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QUELQUES ASPECTS DE LA TRAGEDIE HISTORIQUE MODERNE 
EN FRANCE (1) 

I CAUSES GENERALES DE LA RENAISSANCE DE LA TRAGEDIE 

La tragódie moderne commence au XVIII" siecle avec Diderot, Lessing, Schiller. 
Elle est en grande partie la continuatrice et I'hćritiere de la tragćdie frangaise classi- 
que du siecle prócćdent. Sans remonter jusquaux sources de la tragćdie moderne, 
rappelons d'une fagon breve quelles sont les causes gćnćrales qui ont amenć la 
renaissance de cette forme thćatrale difficile et qui au public moderne pourrait 
paraitre surannće, ou tout au moins nettement dćmodće. 

Les causes du renouvellement de la tragćódie sont les mEmes que celles du thćatre 
historique en gónćrał, il sufit donc de les ćnumćrer sommairement. Tout d'abord 
c'est Ićvocation du passć qu'on oppose au prósent. C'est ensuite, dans certains 
cas, la fuite de la rćalitć qu'on craint ou qu'on comprend mal. Il y a quelquefois 
des motifs contradictoires qui sont A la base de TintćrEt qu'on porte A la tragćdie. 
Pour les uns c'est un repos que fon trouve dans sa forme bien ordonnće, aprts 
les extravagances et les bouleversements dont le monde moderne est trćs souvent 
tómoin. Les autres, au contraire, cherchent dans la tragćdie, qui prósente d'habitude 
des gestes hóroiques et des passions fortes, de nouveaux stimulants et de nouvelles 
sources d'ćnergie. On. peut citer ici 'exemple de Gabriele D'Annunzio qui a donnć 
A la plupart de ses drames le nom de tragćdie. L'attitude prócćdente a ćtć bien 
caractćrisć par Henri Ghćon: «Car le signe de I'art dćcadent ce n'est pas PFanarchie, 
Fimpatience de crćer autrement, la folie, mais prócisćment cette sagesse mouton- 
nićre qui se rófugie dans le souvenir d'une perfection róvolue, qui s'extćnue A en 
ćvoquer I'ombre, qui use monotonnement chaque touche d'un instrument deja usó»!. 

Aux autres se rapportent bien les mots d'Antoine Artaud: «Au point d'usure 
oli notre sensibilitć est parvenue, il est certain que nous avons avant tout besoin 
d'un thćatre qui nous rćveille nerfs et coeurs»*. 

1 H. Ghóćon, Nos directions, Paris 1911, p. 133. 
2 Citć d'apres J. Lemarchand, Six mois de thćdtre a Paris. «L'Arche», VIII: 1945, p. 105; 

K. Morawski, Le Thćdtre historique en France apres 1918, »Roczniki Humanistyczne ISU. 
Lublin 1955, p. 265, 266. 
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La tragćdie pouvait bien donner des legons utiles A notre ćpoque, et c'est pour- 
quoi Romain Rolland, sans parler d'autres auteurs, a ćcrit ses Tragćdies de la foi, 
comme aussi son thćdtre de la rćvolution. 

La renaissance de la tragódie moderne peut ćtre considćrće comme une forme 
de la róaction contre le romantisme et le naturalisme, /phigónie de Morćas en est 
la meilleure preuve. L'attitude des symbolistes ćtait favorable A la reprise au thćatre 
de la forme tragique, mais avec plusieurs restrictions. L'esprit esthćtique, si cher 
aux symbolistes, trouve un gońt vif dans ces belles pieces qui, comme a dit A. Belle- 
sort: «ne vieillissent pas, elles reprennent vie en touchant le plateau de la scene»3. 
Pierre Valin conclut ses rćflexions sur le thćńtre, en constatant que la forme qui 
convient le mieux aux symbolistes c'est: «da tragćdie dont Iaction est lente, les 
caracteres gćnćraux, et le style riche et ample»*. La forme de la tragćdie convenait 
au fond aussi A Maurice Maeterlinck qui: «veut rćfićchir sur la destinće de I'huma- 
nitć entitre, et devant la destinće tous les hommes sont ćgaux: individualitć, race, 
ćpoque n'existent plus»5. La tragódie ćtait aussi au-dessus des ćpoques et des nations. 
Les symbolistes se proposent de matćrialiser les sentiments et les idćes par des 
personnes ou des objets, et c'est A cause de cela qw'ils se sentent mieux dans le do- 
maine ol cętte matćrialisation est plus facile A rćaliser, c'est-A-dire dans la lćgende, 
le mythe et Fallćgorie, libres des entraves formelles, insćparables du genre tragique. 

La renaissance de la tragódie moderne en France signifie la reprise de la forme 
et de essence de la tragódie, de ce qu'on pouvait appeler Fesprit tragique. Pour 
certains auteurs la forme et I'esprit ce sont deux choses ćtroitement unies, qu'on 
ne peut pas sćparer. Les autres, au contraire, abandonnent vite la forme de la tra- 
gódie classique, comme ćtant surannće et peu apte A exprimer les idćes modernes, 
mais s'efforcent de rester fideles A I'esprit tragique. 

II. ESPRIT TRAGIQUE 

Quelles sont les conceptions qu'on se fait de la tragćdie et surtout de son essence, 
de ce que nous appelons esprit tragique? Les opinions ne sont pas concordantes, 
mais certaines idćes se dćgagent qui sont adoptćes par la majoritć des auteurs des 
tragódies modernes. 

D'aprts Jean Segond la tragódie c'est le jeu des passions qui amenent un conflit 
inćvitable, oli Faction dramatique procede du dćveloppement des caracteres des 
personnages agissants. Le conflit le plus dramatique et le plus significatif est celui 
qui est: «lintćrieur A Fame hćroique, I'oppose elle-meme A soi». L'indiffórence 
envers la destinće est contraire A I'esprit tragique, le hćros doit mener une lutte 
contre les forces adverses qui essayent de briser sa rćsistanceó. 

3 A. Bellesort, Le Plaisir du thćdtre, Paris 1938, p. 8, 9. 
4 Cf. D. Knowles, La Reaction idćaliste au thćdtre, Paris 1934, p. 93. 
5 Citć d'apres Knowles, op. cit., p. 281; v. aussi p. 31. 
6 J. Segond, La Signification de la tragćdie, Paris 1943, p. 137, 146. 
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La tragódie moderne exige, selon August Closs, «ein Mysterium vom Wechselspiel 
zwischen Ich und Gemeinschaft und im inneren des eigenen Herzens als Schauplatz 
eines aussergewóhnlichen grossen Schicksals [...] Keine Tragik auch kein lebens- 
wiirdiges Dasein kann ohne die Grósse (wenn schon nicht die Freiheit) bestehen»7. 

La tragódie moderne exige que les conflits soient d'une grandeur qui dćpassent 
le cadre d'une mćdiocritć quelconque. On ne considere pas que la souffrance tragi- 
que doit €tre toujours la consćquence de la faute du hćros, en s'*ćloignant ici des 
modeles de la tragódie grecque. La faiblesse du caractere des personnages de la 
tragódie contribue beaucoup A rendre sa situation encore plus difficile, mais elle 
ne doit pas Etre obligatoirement la source du conflit tragique. La tragćdie antique 
voyait la cause des situations tragiques dans les forces qui ne dćpendent pas de 
I' homme, qui viennent de Iextćrieur. La tragódie d'Oedipe, par exemple, a ćtć provo- 
quće par les circonstances auxquelles le hćros ćtait ćtranger, il ne savait pas avoir 
tuć son pere, avoir ćpousć sa propre mćre. La tragódie moderne prćfere d'autres 
situations. C'est le caractóre de I' homme qui est A Forigine de sa tragćdie. Les drames 
de Shakespeare en fournissent les meilleures preuves$. Renć Doumic a eu raison 
quand il a dit que la tragćdie en gćnćral et la tragódie moderne en particulier: 
«nous met sous les yeux les effets de la passion portće A son paroxysme»9. L'ćtude 
de la plupart des tragódies modernes comme celles de D'Annunzio ou de Cocteau 
(Renaud et Armide), sans parler des tragćdies de Mortier et de Poizat, nous confirme 
cette these. Dans la tragćdie de Cocteau ci-dessus mentionnće, la passion amoureuse 
de I'enchanteresse Armida est poussće en effet jusqu'au paroxysme, elle perd la 
tete, elle renonce a sa dignitć d'Etre supórieur aux hommes, en un certain moment 
elle devient une passion incarnće, elle rejette I immortalitć sans amour. Renaud 
est aussi aux prises avec sa passion qui atteint son point culminant au moment 
ou Olivier, son ćcuyer, lui dit: «Vous aimez un fantóme». Renaud rćpond immć- 
diatement: «Un fantóme, Olivier, qui souffre et qui m'est cher». Tous les deux, 
Renaud et Armide, aprćs avoir vaincu le paroxysme, deviennent capables de renon- 
cer A leur passion contraire A leurs devoirs!0, 

LIL. FORMES ET SOURCES DE LA TRAGEDIE MODERNE 

Gustave Lanson voit deux formes modernes de la tragćdie: 
«a) La tragódie pure, produit d'une analyse esthćtique qui extrait le tragique 

de la vie, Iisole, le concentre dans une oeuvre toute poćtique, lćgende, ćpopće ou 
vision symbolique. 

7 A. Closs, Formprobleme und Móglichkeiten zur Gestaltung der Tragódie in der Gegenwart, 
[dans:] Stil- und Formprobleme in der Literatur, Heidelberg 1959, p. 490. 

8 K. Fritz, Antike und moderne Tragódie, Berlin 1962, p. 3, 21, 99. 
9 R. Doumic, Le Thćdtre nouveau, Paris 1908, p. IV; J. Kleiner, Słudia z zakresu teorii 

literatury, Lublin 1956, p. 87—98. 
10 K. Morawski, Jean Cocteau dramaturg, Lublin 1955, p. 47 et suiv., J. Cocteau, Thćdtre, 

Paris 1948, t. 1, p. 236. 
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b) Le drame tragique, reprćsentation synthćtique de la vie dans ses contrastes 
et sa complexitć, qui maintient le tragique latent sous les apparences de la rćalitć 
et le fait ćclater par endroits»!1, 

En effet la tragódie moderne crće de grands tableaux qui sont consacrćs A la 
vision synthćtique d'un conflit p. ex. politique (Sylla de Mortier) ou d'un conflit 
entre la passion intellectuelle et la concupiscence charnelle (Bellćrophon de Mor- 
tier). Bien entendu I'ćchelle des conflits tragiques est tres vaste, on ne cite ici que 
quelques exemples typiques. 

Hervieu a essayć de róduire A trois les sources du tragique dans la vie contem- 
poraine: la lćgeretć mondaine, la loi, la nature du coeur humain/2. 

Toutes ces tentatives de la classification des motifs tragiques qu'on rencontre 
au thćitre ne donnent que des rćsultats partiels, les possibilitćs des sujets tragiques 
sont trop vastes, pour 6tre enfermćes dans une seule formule. En tout cas, on peut 
€tre d'accord avec Paul Ernst qui voit dans le thćatre tragique une forme supćrieure 
du drame poćtique!3. Certains sujets tragiques s'usent, quand il se rćpetent trop 
souvent, comme a justement constatć Brunetiere. Dans ce cas-lA tout devient: 
«un vain bruit de paroles et sous tout cela rien de vćcu ni de senti ni de pensć et 
par consćquent de sincere. Ainsi finit la tragćdie». 

Gabriele D'Annunzio, malgrć son talent qu'on ne peut mettre en doute, n'a 
pas rćussi parfois A ćviter cet ćcueil. // Ferro ou sa version frangaise Le Chevre- 
feuille rópete le motif central de Piń che amore, c'est-a-dire la nćcessitć pour un 
surhomme de surmonter la morale. Les mćlanges des traits des caracteres disparates 
dćmontrent les personnages de La Nave et surtout I'hćroine principale Basiliola, 
une demi-barbare et en mćme temps une femme raffinće qui recherche les effets 

-ćblouissants. Nous citons cet exemple pour dćmontrer que meme des talents in- 
contestables tombent souvent victimes de I'usure des sujets tragiques!4. 

Iv. ELEMENTS DE LA TRAGEDIE 

La tragódie moderne, comme chaque tragćdie, doit contenir certains ćlćments 
indispensables pour son existence-meme. Le conflit tragique ne peut pas ćtre banal 
et doit avoir des consćquences graves pour le personnage intćressć, il doit contenir 
des ćlóments de surprise pour exciter la curiositć des spectateurs et enfin doit ćtre 
prócćdć de scenes qui le prćóparent. L'analyse de la plupart des tragćdies confirme 
la justesse de ce point de vue. Prenons /nćs de Castro. Poizat nous prćsente un 
conflit entre le bonheur familial et les devoirs envers FEtat, entre les devoirs d'un 
prince et ceux d'un ćpoux. Les surprises ne manquent pas. L'arrivće de [Infante 

11 G. Lanson, Esquisse d'une histoire de la tragćdie francaise, Paris 1954, p. 191. 
12 Citć d'aprćs Lanson, op. cit., p. 189. 
13 Cf. P. Ernst, Tagebuch eines Dichters, Miinchen 1934, p. 37, 38, 40. 
14 Cf. F. Brunetiere, Erudes crititiques sur Uhistoire de la littórature francaise, 7% sćrie, Paris 

1903, p. 193; A. Caraccio, D'Annunzio dramaturge, Paris 1951, p. 189, 190. 
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et le projet de la marier avec Don Pedro font ćclater une bombe: Pedro est dćja 
marić avec Ines de Castro. A cette occasion nous apprenons dans quelles circon- 
stances ce mariage a eu lieu, quelles sont les sentiments des hćros de la tragćdie. 
Le dćnouement est la consćquence logique de la situation et des caractóres des per- 
sonnages qui menent le jeu!5. De nouveau on pourrait allćguer ici beaucoup de cas 
pareils. 

L'ćvolution de la tragćdie moderne tend A souligner de plus en plus I importance 
de la volontć humaine comme facteur principał de la tragćdie. La destinće qui 
joue un róle própondćrant dans la tragćdie grecque, p. ex. dans le cas d'Oedipe, 
códe ici la place A la volontć humaine qui fait que les hćros modernes luttent contre 
les pensćes, contre les forces ou les moeurs purement humains. La tension tragique 
se manifeste aussi bien dans les sujets tirós de I'histoire que dans la tragćdie qui 
prósente les hommes et les problemes contemporains. La diffćrence entre ces deux 
formes de la tragódie consiste en ceci que la tragćdie historique doit trouver les 
moments tragiques et choisir parmi eux les plus importants, elle doit donc ćcarter 
les dćtails de la vie quotidienne et les pćripóties de la vie des personnes priyvćes, 
dont Iexistence n'est pas attestće par I'histoire ou qu'il serait difficile de mettre 
dans les cadres de la vraisemblance historique. La tragódie A sujet moderne prć- 
cisćment s'occupe des cas typiques de la vie. Les tragćdies de Strindberg ou d' Ibsen 
peuvent servir d'exemple!6, Mais comme a dit Lassale, on doit considćrer: «fiir 
die hóchste Aufgabe der historischen Tragódie und somit der Tragódie iiberhaupt 
die grossen und kulturhistorischen Prozesse der Zeiten und Vólker zumal des eigenen, 
zum eigentlichen Subjekte der Tragódie, zur dramatisch zu gestaltenden Seele 
derselben zu machen»!7. Une grande partie d'originalitć des auteurs des tragódies 
modernes c'est prócisćment la recherche des sujets et des problemes vraiment 
grands et dćpassant les cadres de la mćdiocritć. Il faut ajouter ici que les ćcrivains 
francais choisissent tres souvent des sujets fournis par Ihistoire ou la lćgende. 

On nous propose diffćrentes formes de la tragódie, on se demande si notre 
ćpoque est favorable a Fćclosion de ce genre dramatique. Il parait que oui. Selon 
Hebbel la tragódie fleurit aux ćpoques des crises et des transitions. La premiere 
ćpoque c'ćtait le passage de la croyance aux dieux A la croyance au Fatum, la seconde 
est marquće par I'ćpanouissement de Iindividualisme protestant qui a secouć les 
bases de I'ordre moyenigeux. La troisieme ćpoque serait celle d'aujourd'hui, de 
Fopposition des masses organisćes A lindividu, qui prótend garder sa libertć 
entierel8, 

 

15 G. Freytag, Die Technik des Dramas, Leipzig 1898, p. 85. 
16 Cf. O. von der Pfordten, Werden und Wesen des historischen Dramas, Heidelberg 1901, 

p. 21, 22; J. Peterson, Geschichtsdrama und nationaler Mythos. Grenzfragen zur Gegenwarts- 
form des Dramas, Stuttgart 1940, p. 53. 

17 Citć d'apres F. Sengle, Das deutsche Geschichtsdrama. Geschichte eines literarischen Mythos, 
Stuttgart 1952, p. 153; v. aussi p. 146, 149. 

18 Cf. E. Bentley, The Modern Theatre, London 1948, p. 24, 25, 29 
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V. HEROS MYTHOLOGIQUE 

Le hćros tragique ćtait a Porigine un hóćros mythique: «Il ćvoluait dans un monde 
surhumain. Chacun de ses gestes, chacune de ses attitudes prósentait une significa- 
tion profonde, assez ćloignóe de son sens littćral. Les mythes en effet ne sont pas 
seulement de belles histoires destinćes A bercer notre ignorance, A ćmerveiller nos 
ames d'ćternels enfants. Le mythe est un carrefour de la pensće totale, une hauteur 
d'ou nous vient I'impression de rassembler, de dominer toutes nos valeurs»!9. 

Ces valeurs intrinsćques des mythes nous expliquent dćja en grande partie 
pourquoi la tragćdie moderne en France donne prćfćrence aux sujets mythiques 
et historiques. Jacques Scherer explique cela d'une fagon convaincante. L'histoire 
permet mieux de «faire ressortir la psychologie individuelle des personnages 
de la tragćdie». L'histoire et le mythe contiennent plusieurs allusions et: «le public 
est redoutablement exercć A voir partout des allusions d'actualitć personnelles 
ou politiques» et enfin: «plusieurs auteurs s'attachent A un fait historique dont 
ils tirent des legons ou des exemples»20, 

VI. MODERNISATION DE LA TRAGEDIE 

Le renouvellement de la tragódie est caractćrisć par Edmond Sće comme il 
suit: «Cependant la tragćdie, la tragćdie classique, handicapće en apparence par 
le drame romantique, n'ćtait point morte et devait prendre, par la suite, un nouvel 
essor, singulićrement 4 la fin du siecle dernier, aux environs de 1894, grice A de nom- 
breux poćtes et crćateurs de thćatre dit en plein air. L'on put saluer alors une vćri- 
table renaissance tragique et y participent de fagon militante les Pćledan, Morćas, 
Roger Dumas, Joachim Gasquet, Alfred Mortier, Marcel Schwob, Claudel, pour 
ne citer que les principaux. Seulement ces zćlateurs inćdits de la tragćdie mirent 
tout en oeuvre pour la rajeunir, la renouveler eux aussi, chacun selon ses gońts, 
ses moyens, ses tendances personnelles, soit en substituant aux alexandrins une 
prose lyrique cadencóe, soit en donnant A leurs productions des prolongements 
idćologiques, moraux, sociaux, inćdits, en les baignant dans Ićpoque-móme oli 
ils vivaient, dans une ambiance, une atmosphóre contemporaines»2!, 

En effet cette citation un pzu longue contient tout les ćlćments essentiels de la 
nouvelle tragćdie. Comme on a dćja dit plus haut, il s'agissait de faire revivre la 
tragódie classique sous la forme consacrće par la tradition littćóraire ou d'y mettre 
un contenu nouveau. Nous pouvons omettre certains noms citćs par Edmond Sće. 
Morćas se proposa de faire revivre la tragódie antique, ce qui correspondait 4 ses 
gońits, dis en partie 4 son origine grecque. Póledan et les autres appartiennent 4 la 

19 M. Guicheteau, Tragique et tragódie, «Revue d'Esthćtique», Paris 1957, Ne. 4., p. 445; 
v. aussi p. 453. 

20 J. Scherer, Un Thćdtre historique existe-t-il en France?, «Cahiers de la Compagnie Made- 
laine Renaud — Jean-Louis Barrault». Thćadtre historique, Paris 1957, dćcembre, p. 8, 9, 10. 

21 E. Sće, Notre ćpoque et le thćdtre. Le mouvement dramatique 1930 — 1931, Paris 1932, p. 264 
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tendance classique et symboliste en meme temps. Ce qui nous intćresse directement 
ce sont les tentatives modernes, apres le symbolisme, de faire renaitre la tragćdie. 
Les exemples les plus probants qu'on puisse allćguer ce sont ceux de Romain Rolland, 
de Saint-Georges de Bouhćlier, d'Alfred Mortier, d'Alfred Poizat, auxquels on 
pourrait ajouter encore les adaptations grecques de Paul Claudel (Les Choćphores), 
les adaptations d' Antigone dues 4 Jean Cocteau et Jean Anouilh, les tentatives de 
crćer une tragódie modernisće faites par Andrć Suarćs (Electre, Oreste). On ne peut 
pas passer sous silence les oeuvres rćcentes originales comme La Chute de Józabel 
(1941) de Marc Beigbeder ou La Peine capitale (1948) de Claude-Andrć Puget. 

lci se pose un probleme important et difficile A rćsoudre. Le thćatre francais 
contemporain peut se vanter de plusieurs pieces dont le contenu tragique est hors 
de doute, mais que les auteurs ont ćvitć d'appeler: tragódie. Cela provoque des 
malentendus sans fin. Quil nous soit permis de citer un exemple caractćristique. 
Jacques Vier a analysć quelques aspects du style de la tragćdie francaise contem- 
poraine en prenant comme exemples: Caligula de Camus, Antigone d'Anouilh, 
La Guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux. Sans doute les pieces ci-dessus 
mentionnćes possedent de nombreux ćlćments tragiques, mais leurs auteurs se sont 
contentćs de leur coller Ićtiquette de piece tout court. Jacques Vier analyse les 
traits caractćristiques du style et de la langue de ces pieces et il en arrive a la con- 
clusion que la tragćdie moderne a abandonnć le vers en le remplacant par la prose, 
il constate le gońt bien marquć pour les comparaisons tirćes du domaine physique, 
le penchant et le recours 4 la trivialitć, la complaisance dans le rćalisme brutal, 
Fabondance d'ćlćments lyriques et ćpiques qui: «y sont maintenus sous pression». 
Jacques Vier ainsi justifie son point de vue: «Je me propose d'exposer si les tragćdies 
contemporaines, malgrć toutes les licences de forme qu'elles affichent, et dont la 
prose n'est que la premićre, malgrć les incohćrences qu'elles cultivent, mćritent 
encore le nom de poćme dramatique, dćfinition orthodoxe du genre», et en arrive 
a la conclusion que ce sont les ćlóćments tragiques qui donnent le ton aux ouvrages 
qui Tintćressent particulićrement22. Bien siir on pourrait allonger considćrablement 
cette liste des pieces qui contiennent les parties tragiques A un degrć peut-Etre encore 
plus fort. Le critere qu'il faut adopter serait le suivant. Il faut considćrer comme 
tragódie seulement les pieces dont les auteurs se sont proposćs de recrćer ce genre, 
consacrć par la tradition, en respectant la forme et le contenu ou seulement le con- 
tenu. C'est la pleine conscience de recourir A cette espóce du thćdtre qui dócide ici. 
C'est donc la volontć bien soulignće de se servir du modele tragique, c'est l'intention 
de I'auteur qui tranchent la question. Quand le pośte se propose d'ćcrire une piece 
a laquelle il donne la forme de la tragódie et le contenu tragique, alors nous nous 
trouvons de front devant la tragódie. Cela rćtrócit considćrablement le nombre 
de tragódies dans le thćdtre francais contemporain. Le probleme tragique seul ne 

22 Cf. J. Vier, Quelques aspects du style de la tragedie francaise contemporaine, [dans:] Stil- 
und Formprobleme in der Literatur, Heidelberg 1959, p. 478—483. 
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sufit plus, il y faut en outre la forme, composće d'ćlóments que la tradition en 
commengant par Aristote a reconnue comme typique pour ce genre du drame. 
C'est 4 cause de cela que les oeuvres dramatiques de Mortier, de Poizat et en partie 
de Saint-Georges de Bouhćlier, de Claudel et de Cocteau appartiennent au groupe 
qui nous intćresse ici. L'analyse de ces oeuvres permet de comprendre mieux le 
caractere de la tragódie moderne. 

Kurt von Fritz a justement remarquć que le dćveloppement de ce genre a subi 
influence triple: de Vinterprótation chrótienne du sens de la vie humaine, ensuite 
de la morale stoique et enfin du modele de la tragóćdie grecque. Ces trois ćlóments 
ont pesć lourdement sur la conception de la tragódie moderne en gćnćral et sur 
la notion de Tesprit tragique en particulier23. 

Les ćcrivains qui se mettent A composer des tragódies attachent une grande 
importance A la forme. On considćrait le drame et la tragódie comme I'art parfait, 
tandis que le roman ćtait un demi-art, parce que la forme bien dćfinie et consacróe 
par la tradition lui faisait dćfaut24. Les auteurs des tragódies n'admettaient qu'une 
seule forme: celle de la tragódie grecque ou de la tragćdie francaise du XVII siecle. 

La plupart des auteurs contemporains donnent A leurs hćros łes passions fortes, 
qui sont la cause de luttes inćxorables. 

VII. L'ACTUALITE DANS LA TRAGEDIE MODERNE 

On modernise la tragódie tout en conservant I'esprit tragique traditionnel. Ce 
sont les passions ćternelles: amour, la haine, I'ambition que la tragćdie fait revivre 
devant les spectateurs. La modernisation consiste en cela que les hćros se trou- 
vent situćs dans les conditions crććes par la vie moderne, et móme s'ils gardent 
leurs noms mythologiques ou historiques, ils pensent et ils sentent comme les 
hćros modernes25, 

L'intóret qu'on porte A la tragśdie est vif surtout dans le milieu intellectuel. 
Il y a des groupes qui se spścialisent dans le genre tragique. Le groupe de Thćatre 
antique a ćtć fondć en 1936, et jouait le 3 mai 1936 les Perses d'Eschyle. Les ćtu- 
diants du groupe de Thćatre antique de la Sorbonne travaillent dans le plus strict 
anonymat, leur nombre ne saurait dćpasser la trentaine. lls estiment ainsi servir 
la cause de la civilisation antique en faisant connaitre au public du XX" siecle les 
beautćs inconnues ou mal connues du rćpertoire classique?6, 

La tragćdie sous diffćrentes formes appartient maintenant au rćpertoire des 
meilleurs thćatres en France. Elle est capable d'ćveiller Iattention du public A cause 

23 Cf. K. Fritz, op. cit., p. 32; v. aussi p. 54, 99. 
24 Cf. A. Schmidt, Literaturgeschichte. Wege und Wandlungen moderner Dichtung, Salzburg — 

Stuttgart 1957, p. 168, 169, 170. 
25 Cf. B. Cróćmieux, L'Antirćalisme au thćdtre, «Nouvelle Revue Frangaise», XL: 1933, 

p. 664, 665. y 
26 Cf. «Cahiers d'Art Dramatique». Information, documentation. Fondćs et dirigćs par 

L. Chancerel, Paris juillet 1945, p. 33. 
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des allusions a Iactualitć qu'on recherche souvent artificiellement et A cause de 
sa beautć peut-etre un peu froide, mais majestueuse et inspirant le respect. Il est 
intćressant A ce propos de rappeler les pćripćties de la reprćsentation de Coriolan 
de Shakespeare A la Comćdie Francaise, en 1934, au moment de I'affaire Stavisky. 
Les souvenirs d' Emile Fabre, administrateur gćnćral de la Comćdie Francaise en 
1934, nous renseignent bien sur le comportement du public. C'ćtait une soirće 
houleuse. Les esprits avaient ćtć excitćs par les ćvćnements, par les rćcents scan- 
dales. M. Fabre se demandait si certaines scenes et certaines rćpliques de Coriolan 
ne seraient pas accueillies par des murmures ou par des applaudissements trop 
significatifs. Les prćvisions de M. Fabre ont ćtć justes. Les braves enthousiastes ont 
soulignć toutes les phrases dans lesquelles on s'efforgait de voir des allusions aux 
ćvćnements du jour, A la politique du gouvernement et des allusions A la crise du 
rćgime politique du pays?7. 

Cette histoire prouve que le public ne reste pas indiffćrent pendant les reprćsen- 
tations des tragódies, qu'elles sont capables de I'ćmouvoir et de le passionner et cela 
a cause des ćlóments d'actualitć qu'on voulait A tort ou A raison y dćceler. 

VIII. LA BEAUTE DANS LA TRAGEDIE MODERNE 

ll y a encore une autre cause A laquelle on peut attribuer une grande partie 
de Tintórćt du public pour la tragćdie, c'est la beautć de ce genre thćadtral. Alfred 
Mortier, en dćfendant le public frangais auquel on reprochait les gońts superficiels 
pour les pieces banales, ćtait d'avis que ce public pouvait comprendre les chefs- 
d'oeuvre du thćatre mondial, y compris la tragćdie. Pourquoi? Parce que: «avant 
tout il s'agit de comprendre que la tragódie est une chose d'art, a thing of beauty, 
comme disent les Anglais. Or une chose de beautć n'a pas d'ćpoque. Ce qu'on 
appelle Iidćal moderne ne lui est pas opposable»28, En effet le public reste toujours 
sensible A la beautć des sentiments hćroiques et A I'esprit poćtique qui doit se trou- 
ver dans chaque tragódie ćcrite avec du talent et selon les regles. 

IX. LA TRAGEDIE CLASSIQUE D'ALFRED POIZAT 

Analysons maintenant les tragódies de certains auteurs qui consciemment se 
sont voućs a cette espece de drame. Commengons par Alfred Poizat (1863 —1936). 
Il dćbuta par Iadaptation des pieces antiques. Il consacra en outre une partie de 
ses efforts A I'histoire littćraire en publiant Ze Symbolisme de Baudelaire a Claudel 
et autres ouvrages de critique littćraire. Mais ce qui nous intćresse ici ce sont les 
tentatives de faire revivre la tragćdie en France. Son thćdtre a ćtć publić en deux 
volumes. Le premier contient: Sophonisbe, Circć, Ines de Castro, Mólćagre et Ata- 

 

27 Cf. E. Fabre, De Thalie a Melpomene. Souvenirs de thćdtre, Paris 1947, p. 201 —227. 
28 A. Mortier, Dramaturgie de Paris, Paris 1917, p. 8. 
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lante, Sainte Cócile, Echo et Narcisse, tandis que dans le deuxieme se trouvent: 
Electre, Antigone, Le Cyclope, Saul, Le Dćluge, Latone, Pandion. 

Ce coup d'oeil rapide sur les sujets du thćatre de Poizat nous renseigne sur le 
fait que c'est Iantiquitć classique, la Bible, les histoires des saints et Ihistoire du 
Moyen Age qui lui fournissent les themes des ses drames. Alfred Poizat a sa con- 
ception propre de la tragódie que voila: «un pur, harmonieux et sublime potme, 
une sorte de symphonie grandiose et mćlancolique sur un sujet ou I'humain et le 
divin se mćlent, s'unissent, se confondent, presque nous excitant A la fois A la pitić 
et A la r6verie sur certains mysteres de nos coeurs et sur certains problemes de la 
destinće»29, Ajoutons tout de suite que le modele d'une telle tragćdie est, selon Poizat, 
Phedre de Racine. Poizat se propose de faire revivre la tragćdie racinienne qu'il 
imite dans le style, tres souvent dans la forme et dans le choix des sujets. «L'idće 
qui a dirigć mon effort a ćtć de reprendre la suite de I'entreprise de Racine» — avoue- 
-t-il carróment30, 

La conception de la tragódie de Poizat a subi quelques changements au cours 
du temps. En comparant I'/phigćnie de Goethe et de Racine il pensait tout d'abord 
qu'il sufit d' adapter la tragódie grecque au gońt du public contemporain. Il se 
dćclare pour le maintien du choeur qui, selon lui, donne A la tragódie son allure 
grandiose, en prolongeant action par le retentissement qu'elle trouve dans I'Ame 
des spectateurs. Le choeur donne une interprćtation morale et idćologique au pro- 
bleme soulevć par la tragódie. Avec les Grecs, il donne une prófórence nettement 
marquće aux sujets puisćs A la mythologie antique. 

Les conditions indispensables pour la rćussite de la tragćdie sont d'apres lui: 
poeme et action. Poeme signifie: «aborder par son sujet un ordre de sentiments et 
de pensćes supćrieur en mettant en scene I'homme dans ce qui lui est le plus carac- 
tćristique et dans ses rapports avec ses transcendances»31. 

La tragódie doit rćaliser non seulement les conceptions littćraires de I'auteur, 
mais aussi son humanisme, visible dćja dans la dćfinition du poćme. Pour notre 
pogte la culture et I'humanitć sont deux notions insćparables, le drame doit reflćter 
aspect ćthique et culturel de notre destinće. Les valeurs ćternelles de la tragódie 
frangaise du XVII" siecle doivent contribuer aussi A la rćgćnćration morale de la 
France, un probleme dont on a beaucoup parlć au dćbut de notre siecle. Mais 
Poizat ne mćconnait pas la mission artistique de la tragćdie. D'accord avec Pierre 
de Nolhac il voit dans I'"humanisme aussi une ćcole qui nous a restituć la comprć- 
hension et le gońt de la civilisation antique, qui est la source principale de la plupart 
de ses thEemes32. La conception de Poizat est nettemant classique, il continue I'ćcole 
de Nisard pour rejoindre Pierre de Nolhac, Morćas et Charles Maurras, tout en 

 

29 Citć d'apres O. Just, Alfred Poizat. Ein Beitrag zur neuklassischen Bewegung in Frankreich, 
Leipzig 1936, p. 25; cf. K. Morawski, Le Thćdtre historique en France apres 1918, p. 267. 

30 Citć d'aprćs Just, op. cit., p. 9. 
31 Citć d'apres Just, op. cit., p. 28; v. aussi p. 10, 23, 26. 
32 Op. cit., p. 28, 60, 64. 
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rejetant Fathćisme de ce dernier. Il est consćquent dans ses opinions quand il mćcon- 
nait la valeur de la littćrature francaise du Moyen Age. ll partage ici les próventions 
de Gabriel Hanotaux et d'autres, en disant que ce n'est pas une grande littćrature, 
parce que les sujets importants ont ćtć exprimćs au Moyen Age en latin. II rejette 
aussi le romantisme, comme Maurras, en voyant en lui la manifestation de I'esprit 
ćtranger, de I'anarchie morale et intellectuelle, de I'individualisme qui ne con- 
nait pas de limites. Le romantisme est contraire au bon sens, A Fordre et A la clartć, 
qui ont trouvć une pleine expression dans le classicisme. Il y a encore une chose 
significative. Poizat a vćcu A une ćpoque de crise, rien d'ćtonnant qu'il ćprouve 
une vive sympathie pour les ćcrivains des siecles de transition et de crises. Ils ont 
un grand mćrite aux yeux de Poizat: ils ont sauvć le catholicisme et la civilisation 
au milieu d'une dćbacle gćnćrale. Parmi ces auteurs qu'il estime hautement nous 
trouvons: Fortunat, Sidoine Apollinaire, Saint Avit, Grćgoire de Tours33. 

La dćpendance de Racine est visible dans quelques tragódies de Poizat et sur- 
tout dans Sophonisbe. Ce sujet a ćtć I'objet d'ćtudes aussi bien que des drames. 
Nous avons diffćrentes Sophonisbes de Trissino, de Saint Gelais, de Montchrć- 
tien, de Mairet, de Corneille, de Voltaire, sans parler des tragćdies consacrćes 
a cette reine par les Espagnols (Maguelo), les Allemands (Lohenstein, Plumicke, 
Gramberg, Prólss), les Anglais (Marston, Lee etc.). Poizat en a fait un pendant 
de Mithridate de Racine. La construction est classique: la narration des messagers 
et des confidents, nombre de personnes est róduit au minimum, concentration 
sur le probleme intćrieur politique et moral. De meme Electre est aussi maintenue 
dans le style de la tragódie du XVII" siecle. C'est un dialogue ou on insiste sur 
les ćlóćments ćpiques, on met en relief particulier les personnages principaux. 

Sainte Cócile dans la version de notre poste devient une tragódie religieuse et 
politique en mćme temps. La Sainte devient le symbole et le porte-parole du christia- 
nisme, tandis que Marc Aurćle reprćsente la libre pensće et la philosophie paienne. 
L'empereur s'oppose au christianisme en tant que Romain et noble, le premier 
rejette la religion ćtrangóre, qu'on croit hostile 4 la nation, le deuxieme rejette 
la religion des pauvres et des dćshćritćs. Les motifs religieux, nationaux et sociaux 
dćterminent I'attitude des personnages de la tragódie de Poizat. Le conflit est ren- 
forcć par le mariage de Cścile avec un noble romain qu'elle convertit au christia- 
nisme, en contaminant ainsi la puretć de la classe dirigeante. 

II est impossible de soumettre A I'analyse dćtaillće toutes les tragódies de Poizat, 
ce qui comporterait plusieurs rćpćtitions inutiles, parce que les-mćmes donnćes 
reviennent dans toutes les tragćdies s'il s'agit de la forme. ArrEtons-nous donc sur 
une de ces tragćdies, A vrai dire typique, sur /nćs de Castro, reprćsentće pour la pre- 
mićre fois en 1912. L'histoire tragique d'Ines a ćtć I'objet de quelques drames avant 
Poizat. Parmi les plus importants citons la pieces de A. Ferreira (portugaise), 
ćcrite vers 1550, une tragćdie selon le modele de Sćneque, ensuite La tragedia de 

33 Op. cit., p. 74. 
* 
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dofńa Ines de Castro de Lope de Vega et Reinar despues de morir de Vćlez de Gue- 
vara. S'il s'agit de versions frangaises nous avons 4 signaler celle de Houdar de la 
Motte et de L. E. Arnault: Pierre de Portugal (1823). La derniere version, celle sans 
doute la plus connue, est La Reine morte de Henry de Montherlant (1941). 

Ines de Castro a attirć I attention de plusieurs dramaturges de diffćrents pays. 
Il y a une riche floraison des drames sur Ines en Allemagne. C'est I'histoire d'une 
jeune dame de Castille, ćpouse du prince hćritier Don Pedro de Portugal. Son 
beau-póre, le roi Alphonse V, I'a fait assassiner, pour que Don Pedro puisse ćpouser 
une princesse comme I'exigeait la raison d'Etat. Deux ans apres la mort d'Ines en 
1357, don Pedro, devenu roi de Portugal, s'est vengć de ses assassins et fit rendre 
les honneurs royaux au cadavre d'Ines. 

Voila en quelques lignes les traits essentiels de cette histoire devenue tres vite 
cćlebre. Camoćns aussi en parle dans son poeme ćpique: Os Lusiadas. La construc- 
tion de la piece est classique. A vrai dire I'action est concentrće autour d'un moment 
principal: Don Pedro va-t-il sauver son bonheur familial, autrement dit, rćussira-t-il 
a garder Ines auprćs de lui? L'unitć de lieu est aussi conservće dans un sens un peu 
ćlastique comme on le pratiquait au thćatre classique: en tout cas elle ne quitte 
pas le palais royal. L'unitć de temps est un peu problómatique, c'est vrai, mais 
de nouveau par la suite et I'enchainement d'ćvćnements donne I'impression d'une 
continuitć. De cette fagon on peut admettre que tout se passe dans une seule jour- 
nóe. Nous savons que deux ans ont sćparć en rćalitć la mort d'Ines de Castro et 
la proclamation de Don Pedro roi de Portugal. Pour obćir aux exigences de la forme 
de la tragódie classique, Poizat n*hćsite pas de s'ćloigner de la vćritć historique. 

En gćnćral les pieces classiques disposent d'un nombre limitć de personnages. 
Poizat suit ici la tradition. L'action est condensće, pas de details inutiles. Des le 
premier acte on nous introduit en plein sujet. Le germe de complications futures 
et le caractere du probleme tragique se trouvent dans les tristes prósages de Don 
Pedro. Il est inquiet, il soupgonne Gonzales d'ćtre capable d'ćgorger Ines et ses 
enfants. Il revendique son droit au bonheur personnel qu'il oppose A la raison 
d'Etat. Le conflit est dćfini d'une facon suivante: 

On traite mon coeur comme un bien de nation, 
On dispose de moi comme d'une province3+. 

L'arrivće de IInfante, la conversation qu'elle a eu avec Don Pedro prćcipitent 
Faction. Le roi dćcide d'intervenir, il exhorte I'Infante a ne pas quitter la cour: 
«Faites votre devoir, le reste me regarde»35. 

L'acte premier contient toutes les donnćes de la future catastrophe et annonce un 
ćlóment nouveau: le róle que va jouer le roi. 

L'acte II est le dćveloppement de la situation A laquelle a abouti I'acte prócćdent. 
Le conflit entre le roi et son fils est mór, il exige d'autres dćcisions. Ines veut faci- 

34 A. Poizat, Thćdtre. lere partie, Paris, s.d., p. 119. 
35 Op. cit., p. 130. 
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liter la solution et propose A son mari de quitter la cour pour sauver les enfants. 
Bien entendu Don Pedro refuse cette offre dictće par l'amour d'Ines pour lui. 

Bien; les ćvćnements se pressent et mon póre 
Que le moindre retard A ses voeux exaspere 
Ma fait signifier que je I'attende ici. 
Mais si ses plans sont faits, les miens le sont aussi. 
Pour ne pas Iirriter, je feins de me soumettre, 
Puis au premier moment, des cette nuit peut-ćtre, 
Je m'ćvade, je fuis cette horrible maison, 
Que I'on croit mon palais, qui n'est que ma prison3%. 

Il ne reculera móćme pas devant la perspective de la guerre, parce qu'il dćfend: 
«Le droit qui prime tout, celui de la famille»37. Ses plans ont ćtć dćjoućs par I'arrivće 
inattendue du roi. Une altercation violente suit qui sert A próciser les points de vue 
sur le probleme moral qui est A la base de la situation tragique qui approche de son 
point culminant. Ce conflit rćsultera de diffćrents points de vue sur les questions 
morales. Pedro dit: «Ma conscience ne m'adresse aucun reproche», A quoi rćpond 
le roi: 

Tel acte est vertueux chez un bon laboureur 
Qui dćshonorerait le front d'un empereur, 
Pedro, c'est une loi diffćrente qui regle 
Les pieds du sanglier et les ailes de I'aigle. 

Pedro demande si: «Rien en soi ne distingue une vertu d'un vice», et il regoit 
la róponse suivante: «On doit sacrifier ses gońts A son devoir»38, 

Le roi brandit la menace d'emprisonnement de Pedro, celui-ci accuse Gonza- 
les d'Etre traitre et de vouloir s'emparer du pouvoir, en attirant ainsi notre attention 
sur le róle que Gonzales va jouer dans I'acte suivant. Ines implore la pitić du roi 
et de la princesse. Cette dernićre veut la sauver. 

L'acte III met en relief Finfluence nćfaste de Gonzales. ll vient d'apprendre 
qu'en ville la plupart des habitants prennent partie pour le prince en prison. Il 
dćcide de faire tuer Ines en comptant sur la force d'oubli de Pedro. Le roi qui est 
tres malade du coeur convoque son conseil. Il n'est pas sanguinaire, il veut ćpar- 
gner la vie d'Ines a condition qu'elle consente A rompre avec Don Pedro, en pensant 
qwil s'agit d'une liaison passagere. Quand il apprend que le mariage de son fils 
avec Inćs a ćtć approuvć par Rome, il agit selon ses principes: 

Mais malheureuse, il n'est plus remćde, 
Contre la mort je ne puis plus vous secouwrir 

a quoi Inćs rópond: «Pour m'€tre bien conduite il me faudra mourir». Elle accepte 
son sort, parce qu'il est «si doux de s'immoler pour ceux qu'on aime», mais elle 

36 Op. cit., p. 131. 
37 Op. cit., p. 131. 
38 Op. cit., p. 136, 137. 
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craint pour Don Pedro: «le reproche muet de ma sanglante image»39. La catastrophe 
suit maintenant sa course logique et inćluctable. Ines dćsespórće est livrće A Gon- 
zales qui Fassassine. Le roi secouć par des ćmotions trop fortes meurt d'une crise 
cardiaque, Don Pedro libórć est proclamć roi. Mais il est trop tard pour sauver 
Ines. Gonzales qui essaye de fuir est arrEtć et pendu. Pedro ne peut que rendre les 
honneurs posthumes a la reine Ines. 

Telle est la construction de la piece qui garde tous les traits extćrieurs de la 
tragódie classique. Ajoutons encore le vers et le style riche en sentences, qui est 
propre A la tragćdie classique. La diffćrence entre la forme adoptće par Poizat 
et celle du thćatre du XVII" sićcle se róduit A peu de choses. Poizat, tout en gardant 
la concentration de action sur le probleme psychologique, ćvite la própondćrance 
de la narration au dćtriment de I'action. Cette derniere a un róle assez grand dans 
le drame de Poizat. La venue de FInfante, les rencontres entre elle et Don Pedro 
et Ines, le duel verbal entre le pere et le fils pendant une rencontre, les próparatifs 
au conseil de la couronne et la sćance elle-mEme, I'intervention personnelle d'Ines 
qui ne quitte pas la scene presque jusqu'a sa mort, la venue de Don Pedro aprćes 
la mort du roi, les honneurs rendus A la dćpouille mortelle 'd'Ines — ce sont les 
ćlóments de I'action qui se dćroulent sur la scene et qui permettent de róduire la 
narration mise dans la bouche des messagers et des confidents. Ces derniers A vrai dire 
n'existent presque pas dans la tragćdie de Poizat, sauf Brito qui a d'ailleurs d'autres 
fonctions A remplir: il fait exćculter Gonzales en remplacant ici Don Pedro. 

Le probleme essentiel est typique pour la tragódie classique — c'est le conflit 
entre les diffórents devoirs. Mais Poizat complique A dessein cette question pour 
en tirer des nouveaux effets dramatiques. Le conflit bouleverse surtout le roi qui 
lutte contre le sentiment de pitić et de sympathie qu'il ćprouve pour la malheureuse 
Ines. Les devoirs du roi et ceux d'un homme se heurtent incessamment dans son 
ame en accćlórant sa mort. Don Pedro A vrai dire ne ressent pas ce conflit. Pour 
lui il y a toute une hićrarchie des valeurs et dans cette hićrarchie le bonheur person- 
nel prime les autres, y compris le devoir d'un prince. La partie lyrique se met souvent 
au premier plan, elle est en tout cas plus forte que chez Racine. Poizat a peut-Etre 
subit involontairement influence du drame romantique en crćant le caractere noir 
de Gonzales. Chez Racine il n'y a pas mal de types nćgatifs: les ambitieux, aveuglćs 
par la passion, les flatteurs, les mauvais conseillers. Mais Racine ćvite de surcharger 
les couleurs noires de ces caracteres. Poizat, au contraire, accumule le plus grand 
nombre de vices dans la personne de Gonzales, qui nous rappelle un peu, toutes 
les proportions gardćes, un Franz Moor des Brigands de Schiller ou un Jago de 
Shakespeare. 

Le style et la langue sont imitćs des classiques. Le vers alexandrin, les sentences 
graves, le ton solennel, le vocabulaire ćlógant, sans aucune parole vulgaire caractć- 
risent les pieces de Poizat. 

39 Op. cit., p. 150, 151, 152. 
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Poizat reste fidele a la forme et a Tesprit de la tragódie classique et grecque, 
il sintóresse surtout aux conflits intćrieurs qui dćchirent I' Ame humaine. Ses ten- 
tatives de modernisation sont bien timides. Il s'agit de rendre la tragódie moins 
statique, en dćveloppant I'action dramatique la ou cela ćtait possible. En gćnćral, 
Poizat nous donne une rćplique assez bien róussie d'une oeuvre d'art propre au 
XVII" siecle. Son originalitć c'est I interprćtation qu'il donne aux situations et aux 
caracteres qu'il introduit dans son thćatre. 

(a suivre) 


