoire de la perfection.

En règle générale, I'imagination a du mal à se faire admettre comme une
véritable faculté de création. Mercier, grâce à sa fréquentation des textes de
Shakespeare et à son intérêt pour la littérature des compatriotes de celui-ci,
bénéficie peut-être de la maturité de la réflexion anglaise sur ce sujet. L'un de
leurs philosophes, Gérard Alexandre, n'hésite pas à estimer cette faculté
supérieure à celle de la raison. Grimm fait l'éloge de I'imagination :

"En examinant pourquoi une production restée imparfaite d'un grand artiste nous
fait une plus forte impression que la plus belle production finie, on vena que cela
vient de ce que notre imagination estforcée d'achever la pensée de l'artiste." 1

Grimm, comme Mercier, accorde toute son importance au public dans
I'appréciation d'une oeuvre. Le rôle du spectateur est pris en compte. ll existe une
interaction entre I'artiste, I'oeuvre et le spectateur. Ce demier n'est pas passif mais
participe activement à la façon dont I'oeuvre est perçue. Peut-être même
pouvons-nous voir ici l'émergence de I'idée de relativité des goÛts puisqu'il est
concevable que des directions diftérentes soient données par les personnes
achevant le tableau, le roman, la pièce... dans leur esprit. Grimm oppose le génie
qui se révèle impuissant à trouver I'expression la plus juste. Le génie "ne peut
manquer d'être flétri par quelques défauts lfuers"2 alors que I'imagination, même
"la plus médiocre" "crée et invente à sa fantaisie". Comme l'imagination ébauche
des ouvrages et ne les exécute pas réellement, ses productions semblent
parfaites. Elle est plus subjective, plus humaine que le génie et procure davantage
de satisfactions et de plaisirs3.

ll appartient donc au spectateur, au public de parfaire une oeuvre d'art.
Grimm conteste même que le génie et I'art prévalent sur le rôle joué par
I'imagination. En effet les premiers construisent du réel tandis que I'imagination
demeure toujours dans ce qui peut être qualifié de virtuel.

Nous avons vu les aspects des arts dans le Tableau de Paris relevant de la
revendication de Mercier d'introduire de la nouveauté. Nous avons considéré plus
particulièrement les domaines suivants : le théâtre, pour lequel il dénie à ses
prédécesseurs la suprématie conférée par les partisans des Anciens ; la peinture
qui est une occasion également d'affirmer son modemisme sur le plan théorique ;
la littérature aimée de Mercier qui accorde au roman une importance toute
particulière. ll critique les dissensions existant au sein de la confrérie des hommes
de lettres. Nous n'avons pas omis de nous intéresser à I'architecture, domaine
privilégié par Mercier pour I'expression d'idées plus politiques et sociales. ll ne se
contenle pas de rejeter les règles et les cadres transmis par la tradition mais
propose des thèmes, liés à la vie quotidienne, que nous avons examinés
essentiellement dans le cadre de la peinture et du théâtre. ll émet des
considérations sur le rôle du public dans l'accueil et le jugement d'une oeuvre.

t GRn$,I, La correspondance Tittéraire, 1er janvier-lS juin J-760' texte établi et
annoté par sigun nafgar-d, ACTA IJNMRS]TATIS Upsnr,tst{sts, studia Romanica upsaliensia
32:1, upÎpsala, Distr i-blteur :  A]-ngvlst e wj.ksel l  Internatlonal, stockoLm, !98! '  tome L, p.

5 .
2 GRrI ' ,nI,  lbld.,  tome 1, p. 3.
t GRII,,${, i-bid.
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Les changements dans les arts sont lents, pénibles et difficiles à faire
passer. Mercier s'élève contre les difficultés pour les artistes de faire reconnaÎtre
leur originalité et leur nécessaire détachement de la tradition. Les arts étant
destinés à un public de non-initiés, il importe de ne pas laisser perdurer la tyrannie
des experts, critiques, joumalistes ou censeurs de toutes espèces... Mais les
obstacles rencontrés par les artistes sont nombreux. lls peuvent trouver leur
origine dans des sphères bien différentes. Les artistes peuvent se montrer
conservateurs eux-mêmes, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan des
différentes corporations. La réticence envers I'imagination est encore forte en
cette fin de siècle. De plus les auteurs de pièces de théâtre trouvent souvent des
adversaires en la personne des comédiens, ceux-ci cherchant à conserver des
avantages acquis.

Le créateur éprouve des difficultés à faire reconnaître un art nouveau. En
effet, se liguent contre lui les censeurs, le public quelquefois, le système de
diffusion des livres, les critiques littéraires.

Ardent partisan des modemes, défenseur des idées de liberté et de
diffusion des Lumières bien qu'il ne veuille pas appartenir à une corporation ou à
une académie (plus tard il en fera cependant partie) et qu'il se défende de
partager le fanatisme des "encyclopédistes", Mercier sait emprunter dans les
opinions affichées par les penseurs de son époque ce qui convient à sa
personnalité et à ses affinités. ll attribue aux arts une fonction moralisatrice qui
passe avant tout autre impératif. L'art est subordonné à la cause de la morale et à
celle de l'éducation (au sens large).

Ses ouvrages théoriques ont considérablement gêné la critique de l'époque
et ont été censurés ce qui tend à prouver combien ils étaient dérangeants.

Nous nous consacrons à l'étude de ces thèmes dans notre deuxième partie
intitulée "LART COMME AGENT DE TRANSMISSION DE LA MORALE". Nous
nous attachons aux rapports entre art, morale et droit, intimement liés dans
I'oeuvre de Mercier. C'est pour nous l'occasion de revenir sur certains aspects
évoqués superficiellement tout au long de ce travail et concemant plus
particulièrement la peinture, la sculpture et le théâtre. Le conservatisme de
I'auteur apparaît notamment dans ses parti-pris concemant la musique. En effet,
s'il défend les modemes, il nous livre des idées sur l'éducation et le maintien de
I'ordre établi dont nous pouvons trouver les sources dans lAntiquité et qui
témoignent de ses préoccupations de transmission de la culture.

La défense du droit, la dénonciation des abus et des inégalités sociales
font I'objet des préoccupations constantes de notre auteur. Nous leur consacrons
de nombreuses pages qui témoignent de l'attachement fort de Mercier à des idées
telles que l'égalité, l'engagement de l'écrivain et la liberté. Conformément à ce qu'il
prâ:onise dans ses ouvrages théoriques, l'écrivain se fait le défenseur des faibles
et des opprimés, peignant la condition des plus humbles de ses concitoyens.

Nous en aniverons à la demière sous-partie de cette recherche qui traite
de la fonction du Tableau de Paris: le message politique.
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