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AVERTISSEMENT  DE  LA  TROISIÈME  ÉDITION 

Le  public  et  la  critique  ont  bien  voulu  faire  à  cet 

ouvrage  un  accueil  qui  m'a,  —  dirai-je  un  peu  surpris?  — 
en  tout  cas  très  vivement  louché.  On  n'écrirait  pas  si 

l'on  ne  croyait  avoir  quelque  chose  à  dire,  et  si  l'on 
n'avait  pas  l'ambition  d'être  lu. 

Des  diverses  objections  qui  m'ont  été  adressées, 

quelques-unes,  —  auxquelles  je  m'attendais,  —  m'ont 
paru  spécieuses.  Il  me  semble  qu'il  n'est  pas  impossible 

d'y  répondre.  J'attendrai  pour  le  faire  que  d'autres, 
peut-être,  se  produisent  encore,  c'est-à-dire  probable- 

ment la  publication  de  mon  second  volume. 

Le  titre  que  j'avais  cru  devoir  choisir  a  paru  à  cer- 

tains un  peu  équivoque.  J'avais  voulu  tout  simplement 

restituer  à  l'expression  :  les  Maîtres  de  F  heure  son  sens 

naturel  et  primitif,  et  il  m'avait  semblé  ne  rien  dire 

d'autre  et  de  plus  que  :  les  Maîtres  de  Vheure  présente. 
Si  pourtant  on  me  refusait  le  droit  de  modifier  un  peu 

la  signification  actuelle  et  courante  d'une  formule  dont 

il  serait  assez  curieux  de  faire  l'histoire,  qu'à  cela  ne 

tienne  1  S'il  est  parfaitement  vrai,  —  l'observation  est  de 
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M.  Emile  Faguet,  —  qu'aucun  des  écrivains  que  j'ai 
étudiés  dans  ce  volume  «  n'a  eu  une  influence  soudaine 
et  décisive  sur  la  marche  dos  choses  humaines  »,  on  ne 

saurait  nier  qu'ils  n'aient  tous  contribué,  chacun  à  leur 

manière,  à  former  l'atmosphère  intellectuelle  et  morale 

que  nous  respirons'aujourd'hui.  Directement  ou  indi- 
rectement, peu  importe,  ils  ont  agi  sur  la  pensée  et  sur 

la  sensibilité  d'une  bonne  partie  de  nos  contemporains, 

et  des  hommes  politiques  comme  des  autres.  J'ignore 
par  exemple  si  tel  ou  tel  des  hommes  actuellement  au 

pouvoir  s'est  nourri  des  livres  de  Brunetière  ou  de 

M.  Faguet.  Mais  ce  qui  est  sûr,  c'est  que,  dans  leurs 
discours,  et  même  dans  quelques-uns  de  leurs  actes,  on 
retrouve  la  trace,  facilement  reconnaissablc,  des  idées 

de  Brunetière  ou  de  M.  Faguet;  et  c'est  ce  qu'il  serait 

aisé  de  montrer.  Quoi  qu'on  en  dise,  ce  sont  les  idées 
qui  mènent  le  monde;  c'est  là  ce  qui  fait  leur  danger 
sans  doute,  mais  aussi  leur  force  et  leur  noblesse. 

Au  cas  d'ailleurs  où  je  n'aurais  pas  assez  nettement 

défini  mon  dessein,  voici  peut-être  qui  m'aidera  à  le 
préciser.  Quand,  en  1905,  je  proposai  à  notre  cher  et 

grand  Brunetière,  pour  la  Revue  des  Deux  Mondes,  cette 

série  d'études,  j'avais  dû,  j'imagine,  assez  mal  m'expri- 
mer,  ou  du  moins  le  terme  de  Portraits  contemporains 

que  j'avais  employé,  l'avait  fait  se  méprendre  un  peu 
sur  mes  intentions  véritables,  car,  tout  en  approuvant 

mon  projet,  il  m'écrivait  ceci  : 
Quant  à  la  forme  que  je  préférerais,  elle  aurait  plutôt  pour 

objet  de  ressaisir  le  courant  des  idées  et  de  dire,  s'il  y  a  lieu,  la 
nouvelle  orientation  des  genres,  que  d'analomiser  les  indivi- 

dus, Bourget  ou  Loti,  je  suppose,  étant  moins  les  représentants 

d"eiix-ni("'mos  que  duno  manière  do  sentir  ou   de  penser  qui 
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leur  est  commune  avec  leurs  milliers  de  lecteurs.  C'est  ce  que 
ce  pauvre  diable  dHenneqiiin,  vnilà,  je  pense,  tantôt  vingt-cinq 
ans.  exprimait  d'une  façon  ingénieuse,  que  je  crois  avoir  relevée 
quoique  part,  en  disant  «  qu'à  la  base  de  la  musique  polypho- rn(iue  ou  de  la  peinture  impressionniste,  il  y  a  des  faits  psycho- 
/o'/i'/Hes  ijénéranx  ».  Et,  en  effet,  quel  que  soit  le  talent  d'un 
Hourget  ou  d'un  Loti,  la  première  condition  de  leur  succès,  c'est 
bien  leur  talent,  si  vous  voulez,  mais  c'est  surtout,  pour  parler 
le  jargon  d'aujourd'bui,  le  nombre  des  menlnlilés  qui  retrouvent 
dans  VÉlape  ou  dans  Pécheur  d'Islande  ce  qu'elles  attendaient, 
sans  pouvoir  elles-mêmes  le  créer.  Et  ne  me  dites  pas  que  si 
vous  entriez  dans  cette  voie,  vous  recommenceriez  les  Essais 
de  psychologie  contemporaine,  car,  d'abord  je  vous  répondrais 
que,  comme  forme,  les  Essais  sont  assurément  moins  usés  que 
les  Portraits.  Mais  je  vous  dirais  surtout  que  les  Essais  sont 
presque  le  contraire  de  ce  que  je  voudrais  vous  voir  faire,  si 
précisément  chez  Tainc  et  chez  Renan,  chez  Baudelaire  et  chez 
Dumas,  chez  Leconte  de  Lisie  et  chez  Flaubert,  ce  que  Bourget 
a  noté,  c'est  ce  qu'il  leur  devait,  lui.  Bourget,  et  par-dessous  les 
drllérences,  c'est  ce  qu'ils  avaient  d'analogue  entre  eux  et  par rapporta  sa  mentalité... 

Pcut-èlrc  y  aurait-il  eu  quelque  chose  à  répondre  sur 
co  dernier  point,  —  car  enfin  ni  la  «  mentalité  »  de 
M.  Bourget,  ni  celle  de  ses  modèles  ne  sont  des  «  men- 

talités ).  purement  individuelles,  et,  comme  j'ai  tâché  de 
le  montrer,  elles  ont,  môme  dans  les  Essais,  une  valeur 

générale  et  représentative;  —  mais  il.  n'en  est  pas 

moins  vrai  qu'on  ne  saurait  mieux  exprimer  que  Brune- 
tière,  en  ces  quelques  lignes,  ce  que  je  voulais  faire,  ce 

quo,  depuis,  j'ai  essayé  de  faire.  Mes  lecteurs  seuls  peu- 
vent dire  si  j'y  ai,  plus  ou  moins  imparfaitement,  réussi. 

Mars  1912. 





AVANT-PROPOS 

Ce  livre  sera  suivi  le  plus  tôt  possible  d'un  second  et 
dernier  volume. 

Je  me  propose  d'y  étudier  une  dizaine  d'écrivains 
d'une  môme  génération  :  celle  qui  eut  vingt  ans  en  1870, 
qui  a  commencé  à  percer  vers  1880,  qui  a  produit  aux 
environs  de  1890  la  plupart  de  ses  œuvres  maîtresses,  et 

à  qui  nous  devons,  nous  autres  qui  venons  d'atteindre 
la  quarantaine,  les  impressions  les  plus  vivantes  et  les 

plus  durables  que  nous  ayons  emportées  des  livres. 

Pour  ne  parler  que  des  cinq  personnalités  décrites  en  ce 

premier  volume,  quel  est  celui  d'entre  nous  qui  serait 

exactement  tout  ce  qu'il  est  aujourd'hui  si,  à  une  heure 
peut-être  décisive  de  sa  jeunesse,  il  n'avait  pas  lu  le  Dis- 

ciple ou  le  Roman  russe,  le  Dix-huilième  Siècle,  l'article 
Après  une  visite  au  Vatican  ou  Pêcheur  d'Islande?  Et 

c'est  pourquoi  j'ai  cru  pouvoir  intituler  les  Maîtres  de 

Cheure  cette  série  d'esquisses  contemporaines.  Ceux 
dont  j'ai  essayé  ou  dont  j'essaierai  de  fixer  le  portrait 
ont  été  vraiment  nos  maîtres  à  penser  et  à  écrire;  ils  ont 

élevé  notre  intelligence,  façonné  notre  sensibilité;  c'est 
par  leurs  yeux  que  nous  avons  commencé  à  voir  le 

monde  et  la  vie,  l'art  et  la   science,  la  société   et  la 
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morale;  ils  nous  ont  légué  leurs  façons  de  comprendre 
et  de  sentir;  en  iin  mot,  ils  ont  formé  notre  «  mentalité  », 
et,  dans  toutes  les  idées,  tous  les  sentiments  de  notre 

époque  leur  influence  est  aisément  reconnaissable. 

Ceux-là  même  qui  les  ignorent  ou  les  méconnaissent 
sont,  à  leur  insu,  dominés  par  eux. 

C'est  de  cette  action  générale  que  je  me  suis,  avant 

tout,  efforcé  de  rendre  compte.  Un  écrivain  qui  n'expri- 
merait que  son  moi  n'offrirait  pas  au  critique  un  sujet 

d'étude  bien  intéressant;  un  écrivain  n'est  grand  qu'au- 
tant qu'il  témoigne  pour  d'innombrables  «  amis 

inconnus  ».  Sans  négliger  donc  l'étude  individuelle,  et 
même,  en  essayant  de  la  serrer  de  très  près,  et  avec 

toute  la  précision  possible,  j'ai  tâché  de  montrer  en 
quoi  Loti,  Brunetière,  M.  Faguet,  E.-M.  de  Vogué  et 
M.  Bourget  se  sont  trouvés,  à  certains  moments  de  leur 

carrière,  représenter  avec  une  force  singulière  la  pensée 

profonde  de  leur  temps.  Dans  l'étude  attentive  de  leur 

œuvre,  j'ai  tenté  d'inscrire,  si  je  puis  ainsi  parler,  leur 
histoire  intellectuelle  et  morale,  et  celle  aussi  de  la  géné- 

ration à  laquelle  ils  appartiennent.  C'est  cette  histoire 
collective  que  j'avais  en  vue,  et  quand  mon  enquête 

sera  terminée,  je  n'aurai,  je  l'espère  bien,  qu'à  en 
recueillir  les  résultats,  pour  voir  s'esquisser  dans  ses 
principaux  traits  cette  histoire  intellectuelle  et  morale 

de  la  génération  qui  nous  a  précédés  dans  l'existence. 
Histoire  plus  passionnante,  plus  suggestive,  plus 

féconde  en  enseignements  que  beaucoup  d'autres,  en 
raison  même  des  conditions  presque  tragiques  dans  les- 

quelles nos  aînés  arrivaient  à  la  vie  spirituelle,  et  des 

angoissants  et  multiples  problèmes  en  face  desquels  ils 
se  sont  brusquement  trouvés. 
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Mon  dessein,  on  le  voit,  encorii  qu'un  peu  difTrrenlpar 
certains  côtés,  n'est  pas  sans  analogie  avec  celui  qu'ont 
poursuivi  avant  moi,  et  chacun  k  leur  manière, 

M.  Bourget,  dans  ses  Essais  de  psychologie  conleinpo- 
raine,  M.  Faguot  dans  ses  Politiques  et  Moralistes  du 

xix"  siècle,  Edouard  Rod  tlans  ses  Idées  morales  du 

temps  présent.  Qu'on  me  pardonne  d'évoquer  moi-même 
imprudemment  ces  dangereux  termes  de  comparaison. 

«  En  morale,  a  dit  profondément  Joubert,  pour  atteindre 

le  milieu,  il  faut  aspirer  au  faîte.  »  Il  en  est  de  môme  en 

critique.  Et  puis,  peut-être  n'aurais-je  pas  eu  la  har- 
diesse d'entreprendre  cette  minutieuse  et  difficile 

enquête,  à  laquelle  je  songeais  depuis  tant  d'années,  si 

je  n'avais  pas  eu,  pour  m'y  encourager,  les  exemples  et 
les  conseils  de  maîtres  dont  l'autorité  personnelle  se 

doublait  à  mes  yeux  de  celle  de  l'œuvre  et  du  talent. 
J'ai  peu  de  chose  à  dire,  ce  me  semble,  de  la  méthode 

que  j'ai  essayé  de  suivre  dans  cette  série  d'études.  C'est 

celle  que  j'ai  suivie  dans  mon  Essai  sur  Taine,  dont  ce 
livre  est  comme  la  suite  assez  naturelle;  c'est  celle  dont 

j'ai  taché  d'esquisser  les  principes  dans  la  Préface  de 

mes  Livres  et  Questions  d'aujourd'hui.  L'information 
positive  y  joue,  comme  on  le  verra,  un  assez  grand  rôle. 

Ayant  à  parler  d'écrivains  dont  la  carrière,  pour  la  plu- 

part, n'est,  heureusement,  point  encore  terminée,  et 
dont  les  «  œuvres  complètes  »  sont  fort  loin  d'être 
recueillies,  j'ai  voulu  que  mon  enquête  sur  chacun  d'eux 
fût  aussi  large  et  aussi  approfondie  que  possible.  Je  ne 

me  vante  certes  pas  d'avoir  lu  tout  ce  qu'ils  ont  écrit,  ou 
du  moins  publié,  —  qui  pourrait  se  vanter  de  connaître 
tous  les  articles  dispersés  de  M.  Faguet,  ou  même  de 

M.  Bourget?  —  mais  il  ne  m'a  point  suffi  de  lire  et  de 
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relire  les  cent  cinquante  ou  deux  cents  volumes  dont  se 

compose  leur  œuvre  courante  et  portative  à  tous;  j'ai 
recherché  d'eux  nombre  de  pages  perdues  et  souvent 

injustement  d(''daignées;  j'ai  examiné  les  diverses  édi- 
tions de  leurs  livres  :  j'en  ai  comparé  fréquemment  le 

texte  au  texte  des  revues  où  ils  ont  tout  d'abord  paru; 
j'ai  même  pu  utiliser  quelques  papiers  inédits.  On 

jugera,  je  l'espère,  que  ce  supplément  denquéte  n'aura 
point  été  superflu.  A  défaut  d'autre  mérite,  ces  essais 
auront  au  moins  celui  d'être  consciencieux,  et  de  fournir 

quelques  indications  aux  bibliographes  de  l'avenir. 
Il  serait  prématuré,  disais-je  tout  à  l'heure,  de  vou- 

loir dès  maintenant  tirer  de  cette  enquête,  encore  trop 

partielle  et  incomplète,  les  conclusions  générales  qu'elle 
comporte  et  qui  s'en  dégageront  progressivement  plus 
lard.  11  en  est  une  cependant  que  je  voudrais  dès  aujour- 

d'hui mettre  brièvement  en  lumière,  parce  qu'elle  s'im- 
posait à  moi  avec  une  force  croissante  et  irrésistible,  à 

mesure  que  je  m'enfonçais  davantage  dans  l'étude  des 
écrivains  qui  me  paraissent  avoir  le  plus  agi  sur  notre 

temps.  C'est  que,  dans  notre  société  contemporaine  où, 
par  le  journal,  par  la  revue,  par  le  livre,  par  la  chaire, 
par  la  conférence,  par  la  tribune,  par  le  théâtre,  toutes 
les  idées  sont  mises  à  la  portée  de  tous,  même  de  ceux  > 

qui  leur  seraient  le  plus  réfraclaires,  on  ne  saurait  s'exa- 
gérer l'influence  de  la  lettre  imprimée.  Influence  vrai- 
ment souveraine,  et  redoutable,  quand  on  y  songe, 

quand  on  se  représente  avec  exactitude  tout  ce  qu'il 

peut  tenir  de  pensée,  et  donc  d'action  suggérée, —  à 
combien  d'âmes  incertaines!  —  dans  une  simple  page 

de  prose!  Il  n'est  pas  une  seule  goutte  d'encre  d'impri- 

merie dont  on  puisse  dire  qu'elle  est  perdue,  et  qu'un 
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jour  ou  l'autre  elle  ne  laissera  pas  une  trace  profonde 
dans  (ju<'l(|ue  conscience  obscure.  Heureux  ceux  qui 

tiennent  une  plume  sans  se  douter  des  lourdes  respon- 

saiulit(''s  qu'ils  assument!  Mais  plus  heureux  encore  et 
surtout  ceux  qui,  au  soir  de  la  vie,  passant  en  revue 

toute  leur  œuvre,  ont  le  droit  de  croire  qu'ils  n'ont  pas 

écrit  une  ligne  qui  n'ait  été,  pour  ceux  qui  les  ont  lus, 

une  source  de  pensées  nobles  et  d'impressions  réconfor- 
tantes!... 

Et  je  relis  cette  page  suggestive  et  si  vraie  de  M.  Paul 

Bourget,  dans  ses  Essais  de  psychologie  contempo- 
raine : 

A  rtieure  où  j'écris  ces  lignes,  un  adolescent,  que  je  vois, 
accoudé  sur  son  pupitre  dans  quelque  coin  d'une  salle  de 
collège,  lit  un  volume  dont  il  boit  le  suc,  comme  une 

abeille  pompe  le  miel  d'une  fleur.  Ils  sont  ainsi  quelques 
centaines  à  se  repaître  de  livres  préférés  entre  tous.  Les 

autres  livres  sont  des  livres  d'écriture;  ceux-là  sont  des 
livres  de  parole.... 

Les  adolescents  d'aujourd'hui  lisent-ils  encore  «  les 
livres  de  parole  »  que  nous  avons  lus  à  leur  âge,  et  dont 

ils  trouveront  quelques-uns  analysés  dans  cette  suite 

d'essais?  Je  ne  sais  :  tout  change  si  vite  de  nos  jours,  et 
vingt  années  sont  un  si  long  espace  de  temps  dans  la 

vie  morale  contemporaine!  Peut-être  leur  faudra-t-il  un 

certain  effort  pour  comprendre  l'action  que  tel  de  ces 

livres  a  eue  sur  notre  jeunesse.  Quand  les  études  qu'on 
va  lire  ont  paru  successivement  dans  la  Bévue  des  Deux 

Mondes,  il  m'a  semblé  qu'elles  attiraient  peut-être  plus 

particulièrement  l'attention  de  ceux  qui,  comme  moi, 

eurent  vingt  ans  vers  1890.  Je  souhaite  qu'ils  se  recon- 
naissent un  peu  dans  ces  pages.  Une  enquête  comme 
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celle-ci  esl,  qu'on  le  veuille  ou  non,  un  t(^moifi;naf!:(' 
rendu  pour  la  génôralion  à  laquelle  on  appaïUent.  Jr 

souhaite  que  le  témoignage  que  j'essaie  de  rendre  pour 
la  grui-ralion  dont  je  fais  partie  ne  soit  pas  jugé  troji 
infidèle. 

Victor  Giraud. 

Versailles,  janvier  1911. 
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«  Je  n'ai  jamais  composé  un  livre,  moi  ;  jo  n'ai  jamais 
écrit  que  quand  j'avais  l'esprit  hanté  d'uiio  chose,  lo 
cœur  serré  d'une  soul'fraiice,  —  et  il  y  a  toujours 
beaucoup  trop  de  moi-mOmo  dans  mes  livres.  » 

[Discours  de  réccjition  à  l'Acitdémie,  p.  :S7.) 

Qr.vNU  un  écrivain  comme  Loti  est  depuis  trente  ans 

l)ienliH  sur  la  brcclie,  quel  quesoil  l'intérêt  des  livres 
qu'il  médite  encore,  la  plupart  des  mots  «  déterminants  » 
qu'il  avait  à  dire  ont  été  prononcés,  les  principaux  aspects 
de  sa  personnalité  littéraire  et  morale  ont  pu  se  déployer 
sans  contrainte.  Et  Ton  peut  se  proposer  de  définir  son 
inspiration  et  de  caractériser  son  œuvre. 

I 

C'était  une  idée  chère,  et  justement  chère,  à  Sainte-Beuve, 
qu'on  ne  saurait  trop  insister  dans  l'étude  des  grands 
artistes  sur  leurs  années  de  formation  et  d'apprentissage. 

C'est  alors,  en  efiet,  que  l'on  voit  se  dessiner  le  plus  claire- 
ment leurs  tendances  futures,  et  qu'on  peut  le  mieux  saisir, 

avant  les  acquisitions  de  l'expérience  et  les  partis  pris  de 
la  vie,  le  fond  vrai  de  leur  vraie  nature. 

Pour  nous  représenter  Loti  «  avant  la  gloire  »,  nous 

avons,  parmi  tant  d'aveux  qui  parsèment  tousses  ouvrages, 

tout  un  livre  infiniment  précieux,  «  le  plus  intime  qu'il  ait 
jamais  écrit  '   »,   ce  délicieux  Hoinan  d'un  enfant,  aulohio- 

1.  noiiuin  d'un  enj'uitl,   p.  20. 
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t,'rai)liic  à  peine  idéalisée,  scmble-t-il,  d'un  ex(|iiis  i)oèle  en 
prose. 

Il  élait  le  dernier  né  d'une  famille  de  vieille  souche 
huguenote,  qui  avait  conservé  pieusement  les  souvenirs, 

les  traditions  d'un  lointain  passé.  «  Dans  l'île  d'Oléron,  à 
l'extrémité  d'une  petite  ville  ignorée,  il  est  une  très  vieille 

et  silencieuse  demeure  blanche....  C'est  de  cette  maison  que 

sont  partis  pour  Tcxil,  une  nuit  d'il  y  a  deux  siècles  passés, 
mes  ancêtres  protestants'.  »  Et  les  lettres  des  exilés,  les 
«lettres  de  Hollande  »  existent  encore,  et  quelques-unes 

d'entre  elles  sont  signées  de  cette  Judith  Renaudin  dont 

Loti  a  fait  l'héroïne  du  seul  drame  qu'il  ait  fait  jouer.  Plus 

tard,  la  famille  quitta  l'î/e,  et  vint  se  fi.xer  sur  le  continent. 
La  maison  où  elle  s'installa  fut  arrangée  ne  varietur.  C'est 
là  que  l'écrivain  vécut  ses  années  d'enfance.  «  C'était  une 
maison  de  province  très  modeste,  où  se  sentait  laustérité 

huguenote,  et  dont  la  propreté  et  l'ordre  irréprochables 
étaient  le  seul  luxe-.  »  Chaque  soir,  suivant  l'antique 
usage  des  familles  protestantes,  le  père  lisait  tout  haut  quel- 

ques versets  de  la  Bible;  et  puis,  tout  le  monde,  y  comprisi 

les  domestiques,  s'agenouillait  pour  la  prière  en  commun  '. 
Une  éducation  de  ce  genre,  même  quand  on  doit  un  jour 
en  répudier  les  principes,  manque  rarement  de  déposer  au 

fond  de  l'Ame  des  impressions,  des  souvenirs  et  des  habi- 

tudes qui  ne  s'effacent  plus.  Pierre  Loti  est  peut-être,  de 
tous  les  romanciers  contemporains,  celui  qui  retrouve  le 

plus  fréquemment  sous  sa  plume  des  images  ou  des 

citations  de  l'Lcriture,  et  il  est  indéniable  que  l'homme 
qui  a  si  souvent  proclamé  la  vanité  de  toutes  les  religions 
et  le  néant  de  tous  les  symboles  a  gardé,  malgré  tout,  un 
tour  de  sensibilité  invinciblement  chrétienne. 

Tout  enfant,  s'il  faut  l'en  croire,  et  nous  l'en  croyons 
volontiers,  il  avait  une  conscience  timorée  et  scrupuleuse 

à  l'excès.  11  voulait  être  pasteur,  et  «  sa  vocation  religieuse 

1.  Judilh  Renaudin,  p.  i,  m. 

2.  lionian  d'un  enfant,  p.  7. 
i.  Id.,  p.  57 
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semblait  tout  à  fait  grande  '  ».  Elle  ne  devait  point  durer. 
De  très  bonne  heure,  la  mer,  les  horizons  lointains, 

les  lointaines  aventures  attiraient,  sollicitaient  sa  jeune 
àme  inquiète  et  rêveuse.  Ceci  devait  tuer  cela.  Un  moment, 

il  erut  tout  concilier  en  dt'clarnnt  qu'il  serait  missionnaire. 
Cette  seconde  vocation  allait  tomber  comme  l'autre.  Com- 

ment cela  se  fit-il?  Comment  ce  «  mysticisme  des  commen- 

cements »,  comment  cette  «  foi  d'avant-garde  »,  cette  foi 
ardente,  intransigeante,  et  déjà  si  fertile  «  en  argimients 

contre  le  papisme-  »,  comment  a-t-ellc  fini  par  faire  place 

à  ce  <(  vague  panthéisme  inconscient'  »  que  «la  contem- 
plation continuelle  des  choses  de  la  nature  »  faisait  peu  à 

peu  naître  en  lui?  Lui-môme,  à  plus  d'une  reprise,  accuse 

de  ce  changement  «  l'écœurant  formalisnK;  »  qu'il  constatait 
autour  de  lui,  et  ce  qu'il  appelle  «  le  patois  religieux*  », 

«  l'ennui  de  certaines  prédications  du  dimanche,  le  vide  de 

ces  prières,  préparées  à  l'avance,  dites  avec  l'onction 
convenable  et  le  geste  qu'il  faut...  ».  «  Au  temple  surtout, 
du  gris  blafard  descendait  déjà  autour  de  moi'.  »  En 
réalité,  il  y  avait  désaccord  secret  entre  le  fond  du  tempé- 

rament moral  et  l'éducation  reçue;  et  le  divorce  ne  pouvait 

manquer  d'aller  grandissant. 
Ce  qui  contribua  sans  doute  à  le  faire  éclater,  ce  fut 

l'atmosphère  trop  enveloppante  et  amollissante  que  l'enfant 
respirait  au  foyer  familial.  Il  avait  une  sœur  et  un  frère  de 

beaucoup  plus  âgés  que  lui  et  qui,  comme  il  arrive  souvent 
en  pareil  cas,  rivalisaient  avec  un  père,  avec  une  mère 

surtout  très  tendrement  aimée,  —  car  il  parle  peu  de  son 

père,  —  avec  des  tantes,  grand'tantes  et  grand'mères  pour 

le  gâter  à  qui  mieux  mieux.  «  Et  seul  enfant  au  milieu  d'eux 
tous,  je  poussais  comme  un  petit  arbuste  trop  soigné 
en  serre,  trop  garanti,  trop  ignorant  des  halliers  et  des 

1.  Roman  d'un  enfant,  p.  58. 
2.  M.,  p.  154.  123. 
3.  M.,  p.  223. 
4.  Id.,  p.  139. 
5.  Id.,  p.  123.  —  Cf.  p.  223. 
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ronces  '.  »  Les  enfances  trop  choyées  n'habituent  pas  a 
vouloir .  elles  laissent  la  nature  développer  librement  toutes 

ses  énergies  et  abonder,  pour  ainsi  dire,  dans  son  pi'opre 
sens;  elles  n'enseicfnent  pas  à  réagir  contre  soi-même,  à 
accepter  une  discipline  extérieure  ;  et  elles  préparent  par- 

fois, contre  l'éducation  qui  s'en  accommode,  de  violentes, 
de  terribles  réactions. 

Celle  de  Loti  eut  au  moins  cet  avantage  de  ne  mettre 

aucune  entrave  à  l'éclosion  de  ses  facultés  poétiques.  Lui- 
même  estime  que,  sans  cette  première  «  étape  dans  un 

milieu  presque  incolore ^  »,  il  eût  été  plus  tard  «  moins 
impressionné  par  la  fantasmagorie  changeante  du  monde  »  : 

il  est  probable  qu'il  dut  à  cette  vie  très  retirée  et  comme 
recueillie,  de  pouvoir  contempler  ensuite  l'univers  avec  des 

regards  plus  neufs  et  plus  aisément  éblouis.  D'autre  part, 
à  vivre  ainsi  replié  sur  lui-même,  il  put  de  très  bonne 

heure  approfondir  son  âme,  et,  à  travers  les  élans  longue- 
ment poursuivis  de  son  imagination  et  de  sa  sensibilité, 

prendre  déjà  conscience  de  cette  capacité  de  résonance 

intérieure,  qui  est  peut-être  par  excellence  le  don  inné  du 
vrai  poète. 

Cependant,  pour  enrichir  et  fortifier  ces  facultés  nais- 
santes, les  impressions  du  dehors  apportaient  leur  fécond 

tribut.  La  mer  d'abord,  «  si  souvent  regardée  par  ses  ancê- 

tres marins^  »,  que,  la  première  fois  qu'il  la  vit,  il  crut  la 
reconnaître,  et  qui,  de  loin  en  loin,  «  lui  mettait  un  peu 

d'immensité  dans  les  yeux*  ».  Puis  ce  fut  l'initiation  au 

dessin,  à  la  peinture,  à  la  musique  «  évocatrice  d'ombres  », 
en  attendant  Liszt  et  Beethoven,  et  la  découverte,  trop 

prompte  et  trop  fructueuse  peut-être,  des»  hallucinations  » 
de  Chopin^.  Puis,  pendant  les  joyeuses  journées  vécues  à 
la  Linioisc,  le  domaine  familial,  et  un  peu  plus  tard,  durant 

1.  rtoinan  d'un  enfant,  p.  32. 
2.  Id.,  p.  33. 
3.  Id.,  p.   18. 
4.  Id.,  p.  .34. 
5.  Id.,  p.  52,  119,  2(59.  284,  289.  —  Cf.  CExilée,  p.  4. 
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les  vacances  passées  dniis  un  coin  du  Midi,  ce  l'ut  liulinic 
comuuniion  avec  la  terre  ludale,  la  vision  Icnleincid  lornu-c; 
et  (idt'lernent  entretenue  des  paysages  de  France  et  de  tous 
ces  horizons  familiers  dont  le  souvenir  ému  le  poursuivra 

jusque  sous  les  climats  les  i)lus  opposés.  Et  enlîn,  des 

livres  de  voyages,  et  des  lettres  d'un  (lére  aîné  aucpiel  Loti 
paraît  avoir  un  peu  ressemblé,  et  qui  fut  marin  comme  lui, 

—  lettres  «  qui  pour  lui  sentaient  toujours  les  lointains 

pays  enchantés  '  »,  —  de  tout  cela  il  se  dégageait  un  pres- 

sentiment et  comme  un  parfum  d'exotisme  très  attirant  et 
très  troublant  tout  ensemble.  Et  ainsi  se  formait  peu  à  peu 

à  rond)re  du  foyer  domestique,  et  loin  des  influences  qui 

auraient  pu  en  gêner  le  libre  dévelop|)i'menl,  cette  person- 

nalité (jui  devait  un  jour  s'ex[)rimer  i)ar  tant  d'œuvres  char- 
mantes. Quand,  à  douze  ans  et  demi,  l'enfant  entra  au  col- 

-1  lègc,  ejl^  était  déjà  presque  fixée  en  «es  traits  essentiels. 
V  Ce  furent  alors,  de  son  propre  aveu,  «  quatre  années  de 

l'externat  leplusliljre  et  le  plus  fantaisiste-  ».  Élève  irré- 
guUer,  ennuyé  et  peu  laborieux,  à  la  fois  orgueilleux  et 

timide,  «  pas  poptilaire  parmi  ceux  de  sa  classe,  et  dédai- 
gneux de  ses  compagnons  de  chaîne  avec  lesquels  il  ne  se 

sentait  pas  une  idée  commune^  »,  il  y  complète  capricieu- 

sement, à  bâtons  rompus,  l'éducation  littéraire  dont  il  avait 
reçu  dans  sa  famille  les  premiers  éléments.  On  le  desti 

nait  à  l'École  polytechnique;  et  lui  n'avait  point  protesté 
contre  cette  orientation  nouvelle  imposée  à  sa  vie;  mais 

peu  à  peu,  dans  le  secret  de  son  cœur,  ses  rêves  d'exotisme 
prenaient  corps,  et  il  sentait  la  vocation  de  marin  sourdre 
et  se  préciser  en  lui.  En  même  temps,  une  autre  vocation, 

héréditaire  peut-être  aussi  celle-là,  —  car  les  fragments 

qu'il  nous  cite  d'un  journal  tenu  par  sa  sœur  rappellent 

en  effet  sa  manière  à  lui,  presque  à  s'y  méprendre'',  — 
\u\G  autre  vocation  se  faisait  jour  dans  ce  collégien  qui 

1.  noinan  d'un  enfant,  p.  224. 
2.  M.,  p.  204. 
3.  Id.,  p.  207.  —Cf.  p.  212. 
4.  Id.,  p.  85-89. 
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prélend  avoir  ét('*  si  «  nul  »  en  narration  française.  «  J'ai- 
mais déjà  à  écrire,  mais  pour  moi  tout  seul,  par  exemple, 

et  en  m'cnlourant  d'un  mystère  inviolable....  J'inscrivais 
dans  ce  journal  moins  les  événements  de  ma  petite  exis- 

tence tranquille  que  mes  impressions  incohérentes,  mes 

tristesses  des  soirs,  mes  regj'ets  des  étés  passés  et  mes 
rêves  des  lointains  pays'.  »  Faut-il  croire  Loti  quand  il 

ajoute,  en  parlant  de  ces  pages  enfantines  :  <<  En  fait  d'art 
et  de  rêve,  malgré  le  manque  de  procédé,  le  manque 

d'acquis,  j'allais  bien  plus  loin  cl  plus  haut  qu'à  présent, 
c'est  incontestable'-?»  Illusion  sans  doute  d'un  homme 

qui  regrette  sa  jeunesse!  Ce  qu'il  faut  noter  du  moins,  et 
ce  qui  est  en  effet  «  assez  particulier  »,  sinon  «  unique  », 

1.  Roman  d'un  enfant,  p.  237-2.38. 
2.  /(/.,  p.  24S-249.  —  A  défaut  de  ces  premiers  essais,  on  nous  a  con- 

servé quelques  fragments  d'un  autre  journal,  daté  du  mois  d'août  186G, 
—  Loti  avait  alors  seize  ans,  et  il  venait  d'être  reçu  au  Rorda;  — 
c'est  le  journal  de  sa  première  traversée,  à  l)ord  du  Boiigainvillc,  le 
long  des  eûtes  de  France.  Son  individualisme  y  perce  déjà  d'une 
manière  assez  curieuse,  et,  avec  son  goût  du  «■  préadamisme  >•,  son 
précoce  talent  descriptif.  «  La  liberté  individuelle,  y  déclare-t-il,  est 

une  des  conditions  indispensables  de  la  vie.  »  Ailleurs,  en  face  d'un 
«  semblant  de  marais  Massique  »,  entre  Port-Louis  et  Ilcnnebon  : 
«  La  vue  est  bornée  de  tous  côtés  par  des  chênes  ou  des  châtaigniers 
énormes,  et  des  pins  maritimes  imitent  assez  bien  les  gigantesques 
calamités  des  forêts  primitives.  La  température  est  lourde,  le  ciel 

brumeux  et  plombé  rappelle  l'épaisse  atmosphère  de  l'ancien 
monde;...  enfin  un  calme,  un  silence  profond,  quelque  chose  d'indé- 

finissable complète  l'illusion.  Nous  restons  longtemps  en  e.\tase  devant 
ce  pays  étrange.  »  En  mer,  un  soir  que  «  le  ciel  est  pur.  les  étoiles 

brillantes  et  l'air  tiède  »  :  «  C'est  là  un  bien  curieux  spectacle.  La  crête 
de  cha(iue  lame,  l'écume  que  nous  faisons  bouillonner  en  marchant, 
répandent  une  lumière  semblable  à  celle  de  la  lave,  quoique  plus 

douce  encore;  notre  sillage  s'étend  derrière  nous  comme  un  long 
ruban  lumineux,  et  des  marsouins,  qui  viennent  gambader  autour 
de  la  corvette,  laissent  après  eux  des  traînées  de  feu  qui  se  croisent 

et  s'entortillent  comme  des  serpents  de  feu.  »  Enlln,  voici  un  cro- 
quis de  Bretagne,  pris  dans  une  excursion  de  Loguivy  à  Paimpol  : 

«  Les  bois  n'y  sont  pas  toulTus,  les  chênes  y  sont  tordus  et  rabougris, 
mais  tout  cela  est  frais,  vert  et  rongé  de  mousse.  Il  y  a  des  petites 
chapelles  griscsenfouies  au  fond  des  bois,  des  crucifix  dans  tous  les 
carrefours,  des  maisons  antiques  dans  les  arbres  et  de  bonnes  vieilles 
en  coiffe  assises  à  leur  porle.  »  (Michel  Salomon,  les  Premières  pages  de 
Pierre  Loli,  dans  Arl  et  Littcraturc,  IMou.) 

I 
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c'est  que  ce  grand  pcx'-tc  n"a  jamais  écrit  de  vers.  «Jamais, 

jamais,  à  aucune  époque  de  ma  vie,  l'idée  ne  mcsl  venue 
de  composer  un  seul  vers.  Mes  notes  étaient  écrites  toujours 
en  une  prose  affranchie  de  toutes  règles,  farouchement 

indépendante  *.  »  Ce  n'était  point  faute  de  comprendre  la 

poésie.  Il  est  tel  vers  d'Homère  ou  de  Virgile  (jiii  déjà 
parlait  à  son  imagination  juvénile.  Musset  surtout  lui  l'ut 
une  révélation,  —  qui,  coïncidant  avec  les  premières  lièvres 

de  l'adolescence,  «  le  troubla  comme  quelque  chose  d'inou'i, 
de  révoltant  et  de  délicieux-  ».  Et  «  la  dangereuse  voix 

d'or  »,  on  le  sait,  a  longtemps  chanté  dans  les  proses  de 
l'auteur  à'Aziyadé. 

Il  avait  alors  entre  quatorze  et  quinze  ans.  Ses  vocations 

successives  s'étaient  toutes  évanouies  lune  après  l'autre. 
Seule,  sa  vocation  de  marin  avait  survécu.  Il  résolut  de  la 

suivre,  et  d'abord  s'en  ouvrit  à  son  frère.  La  mer  n'est-elle 
pas  «  le  cloître  profond  et  superbe,  le  souverain  refuge 

ouvert  aux  désolés  qui  n'ont  pas  de  foi 2?  »  Peut-être  aussi 
un  secret  instinct  lavertissait-il  i\\\o  seule  cette  carrière  lui 
permettrait  de  remplir  toute  sa  destinée,  de  cueillir  comme 

à  pleines  mains,  sous  les  cieux  les  plus  divers,  les  impres- 
sions, les  couleurs  et  les  images  dont  il  avait  besoin  pour 

mettre  en  œuvre  tous  les  dons  qu'il  sentait  en  lui.  En  tout 
cas,  sa  première  enfance  est  alors  bien  finie;  et  au  sortir 

de  là,  voici  que  le  Loti  que  nous  connaissons  nous  appa- 

raît au  complet  déjà,  tel  que  nous  l'avons  toujours  connu. 
Il  est  né,  —  c'est  là  le  fond  primitif  et  inaliénaiile,  — 

avec  une  Ame  mobile  et  chantante  de  poète,  plus  capable 

qu'aucune  autre  de  vibrer  et  d'être  émue,  et  de  traduire 

avec  des  mots  les  émotions  qui  l'agitent.  Un  moment, 
l'idéal  religieux  paraît  remplir  les  besoins  de  cette  Ame 
d'enfant;  mais  bientôt,  «  le  froid  et  l'ennui  »  des  raison- 

nements humains  s'y  glissent  malgré  elle,  «  lui  amoindris- 

sant la  Bible  et  l'Évangile,  lui  enlevant  des  parcelles  de 

1.  Roman  d'un  enfant,  p.  292. 
2.  Id.,  p.  293. 
:{.  ficjlels  sur  la  sombre  route,  p.  .345. 
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Inir  ijraiulo  poésie  somlire  et  douce  '  »  ;  et  \w\\  à  pou,  pour 
y  suppléer,  elle  se  laisse  dériver  aux  speclaeles  toujours    \ 

renouvelés  de  la  nature  extérieure,  i\  tous  les  «  divertisse-     ̂  
menls»  du  monde  et  de  la  vie.  Mais  celle  lente  substitution 

d'un  idéal  à  wn  aidre  ne  s'est  i)as  l'aile  en  un  Jour,  ni  sans     j 
douleur,  ni  parfois  sans  retours  al  tristes  vers  le  passé.  «  Je     1 

ne  crois  à  rien,  ni  à  personne,  écrira  l-il  dans  son  premier 

livre,  je  n'aime  personne  ni  rien;  je  n'ai  ni  foi  ni  espérance. 
J'ai  mis  viiit,'t-sept  ans  à  en  venir  là;  si  je  suis  tombé  plus 

bas    que    la    moyenne   des    hommes,  j'étais   aussi   parti 
de  plus  haut-.  »  De  son  éducation  protestante,  il  à  gardé,  ̂  

avec  un  grand  fonds  d'individualisme  moral,  la  faculté, 
précieuse  pour  un  poète,  de  comprendre  et  de  .sentir  les 

choses  religieuses  :  peu  d'écrivains  ont  exprimé  plus  for 
tement,  plus  sincèrement  que   Loti,  avec  un  accent  de 
détresse   plus  profonde,   la    nostalgie  de   la  foi  perdue. 

D'autre  part,  quand,  de  toutes  les  forces  de  son  Ame,  on  a 
cru  à  linimortalité,  on  ne  renonce  pas  aisément  à  celte 

croyance  ;  et  c'est  en  partie  pour  y  suppléer  encore  que 
Loti  a  écrit,  «  pour  lutter  contre  la  fragilité  des  choses  et 

de  lui-même,  pour  essayer  de  prolonger  au   delà    de   sa 

propre  durée  tout  ce  qu'il  a  été,  tout  ce  quil  a  pleuré,  tout 
ce  qu'il  a  aimé^  ».  L'aveu  est  significatif  :  il  revient  souvent   ; 

sous  la  i>lume  de  l'écrivain;  et  il  y  a  lieu  de  le  retenir. 

II 

Au  mois  de  janvier  1879  paraissait  sans  nom  d'auteur,  à 
Paris,  un  petit  livre  intitulé  :  Aziyadé  {Slainboiil,  1876-1877), 

Extrait  des  notes  d'un  lieutenant  de  la  marine  anglaise  entré  au 
service  de  la  Turquie  le  iO  janvier  1870,  tue  sous  tes  murs  de 
Kars  le  27  octobre  1877.  Le  livre  semble  avoir  été  i)eu 

remarqué.  Un  an  après,  le  même  éditeur  publiait  un  autre 
volume,  sous  ce  titre  fait  pour  piquer  la  curiosité  :  Rarahr, 

1.  UoiH'tn  d'un  enfant,  p.  223-224. 
2.  Aziywlr,  \).  ()(i. 

[].  Kimun  d'un  enfant,  p.  238-23*J. 
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ilylle  polynésienne,  par  l'aiitmir  d'AziyadéK  Le  hasard  ayant 
lait  tomber,  dit  on,  le  nianuscrit  entre  les  mains  de 

Mme  Adam,  celle-ci  en  avait  été  très  frappée,  et  en  avait 
donné  la  primeur  aux  lecteurs  de  la  Nouvelle  Revue  :  cette 

l'ois,  Tattenfion  pui)lique  était  saisie,  et  l'on  fit  fêle  au 

nouvel  écrivain.  Le  volume  qui  suivit,  l'étonnant,  et  j'ose- 

rai dire  l'aveuglant  et  brûlant  Roman  d'un  Spahi,  était  enfin 
signé  du  nom,  du  pseudonyme  plutôt,  qui  allait  devenir 

promplement  célèl)re,  de  Pierre  Loti-.  Puis  vint  Fleurs 

d'ennui,  dont  certaines  pages  parurent  ne  mériter  que  trop 
bien  leur  titre.  Avec  Mon  frère  Yves,  enfin,  cet  écrivain  de 

trente-trois  ans  se  classait  au  tout  premier  rang  de  la  lit- 

térature contemporaine.  Comme  les  dieux  d'Homère  qui 
en  trois  pas  francliissent  le  ciel,  cinq  années  lui  avaient 

suffi  pour  dégager  pleinement  son  originalité,  pour  fran- 

chir les  degrés  qui  séparent  l'entière  obscurité  de  la  répu- 
tation, {)resque  de  la  gloire. 

Ils  sont  fort  intéressants  à  relire  aujourd'hui,  ces  pre- 
miers, livres  de  Loti  3,  et  à  plus  d'un  titre.  On  y  distingue 

d'abord  assez  aisément  les  influences  littéraires  qui  se 
sont  exercées  sur  sa  personnalité  naissante.  Car  il  est 

entendu  que  Loti  n'a  jamais  rien  lu  :  et  je  veux  bien  croire, 
puisqu'il  le  dit,  que  c'est  vers  trente  ans  seulement  qu'il 
connut  «  la  première  œuvre  de  Flaubert,  que  son  ami 

Daudet  l'obligea  à  lire  »,  et  qui  lui  fut  d'ailleurs  «  une 

1.  Lai"  édition  de  Ftarahu  (Paris,  Cahiianu  Lévy,  1881)  est  encore 
anonyme.  Lille  a  pour  litre  exact  :  le  Mariage  de  Loti  (Raralui),  par 

l'auteur  d\i:iyadé.  C'est  déjà  sous  le  litre  actuel,  Le  Mariage  de  Loli, 
que  Touvrage  avait  paru  dans  la  Nouvelle  Revue. 

2.  La  publication  dans  la  Aoiivelle  Revue  avait  encore  été  anonyme. 

Le^  Spahi,  par  l'auteur  du  A/«/-(ar/(;  de  Loit,  ainsi  s'intitulait-il.  —  Les 
premières  éditions  des  premiers  livres  de  Loti  diiïérent  fort  peu, 
pour  le  texte,  des  éditions  actuelles,  auxquelles  nous  renvoyons 
toujours. 

3.  Sur  les  premiers  romans  de  Loti,  il  fîiut  relire,  dans  Histoire  et 

Littérature,  t.  II  (Galmann  Lévy,  1891^,  l'article  de  Ferdinand  Brune- 
tière,  article  un  peu  sévère,  à  mon  gré,  mais  si  riche  d'idées,  de. justes 
intuitions,  de  féconds  pressentiments,  et  qui  fait  tant  d'honneur  à  la 
pénétration  critique  de  ce  maître  irremplaçable. 
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révélation  charmante'  ».  Ce  serait  donc  de  roUe  époque 
que  daterait  certain  exemplaire  de  Salammbô  copieusement 

annoté  par  lui.  Que  le  capitaine  de  l'régatc  garde  fidè- 
lement ce  souvenir  de  l'enseigne  de  vaisseau!  Ces  notes 

nous  seront  un  jour  aussi  précieuses  que  le  Commentaire 
de  Chénier  sur  Malherbe...  Pourtant,  de  son  aveu  même,  si 

Loti  «  par  hasard  a  ouvert  un  livre,  il  est  très  capable  de 

se  passionner  pour  lui  quand  il  en  vaut  la  peine  ».  Et  c'est 
ainsi  cpic,  vers  la  vingtième  année.  <<  dans  le  calme  des  soirs 

en  mer,  à  bord  du  jjremier  navire  qui  l'emporta  vers  ces 
pays  du  soleil  rêvés  depuis  son  enfance  »,  il  lut  «  avec  pas- 

sion »  deux  volumes  de  Feuillet,  Sybille  et  Julia  de  Trécœur^. 

Je  le  soupçonne  aussi  d'avoir  lu,  et  non  sans  profit,  «  dans 
son  extrême  jeunesse  »,  ou  depuis,  Leconte  de  Lisle  et 
Baudelaire,  Fromentin  et  Sully  Prudhomme,  Gautier,  les 

Concourt,  et  Renan,  —  Renan,  dont  le  tour  de  pensée  et 

de  style  s'apparente  si  bien  au  sien,  —  et  les  grands  poètes 
romantiques,  Lamartine  et  Musset  surtout,  et  les  maîtres 

de  l'idylle  exotique,  Bernardin,  Chateaubriand,  —  Chateau- 
briand, dont  on  ne  dira  jamais  assez  linfluence  persis- 

tante sur  l'auteur  de  Rarahu  et  de  Ramunlcho....  On  voit  les 
origines  livresques  de  ce  grand  poète  :  il  résume  et  syn- 

thétise en  lui  tout  ce  que  l'exotisme  de  la  fin  du  xviii"  et  de 
toutes  les  écoles  du  xi.x'^  siècle  a  comme  incorporé  de  pré- 

occupations nouvelles  et  de  sensations  inédites  à  notre 
littérature  nationale. 

Mais  il  ne  se  contente  pas  d'être  un  simple  écho,  et,  dès 
ses  premiers  écrits,  parmi  bien  des  enfantillages,  des  tru- 

culences et  des  affectations  romantiques,  sa  personnalité 
se  dessine  avec  une  remarcjuablc  netteté.  Le  romancier 

d'Aziyadé  a  déjà  une  forme  bien  à  lui.  Il  parle  une  langue 

exquise  de  souplesse  musicale,  d "élégante  sobriété,  de  sim- 
plicité directe,  et  d'une  puissance  d'évocation  et  de  sugges- 

tion extraordinaire.  J'ouvre  au  hasard  son  livre  de  début, 
et  je  toml)e  sur  ces  quehpjes  lignes  : 

1.  Discours  de  réception  à  i Académie,  p.  0-8. 
2.  Id.,  ibid. 
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La  vue  est  belle  de  là-haut.  Au  fond  do  la  Corne  d"or,  le 

sombre  paysage  d'Eyoub  ;  la  inosquéf  sainte  éuiergeanl  avec,  sa 
blancheur  de  marbre  dun  bas-i'und  mystérieux,  d'un  bois 
darbres  antiques;  et  puis  des  collines  tristes,  teintées  de 
nuances  sombres  et  parsemées  de  marbres,  des  cimetières 

immenses,  une  vraie  ville  des  morts  '. 

La  piirase  est  à  peine  l'aile;  nul  souci  des  répétitions; 
une  suite  de  mots  très  simples,  oi-nésd'épithètes  nullement 
raflinées  ou  curieuses,  et  qui  notent  brièvement  les  princi- 

paux traits  du  tableau,  et  comme  les  détails  successifs  de 

la  vision  du  poète,  avec  l'impression  finale  qu'elle  lui 
laisse....  Et  voilà  que  l'image  complète,  avec  la  nuance 
précise  d'émotion  qui  doit  l'accompagner,  se  lève  dans 
l'esprit  du  lecteur,  plus  parlante  et  plus  obsédante  (jue 
dans  les  plus  minutieuses  descriptions  de  vingt  autres 

écrivains.  C'est  déjà  tout  l'art  et  toute  la  manière  de  Loti. 
Ce  don  de  voir  et  de  peindre,  il  le  transporte  partout 

avec  lui.  Le  soleil  qui  luit  à  Stamboul  n'est  pas  le  même 
que  celui  qui  sévit  au  Sénégal,  et  rien  ne  ressemble  moins 

à  Tahiti  que  la  Bretagne.  Voilà  ce  que  Loti  nous  lait  mer- 
veilleusement sentir.  Cette  infinie  diversité  des  climats, 

des  paysages  et  des  mœurs,  il  nous  en  donne,  dès  ses 

premiers  livres,  la  sensation  aiguë  jusqu'à  la  souffrance. 

Son  génie  descriptif  est  comme  un  miroir  qu'il  promène de  ciel  en  ciel  et  où  vient  se  refléter  avec  une  admirable 

fidélité  ce  qu'il  y  a  d'unique  et  de  rigoureusement  indi- 
viduel, de  pas  encore  vu  et  d'irrémédiablement  éphémère 

dans  les  spectacles  changeants  qui  se  succèdent  sous  ses 
yeux. 

.Vime  ce  que  jamais  tu  ne  verras  deu.x  fois! 

Ce  pourrait  être  la  devise  de  Loti  voyageur.  Et  l'incom- 

parable artiste  s'est  déjà  très  bien  rendu  compte  de 
son  procédé  de  notation  pittoresque  ;  il  l'analyse,  il  en  fait 

la  théorie,  tout  comme  un  de  ces  vulgaires  critiques  qu'il 
a  littéralement  en  horreur  : 

1.  Aziyadé,  p.  "2. 
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il  y  u  plusieurs  mnnièrcs  de  décrire  les  pays....  Il  y  a...  les 
notes  rapides,  qui  sont  e.omine  les  impressions  sténof^raphiées 
du  voya^'our  qui  passe.  —  Impressions  primesautières  qui 

s'effacent  très  vite;  qu'il  faut  noter  tout  de  suite,  parce  que. 
u.i  peu  plus  tard,  on  ne  les  noterait  plus.  Certains  aspects  des 

pays  où  l'on  arrive  vous  frappent  très  vivement  à  première 
vue,  par  contraslc  avec  les  pays  d'où  l'on  vient;  au  bout  de 
quelques  jours,  ils  ne  vous  frappent  plus;  un  peu  plus  tard,  on 

trouve  oiseux  d'en  parler. 
(Vest  pourquoi  les  voyages  en  courant  ont  du  hon  :  — 

quand  on  a  déjà  beaucoup  circulé  par  le  moode,  on  s'est 
habitué  à  se  former  d'un  seul  coup  une  idée  de  toute  une 
contrée.  —  Du  pêle-mêle  des  choses  qui  vous  sont  apparues  en 

quelques  heures,  on  dégage  une  vue  d'ensemble,  —  vue  bizarre, 
esquissée  à  grands  traits,  mais  souvent  juste. 

C'est  ce  pèle-mèle  qui  va  suivre.  —  Il  y  aura  dans  ce  cha- 
pitre des  choses  incohérentes,  et  des  choses  futiles,  notées 

au  hasard  de  la  course.  —  La  vue  d'ensemble  s'en  dégagera- 
t-elle  pour  le  lecteur?  —  Il  est  fort  à  craindre  que  non  :  celui 

qui  éciit  n'a  pas  pour  cela  le  talent  qu'il  faudrait...  '. 

Non  seulement  il  a  déjà  «  tout  le  talent  qu'il  faudrait  », 

—  cl  il  s'en  doute  bien,  —  mais  ce  talent,  il  l'appliijue 
avec  autant  de  bonheur  aux  êtres  vivants  qu'aux  choses 
inanimées.  Aziyadé,  Rarahu,  Fatou-Gaye,  Jean  Peyral, 

mon  frère  Yves  sont  des  personnages  qu'on  n'oublie  plus 
quand  une  fois  on  a  lu  Loti.  Ils  revivent  dans  ses  pages 
avec  leur  individualité  propre,  avec  leurs  gestes  familiers, 
avec  toute  leur  âme  simple  et  profonde.  Loti  est  admirable  ; 

pour  peindre  ces  âmes  peu  complifjuées  d'appai'cnce, 
toutes  proches  de  la  nature,  ([ui  semblent  vivre  leur  vie 
comme  dans  un  rêve,  et  qui,  de  temps  à  autre,  nous 

découvrent  des  dessous  insoupçonnés  d'elles-mêmes,  et 

comme  des  mystères  d'humanité  inconsciente. 
11  se  peint  aussi  lui-même  avec  une  sincérité,  une  naïveté 

parfois,  qui,  si  elle  peut  faire  sourire,  ne  laisse  pas  d'avoir 
son  charme  et  son  éloquence.  Il  a  si  souvent  dit,  et  sur 

Ions  les  tons,  qu'il  est  revenu  de  toutes  choses,  qu'il  n'a 

1.  Fleurs  d\'ninii,  p.  277-278. 
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plus  ni  croyances,  ni  illusions,  que  ce  serait  lui  faire  iu  jure 

(jue  de  niellre  eu  lioule  la  réalité  et  la  profondeur  de  son 

nihilisme  moral.  «  J'ai  essayé  d'être  ciirétien,  je  ne  l'ai  pas 
pu,  nous  avoue-t-il  quelque  part.  Il  n'y  a  pas  de  Dieu,  il 

n'y  a  pas  de  morale,  rien  n'existe  de  tout  ce  qu'on  nous  a 
enseigné  à  respecter  :  il  y  a  une  vie  cpii  passe,  à  laquelle 
il  est  logique  de  demander  le  plus  de  jciuissances  possible, 

en  attendant  l'épouvante  linale  qui  est  la  niorl  '.  »  V'isiMe- 
iiiciit,  il  s'elTorce  de  réaliser  de  son  mieux  cet  inquiétant 
pPDgramme.  De  trop  bonne  heure  sans  doute,  les  doctrines 
nudjiantes  ont  soufflé  sur  ses  convictions  relif^ieuses,  et  de 

ces  doclriiies  il  n'a  su  retenir  que  1»^  côté  purement 
nécratif.  Pour  combler  «  le  vide  éc<eurant  ■>  de  son  àme,  il 

aie  de  se  prendre  à  tous  les  mirages  de  la  vie  '^\  mais  il 
11  y  réussit  pas  longtemps,  et  il  suffit  de  peu  de  chose 

pour  le  faire  «  retomber  sur  lui-même  ».  Et  c'est  alors  tou- 
jours la  même  douloureuse  plainte  qui  retentit  :  c  Je  ne 

1.  Aziyadé,  p.  58-59. 
2.  Cf.  aussi  cet  aveu  de  Fantôme  d'Orient,  qui  nous  reporte  au  temps 

où  Loti  cominen(;ait  à  vivre  le  roman  d'Aziyadé  :  «  C'était  aussi 
l'époque  transitoire  de  ma  vie  où,  tout  à  coup,  n'ayant  plus  de 
foi  ni  d'espérance,  je  me  jetais  à  cœur  perdu  dans  l'amour  ••  (p.  ICU). 

Dans  un  très  pénétrant  article  sur  Pierre  Loti,  recueilli  dans  les 
Études  littéraires  et  momies  du  regretté  Gaston  Frommel  (^^aint-Blaise, 
Foyer  Solidariste,  in-lC,  1907),  je  lis  cette  remarquaj)le  page  : 

L'œuvre  de  Pierre  Loti,  dans  so  totalité,  correspond  à  un  moment 
précis  de  l'tiistoire  littéraire  de  notre  époque,  à  celui  où  le  natura- lisme a  donné  toute  sa  sève  et  se  transforme  en  se  combinant  à 

d'autres  éléments.  Un  courant  plus  nouveau  le  pénètre  et  le  rajeunit, 
et  je  dirais  que  l'u'uvre  de  Loti  est  un  réalisme  délicat  gonllé  de 
mysticisme;  non  pas  de  ce  mysticisme  religieu.\,  tel  ([ue  nous  le 

montre  l'histoire  du  moyen  âge,  mais  un  mysticisme  esthétique  et  sen- 
suel, que  la  foi  laisse  à  l'âme  en  la  quittant,  et  qui,  sans  objet  désormais, 

se  prend  à  toutes  les  choses  de  la  vie  pour  en  tirer  ce  je  ne  sais  quoi  d'intime 
et  de  profond  dont  l'âme  a  besoin  pour  exister.  C'est  un  sentiment  éton- 

namment complexe,  qui  n'est  pas  de  la  pensée,  qui  est  plus  (|ue  de 
la  sensation,  et  qu'aucun  mot  n'e.xprime.  •  —  M.  Frank  Puaux  (Débats 
du  20  décembre  1907)  nous  apprend  que  «  Pierre  Loti  lui  disait, 
après  avoir  lu  les  pages  de  Frommel.  que  rien  de  ce  qui  avait  été 

écrit  sur  son  œuvre  n'approchait  de  cette  belle  étude,  et  ([u'Alphonse 
Daudet,  comme  lui-même,  en  avait  rei.u  une  im[iression  [irofonde.  » 

Je  ne  m'en  étonne  point. 
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roliftiivc  |)lii:.  au  dedans  do  moi  ((uc  riiiimcnsc  ennui  de 
vivre.  »  «  Jai  beau  faire,  Pluinkefl,  je  ne  suis  pas  hcuroiix; 

aucun  expédient  ne  me  réussit  pour  métourdir.  J'ai  le 
cœur  plein  de  lassitude  et  d'amertume.  »  Ailleurs  encore  : 
«  L'idée  chrétienne  était  restée  longtemps  flottante  dans 
mon  imagination,  alors  même  que  je  ne  croyais  plus;  elle 

avait  un  charme  vague  et  consolant.  Aujourd'hui  ce  pres- 
tige est  absolument  tombé;  je  ne  connais  rien  de  si  vain, 

de  si  mensonger,  de  si  inadmissible  *.  »  Et,  pourtant,  cette 

idée  chrétienne,  qu'il  croit  morte  dans  son  cœur,  est  encore 

plus  vivante  en  lui  qu'il  ne  le  veut  bien  dire.  Elle  se  mêle, 
au  moins  quelquefois,  pour  l'épurer,  la  spiritualiser,  à  si' 

conception  de  l'amour  et  de  la  mort;  elle  l'incline  à  une 
profonde  et  touchante  pitié  pour  tous  ceux  qui  souffrent 

de  la  vie,  pour  tous  ces  humbles  qu'il  coudoie  et  qu'il  a 
mis  dans  ses  livres.  Enfin,  ne  va-t-il  pas  jusqu'à  écrire  :  «  Je 
pense  aller  bientôt  à  Jérusalem,  où  je  tâcherai  de  ressaisir 

quelques  bribes  de  foi?-  »  Ce  ne  sont  pas  là  les  propos  el 

les  pensées  d'un  incrédule  bien  sûr  de  son  incroyance  : 

surtout,  ce  n'est  point  l'état  d'Ame  habituel  de  ceux  qu'il  a 
flétris  un  jour  dans  une  phrase  sanglante,  «  libres  penseurs 
farouches,  bavant  des  inepties  athées  sur  toutes  les  choses 

saintes  d'autrefois^  ».  Le  futur  pèlerin  de  Jérusalem  ne 
froissera  jamais  aucune  âme  religieuse. 

III 

Et  il  a  mérité  d'écrire  ce  chef-d'onivro  de  poésie,  de  ten- 
dresse inquiète,  de  douloureuse  pitié  et  de  poignante  tris- 

tesse qui  s'appelle  Pêcheur  d'Islande.  C'est  le  plus  juste- 
ment populaire  des   livi*es  de   Loti*,   el   c'en   est,  sinon 

i.  Aziyadé,  p.  U,  18,  79. 

2.  Fleurs  d'ennui,  p.  1 10-120. 
3.  Le  Roman  d'un  Spahi,  p.  271. 
4.  En  1905,  Pécheur  d'Islande  était  parvenu  à  la  261"  édition;  Mon 

frère  Yves,  qui  vient  ensuite,  à  la  93^;  le  Mariage  de  Loti,  à  la  74"; 
Ramunlcho,  à  la  05';  le  Roman  d'un  Spahi,  à  la  50".  En  1907,  les  Désen- 

chantées sont  arrivées  à  la  83°  édition.  Il  ne  faut  pas,  je  le  sais  bien, 
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pout-être  le  |)liis  com|)le{.  loul  au  moins  le  pins  profondi'-- 
niont  et  le  plus  simplcmont  Iinninin.  On  avait  pu  roprochcr 

à  ses  premiers  romans  l'abus  des  amours  exotiques  et 
l'élalacre  un  peu  indiscret  de  sa  personnalité.  Ici,  une 

pareille  critirpie  n'aurait  plus  sa  raison  d'être.  Le  moi  de 
l'auteur  n'intervient  plus,  —  j'entends  directement,  — 

qu'en  une  ou  deux  rapides  circonstances  :  «  Aussi  liieii.  je 
ne  puis  m'empêcher  de  conter  cet  enterrement  de  Sylvestre 
(pie  je  conduisis  moi-môme  là-bas,  dans  l'île  de  Sinija- 

pour...  »  Ailleurs,  c'est  pour  jeter  ce  cri  d'émotion  et 

d'angoisse  à  la  pauvre  grand'mèrc  Moan,  qui  vient  pour  la 
dernière  fois  d'embrasser  son  petit-fils  :  «  Hegarde-lebien, 
pauvre  vieille  femme,  ce  petit  Sylvestre;  jusqu'à  la  dei-nière 

minute,  suis  bien  sa  silhouette  fuyante  qui  s'efface  là-bas 
pour  jamais...  »  Et  enfin,  ceux  qui  ne  s'intéressaient  guère 
aux  lointaines  aventures  d'Aziyadé,  de  Raraliu  ou  de 
Fatou-Gaye,  —  ils  avaient  tort  sans  doute,  —  comment 

pouvaient-ils  sé~'  dérober  au  charme  prenant.  Apre  et 

mélancolique  qui  se  dégage  de  l'humble  histoire  du  grand 
Yann  et  de  la  grave  et  tendre  Gaud,  «  avec  ses  yeux  d'un 
gris  de  lin  à  cils  presque  noirs  »?Car  ils  sont  bien  de  chez 

nous,  les  héros  de  l'idylle  tragique  :  leur  âme  ne  nous  est 

point  étrangère;  nous  n'avons  aucun  effort  à  faire  pour  les 
comprendre;  nous  entrons  comme  de  plain-pied  dans  les 
préoccupations  de  leur  vie  quotidienne;  la  mort  même 

qui  les  menace,  nous  la  voyons  ou  nous  la  savons  sus- 

pendue, autour  de  nous,  sur  tant  d'existences  françaises, 
qu'elle  nous  émeut  comme  si  elle  allait  atteindre  l'un  des 

noires;  et  lequel  d'entre  nous  ou  de  nos  proches  n'a  dans 
son  souvenir  quelque  sombre  histoire  vraie  comme  cello' 
qui  forme  le  fond  du  livre,  un  jeune  bonheur  péniblementT] 

édifié,  puis  brutalement  brisé  par  l'impitoyable  mort?...  j 
Au  reste,  ceux  qui  veulent  à  tout  prix  qu'un  roman  les 

attacher  à  ces  «  sifrnes  e.xtcrieurs  »  plus  d'importance  qu'il  ne  con- 
vifiit,  mais  il  ne  faut  pas  non  pins  les  noplipor  et  Ips  défiaipnpr  de 

p.irti  i)ris,  surtout  (juand  il  s'a;^it  d'un  artisto  tel  (luo  Loti,  et  «luo 
l'on  cherche  à  e.\pliiiucr  la  nature  et  la  profondeur  de  son  action. 
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dépayse  peuvent  trouver  clans   Pécheur  dislande  de  quoi 

satisfaire  leur  passion  d'exotisme.  Si  la  terre  bretonne  est 
bien  le  centre  commun  des  personnages  et  de  l'action,  elle 
n'est    pas  seule   à    fournir  au    poi'-tc   la    matière  de   ses 
paysages   :  lo  Tonkin,  rindo-Chinc,  llndc  même,  et  les 

mers    équatoriales,   l'Islande    surtout,   avec   son   étrange 
lumière,  ses  brumes  fantastiques  et  les  perfidies  de  sa 

((    mer   hyperborée    »    apportent  leur  lril)ut  d'évocations 
pittoresques,  élargissent  et  diversifient  le  décor,  jettent 

sur  tout  le  drame  cette  poésie  très  spéciale,  faite  de  réa-   ; 

lité  et  de  rêve,  qui  semble  l'apanage  des  lointains  pays   i 
inconnus.  Mais,  plus  que  tout  le  reste,  ce  qui  donne  au 

livre  cette  couleur,  cet  accent  poétique  qui  font  que  par- 

fois il  confine  à  la  grande  éi>opéc,  c'est  la  mer,  la  mer  vue    , 
de  la  côte  et  du  large,  sous  tous  ses  aspects,  tantôt  sou-    ; 
riante  et  hospitalière,  tantôt  furieuse  et  rugissante,  la  mer    \ 
féconde  et  nourricière,  la  mer  dévoreuse  dhommes,  la  mer    i 

qui  attire  et  qui  tue,  qu'on  maudit   et  qu'on  aime  tout 
ensemble.  C'est  elle  qui  a  suggéré  à  l'écrivain  l'idée  gran- 

diose et  sombre,  qui  revient  comme  un  douloureux  leit- 
motiv  dans   son  récit,   de  ces  fiançailles  quasi  mystiques 

de  Yann  avec  «  la  grande  chose  émouvante,  mystérieuse  ». 

C'est   elle  qui,  semblable  à  la  fatalité  antifjue,  domine, 

implacable,  toute  l'action,  comme  elle  domino,  dans  la  vie 
réelle,  toules  les  humbles  destinées  qui  lui  sont  confiées: 

elle  fait  planer,  sur  l'œuvre  tout  entière,  je  ne  sais  quelle 
secrète  horreur,  et  un  peu  de  cet  effroi  que  nous  inspire 
toujours  la  vue  des  grandes  forces  naturelles,  dans  leur 
aveugle  déchaînement. 

A  cette  poésie  de  la  mer  s'ajoute  et  se  mêle  la  poésie 
plus  intime  de  l'amour.  Le  peintre  souvent  «  troublant  -■ 
des  amours  de  Jean  Peyral  et  de  Fatou-Gaye  a  compris 

qu'en  abordant  ce  nouveau  sujet  il  devait  changer  sa 
manière,  sous  peine  de  commettre  une  grave  faute  de  goût 

littéraire  et  moral,  et  il  y  a  excellemment  réussi.  Son  inspi- 

ration, son  expression  aussi,  s'est  simplifiée,  épurée.  «  C'est 
que  chez  ces  simples,  écrit  il,  il  y  a  le  sentiment,  le  respect 
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inné  de  la  majesté  de  Vêpouse;  un  abîme  la  s(''pare  de 

l'amante,  chose  de  plaisir'....  »  Voilà  la  note  juste  et  le 
sentiment  exact.  Certes,  l'écrivain  demeure  hardi,  —  car  il 

n'a  pas  fréquenté  impunément  chez  Flaubert,  chez  les 

Concourt  et  chez  Daudet,  et  la  pruderie  n'est  point  son 
fait,  —  mais  il  sait  être  discret,  et  il  ne  dé(laii,Mie  point 

d'être  délicat.  Il  y  a  certaines  puileurs  qu'il  devine  et  qu'il 
exprime  à  merveille.  «  En  dehors  de  ce  baiser  de  frère 

qu'il  lui  donnait  en  arrivant  et  en  partant,  il  n'osait  i)as 
l'embrasser.  H  adorait  le  je  ne  sais  ({uoi  invisible  qui  était  en 
elle,  qui  était  son  âme-,  qui  se  manifestait  à  lui  dans  le 

snii  pur  et  tranquille  de  sa  voix,  dans  l'expression  de  son 
sourire,  dans  son  beau  regard  limpide....  »  Celte  concep- 

tion hautement  spiritualiste  de  l'amour,  la  seule  du  reste 

(pii  soit  digne  d'un  vrai  poète,  donne  à  ses  héros  et  à  leur 
histoire  une  profondeur,  une  élévation  qui  les  transfigu- 

rent. La  réalité  est  ici  dépassée,  devinée,  interprétée,  et, 

sans  cesser  d'être  la  réalité,  —  ou  ce  que  nous  prenons 

pour  elle,  —  elle  s'élève  et  s'élargit  jusqu'au  symbole. 
Comme  dans  le  vieux  poème  de  Tristan  et  Iseult,  ce  qui 

s'exprime  dans  Pêcheur  d'Islande,  c'est  l'âme  même  d'une 
race  plus  éprise  qu'aucune  autre  d'idéal  et  d'infini.  «  Vi\ 
des  côtés  de  la  chaumière  était  occupé  par  des  boiseries 

grossièrement  sculptées  et  aujourd'hui  toutes  vermoulues; 
on  s'ouvrant,  elles  donnaient  accès  dans  des  étagères  où 
plusieurs  générations  de  pêcheurs  avaient  été  conçues, 
avaient  dormi,  et  où  les  mères  vieillies  étaient  mortes  ̂   » 

Toute  la  vie  bretonne  est  dans  ces  quatre  lignes.  Et  c'est 

pour  avoir  rendu  cette  conception  de  l'amour  avec  un 
mélange  unique  de  hardi  réalisme  et  de  délicate  réserve 

i.  Pédicur  d'Islande,  p.  294. 
2.  Pécheur  d'Islandp,  p.  184.  Cf.  tliuis  Fanlùiiif  d'Orieiil,  p.  230  : 

"  I.a  nolion  m'est  venue,  furlive,  inexplicable,  mais  ressentie,  d'une 
ùme  persistante  et  présente....  •  C'est  la  reprise,  — ou  une  réminis- 

cence, —  des  vers  célèbres  de  Sully  Prudhomme  : 

J'ai  dans  mon  cœur,  j'ai  sous  mon  front 
Une  âmo  invisible  et  présente.... 

3.  Pécheur  d'Islande,  p.  218. 
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que  Loti  a  pu  «  rajeunir  et  moderniser  lidylle,  —  le  mot 
est  de  M.  IJonrget,  —  jus(|nà  tout  faire  paraître  conven- 

tionnel (Ml  regard  '  ». 

Si  l'amour  apjielle  la  mort,  dans  la  vie  réelle  comme 

dans  les  œuvres  des  poètes,  nulle  part  cela  n'est  plus  vrai 
qu'en  lîrefagne.  Elle  n'est  jamais  loin,  au  pays  d'Armor, la  sinistre  visiteuse. 

Autour  d'eux,  pour  leur  premier  coucher  de  mariage,  le 
même  invisible  orchestre  jouait  toujours.  Houhou!...  hou- 
houl...  Et  la  grande  tombe  des  marins  était  tout  près,  mou- 

vante, dévorante,  battant  les  falaises  de  ses  mômes  coups 

sourds,  l'ne  nuit  ou  l'autre,  il  faudrait  être  pris  là-dedans,  s'y 
débattre,  au  milieu  de  la  frénésie  des  choses  noires  et  glacées; 
ils  le  savaient-.... 

Cette  ubiquité  et  cette  omniprésence  de  la  mort,  Loti 

l'a  sentie,  et  il  l'a  rendue  avec  une  puissanc(>,  avec  une 
intensité  d'émotion,  avec  une  abondance  verbale,  avec 
une  force  incessamment  renouvelée  d'expression,  avec  un 

frémissement  d'horreur  physique,  qui  n'ont,  je  crois, 
janmis  été  surpassés.  A  toutes  les  pages  du  livre,  l'idée 
que  nous  ne  sommes  rien,  que  nos  joies,  nos  désirs  et  nos 
rêves  vont  avoir  là,  bientôt,  dans  ce  grand  trou  noir 

béant  qui  nous  attend,  leur  prompte  et  naturelle  conclu- 

sion, cette  idée-là  revient,  (juclquefois  à  peine  exprimée, 

suggérée  plutôt,  d'autant  plus  obsédante  et  insinuante. 
«  Ils  mouraient  par  milliers  sur  les  vergues,  sur  les  sabords, 
ces  tout  petits,  du  soleil  terrible  de  la  mer  Rouge....  Leur 
race  avait  iiullulé  sans  mesure,  et  il  y  en  avait  eu  trop  ;  alors 
la  mère  aveugle  et  sans  Ame,  la  mère  nature  avait  chassé 

d'un  souille  cet  excès  de  petits  oiseaux  avec  la  même  impas- 
sibilité que  s'il  se  fût  agi  d'une  génération  d'hommes"*.  »  ■  , 

«  La  mère  aveugle  et  sans  Ame  »  :  nous  touchons  là  le 
fond  et  nous  saisissons  le  secret  de  cette  tristesse  niornc 

et  désespérée    qui   se  dégage   invinciblement    de  Pécheur 

\.  liludf.s  et  Porlrails,  éd.  in-S",  Ploii.  p.  2IU. 
2.  Pêcheur  d'Islande,  p.  291. 
:i.  id.,  p.  i:ju. 
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il' Islande.  La  peiiséo  do  la  nioil,  nirme  fréquculc,  nirnic 
lialiiliu'lle,  peut  n'èlre  point  sans  douceur.  Si  la  foi  rcU- 

tricnisc  s'en  empare  pour  y  mC'lcr  des  idées  d'immorlalilé, 
de  libération  spirituelle,  et  des  espérances  d'éternel  revoir, 
elle  peut  devenir,  une  fois  tombés  les  premiers  troubles 

et  les  premières  révoltes  de  la  chair  et  ilu  sang,  elle  peut 
ilcvenir  la  plus  apaisante,  la  plus  réconfortante  des  conso- 

lations. On  le  sait  bien  en  terre  bretonne,  et  c'est  pourquoi 

sans  doute  l'idée  chrétienne  y  est  demeurée  si  vivace,  si 
difficile  à  extirper;  et  Loti  est  trop  poète,  il  a  trop  le  sens 

pieux  des  «  choses  saintes  d'autrefois  »  pour  ne  pas  com- 
prendre cette  disposition  desprit  et  pour  n'en  point  f(Niir 

compte.  Il  s'est  donc  scrupuleusement  conforn)é  à  la 
«  couleur  locale  »  en  recueillant  avec  lidélité,  avec  sym- 

pathie mille  témoignages  de  la  piété  bretonne  :  il  note  le 

grand  nombre  de  «  croix  de  granit,  qui  se  dressent  sur  les 

falaises  avancées  de  cette  terre  des  marins,  comme  pour 

demander  grâce  '  »;  ailleurs,  il  représente  la  grand'mère 

Moan,  dans  la  dernière  journée  qu'elle  passe  avec  son 
petit-fils,  entrant  avec  lui  dans  une  église  «  i)our  dire 

ensemble  leurs  prières  ̂   »;  il  n'oublie  pas  non  plus,  au 
repas  de  noces,  le  touchant  usage  de  la  prière  pour  les 

nujrfs,  qui  lui  fournit  une  page  d'un  si  saisissant  effet  •';  et 
enfin,  quand  Gaud,  lasse  d'attendre  le  retour  de  son  mari, 
se  retrouve,  à  la  chapelle  des  naufragés,  en  face  dune 

autre  femme  de  pécheur,  les  deux  femmes,  «  presque  hai- 

neuses »  tout  d'abord,  finissent  par  s'agenouiller  «  près 
l'une  de  l'autre  comme  deux  sœurs.  A  la  Vierge  Étoile  de 
la  Mer,  elles  disent  des  prières  ardentes,  avec  toute  leur 

àme.  Et  puis  bientôt  on  n'entendit  plus  qu'un  bruit  de  san- 
glots, et  leurs  larmes  pressées  commencèrent  à  tomber  sur 

la  terre....  Elles  se  relevèrent,  —  ajoute  l'écrivain,  —  plus 
douces,  plus  confiantes*.  »  —  Et,  cependant,  une  chose 

1.  Pêcheur  d'Islande,  p.  329. 
2.  Id.,  p.  122. 
3.  Id.,  p.  282. 
4.  Id.,  p.  326. 
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nuiiu|iif  dans  la  rcpri'-seiitalion,  d'ailleurs  si  fidèle,  de  la 
piélé  de  ces  Ininibles  :  l'idée  d'immortalité  en  est  absente, 
et  la  croyance  assnréc  à  un  au-delà  réparateur.  Les  héros 
de  Loti  font  bien  le  geste  de  la  foi;  il  ne  me  semble  pas 

que  ceux  même  d'entre  eux  qui  ont  été  le  plus  éprouvés 
parla  vie  entrevoient  clairement  la  raison  dernière  de  ces 

vénérables  jjratiqucs,  et  trouvent,  dans  la  pensée  d'une 
autre  existence  meilleure,  apaisement  et  réconfort.  Le 

poète,  sans  le  vouloir,  apparemment,  leur  a  prêté  un  peu 
de  son  âme.  La  contagion  de  son  incroyance  les  a  gagnés. 

Et  ce  qu'il  dit  de  l'un  d'entre  eux,  j'ai  bien  peur  qu'on  ne 
le  puisse  dire  de  tous  :  «  Dans  son  idée  à  lui,  la  mort  finis- 

sait tout....  11  lui  arrivait  bien,  par  respect,  de  s'associer  à 
ces  prières  qu'on  dit  en  famille  pour  les  défunts;  mais  il  ne 

croyait  à  aucune  survivance  des  âmes  *.  »  N'est-ce  pas,  à 
peine  transposé,  l'état  d'Ame  de  Loti  lui-même?  Telle 
phrase  de  lui,  jetée  négligemment  en  passant  sur  «  le  grand 

néant  bleu  »  en  dit  plus  long  à  cet  égard  que  les  déclara- 

tions les  plus  formelles.  Évidemment,  Pêcheur  d'Islande  a 
été  conçu  et  écrit  dans  un  de  ces  moments  de  désespérance 

intime,  d'incroyance  absolue,  d'entier  et  sombre  nihilisme 
dont  ses  premiers  écrits  nous  faisaient  parfois  la  confi- 

dence, et  telle  est  bien  l'impression  dernière  que  nous 

laisse  le  livre.  Je  n'en  sache  pas  qui  prêche  plus  fortement 
et  plus  subtilement  tout  ensemble  la  vanité  de  toute  action, 

le  néant  de  tout  effort,  et  l'universel  «  à  quoi  bon?  »  de  la 
vie.  Chef-d'œuvre,  certes,  mais  chef-d'œuvre  de  morne 
désolation,  et  chef-d'œuvre  de  stérile  pitié,  puisque  la  pitii 

ne  s'y  achève  pas  en  espérance. 
Pécheur  d'Islande  nous  offre  l'harmonieuse  synthèse  de 

tous  les  dons  que  Loti  avait  jusqu'ici  manifestés  tour  à 
tour.  Il  est  désormais  en  pleine  possession  de  toutes  ses 

ressources  d'écrivain,  comme  de  ses  principaux  motifs 
d'inspiration.  Et  les  livres  vont  dès  lors  succéder  aux 
livres,  multipliant,  certes,  les  belles  pages,  mais  sous  la 

1.  Pêcheur  d'Islande,  p.  193. 
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(livorsitr  tics  sujets,  des  impressions  et  des  paysages,  ne 

laissant  pas  de  découvrir  quehpiefois  une  certaine  mono- 
tonie de  pensée  et  de  facture.  Madame  Chrysanllicinc  serait 

assurément  une  fort  jolie  chose  si  le  Mariage  de  Loti  n'exis- 
tait pas;  et  l-^an(ùiue  d'Orient  n'a  peut-être  que  le  tort  d'être 

une  reprise,  charmante  irailleurs,  mais,  relativement, 

assez  facile,  d'Aziyadé.  11  est  vrai  qu'à  prendre  individuel- 
lement tous  ces  ouvrages,  et  en  faisant  elTort  pour  oublier 

ceux  qui  les  précèdent,  on  retrouve  en  chacun  d'eux  ce 
charme  un  peu  maladif,  mais  si  i)énétrant  et  si  fort,  qui 
émane  de  tous  les  livres  de  Loti.  Homans  personnels, 

impressions  de  voyage,  souvenirs  intimes,  nouvelles  ou 
récits,  Loti  a  monnayé  sous  les  formes  les  plus  diverses 

ses  dons  de  poète  descriptif,  et  les  aventures  de  sa  vie 

individuelle.  «  Je  n'ai  jamais  su  parler  que  de  ce  que 

j'avais  bien  vu  '  »,  nous  déclare-t-il  quelque  part,  et  comme 
sa  vie  s'est  passée  à  «  promener  par  le  monde  changeant 
son  âme  changeante-  »,  il  a  pu  nous  rapporter  de  tous  les 
coins  du  monde  des  «  choses  vues  »,  et  que  personne  ne 
sait  nous  faire  voir  comme  lui.  Le  Maroc,  les  Indes,  le 

Japon,  Stamboul,  la  Roumanie,  Venise,  le  golfe  d'Aden, 
et  combien  d'autres  contrées!  revivent  dans  ses  écrits, 
chacune  avec  la  nuance  particulière  de  son  ciel,  avec 

les  habitudes  et  les  mœurs  de  ses  habitants,  avec  ce  je  ne 

sais  quoi  qui  est  son  âme,  et  qu'il  est  plus  facile  de  sentir, 
de  subir  même  pour  son  compte,  que  de  définir  avec  pré- 

cision, et  de  faire  sentir  aux  autres.  Loti,  lui,  ne  définit 

pas,  —  ce  n'est  point  son  affaire,  —  mais  il  sait  faire  merveil- 
leusement sentir.  Et  son  génie  d'évocateur  ne  se  borne 

pas  au  simple  décor  de  cette  vie  humaine  qu'il  veut 
peindre  :  les  faits  et  les  êtres  les  plus  humbles  comme  les 

plus  imposants,  le  prestigieux  magicien  n'a  qu'à  les 
toucher  de  sa  baguette  pour  qu'ils  s'animent  sous  nos 
yeux  et  vivent  à  jamais  dans  notre  souvenir.  Quoi  de  plus 

ténu  et  de  plus  mince  que  l'histoire  qui  forme  le  fond  de 
1.  Le  livre  de  la  Pitié  et  de  la  Mort,  p.  158. 
2.  Id.,  p.  GO. 



2u  f'Es  M.t/TiŒs  Dr:  riii.rur.. 

la  Me  de  deux  challes\  Kl  ponrlanl,  on  la  lit,  elle  nous 

énioiil,  —  et  on  la  reliant,  presque  aussi  fidèlenionl  que 

raclmii'ablc  fresque,  si  complète,  si  émouvante,  Sur  la  mort 

t'e  l'amiral  Conrbel.  Heureux  les  spectacles  ou  les  hommes 
que  Loli  a  daigné  regarder  et  décrire!  Ils  sont  assurés  de 
ne  pas  mourir  tout  entiers. 

C'est  aussi  bien  la  seule  immortalité  qu'il  ose  leur  pro- 
mettre. «  Toujours  cette  dérision  lamentable  :  aimer  de  tout 

son  cœur  des  êtres  et  des  choses  que  chaque  journée, 

chaque  heure  travaille  à  user,  à  décrépir,  à  emporter  par 
morceaux;  et  après  avoir  lutté,  lutté  avec  angoisse  pour 

retenir  des  parcelles  de  tout  ce  qui  s'en  va,  passer  à  son 
tour'.»  «  De  tels  effets,  dira-t-il  plus  nettement  ailleurs,  sont 
pour  nous  donner  la  très  effrayante  preuve  de  la  matière,  rien 

que  mnlière  dont  nous  sommes  pétris,  et  du  néant  d'après-.  »  Des 
déclarations  de  ce  genre,  un  peu  brutales  dans  leur  maté- 

rialisme simpliste,  sont  du  reste  rares  chez  Loti;  et  si  elles 

expriment  assez  bien  la  disposition  habituelle,  et  peut-être 

même  l'arrière-fond  de  sa  pensée,  elles  comportent,  dans 

la  pratique,  plus  d'une  atténuation  et  plus  d'un  repentir. 
«  Autour  des  lieux  oij  on  a  longtemps  prié,  confessera-t-il, 

il  y  a  toujours  des  essences  inconnues  qui  planent.  Dans  les 
églises  bretonnes,  dans  tous  les  vieux  temples  de  toutes  les 
religions  du  monde,  jai  éprouvé  cette  oppression  du  sur- 

naturel^. »  S'il  songe  à  «  sa  bien-aimée  vieille  mère  »,  il  a 
«  rinconséquence  de  presque  espérer  pour  son  Time,  au 
delà  de  la  mort,  un  prolongement  sans  fin  »;  car  cette 

«  foi  tranquille  »  qu'il  «  vénère  »  «  est  la  seule  chose 
au  monde  lui  donnant  à  certaines  heures  une  espérance 

irraisonnée  encore  un  peu  douce  *  ».  Un  autre  jour,  un 

peu  d'islamisme  aidant,  car  il  s'est  «  toujours  senti 
l'ànie  à  moitié  arabe  »,  il  fera  la  profession  de  foi  que 
voici  : 

1.  Le  livre  de  la  Pitié  et  de  la  Mort,  p.  23:]-234. 

2.  Japoneries  d'aiiloinne,  p.  257. 
3.  Propos  d'exil,  p.  54. 
4.  Le  Livre  de  la  Pitié  et  de  la  Mort,  p.  194-H;3. 
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Je  pense  que  la  foi  des  anciens  jours,  qui  fait  encore  des 
martyrs  et  des  prophètes,  est  l)onne  à  garder  et  douce  aux 
liouiines  à  llieure  de  la  mort.  A  quoi  bon  se  donner  tant  de 
peine  pour  tout  changer,  pour  comprendre  et  embrasser  tant 

de  choses  nouvelles,  puisqu'il  faut  mourir,  puisque  forcément 
un  jour  il  faut  râler  quelque  part,  au  soleil  ou  à  romi)re,  à  une 

''■■lire  que  Dieu  seul  connaît?  Plutôt,  gardons  la  tradition  de 
pères,  qui  semble  un  peu  nous  prolonger  nous-mêmes  en 

ihuis  liant  plus  intimement  aux  hommes  passes  et  aux  hommes 
ù  venir  '.... 

Deux  ou  trois  années  se  passent,  et  Loti  écrit  ce  doulou- 

reux roman  de  Matelot.  Là  aussi,  comme  dans  Pécheur  d'Is- 
lande, il  y  a  une  pauvre  mère  de  marin,  à  laquelle  son  (ils 

n'est  pas  rendu,  car,  ainsi  que  tant  d'autres,  il  lui  a  fallu 
«  descendre,  enveloppé  d'une  gaine  de  toile,  descendre, 
descendre  à  travers  la  grande  obscurité  d'en  dessous  ».  Or, 
après  les  premiers  jours  de  grande  révolte  et  d'affreux 
désespoir,  ses  yeux  hagards  se  fixent  sur  une  image  de  la 
Vierge  et  du  Christ,  et  les  douces  larmes  bienfaisantes 

coulent  enfin  comme  d'une  source.  «  Le  céleste  revoir 
apparut  à  cette  mère,  avec  les  promesses  éternelles  et  tout 
le  leurre  radieux  de  cette  immortalité  chrétienne,  telle  que 

les  simples  l'entendent,  et  telle  qu  il  faut  qu'elle  soit  pour 

consoler.  »  Et  l'on  se  rappelle  les  dernières  lignes  du  livre  : 
0  Christ  de  ceux  qui  pleurent,  ô  Vierge  calme  et  blanche,  o 

tous  les  mythes  adorables  que  rien  ne  remplacera  plus,  o  vous 
seuls  qui  donnez  le  courage  de  vivre  aux  mères  sans  enfants  et 
aux  fils  sans  mère,  ù  vous  qui  faites  les  larmes  couler  plus 
douces  et  qui  mettez,  au  bord  du  trou  noir  de  la  mort,  votre 
sourire,  soyez  bénis!...  Et  nous,  qui  vous  avons  perdus  pour 
jamais,  baisons,  en  pleurant,  dans  la  poussière,  la  trace  que 

vos  pas  ont  laissée  en  s'éloignant  de  nous  ̂ ... 

Et  enfin,  s'il  arrive  qu'on  dise  devant  Loti  que  tel  livre, 
fùt-il  écrit  par  une  reine  qu'il  aime,  contient  des  choses 
«  qui  surpassent  en  consolation  le  christianisme  »,  et  qu'on 

1.  Au  Maroc,  1890,  p.  u,  ni,  iv. 
2.  Matelot,  1893,  p.  241-242. 



?0-  l.i:s   MAlIltHS   ])E    riIF.lUE. 

«  pail»*  |>ros(juc  dc^daignoiisciiienl  tic  celle  foi  qui, 
pemlanl  des  siècles,  a  donné  aux  mourants  la  paix  1 

souriaule  »,  il  s'atiristc  de  cette  «  puérile  vanité  »,  de  ce  ] 
«  blasphème  denfant  »  ;  il  ne  s«^  conleule  plus  de  «  soutenir  l 

par  attacliemcnt  de  cœur,  i)ar  douce  tradition  d'enfance,  . 
l'incITable  leurre  chrétien,  convaincu  alors  comme  maintenant,  j 
comme  toujours,  que  jamais  plus  radieux  mirage  ne  viendra  \ 

enchanter  les  heures  de  soujjrance  et  de  mort",  il  s'indigne,  il  t 
se  révolte  :  «  Alors,  je  me  mis  à  défendre  le  christianisme  | 

avec  une  violence  subite,  comme  si  on  nifùt  outragé  moi-  i 
même'  ».  i 

L'homme  qui  parle  ainsi  n'a  pas  renoncé  définitivement  ̂  
encore  à  reconquérir  la  foi  maternelle  :  il  est  déjà  presque 
à  moitié  sur  la  route  de  Jérusalem  2. 

Où  sont  mes  frères  de  rêve,  ceux  qui  jadis  ont  bien  voulu  me 

suivre  aux  champs  d'asphodèles  du  Moghreb  sombre,  aux 
plaines  du  Maroc?...  Que  ceux-là,  mais  ceux-là  seuls,  viennent 
avec  moi  en  Arabie  Pétrée,  dans  le  profond  désert  sonore.... 

Puis,  au  bout  de  la  route  longue,  troublée  de  mirages,  Jéru- 
salem apparaîtra,  ou  du  moins  sa  grande  ombre,  et  alors  peut- 

être,  0  mes  frères  de  rêve,  de  doute  et  d'angoisse,  nous  pros- 
ternerons-nous ensemble,  là  dans  la  poussière,  devant  d'inef- 

fables fantômes  ̂ . 

1.  V Exilée,  i893,  p.  95-06. 

2.  A  propos  de  Matelot  et  de  l'Exilée,  la  Nouvelle  Revue  reçut  d'un 
prùtre  anonyme,  sur  le  Clirislianianismc  de  M.  Pierre  Loti,  un  curieux 

article,  qu'elle  ])ublia  dans  son  numéro  du  15  décembre  1893. 
L'auteur  se  proposait  d'y  montrer  que  -.  la  plus  prande  et  la  meil- 

leure partie  de  l'u'uvre  de  Loti  est  toute  pénétrée  du  sentiment 
chrétien  »,  et  que  c'est  à  cela  surtout  qu'elle  a  dû  son  succès.  Le  sen- 

timent chrétien,  il  le  trouve,  sinon  dans  la  conception  que  l'écrivain 
se  forme  de  la  mort,  tout  au  moins  dans  sa  conception  de  l'amour, 
et  ù  ce  propos,  imn  sans  quelque  naïveté  ,  il  déclare  que  Loti  «  n'a 
jamais  écrit  une  liïne  dont  l'intention  n'apparnisse  très  évidemment 
d'une  pureté  absolue  ».  Et  il  conclut  :  «  Je  voudrais  seulement  que 
M.  Pierre  Loti  apprit  qu'un  prêtre,  certes  faillible,  mais  de  bonne 
volonté  et  n'ayant  en  vue  que  le  bien  et  la  grandeur  des  âmes,  a  pu 
afdrmer  en  parlant  de  ces  livres  :  ce  sont  de  60ns  livres,  aussi  au 

sens  chrétien  de  l'expression  ••. 
3.  Le  Désert,  1895,  p.  i-u. 
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«  Anxieux  pèlerinage,  depuis  si  longtemps  souhaité, 

remis  d'année  en  année  par  une  instinctive  crainte  '  », 

laquelle  ne  devait  d'ailleurs  être  que  trop  justiliée.  La  foi 
ne  se  donne  pas,  et,  dans  la  mesure  où  on  peut  la  conquérir, 

elle  exige,  avec  l'humilité  du  co-ur,  le  don  absolu,  sans 
réserve  de  Tàme  tout  entière,  et  un  vigoureux,  un  jiersis- 
tant  elTort  de  la  volonté.  Loti  a-t-il  réalisé  pleinement  ces 
conditions  préalables?  Les  lecteurs  de  Jérusalem  et  de  la 

Galilée  peuvent  répondre.  Ce  qui,  en  tout  cas,  n'est  pas  dou- 
teux, c'est  la  profonde,  l'ingénue  sincérité  avec  laquelle  le 

poète  a  accompli  ce  «  pèlerinage  sans  foi  »,  a  tenté  cette 
pieuse  expérience.  Sans  doute,  comme  Chateaubriand 

jadis,  il  est  allé  là-bas,  en  Terre-Sainte,  «  chercher  des 

images  nouvelles  »,  et  aussi  bien,  les  paysages  qu'il  en 
a  rapportés  comptent-ils  parmi  les  plus  beaux  qu'il  ait 
brossés;  mais  ce  n'était  pas  son  vrai,  ou  du  moins  son 

principal  dessein.  Il  faut  en  croire  non  pas  l'auteur  ou 
l'artiste,  mais  l'homme,  quand,  nous  parlant  de  celte  «  sorte 

de  patrie  mystique  »,  il  nous  déclare  qu'il  avait  «  espéré  y 
trouver  autre  chose  que  le  sentiment  de  la  nature  souve- 

raine et  de  son  renouveau  éternel  -  ».  Très  sincèrement,  en 

«  évoquant  sur  place  et  dans  leur  cadre  originel  des  sou- 
venirs de  la  Bible  et  du  Christ  ̂   »,  il  a  voulu  «  réveiller  au 

fond  de  lui-même  les  vieux  espoirs  morts*  »,  il  a  voulu 
retrouver  cette  foi  dont  il  a  connu  toute  la  vertu  conso- 

lante et  pacifiante,  et  faire  revivre  dans  son  âme,  «  qui  fut 
parmi  les  tourmentées  de  ce  siècle  finissant  »,  «  ce  pardon 
que  Jésus  avait  apporté,  cette  consolation  et  ce  céleste 
revoir  ». 

1.  Jérusalem,  p.  178.  —  Sur  Pierre  Loti  en  Terre-Sainte,  il  faut  lire 
le  très  bel  article,  si  plein,  si  vibrant  et  si  sug-gestif  que  M.  Paul 
Bourget  a  récemment  recueilli  dans  la  troisième  série  de  ses  Études 
et  Portraits,  Sociologie  et  Littérature,  Paris,  Pion,  1906.  On  fera  bien 

d'y  joindre  l'étude  très  clairvoyante  de  M.  l'abbé  Birot  dans  le  Mou- 
vement religieux.  Paris,  Lecoffre,  1901. 

2.  La  Galilée,  p.  98. 
3.  Id..  p.  196. 
4.  Jérusalem,  p.  93. 
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(Uil  ii  n'y  a  jamais  eu  que  cola:  tout  le  reste,  vide  et  néant, 
non  seulement  chez  les  pâles  philosophes  modernes,  mais  m^-me 

dans  les  arcanes  de  l'Inde  millénaire,  chez  les  sages  illuminés 
des  vieux  âges.  Alors,  de  notre  ahime,  continue  de  monter  vers 

celui  qui  jadis  S'appelait  le  Rédempteur,  une  vague  adoratidii 
désolée....  Vraiment,  mon  livre  ne  pourra  être  lu  et  supporli 

que  par  ceux  qui  se  meurept  d'avoir  possédé  et  perdu  l'Espc 
rance  l'nique;  par  ceux  qui,  à  jamais  incroyants  comme  moi, 
viendraient  encore  au  Saint-Sépulcre  avec  un  Cdnir  plein  de 

prière,  des  yeux  pleins  de  larmes,  et  qui.  pour  un  peu,  s'y  traî- 
neraient à  deux  genoux  '. 

((  A  jamais  incroyants  comme  moi  »  :  l'aveu  dit  assez. 
l'issue  de  rexpérience.  Et  pourtant,  qui  oserait  dire  qu^ 
«  le  rêve  religieux  »  du  poète  ait  de  tous  points  avorté?  Si. 

avec  sa  sincérité  foncière,  il  ne  nous  fait  grâce  d'aucun  do 
doutes  qui  l'assaillent,  fût-ce  môme  dans  sa  dernière  visilr 
au  Saint-Sépulcre;  si,  «  avec  ses  idées  calvinistes  ". 

Jérusalem  lui  parait  décidément  «  trop  idolâtre-  »;  s'il  ne 

peut  s'empêcher  d'en  vouloir  aux  moines  qui  lui  ont 
«  banalisé  le  Grand  Souvenir^  »;  si,  plus  d'une  fois,  il 
éprouve  «  le  froid  des  déceptions  irréparables*  »;  si, 

alors,  il  se  sent  «  repris  par  le  charme  de  l'Islam  "  )>,  ou 
encore  «  l'appelé  à  la  terre  »  par  un  de  ces  «  leurres  d'un 
jour  appropriés  sans  doute,  mieux  que  les  grands  rêves,  à 

notre  brièveté  dérisoire^»;  si,  enfin,  dans  la  nuit  qu'il 

passe  au  Getlisémani,  et  où  il  s'était  promis  je  ne  sais 
quelle  révélation  spéciale  de  Jésus,  il  se  découvre  «  l'ânir 
plus  déçue,  vide  à  jamais,  amère  et  presque  révoltée^  ». 

ce  ne  sont  pas  là  les  seules  impressions  qu'il  ait  rapportées 
de  la  terre  des  miracles.  A  rapi)arition  de  Bethléem,  des 
larmes  infiniment  désolées,  mais  «  si  douces  »,  comme  unr 

1.  Jérusalem,  p.  1-2. 
2.  Id.,  p.  175,  105. 
3.  Id.,  p.   117. 
4.  Id.,  p.  :ni. 

~).  Id.,  p.  60,  210;  Galilée,  p.  102, 
0.  Galilée,  p.  202. 
7.  Jérusalem,  p.  202-203. 
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«  dernière  prière  '  »,  lui  montent  aux  yeux,  et  il  va  jusqu'à 
se  rei^roclier  son  «  dédain  tle  rafliiié  '>  jiour  tout  ec  tpii 

«enchante  et  console  la  i'oide  innondirable  des  simples-  >.. 
En  monlant  à  Jérusalem,  il  note  «  des  instants  de  com- 

préhension du  lieu  où  il  est,  —  et  alors  démotion  profonde, 
—  mais  tout  cela  furtif,  troublé,  emporté  par  le  bruit'  ». 
Puis,  an  Saint-Sépulcre,  il  sent  «  se  faire  en  lui  comme  un 

réveil  de  la  foi  des  aïeux  »,  et  quand  la  religieuse  qui 

l'accompagne  lui  montre  les  vestiges  des  voies  hérodiennes, 

«  me  voici,  dit-il,  ému  autant  qu'elle-même  et,  pour  wn. 

temps,  je  ne  doute  plus*^  ».  «  On  s'imagine  ne  plus  rien 
croire,  dit-il  ailleurs,  mais  tout  au  fond  de  l'âme  subsiste 
encore  obscurément  quelque  chose  de  la  douce  confiance 

des  ancêtres».  »  Et  enfin,  dans  sa  dernière  visite  au  Saint- 
Sépulcre  : 

C'était  inattendu  et  sans  résistance  possible  :  dans  ce  retrait 
du  pilier  qui  me  cache,  voici  que  je  pleure  moi  aussi;  que  je 
pleure  enfin  toutes  les  larmes  accumulées  et  refoulées  pendant 
mes  longues  angoisses  antérieures,  au  cours  de  tant  de  chan- 

geantes et  vides  comédies  dont  mon  existence  a  été  tramée.  On 
prie  comme  on  peut,  et  moi  je  ne  peux  pas  mieux,... 

El,  en  ce  moment,  si  étrange  que  cela  puisse  paraître  venant 
de  moi,  je  voudrais  oser  dire  à  ceux  de  mes  frères  inconnus 

qui  m'ont  suivi  au  Saint-Sépulcre  :  Cherchez-Le,  vous  aussi; 
essayez,...  puisqu  en  dehors  de  Lui  il  n'y  a  rien!  Peut-être  Le 

trouverez-vous  mieux  que  je  n'ai  su  le  faire....  Et,  d'ailleurs,  je 
bénis  même  cet  instant  court  où  j'ai  presque  reconquis  en  Lui 
l'espérance  inelTable  et  profonde,  —  en  attendant  que  le  néant 
me  réapparaisse  plus  noir  demain  ̂ . 

Espérance  bien  instable  sans  doute,  et  bien  troidjlé;>, 
que  les  touchantes  évocations  du  lac  de  Tibériade  prolon- 

geront encore  un  peu,  mais  qui  ne  résistera  pas  longtemps 

{.Jérusalem,  p.  20-27. 
2.  Jd.,  p.  39. 
3.  /</.,  p.  44. 
i.  Id.,  p.  95. 

").  Id.,  p.  180. 
0.  Id.,  p.  220-221. 
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;mx  mille  sollicitations  de  la  vio  sensible.  .'ui\  suggestions 
du  tempérament  individuel.  Du  moins,  ITime  du  i)o«'fe  ;i 
été  touchée  en  ses  profondeurs,  et  elle  est  sortie  en  parlif 
renouvelée  de  cette  expérience. 

Donc,  il  s'achève  ce  soir,  notre  pèlerinage  sans  espérance  et 
sans  foi....  En  nous  s'est  affirmé  dune  façon  plus  dominante  le 
sentiment  que  tout  chancelle  comme  jamais,  que,  les  dieux 

brisés,  le  Christ  parti,  rien  n'éclairera  notre  abîme....  Et  nous 
entrevoyons  bien  les  lugubres  avenirs,  les  âges  noirs  qui  vont 

commencer  après  la  mort  des  grands  rêves  célestes,  les  démo- 
craties tyranniques  et  effroyables,  où  les  désolés  ne  sauront 

même  plus  ce  que  c'était  que  la  Prière  '.... 

IV 

Au  lendemain  d'une  expérience  analogue  qu'il  avait 
tentée,  dans  son  long  pèlerinage  à  Port-Royal,  Sainte-Beuve 

écrivait  à  son  ami  \'ictor  Pavie  : 

Vous  me  dites,  mon  cher  Pavie,  de  bien  bonnes  choses  et  des 

espérances  trop  belles  sur  l'effet  moral  que  vous  attendez  de  ce 
cours  sur  moi.  Hélas!  il  est  trop  cerlain  que,  s'il  ne  me  fait  pas 
de  bien,  il  me  fera  grand  mal.  On  ne  touche  pas  impunément 

aux  autels  ;  et,  en  supposant  que  j'aie  fait  quelque  bien  autour 
de  ma  parole,  on  ne  fait  pas  impunément  du  bien  si  l'on  n'en 
reçoit  au  cœur  soi-même.  Aussi,  je  vous  parle  peu  de  ce  cœur, 
toujours  flottant,  toujours  repris,  et  qui  ne  se  sent  un  peu  lieu- 

reux  aujourd'hui  que  d'un  plus  libre  rayon  de  printemps. 

Je  ne  sais  jusqu'à  quel  point,  en  quittant  la  Palestine. 
Loti  n'aurait  pas  cru  pouvoir  s'appliquer  à  lui-même  ces 
vives  et  douloureuses  paroles.  Elles  eussent  d'ailleurs  été 

aussi  injustes  dans  son  cas  qu'elles  l'étaient  dans  celui  de 
Saiule-Beuve.  Il  est  très  vrai  qu'  <<  on  ne  touche  pas 

impunément  aux  autels  »,  —  on  veut  dire,  quoi  qu'en 

pense  l'auteur  de  Vohiplé,  sans  quelque  profit  moral  et 

même  littéraire.  De  même  que  nous  n'aurions  pas  le  Port- 
Royal,  si  Sainte- Reuve  n'avait  pas  entrepris  son  cours  de 

1.  La  Galilcr,  p    209-210. 
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Lausanne,  de  mOme  nous  n'aurions  pas  liamuntcho.  si  Loti 
nï'Iail  pas  allé  en  Terre-Sainte.  En  refaisant,  sur  les  traces 
du  grand  ancêtre,  Vltinêraire  de  Paris  à  Jérusalem,  il  a 

trouvé  quel(jues-uns  des  «  motifs  »  d'une  nouvelle  .\tala. 
Car,  comme  dans  Mala,  le  sujet  de  la  touchante  idylle 

pyrénéenne,  c'est  l'iiistoirc  de  deux  amants  séparés  par  la 
relii,Mon,  —  une  religion  peut-êlre  mal  comprise  par  une 

mèiv  peu  éclairée.  Mais  Loti,  tout  poète  qu'il  est,  a  le  goût 
de  la  vraisemblance  et  de  la  réalité  prochaine.  Ses  héros 

ne  sont  pas  entièrement  des  créations  de  son  imagination, 

el  leurs  aventures  ne  se  passent  pas  «dans  le  désert».  Il  s'est 

avisé  qu'il  y  a.  en  France  même,  et  de  nos  jours,  des  coins 
aussi  peu  connus,  et  d'un  exotisme  aussi  particulier,  aussi 
rare,  que  ceux  qu'il  était  allé  chercher  bien  loin,  au  delà 

des  mers.  C'est  cette  fois  le  pays  basque,  resté  si  original 
d'aspect,  de  langue  et  de  mœurs,  qui  lui  a  fourni  le  décor 
de  son  drame,  et  la  matière  de  ces  descriptions  qui  sont 
un  des  éléments  indispensables  de  ses  récits,  et  par 
lesquelles  il  excelle  à  entretenir  notre  curiosité,  à  reposer 
notre  attention:  et  il  a  su  si  bien,  comme  toujours,  marier 

la  peinture  des  lieux  et  celle  des  âmes,  qu'on  ne  pourrait 
même  concevoir  que  l'histoire  de  Ramuntcho  se  passât 

ailleurs  (ju'au  village  d'Etchézar.  Ne  i)arlons  pas'ici  du 
style,  qui  n'a  jamais  été  plus  frais,  plus  souple,  plus 
constamment  inventé,  plus  fécond  en  heureuses  trouvailles. 
Si  Ion  joint  à  cela  que,  sans  renoncer  à  sa  composition 
habituelle,  laquelle  est  une  composition  essentiellement 

poétique,  et  non  une  composition  logique,  —  comme  celle  de 

M.  iJourget,  par  exemple,  —  Loti  a  cette  fois  fait  preuve 

d'une  entente  plus  complète  et  moins  nonchalante  de  son 
métier,  dune  facture  plus  serrée  et  plus  ferme»,  on  se 

rendra  compte  que  l'art  de  l'écrivain,  loin  de  déchoir  avec 
les  années,  s'est  au  contraire  enrichi,  mûri  et  fortifié. 

Sur  ce  fond  commun,  largement  et  finement  brossi-  tout 

à  la  fois,  s'enlèvent  vigoureusement  les  personnages,  des- 
sinés de  quelques  traits  si  sobres  et  si  justes,  si  suggestifs 

de  tout  le  reste,  qu'on  ne  les  oublie  plus.  A  l'arrière-plan, 
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Ilcli(»iia,  lo  liiimlil  lioiiuiu'  (riC}j;'Iise,  à  làinc  (''nigmali(nio  cl 
l('iu''hrous(';  Arroclikoa,  lo  hardi  ol  lirillaiil  joueur  de 

peinte,  <(  conti'cbandier  par  fantaisie  »,  à  «  l'ceil  caressanl 
cl  fuyant  »  :  sa  mère,  la  sombi-e,  dure  et  implacable  Dolorès, 
qui  colore  de  religion  ses  vieilles  jalousies  et  ses  rancunes 

inexpiables;  et  Francliita,  qui  a  su  faire  oublier  i)ar  toute 
une  vie  de  dignité  hautaine  la  faute  de  sa  jeunesse,  pauvre 
Ame  troublée  et  douloureuse  de  femme  trop  tendre  et  de 

mère  passionnée.  Au  premier  plan,  Ramuntcho,  l'enfanl 
sans  père,  à  demi  civilisé,  romme  Chactas,  de  par  ses 

hérédités  paternelles,  qui  se  sent  comme  un  demi-étranger 

au  pays  basque,  et  dont  l'âme  est  partagée  comme  les 
croyances,  mais  si  beau,  si  ardent,  si  généreux,  et  si  digne 

d'être  aimé;  et  Gracieuse,  sa  fiancée,  partagée  elle  aussi 
entre  Tamour  et  le  cloître,  petite  Ame  limpide  et  fraîche, 
où  on  lit  comme  dans  un  miroir,  si  simple,  si  naïvement 
confiante,  adorable  personnification  de  la  tendresse  chas!  e 

et  profonde.  Et  entre  ces  divers  personnages,  l'action  se 
déroule,  vive  et  directe,  par  une  succession  de  tableaux  el 

d'épisodes  qui  nous  font  pénétrer  dans  leur  viejourn;;- 
lière,  mettent  en  saillie  les  principaux  aspects  de  Icuis 

caractères,  et  viennent  se  fondre  en  une  impression  con:- 

niune  d'harmonieuse  unité.  Puis,  ajjrèslos  scènes  joyeuses 
ou  tristes  d'amour  partagé  et  de  deuil,  après  les  scènes  où 

la  passion  grondante  s'emporte  à  une  entreprise  auda- 
cieuse et  presque  désespérée,  le  dénouement,  si  admira- 

blement filé,  dans  cet  humble  couvent  où,  d'elle-même,  se 
fait  la  «  renonciation  totale  et  douce  »,  où  l'apaisemenl 
toud)e  des  blanches  murailles  et  envahit  peu  à  peu  ces 

cœurs  pleins  d'irritation  et  d'amertume....  L'art  de  Loti 

s"esl  ([uclquefois,  —  comme  dans  Pécheur  dlslnnde,  - 
appliqué  à  des  sujets  })lus  larges,  plus  poétiques  peut-être 

et,  en  tout  cas,  plus  tragiques  :  il  n'a  jamais  été  plus  sur 
de  ses  moyens  et  réalisé  plus  pleinement  son  objet. 

Et  enfin,  —  et  c'est  où  je  vois  le  bénéfice  moral  des  émo- 
tions éprouvées  en  Terre-Sainte,  —  IVeuvrc  manifeste  une 

intelligenci?  du  christianisme   plus  entière  et  plus  [)én('- 



PIEU  RE   LOTI.  .?.? 

trantf  que  les  romans  i\m  l'avaient  précédée.  Assurément, 
et  quoique  l'auteur  n'intervienne  pas,  ou  n'intervienne 

guère  dans  son  récit,  on  sent  très  bien  qu'il  n'est  pas 
croyant,  et  qu'il  est  un  de  ces  hommes  dont  il  parle 
quelque  part,  «  des  raffinés  aussi,  sans  foi,  sans  prière, 

échangeant  entre  eux,  à  demi-mots  légers,  des  pensées 

d'abhne  '  ».  Il  a  d'ailleurs  conçu  son  héros  à  son  image,  et 

il  ne  peut  s'empêcher  de  lui  faire  partager  un  peu  son 
incroyance.  Voyez  aussi  comme  il  nous  peint  Franchita 
au  moment  de  la  mort  : 

Croyante,  elle  l'était  bien  un  peu;  pratiquante  plutôt,  comme 
tant  d'autres  femmes  autour  d'elle;  timorée  vis-à-vis  des 
dogmes,  des  observances,  des  offices,  mais  sans  conception 

claire  de  l'au-delà,  sans  lumineu.x  espoir..,.  Le  ciel,  toutes  les 
belles  choses  promises  après  la  vie....  Oui,  peut-être....  Mais 
pourtant,  le  trou  noir  était-là,  proche  et  certain,  où  il  faudrait 

pourrir  -. 

Et  comme  pour  préciser  sa  pensée,  c ï-bt  à  la  nature  tout 

entière  qu'un  matin,  en  des  pages  du  reste  admirables,  le 
poète  fait  prêcher,  et  chanter  «  le  néant  des  religions, 

l'inexistence  des  divinités  que  les  hommes  prient  '  ».  Et 
cependant,  tel  n'est  pas  son  dernier  mot,  ni  Tinspiration 
dominante  du  livre.  La  poésie,  et  l'on  peut  bien  dire  le 
«  génie  »  du  christianisme  ont  rarement  été  sentis  et 
rendus  avec  autant  de  bonheur,  par  exemple,  que  dans  la 

description  de  la  grand'messe  en  ce  village  perdu 
d'Etchézar,  ou  encore  dans  les  pages  de  la  fin,  qui,  si  aisé- 

ment, auraient  pu  prêter  à  des  insinuations  «  anticléri- 
cales »  :  songez  à  ce  que  fût  devenu  le  sujet  entre  les 

mains  de  tel  autre  de  nos  romanciers  contemporains!  Au 

contraire,  la  vertu  pacifiante  de  la  religion  semble  se  com- 
muniquer non  seulement  aux  deux  jeunes  gens  venus 

dans  des  dispositions  si  dilTérentes,  mais  <à  l'écrivain  lui- 
même.    «    Sur  lui   sans   doute  agissent  les  mystérieuses 

1.  lîamuntcho,  p.  10-17. 
2.  Id.,  p.  275. 

■■i.  Id.,  p.  312-315. 
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puissaïu'i's  hlaiulics  qui  sont  ici  dans  l'air  »>  ;  elle  draine 
se  torminc  sur  uno  impression  de  mrlancoliquc  douceur, 

dluwnble  résii,'naliou  rcligieu&c  qui  contraste  avec  l'Apre 
accent  de  désolation  désespérée  que  nous  avons  noté  dans 

Pécheur  d'Islande.  Oui,  peut-être,  semble  ici  conclure  Loti, 
le  christianisme  est  probablement  une  illusion;  mais, 

après  tout,  cela  n'est  pas  absolument  sur;  et  si  c'est  un 

leurre,  n'est-ce  pas  le  plus  respectable,  le  plus  bienfaisant 
des  leurres?  «  Faire  les  mêmes  choses  que  depuis  des  tiges 
sans  nombre  ont  faites  les  ancêtres,  et  redire  aveuglément 

les  nirnies  paroles  de  foi,  est  une  suprême  sagesse,  une 

suprême  force*  »,  déclare-t-il  à  plus  d'une  reprise.  «  Il  ne 

sait  .pas,  dit-il  encore  en  parlant  de  lianiuntcho,  qu'il  est 
sage  de  se  soumettre,  avec  confiance  quand  même,  aux 
formules  vénérables  et  consacrées,  derrière  lesquelles  se 

cache  peut-être  tout  ce  que  nous  pouvons  entrevoir  des 

vérités  inconnaissables  2.  »  A  l'acquisition,  ou  plutôt  à 

l'intelligence  de  cette  sagesse  les  radieuses  visions  du  lac 
de  Tibêriade  n'ont  pas  été  étrangères. 

La  même  inspiration,  avant  de  se  perdre  une  fois  encore, 

va  se  retrouver  dans  quelques-unes  des  œuvres  qui  vont 
suivre.  Un  jour,  en  décrivant  une  messe  de  minuit  dans  un 
couvent  espagnol,  il  api)ellera  bien  le  Christ,  il  est  vrai, 

«  le  fictif  triomphateur  de  la  mort  '  ».  Mais,  un  autre  jour, 

s'il  vient  à  parler  de  Daudet  et  des  dispositions  morales  de 
ses  dernières  années  : 

J'aurais  voulu  suivre,  —  nous  dil-il,  —  iinller  révolution 
intime  de  son  âme  revenant  peu  à  peu,  du  fond  des  abimes 

froids  et  noirs,  vers  des  idées  d'immortalité,  des  idées,  presque 
chrétiennes,  de  pardon  et  d'éternel  amour  ;  rien  de  précis  peut- 
être,  mais  uno  foi  dans  une  justice  suprême,  dans  des  Au-Delà 
resplendissants  et  tran([uilies.  El  je  crois  que  sa  belle  sérénité, 
son  oubli  de  soi-nièiac  et  de  son  mal,  sa  patience  dliéroïque 
martyr,  lui  venaient  un  peu  de  là*. 

1.  nainunlclio,  p.  35. 
2.  Id.,  p.  129. 
3.  Fiijurrs  et  Choses  qui  passaient,  \\.  111. 
4.  Ilc/lets  sur  la  sombre  roule,  p.   10. 
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Oii'im  lise  ciiliii.  dans  Hejlcls  sur  In  sotnhre  route,  les  trrs 

belles  pnges  uililulées  i\oclurne,  si  belles,  (ju"elles  font  un 
peu  songer  à  Pascal.  Dans  une  nuil  d'hiver,  toute  scintil- 

lante d'étoiles,  le  poète  éprouve  et  nous  dépeint  merveil- 
leusement «  ce  sentiment  particulier  qui  est  l'épouvante 

sidérale,  le  vertige  de  l'intini  >.  Kl  il  marche  «  orgueilleux 
et  troublé  dans  son  rêve  ».  Mais  voici  que,  «  devant  la 
roule  de  sa  pensée  en  révolte  »,  se  dresse  la  silhouette 

d'un  clocher  de  village,  qui  «  masque  à  sa  vue  des  cons- 

tellations, des  milliers  d'univers,  des  groupes  incommen- 
surables de  mondes  »,  et  qui  «  semble  tout  à  coup  lui  ilire  »  : 

Dans  de  plus  mystérieux  domnines,  admets  donc  aussi  mes 

proportions  relatives;  bénis  en  moi,  en  l'idée  chrétienne  que  je 
représente,  l'écran  protecteur  capaltle  de  te  cacher  les  ahimcs, 
de  t"éparf,'ner  l'elTroi  des  goulTies. 

Par  rapport  au  rien  que  tu  es,  celte  idée-là  me  parait  iiiliiii- 
ment  grande;  elle  olîre  des  vérités  inconnaissables,  une  repré- 

sentation très  suffisamment  appiochée,  et  mise  avec  sagesse 

à  la  portée  de  ta  raison  fréle.  Essaye  d'imiter  les  simples  qui, 
à  mes  pieds,  sont  couchés  sous  les  tombes,  et  qui  s'en  sont 
allés  conlianls,  sans  scruter  le  vide  ni  connaître  le  vertige  •. 

Ce  conseil  si  sage.  Loti  ne  pourra  s'y  tenir  définitivement 
encore,  (lomme  autrefois  la  Judée,  l'Inde  «  millénaire  » 

va  l'attirer  maintenant,  et  pour  des  raisons  analogues  à 

celles  qui  l'ont  jadis  conduit  à  .Jérusalem  :  des  images 
nouvelles  à  trouver,  et  un  pep  d'apaisement  moral  à  con- 

quérir :  «  Je  m'en  vais  là,  dans  cette  Inde,  berceau  de  la 
pensée  humaine  et  de  la  prière,  pour  y  demander  la  paix 

aux  dépositaires  de  la  sagesse  aryenne,  les  supplier  (ju'ils 
me  donnent,  à  défaut  de  l'espoir  chrétien  qui  s'est  évanoui, 
au  moins  leur  croyance,  plus  sévère,  en  une  prolongation 

indéfinie  des  âmes  -.  »  Au  temps  de  sa  première  jeunesse, 

c'était  une  idée  courante,  — -  elle  est  aujourd'hui,  comme 
on  sait,  très  fortement  battue  en  brèche,  —  que  boud- 

dhisme et  christianisme  se  ressemblent  trait  pour  trait, 

1.  Ii('flel:i  sur  la  sombre  roule,  p.  11-12. 

2.  L'Inde  {^sans  les  Anglais),  p.  5. 
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dans  le  foiul  de  lu  doctrine  comme  dans  leur  dévelop- 

pement historique,  et  que  Çakya-.Mouni,  en  un  mot,  fut  un 
«  Irère  et  un  précurseur  de  Jésus  '  ».  Celte  idée-là,  il  en 

avait  écarté  brièvement  l'obsession  durant  son  voyage  à 

travers  la  Galilée,  mais,  le  «  leurre  clirétien  »  n'ayant  pu 
lixer  longtemps  son  inquiétude,  elle  avait  dû  se  représenter 

plus  tard  à  son  esprit,  et  il  éprouvait  maintenant  le  besoin 

den  contrôler  la  vraisemblance.  «  Jadis,  attaché  désespé- 

rément que  j'étais  à  la  conception  chrétienne  de  la  vie, 

j'avais  dédaigné  l'examen  de  cette  doctrine  qui  révoltait 
toute  mon  humaine  tendresse  2.  »  Tout  il'abord,  le  somi»rc 

et  farouche  brahmanisme  lui  donne  «  l'impression  de 
quelque  chose  de  lugubrement  idolâtre,  de  fermé  aussi, 
dhostile  et  de  terrible  »,  et  il  se  prend  à  regretter  «  la 

douce  paix  mensongère  des  églises  chrétiennes,  bienfai- 

santes encore  à  ceux-là  même  qui  ne  croient  plus'*  »;  il 
n*a  d'ailleurs  que  faire  de  l'immortalité  non  séparée  (jue 

lui  promettent  les  théosophes  de  Madras  ;  mais  l'un  d'eux, 
en  lui  conseillant  d'essayer  du  «  brahmanisme  ésotérique  », 
lui  tient  le  symbolique  langage  que  voici  : 

Cherchez  et  vous  trouverez  :  moi,  j'ai  cherché  depuis  qua- 
rante ans;  ayez  le  courage  de  chercher  encore   El  puis,  — 

ajouta-t-il  en  souriant,  —  voire  heure  n'est  pas  venue;  la  terre 
vous  lient  encore  par  des  liens  terribles. 
—  Peut-être. 
—  Vous  cherchez,  mais  vous  avez  peur  de  trouver. 
—  Peut-être. 
—  Nous  vous  parlons  de  renoncement  et  vous  voulez  vivre!... 

Continuez  donc  votre  voyage;  allez  voir  Ueltii  et  Agra,  tout  ce 
que  vous  voudrez,  tout  ce  qui  vous  appelle  et  vous  amuse. 

Promelloz-moi  seulement  qu'avant  de  quitter  l'Inde,  vous  irez 
vous  reposer  chez  nos  amis  de  Bénarès  *.... 

Kt  à  Bénarès,  l'initiation  commence,  ^'oici  cjuc  peu  à  peu, 
sous  la  parole  des  vieux  sages,  londjcnt  les  u  limitations 

1.  Vlndc,  p.  3o7. 
2.  7c/.,  p.  4:t0. 
:i.  kL,  p.  39.   —  Cf.  p.  133-134. 
4.  /./.,  p.  257. 

A 
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illusoires  qui  proiluisont  les  désirs  de  Tôlre  sépar»'  -,  et 
que  le  détaehemenl,  le  renoncement  germent  dans  TAme 

(lu  poMe.  «  Je  sais,  nous  dit-il,  que  ce  renoncement  pas- 

sera, et  que  peu  à  peu,  échappé  de  celte  sphère  d'influence, 
je  me  reprendrai  à  la  vie,  mais  jamais  comme  avant  »,  car 

on  a  fait  passer  devant  lui  «  de  telles  évidences  qu'il  ne 

doute  plus  d'une  continuation  presque  indéfinie  de  sa 
propre  durée  »;  «  et  la  consolation  puisée  là,  au  moins 

n'est  pas  destructible  par  le  raisonnement  comme  celles 
des  religions  révélées  '  ».  VA  il  devait,  à  défaut  d'un  ensei- 

gnement qu'il  se  juge  incapable  de  donner,  cette  indication 
suprême  aux  «  frères  inconnus  »  qui  l'ont  toujours  si  fidè 
lement  suivi. 

Est-il  bien  vrai  d'ailleurs  qu'  «  on  ne  redevienne  jamais 

tout  à  fait  soi-même,  lorsqu'une  fois  on  a  été  touché,  si 
légèrement  que  ce  fût,  par  la  paix  qui  règne  dans  la  petite 

maison  des  Sages  »?  On  ne  s'en  douterait  guère,  en  tout 
cas,  quand,  après  les  Derniers  jours  de  Pékin  et  In  Troisième  jeu- 

nesse de  Madame  Prune,  on  lit  Vers  Ispahan  et  les  Désenchanlées. 

Il  semble  que  nous  retrouvions  bien  là  tout  entier  le  Loti 

du  Maroc  et  de  Fantôme  d'Orient,  ou  plutôt  d'Aziyadé.  Car  les 

Désenchanlées,  c'est  une  reprise  d'Aziyadé  par  un  artiste  plus 
sûr  de  ses  moyens,  un  peu  gâté  peut-être  par  l'admiration, 
et  qui,  comme  le  Chateaubriand  de  certaine  confession 

amoureuse,  ne  se  résigne  guère  à  vieillir.  Roman  délicieux 

du  reste,  d'un  grand  charme  mélancolique,  véritable  idylle 
d'automne,  que  Loti  seul  a  pu  écrire.  <<  Les  êtres  comme 
lui,  qui  auraient  pu  être  de  grands  mystiques,  mais  n'ont  su 
trouver  nulle  part  la  lumière  tant  cherchée,  se  replient  avec 

toute  leur  ardeur  déçue  vers  l'amour  et  la  jeunesse,  s'y 
accrochent  en  désespérés  quand  ils  la  sentent  fuir-.  »  Le 
renoncement  bouddhique  na  pas  eu  plus  de  prise  sérieuse 
sur  lui  que  le  détachement  chrétien.  Après  Bénarès, 
comme  après  Jérusalem,  il  «  se  retrouve  absolument  tel 

qu'autrefois,  et  toujours  enclin  à  se  laisser  dangereusement 
1.  VInde,  p.  437,  453. 
2.  Les  Désenchantées,  p.  353. 
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troiiltlcr  par  lo  cliarmc  nouveau  des  Cires  et  des  choses, 

jvar  la  sédiution  du  monde  extérieur  ».  Avouons  que  l'art 
pui"  n'y  a  point  p(M"(ln,  et  qu'à  cet  égard  il  efd  été  (Aclieiix 
que  le  roman  dos  Hésenchnnlées  ne  IVd  point  (Vrit. 

('.■,\v  loutos  los  ressources  de  l'art  de  Loti,  tous  ou 

prcscpie  Ions  les  thèmes  d'inspiration  (lu'il  a  successive- 
ment développés  s'y  trouvent  repris,  fondus  et  orchestres 

avec  une  aisance  souveraine,  avec  «  je  ne  sais  quelle  lon- 
gueur de  grAces  »  dont  rien  ne  saurait  dépasser  le  charme 

et  la  séduction.  Et,  ce  qui  est  tout  à  fait  nouveau  dans  son 

œuvre,  ce  «  roman  des  harems  turcs  contemporains  »  est 
on  même  temps  «  un  livre  voulant  prouver  quelque 

chose  '  >'.  En  môme  temps  qu'une  poétique  histoire  d'amour 

exotique,  c'est  un  plaidoyer  en  faveur  du  «  féminisme  » 
musulman  d'aujourd'hui.  Et  les  deux  éléments  sont  si 

hiou  uiélés  que  la  thèse  ne  nuit  en  aucune  sorte  à  l'intérêt 
déinotion  que  provoque  la  piquante  et  douloureuse  aven- 

ture des  trois  petites  âmes  qui  ont  effleuré  la  vie  d'André 
Lhéry,  et  au  contraire  y  ajoute  un  attrait  de  plus.  Au 
moment  môme  où  certains  signes  pouvaient  faire  craindre 

([uc  Loti  n'abusât  bientôt  du  droit  de  raconter,  dans  une 
langue  un  peu  uniforme,  dos  impressions  déjà  éprouvées, 

et  de  récrire  lui-même  ses  propres  livres  antérieurs,  voici 

que  l'ingénieux  et  fécond  artiste  rajeunit  du  tout  au  tout 
sa  manière,  et,  tout  en  se  prolongeant,  se  renouvelle.  Les 

Désenchantées  sont  d'hier.  Souhaitons  au  poète  que  demain 
nous  apporte  encore  une  «  combinaison  »  aussi  savoureuse, 
aussi  finement  originale  que  celle  qui  lui  a  été  inspirée  par 

«  la  majestueuse  et  l'unique,  l'incomparable  »  Stamboul. 

Rassemblons  maintenant  tous  ces  traits  épars  et  succes- 

sifs, et,  de  l'ensemble  de  l'œuvre,  essayons  de  dégager 
ceux  qui  se  sont  trouvés  en  conformité  plus  particulière- 

ment étroite  avec  l'intelligence  et  la  sensibilité  contempo- 
1,  f.es  Désenchantées,  p.  173. 
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l'jiinos.  «  Ah!  insensé,  qui  crois  que  lu  n  os  pas  moi!  »  Ce 

mot  de  Hugo  que  Loti  prend  pour  «'pigraplie  d'un  de  ses 
livres,  ne  pourrait-il  i>as  servir  de  devise  à  tous  les  ôci'i- 

vains  que  l'on  aime  et  que  l'on  admire?  Les  aimerions-nous, 
les  lirions-nous  seulement  si,  par  cpiclque  endroit,  nous 
no  nous  reconnaissions  pas  en  eux? 

(^e  que  nous  leur  demandons  d'abord,  c'est  d'avoir  un 

style,  je  veux  dire  une  forme  d'art  assez  personnelle  pour 

qu'on  la  reconnaisse  entre  mille  autres,  assez  expressive  et 
assez  vivante  pour  qu'elle  fasse  passer  dans  l't^me  du 
lecteur  les  émotions  qu'on  veut  lui  faire  éprouver,  les 
idées  qu'on  souhaiterait  lui  faire  partager.  Que  Loti  ait  un 
style,  c'est  ce  dont  je  ne  veux  pour  preuve,  entre  tant 

d'autres,  que  cette  page,  l'une  des  plus  prestigieuses  de  ce 
prestigieux  écrivain  : 

De  mon  premier  voyage  de  marin,  j'ai  gardé  le  souvenir  dun 
soir  où  je  fus  plus  particulièrement  en  coiunumion  et  en  contact 
avec  les  puissances  vitales  épandues  dans  ces  mers.  C  était  en 

plein  milieu  de  rAtlanlique,  sous  l'équatcur,  dans  la  région  des 
grandes  pluies  cliaades  pareilles  aux  pluies  du  monde  primitif, 

au  déclin  d'une  de  ces  journées  si  rares  où  le  ciel  de  là-bas 
quitte  son  voile  obscur.  Pas  un  nuage  et  pas  un  souffle;  par 
hasard,  le  Baal  éternel  flambait  dans  un  bleu  profond,  —  et  alors 

tout  devenait  magnificence  et  enchantement.  Dans  l'immensité 
vide  qui  resplendissait,  deux  navires  se  tenaient  inertes,  arrêtés 
depuis  des  jours  par  le  calme,  lentement  balancés  sur  place  :  le 
notre,  et  un  inconnu  cpii  apparaissait  là-bas  dans  les  limpidités 

chaudes  de  l'horizon. 

Vers  quatre  ou  cinq  heures  de  l'après-midi,  à  l'instant  où  le 
fîaal  commence  à  éclairer  d'or,  on  me  chaigea  d'aller,  dans  une 
très  petite  embarcation,  visiter  cet  autre  promeneur  du  large, 

qui  nous  avait  fait  un  signal  d'appel.  Oh  !  quand  je  fus  au  milieu 
de  la  route,  voyant  loin  de  moi,  l'un  en  avant,  l'autre  en  arrière, 
les  deux  immobiles  navires,  je  pris  conscience  d'un  tèle-à-téte 
bien  imposant  et  bien  solennel  avec  les  grandes  eaux  silen- 

cieuses. Seul,  dans  ce  canot  frêle  aux  rebords  très  bas,  où 
ramaient  six  matelots  alanguis  de  chaleur,  seul  et  infiniment 

petit,  je  cheminais  sur  une  sorte  de  désert  oscillant,  fait  d'une 
nacre  bleue  très  polie  où  s'entre-croisaient  des  moirures  dorées. 
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Il  y  avait  une  houle  énorme,  mais  nujlle  et  douce,  qui  passait, 

qui  passait  sous  nous,  toujours  avec  la  même  Iranijuiiiité,  arri- 

vant de  Tun  des  infinis  de  l'horizon  pour  se  perdre  dans  linfini 
opposé  :  longues  ondulations  lisses,  immenses  boursouflures 

d'eau  qui  se  succédaicMit  avec  une  lenteur  rythmée,  comme  des 
dos  de  hétes  géantes,  inolTensives  à  force  d'indolence.  Peu  à 
peu,  soulevé  sans  l'avoir  voulu,  on  montait  jusqu'à  l'une  de  ces 
passagères  cimes  bleues;  alors  on  entrevoyait,  un  moment,  des 
lointains  magriiliquement  vides,  inondés  de  lumière,  tout  en 

ayant  l'inquiétante  impression  d'avoir  été  porté  si  haut  par 
quelque  chose  de  fluide  et  d'instable,  qui  ne  durerait  pas,  qui 
allait  s'évanouir.  En  efTet,  la  montagne  bientôt  se  dérobait,  avec 
le  même  glissement,  la  même  douceur  perfide,  et  on  redescen- 

dait. Tout  cela  se  faisait  sans  secousse  et  sans  bruit,  dans  un 

absolu  silence.  On  ne  savait  même  pas  bien  positivement  si  l'on 
redescendait  soi-même;  avec  un  peu  de  vertige,  on  se  deman- 

dait si  plutôt  ce  n'étaient  pas  les  horizons  qui  s'effondraient  par 
en  dessous,  dans  des  abîmes....  Et  maintenant,  on  était  de  nou- 

veau au  fond  d'une  des  molles  vallées,  entre  deux  montagnes 
aux  luisants  nacrés,  qui  se  mouvaient,  —  l'une  en  fuite,  celle 
d'où  l'on  venait  de  glisser  si  aisément,  et  l'autre  toute  pareille, 
qui  s'approchait  menaçante.  Cette  eau  chaude,  aux  pesanteurs 
d'huile,  qui  vous  berçait  comme  une  plume  légère,  était  d'un 
bleu  si  intense  qu'on  l'eût  dite  colorée  par  elle-même,  teinte  à 
l'indigo  pur.  .Si  l'on  se  penchait  pour  on  prendre  un  peu  dans  le 
creux  de  la  main,  on  voyait  qu'elle  était  pleine  de  myriades  de 
petites  plantes  ou  de  petites  bêles;  qu'elle  était  encombrée  et 
comme  épaissie  de  choses  vivantes.  Autour  de  nous,  il  y  avait 
aussi  de  ces  coquillages  appelés  argonautes,  qui  naviguaient 
nonchalamment,  toutes  voiles  dehors;  surtout,  il  y  avait  une 
profusion  de  méduses  flottantes,  qui  tendaient  chacune,  à  je  ne 
sais  (juels  imperceptibles  souffles,  une  transparente  petite  voile 

nuancée  au  carmin  :  sur  la  surface  du  désert  bleu,  c'était  comme- 
une  jonchée  de  fleurs  en  cristal  rose  '.... 

Quelle  merveille  !  Et  peul-on,  je  le  demande,  avec  des 
mots,  de  simples  mots,  de  pauvres  petits  signes  noirs 
accouplés,  mieux  réussir  à  nous  rendre  non  seulement 
spectateurs,    mais    acteurs    de   cette  scène?   Sensations, 

1.  ficjlets  sur  la  sombre  route,  p.  350-354. 



PIERRE   LOTI.  f,i 

idées,  sentiments,  tout  ce  que  le  poète  a  éprouvé,  a  senti, 

a  pensé  ce  soir-là,  il  le  fait  passer  en  nous.  \ons  snlnss^iis 
laccablenuMit  morne  qui  descend  comme  un  suaire  lumi- 

neux du  «  Baal  éternel  »,  et  qui  peu  à  peu  nous  envahit, 
nous  enveloppe,  nous  ensevelit  irrésistiblement.  Suspendus, 

ballottés  entre  deux  infinis,  redevenus  une  de  ces  imper- 
ce|)tibles  choses  avec  lesquelles  jonglent  les  grandes  fata- 

lités naturelles,  nous  abdiquons  toute  personnalité,  tout 

vouloir;  nous  ne  sommes  plus  qu'une  passivité  sentante  et 
souffrante;  nous  rentrons  indifférents  au  sein  du  Gi-and 

Tout;  nous  nous  sentons,  au  même  titre  que  ces  innom- 
brables méduses  tloltantes,  un  atome,  un  reflet  de  la  vie 

universelle,  un  moment  de  l'universel  écoulement,  un  jouet 

de  l'universelle  Maïa.  La  poésie  a  produit  ce  miracle  de 
nous  mettre,  si  je  puis  dire,  dans  un  état  d'Ame  panthéiste. 

Quel  est  le  secret  de  ce  sortilège?  Ce  poète  a-t-il  une 

rhétorique?  Ce  style  a-t-il  des  procédés  que  l'on  pourrait, 
au  besoin,  analyser  et  dénombrer  ?  Procédés  tout  instinc- 

tifs, hàtons-nous  de  le  dire,  et  qui  ne  valent  que  par  les 

dons  innés  qu'ils  manifestent.  Loti  loue  quelque  part 
Feuillet  de  «  n'employer  que  des  mots  français,  ces  vieux 
mots  français  qui  suffisaient  si  bien  à  nos  pères  pour  tout 

dire  ».  11  mériterait  pareil  éloge.  De  propos  évidemment 

délibéré,  il  n'use  que  du  vocabulaire  courant,  et,  voulant 
se  faire  entendre  de  tous,  il  parle  le  langage  de  tous'. 

Mais  c'est  ici  le  cas  de  redire  le  mot  célèbre  :  «  Quand  on 

joue  à  la  paume,  c'est  une  même  balle  dont  joue  l'un  et 
l'autre,  mais  l'un  la  place  mieux  ».  Ces  «  vieux  mots  », 
Loti  les  place  si  bien,  il  les  combine  si  heureusement,  il 

1.  Loti  travaille-t-il  tieaucoup  son  style?  A  ceux  qui  seraient  tentés 

de  croire  que  le  naturel  en  art  s'obtient  sans  elTort,  même  pour  les 
mieux  doués,  on  peut  signaler  ce  curieux  passage  de  l'auteur 
d'Aztyadé  sur  les  œuvres  de  Gariiien  Sylva  :  «  Aucune  n'est  assez 
travaillée,  la  reine  professant  en  littérature  celte  erreur  que  tout  doit 

être  prime-sautier,  écrit  dans  l'élan  initial  et  puis  laissé  tel  (|uel,  au 
mépris  de  ce  travail  si  indispensable  (|ui  consiste  à  serrer  de  plus  en 
plus  sa  propre  pensée  et  à  la  clarifier  pour  le  lecteur,  autant  (pTon  le 

peut.  •  (L'Exilée,  p.  Gl.) 
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en   lail,  à  l'instar  îles  y;raiuls  clnssitiuos,  des  alliances  si 
originales,  qn'ils  i)rcnncnt  immédiatement  sous  sa  plume 

une  signification   loule  neuve.  La  généralité,  cl  j'oserai 
dire  la  banalité  des  termes,  —  des  épitliMes  notamment.  — 

qu'il  emploie  lui  permet  de  faire  naître  dans  toutes  les 

îlmes  des  impressions  vaguement  analogues  à  celles  qu'il 
éprouve  et  (juil  veut  traduire,  et  ces  impressions  se  Iror.-. 

vent  aussitôt   précisées,   individualisées  par   l'originalité 
vivante  des  associations  verbales  que  le  poète  crée  intaris- 

sablement '.  Nous  percevons  ainsi  et  nous  partageons  une    ;| 

émotion  très  personnelle  sous  le  couvert  d'une  forme  en 
apparence  très  simple  et  presque  familière.  Pour  rendre    |i 

l'illusion  plus  complète  encore,  l'écrivain  multiplie  les  for- 
mules de  la  conversation  la  moins  surveillée  2,  les  répéti- 

tions, et  tout  ce  qu'un  rhéteur  de  l'école  pseudo-classique 
appellerait  des  «  négligences  ».  Mais  pour  lui,  comme  pour' 
d'autres, 

Ses  négligences  sont  ses  plus  grands  artifices. 

Elles  lui  sont  un  moyen  de  faire  passer  presque  inaperçues' 

ses  plus  vives  hardiesses  de  pensée  ou  d'expression  et  de 

donner  à  ses  pages  les  plus  colorées  un  air  d'aisance  etde- 

1.  Un  des  procédés  les  plus  fréquents  et  les  plus  heureux  de  Loti 

consiste  à  encadrer  entre  deux  épithètes  le  substantif  qu'il  emploie  : 
«  ces  mômes  vieux  golfes  chauds  et  languides  »  (l'Inde);  —  «  les 
grandes  eaux  silencieuses  »  (Reflets);  —  «  une  vague  adoraliori 
désolée  »  ;  —  «  de  longs  cris  chantants  extrêmement  plainlils  ■ 
(Jérusalem).  —  On  remarquera  aussi  chez  lui,  comme  chez  la  i)lup;iii 
des  poètes  en  prose,  Chateaubriand  et  Michelel,  par  exemple,  mai 
particulièrement  aux  lins  de  phrase,  le  grand  nombre  de  vers  l)lau(  >, 
de  huit,  dix  ou  douze  syllabes  :  «  dans  le  profond  désert  sonore  ■■  ; 
—  ■■  dans  l'inlini  du  désert  rose  »  (Désert);  —  «  sonnant  la  jeunessr 
et  les  gorges  fraîches  »  (Ronmntcho);  —  «  où  le  ciel  de  là-bas  (juitle 
son  voile  obscur  ••  (Reflets  sur  la  sombre  route).  —  Et  l'on  noiera 
enfin,  dans  les  premiers  livres  de  l'écrivain,  la  multiplicité  des  tirets 
qui  séparent  les  divers  membres  de  phrase,  et  scandent  pour  ainsi 
dire,  comme  dans  une  période  poétique,  la  suite  des  mouvements  et 
la  succession  des  rythmes. 

2.  «  C'est  inouï  ce  (jue  ce  hameau  de  Beit  Djibrin  peut  contenir!  » 
(Jérusalem.)  —  «  C'est  une  sorte  de  village  pas  ordinaire.  •  (Japonerics 
d'automne.) 
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naliuol  incomparal)lo.  Et  cVst  ainsi  iiii»^  dans  se;  livros  la 
j)Ius  soinpliieuse  poésie  rejoint  et  pénètre  la  prose  la  plus 
humble,  et  que  tous  les  contrastes  viennent  se  lomlre  en 
une  commune  impression  de  vivante  harmonie  et  de 

charme  pittoresque  '. 

Ce  style  à  la  t'ois  si  moderne  dallure  et  si  classique 

d'inspiration  est  éminemment  propre  à  agir  sur  les  sensi- 
bilités d'aujourd'hui  :  il  les  renouvelle  sans  les  heurter,  et, 

sans  les  faticfuer,  il  les  dépayse.  C'est  ce  que  nous  deman- 
d<jns  plus  que  jamais  aux  livres  que  nous  lisons.  Les  con- 

ditions de  la  vie  contemporaine  nous  ont  fait  à  tous,  plus 

ou  moins,  ce  que  M.  Bourget  a  si  heureusement  appelé,  — 
à  propos  de  Loti  justement,  —  «  des  Ames  de  passage  ». 

Ceu^v-là  mêmes  d'entre  nous  qui  ne  voyagent  guère, 

éprouvent  le  besoin  de  quitter,  au  moins  par  l'imagination, 
leurs  horizons  journaliers,  de  connaître  d'autres  pays  et 
d'autres  mœurs,  de  pénétrer  d'autres  âmes.  A  ce  besoin 

naturel  de  dépaysement  et  d'exotisme,  personne  n'a  donné 
plus  de  satisfactions,  et  de  plus  diverses,  et  de  plus 

subtiles  que  Loti.  Presque  tout  l'univers  connu  déroule  à 
travers  les  livres  de  ce  marin  voyageur  sa  fantasmagorie 

changeante.  Chacune  des  innombrables  contrées  qu'il  a 
visitées  a  laissé  dans  son  œuvre,  —  et  dans  notre  souvenir, 

—  une  image  distincte,  à  laquelle  son  art  a  su  intéresser 
tous  nos  sens  :  parfums,  paysages,  couleurs,  jeux  de 

himière  et  d'ombre,  température,  que  sais-je  encore?  il 

n'est  aucune  des  sensations  particulières  qui  naissent  au 

contact  d'un  milieu  inconnu  que  Loti  n'excelle  à  nous  faire 
éprouver.  Et  ces  impressions  cVailleurs  entrent  d'autant 

plus  facilement  en  nous  que  l'écrivain,  bien  loin  de  nous 
les  imposer  en  insistant  sur  ce  qu'elles  peuvent  avoir  de 
plus  étrange,  se  plaît  à  multiplier  les  points  de  contact 
avec  nos  souvenirs  et  nos  habitudes  quotidiennes.  A  chaque 

instant,  il  retrouve  dans  les  aspects  des  régions  lointaines 

1.  Sur  les  procédés  de  style  de  Loti,  on  trouvera  quelques  papes 

extrêmement  pénétrantes  et  suggestives  dans  l'article  de  M.  Bourget 
que  j'ai  déjà  signalé. 
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c<tmmc  iiii  relU'l  des  paysages  de  Trance.  Tel  coin  de  l:i 
Palestine,  par  exemple,  lui  rappellera  «  la  Beauce  ou  cer- 

taines régions  normandes  ».  «  Ceux-là  seuls,  dit-il,  connais- 

sent tout  le  charme  et  toute  l'Apre  tristesse  des  voyages, 

qui  ont  dans  le  fond  de  l'âme  un  invincible  altnrliement  au 
recoin  natal*.  »  l£t  ainsi  son  exotisme  s'aiguise  et  se  tem- 

père tout  ensemble,  se  complique  et  s'humanise  de  tout  ce 
que  les  souvenirs  du  sol  natal  mêlent  de  filiale  piété  aux 

divers  «  propos  d'exil  »  dont  Loti  a  enchanté  notre  curio- 
sité et  bercé  notre  inquiétude. 

C'est  le  propre  des  civilisations  très  avancées  et  des  âmes 
très  raffinées  d'éprouver,  par  besoin  du  contraste  et  du 
changement,  un  goût  très  vif  pour  la  simplicité  des  vieux 

âges  et  des  mœurs  primitives.  En  vertu  d'une  de  ces  «  har- 
monies préétablies  »  qui  font  du  grand  écrivain  l'homme 

prédestiné  à  réaliser  les  aspirations  d'une  génération  tout 
entière,  Loti,  plus  qu'aucun  autre,  a  satisfait  ce  besoin 
que  les  Alexandrins  et  les  contemporains  de  Rousseau  ou 
de  Bernardin  ont  si  bien  connu  avant  nous. 

Ce  qui  est  très  particulier  chez  vous,  —  se  fait-il  dire  quelque 
part,  —  ce  qui  donne  à  vos  livres  cette  élrangelé  qui  attrape 

les  badauds,  c'est  le  mépris  que  vous  semblcz  faire  des  choses 
modernes,  c'est  l'indépendance  aisée  avec  laquelle  vous  paraissez 
vous  dégager  de  tout  ce  que  trente  siècles  ont  apporté  à  l'humanité 
pour  en  revenir  aux  sentiments  simples  de  l'homme  primitif.... 
Seulement,  vous  employez  toutes  les  ressources,  toutes  les 
recherches  de  Vhomme  très  civilisé,  pour  les  rendre  intelligibles, 

ces  sentiments,  et  vous  y  parvenez  dans  une  certaine  mesure-.... 

Loti,  décidément,  se  connaît  fort  bien  lui-même,  et  l'on 
ne  saurait  mieux  et  plus  justement  dire.  II  est  par  excellence 
le  peintre  des  âmes  simples,  des  grands  sentiments  profonds 

et  naturels.  Tous  ses  héros,  —  et  en  l'y  comprenant  peut- 
être    lui-même,  —  nous  transportent  à  mille  lieues  des 

1.  Vlnde,  p.  308.  —  Cf.  Désert, p.  234;  Pêcheur  d'Islande,  p.  157; 
Japoneries  d'automne,  p.  138,  etc.  Le  procédé,  —  est-ce  un  procédé? 
—  est  constant  dans  Loti. 

2.  Fleurs  d'ennui,  p.  104. 
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personnages  du  roman  psychologique  ou  naluralisle.  Ces 
derniers  surtout  lui  sont  parliculièremcnl  anlipalliiqucs, 

et  «  le  monstrueux  talent  »  lie  Zola  et  île  <iuel(jues  autres 

n'est  pas  pour  lui  en  imposer.  «  Ces  gens  du  monde  qu'ils 
essaient  de  nous  peindre,  ou  bien  ces  paysans,  ces  labou- 

reurs, pareils  tous  à  des  gens  que  l'on  prendrait  dans  les 
bals  de  Helleville,  sont  archi-faux,...  j'en  ai  la  certitude,  moi 
qui  arrive  du  grand  air  du  dehors*.  »  Le  monde  de  Loti, 
ce  sont  essentiellement  «  les  rudes  et  les  simples,  qui  ont 
leur  haute  noblesse  eux  aussi  et  ne  sont  presque  jamais 

vulgaires  -  ».  Il  les  aime,  car  il  les  connaît,  il  les  envie  peut- 
être,  et  il  a  mis  tout  son  génie  et  tout  son  cœur  à  nous  les 

faire  connaître  et  à  nous  les  faire  aimer.  Il  y  a  merveilleu- 
sement réussi,  et  lui  seul  a  su  nous  donner  ce  que  nous 

attendions,  ce  que  nous  cherchions  même  dans  certains 
romans  naturalistes,  de  véritables  idylles,  à  la  fois  réelles 

et  délicates,  où  la  fraîcheur,  la  poésie  même  des  senti- 
ments fût  comme  rehaussée  par  Ihumilité  des  conditions 

et  la  simplicité  des  mœurs  représentées. 

Cet  art  si  personnel  et  si  neuf,  si  bien  fait  pour  agir  sur 

l'imagination  et  la  sensibilité,  est-il  également  cajable 

d'exprimer  des  idées,  de  vraies  idées,  et,  ce  qui  achève  de 
classer  les  grands  poètes,  cet  art  enveloppe-t-il  une  philoso- 

phie véritable?  Que  le  mot  appliqué  à  Loti  ne  fasse  pas 
sourire.  11  arrive  souvent  que  les  poètes  voient  plus  loin  et 
plus  profondément  que  les  philosophes  de  profession,  et  là 
où  les  formules  abstraites  ne  peuvent  atteindre,  qui  sait 

si  parfois  les  images  ne  nous  font  point  pénétrer?  Plusieurs 

des  critiques  qui  ont  étudié  Loti,  —  Kdmond  Scherer, 
Ferdinand  Brunetière  entre  autres,  —  ont  été  frappés  de 

l'aisance  avec  laquelle,  sans  y  songer,  rien  qu'en  allant 

jusqu'au  bout  de  sa  sensation  et  en  s'efforçant  delà  rendre, 
ce  poète  rencontrait  de  ces  expressions  fortes,  profondes, 

toutes  chargées  de  sens,  qu'un  métaphysicien  pourrait  lui 
envier  et  lui  ravir.  «  Cet  horizon,  (jui  niiidiquait  aucune 

1.  hiscours  de  réception  à  l'Académie,  p.  50-jl. 
2-  Id.,  p.  o. 
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r»\i,'U)n  précise;  de  la  terre,  ni  inrine  amim  àire  c^éolo^iquc, 

avait  dû  tMre  tant  de  l'ois  pareil  depuis  Toriiriiie  des  siècles, 

qu'en  regardant  il  semblait  vrainieid  (pi'on  ne  vît  rien, 
—  rien  que  l'élernilé  des  choses  qui  sont  et  qui  ne  peuvent  se 
dispenser  d'être^.  »  Elles  ne  sont  pas  rares  dans  Loti  les 
phrases  de  ce  genre,  qui  inipli([uenl  et  suggèrent  toute  une 

conception  de  l'univers  et  de  la  vie;  et  celle  conception  il 
y  a  peut-être  lieu  maintenant  de  s'y  arrètri-  et  de  la  définir 
d'un  peu  plus  près. 

II  y  a  loin  sans  doute  du  «  vague  panlliéisnie  inconscient  » 
que  Loti,  encore  adolescent,  sentait  sourdre  en  lui  dans 
«  la  contemplation  continuelle  des  choses  de  la  nature 

à  celui  qui  s'exhale,  si  je  puis  dire,  de  presque  tous  ses 
livres;  mais  au  fond,  c'est  bien  la  mènie  doctrine,  ici 

plus  balbutiante,  là  plus  raisoimée,  et  l'ortifiéc  de  tout  ce 
que  la  réllcxion,  l'expérience  de  la  vie,  le  spectacle  du 
monde,  l'élude,  plus  ou  moins  approfondie,  des  sciences 
positives  et  des  systèmes  contemporains,  peut  lui  fournir 

de  points  d'apj)ui  et  de  coniniencemenls  de  preuve.  S'il  y  a 

une  idée  que  suggère,  —  quand  elle  ne  J'exprime  pas  for- 
mellement 2,  —  l'œuvre  presque  entière  de  Loti,  c'est  bien 

celle-ci  que  «  l'homme  n'est  pas  dans  la  nature  comme  un 

empire  dans  un  empire,  mais  comme  une  'partie  dans  un 
tout  »,  que  la  vie,  la  mort,  les  religions,  les  civilisations 
et  les  races  sont  des  phénomènes  comme  les  autres,  régis 
par  les  mêmes  lois  nécessaires,  entraînés  dans  le  même 

universel  écoulement,  prédestinés  au  même  néant.  On  exa- 

gérerait à  peine  en  disant  que  l'œuvre  presque  entière  de 
Loti  est  la  vivante,  la  poétique  et  sombre  illustration  de 

cette  pensée,  la  même,  notons-le,  qui,  vers  l'époque  où 
l'auteur  d'Aziyadê  commençait  à  écrire,  résumait  presque 

tout  l'enseignement  de  Taine  et  de  Renan,  et  qui,  «  en  ces 
temps  de  vertige^  »,  avait  pénétré  dans  les  intelligences  les 
plus   diverses.    Phénoménisme,    «liMiMininisnie.    évolution- 

1.  Péclicur  d'Islande,  p.  190. 
2.  Cf.,  outre  autres  passages,  Fantôme  d'Uricnl,  p.  'S'.i. 
■i.  Rapport  sur  les  prix  de  vertu,  p.  2. 
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nisme,  comment,  aux  alenlours  de  1880,  n'aurait-on  pns  in 
passir)nnémenl  le  poète  qui  olianfait.  qui  traduisait  à  su 

manière,  dans  la  langue  la  plus  l'-niouvanle  et  la  plus  acces- 
sible, la  doctrine  de  l'universelle  illusion  ? 

Mais  ce  poète  n'était  pas  un  impassible.  Soit  qu'il  eùl 
feuilleté  Schopenhauer,  soit  que,  tout  simplement,  en 

vivant  ou  en  écrivant,  il  se  sx>uvînt  d'éfre  homme,  il  n'avait 
pas  conquis  celte  im[)lacable  «  séri'nilé  du  cœur  »  que 
Taine,  dans  une  page  fameuse,  souhaitait  à  nos  descen- 

i  dants,  et  qu'il  avouait,  pour  sa  part,  n'avoir  pas  atteinte. 
j  «  La  grande  âme  vagUe  de  la  nature  »  ne  rempècliait  pas 

d'entendre,  en  quelque  lieu  qu'il  portât  ses  i)as,  «  l'uni- 
verselle chanson  de  la  mort'  ».  «  Faisons  tant  que  nous 

voudrons  les  braves  :  voilà  la  lin  qui  attend  la  plus  belle 

I  vie  du  monde.  »  Que  de  fois,  dans  sa  langue  à  lui,  Loti  ne 

nous  a-t-il  pas  répété  le  mot  terrible  de  Pascal!  Il  a  vu 
trop  souvent  mourir  autour  de  lui;  et  à  chaque  fois  tout 

son  être  s'est  ému,  s'est  révolté  «  contre  le  grand  mystère 
d'épouvanlêment  ^  ».  Cette  émotion,  cette  révolte,  personne, 
do  nos  jours,  ne  les  a  éprouvées  et  rendues  comme  lui.  La 
mort  sous  toutes  ses  formes  et  dans  toutes  ses  altitudes  a 

trouvé  dans  Loti  son  peintre  et  son  poète,  le  plus  frémis- 
sant, le  plus  éloquent,  le  plus  tragique,  le  plus  émouvant 

des  poètes. 

L'ne  nuit  de  mars,  la  mort  qui  passait,  allant  à  Brest  achever 
quelques  poitrinaires,  s'arrêta  pour  le  tordre.  Elle  lui  mit  la 
buuche  de  travers,  lui  chavira  les  yeux,  lui  recroquevilla  les 
doiirts  et  reprit  sa  course,  le  laissant  raide  sur  son  lit,  figé  dans 

la  pose  qu  il  devait  garder  jusqu'au  moment  de  tomber  par 
morceaux  dans  la  pourriture  dernière  ̂ . 

Quel  inoubliable  vision!  Ni  Villon,  ni  Pascal,  ni  Bossnel, 

ni  Hugo,  n'ont  rien  de  plus  fort,  de  plus  poignant,  de  plus 
sobrement  pathétique.  Est-ce  que  toute  la  sinistre  tra- 

gédie de  rexistence  humaine  n'est  pas  renfernu'e  là.  dans 
1.  V Exilée,  p.  239,  198. 
2.  Le  livre  de  la  Pitié  et  de  la  Mort,  p.  241 

3.  Propos  d'exil.  Un  vieux,  p.  32 L 
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CCS  qiialro  lignes?  Qu'on  lise  niainlcnant,  dans  Mon  frère 

Yves,  les  pages  sur  l'ensevelissement  de  Barazère,  dans 
Figuras  et  Choses  qui  passaient,  colles  qui  sont  intiluléps 

Profanation.  C'est  là  du  Shakespeare,  le  Shakespeare  du 

cinictière  d'I^lsonciir.  Si  le  poème  de  la  mort  est  quehpic 
part  dans  la  littérature  d'aujourd'hui,  il  est  dans  l'œuvre 
de  Loti,  et  tous  ses  livres  sont  des  «  livres  de  la  Pitié  et 
de  la  Mort  ». 

«  La  mort,  a  dit  Schopenhauer,  est  le  génie  inspirateur 

de  la  philosophie.  »  Et  à  méditer  la  mort.  Loti  s'est  élevé 
peu  à  peu  à  l'idée  qui  forme  la  conclusion  dernière  delà 
science  comme  de  la  spéculation  contemporaine,  à  cette 

notion  de  Vinconnaissalile,  (pi'un  Spencer,  par  exemple,  a 
si  fortement  illustrée  : 

Et  voilà  toujours  le  terme  auquel  aboutit  toute  philosophie  e' 
toute  science  :  la  plus  immense  des  formes  que  puisse  revêtir 

aux  yeux  de  notre  esprit  rinconcevahle,  l'Incompréhensible, rinconnaissable.... 

Et  c'est  bien  quelque  chose...  ;  car  cela  laisse  un  champ  infini 
ouvert  au  cœur  et  à  l'imagination;  cela  affirme  la  notion  de  cet 
Inconnaissable,  qui  peut-être  est  Dieu  M... 

Simple  possibilité  sans  doute;  mais  qu'il  ait  pu  Icnlrc- 
voir  à  certaines  heures,  cela  nous  prouve  combien  Loti  a 

déjà  dépassé  le  point  de  vue  de  la  génération  précédente, 

cette  conception  toute  naturaliste  et  inflexiblomcnt  déter- 

ministe qui  a  été  celle  de  Uenan  et  de  Taine  -,  dont  lui- 

même,  nous  l'avons  noté,  a  été  littéralement  imbu  et  nourri, 
et  qui,  au  total,  inspire  et  soutient  tant  de  ses  livres.  Et, 

d'ailleurs,  cette  simple  possibilité  rationnelle  ne  suffit-elle 

pas  j>our  y  fonder  l'espoir  chrétien?  Ecoutons  là-dessus 
la  rêverie  du  poète  au  Saint-Séindcre  : 

1.  Fleurs  d'ennui,  p.  110. 
2.  Si  Tdii  vont  saisir  sur  le  vif,  ot  sous  une  forme  siiif^uliêrciiipnt 

dramatique,  cette  oppusilion  doctrinale  de  deux  générations  succes- 

sives, il  faut  firc  l'admirable  et  émouvante  lettre  que  Taine  a  écrile 
il  M.  Bourget  à  propos  du  Disciple,  et  qui  a  été  pnhliée  au  tome  IV 
de  la  Correspondance  (p.  287-293).  —  Voir  plus  loin  notre  élude  sur 
M.  Uourj^el,  §  111. 

i 
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Le  Clirisl  n'était  pas  chargé  de  soulever  pour  nous  le  voile  des 
causes  et  des  |>iiénoinènes  inconnaissables,  mais  peut-être 

d'appoiter  seulement  au  petit  groupe  humain  une  lueur,  une 
indication  certaine  de  durée  et  de  revoir  en  attendant  les  révé- 

lations plus  complètes  d'après  la  mort.  Qu'importe,  mon  Dieu,  un 
peu  plus  d'incompréhensible  ou  un  peu  moins,  puisque  par  nous- 
mêmes,  nous  ne  déchillrorons  seulement  jamais  le  pour<|uoi 

de  notre  existence!  Sous  l'entassement  des  nébuleuses  images, 
layonne  quand  mcme  la  parole  d'amour  et  la  parole  de  vie! 

Or,  cette  parole,  que  lui  seul,  sur  notre  petite  terre  perdue,  a 
osé  prononcer,  —  ot  avec  une  certitude  infiniment  mystérieuse, 

—  si  on  nous  la  reprend,  il  n'y  a  plus  rien;  sans  cette  croix  et 
cette  promesse  éclairant  le  monde,  tout  n'est  plus  qu'agitation vaine  dans  de  la  nuit,  remuement  de  larves  en  marche  vers  la 

mort  '. 

A  cetle  «  agitation  vaine  »,  à  ce  «  remneinent  de  larves 

en  marche  vers  la  mort  »  qu'il  a  si  souvent  et  si  éloqucni- 
ments  décrits  lui-même,  Loti,  comme  tant  d'autres  de  sa 

génération,  n'a  pu  finalement  se  résigner.  Son  hérédité, 
son  éducation  chrétiennes  lui  ont  d'abord  mis  au  cœur  une 

inquiétude,  une  nostalgie  du  divin,  qu'il  a  pu  tromper, 
mais  non  pas  détruire.  «  Je  ne  pourrai  jamais  marcher 

avec  les  multitudes  qui  dédaignent  le  Christ  ou  l'oublient-'.  » 

D'autre  part,  à  courir  le  monde,  il  a  vu  trop  d'humaines 
détresses,  trop  de  bras  levés  vers  un  au-delà  réparateur, 
vers  une  suprême  justice  et  une  suprême  bonté,  pour  croire 

à  l'efficacité  des  simples  remèdes  humains,  pour  admettre 
aussi  «  que  tant  de  supplications  ne  soient  entendues  de 

personne  ».  «  Un  Dieu,  —  ou  seulement  une  suprême  rai- 
son de  ce  qui  est,  —  ayant  laissé  naître,  pour  tout  de  suite 

les  replonger  au  néant,  des  créatures  ainsi  angoissées 

de  souffrances,  ainsi  assoiffées  d'éternité  et  de  revoir! 

Non,  jamais  la  cruauté  stupide  de  cela  ne  m'était  encore 
apparue  aussi  inadmissible  que  ce  soir''!  »  Ses  réflexions 

et  ses  lectures  l'ont   déjà  amené  à   mettre   en   doute  la 

1.  Jérusalt'in.  p.  217. 
2.  M.,  p.  107. 
3.  W.,  p.  82. 



50  i.i:s  MAI  nu:  s  de  i:  heure. 

IraïKjuille  as.siiranro  des  négations  courantes  ',  et  il  entre- 
voit fort  netleinenl  la  possibilité,  pour  «  les  plus  com- 

pliqués et  plus  clairvoyants  que  nous  sommes  »,  de  revenir 

à  la  foi  dos  lMind)l('s  <(  par  un  effort  supérieur  de  notre 
raisonnement-  ».  Bref,  il  a  senti,  —  combien  plus  profond 

en  cela  que  Renan  *  !  —  tout  ce  qu'il  y  a  d'unique  et  d'irrem- 
plaçable dans  le  christianisme.  Et,  sans  doute,  tout  cela 

n'est  pas  la  foi.  .Mais,  en  dépit  des  incertitudes,  et  des 
doutes,  et  des  retours  olfensifs  de  scej)ticisme  et  de  déses- 

pérance, cet  état  d'âme  est  infiniment  plus  voisin  de  la 
foi  que  celui  des  maîtres  les  plus  fameux  de  la  génération 
antérieure.  Et  cela  encore  a  rapproché  de  nous  le  poète  de 
Pécheur  cTlslande. 

Car  c'est  là  ce  qui  achève  de  donner  à  son  teuvre  cet 

accent  d'humanité  supérieure  sans  lequel  il  n'y  a  ni  grand 
artiste  ni  vrai  poète.  Loti,  comme  ses  innombrables  «  frères 

de  doute,  de  rêve  et  d'angoisse  »,  Loti  a  été  touché  et 
mordu  au  cœur  par  la  grande  inquiétude.  Cette  inquiétude 

il  l'a  promenée  partout,  il  l'a  amusée,  il  a  multiplié  les 
expériences  de  tout  genre  pour  en  adoucir  ou  en  oublier 

ramertume:  toujours  elle  est  revenue  l'élreindre,  d'autant 
plus  obsédante  et  lancinante  que  plus  d'efforts  ont  éli- 

tentés  pour  la  chasser.  Et  toujours  la  même,  l'éternelle 
question  se  posait,  inexorable  :  Comment  retrouver  «  les 
vieux  espoirs  morts  »  qui  seuls  donnent  un  sens  à  la  vie, 
et  qui  réconcilient  avec  elle?  Comment  reprendre  goût  à 

la  seule  nourriture  spirituelle  que  l'expérience  des  siècles 
ait  montrée  capable  de  calmer  la  faim  de  vastes  commu- 

1.  Voir,  dans  la  Galilée  (p.  215-210),  la  curieuso  page  où  il  établit, 

«  ijuoi  qu'on  ait  voulu  dire  »,  la  supériorité  de  Jésus  sur  Çakya- Mouni. 

2.  Jérusalem,  p.  215. 
3.  Quand  on  demanda  à  Loti  en  1902  de  faire  partie  du  Comité 

de  patronage  conslitué  pour  l'érection  d'une  statue  à  Renan  dans 
sa  ville  natale,  il  répondit  par  le  billet  suivant  :  «  J'accepte  avec 
une  joie  émue.  J'aimais  mon  cher  parrain  à  l'Académie  française 
d'une  très  respectueuse  et  particulière  alTection,  malgré  nos  diver- 

gences d'idées.  Kt  combien  me  charmait  son  génie!  »  (Le  livre  d'or^ 
de  Kenan,  Paris,  A.  Joanin,  in-i",  1903,  |).  03.) 
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noulés  limiiaiiK'S^'  Comment  roiitrcr  en  communion  ilinne 
non  seulement  avec  tous  ces  simples  qui  meurent  si  Irau- 

quilles,  «  une  prière  enfanline,  un  sourire  inexprimable'  » 
aux  lèvres,  mais  encore  avec  tant  de  hautes  et  nobles 

intelliu:enccs  du  passé  et  même  du  présent  qui  ont  |)uisc 

lumière  et  lorcc  dans  les  saintes  croyances  d'autrefois?  — 
Grave  et  douloureuse  question,  qui  ne  s'est  jamais  posée 
peut-être  plus  angoissante  que  de  nos  jours,  et  qui,  en 

tout  cas,  depuis  trente  ou  quarante  ans,  agite  plus  qu'au- 
cune autre  les  consciences  contenq)oraines.  Au  lendemain 

des  événeiuenls  de  1870,  la  pensée  française,  qui,  jusque- 

là,  s'était  brillamment  dispersée  au  dehors,  s'est  comme 
repliée  sur  elle-même-.  Dans  le  sévère  examen  de  con- 

science auquel  elle  s'est  alors  livrée ,  des  problèmes 

(pielle  avait  pu  croire  résolus,  ou  qui  l'avaient  laissée 
relativement  indifférente,  se  sont  inq)0sés  de  nouveau  à 

son  attention  dans  des  conditions  nouvelles  d'acuité  et 

d'urgence.  Ne  s'agissait-il  pas  de  remédier  à  l'état  d'anar- 
chie morale  oîi  nous  nous  débattions,  de  reconstituer  dans 

une  certaine  mesure  l'unité  spirituelle  du  pays,  d'organiser 
entin  la  démocratie  nouvelle,  et  de  la  sauver  du  matéria- 

lisme jouisseur  oij  elle  risquait  de  s'enlizer  sans  retour? 
Hélas!  le  même  problème  se  repose  aujourd'hui,  et  si  les 

termes  en  sont  peut-être  plus  clairs  qu'il  y  a  trente  ans,  on 
ne  voit  pas,  à  considérer  l'ensemble  des  faits  et  des  idées, 
que  la  solution  en  soit  beaucoup  plus  prochaine.  Du 

moins,  il  se  pose  à  un  grand  nombre  d'ùmes,  et  môme 
parmi  celles  qui  ne  l'ont  point  résolu,  qui  ne  le  résoudront 

l)cul  être  jamais,  il  n'en  est  aucune,  — j'entends  des  nobles 
et  des  délicates,  —  qui  n'en  soit  profondément  troublée  et 
agitée.  Loti,  quoi  qu'on  puisse  penser  de  certaines  parties 
de  son  œuvre.  Loti  est  de  celles-là.  Il  a  senti  passer  celte 
angoisse   collective;   il    en   a    éprouvé  pour   son    propre 

1.  Fleurs  d'ennui ,  p.  116. 
2.  Comme  tous  les  écrivains  de  sa  g^énération,  Loti  a  été  In^s  pro- 

fondément ébranlé  par  les  événements  de  1870  :  voir  là-dessus 
les  Derniers  jours  de  Pékin,  p.  4.30-437.  Cf.   Vers  Ispahan,   p.   117,  108. 



.V.>  LES  MAITRES   DE    lilElKE. 

(•oniple  l'anxieuse  amertume;  et  il  l'a  dite,  il  la  cliaiUi'e 
roiiime  il  l'éprouvait,  avec  \\i\  IVémissemenl  d'accent  per- 

sonnel, avec  une  ardeur  de  passion  et  d'éloquence  qui 
ont  conquis  toutes  les  sensibilités  i,'énéreuses.  Et  il  est 

vrai  qu'il  n'a  rien  conclu;  il  lavoue  Ini-mènie,  et  il  s'en 
accuse  . 

Lorsqu'un  écrivain  mot  son  talent,  ses  dons  rares  au  service 
d'une  tlièse  morale  qui  lui  tient  au  cœur,  si  en  outre  elle  est 
excellente,  il  me  parait  que  cela  lui  crée  une  supériorité  sur 

ceux  qui  charment  peut-être,  mais  qui  ne  prouvent  rien,  —  par 
exeuqile,  sur  celui  qui  parle  en  ce  mopient  et  qui,  sans  jamais 

essayer  de  rien  conclure,  n'a  su  que  ctianler  son  admiratioiî 
épouvantée  devant  l'immensité  changeante  du  monde,  ou  jeter 
son  ci'i  de  révolte  et  de  détresse  devant  la  mort  '. 

Mais  il  n'est  pas  nécessaire  de  conclure  pour  être  un 

poète,  un  i^rand  poète.  Il  l'a  dit  encore,  songeant  évidem- 
ment à  lui-même  :  (c  Les  vrais  poètes,  —  dans  le  sens  le 

plus  libre  et  le  plus  général  de  ce  mot,  —  naissent  avec 

deux  ou  trois  chansons  qu'il  leur  faut  à  tout  prix  chanter, 
mais  qui  sont  toujours  les  mêmes  :  qu'importe,  du  reste, 
s'ils  les  chantent  chaque  fois  avec  tout  leur  cœur-!  »  Loti 
a  chanté  à  sa  manière,  mais  avec  tout  son  cœur,  «  la 

vieille  chanson  »  dont  a  parlé  l'orateur  socialiste.  «  Si  on 

nous  la  reprend,  il  n'y  a  plus  rien.  »  Il  n'a  pas  été  dupe 
(le  ceux  qui  croient  avoir  inventé  mieux  pour  bercer  et 

tromper  la  misère  humaine.  «  Oh!  la  foi  bénie  et  déli- 

cieuse!... Ceux  qui  disent  :  L'illusion  est  douce,  il  est  vrai- 
mais  c'est  une  illusion,  alors  il  faut  la  détruire  dans  le 

cœur  des  hommes,  sont  aussi  insensés  que  s'ils  supj)ri 
maient  les  remèdes  qui  calment  et  endorment  la  douleur 

sous  prétexte  que  leur  effet  doit  s'arrêter  à  l'instant  de  la 
mort^....  »  Cette  «  conclusion  »  en  vaut  bien  une  autre,  et 

elle  a,  n'en  doutons  pas,  pénétré  au  plus  profond  de  la 
conscience  d'aujourd'hui. 

1.  hiscuurs  de  réceiUion  à  l'Acndémir,  p.  C8-09. 
2.  /(/.,  p.  62. 
3.  Jirusalem,  p.  1 19. 



P/EBI^   LOTI.  5.9 

Il  est  assez  rare  qu'un  écrivain,  filt-il  un  grand  porto, 
sans  jamais  cesser  d'éli-e  lui-mi^nie,  de  parler  sa  lani;ue  et 

de  cliaiitor  son  âme,  ait  su  en  nu'me  temps  se  faire  l'éclio 
des  aspirations,  même  confuses  et  conti-adictoires,  de 

toute  une  génération  d'hommes.  Celte  bonne  fortune  est 
échue  à  Loti,  et  nul  doute  quil  ne  lui  doive  une  large  part 
de  son  succès.  Nous  nous  sommes  reconnus  et  aimés  en 

lui.  Nous  nous  sommes  laissé  prendre  à  son  art  savant  et 

ingénu,  complexe  et  naïf  tout  enseml»le,  à  la  musique 
ensorcelante  de  ses  phrases,  à  la  magie  de  ses  tableaux,  à 

ses  évocations  de  lointains  pays,  d'Ames  primitives,  de 
tragiques  destinées.  Nous  lui  avons  pardonné  tous  ses 

défauts  d'enfant  gâté,  parce  qu'il  avait  la  gnlco,  —  et 
parce  qu'il  avait  le  charme,  c'est  le  mot  qui  revient 
sans  cesse  sous  la  plume  quand  on  parle  de  lui.  —  Et  nous  • 

l'avons  aimé  pour  sa  grande  sincérité,  pour  tout  ce  qu'il  a 
mis  de  ses  inquiétudes  et  des  nôtres  dans  son  œuvre.  Nous 

l'avons  aimé  pour  son  superbe  amour  de  la  vie,  pour  son 

effroi  passionné  en  face  de  la  mort,  pour  l'ardeur  de  sa 
plaintive  et  nostalgique  prière.  En  un  mot,  il  a  été  notre 

poète.  11  a  été  pour  nous,  à  bien  des  égards,  ce  que  Cha- 

teaubriand a  été  pour  ses  contemporains,  voilà  près  d'un 
siècle  :  il  a  été  l'Enchanteur,  celui  par  qui  nous  sont  versés 
à  pleines  mains  les  philtres  douloureux,  subtils  et  ber- 

ceurs.  Et  l'enchantement,  soyons-en  siu's,  ne  cessera  pas 

d'opérer  après  nous. 

Ce  mystérieux  xx<^  siècle,  —  a-t-il  dit,  —  va  bientôt  regarder 

dans  le  notre,  pour  y  rechercher  ce  qu'il  a  eu  d'un  pou  plus 
grand.  Toute  notre  littérature,  pour  laquelle  nous  nous  disputons 
si  fort,  va  passer  à  ce  crible  des  années,  qui  laisse  tondjcr  dans 
le  vide  sans  fond  les  petites  choses,  la  profusion  des  œuvres 

iinporsonnelles,  banales,  creuses,  boursouflées  d'habileté  seule, 
pour  ne  retenir  que  celles  qui  valent  •. 

Que  Loti  se  rassure.  Quand,  de  toute  la  production 

romanesque  du  xix-^  siècle  français,  la  postérité  ne  devrait 

1.  Discours  de  réception  à  r Académie,  p.  91. 
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retenir  (pio  dix  œuvres  seules,  nos  pelils-neveux  ne  liront 

poiit-ètre  plus  l.cUa,  mais  ils  liront  Pécheur  d'Islande. 
\'  juin  1907. 

Depuis  que  ces  pages  sont  écrites,  Pierre  Loti  a  publié 
trois  nouveaux  volumes  fort  remarquables  assurément, 
mais  qui  me  semblent  ne  rien  ajouter  à  la  définition  que 

j'ai  essayé  de  donner,  —  osons  dire,  bien  qu'il  soit  noire 
contemporain,  de  son  génie  d'écrivain.  Il  y  a,  dans  la  Mort 
de  Philœ,  des  pages  comparables  aux  plus  belles  qu'il  ait 
écrites,  —  par  exemple  celles  qui  sont  intitulées  En  face  du 

grand  Sphinx,  —  et  qui  ont  ravi  d'admiration  tous  ceux  qui 
ont  l'honneur  de  tenir  une  plume  française.  Et  il  y  en  a 
de  bien  belles,  de  bien  touchantes  aussi,  dans  le  Cliâlenn 

de  la  Uelle  au  bois  dormant  et  dans  Un  pèlerin  dWnghor. 

Mais  encore  une  fois,  ces  trois  livres  marquent  plutôt  le 

développement  et  le  prolongement  d'une  œuvre  que  la 
transformation  ou  le  renouvellement  d'un  talent.  Et  voilà 

pourquoi,  en  réimprimant  cette  étude,  je  n'ai  pas  cru 
devoir  en  tenir  autrement  compte. 

J'avais  demandé  à  Loti  de  vouloir  bien  me  signaler  les 

inexactitudes  ou  les  méprises  que  j'avais  pu  laisser  échap- 
per dans  l'article  qu'on  vient  de  lire.  Il  m'a  répondu 

par  la  lettre  suivante  qu'on  lira  sans  doute  avec  quelque 
intérêt  : 

Hend.iye,  10  août  [1907]. 
Cher  Monsieur, 

Ainsi  que  vous  m'en  aviez  adressé  la  très  f^eiitille  prière,  j'ai 
relu  sévèrement  votre  article,  cherchant  quelque  chose  à 

reprendre.  Je  n'ai  rien  trouvé,  et  ne  puis  que  vous  redire  mon 
grand  merci.  Tout  est  d'une  justesse  et  dune  pénétration 
au.\(]uelles  les  critiques  ne  m'ont  guère  Iiabilué;  cela  dédom- 

mage de  beaucoup  de  louanges  imbéciles,  —  je  ne  parle  pas 

des  injures,  (jui  ne  m'atteignent  pas. 
Bien  vôtre. 

P.  Loti. 



PIERRE   LOTI.  55 

Des  choses  insignifiantes  : 
Page  626  [12!,  vous  pourriez  supprimer  Letonle  «Je  I.isie, 

Baudelaire,  Fromentin,  Sully  l'rudluimme  et  IJernardin  de  .Saint- 

Pierre  que  jaflirme  n'avoir  jan)ais  lus.  (^haleaultriand,  oui;  les 
Nalchez  ont  laissé  sur  moi  une  forte  impression  vers  ma  dix- 

huitième  année.  De  Renan,  je  n'ai  lu  et  encore  très  tard,  ([ue 
l'exquise  préface  des  Souvenirs  d'Enfance  et  deux  ou  trois 
chapitres  descriptifs  de  la  Vie  de  Jésus,  après  avoir  fait  mon 
voyage  et  écrit  mon  livre  de  La  Galilée.  Presque  rien  de  Con- 

court, que  Idées  et  sensations.  Je  n'ai  jamais  annoté  aucun 
exemplaire  de  Salammbô,  malgré  ma  profonde  admiration;  où 
donc  avez-vous  pris  cela? 

Page  033  [22].  «  Les  héros  de  Loti  font  bien  le  geste  de  la 

foi,...  etc.  »  Mais  c'est  que  j'ai  observé  cela,  hélas!  chez  tous  les 
marins  bretons  :  des  messes,  des  images,  des  ex-voto,  des  super- 

stitions et  pas  la  moindre  croyance  à  l'immortalité  de  l'àme; 
un  contresens  qui  se  retrouve  chez  presque  tous  ces  simples. 

Page  651  [44].  «  L'indépendance  avec  laquelle  vous  paraissez 
vous  dégager,...  etc.  »  Après  avoir  cité  ce  passage,  vous  ajoutez  : 
«  Loti,  décidément,  se  connaît  fort  bicfi  lui-même.  »  Mais  ce 

n'est  pas  de  moi,  cela,  c'est  de  Plumkctt.  mon  collaborateur 
des  Fleurs  d'ennui,  personnage  très  réel,  officier  de  marine  de 
ma  promotion.  Mais  tout  cela  n'a  aucune  importance. 

P.  L. 
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«  Ce  qu'il  y  de  certain,  c'est  que  la  poésio,  comme 
aussi  bien  l'art  en  général,  comme  la  philosophie, comme  la  religion,  traversent  on  ce  moment  une  crise 
dont  il  serait  présomptueux  de  vouloir  prédire  ce  qui 
en  sortira.  » 

.  «  La  Poésie  intime  »,  Revue  des  Deux  Mondes 
du  l"'  août  1875,  p.  084.) 

J'AUR.MS  voulu,  hélas!  esquisser,  de  son  vivant  môme,  ce 

portrait  qu'il  ne  verra  pas.  Il  avait  sa  place  marquée 
dans  cette  série  d'études  contemporaines  dont  il  avait 
npprouvé  le  dessein  avec  son  ardeur  de  générosité  contu- 

liiit'-re.  Cor  il  n'a  pas  été  seulement,  comme  l'a  si  bien  dit 
M.  Jules  Lcmaître,  «  une  grande  force  bienfaisante  »  :  il  a 

(■'le  l'une  des  personnalités  les  plus  originales  et,  en  même 
tiMiips,  les  plus  hautement  représ(Mitatives  de  ce  dernier 

<lrnii-siècle.  Et  l'histoire  intellectuelle  et  morale  de  sa 

ir<'nération  s'est  si  fidèlement  rellétée  à  travers  la  sienne, 

qu'en  étudiant  l'une,  c'est  l'autre  aussi  qu'on  se  trouve involontairement  retracer. 

I 

Lorsqu'il  débuta  à  la  Revue  des  Deux  Mondes,  en  187o, 
par  un  article,  qui  fit  quelque  bruit,  sur  le  Roman  réaliste 

conlemporain,  il  n'avait  pas  vingt-six  ans.  «  Ce  maigre  et 
pâle  jeune  homme,  aux  yeux  dominateurs  sous  les  verres 
de  son  lorgnon,  avait  déjà,  comme  répandue  sur  toute  sa 

personne,    cette  puissance  qu'il   a  gardée  jusqu'à  la  fin, 

k 
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malgré  l'accablement  physique  des  dernières  années  :  Vnn- 
torité.»  Et  M.  Bourt,'el,  à  qui  jemprunlc  co  témoignage', 

nous  a  peint  en  termes  saisissants  le  dur,  l'héroïque  et 
fécond  noviciat  auquel  s'était  d'abord  condamné,  pour 
vivre,  pour  apprendre,  et  pour  percer,  le  futur  maître 

écrivain  des  Études  critiques.  Répétiteur  à  l'institution 
Lclarge,  passant  ses  nuits  à  «  travailler  »,  après  avoir 

«  besogné  >>,  lisant  et  retenant  tout,  s'intéressant  à  tout,  . 
discutant  sur  tout,  il  acquérait  déjà  ce  fonds  de  savoir 

encyclopédique  que,  jusqu'au  bout,  il  ne  devait  cesser 
d'accroître-.  Quand  il  publia  son  premier  article,  où  il  est 

déjà  tout  entier,  puisqu'il  y  cite  déjà  Bossuet,  il  était  prêt 
à  jouer,  dans  la  lutte  pour  la  vie  sprirituelle,  le  grand 

rôle  auquel  il  était  prédestiné  par  son  talent,  par  son  admi- 
rable énergie,  par  sa  légitime  ambition. 

Regrctta-t-il  jamais  sérieusement  ces  rudes  années 

d'apprentissage?  J'ai  quelque  peine  à  le  croire.  Il  ne  faut 
jamais  se  plaindre  d'avoir  eu  des  débuts  difficiles  :  c'est  là 
une  expérience  salutaire,  et  à  laquelle  rien  ne  peut  sup- 

pléer dans  l'avenir;  ceux-là  seuls  comprennent  bien  la  vie 
qui  ont  eu  à  en  souffrir.  Du  moins,  chez  les  fortes  et  hautes 

natures,  rien  ne  vaut,  au  début  de  l'existence,  pour  trem- 
per la  volonté,  une  école  de  ce  genre  :  elles  en  sortent 

munies,  assurées  contre  les  autres  et  contre  elles-mêmes, 
pour  toujours. 

Tout  le  Brunetière  qui  s'est  développé  depuis  avec  tant  d'élo- 
quence, —  nous  dit  encore  M.  Bourgetj  —  était  dans  ses  conver- 

sations de  sa  vingt-cinquième  année.  La  maîtresse  idée  de  son 

esprit  était  dès  lors  celle  de  l'ordre,  et  de  l'ordre  français. 
L'individualisme  anarchique  faisajij,  l'oljjet  de  sa  haine.  Le 
xvir"  siècle  et  Bossuet  revenaient  sans  cesse  dans  ses  propos.  Je 
crois  l'entendre  me  disant   :  «  Ce  coquin  de  Fénelon!    »  du 

1.  Paul  Buurget,  Ferdinand  Brunetière  {Le  Temps  du  6  décembre  l'JOG). 
2.  Voir  il  ce  sujet  le  très  instructif,  —  et  dailleurs  incomplet,  — 

Calaloijiic  de  l»  Bibliothèque  de  feu  M.  Ferdinand  Brunetière  (l*aris, 
Kniile  Paul,  iii-8,  1908).  Ces  12  000  volumes  ne  sont  pas  des  livres 
siniplenicnt  feuilletés;  ce  sont  des  livres  lus  et,  souvent  môme, 
annotés 
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ni^me  accent  que  s'il  se  fût  agi  d'un  oamar.ide  indélicat,  et  dont 
il  eût  eu  à  se  plaindre  pcrsoniiellcmont,  tant  élail  déjà  f«ii  te  s,i 
ferveur  pour  I  impérieux  évèque  de  Meaux  '... 

D'où  provenait  chez  lui  celte  «  passion  de  la  règle  »,  si 

rare  d'ordinaire  parmi  les  jeunes  gens,  et  quf.  a  prèfnièrc 
vue,  ne  semble  guère  convenir  aux  individualités  très 

fortes?  AITaire  d'éducation  familiale,  peut-être,  ou  d'héré- 
dité,  —  car  il  était  d'origine  vendéenne;  —  affaire  aussi 
de  tempérament  personnel,  car  il  avait  l'humeur  volontiers 
contredisante,  et,  l'individualisme  étant  à  la  mode  au 

temps  de  sa  jeunesse,  nul  ne  s'étonnera,  —  il  l'a  du  reste 

avoué  un  jour',  —  qu'il  ait  été  violemment  tenté  de 
rompre  en  visière  avec  cette  dangereuse  attitude  de  l'opi- 

nion contemporaine.  Ajoutons  que,  qui  dit  individualité 
vigoureuse  ne  dit  pas,  en  fait,  et  nécessairement,  farouche 

individualiste.  L'individualisme  n'est  pas  toujours  signe  de 
force  :  il  est  souvent  même  une  marque  de  faiblesse.  Les 

vrais  forts  sont  ceux  qui  créent  autour  d'eux  l'ordre  et  la 
discipline  :  soit  que,  comme  un  Bossuet,  ils  ajoutent  à 

la  tradition  l'autorité  de  leur  voix  et  la  force  de  leur 
exemple:  soit  encore  que,  comme  un  Calvin,  ils  refassent 

de  toutes  pièces  une  tradition  qu'ils  imposent  aux  autres. 
Brunetièro  ressemblait  surtout  au  premier  par  l'ardeur 

impérieuse  et  par  la  brusque  vigueur  de  l'élan.  Quand  il  le 
rencontra  sur  sa  route,  il  se  reconnut,  il  s'aima  en  lui. 
Il  aurait  pu  choisir  plus  mal. 

1.  «  .\u  début  de  ma  vie  littéraire,  je  n'ai  peut-être  obéi  qu'à  un 
mouvement  de  mauvaise  humeur,  en  attaquant  ces  nombreuses 
écoles  dont  les  adeptes  avaient  la  rage  de  se  mettre  toujours  en 

scène,  et  de  ne  parler  de  rien,  de  ne  s'intéresser  à  rien  qu'à  propos 
d'eu.v  et  de  leur  personne.  Mais  ma  mauvaise  humeur,  en  ce  cas, 
m'avait  bien  inspiré,  jai  su  depuis  le  reconnaître,  et  ce  n'était  [)as 
en  moi,  mais  hors  de  moi,  qu'elle  avait  ses  raisons  et  ses  causes. 
D'dettuntisme,  Individualisme,  Intcrnalionalisme,  yai  vu  depuis  que  tout 
cela  se  tenait,  et  que  les  conséquences  n'en  étaient  pas  seulement 
littéraires,  et  que  l'innuence  dissolvante  en  mena(.ait  jusqu'au.x  pins 
chères  et  aux  plus  nécessaires  des  idées  dont  la  Franco  avait  vé(;u 

jusqu'alors....  »  (Allocution  du  1.5  février  1900,  Bossuet  et  limnctierc, 
Besançon,  Bossane,  1900,  p.  35-36. ^ 
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l  ne  iuilrc  iiilliionco  (k'cisivo,  et  qui  vint  roiTfthorer  Ifs 

pri'C(''ileiiles,  fut  celle  des  ('vénemeiils  «le  1870.  On  iir  sau- 
rail,  je  erois,  s'en  exagérer  limporhince.  C'est  M.  Jules 
I.ciiKiîlrc  qui  faisait  réeenunciit  observer  que  d'avoir 
vu  ou  de  n'avoir  pas  vu  la  guerre  créait  entre  les  l'ran 
çais  une  véritable  diiïérence  de  mentalité.  L'observa- 

tion est  d'une  pénétrante  justesse,  et  elle  ne  s'applique  à 
personne  mieux  qu'à  Ferdinand  Brunetière.  Il  avait  vu 
la  guerre,  ayant  fait,  pendant  le  siège  de  Paris,  tout  son 
devoir,  et  même  i)lus  que  son  devoir  de  soldat  ;  il  avait  été 

témoin  des  convulsions  anai-chiques  de  la  Commune.  Et 
nul  doute  que  cette  douloureuse  expérience  nationale  ne 

lui  ait  laissé,  comme  à  tant  d'autres,  avec  de  sombres  sou- 
venirs et  d'  «  inconsolables  regrets  »,  le  désir  passionné  et 

l'espoir  indéfectible  d'une  France  unie,  disciplinée,  forte 
comme  jadis  de  ses  traditions  et  de  ses  gloires  et,  comme 

jadis  encore,  capable  d'imposer  sa  volonté  aux  puissants 
de  ce  monde.  Qu'on  relise  l'article  lUi  manuel  allemand  de 
géographie^  les  discours  sur  l'Idée  de  pairie,  sur  la  NaUon  et 

l'Armée'^,  surtout  peut-être  l'émouvante  allocution  aux 
orphelines  alsaciennes  et  lorraines  du  Vésinet^  et  l'on  se 

rendra  compte  combien  les  impressions  de- l'année  terrible 
ont  laissé  dans  sa  sensibilité  et  dans  sa  pensée  même  de 

traces  profondes  et  durables.  Le  patriotisme  a  été  l'une 
des  maîtresses  pièces  de  la  personnalité  morale  de  Brune- 

tière, —  un  patriotisme  d'autant  plus  vibrant,  ombrageux 
et  inquiet  qu'il  avait  été  plus  éprouvé  et  plus  alarmé  dans sa  fierté. 

Et  il  a  été  aussi  l'une  des  pièces  essentielles  de  sa  per- 
sonnalité littéraire.  La  littérature  a  été  de  tout  temps  l'un 

des  facteurs  les  plus  agissants  de  la  grandeur  nationale. 

Aucune  littérature  moderne  ne  peut  se  ,vanter  d'avoir 
exercé  sur  la  pensée  européenne  une  hégémonie  aussi 
incontestée,  aussi  étendue  et  aussi  prolongée  que  notre 

1.  Histoire  et  LilU'rature,  t.  l  (1"  juin  187G). 
2.  Discours  de  combat,  1"  série. 
3.  Discours  académiques. 
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liitrralure  classique  :  Pascal  ol  Molirrr  ii'oiil  iicnl-tMri"  pas 

iiMiiiis  fail  »|ne  Louis  Xl\'  (tu  Napoléon  [)our  répandre  hors 
(!  ■  nos  fronlit'ros  l'éclal  du  nom  français,  —  et  leur  onivre 

Iriir  a  survécu,  et  leur  action  n'est  point  encore  achevée. 
11  suit  «le  là  que  ce  ne  serait  certes  pas  rendre  un  mince 

service  au  pays  que  d'entretenir  dans  les  esprits  le  culte 
de  nos  inands  écrivains  et  des  rares  qualités  qui  ont  fait 

leur  fortune;  que  de  veiller  avec  un  soin  jaloux  à  ce  «jue 

rien  n'altère  et  ne  compromette  le  glorieux  patrimoine 

qu'ils  nous  ont  transmis;  que  de  contribuer,  par  ses  con- 
seils et  par  son  exemple,  sans  rien  répudier  des  nouveautés 

]éi,'itimes,  à  orienter  la  litlératureconhMuporaine  dans  une 
voie  conforme  aux  traditions  les  plus  heureuses  du  génie 

fi-ançais,  de  telle  sorte  qu'elle  continue  à  mériter  les 

suffrages  admiratifs  de  l'étranger....  \'oit-on  naître  ici  l'ins- 
piration secrète  et  toujours  i)résente  de  l'œuvre  critique 

de  Hrunetière?  Quand,  après  quelques  mois  passés  dans 
une  étude,  de  province,  il  revint  à  Paris,  avec  une  montre 

en  argent  et  soixante-quinze  francs  dans  son  gousset  pour 

tenter  la  fortune',  il  n'est  pas  douteux  qu'il  obéissait  déjà 
à  une  arrière-pensée  de  celte  nature. 

11  a  exposé  plus  tard,  à  la  fin  d'un  article  Sur /a  littérature, 

son  constant  idéal  et  son  programme  d'alors  dans  une 
page  décisive,  et  qu'il  faut  citer  tout  entière  : 

Si  j'ai  cru  longtemps  :  —  qu'en  se  faisant  une  loi  de  ne  jamais 
toucher  aux  personnes,  de  les  distinguer  ou  de  les  séparer  de 

leur  œuvre,  et  de  ne  discuter  que  les  idées  ou  le  talent;  —  qu'en 
parlant  de  ses  contemporains  comme  on  aurait  pu  faire  des 
Latins  ou  des  Grecs,  avec  la  même  liherté,  mais  avec  le  môme 

détachement  de  soi;  —  qu'en  essayant  de  se  placer  au  point  de 
vue  de  l'histoire,  et  de  se  dégager  de  son  propre  goût,  sinon 
pour  entrer  dans  les  raisons  du  goût  des  autres,  mais  pour 
maintenir  les  droits  de  la  tradition,  qui  sont  ceux  de  Vesprit  fran- 

çais lui-même,  et,  en  un  certain  sens,  de  la  patrie;  —  qu'en  ne 
négligeant  aucun  moyen  d'accroître  l'étendue  de  ses  informa- 

1.  Comte  d'Haussonville,  Réponse  au  discours  de  réceplion  de 
M.  I5runeliére(A  l'Académie  française  et  autour  de  V Académie,  Paris, 
UaclieUe,  1907,  p.  10). 
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fions,  (l"cn  réparer  laborieusement  linsuffisancc  ou  la  pauvreté: 
quen  évoluant  pour  ainsi  dire  avci;  les  auteurs  eux  inéines,  el 
en  selTor<.ant  (le  triouipiier  du  mauvais  amour-propre  qui  nous 

fait  mettre  quelquefois  l'accord  de  nos  doctrines  au-dessus  de 
la  sincérité  de  notre  impression  ;  —  qu'en  se  défendant  déjuger 
en  son  nom,  et  en  réduisant  au  plus  petit  nombre  possible  les 

principes  du  jugement  eslliétique  ou  moral;  —  si  j'ai  cru  que 
l'on  réconcilierait  les  auteurs  et  la  critique,  je  suis  désabusé.... 

Mais,  bien  loin  de  décourager  la  critique,  n'est-ce  pas  ce 
qui  doit,  au  contraire,  l'assurer  de  son  utilité?  Car  ne  provo- 

querait-elle pas  moins  d'impatience  autour  d'elle,  si  elle  n'était 
pas  une  forme  de  l'action'^  Et  si,  d'autant  quelle  est  plus  impar- 

tiale, ou  plus  impersonnelle,  qu'elle  s'elforce  au  moins  de  l'être, 
et  qu'elle  s'en  pique,  il  semble  justement  qu'on  la  trouve  plus 
importune,  est-il  au  monde  une  preuve  plus  claire  que  les  idées 

sont  des  forces'i  et  que  la  «  littérature  »  est  quelque  chose  de 
plus  qu'un  divertissement  de  mandarins,  buvant  du  vin  exquis 
dans  «  des  tasses  mille  fois  remplies  »,  et  traçant  avec  leur 

pinceau  des  «  caractères  légers  comme  des  nuages  de  fumée  »'? 

Cette  page  qui  éclaire  et  domine  toute  son'  œuvre,  le 
jeune  homme  qui,  en  1875,  commençait  sa  campagne 
contre  le  roman  naturaliste,  aurait  pu  déjà  la  signer  el 

l'écrire.  Il  l'avait  déjà  dans  l'esprit.  Dès  son  premier 

article,  il  se  pose  pour  ce  qu'il  sera  presque  exclusivement 
aux  yeux  de  tous,  quinze  années  durant,  le  critique  de  la 
tradition  par  excellence. 
Au  service  de  ses  idées  et  de  son  œuvre  il  apportait  des 

qualités  de  tout  premier  ordre,  et  qui  eussent  fait  la  fortune 

d'une  volonté  moins  énergique  que  la  sienne  :  une  ardeur 
de  passion  singulière,  et  qui,  pour  la  joie  j^nlassée  avec 

laquelle  elle  se  dépensait  dans  la  polémique,  nous  rappe- 
lait invinciblement  Voltaire;  une  verve  oratoire  et  une 

vigueur  de  dialectique  capables  de  forcer,  d'ébranler  tout 
au  moins  les  opinions  les  plus  assurées:  une  abondance 

verbale,  une  promptitude  d'éloquence  parlée  ou  écrite,  un 
besoin  impérieux  de  "croire,  d'entraîner,  de  persuader, 
disons  le  mot,  de  convertir,  qui  faisaient  de  lui,  par  ins- 

!.  Essais  sur  la  liitàralure  conlemporaine,  p.  355-350. 
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tants,  un  véritable  apôlre;  une  largeur,  une  lorce  et  luie 

lucidité  d'intelligence  peu  communes,  et  qui,  servies  par 

une  merveilleuse  mémoire,  utu?  l'acilité  de  lecture,  une 

étendue  et  une  précision  d'information  dont  il  n'y  a  pas 

bcaucou[i  d'exemples,  lui  permettaient  dahorder  en  pui>lic 
les  questions  les  plus  liantes  et  les  plus  diverses  ;  un 

sérieux  de  pensée  et  une  jlpreté^e  donviclipn"^  qui  igno- 
raient les  ménagements,  les  compromis,  et  même  l'indul- 

gence ;  avec  cela,  une  science  et  un  ait  do  la  composition 

classique  que,  seul  peut-être  de  notre  temps,  un  Tainc  a 

aussi  pleinement  possédés;  un  style  enfin  qu'à  l'instar  de 
celui  de  nos  écrivains  du  grand  siècle  il  fallait  parler  pour 
en  saisir  toutes  les  nuances  et  les  ressources,  mais  qui,  à 
la  simple  lecture  visuelle,  apparaît  déjà  singulièrement 

ferme  et  fort  de  substance,  et  si  original  qu'on  le  recon- 
naîtrait entre  mille  autres....  Au  total,  une  personnalité 

complexe  et  puissante,  et  qui,  à  quoi  qu'elle  sappliquàt, 
devait  marquer  de  sa  robuste  empreinte  le  champ  d'études 
ou  d'action  où  elle  allait  s'exercer. 

Ce  champ  d'action,  ce  fut  d'abord  la  critique  littéraire. 
Il  y  avait  là  une  place  à  prendre.  Sainte-Beuve  était  mort; 

Kisard  n'écrivait  plus;  Taine  était  plongé  dans  ses  recher- 

ches d'archives.  vSeuls  Edmond  Scherer  et  Emile  Montégut 
pratiquaient  encore;  mais  le  premier  n'avait  jamais  eu 
qu'une  autorité  assez  restreinte  et  souvent  fort  discutée, 

voyez  à  cet  égard  les  justes  impressions  de  Taine  dans  sa 

Correspondance;  —  et  quant  à  Emile  Montégut,  ce  merveil- 
leux esprit,  si  souple,  si  libre,  si  ingénieux,  si  pénétrant  et 

si  vivant,  —  Bruneticre  aimait  à  reconnaître  tout  ce  qu'il 
lui  devait,  —  il  était  incapable  de  se  cantonner  dans  la 
pure  «  critique  des  livres  du  jour  ».  En  1875,  il  nous 
manquait  donc  un  vrai  juge  autorisé  et  sûr  des  choses  de 

l'esprit.  Quelques  années  plus  tard,  en  1882,  dans  un 
article  (jui  eut  un  certain  retentissement,  sur  la  CrUique 

contemporaine   et  les  causes  de  son  affaiblissenicnl  ',  Caro  le 

1.  Revue  des  Deux  Mondes  du  1"  février  1882. 
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ilrjdorait  encore,  l/article  se  Irompail  un  peu  de  date  : 

car,  à  celle  <''poquc,  avec  Brunctière,  la  crilique  clail  en train  do  se  relever. 

II 

Au  monienl  où  le  jeune^écrivain^  entrait  en  scène,  la 
tiadilion  nationale,  dont  il  se  déclarait  lo  lielliqueux 

flianipion,  étaU^menacée  par  trois  sortes  d'aUv-crsaires  :  les 
I la l4J rîdi^J^Sj^ Jes_derniers_i^^  tiques  et  les  érudits .  Les 

uns,  les  érudits,  en  vantant  par-dessus  les  nues  la  littéra- 
ture française  du  moyen  âge  aux  dépens  de  la  lillérafure 

classi(jue,  «  mellaient  en  péril  les  plus  rares  qualités  de 

l'esprit  français  »  :  ils  tentaient  à  la  lettre  de  «  brouiller 
l'histoire,  et  de  déplacer  par  un  couj)  de  force  le  centre 
d'une  grande  littérature  '-  ».  Les  autres,  les  deriiiers 
romantiques,  dramaturges  sans  talent  comme  Vacquerie, 

poètes  malsains  imitateurs  de  Baudelaire,  critiques  «im- 

pressionnistes »,  théoi'iciens  de  l'art  pour  l'art  ou  produc- 
teurs intarissables  de  «  littérature  personnelle  »,  tous, 

dans  leur  fureur  d'égotisnie,  se  faisant  le  centre  du  monde, 

négligeaient  d'étudiisr  la  nature  et  l'homme  et,  entre  leurs 
mains,  la  littérature,  au  lieu  d'être,  comme  au  xvn^  siècle, 

«  un  ornement  de  la  vie  commune  ^  »  et  un  moyen  d'action 
sociale,  devenait  un  divertissement  puéril,  ou  un  simple 

«  instrument  de  volupté  solitaire  ».  VA  quant  aux  autres, 

les  naturalistes,  leur  tort  inexpiable  était  de  «  compromettre 

dans  leurs  aventures  le  bon  renom  d'une  grande  doctrine 
d'art  »  qui  avait  été  précisément  celle  de  nos  grands 
classiques  :  au  lieu  de  se  faire  une  loi  de  «  la  probité  de 

l'observation,  de  la  sympathie  pour  la  souffrance,  de 
l'indulgence  aux  humbles,  de  la  simplicité  de  l'exécution  », 

i.  Études  critiques,  1"  série,  éd.  actuelles,  pp.  13,  14. 
2.  Les  Mémoires  d'un  solitaire  de  Porl-fioyal  (Revue  des  Deux  Mondes 

du  15  janvier  1880).  L'article,  non  recueilli  en  volume,  est  fort 
iniporlant  pour  (jui  veul  se  rendre  un  compte  e.vact  de  ce  que  Mru- 

Ileti^^e  aimait,  et  a  aimé  jusqu'au  bout,  dans  le  .xvii*  siècle.  (Cf.  Sur 
les  elœniins  de  la  croyance,  p.  89-90.) 
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ils  alTeclaicnt  «  la  superstition  de  l'écriluiv  ailislc,  le 
pessimisme  lillrraire  et  la  recherche  de  la  grossièreté  *  ». 

Contre  tous  ces  »  ennemis  de  l'Ame  française  »,  on  sait 
avec  (|uelle  vigueur^ quelle  «  vivacité  de  plume  >\  quelle 
habileté  polémique  aussi  Ferdinand  Brunetière  mena  le 

bon^combat.  On  peut  dire  qu'il  ne  cessa  de  lutter  que 
lorsqu'il  jugea  avoir  cause  gagnée.  11  n'est  guère  douteux, 
par  exemple,  qu'il  n'ait  avancé  de  plusieurs  années,  sinon 
même  consommé  «  la  banqueroute  du  naturalisme  ». 

Car  c'est  contre  le  naturalisme  contemporain  qu'il  a 
tout  de  suite  dirigé  son  _principal  eflort.  Avec  une  sûreté 

de  coup  d'œil  bien  remarquable,  il  s'était  rendu  compte 
que,  «  aucun  autre  genre  n'égalant  le  roman  en  faveur  cl, 
par  suite,  en  fécondité-  »,  le  meilleur  moyen  qu'il  y  eût 
d'agir  sur  la  conception  générale  de  l'œuvre  littéraire,  et, 
partant,  sur  les  goûts  et  les  idées  du  grand  public,  serait  de 
redresser,  dans  res|)rit  des  écrivains  et  des  lecteurs^  la  vraie 

rmtinn_d*^  rii-iivie  rQmanesq.ue:  et  c'est  à  quoi  il  s'employa 
avec  un  succès  croissant.  Il  est  sorti  de  cette  canqiagnc  un 

beau  livre,  le  Roman  naturaliste,  simple  «  recueil  d'articles  », 

sans  doute,  comme  l'auteur  s'en  excusait  dans  sa  Préface, 
mais  recueil  ayant  bien  son  unité  intérieure,  et  dont 

quelques  chapitres,  —  sur  Flaubert,  sur  George  Eliot,  peut- 
être  surtout,  —  ne  sont  pas  loin  de  valoir  tout  un  vrai  livre. 

Peu  d'ouvrages  de  critique  ont  rencontré,  auprès  de  ceux 
qui  lisent,  une  faveur  aussi  marquée  et  aussi  continue^. 

C'est  qu'à  vrai  dire  le  Homan  nalnratiste  est  une  date  dans 
l'histoire  de  la  littérature  contemporaine,  une  date  qui,  en 
un  certain  sens,  n'est  guère  moins  importante  que  celle 
même  de  Madame  Bovary.  Le  livre  marque  le  moment 

précis  où  l'école,  fondée  par  Flaubert  et  continuée  par 

Zola,  en  pleine  possession  apparente  de  l'opinion,  commence 
1.  Roman  naturaliste,  dernières  éditions,  p.  ii-ni.  —  Cf.  Études  cri- 

iques,  ["  série,  2' édif.  et  suiv.  :  Le  naturalisme  au  XVII*  siècle. 
2.  lioman  naturaliste,  édit.  actuelle,  p.  1. 
3.  Le  Roman  naturaliste  était  arrivé  en  1905  à  la  9°  édition.  La 

1"  édition  est  de  1882  :  le  livre  a  été  refondu  à  deux  reprises,  en 
1891  et  1800. 
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à  décliner  cl  va  prochainement  s'effondrer  sous  ses  propres 

excès,  où  SCS  discii)les  s'ai)prclent  à  devenir  ses  transfuges, 
et  où  le  f::oùl  public  enfin  se  détourne  d'elle  et  déjà 
r'cInMU'  diuilres  «  formules  »  et  d'autres  œuvres.  Les 
premiers  livres  de  Loti  et  de  M.  Bourget,  la  publicalioii 
(lu  Roman  russe  allaient  achever  la  débâcle.  (Juand  on  relit 

aujourd'hui,  loin  du  bruit  de  la  mêlée,  le  Roman  natiiratistr, 
on  ne  peut  sempécher  de  songer,  —  la  comparaison  neft 
l)as  été  pour  déplaire  à  Brunelière,  —  aux  Satires  de 

Boilcau,  «  ce  vrai  modèle,  s'il  en  fui.  du  bon  sens  critique 
et  de  la  jjrobité  littéraire*  ».  C'est  bien  le  même  conib;  t 
que  livrent  les  deux  critiques,  au  nom  de  la  mèn;e 
esthétique,  contre  ceux  qui  travestissent  la  natijuiii^  et  tous 
deux  frayent  courageusement  la  voie  à  ceux  en  qui  ils 

pressentent  les  maîtres  de  demain.  Seulement,  l'auteur  du 
Roman  naluralisle  avait  sur  le  vieux  poète  du  xvii''  siècle 

la  supériorité  d'une  plus  vaste  culture  et  d'un  esprit  plus 
lihilosophique;  et  cela  se  sent  dans  son  livre  à  l'abondance 
des  renseignements  et  des  aperçus  et  à  l'intérêt  des  idées 

générales.  D'autre  part,  les  adversaires  qu'il  avait  devant 

lui  étaient  loin  d'avoir  la  médiocrité  de  talent  que  Boilcau 
dénonçait  justement  chez  la  plupart  de  ses  «  victimes  »  : 
ni  Flaubert,  ni  Daudet,  ni  Zola,  ni  Maupassant  ne  sont, 
certes,  des  écrivains  méprisables.  Brunelière  aimait  trop 

le  talent,  quel  qu'il  fût,  pour  ne  pas  s'en  rendre  loyalement 
compte,  et  pour  ne  pas  le  reconnaître  bien  haut.  En  dépit 

de  quelques  duretés,  «  inévitables,  on  le  sait,  dans 

j'entraînement  de  la  polémique  *  »,  il  a  rendu  pleine  justice 

à  chacun  d'eux;  et,  s'il  a  plus_apjiuyé  sur  leurs  défauts  que 
sur  leurs  qualités,  c'est  que,  «  naturaliste  lui-même*  »,  il 
eh  voulait  aux  i)rélendus  naturalistes  de  discréditer  la 
doctrine;  mais  il  a  très  bien  vu  et  très  vivement  senti  leuis 

vi-aies  qualités,  et  je  ne  crois  pas  qu'au  moment  de  leur 
ap|)arition,  personne  ait  plus  finement  mis  en  lumière  les 

1.  Éludes  criliques,  1"  série,  1"  édit,  p.  14. 
2.  Roman  naturaliste,  nouvelle  édilioii,  1891,  p.  iv. 
3.  Id.,  ibid.,  p.  307. 
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iiiéritos  et  rorii^inalili"  (ic  VEvangèlisle  d'Alphonse  Daudet, 
un  encore  des  Nouvelles  de  cet  étonnant  Maupassant.  Ce 

juare  dil'licile  et  même  austère  n'avaiLpoial  f n  rnmhntl'^pt 

perdu  la  faculté  de  coûter  et  d'admirer.       v'v*^»  «*<»-»"' 
Mais  il  ne  s  en  tenait  pas  là.  La  littérature  contempo- 

raine, si  féconde  et  diverse  quelle  fût,  ne  suffisait  pas  à 
absorber  sa  prodigieuse  activité.  Toujours  prêt  à  dire  son 

mot  dès  qu'une  œuvre  intéressante  en  elle-même,  ou  par 
les  questions  quelle  posait,  paraissait  à  l'horizon,  il 
nétait  pas  homme  à  se  cantonner,  ou  à  s'ensevelir  dans  le 

présent.  Peu  d'hommes  ont  été  aussi  sérieusement  con- 
vaincus, selon  le  mot  d'Auguste  Comte,  qu'il  aimait  à  citer, 

que  «  l'humanité  se  compose  en  tout  temps  de_plus  de 

morts  que  de  vivants  ».  «  Ojrorts^ illustres  !  —  s'écriait-il 
un  jour  dans  un  très  beau  mouvement,  —  morts  vénérés, 
morts  aimés,  qui  vous  reposez  des  agitations  de  la  vie  dans 

la  paix  de  la  gloire  ou  dans  le  calme  profond  du  néant, 

nous  ne  vous  oublierons  pas'!»  Il  les  oubliait  si  peu, 

qu'il  saisissait  le  moindre  prétexte  pour  revenir  à  eux  ou 
pour  parler  d'eux;  parfois  même,  il  n'avait  besoin  d'aucun 

prétexte  d'actualité  pour  leur  consacrer  de  copieux  et 
savants  articles.  Et  ainsi,  parallèlement  à  son  œuvre  pro- 

prement critique,  la  prolongeant,  si  l'on  peut  dire,  dans  le 
passé,  il  édifiait  au  jour  le  jour  toute  une  œuvre  d'histoire 

littéraire  qui,  pour  l'originalité  de  la  méthode,  la  justesse 
et  la  vivacité  de  l'intuition  esthétique,  la  connaissance 
approfondie  et  personnelle  des  sujets  et  des  textes,  l'abon- 

dance des  vues  générales,  égale  souvent  et  quelquefois 

dépasse  quelques-unes  des  études  les  plus  vantées,  sinon  de 
Taine  ou  de  Sainte-Beuve,  tout  au  moins  de  Vinet  et  de 

Nisard.  A  tous  ces  maîtres  d'ailleurs,  Brunetière  devait 

quelque  chose,  et  il  n'est  que  juste  de  leur  faire  leur  part 
dans  la  formation  de  son  esprit  :  Sainte-Beuve  lui  avait 

donné  le  sens_d(^  l'histoire,  le  goût  de  l'érudition  précise  _Qt 
mjjnjUejjse;  Taine,  celui  des  idées  philosophiques  et  des 

I.  Discours  académiques,  p.  43. 
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recherches  scicnlifiqties;  Nisard  lui  avait  onscig^né  le_culte 
(1(>  Va  pcrfcrtion  classique,  et  Vinel  le  prix  dy.. la  vie  infé- 

rieure et.do  la  [lénélralion  mprale.  A  Eugène  Fromentin  ',  à 

Emile  Montégut,  il  emprunta  aussi  plus  d'une  observation 
de  détail,  plus  dune  vue  féconde  sur  la  «  technique  »  de  l'art 
lillérair(^  sur  la  succession  des  écoles  et  des  œuvres  d'art, 
sur  les  littératures  étrangères  enfin.  Mais  tous  ces  ensei- 

gnements et  toutes  ces  in(lu.Cliccs,  il  les  avait  Fondus  dans 

l'unité  d'une  personnalité  à  la  fois  très  réceptive  et  très 

forte;  et  il  y  a  trop  ajouté  de  son  propre  fonds,  pour  qu'on 

soil  en  droit  de  nier  sa  robuste  originalité. /^^^vCtd^'Vv"'' 
Dans  la  Préface,  —  supprimée  depuis,  —  de  la  première 

édition  de  ce  recueil  d'Études  critiques,  où  il  a  successi- 

vement rassemblé  ses  principaux  travaux  d'histoire  liffé- 
raire,  Ferdinand  Brunetièro  indiquait  brièvement  les 

remaniements  et  les  corrections  qu'il  avait  fait  subir  à  ses 

articles  en  les  réimprimant;  et  il  ajoutait  :  «  J'ai  surtout 
essayé,  dans  ce  travail  de  revision,  de  lier  entre  eux  ces 

morceaux  et  de  les  ramener  tous,  comme  j'espère  (ju'on 
pourra  le  voir,  à  n'être  que  l'expression,  diverse  selon  les 
sujets  et  les  hommes,  de  quelques  idées  fondamentales, 

toujours  les  mêmes  ̂   ».  Quelles  étaient  ces  «  idées  fonda- 
nuMitales  »?  Il  est  facile  de  les  démêler.  La  première  est 

qu'il  y  a  une  «  traditioiv  »  :  nous  pouvons  la  méconnaître, 
nous  pouvons  même  la  nier  et  nous  efforcer  de  la  détruire, 

en  quoi  d'ailleurs  nous  avons  tort  et  faisons  œuvre  de  bar- 
bares; mais,  en  attendant,  quoi  que  nous  fassions,  elle 

s'impose  à  nous  :  «  les  qualités  dont  nous  sommes  le  i)lus 
lîcrs,  et  fes  défauts  dont  nous  nous  montrons  le  plus 

orgueilleux,  c'est  d'héritage  que  nous  les  tenons  ̂   »  Cette 

tradition,  qui  n'est  point  tout  le  passé,  mais  simplement 
ce  qui  surnage  et  survit  du  passé,  elle  nous  vient,  à  nous 
autres,   Français,   des  Grecs  et  des  Latins.   Mal  connue, 

i.  Voir,  dans  les  VariiHcs  Lilléraires,  la  conférence  sur  lAig^ne  Fro 

mrntin  el  la  Critique  d'art. 
2.  Eludes  critiques,  1"'  série,  1"  édit.,  1880,  p.  v-vi. 
3.  W.,  ihid.,  |).  379. 
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obscurcie,  dénaturée  pendant  tout  le  moyen  âpre,  elle  nous 

l'st  revenue  à  réi)oque  de  la  Henaissance;  elle  s'est  épa- 
nouie avec  une  incomparable  splendeur  pendant  tout  le 

xvir  si«'cle  ;  elle  a  suffi  alors  à  quebiues  uns  des  plus  beaux 

génies  dont  puisse  s'honorer  la  lilb'rature  universelle,  et 
que  nous  appelons  classiques,  parce  qu'ils  ont  eu  le 
bonheur  de  produire  leur  œuvre  au  moment  où  la  langue 

qu'ils  parlaient,  les  genres  où  ils  s'exerçaient,  et  le  génie 
national  qu'ils  exprimaient  atteignaient  toute  leur  per- 

fection respective.  Mais  cette  heureuse  réussite  n'a  duré 

qu'un  temps.  Dès  le  siècle  suivant,  la  tradition  a  été 
battue  en  brèche  par  ceux-là  mêmes  qui  auraient  du  la 

défendre.  Et,  peu  à  peu,  il  s'est  formé  en  France  une  litté- 
rature toute  nouvelle  qui  nous  a  cerlainemcnt  enrichis 

da^uvres  considérables,  puissantes  et  neuves,  mais  qui, 
au  total,  nous  a  fait  peut-être  payer  un  peu  cher  les  acqui- 

sitions dont  elle  nous  a  dotés  '.  Telle  est  bien,  send»le-t-il, 

la  philosophie  de  l'histoire  de  la  littérature  française  qui 
se  dégage  des  innombrables  études  fragmentaires  que 
Brunetière  a  consacrées  à  notre  passé  littéraire;  et  si  elle 

est  discutable,  comme  toutes  les  philosophies  de  l'histoire, 
nul  ne  niera  qu'elle  ne  soit  i)arfaitem(Mit  cohérente,  et 

qu'elle  n'explique  un  très  grand  nondjre  de  faits.  .l'en  sais 
d'autres  dont  on  ne  pourrait  en  dire  autant.  Et  il  faut 

s'empresser  d'ajouter  que  l'auteur  des  Études  critiques  a 
mis  tant  d'ardeur,  d'ingéniosité,  de  science  et  de  talent  à 
la  développer  et  à  la  défendre,  qu'il  a  fini  par  la  rendre 

persuasive  pour  un  très  grand  nombre  d'csi)rits.  Je  ne  crois 
pas  qu'à  l'heure  actuelle  il  en  est  une  autre  qui  puisse  lui 
disputer  la  maîtrise  des  jeunes  inlelligences  françaises. 

1.  Voir,  pour  le  développement  de  ces  idées,  dnns  les  Discours  aca- 
démiques, le  discours  sur  Vidée  de  Tradition:  dans  Histoire  et  Littéra- 

ture (t.  III),  l'étude  sur  la  Question  du  latin:  dans  les  Anuveltcs  ijurs- 
tions  de  critique,  l'article  sur  le  Mouvement  littéraire  au  XIX'  siècle,  et 
les  Éludes  critiques,  passim,  jiolnniinent  les  articles  sur  rÉrudition 

contemporaine  cl  la  littérature  française  du  moyen  dije  {ï"  série),  sur 
Clo.isiqu:s  et  Romantiques  ('i"  série),  et  sur  le  Caractère  essentiel  de  la 
littérature  française  (5°  série). 
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Ce  ([iii  n'a  pas  peu  contribué  à  faire  le  succès  de  ces 
i(it''es,  cc'sl  que  leur  inventeur  n'était  rien  moins  que  le 

«  traditionaliste  »  figé,  docile  et  étroit  que  Ton  s'est  par- 
fois représenté.  Ceux  qui  le  comparaient  à  Gustave  Planche, 

—  ou  même  à  Désiré  Nisard,  —  ne  l'ont  sans  doute  jamais 
lu.  On  a  dit  de  lui,  —  c'est  un  advei^aire,_r^  qu'  ̂   il 
aitparut  comme  un  démolisseur  et  un  iconoclaste  •  »;  et  le 
mot  ne  laisse  pas  de  comporter  une  large  part  de  vérité. 

Cet  orthodoxe  avait  souvent  des  allures  d'hérétique.  Ce 
conservateur  faisait  volontiers  figure  de  révolutionnaire. 

Cet  apôtre  du  bon  sens  excellait  à  donner  à  la  vérité  la 

forme  d'un  paradoxe.  Ce  défenseur  ([c  la  tradition  prenait 
avec  elle  des  libertés  singulières.  11  a  traité  les  anciens, 

tous  les  anciens,  même  ses  chers  classiques  du  xvii"  siècle, 

avec  autant  de  vivacité  et  d'indépendance  que  ses  contem- 

porains :  Fénelon  n'a  pas  eu  plus  à  se  louer  de  lui  que 
Zola,  et  Descartes  que  Renan.  Il  avait  horreur  des  juge- 

ments tout  faits  et  des  vérités  de  convention;  il  prenait,  à 

bousculer  de  vénérables  légendes,  le  même  plaisir  qu'à 
«  éreinter  »  de  mauvais  auteurs.  Il  avait  un  impérieux 

besoin  de  voir  clair,  de  n'être  dupe  ni  des  idées  ni  des 
hommes,  et  de  n'admirer  qu'à  bon  escient.  Aussi  a-t-il,  en 
histoire  littéraire,  redressé  nombre  d'idées  fausses,  de 

jugements  erronés,  et  qui  se  transmettaient  d'âge  en  âge. 
Toute  son  érudition  n'allait  qu'à  lui  permettre  de  serrer  la 
réalité  de  plus  près,  et  de  la  rendre  telle  qu'il  la  voyait. 
Et  il  la  rendait,  en  effet,  avec  une  rudesse  de  franchise,  une 

brusquerie  originale,  un  dédain  des  précautions  oratoires, 

une  àprclé  d'accent  qui  donnaient  à  sa  critique  une  saveur, 
une  intensité,  et  comme  une  flamme  de  vie  auxquelles, 

depuis  longtemps,  en  cet  ordre  d'idées  et  d'études,  on 
n'était  plus  habitué.  Et,  assurément,  il  se  trompait  quel- 

quefois, comme  nous  nous  trompons  tous;  et,  comme  à 
nous  tous,  il  lui  est  arrivé  de  faire  pencher  la  balance  en 
faveur  des  écrivains  dont  les  idées  se  rapprochaient  des 

siennes;  mais  même  dans  ses  duretés,  ou,  si  l'on  y  tient, 
1.  M.  Gustave  Téry. 
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ses  «  iniustices  »  à  lee^ard  des  auteui-s qu'il  n'aimait {jiu'i o, 
il  y  avait,  —  ne  parlons  pas  de  sa  sincérité  qui  est  ici  liors 

de  cause,  —  avec  bien  des  vérités  ni(Mées,  un  désir  d'im- 

partialité, d'objectivité,  une  lilterlé  do  itensée  et  de  langa}j:e 
que  ses  ennemis  mêmes  ont  plus  d'une  l'ois  été  forcés  de 
reconnaître.  Traditionaliste,  certes,  mais  le  plus  indépen- 

dant lies  traditionalistes,  et  qui,  pour  des  raisons  d'ordre 
géïK-ral,  consentait  bien  à  se  ranger  sous  la  régie,  mais 

qui  voulait  éprouver  les  titres  de  cette  tradition  qu'il  était 
prêt  à  défendre,  et  qui  n'a  jamais  abdiqué  l'autonomie  de 
son  sens  propre,  ni  aliéné  les  droits  légitimes  de  son  libre 

jugement. 
Ainsi  conçues  et  ainsi  pratiquées,  la  crilicpie  et  lliistoirc 

impliquaient  de  toute  évidence  une  philosophie  générale, 

une  certaine  façon  de  comprendre  non  seulement  l'art  et 

la  littérature,  mais  l'homme  et  la  vie,  dont  le  logicien  qui 

était  en  Brunctièrc  ne  pouvait  manquer  d'avoir  pris  net- 
tement conscience.  De  fait,  il  n'était  pas  homme  à  ne  s'être 

pas  interrogé  et  à  n'avoir  point  pris,  —  au  moins  provi- 
soirement, —  parti  sur  les  questions  essentielles.  «  Mais 

pour  les  Pensées,  écrivait-il  un  jour,  quelle  qu'en  soit  la 

valeur  comme  apologie  du  christianisme,  le  problème  qu'y 

agite  l'àme  passionnée  de  Pascal  n'a  pas  cessé  d'être  celui 

qu'il  faut  que  tout  être  qui  pense  aborde,  discute  et  résolve 
une  fois  au  moins  dans  sa  vie^.  »  Ce  problème,  comment  lui- 

même  l'avait-il  tout  d'abord  résolu? 

D'une  manière  générale,  et  d'assez  bonne  heure,  trois 

j^rincipales  influences  semblent  s'être  partagé  la  direction 
de  sa  pensée  :  celle  de'^ré.vokUionnigme,  celle  du  pessi- 

misme, celle  du  positivisme. 

Ferdinand  Brunetière  avait-il,  dès  sa  première  jeunesse, 

fait  d'Auguste  Comte  l'étude  approfondie  que  devait 

révéler  l'un  de  ses  dei-niers  livres?  On  en  peut  douter;  mais 
ce  qui  est  sûr,  c'est  qu'il  connaissait  alors  très  suffisamment 
la  doctrine,  qui,  d'ailleurs,  s'apparentait  avec  le  tour  volon- 

1.  De  quelques  travaux  récents  sur  Pascal,  septembre  1885  {Études 

critiques,  3"  série,  p.  3ÛJ. 
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tiers  ivalislP  do  son  osprit,  <;l  qui,  i»;ii-  liciinn,  piir  Taiiio. 
|)iir  Lillrc,  de  tous  les  points  de  llioiizon,  en  (luelciuc 

sorle,  lui  arrivait  comme  l'un  des  «^Ic'Mucnts  constitutifs  de 
l'atmosphère  de  l'époque. 

Il  était  né  pessimiste,  —  «  car  on  naît  pessimiste,  écri- 

vaTt  il,  on  ne  le  devient  pas  ̂   ».  —  «  Et  comme  si  c'était  une 
loi  de  la  nature  humaine,  —  lisons-nous  dans  1  un  de  ses 

premiers  articles,  —  le  signe  de  son  imperl'ecliun,  bi  marque 
indélébile  de  sa  perversité  foncière -....  »  Quelles  expériences 

intimes  l'avaient-elles  affermi  dans  cette  conviction  pro- 
fonde? Nous  li^Miorons  :  mais  sur  ce  point  de  doctrine, 

nous  le  savons,  il  n'a  jamais  varié.  Kt  pourtant,  quand  il 

s'exprimait  ainsi,  il  n'avait  pas  encore  découvert  Scho- 
penhauer  :  un  compte  rendu  du  livre  de  Caro  sur  le  Pessi- 

misme, daté  de  la  même  épofjue,  —  1879  ̂   —  nous  le 
montre  encore  fort  ignorant  de  lamère  philosophie  *  dont 
il  va  devenir  un  adepte  si  fervent.  Quand,  cinq  ou  six  ans 

plus  tard,  il  aura  pris  contact  avec  elle,  il  ne  perdra  pas 
une  occasion  de  la  défendre  contre  ses  adversaires,  et, 

avec  je  ne  sais  quelle  sombre  et  farouche  éloquence,  d'en 
célébrer  la  haute  vertu  moralisatrice  :  lune  de  ses  pre- 

mières conférences,  en  1886,  et  qui  le  révéla  comme  ora- 

teur, fut  sur  les  Causes  du  pessimisme^,  et  il  s'y  montrait  déjà 

un  apôtre  enthousiaste  de  l'Evangile  selon  Schopeidiauer. 
Il  était  aussi,  et  de  longue  date,  un  tUsdiikLilii  I>aodn. 

Un  des  premiers  articles  qu'il  publia  à  la  Revue  Bleue,  en 
187;j,  étudiait  VÉvolation  du  transformisme,  et  il  ne  cessa  pas, 

1.  Évolution  de  la  poésie  lyrique,  t.  Il,  p.  15. 

2.  Études  critiques,  1"  série,  édit.  acluclli's,  p.  il  {l' Érudition  contem- 
poraine et  la  Littérature  française  du  moyen  âge,  juin  1880). 

3.  Revue  des  Deux  Mondes  du  15  janvier  1879  (non  recueilli  en 
volume). 

4.  «  Nous,  qui  ne  sommes  point  pessimistes  »,  dira-t-il  dans  un 
article  (non  recueilli  wi  volume)  sur  le  Pessimisme  dans  le  floman,  à 
propos  de  Bel-Ami  et  de  Cruelle  IHnigme  {lievue  des  Deux  Mondes  du 
1"  juillet  1885). 

5.  r.elle  très  lielie  conférence  n'a,  m/illieureuscment,  pas  élé 
recueilli(?  en  volume,  mais  elle  a  éle  jiuljliéc  par  la  fievue  Bleue  du 
30  janvier  1880. 
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(l(^|iiiis  lors,  de  si^  tenir  ati  courant  des  llu-onCs  cl  des 

l'i'clierclies  qu'avait  provoqui'-r's  l'Or'ujine  des  Espèces.  La 
doctrine  de  révolution  lui  apparaissait  dès  cette  épo(|ue 
comme  le  dernier  produit,  philosoplutpie  et  scieidifique  à 

la  fois,  de  l'esprit  humain;  il  n'en  niellait  point  en  doute 
la  «  moralité  »,  —  on  sait  que,  sur  ce  point,  sa  pensée  n'a 
^'uère  cliani?é.  —  Et  peut-être  se  serait-il  rallié  avec  moins 

d'empressement  à  la  doctrine,  s'il  n'y  avait  pas  eu  entre 
elle  cl  lui  de  nombreux  points  de  contact  :  il  était,  tpioi 

qu'on  en  ait  dit,  par  nature  dlcst>rjt,  un  «  évolutif»  :  (>t  il 

l'a,  du  reste,  par  sa  vie  même  et  par  son  œuvre,  très  am[)le- 
nu-nt  prouvé. 

Toutes  ces  lectures  et  ces  intluencçs  —  on  ignore  exacte- 
ment à  quelle  date  et  dans  quelles  circonstances  — sem- 

blent  bien,  de  très  bonne  heure,  l'avoir  détaché  de  tout 
^/)gnia|£sme  religieux^ ^i  fermes  et  si  motivées  que  dussent 

être  d'ailleurs  ses  négations,  il  se  gardait  bien  de  les 
exprimer  publiquement.  Dans  un  curieux  article  de  ses 

débuts,  et  qu'il  n'a  point  recueilli  en  volume,  sur  Renan,  il 

prenait  contre  l'exquis  ironiste  la  défense  des  «  préjugés 
sociaux  »,  et  «  des  choses  dont  [)arfois  l'aspect  peut  être 
ridicule,  mais  est  touchant  dans  son  ridicule  même,  et 

nécessaire  dans  son  fond  à  l'existence  morale  de  l'huma- 
nité ».  Et  il  ajoutait  :  «  Nous  sommes  hardiment  de  l'école 

de  ceux  qui,  s'ils  avaient  la  main  pleine  de  vérités,  hésite- 
raient à  l'ouvrir  ou  né  le  feraient  qu'arec  d'infinies  précau- 

tions ^  ».  Mais  sa  pensée  ne  laissait  pas  de  lui  échapper 
(pielquefois.  A  propos  des  Blasphèmes  :  «  Si  les  doctrines 

que  M.  Richepin  s'est  projjosé  «  de  frapper  jus(iue  dans 
leurs  avatars  les  plus  sulHils  ou  les  plus  séduisants  '- 

n'avaient  jamais  dû  soutenir  de  pins  rudes  assauts  cpic  les 
siens,  beaucoup  d'entre  elles  seraient  aujourdliui  moins 

branlantes  qu'elles  ne  le  sont-  ».  Ailleurs  encore,  à  pro|)os  de 

simples  «  livres  d'étrennes  »  :  «  Au  fond  de   tout   mysti- 

1.  Rvrcfdidiis  académiijiies  (nenue  des  iJcux  Mondes  du    iij  Juin  I8S2). 
2.  /.es  Blaspkt-ines,  par  M.  Jean  lliiliopiii  [Kevuc  des  Ihiix  Muiides  du 

1"  juin  1884;  non  recueilli  en  volume). 
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cisnip,  même  le.  p/i/.s-  pur,  il  y  ,'i  je  ne  sais  quoi  de  malsain  cl 
de  douleux  *  ». 

A  différents  signes,  cependant,  on  pouvait  penser  que  la 

question  n'était  point  définitivement  résolue  pour  lui, 

qu'elle  tieiiieurait  encore  ouverte.  <<  Ce  qu'il  y  a  de 
certain,  —  déclarait-il,  dès  son  second  article  à  la  Revue 

des  Deux  Mondes,  —  c'est  que  la  poésie,  comme  aussi  bien 
l'art  en  général,  comme  la  philosophie,  comme  la  religion, 
traversent  en  ce  moment  une  crise  dont  il  serait  pré- 

somptueux de  vouloir  prédire  ce  qu'il  en  sortira  ̂ .  »  Kt 
autant  il  mettait  de  piété  à  étudier  un  Bossuet  ou  un 

Pascal,  —  Pascal,  «  celui  de  nos  grands  écrivains,  disait-il, 

que  j'aime  et  je  respecte  le  plus  '  »,  —  autant  il  mettait  de 
vivacité  à  malmener  les  «  libres  penseurs  »,  comme  Moli- 

nier,  ou  comme  Emile  Dcschanel  '\  qui  ne  parlaient  i)as  de 

ces  grands  et  nobles  esprits  avec  tout  le  «  respect  »  qu'ils 
méritaient.  Il  faisait  mieux  :  il  s'en  prenait,  —  avec  quelle 
virulence!  —  au  maître  de  chœur,  au  patriarche  de  Ferney 

lui-même.  Qu'on  se  rappelle  les  dernières  pages  de  son 
premier  article  sur  Voltaire,  —  il  est  de  1878,  —  et  surtout 
le  parallèle  entre  Bossuet  et  Voltaire  qui  le  termine  : 

L'évéque  n'a  pris  les  armes  que  pour  soutenir,  défendre  cl  for- 
tifier; le  courtisan  de  Frédéric  el  de  Catherine  II  n'est  entré 

dans  la  lutte  que  pour  détruire,  dissoudre  et  achever  les  déroules 

que  d'autres  avaient  commencées.  Bossuet  n'a  combattu  que 
pour  les  choses  qui  donnent  du  prix  à  la  société  des  hommes, 
relifrion,  autorité,  respect  :  Voltaire,  sauf  deux  ou  trois  fois 

peut-être,  n'est  intervenu  que  dans  sa  propre  cause....  Elle  prêtre 
du  xvii'^  siècle  a  vu  plus  loin  et  plus  juste  que  le  pamphlétaire 
du  xviil'-\ 

Ouand  on  est  deiucuré  fidèle,  depuis  vingt  ans,  —  écrivait-il 

1.  Les  livres  d'étrcnnes  (Revue  des  Deux  Mondes  du  15  décembre  1878). 
2.  Poêles  contemporains  :  la  Poésie  intime  {lievue  des  Deux  Mondes  du 

1"  août  1S75;  non  recueilli  en  volume). 
',].  Questions  de  critique,  p.  290. 
4.  Le  Problème  des  Pensées  de  Pascal  {Éludes  critiques,  1"  série); 

VEnseicinemenl  de  la  littérature  française  au  Collège  de  France  {Revue 

des  Deux  Mondes  du  1"'  avril  ISS.j;  non  recueilli  en  volume). 
5.  Études  critiques,  ['°  série,  édit.  actuelles,  p.  252-253. 
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plus  lard  à  un  critique, —  à  celle  haincconstantejliLAjjllairC.^l 
à  00  rosjKMl  pour  Bossuet.  on  peut  bien  avoir  varié  d'o|)iniuii 
sur  Marivaux,  je  suppose,  ou  sur  les  Parnassiens,  mais  il  y  a 

des  chances  pour  qu'on  soit  demeuré  au  fond  le  même,  et.  vous 
ravouerai-je?  ou  ilépit  de  révolution,  jai  eu  peur  (iut'l(|ui'f(iis 
que  ce  ne  fut  mon  cas  '. 

Kl  enlin,  il  ne  se  conlentail  pas  d'éfudier,  avec  une  res- 
pectueuse sympathie,  le  christianisme  dans  Iceuvre  de  ses 

représentants  les  plus  qualifiés;  il  était  —  deux  ou  trois 
articles  peu  remarqués  en  témoignent  —  fort  curieux  de 
riiistoiie  des  religions  comparées,  et  en  particulier  des 
recherches  relatives  au  bouddhisme.  Le  bouddhisme  était, 

à  ses  yeux,  <'  l'événement  qu'on  peut  appeler,  avec  l'appa- 
rition du  christianisme,  le  plus  considérable  de  l'histoire 

du  monde  ». 

Ce  qu'on  ne  peut  nier,  ajoutait-il,  c'est  que  ces  spéculations 
sur  l'évolution  de  l'esprit  humain  à  la  recherche  d'un  Dieu 
soient  faites  pour  séduire  les  esprits  même  les  plus  fermes  et 

les  plus  froids.  C'est  ici,  quoi  qu'on  veuille  et  (]uoi  qu'on  puisse 
faire,  le  fort  indestructible  de  toute  religion,  de  toute  théologie, 
de  toute  métaphysique.  Car,  comme  on  ne  fera  pas  que  tout 

homme  qui  pense  ne  s'interroge  quelquefois  sur  le  sens  pos- 
sible et  sur  le  but  de  la  vie,  on  ne  fera  pas  que  toutes  religions 

et  toutes  métaphysiques,  mortes  ou  vivantes,  actuelles  ou 

futures,  ne  contiennent  le  meilleur  et  le  plus  pur  de  ce  qu'il  y 
a  dans  l'esprit  humain  "-. 

Si,  d'ailleurs,  il  n'hésitait  pas  à  souligner  au  passage  les 

curieuses  analogies  que  présentent  les  religions  de  l'Inde 
avec  celle  de  Jésus,  il  avait  déjà  le  press^nUrnentJrê§Jlt't 

de  l'originalité  réelle,  et  on  serait  tenté  de  dire  de  Yunicilc 

du  ciiristianismc.  «  S'il  y  a,  —  écrira-t-il  par  e.xemple,  — 
s'il  y  a  dans  toute  religion  d'amour  un  principe  d'erreur  et 

de  corruption  prochaine,  l'esprit  du  christianisme  n'a  rien 
négligé  de   ce    qui   pouvait   en   contrarier,  en   gêner,  en 

1.  Lettre  inédile  du  10  septemlire  1898. 

2.  Vin(jl-sef'l  années  de  l'histoire  des  études  orientales  (Revue  des  Deux 
Mondes  du  15 juillet  1880;  non  recueilli  en  volume). 
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élonlTcr  (Miliii  le  (Icvclopjjement,  tandis  que,  dans  l'Inde,  nu 
conlrairc,  le  IcinpérniiKiil  dune  race  également  supersli 

lii'usc  el  sensuelle,  ayant  suivi  sa  pente,  n'a  recueilli 
du  kriclinaïsnic  que  ce  qu'il  avait  de  plus  dangereux*. 
—  11  est  toujours  facile,  je  le  sais,  de  prédire  apr<  -. 

coup  ;  il  scndjle  pourtant  dès  cette  époque  qu'un  ohsei- 
vak'ur  altentif  de  sa  pensée  aurait  pu  saisir,  ilans  Us 
écrits  de  Ferdinand  Brunetière,  les  traces  visibles  dunr 

certaine  inqinétude^  relijj[ieuse,  et  prévoir  que,  sur  cr> 

(piestions,  il  n'avait  pas  dit  encore  son  dernier  mot. 
Il  est  toutefois  indéniable  que,  dans  cette  période  de  s;; 

vie,  le  problème  religieux  est  fort  loin  d'être  sa  préoccupa 

tion  dominante  :  il  s'y  intéresse  surtout,  ou  du  moins  il  ne 

l'aborde  publiquement  que  sous  sa  l'orme  historique.  Luc 
autre  (juestion  essentielle,  et  qu'il  voulait  délibérénienl  m- 
conq)li(jucr  d'aucune  autre,  —  «  je  ne  veux  p^as,  dira-t-il 
quelque  part,  mêler  la  question  religieuse  à  la  question 

morale  ̂   »,  —  l'attire,  le  retient,  l'obsède  au  milieu  de  son 
œuvre  de  critique  et  d'histoire  littéraire.  On  peut  même 
dire  que  la  façon  dont  il  concevait  sa  tâche  de  critique  et 

d'historien  littéraire  l'amenait  prcs([ue  nécessairement  à 

l'étude  et  l'entretenait  dans  la  méijUalion  constante  de  ce 
problènu^,  qui  est  le  problènae  moral,  tel  qu'il  se  pose 

de  notre  temps.  Qu'on  se  souvienne  en  quels  termes,  d'un 
accent  si  personnel,  et  presque  confidentiel,  Ferdinand 

Brunetière  louait  Caro  et  Emile  Montégut.  <(  Ce  qui  ajou- 

tait, —  disait-il  de  ce  dernier,  —  à  l'intérêt  de  sa  conversa- 

tion, c'est  qu'elle  aboutissait  toujours  à  la  morale;  et,  en  efïef, 

dès  qu'on  les  prend  d'un  peu  haut,  ce  ne  sont  pas  seule- 
ment les  questions  politiques,  les  questions  historiques, 

les  questions  sociales  qui  se  changent  en  questions  morales  :  n- 

sont  aussi  les  questions  esthétiques  ̂ .  »  Si  l'on  rapproche  de  ce 

1.  La    lèijende   et  le   culte  de  Krichna   (Revue  des  Deux   Mondes   du 

1"  juiliol  1884;  non  recueilli   en  volume). 
2.  Qtiestioiis  de  crili(iue,  p.  28.)  (jl/.  Caro,  r'juin  1888). 
■i.  lùnile  Monléijul  [Revue  des   Deux  Mondes   du  15  déccnilirc    1895 

non  recupilli  en  volnnio). 
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mot  son   nrliclr  sur  Georpo  Eliot,  —  l'un   des  (écrivains 
anx<|iu'ls  il  avouail  devoir  le  plus.  —  ses  deux  articles  sur 

le.  Disciple  {\(^  M.  Houi'ijfot  et  tant  d'antres  déclarations  éparses 
un  peu  |t;u'l(>ut  dans  son  reuvre,  on  se  rendra  compte  que  ] 

personne,  de  nos  jours,  n'a  observé,  n'a  épié,  d'un  re2:ard  | 
plus  atlenlif  et  |)lus  anxieux,  en  historien,  en  sociologue  \ 

et  en  moraliste  tout  ensemble,  «  laciùscjnor£dê.4e[Ltemps  ; 

ngAiveaiix  '  ». 

Elle  n'est  pas  nouvelle,  celte  crise;  mais,  depuis  une 
trentaine  d'années,  en  France  surtout,  et  sous  dil'féi-enles 
influences,  elle  a  pris  une  douloureuse,  une  terrible 

acuité.  Ce  qui  est  en  question,  ce  sont  nos  raisons  mêmes 

de  vivre.  Tant  d'idées  nouvelles  ont  été  jetées  dans  la 
circulation,  tant  de  théories  ont  été  conçues,  tant  de 

doutes  ont  été  formés  sur  les  notions  quon  jugeait  autre- 
fois les  plus  évidentes,  que  nous  ne  savons  plus  si,  oui  ou 

non,  la  vie  mérite  qu'on  la  vive.  Et  nous  savons  moins 
encore  comment  nous  devons  la  vivre.  Nous  rangerons- 
nous  à  la  tradition?  Ou  tenterons-nous  délibérément  des 

voies  nouvelles?  Et  si  oui,  entre  les  innombrables  sys- 
tèmes de  morale  qui  se  succèdent  tous  les  jours,  qui  se 

disputent  avec  fracas  la  faveur  publique,  lequel  choisi- 
rons-nous, et  au  nom  de  quel  principe?  Car  ils  se  contre- 

disent tous,  et  non  pas  seulement  sur  les  idées  générales 

qui  les  fondent,  mais  sur  le  détail  des  devoirs  (ju'ils 
imposent,  ou  des  conseils  qu'ils  suggèrent.  Positivistes, 
criticistes,  évululionnistes,  pessimistes,  idéalistes,  natura- 

listes, que  sais-je  encore?  autant  d'hypothèses,  et  autant 
de  solutions  différentes  du  problème  moral.  S'il  est 
entendu  que  la  morale  devra  être  indépendante  de  la  reli- 

gion, le  sera-t-ellc  aussi  de  la  métaphysique?  Et  si  oui, 

sur  quoi  l'appuierons-nous?  Sur  une  idée?  sur  un  senti- 

1.  La  Crise  morale  des  temps  iiowranx  est  lo  titre  d'uu  livio  rr-ceiil 
el  «'xcrili'iit  ([ui,  putiiié  par  M.  Paul  Bureau,  au  mois  de  mai  1907 
(Paris,  Bloud),  est  arrivé  en  (luehiues  mois  à  la  10"  édition,  et  qui 
prouve,  par  son  succès  même,  que  la  crise  est  aujourd'hui  plus 
actuelle  t|ue  jamais,  —  et  ([u'elic  n'est  pas  près  d'être  achevée. 
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nioiil?  ou  sur  un  l'ail?  Sur  la  Sf-ioucc?  sur  rinh'-rrl  indivi- 
(luol?  ou  sur  lulililô  sociale?  Conslituerons-nous  une 
morale  du  «  surhomme  »?  une  morale  de  la  concurrcnre? 

ou  une  morale  de  la  solidarité?  Et  à  la  solidarité  de  l'ait 
(|ui  nous  unit  à  tous  les  autres  hommes,  —  et  que  nous 

pouvons  répudier  d'ailleurs,  —  réussirons-nous  à  substi- 
tuer la  solidarité  consentie,  recherchée,  poursuivie,  aimée 

pour  elle-même,  celle  qui  oblige  et  qui  lie,  et  qui  est  la 
vraie  solidarité  morale?  Enfin,  la  morale  que  nous  aurons 

édifiée  sera-t-elle  imiiéralive,  et  à  quel  titre?  Ou  bien  sera- 

t-ellc  sans  obligation,  ni  sanction?...  Et  qu'on  ne  dise  pas 
que  toutes  ces  questions  théoriques  importent  peu  à  la 

jiratiquc  :  en  fait,  c'e? t  bien  à  la  pratique  qu'elles  almutis- 
sent  tôt  ou  tard.  Suivant  la  réponse  que  nous  y  aurons 

faite,  nous  aurons  telle  ou  telle  opinion  sur  les  droits  res- 

pectifs de  l'individu  et  de  l'État,  sur  les  rapports  des 
sexes,  sur  le  maintien  ou  l'abolition  de  la  peine  de  mort, 

sur  la  notion  de  propriété,  sur  l'idée  de  patrie....  C'est  en 
réalité  tout  le  détail  de  notre  vie  quotidienne,  et  non  pas 
seulement  les  actes  décisifs  de  notre  existence,  qui  se 

trouve  ainsi  engagé,  réglé,  déterminé.  Et  y  a-t-il,  on  le 
demande,  pour  tout  homme  qui  pense,  problème  plus 
troublant  et  plus  formidable? 

Et  voici  ce  qui  rend,  pour  nous,  Français,  à  l'heure 
actuelle,  le  problème  plus  particulièrement  angoissant. 
Autrefois,  il  se  posait  sans  doute,  mais  il  se  posait  surtout 

cidre  philosophes.  Les  spéculations  sur  la  morale  n'agi- 
taient guère  plus  l'opinion  publique  que  les  discussions 

entre  mathématiciens.  Fortement  assise  sur  ses  bases,  la 

tradition  imposait  à  tous,  aux  individus,  comme  au  corps 

social,  comme  à  l'État  lui-môme,  une  même  concei)tion  de 
la  vie  et  de  la  conduite.  Même  en  violant  ces  lois  du 

devoir,  on  les  respectait;  en  les  transgressant,  on  les 
reconnaissait  encore.  Assurément,  il  y  avait,  comme  il  y 

en  a  toujours  eu,  des  «  libres  penseurs  »  qui  étaient  en 
même  temps  des  «  libres  viveurs  »,  et  qui  ne  manquaient 

pas  de  raisons  spécieuses  pour  légitimer  leur  conduite.  Ils 
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restaient  dos  isolés  :  la  propagande  encyclopédique  elle- 

même  n'avait  pas  entamé  la  grosse  masse  de  la  nation. 

Aujourdluii,  il  n'en  va  plus  ainsi.  D'abord,  les  philosophes 
ou  du  moins  ceux  qui  se  piquent  de  penser  par  eux- 
mêmes,  sont  devenus  légion  ;  les  systèmes  se  sont  multi- 

pliés presque  à  l'infini.  D'autre  part,  les  idées  abstraites 
ne  sont  plus  comme  jadis  relégué(>s  dans  les  lointains 
brouillartls  du  ciel  métaphysique  :  elles  sont  descendues 

sur  la  terre;  par  tous  les  moyens  de  dilTusion  dont  dispose 

la  civilisation  contemporaine,  par  la  tribune,  par  la  litté- 
rature, par  la  presse,  elles  sont  allées  atteindre  les  esprits 

les  plus  divers;  souvent,  elles  sont  allées  porter  le  trouble 
et  le  doute  dans  les  consciences  les  moins  préparées  pour 

les  recevoir  :  exprimées  sans  précautions,  avec  cette  vir- 
tuosité logique,  cette  intempérance  paradoxale,  cette 

liberb^  sans_  frein  qui  caractérisent  lesprit  français 
dépouillé  de  son  lest  Ti  crédita  ire,  elles  ont  déposé,  dans  { 

combien  d'âmes!  le  germe  du  seul  principe  qui  leur  fût 
commun,  le  mépris  de  l'ancienne  tradition. 
A  cette  o'uvre  dclléstrucTion  souvent  involontaire  les 

événements  politiques  sont  venus  à  leur  tour  apporter  \m 

puissant  appui.  Le  développement  de  notre  démocratie  a 
permis  à  de  simples  notions  abstraites  de  devenir  des 
forces  sociales,  vivantes  et  agissantes  :  les  si)éculations  de 

nos  pliilosophes  ont  passé  dans  les  lois  nouvelles  :  c'est  au 
nom  des  théories,  plus  ou  moins  bien  comprises,  de  Tainc 

que  Naquet  a  demandé  et  obtenu  la  législation  du  divorce 

Au  lieu  de  se  raidir,  comme  n'eût  pas  manqué  de  faire 
ri^tat  de  jadis,  contre  les  tendances  nouvelles,  l'État 

d'aujourd'hui  les  encourage,  et,  parfois  même,  les  pro- 
voque. Ce  n'est  point  parmi  nos  professeurs  de  philo- 
sophie, ni  surtout  parmi  nos  instituteurs,  que  la  tradition 

trouvera  ses  derniers  champions.  Et  ainsi,  de  proche  en 

proche,  tandis  que,  mal  défendue  parfois,  attaquée  dr 
toutes  parts,  perdant  de  jour  en  jour  des  positions 

anciennes,  la  vieille  i-èglo  des  nifours  parait  s'effondrer 
sous  les  coups,  en  face  d'elle  se  dressent  mille  doctrines 

6 
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nouvelles,  sans  oohrsion  entre  elles,  sans  prise  direcle  et 

vigoureuse  sur  la  majorité  des  consciences,  et  qui  ne  S(\ 

réconcilient  et  ne  s'unissent  que  dans  leurs  négations. 
Anarchie  dans  les  idées,  dansjes  Ames  cl  daRsJla.  conduite, 

voilà  le  spectacle  que  présente  à  l'observateur  irnpnrlial 
une  portion  notable,  —  et  croissante,  —  de  la  société  Iran 
çaisc  contemporaine. 

Cette  «  grise  actuelle jje  la  morale  »,  Ferdinand  Brune- 

lièrc  n'a  pas  été  le  seul,  mais  il  a  été  l'un  d_e_s_iiEÇmipi'^' 
et  l'un  des  plus  obstinés  à  en  dénoncer  la  douloureuse 

gravité.  Dès  1882,  dans  l'article  sur  Renan  que  nous 
rappelions  tout  à  Ihcure,  commentant  avec  une  appro 
bative  inquiétude  le  mot  célèbre  :  «  Nous  vivons  dr 

l'ombre  d'une  ombre,  du  parfum  d'un  vase  vide  »,  il 
ajoutait  : 

Vous  êtes-vous  demandé  cependant  d'où  venait,  depuis  (pu'I- 
ques  années,  chez  tous  ceux  du  moins  qui  ne  bornent  pas  liMirs 

souris  à  riienre  présente,  celte  préoccupation  de  l'avenir  de  la 
morale?  et  ces  elTorts  mullipliés,  dans  le  désordre  actuel  des 
doctrines  philosophiques,  pour  constituer  les  lois  de  la  conduite 
sur  des  hases  nouvelles?  et  ces  tentatives  enfin,  pour  trouver 
quelque  part  un  premier  anneau  où  suspendre  la  chaîne  des 

devoirs?  C'est  que  l'on  sent  bien,  selon  l'expression  de  M.  Renan, 
que  nous  ne  subsistons  que  d'un  «  reste  de  vertu  »....  Ce  que 
les  préjuf^és  sociau.x,  dont  il  n'est  peul-étre  pas  un  qui  n'ait  eu 
sa  raison  suffisante,  ce  que  les  traditions  héréditaires,  capit.i- 
lisées  en  quelque  sorte  pendant  des  siècles  dans  les  moines 

familles,  ce  que  «  létroitesse  d'esprit  »,  puisque  .M.  Renan  a 
prononcé  le  mot,  et  ce  que  j'fiinierais  mieux  appeler,  si  je  n'avais 
peur  du  barbarisme,  l'intransigeance  du  devoir,  peuvent  pro- 

duire, et  de  quel  secours  ils  peuvent  être  à  l'humanité,  nous  le 
savons,  et,  à  vrai  dirCj  nous  nous  abritons  encore  dans  l'édi- 

fice social  qu'ils  nous  ont  élevé.  Mais  quand  cette  «  largeur 
d'ospril  »,qui,  comprenant  tout,  excuse  tout,  aura  triomphé  de 
l'antique  étroitesse,  quand  les  traditions  héréditaires  auront 
disparu  sans  retour,  et  que  nous  en  aurons  dissipé  le  capital, 

quand  enfin  nous  ruirons  débarrassé  l'homme  de  tous  les 
préjugés  sociaux,  il  est  permis  de  se  demander  ce  qu'il 
adviendra  de  la  morale  à  son  tour,  et  quelles  seront  les  lois 
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qui  gouverneront  la  conduite,    ou    soulomeni  s'il   y  aura   des 
lois'.,.. 

Cotte  pagi-,  que  liruncliiTc  a.  di'iMiis,  lllu^il•ll^s  Un^ 

récrite,  n'est  pas  d'un  pur  criti«iuc  :  elle  est  d'un  moraliste, 
)<»  veux  dire  d'un  homme  «  qui  comprend  toute  la  gravité 

d'un  problème  moral,  qui  en  voit  toutes  les  liaisons  avec 
toute  l'étendue  de  la  conduite  iiumaine,  qui  sent  la  diTti- 
cullé  d'en  accorder  la  solution  avec  ces  principes  obscurs 

et  cependant  certains  sans  lesquels  il  n'y  a  plus  de  morale, 
à  ce  qu'il  semble,  ni  même  de  sociêlé  des  hommes  -  ». 

Et  elle  est  d'un  moraliste  social.  Ce  qui  préoccupe  Brunc- 
tière,  manifestement,  c'est  sans  doute  la  question  de  savoir 

ce  que  l'homme  individuel,  dans  le  secret  de  sa  conscience, 
doit  décréter  pour  le  bon  aménagement  de  sa  vie  intérieure  ; 

mais  c'est  surtout  la  manière  dont  les  hommes  doivent 

vivre  entre  eux.  L'homme  qti'il  a  sans  cesse  devant  les  yeux, 
c'est  '<  l'homme  réel  et  vivant,  l'homme  social,  engagé  dans 
les  relations  de  la  vie  quotidienne,  l'homme  enfin  tel  qu'on 
ne  le  peut  abstraire  de  la  société  des  autres  hommes  sans 

faire  évanouir  le  sujet  lui-même  de  l'observation  '  ».  Il  y  a 

une  belle  parole  d'un  autre  moraliste  social,  de  George 
Eliot,  que  Brunetière  cite  quelque  part  avec  admiration,  et 

qui  pourrait  lui  servir  de  devise  :  «  Nos  vies  sont  tellement 

liées  entre  elles  qu'il  est  absolument  impossible  que  les 
fautes  des  uns  ne  retombent  pas  sur  les  autres;  même  la 

justice  fait  ses  victimes;  et  nous  ne  pouvons  concevoir 

aucun  châtiment  qui  ne  s'étende  en  ondulations  de  souf- 
frances imméritées  bien  au  delà  du  but  qu'il  a  touché  ».  Et, 

conformément  à  celte  pensée  maîtresse,  il  demande  qu'on 
ne  touche  à  l'institution  sociale  «  que  d'une  main  |)ru- 
denle,  presque  timide,  avec  des  précautions  pieuses*  »;  et 

1.  Réceptions  académiques  {Revue  des  Deux  Mondes  du  15  juin  1882). 

2.  Questions  de  critique,  p.  282.  C'est  à  propos  de  Caro  (juc  Brune- 
tière proposait  ceUc  délinition  du  moraliste. 

3.  Nouvelles  questions  cfe  critique,  p.  308  {Questions  de  morale,  \"  srp- 
temlire  1889). 

4.  /(/.,  ibid.,  p.  384. 
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quand  lui-nH'''mc  abordera  puliliciiu'iiionldcs  "  (luosUoiis  (.lo 
morale  »,  d'abord,  ce  seront  des  «  questions  de  morale 
sociale  »,  comme  par  exemple  telle  étude  sur  la  Recherche 

de  In  pnfernité^  qui  semblait  en  annoncer  d'autres  analo- 
c:nes,  lesquelles  n'ont  pas  vu  le  jour;  et  ensuite,  il  se  fera 
une  loi  tic  ne  jamais  quitter  le  terrain  des  faits,  de  ne 

jamais  perdre  de  vue  la  réalité  saisissable  de  l'expérience 
historique  et  de  l'observation  courante,  de  se  défier  toujours 
des  solutions  radicales  et  encore  inéprouvées,  et,  au  lieu 
de  déclamer,  comme  il  aurait  pu  en  être  tenté  aussi  bien 

qu'un  autre,  contre  les  «  préjugés  »  vulgaires,  il  s'efforcera 
d'en  rechercher  et  d'en  montrer  l'origine  et  le  fondement 
dans  les  nécessités  permanentes  de  la  vie  morale  et  sociale. 

Il  y  a  des  méthodes  plus  brillantes  et  plus  faciles  :  ce  ne 

sont  peut-être  pas  les  plus  scrupuleuses  et  les  plus  utiles. 
Ainsi  donc,  et  dès  ses  premiers  travaux,  il  y  avait  en  Fer- 

dinand Bruneti€>re  un  moraliste  très  avisé,  très  anxieux 

aussi,  très  libre  d'ailleurs  et  détaché  de  tout  dogmatisme, 
d'autant  plus  ouvert  et  curieux  de  toutes  les  manifestations 
de  la  vie  morale  et  même  religieuse,  un  moraliste  très 

prudent  enfin,  très  soucieux  des  droits  et  des  intérêts  géné- 
raux de  la  collectivité,  très  armé  contre  les  revendications 

intéressées  de  l'individualisme.  Et  ce  moraliste-là,  il  n'était 
pas  besoin  de  fouiller  très  avant,  —  ou  de  le  contredire 
très  longtemps,  —  pour  le  voir  surgir  et  percer  sous  le 

critique  littéraire.  Mais  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que,  à 

prendre  les  choses  du  dehors,  la  critique,  l'histoire  litté- 
raire et  l'esthétique  absorbent  alors  le  plus  clair  de  son 

activité.  La  morale  n'y  perdait  rien,  puisque,  nous  l'avons 
vu,  son  œuvre  critique  était  pour  lui  un  moyen,  et  un 

\  moyen  très  efficace,  d'agir  sur  les  idées  et,  partant,  sur  les 
mœurs  :  mais,  enfin,  elle  n'émergi^ait  pas  au  premier  plan. 
Nommé  en  1886  maître  de  conférences  de  littérature  fran- 

çaise à  l'Ecole  normale,  il  allait,  queltjues  années  durant, 

s'enfoncer  plus  que  jamais  dans  son  rôle  de  critique  et 
1.  Questions  de  morale  sociale  :  I.  La  Recherche  de  la  paternité  {Revue 

di\<  lh-i,r  Mojidi-f!  (in  15  scpteinhro  1883;  non  recueilli  on  vdlumo). 
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irhislorien  lUtoiaire.  L'enseignemenl  va  prodiiiio  on  lui 
-on  effet  naturel  :  les  questions  de  méthode  vont  se  poser 
il  son  esprit  avec  une  insistance  croisspnte,  et  du  critique 

(le  la  tradilion  ne  va  pas  tarder  à  se  dégager  le  crilUjue 
rrnliitionnislc. 

"1 

t  Je  ne  vois,  —  écrivait  Sclierer  en  188i  dans  son  mémo, 

rable  article  sur  In  Crise  actuelle  de  la  morale,  —  je  ne  vois 

dans  la  philosophie  que  l'esthétique  à  laquelle  on  n'ait  pas 
encore  appliqué  la  méthode  évolutionnisle,  et  il  faudra 

bien  fpie  l'esthétique  se  renouvelle  à  son  tour  en  cherchant 

à  la  même  source  l'explication  des  questions  surlesquelies 
elle  s'acharne  depuis  si  longtemps  avec  de  si  minces  résul- 

tats*. »  Je  ne  sais  si  Brunctière  a  longuement  médité  ces 

lignes  :  on  ne  saurait,  en  tout  cas,  mieux  définir  l'œuvre 

critique  à  laquelle,  de  1880  à  189".,  et.  même,  jusqu'à  la  lin 
de  sa  vie,  il  allait  délibérément  se  consacrer. 

A  dire  vrai,  cette  idée  d'apx)liquerji  la  critique  et  à  l'his- 
toire  littéj'ai^re^  la  méthode  évolutive  n'était  pas  nouvelle 
chez  lui;  et  il  serait  facile  de  montrer  qu'en  fait  il  s'y  était 
toujours  secrètement  conformé,  et  même  que,  dès  ses 

premiers  articles,  l'expression  théorique  en  venait  assez 
souvent  sous  sa  plume. 

Les  genres  litlcr.iires,  —  écrivait-il,  en  1879,  dans  un  article 
non  recueilli  sur  Vacquerie,  —  les  genres  littéraires  ont  leur 
fortune,  et  cette  fortune  est  changeante.  Comme  toutes  choses 

(le  ce  monde,  ils  ne  naissent  que  pour  mourir.  Ils  s'usent  à 
mesure  (pi'ils  enfantent  leurs  cliefs-d'œuvre.  Comme  des  origi- 

naux dont  on  tirerait  des  copies,  et  de  ces  copies  à  leur  tour  des 

copies  de  copies,  les  épreuves  successives  iraient  s'afTaiblissant, 
perdant  et  gâtant  chacune  quelque  trait  du  modèle,  jusqu'à  ce 
qu'enfin  la  dernière  fût  précisément  ce  que  rimilation  plate  et 
servite  d'un  écolier  peut  être  à  r(]euvre  inspirée  d'un  niaitre  : 
ainsi  les  genres  littéraires  périssent,  et  quelque  effort  que  l'on 

1.  Études  sur  la  littérature  contemporaine,  t.  Vlll,  p.  103. 
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fasse,  dès  qu'ils  ont  alleint  un  certain  degré  de  perfection,   ne 
peuvent  plus  que  déchoir,  languir  et  disparaître  '. 

La  doctrine  de  révolution  dos  genres  est  là  en  germe,  et 

même  déjà  plus  (ju'en  germe. 
On  sait  qu'elle  consiste  essentiellement  à  assimiler  les 

genres  littéraires  à  de  véritables  espèces  vivantes  :  comme 

les  espèces  de  l'histoire  naturelle,  ils  vivent,  c'est-à-dire 
naissent,  se  développent  et  meurent;  et  il  s'agit  desavoir 

suivant  quelles  lois.  Naître  et  mourir  sont  d'ailleurs  des 
expressions  impropres  :  rien  ne  naît,  et  rien  ne  meurt, 

mais  tout  évolue;  la  question  à  se  poseï"  à  pro|)Os  des  genres 
est  de  rechercher  de  quoi  ils  se  forment, .et  en  quoi  ils  se 

transforment.  Et  comme  ils  ne  sont  pas  isolés  dans  l'histoire, 

qu'ils  vivent,  ainsi  que  les  espèces,  d'une  vie  non  pas  seu- 
lement individuelle,  mais  collective,  il  y  a  lieu  enfin  d'étu- 

dier les  rapports  qu'ils  entretiennent  entre  eux,  et  les 
lois  de  la  «  concurrence  vitale  »  qui  régit  leur  développe- 

ment respectif. 
Telle  est,  réduite  à  ses  termes  les  plus  généraux,  la 

théorie  originale  que  Ferdinand  Brunetière,  après  l'avoir 

exposée  dans  son  enseignement  à  l'École  normale  (1889-1890), 
a  développée  et  illustrée  dans  une  série  de  conférences, 

puis  dans  quatre  volumes  successifs,  et  dans  nombre  d'arti- 
cles. 11  a  porté  dans  cette  nouvelle  campagne  cette  puissance 

d'information,  cette  abondance  de  preuves,  cette  virtuosité 
dialectique  et  cette  intrépidité  de  conviction  qui  caraclé- 
risaient  chacune  de  ses  démarches.  Les  objections,  i)ien 
loin  de  lébranlor,  le  fortifiaient  dans  sa  croyance  intime, 

et  souvent  même,  entre  ses  mains,  se  retournaient  en  argu- 

ments nouveaux  contre  l'adversaire.  On  a  prétendu  parfois 

que,  sous  la  poussée  des  contradictions,  il  avait,  d'assez 
bonne  heure,  dû  reconnaître  qu'il  s'était  épris  d'une  doc- 

1.  Théàlre  complet  de  M.  A.  Vacqucrie  {Revue  des  Deux  Mondes  du 

15  juillet  1879).  —  «  II  y  a  quinze  ou  seize  ans,  quand  j'ai  commencé 
il  parler  de  l'Évolution  des  ijenres  »,  lisons-nous  d'autre  part  dans  un 
arlide  daté  de  février  1898,  sur  la  Doctrine  évolutive  et  l'Histoire  de 
la  littérature  (Études  critiques,  G'  série.  ii.  8). 
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Irino  un  peu  aventureuse,  et  qu'il  s'en  était  inlérieurfinciit 
très  vite  ilétaché.  C'est  exactement  le  conti'aire  delà  vérité, 

et,  entre  tant  de  preuves  qu'on  en  pourrait  fournir,  il  suffit 
de  se  reporter  à  la  courte  Préface  de  son  Histoire  de  la  littéra' 
tare  française  classique  pour  reconnaître  que,  aux  yeux  de 

son  inventeur,  la  théorie  de  l'évolution  des  genres  n'avait 

jamais  cessé  d'être  l'expression  d'une  vérité  peut-être  pro- 
visoire, en  tout  cas,  et,  en  attendant  mieux,  singulièrement 

utile  et  féconde. 

Aventureuse  d'ailleurs,  ou  véridiciue,  l'hypollièse  était 
de  nature  à  séduire  IJrunetière.  et  il  est  aisé  d'en  entrevoir 

les  raisons.  D'abord,  ainsi  que  le  faisait  observer  l'auteur 
d'un  livre  sur  Hœckel,  Léon-A.  Dumont,  c'est  une  idée  émi- 

jTejiiment  conservatrice  que  celle  d'évolution  :  n'est-ce  pas 
la  traduction,  en  termes  tout  contemporains,  du  célèbre 

axiome  :  Rien  nc_sc_pci'd,  rien  ne  se  crée  dans  la  nature? 

Elle  est  même,  au  fond,  toute  Yoiismeiie.ridée_de ii'odi/io/i  : 

car,  qu'est-ce  que  la  tradition,  sinon  l'évolution  accomplie, 
réalisée  dans  le  domaine  de  l'histoire  littéraire  ou  morale, 
et  dont  nous  recueillons  les  résultats"?  Le  véritable  évolu- 
tionniste  ne  risquera  jamais  de  ne  pas  faire  sa  large  part 

au  passé*,  puisque  le  présent  et  l'avenir  en  sont  le  prolon- 
gement naturel  et  nécessaire.  D'autre  part,  la  doctrine  évo- 

lutive, étant  de  date  assez  récente,  et  n'ayant  pas  encore 

été  appliquée  à  l'esthétique  et  à  l'histoire  littéraire,  elle 

avait  de  quoi  scandaliser  un  certain  nombre  d'esprits,  ce 
qui  n'était  point  pour  déplaire  à  l'auteur  du  Roman  natura- 
iste  :  ses  allures  volontiers  provocantes  de  théologien 

quelque  peu  hétérodoxe  d'apparence  s'accommodaient  fort 
bien  de  ce  rôle:  n'allait-il  pas  lui  permettre  d'enlever  à  ses 
critiques  le  droit  de  le  compter  parmi  les  «  réactionnaires  », 

les  simples  «  prophètes  du  passé  »?  Et  enfin,  à  y  bien  réflé- 

chir, n'était-ce  pas  à  une  tentative  de  cette  sorte  qu'abou- 

1.  «  Pour  rompre  avec  le  passé,  il  faudra! l  rompre  avec  la  dernière 

goutte  du  sang  de  nos  veines.  -  Cette  tielle  formule  d'un  philosophe 
évolutionniste  et  d'un  .\nglais.  Herhert  Spencer,  ne  pouvait  naître 
que  dans  le  pays  de  la  tradition  par  e.\celleace. 
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tissait  aprôs  Saiiite-Houve  et  après  Taine  surtout,  pour  un 
esprit  g(Miérnlisateur  et  systématique,  tout  rdïort  de  la 

critiqii''  moderne?  Si  Taine,  après  1870,  avait  commencé  sa 

cariMèrc  critique,  il  est  en  ellet  infiniment  probable  qu'au 
lieu  d(!  s'appuyer  sur  les  travaux  de  GeotTroy  Saint-Hilaire 
cl  de  Cuvier,  il  se  fût  appuyé  sur  ceux  de  Darwin  et  de 

ll;eckel'. 
Venu  après  Taine,  Ferdinand  Hrunetièrc  ne  pouvait 

manquer  de  suivre  son  exemple.  Il  s'en  promettait  au 
reste  certains  bénéfices  qui,  pour  une  nature  comme  la 

sienne,  n'étaient  pas  à  négliger.  En  jiremier  lieu,  il  est 

certain  que,  si  l'on  parvenait  à  découvrir  les  vraies  lois  des 
genres  littéraires,  on  posséderait  un  élément  important  du 

jugement  critique  :  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  une 
œuvre  serait  plus  ou  moins  parfaite,  suivant  qu'elle  se 
conformerait  plus  ou  moins  fidèlement  à  la  loi  du  genre 

auquel  elle  appartient.  De  plus,  la  théorie  de  l'évolution 
fournit,  à  n'en  pas  douter,  un  moyen  de  simplifier  et 
d'animer  l'histoire  littéraire  :  elle  permet  de  la  «  désen- 
comlirer  »  de  toutes  les  œuvres  médiocres  qui,  n'ayant 
exercé  aucune  influence,  sont  restées  comme  en  marge  du 

coiu'ant  de  la  vie;  elle  y  introduit  un  principe  d'unité  et 

1.  On  trouve  dans  un  article  que  Taine  n'a  pas  recueilli  en 
volume,  sur  le  Ménandre  de  Guillnumo  Guizot  {Revue  de  C Instruction 
puliH<iuc  du  10  mai  1855),  une  phrase  qui  nous  oITro,  sinon  la  formule 

nii^'uie,  tout  au  moins  la  justification  psychologique  de  la  théorie  de 
révolution  des  genres  :  «  Les  genres  de  t'arl  sont  déllnispar  la  diver- 

sité des  facultés  qui  le  produisent  et  des  besoins  qu'il  satisfait.  »  — 
On  a  puhlié,  dans  les  Feuilles  d'histoire  du  1"  février  l'J09  (p.  152- 
154),  la  lettre  (jue  Taine  écrivit  à  Brunetière  pour  le  remercier  de  la 

le(;on  qu'il  lui  avait  consacrée  dans  l'Évolution  de  la  critique.  J'en 
détache  les  lignes  suivantes  :  «  'Vous  vous  proposez  un  autre  but 
(|ue  le  mien  et  probablement  vous  ouvrirez  une  voie  nouvelle.  Votre 
comi);irais(m  des  genres  littéraires  et  des  espèces  animales  ou  végé- 

tales vous  conduira  sans  doute  très  loin,  et  j'attends  avec  une  vive 
curiosité  vos  prochains  volumes.  Sur  beaucoup  de  points  et  d'avance  je 
suis  d'accord  avec  vous...  A  Paris,  cet  hiver,  j'espère  causer  avec  vous 
de  ces  grands  sujets;  on  ne  trouve  prescjue  personne  à  qui  on  en 
puisse  parler...  Soyez  sûr  (|ue  les  découvertes  (|ue  vous  ferez  dans 

ce  champ  i)resi|ue  vierge  cl  si  vaste  n'auront  pas  de  lecteur  plus 
attentif  que  votre  très  obligé  et  dévoué  serviteur.  »  (13  juin  181)0.) 
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de  continnilr;  elU^  y  fuil  iK-iK-lri-r  lair,  la  claitr  et  le  nioii- 

veniciif.  Eiiliii,  au  lieu  d'absorltcr.  comme  le  luisail  Taiiie, 
les  hautes  individualités  dans  leurs  alentours  et  leur 

milieu,  de  les  oitprimer  sous  «  les  gi-andes  pressions  envi- 
ronnantes »,  elle  leur  rend  leur  rtMe  et  leur  action;  elle  en 

l'ait  des  «  facteurs  »  essentiels  tle  révolution  litléraii-e.  Tous 
ces  avanlaf^es,  il  semble  bien  que  Hi-unetièro  les  ait  per- 

sonnellement retirés  de  la  méthode  qu'il  avait  inaugurée. 
Un  de  ses  libres  disciples,  M.  Lanson,  la  dit  avec  une  heu- 

reuse brièveté  :  «  Il  a  ouvert  et  rempli  un  chapitre  nouveau 

de  Ihistoire  de  la  critique  ». 

Son  lourd  enseignement  à  l'École  normale,  ses  multiples 

conférences  de  l'Odéon  ou  de  la  Sorbonne,  sur  les  Epoques 

du  théâtre  français,  sur  Dossuet,  sur  l'Évolution  de  la  poésie 
lyrique  en  France  au  XIX°  siècle  lui  laissaient  encore  le  loisir 
de  poursuivre  son  œuvre  de  critique  au  jour  le  jour,  et 

même  dhistorien  littéraire.  Du  pleine  possessio'n  de  sa 

méthode  et  de  son  talent,  il  s'affirmait  et  se  développait 
en  tous  sens.  Très  attentif  à  toutes  les  manifestations  de 

la  littérature  contemporaine,  même  aux  premiers  balbu- 
tiements de  la  littérature  de  demain,  il  ne  se  contentait  pas 

déjuger,  il  conseillait,  il  dirigeait  les  talents  nouveaux  en 

quèfe  d'un  nouvel  idéal;  il  s'efforçait  de  leur  révéler  à  eux- 
mêmes  le  vrai  sens  de  leur  effort  et  la  légitimité  de  leurs 

tendances  instinctives  :  tel  est  l'objet  avoué,  par  exemple, 
des  articles  sur  la  Réforme  du  théâtre,  sur  le  Roman  de  l'ave- 

nir, sur  le  Symbolisme  contemporain.  En  18813,  il  joignait  à  ses 

précédentes  «  spé(;ialités  »,  pour  la  conserver  deux  aiuiées 

durant,  celle  de  critique  dramatique.  Surtout,  il  se  révélait 
chaque  jour  davantage  professeur  et  conférencier  de  tout 

premier  ordre.  Écrivain  longtemps  discuté,  —  à  tort, 
selon  nous,  et  par  ceux  qui  ont  un  peu  perdu  le  sens 

de  la  forte  langue  française,  —  il  s'imposa  du  premier 
coup  comme  orateur  d'idées.  Quelle  fut  à  cet  égard  sa 
maîtrise,  E.-M.  de  Vogué  Ta  dit  au  lendemain  de  sa  mort 
en  des  pages  qui  décourageraient  de  plus  téméraires  que 
nous,  et  auxquelles  il  suffira  sans  doute  de  renvoyer  nos 
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lecteurs*.  .Mais  peul-èlrc  csl-il  bon  d'insister  sur  son  œuvre 
cl  son  action  comme  professeur. 

Il  y  aui-ail  lieu  de  le  faire  longuement  dans  une  étude 
détaillée  sur  Ferdinand  Brunetiére.  Car  son  œuvre  se  fùt- 

elle  bornée  à  son  enseignement  oral  à  l'École  normale,  elle 

compterait  encore  dans  l'histoire  de  la  littérature   d'au- 
jourd'hui. Elle  compterait  autant  que,  dans  un  autre  ordre, 

e(41e  d'un  homme  qui  n'a,  pour  ainsi  dire,  rien  écrit,  et  qui 
pourtant  a  mis  sa  marque,  directement  et  indirectement, 

sur,  tant  d'esprits  contemporains,  qu'il  a  sa  place  fortement 
marquée  dans  l'histoire  de  la  philosophie  de  notre  temps  : 
je  veux  parler  de  celui  que  Renan  lui-même  appelait  «  notre 

penseur  éminent  M.  Lachelier,  l'inventeur  du  mouvement 
tournant  philosophique    le    plus   surprenant    des    temps 

modernes  depuis  Kant  *  ».  L'enseignement  à  l'École  nor- 
male, —  à  l'ancienne   École  normale,  —  était   pour  un 

maître  puissant  et  complet,  comme  l'était  Brunetiére,  un 
moyen    d'action  incomparable.   Former  chaque    année  et 
discipliner  un  groupe  de  jeunes  esprits  actifs,  indépen- 

dants, ou  se  croyant  tels,  et  qui,  à  leur  tour,  en  formeront 

d'autres,  les  munir  d'idées  générales,  de  méthodes  de  tra- 

vail, de  directions  intellectuelles,  c'était  là  pour  lui  une 
œuvre  extrêmement  séduisante  et  à  très  longue  portée  :  il 

s'y  donna  avec  une  conscience,  une  activité,  une  fougue, 
dont  ceux  mêmes  qui  lui  résistaient  ont  gardé  le  vivant 
souvenir.  Tant  de  labeur  dépensé  pour  les  autres  ne  fut 

d'ailleurs  point  perdu  pour  lui-même.  Il  nest  que  d'ensei- 
gner pour  apprendre  :  Brunetiére  apprit  donc  beaucoup 

en  préparant  ses  cours  d'École  normale  :  les  articles  et  les 
livres  sortis  de  cet  enseignement  sont  là  pour  en  témoigner. 

En    même   temps    que    son    information    s'étendait,    sa 
méthode  se  précisait,  opérait  sur  de  plus  vastes  ensembles, 

acquérait  à  la  fois  plus  de  rigueur  et  plus  d'ampleur;  son 

1.  E.-M.  de  Vogué,  Ferdinand  Brunetiére,  article  recueilli  dans 
les  Routes  (Bloud,  1910).  —  Cf.  aussi  noire  opuscule,  Ferdinand 
Brunetiére,  noies  cl  souvenirs  (Bloud,  1907,  3"  édition). 

2.  Renan,  Feuilles  détachées,  p.  374. 
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esprit  s'assouplissait  pour  alli-iiidro  d'autres  esprits,  par- 
lois  exigeants  et  toujours  difliciles;  son  talent  d'exposition 

oratoire  se  l'orliliait,  s'élargissait,  di'ployait  toute  la  fécon- 
dité de  ses  ressources.  Enfin,  au  contact  de  ses  divers 

auditoires,  il  prenait  pleinement  conscience  de  sa  rare 

puissance  de  |)ersuasion  :  nos  livres,  (juclques  échos  loin- 
tains rpiils  éveillent,  ne  nous  donnent  jamais,  comme  la 

parole  publique,  la  sensation  directe,  immédiate,  de  la 

prise  que  nous  pouvons  avoir  sur  les  Ames.  Orateur-né 

comme  il  l'était,  Ferdinand  Brunelière  ne  pouvait  pas  ne 

pas  sentir  que,  avec  quelque  sérieux  qu'il  traitAt  la  cri- 
tique et  l'histoire  littéraire,  son  éloquence,  son  succès, 

son  action  enfin  dépassaient  la  pure  littérature.  J'imagine 
que.  parfois,  le  mot  célèbre  de  Pascal  à  Fermât  sur  la 

géométrie  (jui  «  n'est  qu'un  métier  »,  et  cjui  «  est  bonne 
pour  faire  l'essai,  mais  non  l'emploi  de  notre  force  », 
devait  lui  traverser  l'esprit,  et  qu'il  ne  pouvait  manquer 
d'en  faire  l'application  à  la  critique  purement  littéraire. 

La  pensée  d'un  autre  rôle  à  jouer  et  d'une  mission  peut- 
être  plus  haute  à  remplir  devait  lui  être  trop  naturelle, 

pour  que,  de  temps  à  autre,  il  ne  l'accueillît  pas  avec 
laveur.  Quand  on  a  un  tempérament  d'apôtre,  il  est  diffi- 

cile de  passer  sa  vie  à  prêcher  la  doctrine  de  l'évolution 
des  genres. 

Pourquoi  ne  le  dirions-nous  pas?  —  s  écriait-il  un  jour,  tout 
au  début  de  sa  carrière,  —  les  hommes  tels  que  M.  Renan,  dans 

la  situation  qu'il  occupe,  avec  l'inthicnce  qu'il  exerce,  dans 
toute  la  maturité  de  l'intelligence  et  dans  tout  l'éclat  du 
talent,  ont  un  peu  charge  d'àmes.  Ils  ne  vivent  plus,  ni  ne 
pensent,  ni  ne  parlent  poui-  eux  seulement,  mais  pour  tous 
ceux  qui  les  écoutent,  et  qui  les  lisent,  et  dont  ils  sont  les 
guides.  Car  la  jeunesse  est  toujours  la  même;  le  talent  lui 

suffit;  c'est  son  honneur  d'y  être  toujours  prise'.... 

Ce  n'était  point  là  le  langage  d'un  pur  <<  littérateur  »; 

c'était  déjà  celui  d'un  homme  d'action,  d'un  homme  que 
les    questions   littéraires    ou    historiques    pourront  bien 

1.  Réceptions  académiques  (Revue  des  Deux  Mondes  du  15  juin  1882). 
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..  (livcrlir  »  nii  Iciiips,  mais  qui  ny  Uoiivcra  pas  toujours, 

—  si  tant  est  qu'il  ly  ail  jamais  trouvé,  —  «  l'apaisement 
de  son  inquiet uiio  ». 

«  Il  n'y  aura  jamais,  —  écrivait-il  huit  ans  i)lus  tard,  en 

18'.i(),  —  il  n'y  aura  jamais  dans  la  lauirne  l'ranraisede  plus 

(■•lo([nente  invective  que  les  Provinciales;  de  plus  beau  livre 
(juc  les  fragments  mutilés  des  Pensées;  et  de  plus  grand 

('■crivain,  que  l'on  doive  plus  assidûment  relire,  plus  pas- 
sionnément aimer,  et  plus  profondément  respecter  que 

Pascal  '.  »  A  cette  école,  et  à  celle  aussi  de  Bossuet,  qu'il 
étudiait  beaucoup  vers  le  même  temps,  il  apprenait,  —  ou 

réapprenait,  —  diverses  choses  qu'il  définissait  plus  tard  "^ 
en  ces  ternies  :  l'horreur  du  dilettantisme;  l'art  d'aller  au 
point  vif  des  questions;  et  la  distinction  des  différents 

ordres  de  vérités.  Ce  n'était  point  d'ailleurs  qu'il  fût  dis- 
posé à  accepter  leurs  conclusions  à  tous  deux.  11  le  laissait 

clairement  entendre  dans  un  article ,  également  daté  de 

1890,  et  l'un  des  plus  suggestifs  à  tous  égards  qu'il  ait 
écrits,  sur  Vinet  : 

Est-il  bien  nécc.>-saire  d'être  «  chrétien  »  pour  penser  comme 
lui?  Ses  piéoccupnlions,  qui  sont  pour  lui  la  conséquence  de  son 

cliristianisnie,  ne  pourraient-elles  pas  s'en  détacher  peut-être? 
Et,  indéi)cndanmient  de  toute  idée  religieuse,  ne  peut-on  pas 
croire  que,  de  tous  les  problèmes,  le  plus  imporlanl  et  le  plus 

tragique  pour  nous,  c'est  encore  celui  de  notre  destinée?  Je  le 

crois,  pour  ma  part;  et  qu'il  l'est  d'autant  plus  que  nous  sommes 
plus  libres  cl  plus  dégagés  de  toute  espèce  de  confession.... 
Moins  nous  sommes  «  chrétiens  »,  plus  ces  questions  ont  dune 

d'intérêt  et  d'importance  pour  nous.  Bien  loin  d'en  diminuer  là 
grandeur,  on  l'augmenterait  plutôl  en  les  laïcisant  K .. . 

Et,  quelques  mois  après,  dans  un  article  capital  sur  la 

Philosophie  de  Schoj)enhauer  et  les  conséquences  du  pessimisme, 

il  précisait,  il  livrait  toute  sa  pensée  d'alors.  Il  y  défendait 

1.  Éludes  critiques,  4*  série,  p.  110  (Des  Provinciales,  septembre  1890). 
2.  Ce  que  l'on  apprend  à  l'école  de  Bossuet,  conférence  faite  en  1900  à 

Besaïu.-on,  dans  la  brocliure  déjà  citée  sur  Dossucl  cl  Brunelicre. 
3.  Essais  sur  la  littérature  contemporaine,  p.  112-113. 
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«'loqucmmcnt  la  doctrine  contre  les  objections  qu'on  lui 
avait  adressées;  il  montrait  que,  bien  loin  d'entraîner 

les  conséquences  découratreanlcs  et  immorales  que  l'on 
prétendait  parfois,  elle  élait  au  contraire  général ricr 

tl'éuergie  el  de  charité.  Ses  conclusions  étaient  signilica- 
tives  :  «  Ce  qu'il  y  avait  de  plus  élevé,  disait-il,  mais  sur- 

fout de  plus  dillicile  à  faire  admettre  aux  hommes  dans 

la  morale  du  bouddliisme  ou  du  christianisme,  la  gloire  de 
lauteur  du  Monde  (lomme  volonté  et  comme  représentation  est 

de  lavoir  proprement  et  véritaljlement  laïcisé....  L'ensei- 
gnement que  les  grandes  religions  pessimistes  avaient 

dérivé,  pour  ainsi  dire,  de  la  révélation,  et  à  loriginc 
thuiuel,  en  mettant  le  miracle  ou  le  mythe,  elles  avaient 

donc  aussi  mis  l'obligation  de  croire,  l'abdication  du  sens 

propre,  l'acte  de  foi,  Schopenhauer  l'a  tiré  du  seul  spec- 
tacle de  la  vie.  »  Et,  mêlant  cette  fois  la  question  religieuse 

à  la  question  morale,  il  ajoutait  : 

Les  religions  pourront  donc  passer,  en  tant  que  k-iirs  mys- 
tères, sans  lesquels  elles  ne  sont  que  des  pliilosopliies,  préten- 

dront s'imposer  à  la  raison,  déso/'ma/s  et  pour  toujours  émancipée 
par  la  science.  Elles  ne  passeront  point,  en  tant  qu'elles  sont 
(luelque  chose  de  plus  et  d'autre  que  la  science;  en  tant  quelles 
touchent  à  des  problèmes  qui,  pour  ne  pas  pouvoir  être  mis  en 

équations,  n'en  sont  pas  moins  réels  ni  moins  graves;  en  tant 
quelles  répondent  à  d'autres  besoins,  plus  universels,  plus 
profonds,  —  et  plus  nobles  peut-être,  —  que  celui  de  con- 
naître. 

Ne  le  voyons-nous  pas  bien  depuis  (juelques  années?...  De  là 

cette  renaissance  de  l'idéalisme.  De  là  ce  besoin  de  croire  [on  a 
reconnu  au  passage  les  titres  mêmes  de  deu.x  futurs  «  discours 

de  combat  »]  qui  se  manifeste  quelquefois  d'une  étrange 
'manière,  il  est  vrai,  mais  qui  n'en  est  pas  moins  sincère.  De  là 
cet  effort  que  l'on  fait  un  peu  dans  tous  les  sens  et  dans  toutes 
les  directions  :  ceux-ci  pour  démontrer  «  la  vertu  morale  du 
christianisme  »,  et  que  les  morceau.x  en  sont  bons;  ceux-là, 
dont  on  a  tort  de  rire,  pour  acclimater  parmi  nous  je  ne  sais 

quel  bouddhisme;  d'autres  encore  pour  établir  sur  des  bases 
nouvelles  les  vérités  (jui  ciiancellent  sur  les  fondements  qu'on 
leur  donnait  jadis;  et  tous  ensemble,  si  l'on  y  veut  bien  regar- 
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(lor  d'assez  près,  pour  sauver  delà  religion  ce  qu'ils  sentent  bien 
(ItiOn  no  pourrait  en  laisser  périr  sans  laisser  riiommc  retotir- 
nor  à  I  anirnalilé.  Le  pessimisme  en  général  et  la  philosopliie 
dp  Sclxtpenliauor  en  particulier,  nous  en  offrent  les  moyens, 
(^iroyons  fonuenient  avec  lui  que  la  vie  est  mauvaise....  Croyons 
que  riinnimoest  mauvais....  Et  croyons  que  la  mort,  dont  on  nous 
a  fait  si  longtemps  un  épouvanlail,  est  vraiment,  au  contraire, 
un\^  libératrice;  ce  qui  nous  permettra  de  la  regarder  fixement, 
de  vaincre  ce  que  la  peur  que  nous  en  avons  mêle  de  làcbelé 
dans  tous  nos  actes,  et  de  la  braver  au  besoin.  Croyons-le,  parce 

que  tout  cela  est  aisé  à  croire;  croyons-le.  parce  que  tout  cela  est 
lion  à  pratiquer;  et  croyons-le  enfin  parce  que  tout  cela  est 
maintenant  court,  simple,  et  facile  à  prouver  '. 

Ces  paroles  sont  assez  claires.  A  Tépoque  où  nous 
sommes  parvenus,  Ferdinand  Brunclière  croit  avoir  trouvé 
la  solution  du  problème  dont  la  hantise  le  poursuit  depuis 

si  longtemps;  et,  l'ayant  trouvée,  il  se  hasarde  à  sortir  de 
se  réserve  antérieure,  et  à  divulguer  les  «  vérités  »  qu'il 
croit  avoir  découvertes.  Très  respectueux,  certes,  de  la 

religion,  de  toutes  les  religions,  car  il  sait  «  tout  ce 

qu'elles  ont  inspiré  d'efforts,  de  sacrifices  et  de  dévoue- 
ments- »,  très  hostile  aussi  à  toutes  les  mesures,  ouvertes 

ou  sournoises,  de  persécution  irréligieuse,  —  son  article 
de  1880  sur  la  France  juive,  de  M.  Drumont,  est  très  net  à 

cet  égard,  -  il  est  convaincu  que  les  diverses  religions 
positives  sont  les  formes  périmées  et  dépassées  de  la 

pensée  ou  de  l'activité  humaines;  mais  il  estime  d'autre 
part  que  la  science  et  la  philosophie  en  ont  laïcisé  les  par- 

ties durables  et  nécessaires,  à  savoir  la  morale.  En  un 

mot,  il  croit  fermement  à  la  possibilité  de  fonder  une 
morale,  une  vraie  morale,  dont  les  prescriptions,  assez 

peu  difiV'rentes,  semble-t-il,  de  celles  de  la  morale  chré- 

tienne, sinq)(>seronl,  non  seulement  à  l'homme  individuel, 
mais  ù  l'homme  social,  et  de  la  fonder  sur  tout  autre  chose 

que  sur  l'idée  religieuse. 

t.  Essais  sur  la  littérature  contemporaine,  p.  70  SO.  L'article  est  du 
1*'  novcinhro  1890. 

2.  JSouvellcs  questions  de  critique,  p.  302. 
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J'ai  cru,  —  écrivail-il  plus  lard  à  l'un  de  ces  critiques,  —  j'ai 
cru,  oomnient  dirai-je?...  à  l'iilco  du  Congrès  des  religionsl  Oui, 
jai  cru  un  mouicnt,  et  dix  ans  avant  Cliicago,  que  de  la  tolalisa- 
lion,  si  je  puis  ainsi  dire,  et  de  la  coin  pensa  lion  des  religions  les 
unes  par  les  autres,  on  pourrait  dégager  une  religion,  ou  une 
morale  quasi  laïques  et  indépendantes,  non  pas  précisément  de 

toute  philosopliiede  la  vie,  mais  de  toute  co/i/'fs^jo/i  particulière. 
Et  j'avais  trente-cinq  ans  quand  cela  marriva.  Et  je  lai  cru 
six  ou  sept  ans....  (10  septembre  1898.) 

.Mais  son  siège  n'était  pas  si  liicn  fait  qu'il  ne  rcgarchU 
pas  visiblement  encore,  et  avec  une  curiosité  passionnée, 
du  côté  do  la  religion.  Il  roprocliail  par  exemple  à 

M.  Lavisse,  dans  sa  Vue  générale  de  l'hisloire  politique  de 

l  Europe,  «  de  n'avoir  pas  fait  la  place  assez  large  à  l'his- 
toire religieuse  '  »;  il  louait  avec  une  vivacité  singulière  le 

livre  de  Léon  Grégoire  (Georges  Goyau)  sur  te  Pape,  les 

Catholiques  et  la  Question  sociale.  C'était  d'ailleurs  le  temps 
où  «  un  grand  et  bienfaisant  pape  »  prononçait,  en  matière 

politique  et  sociale,  .des  paroles  libératrices;  oîi  l'Ency- 
clique Rerum  novarum  faisait  naître  dans  toute  la  jeunesse 

d'ardents  enthousiasmes  et  de  fécondes  espérances;  où  un 
homme,  dont  on  a  pu  dire  qu'  «  il  a  été  toute  sa  vie  obsédé 
par  le  problème  religieux  »,  Eugène  SpuUer,  osait  parler 

d'  «  esprit  nouveau  »;  où  les  passions  politiques  se  cal- 
maient; où  une  «  République  athénienne  »  semblait  devoir 

se  lever  en  France....  Comment  Ferdinand  Brunetière  au- 

rait-il été  insensible  à  ce  mouvement  qui  emportait  alors 

tant  de  nobles  esprits  et  séduisait  tant  d'Ames  généreuses? 
Alais  les  convictions  lentement  formées  ne  s'usent  pas 

en  un  jour;  «  il  y  faut  du  temps;  il  y  faut  de  la  réflexion  »; 

il  y  faut  surtout  l'épreuve  de  la  vie  et  l'expérience  des 

•  hommes.  L'idée  d'une  laïcisation  possible  et  souhaitable 
de  la  morale  lui  tenait  trop  au  cœur,  pour  qu'il  y  renonçât 
sans  coup  férir.  En  février  1892,  à  propos  du  livre  de 

M.  Rébclliau  sur  Dossuel  historien  du  protestantisme,  il  écri- 

vait :  «  Bossuet  a-t-il  vu  ce  cju'aujourd'hui  même  encore 

1.  Bulletin  bibliographique  de  la  Revue  des  Deux  Mondes,  l"  mars  1890. 
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iMiiiicoiip  (lo  prolostnnts  ne  voiont  pas  ou  ne  vculrnl  pas 

voir,  qu"à  travers  toutes  ces  variations,  s'il  y  avait  comme 
un  dessein  plus  secret  dont  la  néforme  ne  se  lut  jamais 

l'cartée,  c'était  celui  d'émanciper  du  joug  Ihéologiquc  et, 
comme  nous  dirions,  de  laïciser  non  seulement  la  pensée, 

mais  surtout  la  morale?...  Cette  idée  qu'une  religion  n'est 
pas  nécessairement  luie  morale,  et  que  même  elle  en  peut 
rfre  le  contraire,  on  la  trouve  déjà  formée  chez  quelques 

contemporains  de  Bossuet....  Mais  je  doute  qu'elle  soit 
entrée  dans  l'esprit  de  Bossuet....  H  ne  pouvait  voir  dans 
l'entreprise  de  séparer  la  religion  d'avec  la  morale  que 

lil)ertinage  et  qu'immoralité.  Là  serait  le  point  faible  de 
l'Histoire  des  Variations  '.  »  Quelques  mois  plus  tard,  à  la  fin 

d'un  curieux  article,  un  peu  âpre  d'accent,  sur  la  Critique 
de  Bayle^  il  disait  :  «  Dans  le  temps  où  nous  vivons,  si  rien 
ne  serait  plus  urgent  que  de  défendre  linstilution  sociale 
contre  les  assauts,  ou  plutôt  contre  les  cheminements  de 

l'individualisme;  si  d'ailleurs  il  est  vrai  que  la  doctrine  de 

l'évolution  ait  laïcisé  le  dogme  du  péché  originel,  et  s'il 
importe,  enfui,  pour  deux  ou  trois  raisons  très  fortes,  que  la 

morale  achève  de  s'affranchir  des  religions  positives  -....  »  Enfin, 
en  juillet  1894,  avec  quelque  témérité  peut-être,  dans  un 
discours  de  distribution  des  prix,  il  posait  [)ubliquement 

la  grave  question  de  la  croyance.  Il  y  combattait  avec  sa 

vigueur  habituelle  le  dilcttanlisme  et  l'individualisme.  «  Si 
vous  cherchez,  disait-il,  les  causes  du  désordre  moral  dont 

nous  souffrons  depuis  plus  d'un  siècle,  c'est  là  que  vous  le 
trouverez,  dans  cette  apothéose  de  l'individu;  et  si  votre 
fortune  veut  un  jour  que  vous  en  lriomj)hiez,  je  vous  le 

signale,  voilà  l'ennemi!  »  Et,  pour  vaincre  cet  ennemi  sécu- 
laire, il  se  demandait  que  faire,  et  que  croire  : 

Mais  que  croirez  vous?  Car,  enfin,  ni  nous  ne  croyons  comme 
nous  le  voulons,  ni  nous  ne  croyons  ce  que  nous  voulons,  mais 

seulement  ce  que  nous  pouvons!  Je  réponds  que  c'est  ce  qui 

1.  DossikH  liistorien  (lievuc  des  Deux  Mondes  du  1"  février  1892  ;  (non 
recueilli  en  volume). 

2.  Études  critiques,  5"  série,  \).  182.  L'article  est  du  1"  août  181)2. 
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n'est  pas  prouvé  :  que  notre  foi  ne  soit  pas  dans  notre  dépendance  ; 
et  peut-être  sommes-nous  les  maîtres  de  notre  croyance  dans  la 
mesure  exacte  où  nous  le  sommes  de  notre  volonté.  Ainsi  du  moins 

l'ont  pensé  un  Pascal  ou  un  Kant.  Mais  si  nous  n'avions  pas  le 
courage  de  les  suivre,  qui  donc  a  décidé  qu'en  cessant  d'expri- 

mer l'adhésion  du  fidèle  aux  enseignements  de  la  religion,  les 
mots  de  croyance  et  de  foi,  comme  une  écorce  creuse,  se  vide- 

raient brusquement  de  toute  espèce  de  sens  et  de  vertu?  Ce  qu'à 
Dieu  ne  plaise!...  Contentons-nous  donc,  en  ce  cas,  des  cer- 

titudes que  nous  donne  l'histoire....  Puisqu'il  n'en  faut  pas  plus 
pour  nous  révéler  en  nous  autre  chose  que  nous-mêmes,  il  n'en 
faut  pas  plus  pour  nous  arracher  au  culte  de  nous-mêmes;  et 
hœc  est  Victoria,  qua^  vincil  mundum,  fides  nostra.  La  véritable 

foi,  celle  qui  vaincra  l'égoïsme  et  qui  nous  communiquera  la  fièvre 
généreuse  de  l'action,  c'est  la  foi  de  l'individu  dans  les  destinées  de 
l'espèce;  et,  quoi  que  les  sceptiques  en  disent,  n'est-il  pas  vrai 
que  le  passé  nous  est  ici  garant  de  l'avenir? 

Et  il  concluait  en  ces  termes  : 

Croyons  donc  ce  que  nous  pouvons,  mais  croyons  quelque 

chose,  puisque  nous  savons,  puisque  vous  voyez  qu'il  n'en  faut 
pas  davantage  pour  agir.  A  défaut  d'une  autre  croyance,  faisons- 
nous  une  foi  de  ce  besoin  d'action  qui  est  la  loi  même  de  l'huma- 

nité, puisque,  à  vrai  dire,  l'inaction  et  la  mort  ne  sont  au  fond 
qu'une  même  chose.  N'en  obscurcissons  pas  l'évidence  d'une  méta- 

physique inutile...  et  je  ne  sais,  après  cela,  si,  comme  on  vous 
le  promettait  et  comme  je  le  souhaiterais,  je  ne  sais 

Si  le  siècle  qui  vient  verra  de  grandes  choses, 

mais  nous  n'aurons  du  moins  démérité  ni  de  nos  maîtres,  ni  de 
la  France,  ni  de  l'humanité*. 

Est-ce  que  je  me  trompe?  11  me  semble  sentir,  dans  ces 
dernières  paroles,  je  ne  sais  quel  accent  de  lassitude  et  de 
découragement.  Celte  foi  un  peu  vague  dans  les  destinées 

de  l'espèce  que  l'orateur  nous  propose,  il  a  l'air  lui-même 
de  n'être  pas  très  sûr  qu'elle  suffise  véritablement.  Trois 
mois  après,  il  partait  pour  Home.  Un  homme  nouveau  com- 

mençait, —  et  la  littérature  même  n'allait  rien  y  perdre. 

1.  Discours  académiques,  p.  48-51. 
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IV 

Je  revenais  de  Home,  où  j'étais  allé,  ([uoi  qu'on  en  ait  pu  dire, 
sans  autre  intention  que  de  renouveler  des  souvenirs  déjà  vieux 

de  vinyt-huit  ans  alors,  et  qui  le  sont  donc  aujourd'hui  de  qua- 
rante. Comme  je  lavais  été  jadis  à  l'auilioncc  de  l*ie  I\,  j'avais 

eu  l'honneur  d'être  admis  à  l'audience  de  Léon  Xlil,  et  pendant 
trois  (juarts  d'heure  je  m'étais  prêté,  non  sans  quelque  émo- 

tion, à  l'interrogante,  je  serais  tenté  de  dire  «  malicieuse  »  et 
palernelle  curiosité  de  ce  grand  vieillard.  Ai-je  besoin  ici  de 

rappeler  à  quel  point  les  choses  de  France  l'intéressaient,  et  je 
ne  sais,  à  ce  propos,  dans  quelle  mesure  son  influence  avait  pu 
contribuer,  directement  ou  indirectement,  au  rapprochement 

de  la  France  et  de  la  Russie,  mais,  en  ce  temps-là,  —  novem- 
bre 1894,  —  rien  ne  lui  tenait  plus  à  cœur,  et,  pour  en  parler, 

comme  aussi  des  suites  qu'il  en  espérait,  sa  voix  retrouvait  une 
ardeur  qui  n'avait  d'égale  que  la  vivacité  de  sa  gesticulation.  Il 

me  parla  ensuite  de  ce  qu'on  appelait  alors  <(  l'esprit  nouveau  », 
et  il  me  demanda  ce  que  je  croyais  qu'on  en  put  attendre.  Il  se 
plaignit,  avec  un  sourire,  ce  singulier  sourire  où  il  semblait 

que  sa  très  grande  bonté  se  masquât  d'ironie,  de  ceux  qui 
résistaient  à  ses  «  directions  »,  —  ce  ne  fut  pas  le  mot  dont  il 

se  servit,  —  et  il  me  demanda  s'ils  y  résisteraient  toujours.  Je 
lui  répondis  que  je  le  craignais,  et  comme  je  n'eus  pas  de  peine 
à -voir  que  la  réponse  lui  déplaisait,  je  me  hâtai  de  dire  que  je 

ne  parlais  que  de  ses  <<  directions  politiques  »,  mais  qu'au  con- 
traire, en  France,  comme  ailleurs,  il  n'y  avait  qu'une  opinion 

sur  ses  «  directions  sociales  »,  et  ce  fut  une  occasion  de  parler 

de  l'Encyclique  Rerum  novarum.  Il  me  demanda  ce  que  je 
pensais  ou  je  savais  de  l'impression  qu'elle  avait  faite  sur  la 
jeunesse,  et  presque  aussitôt,  sans  me  laisser  le  temps  de 
répondre,  si  je  pouvais  lui  donner  quelques  renseignements 

sur  l'état  d'esprit  de  la  jeunesse  française.  Enfin,  il  m'inter- 
rogea sur  hi  Revue  des  Deux  Mondes  et,  à  ce  propos,  ce  fut  par 

des  considérations  sur  le  bien  ou  le  mal  dont  la  presse  était 

capable  que  se  termina  l'audience....  J'avais  compris  qu'il 
aimerait  qu'un  écho  de  sa  conversation  lui  revînt. 

Rien  ne  pouvait  m'êlre  plus  agréable,  une  fois  de  retour  à 
Paris,  que  de  satisfaire  un  désir  dont  l'expression  m'honorait, 
et  qui  répondait  d'ailleurs  au  besoin  que  j'éprouvais  moi-même 
de  lu'cxpliijucr  sur  des  questions  qui  me  préoccupaient  depuis 
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tiiio  dizaine  d'années.  «  El  vous,  niavail-oii  un  jour  demande^ 
dans  uno  n'-iinion  assez  nomlirouse,  où  chacun  venait  dox- 
|irimer  son  opinion,  que  pensez- vous  du  christianisme?  » 

J'avais  répondu,  ou  à  peu  près,  «  que  je  ne  connaissais  pas 
encore  assez  la  question  pour  répondre  d'une  manière  précise, 
mais  ([ue  je  létudiais  »  ;  et  cette  réponse  avait  heaucoup  amusé. 

Ce  n'était  pourtant  pas  ce  qu'on  appelle  une  échappatoire,  et  il 

est  vrai,  —  c'était  aux  environs  de  1889,  —  que  je  refaisais 
mon  éducation  religieuse.  J'admire  toujours,  sans  leur  porter 
envie,  ceux  qui  ont  une  opinion  sur  le  christianisme,  sans 

lavoir  étudié.  Pour  moi,  comme  presque  tous  les  jeunes  «  intel- 

lectuels »  de  ma  génération,  je  connaissais  beaucoup  mieux,  et 

J'avais  bien  plus  étudié  le  bouddhisme.... 

C'est  en  CCS  termes  que  Ferdinand  Brunetière,  dans  une 
note  restée  inédile,  indiquait  la  nature,  les  coniiitions  et 

l'objet  de  l'entretien  qu'il  eut  avec  Léon  XIIP.  On  sait  le 

reste  :  l'article  retentissant  qui  en  fut  la  suite,  les  polé- 

miques qu'il  souleva,  les  contradictions,  approbations, 

réplifiues  et  contre-répliques  qui  s'entrechoquèrent  à  ce 

sujet.  «  Je  ne  m'attendais  guère,  —  écrivait  l'auteur  en 

1.  Un  très  (in  et  péiiélrant  ciilii|iie  qui  a  eu  la  lionne  furtunc  de 
voir  Bruiu'tière  le  jour  mùme  de  sa  visite  au  Vatican,  nous  a  laissé 
un  vivant  souvenir  de  celle  entrevue  :  «  Un  soir  de  novembre  1894, 

écril-il,  je  vis  entrer  dans  le  salon  d'un  hùlel  i!e  Rome  quel(|u'un 
dont  je  n'ai  pu  oublier  les  traits,  bien  que  je  ne  l'aie  pas  approché 
ailleurs.  «  C'était  un  petit  homme  maif;re,  lép-èrement  voùlé,  les 
yeux  clignotants  sous  les  verres  du  lorgnon  dont  le  ruban  était 
passé  derrière  son  oreille,  les  cheveux  bruns  séparés  sur  la  gauche 

par  une  raie,  la  barbe  fme  et  rare  comme  celle  d'un  tout  jeune 
homme,  la  moustache  hérissée...  »  J'emprunte  ce  portrait  à  M.  Fon- 
segrive  qui  nous  a  donné  cette  image  pittoresque  et  exacte  de 
Cruneliére  conférencier.  Son  pas  «  vif  et  saccadé  ■■  ne  le  conduisait 

pas  vers  une  chaire  d'orateur,  mais  vers  un  fauteuil  où  il  s'assit  en 
face  (le  moi.  .\  dire  vrai,  il  semblait  |jarler.  Derrière  les  verres,  les 

yeux  brillanls  s'animaient.  Ses  lèvres  s'entr'oiivraienl  comme  pour 
laisser  passer  le  trop  plein  d'une  obsession  débordante.  Ses  mains 
nerveuses  avaient  peine  à  ne  point  faire  de  geste.  Elles  roulaient 

des  cigarettes.  Elles  rejetaient  un  journal  qu'il  avait  essayé  de  lire. 
Sa  pensée  était  loin...  On  sentait...  qu'il  devait  songer  à  l'entretien 
qu'il  avait  eu  le  matin,  avec  un  vieillard,  au  Vatican.  »  (Pierre  de 
Quirielle,  VEfforl  catholique  d-  lirunclicrc,  lievue  hebdomadaire  du 
29  février  1908,  p.  (107-008.) 



JOO  UiS   MAITRES  DE   LtlEURE. 

réimprimant  trois  mois  après  son  article  en  broclmro,  — 

jone  m'attendais  guère  qu'il  dût  provoquer  tant  de  bruit'.  » 
Il  disait  vrai;  et  son  étonnement  peut  surj)rcndro,  mais 

je  crois  quil  était  profondément  sincère.  Calculons-nous 
toujours  la  vraie  portée  de  nos  paroles,  de  nos  articles  ou 

de  nos  livres?  Savons-nous  quel  écho  telle  page,  pour  nous 
toute  simple,  que  nous  avons  écrite,  peut  trouver  dans  telle 
ou  telle  conscience  obscurément  préparée  à  raccueillir? 

Uenan  lui-même  se  doulait-il,  en  écrivant  la  Vie  de  Jésus, 

de  l'action  qu'il  allait  avoir  sur  près  d'un  demi-siècle  de  la 
pensée  française?  Comme  tous  les  actes  de  notre  existence, 

nos  livres  nous  entraînent,  nous  engagent  dans  l'avenir 
presque  malgré  nous  :  en  vain  nous  voudrions  nous 
ressaisir,  échapper  aux  interprétations  que  Ton  donne  de 

notre  propre  pensée;  nous  ne  le  pouvons  plus;  «  nous 
sommes  embarqués  »  ;  la  vie  collective  nous  a  pris  dans  son 

engrenage.  On  aurait  pu  rappeler  à  Bruneticre  ce  qu'il 
disait  jadis  :  «  Les  hommes  tels  que  M.  Renan,  dans  la  situa- 

tion qu'il  occupe,  avec  l'influence  qu'il  exerce,  dans  toute  la 
maturité  de  l'intelligence  et  dans  tout  l'éclat  du  talent,  ont 
un  peu  charge  d'âmes.  Ils  ne  vivent  plus,  ni  ne  pensent,  ni 
ne  parlent  pour  eux  seulement....  »  De  fait,  quand  parut 

l'article  Après  une  visite  au  Vatican,  par  l'abondance  et  la 
variété  de  son  œuvre  antérieure,  par  son  double  talent 

d'orateur  et  d'écrivain,  par  son  intervention  enfin  dans 

toutes  les  questions  à  l'ordre  du  jour,  n'était-il  pas  le  véri- 
table successeur  de  Renan  et  de  Taine?  «  En  1894,  —  écri- 

vait récemment  un  adversaire,  —  en  1894,  après  la  mort  de 
Renan  et  de  Taine,  il  était  le  guide  incontesté  de  la  pensée 

contemporaine  -.   »    Comment,  dans  ces   conditions,   une 

1.  La  Science  et  la  Religion,  Réponse  à  quelques  objections,  Paris,  Fir- 
iiiin-nidol,  1S95,  p.  v. 

2.  Georp^es  Sorel,  le  Mouvement  socialiste,  15  juilk't  1907,  p.  93.  — 

A  le  l)ieii  prendre,  l'article  Après  une  visiteau  Valicanc^l  une  réplique 
à  VAvenir  de  la  Science,  livre  écrit  en  1848,  mais  pulilié,  comme  l'on 
sait,  en  1890;  et  il  est  aussi  la  suite  logifjue  des  pages  de  Taine  sur 

riùjlise  (1891),  en  même  temps  qu'une  réponse  à  ces  pages.  Combien 
il  est  regrettable  que  Taine  n'ait  pas  assez  vécu  pour  lire  cet  article, 
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parole  décisivcdo  lui,  en  un  paii'il  sujet,  alors  plus  -  actuel  » 

(juc  jamais,  ot  prononré>>  iluiie  paivillo  Irihuno,  n'aurait- 
ello  pas  soulevé  (juclipio  duralilc  éiiiotion? 

N'oici  comiueut  il  résumait  lui-même  le  dessein  de  son 
article  : 

A  la  vérité,  il  y  était  question,  sinon  de  la  <(  haïuiueroiilo  », 

en  tout  cas  des  «  faillites  »  que  la  science  a  faites  h  quelques- 

unes  au  moins  de  ses  promesses;  mais  je  n'étais  pas  le  pre- 

mier qui  se  servit  de  ce  mot,  et  dix  autres  avant  moi  l'avaient 
])ul)liquement  prononcé  -.  J'y  louais,  comme  je  pouvais,  la  fj:énc- 
reuse  initiative  ou  l'audace  apostolique  du  pape  Léon  XIH; 

mais,  bien  loin  d'être  l'un  des  preniiors,  j'étais,  au  contraire, 

l'un  dos  derniers  à  le  faire,  et,  à  cetéf,'aril,  je  n'ai  (junn  rofifrot, 
qui  est  d'avoir  trop  attendu.  Enfin,  très  sommairement  et  très 
discrètement,  j'insinuais  que  le  christianisme,  en  dépit  de  nos 
exégètes,  est  encore,  est  toujours  une  force  avec  laquelle  on 
doit  compter;  et  il  me  semblait  ne  faire  là  que  constater  ce  que 

l'on  appelle  une  vérité  d'évidence.  Rien  de  tout  cela  n'était  bien 
neuf,  ni  bien  extraordinaire''. 

11  y  avait  pourtant  quelque  chose  de  plus.  Tout  en  réser- 

vant formellement  certains  points,  et  en  particulier  ><  l'in- 
dépendance de  sa  pensée  »,  tout  en  se  refusant  à  «  opposer 

la  religion  à  la  science  »,  tout  en  déclarant  (|ue  c  chacune 

d'elles  a  son  royaume  à  part»,  il  posait  tout  autrement  qu'il 

ne  l'avait  fait  jusqu'alors  la  question  des  rapports  de  la 
morale  et  de  la  religion,  et  il  reprenait  à  son  compte  et 
commentait  avec  vivacité  le  mot  célèbre  do  Scherer  :  «  Une 

morale  n'est  rien  si  elle  n'est  pas  religieuse  ».  Il  allait  plus 

et  pour  nous  dire  ce  qu'il  en  eût  pensé!  Queliiut;  cliosc  (J'uualoj.'ue 
sans  doute  ù  ce  qu'il  a  pensé  du  Disciple  (voyez  plus  loin  l'élude  sur 
M.  Hour;j:et,  §  lit). 

2.  iiruneliére  avait  grandement  raison  de  dire,  —  it  suffit,  pour 
s'en  convaincre,  de  se  reporter  à  l'article,  —  qu'il  n'avait  rappelé  la 
formule  «  la  hanqueroute  do  la  science  »  (|ue  pour  la  repousser 

aussitôt.  —  11  serait  d'ailleurs  curieux  de  savoir  qui  a  le  premier 
employé  l'expression.  Je  la  trouve,  dès  1883,  sous  la  plume  de 
M.  Bourget,  dans  un  «  dialogue  »  intitulé  Science  et  Poésie  {Études  et 
Portraits,  t.  I,  p.  202,  voyez  plus  loin,  p.  259). 

'■i.  La  Science  et  la  Religion,  p.  v-vi. 
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loin  ciicorc.  <-  l^onrtons  ceux  donc,  disait-il,  qui  no  pensent 

pas  qu'une  démocralie  se  puisse  désintéresser  de  la  morale, 
fl  qui  savent  d'ailleurs  qu'on  ne  gouverne  pas  les  lionwiies 
à  rencontre  d'une  force  aussi  considérable  qu'est  encore  la 
i-eligion,  il  ne  s'agit  plus  que  de  choisir  eiili'C  les  formes 

du  christinianisme  celle  qu'ils  pourront  h;  mieux  utiliser  à 

la  régénération  de  la  morale,  et  je  n'hésite  pas  à  dire  que 
c'est  le  catholicisme.  »  Et  il  signalait  lui-même  les  princi- 

paux points  de  contact  qu'il  croyait  trouver  entre  la  doctrine 
catholique  et  la  pensée  contemporaine.  La  conclusion  était 

signilicative  : 

Lorsque  l'on  tombe  d'accord  de  trois  ou  (juatre  points  de 
cette  importance,  il  n'y  a  pas  in(*'iiie  besoin  de  discuter  les  con- 

ditions ou  les  ternies  d'une  ciileiite;  —  et  elle  est  faite.  Si  les 
bonnes  volontés  conjurées  et  continuées  de  plusieurs  généra- 

tions d'hommes  ne  suflironl  certainement  pas  pour  mettre  ces 
trois  ou  quatre  points  hors  de  doute,  ce  serait  une  espèce  de 
crime,  et,  en  tout  cas,  la  plus  impardonnable  sottise  que 

d'essayer  de  diviser  ces  bonnes  volontés  contre  ctles-niémes,  ou  de 

tes  dissocier,  pour  des  misons  d'exégèse  et  de  géologie.  Supposé, 
d'ailleurs,  que  \c  progrès  sociat  fût  au  prix  d'un  sacrifice  pas- 

sager, —  qui  ne  coûterait  rien  à  notre  indépendance  non  plus 

qu'à  notre  dignité,  mais  seulement  quelque  chose  à  notre 
vanité,  —  l'hésitation  ne  serait  pas  permise.  Il  faut  vivre 
d'abord,  et  la  vie  n'est  pas  contemplation,  ni  spéculation,  mais 
action.  Le  malade  se  moque  des  règles,  pourvu  qu'on  le  gué- 

risse. Lorsque  la  maison  brûle,  il  n'est  question  pour  tous  ceux 
qui  l'habitent  que  d'éteindre  le  feu.  Ou,  si  l'on  veut  encore 
quelque  comparaison  plus  noble  à  la  fois  et  peut-être  plus 

vraie,  ce  n'est  ni  le  temps  ni  le  lieu  d'opposer  le  caprice  de 
l'individu  aux  droits  de  la  communauté,  —  quand  on  est  sur 
le  champ  de  bataille  K 

Poser  ainsi  la  question,  n'était-ce  pas,  — à  son  insu  peut- 

être,  et,  qui  sait?  sans  l'avoir  formellement  voulu,  —  n'était- 

ce  pas  prendre  en  quelque  sorte  l'engagement  public  de  l'aire 
tout  ce  qui  dépendrait  de  lui  pour  combler  l'abîme  qui  le 
séparait  encore  de  la  foi  positive?  C'était,  en  tout  cas,  faire 

1.  La  Science  et  la  Religion,  p.  92-93. 
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acte  d'apologiste  du  dehors.  Mieux  encore,  c'était  s'alïirmor 
comme  chrétien  de  désir.  Les  adversaires  ne  s'y  trompèrent 

point,  et  ils  s'empressèrent  de  crier  à  la  conversion.  Le  mot 
étail  à  la  fois  impropre  et  juste.  Ferdinand  Brunetière,  en 

elïet,  ne  Taisait  guère  en  somme  que  rassembler,  coordonner 
les  résultats  de  ses  études  et  de  ses  réllexions  antérieures; 

et  il  ne  serait  pas  difficile  de  retrouver  dans  ses  précédents 
articles,  mais  éparses  et  successives,  tontes  les  idées  dont 

l'article. Iprès  une  visite  au  Vatican  nous  offre  pour  la  première 

fois  la  synthèse  '.  11  restajt^'ailleurs  pessimiste,  évolution- 

nislej_^ositiy[sJte,j^^t  incroyant.  En  un  certain  sens,  il  n'y 
avait  donc  rien  là  de  bien  nouveau.  Mais,  ee  qui  était  nou- 

veau, c'était,  précisément,  de  tirer  les  conclusions  des 

prémisses  posées;  c'était  de  tourner  ces  conclusions  en 
faveur  de  l'Église;  c'était  de  les  interpréter  dans  un  sens 

déjà  chrétien;  c'était  de  leur  donner  une  couleur  déjà 
chrétienne,  un  accent  apologétique.  Et  cela  constituait 

bien  un  premier  pas  vers  Rome,  et.  à  (-ertains  égards,  nno 
relative  conversion. 

Et  ce  commencement  même  de  conversion,  qu'est-ce 
qui  l'avait  déterminé?  Sans  aller  plus  loin,  sans  faire 
appel  à  des  aveux  ultérieurs,  nous  pouvons  répondre; 
nous  avons  déjà,  au  moins  implicitement,  répondu.  Un 

homme  chez  lequel  la  préoccupation  morale  et  la  préoc- 
çujiation  sociale  sont  prédominantes,  chacune  des  deux 

aidant  et  renforçant  l'autre  :  ncsl-ce  pas  ainsi  que,  si 

nous  avions  dû  le  faire  d'un  mot,  nous  aurions  à  peu  près 
défini  Brunetière?  Et  ne  l'avons-nous  pas  vu,  surtout  dans 
les  dernières  années,  très  préoccupé  de  fonder  une  morale 

1.  Voir  nolainnient  les  deux  articles  A  propos  du  Disciple  {Nou- 
velles Questions  de  critique),  sur  Vinet,  sur  la  Philosophie  de  Schopen- 

hauer  et  les  conséquences  du  Pessimisme  {Essais  sur  la  littérature  contem- 
poraine). Et  rni)|)elons  siinplrinent  les  paroles  signilicalives  qui  ter- 

minent le  second  article  sur  le  Disciple,  et  que  BruiieliiMC  lançait 

comme  un  déd  à  ses  contradicteurs  :  «  Et  s'ils  ne  sont  pas  con- 
vaincus enfin  qu'il  ne  saurait  y  avoir  d'acquisition  scientilliiue,  — 

d'observations  sur  les  {gastéropodes  ou  de  tliéoréme  sur  les  ipiater- 
nions,  —  qui  vaillent  ce  que  je  demanderai  qu'on  me  laisse  appeler 
la  déshumanisation  d'une  àine,  qu'ils  le  disent!  • 
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Mil'  (le  loiil  aulros  bases  ({110  l'idée  religieuse?  Ur,  tel  n'est 

plus  niaiulenanl  son  état  d'esprit,  lia  cherché  à  le  faire,  et 
il  y  a  manireslement  échoué. 

VA  je  n'en  suis  pas  absolument  sûr,  —  disait-il  phis  tard  dans 
iinc  IcllfL'  dont  j'ai  déjà  cilé  (iucl(]iies  li^Mios,  —  on  n'est  jamais 
;il)si)luiiienl  sur  de  la  chronologie  de  ce  travail  intérieur,  mais, 

précisément,  il  me  semble  que  c'est  le  Congrès  des  Religions 
qui  ma  désabusé  d'abord,  et  obligé  de  procéder  à  un  nouvel 
examen  de  conscience....  Je  ne  crois  plus  à  la  possibilité  d'une 
morale  parement  laïque,  et  je  n'y  crois  plus  pour  y  avoir  cru 

plus  fermement  que  d'autres,  dont  je  n'ai  garde  aujourd'hui  de 
suspecter  la  bonne  foi,  mais  sur  lesquels  je  revendique  une 

supériorité,  qui  est  celle  d'avoir  trois  fois  remis  le  problème  à 
l'élude,  et  de  l'y  avoir  remis  dans  des  conditions  d'absolu 
désintéressement  ^... 

C'est  ici  le  nœud  véritable  de  cette  évolution  morale,  de 

cette  crise  d'âme;  c'est  ce  qui  en  fait  l'intérêt  symbolique 
et  presque  dramatique.  Voilà  un  homme  qui,  comme  tant 

d'autres  de  ses  contemporains,  a  cru  pouvoir  fonder  une 
morale,  —  une  morale  non  pas  seulement  individuelle,  mais 

sociale,  —  sur  des  idées  philosophiciuos  ou  des  constata- 

tions positives,  et  qui,  un  jour,  s'aperçoit  que  ce  fondement 
croule.  Saisi  de  stupeur  et  d'inquiétude,  incapable  de  dilet- 

tantisme ou  de  scepticisme  moral,  passionnément  épris 

d'action,  il  cherche  alors  autre  chose.  11  sent  vaguement 

(lu'cn  dehors  de  l'idée  religieuse,  il  n'y  a  pas  de  fondement 
solide  à  la  morale;  et  môme,  qu'en  dehors  du  christianisme, 

il  n'y  a  point,  pour  une  Ame  moderne,  de  religion  véritable. 
Convaincu  d'ailleurs  que,  selon  le  mot  de  Renan,  le  catho- 

licisme est  '<  la  plus  caractérisée,  et  la  plus  religieuse  de 

toutes  les  religions  »,  c'est  alors  qu'il  se  retourne  vers 
Home.  Son  entretien  avec  Léon  XIII  confirme  ses  pressen- 

timents. De  sa  visite  au  Vatican,  il  a  emporté  comme  la 

vivante  vision  de  cette  autorité  morale  qu'il  cherche,  de  ce 

pouvoir  spirituel  qu'il  désire,  de  cette  révélation  mystique 
dont  il  a  besoin.  Et  sans  doute  il  prend  alors  l'engagement 

1.  Lettre  inédile  du  16  septembre  1898. 
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avec  lui-mèine  de  faire  tout  ce  qui  sera  en  son  pouvoir 
pour  faire  tomber  les  derniers  obstacles  ou  les  dei-nièrcs 

objections  intimes  qui  l'écartent  encore  de  cette  croyance 
qu'il  veut  conquérir... 

11  a  bien  tenu  sa  proniossc;  et  d'ailleurs,  si  besoin  en 
était,  il  y  eût  été  bien  encouragé  parles  contradictions,  les 

aigres  critiques,  —  elles  ne  lui  vinrent  pas  toujours  des 
adversaires,  —  et  même  les  injures  qui  lui  furent  pro- 

diguées. A  quoi  bon  rappeler  tout  le  détail  de  cette  polé- 
mi(jue,  dont  les  derniers  échos  ne  sont  pas  encore  apaisés? 

Chacun  s'entendit  à  faire  de  la  publication  de  ce  simple 
article  un  événement  intellectuel  aussi  considéral)le  que 
le  fut,  trente  ans  auparavant,  lapparilion  delà  Vie  de  Jésus. 

«  J'ai  fini  par  me  persuader,  déclarait  l'auteur,  que  j'y 
avais  dit  des  choses  bien  plus  intéressantes  que  je  ne 

croyais  moi-même'.  »  Et  incapable  qu'il  était  d'ailleurs  de 
s'en  tenir  à  la  position  nécessairement  \\\\  peu  inconsistante 

et  provisoire  qu'il  avait  prise  tout  d'abord,  il  entama  dès  lors 
une  séri^d!arUcles  ou  de  conférences  qui,  tous_ ou.  toutes, 

constituent  comme  les  étapes  successives  d'une  lente  évo- 
lution  religieuse  dont  le  terme  prélix  était,  —  chose  facile 

à  prévoir,  —  l'adhésion  définilive,au,  catholicisme.  11  mit 
cinq  ans  à  faire  les  derniers  pas.  Très  simplement,  dans 

une  réunion  intime  qui  suivit lune  conférence  prononcée 
à  Besançon,  le  25  février  1900,  sur  Ce  que  Von  apprend  à 

Vécole  de  Bossaet,  il  déclara  que  le  «  seuil  du  tenqile  »  était 
franchi  : 

Pour  combattre  ces  doctrines  (le  Dilettantisme,  llndividua- 

lisme  et  l'Internationalisme),  j  ai  cherché  un_£oint^  appui,  et 
après  l'avoir  inutilement  clicrché  dans  les  leçons  de  la  science 
ou  de  la  pliilosopliie,  je  l'ai  trouvé,  et  je  ne  l'ai  trouvé  que  d f| ps 
Jj>  r.ithfilii'isr]np..  Oui,  je  n'ai  trouvé  qu'on  lui  l'aide  et  le  secours 
dont  nous  avons  besoin  contre  l'individualisme.  C'est  à  la 
lumière  de  ses  enseignements  que  j'ai  compris  aussi,  à  voir, 
dans  le  présent  et  dans  le  passé,  comment  le  catliolicjsmc  et  la 

grançleujLilÊjaJFrance  étaient  inséparables  l'un  de  l'autre,  que 

1.  La  Science  cl  la  Bcl'ujion,  p.  vi. 
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ninis  n'avions  pas  de  plus  siiro  protoclion  ni  d'arme  plus 
et'licaii!  ciinlrc  les  progrès  de  cet  inlernationalisnio  dont  vous 

parliez  tout  à  l'heure.  Indépendamment  de  toute  idée  person- 
nelle, ec  sont  là  des  faits  certains,  ce  sont  des  vérités  qui  s'im- 

posent, et  du  jour  où  l'évidence  m'en  est  entièrement  apparue, 
c'est  de  ce  jour  que  je  me  suis  déclaré  catholique. 

J'ajouterai  ce  soir  que  tout  ce  que  j'ai  vu  depuis  lors,  toutes 
les  épreuves  que  nous  avons  traversées  m'ont  affermi  dans 
cette  conviction.  Ni  dans  les  lahoratoires,  ni  dans  les  systèmes, 

ni  dans  la  vie  de  tous  les  jours,  je  n'ai  rien  découvert,  on  ne 
m'a  rien  montié(iui  l'ébranlàt.  ^ij'y  suis  venu,  j'ai  l'espérance 
que  d'autres  y  viendront.  Et,  Messieurs,  puisque  j'ai  l'honneur 
de  me  retrouver  une  fois  de  plus  au  milieu  de  vous,  je  suis 

heureux,  et  il  m'est  doux  que  d'une  évolution  commencée  à 
Besançon,  voilà  tantôt  quatre  ans,  ce  soit  à  Besançon  que  j'aie 
trouvé  le  terme  '. 

On  s'est  souvent  étonné  que,  dès  le  l*^'"  janvier  ISOj, 

Bruneticre  n'ait  pas  proclamé  son  adhésion  complète  au 
dogme  catholique.  Mais,  disait-il  lui-même,  «  je  ne  crois 

pas  avoii'  le  droit,  et  dans  un  sujet  d'une  Icllc  importance, 

je  crois  même  avoir  le  devoir  do  ne  pas  ni'avancer  au  delà 
de  ce  que  je  pense  actuellement.  C'est  une  question  de 
franchise,  et  c'est  une  question  de  dignité  personnelle  -.  » 

Les  problèmes  qu'il  avait  soulevés  sont  si  complexes,  et  si 

délicats,  qu'il  voulait,  et  à  juste  titre,  «  se  réserver  la  possi- 
bilité des  reprises  et  des  tâtonnements-'  ».  (c  11  y  a  bien  des 

chemins,  disait-il  encore,  qui  mènent  à  la  croyance,  et  j'en 
ai  exjjloré,  j'en  ai  parcouru,  j'en  ai  suivi  plus  d'un:  je  me 
suis  aussi  quelquefois  fourvoyé*.  »  Quand,  d'ailleurs,  il  se 
demandait,  parmi  toutes  les  «  raisons  de  croire  »,  quelles 

étaienj,  celles  qui  avaient  eu  le  plus  d'action  sur  lui,  «  il 
me  semble,  avouait-il,  quand  je  m'interroge,  que  les  raisons 
morales,  ou  plutôt  les  raisons  sociales  ont  été  les  plus  décisives  ». 
El,  précisant  encore  ce  point,  il  ajoutait  : 

1.  P.  Forlin,  Brunctièrc  el  Besnnpon;  Besançon,  Marion,  1912,  p.  87-S8. 
2.  Discours  de  combat,  t.  I,  p.  340-341. 
3.  M.,  ibid.,  p.  57. 
4.  Id.,  ibid.,  t.  II,  p.  45. 
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Je  me  rappollc  avoir  lu,  dans  la  \  ie  du  Père  llecicer,  qua|>n''s 
.ivoir  travt'isô  plus  dune  secte,  —  ou.  comme  ils  disent  là- 
bas,  plus  dune  dénomination  protestante,  —  Tun  des  plus 

puissants  motifs,  l'un  des  motifs  déterminants  de  sa  conversion délinitive  au  catholicisme  fut  la  satisfaction  elle  frein,  le  frein 

et  la  satisfaction,  que  le  catholicisme  lui  semblait  seul  cap;ihle 
de  donner  à  ses  instincts  populaires  et  démocratiques.  11  avait 

commencé,  vous  vous  le  rap])elez  peut-être,  .Messiem's,  par  être 

ouvrier  boulanger.  Ce  dur  apjirentissage  de  la  vie  m'aélé  épar- 
gné! .Mais,  comme  lui,  je  n'ai  trouvé  que  dans  le  catholicisme  lo 

frein  et  la  satisfaction  des  mômes  instincts  et  du  même  idéal. 

Ayant  la  nuque  dure  aux  saluts  inuliies. 
Et  me  dérangeant  pou  pour  des  rois  inconnus, 

je  n'ai  trouvé  que  là  la  justification  de  la  devise  (Liberté,  éga- 
lité. Fraternité)  à  laquelle  je  continue  de  croire,  et  dont  j"ai 

tAché  de  vous  montrer,  Messieurs,  que,  si  le  fondement  ne  s'en 
rencontrait  que  dans  l'idée  clirétienne,  là  aussi,  et  là  seule- 

ment, s'en  pouvait  rencontrer  la  véritable  interprétation  '. 
E)t  enfin,  à  ceux  qui  eussent  été  tentés  de  trouver  que  ces 

«  raisons  de  croire  »  étaient  bien  extérieures  encore  :  «J'en  ai 

d'autres,  disait-il,  j'en  ai  de  plus  intimes  et  de  plus  per- 
sonnelles-! »  Mais  celles-là,  il  se  refusait  à  les  livrer.  Il 

insistait  au  contraire  sur  les  raisons  d'ordre  plus  général 

et  plus  «  actuel  »,  parce  qu'il  estimait  sans  doute  qu'elles 
pouvaient  avoir  prise  sur  un  plus  grand  nombre  d'âmes. 

C'est  qu'en  effet,  —  et  toute  la  «  liltérature  »  qu'avait  fait 
surgir  l'article  Après  une  visite  au  Vatican  lui  en  était  une 
preuve  sensible,  —  c'est  qu'en  effet  il  se  rendait  bien 
compte  que  son  «  cas  »  n'était  pas  isolé,  et  que  même  il 

était  l)eaucoup  plus  «  représentatif»  qu'il  ne  l'avait  jjcnsé 
tout  d'abord.  «  Dans  cette  série  d'études,  —  écrivait-il 
quelque  part,  —  où  nous  voudrions,  en  même  temps  que  notre 

examen  de  conscience,  faire  celui  de  quelques-uns  de  nos  contem- 

porains ....3  »  Cette  visible  préoccupation  apologétique  expli- 

1.  Discours  de  combat,  t.  II,  p.  45-4(). 
2.  Id.,  ibid.,  p.  45. 
3.  La  moralité   de  la  Doctrine   évolutive,  Paris,  Firmin-Didol,  1893, 

p.  ao. 
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que,  ce  me  semble,  non  seulement  la  qualih'  cl  le  clioix  tic 
ses  arguments,  mais  encore  la  lenteur  calculée  d(;  sa  pro- 

gressive évolution  religieuse.  Très  désireux  de  ne  pas 
compromettre  dans  des  aventures  de  pensée  personnelle  la 
doctrine  à  laquelle  il  allait  bientôt  apporter  son  adhésion, 

il  tenait  à  vérifier  loyalement  et  mélliodiquemcnt  tous  les 

litres  qu'elle  offrait  à  sa  créance;  il  voulait  éprouver  en 

quelque  sorte  lui-même  tous  les  degrés  de  l'échelle,  pour 
que  d'autres  pussent  les  gravir  après  lui. 

Tant  de  soins  et  de  travaux  divers,  —  et  je  néglige  à 
dessein  dans  cette  étude  son  rôle  et  son  activité  de  direc- 

teur de  Revue,  —  raréfiaient  un  peu  sa  production  critique, 
sans  pourtant  la  suspendre  entièrement.  Aussi  bien,  il 
avait  trouvé,  pour  le  suppléer  dans  cette  fonction,  en 
M.  Doumic,  un  écrivain  de  plume  ingénieuse  et  brillante,  au 

goût  alerte  et  sûr,  qui  continuait  librement  son  œuvre,  et 

en  prolongeait  l'action.  11  se  réservait  d'intervenir  de  loin 
en  loin  dans  telle  ou  telle  question  qui  lui  tenait  plus 

particulièrement  au  cœur;  et  ce  lui  était  chaque  fois  une 

occasion  nouvelle  de  prouver  que,  bien  loin  d'avoir  laissé, 

parmi  de  tout  autres  recherches,  s'émousser  les  facultés 
qu'on  était  unanime  à  lui  reconnaître,  il  les  retrouvait 
plus  vigoureuses  et  plus  riches  que  jamais.  Les  «  études 
critiques  K  de  cette  époque  ont  une  plénitude  de  sens,  une 
solidité  de  structure,  une  largeur  de  vues  qui  faisaient 

parfois  regretter  aux  «  littérateurs  »  de  profession  qu'il  ne 
les  multi[)liàl  pas  comme  jadis.  Je  ne  sais  rien,  par 

exemple,  dans  toute  son  ceuvre,  — et  dans  l'œuvre  d"aucun 
critique,  —  rien  de  plus  fort,  de  plus  puissamment  maîtrisé, 
de  plus  profondément  pensé,  ou  senti,  ou  deviné,  de  plus 

sobrement  exprimé,  que  son  article  de  1899  sur  la  lAlléra- 

lure  européenne  au  XIX"  siècle.  Ce  sont  peut-être,  de  tout  ce 

qu'a  écrit  Ferdinand  Rrunetière,  lêS_pag£S  qui,  comme  cri- 

tique et  historien  littéraire,  l'exiirimçilije  plus^oniplète- 
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ment.  A  ses  conceptions  d'autrefois  viennent  ici  s'ajouter 
ses  préoccupations  nouvelles,  pour  le  plus  grand  bénéfice 

du  sujet  qu'il  traite.  A  la  fin  de  cette  étude,  il  obsei-ve,  en 

s'en  réjouissant,  que  la  littérature  conlenipoi-aine  s'ouvre 
de  i)lus  en  plus  aux  (luestions  morales  et  aux  questions 

sociales;  et  il  ajoute  :  «  Parvenue  à  ce  jinint  de  son  déve- 

loppement, la  littérature  s'apercevra-t-ellc  alors  (jue  si  les 
questions  sociales  sont  des  questions  morales,  elles  sont 

aussi  des  questions  religieuses?  On  peut  l'espérer....  Aussi 
bien...  la  tin  du  siècle,  sous  ce  rapport,  n'anra-l-elle  fait 
que  répondre  à  ses  commencements.  On  la  \m  croire  agile 

d'autres  soins,  et,  en  effet,  il  l'a  été.  Mais  si  la  question 

religieuse  n'a  pas  toujours  été  la  première  ou  la  plus 
évidente  de  ses  préoccupations,  elle  en  a  été  certainement 

la  plus  constante,  et  disons,  si  on  le  veut,  par  instants  la 

plus  sourde,  mais  en  revanche  la  plus  angoissante.  C'est 
en  France  particulièrement  qu'on  le  peut  bien  voir....  »  Et 
il  le  montrait  brièvement,  mais  fortement.  «  Est-il  rien, 

concluait-il,  de  plus  saisissant  et  de  plus  instructif?  En 
vain  a-t-on  voulu  écarter  la  question,  elle  est  revenue; 

nous  n'avons  pas  pu,  nous  non  plus,  l'évilcr;  et  ceux  qui  vien- 
dront après  nous  ne  l'éviteront  pas  plus  que  nous.  Et,  dès 

à  présent,  ne  nous  faut-il  pas  les  en  féliciter,  s'il  n'y  en  a 
pas,  pour  tout  homme  qui  pense,  de  plus  importante,  ni 

de  plus  «  personnelle  »;  s'il  n'y  en  a  j)as  dont  la  médita- 
tion soit  une  meilleure  école,  même  au  point  de  vue  pure- 

ment humain,  pour  l'intelligence;  et  s'il  n'y  en  a  pas 
enfin...  dont  la  préoccupation,  évidente  ou  cachée,  donne 
à  la  «  littérature  »  plus  de  sens,  de  profondeur  et  de 

portée  '?  » 

A  dix  ans  d'intervalle,  cette  page  fait  directement  t'-clio 
à  telle  autre  où  il  louait  vivement  Vinet,  —  celui  de  tous 

les  critiques  auquel  il  doit  sans  doute  le  jylus,  —  «  de 
mettre  dans  vme  liistoire  de  la  littérature  française  la  ques- 
tion  morale  an  premier  plan  ».  «  11  serait  bien  étonnant, 

1.  Éludes  critiques,  t.  \\\,  p.  292-206. 
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disait  il  déjà  ù  ce  propos,  que  la  connaissance  ou  la  cuiio- 
sité  des  choses  de  la  religion  ne  fussent  pas  de  quelque 

secours  à  rinlclligence  d'une  telle  littérature  *.  »  Ce  qu'il 
avait  avancé  là,  lîrunelière  le  prouvait  niaintenant  par  son 

pr  iprc  exenqjle. 
11  en  fournissait  une  preuve  plus  développée  et  plus 

complète  encore  en  publiant  vers  le  môme  temps  un 

Manuel  de  l'histoire  de  la  lillcralare  française,  qui  est  bien 
l'une  des  œuvres  les  plus  originales  et  les  plus  suggestives 
de  notre  temps,  une  de  ces  œuvres  rares  qu'on  admire  plus 
profondément  à  nïesure  qu'on  les  pratique  davantage.  On 
en  sait  la  curieuse  disposition,  qui  lui  avait  été  suggérée, 

déclarait-il,  par  le  Précis  d'histoire  moderne  de  Michelet.  Au 
bas  des  pages,  une  suite  de  notices  très  concises,  mais 

pleines,  à  en  regorger,  d'idées,  de  faits,  d'indications  de- 

toute  nature,  simples  programmes  ou  plans  d'études,  plus 
détaillées  sur  les  principaux  écrivains  et  les  principales 
écoles  de  notre  littérature.  Dans  la  partie  supérieure  du 

volume,  une  sorte  de  Discours  sur  l'histoire  de  la  littérature 

française,  vaste  tableau  d'ensemble  où  l'on  voit  se  com- 
poser, s'ordonner  toutes  les  forces  ou  influences  essen- 

tielles qui  ont  agi  sur  notre  évolution  littéraire;  où  les 

grandes  œuvres,  les  grands  écrivains  et  les  grandes  écoles 
apparaissent  à  tour  de  rôle,  caractérisés  les  uns  et  les 

autres  en  quelques  mots  rapides,  mais  singulièrement 

justes  et  précis;  où  l'histoire  des  idées  est  menée  de  front 
avec  l'histoire  des  faits,  des  œuvres  et  des  hommes,  et 

toutes  ensemble  sont  rattachées  à  l'histoire  générale;  et 
tout  cela,  toute  cette  énorme  matière  dominée  et  maniée 

avec  une  aisance,  une  dextérité,  j'allais  i)resque  dire  une 
virtuosité  dont  on  ne  trouvera  pas  beaucoup  d'exemples; 

et  enfin,  toute  cette  longue  histoire  conduite  jusqu'à  son 
terme  d'un  mouvement  vif,  pressant,  impérieux,...  Je  ne 
voudrais  pas  multiplier  les  termes  de  comparaison  ti-op 
amlnlieux;  mais.  puis(jue,  en  comi)Osant  son  Manuel,  Fer- 

1.  Kssuis  sur  la  litléraiure  coitlvinpu raine,  p.   11:0-127. 
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(liiiaiid  lîiimclièro  avait,  à  n'en  pus  doulcr,  [tris  iJossiicf. 
pour  secret  modèle,  il  est  jnste  de  dire  qu'en  le  lisant,  on 
soni>:e  plus  d'une  fois  au  Discours  sur  l'hisloire  universelle.  11 

n'eût  pas,  nous  le  savons,  souluiilé  un  aidre  éloge. 
Le  Manuel  est,  dans  son  ensendjle,  une  nouvelle  a|)plica- 

lion,  une  a[)|)licalion_en  grançLde  la.jméthode  évoluUvej) 
riiistoire  tout  entière  de  la  littérature  française.  Le  fonde- 

ment d'une  pareille  méthode  étant  la  clironologie,  et  une 
chronologie  rigoureuse,  Brunclière  avait  cru  devoir,  —  et 

il  s'en  félicitait  vivement,  —  attacher  aux  dates  une  impor- 
tance capitale.  Une  oeuvre  considérable  étant  donnée,  son 

effort  esscidiel  consistait  à  la  «  situer  »  exactement  dans 

la  série  historique  où  elle  venait  d'apparaître,  à  dctei-miner 
avec  précision  les  traits  qui  la  rattachent  à  telle  ou  telle 

o'uvre  contemporaine  ou  antérieure,  ceux  qui  lui  ap[)ar- 
tiennent  hien  en  propre  et  par  lesquels  elle  a  modilié  le 
miliiMi  littéraire  contemporain,  et  exercé  sur  les  œuvres 

ultérieures  telle  ou  telle  inlluence  qu'il  s'agit  d'évaluer  à 
son  tonr.  Le  maniement  idéal  de  cette  méthode  exige  du 

critique  qu'il  ait  constamment  présente  à  l'esprit  toute  une 
vaste  période  d'histoire  littéraire,  avec  ses  œuvres  non 
seulement  caractéristiques,  mais  secondaires,  et  leurs 
dates  respectives;  et  cela,  certes,  est  délicat  et  difficile; 
mais  il  est  certain  que  les  résultats  obtenus  sont  loin 

d'être  indifférents.  D'une  manière  générale,  la  méthode 

ainsi  conçue  permet  à  l'historien  littéraire  d'être  exclusive- 
ment un  historien  littéraire,  je  veux  dire  de  ne  tenir 

compte  dans  l'histoire  de  la  littérature  que  de  la  littéra- 
ture elle-même.  t)'autres,  comme  Sainte-Beuve  ou  comme 

Taine,  avaient  été  des  psychologues  ou  des  moralistes, 
bien  plutôt  que  des  historiens  littéraires  proprement  dits; 

et  la  «  littérature  »  leur  était  souvent  un  simple  prétexte  ̂  

des  considérations  «  d'un  autre  ordre  ».  Pour  Ferdinand 

Brunetière,  au  contraire,  la  « ..  !iiiéj.'aUj^rc  »  est,  comme 
disent  les  philosophes,  une  ((  fin  en  soi  ».  Et  assurément,  il 

faisait  bénéficier  sa  critique  de  tout  ce  qu'il  avait  appris 
d'  «  extérieur  »  à   la  littérature.  Qu'on  lise,  par  exemple, 
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<laiis  le  Manuel,  l'admirable  article  sur  Pascal,  et  l'on  n'aura 
pas  de  peine  à  reconnaître  que  les  préoccupations  nouvelles 

(le  l'historien  l'ont  singulièrement  aidé  à  bien  comprendre 
les  Pensées,  et  à  en  restituer  le  «  dessein  »  primitif.  Mais 

enfin,  toutes  ses  connaissances  de  philosophie  ou  d'histoire, 
de  sociologie  ou  d'exégèse,  toutes  ses  expériences  morales, 
sont  ici  subordonnées  à  l'examen  de  cette  seule  question  : 
comment  définir,  et,  sans  quitter,  ou  en  quittant  le  moins 
])ossible  le  terrain  de  la  litléralure,  comment  expliquer  les 
différences  originales  qui  séparent  les  unes  des  autres 

telles  œuvres,  ou  telles  «  époques  »  littéraires  successives? 

Ramener  la  question  à  ces  termes,  c'est  s'obliger  soi-même 
à  y  faire  une  réponse  d'ordre  surtout  liitéraire. 

Et  c'est  aussi  se  contraindre  à  n'intervenir  de  sa  propre 
personne  que  le  moins  possible  dans  les  jugements  que 

l'on  porte  sur  la  valeur  respective  des  œuvres.  La  détermi- 

nation des  caractères  originaux  d'un  roman  ou  d'un 
drame,  l'action  d'une  comédie  sur  une  autre  comédie,  sont 
surtout  des  questions  de  fait,  où  les  sympathies  person- 

nelles, les  «  pensées  de  derrière  la-  tête  »  n'ont,  semble- 
t-il,  rien  à  voir.  Ferdinand  Rrunetière  en  était  fermement 
convaincu;  il  croyait  avoir  trouvé  «  le  fondement  objectif 

du  jugement  critique  »  ;  il  se  flattait  que  «  la  grande  utilité 

de  la  méthode  évolutive  serait,  dans  l'avenir,  d'expulser 

de  l'histoire  de  la  littérature  et  de  l'art  ce  qu'elles  contien- 
nent encore  de  subjectif*  ».  J'en  suis  moins  sûr  qu'il  ne 

l'était;  et  si  c'en  était  ici  le  lieu,  je  ne  serais  pas  très 
embarrassé,  je  crois,  pour  montrer,  par  son  propre 

exemple,  que  ce  résultat  désiré  n'est  point  possible,  ni 
peut-être  souhaitable.  Mais,  dans  sa  haine  de  l'individua- 

lisme, il  supportait  malaisément  les  contradictions  et  les 

écarts  du  goût  pcrsonneP.  Il  allait  jusqu'à  écrire,  en  par- 

1.  Éludes  critiques,  t.  VI,  p.  34. 

2.  Voir  il  ce  sujet  l'arlicle  de  Bruneliérc  bur  la  Critique  tHiprcssion- 
nisle  {Essais  sur  la  littérature  contemporaine),  son  article  Critique  de  la 

Grande  Encyclopédie  et  la  Préface  qu'il  a  mise  en  tùle  du  livre  de 
M.  iUcardou  sur  la  Critique  littéraire  (Paris,  llacholtc,  189G). 
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laiil  (lo  chacune  des  notices  <»u  éludes  ((ui  cdinposaient 

l'une  des  i)arlies  de  son  Manuel  :  «  Nalurelh-ment  j'ai  pro- 
portionné  les  dimensions  de  cette  élude,  aussi  nialluMiiali- 

quement  que  je  lai  pu,  à  la  véritable  importance  de  lécri- 

vain  qui  en  élail  l'objet.  Je  dis  :  mafh(''maliqncnienl,  parce 
que  nos  goùls  personnels,  en  pai-eijle  alTaire,  n'ont  rien 
encore  à  voir  '...  »  Il  rêvait  de  constituer  la  criti(ine  à 

l'état  de  science  véritable.  Chose  curieuse,  et  peut-être 

contradictoire,  l'autorité  qu'il  refusait  à  la  science  pure, 
aux  scierices  positives,  il  était  tenté  de  l'attrilMier  à 

l'histoire  littéraire  et  à  la  critique,  telles  qu'il  les  conce- 
vait. Et  cela  sans  doute  était  vn  peu  hasardeux.  Mais  on  ne 

saurait  nier,  cependant,  que  l'ensemble  de  son  œuvre 
historique  et  critique  ne  représente  un  effort  très  heureux 

pour  restreindrela  part  du  subjectif,  etdonc,  de  l'arbitraire, 

dans  les  jugeni(>nts  de  la  littérature  et  de  l'art. 

Ferdinand  Brunetière  n'a-t-il  pas  d'ailleurs,  sur  quelques 
points  de  détail,  appliqué  sa  méthode  avec  quelque  excès 

d'iniransigeancc  et  de  rigueur?  Je  le  crois  volontiers,  pour 
ma  part.  Désireux  de  ne  retenir  que  les  seuls  écrivains 

u  dont  il  lui  paraissait  que  l'on  pouvait  vraiment  dire  qu'il 
manquerait  quelque  chose  à  la  «  suite  )>  de  notre  littéra- 

ture, s'ils  y  manquaient  »,  «  il  y  en  a  de  très  grands,  disait- 
il,  —  pas  beaucoup,  mais  il  y  en  a  deux  :  Saint-Simon  et 

Mme  de  Sévigné,  —  dont  je  n'ai  point  parlé,  parce  que  les 
premières  Lettres  de  Mme  de  Sévigné,  n'ayant  vu  le  jour 
qu'en  1725  ou  même  en  1734,  et  les  Mémoires  de  Saint-Simon 

qu'en  1824,  leur  influence  n'est  point  sensible  dans  l'his- 
toire 2,  »  Il  avouait  du  reste,  en  note,  que,  dans  une  his- 
toire plus  détaillée,  il  parlerait  des  lettres  de  Mme  de 

Sévigné,  mais  «  aux  environs  de  1734  »,  et  qu'il  «  y  ratta- 
cherait cette  émulation  de  correspondance  dont  on  voit  en 

effet  qu'à  partir  de  cette  date,  un  grand  nombre  de  f(;mmes 
d'esprit  se  piquent  ».  Mais  n'auràit-il  pas  pu  dire  quelque 

1.  Manuel,  p.  vi. 

2.  Il  n'a  rien  dit  non  plus  de  Calvin;  mais  c'csl  là,  je  crois,  un 
oul)li  involontaire,  car  il  a  parlé  de  lui  dans  le  Discours. 

8 
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chose  diiiuiloguc  de  Sainl-Simon?  et  rinlliience  de  ce 

dernier,  si  elle  n'est  point  capitale,  n'est-cUe  pas  assez 
reioniiaissai)le  pourtant  dans  la  formai  ion  de  l'idéal 
ronianliciue"?  Ht  enfin,  quand  ni  Mme  de  Sévigné,  ni  Saint- 

Simon  n'auraient  exercé  aucune  espèce  d'action,  et  ne 
devraient  jamais  en  exercer,  —  la  méthode  évolutive  doit, 

semble-t-il,  réserver  aussi  l'avenir,  l'éventualité  d'influences 

ultérieures,  et  ce  qu'un  philosophe  appellerait  les  droits 

des  «  futurs  contingents  »,  —  n'ont-ils  pas  mérité,  du  droit 
de  leur  génie  d'écrivain,  de  n'être  point  proscrits  d'une 
histoire  de  notre  littérature  nationale? 

Ah  !  n'exilons  personne!  Ah!  l'exil  est  impie! 

Les  exceptions,  dit  le  proverbe,  confirment  la  règle.  Et 

l'histoire,  comme  la  nature,  comme  la  vie  même,  qu'elle  a 

la  prétention  d'imiter,  l'histoire  doit  comporter  des  excep- 
tions, —  surtout  eu  faveur  des  écrivains  de  génie. 

Mais  qu'importent  ces   objections  et  ces  chicanes  I   Le 
Manuel  de  Vhistoire  de  la    lilléraliire  française  n'en   est  pas 
moins  un  chef-d'œuvre.  Et  puisque  Ferdinand  Brunctière 

n'a  pas  eu  le  lemi)s  d'achever  lui-même  la  grande  Histoire 

,    de  la  iiUérature  française  classique  qu'il  avait  entreprise,  et 
/    dont  le  Manuel  n'était  qu'une  première  esquisse,  —  «  il 

n'osait   dire   la   promesse  »,  sentant    déjà    peut-être    ses 

forces  limitées  et  sa  vie  mesurée,  —  il  faut  se  féliciter  qu'il 
y:  ait  pris  la  peine  de  condenser  en  ce  livre  si  riche  de  sub- 

^      stance  toute  son  expérience  de  critique  et  d'historien  litté- 

raire. J'ose  dire  que,  dans  cet  ordre  d'idées  et  de  recher- 
ches,   rien    d'aussi   considérable   n'avait  paru   en   France 

dcp\iis  la  Lilléralare  anglaise  de  Taine. 

«  J'admire  donc  Darwin  et  Auguste  Comte,  écrivait  Bru- 

nctière un  peu  plus  tard.  Je  les  admire  si  fort  qu'après 
avoir  employé  quelque  trente  ans  de  ma  vie  à  me  les  «  con- 

vertir en  sang  et  en  nourriture  »,  selon  le  mot  d'un  vieil 
auteur,  j'ai  formé  le  projet  d'en  employer  le  reste  à  tirer 
de  VOricfine  des  Espèces  et  du  Cours  de  philosophie  posiiive  les 

moyens  d'une  apologétique  nouvelle,  qu'on  trouvera,  je  le 
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s  lis  l)i('ii,  aussi  liasardeusc  que  nouvello,  mais  dans  l'avt'iiir 

(if  laquelle  je  ue  uicts  ceiuMulaul  pas  inoius  d'espoir  cpie 
d  '  conliauce.  "  Ht  il  ajoulail  : 

(ta  a  siiuveul  loué  lEglise  calliuliipii'  de  la  faculté  qu'elle 
p  issédait,  seule  au  uionde  cl  dans  riiistoire,  d'absurher  la 
\)  ii|iarl  de  ses  jn'opres  hérétiques,  —  et  on  entend  par  là  ceux 

qai,  dans  une  autre  Église,  telle  que  l'Anglicane  ou  la  Uusse, 
n'auraient  jamais  pu  concilier  leur  opinion  personnelle  avec 
létroitesse  du  symbole  et  la  rigueur  de  la  discipline.  Le  mument 

approche  où  une  nouvelle  apologélitjue  non  seulement  n'aura 
plus  rien  à  craindre  de  ses  plus  éuiincnts  contradicteurs,  mais 

les  absorbera,  connue  l'Eglise  a  l'ail  de  ses  hérétiques,  et  où,  de 
leurs  aveux,  et  même  de  leurs  objections,  nous  verrons  surgir 
A^  nouvelles  raisons  de  croire....  Si  la  méthode  a  été  jadis 

indiquée  par  le  cardinal  Newman,  ses  elîels  suflisent,  depuis 

un  demi-siècle,  à  en  prouver  toute  la  fécondité.  C'est  ce  que  je 
prendrai  la  liberté  de  rappeler  à  tous  ceux  que  ce  titre  :  les 
H  lisons  aclueUes  de  croire  a  un  peu  émus.  Et  si,  par  hasard,  je 

ne  les  avais  pas  convaincus,  je  les  supplie  de  songer,  en  ce  cas, 

qu'en  dépit  de  l'orateur  ou  de  l'historien  (pii  l'explique  mal,  une 
méthode  n'en  conserve  pas  moins  toute  sa  valeur;  (ju'à  des 
nécessités  nouvelles,  il  faut  opposer  de  nouveaux  moyens  de 

défense  ou  d'action  ;  et  que  la  Icnlalive  a  en  saurait  être  dange- 

reuse, lorsque  l'on  déclare  haulemenl  que,  pour  en  être  l'auteur, 
on  ne  s'en  croit  pas  d'ailleurs  le  juge  ̂ . 

Cette  œuvre  d'apologétique  chrétienne  fut,  pendant  trois 

ou  quatre  ans,  —  1900-1904,  —  l'œuvre  non  pas  unique, 

—  il  n'a  jamais  été  l'homme  d'une  occupation  unique,  — 
mais  capitale  de  sa  vie.  Elle  était,  à  dire  vrai,  le  prolon- 

gement tout  naturel  de  son  activité  antérieure.  Il  avait, 

nous  l'avons  dit,  un  tempérament  d'apôtre.  II  le  mani- 
festait même  en  matière  littéraire.  II  était  incapable  de 

garder  pour  lui  seul,  de  ne  pas  communiquer  aux  autres 

les  «  vérités  »  qu'il  avait  découvertes,  et  dont  il  avait  per- 
sonnellement éprouvé  la  solidité  et  la  justesse.  Avant 

même  d'être,  ou  de  se  dire  «  chrétien  »,  il  était  déjà  apo- 
logiste. Telles  études  de  lui  sur  les  Bases  de  la  croyance,  ou 

1.  Discours  de  combat,  t.  n,  p.  3-4,  note. 
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sur  le  Calliolicisine  aux  Elals-Unis  ',  sont  (h\jà  des  «  inlroduc- 
lious  à  la  vie  dôvole  ».  Le  titre  iiièiue  (luil  avait  clioisi 

|iuur  désigner  la  suite  de  ses  conférences  sur  des  «  ques- 
tions actuelles  »,  Discours  de  combat,  —  il  aimait  ces  titn  s 

•  jui  sentent  la  poudre,  —  indiquait  clairement  son  intention 
iW  roiiiprt"  dt's  lances  en  faveur  de  cerlaines  idées  sociales 

et  religieuses.  11  faut  ajouter  qu'il  était  vivement  encou- 
ragé dans  cette  attitude  parles  événements  contemporains. 

1.  idée  de  patrie  traversait  alors  en  France  une  crise  qui 

n'est,  hélas!  point  encore  terminée,  et  qui  alarmait  pro- 
fondément son  patriotisme.  Il  se  lança  dans  la  mêlée  avec 

sa  décision  et  sa  fougue  habituelles;  il  écrivit  des  articles 

et  prononça  des  discours  qui  lui  valurent  des  «  haines 

vigoureuses  »  et  de  tenaces  rancunes;  il  déclarait  si  for- 

tement que  l'idée  religieuse  et  l'idée  nationale  sont  indis- 
solublement liées  qu'on  put  accuser  son  catholicisme 

naissant  d'être  une  des  formes  de  son  patriotisme.  Il  n'en 
était  rien  au  fond  ;  et  quand  la  poussière  de  la  lutte  fui  un 

peu  tombée,  quand,  d'autre  part,  son  adhésion  intérieure 
au  dogme  fut  entière,  on  vit  bien  qu'il  faisait  reposer  sa 
croyance  sur  des  raisons  plus  générales  et  plus  hautes  que 

l'utilité  sociale  et  l'intérêt  patriotique.  L'homme  d'action 
(juil  n'avait  jamais  cessé  d'être  se  fit  alors  plus  directement 
et  plus  complètement  apologiste. 

Deux  volumes  de  Discours  de  combat,  —  les  deux  derniers, 

—  quelques  études  fragmentaires,  et  surtout  un  livre  sur 
rutilisation  du  Positivisme,  qui  formait  la  «  première  étape  » 

«sur  les  chemins  de  la  croyance»,  —  les  deux  autres  auraient 
en  pour  titre  les  Difficultés  de  croire  et  la  Transcendance  du 

christianisme  -  :  —  voilà  de  quoi  se  compose  cette  œuvre 

1.  lleciieillics  dans  Questions  actuelles. 
2.  Le  second  volume  a  au  moins  été  esquissé  dans  une  ennférence 

prononcée  à  Anislenlain  en  i904  sur  les  Dtfjiculti's  de  croire,  et  (|ui  a 
été  recueillie  dans  la  dernière  série  des  Discours  de  combat.  Dans  ma 
brochure  de  Notes  et  souvenirs  sur  Ferdinand  Drunetière  (Paris,  Bloud, 

1907),  j'ni  puhlié  quelques  paj^es  fort  curieuses  qui  devaient  faire 
partie  de  ce  second  volume.  Enfin,  il  faut  joindre  au  volume  sur 
CtUilisalion  du  positivisme  la  Défense  que  Brunetièrc  en  a  présentée 
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d'apologétique;  œuvre  inat-licvée,  par  cons«^(itioiit,  ol  ;H 
peine  esqnisst'o,  ̂ pron  ne  saurait  (ioiic  jucrer  clans  son 
ensemliie,  mais  tiont  on  pciil  enti-cvoir  le  dessein  et  saisir 

l'esprit.  Elle  consiste  essentiellement,  et  conformément  à 

la  vieille  tradition  chrétienne,  — car,  depuis  qu'il  existe, 
le  christianisme  n'a  jamais  t'ait  autre  chose  que  d'  «  uti- 

liser »  les  philosophies  prol'anes,  le  platonisme  avant 
Albert  le  Grand  et  saint  Thomas,  et  l'arislolélisme  après 
eux,  —  elle  consiste  à  incorporer  à  la  doctrine  catholique 

et  à  l'apolopfétique  tout  ce  qu'on  peut  trouver  de  bon  et 
d'assimilaltle  dans  les  autres  doctrines;  à  dégager  plus 

particnlièrernent  du  pessimisme,  de  l'évolutionnisme  et  du 

positivisme  «  l'àme  de  vérité  »  qu'ils  renferment,  et  à  en 
enrichir  la  conception  chrétienne  du  monde  et  de  la  vie. 

L'avenir  seul  pourra  dire  si  celte  tentative,  pour  laquelle 

certains  champions  de  l'orthodoxie  intransigeante  se 
montrent,  en  ce  moment-ci,  fort  sévères,  mérite  toute  la 

confiance  que  son  auteur  fondait  sur  elle.  Les  contem- 
porains de  saint  Thomas  lui-même  avaient  le  droit  de 

croire,  —  et  ils  en  ont  largement  usé,  —  que  tout  essai  de 
conciliation  entre  la  pensée  aristotélicienne  et  le  dogme 

chrétien  était  voué  à  un  échec  irrémédiable  :  en  fait,  Aris- 

lole,  le  véritable  Aristote  n'est-il  pas  beaucoup  plus  loin 

du  catholicisme  qu'un  Auguste  Comte,  par  exemple,  ou  un 
Kanl?  En  apologétique,  comme  en  religion,  la  foi  ne  jus- 

tifie pas  sans  les  œuvres,  —  et  sans  le  succès. 

VI 

Ferdinand  Brunetière  venait  d'achever  son  Utilisation  du 
Positivisme,  et  il  se  préparait  à  de  nouveaux  Discours  de 

combat,  quand  le  mal  qui,  depuis  de  longues  années,  le 

minait  sourdement,  s'aballil  sur  lui  pour  ne  le  plus 
quitter.  On  sait  quel  héroïsme  et  quelle  activité  il  déploya 

dans  la  ncvuc  laliiic  du  25  déeeml)ri'  1904,  en  réponse  à  un  article  de 
M.  Faguet.  réponse  (|ui  a  été  réitnprimée  dans  le  livre  posthume 
intitulé  LcUres  de  coiubul,  I^errin,  1011. 
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pi'iKl.iiif  ros  deux  annû»^s  de  Icnlc  agonie  physique  et 

iiioiide.  Tout  d'abord,  reprenant  une  idée  qu'il  avait  sou- 
vent e\|iriniée,  et  qui  senilile  lui  avoir  été  de  longue  date 

familière',  il  songea  à  construire  son  Porl-Hoyal  :  c'était 
une  vaste  étude  sur  Y  Encyclopédie  et  les  Encyclopédistes,  dont 

il  avait  lentement  amassé  tous  les  matériaux,  et  qu'il  se 
proposait  d'essayer  dans  une  série  de  conférences.  Pros- 

crit des  chaires  officielles,  pour  cause  d'hélérodoxie,  il 
avait  aisément  retrouvé  une  tribune  et  un  public.  11  no 

put  traiter  que  la  première  partie  du  sujet  (pi'il  avait 
choisi,  les  Origines  de  l'esprit  encyclopédi(iue.  C'en  fut  assez 
pour  nous  faire  pressentir  que  le  livre  qui  sortirait  de  ce 
cours  eût  été  une  très  belle  œuvre.  Plus  fortement  cons- 

truit que  le  Port-Royal  de  Sainte-Beuve,  aussi  curieusement 
fouillé  et  documenté,  et  peut-être  même,  dans  sa  manière 

plus  oratoire,  aussi  dramatique  et  aussi  vivant,  le  livre  n'eût 
pas  eu  une  moindre  portée  pliiloso[)Iiique  et  morale.  Taine 

aimait  à  féliciter  Sainte  Beuve  d'avoir  «  écrit  la  psychologie 

du  Port-Boyal  -  ».  L'étude  sur  l'Encyclopédie  aurait  pu  mé- 
riter un  éloge  identique.  Ce  qui  en  eût  fait  l'intérêt  profon- 

dément humain  et  toujours  artuel,  c'est  qu'elle  eût  été,  dans 
son  fond,  l'illustration  par  l'histoire  d'une  véritable  psjc/io- 
logie  de  Vincroyance.  Et  les  notes,  malheureusement  trop 

brèves,  où  Brunetière  a  résumé,  après  coup,  ses  huit  pre- 

mières leçons,  ne  nous  laissent  aucun  doute  à  cet  égard '. 

1.  Je  lis  dans  un  arlicle  daté  du  1")  aoùl  1882,  et  non  rccupilli  en 
volumo,  sur  des  I^nhlications  récentes  sur  le  W  III"  siècle,  ces  lignes 
caraclérisliques  :  »  Il  y  aura  des  choses  neuves  à  dire  des  philosophes 

cl  de  V Encyclopédie,  tant  que  nous  n'aurons  pas  reconquis  la  Iran- 
(|uillilt'  d'esprit  qu'ils  nous  ont  enlevée.  ■>  Cf.  encore  ISouvellcs  Ques- 

tions de  criliiiue,  p.  4G-47,  la  brochure  intitulée  la  Moralité  de  la  doc- 

trine évolativi;,  p.  2,  note,  et  le  grand  nombre  d'articles  consacrés 
jusque  vers  181)0,  dans  la  Revue  des  Deux  Mondes,  au  xvin"  siècle.  — 
Dans  une  lettre  ù  son  frère,  datée  du  8  mai  1880,  lîrunetière  parle 
de  «  son  livre  sur  V Encyclopédie,  (]ui  clopin  dopant  va  son  train  ». 

(A'/ie  Correspondance  inédite  de  Ferdinand  Brunetière,  avec  préface  et 
notes  de  Charles  Urunelière,  Vannes,  Lafolye,  1910,  p.  16) 

2.  De  V Intelligence,  12'  édit.,  t.  I,  p.  21. 
3.  Ces  notes  ont  été  réimprimées  dans  le  volume  posthume  intitulé 

Éludes  sur  le  .WIII'  siècle.  Hachette.  1011. 
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Co  fut  sa  dernière  eampaprao  oratoire.  Forcé  de 
renoncer  à  la  parole^i^iibliqne,  ce  qui  fuL^a  i)assion 

niaUrcsse  peut-être,  il  revint,  sans  du  reste  s'y  renfermer 

d'une  manière  exclusive,  à  la  critique  et  à  l'histoire  litté- 
raire. La  «  criti(iue  de§  livres  du  jour»  lui  avait  toujours 

paru  l'une  des  tâches  essentielles  du  vrai  critique.  «  Nous 
ilevons,  écrivait-il  à  la  veille  de  sa  mort,  nous  devons  tou- 

jours tenir,  dans  la  mesure  de  nos  forces,  loaie  l'étendue  du 
clavier,  et  nous  conserver,  si  je  puis  ainsi  dire,  en  état  de 
parler  de  Tristan,  aussi  bien  que  de  la  Courtisane  et  du 

jeune  M.  Arnyvelde  :  ...  notre  autorité  et,  qui  plus  est, 

notre  ouverture  intellectuelle  en  dépendent.  »  Et,  conformé- 

ment t'i  ce  princii)e,  on  sait  avec  quelle  abondance,  vers  la 
lin  do  sa  vie,  il  multipliait  les  articles  sur  les  sujets  les  plus 

divers.  Il  aimait  d'ailleurs  cette  forme  de  la  production 
littéraire,  et  peut-être,  lui  qui  était  si  capable  d'écrire  des 
livres,  peut-être  a-t-il  sacrifié  à  ce  goût  plus  d'une  œuvre 
considérable  que,  mieux  que  personne,  il  aurait  su  mener 

à  bonne  fin.  D'autre  part,  il  se  trouvait  progressivement 
ramené  à  ce  qui  avait  été  sa  vocation  première  par  le  peu 

d'encouragement  qu'il  rencontrait  tout  autour  de  lui  pour 
le  rôle  qu'il  aurait  voulu  jouer  en  matière  religieuse. 
Avec  cette  promptitude  d'oubli  et  celte  facilité  d'ingrati- 

tude qui  caractérisent  certains  milieux,  et  certaines  âmes, 

un  trop  grand  nombre  de  ceux  qui  l'avaient  acclamé  et 
exploité  naguère  lui  manifestaient  maintenant  une  défiance, 
cl  même  une  hostilité  qui  revêtaient,  j)arfois,  des  formes 

bien  désobligeantes.  Il  en  souffrit  cruellement.  «  Faisons 

de  la  littérature!  »  s'écriait-il,  non  sans  amertume.  Mais  il 

ne  pouvait  s'empêcher  d'intervenir  encore,  de  temps  à 
autre,  dans  les  graves  questions  qui,  depuis  une  dizaine 
d  années,  sollicitaient  sa  curiosité  et  entretenaient  son 

ardeur  d'apostolat.  On  n'a  pas  oublié  son  article  sur 
Joseph  de  Maislre  et  le  livre  «  Du  Pape  »,  et  le  livre  qu'il 
écrivit  en  collaboration  sur  Saint  Vincent  de  Lérins^;  on  a 

).  Sainl    Vincent  de   Lérins,  par  F.    Brunelière  et  P.  de  I^abriollc, 
1  vol.  de  la  collection  la  Pensée  civélienne  (Paris,  Bloud,  lUOO).  Fer- 
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iiKJÏns  oublié  encore  son  article  :  Quand  la  séparation  sera 

volée,  et  la  fameuse  Lellre  aux  évêques.  L'hiver  même  où  il 
luonrut,  il  se  proposait  d'écrire  son  livre  projeté  sur  les 
lUfJiculIcs  de  croire.  Xi  les  suspicions,  ni  les  aigres  cri- 

li(pi('s,  ni  mi'ine  les  injures,  si  elles  l'attristaient  quelque- 
lois,  ne  le  décourageaient  donc,  et  ne  pouvaient  le 

détourner  de  ce  qu'il  considérait  comme  son  impérieux 
(levoii-  de  Français  (^t  de  chrétien. 

Mais  les  Lettres  consolatrices,  aux  heures  donlourciisos 

et  assombries  qui  se  multipliaient,  hélas!  lui  offraient  un 
refuge.  Il  avait  promis  à  un  éditeur  américain  un  livre 

sur  lîalzac.  Ce  lui  fut  une  joie  de  l'écrire  i)endant  l'été  de 

l'JOo.  C'est  la  seule  «  monographie  »,  — j'entends  la  seule 
((  monographie  »  détaillée,  —  et  l'un  des  rares  «  livres  » 
que  nous  lui  devions.  Quelque  peu  montée  de  ton  à  mon 

gré,  —  que  les  balzaciens  »  me  pardonnent  ce  blasphème  : 

mais  peut-on  historiquement  admettre  que  l'on  doive 
immoler  à  celle  de  Balzac  l'influence  de  Chateaubi'iand  '? 
—  un  peu  trop  perpétuellement  batailleuse  aussi,  cette  Élude 

n'en  est  pas  moins  l'une  des  plus  fortes  œuvres  de  critique 
qui  aient  vu  le  jour  dejiuis  les  mémoraI)les  pages  de  Taine 

sur  le  même  sujet.  Elle  est  d'une  hauteur  de  vues,  d'une 
él('ndu(î  d'information,  d'une  beauté  et  d'une  puissance  de 

(liihind  lîriinotière  ne  s'est  pas  contenté  d'écrire  pour  ce  volume 
une  imi)orlante  Préface  :  il  a  mis  la  main  à  la  traduction  du  Coinino- 
nilorium. 

1.  Cette  observation  avait  i;té  présentée  à  Hrunetiére  de  son  \ivant 

même,  et,  plus  docile  à  la  critique  qu'on  ne  le  croit  {généralement, 
il  y  avait  fait  droit.  «  11  (Balzac)  nous  apparaît  donc,  avait-il  écrit, 
comme  l'un  des  écrivains  (|ui,  en  France,  au  xi.\°  siècle,  auront 
exercé  l'action  la  plus  profonde,  et  à  la  distance  où  nous  sommes 
(le  lui  et  de  ses  contemporains.  Je  n'en  vois  guère  plus  de  (jualre  ou 
cinq  dont  on  puisse  dire  (juc  l'influence  ait  rivalisé  avec  la  sienne. 
Il  y  a  Sainte-Heuve,  il  y  a  IJalzac,  il  y  a  Vi(;tor  Ihipo;  il  y  a  Auguste 

Comte....  "  Kt  l'on  |>eut  lire  encore  ce  passage  à  la  pape  309  du  livre. 
Quand  Ferdinand  Brunetière  publia  ce  dernier  cha|>itre  dans  la 
Hevuc  des  Deux  Mondes  du  15  mars  1906,  je  me  permis  de  protester, 

et  de  dire  que  l'auteur  du  Génie  du  Christianisme  ne  méritait  point 
|u;ut-étre  qu'on  le  sacrifiât  à  l'auteur  d'Eugénie  Grandet.  La  protesta- 
lion  fut  entendue;  et  on  lit  en  elTet  dans  la  Revue  (p.  339)  :  «  11  y  a 
Chaleaubiiand,  il  y  a  Sainte-Beuve...  ». 
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(•instruction  on  i^l'orcheslrnlion,  —  le  mot  est  d'Édoniud 

H(h1  ',  —  d'une  orifjfinalité  de  mélhode  et  de  pensée,  d'un 
mouvement  enfin  qu'on  ne  saurait  trop  admirer.  Toujours 
HdMe  à  ses  théories,  l'unique  objet  de  Brunetiùre  est  de 

délinir,  d"e\pli(pier  et  de  caractériser  »  Vœuvre  de  Balzac; 
t  t  c'est  merveille  de  voir  comment  h  ce  dessein  essentiel  il 
subordonne,  —  et  fait  servir  en  même  temps,  —  tout  ce 

([u'il  sait  du  grand  romancier,  de  sa  vie,  de  la  biblio- 
graphie de  ses  livres,  des  jugements  critiques  qui  ont  été 

successivement  portés  sur  eux,  enlin  de  l'histoire  générale 
du  roman  et  de  la  littérature  du  xix''  siècle.  Étudié  ainsi 

en  lui-même,  et  dans  les  circonstances  qui  l'ont  «  condi- 
tioiuié  »,  le  roman  de_Balzac  nous  apparaît  avec  ses  carac- 

tères propres,  c'est-à-dire  avec  ceux  ((ui  le  différencient  de 
tous  les  autres  romans  ses  devanciers  et  ses  contempo- 

rains :  nous  en  comprenons  la  signification  historique,  la 
valeur  esthétique  et  la  portée  sociale;  nous  en  saisissons 

la  vraie  «moralité  »,  —  les  pages  que  Hrunetière  a  écrites 
là-dessus  sont  peut-être  les  plus  pénétrante.s  du  livre  tout 

entier,  —  nous  en  mesurons  enfin  l'influence.  Et  conduits 

par  un  guide  que  la  minutie  du  détail  érudit  n'empêche 
jamais  de  voir  et  d'endjrasser  les  ensembles,  nous  sommes 

allés,  en  quchiue  sorte,  jusqu'au  fond  d'une  personnalité 
littéraire  extrêmement  riche  et  forte,  et  nous  l'avons  exac- 

tement «  située  »  dans  l'histoire  du  genre  et  dans  l'histoire 
de  l'art. 
A  tous  ces  mérites,  il  en  faut  joindrez  un  autre  (pii 

explique  peut-être  l'intime  préférence  que  de  fort  bons 
juges  semblent  avoir  pour  ce  petit  livre.  Si   Brunctière  a 

1.  Dans  un  articlo  sur  \e  Balzac,  à  propos  duciuel  Brunctii-re  ('cri- 

vil  il  l'auleur  ces  |)aroIes  à  retenir  :  «  Vous  avez  dit,  en  parliculier, 
sur  l'effort  d' orclieslralion  ou  do.  composition  que  le  livre  représente,  et 
que  vous  avez  su  voir,  des  clioses  que  l'on  n'avait  pas  dites;  et, 
avec  notre  sol  amour-propre  d'auteur,  je  me  deniandais  (iuei(|uefois 
si  je  mourrais  avant  de  les  avoir  lues  ou  entendues.  C'est  (ju'aussi 
bien,  là  peut-(Hre  aura  été  mon  i)rincipal  elTort,  et,  plus  baudclairicn 

qu'on  ne  s'en  doute,  jaurai  dépensé  mon  labeur  à  la  recherche  et  à 
l'expressiori  de  ces  currcsjjuitdances.  » 
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U/U'l'LUc  Balzac  avec  laiit  d'onlhoiisiasme  cl  avec  yino  cha- 
leur de  sympalhic  si  coiumiinicalivc,  c"esl  (m'il  y  avait 

ciiti'o  le  grand  écrivain  et  son  critique  de  secrètes  aflinilés 
électives.  lirunelièrc  était  un  puissant,  comme  Balzac,  cl, 
comme  lui,  un  infatigable  ouvrier  de  Lettres,  tout  entier 

absorbé  par  son  ccuvre,  vivant  d'elle  et  ne  vivant  qu'en 
elle,  intarissable  en  projets  de  toute  sorte,  dépensant  géné- 

reusement et  sans  compter,  en  discours,  en  articles,  en 

livres,  en  idées  prodigalement  semées,  toute  la  verve  qu'il 
sentait  en  lui.  Il  fut  ainsi  jusqu'au  bout,  par  besoin  inlas- 

sable de  produire,  de  répandre  sa  pensée,  d'agir  sur  les 
esprits  par  la  parole  et  par  la  plume.  On  a  pu  dire  de 

Sainte-Beuve,  si  fécond  lui  aussi,  qu'il  ne  se  sentait  à  l'aise 
pleinement  à  l'aise,  qu'avec  les  écrivains  de  second  ordre, 
un  Bourdaloue,  un  Du  Bellay,  par  exemple  :  ceux-là,  en 
effet,  il  les  embrasse  tout  entiers;  il  entre  sans  effort  et 

comme  de  plain-pied  dans  leur  intimité;  rien  en  eux  ne  le 

dépayse;  il  est  par  excellence  l'homme  des  «  coteaux 
modérés  »;  les  hauts  sommets,  les  vastes  horizons  décon- 

certent et  offusquent  son  regard;  il  est  surtout  un  incom- 
parable critique  des  minores.  Rien  de  tel  chez  Brunetiére. 

Non  qu'il  n'ait  su  rendre  justice  aux  auteurs  de  second 

plan,  et  Sainte-Beuve  lui-même  n'a  pas  mieux  parlé  de  Du 
Bellay  et  de  Bourdaloue.  Mais  ces  minores,  il  les  étudie 

d'un  peu  haut,  si  je  puis  dire.  Au  contraire,  toute ^a_sjni- 
palhie  insUnpti.YC--et--toute  son  admiration  vont  aux  très 

grands  écrivains,  à  ceux  qui  ont  reçu  en  partage  la  fécondité 
et  la  force*.  Ceux-là,  il  les  comprend  et  il  les  pénètre 

de  part  en  part.  Souvent  môme,  il  les  devine  :  il  n'a  besoin 

d'aucun  effort  pour  s'élever  jusqu'à  eux.  Quelque  sévère 
qu'il  soit  parfois  pour  leur  œuvre  et  leur  action,  il  leur 
sait  gré,  au  fond,  d'être,  à  leur  manière,  des  «  forces  de  la 

nature  ».  l'n  Voltaire  lui-même  ne  lui  inspira  pas  moins 

1.  Dans  soii  Manuel,  il  protestait  par  exemple  (p.  109)  contre 

«  l'abus  qu'il  y  aurait  à  faire  de  La  Rochefoucauld  un  grand  écri- 
vain ».  «  Un  grand  écrivain,  déclarait-il,  est  toujours  abondant, 

et  plus  varié,  surtout  plus /ccond,  ijuc  ne  l'a  été  La  llocliefoucauld,  » 
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d'admiration  que  de  colère  ̂   Les  rudesses  de  sa  criliqiie\   ̂   fU 
sont  une  des  formes  de  son  respeet,  et  les  familiarités  qu'il      ;   t^^ 
prcnii  à  l'égard  de  ces  maîtres  sont  une  marque  de  son  | 
estime.  Il  a  dit  aussi  quelques  dures  vérités  à  Balzac;  mais 

Balzac  n'en  sort  pas  moins  grandi  de  l'étude  que  Brunc- 
tière  lui  a  consacrée.  C'est  encore  une  fois  que  rijisloricn 
s  iliiailjlans  le  romancier  un  de  ces  grands  hommes  de 
I  ,-\trn<  pnmmAjLlGs  aimait,  et.  au  fond,  comme  il  était  lui- 

même^    A4î^    t-i^-i  <^f  C^n,'  <^i^x  i^^e    / 
Il  semblait  que  de  si  hautes  et  si  rares  qualités  de  cri--c 

tique  dussent  trouver  leur  naturel  emploi  dans  une  œuvre   -^ 

de  plus  longue  haleine,  dans  une  vaste  Histoire  de  la  litté- 1       ̂  

rature  française  qui  répondît  aux  e.vigences  nouvelles  des    ̂ ^Z- 
esprits  contemporains.  Par  toutes  ses  études  antérieures,  jLzaU/^ 

par   son   enseignement    à    l'École   normale,   par    le   tour 
essentiellement  constructif  de  son  esprit,  Ferdinand  Bru- 
nrlière  était  admirablement  préparé  à  une   lâche  de   ce 

genre.  Il  paraît  (•cpendant  avoir  longtemps   hésité  à  s'y 
vouer.  "-U  a  4>rc5que  sufti,  écrivait-il  en  1883,  il  a  presque 
suffi  à  M.  Désiré  Nisard  de  lire  nos  grands  écrivains,  pour 
écrire  cette  classique  Histoire  de  la  littérature  française,  dont 

la  beauté  d'ordonnance  et  la  rare  perfection  de  forme  ont 
découragé    ceux-là    même   qui ,    sentant    bien   qu'il    y    manque 
quelque  chose,  eussent  été  tentés  de  la  recommencer^.   »  Et  à 
quatorze  ans  de  là,  en  1897,  dans  la  Préface  de  son  Manuel, 

il  n'osait  encore,  nous  l'avons  vu,  «  promettre  »  au  public 

de  lui  donner  cette  Histoire.  11  s'y  décida  enfin,  et,  en  1900, 

quelques  fragments  de  l'œuvre  projetée  paraissaient  dans 
Isl  Revue  des  Deux  Mondes.  Mais  il  eut  soin  de  limiter  son 

effort,  et  ce  fut,  non  pas  une  Histoire  générale  de  la  littérature 

française  qu'il  annonça,  mais  simplement  une  Histoire  de 
la  littérature  française  classique.  Il  estimait  du  reste,  et  non 

1.  On  peut  voir  pour  s'en  ronvaincre  les  très  beaux  fragments 
d'un  livre  inachevé  sur  Voltaire  que  l'un  des  plus  dislin-rués  élèves 
de  Brunetière,  M.  Joseph  Bédier,  a  publiés  dans  la  Revue  des  Deux 

Mondes  cl  réimprimés  dans  le  vulunu!  inlilulé  Éludes  sur  le  XVllI'  siècle, 
par  F.  Bruncliére,  llnchellc,  t'Jll. 

2.  IS'ouvelles  Questions  de  critique,  p.  4C. 
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Siiiis  liiison,  que  la  lilléralurc du  nioyen  Age,  la  lillf'rature 

classique  et  la  litti'-iatuic  moderne,  «  don!  le  romantisme 
a  livré  la  première  hatiùlle  »,  formaient  l)ien  trois  littéra- 

tures sjiccessivçs  et  différentes  <<  doni  l'imité  de  lanij^ne 

fait  l'unique  liaison  ̂   ».  Et,  dans  ces  conditions,  il  était 
très  naturel  qu'il  s'appliquût  à  celle  de  ces. trois  littéra 
turjisjiu4l_ connaissait  le  nii_eux,  et  dont,  aussi  bien,  révo- 

lu Ijon  filait  couiplètenient  achevée. 
Cette  grande  Histoire  devait  comprendre  cinq  gros 

volumes.  Le  premier  iia  même  pas  été  actievé.  Deux  fasci- 

cules sur  trois  ont  été  pul>liés  par  l'auteur  lui-même  :  il 
travaillait  au  troisième  quand  il  mourut.  Il  faut  souhaiter 

qu'on  nous  donne,  sous  une  forme  ou  sous  une  autre,  la 
suite  et  la  fin  de  cette  Histoire,  dont  «  chacune  îles  parties 

a  été  professée  à  l'École  normale  -  ».  Telle  qu'elle  est 
aujourd'hui,  dans  son  état  d'inachèvement  et  presque 
d'ébauche,  elle  s'impose  à  l'attention  et  à  la  critique;  et  je 
sais  des  amis  delà  pensée  de  Ferdinand  Brunetière  qui, 

de  toutes  les  œuvres  qu'il  avait  entreprises,  regrettent  sur- tout cette  dernière. 

En  com])osant  son  Manuel,  Brunetièi-e  songeait  à  rivaliser 
avec  le  IJossuct  du  Discours  sur  l'Histoire  universelle  ;  en  éci'i- 

vant  son  Histoire,  le  modèle  qu'il  avait  en  vue,  c'est  l'His- 
toire des  Varialions.  Ce  qu'il  admirait  particulièrement  dans 

ce  livre  célèbre,  c'est  l'heureuse  et  triomphante  audace 
qu'avait  eue  l'auteur  «  d'atteler  à  trois  ou  à  cpiatre»,  et  l'art 
souverain  avec  lequel  il  avait  su  faire  marcher  de  front  le 

1.  iXouvelles  Qtwslions  de  critique,  p.  191,   192. 

2.  Le  meilleur  moyen  qu'il  y  aurait  de  réaliser  ce  vœu  serait  sans 
doute,  a  l'aide  des  notes  du  professeur  et  des  élèves,  de  restituer 
purement  et  simplement  le  cours,  tel  (ju'il  a  été  [)rofessé.  Assuré- 

ment, cette  restitution  ne  vaudra  pas  la  rédaction  définitive  :  car 

Brunetière,  très  difllcile  pour  lui-même,  se  corrigeait  et  améliorait 
son  texte  jusqu'au  dernier  moment,  —  par  exemple,  le  Rabelais 
publié  dans  la  Jievue  a  été  refait  pour  le  volume;  —  mais,  enfin, 

nous  aurions  au  moins  là  un  certain  état  de  sa  pensée.  L'ui\  des 
meilleurs  élèves  de  Ferdinand  Ihunelière,  M.  Gustave  Michaul,  s'est 
chargé  de  compléter  et  d'achever  le  volume  consacré  au  xvT  siècle 
el  c'est  ainsi  (pi'il  a  compris  sa  lâche. 
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K'cit,  dos  l'ails,  lodéveloppcment  des  caractèivs,  lo.vposilioii 
des  idées  et  la  discussion  des  doclriiies.  Le  secrel  de  celte 

composition  organique  et  vivante,  15runetière  a  essayé  de 

le  ravir  à  son  illustre  devancier,  et  il  semble  bien  qu'il  y 
ait  réussi.  Les  trois  principaux  éléuients  dont  se  compose 

l'évolution  littéraire,  à  savoir  l'évolution  ou  l'histoire  des 

idées,  l'histoire  des  genres  et  l'histoire  des  œuvres,  sont 
ici  mêlés  si  étroitement  et  combinés  en  de  si  justes  pro- 

portions que  chacune  de  ces  histoires  respectives  a  l'air 

(i'iHre  traitée  pour  elle-même,  et  que  la  vive  lumière  dont 
elle  est  éclairée,  loin  de  nuire  à  celle  qui  tombe  sur  ses 

voisines,  lui  prête  un  peu  de  sa  clarté  propre;  la  contra- 
riété des  divers  mouvements,  comme  dans  la  vie  même,  en 

se  compensant  et  en  s'équilibrant  les  uns  les  autres,  finit 
par  se  résoudre  dans  l'unité  d'une  même  «  suite  »  d'his- 

toire; l'artitice  nécessaire  que  présente  toute  exposition 
de  faits  ou  d'idées  se  trouve  ainsi  réduit  au  minimum;  et 
le  <<  discours  »,  —  car  c'est  un  véritable  Discours  continu 
que  toute  cette  vaste  Ilisloire,  —  paraît  re[)roduire  dans 
sa  complexité  ondoyante  et  diverse  tout  le  pêle-mêle  appa- 

rent de  la  vivante  réalité.  Comme  un  habile  conducteur  de 

quadrige  qui,  les  rênes  en  mains,  tantôt  lance  en  avant 

l'un  de  ses  chevaux,  tantôt  le  retient  en  arrière,  modérant 
et  excitant  tour  ù  tour  leur  commune  allure,  et,  les  rame- 

nant toujours  au  terme  lointain  de  la  course,  les  y  pousse 

d'un  môme  élan  :  de  même  ici,  l'historien  littéraire  déroule 
devant  nous  tantôt  telle  série  de  faits  et  tantôt  telle  autre, 

et,  sans  jamais  perdre  de  vue  aucune  d'elles,  les  maintient 
toutes  ensemble  sous  notre  regard,  et,  à  force  d'art  et 
d'ingéniosité,  réussit  à  leur  imprimer  ce  mouvement  inin- 

terrompu, simple  et  com[)lexe  tout  ensemble,  qui  rap- 

proche To'uvre  littéraire  de  la  vie  qu'elle  prétend  imiter. 
Rien  de  plus  malaisé  que  de  «  composer  »  de  la  sorte,  et 
rien,  quand  on  y  réussit,  qui  marque  mieux  la  maîtrise  de 

l'écrivain.  Quand  VHistoire  delà  littérature  française  classique 

n'aurait  pas  la  valeur  de  fond  qui,  comnie  le  Manuel,  et 

quelques  objections  de  détail  qu'on  lui  puisse  adresser,  la 
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rciiil  si  prccieusc  aux  homniosiiii  intHicr,  elle  aurait  encore, 

iiii'iiic  inachevée,  une  valeur  d'arl  telle  qu'il  n'est  que  juste 
de  mettre  cette  valeur  brièvement  en  lumière. 

De  ([uelque  fa(;oii  ((ue  l'on  enleude  Tliisloire  d'une  lill<'-- 
ralure,  il  y  a  une  jiartie  de  la  tàclie  ([u'on  ne  saurail 
éluder  :  c'est  léludc  directe  et  positive  des  œuvres.  Mais 
les  œuvres  dont  la  somme  compose  une  littérature  donnée 

sont  innond>rables  :  lesquelles  doit-on  retenir  délinilive- 
ment  pour  en  parler?  Xous  avons  vu  que  la  méthode  évo- 

lutive fournissait  à  Brunetière  un  moyen  non  pas  infaillible, 
mais  excellent,  de  distinguer  les  œuvres  qui  comptent 

véritablement  dans  l'histoire,  de  celles  qui  ne  comptent 
pas.  Ce  départ  établi,  et  ce  choix  fait,  il  reste  encore  à 

savoir  quel  procédé  adopter  pour  éviter  «  qu'à  voir  défiler 
triomphalement  tant  d'auteurs,  le  sentiment  des  distinc- 

tions et  des  distances  qui  les  séparent  ne  finisse  par  s'y 
abolir  ».  Le  procédé  de  composition  employé  ici  par  Bru- 

netière est  d'une  savante  et  originale  ingéniosité.  Il  est 
fondé  sur  cette  observation  très  juste  que,  parmi  les  écri- 

vains qui  «  comptent  »,  il  en  est-,  —  et  ce  sont  les  plus 
grands,  —  qui  valent  surtout  en  eux-mêmes,  et  par  leur 

œuvre  propre,  et  d'autres  qui  valent  presque  exclusivement 
par  l'œuvre  impersonnelle  et  collective  à  laquelle  ils  ont 
collaboré.  Ces  derniers,  il  y  a  donc  tout  avantage,  —  his- 

torique et  artistique,  —  à  les  absorber  en  quelque  sorte 

dans  les  chapitres  généraux  où  l'on  étudie  les  mouvements 

d'idées  ou  de  faits  auxquels  ils  ont  prêté  l'appui  de  leur 
personnalité  et  de  leur  talent.  C'est  ainsi  que  les  princi- 

paux rei)résentants  de  l'école  lyonnaise,  Maurice  Scève, 
Louise  Labé,  Pontus  de  Tyard,  ont  leur  place  toute  mar- 

quée dans  le  chapitre  consaci'é  aux  Origines  de  la  Pléiade; 
que  les  grands  rhétoriqueurs,  et  Lemaire  de  Belges,  Fran- 

çois P"",  Guillaume  Budé  rentrent  tout  naturellement  dans 
un  chapitre  général  sur  la  Renaissance  en  France.  Le  terrain 

se  trouve  ainsi  déblayé  pour  les  rares  études  d'  «  indivi- 
dualités »  d'écrivains  que  l'historien  a  finalement  réser- 

vées comme  étant  les  grandes  causes  agissantes  de  l'évo- 
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lution  littéraire  :  Marot  cl  Rabelais,  la  reine  de  Navarre 

et  Calvin,  Du  Bellay  et  Ronsaril,  Haïf,  Desporles,  Un 

Bartas  et  Berlaux.  VA  il  s"elïorce  de  proportionner 
chacune  de  ces  études  particulières,  —  il  eût  volontiers  dit 
«  mathématiquement  »,  mais  nous  aimons  mieux  dire 

«  littérairement  »,  —  à  l'importance  respective  que  pré- 
sente, dans  l'évolution  générale,  chacune  des  œuvres 

auxquelles  elles  sont  successivement  consacrées. 

De  celte  suite  de  monographies  se  détachent,  —  ou 

devaient  se  détacher,  —  en  plein  relief,  dominantet  symbo- 
lisant chacune  des  parties  de  cette  histoire  de  la  littérature 

française  au  xvi*^  siècle,  trois  amples  études,  trois  grands 
«  portraits  littéraires  »,  celui  de  Rabelais,  celui  de  Ronsard, 
celui  de  Montaigne.  Les  deux  premiers  seuls  ont  été 

achevés  '.  Ce  sont  d'admirables  pages  de  critique  littéraire. 
L'historien  n'a  qu'une  chose  en  vue  :  définir  avec  la  der- 

nière précision,  caractériser  avec  toute  la  justesse  possible 

l'œuvre  et  le  génie  qu'il  met,  après  tant  d'autres,  sous  nos 
yeux.  Comme  un  peintre  qui,  les  yeux  obstinément  fixés 
sur  son  modèle,  met  en  œuvre  tous  les  procédés  connus  et 

ne  croit  jamais  avoir  assez  fait  pour  attraper  la  ressem- 

blance intérieure  qu'il  veut  fixer  sur  la  toile,  ainsi  Brune->y 
tière  a  recours  à  tous  les  moyens  dont  dispose  actuelle- 

ment la  critique  pour  mieux  comprendre  le  vrai  sens 
dune  œuvre  et  pour  en  mieux  mesurer  la  vraie  valeur  : 

biographie,  bibliographie,  chronologie,  philologie  même, 

toutes  les  «  sciences  auxiliaires  »  de  l'histoire  littéraire 
sont  tour  à  tour  utilisées  et  fournissent  leur  contribution 

et  leur  apport.  Et  cela,  sans  préjudice  de  l'analyse  litté- 
raire, psychologique  ou  morale,  et  de  tout  ce  que  le  con- 

tact direct  et  prolongé  des  textes  peut  déterminer 

d'impressions  vives  et  d'intuitions  originales  dans  un 
esprit  délié,  vibrant,  extraordinairement  muni  et  averti. 
Tous   ces   éléments  divers   et    toutes    ces  données  mêlés 

1.  Le  duriiier,  celui  de  Moiilaigne,  tel  qu'il  a  été  «  restitué  »  pdf 
M.  G.  iMichaut,  sur  les  notes  de  Brunetière  et  de  ses  élèves,  n'est 
pas  indigne  des  deux  autres. 
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ensemble  sont  comme  des  rayons  divergents  que  rasscmijle 
un  rôllcctenr  puissant  et  qui,  projetés  par  lui  sur  certaines 

ligures,  les  éclaire  d'une  forte  et  soudaine  lumière.  Je  sais, 
par  exemple,  peu  d'études  qui  nous  fassent  aussi  profon- 
liéiiKMif  pénétrer  dans  lintimilé  d'une  œuvre  et  d'un 

génie  d'<''frivain  que  le  chapitre  sur  Raiielais.  Ces  pages 

sont  mieux  qu'une  explication  et  qu'une  interprétation  : 
elles  sont  une  évocation.  On  dirait  cpie  la  verve  endiablée 

du  vieux  conteur  s'est  communi(juée  à  son  critique.  Le 
frémissement  de  cette  i)oésie  un  peu,  brutale,  mais  si  drue, 

si  opulente,  l'a  gagné.  Sans  presque  s'en  apercevoir,  il 
la  transpose  dans  sa  langue  à  lui.  Jamais  peut-être  il  n'a 
éci'it  d'un  style  aussi  éclatant,  aussi  vivant,  aussi  joyeux. 
Sa  manière  forte,  et  grasse,  et  haute  en  couleur,  rappelle 

ici  certains  portraits  de  l'école  flamande  où  semble  avoir 
passé  toute  la  vie  débordante  de  leurs  modèles  : 

D'autres  que  Rabelais  ont  sans  doute  aimé  la  nature,  mais  on 
peut,  on  doit  dire  de  lui  qu'il  en  est  littéralement  «  ivre  »,  et 
pour  la  célébrer,  son  lyrisme  n'a  pas  assez  d'etTusions,  ni  d'assez 
éloquentes,  ni  d'assez  abondantes,  ni  d'assez  débordantes.  11  se 
noie,  il  se  perd,  il  s'égare  quand  il  entre  au  profond  de  ses 
abîmes.  Infiniment  féconde  et  infiniment  bonne,  infiniment 

complaisante  aux  instincts  qu'elle  a  mis  en  nous,  c'est  Nature, 
qui  de  son  ample  sein,  comme  d'une  source  intarissable,  verse 
à  flots  pressés,  dans  toutes  les  créatures,  et  y  renouvelle  inces- 

samment le  désir  et  la  joie,  l'oro^ueil  et  la  volupté  devivre. 
Nature  est  tout  en  nous,  et  nous  ne  sommes  rien  qu'en  elle. 
Tout  vient  d'elle,  et  tout  y  retourne.  C'est  pourquoi,  jusque  dans 
ses  manifestations  qu'on  croirait  les  plus  ordinaires,  ou  dans 
ses  opérations  les  plus  basses,  il  y  a  quelque  chose  de  divin  *.... 

Ce  n'est  pas  là  delà  critique  de  miniaturiste,  comme  l'est 
si  souvent  celle  de  Sainte-Beuve;  c'est  do  la  critique  à 

fres(iue,  si  je  l'ose  dire.  Et  l'on  peut  compbn*  ceux  qui,  s'en 
étant  sentis  cai)ables,  n'y  ont  poiid  complètement  échoué. 

1/attention  que  Ferdinand  Brunelière  accorde  aux  œu- 

vres  particulières    ne   le    détourne    point    d'ailleurs    des 

1.  Histoire  de  Ui  (Utéralure  française  classique,  t.  I,  p.  133. 
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grandes  généralités  sans  lesquelles  lliisloirc  ne  serait 

qu'une  collection  un  peu  incohérente  et  comme  une 

poussière  d'études  «  monograpliitiues  ».  Ni  l'évolution  des 
genres,  ni  le  mouvement  des  idées  ne  sont  négligés  par 

lui;  et  son  art,  nous  le  réi)étons,  consiste  à  n'avoir  sacrifié 

aucun  de  ces  éléments  aux  autres.  L'évolution  des  genres 
littéraires  aurait  assurément  été  traitée  avec  plus  d'ampleur 
dans  la  suite  de  cette  Histoire  :  comme  il  est  naturel,  elle 

ne  fait  guère  que  s'amorcer  dans  les  parties  achevées,  les 
«  genres  »  ayant,  à  proprement  parler,  été  constitués  par 

les  cUorts  de  la  Pléiade.  Mais  l'histoire  des  idées,  elle,  elle 
est  à  toutes  les  pages  de  ces  premiers  livres;  elle  se  môle, 

elle  s'entrelace  à  toutes  les  autres  histoires:  l'étude  des 

OHivres  particulières  elle-même  y  aboutit.  Et  ce  n'est  que 
justice.  De  nos  quatre  siècles  littéraires,  le  xvi"=  siècle  est 

peut-être,  —  avec  le  xix^",  —  celui  qui  a  eu  la  vie  intellec- 
tuelle la  plus  intense.  Idées  littéraires,  idées  philosophi- 

ques et  morales,  idées  religieuses,  il  a  tout  renouvelé,  tout 

remis  à  l'étude.  Et  toute  histoire,  même  littéraire,  qui  ne 
rendrait  pas  cette  physionomie  essentielle  du  siècle  menti- 

rait aux  promesses  mêmes  de  son  titre. 

Le  xvi'=  siècle  a  jeté  dans  l'histoire  un  si  grand  nombre 

d'idées  de  toute  sorte,  qu'il  est  assez  malaisé  de  les 
dénombrer  toutes,  et  de  les  suivre  dans  leurs  diverses 

vicissitudes.  C'est  pourtant  ce  que  Brunetière  s'est  efforcé 
de  faire,  et  avec  un  plein  succès.  Dans  trois  chapitres 

d'introduction,  il  s'est  proposé  de  définir  avec  toute  la  pré- 
cision possible  le  mouvement  général  de  la  Renaissance, 

de  reconnaître  au  passage  toutes  les  idées  essentielles 

qu'elle  a  répandues  dans  le  monde,  et,  comme  il  aimait  à 
dire,  de  vider  le  mot  de  tout  son  contenu.  Rien  de  plus 

original  et,  je  crois,  de  plus  juste  que  la  manière  dont  il  a 

posé  la  question.  Il  distingue  trois  époques  dans  l'histoire 
de  la  Renaissance,  ou,  plus  exactement  encore,  trois 
Renaissances  successives  :  la  Renaissance  italienne,  la 

Renaissance  européenne  et  la  Renaissance  française;  la 

Renaissance   européenne,   dont    Érasme   est  le   principal 
9 
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rt>présontaiil,  (Haut  comme  lécran  à  travers  leciucl  scsl 
rrfracféo  la  Renaissance  italienne  pour  détc^rminer  les 
diverses  Henaissances  nationales.  Nous  assistons  ainsi  à  la 

genèse  des  prineipales  idées  (jui  ont  ali[nenté  la  pensée 

française  durant  tout  le  xvr  siècle,  et,  à  mesure  qu'elles 
pénètrent  dans  de  nouveaux  milieux,  nous  les  voyons 

se  dévelui)per,  se  modifier  aussi,  s'enrichir  de  nouveaux 
éléments,  engendrer  de  nouvelles  conséquences.  En  un  mot, 
nous  voyons  se  composer  peu  à  peu  et  se  former  sous  nos 

yeux  l'esprit  du  classicisme  français,  et,  comme  eût  dit 
Taine,  le  modèle  idéal  ([ui  va  régner  pcMidant  près  de  trois 

siècles.  Et  l'historien  peut  alors  conclure  :  «  Nous  sommes 
arrivés  au  seuil  de  l'histoire  de  la  Littérature  française 

classique;  nous  y  touchons.  Italiennes  d'abord,  «  euro- 
péennes »  ensuite,  françaises  enlîn,  nous  avons  essayé, 

non  i)as  de  «  préciser  )>,  —  nous  n'y  réussirons,  si  nous  y 
réussissons,  qu'au  bout  de  notre  tâche,  —  mais  de 
«  nommer  »  au  moins  les  idées  que  le  mouvement  de  la 

Renaissance  a  jetées  dans  la  circulation.  C'est  maintenant 

la  propagation  de  ces  idées,  c'en  estle  jeu,  la  combinaison, 
les  rap[)orts  ou  les  contrariétés  entre  elles,  c'en  est  aussi 
la  «  dénafuration  »  qu'il  s'agit  d'étudier  chez  les  hommes 
et  à  travers  les  œuvres  '.  » 

Cette  «  dénaturai  ion  ».  Ferdinand  Rrunetière  n'oublie 

jamais  d'en  rechercher  l'expression  dans  toutes  les  cinivres 
particulières  qu'il  examine  successivement.  Il  est  un  mot 
de  Taine  auquel  il  eût  souscrit  de  tout  son  cœur  :  «  Il  y  a 
une  philosojjhie  sous  toute  littérature.  Au  fond  de  chaque 

(l'uvre  d'art  est  une  idée  de  la  nature  et  de  la  vie;  c'est 

cette  idée  qui  mène  le  poète  :  soit  (juil  le  sache,  soit  qu'il 
l'ignore,  il  écrit  pour  la  rendre  sensible,  et  les  personnages 
qu'il  façonne,  comme  les  événements  qu'il  arrange,  ne  ser- 

vent qu'à  i)roduire  à  la  lumière  la  sourile  conception  créa- 
trice qui  les  suscite  et  les  unit.  »  Ces  lignes  auraient  pu 

servir  de  devise  ou  d  épigraphe  à  cette  Histoire  de  la  litlcra- 

1.  Histoire  de  la  liUéralure  française  classiqur.,  p.  82. 
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turc  française  classique.  ̂ )ncl^quc  soit  l'écriJY»'"!  pnt''l-ti  ou 
|>i'osateui-,  qu'il  analyse  et  appiécio,  IJrMflct j.ère  l'inteiTQge 
loujours  sur  la  «  jjhjjxuiujiiuc-»  (^ui  se  dégage  de  son 

1  ouvre;  il  excelle  à  extraire  et  à  l'ormuler  rànic  de  pensée 

(juc  contiennent,  parfois  à  l'insu  de  leurs  auteurs,  les 
livres  en  apparence  les  plus  rcfractaires  à  toute  espèce  de 

conception  abstraite.  Ainsi  se  précisent  et  se  diversifient 
tout  à  la  fois  les  idées  générales  qui  sont  entrées  dans  la 
composition  du  milieu  intellectuel  conteuiporain,  et  dont 

riiistorien  avait,  tout  à  Theure,  reconnu  l'origine  et  con- 
staté la  simple  présence;  ainsi,  chaque  étude  individuelle  se 

trouve  être  une  contribution  nouvelle  à  l'iiistoire  des  idées, 

et  celle-ci,  bien  loin  d'être  jamais  perdue  de  vue  par  nous, 
s'enrichit  à  chaque  page,  pour  ainsi  dire,  dune  précision, 
d'une  nuance  inédite,  et  on  la  sent  progresser  obscuré- 

ment, même  quand  elle  n'émerge  pas  au  premier  plan. 
Nulle  part  peut-être  l'intérêt  et  la  puissance  de  la  mé- 

thode n'apparaissent  plus  clairement  que  dans  l'élude  sur 
Habelais.  Brunelière  a  supérieurement  montré  que  le 

Gargantua  et  le  Pantagruel  ont  un  sens,  qui  est  d'être  une 
apologie  sans  réserve  de  la  nature.  «  Poète  on  philosophe 

de  la  nature,  comme  on  voudra  l'appeler,  i\abelais  est 
|)rofond  de  la  profondeur  même  de  cette  idée  de  nature.  » 
lit,  en  ellet,  à  la  lumière  de  cette  idée,  il  semble  que  les 

apparentes  contradictions  du  livre  se  ramènent  à  l'unité, 

que  la  nature  des  intentions  de  l'écrivain  se  précise,  e't  que 
les  ([ualités  mêmes  de  sa  langue  et  de  son  style,  bref,  que 
le  fond  même  de  son  génie  se  révèle  à  nous  dans  toute  sa 

plénitude.  «  Si  l'on  comprend  bien  toute  l'importance  de 
cette  idée  dans  l'œuvre  de  Rabelais,  si  l'on  voit  bien 
comment  elle  en  pénètre  toutes  les  parties,  nous  ne  dirons 
pas  que  toutes  les  obscurités  de  son  livre,  en  soient 
éclairées  ou  dissipées  du  mêitie  coup,  mais  elles  en 
deviennent  cependant  moins  obscures;  et  son  objet  même 

n'a    plus   rien   d'une  énigme  ».  »  Et  en  même  temps,  et 

l.  Histoire  de  la  liliéralure  française  classique,  |).  13j,139. 
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iii(1('|)('iulammoiil  de  sa  valeur  propre,  le  livre  prend  «inc 
siti^nilication  générale  toute  nouvelle  l!al)elais  nous 

apparaît  comme  une  sorte  d'incarnation  du  génie  de  la 
Renaissance,  et  son  œuvre  comme  la  personnification  et  le 

symbole  de  cette  restauration  du  paganisme  antique  qui 

a  été,  à  n'en  pas  douter,  le  secret  idéal  de  tant  dhoinmcs 
du  XVI*  siècle. 

Et  enfin,  Brunetière  ne  se  contente  pas  d'interroger  les 
écrivains  qu'il  étudie  sur  leur  philosophie  générale;  il  les 
interroge  sur  leur  psychologie  et  leur  philosophie  reli- 

gieuses. Ici  se  retrouve,  —  pour  le  plus  grand  bénéfice  de 

l'historien  littéraire,  —  le  moraliste  pénétrant  et  inquiet 
dont  nous  avons  suivi  le  long  pèlerinage  passionné  «  sur 

les  chemins  de  la  croyance  ».  C'est  qu'il  avait  parfaitement 
conn)ris  que  toute  philosophie  est  déterminée  dans  sa 

teneur  générale  par  la  position  qu'on  a  prise  sur  la 
question  religieuse.  Là,  encore,  son  expérience  personnelle 

lui  avait  été  d'un  singulier  secours.  A  force  d'agiter  pour 
soi-même,  et  sous  leurs  formes  les  plus  diverses,  les 
problèmes  religieux,  il  avait  acquis  comme  un  secret  et 
sûr  instinct  qui  lui  permettait  de  se  représenter  avec  une 

remarquable  exactitude  et,  pour  ainsi  dire,  du  premier 

coup  d'œil,  et  de  définir  avec  une  lumineuse  netteté  l'état 
d'âme  des  écrivains  les  plus  dilïércnts  sur  cette  délicate 
matière.  Voyez  à  cet  égard  les  pages  où  il  essaie  de 

caractériser  la  «  religion  »  de  Ronsard  et  celle  de  Marot, 
celle  de  la  reine  de  Navarre  et  celle  de  Calvin.  Il  faut 

au  moins  citer  celles-ci,  où  l'on  notera  au  passage,  sous 
l'impcrsonnalité  môme  des  termes,  comme  un  curieux  et 
involontaire  retour  de  l'écrivain  sur  lui-même  : 

...  Les  motifs  de  la  conversion  de  Calvin  à  ses  propres  idées 

nous  sont  encore  aujourd'hui  mal  connus.  //  n'y  a  rien,  on  le 
sait,  de  plus  varié,  ni  de  plus  secret,  —  de  plus  caché  souvent  à 
elles-mêmes,  —  que  les  chçmins  qui  mènent  les  âmes  religieuses 

d'une  croyance  à  une  autre;  et,  quand  elles  ne  nous  ont  pas  laissé 

de  «  confessions  »  personnelles  qui  nous  guident,  rien  n'est 
donc  plus  diniciio  que  de  voir  clair  dans  les  motifs  obscurs  de 
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Unir  conversion.  Or...  Calvin...  nous  dit  hicMi...  que  <(  conilticn 

qu'il  fût  obstinément  adonné  aux  superstitions  de  la  Papauté, 
Dieu,  par  une  conversion  subite,  dompta  et  rangea  à  docilité  son 

cœur  trop  endurci  en  telles  choses  »;  et  nous  savons,  d'autre 
part,  qu'il  résigna  ses  bénéfices  au  mois  de  mai  1534,  ce  qui 
était  la  consommation  de  la  rupture.  Mais,  pour  «  subite  »  qu'elle 
fut,  sa  conversion  ne  s'est  pas  faite  en  un  jour,  e4  on  aimerait 
savoir  quelles  en  furent  les  raisons. 

Elles  n'ont  certainement  pas  été  «  philologiques  »  ;  et  ni  avant 
sa  conversion  ni  depuis,  il  ne  semble  que  Calvin  ait  un  moment 

douté  de  l'entière  authenticité  de  la  révélation.  On  le  verra  plus 
tard  poursuivre  en  Sébastien  Castellion  le  blasphémateur  du 

Cantique  des  cantiques.  Elles  n'ont  pas  été  «  philosophiques  », 
et  ni  le  surnaturel  général,  ni  ce  surnaturel  particulier  dont 

l'action  se  mêle,  sous  le  nom  de  Providence,  à  la  vie  quotidienne 
de  chacun  d'entre  nous,  n'ont  oiïensé  son  rationalisme.  Bossuet 
même  et  Joseph  de  Maistre  ne  feront  pas  plus  tard  une  place  plus 
considérable  à  la  cause  première  dans  le  gouvernement  des 
affaires  de  ce  monde!  Ont-elles  donc  été  «  théologiques  »  ou 

<i  morales  »?  Je  crois  qu'on  devrait  plutôt  les  nommer  «  histo- 
riques, »  si,  ce  qui  lui  a  paru  le  plus  inacceptable  du  catholi- 

cisme, il  semble  bien  que  c'en  soit  le  chapitre  de  la  tradition. 
Serait-ce  après  cela  le  calomnier  que  de  faire,  dans  le  dévelop- 

pement ou  dans  la  formation  de  son  protestantisme,  une  parla 

l'ambition  de  ne  recevoir  de  loi  que  de  lui-même?  Etiamsi  oinnes, 
ego  non!  Si  quelqu'un  n'a  jamais  admis  que  l'on  put  avoir  raison 
contre  lui,  ni  qu'il  eût  tort  contre  personne,  assurément  c'est Jean  Calvin.... 

S'il  y  a  certes  des  points  délicats,  il  n'y  a  point  d'obscurité 
dans  le  dessein  général  de  Calvin,  ni  dans  ses  intentions  une 
fois  formées,  mais  on  ne  saura  jamais  comment,  dans  quelles 

circonstances,  à  quelle  occasion,  sous  l'impulsion  de  quel  mobile 
il  a  commencé  de  les  former.  Il  y  aura  toujours  quelque  chose 

d'énigmati(|ue  dans  les  origines  de  sa  résolution....  Mais  ce  n'est 
pas  aussi  ce  qui  fait  le  moindre  attrait,  je  veux  dire  le  caractère  le 
moins  singulier  de  cette  physionomie  impassible  et  fermée.  Le 
«  secret  »  de  Calvin,  qui  a  fait  en  son  temps  une  partie  de  sa  force, 

continue  de  le  servir  encore,  et  la  résistance  qu'il  oppose  à  notre 
curiosité  nous  inquiète,  nous  irrite,  et  finit  par  nous  imposer'. 

1.  Histoire  de  la  littérature  française  classique,  p.  199-201. 
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\'(»il;'i  i|iii  ot  VII,  deviné,  pénétré  à  morvcillo.  N'est-il  pas 
vrai  ([lie  (le  telles  pages  éclairent  non  seulement  une 

physionomie  morale,  mais  une  œuvre  lilléraire?  Et  le  livre 
qui  les  renferme,  et  qui,  sans  parler  de  tous  ses  autres 
mérites,  eût  été,  à  sa  manière,  une  histoire  des  idées 

religieuses,  ce  livre  ne  vaut-il  pas  (ju'on  parle  de  lui 
comme  s'il  eût  été  entièrement  achevé?... 

Pendent  opéra  interrupta!  D'innombrables  travaux  dap- 
proche,  et  do  multiples  ébauches;  çà  et  là,  quelques  rares 
a:;uvres  de  moindre  envergure  heureusement  terminées, 

mais  les  grands  édifices  rêvés,  et  déjà  commencés,  aban- 
donnés là  en  plein  chantier  :  tel  est  le  spectacle  douloureux 

et  mélancolique  que  nous  laisse  cette  activité  d'écrivain 

qui  s'est  fiévreusement  consumée  pendant  plus  d'un  quart 
de  siècle.  Telle  qu'elle  est  pourtant,  son  onivre  se  sullit  à 
elle-même,  et  tous  ceux  qui  savent  lire  savent  qu'elle  est 

l'une  des  plus  considérables  et  des  plus  originales  de  ce 
temps.  Trente-deux  volumes,  deux  brochures,  cinq  éditions 

classiques  ',  une  centaine  d'articles  disséminés  un  peu 
partout  et  non  recueillis,  voilà  ce  qui  représente  actuel- 

lement l'effort  visible  et  tangible  d'un  homme  qui  n'a  point 
été  seulement  écrivain,  mais  professeur,  mais  conférencier, 

mais  directeur  de  Revue,  et  qui  est  mort  à  cinquante-sept 
ans.  Critique,  histoire,  esthétique,  sociologie,  morale, 

pédagogie,  philosophie,  apologétique,  théologie,  il  a 

touché  à  tout;  et  s'il  n'a  pas  tout  renouvelé,  il  a  rarement 
laissé  les  choses  exactement  dans  l'état  où  il  les  avait 

prises.  C'est  à  ce  signe  que  l'on  reconnaît  les  vrais 
maîtres.  Brunetière  est  probablement  l'une  des  deux  ou 
trois  grandes  influences  qui  se  sont  exercées  sur  la  pensée 

française  contemi)oraine.         '  T^j^^f      ̂   Ci'     '      '- 

i.  Sermons  choisis  de  Bossuel  (Firinin-Didot);  —  Chefs-d'œuvre  de 
Corneille  (Hetzel);  —  Boilcau,  Poésies  et  extraits  des  œuvres  en  prose; 
—  Pascal,  Provinciales,  1,  IV,  Xill;  —  Chaleaubriand,  Extraits 

(Ilacliclto).  Ces  éditions,  toutes  «  classicjues  >•  (lu'clles  soient,  mérile- 
raiciil  d'ùtre  mieux  connues  du  grand  puiilic;  et,  par  exemple,  les 
coprltis  notices  qui  accompagnent  les  Extraits  de  Chateaubriand  sont, 
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VA  en  nièino  lonips,  collt>  pcnst^c,  il  l'a  oxpriinée  avec 
une  force  et  nna  plénitude  sinj^Milières.  Litlérairenient,  au 

lendemain  de  nos  désastres,  iléfianls  de  nous-mêmes, 
incertains  de  nos  destinées,  flotlanls  au  gré  de  tous  les 

paradoxes  et  de  toutes  les  i-ctonlissantes  Ibrinules  d'art, 
nous  cherchions  où  nous  prendre,  cl  quehpie  point  lîxo 
où  rattacher  notre  activité.  Ce  point  lixc,  Brunetiére  a 
puissamment  contribué  à  nous  le  fournir  :  jl  a  rudement. 

mais  solidement  i-élabli  dans  ses  droits  un  peu  oubliés  la 
ti'adition  ..nationale ;  i!__nj)us  a  rçndu  conscience  de  la 
mission  essentiellement  m  sûcialc  »  du  génie  français;  jl  a 

ramené  la,  naiuraliame  cou  tempo  rai  n  à.  une  notion  J^liis 
].us^t^  et  plus  saine.ila^sjQii-rijile:  enfin,  il  a  préyu*. favorisé 

et__hAlé__Le_jiiauvem<Mit  qui,  de  proche  en  proche,  allait 
dégager  du  pur  naturalismii-jin  art  hautement  idéaUsle,  et 

qui,  au  devoir  d'imiter  ̂ a^ nature,  sût  ajouter  le  droit,  de, 
nntf^rpi'éler  et  de  In  juger.  Philosophiquement,  Bruaetière 

n'a  i)oinj_sans  doute  inventé  de  nouveau  système;  mais  il  a  AV*>f 
l)roposé  dingénieuses  interprétations,  et  il  a  poursuivi 

d'intéressantes  applications  des  principales  théories  à 
rordre  du  jour,  évohitionnisme,  pessimisme  et  positivisme  ; 

^éurlout,  il  nous  a  aidés  a  nous  délivrer  de  la  superstition 
d(iJa  science,  concuc-dojnuic  une  u  religion  »  nouvelle, 

coDin^e  le  type  unique  du  savoir,  et  comme  l'unique  forme 
do  l'action;  enfin,  par  son  œuvre  tout  entière,  il  a  collaboré 
fort  activement  à  cc_jjionvement  général  _des__es|>ril.s 

(lju4xj-m'd'4jtti  qui  les  px>rtc  à  une  Cj^nception  moins  intcl- 
IcctualisLc  des  choses,  et  leur  fait  dédaigner  les  abstraites 
données  de  la  raison  pure  pour  les  humaines  réalités  de 

la  raison  pratique.  Moralement,  enfin,  et  religieusement, 
Jl  a  bien  posé  les  problèmes  comme,  après  Scherer  et 
après   Taine,  on    inclinait    à   les  poser  progressivement 

à  mon  gré,  ce  qu'on  a  écrit  de  plus  pénétrant  et  de  plus  fort  sur 
l'auteur  A' Alnla  depuis  les  rnéinoraliles  éludes  de  M.  Fnguet  et  do 
E.-M.  de  Vogué.  Sur  la  conversion  de  Giialcnuliriand,  sur  la  concep- 

tion du  Génie  du  Chrisliaiusnic,  il  y  a  là  quelques  pages,  ou,  pour  mieux 
dire,  quelques  lignes,  dont  on  no  dépassera  pas,  ce  me  semble, 

l'alerte,  concise  et  vigoureuse  justesse. 
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aulour  de  lui,  el  couiine  on  les  posera,  semide-l-il,  île  plus 
en  plus.  Point  dç_SQçi.été.sans  morale,  et  pointjle  morale 
sans  religion.  PoinL_(lfî._relig''>n  sans  cliristianisme,  et 
point  de  christianisme  vrai,  durable  et  progressif  en 
dehors  du  catholicisme.  Chose  plus  méritoire  encore,  à 

quarante-six  ans,  à  un  âge  où  l'on  ne  change  plus 
dordinaire,  où  les  idées  sont  arrêtées,  et  figées,  où  l'on  a 
parié  une  fois  pour  toutes,  il  a  eu  le  rare  courage,  contre 

ses  intérêts  les  plus  manifestes,  de  commencer  et  d'achever 

l'une  des  évolutions  morales  et  religieuses  les  plus  impor- 
tantes du  siècle  qui  vient  de  finir,  et  de  reconstruire  sa 

vie  intérieure  sur  des  bases  toutes  nouvelles.  C'est  ce 

qu'il  appelait,  d'un  mot  qu'E.-M.  de  V'ogïié  a  éloquem- 

ment  commenté,  et  qu'il  faut  rappeler  encore,  «  s'être  en 
toute  occasion  laissé  faire  par  la  vérité  ».  Ce  noble  témoi- 

gnage, il  pouvait,  en  toute  assurance,  se  le  rendre  à  lui- 
même. 

Et  ce  fut  par-dessus  tout  un  superbe  ouvrier  de  Lettres, 
toujours  agissant,  toujours  combattant,  toujours  parlant, 

lisant,  ou  écrivant.  Jusqu'à  son  dernier  soufile,  il  a  été  sur 
la  brèche,  et  il  est  mort  littéralement  la  plume  à  la  main. 

Par  son  activité,  par  son  désintéressement,  par  son  stoï- 

cisme, il  a  forcé  l'admiration  de  ceux-là  mêmes  qui  l'avaient 
le  plus  violemment  combattu.  11  avait  provoqué,  un  peu 
gratuitement  parfois,  car  il  aimait  la  contradiction,  des 
animosités  assez  vives.  «  Un  critique  est  un  buisson  sur  une 
route  :  à  tous  les  moutons  qui  passent,  il  enlève  un  peu  de 

laine.  »  On  finira  par  oublier  ces  misères,  et  par  rendre 

pleine  justice  à  l'oMivre  et  à  l'artisan.  On  saura  gré  à  celui- 
ci  d'avoir  cru  comme  il  l'a  fait,  —  il  le  déclarait  encore, 
presque  solennellement,  dans  son  tout  dernier  article,  — 
i(  au  pouvoir  des  idées».  On  lui  saura  gré,  ayant  pu  être  tant 

d'autres  choses,  d'avoir  été  un  simple  critique,  un  grand 

critique,  et  de  n'avoir  voulu  être  que  cela.  Mais  de  la  haute 
et  large  façon  dont  il  entendait  son  rôle  et  sa  fonction,  il  a 

renouvelé  parmi  nous  la  notion  de  son  art;  iLjanûêléJla  cri- 
tjcjue  à  la  vie  morale^t  religieuse  de  son  temps;  il  a  achevé 
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de  la  constituer  en  dignité.  Et  peut-être,  pour  résumer  celte 
»  œuvre  et  cette  vie,  me  sera-t-il  permis  de  leur  appliquer,  en 

la  modifiant  à  peine,  une  parole  célèbre  de  ce  Pascal  f|u"il 
aimait  tant  :  «  Ceux-là  honorent  i)ien  la  critique,  qui  lui 

apprennent  qu'elle  peut  parler  de  tout,  et  même  de  théo- 
logie. » 

Mars-avril  1908. 
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M.   EMILE  FAGUET 

"  Il  était  né  pour  avoir  des  idées  et  ne  jamais  so 

lasser  d'en  avoir,  pour  comprendre  toutes  les  idées  dos 
autres  et  no  jamais  so  lasser  de  les  comprendre,  au 

moins  aussi  bien  qu'eux.  » 
{Politiques  et  Moralistes  du  XIX'  .tiùcle,  t.  III,  p.  315.) 

F.VGUFT  fut  surtout  et  est  encore  un  critique  uni- 

versitaire.Très  classitjue,  et  jugé  par  beaucoup  d'un 
goût  un  peu  exclusif,  sinon  étroit,  il  a  donné  sur  les  quatre 
grands  siècles  littéraires  de  la  France  quatre  volumes  très 

nourris,  très  francs,  très  probes,  qui  sont  évidemment  des- 

tinés à  prouver  que  le  xvi''  siècle  a  été  surfait  comme  siècle 

littéraire,  et  le  xviii'-  comme  siècle  philosopbique,  et  qu'il 
ny  a  de  considérable  dans  la  littérature  française  que  le 

xvno  siècle  et  les  cinquante  premières  années  du  xix«.  On 

lui  reconnaît  généralement  une  faculté  assez  notable  d'ana- 

lyser les  idées  générales  et  les  tendances  générales  d'un 
auteur  et  de  les  systématiser  ensuite  avec  vigueur  et 
clarté;  et  si  ce  ne  sont  pas  là  des  portraits,  du  moins  ce 

sont  (les  squelettes  bien  «  préparés  »,  bien  ajustés,  et  qui 
se  tiennent  debout.  Moins  le  pittoresque,  il  est  évidemment 

ici  l'élève  de  Taine,  qui,  du  reste,  s'en  aperçut.  Ce  qu'il  se 
refuse,  probablement  parce  qu'il  lui  manque,  c'est  l'art  de 
combiner  les  ensembles,  de  dégager  l'esprit  général  d'un 
siècle,  de  suivre  les  lignes  sinueuses  des  libations  et  des 

influences,  en  un  mot,  c'est  l'art  des  idées  générales  en  litté- 

rature, et  «  l'esprit  des  lois  »  littéraires.  Il  affecte  de  n'y 
pas  croire,  et,  comme  presque  toujours,  le  scepticisme  n'est 
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sans  doute  ici  que  l'aveu  un  peu  impertinent  d'une  impuis- 
sance. —  Laborieux,  du  reste,  assez  méthodique,  conscien- 

cieux, en  poussant  la  conscience  jusqu'à  ôtre  peu  bienveil- 
lant, il  a  pu  rendre  et  il  a  rendu  des  services  appréciables 

aux  étudiants  en  lilt<''rnture,  qui  étaient  le  public  qu  il  a 
toujours  visé.  Sans  abandonner  la  critique,  qu'il  est  à  croire 

qu  il  aimera  toujours,  il  s'est  un  peu  tourné  depuis  quel- 

ques années  du  côté  des  études  sociologicpies,  où  c'est  à 
d'autres  qu'à  nous  qu'il  appartient  d'apprécier  ses 
efforts....  » 

Cette  page  sur  M.  Faguet  est  de  M.  Faguet  liii-niènie. 

S'étant  chargé,  il  y  a  quelques  années,  dans  une  grande 
Histoire  de  la  lilté rature  française,  de  dresser  pour  ainsi  dire 

l'inventaire  de  la  critique  contemporaine,  il  n'a  [)as  eu  la 
fausse  modestie  de  passer  son  œuvre  sous  silence,  ni  la 

modestie,  plus  fausse  peut-être  encore,  de  céder  la 
plume  à  un  bienveillant  confrère.  Et  bravement,  honnête- 

ment, sans  précautions  oratoires,  ni  mines  effarouchées,  il 

s'est  représenté  et  jugé  lui-même  tel  qu'il  se  voyait,  et  tel 
aussi  qu'on  le  voyait  généralement  :  cela  rapidement,  dis- 

crètement, sans  trop  se  déprécier  ni  surtout  se  surfaire, 
avec  une  objectivité  entière,  avec  une  simplicité  aimable, 
une  bonhomie  souriante  qui  sont  du  meilleur  effet  et  du 

plus  salutaire  exemple. 

J'aime,  je  l'avoue,  cette  robuste  cl  saine  franchise  :  je 

crois  y  voir  le  signe  d'une  disposition  permanente  d'esprit 
et  même  un  trait  de  caractère.  El  notez  que  le  portrait, 

pour  rapide  et  brusqué  qu'il  soit,  n'en  est  pas  moins,  au 
total,  ressemblant  et  fidèle.  Il  n'est  pas  llatté,  certes, 
et,  pour  être  pleinement  éiiuitable,  il  devrait  l'être  davan- 

tage. Mais,  à  tout  prendre,  les  lignes,  les  indications  essen- 

tielles y  sont,  11  n'y  a  ([u'à  les  compléter,  à  les  nuancer  et 
à  les  suivre.  Si  l'on  y  parvenait,  on  aurait  sans  doute  réussi 
à  fixer  l'une  des  physionomies  les  plus  curieuses,  les  plus 

riches  et  les  plus  vivantes  d'aujourd'hui. 
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I 

Ceux  qui  avaient  vingt  ans  vers  1800  se  rappellent  encore 

le  bruit  que  lit  à  son  apparition  un  petit  volume  d'aspect 

fort  inoiïcnsif,  et  quasi  scolaire,  et  qui  s'intitulait  tout  sim- 
plement et  modestement  :  Dix-huillème  siècle,  Éludes  lillc- 

raires.  11  était  comme  une  réponse  un  peu  tardive,   mais 

brillante  et  péremptoire,  au  mot  Célèlirc  de  Miclielet  :  «  Le 

grand  siècle.  —  je  parle  du  xviii".  »  —  «  Le  xvm®  siècle 
littéraire,  —  y  lisait-on  dès  la  Préface,  le  xviir  siècle  litté- 

raire, qui  s'est  trouvé  si  à  Taise  dans  les  grands  sujets 
et  les    a   traités   si    légèrement,    n'a    été   ni    chrétien    ni 
français....  Ses  philosophes  sont  intéressants  et  décevants, 

de  peu  de  largeur,  de  peu  d'haleine,  de  peu  de  course,  et 
surtout  de  peu  d'essor.  Deux  siècles  passés,  ils  ne  compte- 

ront plus  pour  rien,  je  crois,  dans  l'histoire  de  la  philoso- 
sophie....  Le  xyiii^  siècle,  au  regard  de  la  postérité,  s'obscur- 

cira donc,  s'offusquera,  et  semblera  peu  à  peu  s'amincir 
entre  les  deux  grands  siècles  dont  il  est  précédé  et  suivi.  » 
Et  dans  une  savante,  spirituelle  et  mordante  étude,  Voltaire, 

analysé,  résumé,  discuté,  pénétré  de  part  en  part,    était 

défini,  d'un  mot  perçant  qui  devait  faire  fortune,  «  un  chaos 
d'idées  claires  ».  Ce  fut  un  beau  tapage,  et  une  admirable 
levée  de  boucliers.  Tous  les  tenants  de  l'esprit  du  xviii'' siècle, 
tous  les  porte-parole  de  la  libre  pensée  officielle,  tous  ceux 

qui,  n'ayant  rien  oublié   ni  rien  appris,  venaient  de  pro- 
noncer l'analhème  contre  les  Origines  de  la  France  contempo- 

raine, tous,  petits  ou  grands,  élevèrent  des  protestations 

indignées  :  qu'un  critique,  et  qui  pis  est,  qu'un  universitaire 
se  permît  de  contredire  les  jugements  consacrés,  de  porter 

sur  les  idoles  du  jour  une  main  sacrilège,  et  d'avoir,  aux 
dépens  mêmes  du  patriarche  de  Ferney,  infiniment  d'esprit 

et  de  bon  sens,  et  de  ferme  raison,  c'était  plus  qu'on  n'en 
pouvait  souiîrir.  On  essaya  même,  si  nous  avons  bonne 
mémoire,  de  faire  appel  au  bras  séculier.  Vains  efforts!  Le 

livre  circulait  parmi  les»  étudiants  de  lettres  >■,  s'imposait, 
de  haute  lutte,  à  la  critique,  au  grand  public,  à  Tlniver- 
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site  elle-même.  Laulcnr,  professeur  de  son  métier,  était  peu 
après  appelé  à  la  Sorbonne.  Chacun  cuiiipl;iit  désormais 
avec  M.  Emile  Faguet. 

Il  avait  quarante-trois  ans,  étant  né  en  1847,  et  il  n'était 

point,  tant  s'imî  faut,  un  inconnu  pour  ceux  qui  lisent,  ayant 
déjà  une  vingtaine  d'années  d'  «  écriture  »  derrière  lui.  Ses 
premiers  articles  sont  datés  de  18G9,  et  ce  sont  des  articles 

politiques  :  M.  Faguet  soutenait  alors,  dans  le  Courrier  de 
la  Vienne,  la  candidature  de  Thiers  contre  la  candidature 

gouvernemenlale.  Un  peu  plus  tard,  en  1873,  on  le  retrouve, 

sous  le  pseudonyme  de  Fabrice,  collaborant  au  XIX''  Siècle 

d'Edmond  About.  Dans  l'intervalle,  les  graves  événements 
que  Ton  sait  avaient  eu  lieu.  En  ces  années  de  jeunesse  où 
les  idées  se  forment,  où  les  vocations  se  décident,  le  futur 

auteur  des  Questions  politiques  avait  été  témoin  de  la  débAcle 

du  second  Empire,  de  la  guerre,  de  la  Commune.  Comme 
tous  les  hommes  de  sa  génération,  son  imagination,  sa 
pensée  même  en  restèrent  très  fortement  ébranlées  :  il  dut 

se  dire  dès  lors,  j'imagine,  qu'il  était  d'un  bon  citoyen 
d'aider  ses  compatriotes  à  voir  clair  dans  les  problèmes 
politiques  et  sociaux,  et  à  les  résoudre  en  esprit  de  justice, 
de  charité  et  de  vérité.  Ne  nous  étonnons  pas  non  phis  de 

rencontrer  chez  M.  Faguet  un  patriotisme  très  clairvoyant, 

ombrageux  même  et  fort  peu  «  pacifiste  ».  Les  «  pacifistes  » 

sont  surtout  ceux  qui  sont  assez  jeunes  pourn'avoir  pas  vu 
de  leurs  yeux  le  spectacle  de  la  guerre  franco-allemande  et 

de  l'invasion  étrangère.  Leurs  aînés  sont  toujours  tentés 

de  reprendre  à  leur  compte,  en  l'arrangeant  un  peu,  certain 
mot  historique,  et  de  dire  :  «  Messieurs  les  Prussiens, 
désarmez  les  premiers!  » 

-  Par  goût  personnel,  par  tradition  de  famille,  —  son  père 
était  professeur  et  fin  lettré,  et  son  grand-oncle  paternel 
avait  épousé  une  sœur  de  Rivarol,  —  par  métier  aussi, 
M.  Faguet  aimait  les  Lettres.  Un  professeur  qui  aime  les 
Lettres,  et  qui  a  la  démangeaison  décrire,  est  prescjue 
fatalement  voué,  ou  condamné  à  la  critique.  La  critique, 

c'est  l'enseignement  prolongé  et  à  peine  déguisé;  et,  en 
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pareille  matière,  déguiser,  c'est  souligner  encore,  et  c'est 
aggraver.  Mieux  vaut  en  prendre  bravement  son  parti, 

comme  l'a  fait  de  très  bonne  heure  M.  Emile  Faguof. 
«  Depuis  huit  olympiades,  écrivail-il  en  1003,  je  n'ai  fait 
absolument  que  de  la  critifine.  Ouelques  vers  entre  la  dix- 
huitième  et  la  Irenlième  année  (ils  étaient  bien  mauvais), 

([uelques  commencements  de  romans  et  nouvelles  qui 

luctnt  tellement  ennuyé  moi-même  que  je  me  suis  persuadé 

(pi'il  était  à  supposer  qu'ils  namuseraient  pas  les  autres; 
c'est  tout  ce  que  je  découvre  dans  mon  passé,  en  dehors 
de  cette  envahissante  et  débordante  critique....  //  n'y  a  pas 
une  année  où,  soit  en  livres,  soit  en  articles,  soit  en  notes 

pour  moi-même,  je  n'oie  écril  la  matière  de  trois  ou  (inntrr 
volumes  de  criti(]ue.  Critique  des  livres,  critique  des  nueurs. 

critique  politique,  je  ne  suis  jamais  sorti  de  là'.  » 
De  ces  cent  cinquante  volumes  peut-être  qui  consliluent 

actuellement  IVeuvre  écrite,  sinon  publiée,  du  plus  IV-eond 

des  ét'rivains  contemporains,  une  quarantaine  seulement 

en  représente  aujourd'hui  la  partie  centrale  et  portative. 
Non  qu'il  n'y  ait,  parmi  les  innombrables  articles  que  la 
verve  intarissable  de  M.  Emile  Faguet  répand  sans  compter 

un  peu  partout  depuis  quarante  ans,  et  qu'il  néglige  de 
recueillir,  bien  des  idées  justes,  fines,  pénétrantes,  bien 

des  traits,  —  on  en  relèvera  quelques-uns,  —  qu'il  y  aurait 
tout  profit  à  ne  pas  laisser  perdre.-  Mais  qui  pourrait  se 

vanter,  à  part  M.  Faguet  lui-même,  d'avoir  lu  tout  ce  qu'a 
écrit  M.  Faguet?  Il  faut  se  borner  à  l'essentiel;  et  l'essen- 

tiel, n'en  doutons  pas,  est  dans  ces  quarante  volumes  de 

critique  où,  au  total,  se  reflète  assez  fidèlement  l'une  des 
vies  intellectuelles  les  plus  complètes  de  notre  temps. 
Aimer  les  Lettres  au  temps  de  Louis  XIV,  ce  pouvait 

être,  c'était  même  le  plus  souvent  s'intéresser  à  fort  peu 
de  chose  en  dehors  des  Lettres  proprement  dites  :  il  est 

certain  que  l'horizon  d'un  Boileau  ou  d'un  Racine  était 
assez  borné.  Depuis  Voltaire,  on  a  un  peu  changé  tout  cela, 

1.  Menus  propos  sur  la  critique  (Renaissance  latine  du  15  janvier  1003). 

lu 
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el  le  vérilahlc  lioinmo  de  Lettres,  de  nos  jours,  est  ouvert 

à  toute  sorte  de  questions  et  de  préoccupations.  C'est  bien 
le  cas  de  M.  Emile  Faguct.  11  n'est  rien  à  (pioi  il  ne  sf)it 
capable  de  s'intéresser,  et  dont  il  ne  soit  cai)able  de  rai- 

sonner fort  congrûment.  C'est  essentiellement  un  curieux, 

et  son  avidité  de  voir,  de  lire,  de  penser  et  d'écrire  est 
incom|)arable  :  «  Je  ne  puis  voir  un  livre,  nous  dit-il,  sans 
avoir  envie  de  le  lire,  et  je  ne  puis  pas  le  lire  sans  mettre 

du  crayon  sur  les  marges,  —  cela  se  produisait  bien  avant 

que  je  ne  fusse  critique  professionnel,  —  et  je  ne  puis  pas 
repasser  en  revue  mes  coups  de  crayon  sans  avoir  envie  de 
les  rédiger  pour  en  avoir  une  idée  nette.  »  De  toutes  ces 
lectures  qui,  depuis  sa  plus  fendre  jeunesse,  ont  sollicité 

Taltention  de  ce  souple  et  avide  esprit,  quelques-unes, 

comme  bien  l'on  pense,  ont  été  décisives.  Lamartine,  — 
cela  est  important  ̂   savoir,  —  a  été  lu  avant  Hugo,  et 
Musset  un  peu  plus  tard,  vers  la  dix-huitième  année.  Les 

livres  de  Taine  et  Renan,  lus  au  fur  et  à  mesure  qu'ils 
paraissaient,  ont  eu,  comme  sur  tous  les  hommes  de  la  même 
génération,  une  très  forte  action  sur  cette  jeune  pensée  en 

quête  d'aliment  spirituel  :  elle  se  cabrait  parfois  contre  la 
maîtrise  impérieuse  de  Taine;  elle  accueillait  sans  résis- 

tance le  charme  insinuant  de  Renan.  La  Vie  de  Jésus,  lue 

vers  la  seizième  année,  au  lendemain  d'ime  courte  crise 

religieuse,  consomma  le  complet  ilétachement  à  l'égard  des 
croyances  du  passé.  Ce  ne  fut  que  beaucoup  plus  tard, 

vers  1880,  qu'une  autre  influence  doctrinale,  celle  d'Auguste 
Comte,  s'exerça  fortement. sur  l'auteur  de  VAnlictéricalisme, 
et,  sans  aucun  doute,  lui  fit  prendre  nettement  conscience 

de  quelques-unes  de  ses  propres  tendances.  Il  y  avait  en 

lui  un  positiviste  qui  s'ignorait  encore  :  le  Cours  de  pliiloso- 
phie  positive  le  lui  révéla  à  lui-même. 

A  toutes  ces  influences  il  en  faut  joindre  une  autre,  que 

l'expérience  de  la  vie  el  des  livres  n'a  fait,  ce  semble,  que 
renforcer,  mais  qui  paraît  l>ien,  de  tout  temps,  avoir  été 
par  M.  Emile  Faguet  non  pas  subie,  mais  au  contraire  très 

docilement  acceptée  :  c'est  celle  de  l'esprit  classique.  Les 
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Iraditions  de  famille,  l'éducation  universitaire  corrobo- 
l'aienl  ici  les  goûts  personnels,  et  ceux-ci,  à  leur  tour, 
étaient  prédisposés  à  recevoir  rcni|)reinte  inéluctable  du 

méfier.  II  cxisle,  certes,  —  surtout  quand  ils  sont  jeunes, 
—  des  professeurs  «  romantiques  >!  :  ils  sont  la  mino- 

rité; renseignement  vit  dexpérience  et  de  tradition,  et 

dans  un  pays  île  vieille  culture  comme  le  nuire,  la  tradi- 
tion est  nécessairement  classique.  Esprit  clair,  ingénieux, 

lucide,  d'une  remarcpiablc  santé  cl  d'un  vigoureux  réalisme, 
M.  Faguet  n'a  jamais  eu  aucune  peine  à  s'acconmioder  de 
ces  vérités,  d'ailleurs  élémentaires;  les»  nuées»,  de  quelque 
ordre  quelles  soient,  n'ont  jamais  eu  de  prise  sur  la  fermeté 
de  son  bon  sens  poitevin.  Sans  rigueur,  sans  étroilesse, 
sans  dogmatisme,  il  a  entretenu  et  parfois  renouvelé  le 

culte  de  nos  chefs-d'œuvre  classiques;  il  a  aiguisé  sa  propre 
pensée  dans  leur  constant  et  pieux  commerce;  et  par  son 

exemple,  comme  par  ses  conseils,  il  n'a  jamais  cessé  de 
prêcher  le  maintien  et  le  respect  des  hautes  et  tradition- 

nelles qualités  du  clair  esprit  français. 

Nous  tenons  là,  croyons-nous,  les  principales  influences 

qui,  jusqu'aux  environs  de  la  trentième  année,  se  sont 
exercées  sur  M.  Emile  Faguet,  et  les  divers  éléments  qui 
sont  comme  entrés  dans  la  composition  de  son  talent.  II 

s'agit  maintenant  de  voir  le  robuste  et  actif  ouvrier  con- 
struire allègrement  son  œuvre. 

II 

Quand  .M.  Faguet  publia  son  premier  livre,  il  avait  trente- 
six  ans.  Il  avait  déjà,  nous  lavons  vu,  beaucoup  écrit,  pour 

lui-même  et  pour  le  public,  mais  pour  le  public  des  jour- 
naux. Il  avait  commis  force  chroniques,  et  déjà  des  chro- 

niques dramatiques.  Dès  ce  temps-là  il  était  passionné  de 

théâtre.  Cette  passion,  qu'on  pourrait  croire  exclusivement 
«  boulevardière  »,  est,  au  contraire,  très  «  universitaire  ». 

Les  professeurs,  —  la  perfection  de  notre  «  théâtre  clas- 
sique »  en  est  sans  doute  la  principale  cause,  —  les  profes- 
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scurs  oui  une  tendance,  fAchens*^  (luchjncfois,  excellente 

le  plus  souvent,  à  faire  de  la  lilléi-ature  dramatique  le 
centre  et  presque  le  tout  de  notre  production  littéraire  : 

Corneille,  Racine  et  Molière  sont  pour  eux  des  dcnii-dieux, 
dont  le  culte  nuit  parfois  à  celui  de  Pascal  et  de  Bossuet. 

Ouand  ils  se  tournent  vers  la  lillrrature  moderne,  c'est 
encore  le  théAtrc  qui  presque  loujoui's  les  attire.  Bon  uni- 

versitaire encore  en  cela,  comme  avant  lui  Sarcey,  M.  Faguet 

a  donc  de  très  bonne  heure  baucoup  aimé,  beaucoup  pra- 

tiqué le  théâtre,  et  il  y  a,  comme  on  sait,  un  an  à  peine  qu'il 
a  renoncé  à  son  feuilleton  dramatique  du  JoHr/irii  des  Z)é6a/s. 
Il  était  tout  naturel  que  son  premier  ouvrage  fût  consacré 
à  la  littérature  dramatique;  et  en  elTet  il  le  fut. 

11  n'est  pas  assez  connu,  et  il  mériterait  ])Ourlant  de 
l'être,  —  c'est  souvent  le  sort  des  premiers  livres,  —  ce 
volume  sur  la  Tragédie  française  au  XVI"  siècle,  dont  lîobert 

Garnier  forme  naturellement  le  centre.  C'est  une  thèse  de 
doctorat.  Moins  volumineuse,  moins  bourrée  de  notes  et 

de  citations,  moins  ennuyeuse  aussi  que  les  thèses  d'au- 

jourd'hui, cette  étude  a  sans  doute,  surcjnelques  points  de 
détail,  été  un  peu  dépassée  depuis  un  quart  de  siècle  qu'elle 
est  écrite  :  elle  n'en  reste  pas  moins  la  meilleure  et  la  plus 
sérieuse  étude  d'ensemble  que  nous  possédions  encore  sur 
le  sujets  On  y  peut  surprendre,  —  comme  dans  le  livre 
Drame  ancien,  Drame  moderne,  qui,  publié  plus  tant,  en  1898, 

date  exactement  de  cette  première  époque,  —  les  traces 

d'une  curieuse  tendance  d'esprit  que  M.  Faguet,  de  propos 

évidemment  délibéré,  n'a  pas  laissée  se  développer  en  lui, 

celle-là  même  qui  devait  si  triomphalpmcnt  s'épanouir 
chez  Ferdinand  Brunetière  :  je  veux  dire  une  certaine  vir- 

tuosité dialectique,  une  remarquable  aptitude  à  manier  et 
à  assembler  des  idées  générales,  à  [)hilosopher  largement 

sur  les  données  de  la  littérature  et  de  l'hisLoire,  à  les  sys- 
tématiser, lart  en  un  mot  des  reconstructions  logi(iues  de 

1.  Puljlié  on  IS83  clicz  llaclu-llc,  le  livre  a  été  rci)roduit  «  en  fac- 
similé  "  à  la  liiirairic  Weller,  en  1897,  et  réédilé  avec  quelques 
clianuiMiiciils,  chez  Fonlenioinfr,  en  1912. 
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la  réalité  historiiiuc.  Le  livro  sur  la  Tragédie  française  au 

AT/"  siècle,  c'est,  un  peu  à  la  manière  de  Brunetière,  ua 

chapitre  de  lliistoire  d'un  genre;  le  livre  Drame  ancien, 
Drame  moderne,  c'est,  à  la  manière  de  Taine  et  de  Hrune- 

lière  encore,  une  philosophie  de  l'histoire  de  Tari  drama- 
tique. Soit  désir  de  sauvegarder  son  originalité  personnelle 

à  l'égard  de  son  «  maître  et  ami  »,  soit,  après  ces  déljauchcs 
d'abstrarlions,  retour  offensif  d'un  scepticisme  de  positi- 

viste, M.  Faguet  s'est  depuis  interdit  ces  aventures  méta- 

physiques; ses  vues  systématiques  sur  l'histoire  d'un  siècle 
ou  d'un  genre,  il  se  contentera  désormais  de  les  ramasser 
dans  les  préfaces  de  ses  livres.  Mais  il  faut  noter  cette  liis- 
posilion,  et  retenir  ce  trait,  (^e  crititjue  est  un  logicien. 

Ces  spéculations  d'histoire  littéraire  et  d'esthétique  sont 
moins  inutiles  qu'on  ne  croit  généralement  à  la  profession 
de  critique  dramatique;  elles  y  sont  même,  et  M.  Faguet 
en  est  la  preuve,  une  excellente  préparation  :  il  est  bon  de 
connaître  le  passe  de  notre  théâtre,  et  même  des  autres 
théâtres,  pour  bien  juger  des  pièces  actuelles  ;  et  il  est  bon 

d'avoir  réfléchi  au.x  conditions  et  aux  lois  du  genre  drama- 
tique pour  discerner  du  premier  coup  d'œil  si  une  pièce 

nouvelle  est  née  viable,  ou  si  elle  ne  l'est  pas.  M.  Faguet 
était  donc  excellemment  muni  et  armé  pour  ce  rôle  de 

«  feuilletoniste  théâtral  »  qu'il  a  tenu  presque  toute  sa  vie, 
et  où  il  a  produit  une  œuvre  considérable  et  fort  intéres- 

sante. Trois  volumes,  —  qui  n'ont  pas  été  réimprimés,  — 
de  Notes  sur  le  théâtre  contemporain,  quatre  volumes  de  Propos 

de  théâtre  représentent  aujourd'hui  pour  nous  les  trente 
ou  quarante  volumes  de  feuilletons  dramatiques  que 

M.  Faguet  a  dispersés  au  jour  le  jour  dans  divers  jour- 
naux, et  que  nous  avons  presque  tous  lus,  mais  que  nos 

petits-neveux  ne  liront  pas.  Ce  sojit  causeries  écrites  au 

courant  de  la  plume,  d'un  style  parfois  un  peu  lâché  et 
trop  complaisant  aux  jeux  de  mots,  et  même  aux  calem- 

bours, mais  souvent  spirituel  '  et,  dans  sa  bonhomie  fami- 

1.  «  M.  Henri  Lavedan  a  de  l'esprit,.,  de  ce  genre  d'esprit  (jui  fait 
merveille  en  clioscs  imprimées,  de  l'esprit  de  livre  ou  de  journal,  à 
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lirrn  cl  un  pou  narquoise,  d'un  tel  mouvornont  qu'on  lui 
parilonno  tout.  Pour  le  fond,  luie  grande  bienveillance, 

une  bonne  volonté  parfaite  à  l'égard  des  auteurs  et  des 
œuvres  ',  le  goût  du  théâtre,  une  entente  remarquable  des 
choses  de  la  scène,  de  la  conscience,  de  la  probité,  un  fond 

lie  goût  classique  et  de  bon  sens  qui  ne  le  ipiitle  jamais, 
une  franchise  robuste  et  allègre  qui  va  jusquau  bout  de 

son  impression  personnelle,  et  n'a  point  peur  de  braver, 
quand  il  le  faut,  les  préjuges  à  la  mode-.  Ajoutez  à  cela 
une  grande  habileté  à  démouler  les  pièces,  à  les  analyser 
et  à  les  reconstruire  avec  une  parfaite  clarté,  à  mettre  le 

doigt  sur  les  points  faibles  :  les  «  scènes  à  faire  »,  —  ou  à 
refaire,  —  sont  indiquées  avec  un  sens  très  sûr;  quelque- 

fois même,  le  critique  complète,  en  la  corrigeant,  et 

repense  et  recrée  la  pensée  de  l'auteur,  et  il  esquisse  à 
grands  traits,  —  voyez  à  cet  égard  son  feuilleton  sur  la 

Jeanne  d'Arc  de  M.  Jules  Barbier^, —  le  scénario,  d'un  très 
beau  drame  à  écrire.  Et  enfin,  quand  le  sujet  y  prèle,  les 

réllexions  justes,  fines  ou  i)rof<)nt!es  de  moraliste  et  de 

psychologue,  les  pages  piquantes  d'histoire  littéraire  abon- 
dent sous  sa  plume  :  on  sent  là  un  écrivain  qui  domine  de 

haut  son  métier  et  sa  matière,  et  qui  n'a  qu'à  le  vouloir 
pour  être  au  moins  l'égal,  et  quehjuefois  le  maître,  des 
meilleurs  d'entre  les  auteurs  sur  lesquels  il  exerce  son 
libre  jugement.  On  peut  regretter,  en  lisant  les  feuilletons 

de  U.  Emile  Faguet,  l'élégance  innée,  la  finesse  noncha- 
lante, la  grâce  souveraine,  le  style   exquis  de  M.  .Iules 

la  Cliniiifort  ou  à  la  Rivarol,  de  rcsprit  comme  je  voudrais  bien  en  avoir 
(jiiaiid  f  écris  un  feuilleton.  »  {Notes  sur  le  théâtre  contemporain,  t.  III, 
p.  202.) 

1.  «  Noirs  étions  tous  là  (aux  Filles  de  marbre),  avec  religion,  moi 
éperdu  de  bonne  volonté  comme  toujours,  et  particulièrement  i-e  soir- 
là.  »  {Ibid.,  t.  II,  p.  81.) 

2.  "  J'ai  naguère  iléclarè  que  la  Puissance  des  ténèbres  était  iiu'ple. 
Quand  on  a  une  pareille  intrépidité,  on  peut  être  traité  d'iinltécile. 
et  Je  l'ai  été  copieusement;  mais  on  ne  peut  être  soupçonné  de 
eoni plaisance  à  l'égard  de  la  littérature  des  pays  finids,  ni  d'.ilTecta- 
tion  ex(iti(iue.  »  (/6((/.,  t.  111,  p.  204.) 

3.  Notes  sur  le  théâtre  contemporain,  t.  IH,  p.  5. 
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Lcmaître:  mais  peut-être,  an  point  de  vue  proprement  dra- 
matique, manifestent-ils  une  plus  grande  sûreté  critique, 

une  science  teclmique  plus  avertie.  Et,  en  tout  cas,  ils  me 

paraissent  devoir  être  préférés  à  ceux  de  Sarcey  qui,  lui,  a  été 

vraiment  trop  indifférent  à  l'insii^Miifiancc  littc'raire,  trop 
fermé  aux  nouveautés,  trop  asservi  au  goût  routinier  du 

public.  Ce  sont  là  des  reproches  qu'on  n'adressera  point  à 
M.  Faguet.  Indépendant  à  l'égard  de  la  critique,  il  exprime 

toujours  à  ses  risques  et  périls,  mais  telle  cpi'il  l'a  librement 
formée,  son  opinion  personnelle'.  Et,  assurément,  il  lui  ar- 

rive, comme  à  tout  le  monde,  de  se  tromper;  et  l'on  a  pu,  au 
moins  une  fois,  lui  reprocher  quelque  excès  de  lyrisme; 
mais  que  les  critiques  qui  ne  se  trom[)ont  ou,  pour  mieux 

dire,  qui  ne  «  s'emballent»  jamais,  lui  jellenl  la  première 
pierre!  Ceux-là  ont  perdu,  ou  n'ont  peut-être  jamais  eu  la 
faculté  d'admirer,  c'est-à-dire  de  toutes  les  facultés  celle 
(jui  est  la  plus  nécessaire  au  vrai  critique,  C'est  pour  l'avoir 
conservée  que  les  feuilletons  dranialiques  de  M.  Emile 

Faguet  compilent  dans  l'histoire  de  la  critique  théâtrale. 
Les  mômes  qualités,  avec  certaines  nuances,  se  retrouvent 

dans  les  innombrables  études  de  critique  ou  d'histoire 

littéraire  qu'il  a  prodigalement  semées  au  jour  le  jour 
depuis  trente  ou  quarante  ans,  et  dont  les  quinze  ou 

dix-huit  volumes  que  nous  possédons  ne  représentent  sans 

doute  qu'une  portion  assez  minime.  Là  encore,  la  forme 
est  souvent  un  peu  négligt-e  :  nous  avons  affaire  à  un  écri- 

vain qui,  ayant  beaucoup  à  dire,  et  déjà  impatient  de 

passer  à  un  autre  sujet,  n'a  pas  le  temps  de  donner  le 
dernier  coup  de  lime;  il  le  sait,  et  il  s'en  console.  Ce  n'est 

pas  impuissance  ou  inconscience,  c'est  insouciance.  D'or- 
dinaire, d'ailleurs,  la  forme  est  si  franche,  si  directe,  si 

allante,  si  vivante  surtout;  elle  est  si  exactement  moulée 

1.  «  La  pièce,  du  reste  (L'/ic  fam'dle  de  M.  Lavedan),  a  réussi,  a  été 
cliaudement  applaudie,  et  c'est  surtout,  —  comme  toujours  d'ailleurs, 
—  mon  impression  personnelle  qu'il  faut  voir  dans  ce  i|ui  précède, 
plutôt  (|u'une  traduction  des  sentiments  du  public,  lequel  s'est 
montré  beaucoup  plus  favorable  à  la  pièce  que  je  ne  le  suis.  »  (IbuL, 
t.  m,  p.  203.) 
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sur  la  pensée  et  comme  entraînée  par  elle,  qu'on  lui  passe 

aisément  jusqu'à  ses  pires  négHgcnt'es,  et  que  même,  assez 
vile,  on  en  arrive  à  les  trouver  savoureuses.  Au  reste, 

même  dans  les  articles  les  plus  improvisés  de  M.  Faguet, 
à  plus  forte  raison  clans  ses  études  longuement  méditées, 

on  rencontre  nombre  de  pages  qui,  pour  la  vigueur,  l'éclat, 
la  verve  |)ittores(jue,  ne  le  cèdent  à  aucune  autre,  et  sont 
sans  doute  destinées  à  aller  grossir  les  anthologies  de 

l'avenir.  Tels  sont  surtout  ses  «  portraits  »  d'écrivains  : 
ceux  de  Mme  de  Sévigné  dans  son  Dix-septième  siècle,  de 
Voltaire  et  de  Diderot  dans  son  Dix-huitième,  de  Calvin  et 
de  Rabelais  dans  son  Seizième. 

Un  docteur  très  savant,  très  laborieux,  très  grave  dans  l'e.Ker- 
cice  de  sa  profession  et  dans  la  suite  persévérante  de  ses  éludes, 
de  bonne  santé  du  reste,  de  bonne  conscience  et,  partant,  de 
naturel  gai,  a  fini  sa  journée  commencée  à  cinq  heures  du 

malin;  il  est  huit  heures  du  soir;  il  vit'nt  de  dîner  intelligem- 

ment, mais  largement;  ses  amis  sont  là  qui  aiment  à  l'entendre 
causer;  il  cause,  il  se  détend,  il  raconte  des  histoires,  quelquefois 
grasses  et  en  mots  crus,  car  sa  profession,  depuis  les  dîners 

d'internat,  lui  a  fait  perdre  la  pudeur  du  mot;  il  égrène  ses 

souvenirs,  cite  des  anecdotes,  rappelle  de  ses  farces  d'écolier, 
souvent  se  lance  dans  des  imaginations  énormes  et  des  fantai- 

sies plantureuses,  fait  des  calendjours,  sème  des  brocards,  rit 
le  premier  à  gorge  déployée  et  à  panse  redondante  de  ses 

bons  mots  et  de  ses  folies;  entre  temps,  laisse  comme  échap- 

per sa  science  qui  est  prodigieuse,  ou,  à  propos  de  n'importe 
quoi,  montre  sans  y  songer  sbn  bon  sens  ferme,  sa  raison  lumi- 

neuse, point  élevée,  point  distinguée,  mais  solide,  droite,  puis- 
sante et  généreuse  comme  le  coup  de  bistouri  assuré  et  triom- 

phant  qu'il  donnait  cç  matin  de  sa  poigne  robuste  pour  sauver 
un  malade;  et  il  renvoie  son  monde  avec  de  bonnes  tapes 

amicales,  l'écoute  un  instant  descendre  avec  des  rires  le  grand 
escalier  sonore,  dit  une  parole  alTectueuse  et  cordiale  au 

bon  Dieu,  et  s'endort  à  poings  fermés  d'un  gros  sommeil  de  bon 
géant.  Il  n'y  a  rien  de  très  compliqué  dans  ce  bravo  homme  et, 
à  bien  peu  de  chose  près,  il  me  semble  que  c'est  l\abelais  '. 

1.  Seizième  siècle,  p.   77-78.  Voir  encore,  entre  autre  belles  pages. 
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Ce  n'est  pas  là  seulement  une  très  helle  page,  forte, 
copieuse  et  drue,  dans  la  manière  mOme  de  son  modèle, 

une  véritable  toile  de  Jordaens.  O  (pi'il  y  a  dans  ce  vivant 
portrait,  et  ce  qui  en  fait  la  haute  valeur  presque  synd)o- 

lique,  c'est  une  coiu'eption  fort  originale  de  la  personne 
et  de  l'œuvre  de  Piabelais.  M.  P'agiiot,  là  comme  ailleurs, 
ne  décrit  pas  pour  décrire;  il  décrit  pour  comprendre  et 
pour  faire  comprendre.  Il  est  essentiellement  un  critique 
intellectuel.  Essayons  de  nous  rendre  exactement  compte 
de  son  procédé  et  de  sa  méthode. 

Notons  tout  d'abord  que  ses  livres  de  critique  littéraire, 
—  si  nous  mettons  à  part  sa  thèse  et  son  Histoire  de  la  lilté- 

ratare  française,  —  sont  tous  des  recueils  de  «  monogra- 
phies »,  des  études  sur  des  individus.  Pourquoi  cela  ? 

Pourquoi  cette  brusque  et  volontaire  rupture  avec  les 

tendances  assez  contraires  que  l'écrivain  avait  tout  d'abord 
manifestées?  Il  est  possible  que  lliabitude  du  journalisme 

contemporain,  plus  favorable  à  la  production  d'  «  articles  » 

qu'à  la  production  de  «  livres  »,  y  soit  pour  quelque  chose. 
Pourtant,  je  verrais  là  plutôt  pour  ma  part  le  résultat  de 

longues  réflexions  et  rinfluence,  peut-être  parfaitement 
consciente,  du  positivisme.  11  y  avait  toujours  eu  dans 

M.  Faguet,  à  côté  d'un  goût  très  vif  pour  les  idées  géné- 
rales et  les  discussions  abstraites,  un  besoin  non  moins  vif 

de  sentir  la  réalité  toute  proche,  de  ne  pas  la  perdre  de 

vue,  de  s'y  appuyer  toujours,  bref  une  certaine  défiance 
instinctive  à  l'égard  des  chimères  de  l'idéologie,  des  folles 
équipées  de  la  raison  raisonnante.  »  La  sensation  du  réel, 

dira-t-il  quelque  |)art,au  cours  d'un  feuilleton  dramatique, 
la  sensation  du  réel,  —  et  Von  aura  beau  dire,  c'est  toujours  un 

plaisir  d'une  vivacité  sin(iulit)re  que  la  sensation  du  réel,  —  nous 

l'avons  eue  ici  à  plusieurs  reprises'.»  Cette  disposition 
d'esprit,  peut-être  contradictoire  de  l'autre,  la  «  décou- 

verte »  d'Auguste  Comte,  aux  alentours  de  IHHi),  ne  pouvait 

dans    son    Dix-seplihme   siècle    (2.5'    édition,    p.    184-l.S.j),    celles    où 
M.  Faguet  nous  montre  Ilacine  rêvant  Athulic. 

1.  I^'otes  sur  le  Ihéûlrc  contemporain,  (.  III,  p.  57. 
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manqiui-  de  la  développer,  et,  comme  il  était  naturel,  aux 

dépens  de  la  faculté  ratiocinante.  C'est  un  excellent  anti- 

dote au  virus  métaphysique  qu'une  lecture  prolongée  du 
Cours  de  philosophie  positive.  Il  nie  semble  que,  comme  plus 

d'un  de  ses  contemporains,  —  comme  Ferdinand  Brune- 
tière,  par  exemple,  —  M.  Faguet  est  sorti  de  cette  lecture 
assez  transformé,  ou,  pour  mieux  dire,  plus  maître  de  sa 
vraie  personnalilé,  plus  conscient  i\o  ses  vraies  tendances. 

Sans  renoncer  à  son  goût  pour  les  idées  générales,  il 

s'efforça  d'en  tirer  un  parti  plus  immédiatement  utile;  nfin 
de  mieux  voir,  il  voulut  limiter  le  champ  de  sa  vision. 

Convaincu  désormais  que  les  systèmes  sont  trop  faciles  à 

construire  pour  être  vrais,  qu'ils  déforment  et  mutilent  la 
réalité,  et  nous  donnent  fâcheusement  le  change  sur  eux- 

mêmes,  il  résolut  courageusement  de  s'en  abstenir.  En- 
fermer un  siècle  littéraire  dans  une  formule,  rien  de  plus 

séduisant,  certes,  mais  rien  de  plus  arbitraire,  et  rien  de 

I)lus  dangereux.  La  réalité  de  l'histoire  et  de  la  vie  déborde 
de  toutes  parts  nos  pauvres  petites  étiquettes  abstraites  et 
ne  se  laisse  pas  emprisonner  dans  nos  trop  simples  et  trop 
commodes  compartiments.  Nous  ne  saisissons  pas,  ou 
nous  ne  saisissons  guère  les  ensembles;  nous  ne  saisissons 

que  des  faits,  ou  des  individus.  Etudions-les  donc  d'abord 
consciencieusement,  minutieusement  :  les  généralités,  les 

systèmes,  les  vues  d'ensemble  ne  viendront  qu'ensuite,  ou 

ne  viendront  pas,  peu  importe.  L'essentiel  est  d'étreindre 
le  réel,  de  le  palper,  de  le  sentir  toujours  là,  sous  sa  main, 
de  le  comprendre,  de  le  pénétrer,  de  tacher  de  lui  ravir  son 

secret;  or,  il  n'y  a  de  réel  que  des  faits,  ou  des  groupes 
de  faits,  c'est-à-dire  des  êtres  concrets,  des  âmes  vivantes 
particulières  et  différentes  :  tout  le  reste  est  chimère,  fan- 

taisie ou  hypothèse.  Telle  est  l'attitude  de  pensée  à  laquelle 
M.  Faguet  a  été  peu  à  peu  conduit  par  sa  modestie,  par  ses 

scrupules,  je  ne  veux  pas  dire  de  savant,  — car,  pas  plus 

que  lui,  je  n'aime  à  parler  de  science  en  matière  de  choses 
morales,  —  mais  de  lett4*é  et  de  philosophe.  Très  capable, 

et  plus  (juaucun  autre,  d'idées  générales,  au  lieu  d'y  faire 
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rentrer  les  individus  qu'il  étudie,  et  d'y  subordonner  tontes 

les  parties  de  ses  livres,  quand  l'étude  des  indiviilunlités 
l'a  amené  à  quelques  vues  d'ensemble  sur  le  mouvement 
général  des  esprits  et  des  formes  d'art  dans  un  siècle  déter- 

miné, il  ne  se  refuse  point  à  les  dégager,  mais  il  les  expose 

tout  simplement,  nous  le  répétons,  dans  une  courte  Pré- 

face, invitant  en  quelque  sorte  le  lecteur,  s'il  y  trouve 

quelque  arbitraire,  à  ne  point  la  lire  ou  à  n'en  pas  tenir 
compte,  et  à  s'attacher  uniquement  aux  études  particu- 

lières qui  composent  le  volume.  Mais,  en  fait,  les  Préfaces 
de  son  Dix-huilièine  et  de  son  Seizième  siècle  sont  extrême- 

ment remarquables,  et  de  fort  beaux  morceaux  de  philo- 
sophie historique.  Pour  ramasser  et  analyser  en  quelques 

pages  substantielles  et  fortes  les  tendances  maîtresses 

d'une  époque,  M.  Faguet  ne  le  cède  en  rien  aux  maîtres 
du  genre,  à  Brunelière  par  exemple,  et  à  Taine. 

Mais  encore,  pour  ses  études  particulières  d'individus, 

comment  procède-l-il  exactement?  Il  me  semble  qu'on 
pourrait  se  représenter  sa  méthode  de  travail  de  la  ma- 

nière suivante.  Soit,  par  exemple,  Calvin,  Voltaire  ou  Cha- 

teaubriand, qu'il  s'agit  d'embrasser  et  de  définir.  M.  Faguet 
prend  d'abord  sur  son  auteur  quelques  rapides  informa- 

tions biographiques  ou  bibliographiques.  Puis  il  s'enferme 
pendant  un  certain  temps  avec  les  œuvres  de  l'écrivain 

qu'il  se  propose  d'étudier  :  il  les  lit  attentivement,  dans  une 
édition  quelconque,  en  prenant  des  notes,  mais  surtout  il 

essaie  de  s'assimiler  aussi  complètement  que  possible  toute 
la  substance  de  cette  œuvre  imprimée.  Cela  fait,  il  ferme 

les  livres,  et  il  rêve  :  il  analyse  l'impression  qu'ont  faite 

sur  lui  ses  lectures;  il  s'efforce  de  se  représenter  le  plus 
exactement  qu'il  peut  la  personnalité  intellectuelle  et 

morale  de  l'homme  dont  il  vient  de  lire  les  écrits;  il  rap- 
porte à  leurs  causes  profondes  les  multiples  impressions 

qu'il  en  a  emportées;  il  essaie  de  pénétrer  à  l'inlérieur 
d'eux-mêmes,  de  décomposer  le  mécanisme  délicat  de  leur 
tempérament,  de  leur  caractère,  de  leur  pensée.  Et  quand 

il  a  répondu  à  toutes  les  questions  qu'il  se  pose  à  leur 
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ciidruil,  quaiul  il  croit  les  avoir  bien  pénétrés  et  compris, 

quand  l'image  intérieure  qu'il  s'en  forme  est  assez  nette, 
alors,  les  yeux  fixés  sur  elle,  il  tslchc  de  la  fixer  sur  le 

papier;  il  reconstitue  en  quehpic  sorte  sous  nos  yeux, 

telles  qu'il  les  conçoit  bien  entendu,  cette  àme,  cette 
pensée,  cette  œuvre.  Après  avoir  décomposé,  il  recom- 

pose. Il  fait  songer  à  un  très  habile  horloger  qui,  aj)rès 
avoir  démonté  uiie  montre,  la  remonte  prestement  devant 

nous.  Ses  »  études  littéraires  »,  ce  sont  des  reconstruc- 

tions d'âmes  d'écrivains.  «  Mon  excellent  camarade  Faguet, 
disait  de  lui  voilà  déjà  bien  longtemps  M.  Jules  Lemaîlre, 
vient  décrire  sur  Mme  de  Staël,  sur  Henjamin  Constant 

et  sur  .Joseph  de  Maislre  d'admirables  éludes,  qui  sont 
assurément  les  plus  puissantes  reconstructions  d'âmes  et 
de  systèmes  qu'on  ait  vues  depuis  les  premiers  ouvrages 

de  xM.Taine.  »  Et,  de  fait,  c'est  bien  à  Taiue  que  l'on  songe, 
mais  à  un  Taino  moins  épris  de  psychologie  scientifique, 

moins  artiste  aussi,  et  plus  préoccupé  d'expliquer  Wcuvre 
qu'il  étudie. 

Cette  méthode,  comme  toutes  les  méthodes  du  monde, 

comporte  des  dangers,  et  elle  a  soulevé  quelques  objec- 
tions. 

11  n'est  pas  douteux  tout  dabord  qu'elle  ne  soit  un 

peu  subjective.  C'est  de  l'impression  personnelle  qu'elle 
part,  ce  sont  des  impressions  personnelles  qu'elle  met  en 
œuvre.  Une  étude  de  M.  Faguet,  c'est  un  auteur,  c'est  une 

àme  vue  à  travers  son  esprit.  C'est  donc  là  de  l'impression- 
nisme, un  impressionnisme  très  intelligent,  si  l'on  veut, 

mais  de  l'impressionnisme.  Le  critique  peut  être  i)arfois 
soupçonné  de  mettre  dans  ses  représentations  une  logique 

qui  n'est  pas  toujours  dans  la  réalité. 
Cette  objection,  je  l'avoue,  me  frappe  peu.  11  me 

semble  que,  critiques  ou  historiens,  nous  faisons  tous 

ainsi,  et  que,  d'ailleurs,  nous  serions  i>ien  embarrasst'"s  de 
faire  autrement.  Nous  ne  voyons  jamais  une  àme  humaine,, 

une  oMivre  humaine  à  l'état  pur  en  quelque  sorte,  mais 
toujours  à  travers  nous-mêmes.   Et,   au  total,  connaît-on 
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beaucoup  d'esprits  critiques  qui  représentent  aussi  lh\i'- 
lement  et  déforment  aussi  peu  la  réalité  que  celui  de 
M.  Foguet? 

On  lui  a  reproché  aussi,  —  cest  M.  Lanson,  —  son 

«  inilinérenceà  léijfard  de  l'érudition  niélliodique  ».  L'objec- 
tion ici  est  plus  spécieuse.  Il  est  certain  qu'on  ne  trouve 

pas,  dans  les  livres  de  M.  Faguet,  grande  accumulation  de 
textes,  de  notes  et  de  citations.  Très  «  lionnéte  homme  », 

il  a  évidemment  en  horrcuriepédantisme,  l'étalage,  toujours 
facile,  d'une  érudition  qui  est  souvent  de  bien  fraîche  date. 
En  général,  d'ailleurs,  il  est  très  suflisamment  informé,  et 
il  a  foil  bien  lu  les  textes  dont  il  parle.  Et  toutefois, 

avouons  le,  on  voudrait,  pour  être  pleinement  rassuré  sur 
rexactiliule  de  ses  constructions,  sentir  les  textes  souvent 

plus  près  de  nous;  des  citations  plus  nombreuses  seraient 

j)arfois  les  bienvenues.  On  souhaiterait  aussi  une  connais- 
sance plus  large  et  plus  approfondie  de  la  «  littérature  » 

des  sujets  qu'il  traite  :  M.  Faguet  oublie  quelquefois,  ou 

néglige,  selon  la  belle  formule  de  Taine,  d'  «  ajouter  à  son 
esprit  tout  ce  qu'on  peut  puiser  dans  les  autres  esprits  ». 
El  il  est  possible  qu'une  information  plus  minutieuse  l'eût 
conduit,  dans  certains  cas,  à  des  résultats  un  peu  dilTérents 

de  ceux  auxquels  il  aboutit.  Il  est  vrai  que  si  M.  Faguet 

s'était  encombré  de  tous  les  scrupules  que  l'érudition  con- 

temporaine inflige  à  ceuxqui  en  ont  le  culte  ou  l'obsession, 
il  eût  moins  écrit,  traité  moins  de  sujets,  répandu  moins 

d'idées.  Or,  c'est  une  question  de  savoir  si  cela  eût  au  fond 
mieux  valu.  Je  suis  de  ceux  qui  hésiteraient  fort  à  la 

trancher  par  l'affirmative.  L'essentiel,  après  tout,  en  critique 
comme  ailleurs,  c'est  peut  être  encore  d'être  intelligent. 

Il  y  a  un  dernier  reproche  qu'on  serait  en  droit  d'adres 
ser  à  M.  Emile  Faguet.  Sa  criticpie,  comme  d'ailleurs  celle 
de  Taine,  est  trop  slalique  :  elle  immol»ilise,clle  cristallise, 

si  je  puis  ainsi  dire,  l'objet  de  son  étude;  elle  embrasse 
l'ensemble  d'une  pensée  et  d'une  œuvre,  et  non  pas  la 
succession  des  époques  d'une  pensée  et  d'une  œuvre;  elle 
tend  à  appliquer  à  des  esprits  très  différents  des  cadres  un 
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peu  extérieurs  et  toujours  les  mômes;  bref,  elle  ne  suit  pas 

d'assez  près  le  mouvement  mOme  de  la  vie,  révolution 

d'une  pensée  et  d'une  Aine.  Et  cela  ne  laisse  pas  de  lui 
donner  parfois,  aux  yeux  d'esprits  jirévenus,  quohpie  chose 
d'un  j)cu  abstrait  etartiliciel. 

Mais  tout  ceci  revient  à  dire  que  la  nuHliode  de  M.  Fa- 
guet,  comme  toutes  les  méthodes  du  monde,  encore  une 

fois,  a  ses  inconvénients.  Seulement,  il  faut  s'empresser 

d'ajouter  que  les  inconvénients  seraient  plus  graves,  si  la 
méthode  était  maniée  par  des  mains  plus  gauches,  par  des 
esprits  moins  consciencieux  et  moins  vigoureux  que 

M.  Faguet.  Dans  son  cas,  ils  sont  aussi  réduits  que  pos- 
sible. Il  a  suivi  sa  pente,  et  il  a  bien  fait  de  la  suivre.  Et  il 

nous  a  donné  sur  tous  les  grands  écrivains  français  des 

études  plus  psychologiques  et  morales  peut-être  que  pro- 

prement littéraires,  mais  qui,  le  plus  souvent,  sont  d'une 
justesse,  d'une  profondeur,  d'une  lucidité  difficiles  à 
surpasser. 

Ces  travaux,  d'ailleurs,  ne  nous  renseignent  pas  seule- 

ment sur  les  écrivains  qu'ils  ont  pour  objet  d'étudier  ;  ils 
nous  renseignent  aussi  sur  M.  l-'aguet  lui-même,  sur  son 
tour  d'esprit  et  ses  tendances  générales. 

Il  est  d'abord  à  remarquer  que  les  purs  artistes,  poètes, 

romanciers,  dramaturges,  sont  ceux  qu'il  a  le  moins  bien 
traités.  Sans  doute  il  les  comprend;  car  qu'est-ce  que  ne 
comprend  pas  M.  Faguet?  Mais,  pourtant,  il  entre  moins 
en  eux,  moins  volontiers,  et  comme  ave<î  regret;  on  sent 

qu'il  a  pour  eux  une  sympathie  moins  spontanée  et  moins 
profonde.  Dans  les  études  qu'il  leur  a  consacrées,  il  y  a 
beaucoup  à  prendre,  certes;  mais  on  pourrait  y  relever 

quelques  erreurs,  des  méprises  ou  des  lacunes.  11  a,  par 

exemple,  été  bien  dur,  —  aussi  dur  que  ce  puritain  de 

Scherer,  —  et,  je  crois,  un  peu  injuste  pour  Gautier.  Ne 

nous  en  étonnons  point  :  il  y  avait  entre  l'auteur  des 
Émaux  et  Camées  et  son  critique  une  trop  violente  opposi- 

tion de  nature. 

Mais  les   écrivains   quaimc  visiblement  M.  Faguet,  et 
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qu'il  analyse  et  qu'il  comprend  à  fond,  ce  sont  ceux  qui 
pensent,  qui  ont  des  idées.  Kl  plus  ils  en  ont,  plus  ces  idées 

sont  hautes  et  fortes,  plus  il  est  ravi,  plus  il  leur  est  sym- 

patiiique,  mieux  il  les  comprend  et  les  l'ait  comprendre. 
Son  étude  sur  Montesquieu,  par  exemple,  dans  son  Dix- 
hailièine  siècle,  est  presque  du  lyrisme.  Cette  fois,  il  est 

en  compagnie  d'un  esprit  de  sa  propre  famille*,  et  il  s'en 
réjouit,  et  il  s'y  attarde.  En  revanche,  s'il  s'est  montré  si 

sévère  pour  Voltaire,  c'est  que  Voltaire  lui  a  causé  une 
déception;  il  a  été  surpris,  impatienté  du  petit  nombre 

et  de  l'incohérence  des  idées  qu'à  l'épreuve  il  rencontrait 
chez  le  patriarche  de  Ferney  :  il  s'attendait  à  trouver  un 

penseur,  et  il  n'a  trouvé  qu'un  homme  d'esprit.  11  lui  a  fait 
payer  un  peu  cher  sa  désillusion. 

Tout  ceci  se  ramène  à  dire  que  la  marque  propre  de 

M.  Emile  Faguet  comme  critique  est  d'être  un  penseur  lui 
aussi,  un  logicien  même,  un  logicien  d'une  vigueur,  d'une 

puissance,  d'une  lucidité  incomparables.  J'ai  déjà  prononcé 

le  mot  de  lucidité  à  son  sujet.  Plus  j'y  songe,  et  plus  il  me 
semble  que  c'est  le  mot  qui  caractérise  le  mieux  son  talent. 
La  lucidité,  c'est  la  faculté  maîtresse  de  M.  Faguet. 

III 

L'originalité  de  cette  critique  ne  s'est  pas  manifestée  et 
imposée  du  premier  coup,  —  les  générations  spontanées 

ne  sont  pas  dans  la  nature;  —  mais,  au  contraire,  elle  s'est 
peu  à  peu  et  progressivement  dégagée.  Elle  n'apparaît  pas 
très  clairement  encore  dans  le  volume  d'  «  études  litté- 

raires et  dramatiques  »  sur /es  Grands  inaîires  du  XVII"  siècle, 
qui  parut  deux  ans  après  la  thèse  de  doctorat.  Le  livre  est 

sans  doute  intéressant,  personnel  et  vivant;  mais  c'est 
encore  un  livre  de  début,  et  un  ouvrage  un  peu  scolaire. 

I.  «  On  sent  «(u'il  n'y  a  pas  eu  de  vie  inlellcctuelle  plus  forte, 
plus  intense,  et,  avec  cela,  plus  litire  ni  plus  sereine.  •  Cette  phrase 

de  M.  Faguet  s'applique  très  bien  à  Montesquieu;  mais  elle  s'appli- 
querait tout  aussi  bien  à  M.  Faguet  lui-même. 
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Assurcmcnl  nous  avons  été  rendus,  par  ce  qu'il  a  écrit 
depuis,  un  peu  sévères  pour  M.  Faguet  :  mais,  à  côté  d'un 
excellent  et  très  suggestif  Fénelon,  nous  sommes  tentés 

aujourd'hui  de  trouver  que  son  liossuel  est  un  |)eu  rapide, 
et  son  Pascal  un  peu  maigre.  Le  livre  a  été  remanié  dei)uis 

lors,  et  augmenté  de  deux  remarquables  études  sur  Des- 

cartes et  sur  MalelM'anche;  je  ne  sais  si  les  autres  études 

n'cussentpasgagné  à  être  entièrement  récrites  par  un  maître 
en  pleine  possession  désormais  de  sa  méthode  et  de  son 
talent. 

L'année  suivante  paraissait  le  volume  intitulé  Dix-neu- 
vième siècle  :  Éludes  lilléraires.  Cette  fois,  l'auteur  commen- 

çait à  prendre  rang  dans  tous  les  publics.  Le  livre  eut 

du  succès,  un  succès  très  justifié  par  son  mérite  et  qui 

n'a  fait  que  s'affermir'.  Scherer,  dans  le  Temps,  F'erdi- 
nand  Brunetière  dans  la  Revue  des  Deux  Mondes,  lui  consa- 

craient d'importants  et  élogieux  articles.  De  fait,  il  con- 
tenait sur  Victor  Hugo,  sur  Lamartine,  sur  Vigny,  sur 

Chateaubriand  quelqu'es  études  de  tout  premier  ordre, 
et  dont  l'une  au  moins,  —  sur  Chateaubriand,  —  comme 

travail  d'ensemble,  n'a,  je  crois,  pas  encore  été  dépassée. , 

Cette  fois,  il  n'y  avait  pas  à  s'y  méprendre  :  un  vrai  cri- 
tique nous  était  né. 

Et,  quatre  anc  olus  tard,  dans  les  premiers  mois  de  1890, 
paraissait  ce  DUl  huilième  siècle,  qui  reste  une  date  dans 

l'histoire  de  la  pensée  contemporaine,  et  qui  devait  sou- 
lever tant  de  protestations  et  de  clameurs.  Pour  bien 

comprendre  la  signification  et  la  portée  d'un  événement 
littéraire,  qu'on  faillit  transformer  en  un  événement 

politique,  il  faut  se  reportera  l'époque,  hélasl  bien  loin- 
taine, quoique  pourtant  si  proche  de  nous,  oîi  le  livre  fut 

publié. 

On  sortait  de  la  crise  boulangiste  et  de  l'Exposition  du 
Centenaire.  In  apaisement  se  produisait  dans  les  esprits. 

Le  |)arti  républicain  triomphant  faisait  mine  d'être  géné- 

I.  LVlUvrai;»;  est  aujourd'luii  i>arvonu  à  la  34*  édilion. 
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riiix  et  de  tondre  la  main  à  ses  adversaires  :  on  allait 

bientôt  parler  d'  «  esprit  nouveau  ».  Le  vieil  anticlérica- 
lisme vollairion  semblait  avoir  fait  son  temps.  La  haute  et 

coniiale  intelligence  d'un  admii-able  pape  allait  prêcher 
la  réiotu-iliation  politique  et  la  justice  sociale.  Les  passions 
se  calmaient;  on  jugeait  avec  plus  de  calme,  plus  de  sévé- 

rité aussi,  l'esprit  de  négation,  d'individualisme  et  d'anar- 
chie issu  de  la  philoso[)hie  du  xviir  siècle;  de  nouvelles 

aspirations  morales  et  religieuses  se  faisaient  jour;  on 
se  retournait  avec  attendrissement,  avec  envie  parfois,  vers 
les  croyances  du  passé.  Taine  achevait  ses  Origines,  et  allait 

bienl(M  donner  ses  fameux  articles  sur  l'Église.  E.-M.  de 

\'ogué  venait  île  publier  ses  nobles  Remarques  sur  l'Exposi- 
lion  du  Centenaire.  M.  Bourget  venait  de  faire  paraître  le 

Disciple,  et  Ferdinand  Brunetière,  en  attendant  des  décla- 

i-ations  plus  décisives,  lui  prêtait  l'appui  de  sa  vigoureuse 
éloquence.  Edouard  Rod  méditait  déjà  les  Idées  morales  du 
temps  présent.  .M.  Lanson  écrivait  son  beau  livre  sur  Bossuel, 

qu'il  devait  faire  précéder  dune  curieuse  et  suggestive 
Préface.  M.  Paul  Desjardins  allait  publier  le  Devoir  présent. 
Moment  unique  et  douloureusement  éphémère  de  notre 

histoire  morale,  et  auquel  maintenant  on  ne  peut  songer 

sans  mélancolie.  Que  reste-t-il  aujourd'hui  de  ces  rêves,  de 
ces  illusions  peut-être,  dont  se  berçaient,  il  y  a  vingt  ans, 

les  plus  généreux  d'entre  nous?  Entre  la  frivolité  des  uns, 

l'habileté,  l'étroit  dogmatisme  ou  les  grossiers  appétits  des 
autres,  quelle  place  y  a-t-il  désormais,  —  au  moins  exté- 

rieurement, —  pour  ces  inquiétudes  d'autrefois?... 
Ce  fut  au  milieu  de  ces  préoccupations  assez  nouvelles 

que  parurent  les  Études  littéraires  sur  le  Dix-huitième  siècle. 
Rarement  livre  vit  le  jour  plus  à  son  heure,  et,  sans  que 

l'auteur  l'eût,  je  crois,  délibérément  voulu,  répondit  mieux 
au  besoin  général  des  esprits.  M.  Faguet  y  dress'^it  pour 

ainsi  dire  le  bilan  de  l'esprit  du  xviii''  siècle  :  cela  avec  une 
maîtrise  du  sujet,  une  vigueur  dialectique,  une  justesse  de 

formule,  une  autorité  d'accent,  une  verve  de  style  littéra- 
lement étourdissantes.  Ce  que  Brunetière,  d'une  façon  suc- 

11 
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ccssivc,  inlormillente  et  fragmentaire,  au  cours  de  ses 
ailiclcs  sur  Voltaire,  Rousseau,  Diderot,  par  exemple,  avait 

déjà  supérieurement  commencé,  ce  que  Taino,  (piinze  ans 

aupnravanl,  avait  en  partie  fait  dans  l'Ancien  Hècjime, 
M.  Faguet,  librement,  à  sa  manière  et  à  son  heure,  le 
refaisait  à  son  tour  :  il  dénonçait  fortement  et  en  bloc  ce 

que  Brunetière  devait  appeler  plus  tard,  au  seuil  de 

ses  éUulcs  sur  i Utilisation  du  inisilivisnie,  «  l'erreur  du 

xviiF  siècle  »,  qui  est,  essentiellement,  d'avoir  rompu  avec 
la  tradition  de  «  cinq  ou  six  siècles  de  civilisation  et  de 

culture  nationales  ».  Kt  à  discuter  dans  le  détail  les  para- 
doxes que  les  principaux  représentants  de  ce  «  siècle 

enfant»  ont  jetés  dans  la  circulation,  la  lucidité  spirituelle 

de  sa  droite  raison  sélevail  parfois  jusqu'à  une  généreuse 
éloquence  : 

S'il  est  vrai,  non  d'une  vérité  de  théorie,  de  spéculation  et  de 
souper,  mais  vrai  historiquement,  et  dans  le  réel,  que  les 
hommes,  les  hommes  en  chair,  les  hommes  qui  vivent  et 

souiïrent,  ont  reçu  un  accroissement  de  souffrance  du  christia- 
nisme et  des  notions  trop  subtiles  otdangereuses  pour  eux  à 

manier  qu'il  apportait,  —  ce  que  j'admets  ([u'on  peut  prétendre, 
—  si  cela  est  vrai,  ou  si  l'on  en  est  convaincu,  il  ne  s'agit  pas 
de  réserver  celte  vérité  à  une  aristocratie  de  beaux  esprits,  et 

d'en  écrire  des  Ingénus;  il  faut  sauver  ces  liommesqui  pâtissent 
et  les  arracher  à  leur  torture.  Dire  :  il  faut  un  Dieu...  pour  le 

peuple,  ce  n'est  pas  trop  loyal;  mais  j'admets  cela.  Dieu  conso- 
lateur vague,  Dieu  rémunérateur  et  punisseur  lointain,  que 

vous  n'y  croyiez  guère  et  que  vous  vouliez  que  les  simples  y 
croient,  c'est  un  dédain,  peut-être  une  pitié;  ce  n'est  pas  une 
cruauté.  Mais  dire  :  Ihisloire,  la  réalité  terrestre,  est  atroce  à 

partir  du  Christ  :  il  convient  qu'elle  cesse  pour  nous,  et  il  nous 
est  utile  que  pour  les  humbles  elle  continue,  c'est  cela  qui  est monstrueux.  , 

Et  ce  n'est  pas  monstrueux,  parce  que  c'est  de  Voltaire.  Il  est 
trop  léger  pour  être  cruel.  Il  dit  des  choses  énormes  en  pirouet- 

tant sur  son  talon.... 

On  cria  naturellement  au  «  cléricalisme  ».  En  France,  on    l| 

cric  toujours  au  cléricalisme,  toules  les  fois  que  certaines 
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"■  vérilés  »  officielles  sont  atteintes  :  c'est  le  <<  tai"tr  à  la 
(lème  »  de  tous  ceux  qui  ont  gardé  une  incnlalitt'  «-  i)ri- 
iiiaire  ».  Il  était  pourtant  fort  aisé  de  voir  que  laulcur  des 

très  beaux  articles  sur  liayle,  —  «  son  cher  Pierre  liayle  », 
—  sur  Montesquieu,  sur  Bulïou.  même  sur  Voltaire', 

n'était  rien  moins  qu'un  fanaticiue.  Loin  dèlre  l'œuvre 
d'un  «  clérical  »  ou  d'un  «  réactionnaire  »,  ce  livre  sur  le 
Dix-huitième  siècle  était,  nianifcstcment,  l'œuvre  d'un  très 

((  libre  esprit  »,  et  uiéme  d'un  «  vieux  libéral  ».  Si  quelques- 
unes  de  ses  conclusions  sont  favorables  à  la  r(;ligion, 

.M.  Faguet  n'a  pas  assurément  la  faiblesse  de  s'en  alarmer, 
mais  au  fond  il  n'en  a  cure.  Peu  d'esprits,  je  crois,  ont  été 
plus  détachés  des  croyances  confessionnelles.  «  Je  n'ai 
aucune  disposition  mystique  »,  déclare  Taine  quelque  part 

dans  sa  Correspondance.  Ce  qui  n'était  qu'à  moitié  vrai  de 
Taine  lest,  je  crois,  entièrement  de  M.  Faguet;  et  quand 
M.  Faguet,  parlant  de  Taine,  dit  :  «  Personne  ne  fut  moins 

religieux  »,  le  mot  s'applique  surtout  à  M.  Faguet  lui- 
même.  Il  a  pour  les  religions  en  général,  et  en  particulier, 

comme  il  l'a  dit  d'un  autre  2,  «  pour  le  catholicisme  le  res- 

pect bienveillant  qu'ont  eu  pour  lui  la  plupart  des  penseurs 

et  des  moralistes  du  xix'' siècle;  mais  ce  n'est  pas  pour  un 
raffermissement  du  catholicisme  en  France  qu'il  travaille  ». 

Il  estime  que  l'état  religieux  est  un  état  plutôt  sain  de 
l'esprit  et,  d'autre  part,  il  sait  trop  quels  étroits  rapports  la 
morale  entretient  avec  la  religion  pour  verser  jamais  dans 

l'anticléricalisme.  Pour  son  propre  compte,  il  est  tout  sim- 

plement, comme  l'était  déjà  celui  de  tous  nos  grands  écri- 
vains qu'il  aime  peut-être  le  mieux,  à  savoir  Montaigne,  il 

est  areligieux,  et  il  l'est,  pour  la    même  raison   qu'il  est 

1.  L'article  sur  Voltaire  allait  iMre  suivi,  ù  (|in'l(|ues  années  d'inler- 
valle,  d'un  livre  sur  Voltaire  du  inènie  auteur,  où  il  est  permis  de 
trouver,  celle  fois,  un  peu  tro[)  d'optimisme. 

2.  }i\.  Paul  Desjardins,  à  propos  du  Devoir  présent.  Tout  l'article 
qui  marque  d'exiiresses,  et  d'ailleurs  très  justes  réserves,  auxquelles 
l'avenir  devait  donner  raison,  est  à  relire  pour  préciser,  sur  celle 
queslion  religieuse,  qu'il  n'aborde  pas  très  volontiers  en  face,  la 
pensée  de  M.  Faguel.  (Propos  lilléraires,  4'  série,  p.  11.) 
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positivk^te,  parce  qu'étant  épris  d"  ((  idées  claires  et  dis- 
tinctes »,  la  théologie  lui  lait  l'elTef  dune  iii(''tapliysi»jue 

aussi  aventureuse  (pie  lautre.  «  I/honime  est  un  animal 

niysli<|ue,  ('-crira-t-il  dans  son  étude  sur  liayle.  Il  aime  ce  qu'il 
ne  comprend  pas,  parce  quil  aime  à  ne  pas  comprendre.  >> 

M.  l'aguet,  lui,  n'aime  pas  à  ne  pas  comprendre.  «On  me 
connaît  assez  peut-être,  — disait-il  tout  récemment  encore, 

à  propos  d'Kmerson,  —  pour  bien  penser  qu'encore  cjue  je 
ne  sache  où  jeter  l'ancre,  assurément  je  la  jette  encore 
moins  qu'ailleurs  dans  ces  nuages  '.  »  Je  sais,  ou  crois 
savoir  ce  que  l'on  peut  répondre:  mais  il  ne  s'agit  pas  de 

rél'uLer  M.  Faguct,  il  s'agit  de  le  délinir.  VA  s'il  est  néces- 
saire, ce  qui  n'est  peut-être  pas  entièrement  prouvé,  de 

n'avoir  aucune  espèce  de  parti  pris  pour  avoir  le  droit 
d'aborder  certaines  questions,  on  ne  pourra  certes 
accuser  M.  Faguet  de  les  aborder  avec  un  parti  pris 

religieux. 

Et  c'est  précisément  là  ce  qui  l'ait  la  haute  valeur  et 
l'intérêt  historique  du  jugement  qu'il  a  porté  sur  le 
xviii"  siècle  et  sur  ses  principaux  écrivains  :  son  témoi- 

gnage est  celui  d'un  pur  positiviste.  N'ayant  à  défendre 
aucun  credo  philosophique  ou  religieux,  n'appartenant  à 
aucune  secte,  ni  à  aucun  parti,  le  plus  indépendant  des 
hommes  et  le  plus  libre  des  esprits,  armé  du  bon  sens  le 

j)Ius  droit  et  le  plus  rectiligne  en  (jnelque  sorte,  de  la 
raison  la  plus  loyale,  la  plus  exigeante  aussi  et  la  plus 

réaliste  cjui  fut  jamais,  il  a  étudié  en  conscience  les 

hommes  et  les  doctrines  qui  s'offraient  à  son  examen;  il 
leur  a  demandé  et  il  a  discuté  leurs  titres;  et,  son  enquête 
nue  fois  terminée,  il  en  a  exposé  les  résultats  avec  une 

vivacité  alerte  et  spirituelle,  (pii  n'a  choqué  que  ceux  (pii 
n'aiment  jjqs  qu'on  mette  du  talent  au  service  des  idées 

qu'ils  ne  partagent  pas,  mais  avec  une  indéniable  et 
l>res(|iic  candide  impartialité.  Il  est  possible  que  sur  cer- 

tains i)oiiits,  —  et  je  le  crois,  pour  ma  part,  — son  verdict 

1.  Revue  haine  du  24  juin  1908,  p.  361. 
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ait  t'ié  un  peu  trop  sévt-ro.  Mais  qu'il  ait  été  iciuiu  avec 
sérieux,  et  après  niùre  délibération,  c'est  ce  qu'il  est 
impossible  de  eontesb'r.  Il  s'en  déirageait.  à  vrai  dire,  très 
ncitcnient  le  conseil  de  ne  pas  prendre  pour  conseillers 

vl  pour  guides,  dans  nos  affaires  présentes,  ceux  que  l'on 
était  convenu  d'appeler  les  «  philosophes  ».  Et  la  leçon 

porta,  d'autant  plus  persuasive  quelle  était  discrète,  et 
(pi'elle  ressortait  du  livre  lui-nièuie,  mais  qu'elle  ne  l'avait 
pas  dicté. 

Une  chose  aussi  était  à  remarquer  dans  ces  ('tiKb's  dites 

«  littéraires  »  sur  le  xviu"  siècle  :  c'était  cond)ien  y  sont 
jirofoiidément  étudiés  ceux  qui  ont  posé  le  prol)lème  poli- 

tique et  moral.  \'isiblement,  le  critique  se  sent  particuliè- 
rement attiré  par  eux  :  des  onze  études  qui  compo.sent  le 

livre,  celle  qu'il  a  évidemment  écrite  avec  le  plus  d'allé- 
gresse et  d'amour,  c'est  celle  qu'il  a  consacrée  au  «  mora- 

liste politique  »  Montesquieu,  en  raison  sans  doute  d'une 
certaine  affinité  de  nature  entre  le  peintre  et  son  modèle, 

en  raison  aussi  des  questions  discutées  par  l'auteur  de 
l'Esprit  des  Lois.  Ces  questions  qui  semblent  bien  avoir  tou- 

jours préoccupé  M.  Emile  Faguet  le  préoccu[)ent  mainte- 

nant de  plus  en  plus.  Et  c'est  en  effet  vers  le  même  temps 

que.  sans  d'ailleurs  renoncer  à  la  critique  proprement 
littéraire,  il  commence  cette  série  d'études  sur  les  Poli- 

tiques et  Moralistes  du  XI X"  siècle  qu'il  n'achèvera  qu'en  1900, 
et  qui  contient  peut-être  quelques-uns  de  ses  plus  assurés 

chefs-d'œuvre.  Dans  cet  ordre  d'idées,  on  n'a  rien  écrit 
de  plus  pénétrant,  de  plus  fort,  de  plus  lucide,  —  il  faut 

répéter  le  mot,  —  que  les  pages  que  l'on  connaît,  sur 
Auguste  Comte.  J'aurais,  personnellement,  peut-être  cer- 

taines réserves  à  présenter  sur  les  articles  relatifs  à 
Lamennais,  à  Taine,  surtout  à  Donald.  Mais  combien 

d'autres,  —  sur  Joseph  de  Maistre,  par  exemple,  sur  Ben- 
jamin ("onstant,  sur  Hallanche,  sur  Renan,  —  dont  il  sera 

difficile  de  surpasser,  ou  même  d'égaler,  la  lumineuse  et 
agile  concision! 

A  ces  nouveaux  sujets  d'études   politiques  et  morales, 
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cl  de  roconslruclioii  que  nous  avons  essaya  de  d<'linir  tout 

à  l'heure;  mais,  celte  fois,  elle  est  appliquée  à  des  esprits 
dans  lesquels  le  critique  entre  pleinement,  et  (^ui  ont  affilt'' 

des  problèmes  qui  l'intéressent  lui-même  passionnément. 
Aucun,  ou  presque  aucun  des  écrivains  qu'il  a  étudiés 

dans  ces  trois  volumes  n'a  écrit  pour  écrire,  mais  pour 
répandre  des  idées,  et  pour  agir.  Ce  sont  tous,  à  l'excep- 

tion peut-être  de  ce  pauvre  homme  de  Stendhal,  «  des 

esprits  penseurs  ».  Aussi,  quelle  joie  d'entrer  dans  l'inti- 
mité de  ces  hautes  intelligences,  de  contempler  longuement 

les  palais  d'idées  qu'ils  ont  construits  et  où  ils  voulaient 
abriter  l'humanité  tout  entière,  d'en  examiner  le  fort  et  le 

laible,  et,  sans  rien  dissimuler  des  vices  secrets  de  l'édifice, 
de  le  reconstruire  sous  les  yeux  du  lecteur,  parfois  plus 

solide  et  plus  harmonieux  qu'il  ne  l'était  dans  la  réalité  de 
l'histoire!  M.  Faguet  s'est  donné  cette  joie,  et  il  nous  la 
fait  partager.  Suivant  son  habitude,  il  a  fait  de  chacun  de 
ces  trois  volumes  un  recueil  de  monographies,  et  en  tête  de 

»  chacun  d'eux  il  a  mis  une  Préface  où  il  ramassait  les  vues 

d'ensemble  que  ses  études  particulières  lui  suggéraient 

sur  la  période  historique  qu'il  examinait.  Mais,  à  la 
manière  dont  il  a  conçu  sa  tâche,  ces  trois  volumes 

constituent  une  véritable  enquête  sur  Ihistoire  morale  du 

xix°  siècle.  Essayons  d'en  indiquer  l'esprit  et  d'en  dégager 
les  conclusions. 

Ces  études  sur  les  Politiques  et  Moralistes  du  XIX"  siècle  sont 
la  suite  directe  et  logique  des  »  éludes  littéraires  »  sur  le 

Dix-huitième  siècle.  L'altitude  d'esprit  qu'elles  manifestent 

n'a  pas  varié  :  c'est,  dans  les  deux  cas,  le  témoignage  très 

impartial,  très  objectif,  d'un  positiviste,  mais  d"un  vrai 
positiviste,  à  la  manière  de  Comte,  non  pas  à  celle  de 
Lillré. 

Sur  ces  hautes  questions  de  morale  individuelle  et 

sociale,  de  la  solution  desquelles  dépend  l'avenir  i)ro- 
chain  de  la  patrie  commune,  et  peut-être  même  de  Ihuma- 
nilé,  les  deux  derniers  siècles  ont  abondamment  spéculé; 
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ils  ne  se  sont  pas  contentés  de  spéculer,  ils  ont  agi; 

les  idées  qu'ils  ont  remuées  ne  sont  pas  restées  de  sim- 
ples notions  abstraites,  elles  sont  devenues  vérital)lenient 

des  idées-forces;  comme  les  dieux  dllomère,  elles  sont 
ili'scendues  sur  la  leiTo  :  non  contentes  de  séduire  les 

intelligences,  elles  ont  tenté  d'agir  sur  les  volontés.  De 
tous  ces  systèmes  et  de  tous  ces  efforts  laborieusement 

poursuivis  pendant  deux  siècles,  que  subsiste-t-il  aujour- 

d'hui? (^)u'a-t-on  irrémédiablement  détruit?  Et  qu'a-t-on 
vraiment  fondé?  Parmi  les  ruines  accumulées,  parmi  les 

restaurations  et  les  constructions  nouvelles  aperçoit-on 

quelques  aménagements  solides  pour  y  abriter  l'œuvre  de 
l'avenir?  En  un  mot,  quel  est,  non  pas  tiiéoriqueuient, 

mais  dans  l'humble  réalité  quotidienne,  le  legs  moral  des 
deux  siècles  qui  ont  précédé  le  nôtre,  et  de  quel  viatique 

spirituel  ont-ils  finalement  muni  les  jeunes  générations  qui 
arrivent  maintenant  à  la  vie?  Telle  est,  dans  toute  sa  pré- 

cision et  dans  toute  son  ampleur,  la  (juestion  qui  domine 

l'enquête  entreprise  par  M.  Faguet  sur  les  politiques  et' 
moralistes  du  wiii"  et  du  xix*  siècle,  et  qui  en  fait  la  secrète 

et  profonde  unité.  C'est  pour  y  répondre  qu'à  travers  mille 
autres  besognes  moins  imi)ortanlcs  ou  moins  graves, 

mille  «  divertissements  »  littéraires  ou  pédagogiques,  il 

l'a  poursuivie  patiemment  pendant  plus  de  dix  années  de 
sa  vie,  et  menée  diligemment  à  bonne  fin.  Cette  vaste  et 

précieuse  enquête,  on  l'a  dit  avec  esprit  et  avec  justesse, 
—  n'est-ce  pas  Auguste  Sabatier?  —  c'est  la  «  confession 
d'un  enfant  du  siècle  ». 
Confession  très  sincère,  mais  au  total  singulièrement 

mélancolique.  Elle  se  ramène  à  ceci  :  le  xvin'^  siècle  a 

détruit  l'ancien  pouvoir  spirituel;  le  xix^  siècle  a  essayé  de 
le  restaurer,  ou  d'en  fonder  un  nouveau;  mais,  dans  les 
deux  cas,  surtout  peut-être  dans  le  second,  il  a  radicale- 

ment échoué.  «  Ce  siècle  fécond  en  avortements,  comme 

on  a  dit  avec  trop  d'csi)rit  et  trop  de  vraisemblance,  a  été 
cruel  à  ceux  qui  ont  cru  que  l'humanité  a  tellement 

besoin  d'une  direction  morale  que,  quand  elle  en  manque, 
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elle  on  rcslaurc  une  ancienne  ou  en  crée  une.  Je  suis  per- 

suadé qu'ils  ont  raison;  mais  ils  ont  raison  pour  le  passé 

et  pour  l'avenir;  et  ils  n'ont  pas  été  prophètes  dn  [in'scnJ.  » 

Voyez  plutôt.  «  Le  xviii"  siècle,  c'est  une  reliirion 

qui  s'en  va,  emportant  avec  elle  la  morale  où  elle  était 
comme  liée.  Les  morales  puissantes  et  durables  se  fondant 

à  l'ordinaire,  sous  l'orme  ndigieuse,  ce  que  l'historien 
moraliste  attend  dans  les  premières  années  du  xix'=  siècle, 

c'est  un  essai  de  religion  nouvelle,  et  il  n'est  rien,  par 
exemple,  qui  létonne  moins  que  la  tentative  saint-simo- 

nionne.  »  Mais  c'est  ce  dont  on  ne  s'avise  pas  tout  d'abord. 
Tandis  que  les  ims,  comme  Royer-Collard  et  Guizot, 
presque  tout  absorbés  parle  problème  politique,  songent 

surtout  à  assagir,  à  réprimer  peut-être  l'élan  démocratique 
par  le  développement  de  la  liberté,  que  d'autres,  comme 
Mme  de  Staël  et  Benjamin  Constant,  protestants  libéraux 

avant  la  lettre,  rêvent  d'un  vague  christianisme  sans 
dogmes  étroitement  associé  à  un  large  rationalisme, 

d'autres  enfin,  comme  Joseph  de  Maistre  et  Bonald,  veu- 
lent tout  simplement  ramener  lés  esprits  aux  fortes 

croyances  religieuses  du  passé.  —  Puis  vient  une  nouvelle 
génération  de  penseurs,  moins  engagés  dans  les  voies  du 

xviii^  siècle,  plus  pénétrants,  plus  généreux,  plus  hardis 
surtout,  et  qui  ceux-là  posent  le  grand  problème  moderne 
dans  toute  sa  force  et  sa  com})lexilé. 

Qui  de  nous,  qui  de  nous  va  tievenir  un  Dieu? 

(Zc  sont,  ceux-là,  des  rénovateurs  ou  des  fondateurs  de 

religions.  Les  uns,  —  un  Ballanche,  un  Lamennais,  —  prê- 
chcnl  un  catholicisme  rajeuni,  progressif,  évolutif,  enrichi 

et  agrandi  de  tout  l'effort  de  la  pensée  moderne.  Un  autre, 
un  fougueux  et  fumeux  protestant,  Edgar  Quinet,  veut  un 
protestantisme  «  ardent  comme  une  foi,  combatif  et  ardent 
comme  une  secte  et  libre  comme  une  philosophie  ».  Un 

autre,  Fourier,  «  un  pur  anarchiste  '>,  divinise  l'homme 
individuel  et  réalise  en  chacun  de  nous  le  miracle  du  pou- 

voir spirituel.  Un  autre,  Victor  Cousin,  invente  l'éclectisme, 
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en  fait  une  religion  nouvolle  et  lic  son  <<  régiment  »  uni- 
versitaire lin  nouveau  clergé.  Un  autre  encore,  Saint- 

Simon,  rêve  le  premier  d'une  religion  inédite,  et  fut 
«  comme  un  fondateur  tle  religion  (jui  n'aurait  jamais 
songé  qu'à  constituer  un  clergé  ».  Un  dernier  enfin, 
Auguste  Comte,  «  a  vu  tout  le  problème  du  pouvoir  spiri- 

tuel et  l'a  abordé  avec  une  franchise  et  une  hardiesse 
absolues  )>.  Il  a  vénéré  les  religions  disparues  et  périmées, 
et  il  en  a  fondé  une  de  toutes  pièces.  Et  tous  ils  ont  échoué, 

comme  leurs  prédécesseurs.  —  Survient  alors  une  dernière 

génération  de  hauts  et  vigoureux  esprits,  tous  très  diffé- 
rents les  uns  des  autres,  et  dont  le  seul  trait  commun  est 

de  constater  <(  la  faillite  générale  »  de  ceux  qui  les  ont 

précédés.  Positivistes,  sceptiques,  ou  simples,  observa- 
teurs, tous,  Renan  comme  Taine,  et  Sainte-Beuve  comme 

Proudhon.  el  Stendhal  comme  Tocqueville,  tous  ont  com- 

plètement abandonné  le  rêve  du  pouvoir  spirituel  qu'avaient 
si  passionnément  caressé  les  philosophes  antérieurs,  et 
dont  la  vanité  leur  est  trop  clairement  apparue.  Venus 

après  ces  idéalistes  intrépides,  «  ils  ont  visé  moins  haut, 

ont  embrassé  l'avenir  avec  moins  de  confiance  et  de  har- 
diesse, ont  tenté  de  moins  grandes  choses,  nous  laissent 

sur  une  impression  plutôt  de  découragement,  de  désillu- 
sion et  de  lassitude  ».  Et  ainsi,  de  proche  en  proche,  on 

en  est  revenu,  ou  peu  s'en  faut,  à  l'état  général  des 
esprits,  des  doctrines  et  des  âmes  qui  régnait  chez  nous 

à  la  veille  de  la  Révolution.  C'est,  à  proprement  parler,  la 
banqueroute  de  l'idéal  spirituel  du  xix'' siècle. 

Voilà,  rapidement  et  grossièrement  esquissée,  la  i)hilo- 

sophie  de  l'iiistoire  morale  du  siècle  qui  vient  de  linii-, 
telle  du  moins  qu'elle  ressort  de  la  longue  et  conscien- 

cieuse enquête  instituée  par  M.  Faguet.  Je  ne  puis 
malheureusement  donner  une  idée  de  la  haute  sérénité  de 

l'impartialité  pénétrante,  de  la  verve  inventive,  de  l'ingé- 
niosité spirituelle  et  souvent  profonde,  de  la  vigueur 

logique,  de  la  souveraine  clarté  enfin  avec  laquelle  cette 

enquête    a   été    conduite.    Est-ce    à    dire   d'ailleurs   que 
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ces  rares  qualités  n'aient  point  [jarlnis  leur  rançon?  Si 
certaines  parties  de  celle  vaste  synthèse  donnent  vraiment 

l'impression  du  définitif,  d'autres  n'appelleraienl-elles  pas 
certaines  restrictions  et  réserves?  Cette  vue  d'ensemble  du 
mouvement  philosophique  et  religieux  au  xix"  siècle  serait- 

elle  si  lumineuse,  si,  çà  et  là,  les  lignes  générales  n'en 

étaient  pas  un  peu  simplifiées?  La  réalité  de  l'histoire  est 
peut-être  plus  complexe,  plus  ondoyante  et  plus  diverse! 
que,  parfois,  ne  le  laisse  entendre  M.  Faguet.  Par  exemple, 

—  et  cette  observation,  je  le  reconnais,  ne  change  en  rien 

les  conclusions  générales  de  l'historien  moraliste,  —  est-il 
bien  sûr  (jue  Taine  ait  été  de  tous  points  ̂   le  positiviste 

pessimiste  »  et  sans  espérance  que  l'on  nous  représente? 

Lui  aussi,  ce  me  semble,  a  cru,  et  jusqu'au  bout,  à  l'avè- 
nement d'un  <(  pouvoir  spirituel  »,  qui  était  celui  de  la 

Science;  et  je  sais,  je  crois  môme  l'avoir  dit,  qu'à  cet 
égard  son  tempérament  démentait  sa  doctrine,  et  que 

s'il  avait  rintelligence  optimiste,  il  avait  au  contraire 
la  sensibilité  profondément  pessimiste;  mais  enfin,  en 
matière  doctrinale,  nous  avons  à  tenir  compte  des  idées 

plus  que  du  tempérament  personnel.  D'autre  part,  —  et 
M.  Faguet  paraît  bien,  à  plus  d'une  reprise,  avoir  entrevu 
l'objection,  —  d'autre  part,  est-il  entièrement  prouvé  que 
le  xviii^  siècle  ait  définitivement  ruiné  les  «  pouvoirs  spi- 

rituels »  d'autrefois?  Si,  par  hasard,  —  un  siècle  est  peu  de 

chose  dans  l'histoire  de  l'humanité,  —  ces  pouvoirs  spiri- 

tuels n'avaient  subi  qu'une  éclipse  momentanée  et  qu'ils 

dussent,  (iuel((ue  jour,  rallier  à  nouveau  l'adhésion  géné- 
rale des  consciences?  Pure  hypothèse,  dira-t-on.  Sans 

doute;  et  il  faut  laisser  à  l'avenir  le  soin  de  trancher  la 
question.  Mais  une  chose  est  sûre  cependant.  Ces  anciens 
l)ouvoirs  spirituels  ne  sont  pas  morts  :  le  catholicisme  et 

le  protestantisme,  pour  les  appeler  par  leur  nom,  ont  tous 

deux  survécu  à  l'assaut  de  la  philosophie  du  xyiii"^  siècle; 
ils  ont  continué  à  vivre,  à  se  développer,  à  évoluer  durant 

tout  le  cours  du  xix*-'  siècle;  ils  ont  continué,  pour  un 

nombre  considérable  d'ûmes,  à  remplir  leur  ancien  office 
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c\.  dans  Ihisloire  morale  du  siècle  qui  vient  de  s'acliever, 
li'ur  histoire  respective  n'est  point  chose  négligeable.  Or, 
c'est  cette  histoire  qui  manque  dans  le  livre  de  M.  Faguet 
L'histoire  réelle  et  vivante  du  catholicisme  en  France  an 

XIX'  siècle  n'est  pas  tout  entière  contenue  dans  l'œuvre  de 
Joseph  de  Maistrc  et  de  Donald,  de  Ballanchc  et  de  Lamen- 

nais; et,  pareillement,  Mme  de  Staël  et  Constant,  Guizot  et 

Quinet  ne  sont  pas  tout  le  protestantisme  français  au 
siècle  dernier.  Il  manque  donc  un  élément  essentiel  à  la 

imissanle  synthèse  tentée  par  M.  Faguet  :  il  ne  nous  a 
guère  présenté,  si  je  puis  dire,  que  la  face  livresque  de  la 

pensée  religieuse  et  morale  du  xix''  siècle.  Si  quelque  jour 

il  entreprend  d'écrire  cette  Histoire  philosophique  du  chris- 

tianisme qui  l'a  quelquefois  tenté,  il  comblera,  j'en  suis 
sur,  cette  importante  lacune,  et,  sans  peut-être  modifier 

grand'cliDse  à  ses  conclusions,  il  sera  amené  à  retoucher 

un  peu,  sur  certains  points,  le  tai)leau  d'ensemble  qu'il 
nous  a  magistralement  tracé. 

Ce  sont  là,  je  le  sais,  chicanes  un  peu  pédantesques. 

C'est  la  part  de  l'envie,  comme  disait  Pascal.  M.  Faguet, 
d'ailleurs,  je  l'ai  dit,  a  si  bien  pressenti  l'objection  qu'il 
écrit  lui-même  ceci,  dans  l'Avant-propos  de  son  dernier 
volume  :, 

Et,  pendant  ce  temps-là,  les  vieilles  forces  Intellectuelles  et 

morales  qui  se  trouvaient  en  présence  dans  toute  l'Europe  au 
xvin*=  siècle,  catholicisme  contre  protestantisme,  se  sont  retrouvées 
face  à  face  et  se  partagent  les  esprits  que  la  philosophie  indépen- 

dante a  comme  laissés  échapper;  et  ce  phénomène,  qui  étonne 

quelques-uns,  na  rien  qui  puisse  hcaucoup  surprendre,  après 
ravorlement  du  nouveau  <(  Pouvoir  spiiituel  »  rêvé  par  les 
chimériques  tant  raillés  de  18i0...  Je  ne  serais  pas  étonné  du 

tout  qu  il  y  eût  au  XX''  siècle  une  France  catholique  très  vigou- 
reuse; et  que  Dieu  nous  en  préserve,  car  elle  ne  serait  pas 

tendre  pour  la  minorité  protestante  et  libre  penseuse.  Et  je  ne 

serais  pas  étonné,  —  car  ce  n'est  pas  toujours  la  majorité  numé- 
rique qui  gouverne,  —  qu'il  y  eût  au  xx«  siècle  une  France 

prolestante  très  énergique  ;  et  que  Dieu  nous  en  garde  pour  la 

même  raison  que  tout  à  l'heure  en  sens  inverse. 
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Pour  son  propre  compte,  ses  vœux  vont  ailleurs,  et  ils 

sont  inf (''ressauts  à  enrcgisircr.  Ce  que  souhaite  avant  tout 
M.  Faguel,  c'est  «  qu'il  vienne  un  homme  qui,  par  l'auto- 

rité du  génie  »,  développe  en  «  ce  pays  si  éprouvé  »  le 
culte  énergique  et  passionné  du  jintriotisme.  Il  voudrait 

encore  que  ce  héros  de  demain  (h'sliahitnàt  les  Français 

de  la  dangereuse  et  décevante  «  chimt'-re  de  légalité  »,  et 
enfin  qu'il  «  se  donnât  surtout  pour  mission  d'instruire  de 

ses  devoirs  et  de  ses  intérêts  l'aristocratie  qui  s'élève  ». 
Quelle  sera  cette  aristocratie  qui  se  forme?  Ploutocratie, 

Église  catholique.  Eglise  protestante,  armée?  On  ne  sait 

encore.  On  ne  sait  (juune  chose,  c'est  que  «  le  secret  social 
est  parfaitement  dans  la  devise  :  Liberté,  Égalité,  Frater- 

nité. La  Liberté  et  l'Égalité  sont  contradictoires,  mais 
l'antinomie  qu'elles  constituent,  la  Fraternité  la  résout.  » 
Et  l'histoi'ien  conclut  par  cette  noble  page  : 

Tout  nous  ramène  à  cette  vérité  ([uil  n'y  a  délénienl  actif 
dans  riiunianité  que  l'amour,  et  particulièrement  dans  une 
nation  que  le  patriotisme,  et  que  «  ainiez-vous  les  uns  les  autres  » 

est  le  dernier  mot  et  tout  le  secret;  et  que  si  l'on  a  dit  avec 
raison  qu'au  fond  la  question  sociale  est  une  question  morale, 
cela  lient  à  ce  que  toutes  les  questions  politiques  sont  au  fond 
une  question  morale. 

C'est  pour  cela  que  j'avais  choisi  pour  titre  de  cette  série 
d'études  les  mots  :  Politiques  et  Moralistes.  C'est  pour  cela  que 
je  ne  m'y  suis  occupé  que  de  ceu.x  qui,  en  même  temps  que  des 
politiques,  ont  été  des  moralistes,  ou  ont  prétendu  lëtre.  C'est 
pour  cela  que  j'appelle  de  mes  vœux  un  grand  penseur,  ou  phir 
sieurs,  qui,  comme  la  plupart  de  ceux  que  je  viens  d'étudier,  se 
posent  toujours  en  même  temps  le  problème  moral  et  le  problème 

politique  et  s'efforcent  sans  cesse  d'éclaircir  l'un  aux  lumières 
de  l'autre.  Je  souhaite  que  les  moralistes  politiques  qui  nous 
viendront  au  prochain  siècle  aient  tout  le  talent  de  ceux  du 

siècle  qui  finit  et  ])lus  de  bonheur  à  fonder  quelque  chose  '. 

1.  l'ulitiijues  et  Moralistes  du  AVA'"^  siècle,  'i'  série,  p.  xv. 
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IV 

M.  Fagiiet  a  essayé  d'être  l'un  de  ces  «  moralistes  poli- 
tiques ».  11  était  comme  prédestiné  à  l'être.  L'homme  qui, 

drs  I8(»9.  écrivait  des  articles  politi<iues  dans  un  journal 

de  province,  ne  pouvait  manquer  d'en  écrire  plus  tar<l,  de 
plus  amples  et  de  plus  mûris,  dans  des  journaux  ou  dans 

des  revues  de  Paris.  C'était  là  d'ailleurs  le  prolongement 
naturel,  l'aboutissement  presque  nécessaire,  sinon  de  toute 
son  œuvre  antérieure,  tout  au  moins  de  la  partie  la  plus 
forte,  la  plus  grave  et  la  plus  méditée  de  son  œuvre  anté- 

rieure. Déjà,  nous  l'avons  indiqué,  dans  son  Dix-huitième 
siècle,  dans  son  Seizième,  siècle  aussi,  dans  ses  Politiques  et 

Moralistes  du  XIX"  siècle,  il  ne  se  contente  pas  d'analyser  et 
de  résumer  les  systèmes  de  politique  ou  de  morale  qui 

s'olTrent  à  son  examen;  il  les  critique,  il  les  discute;  inci- 
demment, et  particulièrement  dans  ses  Préfaces,  nous 

venons  de  le  voir,  il  donne  librement  son  avis,  soit  sur  des 

points  de  détail,  soit  même  sur  d'assez  importantes  ques- 
tions actuelles.  11  n'était  pas  besoin  d'être  fort  perspicace 

pour  deviner  que  sa  pensée  était  comme  hantée  par  le  pro- 
blème politirpie  et  social,  et  que  ce  problème,  un  jour  ou 

l'autre,  il  l'aborderait  directement.  Ce  jour  ne  tarda  pas  à 
arriver.  En  1899,  paraissait  un  premier  volume  de  Ques- 

tions politiques,  simple  recueil  d'articles  dont  les  plus  anciens 
étaient  datés  de  1897.  Ce  volume  fut  suivi  de  plusieurs 
antres  :  Problèmes  politiques  du  temps  présent,  la  Politique 
comparée  de  Montesquieu,  Rousseau  et  Voltaire,  le  Libéralisme, 
VAnticléricalisme,  le  Socialisme  en  1907,  le  Pacifisme,  Discussions 

politiques.  A  l'aide  de  ces  sept  ou  huit  volumes,  on  peut 
caractériser,  dans  leurs  lignes  générales,  les  conceptions 
politiques  de  M.  Faguet. 

Comme  les  études  littéraires  sur  le  Dix-huitième  siècle,  ces 
éludes  politiques  et  sociales  paraissaient  bien  à  leur  heure. 

Depuis  une  dizaine  d'années,  —  il  est  devenu  banal  de  le 
constater,  —  la  vie  intérieure  du  i)ays  traverse  une  crise 

qui  n'est  peut-être  pas  près  d'être  terminée,  et  dont  il  est 
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bien  diriicile,  lant  est  confuse  la  in^^lée  des  intérêts  et  dos 
doctrines,  de  prévoir  ce  qui  pourra  sortir.  Quel  sera  le 

sort  des  multiples  expériences  que  les  i)artis  au  pouvoir 
tentent  tumultueusement  tous  les  jours?  Quelle  en  sera  la 

répercussion  sur  nofrt>  politique  extérieure,  et  la  place 

((ue  nous  occupons  dans  le  monde  en  sera-t-elle  accrue  ou 
(liiniiniée?  Vers  quelles  destinées,  glorieuses,  médiocres 

ou  ol)scures  la  France  d'aujourd'hui  s'acliemiue-t-elle 
llévreusement?  La  question  est  de  celles  que  ne  se  pose 

pas  sans  angoisse  tout  esprit  rélléchi  et  sincère;  et  Ton 
conçoit  sans  peine  que  tous  ceux  qui  ont  qualité  pour 
parler  et  se  faire  entendre  croient  devoir  exprimer  leurs 

inquiétudes  et  donner  sur  les  questions  en  cours  de  dis- 

cussion leur  avis  librement  motivé.  <(  Par  l'elTet  tout 

naturel,  —  écrivait  M.  Faguct,  il  y  a  huit  ans,  —  par  l'elTet 

tout  naturel  de  causes  qu'il  serait  bien  inutile  d'énumérer, 
tant  elles  sont  évidentes,  la  plupart  des  hommes  de  lettres 

considérables  qui  ne  s'étaient  depuis  vingt  ans  occupés 
que  de  littérature,  se  sont  depuis  quelques  années  pn'oc- 
cupés  avec  inquiétude,  avec  ardeur  et  même  avec  passion, 

de  questions  politiques.  Cest  M,  Jules  Lemaître,  c'est 
M.  Anatole  France,  c'est  M.  Goppée,  c'est  M.  Brunetière. 
Je  ne  nomme  que  les  plus  grands.  »  A  tous  ces  noms  on 
peut  joindre  celui  de  M.  Faguet.  Et  il  y  a  des  chances  pour 

que  la  consultation  politique  qu'il  nous  donne  vaille  bien 
en  désintéressement,  en  générosité  et  en  sagesse,  celle  de 

tel  politicien  en  renom. 
Elle  est  en  tout  cas  singulièrement  séduisante  de  forme 

et  de  ton.  «  Le  style  d'un  bon  auteur,  a-t-il  dit  quelque 

part,  est  avant  tout  le  style  d'une  conversation  entre  «  hon- 
nêtes gens  »  convenablement  instruits  i.  »  Jamais  peut-être 

M.  l'^aguet  n'a  réalisé  plus  conqilèlement  son  idéal  que 
dans  ses  livres  sur  les  «  problèmes  politiques  du  temps 
présent  ».  On  y  retrouve  toutes  ses  qualités  habituelles  : 

parfaite  possession  et  domination  des  sujets  traités,  remar- 

1 .  Dix-neuvième  siècle,  p.  323. 
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(niable  Uicidilt'"  de  l'cxposilion,  vigueur  <Milrainaiilo  de  la 
dialectique,  mais  rehaussées  peuf-tMrc  par  laimalde  laïui- 
liarité  du  tour,  par  la  vivante  allure  île  la  causerie.  Hien 
de  pédant,  rien  de  gourmé  dans  ces  livres  de  sociologie  : 
une  aisance  merveilleuse  dans  la  discussion  des  questions 

les  plus  abstruses;  une  clarté,  une  agilité,  un  besoin  d'être 
toujours  c()nq)ris  qui  sont  comme  une  déférence  perpé- 

tucHe  à  l'égard  de  la  pensée  du  lecteur;  une  bonne  grâce 
infatigable  et  volontiers  souriante,  même  quand  clic  s'at- 

triste; de  l'esprit,  beaucoup  d'esprit,  ce  qui  ne  gâte  rien; 
un  ton  de  bonne  compagnie  qui  charme  et  qui  surprerui, 
tant  il  nous  dépayse,  l^n  effet,  M.  Faguet  nous  reporte  à 
deux  siècles  en  arrière;  il  a  lu  et  bien  lu  Montesquieu  :  il 

est  ce  qu'on  eût  appelé  jadis  «  l'honnôtc  homme  »  de  la 
science  politique. 

Un  autre  trait  de  cette  série  d'études,  c'en  est,  si  je  puis 
dire,  le  réalisme  supérieur.  «  Le  bon  sens,  écrivait  Des- 

cartes, est  la  chose  du  monde  la  mieu.x  partagée.  »  Si  le 

mot  bon  sens  avait,  dans  la  langue  du  xvii^  siècle,  exacte- 
ment la  même  valeur  qtie  dans  la  nôtre,  on  dirait  volon- 

tiers que  voilà  bien  le  propos  d'un  tout  jeune  homme,  qui 
n'a  rien  vu,  rien  oi)servé,  et  qui,  pour  le  trancher  net,  a 
appris  à  vivre  uniquement  dans  les  livres.  En  fait,  rien 

n'est  plus  rare  que  le  vrai  bon  sens,  j'entends  cette  qualité 
qui  consiste  à  ne  pas  être  dupe  des  mots,  ni  des  théories 
toutes  faites,  à  se  défier  de  son  sens  propre  comme  des 

préjugés  régnants,  à  s'affranchir  de  tout  parti  pris,  à  voir 
les  faits  tels  qu'ils  sont,  dans  leur  complexité  et  dans  leur 
relativité,  à  y  accommoder  ses  vues,  à  y  conformer  ses 
jugements,  à  y  revenir  toujours  pour  contrôler  toutes  ses 
déductions,  pour  éprouver  toutes  ses  démarches.  Le  bon 

sens  ainsi  compris,  s'il  n'est  pas  plus  rare  que  le  génie, 
est  assurément  plus  rare  que  le  talent,  —  et  il  est  plus  pré- 

cieux. C'est  mieux  qu'une  qualité,  c'est,  par  le  temps  qui 
court,  une  véritable  vertu.  Et  c'est,  en  matière  politique, 
la  qualité,  la  vertu  éminente  de  M.  Faguet.  On  songe  invo- 

lontairement, en  le  lisant,  à  cette  belle  parole  de  Bossuet, 
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dont  I*asloiir  avait  fait  sa  devise,  et  qui  devrait  être  colle 

de  tous  les  pliilusophes  politiques  :  «  Le  plus  grand  d<'Tè- 
gleuient  de  Icsiiril,  c'est  de  ccoire  les  choses  parce  quon 
veut  ({u'elles  soient,  et  non  parce  qu"<»n  a  vu  qu'elles  sont 
en  elïet  ».  M.  Faguef,  lui,  regarde  la  réalilélace  h  lace;  il 

s'elTorce  de  la  comprendre;  il  essaie  de  rexpli(|uer;  il  tàclic 

de  modeler  sur  elle  sa  pensée.' S'il  ne  trouve  pas  toujours 
la  réalité  conforme  à  ses  désirs,  —  qui,  de  parti  pris,  sont 
modestes,  —  il  cherche  dans  la  réalité  elle-même  le  moyen 
de  la  corriger;  il  demande  aux  faits  dos  remèdes  contre 
les  faits.  Il  observe  le  réel,  il  en  induit  le  possible,  il 

indiciue  le  souhaitable.. Et  ses  conseils,  fondés  sur  l'expé- 
rience, dictés  par  une  raison  très  ferme  et  sans  illusions, 

mais  non  pas  sans  idéal,  sont  assurément  parmi  les  plus 

justes  et  les  plus  utiles  qu'on  nous  ait  donnés  depuis 
vingt  ans. 
Un  de  ceux  sur  lesquels  il  est  revenu  hî  i)lus  souvent, 

c'est  la  nécessité  urgente  et  croissante,  dans  nos  démocra- 

ties contemporaines,  d'un  patriotisme  ardent  et,  en 
quelque  sorte,  inconditionnel.  A  entendre  certains  théori- 

ciens du  pacifisme,  la  patrie  ne  mériterait  d'être  aimée  et 
défendue  que  dans  la  mesure  où  elle  aurait  étendu  géné- 

reusement sa  protection  matérielle  et  morale  sur  chacun 
de  ses  enfants.  Adiiiiraijlc  sophisme,  et  qui  relèverait  les 
enfants  des  pauvres  de  toute  obligation  de  respect  et  de 

tendresse  à  l'égard  de  leurs  parents!  Ubi  bene,  ibi  patria. 

Ce  sophisme  et  d'autres  analogues,  M.  Faguet  les  a 
entendus,  il  les  a  discutés  et  réfutés  avec  une  courtoisie 

qui  lui  a  valu  l'indulgence  relative  de  nos  pacifistes;  mais 
il  les  a  fortement  écartés.  L'idée  de  patrie  a  eu  on  lui  l'un 
de  ses  plus  courageux  et  plus  éloquents  défenseurs.  «  Le 

serment  des  jeunes  Athéniens,  dit-il,  était  :  «  Je  jure  de 

«  laisser  la  i)atrie  plus  grande  que  je  l'ai  trouvée».  Le  ser- 
ment de  tous  les  Français  devrait  être  au  temps  actuel  : 

«  Je  jure  de  laisser  l'idée  de  patrie  plus  giiinde  et  plus 

«  forte  (pio  je  l'ai  trouvée  ».  C'est  qu'à  vrai  dire,  pour  nous 
Français  particulièrement,  au  milieu  d'une  Europe  divisée 
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et  jalouse,  le  patriotisme  est  le  fondement  même  do  notre 

existence  nationale;  il  est  inutile  de  songer  à  organiser 
notre  vie  civile,  si  nous  ne  sommes  pas  prcHs  à  tous  les 

sacrifices  pour  nous  défendre  contre  les  envahisseurs  tou- 

jours possibles,  et  pour  faire  n^specter  la  (lip:ni[»i  du  nom 
franç^ais.  La  religion  de  la  patrie  est  la  dernière  rclii^non 
qui  doit  disparaître  du  sol  de  France. 

Sur  cette  patrie  solidement  assise,  jalousement  aimée  et 

vaillanuiient  défendue,  comment,  sur  quelles  bases,  sui- 

vant (juolles  régies  communes,  la  vie  politique  devra-t-elle 
se  constituer?  M.  Faguet  accepte  sans  discussion  méta- 

physique préalable  le  régime  historiquement  issu  de 
la  Révolution  fran(;aisc  et  actuellement  en  vigueur;  mais 

il  ne  se  refuse  nullement  à  l'améliorer.  Il  a  écrit  toute  une 
étude  Sur  notre  Régime  parlementaire  dont  il  est  peu  pro- 

bable qu'on  réalise  jamais  les  idées,  précisément  parce 
qu'elles  sont  trop  sages  et  trop  simples,  et  qu'elles  procè- 

dent trop  d'un  prudent  esprit  de  réformes.  Si  jamais  Ton 
revise  notre  Constitution,  ce  n'est  pas  M.  Faguet  que  l'on 
ira  consulter  :  mais  on  pourrait  plus  mal  choisir. 

Ces  réformes,  ces  améliorations  qu'il  propose,  de  quels 

principes  généraux  s'inspire-t-il  pour  les  recommander  à 
notre  attention?  Car,  si  épris  des  faits  qu'il  soit, 
M.  Faguet  est  trop,  de  sa  nature,  un  «  esprit  penseur  » 

pour  ne  pas  avoir  une  doctrine  liée,  une  philosophie  poli- 
tique. Ses  vues  théoriques  sur  celte  matière,  il  les  a 

exposées  en  un  volume  dont  le  titre  seul  est  un  symbole 

et  un  programme  :  le  Libéralisme.  M.  Faguet  se  définit  lui- 
même  un  «  vieux  libéral  »,  et  son  livre  débute,  en  guise 

d'introduction  ou  de  préface,  par  les  deux  Déclarations  des 
droits  de  Vhomme,  celle  de  1789  et  celle  de  1790.  C'est  là 
sa  «  charte  »,  comme  il  le  dit  en  propres  termes  :  une 

«  charte  »  d'ailleurs  qui,  toute  respectable  qu'elle  lui 
paraisse,  ne  laisse  pas  d'être  très  librement  critiquée  et 
rectifiée  par  lui.  «  Quand  les  auteurs,  écrit-il,  quand  les 
auteurs,  parfaitement  vénérables,  de  nos  deux  Déclarations 
des  droits  de  l  homme  ont  rédigé  ces  très  belles  chartes  dé 

12 
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liberlt-,  daltoid  ils  oui  loiil  Ijroiiill»'' et  confondu,  ensuite 
ils  ont  ici  niiilf  iplié  les  droits,  et  là  ils  les  ont  liniilrs  et  en 

ont  oublié.  Leur  oMivre  (>st  un  peu  confuse  en  même  temps 

qu'elle  est  incomplrlc.  »  VX  ccst  à  débrouiller  cette  confu- 
sion et  ̂   combler  ces  lacunes  que  M.  Kaguet  a  eniploj'é 

ses  rares  facultés  dans  ce  livre  (jui  a,  je  crois,  ses  secrètes 

préférences,  et  qui  est  bien,  je  n'ose  dire  son  clief- 
d'œuvre,  mais,  en  tout  cas,  l'un  de  ses  chefs-d'œuvre,  ^u'il 

ferait  bon  vivre  en  France,  si  l'on  y  était  gouverné  par  ces- 
«  modérés  très  énergiques  »  dont  il  souhaite  quelque  part 

l'avènement,  et  suivant  les  principes  ilu  libéralisme  de 
M.  Faguet  !  Car,  tout  libéral  qu'il  soit,  son  libéralisme  n'est 
pas,  comnie  chez  tant  d'autres  libéraux,  synonyme  d'anar- 

chisme.  Il  n'est  pas  d'idée  dont  il  soit  {)his  pénétré  que 
l'homme  à  l'état  d'être  isolé  n'existe  pas,  et  qu'il  n'existe, 
à  proprement  parler,  que  dans,  par  et  pour  la  société. 

«  Pour  moi,  —  écrit-il,  et  ce  sont  presque  les  premières 

lignes  de  son  livre,  —  l'homme  est  né  en  société,  puisqu'on 
ne  l'a  jamais  vu  autrement  qu'en  société,  pareillement 
aux  fourmis  et  aux  abeilles,  et,  comme  né  en  société,  il  est 

né  esclave  ou,  tout  au  moins,  très  obéissant.  »  Nous  voilà 

bien  loin  des  purs  individualistes,  ou  même  des  individua- 

listes mitigés,  comme  l'était  par  exemple  Tainc.  Pour 
Taine,  on  le  sait,  l'Etat  est  en  quelque  sorte  un  simple 

chien  de  garde  :  à  l'égard  des  individus  qui  composent  le 
corps  social,  il  n'a  aucun  droit;  il  n'a  que  des  devoirs  :  et 
son  rôle  est  purement  négatif.  Pour  M.  Faguet,  l'État  est 
autre  chose  :  son  rôle  est  vraiment  positif^  il  a  non  seule- 

ment des  devoirs,  mais  des  droits.  <(  11  n'y  a  pas  de  droits 
de  l'homme,  déclare-t-il  expressément.  11  y  a  une  société. 
Cette  société  dont  nous  vivons  et  sans  laquelle  nous  ne 
pourrions  pas  vivre,  o  tous  les  droits....  La  société  a  tous  les 

droits,  d'abord  parce  qu'elle  les  a,  puis(jue  personne  n'en 
est  pourvu;  ensuite,  parce  que,  ne  les  cùt-elic  pas,  ce  sera, 
dans  la  pratique,  absolument  comme  si  elle  les  avait.  » 

«  Seulement,  —  s'cmi)resse-t-il  aussilôl  dajouler,  —  J'es- 

time qu'elle  ne  doit  user  (jue  de  ceux  qui  lui  sont  utiles  et 
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s'alisk'nir  soigneusement  de  ceux  ilont  l'oxoroice  lui  serait 
nuisible  et  n'irait  (ju'à  satisfaire  ou  ilalter  ses  passions.  » 
Telle  est  la  formule  même  du  libéralisme  de  M.  Faguet. 

Les  «  étalistcs  »  ne  lui  reprocheront  pas,  —  ou  plutôt  ne 
devraient  pas  lui  reprocher,  —  de  faire  à  leur  <>  nouvelle 

idole  »  une  trop  maigre  part.  En  fait,  peu  d'esprits  ont  été 
plus  armés,  plus  en  défiance  contre  l'individualisme  que 

M.  Faguet.  Seulement,  s'il  rend  très  volontiers  à  l'Ftat  ce 
(pii  appartient  à  FFtat,  il  ne  consent  pas  à  tout  lui  sacri- 

fier. Il  reprend  à  son  compte,  et  il  développe,  et  il  com- 
mente le  mot  célèbre  de  Benjamin  Constant  :  «  Le  gou- 

vernement en  dehors  de  sa  sphère  ne  doit  avoir  aucun 

pouvoir;  dans  sa  sphère,  il  ne  saurait  en  avoir  trop.  » 

Mais,  quand  il  s'a[)plique,  dans  le  détail,  à  «  tracer  les 
contours  de  cette  sphère  »,  il  le  fait  avec  cet  esprit  de  pru- 

dence, de  mesure,  d'entière  soumission  aux  faits  et  aux 
réalités,  qui  est  la  marque  propre  de  son  tempérament. 

C'est  ce  même  esprit  de  sage  libéralisme  qu'il  a  porté  dans 
léUidc  des  questions  sociales.  Dans  son  premier  volume 

d(;  Questions  politiques,  on  pouvait  lire  un  long,  un  capital 
article  sur  le  Socialisme  en  1890.  Il  y  avait  là,  en  une  centaine 

de  pages,  un  exposé,  une  discussion  critique  des  principes 
du  socialisme,  qui  me  parait  être  un  modèle  accompli  de 
bon  sens,  de  loyauté,  de  lucidité,  et,  en  môme  temi)s,  un 

curieux  essai  d'  «  utilisation  »  du  socialisme,  dans  ce  qu'il 
peut  avoir  de  bon.  de  juste,  —  et  de  pratique.  Je  ne  sais 

jus({u'à  quel  point  les  théoriciens  du  socialisme  contempo- 
rain ont  su  gré  à  M.  Faguet  de  ce  généreux  effort;  mais  en 

tout  cas,  cet  effort  même  ne  dénote  point,  on  en  convien- 

dra peut-être,  un  esprit  étroit,  fermé  aux  nouveautés,  figé 

dans  un  conservatisme  rigide  et  inhospitalier.  Peu  d'esprits 
de  nos  jours,  à  vi-ai  dire,  ont  été,  —  peut-être  même  quel- 

quefois y  met-il  une  certaine  affectation  de  coquetterie,  — 
plus  naturellement  accueillants  que  M.  Faguet.  Il  nous 

disait  tout  à  l'heure  de  lui-même  qu'  «  il  poussait  la  con- 
science jusqu'à  être  peu  bienveillant  ».  Il  se  calomniait, 

«  Dienveillance  de  pessimiste  pour  les  [lersonnes  »,  c'est 
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une  dos  qualités  que  lui  reconnaît  à  juste  titre  M.  Jules 

Lcmaitre.  Cette  bienveillance  s'étend  aux  idées.  Ce  «  libé- 

ral »  n'a  pas  peur  du  socialisme,  et  ni  le  mot,  ni  la  chose 
iiL-  rerfaroLitluMit.  La  chose  même  relTarouche  si  peu  qu'il 
a,  plus  récemment,  et  dans  le  même  esprit,  repris  et  remis 

au  point  et  développé  son  article  de  1899  en  un  juste 

volume  sur  le  Socialisme  en  1907.  Quelque  «  radical  »  que 
soit,  de  son  trop  modeste  aveu,  le  «  scepticisme  »  de 
M.  Faguet  touchant  «  sa  force  de  persuasion  »,  le  succès 

même  de  ce  livre  doit  lui  prouver  qu'on  le  lit  '  ;  et,  si  on  le 

lit,  qui  sait  si  on  ne  l'écoutcra  pas  quelque  jour? 
De  toutes  ces  études  politiques  et  sociales,  une  conclusion 

gf-nérale  se  dégage  sur  l'état  actuel  et  sur  le  probable  état 

futur  du  monde  moderne.  Ces  vues  d'ensemble,  M.  Faguet 
les  a  exposées  dans  un  très  bel  et  très  suggestif  article 

quila  intitulé  :  Qu'esl-ce  que  sera  le  A'A'-'  siècle?  et  que  je 
me  reprocherais  de  résumer.  J'en  détacherai  seulement 

cette  page,  qui  est  non  pas  seulement  d'un  e  moraliste  poli- 
tique »,  nuiis  d'un  poète  : 

1)0  tout  cela  résulte  un  monde  triste,  énergique,  dur,  sombre, 
qui  se  sent  mal  à  taise,  et  qui,  vaguement,  se  sent  coupable; 
un  monde  surtout  qui  va  trop  vite,  qui  passe  trop  rapidement 

d'inventions  en  inventions  nouvelles,  d'état  social  en  nouvel 
état  social,  d'état  international  en  état  international  nouveau, 
et  qui  s'use  comme  une  machine  paissante  lancée  imprudem- 

ment à  fond  de  train.  De  là  ce  phénomène  curicu.x  que  l'on  peut 
appeler  1  instabilité  morale.  Le  monde  actuel  n'est  pas  inunoral; 
il  cherche  une  morale,  en  trouve  di.x,  et  n'en  choisit  aucune.  Il 
hésite  et  vacille  sur  le  sable  mouvant  d'une  conscience  incer- 

taine. II  na  plus  de  base  solide.  Les  progrès  du  désespoir 

viennent  de  là  et  semblent  en  raison  directe  du  progrès  maté- 
riel.... 

Le  monde  moderne  est  à  la  fois  laborieu.x  ardent,  cl  intime- 

ment désenchanté,  comme  s'il  était  un  faUir  oisif,  épris  du 
Nirvana.  Il  se  bat  éperdument,  et  tout  en  coud)altant,  non  pas 
en  mourant,  couiine  le  héros  aulicpie,  «nais  les  jambes  tendues 

et  It>  bras  levé,   il  rêve  du  repos  perdu   et  du  calme  du  cœur, 

1.  PuMic  rii  i'JO".  If  livre  avait,  on  1908,  alleiiit  le  liuilicine  mille. 
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diilces  reminiscilur  Argos.  Somme  loule,  il  est  in(|iiicl.  Comme 

le  train  sans  mécanicien  d'un  roman  de  Zola,  il  roule  folle- 
ment, avec  un  bruit  de  ferrailles  froissées,  des  rumeurs  de 

vapeur  haletante,  des  chansons  de  guerre,  des  chansons 

d'amour,  des  cris  de  dispute,  des  discussions  railleuses,  des 
projets  de  conquêtes,  des  remarques  sur  les  paysages,  quelques 
mots  de  prière  dans  un  coin  écarté,  en  se  demandant  un  peu 

où  décidément  il  peut  bien  aller  et  s'il  a  été  bien  aiguillé. 
Je  donnerais  bien  des  articles  pour  avoir  écrit  celle 

page. 
Et  cependant,  à  cette  philosophie  politique  et  sociale, 

pour  être  complète  et  «  remplir  tous  nos  besoins  »,  comme 

disait  Pascal,  il  manque  encore  quelque  chose.  Rappelons- 

nous  :  «  J'appelle  de  mes  vœux  un  grand  penseur,  ou 
plusieurs  qui...  se  posent  toujours  en  même  temps  le  problème 

moral  et  le  problème  politique  et  s'efforcent  sans  cesse  d'éclaircir 

lun  aux  lumières  de  Vautre  ».  C'est  M.  Faguet  qui  parlait 

ainsi  lui-même.  Or,  s'il  est  vrai,  comme  il  le  disait  encore, 
que  «  toutes  les  questions  politiques  sont  au  fond  une 

question  morale  »,  il  n'est  pas  moins  vrai  que  la  question 
morale  est  au  fond  une  question  religieuse.  C'est  ce 
qu'Auguste  Comte,  M.  Faguet  la  très  bien  montré,  avait  vu 
admirablement.  Ce  double  prol)lème,  le  problème  moral 

et  le  problème  religieux,  M.  Faguet  ne  l'a  point  encore abordé  en  face  et  directement.  Môme  dans  son  livre  sur 

V Anticléricalisme,  je  crois  bien  l'avoir  fait  jadis  observer', 

il  ne  l'envisage  que  sous  son  aspect  en  quelque  sorte 
négatif.  Est-ce  discrétion,  réserve,  crainte  peut-être  de 

blesser  des  convictions  respectables  et  d'étaler  un  scepti- 
cisme inopportun?  Je  ne  sais;  mais  ce  qui  est  sûr,  c'est 

qu'il  y  a  là,  au  moins  actuellcmonl,  dans  l'œuvre  doc- 
trinale de  M.  Faguet,  une  importante  et  grave  lacune. 

Assurément,  en  rapprochant  certains  mots,  certains  aveux, 
certaines  pages  dispersées,  il  ne  serait  pas  impossible 

d'entrevoir,  sur  ce  point,  les  lignes  essentielles,  les  direc- 

1.  Voir  dans  nos  Livres  et  Questions  cVaujourd'hui  l'élude  intitulée 
Anticléricalisme  et  Catholicisme, 
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lions  jL,'»' lierai  os  do  la  ponsôe  do  M.  l"aLriu>t.  On  prosscnt, 

par  excniplo,  (pi'il  a  pon  do  synipalliif  pour  h;  protes- 
tantisme, et  qu'il  en  a  au  contraire  un(^  assez  vive,  quoique 

très  libre  et  un  peu  extérieure,  pour  le  catholicisme.  «  Ce 

qui  fait  que  je  n'aime  pas  les  protestants,  écrira-l-il,  c'est 
en  poiK'ral  qu'ils  sont  ultra-catholiques'.  »  Kl  tout 
rôconimonl,  tians  un  article  sur  le  livre,  singulièrement 

surfait,  de  William  James  sur  l' Expérience  religieuse  :  «  C'est 
sins^ulier  comme  je  me  découvre  catholique,  quand  j'y 
n'-llochis  2  ».  Mais  des  vues  éparses,  dos  boutades  peut-être, 

no  forment  pas  une  doctrine  cohérente  et  liée.  Et  d'une 
doctrine  de  ce  genre,  personne  ne  serait  plus  capable  que 

M.  Faguet,  je  n'en  veux  pour  preuve  que  cette  curieuse  et 

éloquonle  page  qu'il  écrivait,  il  y  a  plus  |)his  de  dix  ans.  à 
propos  de  Manning  : 

Drames  terribles  des  grandes  âmes!  Combien  en  avons-nous 
vus  en  ce  siècle,  qui  parfois  nous  paraît  plat,  et  qui  est  aussi 

tragique  que  le  XYi*"  ou  que  celui  que  vous  voudrez!  C'est 
Scherer,  qui  rompt  avec  le  protestantisme  pour  venir  à  la 

pensée  libre  et  pour  aboutir  au  scepticrsme,  ou  plutôt  à  l'agnos- 
ticisnie  le  plus  complet,  le  plus  intégral  que  peut-être  on  ait 

jamais  vu.  C'est  Renan,  qui  rompt  avec  le  catholicisme  pour 
aboutir  à  une  autre  forme  de  scepticisme,  au  scepticisme  qui 
consiste  à  croire  à  tout,  et  à  accueillir  tous  les  contraires  comme 

des  aspects  divers  de  la  vérité.  C'est  Manning,  qui  abandonne 
le  protestantisme  pour  se  jeter  dans  le  catholicisme  le  plus 
tranché  et  le  plus  intransigeant. 

Qu'est-ce  à  dire?  Que  les  âmes  ont  des  besoins  divers  et  con- 
traires,   et  que   chaque  doctrine  établie   répond   à  un  de  ces 

1.  Le  Libcralisiiu',  p.  332. 
2.  licviie  latine  du  25  aoùl  1908,  p.  457.  On  entrevoit  aussi  iju'il  n'a 

aucune  espèce  de  foi  dans  la  religion  de  la  science  :  «  M.  liteckel, 
écrira-l-il,  a  cherché  une  fois  de  plus  à  fonder  une  religion  sur  la 

science.  Toul  en  croyant  jus(|u"ii  présent  (pie  c'est  iinpossihle,  je  ne 
demande  très  sincèremenl  pas  mieux....  Il  laul  bien  reconnailre  que 
conlemplcr  la  vie  inspire  (iifllcilemenl  une  pensée  vraiment  reli- 

gieuse. Non,  la  vi(!  n'en{;eiidre  pas  précisément  une  religion,  llélas! 
la  vie  n'euf^eiulre  (|ue  la  mélancolie.  Je  doute  i[ue  la  religion  de 
la  nature  devienne  jamais  la  religion  de  l'humanité.  »  {La  Religion 
de  la  Science,  Revue  IHeue  du  30  décembre  1897.) 
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grands  litxiins  en  lui  sacrilianl  les  autres,  sans  (|u"au(une 
jusqu'à  présent  soit  assez  vaste  pour  les  satisfaire  tous.  Oui,  le 
besoin  d'autonomie  spirituelle,  d'indépendance  spirituelle, 
d  individualisme  spirituel,  est  lé^ntime;  et  le  protestantisme  y 
réjjond  et  le  satisfait.  Oui,  le  besoin  de  libre  recberclic  et 

d'éternelle  discussion  et  de  doute  renaissant  pour  aiguillonner et  stimuler  à  des  reclierches  nouvelles  est  une  forme  encore,  et 

essentielle,  et  légitime,  de  la  vie  de  l'àme.  Oui,  le  besoin 
d'union,  d'unanimité,  de  communion  universelle  dans  une 
même  pensée  est  légitime  aussi,  et  le  oatbolicisme  se  présente 
pour  y  satisfaire.  Et  où  se  trouvera  la  doctrine  qui  pourra  con- 

cilier tant  d'exigences  diverses  et  contradictoires  et  contenir  en 
son  sein  une  humanité  qui  a  besoin  et  d'indépendance  et  de  ' 
cohésion,  et  qui  a  le  désir  du  port  et  aussi  de  la  tempête?  Il 

n'{!st  guère  à  espérer  que  cette  doctrine  se  rencontre  jamais. 
Hcspect,  en  attendant,  à  tous  les  hommes  de  foi  et  de  bonne 
volonté,  et  Manning  fut  assurément  un  de  ces  homuies-là.... 

Et  si  cette  doctrine  de  conciliation  existait  peut-être?  Si 

ce  «  pouvoir  spirituel  »  dont  a  rêvé  Auguste  Comte  n'était 
point  une  chimère?  La  question,  en  tout  cas,  vaudrait  la 

peine  qu'un  «  moraliste  politique  »  comme  M.  Faguet  se 
la  posât  nettement,  fermement,  directement.  Et  s'il  y  vient 

de  lui-même  quelque  jour,  j'ose  lui  prédire  qu'il  n'aura 
pas  écrit  de  livre  qui  réponde  mieux  à  l'attente  de  ceux 
qui,  il  y  a  vingt  ans.  dévoraient  passionnément  son  Dix- 
huitième  siècle. 

J'ai  conscience,  au  terme  de  cette  longue  étude,  d'avoir 
bien  imparfaitement  embrassé  et  cerné  ce  souple,  fécond 

et  puissant  esprit.  Je  n'ai  pu  (|uc  dégager  et  mettre  en  relief 
les  «  masses  »  essentielles  de  son  œuvre,  et  marquer  les 

principales  étapes  successives  de  sa  pensée.  J'aurais  voulu, 
et  j'aurais  dû  peut-être  donner  une  idée  plus  exacte  et  plus 

complète  de  sa  prodigieuse  activité.  J'aurais  dû  le  repré- 
senter menant  allègrement  de  front,  sans  parler  de  son 

enseignement,  les  travaux  les  plus  divers  :  feuilletons 
dramatiques,  chroniques,  articles  littéraires  ou  politiques, 

préfaces,  souvent  importantes,  aux  ouvrages  d'autrui, 
livres  même,  toujours  prêt  sur  tous  les  sujets,  fondant 



iR/i  LES   MAITRES   DE   LIIEVIIE. 

une  Revue,  la  Revue  latine,  pour  l'aliuieuler,  lui  presque 
tout  seul,  du  trop-plein  de  sa  pensée,  se  reposant  de  ses 
études  soriolopriques  par  un  savoureux  volume  sur  F/aH^cr/, 
ou  un  élégant  et  solide  André  Clintier.  ou  une  intéressante, 
vivante  et  instructive  et  amusante  Histoire  de  la  littérature 

française,  ou  encore  ces  charmants  volumes  de  moraliste 

ou  de  philosophe  qui  s'intitulent  Pour  qu'on  lise  Platon,  En 
lisant  Nietzsche,  Amours  d'hommes  de  lettres....  Je  n'ai  rien  dît 
de  tous  ces  livres,  dont  le  plus  vieux  remonte  à  dix  ans,  et 
je  renonce  à  en  parler,  à  suivre  dans  tous  ses  méandres 

celte  pensée  toujours  en  éveil  et  qui  jamais  ne  s'exerce  à 
vide,  que  tout  sollicite  et  qui  ne  sait  se  refuser  à  rien,  et 
qui  épanche  prodigalenient,  sans  compter,  les  traits 

d'esprit  et  les  jeux  de  mots,  les  saillies  imprévues,  mais, 
plus  que  tout  le  reste,  les  observations  sages,  lumineuses 
et  pénétrantes,  les  vues  ingénieuses,  suggestives,  les 
conseils  de  bon  sens  et  de  souriante  raison.  Le  mot  de 

Michelet  sur  Dumas  père  s'appliquerait  assez  bien  à  cette 
verve  toujours  jaillissante  :  C'est  une  force  de  la  nature 

qu'un  pareil  écrivain.  Que  de  fois,'  —  et  non  pas  à  tous 
égards,  heureusement,  —  il  m'a  fait  songer  à  ce  Diderot 

qu'il  connaît  si  bien,  et  dont  il  n'a  pu  s'empêcher  de  parler 
avec  une  sévérité  tempérée  de  quelque  sympathie  :  «  lit  il 
est  laborieux  comme  un  paysan,  fournit  sans  interruption 

pendant  trente  ans  un  travail  à  rendre  idiot,  a  comme  une 

fureur  de  labeur,  ne  trouve  jamais  que  sa  tAche  est  assez 
lourde,  écrit  pour  lui,  pour  ses  amis,  pour  ses  adversaires, 

pour  les  indifférents,  pour  n'importe  qui,  bûcheron  fier  de 
sa  force  qui,  l'arbre  pliant,  donne  par  jactance  trois  coups 
de  cognée  de  trop.  »  Rappelons-nous  aussi  son  mot 

significatif  sur  Voltaire  :  «  C'était  simplement  un  homme 
très  instruit,  se  tenant  au  courant,  bien  renseigné,  qui 

réfléchissait  très  vite,  qui  a  vécu  longtemps,  et  qui  écrivait 

deux  pages  par  jour,  ce  qui  est  très  considérable,  non  pas  stupé- 
fiant. »  H  faut,  pour  avoir  le  droit  de  i)arler  ainsi,  écrire 

soi-même  cinq  ou  six  pages  par  jour;  et  c'est  cela  qui  est 
stupéfiant. 
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Que  toute  cette  besogne,  souvent  excellente  d'ailleurs,  do 
journaliste,  ne  nous  donne  pas  le  change  sur  les  côtés,  je 
ne  veux  pas  dire  vraiment  sérieux,  mais  tout  do  môme  plus 
graves,  de  cette  pensée,  sur  les  hautes  cl  durables  portions 
de  celte  œuvre.  Une  quarantaine  de  volumes  sont  là  pour 

témoigner,  aux  yeux  de  ceux  qui  savent  lire,  de  ces  qua- 
rante années  de  vie  intellectuelle.  «  Dédaigneux  de  la 

musique,  dédaigneux  de  la  couleur  »,  spirituel,  trop  spiri- 
tuel quelquefois,  mais  admirablement  translucide,  et 

vivant  de  la  seule  vie  des  idées  qu'il  exprime,  le  style  de 
M.  Faguet  ne  vise  ni  à  évoquer,  ni  à  peindre,  mais  unique- 

ment à  faire  comprendre,  et  c'est  à  quoi  il  réussit  ù  mer- 
veille :  c'est  essentiellement  le  style  d'un  «  esprit  penseur  » 

appliqué  à  la  critique.  La  critique  sous  toutes  ses  formes, 
tel  est,  en  effet,  le  domaine  propre  de  M.  Faguet.  Un  peu 

sévère  quelquefois,  nous  l'avons  dit,  pour  les  purs  artistes, 
pour  les  écrivains  de  pure  imagination  ou  de  sensibilité 

dominatrice,  il  est  aujourd'hui  sans  rival  dans  la  critique 
des  écrivains  à  idées.  Il  y  a  des  critiques  dont  les  études, 

d'ailleurs  ingénieuses  et  agréables,  sont  dépassées  parles 
livres  mêmes  dont  ils  parlent;  tel  n'est  jamais  le  cas  de 
M.  Faguet  :  il  remplit  toujours  toute  la  tûche  du  vrai  cri- 

tique; il  rend  un  compte  exact,  fidèle  des  ouvrages  quil 

étudie;  il  les  juge;  —  et  il  les  dépasse.  C'est  dire  (pie,  plus 
philosophe  que  beaucoup  de  ceux  qui  portent  ce  titre  et 
«  tiennent  boutique  »  de  philosophie,  ce  critique  pense. 
Seulement,  il  pense  presque  toujours  à  propos  des  travaux 

d'autrui;  il  semble  quil  ait  besoin  d'un  stimulant  extérieur, 
et  que  la  pensée  des  écrivains  qu  il  étudie  lui  serve  surtout 
à  mettre  en  branle  la  sienne  propre.  Je  serais  bien  étonné 

quil  n'eût  pas  songé  à  lui-même  quand  il  disait  :  «  Certains 
écrivains  aiment  les  livres  des  autres  sur  les  sujets  qu'ils 
traitent  eux-mêmes,  parce  qails  discutent  avec  ces  livres,  et 

que  ta  discussion  leur  donne  des  idées.  »  Mais  qu'importe  la 

manière?  L'essentiel  est  de  penser  par  soi-même,  et  c'est 
là  un  mérite  que  nul  ne  refusera  à  l'auteur  des  Politiques  et 
Moralistes  du  XIX''  siècle.  Quand  on  l'a  beaucoup  lu  et  Ion- 
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gucnionl  praliqnr,  on  reste  émerveill»'-  du  f^rantl  nombre 
de  ([iieslioiis  qu'il  a  successivement  abordées  et  sur  les- 

quelles il  a  promené  son  ferme,  traïujuille  et  clair  regard. 

Certaines  visions  du  monde  sont  pent-élrc  plus  hautes,  plus 
subtiles,  ou  plus  profondes;  la  sienne,  plus  limitée  sans 
doute,  a  du  moins  une  vigueur  de  relief  incomparable.  «  Je 

vois  en  lui,  —  a  dit  justement  M.  Jules  Lcmaîtrc  dans  une 

«  figurine  »  qui  pourrait  dispenser  de  lire  ces  pages,  —  je 
vois  en  lui  une  des  pensées  par  qui  les  choses  sont  le  plus 

profondément  comprises  et  le  moins  déformées;  une  pensée 

calme,  incroyablement  lucide,  d'une  pénétration  sereine; 
bref,  un  des  cerveaux  supérieurs  de  ce  temps.  Et  tant  pis 

pour  ceux  qui  ne  s'en  doutent  pas  !  » 
1"  juillet  1909. 

Il  n'y  a  pas  deux  ans  que  cette  étude  est  écrite,  et  depuis 
celte  époque  M.  Faguet  a  multiplié  les  preuves  de  son 
extraordinaire  activité,  il  a  prodigué  les  articles  et  les 

livres.  Si  intéressants  que  puissent  être  en  eux-mêmes  ses 

nouveaux  volumes,  la  îi'"  série  de  ses  Propos  lUléraires  et  la 

5'=  série  de  ses  Propos  de  théâtre,  ses  livrets  sur  l'Amour, 

l'Amitié,  l'Amour  de  soi,  la  Famille,  la  Vieillesse,  ses  livres  sur 
le  Culte  de  l'Incompétence,  sur  Mme  de  Sévigné,  sur  le  Fémi- 

nisme, ses  Commentaires  du  Discours  sur  les  passions  de  l'amour 

attribué  à  Pascal,  il  me  semble  qu'ils  n'ajoutent  aucun  ti-ait 
vraiment  nouveau  à  la  physionomie  du  lécond  écrivain, 

telle  qu'elle  m'est  apparue  au  cours  d'un  long  commerce 

avec  son  œuvre,  et  telle  que  j'ai  essayé  de  la  décrire  ici. 
11  aurait  ilù  en  être  tout  autrement  de  son  livre  sur  la 

Démission  de  la  Morale,  et,  comme  j'en  avais,  dans  les  pages 

qui  précèdent,  souhaité  la  publication,  j'espérais  bien,  en 
l'ouvrant,  qu'il  allait  me  fournir  matière  à  de  longs  déve- 

loppements, à  des  rectifications  peut-être,  ou  tout  au  moins 
à  des  additions.  Cet  espoir  a  été  déçu,  et  si  je  me  plaçais 

à  mon  point  de  vue  d'auteur  plutôt  qu'à  mon  point  de  vue 
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d'homme,  ïp  ne  devrais  pas  m'en  plaiiuiiv,  puisqu'en  iwaiiche 
ce  livre  a|)portc  une  conlirnialion  singulière  à  quehjues- 

uns  des  pressentiments  que  j'avais  cru  devoir  formuler 
jilus  haut.  .Même  dans  ce  livre  où  il  semble  qu'il  aurait  dû 
nous  livrer  toute  sa  «  pensée  de  derrière  la  tête  »,  M.  Faguct 
garde  toujours  je  ne  sais  quelle  discrète  réserve.  Il  y 
examine  avec  sa  lucidité,  avec  sa  vigueur  habituelles  les 

principaux  systèmes  de  morale  contemporains;  et  toute 
celte  partie  historicjue  et  critique  du  livre  est,  comme  à 

l'ordinaire,  des  plus  remarquables.  Mais  quand  l'ingénieux 
moraliste  en  vient  à  la  partie  personnelle  et  construclive 

de  sa  tâche,  quand  il  nous  expose  sa  propre  conception 

de  la  morale,  et  ce  qu'il  appelle  «  la  morale  de  l'honneur  », 
il  faut  avouer  que  sa  pensée  devient  beaucoup  plus  discu- 

table et  infiniment  moins  persuasive.  La  morale  qu'il  nous 
propose  est  quelque  chose  de  si  subjectif,  de  si  vague,  de 

si  frêle  qu'on  s'étonne  qu'une  concejjtion  de  cette  nature 
puisse  suffire  à  un  esprit  aussi  ferme  et  aussi  exigeant.  A 

parler  franc,  cette  «  morale  de  l'honneur  »  manque  de  base 
ou  de  fondement.  Et  si  c'est  bien  là  le  dernier  mot  de 
M.  Faguet  moraliste,  le  contenu  de  son  livre  répond  trop 

bien  au  titre  —  spirituel  et  mélancolique  —  qu'il  lui  a 
donné  :  c'est  bien  la  démission  de  la  morale  qu'il  constate,  — 
en  y  comprenant  celle  de  M.  Faguet  lui-même. 

C'est  qu'à  vrai  dire,  —  et  j'ai  peine  à  croire  que  ce  ne 
soit  pas  un  peu  volontaire,  —  M.  Faguet  est,  si  je  ne 

m'abuse,  passé  à  côté  de  la  vraie  question  que  soulevait 
son  livre.  Cette  question,  c'est,  à  mon  gré,  celle  des  rap- 

ports du  problème  moral  et  du  problème  religieux.  Qu'on 

m'entende  bien.  Je  n'ai  pas  l'impertinence  de  reprocher  à 
M.  Faguet  de  ne  pas  trancher  la  question  de  laCrise  aclaelle 

de  la  Momie  comme  je  la  trancherais  moi-même,  si  j'écrivais 

le  livre,  que  j'écrirai  peut-être  un  jour,  sur  ce  sujet.  Non, 
je  veux  dire  tout  sinijjlemont  ceci.  En  fait,  il  existe  actuel- 

lement un  certain  nombre  de  morales,  plus  spéculatives 

que  pratiques,  des  «  arts  de  vivre  »  plutôt  que  de  vraies 
morales,  —  et  une  morale  religieuse,  la  plus  agissante  et 
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la  plus  elTicace  de  toutes.  Parlons  plus  nettement  encore. 
Cette  morale  religieuse,  pour  nous  autres  Occidentaux, 

s'appelle  de  son  vrai  nom  la  morale  chrétienne.  Cette 

morale,  l'accepterons-nous,  ou  la  rejetterons-nous?  Et 
quelles  sont  nos  raisons  de  notre  acceptation  ou  de  notre 
rejet?  Le  nœud  de  la  question  morale  à  notre  époque  est 

là,  et  il  n'est  pas  ailleurs.  El  (piiconque  se  dérobera  à 
l'obligation  de  poser  la  (jueslion  en  ces  termes  pourra 
bien  être  un  historien  des  idées  et  un  critique  de  tout  pre- 

mier ordre  :  je  crains  qu'on  ne  puisse  l'accuser  d'avoir 
donné  sa  «  démission  »  de  vrai  moraliste.  M.  Faguet 

voudra-t-il  qu'on  dise  cela  de  lui?  Et  ce  livre,  —  qui  n'eût 
point  contenté  Scherer,  —  ce  livre  encore  une  fois,  est-il 
vraiment  son  dernier  mot  sur  le  pins  haut  et  le  plus  grave 

problème  du  temps  présent? 

P.-S.  —  La  note  précédonte  était  écrite,  et  même  imprimée,  quand 

ont  paru  (lévrier  l!)il)  les  Préjugés  nécessaires.  l\  n'y  a  vraiment  qui' 
M.  Faguet,  à  l'heure  actuelle,  pour  écrire  comme  en  se  jouant  sur 
un  pareil  sujet  un  livre  de  celte  valeur  :  livre  ingénieux,  piquant, 
souvent  spirituel,  parfois  profond,  parfois  un  peu  paradoxal,  tou- 

jours intéressant  et  vivant.  Ce  qu'il  appelle  «  préjugés  nécessaires  », 
ce  sont  les  croyances  instinctives,  vraies  ou  fausses,  —  il  ne  s'en 
préoccupe  pas,  —  mais  indispensal)les  à  l'homme  pour  vivre  en 
société  :  libre  ariiilre,  morale,  religions,  vie  future,  réversibilité  des 
fautes,  etc.;  M.  Faguet  étudie  chacune  de  ces  données  en  pur  posi- 

tiviste, avec  celte  lucidité,  celle  fermeté  de  bon  sens  réaliste  qui 

caractérisent  son  tour  d'esprit  el  son  talent.  Sans  en  avoir  l'air  d'ail- 
leurs, ce  livre  d'un  moraliste  sans  illusion  est  un  livre  hautement 

patri(>ti(iue,  une  protestation  contre  l'action  dissolvante  de  la  raison 
raisonnante,  elles  Français  de  notre  temps  feraient  bien  de  méditer 

le  très  beau  discours  (|ue,  tout  à  la  (in  de  son  ouvraiie,  M.  l'aguet 
prèle  à  «  nostre  mère  Nature  ».  —  Je  ne  reprocherais  guère  à  ce 

livre  que,  cà  et  là,  d'élre  trop  «  construit  »  :  on  dirait  que  M.  Faguet 
a  vu,  de  ses  yeux  vu,  cet  «  homme  primitif  »  (ju'il  nous  dérrit  si 
bien.  D'autres,  plus  sévères  ou  plus  métaphysiciens,  pourraient  lui 
reprocher  aussi  d'être  trop  se("pli<|ue  :  peut-être,  en  eiïet,  pour  recom- 

mander les  ■■  préjugés  néi'essaires  «,  —  le  litre  primitif  èlail  :  les 
Illusions  bienfaisantes,  —  faudrait-il  y  croire  davantage.  Ajoutons  enfin 
que  la  question  des  rapports  de  la  morale  et  de  la  religion  y  est,  en 

plusieurs  endroits,  posée  peut-être  un  peu  de  biais,  mais  qu'elle  y 
est  posée,  ce  (jui  nous  permet  d'espérer  encore  (jue  M.  Faguet  n'a 
pas  dit  là-dessus  son  dernier  mot. 
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ot  ...  L'esprit  le  plus  naturellement  généralisateur 
qu'il  m'ait  été  donné  de  rencontrer.  Le  plus  menu  fait 
n'était  pour  lui  qu'un  prétexte  à  s'élancer  vers  les 
hauteurs  de  la  synthèse.  » 

[Souvenirs  et  Visions,  p.  31.) 

UN  grand  style;  une  haute  et  même  altière  pensée,  mais 
infiniment  souple,  généreuse  et  hospitalière;  une 

faculté  d'enthousiasme  et  de  lyrisme  même  qui  survivait  à 
toutes  les  déceptions  de  la  vie,  à  toutes  les  amorlumes  de 

re.xpériencc;  une  puissance  et  une  vivacité  d'intuition  (jue 
les  «  spectacles  contemporains  »  les  plus  divers  ont  tour  à 
tour  sollicitée;  bref,  un  penseur  qui  serait  un  poète,  et  un 

hotnnic  d'action  qui  ne  dédaignerait  pas  d'être  un  grand 
écrivain  :  ce  sont  là  les  principaux  traits  qui  ont  gravé 

dans  notre  ménioire  la  physionomie  d'Eugène-Melchior  de 
Vogué.  Il  y  a  une  triste  douceur,  maintenant,  hélas!  qu'il 
n'est  plus,  à  suivre  dans  son  développement  intérieur 

une  personnalité  de  cet  ordre,  et  à  tenter  d'en  l'aire  le tour. 

I 

«  Au  temps  de  mon  enfance,  dans  la  province  où  j'ai 
grandi,  la  bibliotiièque  de  (ont  Itou  Vivaroisçonleiiaitdeux 
livres  de  fonds  :  ouvrages  oI)Scurs,  presque  introuvables 

aujourd'hui,  qui  furent  pour  moi  les  premières,  les  ini'pui- 
sables  sources  de  l'enchantement  du  cerveau,  des  curiosités 
passionnées,  des  visions  intérieures.   »  Ainsi  débute  un 
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curieux  opuscule  d'E.-M.  do  Vogiié,  ces  Nok's  sur  le  lias- 
Vivarnis,  dont  réluqucutc  dédicace,  —  Monlilms  {xilrus... 

exul,  —  dit  assez  riulinu»,  la  profonde  signification.  Ces 
deux  ouvrages,  les  Commentaires  du  soldai  du  Vivarais,  «  livre 

admirable  de  férocité  candide  »,  et  le  romantique  Album 

d'Albert  du  Boys  «  montraient  à  l'enfant  le  seul  monde  rrai 
pour  lui,  un  monde  merveilleux  et  conforme  à  ses  rêves  ». 
Quand  un  criticiue  ami,  Armand  de  Pontmartin,  ne  nous 

signalerait  pas  <(  la  nature  poétique  et  rêveuse  »  du  futur 

auteur  de  Jean  d'Agrève,  il  sendile  qu'à  ces  lignes,  comme 

à  bien  d'autres  signes,  nous  aurions  pu  la  deviner.  (Vest 
là,  à  n'en  pas  douter,  le  fond  i)rimitif,  l'apport  individuel 
et  inaliénable.  E.-M.  de  Vogué  est  né  poète,  et  il  restera 
toujours  tel. 

Le  poète  est  «  exilé  »  parmi  nous;  il  n'est  point  «  déra- 
ciné ».  Voyez  avec  quelle  joie  il  retourne  à  ses  «  montagnes 

paternelles  »,  à  son  «  pauvre  vieux  berceau  )>,  avec  quelle 
émotion  il  salue  «  cette  triste  source  de  son  sang  »,  en  quels 
termes  il  décrit  ce  sol  âpre  et  «  nerveux  »,  combien  il  est 
heureux  de  noter  «  riuimeur  indépendante  qui  fut  de  tout 

temps  le  Irait  caractéristique  de  cette  race  »,  <(  race  pauvre, 
modeste,  mais  solide  et  ardente  comme  sa  montagne,  où 

le  feu  couve  sous  le  granit  ».  La  rude  Auvergne  n'est  pas 
loin,  et  déjà,  un  peu  plus  bas,  le  Midi  commence,  la  Provence 

ensoleillée,  toute  palpitante  de  chaleur  et  de  clarté.  La  gri- 
serie de  ce  vibrant  soleil  a  gagné  notre  écrivain  :  «  Pour- 

quoi essayer,  s'écrie-t-il,  d'en  faire  comprendre  l'ivresse  aux 
gens  du  A^ord?  Ils  n'entendront  jamais  ce  qu'il  y  a  de  déli- 

cieux et  d'éperdu  dans  la  plainte  de  nos  cigales  '.  »  Un 
Daudet  n'aurait  pas  dit  mieux  ;  le  comple.xe,  ardent  et  chaud 

génie  de  ce  coin  de  terre  s'est  communiqué  à  celui  de  ses 
enfants  qui  ne  l'a  jamais  renié. 

.\  cçll(>  inilucuce  toute  générale  il  en  faut  joindre  une 
autre,  i)lus  i)articulière  et  plus  intime.  On  ne  descend  pas 

impunément  d'une  longue  lignée  militaire  et  féodale  :  le 

l.  Moles  sur  le  Bas-Vivaruis,  p,  o-G,  8-9,  28-29,  85,  IOj,  31-12. 
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i,'('slc  héréditaire  se  prolonge  dans  le  petit-fils.  Si  tout  ce 

([u'a  écrit  E.-M.  de  Vogué,  —  et  jusqu'à  ses  moindres 
billets  ',  —  a  0  grand  air  »,  si  son  style  a  »  do  la  race  »,  si 

la  hauteur,  l'indépiMulance  des  vues  lui  était  comme  natu- 

relle, nul  doute  qu'il  n'en  faille  rapporter  le  mérite  à  sa 
naissance  2,  Il  me  revient  à  ce  propos  en  mémoire  une  page 

de  Brunetière  qui  m'a  toujours  paru  bien  suggestive  :  elle 
lui  a  été  inspirée  parle  cas  de  Chateaubriand  et  de  Mme  de 
Staël  : 

Quand  les  aristocrates  sont  intelligents,  ils  ne  le  sont  pas 
plus  que  nous,  mais  ils  le  sont  d  une  autre  manière,  plus 
libre,  en  quelque  sorte,  plus  indépendante,  et  plus  dégagée 

surtout  de  la  tradition.  Car,  d'abord,  ils  sont  plus  ignorants, 
moins  grécaniscurs  et  moins  laliniseurs,  moins  respectueux 

dArislote  et  dllorace,  qu'ils  considèrent  toujours  un  peu 
comme  des  bourgeois  de  Rome  et  d'Athènes;  encore  moins  res- 

pectueux de  Voltaire,  de  Marmonlel  ou  de  La  Harpe,  qu'ils  ont 
connus,  dont  ils  ont  raillé  les  ridicules,  dont  ils  estiment  peu 

la  personne.  Ils  ont,  d'ailleurs,  tout  naturellement  plus  de  con- 
fiance en  eux-mêmes....  Encore,  et  en  tout  temps,  ils  se  sont 

piqués,  ils  se  piquent  de  juger  par  eux-mêmes,  de  ne  pas  aisé- 

ment soumettre  leur  façon  de  penser  à  l'opinion  publique;  et 
même,  assez  souvent,  nous  voyons  que,  pour  s'en  distinguer, 
comme  par  exemple  un  Joseph  de  Maistre,  ils  exagèrent  leur 

originalité  jusqu'au  paradoxe,  et  le  paradoxe  jusqu'à  l'imper- 
tinence^.... 

Je  ne  prétends  pas  que  tous  ces  traits  s'appliquent  à 
'l'auteur  du  Roman  russe  :  niera-t-on  que  beaucoup  d'entre 
eux  s'appliquent  à  lui? 

Ces  prédispositions  natives  furent  entretenues  et  déve- 
loppées par  les  livres.  Les  livres  que  nous  lisons  et  que 

nous  adoptons  dans  notre  première  jeunesse  sont  l'un  des 
facteurs  les  plus  puissants  de  notre  personnalité  morale  : 

1.  J'espère  Jjieii  qu'on  recueillera  ([uelijue  jour  sa  très  abondante 
Correspondance;  ce  ne  serait  pas  la  moins  Ijelle.dc  ses  (puvres. 

2.  Sur  les  origines  de  la  fainillo,  voir  la  réponse  de  Heredia  au 
discours  de  réception  académifiue  de  M.  le  marquis  de  VogUé. 

3.  Évolulion  de  la  critique.  [).  172. 

13 
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ils  la  inaiiirot-leiil,  et,  en  môme  temps,  ils  rinformeut.  i'ariiù 

ceux  qui  durent  contribuer  à  l'éducation  intellectuelle  ou 
littéraire  de  l'écrivain,  je  crois  en  entrevoir  quelques-uns 

qu'il  importe  de  signaler  :  chez  les  classiques  Tranchais, 
Hossuet,  Pascal,  peut-être  Saint-Simon,  trois  poètes  où  l'on 
a  pu  justement  dénoncer  «  le  romantisiue  des  classiques  »  ; 
il  citera  souvent  plus  tard  les  deux  premiers,  et,  visiblement, 

le  pénétrant  essayiste  qui, à  Saqqarah,"  chez  les  Pharaons  > , 

médite  sur  les  Pensées  ',  s'est  mis  de  longue  date  •<  à  l'école 
de  Pascal-».  A  quelle  époque  peut-on  faire  remonter  le 
premier  contact  avec  Rousseau?  Je  ne  sais;  mais  je  crois 
bon  de  noter  cet  aveu  :  «  Les  années  où  je  relis  la  lyouvelle 

Héloïse,  je  ne  puis  plus  supporter  de  longtemps  la  lecture 

d'un  autre  roman  ̂   ».  Housseau  n'est  point  d'ailleurs  le  seul 
romantique  qui  ait  enchanté  cette  imagination  juvénile  : 

Hugo  était  là  pour  le  séduire.  «  Les  Orientales,  déclare 

quelque  part  E.-M.  de  Vogué,  chantent  encore  dans  notre 
mémoire  comme  la  plus  délicieuse  musique  qui  ait  grisé 

nos  vingt  ans*.  »  Mais  les  vrais  maîtres  de  sa  pensée  et  de 
son  jeune  talent,  ce  sont  les  trois  poètes  gcntilshonmies 

dont  l'œuvre  résume  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  et  de  plus 
élevé  dans  le  romantisme  français,  et  sur  lesquels  il  devait 

écrire  plus  tard  de  si  éloquents  et  féconds  articles  :  c'est 
Chateaubriand,  «  l'aieul  qu'il  admire  et  qu'il  aime  le  plus  ̂  »  ; 
c'est  Lamartine,  qui  a  i<  façonné  son  âme  »  et  lui  a  appris 

à  «  nommer  ce  qui  avait  été  jusqu'alors  sans  nom"  »;  et 
c'est  Vigny,  «  qui  fut  l'un  des  compagnons  assidus  de  sa 

vie  ■  ».  Joignons  à  toutes  ces  influences  celle,  maintes  fois 
avouée,  de  Taine  ̂   celle  aussi,  moins  continue  peut-èlre  et 

1.  Ilisloires  orieiilalcs,  p.  U-12. 
2.  Sous  riiorizon,  p.  24,  jirlicle  sur  1p  Pascal  de  M.  Boutroux. 

'A.  Histoire  et  Poésie,  p.  175. 
4.  Le  Fils  de  Pierre  te  Gnmd,  etc.,  p.  211. 
5.  Livre  du  centenaire  du  Journal  des  Dcbals,  p.  13. 

G.  Heures  d'Iiisloire,  p.  42. 
7.  Regards  Idsloriques  et  lilléraires,  p.  311.  — Cf.  le  liappel  des  Ombres. 

8.  Voir  dans  VHnijuêle  sur  l'œuvre  de  Taine,  publiée  par  la  Revue 
Btanclœ  du  1."')  aoùl  ISi}7,  la  lellre  d'Iil.-M.  de  Vogiié;  el  dans  la  Revue 



EUGE.\E-MELCIII01i   DE    VOGUE.  i9ô 

plus  diluée,  de  Renan  ',  et  l'on  aura,  si  je  ne  m'abuse,  les 
principaux  éléments  livresques  qui  ont  contribué  à  former 

ce  beau  tempérament  d'écrivain. 
El  l'on  voit  peul-élrc  le  sens  concret  et  la  signilicalion 

convergente  de  toutes  ces  ((  afiinités  électives  ».  Un  ardent 

besoin  déliante  poésie,  d'images  éclatantes,  de  somptueux 
idéalisme;  un  goût  passionné  d'anticipation  impatiente 
pour  rOrient,  le  pays  par  excellence  du  rêve  romantique  et 

(le  Ihisloire;  une  personnalité  qui  s'alïirme  volontiers  du 

triple  droit  d'un  lyrisme  natif,  de  la  naissance  et  du 
talent;  une  hautaine  indépendance  à  l'endroit  de  la  tradi- 

tion esthétique  ou  religieuse  et  une  sympathique  curiosité 

à  l'égard  de  toutes  les  hardiesses  de  la  pensée  ou  de 
faction  :  voilà,  semble-t-il,  les  tendances  en  partie  innées, 
en  partie  acquises,  ou  du  moins  fortifiées  par  la  culture 

intérieure,  qui,  avant  toute  œuvre  écrite,  ou  plutôt 
imprimée,  durent  se  manifester  de  bonne  heure  chez 

E.-M.  de  Vogiié  au  cours  de  sa  pensive  et  rêveuse  jeu- 
nesse. 

Jeunesse  assez  triste  aussi,  partagée  entre  la  lointaine 

vie  de  collège  et  les  longues,  les  monotones  journées  soli- 

taires du  vieux  château  de  Gourdan,  —  ce  Combourg  d'un 
nouveau  René,  —  «  perdu  au  milieu  des  bois  sur  le  versant 
des  Cévennes  »  :  les  événements  de  ces  années,  si  décisives 

toujours  pour  la  formation  de  l'être  intime,  ce  furent  sans 

doute  les  lectures,  avec  les  émotions  qu'elles  suscitaient, 
«  les  obscurs  désirs  »  qu'elles  provoquaient;  ce  furent  les 
fouilles  pratiquées  dans  la  vieille  bibliothèque;  ce  fut,  par 
exemple,  la  triomphale  découverte  des  Médilalions  et  des 

des  Deux  Mondes,  du  i"  avril  1894,  son  arlicle,  non  recueilH  en  volume, 
sur  le  Dernier  livre  de  Taine,  p.  080. 

1.  "  Hc.iction  tardive  [contre  Renan]  pour  beaucoup  d'entre  nous; 
nos  cITorts  pour  nous  reprendre  seront  peut-être  vains.  Nous  avons 

lous  dormi  de  délicieux  sommeils  à  l'ombre  du  maneeniilier.  »  {Heures 
d^liistoire,  p.  30o.)  —  «  Nous  lous  dont  l'esprit  a  été  formé  en  partie 
par  ces  deux  hommes  [Taine  et  Henan],  nous  ne  faisons  qu'appli- 

quer leurs  leçons.  »  {[m  ligue  dcniocratiquc  des  Écoles,  Revue  des  Deux 

Mondes  du  i"  mai  1893,  p.  221.)  L'article  n'a  pas  été  recueilli  en volume. 
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Harmonies,  un  peu  plus  tard,  celle  de  Raphaël*.  Et,  peu  à 

peu,  la  vocation  s'éveillait.  Quand,  à  vingt  ans,  libre  enfin, 
le  jeune  enthousiaste  de  Lamartine  parlait  pour  l'Italie,  il 
emportait  avec  lui  ses  premiers  vers,  —  de  «  mauvais 

vers  *  »,  dira-t-il  plus  tard,  —  des  odes,  des  élégies,  des 

sonnets,  et  le  prologue  d'une  tragédie  florentine'. 
La  grande  tragédie  française  se  préparait  alors  dans  les 

coulisses  de  l'histoire.  Surpris  comme  tant  d'autres  par  nos 
premiers  désastres,  le  poète  de  vingt-deux  ans  saisit 

d'instinct  l'arme  héréditaire  et  vint  l'olïrir  à  la  patrie 

violée.  Son  jeune  frère  sortait  de  Saint-Cyr;  il  s'engage 
avec  lui  et  va  le  rejoindre  à  Rethei.  A  Reichshoffen,  à 

Patay,  deux  autres  "Vogué  succombent  sous  les  balles  alle- 
mandes. A  Sedan,  c'est  le  propre  frère  du  futur  écrivain 

qui  tombe  à  ses  côtés;  lui-même  blessé,  fait  prisonnier, 

est  interné  à  Magdebourg.  Dures  leçons  de  l'expérience  : 
aucun  de  ceux  qui  les  ont  reçues  à  leur  entrée  dans  la  vie 

n'ont  jamais  pu  en  détacher  leur  pensée;  il  y  avait  trop 
loin  du  rêve  caressé  à  la  douloureuse  réalité.  «  J'arrivais, 

a  écrit  un  quart  de  siècle  plus  tard  E.-iNI.  de  \'ogué,  j'arri- 
vais avec  l'espoir  d'assister  à  des  spectacles  grandioses.... 

J'avais  une  forte  provision  de  papier  dans  mon  sac  »,  — 
tel  Chateaubriand  parlant  pour  l'armée  des  princes.  — 
«  Ayant  toujours  et  partout  rapporté  toutes  choses  à  mon  métier 

d'écrivain,  depuis  que  f  ai  conscience  de  moi-même,  j'escomptais 
d'avance  les  belles  notes  que  j'allais  prendre  pour  le  livre 
à  écrire  au  retour  si  je  revenais.  Je  n'ai  pas  crayonné  trente 

lignes,  s'il  m'en  souvient  bien,  sur  ce  papier  perdu  avec  le 
reste  ̂   »  Je  ne  crois  pas  qu'on  puisse  exagérer  l'influence 
qu'ont  eue  sur  lui  les  événements  de  1870  :  sa  sensibilité, 
son  imagination,  sa  pensée  tout  entière  en  ont  été  ébran- 

lées pour  toujours.  L'idée  de  la  guerre,  du  relèvement 
matériel  et  moral  do  la  patrie  est  sans  cesse  présente  à  son 

1.  Heures  d'histoire,  p.  42-4:1. 
2.  Syrie,  Palestine,  Monl-Atlios,  p.  xir. 

3.  Edmond  Rousse,  Réponse  au  discours  de  réception  d'E.-M.  de  Vogiié. 
4.  Devant  le  siècle,  p.  240-247;  —  Heures  d'histoire,  p.  322. 
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esprit  :  ello  reparaît  à  chaque  instant  dans  ses  livres,  pro- 
vocpiant  des  comparaisons,  des  réflexions  singulièrement 

clairvoyantes.  Soit  qu'il  parle  de  la  Débâcle,  ou  de  Marbot, 

soit  quil  s'adresse  «  à  ceux  qui  ont  vingt  ans  »,  ou  aux 
jeunes  élèves  du  collège  Stanislas,  et  jusque  dans  Jean 

d'Agrève  ',  le  souvenir  des  «  sombres  jours  »  revient  sous  sa 
plume  avec  une  obsédante  persistance.  On  peut  dire  que 
presque  toutes  ses  idées  ultérieures,  toute  sa  philosophie 
procède  de  là,  de  ce  grand  ébranlement  intellectuel  et 
moral.  Aucune  sensiblerie  niaise  ou  déclamatoire;  mais, 

au  contraire,  une  sorte  de  pudeur  virile  dans  l'émotion 

contenue,  et  d'autant  plus  prenante.  A  Strasbourg,  dix 
ans  après  la  guerre  :  «  Comme  j'arrivais  sur  la  plate- 

forme du  clocher  d'où  Ion  contemple  le  pays,  j'entendis 
une  aigre  musique  de  fifres  et  de  tambours;  un  régiment 
de  la  garnison  défilait  en  bas,  tout  petit  sur  le  pavé;  mes 
yeux  devinrent  mauvais,  ils  ne  purent  rien  voir  alentour-  )>. 

Et,  d'autre  i)art,  aucune  concession  aux  mensonges  épeurés 
ou  aux  candides  illusions  du  pacifisme;  mais,  au  contraire, 

l'affirmation,  la  constatation  plutôt,  discrète  et  forte  tout 
ensemble,  que  toute  patrie,  comme  disait  déjà  Renan,  est 

une  création  militaire,  que  l'armée,  «  c'est  lautel  d'airain 
sur  lequel  il  faut  sacrifier  beaucoup  de  superlluités 
pour  être  assuré  de  garder  les  biens  nécessaires  »,  et 

que  ces  biens  sont  étrangement  fragiles,  «  lorsqu'on  ne 
bâtit  point  sur  les  fondations  solides,  cimentées  par  le 
sang,  où  une  loi  mystérieuse  a  voulu  asseoir  toute  grande 

existence  historique^  ». 

Les  épreuves  ont  ceci  de  bon  qu'elles  mûrissent  vite 
ceux  qui  leur  survivent.  A  son  retour  en  France,  E.-M.  de 

Vogiié  n'était  plus  le  pur  élégiaque,  le  littérateur  désinté- 

1.  «  En  avant!  Vorwdrls .'  ie  ino  le  rappelle,  ce  cri  rauque  des  sol- 
dats allemands  qui  emmenaient  quel(iucs-uns  des  nôtres,  après  la 

sortie  malheureuse  du  fort  d'issy  :  ils  harcelaient  de  cet  aiguillon 
les  prisonniers  qu'ils  poussaient  à  leur  bivouac.  »  {Jean  d'Agrève, 
V  édit.,  p.  252-25.3.) 

2.  Jiegards  historiques  et  littéraires,  p.  38. 

3.  Pages  d'histoire,  p.  3(5,  38. 
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rcssr  quil  avait,  j'imagine,  commencé  d'tHre.  Une  préoccu- 
pation nouvelle  s'imposait  à  lui,  dans  ce  naufrage  des 

illusions  nationales  :  collaborer  à  l'œuvre  de  réparation 
nécessaire,  et,  dun  seul  vieux  et  noble  mol,  servir.  Juste- 

ment, une  occasion  s'offrait  de  concilier  avec  ses  ambitions 
nouvelles  sa  vieille  passion  des  longs  voyages,  et  «  le  plus 

ancien  de  ses  rêves*  »,  son  désir  de  connaître  enfin  ce 
prestigieux  Orient  dont  tous  ses  poètes  lui  parlaient.  Son 

cousin,  un  passionné  d'Orient,  lui  aussi,  le  niarcjuis  de 

Vogfté,  venait  d'être  nommé  ambassadeur  à  Constanti- 
nople;  le  soldat  improvisé  se  fit  diplomate,  il  allait  pou- 

voir récrire  à  sa  façon  Vltinéraire  de  Paris  à  Jérusalem. 

Ce  fut  son  premier  livre,  ce  »  voyage  au  pays  du  passé  » 
qui,  daté,  sous  sa  première  forme,  de  novembre  et 

décembre  1872,  n'a  vu  le  jour,  après  les  retouches  et  les 

remaniements  nécessaires,  qu'en  1875.  E.-M.  de  Vogué  y 
est  déjà  tout  entier,  avec  sa  passion  des  idées  générales, 

avec  son  active  curiosité,  avec  son  ardeur  d'imagination, 
avec  son  inquiétude  morale.  Il  n'a  manqué  à  ce  livre  que 

d'être  suivi  de  quelques  autres  d'une  tonalité  analogue, 
pour  assurer  à  son  auteur  la  maîtrise  incontestée  des  choses 

d'Orient  parmi  les  écrivains  de  sa  génération.  Venu  avant 
Loti  dans  ce  Stamboul  qui  leur  est  si  cher  à  tous  deux, 

il  s'est  laissé,  aux  yeux  du  grand  public,  distancer  par 
son  heureux  rival  dans  l'exploitation  littéraire  de  ce  mer- 

veilleux domaine  oriental.  Au  fond,  le  public  n'aime  bien 
que  l'homme  d'un  seul  livre;  et  ce  livre,  il  faut  peut-être 
l'écrire  plusieurs  fois,  pour  que  le  i)ublic  consente  à  en 

reconnaît l'e  et  à  en  adopter  l'auteur;  la  diversité  des  apti- 
tudes et  dos  <<  spécialités  »  le  gène  et  le  déconcerte;  il 

immobilise  dans  une  même  attitude  ceux  qu'il  admire:  il  a 
décrété,  une  fois  pour  toutes,  que  le  poète  ne  doit  avoir 

qu'une  seule  corde  à  sa  lyre.  J'ai  peur  que  le  voyageur- 
poète  de  Syrie,  Palestine,  Mont-Alhos  n"ait  été  la  victime  de 
cette  très  naturelle  disposition  d'esprit,  et  que   l'on    ne 

1.  Syrie,  Palestine,  Moiil-Athos,  p.  i. 
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nii'connaisse,  ou  même  quo  loa  n'ignore  roriginalité  ol  le 
mfWite  de  ses  études  orientales*.  11  y  aurait  pourtant  imc 
intéressante  comparaison  à  instituer  entre  sa  manière 

propre  et  celle  des  principaux  écrivains  d'Orient,  Volney 
et  Chatoaubriantl,  Lamartine  et  Loti.  C'est  Chalcaubriand, 
ce  me  seml)Io,  qui!  rappelle  le  plus.  Loti  est  plus  passif  en 

face  de  celte  nature  orientale  qu'il  reflète  avec  un  charme 
si  insinuauL  K.-M,  de  Vogiié,  lui,  domine  ce  monde  exté- 

rieur qu'il  évoque  et  fait  passer  sous  nos  yeux;  ses  impres- 
sions de  voyageur  lui  servent  surtout  de  thèmes  à  nKklita- 

tions;  on  y  sent  une  pensée  plus  haute,  plus  virile,  moins 

entraînée  au  flot  des  sensations  et  des  images.  Ce  qu'il  est 
allé  chercher  en  Orient,  c'est  «  le  secret  de  l'histoire  »  ;  c'est 

déjà  aussi  une  réponse  aux  questions  do  l'heure  présente; 

c'est  une  leçon  de  volonté,  d'énergie  morale  qu'il  est  allé 
demander  à  «  ce  pays,  que  tout  homme  doit  venir  inter- 

roger avant  de  formuler  sa  pensée  définitive  sur  les  grands 

l)roblèmes  de  lAme  »;  et  il  lui  «  doit  (ronli-ovoir  la  vérité 

divine  et  de  sortir  d'ici,  malgré  tout,  fortifié,  mûri  et  con- 
solé' ». 

Et,  certes,  celui  qui  parle  ainsi  n'est  pas  un  homme  pour 
qui  le  monde  intérieur  seul  existe.  11  y  a  de  très  belles 

pages  descriptives  dans  Syrie,  Palestine,  Mont-Athos  :  il  n'y 
en  a  pas  de  plus  belles  que  celle-ci,  que  j'emprunte  à 
Vanghéli,  la  première  nouvelle  qu'E.-M.  de  Vogué  ait 
écrite,  sorte  de  récit  symbolique  où  il  a  «  résumé  les  souve- 

nirs de  six  années  d'Orient  »  : 

1.  Dans  le  curieux  Avanl-projius  d'une  édition  séparée  de  Vaiujhdli 
(Paris,  lîorel,  1901,  p.  ii-iii),  je  lis  ceci  :  «  Oserais-je  contrarier  ici 

les  criti(iues  qui  me  firent  l'honneur  d'appliquer  leurs  facultés  psycho- 
logiques à  mes  premiers  travaux?  Ils  m'ont  composé  une  figure 

toute  russe,  ils  ont  ingénieusement  expliqué  la  plupart  de  mes  écrits 
par  des  influences  slaves.  Je  laissais  dire  avec  admiration,  parfois 
avec  un  sourire,  oh!  très  respectueux  pour  les  criti([ues.  Its  ne  me 
persuadaient  pas.  Je  savais  trop  bien  que  tout  mon  élre  pensant  et 

imaginatif  s'est  formé  dans  VOrient  méditerranéen,  et  que,  s'il  existe 
tan  pays  dont  j'aie  une  connaissance  intime,  c'est  le  vieil  Orient  de 
ma  jeunesse,  bien  plus  que  la  Russie  de  mon  âge  mûr.  ■> 

2.  Syrie,  etc.,  p.  ix,  250,  236. 
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Nous  nous  étions  attardés  à  l'étape  :  la  nuit  nous  prit  tout  en 
haut  des  pentes  qui  vont  sévasanl  jusqu'à  la  plage,  une  nuit 
de  printemps  mélodieuse  et  tiède  tressaillant  d'énergies  sourdes 
qu'ignorent  celles  de  nos  pays,  une  nuit  où  l'on  sentait  vivre 
les  choses  et  les  ôlres  d'une  vie  si  ardente,  si  enivrée,  que  la 
mort  et  la  peine  semhlaienl  bannies  d'un  monde  plus  heureux. 
Le  petit  chemin  douteux  se  perdait  dans  les  méandres  des  maré- 

cages qui  continuent  le  lac;  de»  myriades  de  lucioles  prome- 

naient des  essaims  de  flammes  dans  les  roseaux,  d'où  montaient 
les  chansons  nocturnes  des  rainettes  et  des  rossignols.  Nous  che- 

vauchions au  travers  des  bouquets  de  platanes,  de  lauriers  et 

de  chênes  verts,  guidés  dans  l'ombre  par  la  voix  des  muletiers; 
ces  gens  simples,  gagnés  insensiblement  par  celte  majesté, 
reprenaient  en  cœur  un  lent  refrain  romaïque  :  nous  les 

suivions,  assoupis  sur  la  selle  dans  un  demi-rêve  par  la  fatigue 

d'une  rude  journée  ;  nul  cependant  n'eut  la  pensée  de  se 
plaindre  des  heures  allongées  et  de  mesurer  la  descente  des 
étoiles  dans  un  ciel  si  doux.  Il  était  minuit  quand  la  lune 

décroissante,  apparue  sur  les  hautes  crêtes  de  l'Olympe  de 
lîithynie,  nous  montra  la  nappe  reposée  du  lac  :  la  ligne  den- 

telée des  remparts  de  Nicée  moirait  d'ombre  le  bleu  des  eaux'. 

Connaît-on,  dans  la  prose  pittoresque  du  xix"^  siècle, 

beaucoup  de  pages  qui  vaillent  celle-là'? 

Après  l'Orient  turc,  l'Orient  africain.  Chargé  d'une  mis- 
sion diplomatique  en  Egypte,  E.-M.  de  Vogué  découvrit 

avec  ravissement  celle  terre  enchanteresse  oîi  il  devait 

revenir  souvent  dans  la  suite,  et  qui  lui  inspira  quelques- 
unes  des  plus  belles  descriptions  du  Maître  de  la  mer.  Là, 
sous  la  direction  de  cet  admirable  Mariette,  auquel  il 

a  rendu  un  si  émouvant  et  pénétrant  hommage,  il  s'initie 
à  l'égyplologie  :  au  musée  de  Boulaq,  à  Saqqarah  surtout, 

il  a  la  révélation,  que  personne  peut-être  n'a  pluséloquem- 
ment  traduite,  de  cet  infini  du  temps  dont  les  découvertes 

historiques  de  noire  époque  nous  donnent  parfois  le  fris- 

son. Car  c'est  toute  une  société,  vieille  de  sept  ou  huit 
mille  ans,  qui,  brusquement,  surgit  du  sol  :  «  pour  peu 

qu'on  les  interroge  avec  patience,  ces  morts  parlent,  leurs 

1.  Ilisloires  orientales,  p.  58-50. 
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ténèbres  s'illumiiicnl,  un  monde  s'ouvre '.  »  D'avoir  pénétré 
ce  monde,  et  d'avoir  éprouvé  ce  frisson,  cela  donne  à 
l'esprit  une  hauteur  et  une  largeur  tout  ensemble,  aux- 

quelles, sans  cette  expérience,  il  est  peut-être  difficile 

d'atteindre.  Ce  qui  est  sûr,  c'est  qu'R.-M.  de  Vogué  en  a 
recueilli  l'entier  hénéfice. 

Et  après  l'Orient  africain,  l'Orient  slave.  Dans  le  volume, 
trop  peu  connu,  à  mon  gré,  qui  est  intitulé  Histoires 

Orientales,  et  qui  date  de  1879,  il  y  a  une  curieuse  étude  histo- 

rique qui  a  pour  titre  :  De  Byzance  à  Moscou,  voyages  d'un  pa- 
triarche. Ce  voyage,  E.-M.  de  Vogué  l'a  fait  pour  son  propre 

compte.  Nommé  secrétaire  d'ambassade  en  Russie,  il  arriva 
à  Saint-Pétersbourg  au  mois  de  décembre  1876.  Là  commen- 

cèrent pour  lui  six  années  particulièrement  fécondes  en 

enseignements  et  en  révélations  de  toute  sorte.  Par  des 

voyages  poursuivis  en  tous  sens,  par  l'étude  approfondie  de 

la  langue,  de  la  littérature  et  de  l'histoire,  par  l'observation 
attentive  des  mœurs  et  des  caractères,  par  la  pratique  des 

hommes  et  des  choses  de  son  métier,  il  s'efforça  d'entrer 
aussi  profondément  que  possible  dans  l'intimité  de  ce 
monde  russe  dont  il  avait  bien  pu  prendre  comme  un 

avant-goiit,  au  cours  de  ses  pérégrinations  antérieures, 
mais  qui  ne  laissait  pas  de  lui  être  encore  fort  étranger, 

comme  il  l'était  alors  à  tous  les  Français,  quoique  M.  Ana- 
tole Leroy-Beaulieu  et  Alfred  Rambaud  eussent  déjà  écrit 

sur  cette  matière-.  Avec  cette  rapidité  aiguë  d'intuition 
et  cette  clairvoyance  de  patriotisme  qui  ne  le  quittaient 

guère,  il  dut   se   dire  d'assez  bonne  heure  qu'il  y  avait 

1.  Cliez  les  Pharaons  (la  janvier  1877),  llisloires  orientales,  p.  13.  — 

Le  premier  article  que  l'écrivain  se  proposait  de  donner  à  ] a.  Revue  des 
Deux  Mondes,  si  la  mort  le  lui  avait  permis,  était  une  étude  sur  l'état 
actuel  des  éludes  égyptiennes.  —  Voir,  dans  les  Boutes  (Bloud,  1910), 
son  article  sur  le  Scarabée  de  Karnak. 

2.  Les  belles  études  de  M.  Anatole  Leroy-Beaulieu  sur  l'Empire  des 
Tsars  et  des  Russes  ont  commencé  à  paraître  dans  la  Revue  d.'s  Deux 

Mondes  à  partir  de  1873.  E.-M.  de  Vogué  déclarait  «  qu'il  faut  faire 
dans  le  mouvement  de  notre  génération  une  place  hors  de  pair  à 

l'auteur  de  cette  œuvre  capitale  ■■.  (Regards  historiques,  p.  85.) 
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là  non  sonlonicnl,  pour  l'écrivain  qu'il  rtoit.  un  chnmp 
presque  vierge  ù  défricher  et  i\  exploiter,  mais  encore 

quen  travaillant,  par  les  moyens  en  son  pouvoir,  à  rap- 

procher l'un  de  l'autre  deux  peuples,  ou,  pour  mieux  dire, 
deux  mentalités  qui  s'ignoraient,  à  les  renseigner  l'une 

sur  l'autre,  il  rendrait  à  son  propre  pays  un  très  signalé 
service*.  On  sait  de  reste  si  l'événement  lui  a  donné  raison. 

Il  semble  qu'il  ait  d'abord  un  peu  hésité  sur  la  nature 
des  travaux  par  lesquels  il  allait  poursuivre  son  dessein. 

Soit  que  sa  situation  lui  ait  rendu  difOciles  d'autres  études, 

soit  tout  simplement  que  l'histoiri-,  qu'il  a  d'ailleurs  tou- 
jours aimée,  lait  alors  plus  particulièrement  attiré,  ce  sont 

des  essais  historiques  qui,  deux  ou  trois  ans,  vont,  —  au 
moins  extérieurement,  —  absorber  son  activité.  Ces  études 

sur  divers  épisodes  de  l'histoire  de  Russie,  —  /es  \oya(]e& 
du  Patriarche  Jérémie,  la  Révolte  de  Pougatchef,  le  Fils  de 

Pierre  le  Grand,-  Mazeppa,  la  Morl  de  Catherine  II,  —  sont  du 

reste  extrêmement  remarquables  :  exactitude  del'informa- 
tion,  ingéniosité  du  sens  critique  et  psychologique,  haute 

liberté  des  jugements  et  des  vues,-  clarté  de  l'exposition, 
vivacité  entraînante  et  colorée  du  style,  —  il  y  avait  là  des 
qualités  de  tout  premier  ordre,  et  qui  auraient  pu  et  dû 

signaler  l'auteur  de  ces  pages  à  l'attention  des  historiens 
de  métier.  Mais,  là  encore,  il  aurait  lallu  redoubler  et  pour- 

suivre -.les  «  spécialistes  »  n'adoptent  et  ne  consacrent  que 
ceux  qui  s'enrégimentent  dans  leurs  rangs  sans  espoir  de 
reprise  ou  de  retour. 

E.-M.  de  Vogïié  n'était  pas  homme  à  se  laisser  enrégi- 
menter quelque  part.  Au  risque  de  passer  pour  un  dilet- 

tante ou  un  amateur,  il  continuait  silencieusement  la  vaste 

enquête  qu'il  avait  entreprise  sur  le  monde  et  sur  l'âme 
russes,  essayant  diverses  directions,  mais  sans  laisser  voir, 

1.  Les  rapports  que  le  jeune  secrélaire  d'ambassade  adressait  à 
ses  ctiefs  sur  l'état  des  questions  russes  sont  demeurés  célèbres  au 
quai  d'Orsay. 

2.  Dans  une  lettre  à  son  frère  publiée  récemment,  Bruneliére 
disait  des  articles  sur  le  Fils  de  Pierre  le  Grand  :  ■<  (Test  un  des  très 

solides  et  très  jolis  travaux  historiques  que  j'aie  lus  depuis  longtemps  ». 
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—  pcul-ôtro  d'ailleurs  l'ignorait-il  cncon*  lui-niLMiie,  —  sur 
quel  point  précis  il  allait  faire  porter  son  principal  effort. 

Cherchait-il  encore  sa  voie?  Ou  bien,  l'ayant  intérieure- 
ment trouvée,  ajournait-il  à  dessein  le  moment  de  s'y 

engager  pul)liquenient?  Je  ne  sais;  et  les  biographes 

futurs  nous  renseigneront  sans  doute  là-dessus  quelque 

jour'.  Ce  qui  est  bien  certain,  c'est  qu'à  l'époque  où  nous 
sommes  parvenus,  —  octobre  1883,  date  de  l'article  sur 

Tourguénef,  —  rien  ne  pouvait  faire  pressentir  qu'K.-M. 

de  \'ogiié  se  tournerait  prochainement  du  côté  de  la  cri- 
tique littéraire.  Il  écrivait  depuis  près  de  dix  ans  :  des 

notes  de  voyage,  une  nouvelle,  des  études  d'art  ou  d'ar- 
chéologie, des  essais  historiques,  tels  étaient  les  genres  où 

s'était  tour  à  tour  exercé  son  jeune  et  souple  talent  d'écri- 
vain; pas  un  seul  article  critique  dans  tout  cela,  à  moins 

qu'on  ne  veuille  compter  deux  minces  comptes  rendus, 
dont  l'un,  il  est  vrai,  sur  Guerre  et  Paix-,.  Qui  aurait  pu, 
parmi  toutes  ces  tentatives  littéraires,  deviner  o»i  prévoir 

l'auteur  du  Roman  russel 

Cependant,  un  événement  essentiel  s'était  produit  dans 
la  vie  de  ce  dernier  :  en  1878,  il  avait  épousé  une  Russe,  la 

sœur  du  général  Annenkoff,  qui  devait  être  pour  son 

œuvre,  et  en  particulier  pour  le  Roman  russe,  la  plus  dis- 
crète et  la  plus  infatigable  des  collaboratrices,  et,  en  1882, 

il  s'était  fait  mettre  en  disponibilité.  «  Il  est  écrivain  et 
diplomate,  écrivait-il  plus  tard  d'un  de  ses  confrères. 
Oh!  le  déplorable  ménage  que  celui  de  ces  deux  vocations! 

1.  Une  lettre,  publiée  depuis  que  ces  lignes  sont  écrites,  seml)!e 

donner  plutôt  raison  à  la  seconde  hypothèse.  L'idée  de  faire  con- 
naître aux  lecteurs  français  les  grands  écrivains  russes  a  été  suggérée 

par  une  itusse,  «  femme  extraordinaire,  universelle  •,  la  comtesse 

AIl'.nIs  Tolstoï.  »  Je  repoussai  d'abord  cette  idée,  comme  une  chi- 
méra  insensée,  avouait  plus  tard  l'écrivain....  Je  m'enhardis  peu  à 
peu  à  une  tâche  dont  le  succès  me  paraissait  le  préliminaire  indispen- 

sable de  tout  effort  politique  sérieux.  » 
2.  Dans  la  Revue  des  Deux  Mondes  du  15  juin  1879  :  il  annonçait 

d'ailleurs,  dans  ce  compte  rendu  de  deux  pages,  l'intention  de  revenir 
qnebiuejour  en  détail  sur  Tolstoï.  L'autre,  sur  les  Lettres  du  Bosphore, 
par  .M.  C.  de  Moiiy,  a  paru  dans  la  même  Revue  du  15  août  1879, 
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C'est  une  brouille  de  toutes  les  niinulcs,  tant  c|ue  lu  plus 
lorte  des  deux  n'a  pas  réclamé  le  divorce  à  son  profit'.  » 

Chez  lui,  c'est  la  vocation  littéraire  qui  avait  fait  prononcer 
le  divorce  en  sa  faveur.  Mais  le  ménage,  pour  «  déplo- 

rable »  qu'il  fût,  n'en  avait  pas  moins  eu  (juelqucs-uns  des 
bons  résultats  qu'entraîne  toute  union  régulière-.  Heureux 
ceux  qui  n'ont  pas  mené  trop  jeunes  la  vie  de  l'homme  de 

lettres  parisien!  Leur  expérience  n'est  pas  limitée  à  celle 
du  boulevard.  «  Il  n'y  a  pas  que  la  Bicvre,  disait  spirituel- 

lement Flaubert  :  le  Gange  aussi  existe.  »  A  vivre  plus  de 

dix  ans  à  l'étranger,  E.-M.  de  Vogué  y  avait  acquis  ce  qui 
ne  s'apprend  pas  en  France,  le  sens  des  relativités  natio- 

nales 3;  l'horizon  de  sa  pensée  s'était  singulièrement  élargi; 
le  point  de  vue  «  européen  »,  ou  même  «  mondial  »,  lui 

était  devenu  comme  naturel;  il  avait  connu  d'autres  civili- 

sations, pénétré  d'autres  âmes  que  les  nôtres;  l'Orient,  la 
terre  du  passé,  et  peut-être  de  l'avenir,  «  l'Orient,  terre  des 
miracles  et  piédestal  des  immenses  destinées*  »,  lui  avait 
été  révélé  :  il  en  avait  sondé  les  réserves  mystiques.  Dans 
la  steppe  russe,  ou  sur  les  routes.de  la  Judée,  il  avait  semé 

bien  des  préjugés  français,  acquis  bien  des  idées  nou- 
velles. De  plus,  ses  fonctions  mômes,  en  le  mêlant  à  la  vie 

réelle,  lui  avaient  appris  tout  ce  que  l'on  n'apprend  pas  dans 
les  livres.  Ainsi  muni  et  ainsi  averti,  que  cet  écrivain  do 

i.JUujards  hisloruiucs  et  littéraires,  p.  40. 

2.  C'est  ce  dont  il  a  publiquement  convenu  lui-mi>me.  Il  écrivait, 
à  propos  de  l'auleur  des  Lettres  du  Bosphore  (Revue  des  Deux  Mondes 
du  15  août  1879)  :  «  Il  (M.  de  Moiiy)  a  connu  celte  lutte  irritante  entre 
le  devoir  professionnel  cjui  dit  :  <•  Mystère!  »  et  le  tempérament  de 
Técrivain  qui  crie  :  «  Raconte!  »  Lutte  saine  et  bienfaisante,  au  sur- 

plus, qui  affine  le  jugement  et  aiguise  le  style.  » 

3.  «  On  sait  que  le  bruit  i)ublic,  pour  nous,  c'est  le  bruit  de  Paris. 
Pourtant,  en  dehors  de  ce  lieu  sonore,  la  terre  est  bien  grande,  les 
esprits  des  hommes  sont  bien  divers,  parfois  bien  puissants  el  iniluonts 
sur  les  destinées  du  monde.  »  (Revue  des  Deux  Mondes  du  15  juillet 
1884,  article  sur  Tolstoï).  En  recueillant  son  article  en  volume, 

l'écrivain  a  sui)primé  ce  passage. 
4.  Discours  prononcé  au  nom  de  l'Institut  pour  l'inauguration  du 

monument  de  Ferdinand  de  Lesseps  à  Port-Saïd  le  17  novembre  1899, 
p.  9. 
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trente-quatre  ans,  qui  a  fait  déjà  ses  preuves,  s'attaque  à 
l'un  de  ces  sujets  qui  permettent  ù  un  riche  et  soujjIc  talent 
de  se  déployer  tout  entier  et  de  donner  toute  sa  mesure. 

Après  s'être  un  peu  dispersé,  il  s'y  concentrera;  après  avoir 
un  peu  déconcerté  l'attention  publicpie  par  la  variété  de  ses 
dons  et  la  diversité  de  ses  niétani()r[ilioses.  il  la  frappera 

par  l'unité  intérieure  et  la  vivante  originalité  de  sa  pensée; 
il  prendra  rang  parmi  les  maîtres  qu'on  écoute  et  qu'on 
suit.  Son  livre  sera  une  date  dans  l'histoire  intellectuelle  et 
morale  de  son  temps.  Et  ce  sera  le  Roman  russe. 

II 

A  quelque  point  de  vue  qu'on  se  place  pour  l'étudier,  le 
Roman  russe  reste  un  beau  livre,  et  un  grand  livre.  Au  bout 

d'un  quart  de  siècle,  nous  pouvons  aujourd'hui  l'affirmer  : 
c'est  l'un  des  livres  essentiels  de  la  fin  du  xix®  siècle.  Pour 

la  nouveauté  des  renseignements  et  des  directions  qu'il 

ramassait,  pour  l'abondance  et  la  portée  des  idées  géné- 
rales qu'il  mettait  en  œuvre,  pour  l'influence  exercée  enfin 

et  pour  l'éclat  du  style,  il  évoque  invinciblement  deux 
autres  termes  illustres  de  comparaison  :  l'Histoire  de  la 

litlérature  anglaise  et  le  livre  De  l'Allemagne.  Moins  fortement 
composé  peut-être  que  le  livre  de  Taine,  mais  plus  entiè- 

rement neuf,  pour  nous,  Français,  et  aussi  éloquent,  aussi 
brillant  de  forme,  il  lui  ressemble  encore  à  un  double  titre: 

de  même  que  le  grand  ouvrage  de  Taine  avait,  pour  de 
longues  années,  exprimé  le  nouvel  idéal  littéraire,  celui 
du  naturalisme  contemporain,  de  même  le  Roman  russe  a 

eu  le  mérite  de  formuler  le  programme  d'une  littérature 
hautement  idéaliste  qui,  depuis,  a  porté  ses  Heurs  et  ses 

fruits;  et,  d'autre  part,  comme  la  Lilléralure  anglaise,  dont 

il  s'inspire  d'ailleurs,  le  livre  d'E.-M.  de  Vogiïé  est,  en  son 
fond  substantiel,  une  étude  de  psychologie  ethnique. 

Taine  s'en  était  bien  aperçu,  et  il  en  avait  su  beaucoup  de 
gré  à  l'auteur  :  «  Je  vous  fais  d'abord,  lui  écrivait-il,  mon 
compliment  bien  sincère  sur  le  grand  morceau  où  vous 
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faites  la  psychologie  du  Russe,  d'après  son  histoire; 
à  mon  avis,  c'est  le  plus  fructueux  de  tous  les  genres 
dhisloire,  car  il  expose  la  formation  du  caractère,  et  du 
caractère  dépend  presque  tout  le  reste.  Cela  est  tout  à  fait 

neuf  et  fécond*.  »  Et  il  n'est  pas  douteux  non  plus  qu'à 
son  heure,  le  noman  russe  ait  eu  toute  l'importance  révéla- 

trice de  l'admirable  livre  De  r  Aile  magne.  Comme  jadis  dans 

le  grand  ouvrage  de  Mme  de  Stat-1,  c'était  tout  un  monde, 
nouveau  pour  nous,  de  mœurs,  d'idées,  de  sentiments,  qui, 
soudain,  nous  était  ouvert,  et  où  nous  avons  largement 

puisé,  comme  au  temps  du  romantisme.  Et  encore,  ne  faut- 

il  pas  ajouter  qu'E.-M.  de  Vogué  avait  plus  d'une  supério- 
rité sur  sa  célèbre  devancière?  Son  information  est  plus 

sîire  et  plus  complète  :  Mme  de  Staël  connaissait  fort  peu 

d'allemand,  et  elle  n'a  guère  vécu  en  Allemagne;  elle 
devinait  beaucoup  plus  qu'elle  ne  savait  à  proprement 

parler.  Au  contraire,  les  intuitions  de  l'auteur  du  Roman 
russe  reposent  sur  une  connaissance  approfondie  de  la 

langue,  de  la  littérature  et  de  la  vie  russes,  et  la  longue 
familiarité  que,  durant  six  années  de  séjour  en  Russie,  et 

quatre  autres  années  d'études  persévérantes-,  il  a  con- 
tractée avec  les  œuvres  de  ce  lointain  génie  donne  à  ses 

études  une  justesse  et  une  intimité  d'accent,  et  à  ses 
lecteurs  une  sécurité  qu'il  semble  bien  difficile  d'égaler,  et, 
à  plus  forte  raison,  de  surpasser.  Et  enfin,  si  Mme  de  Staël 

est,  certes,  un  très  grand  auteur,  elle  n'est  peut-être  pas 
un  très  grand  écrivain  :  elle  n'a  pas  du  moins  ce  qui  cons-  ̂  
tilue  essentiellement  le  grand    écrivain,  je  veux  dire  un 

1.  Correspondance  de  Taine,  t.  IV,  p.  217. 
2.  On  nous  dira  sans  doute  un  jour,  avec  plus  de  détails  que  je  • 

n'en  puis  donner  ici,  de  quel  labeur  prodiirieux  et  de  (jnelle  «  réus- 
site »  peut-être  unique  est  sorti  le  Itomcin  russe  :  lectures  incessam- 

ment reprises  el  lonjjjuenient  poursuivies  dans  le  texte  original,  el 

sans  l'aide  d'un  diclionnairc,  de  l'œuvre  intégrale  des  grands  écri- 
vains russes;  commentaires  oraux;  traductions  faites  en  commun  et 

remaniées  sans  relâche,  —  jamais  peut-être  Passimilalion  d'un  Renie 
étranger  par  un  autre  esprit,  et,  si  Je  puis  dire,  la  transposition  ou 

la  transfusion  d'une  àme  dans  une  autre  âme  ne  s'est  opérée  avec 
autant  de  conscience,  de  méthode  et  de  succès. 
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style  à  soi,  une  lorine  (jui  lui  appartienne  bien  en  propre, 

qui  se  reconnaisse  entre  mille  autres,  el  qui  s'imprime  et 
se  grave  à  tout  jamais  danslesprit  ou  dans  1  àmodu  lecteur. 

Ce  don-là,  E.-M.  de  Vogïié  la  au  plus  haut  degré,  et  c'estce 

qu'il  faut  tout  d'abord  essayer  de  mettre  en  lumière. 
Voici  venir  le  Scythe,  le  vrai  Scythe,  qui  va  révolutionner 

toutes  nos  habitudes  intellectuelles.  Avec  lui,  nous  rentrons  au 

cœur  de  Moscou,  dans  cette  monstrueuse  cathédrale  de  Saint- 
Basile,  découpée  et  peinte  comme  une  pagode  chinoise,  hùtie 
par  des  architectes  tartares,  et  qui  abrite  pourtant  le  Dieu 
chrétien.... 

A  la  brusquerie  de  l'attaque,  —  c'est  le  début  de  l'étude 
sur  Dostoïevsky ', —  à  l'impétuosité  du  mouvement,  à  ce 
besoin  qu'éprouve  visiblement  l'écrivain,  l'idée  abstraite  à 
peine  énoncée,  de  la  reprendre  sous  une  forme  plastique, 

de  la  compléter,  de  la  nuancer,  et  de  l'éclairer  au  moyen 
d'une  image  formant  symbole,  n'avez-vous  pas  reconnu 
l'accent,  et  le  ton,  et  le  procédé  habituel  du  poète? 

Relisez  maintenant  tout  l'ouvrage.  Ha|)i)elcz-vous  telle 
page  célèbre  :  la  comparaison  du  style  de  Tourguénef  avec 

le  clair  tintement  du  vieux  rouble  suspendu  au  cou  d'une 

petite  paysanne  de  l'Ukraine  sur  la  carafe  qu'elle  apporte 
au  voyageur  altéré;   la  poignante  et  dramatique   évoca- 

1.  La  pliraso  :  «  Voici  venir  le  Scylhe,  le  vrai  Scythe  (jui  va  révo- 

lutionner toutes  nos  liabiludes  intellectuelles  »  figurait  d'à tjord  dans 
les  premières  pages,  —  en  grande  partie  retranchées  depuis,  —  de 
l'article  de  la  Revue  des  Deux  Mondes  sur  Tolstoï  (15  juillet  1884).  En 
remaniant  ses  articles  pour  en  composer  son  livre,  avec  ce  sur  ins- 

tinct r,u'onttous  les  vrais  écrivains,  E.-M.  de  Vogiié  a  vu  là  le  début 
presque  nécessaire  d'un  chapitre,  et,  comme  la  phrase  pouvait 
s'appliquer  aussi  bien,  et  presque  mieux  encore,  à  Dostoïevsky  qu'il 
Tolstoï,  il  l'a  transportée  tout  au  début  de  l'étude  sur  Dostoïevsky. 
^—  Je  noie  ici,  une  fois  pour  toutes,  en  attendant  1'  «  édition  cri- 

tique »  du  floman  russe  qu'on  ne  man(iuera  pas  de  nous  doruier 
quelque  jour,  que  les  articles  de  la  lievtic  des  Deux  Mondes,  en  pas- 

sant dans  le  livre,  ont  été  très  profondément  remaniés.  Les  articles 
de  la  Renie  sont,  comme  il  coiivienl,  des  arliclrs,  des  morceaux 

isolés,  se  suffisant  chacun  à  eu.\-mémes,  et  rattachés  à  des  préoccu- 

pations d'actualité;  dans  le  livre,  ils  sont  devenus  de  véritables 
chapitres,  les  parties  indissolubles  d'un  tout. 
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lion  des  scènes  qui  suivirent  la  mort  et  les  nnuMaillcs  de 

Dostoïevsky;  les  toutes  dernières  lignes  :  «  Voilà  ce  que 

j'ai  entrevu  sous  cette  terre  russe.  Pauvre  terre  pftle!  ses 
fils  diront  peut-être  que  je  l'ai  peinte  trop  maussade,  que 

je  n"ai  pas  su  respirer  son  parfum  amer...;  »  ou  encore  la 
conclusion  de  réluile  sur  Tourguènef  : 

Dans  presque  tous  ses  livres,  un  noble  souffle  passe,  élève  et 

réchauffe  le  cœur;  c'est  peu  de  chose  et  c'est  beaucoup,  ce 
souffle  léger  resté  d'une  ombre,  qui  nourrira  à  Jamais  des 
milliers  d'âmes.  Ivan  Scrguiévitch  a  disparu  comme  ces  paysans 
de  son  pays  d'Orel,  qui  vont  semant  le  grain  dans  les  labours 
d'automne;  la  plaine  de  blé  est  immense,  le  sillon  noir  fuit  à 
l'infini;  l'homme  le  remonte,  décroît,  s'évanouit  dans  la  brume 
et  va  s'asseoir,  épuisé  de  fatigue,  là-bas  derrière  les  versants; 
s'il  est  trop  vieux,  si  quelque  mal  le  prend  cet  hiver,  on  le 
couchera  sous  son  labour,  on  l'oubliera.  Qu'importe?  Disparais, 
pauvre  homme  de  peine  qui  agitais  tes  bras  dans  le  vide,  sur  la 

terre  nue.  La  semence  demeure  et  vit  :  aux  soleils  de  l'été  pro- 
chain, le  blé  va  sortir,  mûrir,  louler  sur  la  steppe  des  vagues 

d'or,  et  dispenser  aux  multitudes  le  bon  pain,  le  pain  de  ftu'ce 
et  de  courage. 

Que  nous  voilà  loin  ici  de  la  littérature  de  manuel,  ou 
même  de  cette  critique  de  régent  de  collège  qui,  pâle, 
décharnée,  exsangue,  remplit  de  son  plat  bavardage  tant 

de  chroniques  soi-disant  «  littéraires  »  !  Au  moins,  voilà  un 
critique  qu'  sait  écrire,  qui  connaît  et  qui  prouve  par  son 
propre  exemple  la  valeur  persuasive  et évocatrice  du  style! 

Avoir  un  style,  savoir  écrire,  c'est,  —  rien  de  plus,  mais 
rien  de  moins,  —  c'est  mettre  un  peu  de  son  amc  dans  son 

verbe;  c'est  faire  passer  dans  les  mots,  c'est,  par  leur  inter- 

médiaire, communiquer  à  d'autres  Ames  les  émotions  qui 
nous  agitent  au  moment  où  nous  prenons  la  plume.  Telle 
est  la  leçon  que  nous  donnent  tous  les  vrais  écrivains, 

fussent-ils  critiques  ;  et  telle  est  celle  aussi  que  nous  donne 
E.-M.  de  Vogïié.  En  nous  parlant  de  Pouchkine  ou  de  ce 
«  prodigieux  »  Tolstoï,  de  Gogol  ou  de  Tourguénef,  il  est 

au  fond  parmi  ses  pairs  :  écrivain  d'une  autre  espèce  sans 
doute,  moins  puissant  et  moins  créateur  assurément,  mais 
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qui  pouilant,  au  milieu  d'eux,  n'est  point  dépaysé,  et  se 
retrouve  comme  en  famille.  Et  écrivain  qui,  comme  eux 

aussi,  est  poMe,  si  c'est  élre  poète  que  de  ne  pouvoir 
s'empèclier  d'imprimer  à  sa  phrase  le  Irémissemout  de  sa 
sensibilité  intime  et  d'inventer  perpétuollement  de  nouvelles 
images  pour  exprimer  les  «  correspondances»  qui  existent 

entre  le  monde  matériel  et  le  monde  de  l'flme. 
Les  poètes  passent  pour  être  généralement  de  bien  mé- 

diocres critiques.  C'est  qu'ils  ne  daignent  [)as  d'ordinaire 
utiliser  l'instrument  incomparable  qu'ils  ont  entre  les 

mains.  En  quoi  consiste,  en  efl'et,  et  à  quels  termes  exacts 
se  ramène  le  problème  proprement  critique?  Une  œuvre 
étant  donnée  que  le  lecteur  est  censé  ignorer  entièrement, 

il  s'agit,  en  quelques  pages,  de  suppléer  de  telle  sorte  à 
son  ignorance,  de  lui  donner  de  cette  œuvre  inconnue  Une 

idée  si  juste,  si  complète,  si  lumineuse  et  si  adéquate, 

qu'une  lecture  intégrale  doublée  dune  élude  approfondie  ne 
saurait  lui  en  fournir  une  notion  plus  exacte  et  plus  i)récise. 

Cette  opération,  toujours  extrêmement  délicate,  et  qui 

exige,  avec  beaucoup  d'art  et  de  tact,  plus  d'esprit  de 

finesse  que  d'esprit  géométrique,  devient  presque  décou- 
rageante quand  l'a'Uvre  à  révéler  est  une  œuvre  étrangère, 

et  par  conséquent  éloignée  de  nos  goûts,  de  nos  habitudes 

d'esprit  :  heureux,  quand  le  critique  parvient  à  nous  y 
intéresser,  à  nous  en  faire  simplement,  d'un  peu  loin, 
pressentir  les  beautés!  En  ce  qui  concerne  les  grands 

écrivains  russes,  ces  barbares  de  génie,  mais  d'un  génie  si 
lointain,  les  difficultés  pouvaient  paraître  insurmontables. 
Les  lecteurs  du  Roman  russe  savent  avec  quelle  maîtrise 

E.-M.  de  Vogtié  en  a  triomphé.  Certes,  il  avait  eu  dans 

son  œuvre  de  savants  et  d'ingénieux  précurseurs,  et  il 
était  le  premier  à  signaler  et  à  recommander  les  traduc- 

tions de  Mérimée,  de  Viardot,  de  Xavier  Marmier  et  de 

Victor  Derély.  les  beaux  travaux  de  M.  Anatole  Leroy- 
Beaulieu,  de  Rambaud.  de  M.  Courrière  et  de  M.  Ernest 

Dupuy.  Mais  enfin,  personne  avant  lui  n'avait  écrit  le /îo;?îan 
russe,  à  savoir  le  livre  qui  a  définitivement  donné  droit  de 

14 
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cilé,  non  seuleinenl  dans  la  littérature  française,  mais 

on  i)eut  bien  dire  dans  la  littérature  européenne,  à  Gogol, 

à  Tourgnénef,  à  Dostoïcvsky,  à  Tolstoï.  Et  quedis-je,  dans 

la  littérature  européenne!  Sait-on  en  France  qu'en  Russie 
même  le  livre  d'E.-M.  de  Vogiié  a  été  pour  ces  grands 
écrivains  la  consécration  définitive,  que  les  Russes,  grùce 
à  lui,  découvrent  dans  leurs  propres  romanciers  des  finesses, 

des  nuances  et  des  beautés  qu'ils  n'y  avaient  point  encore 
aperçues"?  Songeons,  pour  mesurer  ce  mérite  à  sa  vraie 
valeur,  à  ce  que,  nous  autres  Français,  nous  pouvons 
apprendre  des  critiques  étrangers  sur  Racine  et  sur 

La  Fontaine!  Et  concluons  que  le  Roman  russe  n'est  pas  loin 
de  réaliser  le  haut  et  rare  idéal  qui  devrait  s'imposera 
toute  œuvre  critique  vraiment  digne  de  ce  nom. 

Comment  l'auteur  de  ce  livre  mémorable  a-t-il  réussi  à 

remplir  tout  son  objet?  Il  l'a  brièvement,  et  partiellement, 
indiqué  dans  sa  Préface.  D'abord,  très  préoccupé  de  mon- 

trer, dans  les  écrivains  qu'il  étudiait,  «  l'homme  autant  que 

l'œuvre,  et,  dans  les  deux,  l'expression  d'une  société  »,  il 
s'est  volontairement  interdit  l'emploi  d'une  méthode 
d'exposition  toute  didactique,  et,  en  quelque  sorte,  recli- 
ligne.  «  Sans  grand  souci  des  règles  de  la  composition  lit- 

téraire, écrit-il,  j'ai  dû  accueillir  tout  ce  qui  servait  mon 
dessein  :  détails  biographiques,  souvenirs  personnels, 

digressions  sur  des  points  d'histoire  et  de  politique,  sans 
lesquelles  tout  serait  inintelligible  dans  les  évolutions 

morales  d'un  pays  si  caché.  Il  n'y  a  peut-être  qu'une  règle, 
c'est  d'éclairer  par  tous  les  moyens  l'objet  que  l'on  montre, 
et  de  le  faire  comprendre  et  toucher  sous  toutes  ses 

faces  *.  »  De  plus,  et  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  de  nous 
faire  entendre  tel  trait  de  caractère  ou  toile  nuance  do 

beauté  peu  conforme  à  nos  manières  habituelles  de  voir 

ou  de  sentir,  il  s'ingénie  à  multiplier  les  comparaisons, 
les  moyens  termes,  les  rapprochements,  tous  les  innom- 

brables états  intermédiaires  que  lui  suggère  sa  vaste  cul- 

i.  Le  Roman  russe,  V  édit.,  p.  x. 
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l\ii'c,  cl  (lui,  peu  à  peu,  par  degrés  insensibles,  nous  aclic. 

minent  à  lintelligence  plus  complète  de  l'objet  à  définir. 

«  Mourasol",  — dira-t-il,  par  exemple,  d'un  héros  de  Gogol, 
—  Mourasof,  c'est  M.  Madeleine  des  Misérables,  dégonflé 
du  grand  souille  épique-.  »  Un  long  portrait  di'lailié  nous 

en  apprendra  moins  que  cette  sinqile  ligne.  «  Tourguénel', 
dira-l-il  encore,  a  la  grâce  et  la  poésie  de  Corot;  Tolstoï, 

la  grandeur  simple  de  Rousseau;  Dostoïevsky,  l'Apreté 
tragique  de  Millet'.  »  Nous  voilà  admirablement  préparés 
à  les  aborder  tous  les  trois.  Mais  il  faudrait  toute  une 

longue  étude  pour  mettre  dans  une  juste  lumière  l'art  pro- 

digieux et  le  tact  infini  qu'a  déployés  E.-M.  de  Vogué  pour 
nous  conduire  comme  par  la  main,  à  travers  dessous-bois 

familiers,  jusqu'aux  jilus  sombres  et  plus  touffus  taillis  de 
la  forêt  russe  •*.  Et  c'est  ici  qu'interviennent,  pour  achever 
et  parfaire  son  œuvre,  ses  dons  propres  de  poète.  Il  n'est 
pas  vrai,  comme  on  le  prétend  trop  souvent,  que  le  véri- 

table esprit  critique  soit  réfractaire  à  la  poésie.  Si  le  vrai 
critique  est  celui  qui  non  seulement  juge,  mais  comprend 

et  fait  comprendre,  il  ne  saurait  lui  nuire  d'être  doublé 

d'un  poète.  Pour  entrer  dans  l'intimité  d'une  âme  ou  d'une 

1.  Le  Roman  russe,  p.  122. 
2.  Id.,  p.  204. 

3.  H  n'est  pas  jusqu'à  l'ordre  dans  lequel  les  études  qui  devaient 
composer  le  fioinnn  russe  se  sont  succédé  dans  la  Revue  des  Deux 
Mondes  (\u\  ne  soit  à  cet  égard  fort  signilicatif.  Non  pas  ([ue  je  veuille 

infirmer  le  téinoipnape  direct  de  l'écrivain  ;  <•  C'est  par  lui,  disait-il 
de  Gogol,  c'est  par  lui  qu'il,  eût  fallu  commencer,  si  j'avais  pris  ces 
études  dans  leur  ordre  naturel  de  succession.  Malgré  moi  et  sans 

calcul,  je  les  ai  prises  dans  l'ordre  de  justice;  j'ai  couru  tout  d'abord 
au  plus  pressé  de  l'inconnu,  au  plus  vif  de  mon  plaisir;  j'ai  recom- 

mandé h  mes  lecteurs  les  romanciers  qui  m'avaient  le  plus  séduit  et 
qui  représentent  le  génie  de  leur  pays  dans  son  entier  épanouis- 

sement. »  {15  novembre  1S8.Ï,  p.  241-242.)  En  ce  cas,  son  instinct  l'a 
bien  servi  :  Tourguénef,  Tolstoï,  Dostoïevsky,  Gogol,  il  a  commencé 
par  celui  qui  nous  était  le  plus  familier,  étant  déjà  presque  nôtre, 

et  le  plus  accessible,  et,  de  proche  en  proche,  il  est  arrivé  jusqu'à 
ceux  qui  étaient  le  plus  loin  de  nous.  Et  c'est  aussi  pour  nous  accli- 

mater à  Tolstoï,  qu'il  a,  dans  la  Revue  des  Deux  Mondes  du  l.oaoùt  1882, 
publié  une  traduction  de  Trois  inorls,  en  léte  de  laquelle  il  annonçait 
une  étude  ultérieure  sur  le  grand  écrivain  russe. 
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ceuvro  étrangère,  surtout  pour  y  faire  entrer  les  autres, 

la  raison  pure  et  discursive  ne  suffit  pas;  l'âme  tout 

entière  doit  intervenir,  et,  notamment,  ce  (|u'il  y  a  de  i)lus 
profond  dans  Tilnie,  ces  «  puissances  invincibles  du  désir 

et  du  rêve  »  qui  seules  nous  permettent  de  communier 
directement  avec  les  grands  poètes  de  tcnis  les  temps.  On 

ne  dira  jamais  assez  combien  est  juste  le  mot  du  mora- 

liste :  «  11  faut  avoir  de  l'ûme  pour  avoir  du  goût  )>.  L'ima- 
gination, la  sensibilité,  rpiand  elles  veulent  bien  ne  pas 

B'exercer  à  vide,  et  s'appliquer  aux  fermes  données  du 
réel,  sont  des  facultés  critiques  de  tout  premier  ordre. 

Pour  évoquer  aux  regards,  —  ce  qui  est  peut-être  l'obliga- 
tion essentielle  du  critique,  —  tel  genre  particulier  de 

beauté,  pour  en  donner,  si  je  puis  dire,  la  sensation 

directe  et  vivante,  —  la  notation  sincère  d'une  émotion 
personnelle,  une  fraîche  ou  éclatante  image  vont  souvent 

mieux  et  plus  vite  à  leur  but  que  les  analyses  les  plus 
consciencieuses  ou  les  i)lus  subtiles.  Dans  un  admirable 
article  sur  VHistoire  de  la  liitéralnre  anglaise,  ce  merveilleux 

et  complet  critique  qu'était  Emile  Montégut  écrivait  : 
«  Pour  quiconque  a  lu  les  écrivains  dont  parle  M.  Taine, 
il  y  a  dans  son  livre  des  métaphores,  des  images  et  des 

comparaisons  qui  équivalent  à  des  traits  de  génie.  »  En 

bon  disciple  de  Taine,  E.-M.  de  Vogiié  mérite  pareil 
éloge.  Comment,  par  exemple,  mieux  faire  entendre,  en 
trois  lignes,  le  croissant  «  pouvoir  du  monde  extérieur  sur 

l'âme  humaine  «  :  «  Le  classique  avait  fait  de  la  nattire  un 
décor,  le  romantique  en  fit  une  lyre  où  chantaient  toutes 

ses  passions;  nous  avons  renversé  les  rôles;  aujourd'hui, 
c'est  Vhomme  qui  est  la  lyre  passive,  résonnant  au  moindre 
souffle  du  grand  Pan^l  »  Et  quel  est  le  critique  qui  n'aurait 
voulu  trouver  cette  phrase  sur  Tourguénef  :  «  En  vérité, 
je  ne  lui  connais  pas  de  rival  pour  la  sûreté  du  goût,  la 
tendresse,  je  ne  sais  quelle  grâce  tremblante  également 

répandue   sur   chaque  page,  qui  fait  penser  à  la  rosée  du 

1.  Le  Ituiaan  russe,  p.  93. 
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malin^'}  »  ou  cette  autre  sur  Dostoïevsky,  après  Crime  et 
Chdlimenl  :  «  Avec  ce  livre,  le  talent  avait  fini  de  monter.  Il 

donnera  encore  de  grands  coups  d'aile,  mais  en  loiunant 
daits  un  cercle  de  brouillards,  dans  un  ciel  toujours  plus 

trouble,  comme  une  immense  chauve-souris  au  crépuscule'-'!  » 
Il  faudrait  plaindre  ceux  qui  no  sentiraient  pas  tout  ce 

qu'il  y  a,  dans  ces  poétiques  images,  de  justesse  critique et  de  vérité  concentrée. 

La  poésie  est  plus  proche  parente  qu'on  no  le  pense 
quelquefois  de  la  philosophie.  OEuvre  d'un  grand  écrivain 
et  d'un  critique  de  la  grande  espèce,  le  Roman  russe  est 
r(euvre  aussi  d'un  vrai  penseur.  Ouand,  à  chaque  instant, 

dans  le  cours  de  l'ouvrage,  non 5  ne  trouverions  pas,  sur 
la  vie,  sur  le  monde  et  sur  Ihonimc,  nombre  de  vues  ingé- 

nieuses ou  pénétrantes,  qui  feraient  honneur  à  un  philo- 
sophe de  profession,  nous  serions  amplement  avertis  des 

aptitudes  philosophiques  de  l'auteur  par  la  magistrale 
préface  qu'il  a  mise  en  tôte  de  son  livre  et  où  il  s'est  déli- 

bérément proposé  de  «  lier  quelques  idées  générales  ». 

Quelles  sont  ces  idées?  Il  suffira  de  les  rappeler  briève- 

ment pour  en  indiquer  la  vigueur,  l'originalité  et  l'intérêt. 
Aux  yeux  dE.-M.  de  Vogïié,  le  trait  caractéristique  do 

notre  temps,  c'est,  dans  tous  les  ordres  de  la  pensée  et  de 
l'action,  «  la  remise  du  monde  aux  infiniment  petits  ». 
Naissance  et  débordement  de  la  démocratie  dans  l'ordre 

politique  et  social,  avènement  du  réalisme  dans  l'ordre 
philosophique,  scientifique  et  littéraire,  ce  sont  là  des  faits 
connexes,  nécessaires  et  universels.  Mais  en  France,  sous 

l'influence  de  diverses  causes  :  développement  du  rationa- 
lisme sec  issu  de  V Encyclopédie,  «  résistances  chagrines  de 

l'orthodoxie  »,  culte  du  fait  et  superstition  de  la  science 
positive,  le  réalisme  était  devenu  une  doctrine  étroite,  par- 

tiale et  grossière,  uniquement  préoccupée  de  voir  et  de 

peindre  l'extérieur  et  le  plus  bas  côté  des  choses,  affran- 
chie de  toute  intention  morale  ou  religieuse,  et  s'en  glori- 

1.  Le  Poman  russe,  p.  192. 
2.  /(/.,  ibld.,  p.  255. 
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liant  put^riloment.  Anémiée  par  cotto  l'ausse  notion  du  réel, 
et  par  la  pratique  rpii  en  résultait,  «  notre  littérature 

laisse  perdre  par  ses  fautes  l'empire  intellectuel  qui  était 
notre  patrimoine  incontesté  ».  Comment  lui  rendre  vie, 

santé  et  puissance?  Le  réalisme  russe,  qui  a  gardé  les 

j>lus  précieuses  vertus  dont  nous  nous  sommes  fâcheuse- 
ment dégagés,  peut  nous  offrir  des  leçons  et  des  exemples. 

Inspirons-nous  librement  de  lui,  comme  nous  nous  sommes 
inspirés  des  Allemands  et  des  Anglais,  des  Italiens  et  des 

Espagnols,  et  peut-être,  si  nous  la  méritons,  comme  jadis, 

l'hégémonie  spirituelle  nous  reviendra-t-elle.  «  L'esprit 
français  est  grevé  d'un  devoir  héréditaire,  le  devoir  de 
tout  connaître  du  monde,  pour  continuer  Ihonneur  de 
conduire  le  monde  '.  » 

Telles  étaient  en  substance  les  hautes  et  généreuses 
idées  qui  formaient  le  fond  du  Roman  russe.  Exprimées 
dans  une  langue  chaude,  et  tour  à  tour  éloquente  ou 
imagée,  qui  en  soulignait  et  en  redoublait  la  portée,  elles 

eurent  vite  conquis  les  imaginations  et  les  cœurs.  C'était 
le  moment  où  la  pensée  française,  lasse  des  excès  du  natu- 

ralisme, commençait  à  tenter  d'autres  voies,  s'ouvrait  à  de 
nouveaux  horizons.  La  virulente  campagne  de  Brunelière 

contre  l'école  de  Médan  commençait  à  porter  ses  fruits  : 
parmi  les  meilleurs  disciples  de  Zola,  les  uns  à  petit  bruit, 
comme  Edouard  Rod,  les  autres  avec  plus  de  fracas, 

comme  M.  Paul  Margueritte,  se  détachaient  peu  à  peu  du 
maître  et  consommaient  la  banqueroute  de  la  doctrine 

qu'il  avait  prèchée.  Les  premiers  romans  de  Loti  et  de 
M.  Bourget  avaient  éveillé  des  goûts  nouveaux  et  suscité 

de  nouvelles  exigences.  On  regardait  du  côté  de  l'étranger. 
Des  idées  nouvelles  s'infdtraient  dans  les  esprits.  En  même 

temps  que  du  naturalisme,  on  s'affranchissait  du  culte 
superstitieux  de  la  science.  La  préoccupation  moi'ale  et 

religieuse  semblait  renaître  dans  les  âmes.  D'autre  part, 

un  souci    croissant   des  humble  ̂   s'emparait  d'un  grand 

1.  Le  Roman  russe,  p.  2Ul. 
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nombre  de  cœurs.  Idéalisme,  symbolisme,  ces  mots  dont 
on  avait  désappris  le  sens,  devenaient  ou  redevenaient  à 
la  modo.  Le  Roman  russe  a  donné  un  corps  à  toutes  ces 

tendances  :  en  même  temps  qu'il  les  ex|)rimait,  il  leur 
apportait  un  encouragement  et  un  aliment,  et  non  pas 
seulement  des  tiiéories,  mais  des  exemples.  On  voulut 
connaître  directement  ce  réalisme  idéaliste  dont  la  vertu 

rajeunissante  nous  était  si  éloquemment  vantée.  On  se 
jeta  avec  passion  sur  les  livres  russes;  on  les  traduisit 

avec  une  indiscrétion  contre  laquelle,  K.-M.  de  Vogué 
fut  le  premier  à  protestera  Les  trois  volumes  de  la  traduc- 

tion française  de  Guerre  et  Paix  qui,  jusqu'alors,  moisis- 
saient dans  les  sous-sols  d'un  grand  éditeur  parisien, 

devinrent  subitement,  après  l'article  sur  Tolstoï,  l'un  des 
plus  éclatants  succès  de  librairie  de  la  fin  du  siècle  der- 

nier. A  ce  contact,  l'âme  française  perdit  un  peu  de  la 
sécheresse  ironique  ou  «  marmoréenne  »  que  les  théori- 

ciens de  l'impassibilité  lui  avaient  comme  inoculée;  elle 
s'attendrit;  elle  osa  ne  plus  s'interdire  la  chaleur  de  l'émo- 

tion ou  de  la  pitié.  «  L'homme  sensible  »,  comme  au  temps 
de  Rousseau,  faillit  renaître.  II  n'y  a  que  les  grands  livres 
pour  déterminer  dans  les  esprits  des  changements  de  cette 

nature  :  je  ne  sais  si,  depuis  la  Vie  de  Jésus,  par  les  consé- 

quences littéraires  et  morales  qu'il  a  entraînées,  aucun 
livre  avait  aussi  fortement  agi  que  le  Roman  russe  sur  le 
mouvement  des  idées  de  notre  temps. 

En  analysant  et  en  appréciant  le  roman  russe,  on  peut  dire, 

sans  exagérer,  que  M.  de  Vogué  s'ajoute  lui-même  aux  Gogol, 
aux  Tourguénef,  aux  Tolstoï,  aux  Dostoievsky,  ne  leur  rend 

pas  moins  de  son  propre  fonds  qu'ils  ne  lui  ont  prêté,  dégage 
leur  pensée  des  voiles  ou  des  brouillards  dont  elle  aime  à  s'en- 

velopper, et,  en  leur  faisant  leur  place  dans  l'hisloire  de  la 
pensée  contemporaine,  y  marque  avec  eux  profondément  la 
sienne.  M.  de  Vogiié  se  montre,  dans  ce  livre,  toujours  égal  à 
son  sujet,  souvent  supérieur,  et  ce  sujet,  pour  bien  des  raisons, 

i.  Voyez,  dans  la  Revue  des  Deux  Mondes  du  15  décembre  188C, 
son  article,  non  recueilli  en  volume,  sur  les  Livres  russes  en  France. 
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élait  l'un  des  plus  vastes,  presque  le  plus  neuf,  l'un  des  plus 
complexes  et  des  plus  difliciles  que  put  choisir  l'ambition  d'un 
critique  et  d'un  historien  philosophe  '. 

Ces  lignes,  que  lininetière  écrivait  au  lendemain  de  la 
pnMicalion,  resteront,  je  crois,  sur  le  Fioinan  russe,  le 

jugement  môme  de  la  postérité. 

III 

Le  Roman  russe  n'est  pas  un  livre  de  pure  curiosité  désin- 

téressée; c'est  un  livre  d'action.  La  cause  de  l'idéalisme  y 
était  prcchée  au  nom  de  l'intérêt  patriotique.  Ce  n'était 

pas  seulement  la  France  littéraire,  c'était  la  France  poli- 

tique et  sociale  qui,  dans  la  pensée  de  l'écrivain,  devait 
bénéficier  de  ce  rapprochement  intellectuel  entre  les  deux 

peuples;  et  c'est  en  effet  ce  qui  arriva-.  .Mais,  poser  ainsi 

la  question,  c'était  prendre  en  quelque  sorte  l'engagement 
public  de  ne  pas  en  rester  là,  d(>  travailler,  par  tous  les 
moyens  en  son  pouvoir,  à  cette  renaissance  idéaliste  dont 

E.-M.  de  Vogiié  se  faisait  le  théoricien  et  l'apôtre.  Et  cet 
engagement,  il  l'a  tenu.  Sans  renoncer  à  la  littérature 

d'imagination,  —  les  Hlslolres  d'hiver  sont  de  1884,  le  Manteau 
de  Joseph  Olcnine  est  de  1889  ■',  —  ni  aux  notes  de  voyage,  il 

se  fait  surtout,  et  de  plus  en  plus,  essayiste.  Non  qu'il  ne 

se  fût  déjà  révélé  sous  cet  aspect  ;  mais,  nous  l'avons  dit, 

jusqu'au  Roman  russe,  il  s'était  à  peu  près  borné  à  l'essai 
historique.  Il  va  désormais  assouplir  et  élargir  sa  manière, 

et  suivant  que  tel  ouvrage  ou  telle  question  du  jour  atti- 
rera son  attention,  sollicitera  sa  curiosité,  il  en  donnera 

son  avis  librement,  dans  une  série  d'essais,  articles  de 

1.  Remit',  di's  Deux  Mondes  du  l'^Juin  188G  (Balletin  bibliographique). 
2.  \ o\t  \(:s,  Discours  prononci's  par  MM.  E.-M.  de  Vogiid.Ta(isclieff,eXc., 

nu  banijiu't  franco-russe  du  2G  octobre  1893,  Paris,  A.  Colin,  1893. 

3.  Ces  doux  morceaux.  pubMés  d'abord  séparément,  le  premier  à  la 
librairie  Galmann-Lévy,  le  second  à  la  librairie  Conquet,  ont  été 
réunis,  à  partir  de  1S93,  dans  le  volume  inlilulé  Cœurs  russes 
(.Armand  Colin,  éditeur)  :  ce  sont,  sous  forme  de  récils  et  nouvelles, 
de  bien  curieuses  éludes  de  psydiulogic  russe. 
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journaux  ou  de  revues  qui,  malheureusenieiil,  n'ont  pas 
tous  été  recueillis  en  volumes,  mais  dont  l'ensemble  cons- 

titue l'une  des  œuvres  critiques  les  plus  variées,  les  plus 
originales  et  les  plus  brillantes  de  notre  temps.  A  ne 

prendre  que  la  partie  portatives  de  celte  œuvre,  ces  livres 
aux  titres  somptueux  et  piquants,  Souvenirs  et  Visions^  Spec- 

tacles contemporains,  Regards  historiques  et  littéraires,  Heures 

d'histoire,  on  n'aura  pas  de  peine  à  reconnaître  une  pensée 
singulièrement  avertie,  ouverte  et  accueillante  à  tous  les 

problèmes,  à  toutes  les  initiatives  que  notre  lièvre  contem- 
poraine enfante  infatigablement.  Et  si,  de  préférence  à 

toute  autre,  E.-M.  de  Vogué,  comme  son  ami  Brunetière,  a 

choisi  celte  forme  de  l'essai,  c'est  que,  plus  que  toute 

autre,  elle  est  celle  qui  convient  aujourd'hui  à  celui  qui 
veut  agir  par  la  plume.  Où  est-il  le  temps  où,  pour  sou- 

lever des  tempêtes,  il  ne  fallait  rien  moins  que  des  in-folio, 

comme  l'Augustinns  par  exemple,  et  où  il  se  trouvait  des 
gens  comme  Pascal,  pour  déclarer  que  l'ouvrage  n'était 
point  «  si  gros  »  à  lire?  Les  lecteurs  d'à  présent,  gens 

pressés,  gens  affairés,  n'ont  guère  qu'une  heure,  quel- 
quefois moins,  à  nous  consacrer  :  le  livre  même,  si 

modeste  et  réduit  qu'il  soit,  les  épouvante;  ils  estiment 

qu'en  quelques  pages  on  peut  et  on  doit  dire  tout  ce  qu'on 
a  d'important  à  leur  dire  :  à  nous  de  nous  concentrer,  de 
nous  ramasser,  de  frapper  juste  et  fort,  au  bon  endroit, 

d'asséner  d'une  main  sûre  et  pourtant  légère  les  vérités 
essentielles  que  nous  croyons  avo'r  à  formuler.  Si  nous  y 
avons  réussi,  si,  comme  une  flèche  qui  frappe  le  but,  et 

dont  le  dard  reste  dans  la  plaie,  l'idée  que  nous  avons 

lancée  s'est  implantée  dans  l'esprit  du  lecteur,  le  poursuit 
et  le  hante  aux  heures  de  rêverie  solitaire,  notre  tâche  est 

remplie,  —  et  nous  pourrons  recommencer  demain.  Il 
nous  est  arrivé  à  tous  de  médire  de  notre  temps,  de  notre 

métier  de  journaliste  ou  d'essayiste,  en  songeant  au  livre 
durable  que  nous  avons  rêvé,  commencé  peut-être,  au 

livre  qui  devra  «  tout  dire  »,  —  et  que  nous  n'écrirons 
sans  doute  jamais.  Soyons  francs.  Mettons  à  part,  peut- 
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être,  les  œuvres  d'imagination.  Les  écrits  qui  ont  le  plus 
agi  dans  ce  dernier  quart  de  siècle,  ce  ne  sont  pas  des 

«  livres  »,  —  le  Roman  russe  lui-uiôme  n'est,  à  le  bien 

prendre,  qu'une  suite  d'essais,  —  ce  sont  des  articles,  des 
«  extraits  »,  comme  on  disait  très  bien  jadis  :  c'est  l'article 

de  Bi'unelière  Après  une  visite  au  Vatican;  c'est,  huit  ans  plus 
tôt,  l'article  que  E.-M.  de  Vogué  a  publié  sous  le  titre 
d' Affaires  de  Rome. 

Je  viens  de  le  relire,  cet  admirable  article,  et  qui  vaut 

bien  des  livres,  et  j'en  ai  été  peut-être  encore  plus  vivement 

frappé  qu'au  premier  jour.  Avoir  très  nettement  vu,  dès  ce 
moment-là.  1887,  à  un  tournant  difficile  de  l'histoire  con- 

temporaine, que  l'Église  n'avait  rien  à  gagner  à  unir  trop 
étroitement  sa  cause  à  celle  de  l'Allemagne  bismarckienne, 
mais  qu'au  contraire,  en  se  rapprochant  de  la  France  et 
en  intervenant  généreusement  dans  les  questions  sociales, 
elle  risquait,  à  très  brève  échéance,  de  recouvrer  tout  son 

ancien  prestige;  esquisser  à  grands  traits,  mais  avec  pré- 
cision, avec  franchise  et  tact  tout  ensemble,  ce  qui  pouvait 

être,  ce  qui  allait  être  bientôt,  quinze  années  durant,  le 

programme  et  l'œuvre  du  pontificat  de  Léon  XIII...  :  c'est 
le  cas  de  se  rappeler  que  les  Latins  n'avaient  qu'un  mot, 
vales,  pour  désigner  le  poète  et  le  prophète  :  s'il  y  a,  dans 

la  littérature  contemporaine,  des  pages  qui  méritent  d'être 

appelées  prophétiques,  assurément,  ce  sont  celles-là.  N'ont- 
elles  d'ailleurs  été  que  prophétiques?  N'ont-elles  pas, 
comme  la  plupart  des  prophéties,  aidé  l'histoire  du  len- 

demain à  se  dégager  des  obscurités,  des  contingences, 

des  mille  virtualités  contradictoires  qui  pèsent  lourde- 

ment sur  elle  et  l'empêchent  parfois  d'affleurer  au  jour? 

C'est  ce  que  les  futurs  explorateurs  des  archives  du  'Vatican 
nous  diront  sans  doute  à  leur  heure'.  Généreux,  informé 

et  hardi,  comme  il  l'était,  curieux  de  toutes  les  démarches 
i.  Voyez,  en  attendant,  le  très  beau  et  très  suggestif  ouvrage  du 

P.  Lecanuet,  VÉ(jliscde  France  sous  la  troisième  liépubliquc,  notammeat 
le  tome  U,  Pontificat  de  Léon  XIII,  1S7S-I804;  Paris,  Poussielgue,  1910, 

passini,  et  p.  504-509;  et  l'article  d'E.-M.  de  Vogiié  dans  le  Figaro  du 3  mars  1892. 
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de  la  pensée  laï(|iie,  courtoisement  déférent  pour  toutes 

les  bonnes  volontés  et  pour  toutes  les  compétences,  je 

serais  étonné  que  Léon  XIII  eût  ii,'noré  ces  pages  et  qu'il 
ne  les  eût  pas  méditées.  En  tout  cas,  d'autres  les  ont  lues, 
qui  ont  essayé  de  leur  donner  raison. 

D'autres,  il  est  vrai,  «  y  virent  un  rêve  chimérique  »,  et 
d'autres  enfin,  paraît-il,  «  des  personnes  pieuses,  s'en  affli- 

gèrent ».  Je  me  représente  sans  troj)  de  peine  les  scrupules 
timorés  de  ces  dernières.  Le  publioiste  des  Affaires  de  Rome 

les  avait  pourtant  prévenues  qu'il  apportait  à  l'étude  de  la 
question  <(  une  indépendance  absolue,  une  pensée  dérobée 

à  toute  discipline  de  paroisse  ou  de  parti  '  ».  Et  elles 
avaient  pu  lire  dans  la  Préface  du  Roman  russe  quelques 
lignes  assez  dures  sur  les  fautes  commises,  au  cours  des 

deux  derniers  siècles,  par  les  défenseurs  épeurés  d'une 

orthodoxie  trop  étroite,  toujours  en  état  d'hostilité  armée 
contre  les  tentatives  qui  manifestent  la  vitalité  profonde  et 

la  puissance  d'évolution  de  la  doctrine  qu'ils  professent  : 

Les  orthodoxies,  —  déclarait  récrivain,  —  aperçoivent  rare- 
ment toute  la  force  et  la  souplesse  du  principe  quelles  gardent; 

soucieuses  de  conserver  intact  le  dépùl  qui  leur  a  été  transmis, 

elles  s'effrayent  quand  la  vie  intérieure  du  principe  agit  pour 
transformer  le  monde  suivant  un  plan  qui  leur  échappe....  Le 

signe  le  plus  manifeste  de  la  vérité  d'une  doctrine,  c'est  le  don 
de  s'accommoder  à  tous  les  développements  de  l'immanité,  sans 
cesser  d'être  elle-même;  ne  serait-ce  pas  qu'elle  les  contenait 
tous  en  germe?  L'incomparable  puissance  des  religions  leur 
vient  de  ce  don;  quand  l'ortliodoxie  le  méconnaît,  elle  déprécie 
sa  propre  raison  d'être-.... 

«  L'incomparable  puissance  des  religions  »,  c'était  là  le 
fait  essentiel  qu'E.-M.  de  Vogué  avait  observé  durant 
toutes  ses  pérégrinations  à  travers  le  monde,  en  Orient 

notamment  et  en  Russie.  Les  leçons  d'idéalisme  moral  et 
religieux  que  les  romanciers  russes,  pensait-il,  pourraient 
donner   à   notre   littérature    nationale,   il    les   leur   avait 

1.  Spectacles  contemporains,  p.  1,0. 
2.  Le  lioman  russe,  p.  xxu. 
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demandées,  lui  tout  le  premier.  «  VA  nous,  disait-il  à  la  fin 

de  son  étude  sur  Tolstoï,  —  ces  lignes  n'ont  point  passé 
dans  le  livre,  —  et  nous,  comment  échapperons-nous  au 
nihilisme,  au  pessimisme,  ces  phénomènes  si  peu  francjais, 
qui  ont  envahi  depuis  (piinze  ans  notre  litlérahire  et 

éclatent  aux  yeux  les  moins  exercés?...  Finirons-nous  par 
le  mysticisme?  Il  est  à  croire  que  notre  tempérament 

national  nous  en  préservera;  il  est  permis  cV espérer  qu'une 
idée  religieuse,  terme  nécessaire  de  la  progression,  viendra  con- 

soler ces  jeunes  talents  qui  nient  et  souffrent  avec  tant  d'amertume, 
ou  en  susciter  d'autres  si  ceux-là  ont  sombré.  »  Mais  cette  idée 
religieuse,  il  avait  trop  étudié  dans  le  passé  et  dans  le 

présent  les  œuvres  du  génie  français,  il  était  bien  trop 

historien,  pour  concevoir  qu'elle  put  se  constituer  en 
dehors  des  données  traditionnelles.  11  acceptait  donc  sans 
difficulté  la  vieille  foi  héréditaire.  Même  il  constatait  que 
«  toutes  les  transformations  de  notre  temps  conspirent 

pour  l'Eglise  »,  que  le  double  mouvement  démocratique  et 
cosmopolite  qui  caractérise  nos  sociétés  modernes  est 
pour  ainsi  dire  en  harmonie  préétablie  avec  le  principe 

même  du  catholicisme.  «  Ainsi,  concluait-il,  dans  toutes 

les  directions  où  s'emploient  les  énergies  de  l'Église,  on 
constate  une  évolution  formelle  de  cette  institution  per- 

manente, en  rapport  avec  l'évolution  des  idées  et  des  faits 
dans  le  monde  contemporain  ^.  »  Et  il  s'applaudissait  de 
celte  évolution;  bien  loin  de  faire  effort  pour  la  retarder, 
il  eût  été  plutôt  tenté  de  la  précipiter.  Très  frappé  des 

exemples  qui  lui  offrait  l'Église  d'Amérique,  il  rêvait  d'un 
«  catholicisme  élargi  »  qui  se  fût  assimilé  dans  ses  parties 
légitimes  et  saines  toute  la  culture  moderne  et  qui  se  fût 

pl(>inement  adapté  à  toutes  les  conditions  de  la  vie  des 
sociétés  contemporaines.  Il  le  voyait  reconquérant  le 

monde  anglo-saxon  et  le  monde  slave,  passant  les  mers, 

civilisant  et  baptisant  les  innombrables  peuplades  des  nou- 
veaux continents  découverts,  unique  pouvoir  spirituel  des 

1.  Le  Vatican,  par  MM.  Georges  Goyau,  A.  Pératé  et  P.  Fabre,  Épi- 
/'lywr,  i),irIÎ.-M.  de  Vogué,  Finniu-Didot,  1893,  édition  in-4,  p.  700. 



EUGENE  MEI.CIIIOR  DE    VOGVÉ.  22i 

temps  nouveaux,  seule  doctrine  ayant  survécu  à  la  luine 
de  toutes  les  autres  doctrines,  et  seule  capable  de  fournir 

à  l'hunianité  renouvelée  l'abri  moral  dont  elle  aura  tou- 
jours besoin.  Et  il  saluait,  dans  le  pape  Léon  XIII,  «  le 

plus  grand  homme  de  ce  temps  »,  le  plus  généreux*  ouvrier 
de  celle  leuvrc  d'avenir.... 

Cette  philosophie  religieuse,  doul  il  est  à  tout  le  moins 

difficile  lie  contester  la  noblesse,  c'est  celle  qu'on  retrouve 

au  fond  de  la  suite  d'essais  qu'E.-M.  de  ̂ 'ogué  a  publiée  en 
1889  sous  le  titre,  peut-être  Irop  modeste,  de  Remarques  sut 

l'Exposition  du  Centenaire.  Ce  livre,  qui  n'a  pas  eu  tout 
le  succès  qu'il  méritait,  es  l'un  des  plus  significatifs 

qu'ait  signés  l'auteur  du  Roman  russe.  Une  grande  Expo- 
sition, c'est  l'inventaire  de  l'humanité  dressé  par  elle- 

tiiéme  au  point  précis  de  civilisation  où  elle  est  par- 

venue. Il  n'est  pas  de  «  spectacle  contemporain  »  plus 
complet  et  plus  instructif  pour  l'observateur  philosophe. 

■  11  a  en  main  toutes  les  données  nécessaires  pour  porter 

sur  sa  propre  espèce  le  jugement  d'ensemble  qu'elle 
semble  solliciter  de  lui.  C'est  ce  qu'E.-M.  de  VogOé  a  fort 
bien  compris  :  ses  Remarques  sur  l'Exposition  sont  son 
«  examen  de  conscience  philosophique  »,  la  «  somme  »  de 
sa  pensée  à  cette  date  sur  le  monde  et  sur  Ihomme.  Dans 

ce  «  journal  d'un  étudiant  »,  il  manifeste  une  fois  de  plus 
une  variété  de  culture  et  une  active  curiosité  d'esprit  dont 

on  ne  trouvera  pas  beaucoup  d'exemples.  Tout  l'attire  et 
tout  le  retient,  tout  l'intéresse  et  l'amuse  dans  celle 
itntnense  foire  aux  idées  et  aux  faits  :  découvertes  indus- 

trielles ou  géographiques,  sciences  ou  arts,  études  sociales 
ou  économiques,  politique  ou  littérature,  histoire  ou 

ethnographie,  il  s'informe  de  tout,  et  sur  toutes  choses  il 
émet  des  réflexions  ingénieuses  ou  piquantes,  discutables 

ou  paradoxales  parfois,  souvent  profondes.  Jamais  peut- 

-être un  homme  n'a  fait  de  meilleure  foi  un  effort  plus 
libre,  plus  soutenu  et  plus  heureux  pour  comprendre  tout 

son  temps,  pour  en  accepter  toutes  les  tendances,  pour  le 

juger  avec  plus  d'optimisme.  Cet  optimisme  ne  va-t-il  pas 
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jusqu'à  poétiser  la  Tour  EilTel?  Je  n'ai  garde  do  le  lui 

reprocher!  Kn  pareille  matière,  l'optimisme,  mOme  excessif, 

implique  plus  de  générosité,  plus  d'ouverture  d'intelligence 
et  de  chaleur  de  cœur  que  l'ironie  dénigrante.  11  faut 

aimer  son  siècle  pour  agir  sur  lui.  <(  Car  c'est  un  très 
grand  siècle,  —  écrivait  déjà  l'essayiste  des  Affaires  de 

Rome,  —  n'en  déplaise  à  tous  les  cœurs  qu'il  a  froissés  dans 
de  chères  habitudes;  bien  aveugles  ceux  qui  le  quitteront 

sans  être  fiers  d'y  avoir  vécu!  »  Les  Remarques  sur  VExposi- 
tion  sont,  à  bien  des  égards,  le  commentaire  et  la  justifica- 

tion de  ces  lignes. 

Cet  optimisme  s'étend  jusqu'à  l'ordre  politique  et  social. 
E.-M.  de  Vogiié  n'a  aucun  goût  pour  «  la  séculaire  et 

lamentable  procession  des  émigrés  à  l'intérieur  »  :  «  notre 
chère  France  nouvelle  »  ne  lui  est  pas  moins  chère  que 
«  notre  chère  France  royale  »  :  il  accepte  sans  maugréer, 
et  même  avec  un  certain  entrain,  les  conséquences  de  fait 

de  l'œuvre  révolutionnaire;  la  formule  républicaine  ne  le- 

gène  en  aucune  façon;  l'avènement  de  la  démocratie  lui 
paraît  chose  non  seulement  logique  et  inéluctable,  mais 

heureuse;  il  se  contente,  sur  ce  chapitre,  d'exprimer  le 
vœu  si  sage  de  Littré  et  de  Stuart  Mill  :  «  c'est  qu'en 
démocratie  il  importe  de  reconstituer,  non  une  aristocratie 

fermée,  ce  qui  est  impossible,  mais  une  aristocratie 

ouverte,  et  de  lui  emprunter  tous  les  correctifs  qu'exige  la 
domination  démocratique.  »  Enfin  il  ne  peut  partager  la 
défiance  que  le  suffrage  universel  inspire  à  tant  de  gens,  y 

compris  «  ses  serviteurs  les  plus  empressés  »  :  «  J'ai  moins 
mauvaise  opinion,  déclare-t-il,  de  lépouvantail,  à  la  condi- 

tion qu'on  n'y  recherche  pas  un  ressort  régulier  de  gou- 
vernement, mais  une  sorte  de  régulateur  mystique  des  aulret 

ressorts,  au  sens  de  l'adage  :  Vox  populi,  Vox  Dei.  » 
Est-ce  à  dire  que  tout  soit  bon  et  parfait  dans  ce  monde 

moderne,  tel  que  nous  l'ont  fait  la  Révolution  d'une  part  et 

le  développement  scientifique  d'autre  part?  Bien  naïf  ou 
bien  aveugle  qui  voudrait  le  prétendre!  Certes,  la  science 

est  une  grande  et  noble  chose,  et  pour  en  célébrer  les 
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conquêtes,  pour  en  définir  la  méthode  et  l'esprit,  l'auteur 

des  Remarques  a  plus  d'une  fois  trouvé  des  paroles  dont  los 
savants  de  métier,  nous  le  savons,  ont  vivement  goûté  la 
fine  et  souvent  divinatrice  justesse.  Mais  la  science  a  ses 
limites;  ses  pouvoirs  expirent  au  seuil  du  monde  moral. 
Là  commence  un  nouveau  domaine,  un  «  ordre  »  nouveau 

au  frontispice  duquel  il  faudrait  écrire  :  Que  nul  n'entre 

ici,  s'il  n'est  que  géomètre.  Il  serait  puéril  de  le  nier,  «  si 
le  développement  de  la  science  est  indéfini,  le  secours 

qu'elle  dispense  pour  la  conduite  de  la  vie  est  limité  '  ».  11 

y  a  plus  :  à  qui  voudrait  suivre  jusqu'au  bout  et  trans- 
porter dans  l'ordre  humain,  où  elles  n'ont  que  faire,  les 

indications  fournies  par  la  science  positive,  les  notions  les 
plus  élémentaires  de  la  vie  morale  deviendraient  bien 

vite  étrangères;  la  science,  comme  la  nature  qu'elle  inter- 

prète, suggère  l'immoralité.  «  Qu'on  relise  les  articles  du 
symbole  scientifique;  ils  semblent  inventés  pour  servir  de 

préambule  au  code  du  despotisme  et  de  la  violence;  ils 

peuvent  justifier  toutes  les  férocités  de  l'égoïsme,  tous  les 
caprices  de  la  force  heureuse.  »  Si  donc  nous  voulons  que 
notre  civilisation  contemporaine,  fondée  en  grande  partie 
sur  les  données  de  la  science,  ne  retourne  pas,  comme  elle 

n'y  a  déjà  que  trop  de  pente,  à  la  barbarie  primitive,  il 
nous  faut  lui  donner  un  correctif  extérieur  et  supérieur  à 

elle-même,  et,  de  toute  nécessité,  recourir  à  un  principe 
moral.  «  Ce  principe  moral,...  qui  peut  seul  donner  un 
fondement  solide  à  la  notion  du  devoir,  on  le  chercherait 

en  vain  dans  tout  le  monde  des  idées  rationnelles;  l'iiuma- 
nité  ne  l'a  jamais  ressaisi  que  dans  le  fort  où  il  réside, 
dans  le  sentiment  religieux  2.  »  Et  ainsi,  en  dépit  des 
malentendus  actuels  qui  séparent  les  partisans  exclusifs 

de  la  «  science  »  des  partisans  exclusifs  de  la  «  religion  », 

1.  La  Ligue  démocratique  des  Écoles,  dans  la  Revue  des  Deux  Mondes 

du  1"  mai  1893,  p.  222.  —  En  rapproctier  le  très  beau  Préambule  du 
livre  intitulé  :  Un  Siècle,  mouvement  du  monde  de  J800  à  1900.  Paris, 
H.  Oudin,  1901. 

2.  Remarques,  p.  259,  260. 
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voici  que,  de  proclK!  en  proche,  nous  sommes  ramenés  à 

l'idée  d'une  réconcilialion  future  et  souhaitable  et  possible 
entre  le  christianisme  et  la  science.  Et  l'on  sait  en  quels 
termes  d'une  haute  poésie  symbolique  et  d'une  rare 
éloquence  E.-M.  de  Vogiié  a  conté  la  vision  qu'un  soir  df 
juin  1X89  il  crut  avoir  au  sommel'de  la  Tour,  à  la  suite 

d'un  imaginaire  et  douloureux  dialogue  entre  les  «  vieilles 
tours  abandonnées  »  de  Notre-Dame  et  leur  orgueilleuse 

rivale  d'aujourdhui  : 

En  m'arrôtaht  au  premier  palier,  je  reportai  encore  une  fois 
mes  regards  sur  le  sommet.  Les  deux  bras  lumineux  s'étaient 
relevés  dans  l'espace,  ils  continuaient  leurs  évolutions.  Pendant 
une  minute,  sur  le  ciel  noir  dont  ils  semblaient  toucher  les 

bornes,  il  me  sembla  qu'ils  traraienl  une  croix  éblouissante, 
gigantesque  labanun.  Le  signe  de  pitié  et  de  prière  était  dresse 
sur  la  tour  par  cette  lumière  neuve,  par  la  force  inmiatériolie 

qui  devient  là-haut  de  la  clarté.  Dans  cette  minute,  la  tour  fut 
achevée;  le  piédestal  avait  reçu  son  couronnement  naturel. 

Écrire  ces  lignes  l'année  même  où  M.  Paul  Bourget 
publiait-  le  Disciple,  —  ce  livre  dont  nous  essaierons  de 
dire  plus  loin  la  profonde  signification  historique,  —  et 

Edouard  Rod,  le  Sens  de  la  vie,  où  l'on  applaudissait  au 
Salon  les  Bretonnes  au  Pardon,  de  M.  Dagnan-Bouveret,  où 
CAngelus  de  Millet,  dans  une  vente,  «  soulevait  des  trans- 

ports d'enthousiasme  »,  c'était  faire  noblement  écho  aux 
préoccupations  contemporaines,  et  celui  qui  les  avait 
écrites  avait  le  droit  de  «  se  sentir  en  communion  avec 

toutes  les  fibres  françaises  *  ». 

11  l'était  si  bien,  et  on  le  sentait  si  vivement  autour  de 
lui,  que  l'autorité  lui  venait  de  toutes  parts.  Le  retentissant 
succès  du  Roman  russe  lui  avait  ouvert  à  quarante  ans 

l'Académie  française;  la  jeunesse,  à  hupielle  il  adressait, 
le  !"■  janvier  1890,  un  émouvant  appel-,  lacclamaif,  le 
saluait  comme  un  maître;  les  étudiants  de  l'Université  tie 

1.  Pemarques,  p.  238. 

2.  A  ceux  qui  ont  vingt  ans,  Préface  des  licyards  historiques  et  lilti- 
raires. 
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Paris  le  choisissaient  pour  iin-sidcr  un  ùo  Imirs  banquets, 

et,  en  présence  d'un  Jules  Ferry,  il  osait  leur  parler  de 
l'au-delà  et  de  la  grâce  :  «  Nous  ne  diminuerons  pas, 
disait-il,  la  valeur  de  nos  méthodes  scientifiques  en  cons- 

tatant ce  fait  d'expérience,  qu'elles  ne  peuvent  rien  pour 
la  découverte  d'une  vérité  sans  le  bonheur  de  l'inluition.  Ici, 

ajoutait-il,  j'aimerais  me  servir  d'un  vieux  mot  et  dire: 
sans  le  secours  d'une  grâce  ̂ ....  »   Et  il  se  faisait  applaudir. 
•  était  le  moment  où  l'on  ne  rêvait  que  d'union  politique 
et  sociale,  d'action  morale,  de  réconciliation  religieuse,  de 
«  néo-christianisme  »  enfin.  C'était  le  moment  où  les 

cigognes  annonciatrices  d'une  ère  nouvelle  et  porteuses  du 

vert  rameau  d'olivier  frôlaient  les  tours  de  Notre-Dame, 
en  attendant  que  l'une  d'elles  allât  s'abattre  dans  les  fiers 

bureaux  de  l'Action.  Illusions  sans  doute,  qu'E.-M.  de  Vogué 
a  partagées  avec  beaucoup  d'autres,  mais  illusions  géné- 

reuses, et  qui  valent  bien  celles  dont  on  s'est  bercé  depuis. 
Quand,  d'ailleurs,  elles  n'auraient  pas  eu  d'autre  résultat, 

on  ne  peut  nier  qu'elles  n'aient  eu  d'heureuses  consé- 
quences littéraires.  La  générosité  ne  crée  pas  le  talent, 

mais  elle  l'élargit,  elle  l'élève  et  elle  l'alimente;  l'idéalisme 
n'est  pas  un  mauvais  maître  de  beauté.  Jamais  le  talent 

d'E.-M.  de  Vogiié  n'a  eu  plus  de  souplesse,  de  force  et 
d'éclat  tout  à  la  fois  que  dans  ces  dix  années  qui  vont  du 
Roman  russe  à  l'entrée  dans  la  vie  politique;  jamais  il  n'a 
revêtu  d'une  forme  plus  originale,  plus  brillante  et  plus 
simple,  en  dépit  de  quelques  métaphores  un  peu  hardies, 

et,  çà  et  là,  de  quelque  préciosité,  une  plus  grande  diver- 

sité de  sujets,  de  questions  et  d'idées.  11  touche  à  tout,  il 
s'intéresse  à  tout,  il  est  ouvert  à  tout.  Il  excelle  à  tirer 

1.  L'Université  de  Paris,  mai  1890,  p.  82.  —  Jules  Ferry,  ce  inùine 
soir,  prononçait  un  discours  poliment  contradictoire,  où  il  déclarait  : 

•  La  solution  du  problème  que  j'appellerai  le  problème  du  boulieur, 
n'est  pas  dans  la  foi;  plus  nous  allons  et  plus  nous  avons  besoin 
d'une  foi  démontrable...  »,  et  où  il  faut  relever  celle  perle  :  ■<  Il  y  a 
longtemps  que  ce  commode  oreiller  dont  parle  Montaigne,  l'oreiller 
de  la  foi,  sur  lequel  des  générations  entières,  des  siècles  entiers 

s'étaient  endormis,  ne  nous  sufdt  ulus....  • 
15 
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d'un  gros  livre  toute  la  substance  vivante,  à  en  composer, 
en  quelques  pages,  des  portraits  d'histoire  remarquables 
de  couleur  et  de  relief  :  voyez  son  étonnant  article  sur  la 
Chronique  de  Bernai  Diaz,  ou  encore  ses  articles  sur  Talleyrand 

ou  sur  Hyde  de  Neuville.  Les  problèmes  coloniaux  le  pas- 
sionnent, et  il  les  traite  à  la  rencontre,  —  voyez  ses  études 

sur  les  Indes-Noires  ou  sur  VExploration  du  commandant  Mon- 

leil,  —  avec  une  précision  d'information  technique,  un<' 

lucidité  d'exposition,  un  réalisme  même  qui  feraient  non- 
neur  à  un  spécialiste.  S'il  aborde  la  critique  littéraire  ou 
morale,  c'est  pour  nous  donner  sur  les  écrivains  qu'il  a  bien 

pratiqués,  un  Lamartine,  un  Chateaubriand,  un  \'igny,  de 
curieuses  et  perçantes  études  d'Ames  :  Chateaubriand,  en 
particulier,  «  cette  ûme  de  désir  »  qui  avait  tant  de  rap- 

ports avec  la  sienne,  a  été  pénétré  et  deviné  par  lui  «  de 

poète  à  poète  ».  Qu'on  relise  aussi  ses  articles  sur  la 
Débâcle  de  Zola,  ou  Après  M.  Renan,  et  qu'on  dise  s'il  est 

possible  d'apprécier  avec  plus  d'intelligence,  de  mesure  et 
d'élévation  deux  œuvres  toutes  contemporaines.  Et  enfin, 
devant  VÉlé  de  Puvis  de  Chavannes,  ou, auprès  du  lit  de 

mort  de  Taine,  l'émotion  qu'a  ressentie  l'écrivain  a  été  si 
forte,  qu'il  en  a  été  comme  soulevé  au-dessus  de  lui-même, 

et  que  les  pages  qu'il  a  écrites  sous  cette  impression,  par 
la  profondeur  et  l'intimité  d'accent  qu'elles  trahissent,  res- 

teront comme  un  admirable  exemple  de  ce  que  peut  la 

critique,  alliée  à  la  poésie,  pour  comprendre,  jusque  dans 
leurs  derniers  replis,  une  œuvre  ou  une  âme  étrangères, 

et    pour  les   faire   comprendre  à  d'autres  ̂  
Une  idée  circule,  toujours  la  même,  à  travers  ces  essais 

dont  elle  inspire  la  méthode  générale  et  dont  elle  déter- 
mine le  commun  esprit.  Et  celte  idée,  qui  remonte  en 

droite  ligne  jusqu'à  Pascal,  c'est  que  «  le  cœur  a  ses  rai- 

1.  A  propos  de  cet  arliele  sur  VÉlc,  Puvis  de  Ctiavannes  écrivait] 

un  jour  ix  M.  André  Michel  :  «  Pour  l'artiste,  le  plus  doux,  le  meil- 
leur de  la  renommée  lient  moins  à  son  œuvre  toute  d'instinct  çu'il 

la  diLHiialion  de  certaines  âmes  qui  la  dégagent  pour  ainsi  dire  etj 

dotent  magnifliiuement  sa  mémoire  d'une  œuvre  accomplie.  »  (André! 
Michel,  Puvis  de  Chavannes,  Journal  des  Débals  du  26  octobre  1898.) 
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sons  que  la  raison  ne  connaît  pas  »;  c'est  que  <»  tout  notre 
raisonnement  se  réduit  à  céder  au  sentiment  ».  Oui,  la 

raison  analytique  et  discursive  ne  va  au  fond  jamais  bien 
loin  dans  la  recherche  de  la  vérité;  elle  dissocie  ce  qui  est 

uni;  elle  mutile  ce  qui  est  organisé;  elle  dissèque  ce  qui 

est  vivant;  elle  se  joue  à  la  surface  de  l'être;  elle  n'atteint 
que  des  formes  mortes.  Tout  ce  qui  est  art,  beauté,  âme, 
délicatesse,  vie  morale  ou  sociale,  échappe  entièrement  à 

ses  prises.  La  vie  ne  se  révèle  qu'à  la  vie,  l'âme  ne  se 

manifeste  qu'à  l'âme.  Pour  pénétrer  dans  ce  douzaine 
réservé,  il  faut  avoir  recours  à  la  faculté  vivante  par  excel- 

lence, à  l'intuition.  «  Les  syllogismes  et  les  théorèmes  de 
la  raison  mécanique  ne  forcent  plus  notre  conviction;  une 

raison  de  dessous,  toute  intuitive,  nous  crie  que  les  opé- 
rations de  notre  intellect  sont  ruinées  sans  relâche  par  un 

principe  supérieur  *.  »  Et  encore  :  «  Tout  me  cric  que 
nous  faisons  fausse  route,  avec  notre  rage  analytique, 
avec  notre  confiance  dans  le  document  de  détail,  avec 

notre  prétention  d'expliquer  la  vie  par  des  dissections 

d'amphithéâtre  -  ».  S'il  est  vrai  que  «  le  besoin  urgent  des 
esprits  »  soit  un  «  besoin  de  synthèse  et  de  reconstruc- 

tion »,  il  ne  faut  pas  craindre  de  «  rétrograder  sur  la 

pente  »  où,  depuis  un  demi-siècle,  nous  nous  sommes  trop 
laissé  entraîner  :  «  Si  nous  continuons  à  désagréger  le 
peu  de  terrain  solide  qui  nous  porte  encore,  si  nous  ne 
reconstruisons  pas,  notre  dissolution  intellectuelle  et 
sociale  nous  rendra  bientôt  impropres  aux  œuvres  de 

vie  ̂   ».  —  Ainsi  se  complète  et  se  couronne  la  doctrine  que 

nous  avons  vue  s'esquisser  sous  ses  divers  aspects,  litté- 
raires, sociaux,  religieux,  dans  les  autres  œuvres  d'E.-M. 

de  "Vogiié  :  pour  ne  pas  se  présenter  sous  forme  trop 
abstraite  et  systématique,  elle  n'en  est  pas  moins  cohé- 

rente et  précise;  elle  est  en  rapports  étroits  avec  les 

tendances  qui,  depuis  une  trentaine  d'années,  de  Ravaisson 

1.  Regards  liistoriques  et  lUtéraîres,  p.  125. 

2.  Heures  d'histoire,  p.  111. 
3.  Id.,  p.  71. 
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à  M.  Lacliclier,  ù  M.  Houtroux  cl  à  M.  lîcrgson.  se  soiil 

fait  jour  dans  la  pensée  française  conlemporainc,  ol  on  la 

d(''(inirait  assez  bien  :  iiiio  pliiloso[)hie  de  riiilnition. 

IV 

Celle  philosophie  qui  faisait  si  large  crédit,  en  nialirrc 
politique  et  sociale,  aux  façons  de  penser  et  de  sentir 

d'aujourd'hui,  impliquait  à  légard  du  dilettantisme  intel- 
lectuel une  si  profonde  hostilité,  qu'elle  pouvait  aisé- 

ment se  présenter  comme  une  naturelle  introduction  à 

la  vie  publique.  On  ne  fut  donc  pas  trop  surpris  quand, 

en  1893,  on  vit  entrer  E.-M.  de  Vogiié  au  Palais-Bourbon 

comme  député  de  l'Ardèche.  Il  y  fut  accueilli  comme  l'on 
sait.  Il  avait  trop  bien  auguré  de  Caliban.  Caliban  n'aime 
guère  que  ceux  qui  le  flattent  et  qui  le  dupent,  et  la  supé- 

riorité de  la  naissance  et  de  la  pensée  lui  cause  un  certain 
malaise  et  une  invincible  défiance.  Dans  une  démocratie 

comme  la  nôtre,  un  écrivain  comme  l'auteur  du  Roman 
russe  est  fait  pour  inspirer  l'action,  non  point  pour  y 

prendre  part.  Noble  erreur  qu'il  a  cruellement  expiée.  De 

cette  fâcheuse  expérience  il  n'a  guère  emporté  qu'une 
grande  désillusion  et  un  peu  d'amertume.  Je  me  trompe  : 
il  en  a  rapporté  les  impressions  et  les  images  d'où  sont 
sortis  les  Morts  qui  parlent. 

Car,  en  Ire  temps,  comme  pour  fuir  le  monde  réel  qu'il 
devait,  décidément,  trouver  trop  vulgaire,  et  sans  d'ail- 

leurs renoncer  à  sa  vocation  d'essayiste,  il  s'était  impro- 
visé romancier.  Chose  curieuse  :  le  roman  est  si  bien 

devenu,  comme  jadis  la  tragédie,  le  genre  par  excellence 
de  nos  sociétés  modernes  que  tous  ceux  qui  ont  quelque 

imagination  et  quelque  style  ont  voulu  s'y  exercer  :  les 
deux  plus  mémorables  exemples  de  cette  tendaijce  géné- 

rale sont  Renan  et  Taine;  et  si  Patrice  el  Etienne  Mayran 

avaient  été  achevés,  je  ne  suis  pas  sCir  que  les  deux  œuvres 

n'eussent  pas  tenu,  dans  l'histoire  du  genre,  une  place  aussi 
importante  que  Dominique,  cet  autre  roman  d'un  roman- 
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cier  accidentel.  Pour  E.-M.  do  Vogïié,  on  peut  s'étonner 

qu'il  ait  débuté  si  tard,  et  qu'il  ait  attendu  presque  la  cin- 
quantaine pour  donner  sa  première  œuvre  romanesque. 

La  riche  imagination  que  manifestent  ses  moindres  écrits 

et  qui,  à  chaque  instant,  (h'passe  la  réalité  concrète  qu'il 
veut  étudier  et  qu'il  préleiid  décrire,  il  semble  ({u'elle  dût 

frémir  d'impatience  de  se  sentir  astreinte  à  la  discipline 
des  idées  abstraites,  asservie  à  rol)servation  minutieuse 

des  faits,  et  qu'elle  dut  brûler  de  s'affranchir,  de  s'échapper, 
de  créer  en  toute  liberté  des  formes  et  des  ûmes  vivantes. 

Que  si,  d'ailleurs,  par  doctrine  ou  par  instinct,  l'écrivain 
était  soucieux  de  ne  pas  perdre  de  vue  le  réel,  l'exemple 
du  roman  russe  était  là  pour  lui  prouver  que  cette  concep- 

tion était  parfaitement  conciliable  avec  les  droits  de  l'ima- 
gination la  plus  puissante.  N'est-elle  pas  de  lui  cette  très 

belle  formule  qui  définit  si  bien  la  tâche  du  romancier 

modei-ne  :  «  Le  réaliste  est  celui  qui  fait  exact  et  voit  juste, 
mais  qui  voit  pourtant  à  sa  façon,  en  dessous  et  au-dessus 

de  la  chose  regardée'?  »  En  vertu  de  cette  timidité  un  peu 

Hère  qu'on  a  notée  si  justement  en  lui,  se  réservait-il,  hési- 

tait-il à  joindre  l'exemple  au  précepte?  Ou  bien  encore  ne 

se  sentait-il  pas  l'imagination  proprenu^nt  romanesque,  la 
vocation  impérieuse  qui  pousse  un  Balzac,  un  Maupassant 
à  entasser  récits  sur  récits,  à  inventer  sans  trêve  de  nou- 

velles figures?  Ce  qui  est  sûr,  c'est  que  ce  ne  fut  qu'au 
bout  de  vingt  années  de  vie  littéraire  qu'il  se  décida  à 
écrire  et  à  publier  son  premier  vrai  roman.  Mais,  aupara- 

vant, il  s'était  «  fait  la  main  »  par  plusieurs  nouvelles  ou 
courts  récits  qui  presque  tous,  chose  à  observer,  mettent 

en  œuvre  des  faits  vrais,  comme  s'il  avait  (pielque  peine 
à  quitter  le  teri-ain  solide  de  la  réalité,  à  construire  en 
pleine  fantaisie. 

C'est  qu'à  vrai  dire  la  fantaisie  pure  n'était  guère  son 
fait;  et  il  semble  qu'ici  nous  touchions  au  caractère  parti- 

culier,  original   de  son   imagination.    Il  y  a  un   mol  de 

1.  Remarques  sur  l' Exposition  du  Centenaire,  p.  147. 
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M.  Maurice  Barres  sur  Tuinc  que  j'aime  à  citer,  parce 

qu'il  m'a  toujours  sembh^  la  justesse  même  :  «  L'imag'ina- 
tion  philosophique,  le  don  de  rendre  êmouvnntes  lex  idées,  de 

dramatiser  les  ahslraclions,  voilà  le  trait  ossontiel  ([u'il  faut 
souligner,  et  souligner  encore  chez  M.  Taine*  ».  Ce  mot  de 

l'auteur  des  Déracinés,  je  l'appliquerais  bien  volontiers  à 
E.-M.  de  Vogi'ié,  avec  une  variante,  cependant  :  plus 

encore  que  philosophique,  je  crois  qu'il  avait  l'imagina- 
tion symbolique.  De  là,  chez  lui,  ce  besoin  presque  tyran- 

nique  de  traduire  perpétuellement  une  idée  abstraite  par 
une  image;  de  là  cet  instinct  qui  le  poussait  à  voir  dans  le 

plus  humble  fait  une  signification  générale  imprévue;  de  là 
enfin  cette  habitude  constante  de  terminer,  et,  en  quelque 

sorte,  de  couronner  chacune  de  ses  études,  portrait  histo- 
rique, essai  critique,  exposition  doctrinale,  par  une  vision 

concrète  qui  en  résume  le  sens  et,  en  même  temps,  ouvre 

à  l'imagination  toutes  grandes  les  portes  du  rêve.  Voyez, 

par  un  exemple,  pris  entre  beaucoup  d'autres,  comme  le 
symbole  naît  spontanément  dans  son  esprit.  Dans  un  petit 

port  de  Thcssalie  où  il  attend  j)lusieurs  jours  qu'un  bateau 
vienne  le  prendre,  un  cafetier  de  Saloniqueqnil  a  emmené 

avec  lui  fait  depuis  une  semaine  l'office  de  vigie,  guettant 
le  premier  vapeur  qui  paraîtra  à  l'horizon.  Le  fidèle 
Christo  lui  remet  en  mémoire  «  le  poétique  début  de 
VOrestie  »  : 

Un  esclave,  placé  en  sentinelle  sur  la  terrasse  du  palais 

d'Agamemnon  à  Argos,  épie  le  retour  de  la  flotte,  attardée  aux 
rivages  troyens  :  oisif  et  plaintif,  il  use  ses  yeux  depuis  de 

longues  années  à  interroger  les  flols  vides  :  aucune  voile  nap- 

parait.  —  Qui  de  nous,  en  lisant  celte  page,  ne  s'est  pas  retrouvé 
dans  cet  homme?  Esclaves  de  nos  rêves,  nous  usons  nos  yeux 
sur  Ihorizon  de  la  vie,  comme  la  sentinelle  argicnne  sur  celui 
de  la  mer,  à  attendre  on  ne  sait  quoi....  Sans  doute  ces  vaisseaux 
que  nous  avons  lancés  à  vingt  ans,  chargés  à  couler  bas  de 

chimères  et  d'espérances,  vers  les  rives  inconnues  .  flotte  Irom- 

1.  Maurice  Barrés,  V Influence  de  M.  Tainc,  dans  le  Journal  du 
G  mars  1893. 
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peuse,  qui  sombre  en  haute  mer  aux  premiers  coups  du  vent 

daulomne,  qu'on  iitlend  toujours,  et  qui  ne  revient  jamais  •  I 

On  se  rappelle  l'admirable  page  de  Taine  sur  la  Agioté  de 
Florence.  Knlre  ces  deux  belles  évocations  symboliques, 
je  ne  veux  pas  avoir  la  cruauté  de  choisir. 

Un  pareil  genre  d'imagination  peut  faire  un  grand  poète 
lyrique  ou  un  grand  historien  philosophe;  je  doute  qu'il 

puisse  l'aire  un  très  grand  romancier.  Car,  d'une  part, 
l'écrivain  doué  de  l'imagination  symbolique  est  parlaite- 
mont  capable  de  voir  et  de  rendre  les  faits  directement 

observés,  les  sentiments  d'ordre  intime,  ou  encore  les 

caractères,  les  situations,  les  personnages  réels;  et,  d'autre 
part,  il  est  éminemment  apte  à  exprimer  îles  idées  géné- 

rales, à  brosser  de  larges  fresques  synthétiques.  Mais 

l'imagination  romanesque  est  tout  autre  chose  :  elle  con- siste essentiellement  à  inventer  des  événements  et  des 

figures  qui,  tout  fictifs  qu'ils  soient,  aient  l'air  vrais,  et  don- 

nent l'ilhision  de  la  réalité.  Le  vrai  romancier  est  presque 

le  contraire  d'un  lyrique  et  d'un  historien,  et  il  n'a  que 
faire  de  vues  d'ensemble  :  il  en  serait  peut-être  gêné!  On 

ne  saurait  to'ut  avoir  en  ce  monde;  et  la  poésie  lyrique, 
l'histoire  ou  la  philosophie  sont  d'assez  grandes  Muses 
pour  ne  point  jalouser  Fart  du  conteur. 

S'expli(iue-t-on  maintenant  tout  à  la  fois  les  mérites  et 
les  manques  des  romans  d'E.-M.  de  Vogiié?  OEuvres  fort 

intéressantes,  certes,  qu'il  serait  à  tout  jamais  regrettable 
qui  n'eussent  pas  été  écrites,  et  qui,  à  tous  égards,  valent 
infiniment  mieux  que  nombre  de  romans  «  réussis  »;  mais 

reuvres  dont  on  peut  se  demander  si  ce  sont  vraiment  des 

romans  »,  et  si  les  parties  proprement  romanesques 

n'en  sont  pas  les  moins  personnelles  et,  peut-être,  les 
moins  durables.  Question  d'ailleurs  assez  oiseuse.  Que  la 
«  tension  oratoire  »,  —  ou  plutôt  lyrique,  —  du  style  puisse 
surprendre  les  lecteurs  habituels  de  romans,  il  est  pos- 

sible :  mais  cette  forme  éclatante  et  chaude,  où  l'esprit 

1.  Histoires  orientales,  p.  208, 
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même  et  l'ironie  ont  je  ne  sais  quelle  ardeur  secrète,  cotte 
forme  n'en  est  pas  moins  admirable,  et  suffirait,  à  elle 

toute  seule,  à  mettre  hors  de  pair  les  récits  qu'elle  a 
revêtus.  Ceux  qui  composeront  plus  tard  des  Pmjes  choisies 

dl'^.-M.  de  Vogiïé  pourront  y  puiser  à  pleines  mains'.  Le 

style  n'est  assurément  pas  tout;  mais  c'est  quelque  chose, 
même  dans  le  roman,  qu'un  beau  style!  Ici,  d'ailleurs,  le 

style  recouvre  un  fond  singulièrement  riche.  L'intrigue 
pourrait  être  plus  ingénieuse  et  plus  subtilement  conduite? 

Tel  personnage  n'est  pas  très  vivant?  Peut-être!  Mais 
voyez,  dans  ces  romans  comme  tout  ce  qui  est  «  chose 

vue  »,  observation  directe  ou  ressouvenir,  à  peine  trans- 

posé, de  la  réalité,  —  paysages,  caractères,  psychologie 
individuelle  ou  collective,  scènes  de  la  vie  moderne,  — 
comme  tout  cela  est  pris  sur  le  vif,  décrit  avec  vigueur, 

gravé  d'un  trait  robuste  et  sûr!  Et  surtout,  que  d'idées 
dans  ces  livres  un  peu  hautains,  peu  faits,  j'imagine,  pour 
plaire  à  la  foule,  que  de  pressentiments  de  toute  sorte, 

que  de  visions  anticipées  de  l'avenir,  et  dont  quelques-unes 

déjà  sont  réalisées, —  par  exemple,  l'avènement  du  socia- 
lisme au  pouvoir,  dans  les  Morts  qui  parlent,  —  que  de 

matières  à  réflexions  pour  tous  ceux  qui  aiment  à  philo- 

sopher sur  l'homme  et  sur  la  vie!  Si  l'art  de  conter  est  un 

grand  don,  l'art  de  penser  en  est  un  autre  :  je  sais  des 
esprits  assez  pervertis  pour  préférer  Kant  à  Balzac  lui- 
même. 

Nous  sommes  sans  doute  trop  près  des  œuvres  pour 

discerner  très  nettement  si,  dans  l'histoire  des  trois  genres 

romanesques  où  l'écrivain  s'est  successivement  essayé,  — 
roman  passionnel,  roman  politique  et  social,  roman 

«  mondial  »,  —  ses  livres  marqueront  une  date  essentielle, 

laisseront  une  trace  longtemps  reconnaissable.  J'incline- 
rais, pour  ma  part,  à  penser,  et  peut-être  parce  que  le 

roman  sort  plus  directement  de  la  réalité  vécue  et  toute 

1.  Il  vient  de  paraître,  à  la  librairie  Pion,  un  volume  de  Pages 

clioisies  d'E.-M.  de  Vo<jût',  préparé  par  les  soins  de  M.  Micliei  Salomoo, 
et  avec  une  très  intéressante  Introduction  de  Al.  Paul  Bour^et. 
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prodiaine,  que  le  chef-d'œuvre  d'E.-M.  de  Vogin^  romnn- 
cier  est  encore  les  Morts  qui  parlent  •  :  cette  peinture  sati- 

rique des  mœurs  parlementaires  restera,  je  crois,  comme 

un  témoignage  non  pas  peut-être  absolument  impartial, 

mais  singulièrement  pénéti-ant,  sur  notre  temps.  Jean 
dWgrc've  est  «  un  beau  poème  de  rêve  et  de  passion  ̂   »; 
mais  rinfluence  de  Chateaubriand,  et  celle  aussi  de 

dWnnunzio  s'y  manifestent  un  peu  trop  peut-être  :  le  roman- 
cier n'y  est  pas  encore  pleinement  maître  de  son  instru- 

ment, et  l'on  dirait  qu'il  veut  déverser  dans  son  œuvre 
tout  le  romantisme  dont  il  est  comme  imprégné.  Quant  au 
Maître  de  la  mer,  les  personnages  de  premier  plan  tournent 

peut-être  un  peu  trop  vite  au  symbole,  et  l'intrigue  qui  les 
met  aux  prises  et  les  promène  à  travers  le  monde  n'est  pas 
dénuée  de  quelque  artifice.  Mais,  en  revanche,  que  de 
S{)lendides  descriptions,  quelle  intelligence  des  grandes 

questions  qui  font  et  feront  de  plus  en  plus  la  vie  écono- 

mique et  morale  des  sociétés  modernes!  Fils  d'une 
Anglaise,  ce  poète  avait  un  sens  tout  anglo-saxon  des 

affaires;  cet  idéaliste  fervent  avait  dans  le  tour  d'esprit 
plus  de  réalisme  qu'on  ne  l'a  bien  voulu  dire. 

La  vie  politique  et  l'œuvre  romanesque  avaient  un  peu 
raréfié,  mais  non  point  suspendu  sa  production  d'essayiste. 
«  Pour  qui  sait  regarder,  disait-il  à  des  collégiens,  tout 

est  matière  à  s'émerveiller,  tout  est  source  à  réflexion  ̂ .  » 
Ce  mot  aurait  pu  être  sa  devise.  Il  savait  regarder,  et, 
quelque  spectacle  que  lui  offrissent  la  vie  ou  les  livres,  il 

était  toujours  prêt  à  s'émerveiller  de  tout.  Sa  souplesse, 
son  ouverture  d'esprit  étaient  admirables;  elles  allaient 
croissant  avec  les  années.  11  passait  dune  ̂ tude  sur /a  Civi- 

lisation et  les  grands  fleuves  historiques  à  une  autre  sur  Cathe- 

1.  J'ai  reparlé  des  Morts  qui  parlent  dans  quelques  pages  qui  servent de  Préface  à  une  nouvelle  édition  du  livre,  dans  la  collection  Nelson. 

2.  Le  mot  est  d'E.-M.  de  Vogiié,  est  précisément  dans  Jean  d'Agrève, 
où  il  est  appli{iué  à  un  poème  de  Shelley. 

■i.  Discours  prononcé  à  la  distribution  des  prix  du  Collège  Sta- 
liislas,  en  1892. 
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rinc  Sforza,  sur  Pasteur,  sur  Rudyard  Kipling,  ou  sur  Gorky. 

Il  écrivait  sur  la  Renaissance  latine  et  sur  D'Annunzio  un 

retcnfissant  article  qui  fut,  pour  l'écrivain  italien,  ce 
qu'avait  été  pour  le  grand  romancier  russe  l'article  sur 
Tolstoï;  il  en  écrivait  un  autre,  non  moins  divinateur,  sur 

Robinson  Crusoé.  Et,  peu  à  peu,  ces  articles,  qu'il  n"a  pas 
toujours  pris  la  peine  de  recueillir,  allaient  composer  ces 

volumes  qui  s'intitulent  Histoire  et  Poésie,  Devant  le  siècle, 

Pages  d'Iiistoire,  Sons  l'horizon.  Mais  c'est  surtout  quand  un 
homme  qu'il  avait  beaucoup  aimé  venait  de  disparaître, 
—  Taine,  Ferdinand  de  Lesseps,  Gaston  Paris,  Ilcredia, 

Puvis  de  Chavannes,  Brunetière,  —  qu'il  trouvait,  pour 
faire  connaître  J'hommc  et  pour  juger  l'œuvre  en  quelques 
pages,  les  mots  émus,  profonds,  révélateurs,  qui  devien- 

nent inséparables  de  la  personnalité  à  laquelle  ils  s'appli- 
quent. Les  plus  belles  oraisons  funèbres  laïques  de  ce 

temps  ont  été  composées  par  E.-M.  de  Vogiié,  et  le  dernier 

article  de  journal  qu'il  ait  écrit  était,  connue  il  convenait  à 
un  écrivain  qui  avait  été  soldat,  pour  glorifier  la  mémoire 

de  Ceux  de  Rir-Taouil,  et  pour  célébrer  la  vertu  de  leur 
sacrifice. 

Certes,  —  y  disait-il,  —  raclion  de  guerre  qui  fauclie  en 
pleine  vigueur  de  pareils  hommes,  dans  des  conditions  aussi 
atroces,  est  en  soi  une  chose  navrante,  révoltante  pour  la  raison 
superficielle,  et  dont  on  voudrait  éviter  le  retour  à  tout  prix. 

C'est  pourtant  ce  scandale  de  la  raison  qui  resserrait  entre  les 
cœurs,  à  l'église,  dans  cette  foule  d'inconnus,  un  lien  nécessaire 
cl  plus  fort  que  tous  les  autres.  D'instinct,  chacun  sentait  dans 
l'assistance  que  ces  morts  sacrifiés  nous  sont  plus  utiles  que 
des  milliers  de  vivants,  parce  qu'ils  maintiennent  l'idéal 
national,  parce  qu'ils  rachètent,  parce  qu'ils  sauvent  notre  face 
devant  le  monde,  un  peu  plus  sûrement  que  les  bons  acteurs  et 
les  grands  couturiers  ̂  

Un  quart  de  siècle  plus  tôt,  il  écrivait  déjà  : 

1.  Ceux  de  Bir-Taouil  {Figaro  du  2G  février  t9f0).  —  L'article  a  été 
recueilli  dans  le  livre  posthume  inlilulé  les  Rnulcfi,  et  dont  M.  d'Haus- 
sonville  a  écrit  la  fort  belle  Préface  (Uloud,  19i0) 
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Celle  loi  qui  commande  aux  empires  de  servir  les  destinées 

générales  au  prix  de  leur  propre  existence,  c'est  la  même  qui contraint  le  ver  à  mourir  en  tissant  son  fil  de  sa  substance, 

l'artiste  à  produire  en  donnant  sa  vie  à  son  rêve,  c'est  la  loi  en 
vertu  de  laquelle  tout  agent  de  Tanivre  éternelle,  insecte, 

homme  ou  nation,  crée  par  le  sacrifice....  Création  par  le  sacri- 

fice, c'est  tout  Tordre  et  le  secret  de  Dieu  '. 

Car  sa  philosopliie  n'avait  point  varié  avec  les  années. 
Elle  était  toujours  en  son  fond  une  protestation  du  cœur, 

de  l'instinct  traditionnel  et  vivant  contre  les  abus  de  «  la 

raison  sèche  et  contente  d'elle-nième  »,  de  «  la  raison  rai- 
sonnante »,  que  le  mystère  imporlune  et  scandalise.  Si, 

sur  quelques  points  de  détail,  il  était  devenu  plus  scep- 
tique, notamment  en  ce  qui  concerne  la  confiance  que  lui 

inspirait  jadis  notre  régime  démocratique,  la  faute  en 

était  à  l'expérience  personnelle  qu'il  avait  faite  de  ce 
régime,  plus  peut-être  qu'à  lui-même.  Au  reste,  grâce  à  la 
faculté  qu'il  possédait  de  penser  toujours  par  ensembles, 
de  construire  dans  l'avenir,  il  se  reprenait  vite  à  l'espoir. 
Les  hauts  et  fermes  penseurs  sont  rarement  des  pessi- 

mistes :  les  misères,  les  contingences  individuelles  vont  se 

perdre  dans  les  vastes  courants  d'idées  ou  de  faits  dont 
ils  aiment  à  deviner  le  sens  et  à  suivre  les  mouvements. 

D'autre  part,  il  aimait  trop  la  France  pour  jamais  déses- 

pérer d'elle  :  il  savait  par  l'histoire  quelles  infinies  res- 
sources de  vitalité  profonde  il  y  a  dans  ce  peuple  dont  la 

vie  parlementaire  est  si  loin  d'être  la  vie  tout  entière!  El  il 
se  rassurait,  et  il  revenait  à  son  labeur  d'écrivain.  Car  il 
aimait  son  métier  d'homme  de  lettres,  «  noble  et  cher 
métier  quand  même,  disait-il,  digne  travail  qui  donne  le 

pain,  l'indépendance,  la  communication  utile  avec  nos 

semblables  2  ».  Et  jusqu'au  bout  il  travailla. 

1.  L'Annexion  de  Merv  à  la  Russie,  dans  la  ftcvue  des  Deux  Mondes 
du  1"  mars  1884,  p.  200.  —  L'arliclc  n'a  pas  été  recueilli  en  volume; 
mais  la  conclusion,  d'où  ces  lignes  sont  tirées,  a  été  rapportée  à  la 
fin  des  Lettres  d'Asie  (Spectacles  contemporains,  p.  222-223). 

2.  Le  Rappel  des  Ombres,  p.  224. 
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Wrs  la  fin  cependant,  il  se  détachait  visiblement  des 
travaux  de  longue  haleine  :  il  avait  commence,  il  laissait 

inachevé  ce  roman  i\{\Claira  qu'il  avait  annoncé;  le  grand 

article  de  Revue,  qui  longtemps  avait  été  sa  forme  pr»'- 
férée,  semblait  moins  lui  sourire;  les  articles  de  journaux, 

où  il  était  plus  inégal,  lui  suffisaient.  Il  lui  restait  pourtant 

plus  d'un  livre  à  écrire.  Poète  et  historien,  penseur  et  i)lii 
losophe  politique,  peintre  d'autant  plus  vivant  et  véridiquc 

qu'il  avait  mieux  vu,  de  ses  propres  yeux,  ce  qu'il  racon- 
tait, que  n'écrivait-il,  me  suis-je  dit  souvent,  ses  Mémoire.'^ 

d'Oulre-Tombel  Ce  petit-fils  de  René  aurait  trouvé  là  le  meil- 
leur emploi,  et  le  plus  complet,  de  tous  ses  talents,  dr 

toute  sa  pensée,  de  toute  son  expérience  de  la  vie  et  des 
hommes.... 

«  Gaston  Paris,  Heredia,  Sorel,  Brunetière....  La  hachi' 

du  noir  bûcheron  m'environne  »,  s'écriail-iî,  il  y  a  peu  di- 
temps  encore,  en  pleine  Académie*.  La  hache  du  noir 

bûcheron  l'a  atteint  à  son  tour....  Et,  ainsi,  ils  s'en  vont 
tous,  avant  l'heure,  et  l'un  après  l'autre,  tous  ceux  qm  ont 
été  nos  maîtres  à  penser  et  à  écrire,  tous  ceux  ({ui  ont 

agrandi  notre  imagination,  affiné  notre  sensibilité,  fornii' 
notre  intelligence,  tous  ceux  qui  nous  ont  appris  :i 

regarder  le  monde  et  à  le  juger.  Et,  bientôt,  nous  serons 
seuls,  découronnés  de  toutes  nos  vraies  gloires,  isolés, 

privés  de  nos  meilleurs  guides,  coupés  de  toutes  nos  com- 
munications vivantes  avec  le  passé,  semblables  à  ces  orphe- 

lins qui  sentent  brusquement  retomber  sur  leurs  seules 
épaules  tout  le  poids  et  toute  la  responsabilité  de  la  vie.... 

Heureusement,  leur  œuvre  nous  reste,  et,  par  leurœuvre, 

leur  présence  réelle  nous  redevient  vivante,  leur  personna- 

lité morale  reprend  forme  à  nos  yeux,  leur  pensée  s'anime 
et  reparaît  plus  agissante. 

Embrassons-la  donc  d'un  dernier  regard,  cette  mobile  et 

noble  figure  qui  vient  de  sombrer  sous  l'horizon.  Avant 

tout,    et    j  y    reviens    inlassablement,    c'était    un    poète 
1.  Discours  recueiUi  dans  le  volume  inlilulé  Sous  les  lauriers,  Bloml. 

1911. 
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qn'Eugènc-Melchior  de  Vogfié.  Il  l'était  par  le  style,  où 
l'on  sentait  passer,  sous  réclal  vibrant  des  images,  le  fré- 

missement d'une  sensibilité  fière  et  ardente,  ouverte  à  tous 

les  souffles  du  large.  Il  l'était  par  le  tour  de  son  imagina- 

tion qui,  si  fermement  qu'elle  s'nppliriuàt  à  la  n'-alilé,  la 

dépassait,  la  débordait  en  tous  sens.  11  l'était  par  le  mou- 
vement même  de  son  esprit  qui,  par  delà  les  apparences 

fugitives,  était  toujours  en  quête  des  causes  immuables  et 

profondes.  Il  l'était  enfin  par  sa  vision  pathétique  du 
monde  qui,  toujours  impatiente  des  plates  ex[)lications 

rationnelles,  ne  trouvait  à  se  satisfaire  que  dans  l'intuition 
des  grandes  lois  mystérieuses  qui  président  à  nos  éphé- 

mères destinées.  11  y  a  un  mot  de  lui  qui  le  peint  tout 

entier  :  «  La  première  condition,  dit-il  quelque  part ',1a 

première  condition  de  la  beauté  dans  l'art,  dans  la  poésie, 
dans  la  vie,  est  de  manifester  un  symbole,  une  évocation  du  tout 

derrière  la  partie,  de  l'invisible  derrière  le  visible  ».  Mot  de 

poète,  s'il  en  fut,  et  de  poète  invinciblement  idéaliste. 
C'est  par  cette  disposition  qu'il  a  profondément  agi  sur  les 
esprits  de  notre  temps.  Il  savait  bien  que  c'était  là  le 
secret  de  sa  force.  «  Quel  que  soit  son  déguisement,  décla- 

rait-il, tout  grand  écrivain  qui  s'empare  des  hommes  est 
nécessairement  un  idéaliste-.  »  En  littérature,  en  art,  dans 

I  les  questions  politiques,  religieuses  ou  sociales,  dans  tous 

i  les  ordres  d'études  qu'il  a  successivement  abordés,  il  est 
1  venu  rappeler,  selon  le  mot  célèbre,  que  «  l'homme  ne  vit 

1  pas  seulement  de  pain  »,  estimant  avec  raison  qu'à  «  l'âme 
éparse  de  la  France  »  on  ne  saurait  faire  entendre  une 

plus  opportune  leçon.  Et  comme  il  mettait  dans  sa  prédi- 
cation une  ardeur  de  générosité  singulière,  et  comme, 

;  étant  poète,  il  avait  lui  aussi  «  le  secret  des  mots  f)uis- 

sants  »,  sa  voix  a  été  par  plus  d'un  entendue  et  comprise. 
La  croisade  où  s'engagea  ce  descendant  des  anciens 

preux  n'aura  pas  été  inutile.... 

1.  Le  Rappel  des  Ombres,  p.  213. 
2.  Les  Livres  russes  en  France,  dans  la  Bévue  des  Deux  Mondes  du 

15  décembre  1886,  p.  82C. 
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Sur  le  pelil  lit  lU;  camp  où  il  reposait,  nous  l'avons  revu 
une  dernière  fois  le  rare  écrivain,  le  poète  inspiré  qui  si 
sonvont,  de  son  vcrbo  sompluoux,  nous  avait  vcrséclialcuf 

et  lumière.  Comme  si  elle  n'avait  pas  osé  le  regarder  en 
face,  la  mort  l'avait  pris  traîtreusement,  elle  l'avait  lâche- 

ment poignardé  par  derrière.  Mais,  en  le  quittant,  ell( 
avait  répandu  sur  toute  sa  personne  une  noblesse  sereine, 

une  majesté  extraordinaires.  Ces  yeux  qui  s'étaient  rem- 

plis de  tant  d'images  et  de  visions  diverses,  qui  avaient 

projeté  tant  de  regards  émerveillés  sur  le  monde,  s'étaient 
clos  sur  des  pensées  de  paix.  Sur  la  poitrine,  la  médaille 

militaire,  la  seule  décoration  qu'il  i)orlàl  et  dont  il  fût  lier, 
rappelait  la  grave  idée  qui,  toujours  présente,  avait 

dominé  sa  vie.  Les  deux  mains  s'étaient  rejointes  pour 
atteindre  le  crucifix,  terme  lointain  de  son  long  effort  vers 

les  vérités  éternelles.  On  songeait  aux  ancêtres  qui  l'atten- 
daient, couchés  sur  leur  tombe  de  pierre,  sûrs  d'avance 

qu'après  une  vie  tout  entière  passée  dans  la  mêlée  des 
idées,  il  reviendrait  dormir  son  dernier  sommeil  à  leurs 
côtés.  Avec  des  armes  toutes  modernes,  il  avait  combattu 

le  bon  combat  qu'ont  livré  ses  pères.  Comme  eux,  il  s'était 
croisé;  comme  eux,  il  avait  chevauché  sur  les  routes  de 

Palestine,  et,  comme  eux,  il  avait  rapporté  d'Orient  les  '- 
hautes  leçons  d'idéalisme  moral  et  religieux  qui  ont  fait  si  \ 
longtemps  prospère  la  patrie  de  saint  Louis  et  de  Jeanne  ; 
d'Arc. 

15  mai  1910. 
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Cl  Quand  jo  passe  la  revue  do  cette  suite  do  livres 

déjà  longue,  jo  crois  y  reconnaître  les  étapes  d'une 
conscience  toujours  on  marche.  » 

(Paul  BouncET,  Lettre  autobiographique,  en  U'-to  des 
Extraits  choisis,  par  M.  Van  Daell  ;  Ginn,  Boston, 
1894,  p.  13.) 

VOLS  nie  demandez,  à  propos  du  Disciple,  si  je  connais 
Paul  Bourget.  Mais  oui,  ma  cousine,  je  le  vois  assez 

souvent,  et  je  l'aime  beaucoup.  —  Et  comment  est-il?  — 
A  peu  près  le  contraire  de  ce  que  le  public  veut  qu'il  soit.,. 
Beaucoup  se  représentent  rauteur  de  Cruelle  Énigme  sous 

les  espèces  d'un  délicieux  jeune  homme  paré,  coquet, 
affecté,  efféminé  et  languide... 

«  Eh  bien!  ce  n'est  pas  ca  du  tout,  ma  cousine,  —  mais, 
là,  pas  du  tout! 

«  Je  vous  le  dis,  parce  que  je  le  sais  :  il  n'est  pas  d'esprit 
plus  sérieux  ni  plus  mâle  que  Bourget.  Cet  efféminé  tra- 

vaille dix  ou  douze  heures  par  jour.  Ce  dandy  a  une  cons- 
cience et  des  préoccupations  de  prêtre.  Pas  une  lettre 

d'adolescent  en  peine  à  laquelle  il  ne  réponde  gravement 

et  longuement  (et  je  vous  assure,  ma  cousine,  qu'il  faut 
pour  cela  un  fier  courage).  Ce  mondain  raffiné  sait,  quand 
le  devoir  commande,  secouer  cette  tyrannie,  la  peur  du 

\  ridicule.  Il  l'a  bien  prouvé  dans  sa  préface  du  Disciple... 
Enfin,  si  vous  passez  son  œuvre  en  revue,  si  vous  consi- 

dérez l'austérité  do  quelques-uns  de  ses  sujets,  la  probité 

scrupuleuse  de  rcxécution,  l'effort  continuel  vers  quelque 

10 
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chose  de  nouveau...,  vous  sentirez  peut-être  ce  que  tout 

cela  suppose  de  volonté  et  d'énergie  patiente. 
«  Oui,  vous  dis-je,  Hourgct  est  un  Auvergnat,  —  coninn- 

Pascal.  11  a  d'abord  le  nez,  il  a  le  menton  volontaire,  le 
menton  romain  des  hommes  de  sa  province...  Pourtant, 
ma  cousine,  je  ne  voudrais  pas  le  faire  plus  Auvergnat 

qu'il  n'est,  et  je  tiens  à  vous  dire  que  sa  force  est  très 
enveloppée  de  grâce.  Le  poète  des  Aveux...  a  une  extrême 

gentillesse  de  façons,  beaucoup  d'esprit,  et  du  plus  jaillis- 
sant..., et,  dans  sa  voix  imperceptiblement  et  joliment  nasil- 

larde, quelque  chose  de  doux,  de  caressant,  et,  volontiers, 

d'un  peu  plaintif.  Ajoutez  une  sensibilité  excessive,  un 
besoin  de  bienveillance  autour  de  lui,  un  art  merveilleux 

et  déplorable  de  se  faire  souffrir  avec  rien  ou  pas  grand'- 
chose...  Disons  donc,  si  vous  le  voulez  bien,  qu'il  a,  avec 
une  intelligence  et  une  volonté  viriles,  des  nerfs  un  peu 

féminins.  C'est  là  une  combinaison  très  distinguée. 
«  Mais,  je  vous  le  répète,  pas  du  tout  «  romancier  des 

dames!  »  Un  peu  «  esthète  »,  oui,  c'est  tout  ce  que  je  puis 
vous  accorder.  Au  fond,  un  montagnard  pensif.  Parfaite- 

ment '  !  » 

On  a  reconnu  là  le  style  exquis,  la  finesse  aiguë  d'obscr* 
vation,  et  le  sourire  de  M.  Jules  Lemaître,  dans  l'un  de  ses 

plus  jolis  «  billets  du  matin  ».  Et  l'on  pensera  sans  doute 
que  le  romancier  de  VÉlape  ne  saurait  mieux  nous  être 

présenté  que  par  l'auteur  des  Contemporains. 

I 

Je  suis  né  en  18o2,  —  nous  dit  M.  Bourget  lui-môme,  —  d'une 
famille  qui  nie  semble  représenter  assez  bien  (jucliiues-unes  des 
conditions  de  la  ])Oiirgeoisic  française  contoinporainc.  Mon  père 

était  un  fonctionnaire  de  l'Etat  et  le  fils  d'un  ingénieur  civil, 
lui-même  fils  d'un  cultivateur  de  campagne.  Les  uns  et  les 
autres  venaient  d'une  province  du  centre  de  la  France.  Mais  te 
métier  de  mon  père,  —  il  était  professeur  de  nialhcmatiques, — 

1.  Jult's  Lemaitre,  les  Conlemporctins,  t.  V,  p.  227-229. 
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l'avait  déjà  promené,  lors  de  ma  naissance,  d'une  extrémité  à 
l'autre  du  pays.  Baptisé  à  Amiens,  j  ai  cuminencé  d'apprendre 
à  lire  à  Strasbourg,  pour  faire  mes  premières  études  à  Cler- 
mont  en  Auvergne  et  les  achever  à  Paris...  Ce  déracinement  a 

cette  autre  conséquence  qu'il  croise  de  la  manière  la  plus  dispa- 
rate les  races  encore  si  distinctes  chez  nous  lorsqu'on  regarde 

de  près  les  paysans  de  nos  diverses  provinces.  C'est  ainsi  que 
du  coté  de  ma  mère  je  me  rattache  à  une  famille  lorraine  venue 

d'Alsace,  il  n  y  a  pas  cent  ans,  et  auparavant  d'Allemagne.  Celte 
hérédité  comple.xe  a  quelquefois  ses  avantages.  J'en  ai  surtout 
senti  les  défauts,  je  veux  dire  l'extrême  difficulté  à  mettre 
d'accord  des  tendances  trop  contrastées.  //  y  a  toujours  eu  en 
moi  un  philosophe  et  an  poète  de  la  race  germanique  en  train  de 
se  débattre  contre  une  analyste  de  la  pure  et  lucide  tradition 

latine^.  Peut-être  ai-je  du  à  la  coexistence  de  deux  formes 

d'esprit  si  opposées  ce  goût  d'une  culture  complexe  et  cosmo- 
polite, dont  la  trace  se  trouve  dans  tant  de  mes  pages.  J'ai  cru 

du  moins  concilier  ainsi  les  courants  très  différents  que  je  sen- 
tais jaillir  dans  les  profondeurs  de  ma  nature  intellectuelle 2... 

Il  ne  faut  pas  allacher  trop  d'importance  aux  influences 
ataviques;  il  ne  faut  pas  les  négliger  non  plus  quand  on 

l»eut,  presque  à  coup  sûr,  en  préciser  l'étendue  :  «  Toutes 
vos  racines  héréditaires  plongent  dans  le  granit  sérieux 

de  notre  Vivarais,  »  disait  à  M.  Bourget  E.-M.  de  Vogué 

en  le  recevant  à  l'Académie.  Est-il  téméraire  de  conjecturer 
que  ces  fortes  générations  de  robustes  travailleurs,  dont 

aucune  n'a  prématurément  franchi»  l'étape»,  ont  transmis 
à  l'écrivain,  avec  un  fonds  solide  de  santé  et  même  de  gra- 

vité morale,  de  laborieuses  habitudes  de  claire  raison  ana- 

lytique et  positive,  et  quelques-uns  des  goûts  et  des  modes 

1.  On  pourrait  dire,  et  on  a  dit  la  tnùmc  chose  de  Taine.  «  Taine, 
a  écrit  avec  profondeur  Emile  Boutiny,  avait  une  imagination  ger- 

manique administrée  et  exploitée  par  une  raison  latine.  »  Celte  res- 
semblance mentale  est  certainement  entrée  pour  (luehiuc  chose  dans 

le  culte  que  .M.  Bourget  a  de  tout  temps  professé  pour  Taine  et  dans 

l'affection  que  Taine  témoignait  à  M.  Bourget.  —  Voyez  aussi  dans 
l'étude  sur  Amicl  (Nouveaux  Essais  de  psychologie)  le  chapitre  sur  l'In- 
Jluence  germanique. 

2.  Lettre  autobiographique,  etc.,  p.  4-5. 
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de  pensée  qui  sont  le  propre  de  l'esprit  classique  ̂ 1  De  sa 

mère,  qu'il  n'a  guère  connue,  et  dont  ini  beau  sonnet  des 
Aveux,  Mortuœi,  évoque  la  douce  sensibilité  rêveuse  et 

triste,  et  volontiers  un  peu  mystique,  il  tiendrait  sans 

doute  ce  qu'il  y  a  en  lui  de  nervosité,  d'inquiétude  morale 

et  religieuse,  d'aplilude  métaphysique,  d'imagination 
constructive,  de  poésie  enfin  et  de  poésie  romantique. 

Un  autre  trait  essentiel,  et  qui,  je  crois,  nous  l'ait  ton- 

clicr  du  doigt  jusqu'au  fond  môme  de  cette  organisation 

d'artiste,  est  à  relever  dans  ces  trop  courtes  pages  d'auto- 
biographie psychologique  : 

Autant  que  Ton  peut  se  connaître  soi-même,  je  crois  que  ma 
faculté  maîtresse,  comme  disait  mon  vénéré  maître,  M.  Taine,  a 

toujours  été  Vima(jinolion  des  senlimenls.  Médiocrement  doué 

pour  l'évocation  des  formes,  j'ai  de  la  peine  à  me  rappeler  avec 
exactitude  un  endroit,  un  tableau,  une  statue.  Je  serais  embar- 

rassé de  dire  la  couleur  des  yeux  et  des  cheveux  d'une  personne 
que  l'aurais  vue  seulement  deux  ou  trois  fois.  En  revanche,  le 
souvenir  des  plus  légères  émotions  demeure  si  vivant  dans  ma 

mémoire  que  fai  la  puissance  de  les  ressentir,  pour  ainsi  dire 
à  nouveau  avec  toute  leur  douceur  et  toute  leur  amertume,  môme 

quand  il  s'agitdejoies  ou  de  douleurs  aus?i  loi  niai  nés,  par  exemple, 
que  celles  de  mes  premiers  jours  de  collège.  Il  mest  impossible 

aussi  de  m'intéresser  à  quelqu'un,  sans  me  figurer  avec  une 
intensité  presque  égale  à  celle  de  mes  souvenirs  personnels,  ses 

1.  Voici,  sur  le  père  de  M.  Bourget,  un  iiUéressant  témoignage 

que  j'emprunte  à  VAnnuaire  des  anciens  élèves  de  l'École  normale,  année 
1888,  p.  34  :  "  En  entrant  à  rKcole  normale,  en  1842,  Bourgot  ai)por- 

tait  un  fonds  d'éludés  solides,  une  ijrande  ardeur  au  travail,  un  esprit 
net,  avide  de  rigueur.  »  Justin  Bourget  a  beaucoup  publié.  On  lui  doit 

d'importants  travaux  relatifs  à  la  mécanique  céleste  et  à  la  physique 
malliémati<iue.  Né  à  Savas,  dans  l'Ardcclie,  il  mourut  en  1887,  rec- teur de  r.\cadémie  de  Clcrmont. 

«  Tout  homme  reste  du  pays  où  il  a  ses  morls,  surtout  lorsque  cet 

amalgame  d'une  race  et  d'une  lerre  a  duré  pendant  des  siècles!  Ça 
été  le  cas  pour  mes  modestes  aïeux,  dont  les  uns,  simples  cultiva- 

teurs, les  autres  st)l(l;ilsou  petits  ofiiciers,  on  bien  n'ont  jamais  quille 
leur  village,  ou  sont  revenus  y  dormir  leur  dernier  sonuneil.  "  (Allo- 
culion  iirononcée  le  3  février  1908,  au  banquet  de  la  Sociélé  des 
Ardéchois  à  Paris.) 

2.  Œuvres  de  Peut  Bounjel,  Poésies,  1870-1882,  éd.  bemerre,  p.  292., 
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façons  de  sentir,  ses  goûts  et  ses  dégoûts,  ses  plaisirs  et  ses  cha- 

grins... C'est  ce  doa  (jui  me  semble  avoir  fait  de  moi  un  écri- 
vain '... 

C'est  ce  don,  en  tout  cas,  qui  explique  l'intérêt  passionné 

avec  lequel,  drs  l'Age  de  cinq  ou  six  ans,  l'enfant  lisait 
Shakespeare  et  Waller  Scott;  les  chroniques  de  la  Guerre 

des  Deux-Roses  le  ravissaient.  En  même  temps,  le  goût 

d'écrire  s'éveillait  en  lui.  A  six  ans,  il  commençait  un 
i-  «  grand  ouvrage  qui  devait  renfermer  un  tableau  complet 

des  bètes  d'Auvergne  et  l'histoire  de  ses  promenades  à 

leur  recherche-  ».  L'ouvrage  ne  fut  pas  achevé,  mais  de 
ces  promenades,  et  des  impressions  de  nature  qu'elles 
déposèrent  dans  l'âme  de  l'enfant  nous  devons  avoir  un 

écho  dans  les  belles  pages  descri[)tives  du  Disciple,  l'un  des 
livres  où  M.  Bourget,  je  crois,  a  mis  le  plus  de  lui-même. 

Kt  l'on  se  rappelle  aussi,  dans  la  Préface  de  ce  môme  Dis- 
ciple, l'enthousiaste  éloge  de  la  bourgeoisie  française  : 

«  Ah  !  la  brave  classe  moyenne,  la  solide  et  vaillante  bour- 
geoisie que  possède  encore  la  France!...  »  Nul  doute  que 

nous  n'ayons  là  comme  le  résidu  de  l'expérience  sociale  de 
ces  années  juvéniles,  dans  ce  milieu  simple,  laborieux, 

strictement  attaché  à  la  minutie,  méritoire  parfois  jusqu'à 

l'héroïsme,  des  humbles  devoirs  quotidiens. 
<(  Bon  élève,  sans  rien  de  saillant,  avec  une  infériorité  mar- 

quée sur  ses  propres  forces,  quand  il  s'agissait  d'un  examen 
ou  d'une  composition  importante  »,  l'enfant,  qui  vivait 

beaucoup  en   lui-même,  souffrit  infiniment  de  l'internat, 

1.  Même  disposition  encore  chez  ïaine  :  «  Pour  mon  compte,  je 

n'ai  qu'à  un  degré  ordinaire  la  mémoire  des  formes,  à  un  degré  un 
peu  plus  élevé  celle  des  couleurs...,  La  seule  chose  qui,  en  moi,  se 

reproduise  intacte  et  entière,  c'est  la  nuance  précise  d'émotion,  âpre, 
tendre,  étrange,  douce  ou  triste,  qui  jadis  a  suivi  ou  accompagné  la 
sensation  e.xlérieure  et  corporelle;  je  puis  renouveler  ainsi  mes  peines 

et  mes  plaisirs  les  plus  compliqués  et  les  plus  délicats...  »  (De  l'Intelligence, 
3"  édition,  t.  1,  p.  78-79). 

2.  Lettre  autobiographique,  p.  5.  —  Cf.  aussi  la  Lettre  de  M.  Bourget 
dans  la  Revue  des  Revues,  mars  1904.  J'y  relève  celle  indication  : 
•  Ma  précocité,  si  précocité  il  y  a,  s'arrôlait  à  ces  deux  points  :  le 
goût  d'écrire  et  celui  de  lire  des  ouvrages  d'imaginalion,  » 
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(loiil  il  (lovail  pins  Inrd  drnoiiccr  les  vicos  socrctsavcc  une 

virulence  singulière  '.  «  Dans  les  deux  lycées,  nous  dit-il,  où 
je  jiassai  celle  première  partie  de  ma  jeunesse,  à  Clermont 

d'abord,  puis  à  Paris,  la  discipline  n'existait  guère  et  la  sur- 
veillance de  nos  lectures  était  si  superficielle  que  nous 

vivions  ilans  la  familiarité  des  ouvrages  les  plus  difficiles  à 
bien  comprendre  pour  de  très  jeunes  intelligences.  A  quinze 
ans,  mes  camarades  et  moi  nous  savions  par  cœur  les  deux 

volumes  de  vers  d'Alfred  de  Musset,  nous  avions  dévoré  tous 
les  romans  de  Balzac  et  ceux  de  Stendhal,  Madrjw^ /ioi'ary 

et  les  F/ears  du  ma/.  »  Joignons-y  Taine  et  Renan,  un  peu 

plus  tard  sans  doute,  puis  Barbey  d'Aurevilly,  et  peut-être 
surtout  Gœthe.  Après  Shakespeare  et  Walter  Scott,  voilà  les 
inspirateurs  de  cette  jeune  pensée,  voilà  les  maîtres  dont 

les  Essais  de  psychologie  nous  diront  bientôt  la  persistante 

inlluence.  Les  inconvénients  d'une  pareille  intoxication 
livresque,  quand  elle  est  ainsi  prématurée,  sont  de  plus 

d'un  genre.  Ne  parlons  pas  des  inconvénients  moraux  qui 

sont  réels,  cjuoi  qu'on  en  puisse  dire.  La  brusque  invasion 
dans  un  cerveau  d'adolescent  saris  défense  de  tous  ces 

livres  modernes,  où  tant  d'éléments  troubles  et  malsains 
se  mêlent  aux  idées  bienfaisantes,  peut  fausser  à  tout  jamais 

sa  conception  du  monde  et  de  la  vie. 

Le  vrai  danger  de  ces  lectures,  —  écrit  à  ce  propos  M.  Bour- 

get,  —  était  dans  la  précocité  de  désenchantement  qu'elles  ris- 
quaient de  nous  donner  et  dans  le  déséquilibre  intérieur  qui 

devait  en  résulter.  Réellement  innocents  et  naïfs,  nous  ne  pou- 

vions manquer  d'être  dé^rientés  par  cette  initiation  anticipée 
aux  dessous  cruels  ou  violents  du  monde.  Pour  ma  part,  et 

dominé  que  j'étais  par  celte  imagination  qui  sans  doute  nie 
rendait  les  analyses  des  maîtres  trop  vivantes,  je  commençai 

d'entrer  dans  une  sorte  de  désarroi  intérieur  aussi  insuppor- 
table qu'indéfinissable.  Ma  personnalité  véritable  sembla  s'éva- 

nouir pour  moi  et  se  disperser  dans  celle  des  auteurs  que  je 

m'étais  assimilés  si  voracement.  Oui  étais-je?  Qu'ainiais-jc?  Que 
.  voulais-jc?  Que  croyaisje?  Aujourdiuii  et  à  la  distance  des 

1.  Voyez  notarameat  Un  crime  d'amour,  cli.  ii. 



M.   PALI.   BOURG  ET.  2-47 

nnnées,  je  la  distingue  bien  celte  personnalité  réelle  de  celle 

que  je  me  façonnais  tour  à  tour  d'après  les  descriptions  des 
livros.  Mais,  sur  le  moment,  cette  distinction  était  impossible 

pour  moi  à  établir  et  même  à  concevoir  '... 

«  Que  croyais-jc?  »  A  une  enfance  qui  avait  clé  très 
pieuse  succéda  apparemment  une  longue  période  non  pas 

ilinipiété.  ni  même  d'incrédulité  proprement  dite,  mais 
dincorliludc  et  de  trouble  que  certaines  pages  de  la  con- 
Irssion  du  «  disciple  »  doivent  nous  rendre  assez  exacte- 
inent  :  «  Un  esprit  de  doute  grandissait  en  moi  sur  la  valeur 
intellectuelle  des  croyances  catlioliques.  Cette  défiance  fut 

alimentée  par  une  espèce  d'ami>ition  naïve  qui  me  faisait 
souliaiter,  avec  une  ardeur  incroyable,  d'être  aussi  intelli- 

gent que  les  plus  intelligents,  de  ne  pas  végéter  parmi 

ceux  du  second  ordre  -.  »  Je  serais  bien  étonné  que  ce  ne 

fût  pas  là  la  transcription  très  fidèle  d'un  état  d'esprit  per- sonnel. 

Et  ce  fut  dans  ces  dispositions  d'esprit  et  d'Ame   que 

1.  Lettre  autobiograpliique,  p.  8-9.  — .ailleurs,  dans  une  Préface  écrite 
pour  un  livre  posthume  de  Pierre  Girard,  VAccalmie  (Paris,  Société 

d'édition  du  Livre  à  l'auteur,  1902),  M.  Bourget  revient  avec  force  sur 
les  défauts  d'esprit  que  présente  presque  toujours  «  l'adolescent 
moderne,  tel  que  l'éducation  du  lycée  le  façonne  »  :  «  La  révélation 
anticipée  et  tout  intellectuelle  de  1  univers  sentimental  ne  lui  permet 

pour  ainsi  dire  pas  d'attendre  son  cœur.  •  (p.  vu). 
2.  Le  Disciple,  éd.  originale.  Lemorre,  1889,  p.  122.  —  M.  Bourgct, 

on  le  sait,  a  commencé  en  1900  la  publication  d'une  édition  défini- 
tive de  ses  Œuvres  complètes,  à  la  librairie  Pion  :  neuf  volumes  de 

celle  édition  in-8  sont  actuellement  publiés.  Le  te.xte  en  a  été  soigneu- 
sement revu  et  corrigé,  et  la  comparaison  entre  le  texte  primitif  et 

le  texte  définitif  est,  —  nous  eu  donnerons  quelques  exemples,  — 
fort  intéressante  et  instructive.  Ces  corrections  pourraient  se  grouper 
sous  trois  chefs  principaux  :  corrections  de  style,  corrections  doctri- 

nales et  corrections...  de  chasteté,  comme  disait  spirituellement 

Lamartine  en  parlant  de  sa  Chute  d'un  ange.  Le  principal  intérêt  de 
ces  «  essais  d'histoire  morale  contemporaine  •  résidant  peut-être  dans 
le  scrupule  avec  lequel  nous  essayons  de  nous  conformer  à  la  chro- 

nologie et  de  suivre  dans  le  développement  de  leur  personnalité  et  de 
leur  œuvre  les  écrivains  que  nous  étudions,  nous  renverrons  tou- 

jours, sauf  e.\ception  voulue,  aux  éditions  originales  des  œuvres  de 
M.  Bourget. 
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raiiiiéo  lei'riljle  vint  surprendre  le  futur  rcrivaiii  de  la 

Barricade  :  il  n'avait  pas  dix-huit  ans.  Ce  furent  «  les  heures 
les  plus  cruelles  de  sa  jeunesse,  celles  où  il  eut,  adolescent, 
presque  enfant,  une  trop  précoce  révélation  de  la  férocitû 

de  la  vie  '  ».  Comme  pour  bien  d'autres  jeunes  hommes  de 
sa  Efénération,  réljraulement  moral  fut  profond  en  lui. 
Que  de  fois,  dans  son  œuvre,  le  souvenir  des  sombres  jours 

reparaît,  avec  son  cortège  de  visions  désolantes  ou 

funèbres,  avec  l'idée,  aussi  vibrante  qu'alors,  du  «  grand 
devoir  du  relèvement  de  la  Patrie  ».  Ou'on  se  rappelle 
Pendant  la  balaille  (Reconimencemenls),  le  Père  Theuriot  [les 

Cousins  d'Adolphe),  et  la  Préface  du  Disciple,  «  à  un  jeune 
homme  »  :  «  Tu  n'as  plus,  toi,  pour  te  soutenir,  la  vision 
des  cavaliers  prussiens  galopant  victorieux  entre  les  peu- 

pliers de  la  terre  natale.  Et  de  l'horrible  guerre  civile  tu 
ne  connais  guère  que  la  ruine  pittoresque  de  la  Cour  des 

Comptes...  Nous  autres,  nous  n'avons  jamais  pu  considérer 
que  la  paix  de  71  eût  tout  réglé  pour  toujours  2,  »  Ces 
images  et  ces  pensées  sont  de  celles  qui  mettent  un  pli  de 
tristesse  indélébile  sur  le  front. 

Hélas!  pour  résoudre  les  questions  vitales  qui  s'impo- 
saient à  cette  jeunesse  anxieuse,  la  génération  précédente, 

il  faut  bien  l'avouer,  ne  lui  avait  pas  légué  de  bien  fermes 
principes,  ni  de  bien  encourageantes  perspectives.  Les 

Origines  de  Taine  ne  seraient  pas  ce  qu'elles  sont  dans 
l'histoire  de  la  pensée  contemporaine,  si  elles  n'expri- 

maient avant  tout  l'effort,  presque  tragique,  d'un  puissant 
et  généreux  esprit  pour  réagir  contre  une  partie  de  son 

œuvre,   contre  lui-môme,    pour    tâcher   de    trouver    un 

1.  Pendant  la  Balaille  {Recommencements,  Pion,  in-16,  p.  249). 
2.  Le  Disciple,  éd.  originale.  Préface,  p.  vi.  —  Dans  les  Sensations 

d'Italie  (édition  définitive,  iii-lG,  Pion,  p.  324),  l'écrivain  nous  parle 
du  «  claquem(Mit  des  fusillades  (ju'il  entendait  sur  Paris  du  fond  de 
son  collège  au  mois  de  mai  1871  »  :  ■•  Ali!  jamais  je  ne  l'oublierai!  » 
s'écrio-t-il.  —  Voyez  aussi,  dans  Vlntermihliaire  des  cherclicurs  et  des 
curieux  du  30  octobre  l'JiO,  une  lettre  de  M.  Bourget,  datée  du  27  mai 
1871,  et  adressée  avec  des  vers  à  Agar  :  la  lettre  et  les  vers  du  jeune 
poète  sont  comme  «  un  cri  de  son  cœur  épouvanté  ». 
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romrtk  au  malaise  moral  et  social  (ju'il  sentait  grandir 
aiilonr  de  lui.  Dans  les  premières  pages  de  l'Echéance, 
M.  liourget  a  rendu  avec  une  rare  force  de  pénél ration  et 
de  style  ce  malaise  qui  fut  celui  de  toute  sa  génération. 

«  Foi  absolue  à  la  science  »,  croyance  au  «  dogme  de  la 

nécessité  »,  tel  était  le  premier  article  du  credo  qu'elle  héri- 
tait de  Taine  et  de  Renan. 

Pour  (les  jeunes  gens,  de  telles  hypothèses  ne  dégageaient 

qu'un  principe  de  négation  et  de  pessimisme,  et  cela,  précisé- 
mont  à  l'heure  où  les  désastres  de  la  guerre  et  de  la  Commune 
venaient  de  frapper  si  durement  la  patrie  et  d'imposer  à  nos 
consciences  l'évidence  du  devoir  social,  l'obligation  de  l'effort 
utile  et  direct...  Nous  voyions,  d'un  côté,  la  France  atteinte 
profondément.  Nous  sentions  la  responsabilité  qui  nous  incom- 

bait dans  sa  déchéance  ou  son  relèvement  prochains.  Sous 

l'impression  de  celle  crise,  nous  voulions  agir.  De  l'autre  côté, 
une  doctrine  désespérante,  imprégnée  du  déterminisme  le 
plus  nihiliste,  nous  décourageait  par  avance.  Le  divorce  était 
complet  entre  notre  inlelligence  et  noire  sensibilité.  La  plupart 

d'entre  nous,  s'ils  veulent  bien  revenir  en  arrière,  reconnaîtront 
que  l'œuvre  de  leur  jeunesse  fut  de  réduire  une  conlradiction  dont 
quelques-uns  souffrent  encore  *... 

C'est  le  propre  des  contradictions  de  ce  genre  de  ne  pas 
se  réduire  en  un  jour  :  il  y  faut  le  temps,  il  y  faut  l'expé- 

rience de  la  vie,  il  y  faut  la  réflexion  solitaire,  il  y  faut 

surtout  une  bonne  volonté  toujours  en  éveil  et  toujours 
tendue.  La  bonne  volonté,  dans  le  cas  de  M.  Bourget,  ne 

devait  jamais  faire  défaut.  Mais  d'abord,  il  fallait  vivre; 
il  fallait  découvrir  sa  voie,  et  trouver  un  utile  emploi  de 

son  activitié.  Né  écrivain,  et  écrivain  d'imagination,  soit 

qu'il  déférât  au  vœu  d'une  famille,  éprise,  comme  toutes 
les  familles,  de  régularité  et  d'ordre  établi,  soit  qu'il 
voulût  essayer  ses  forces  en  divers  sens  et  se  donner  une 

solide  et  complète  culture,  soit  qu'il  fût  tout  simplement 
très  indécis,  nous  le  voyons  en  1872  passer  brillamment 
une  licence,  puis  suivre  assidûment  un  cours  de  philologie 

1.  Drames  de  famille,  p.  3-5.  Cf.  la  Préface  des  Pages  choisies 
d'E.-M.  de  Vogué. 
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grecque  à  lllrolo  des  Haulcs-Etudes,  puis  conimcnror,  à 
rcxcni|tlc  tk'  Saiiite-Bonv(\  des  éludes  de  niédeciuc.  Aucun 
de  ces  essais  ne  sera  perdu  pour  le  futur  critique  et  roman- 

cier. Mais  enfin  les  Lettres  l'emportèrent  sur  les  exigences 
familiales.  Ayant  «  dû,  pour  suffire  à  ses  besoins,  accepter 

le  pénible  métier  de  professeur  libre  »,  compagnon  de 

chaîne  de  rîrunetiére  à  l'institution  Lelarge,  il  fréquente, 
à  ses  heures  de  liberté,  les  jeunes  cénacles,  collabore  à 

leurs  recueils  éphémères,  la  Renaissance,  la  Revue  indépen- 
dante, la  République  des  Lettres,  la  Vie  littéraire.  Dans  ce 

milieu  très  artificiel  et  tout  livresque,  il  risquait  de  bien 

apprendre  son  métier  d'écrivain,  mais  de  désapprendre  la 
vie.  «  Je  voulais  composer  des  romans,  at-il  dit  plus  tard, 

et  je  n'avais  rien  observé;  des  vers,  et  je  n'avais  rien 
senti.  »  Parmi  «  ces  aimables  compagnons  qui  laissaient 
insatisfaite  la  partie  la  plus  intime  de  son  intelligence... 

dès  lors  beaucoup  plus  préoccupé  d'analyse  que  de  style, 

et  de  psychologie  que  d'esthétique,  »  il  «  s'étiolait  •  ».  Il 
écrivait  cependant;  il  écrivait  des  articles  de  critique, 

quelques  nouvelles;  il  écrivait,  ou  du  moins  il  pidîliait 

surtout  des  vers.  C'est  comme  poète  que  M.  Paul  Bourget 
s'est  d'abord  fait  connaître  en  librairie. 

Ce  n'est  pas  un  très  grand  poète  que  celui  qui  a  signé 
les  trois  recueils  intitulés  la  Vie  inquiète  (1875),  Edel  (1878), 

les  Aveux  (1882),  —  et  Dieu  veuille,  quand  elles  paraîtront, 

que  les  Nostalgiques  nous  démentent-!  —  Mais  c'est  un 
fin,  subtil  et  joli  poète.  Il  a  le  souffle  un  peu  court,  et  son 

inspiration  ne  laisse  pas  d'être  parfois  quelque  peu  labo- 
rieuse. Mais  les  vers  devrai  poète  jaillissent  souvent  de  sa 

plume  : 

Nul  n'adora  peut-être  avec  plus  d'espérance 
L'âme  de  notre  obscur  et  mystique  univers'... 

1.  L'Echéance  {Drames  de  famille,  p.  8,  i3). 
2.  Quelques  pièces  des  Nostalgiques  ont  paru  dans  la  Revue  des 

deux  iMondes  du  15  décembre  1894.  —  D'autres  sonnets  tirés  sans 
doute  du  même  recueil,  ont  paru  dans  la  Nouvelle  Revue  du  15  fé- 

vrier 1887  et  dans  la  Revue  de  Paris  du  15  juin  1895. 
3.  Poésies  (1872-1876),  éd.  actuelle,  petit  in-16,  Lemerre;  Remords 
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Sous  les  rosiers,  au  bord  des  flots  calmes  et  bleus, 
Dont  le  bruit  apaisé  semble  un  cliant  merveilleux, 

A  l'heure  où  le  grand  soleil  tombe  '... 

Il  y  a  de  plus  dans  ces  deux  volumes  nombre  de  pièces 

qui,  de  toute  éternité,  semblent  destinées  à  ligurer  dans 

les  anthologies  :  Sur  la  Falaise  : 

Les  papillons  bleus,  les  papillons  blancs 
Sur  les  prés  mouillés  et  les  blés  tremblants 

Vont  battant  des  ailes. 

C'est  sous  le  soleil  un  frémissement 

Qui  fait  s'incliner  les  fleurs  doucement 
Sur  leurs  tiges  frôles-. 

Nuit  d'été  : 

0  nuit,  o  douce  nuit  d'été,  qui  viens  à  nous 
Parmi  les  foins  coupés,  et  sous  la  lune  rose, 
Tu  dis  aux  amoureux  de  se  mettre  à  genoux. 
Et  sur  leur  front  brûlant  un  souffle  frais  se  pose  ̂ ! 

ou  encore,  dans  Edel,  cette  charmante  nouvelle  en  vers  qui 

est  peut-être  l'œuvre  la  plus  originale  de  M.  Bourget  poète, 
la  délicieuse  élégie  qui  commence  par  : 

Plus  tard,  quand,  exilé  loin  de  vous,  chère  aimée*.., 

ou  encore,  dans  les  Aveux,  la  si  jolie  Romance  : 

Voici  juste  un  an,  jour  pour  jour»... 

ou  celle-ci  encore 

La  Mort  viendra,  compagne  douce  et  tendre  6... 

Ces  vers  ne  sont  pas  seulement  d'un  poète  :  ils  sont  d'un 
artiste  qui  a  étudié,  de  près,  en  amoureux  des  vers,  mais 

aussi  en  technicien,  les  poètes  anciens  et  modernes,  et  qui 

dans  Favcnir,  p.  24.  —  L'édition  originale  {la  Vie  inquiète,  éd.  Lemerre, 
1875,  in-lG,  p.  31)  porte  : 

«  Nui  n'élreiijnit  peut-être...  » 
1.  Id.,  ibid.,  George  Ancelys,  p.  192. 
2.  Id.,  ibid.,  p.  9. 
3.  Poésies  (1876-1882),  éd.  Lemerre  actuelle,  p,  223. 
4.  Id.,  ibid.,  p.  49-.53. 
5. /d.,  ibid.,  p.  169-170. 
6.  Id.,  ibid..  Romance,  p.  287-288. 
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s'est  elTorcé  île  leur  ravir  et  de  s'assimiler  leurs  secrets  ou 

leurs  procédés  :  témoin,  par  exemple,  celte  strophe  d'une 
pièce  de  la  Vie  inquiète,  A  Maurice  Douchor,  qu'on  pourrait 
croire  échappée  d'un  recueil  de  Ronsard  : 

Là,  ton  rêve  s'en  allait 
Au  volet 

Doucement  battre  de  l'aile, 
Et  lonf^ueinent  tu  sonnais 

Des  sonnets 

Doux-sonnants  et  faits  pour  elle  '... 

Et  la  suite,  qui  n'est  ni  moins  jolie,  ni  moins  significative  : 
Je  veux  lire  aujourd'hui  les  sonnets  de  Ronsard, 

dit  ailleurs  le  poète  2,  imitant  un  sonnet  célèbre.  Mais  les 
vieux  auteurs  français  ne  sont  pas  les  seuls  dont  il  se  soit 
inspiré.  Une  étude  détaillée  sur  M.  Bourget  poète  devrai/t 
tenir  grand  compte  des  sources  étrangères,  et  surtout 

anglaises,  auxquelles  il  a  puisé.  Les  lakistes,  Keats,  Swin- 
hurne,  surtout  peut-être  Shelley,  ont  été 
modèles,  et  il  a  fait  passer  quelque  chose 

vers.  Et  enfin,  il  s'est  nourri  de  tous  les  poètes  français 
contemporains  dont  la  sensibilité  maladive  ou  souffrante, 
la  tristesse  pensive  lui  rendaient  comme  un  écho  agrandi 
de  sa  propre  nature  :  Musset,  Vigny  et  Leconte  de  Liste, 

parmi  les  grands,  Sainte-Beuve,  Baudelaire,  Coppée,  Sully 
Prudhomme,  parmi  les  autres,  —  Sully  surtout, 

Le  délicat  Sully  qui  fit  les  Solitudes^, 

Sully,  «  ce  rêveur  adorable  dont  les  vers  ont  le  charme 

d'un  regard  et  d'une  voix,  un  regard  où  passent  des  larmes, 
une  voix  où  fiolte  un  soupir*  ».  Dans  un  article  à  propos 

des  Aveux,  Scherer  en  rattachait  l'auteur  à  Baudelaire  ^,  et 

1.  Poésies  (1872-1876),  éd.  actuelle,  p.  141. 
2.  Poésies  (187fi-1882),  éd.  actuelle.  En  lisant  Ronsard,  p.  204. 
3.  Poésies  (1872-1870),  éd.  actuelle.  Après  une  lecture  de  Sully  Pru^ 

dhoinme,  p.  34. 
4.  Études  et  Portraits,  éd.  originale,  t.  I,  p.  232. 
5.  Edmond  Scherer,  Études  sur  la  littérature  contemporaine,  t.  VIII, 

Baudelaire  et  le  Baudelairisme,  p.  85-93  (septembre  1882). 

!S,  iveais,  owia- 
;é  souvent  ses 
d'eux  dans  ses 



M.   PAUL   BOURG  ET.  253 

l'enveloppait  dans  uno  virnlciifo  diatribe  sur  le  «  baudc- 
lairismo  •.  A  propos  de  son  jtreniier  recueil,  Hrunelière 

apparentait  le  poète  à  Coppée  et  à  Sully  Prudlionime ', 

C'est  au  total  Sully  Prudhomnie  qu'il  rappelle  le  mieux, 
—  un  Sully  Prudhomme  plus  artiste  peut-être,  mais  moins 
simple,  moins  profondément  ému  et  moins  personnel.  Le 

«  frisson  nouveau  »  qui  se  communique  aux  parties  les 
plus  intimes  de  notre  sensibilité  quand  nous  lisons  le  poète 
de  la  Vie  intérieure,  nous  ne  le  retrouvons  plus  guère  quand 

nous  lisons  le  poète  de  la  Vie  inquiète.  C'est  qu'il  y  a  trop 

de  livres  entre  ce  dernier  et  nous;  il  a  sur  la  sienne  grefl'é 

trop  de  personnalités  diverses.  11  l'a  du  reste  reconnu  lui- 
même  très  ingénument  plus  tard  :  «  En  feuilletant,  nous 

dit-il,  le  premier  volume  de  mes  poésies,  composé  dans  la 
période  qui  suivit  ma  sortie  du  collège,  je  retrouve  la  trace 

de  cette  curieuse  maladie.  Il  n'est  pas  de  pièce  de  ce  recueil 
qui  ne  soit  à  la  fois  sincère  et  artificielle,  pas  une  qui  n'ait 
été  sentie,  et  pas  une  qui  corresponde  à  une  réalité  simple 

et  nue  '-.  » 

Et  c'est  ce  qui  nous  dispense  de  rechercher  à  travers  ces 

poésies  l'état  exact  des  sentiments  et  des  idées  du  poêle. 
Qu'y  a-t-il  de  vrai,  de  réel  et  de  vécu,  dans  ces  Débauches  et 
dans  ces  Spleens,  dans  cette  Nostalgie  de  la  Croix,  dans  cette 

«  tristesse  athée  »  dont  il  nous  parle?  Il  serait  bien  témé- 
raire et  sans  doute  un  peu  vain,  de  vouloir  le  démêler  à 

tout  prix.  Ce  qu'on  entrevoit  de  plus  clair  parmi  tous  ces 
«  aveux  »,  c'est  qu'ils  sont  l'œuvre  d'une  âme  troublée  et 
inquiète.  La  Vie  inquiète!  Ce  titre  d'un  de  ses  recueils  sym- 

1.  F.  Brunclière,  la  Poésie  inlimc  (Revue  des  Deux  Moiiùcs  du 
15  aoùl  1875). 

2.  Lettre  autobiographique,  etc.,  p.  9.  —  Dans  une  très  intéressante 

Préface  qu'il  a  ocrito  pour  un  livre  do  Léon  Clndel,  le  Deuxième  Mys- 
tère de  l'Incarnation.  Paris.  Rouvpyre  et  Blond,  1S8.3,  in-lG,  M.  Bourpet 

a  bien  montré  la  nécessité,  et,  au  total,  le  bénéfice  de  ces  imitations 

juvéniles  :  «  L'artiste,  en  elTet,  coniinem-e  et  il  doit  commencer  [lar 
des  (puvres  d'imilalion  et  de  volonté,  dans  les(|uelles  il  brise  cl  ren- 

force les  muscles  de  son  esprit,  comme  un  frymnaste  fait  les  muscles 
de  son  corps...  »  (p.  xn). 
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bolise,  ce  me  semble,  avec  beaucoup  de  justesse,  Tinspira- 
tion  générale  qui  a  dicté  les  vers  de  M.  Bourget.  Relisons 

aussi  la  dernière  pièce  des  Aveux,  qui  est  éloquente  et  qui 

est  belle,  et  où  la  sincérité  d'accent  me  parait  indéniable, 
elle  est  intitulée  :  ConfUeor. 

Le  fantôme  est  venu  île  la  trenliéinc  année. 

Ses  doigts  vont  s'entr'ouvrir  pour  nie  |irenilre  la  main, 
La  fleur  de  ma  jeunesse  est  à  demi-fanée, 

Et  l'ombre  du  tombeau  grandit  sur  mon  chemin. 
Le  Fantôme  me  dit  avec  ses  lèvres  blanches  : 

•■  Quas-tu  fait  de  tes  jours  passés,  homme  mortel? 

«  Ils  ne  reviendront  plus  t'oiïrir  leurs  vertes  branches. 
«  Qu"as-tu  cueilli  sur  eux  dans  la  fraîcheur  du  ciel?  • 

—  «  Fantôme,  j'ai  vécu  comme  vivent  les  hommes; 
•  J'ai  fait  un  peu  de  bien,  j'ai  fait  beaucoup  de  mal. 
«  Il  est  dur  aux  songeurs,  le  siècle  dont  nous  sommes. 

«  Pourtant,  j'ai  préservé  mon  intime  Idéal!...  » 

Le  Fantôme  me  dit  :  «  Où  donc  est  ton  ouvrage?  • 
Et  je  lui  montre  alors  mon  rêve  intérieur, 

Trésor  que  j'ai  sauvé  de  plus  d'un  noir  naufrage, 
—  Et  ces  vers  de  jeune  homme  où  j'ai  mis  tout  mon  cœur. 

Oui!  tout  entier:  espoirs  heureux,  légers  caprices; 
Coupables  passions,  spleenétique  rancœur, 

J'ai  tout  dit  à  ces  vers,  tendres  et  sûrs  complices. 
Qu'ils  témoignent  pour  moi.  Fantôme,  et  pour  ce  cœur! 

Que  leur  sincérité,  juge  d'en  haut,  te  touche. 
Et,  comme  aux  temps  lointains  des  rèvos  nimbés  d'or, 
Pardonne,  en  écoutant  s'échapper  de  leur  bouche 
Ce  cri  d'un  cœur  resté  chrclien  :  Con/ileor^  ! 

Le  poète  ne  dit  pas  tout  :  ces  dix  années  de  rêveries  et 

d'efforts  poétiques  ont  été  plus  fécondes  qu'il  ne  pense. 
D'abord,  il  a  pris  place,  non  loin  de  Sainte-Beuve  et  de 
Baudelaire,  parmi  les  poetx  minores  de  notre  âge.  Et  puis, 

comme  tous  ceux  qui  ont  écrit  beaucoup  de  vers,  —  tous, 
sauf  Sully  Priidhomme,  —  il  a  appris  à  bien  écrire  en 

1.  Poésies  (1870-1882).  Épilogue.  —  Le  texte  de  l'édition  originale 
est  un  peu  différent  : 

Quo  leur  sincérité,  Jiigo  cruel  to  touclie... 
Co  cri  du  grand  pardon  chrétien  :  Confiteor... 

(Les  Aveiix,  Lemerre,  188-2,  in-16,  p.  200.) 
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prose;  il  a  assoupli  son  instrument,  il  s'est  rendu  maître 
de  tous  ses  moyens  d'expression  ;  à  ciseler  ses  vers,  il  a  pris 

l'habitude  et  gardé  le  goût  des  phrases  habilement  rythmées, 
dos  heureuses  alliances  de  mots,  des  fines  trouvailles  ver- 

bales, des  formules  ingénieuses,  concises,  originales,  des 

images  saisissantes,  bref,  de  tout  ce  qui  est  la  vie  du  style 
et  donne  au  véritable  écrivain  sa  valeur  propre.  Et  enfin, 
son  imagination  et  sa  sensibilité  même  se  sont  affinées, 

enrichies,  et  par  le  progrès  de  l'âge  comme  par  celui  de  la 
culture,  elles  ont  senti  croître  leurs  ressources  intérieures; 

elles  sont  mûres  pour  s'appliquer  maintenant  à  des  objets 
plus  impersonnels.  Dans  tout  ce  qu'écrira  désormais 
M.  Bourget,  —  critique,  notes  de  voyage,  romans,  nou- 

velles, théâtre  même,  — on  reconnaîtra  l'élégant  et  inquiet 
poète  des  Aveux. 

II 

Dans  un  article  sur  Sardou,  qu'il  na  point  recueilli  en 
volume,  M.  Bourget  porle  des  «  fortes  qualités  acquises 

dans  la  lutte  et  du  légitime  orgueil  d'avoir  gagné  le  terrible 
pari  que  tout  homme  de  lettres  jeune  et  pauvre  fait  avec 

soi-même,  pari  dont  il  est  à  la  fois  le  joueur  et  l'enjeu.  »  * 

Ce  pari,  il  fut  un  moment  sur  le  point  de  croire  qu'il  l'avait 
perdu.  Ses  vers  n'avaient  pas  eu  très  grand  succès.  D'autre 
part,  la  discipline  presque  exclusivement  livresque  à 

laquelle  il  s'était  soumis  depuis  son  adolescence  portait 
ses  fruits  naturels. 

Étant  donné  les  vices  d'esprit  dont  je  .souffrais  déjà,  elle  me 
fut  si  continûment  funeste  qu'en  1880,  c'est-à-dire  tout  voisin  de 
ma  trentième  année,  j'en  étais  encore  à  me  demander  quelle 
formule  de  poème  ou  de  roman  devait  être  adoptée.  L'espèce  de 
conte  parisien  que  j'ai  intitulé  Edel  traduit  d'une  manière  assez 
e.vacte  cette  crise  d'où  j'allais  sortir,  éveillé  précisément  par 
l'insuccès  absolu  de  cette  tentative^. 

1.  Article  sur  le  Daniel  Rachat  de  Sardou  dans  la  lievuc  des  Deux 

Mondes  du  1"  février  1880. 

2.  M.  Bourget  s'exagère  à  lui-même  cet  insuccès.  J'ai  recueilli  de 
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Voyant  en  eiïet  l'âge  venir  et  ma  destinée  littéraire  si  incer- 
taine, j'éprouvai  à  cette  époque  un  accès  d'irrémédiable  déses- 

poir, et  je  me  mis  à  chercher  la  cause  ou  les  causes  de  cet  avor- 
lement  constant  de  mes  efforts,  depuis  déjà  dix  années  que  je 

m'appliquais  à  écrire.  Cette  cause,  je  crus  la  trouver  —  où  elle 
était  en  effet  —  dans  cette  sorte  d'intoxication  littéraire  qui 
m'avait  empêché  de  vivre  ma  vie  à  moi,  do  me  façonnor  des 
goûts  à  moi,  de  sentir  par  moi-même  enfin.  Réfléchissanl  à  ce 

fait,  il  me  sembla  que  mon  mal  ne  m'était  point  particulier.  Je 
reconnus  que  beaucoup  de  contemporains,  troublés  du  morne 

trouble,  avaient  pareillement  demandé  aux  livres  d'être  des  édu- 
cateurs de  leur  sensibilité.  Obligé  d'avouer  par  ma  propre 

expérience  que  cette  façon  de  comprendre  les  Lettres  était  le 

principe  de  bien  des  misères,  j'y  aperçus  pourtant  autre  chose 
qu'un  caprice  ou  qu'une  déformation.  La  facticité  de  cette  exis- 

tence n'avait  pas  été  complète,  puisque  cette  intoxication  litté- 
raire avait  été  toute  moderne,  et  qu'aucun  auteur  ne  m'avait 

dominé  à  ce  point  qui  ne  fût  contemporain.  Si  les  livres  de  ces 

auteurs  avaient  eu  sur  moi  une  influence  si  profonde,  c'est  qu'ils 
avaient  correspondu  à  des  besoins  de  ma  pensée  et  de  mon  cœur 
inconnus  de  moi-même.  Ces  écrivains  avaient  été  des  hommes  de 
ce  temps,  avec  toutes  les  passions,  toutes  les  joies  et  toutes  les 
douleurs  des  hommes  de  ce  temps.  Derrière  leur  œuvre,  et  der- 

rière l'influence  exercée  sur  moi  par  cette  œuvre,  qu'y  avait-il, 
sinon  l'époque  tout  entière?  J'entrevis  la  possibilité  de  déga- 

ger la  Vie  de  cet  amas  de  littérature,  et  /entrepris  d'esquisser 
un  portrait  moral  de  ma  génération  à  travers  les  livres  dont 

j'avais  été  le  plus  profondement  touché.  Les  Essais  et  les  A^ou- 
veaux  Essais  de  psychologie  contemporaine  ont  été  composés  avec 

cette  idée  [Lettre  autobiographique,  elc  ,  p.  10-H]. 

11  l'allail  citer  tout  entière  cette  page  capitale  d'autobio- 
graphie intellectuelle  :  elle  nous  donne  la  clef  de  tout  le 

développement  ultérieur  do  l'écrivain.  Des  livres,  il  va 
progressivement  marcher  vers  la  vie.  Pour  échapper  à  son 

moi,  il  va  se  réfugier  dans  l'impersonnel.  Et,  pour  com- 
mencer, co  poète  intime  va  se  faire  criliqiic. 

curieux  lêinoignages  louchant  ;i  l'action  cxorcée  par  Edcl  sur  i.i  jcu- 
nosse  d'alors.  «  Edel,  poème  charmant  et  distingué  que  ne  parvient 
pas  a  déparer  une  préface  trop  amltilieusc.  >■  (J.  Lcmaîlrc,  lievuc  hlruc, 
9  août  1879.) 
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Critique,  à  vrai  dire,  il  l'avait  toujours  été;  il  l'avait  été, 
—  k'I  jadis  Sainte-Beuve,  —  jusque  dans  ses  vers.  Et  il 

l'est  toujours  demeuré,  jusque  dans  le  roman  peut-être,  et 
en  tout  cas  dans  les  articles  même  les  plus  courts  et  les 

plus  hâtifs  qu'il  a  depuis  trente  ans  publiés.  Pour  qui  sait 
lire,  M.  Bourget  est  un  critique  de  race,  et  il  n'eût  tenu 

qu'à  lui  de  marquer  dans  ce  genre  sa  place  aussi  fortement 

qu'un  Montégut,  un  Tainc  ou  un  Brunetiére,  pour  ne  parler 
ici  que  des  morts.  Les  vrais  critiques  se  reconnaissent  à 

ceci  :  sur  un  auteur  ou  sur  un  sujet  qui  vous  est  familier 

vous  apprennent-ils  quelque  chose  que  vous  ne  saviez  pas? 

Vous  font-ils  voir  surtout  des  choses  que  vous  n'aviez  pas 
vues,  et  qui  y  sont  en  effet?  Éveillent-ils  en  vous  des 
impressions  dont  vous  aurez  à  tenir  compte  désormais  pour 
apprécier  cet  auteur  ou  ce  livre,  et  qui  entreront  comme 
élément  dans  le  jugement  que  vous  aurez  à  en  porter?  Si 

oui,  n'en  doutez  pas,  l'article  est  bon  et  «  fait  de  main  d'ou- 

vrier »  ;  vous  êtes  en  présence  d'un  véritable  critique,  et  vous 
pouvez,  sinon  vous  fier  toujours,  du  moins  attat^her 
quelque  prix  à  ses  opinions.  Tel  est  exactement  le  cas  de 

M.  Bourget.  Qu'on  veuille  bien  relire  les  articles  que  de 
1879  à  1886  il  a  donnés  au  Parlement,  au  Journal  des  Débats, 
à  la  Nouvelle  Revue,  et  dont  il  a  recueilli  un  certain  nombre 

dans  ses  Études  et  Portraits  :  il  n'en  est  aucun  qui  ne  fît  le 
plus  honneur  à  un  critique  de  profession.  On  peut  ne  pas  être 

entièrement  de  l'avis  de  l'écrivain  sur  Chateaubriand  ou  sur 

Barbey  d'Aurevilly  :  il  serait  imprudent,  même  pour  le 
contredire  sur  ces  divers  sujets,  de  ne  pas  s'enquérir 
de  sa  manière  de  voir;  il  serait  plus  imprudent  encore, 

sur  Pascal  et  sur  Vigny,  sur  Rivarol  et  sur  Lamartine,  sur 
Victor  Hugo  et  sur  George  Sand,  de  formuler  un  jugement 

d'ensemble,  sans  avoir  médité  au  préalable  les  courtes, 
mais  fécondes  études  que  M.  Bourget  a  consacrées  à  ces 

penseurs  ou  à  ces  poètes.  S'il  m'est  permis  d'apporter  ici 
un  témoignage  personnel,  je  dois  beaucoup  pour  ma  part 

à  l'article  que,  dès  1879,  M.  Bourget  écrivait  sur  l'auteur 
des  Pensées,  et  je  suis  bien  sûr  que  les  «  pascalisants  »  qui 

17 
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oui  lu  cet  article  n'aiironl  aucune  peine  à  me  comprendre. 
Qu'on  fasse  mieux  encore.  Qu'on  lise,  —  à  défaut  des  feuil- 

letons dramatiques  que  pendant  trois  ans,  de  1880  à  1883, 

M.  Bourget  a  donnés  au  Globe  et  au  Parlement,  et  qu'il  n'a 

pas  recueillis  en  volume,  —  qu'on  lise  les  trois  ou  (piatrc 
chroniques  théâtrales  que,  vers  la  même  époque,  1880,  il  a 

signées  dans  la  Revue  des  Deux  Mondes.  Qu'on  y  lise  surtout 

encore,  puisque  son  auteur  semble  l'avoir  oublié,  le  pre- 
mier article  que  M.  Hourget  ail  publié  dans  celle  même 

Revue,  sur  le  Roman  réallsle  et  le  Roman  piéliste,  et  qui,  fond 
et  forme,  est  si  remarquable.  Cet  article  est  daté  de  1873. 

Qu'un  écrivain  de  moins  de  vingt  et  un  ans  puisse,  en  un 

sujet  si  délicat  et  si  complexe,  faire  preuve  d'un  jugement 
si  mûr,  d'un  sentiment  si  vif  des  nuances  littéraires  et 

morales,  d'une  pénétration  psychologique  et  philosophi(pic 
si  rare,  d'une  décision  de  pensée  si  ferme,  d'une  entente 

si  complète  de  la  composition  et  du  style,  c'est  de  quoi 
étonner  tous  ceux  qui  savent  juger  des  «  ouvrages  de  l'es- 

prit )'.  Il  était  évident  pour  ceux-là  qu'un  critique  de  pre- 
mier ordre  nous  était  né. 

La  suite  ne  devait  pas  démentir  ces  heureuses  promesses. 

Quand  M.  Bourget  n'eût  écrit  que  les  quelques  articles 
qu'il  a  cru  devoir  jusquici  réunir  en  volumes,  son  anivre 

compterait  dans  l'histoire  de  la  critique  contemporaine, 
infiniment  plus  que  celle  de  tant  d'autres  critiques  profes- 

sionnels qui  se  croient  tenus  de  nous  livrer  leurs  impres- 
sions ou  leurs  jugements  sur  les  livres  du  jour.  A  cet 

égard,  il  a  des  dons  aussi  rares  que  précieux.  Dabord,  un 

style  «  direct  et  vibrant  »,  poétique  môme,  et  qui  tranche 
heureusement  sur  les  banalités  scolastiques,  les  formules 

toutes  faites,  la  grise  rhétorique  qui,  des  bancs  du  collège, 

a  envahi  tant  de  bureaux  de  rédaction.  11  y  a  des  compa- 
raisons ou  des  images  qui  font  mieux  comprendre  un 

talent  que  les  définitions  abstraites  les  plus  ingénieuses  : 

«  Les  bergers  de  la  fable  coupaient  au  bord  d'un  lac  le 

roseau  où  ils  taillaient  leur  llûte;  on  dirait  que  N'igny  a 
(•ou[)é,  lui.  pour  iiioiluler  ses  mélodies  plaintives, un  roseau 
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pensant,  —  coninie  celui  dont  parle  Pascal,  —  et  quoi 

d'étonnant  si  notre  cœur  défaille  à  écouter  le  soupir  idéal 
que  son  souffle  arrache  à  cet  instrument  de  rêve?  »  Il  y  a 
beaucoup  lie  phrases  de  cette  valeur  dans  les  articles  de 

M.  Paul  Bourget.  11  a  de  plus,  —  et  cela  se  sent  à  toutes 
les  lignes,  —  une  vaste  et  solide  culture  non  seuleuR'nt 
littéraire,  mais  historique,  et  philosophique,  et  scientifique 
même  qui,  à  chaque  instant,  lui  fournit  ou  lui  suggère  des 

rapi)rochements  curieux,  des  impressions  originales,  et 
qui  donne  à  ses  moindres  pages  une  plénitude,  une  lar- 

geur d'horizon,  dont  je  ne  sais  pas  beaucoup  d'exemples. 
Dautre  part,  et  surtout,  nous  n'avons  pas  seulement  affaire 
en  lui  à  un  esprit  qui  sait,  mais  à  un  esprit  qui  pense.  11  ne 

s'est  pas  contenté  de  lire  Pascal  et  Kant,  Spinoza  et  Spen- 
cer; il  a  réfléchi  pour  son  compte  aux  problèmes  posés 

par  Pascal  et  par  Spencer;  il  s'est  fait  une  opinion  person- 
nelle sur  les  solutions  que  ces  problèmes  sont  aujourd'hui 

susceptil)les  de  recevoir.  De  là  toutes  les  vues  générales 

d'esthétique  et  de  psychologie,  de  métaphysique  et  de 
morale  qui  sont  répandues  dans  ses  divers  articles,  vues 

qui,  parfois  même,  —  voyez  dans  les  Éludes  et  Portraits  les 
études  intitulées  Science  et  Poésie,  Réjlexions  sur  Varl  du 

théâtre,  —  s'organisent  d'elles-mêmes  en  ingénieuses 
théories,  subtilement  et  fortement  déduites,  et  d'où  il  serait 
assez  facile  de  dégager  toute  une  philosophie  véritable.  De 

là  cette  profondeur  qu'atteint  si  rarement  la  critique 
purement  littéraire,  et  qui,  avant  les  études  de  M.  Bourget, 
caractérisait  déjà  celles  de  Taine.  Dès  1880,  M.  Bourget 
apercevait  avec  une  parfaite  netteté  les  vraies  limite!^  de  la 

science,  et  déjà  il  en  dénonçait,  —  il  prononçait  le  mot,  — 

«  la  banqueroute  »  :  «  Je  n'ignore  pas,  écrivait-il,  que  la 
science  recèle  un  fonds  incurable  de  pessimisme,  ei  qu'une 
banqueroute  est  le  dernier  mot  de  cet  immense  espoir  de  notre 

génération,  —  banqueroute  dès  aujourd'hui  certaine  pour  ceux 
qui  ont  mesuré  Vabime  de  cette  formait;  :  l'Inconnaissable  '  ».  Cet 

1.  Études  et   Portraits,  éd.   originale,  in-16,    188!).   Lcmcrre,   t.   I, 
p.  202  (.Science  et  Poésie,  1880). 
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abîme,  l'auteur  des  Noies  d'esthétique  l'a  mesuré.  11  a  lu, 
depuis  peu  sans  doute  ',  les  Premiers  principes  de  Spencer; 

il  y  a  trouvt''  le  ferme  principe  qui  lui  permettra  «  de  mettre 
en  accord  le  déterminisme  iiilellectuel  et  rnclion  civique  », 
cette  féconde  théorie  de  Vlnconnaissahle,  qui  «  remplit  », 
comme  eût  dit  Pascal,  «  tous  les  besoins  »  de  notre 
nature,  et  par  laquelle  se  réconcilient  les  exierences  de  la 

raison  scientifique  la  plus  sévère  et  les  aspirations  les  plus 

impérieuses  d'  «  un  cœur  resté  chrétien  ".C'est  cette  philo- 

sophie sous-jacente  qui  va  faire  désormais  l'unité  intérieure 
des  écrits  de  M.  Bourget;  et  c'est  elle,  dont  les  conclusions, 
de  plus  en  plus  nettement  formulées,  vont  apparaître  avec 
une  vigueur  croissante  dans  la  suite  de  ses  œuvres. 
Un  dernier  trait  caractérise  les  études  critiques  de 

M.  Bourget.  Lui-même  nous  le  signale  en  ces  termes  dans 
rAvant-Proi)OS  de  ses  Études  et  Porlrnils  :  «  Leur  véritable 
unité,  nous  dit-il,  réside  tout  entière  dans  une  méthode 

d'analyse  psychologique  appliquée  tour  à  tour  à  des  talents 
d'écrivains,  à  des  problèmes  d'esthétique  générale,  à  des 
impressions  de  voyages  et  à  des  sensations  variées  de  nature 

ou  d'art-  ».  M.  Bourget  critique  est,  en  effet,  essentielle- 

d.  Les  Premiers  principes  sont  de  1862;  ils  ont  été  traduits  ponr  la  pre- 
mière fois  en  français  par  Gazelles  en  1871  :  ce  fut  sans  doute  (pielques 

années  plus  tard  que  M.  Bourget  en  (it  la  découverte.  Il  le  dit  en  termes 
très  nets  dans  une  lettre  à  Charles  flitter  datée  du  13  mai  1902  et  bien 

intéressante  :  «  Le  début  des  Premiers  principes  de  Spencer  enfer- 

mait ce  développement.  C'est  de  là  que  je  suis  parti  en  1878  pour 
arriver  à  mes  conceptions  actuelles.  »  (Ctiarles  liillcr,  ses  amis  et  ses 
maîtres,  Fischbaclier,  191 1,  p.  290.)  —  Voyez  encore,  dans  la  Revue  des 
Peux  Mondes  du  l"'  mars  1880,  ce  curieux  passage  de  M.  I^ourjret  sur 
le  Daniel  Pochât  de  Sardou  :  «  .\u  risque  de  passer  pour  pédant,  je 
renverrai  M.  Sardou  à  la  profession  de  foi  religieuse  que  le  positiviste 
le  plus  autorisé  de  ce  temps-ci,  M.  Herbert  Spencer,  n  mise  au  début 
de  son  grand  ouvrage  :  les  Premiers  Principes.  M.  Sardou  y  verra  que, 
de  toutes  les  négations,  la  négation  moderne  est  précisément  celle 
qui  respecte  le  plus  la  variété  infinie  des  croyances,  précisément 
parce  que,  rangeant  les  solutions  sur  les  premiers  problèmes  dans  la 

catégorie  de  «  l'inconnaissable  »,  elle  ne  se  reconnaît  en  aucune 
manière  le  droit  de  combattre  aucune  de  celles  que  l'imagination 
suggère  au.x  lldéles  des  diverses  religions.  • 

2.  Études  et  Portraits,  édition  originale,  p.  I  ;  cet  .\vant-Propos  n'a 
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meut  un  psytliologiic,  cl  son  dessein  et  sa  manière  l'ap- 
pellent exactement  la  manière  de  Taine,  dont  il  est  lliéri- 

tier  direct  et  le  plus  fidèle  disciple.  La  filiation  des 

méthodes  et  des  points  île  vue  est  déjà  très  aj)|)arente 
dans  les  Eludes  et  Porlrails;  elle  est  plus  visible  encore  dans 

les  Essais  de  psychologie  conleniporaiiie.  Il  est  lemps  d'en 

venir  à  ce  livre,  l'un  de  ceux  qui  ont  le  [tins  forlement 
marciué  dans  la  mêlée  des  idées  de  ce  temps. 

Los  Essais  de  psychologie  renferment  dix  éludes  sur  Bau- 
delaire, Renan,  Flaubert,  Stendhal,  Taine,  Dumas  (ils, 

Tourguénef,  Lecontc  de  Liste,  Amiel  et  les  Goncourt;  ces 
éludes  ont  paru  successivement  de  1881  à  1885,  dans  la 

Nouvelle  Revue.  L'écrivain  nous  a  dit  lui-même  tout  à  1  heure 

l'origine  intérieure  de  cette  vaste  enquête  sur  les  auteurs 
modernes  auxquels  il  était  personnellement  le  plus  rede- 

vable. Il  les  considérait  non  pas  précisément  comme  des 
auteurs,  mais  comme  des  hommes,  je  veux  dire  comme  des 

éducateurs  d'âme.  Partant  de  ce  principe,  emprunlé  à 
Taine,  que«  la  littérature  est  une  psychologie  vivante  », 
il  envisageait  leur  œuvre  à  tous,  non  pas  comme  un  effort 

ou  une  réussite  d'art,  mais  comme  l'expression  d'un  (cer- 

tain état  d'esprit  et  d'Ame  qu'il  s'agissait  d'analyser  et  de 
définir.  Distinguant  «  le  point  de  vue  plus  désintéresse  du 

psychologue  »  du  point  de  vue  de  l'artiste  et  de  celui  du 
philosophe,  il  disait  : 

Le  psychologue  ne  s'inquiète  guère  du  bien  et  du  nml,Jornuilcs 
mal  définies  qui  supposent  une  métaphysique  tout  entière.  Il  se 
défie  du  mot  Beauté...  Son  œuvre,  à  lui,  est  de  déuionler, 

pièce  à  pièce,  le  rouage  compliqué  de  nos  associations  d'idées. 
A  son  regard  de  curieux,  qui  va  recueillant  tous  les  indices  sur 

notre  mécanisme  intérieur,  le  rôle  de  l'œuvre  d'art  est  douhle. 
D'abord  elle  exprime  une  sensibilité  particulière.  Puis  elle  est  une 
éducalrice  de  sensibilité,  la  plus  importante  dans  les  âges  comme 

le  nôtre,  où  l'action  diminuée,  les  doctrines  indécises,  riiérédité 
nerveuse  laissent  un  plus  grand  nondjre  dhoinmes  se  ramasser 

pas  été  conservé  dans  l'édilion  dclinilive  (l'iuii,  iii-8,  l'.)!IO),  ([iii  r.  iHé très  remaniée. 
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sur  cux-niênics  et  raffiner  leur  être.  Non  seulement,  en  effet, 
cette  œuvre  résume  des  façons  originales  et  nouvelles  de  goûter 

le  Iionlieur  et  la  douleur  que  les  nécessités  de  l'époque  ont 
élalioréos,  mais  encore  elle  devient  un  point  de  départ  nouveau 
pour  les  hommes  nouveaux.  Elle  les  révèle  à  eux-mêmes.  FAle 
leur  accouche  le  cœur.  Ils  découvrent,  j>ar  lexpérience  de  leurs 

artistes,  dans  quelle  nuance  et  jusqu'à  quel  degré  ils  peuvent 
jouir  et  soulTrir  '... 

On  ne  saurait  être  plus  net.  Avec  cette  vigueur  frappante 
et  entrante  de  formule  qui  lui  est  particulière,  M.  Bourgct 
nous  délînit  à  merveille  le  point  de  vue  qui  va  être  le  sien 

dans  «  cette  suite  d'études  sans  conclusion-  ».  Point  de  vue 
de  psychologue,  point  de  vue,  —  il  le  croit  du  moins,  —  de 

simple  curieux  et  de  pur  dilettante.  Ces  dix  «écrivains  qui  ont 
vécu,  et  ont  produit  presque  tous  entre  1830  et  1880,  ont 
exercé  une  forte  action  sur  les  jeunes  gens  qui  eurent  vingt 

ans  vers  1870;  transportons-les  donc,  vivants  ou  morts,  sur 

la  table  d'anatomie.  Comment  leur  âme  était-elle  construite? 
Ouelleétait  la  nature  propre,  la  qualité  particulière  de  leur 

sensibilité?  Quels  sentiments  originaux  ont-ils  ressentis,  et, 

par  l'intermédiaire  de  leur  œuvre,  ont-ils  propagés  et 
légués  à  ceux  qui  les  ont  suivis  dans  l'existence?  Que  ces 
sentiments  soient  naturels  ou  factices,  nobles  ou  bas,  sains 

ou  morbides,  bons  ou  mauvais,  il  n'importe;  la  question 
n'est  point  là  ;  il  s'agit  desavoir  uniquement  avec  préci- 

sion quels  ils  sont.  Et  c'est  à  la  seule  solution  de  ce  seul 

problème  que  le  psychologue  doit  employer  tout  ce  qu'il 
y  a  en  lui  de  finesse  d'analyse,  de  pénétration  ou  de  divi- 

nation morale,  de  goût  littéraire,  de  subtilité  ou  de  force 

de  pensée,  de  talent  de  style.  S'il  y  réussit,  il  aura  tracé  le 
portrait  moral  de  près  de  deux  générations  successives, 

i.  J'emprunte  ces  lifrnes,  qui  auront,  pour  la  plupart  des  locleurs, 
la  saveur  de  l'inédit,  puisque  M.  Dourpct  ne  les  a  pas  recueillies, 
aux  quelques  pag-cs  (rintroduclion  dont  il  a  fait  précéder  dans  la 
Nouvelle  lievue  du  15  novembre  1881  le  premier  article  de  la  série  des 
Essais  de  psychologie  contemporaine,  —  sur  Charles  Baudelaire,  —  et 

qu'il  a  intitulées  :  De  la  critique  psycholofiiquc  (p.  399-400). 
2.  Id.,  ibid..  p.  400. 
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puisque  la  seconde  commence  toujours  par  être  le  rellet 

ou  l'écho  de  la  première. 
M.  Paul  Bourget,  lui,  y  a  pleinement  réussi.  Toutes  les 

qualités  que  ses  œuvres  précédentes  nous  avaient  succes- 
sivement révélées,  il  les  a  manifestées  et  déployées  dans 

ses  Essais  de  psychologie  avec  une  aisance  heureuse,  un 

éclat  d'éloquence  et  une  puissance  de  concentration  qui 
emportèrent  sur-le-champ  l'adhésion  ravie  de  presque  tous 
ceux  qui  lui  résistaient  encore.  Oui,  je  le  sais,  —  et 

Scherer  le  lui  a  jadis  assez,  et  d'ailleurs  un  [)eu  inintelli- 
eemment  reproché,  —  l'influence  de  Taine,  de  ses  pro- 
ci'dés  d'analyse,  de  ses  formules  même,  y  est  encore  trop 
sensible.  Mais  que  de  pnges  profondes,  fortes,  vibrantes 

où  Taine  n'est  pour  rien!  Et  il  n'est  pas  jusqu'à  la  concep- 
tion et  à  l'exécution  du  livre,  qui,  avec  tout  ce  qu'elles 

devaient  à  Taine,  ne  différassent  assez  profondément  des 

Essais  de  critique  et  d'histoire  et  de  Vllistoire  de  la  litléralure 
anglaise.  M.  Bourget  est  un  disciple,  je  le  veux  bien,  mais 

un  disciple  singulièrement  indépendant  et  original.  Il  n'a 
voulu  faire,  comme  le  maître,  que  delà  critique  psycholo- 

gique; et  il  en  a  fait.  .Mais  il  a  fait  autre  chose  aussi.  11  a 
en  réalité  inventé  un  nouveau  genre  de  critique  :  une 

Critique  que  j'oserai  appeler,  quitte  à  m'expliquer  bien 
vite,  la  critique  confessionnelle.  Non  pas,  et  on  l'entend 
bien,  que  je  veuille  assimiler  M.  Bourget  à  ces  critiques, 

comme  il  s'en  trouve,  qui  mesurent  l'estime  qu'ils  se 
croient  tenus  de  professer  pour  tel  ou  tel  écrivain  au  degré 

d'adhésion  de  cet  écrivain  à  leur  propre  credo,  à  leur  façon 
toute  personnelle  de  concevoir  l'orthodoxie.  Je  veux  dire 
que  la  critique,  telle  que  M.  Bourget  la  pratique  dans  les 
Essais,  lui  est  une  occasion  et  un  moyen  de  se  confesser 

en  public  et  de  confesser  les  autres,  de  faire  en  quelque 
sorte  un  triple  examen  de  conscience...  Si  Renan,  par 

exemple,  fait  telle  impression  sur  M.  Bourget,  c'est  d'abord 
que  rame  de  Renan,  telle  qu'elle  transjtaraît  à  travers  ses 
livres,  est  de  telle  ou  telle  qualité,  de  telle  ou  telle  nature. 
Et  le  voilà  confessant  Renan  en  quelque  manière,  essayant 
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(1(!  lire  en  lui,  de  deviner  les  plus  intimes  secrets  de  sa  vie 
morale.  De  môme  les  écrits  de  Hciian  ne  feraient  |)as  telle 

ou  telle  impression  sur  M.  Hourget,  si  sa  sensibilité  et  son 

intelligence  de  lecteur,  à  lui,  M.  Hourgct,  n'étaient  pas 
construites  de  telle  ou  telle  sorte;  et  le  voilà  se  confessant 

à  nous  à  son  tour,  et  nous  laissant  voir  de  lui-même,  de 

ses  goûts  profonds,  de  ses  dispositions  d'esprit  ou  d'âme, 
presque  tout  ce  que  notre  curiosité  peut  légitimement 

souhaiter  d'en  connaître.  Et  enfin  Renan  et  M.  Bourget  ne 
sont  pas  seuls  au  monde  :  ils  appartiennent  tous  deux  à 
deux  générations  successives,  dont  ils  sont  plus  ou  moins 

l'écho  amplifié,  mais  fidèle.  Leur  confession  à  tous  deux  a 
un  côté  impersonnel  et  collectif  qu'on  ne  saurait  négliger. 
Et  voilà  l'auteur  des  Essais  confessant,  si  je  puis  dire,  à 
travers  Renan  et  à  travers  lui-même,  les  contemporains 
de  Renan  et  ses  contemporains  à  lui,  et,  grâce  à  tous  ces 
aveux  recueillis,  combinés  et  interprétés,  arrivant  peu  à 

peu  à  «  tracer  le  tableau  de  l'Ame  française  dans  cette  fin 
de  siècle  qui  prend  parfois  une  noire  couleur  de  fin  de 

monde,  et  parfois  une  rose  couleur  d'aube  nouvelle  ».  Les 

Essais  de  psychologie  contemporaine  sont  la  confession  d'un enfant  du  siècle. 

Confession  très  franche,  extraordinairement  lucide  et 

pourtant  toute  frémissante  encore  d'émotion  personnelle. 
M.  Bourget  se  proposait  de  «rédiger  quelques  documents  » 
pour  le  futur  historien  de  la  vie  morale  en  France  dans  ce 

dernier  demi-siècle.  M.  Bourget  était  trop  modeste;  mais 

ce  qui  est  sûr,  c'est  que  ce  futur  historien  ne  saurait 
négliger  son  témoignage.  Il  trouvera  dans  les  Essais, 
définis  avec  une  justesse,  une  précision  et  une  profondeur 

qu'on  n'a  pas  dépassées,  les  principaux  états  d'âme  et  de 
pensée  qui,  de  ISiiO  à  1880,  ont.  successivement  ou  simul- 

tanément, dominé  la  conscience  française  :  sur  le  dilet- 
tantisme et  sur  le  cosmopolitisme,  sur  la  religion  de  la 

science  et  sur  le  «  décadentisme  »,  sur  l'abus  de  l'esprit 

d'analyse  et  sur  le  réalisme,  sur  le  pessimisme  et  sur  la 
naissance  d'un  nouveau  mysticisme,  on  ne  trouvera  rien 
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de  mieux,  tic  plus  subtil,  de  plus  pénétrant  et  île  plus  ftJit 
tout  ensemble  que  les  analyses  de  M.  Bourgct.  Kt  de  même 

on  peut  parler  autrement  qu'il  n'a  fait  de  Baudelaire  ou 
de  Flaubert,  des  Concourt  ou  de  Stendhal  surtout,  —  ce 

pauvre  homme  et  ce  mince  écrivain  à  qui  est  échue  l'élon- 
nante  fortune  d'être  admiré  en  ce  dernier  demi-siècle 
comme  un  maître  et  un  «  esprit  supérieur  »  par  vingt 
écrivains  (jui  valaient  infiniment  mieux  que  lui  :  mais  un 

critique  digne  de  ce  nom  qui  voudrait  étudier  l'un  quel- 
conque des  dix  «  héros  *  »  des  Essais  de  psychologie  sans 

tenir  compte  des  impressions  et  des  jugements  de 

M.  lîourget,  se  disqualifierait  par  cette  indifférence  même. 

11  n'y  a  de  vrai  critique  que  celui  dont  l'œuvre  s'inscrit 

comme  d'elle-même  en  marge  des  livres  de  ceux  qu'il  a 
étudiés  et  jugés. 

Et  s'il  est  vrai  qu'on  se  juge  soi-même  en  jugeant  les 
autres,  le  témoignage  que  l'auteur  des  Essais  nous  livre 
sur  lui-même  est  peut-être  plus  significatif  encore  que  son 

témoignage  sur  autrui.  Les  Essais  symbolisent  dans  l'his- 
toire morale  de  M.  Bourget  le  moment  exact  où,  tout  en 

rendant  un  dernier  et  enthousiaste  hommage  aux  maîtres 

qui  ont  enchanté  et  nourri  sa  jeunesse,  il  leur  dit,  presque 

à  son  insu,  un  mélancolique  adieu.  L'heure  des  livres  est 
passée;  celle  de  la  vie  personnelle  est  sonnée  enfin.  Et  oui, 

sans  doute,  ces  livres  qu'il  a  trop  aimés,  à  les  relire  tous 

pour  en  exprimer  la  substance  morale,  il  s'en  éprend  une 

fois  encore;  ces  théories  qui  l'ont  trop  séduit,  il  s'en  enivre 
encore  comme  d'un  vin  fumeux  avant  de  les  répudier. 

Souverainement  intelligent,  d'ailleurs,  et  capable  d'entrer 

'  jusqu'au  fond  dans  les  idées  les  plus  diverses  et  les  plus 
subtiles,  de  les  pénétrer  et  de  les  comprendre  mieux 
parfois   que   leurs  inventeurs,  nullement  incapable  enfin 

i.  Je  note  encore  dans  les  pa^es  d'introduction  de  fa  Nouvelle  lievuc 
cette  intéressante'' indication  :  «  H  aurait  fallu,  pour  ùtre  logii^ue, 
commencer  par  le  grand  initiateur  moderne  :  Balzac.  Mais  le  travail 

a  été  fait  par  M.  Taine,  de  telle  façon  qu'il  n'y  a  plus  lieu  d'y revenir.  • 
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d'une  sorte  de  coquetterie  iulellectuellc  et  de  se  donner 
à  lui-nK'-nie  et  aux  autres  comme  la  fête  de  sa  propre 
virtuosité  dialectique,  M.  Bourget  a  pu  exposer  la  dan- 

gereuse théorie  de  la  décadence  ou  celle  du  dilettan- 

tisme avec  tout  l'art  et  l'ingéniosité  nécossairos  pour 
en  paraître  un  fervent  adepte  '.  Mais  allez  au  fond  des 

choses;  lisez  le  livre  d'un  bout  à  l'autre,  en  y  comprenant 
les  Préfaces.  Ce  n'est  ni  un  «  décadent  »,  ni  un  «  dilet- 

tante »,  ni  même  un  simple  «  psychologue  »,  que  celui  qui 

a  écrit  telles  pages  sur  Dumas  moraliste  ou  sur  le  pessi- 

misme de  Tainc.  Le  pessimisme!  C'est  le  mot  qui  lui  vient 
sous  la  plume  quand  il  veut  formuler  les  conclusions  de  sa 

«  minutieuse  et  longue  enquête  »;  c'est  le  fait  général, 
universel  qu'il  rencontre  au  bout  de  toutes  ses  études 
partielles  sur  les  maîtres  et  les  inspirateurs  de  la  pensée 

française  contemporaine.  Nous  sommes  d'ailleurs  en  188;'), 
et  c'est  le  moment  où  l'on  «  découvre  »  Schopenhauer. 

Mais  ce  pessimisme,  le  moraliste  qui  est  en  lui,  et  qui  n'a 
jamais  cessé  d'accompagner  le  psychologue  dans  ses  dé- 

marches, ne  consent  pas  à  s'y  résigner  : 

Qui  prononcera  la  parole  d'avenir  et  de  fécond  labeur  néces- 
saire à  cette  jeunesse  pour  qu'elle  se  mette  à  l'œuvre,  enfin 

guérie  de  cette  incertitude  dont  elle  est  la  victime?  Qui  nous 

rendra  la  divine  vertu  de  la  joie  dans  l'effort  et  de  l'espérance 
dans  la  lutte?...  «  Les  hommes  n'ont  pas  besoin  de  maîtres  pour 
douter.  »  Cette  superbe  phrase  serait  la  condamnation  de  ce 

livre,  qui  est  un  livre  de  recherche  anxieuse,  s'il  n'y  avait  pas, 
dans  le  doute  sincère,  un  principe  de  foi,  comme  il  y  a  un 

principe  de  vérité  dans  toute  erreur  ingénue  '-. 

1.  Les  pages  de  l'étude  sur  Baudelaire,  intitulées  Théorie  de  la  dcca' 
dence,  celles  de  l'étude  sur  Stendlial,  intitulées  le  Cosmopolitisme,  et 
celles  enfin  de  l'étude  sur  Flenan,  intitulées  le  Diletianlismr,  ont  été  très 
profondément  remaniées  —  et  adoucies  —  dans  les  éditions  actuelles 

des  Essais.  Le  texte  de  la  Nouvelle  Revue  n'est  pas  très  diiïérent  de 
celui  de  l'édition  originale.  Cette  «  théorie  de  la  décadence  •  avait 
un  peu  scandalisé  et  inquiété  Taine.  (Cf.  sa  Correspondance,  t.  IV, 
p.  136-130.) 

2.  Noui-caux  Essais  de  psychologie,  éd.  originale,  Préface,  p.  vu. 
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Ce  principe  de  foi  quil  n'avait  point  trouvé  dans  les 

livres,  l'écrivain,  comme  il  ari'ive  toujours  en  pareil  cas, 
le  portail  en  lui. 

111 

Ces  deux  volumes  [des  Essais]  furent  mieu.x  accueillis  du 

public  que  je  ne  l'avais  espéré.  Mes  amis,  entre  autres  M.  Taine, 
dont  l'opinion  avait  pour  moi  tant  de  pri.x,  m'engageaient  à  les 
continuer.  Ils  no  se  rendaient  pas  compte  que  le  point  de  vue 

tout  personnel  auipiol  je  m'étais  mis  pour  exécuter  ces  esquisses 
en  faisait  toute  la  valeur,  'et  que  je  ne  pouvais  appliquer  la 
même  métliode  à  des  auteurs  moins  mêlés  à  ma  propre  éduca- 

tion •.  Ma  raison  me  portait  à  les  écouter,  car  j'avais  vu  pour 
la  première  fois  un  peu  de  succès  récompenser  de  longues 

années  d'efforts.  D'autre  part,  un  instinct,  que  je  ne  pouvais  pas 
dominer,  me  poussait  à  d'autres  tentatives.  Ce  qui  m'avait  inté- 

ressé dans  cette  série  d'essais,  c'avait  été  non  pas  les  écrivains 
eux-mêmes,  mais  les  états  de  l'âme  manifestés  par  ces  écri- 

vains. Or,  ces  étals  de  l'âme,  qu'étaient-ils,  sinon  les  états  de 

certaines  âmes?  De  même  que  j'avais  aperçu  par  <lel;i  des 
livres  des  sentiments  vivants,  par-dessous  des  sentiments 

j'apercevais  ces  âmes  vivantes,  et  le  roman  m'apparaissait 
comme  la  forme  d'art  la  plus  capable  de  les  peindre.  Quel 

roman?  A  l'époque  dont  je  parle...  l'école  des  écrivains  de 
mœurs,  issue  de  Balzac -par  Flaubert,  avait  en  France  à  peu 
près  écarté  de  ce  genre  toute  élude  des  phénomènes  intérieurs. 
Or,  c  était  justement  vers  la  description  de  ces  phénomènes  que 

je  me  sentais  attiré.  Peut-être  y  avait-il  alors  quelque  courage 

à  reprendre  cette  tradition  du  roman  d'analyse  en  plein  triomphe 
du  roman  de  mœurs,  et  quand  les  maîtres  de  cette  dernière 

école  déployaient  une  supériorité  de  talent  incomparable... 

C'est  au  mois  de  mai  de  l'année  188.3  et  dans  une  petite 
chambre  d'Oxford,  tout   près  du  vieux  collège  de  Worcester, 

1.  Cela  est-il  absolument  sur?  S'il  en  était  ainsi,  M.  Bour^-ct  anrnit 
dû  renoncer  à  la  crilique.  Et  il  n'y  a  point  renoncé  ;  et  il  a  fort  bien 
fait  (io  n'y  point  renoncer.  —  Taine  estimait  très  haut  lu  talent  de 
M.  Bour^et.  «  Vous  êtes  philosophe  autant  qu'arlisle  »,  lui  écrivait-il 
(10  mai  1881).  Et  encore,  et  surtout  :  «  Vous  êtes  par  excellence,  à 
raes  yeux  du  moins,  un  philosophe,  je  veux  dire  :  un  généralisateur 
déduclif.  .  (0  février  1885.) 
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hanté  par  l'ombre  de  Thomas  de  Quincey,  que  je  commençai 
d'écrire  mon  premier  roman,  l'Irréparable,  avec  la  même 

plume  qui  venait  d'achever  la  préface  des  Essais  '... 

A  vrai  dire,  ce  n'était  pas  tout  à  fait  là  le  véritable  début 
de  M.  Bonrget  dans  le  genre  romanesque.  Dès  1874,  on 
pouvait  lire  dans  la  Revue  des  Deux  Mondes  une  nouvelle 

signée  de  lui,  Céline  Lacoste,  souvenir  de  la  vie  réelle,  dans 
laquelle  il  ne  serait  pas  très  diflicilc  de  reconnaître  à  divers 

traits,  et  à  sa  manière  même,  l'écrivain  plus  mûr  d'aujour- 
d'hui :  c'est  une  étude  d'âme  féminine  et  l'analyse  d'un 

curieux  cas  de  conscience  religieuse.  Un  peu  plus  lard,  en 

1877,  il  publiait  une  autre  nouvelle,  Jean  Maquenem,  qui 
rappelle  un  peu  la  manière  de  Maupassant.  Vers  la  môme 

époque,  il  composait  son  poème  d'Edel,  qui  est,  à  propre- 
ment parler,  un  petit  roman  en  vers,  —  inspiré  peut-être 

de  VOlivier  de  François  Coppée,  —  et  qui  aurait  méi'ité 

plus  de  succès  qu'il  n'en  a  obtenu.  Mais,  hélas!  qu'ils  sont 
rares,  les  poètes,  même  distingués,  qui,  de  nos  jours, 

atteignent  le  grand  public  !  Ces  divers  essais  nous  attestent 
du  moins,  chez  M.  Bourgct,  tout  à  la  fois  la  précocité  de 
sa  vocation  de  romancier  et  ses  longues  hésitations  avant 

de  s'arrêter  à  une  forme  fixe  du  genre  romanesque.  Mais 
ces  hésitations  mêmes,  ces  tâtonnements  et  ce  long  détour 

à  travers  la  poésie  et  la  critique  n'ont  point  été  perdus 

pour  son  œuvre  future.  D'abord,  à  s'éprouver  en  diverses 
directions,  il  a  pris  plus  nettement  conscience  de  sa  voca- 

tion principale.  Quand,  en  effet,  on  est  artiste,  et  même 

poète,  quand,  par  conséquent,  on  est  comme  hanté  du 
désir  de  créer  de  la  vie  avec  des  mots,  de  faire  lever  et 

marcher  devant  «  les  yeux  de  son  âme  »  des  êtres  fictifs 

et  pourtant  réels  et  vivants;  quand,  d'autre  part,  on  est 
né  psychologue  et  moraliste,  c'est-à-dire  quand  on  se  plaît 

à  démêler  l'ingénieux  mécanisme  de  lame  humaine,  à  phi- 
losopher sur  les  passions  et  les  actions  des  hommes,  — 

on  est  évidemment  comme  prédestiné  à  écrire  ou  des  tra- 

1.  Lettre  autobiographique,  etc.,  p.  11-13. 
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gédios,  on  des  romans,  surtoiif  dos  romans  poiit-(Hrc,  car 

c'est  là  la  rormc  moderne  de  l'ancienne  tragédie.  Kn  second 
lieu,  à  rélléchir  et  à  disserter  snr  les  (euvres  d'autrui, 

M.  Bourget  s'est  fait  du  métier  littéraire  en  général  et 
du  métier  de  romancier  en  particulier  une  conception  très 

méditée  et  très  ferme;  bref,  il  s'est  constitué  unt^  estlié- 

Ihique.  Dès  1873,  on  le  voit  par  l'article  qu'il  puldiait 
sur  le  Roman  rêalisle  et  le  Roinan  piétiste,  elle  s'esquissait 
dans  son  esprit  :  il  condamnait  l'une  et  l'autre  de  ces 
deux  formes,  l'une  au  nom  de  la  vérité  morale,  l'autre  au 

nom  de  la  vérité  artistique,  et  il  rêvait  d'un  art  qui  sût 
respecter  à  la  fois  la  réalité  et  la  moralité.  Onze  ans  plus 
tard,  dans  un  article  intitulé  Réflexions  sur  Varl  du  roman, 

écrit  à  propos  du  Rouge  et  Noir,  et  contemporain  de  ses  pre- 
mières tentatives  romanesques,  il  indique  très  nettement 

la  conception  qui  a  désormais  toutes  ses  préférences  :  il 

s'agit  pour  lui  de  renouveler  le  roman  de  caractères  par 
«  la  mise  en  action  des  grandes  lois  connues  de  l'esprit  ». 
C'est  la  formule  même  de  son  œuvre.  Théorie  et  métier,  il 
est  en  possession  dès  lors  de  tous  ses  moyens.  Quand  il 
débutera  véritablement  dans  le  roman,  il  le  fera  avec  une 

décision  de  pensée,  une  maturité  de  talent  qui  tout  de 

suite  forceront  l'attention  du  public. 

L'Irréparable  est  moins  un  vrai  roman  qu'une  longue 
nouvelle,  une  «  étude  de  jeune  fdle  »,  comme  l'a  intitulée 

l'auteur  :  c'est  l'histoire,  assez  hardie  de  fond  et  de  forme, 
de  la  séduction,  par  un  viveur  sans  scrupule,  d'une  jeune 
fîllo  du  grand  monde.  Elle  fut  bientôt  suivie  d'une  autre 
longue  nouvelle,  une  «  étude  de  femme  »,  celle-là  inti- 

tulée Deuxième  Amour.  Le  succès  de  ces  deux  récits,  qui 
parurent  tm  librairie  au  début  de  1884,  près  de  deu.x 

années  avant  l'îichèvement  des  Nouveaux  Essais  de  psycho- 
logie, semble  avoir  été  assez  vif.  Encouragé  i)ar  l'accueil  du 

public,  M.  13ourget  redoubla.  Cruelle  Énigme  parut  dans  les 
premiers  mois  de  1885  :  ce  furent  ses  véritables  débuts 

de  vrai  romancier.  Brunelière  associait  l'œuvre  nouvelle 
à  Une  vie  de  Maupassant,  qui  venait  aussi  de  paraître   dans 
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un  article,  au  total  fort  élogicux,  sur  /e  Pessimisme  dans  le 

lioman  '.  L'année  suivante  paraissait  Un  Crime  d'amour,  qui 
valut  à  M.  Bourgct,  avec  quelques  critiques  assez  vives, 

.  une  asiende  honorable  publique  d'Edmond  Scherer*.  Le 
jt'une  écrivain  était  désormais  consacré  et  classé  comme 
romancier.  Sans  renoncer  à  la  critique  sous  ses  dilIV-rentes 
formes,  ni  même  entièrement  à  la  poésie,  et  en  cultivant 
volontiers  aussi  le  genre  de  la  nouvelle,  le  roman  devient 

dès  lors,  vingt  ans  durant,  sa  grande  alTaire.  D'année  en 
année  se  succèdent  les  œuvres  et  les  succès.  C'est  André 

Cornélis  (1887);  c'est  Mensonges  (1888);  c'est  le  Disciple  (1889). 
Les  polémiques  s'engagent  sur  son  nom.  Au  poète  méconnu 
d'Edel,  au  critique  parfois  discuté  des  Essais  de  psychologie, 

la  haute  notoriété  est  venue.  En  cinq  ou  six  ans,  il  s'est 
affirmé  l'un  des  maîtres  du  roman  contemporain. 

Un  roman  d'analyse  qui  soit  en  môme  temps  une  œuvre 
morale  et  une  œuvre  d'art  :  telle  est  la  conception  que 
M.  Bourget,leplus  conscient  et  le  plus  volontaire  peut-être 

des  artistes  de  notre  temps,  s'est  délibérément  formée  de 
son  œuvre  de  romancier.  Comment,  dans  ses  premiers 

romans,  l'a-t-il  réalisée?  Comment  a-t-il  réussi  à  y  fondre 

ensemble  ces  trois  éléments  qu'il  se  proposait  de  combiner 
en  des  proportions  harmonieuses  :  la  psychologie,  la  morale 

et  l'art? 

L'art  y  est  très  grand.  M.  Bourget  n'a  pas  été  en  vain  cri- 
tique; il  ne  s'est  pas  en  vain  longtemps  préoccupé,  ainsi 

qu'en  témoignent  tous  ses  articles,  des  problèmes  de 
technique  et  de  facture.  «  C'est  un  métier,  a  dit  La  Bruyère, 
de  faire  un  livre  comme  de  faire  une  pendule.  »  Ce  métier, 

l'auteur  d'André  Cornélis  l'a  étudié  à  fond  dans  les  œuvres 

d'autrui;  il  en  possède  tous  les  secrets.  Et  d'abord,  le  plus 
diflicile  de  tous  peut-être,  et  le  plus  précieux,  la  composi- 

tion.  Cette  qualité,  «  sans  laquelle  il  n'est  pas  de  chef 

1.  Revue  des  Deux  Mondes  du  1"  juillet  1885. 
2.  Edmond  Sc-hercr,  Études  sur  Ut  lilléralure  contemporaine,  t.  X,  Un 

Crime  d'amour,  de  M.  Bourget;  —  cf.  dans  le  même  volume  son  arlieie, 
un  pou  innijrro  et  insuffisant,  sur  André  Cornélis. 
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d'<puvre  accompli'  »,  et  que,  tout  récemment,  ilcélél)rait 
encore  dans  un  bien  remarquable  article  sur  Tolstoï, 

M.  Bourget  la  possède  à  un  degré  qui  aurait  pu  rendre 

jaloux  Brunetière  lui-même.  J'emploie  à  dessein  ce  terme 
de  comparaison  :  M.  Bourget  compose  un  roman  comme 
Brunetière  composait  un  article  ou  une  conférence,  avec  la 
même  sûreté,  avec  le  même  souci  de  la  subordination  des 

détails  à  lenscmble,  avec  le  même  sens  des  «  correspondan- 
ces )),  bref,  avec  la  même  maîtrise  et  la  même  perfection.  Per- 

sonne aujourd'hui  ne  sait  construire  un  roman  comme  lui, 
et  si,  à  cet  égard,  André  Cornélis  et  Mensonges  ne  sont  point 

des  chefs-d'œuvre,  il  faut  sans  doute  renoncera  l'usage  de 
ce  mot.  Le  style  est  peut-être  plus  discutable  :  on  y  relève- 

rait aisément,  surtout  dans  les  premiers  ouvrages,  quelques 
impropriétés,  un  peu  de  recherche,  de  la  préciosité  aussi, 

un  certain  abus  des  termes  abstraits,  et  je  ne  sais  quelle 

lourdeur  puissante,  qui,  d'ailleurs,  n'est  point  sans  charme. 
Mais,  outre  que  les  qualités  livresques  du  style  sont  moins 

nécessaires  qu'on  ne  le  croit  dans  le  roman,  comme  au 
théâtre,  il  faut  reconnaître  que  la  forme,  chez  M.  Bourget, 

est  allée  en  se  simpliliant,  en  s'allégeant,  et  même,  dans 
ses  premiers  essais,  il  serait  facile  de  citer  bien  des  pages 

d'une  finesse  élégante  et  forte,  d'un  éclat  subtil  et  dru  où 
se  reconnaît  l'écrivain  de  race.  Et  enfin,  s'il  est  vrai,  comme 

l'auteur  de  Cruelle  Énigme  l'a  dit  en  tète  de  ce  livre,  que 
u  les  lois  imposées  au  romancier  par  les  diverses  esthé- 

tiques se  ramènent  en  définitive  à  une  seule  :  donner  une 

impression  personnelle  de  la  vie  >■,  et  que  ce  soit  là  le  der- 

nier mot  de  son  art,  et  le  critérium  essentiel  qu'on  doive 
choisir  pour  le  juger,  à  envisager  l'œuvre  de  M.  Bourget  à 
ce  point  de  vue,  il  y  aurait  sans  doute  une  distinction  impor- 

tante à  établir. 

L'art  du  romancier  consiste-t-il  nécessairement,  suivant 

le  mot  célèbre,  à  «  faire  concurrence  à  l'état  civil  »,  à 
créer,  si  je  puis  dire,  de  la  vie  visible  et  tangible,  à  mettre 

1.  Tolstoï  (lÊcho  de  Paris  du  21  novembre  1010). 
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sur  pii'd  (les  |)''i'soniiai?os  vivants  cl  agissants,  dont  le 

soiiveiiii"  et  dont  l'image  concrète  nous  restent  dans 
l'esprit  et  dans  la  mémoire  visuelle,  comme  si  nous  les 
avions  rencontrés  dans  la  réalité?  Dans  ce  cas,  il  faut  bien 

avouer  que  M.  Bourget,  quelque  elTort  qu'il  y  fasse  cons- 
tamment, ne  réussit  pas  toujours,  comme  Balzac,  Maupas- 

sant  ou  Daudet,  à  nous  donner  l'illusion  de  la  réalité  four- 
millante et  trépidante,  à  faire  vivre  en  un  mot  ses  person- 

nages. Il  y  réussit  quelquefois  cependant.  Ses  livres 

fermés,  tous  ses  héros,  j'en  conviens,  ne  surgissent  pas 
devant  nos  yeux,  en  chair  et  en  os,  à  l'appel  de  leur  nom. 
Cet  artiste  qui  nous  a  lui-même  avoué  qu'il  était  «  médio- 

crement doué  pour  l'évocation  des  formes  »,  n'a  probable- 

ment et  ne  communique  à  son  lecteur  qu'une  vision  en 
quelque  sorte  intermittente  des  corps  et  des  gestes.  Mais 

cette  vision,  il  l'a  parfois,  et  il  nous  la  transmet.  Je  revois 

l'héro'ine  de  llrréparable;  je  revois  Jacques  Termonde,  le 
beau-père  assassin  du  douloureux  André  Cornélis,  et  son 

teint  brouillé  de  bile.  Je  revois  l'inoubliable  Desforges,  le 
méthodique,  élégant  et  cynique  protecteur  de  Suzanne 

Moraines.  Même  à  ce  point  de  vue,  peut-être  inférieur,  on 

ne  saurait  donc  dire  que  l'art  de  M.  Bourget  ail  abouti  à 
un  échec. 

Mais  il  en  est  un  autre  où  il  triomphe  vraiment.  La  vie 
du  corps  est  quelque  chose  assurément;  elle  est  peu  de 

chose  en  comparaison  de  la  vie  de  l'Ame,  et  c'est  la  vie  de 

l'iimc  que  M.  Bourget  s'entend  à  nous  décrire.  Il  est  admi- 
rable pour  se  représenter  et  nous  représenter  l'intérieur 

des  âmes,  pour  suivre  dans  toute  l'infinie  complexité  de 
leurs  démarches  intimes  les  idées,  les  sentiments,  les 

émotions  et  les  passions  de  ses  personnages.  Quelque 
complexe  et  obscure  que  soit  la  personnalité  de  ses  héros, 

il  excelle  à  nous  faire  toucher  du  doigt  les  raisons  pro- 

fondes, lointaines,  souvent  insoupçonnées  d'eux-mêmes, de, 
leurs  actions  en  apparence  les  plus  imprévues.  Et  il  met 

tant  d'ingéniosité,  de  souplesse  ondoyante,  de  subtilité 
dialectique,    de    profondeur   et   de   divination   morale   à 
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démêler  ce  luxuriant  écheveau  qu'il  en  arrive  à  nous  l'aire 
trouver  naturels  leurs  actes  à  première  vue  les  plus  inex- 

plicables. Ce  sont  bien  là,  selon  le  mot  de  la  dédicace 

d".l/idre  Cornélis,  des  «  planches  d'anatomie  morale  ».  Ce 
sont  encore  des  «  essais  de  psychologie  contemporaine  », 

mais  dont  l'objet,  au  lieu  d'être  des  Ames  réelles  de  pen- 
seurs ou  de  poètes,  sont  des  Ames,  en  partie  fictives,  de 

mondains  et  de  mondaines  d'aujourd'hui.  Ces  âmes  ne 

sont-elles  pas  d'une  catégorie  sociale  bien  particulière?  Il 

est  possible,  et  l'on  sait  les  trop  faciles  critiques  qu'on  n'a 
pas  manqué,  de  ce  chef,  d'adresser  aux  romans  de 
M.  Bourget.  «  Comme  j'ai  placé,  nous  déclare-l-il  lui-même 
avec  mélancolie,  comme  j'ai  placé  plusieurs  de  ces  études 
dans  le  monde  des  oisifs,  afin  d'avoir  des  «  cas  »  plus 

complets,  puisque  c'est  la  classe  où  les  gens  peuvent  le 

plus  penser  à  leurs  sentiments,  j'ai  dû  subir  tour  à  tour  le 
reproche  de  frivolité,  de  snobisme,  et  même  de  dédain 

envers  les  pauvres  '  !  »  La  réponse  est  topique  :  c'est  exac- 

tement celle  qu'Octave  Feuillet,  —  l'un  des  maîtres  authen- 
tiques de  M.  Bourget,  —  pouvait  faire  à  ceux  qui  déjà  lui 

adressaient  les  mêmes  reproches.  Si  l'on  veut  peindre, 
sous  leur  forme  la  plus  raffinée  et  la  plus  actuelle,  les 

passions  de  l'amour,  force  est  bien  de  prendre  ses  sujets 
dans  le  grand  monde.  Seulement,  est-il  bien  nécessaire  de 

toujours  peindre  les  passions  de  l'amour?  L'amour,  —  ou 

,ce  qu'on  est  convenu  d'appeler  de  ce  nom,  et  qui  n'en  est 

bien  souvent  que  le  contre-pied,  —  l'amour  n'occupe  pas 
dans  la  vie  autant  de  place  que  voudraient  nous  le  faire 

croire  les  poètes  :  il  y  a  autre  chose!  Et  si  l'on  n'accepte 
pas  entièrement  le  mot  célèbre  de  Manzoni  sur  le  danger 

de  ces  peintures  passionnelles,  il  faut  l)icn  reconnaître 

qu'il  y  a  des  manières  plus  ou  moins  dangereuses  de  les 
présenter.  M.  Bourget  a  longtemps  «  soutenu  qu'un  livre 
de  vérité  n'est  jamais  immoral  ^  »,  et,  probablement  sous 

i.  Lettre  autobiographique,  clc,  p.  1». 
2.  Id.,  p.  S. 
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rinlluencc  du  naturalisme  contemporain,  il  a  bien  rare- 
ment reculé  devant  «  certaines  audaces  de  peinture  et  cer- 

taines cruautés  d'analyse  '  ».  N'est-il  pas,  sur  cette  pente 
glissante,  souvent  allé  un  peu  bien  loin?  N'a-t-il  pas,  plus 
d'une  l'ois,  confondu  la  hardiesse  et  la  crudité?  Phèdre  est 

une  œuvre  singulièrement  hardie  :  c'est  une  œuvre  chaste; 
Phèdre,  c'est  la  véritable  «  physiologie  de  l'amour 

moderne  »,  mais  à  l'usage  de  tous  les  lecteurs.  Avouons 

qu'il  n'en  est  pas  ainsi  de  toutes  les  œuvres  de  M.  Bourget  : 
on  ne  se  purifie  pas  toujours  l'imagination  à  les  lire;  ceux 
et  celles,  —  et  ils  sont  légion,  —  qui  ne  lisent  pas  des 
romans  pour  y  trouver  des  idées  en  emporteront  souvent, 

je  le  crains,  des  impressions  troublantes.  Chose  plus  grave 

peut-être  encore  :  l'auteur  de  Mensonges  a  pu,  par  quelques- 
uns  de  ses  tableaux,  donner  aux  étrangers  une  idée  fausse 

de  la  société  française,  et,  comme  il  le  disait  d'un  autre 

romancier,  fournir  d'inexacts  témoignages  «  à  ceux  de  nos 
ennemis  qui  vont  recherchant  partout  dans  notre  littéra- 

ture les  signes  de  notre  décadence  morale  -...  »  Je  n'ai  pas 
à  refaire  ici  le  sermon  que  le  pudique  Edmond  Scherer  a 

prononcé  jadis  contre  l'écrivain  d'Un  Crime  d'amour.  Mais  je 
devais  indiquer  celle  erreur  d'eslhétique,  —  dont  il  est  du 
reste  revenu  depuis,  —  et  qui  est  d'autant  plus  fâcheuse 
qu'elle  a  longtemps  donné  le  change  sur  ses  intentions 
véritables,  et  longtemps  fait  méconnaître  le  moraliste  qui 
veillait  en  lui. 

Car  c'est  bien  un  moraliste  que  le  ferme  et  délié  psycho- 
logue, le  positiviste  sans  illusion  de  Cruelle  Énigme.  Il  ne 

décrit  pas  seulement  avec  vérité  et  avec  profondeur  les 

passions  humaines;  il  les  juge.  «  Ou'il  le  veuille  ou  non, 
a-t-il  écrit  à  propos  de  Feuillet,  tout  conteur  est  un  mora- 

liste. C'est  même  son  honneur  d'être  cela  et  de  faire  réllé- 
chir  profondément  le  lecteur  sur  les  problèmes  que  nousl 
retrouvons   au   fond   de    toute   réflexion    sur  les   autres,] 

1.  Dédicace  d'Un  Crime  d'amour. 
2.  Le  Koman  réaliste  e.l  le  Roman  piétisle  {lievue  des  Deux  Mondes  duj 

15  juillcl  1S73,  II.  io\   iOO). 
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comme  nous  les  rencontrons  dans  notre  propre  conscience 

aussitôt  que  nous  essayons  de  comprendre  et  d"inli'rpr«''ter 
\m  fragment  quelconque  de  la  vie  humaine'.  »  Moraliste, 

M.  Bourget  l'est  dans  toutes  les  acceptions  du  mot.  Il  lest, 
en  ce  sens  que,  selon  la  constante  tradition  des  tragiques 
français  et  étrangers,  il  traite  liabituellenient  des  cas  de 

conscience.  André  Cornélis,  par  exemple,  l'un  des  drames 

les  plus  poignants  que  je  connaisse,  c'est  le  cas  d'tlamlet 
liansposé  dans  notre  société  contemporaine.  Il  l'est 

encore  en  ce  sens  qu'à  chaque  instant  sa  pensée  propre 
sur  les  problèmes  de  l'âme  et  de  la  vie  s'échappe  et  se  for- 

mule en  une  maxime  générale  d'un  vigoureux  relief  et 

d'une  large  portée.  Il  l'est  enfin  et  surtout  par  son  attitude 
intime  en  face  des  désordres  moraux  dont  il  se  fait  le 

consciencieux  narrateur.  Il  en  met  à  nu  sans  pitié  la 

misère  profonde.  L'odieux  égoïsme  qui  fait  le  fond  de  la 
passion  toute-puissante  est  dénoncé  par  lui  avec  une 

rigueur  inflexible.  Il  dira  par  exemple  d'un  de  ses  héros  : 
«  Sa  mère  lui  mettait  son  cœur  saignant  sur  son  chemin, 
et  il  passait  outre  ».  La  triste  animalité  qui  est  à  la  base 

de  presque  tous  les  amours  coupables,  personne  peut-être, 

de  nos  jours,  ne  nous  l'a  fait  plus  vivement  sentir.  Non 

qu'il  intervienne  trop  directement  dans  ses  récits  :  mais  à 
des  mots  qui,  çà  et  là,  lui  échappent,  à  la  profondeur  de 
certaines  analyses,  de  certaines  paroles  et  de  certains 

gestes  de  ses  personnages  qui  ont  comme  un  accent  per- 
sonnel, on  devine  une  pensée  invinciblement  hantée  par 

les  notions  les  plus  fermes  et  les  prescriptions  les  plus 
rigoureuses  de  la  morale  chrétienne.  Un  janséniste  même 

n'est  peut-être  pas  plus  sérieusement  pénétré  que  l'auteur 
de  f Irréparable  de  l'idée  du  péché,  de  la  réalité  de  la  faute 
originelle  et  de  ses  infinies  conséquences.  La  frivolité 

insouciante  d'un  Voltaire  réfutant  les  Pensées  de  Pascal  est 
la  disposition  la  plus  contraire  à  la  sienne.  «  Dans  ce  téné- 

breux univers  de  la  cliute^  »,  il  ne  voit  partout  que  «  cruelles 

1.  Notes   sur  Octave  Feuillet,  h   propos   de   la  Morte,  février    I88G. 
2.  Dernières  lignes  de  Cruelle  Énigme  (édition  définitive). 
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énigmes  »  à  résoudre.  Et  même  les  objections  que  le  ratio- 
nalisme courant  dresse  contre  la  solution  chrétienne  ne 

lui  paraissent  pas  insnrmoutahlos.  Heliscz  là-dessus  le 

curi(nix,  l'émouvant  avaul-dernier  chapitre  d'L'/i  Crime 
d'amour  :  «  Pourquoi  le  mot  de  cette  énigme  de  la  vie, 

indéchiffrable  par  la  raison,  de  l'aveu  même  de  celle 
raison,  ne  serait-il  pas  un  mot  sauveur,  un  mol  qui  répa- 

rerait ruiiivorsolle  détresse  d'ici-bas?...  Il  apercevait  le 
grand.  Tunique  problème  de  la  vie  humaine,  et  que  la 

religion  seule  résout,  celui  de  savoir  s'il  y  a  par  delà  nos 
jours  bornés,  nos  sensations  courtes,  nos  actions  passa- 

gères, quelque  chose  qui  ne  passe  pas  et  qui  puisse  con- 

tenter notre  faim  et  notre  soif  d'infini.  Armand  devait  peul- 

étre  redevenir  religieux  un  jour;  à  l'heure  présente,  il  ne 
l'était  pas,  et  il  se  répondait  à  lui-môme  :  «  S'il  n'y  a  rien, 
pourquoi  ces  affreux  remords?...  »  Et  où  finit-il  par 

trouver  «  le  principe  de  salut  qu'il  n'avait  pu  obtenir  de 
l'impuissante  raison  et  que  les  dogmes  de  la  foi  ne  lui 

avaient  pas  donné,  puisqu'il  n'y  croyait  pas  »?  Dans  la 
charité  :  «  Et  il  éprouva  qu'une  chose  venait  de  naître  en 
lui,  avec  laquelle  il  pourrait  toujours  ti'ouver  des  raisons 

de  vivre  et  d'agir  :  la  religion  de  la  souffrance  humaine  '  ». 
Solution  bien  vague,  et  probablement  provisoire;  solu- 

tion à  la  Tolstoï,  —  nous  sommes  en  1886,  et  c'est  l'époque 
du  Roman  russe;  —  solution  comme  en  peut  trouver,  dans  la 

méditation  du  mal  qu'il  vient  de  faire,  un  viveur  mondain 

chez  lequel  l'abus  du  plaisir  n'a  pas  aboli  tout  effort  de 

pensée  sérieuse  et  tout  sentiment  d'honneur.  A  quelle 
solution  va  s'arrêter,  dans  une  situation  morale  analogue, 

je  veux  dire  mis  brusquement  en  face  d'une  de  ces  tra- 
gédies de  la  vie  où  il  se  trouve  avoir  joué  son  rôle,  et  dont 

l'horreur  accule  pour  ainsi  dire  les  témoins  à  l'obligation 
du  pari  suprême,  un  pur  philosophe,  un  homme  de  pensée 

i.  Un  Crime  d'umour,  cdilion  originale,  p.  27'J,  280,  282,  2'J8-2!)9. — 
Le  texte  de  la  Nouvelle  Revue  est  un  peu  dilTérent  :  «  et  que  les  rcli- 
fjinnfi  résolvent  seules...  »  Et  dans  l'édiliou  définitive  :  «  le  respect, 
la  jnélé,  la  relij;ion  de  In  soulTrance  humaine.  » 
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abstraite  et  lucide?  C'est  tout  le  sujet  et  c'est  là  le  passion- 
nant intérêt  du  Disciple. 

Le  Disciple  est  une  date  dans  l'histoire  intellectuelle  et 
morale  de  la  France  du  dernier  siècle.  Je  ne  sais  si  les 

jeunes  gens  qui  lisent  ce  livre  aujourd'hui  se  doutent  de 

rc  ([u'il  a  été  pour  nous  qui  avions  vingt  ans  quand  il  vit 
Ir  jour,  et  mômo  pour  quelques-uns  d'entre  nos  aînés.  Ils 
savent  vaguement  peut-être,  ces  jeunes  gens,  que  le  livre 
a  soulevé  une  vive  polémique  entre  M.  France  et  Ferdi- 

nand Brunotière.  Mais  si  on  leur  disait  que,  dans  la  vi(^ 

intérieure  de  nombre  d'entre  nous,  ce  simple  roman  a  eu 
une  influence  unique  et  décisive,  ils  s'étonneraient  sans 
doute,  souriraient  peut-être,  et  ne  comprendraient  pas. 
VA,  de  fait,  comment  leur  faire  entendre  avec  des  mots 

les  impressions  tantôt  d'impatience  et  même  de  colère  et 
tantôt  de  trouble  profond  avec  lesquelles  nous  avons 
dévoré  toutes  les  pages  de  ce  livre,  et  les  longues  rêveries 
solitaires  qui  suivaient  nos  lectures,  et  les  discussions 

passionnées  orales  ou  écrites  que  nous  engagions  inter- 

minablement entre  étudiants  à  propos  d'Adrien  Sixte  ou 
de  Robert  Greslou?  Plus  tard,  quand  les  Mémoires  intimes 

et  les  Correspondances  de  notre  génération  commence- 

ront à  sourdre,  on  reconnaîtra  que  peu  d'ouvrages  de 
cette  nature  ont  eu  sur  les  esprits,  sur  les  ûmes,  et  sur  les 

consciences  même,  pareille  action,  ont  déterminé  pareil 

ébranlement'.  Ouelque  succès  qu'aient  pu  avoir  les  Essais 
de  pf^ychologie  et  les  premiers  romans  de  M.  liourget,  c'est 
du  Disciple  que  date  la  véritable  prise  de  possession  par 

l'écrivain  de  l'attention  publique  ;  c'est  à  partir  du  Disciple 

qu'il  a  été  franchement  adopté  par  toute  une  partie  de 

la  jeunesse  contemi)oraine.  C'est  cette  soudaine  et  profonde 
action  d'un  livre  sur  les  âmes  qu'il  faut  essayer  d'e.\pli(|uer. 

Pour  qu'un  livre  ait  pareil  retentissement  il  doit,  semble- 
l-il,  réaliser  trois  conditions  essentielles.  Il  faut  d'abord 

1.  Voyez  déjà  la  très  intéressante  et  suggestive  Préface  (jue  M.Teo- 

dor  de  Wyzewa  a  mise  en  télé  de  l'édition  du  Disciple  tout  récem- 
ment publiée  dans  la  colloclion  Nelson, 
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qu'il  soit  coiurne  on  harmonie  préétablie  avec  la  pensée 
profonde  de  l'époqno,  (pTil  réponde  à  un  besoin  général, 
qu'il  prononce,  sur  des  questions  vitales,  la  parole  atten- 

due, souhailée  et  déjà  balbutiée  par  tous.  Il  faut  ensuite 

que  l'écrivain  réussisc  à  se  mettre  tout  entier  dans  son 

œuvre,  qu'il  en  fasse  en  quelque  sorte  son  affaire  per- 
sonnelle, et  qu'il  l'écrive  non  seulement  avec  tout  son 

esprit,  mais  encore  avec  tout  son  cœur;  il  faut  en  un 

mot  qu'il  nous  y  livre  «  toute  son  âme  ».  Et  il  faut  enfin 
qu'il  trouve  un  sujet  qui  lui  rende  faciles,  qui  lui  impose 
pour  ainsi  dire  cette  expression  intégrale  de  sa  propre 

personnalité  et  cette  communion  d'àme  avec  ses  lecteurs. 
Je  sais  |)eu  d'ouvrages  qui,  à  leur  heure,  aient  aussi  bien 
rempli  que  le  Disciple  cette  triple  exigence. 

Le  sujet,  d'abord.  On  se  rappelle  la  donnée  du  roman. 
Le  philosophe  Adrien  Sixte,  l'audacieux  et  tranquille  icono- 

claste des  idoles  spiritualistes,  a  eu  pour  admirateur 

fanatique  et  pour  di.sciple  un  jeune  «  intellectuel  »  du 
nom  de  Robert  Greslou.  Précepteur  dans  une  famille 

noble,  Greslou  imagine  de  tenter  une  «  expérience  psycho- 

logique »  sur  la*  jeune  fille  de  la  maison,  et  moitié  par 
entraînement  sentimental  et  sensuel,  moitié  par  perversion 

mentale,  il  entreprend  de  se  faire  aimer  d'elle.  11  réussit 
dans  son  abominable  dessein,  et  la  jeune  fille,  séduite  et 
découvrant  la  vérité  du  sinistre  complot  dont  elle  a  été 

la  victime,  s'empoisonne  de  désespoir  et  de  honte.  Arrêté 
comme  assassin,  Greslou  refuse  de  se  défendre.  Sixte,  à 

qui  il  a  fait  tenir  le  récit  détaillé  de  sa  vie  tout  entière  et 
qui  constate  sur  le  vif  la  déplorable  inlluence  de  ses  propres 

doctrines,  n'a  d'ailleurs  pas  à  intervenir  pour  témoigner 
de  l'innocence  matérielle  de  son  «  disciple  ».  Le  frère  de 
la  victime,  qui  sait  toute  la  vérité,  se  décide  à  réclamer 

l'acquittement  du  jeune  homme:  mais,  l'acquittement  pro- 
noncé, il  l'abat  d'un  coup  de  pistolet.  Voilà,  certes,  une 

donnée  originale,  moins  exceptionnelle  d'ailleurs  qu'on  ne 
pourrait  croire,  puisque  deux  faits  contemporains  et  du 

reste  postérieurs  à  la  conception  de  l'ouvrage  sont  venus 
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1  oinme  raulhenti(iiu'r  aux  yeux  mêmes  de  lauleiir;  voilà 
surtout  une  donnée  singulièrement  dranialicjue.  Drame 

'il-  passion,  drame  de  conscience,  drame  d'idées,  ces  trois 
•  léments  y  sont  étroitement  mêlés  et  fondus  ensemble. 
De  plus,  le  sujet  même  implique  et  pose  sous  sa  forme  la 

plus  aigué  et  la  plus  actuelle  le  grave  problème  de  la  res- 
ponsabilité morale  encourue  par  le  penseur  ou  par  Técri- 

vain.  S'il  y  a  des  sujets  pauvres,  il  y  en  a  aussi  de  riches  et 
lie  féconds,  et  qui,  d'eux-mêmes,  portent  l'artiste.  Le  sujet 
du  Disciple  est  de  ceux-là. 

Car  -M.  Bourget,  tel  que  nous  le  connaissons  déjà,  n'était 
pas  homme  à  méconnaître  et  à  laisser  inutilisées  ces 

différentes  sources  d'intérêt  :  au  contraire,  il  les  a  très 
habilement  exploitées,  et  comme  poussées  à  bout.  11  a 

senti  qu'il  trouverait  difficilement  un  sujet  qui  répondît 
mieux  à  son  tempérament,  à  sa  nature  d'esprit,  et  il  s'est 
laissé  aller  à  y  déployer  tous  ses  dons.  Le  profond,  hardi 
et  parfois  trop  réaliste  psychologue  des  sentiments  et  des 

passions,  l'analyste  pénétrant  et  subtil  des  idées,  le  mora- 
liste délicat  et  même  austère,  le  philosophe  généralisa teur, 

l'artiste  à  la  fois  ingénieux  et  puissant,  tous  ces  person- 
nages se  sont  donné  rendez-vous  dans  le  Disciple  et  se 

prêtent  l'un  à  l'autre  un  mutuel  appui.  11  n'est  pas  jusqu'au 
poète  intime  des  Aveux  qui  ne  s'y  retrouve,  et  l'on  y  relève- 

rait plus  d'une  page  qui  sent  l'autobiographie  et  la  con- 
fession personnelle.  «  Que  je  voudrais,  moi,  pour  me  citer 

en  exemple,  qu'il  n'y  eût  jamais  eu  dans  la  vie  réelle  de 
personnages  semblables,  de  près  ou  de  loin,  au  malheu- 

reux Disciple  qui  donne  son  nom  à  ce  roman  M  »  Et  tout 

/cela  donne  à  l'œuvre  une  richesse,  une  intensité  de  vie, 

une  ardeur  d'émotion  qui,  même  du  simple  point  de  vue 

de  l'art,  sont  choses  infiniment  rares  et  précieuses.  Le  Dis- 
ciple nous  offre  la  synthèse  de  toutes  les  qualités  de  pen- 

seur et  d'écrivain  que  nous  avons  jusqu'ici  rencontrées 
chez  M.  Paul  Bourget. 

1.  Le  Disciple,  préface,  éd.  originale,  p.  xii 
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Et  oiifiu.  ce  qui  achève  de  donner  au  livre  toute  sa  portée 

et  tout  son  prix,  c'est  que  l'auteur  n'a  pas  reculé  devant 

la  gravité  du  problème  que  soulevait  le  sujet  même  qu'il 

'^  avait  choisi  ;  au  contraire,  ce  problème,  il  l'a  attaqué  avec 
nue  très  courageuse  franchise.  Oui  ou  non,  sommes-nous 
responsables  de  ce  que  nous  pensons,  et,  plus  encore,  de 

ce  que  nous  écrivons?  Pouvons-nous  nous  désintéresser 
des  conséquences  des  idées  que  nous  exprimons?  Et  la 

sincérité  avec  laquelle  nous  les  avons  conçues  est-elle 

l'unique  mesure  de  leur  légitimité  ou  de  leur  bienfaisance? 
Angoissante  question  dont  M.  Bourget  avait  jadis  entrevu 

toute  l'importance,  mais  qu'il  avait  bien  failli  résoudre 
par  une  sorte  de  fin  de  non  recevoir  : 

Cest  une  question  toujours  débattue  entre  artistes  et  philo- 
sophes, —  écrivait-il  en  tête  de  son  premier  «  essai  de  psycho- 

logie contemporaine*  »,  —  que  celle  de  la  portée  morale  des 

œuvres  d'imagination.  Les  uns  considèrent  que  l'art  n'a 
d'autre  but  à  poursuivre  que  fart  lui-même...  A  quoi  les 
pliilosophes  répondent  que  toute  œuvre  d'art  est  une  action, 
du  moins  dans  un  certain  sens.  Qu'il  le  veuille  ou  non, 
l'artiste  ne  ressemble  pas  à  ce  personnage  du  poème  allemand, 
lequel,  emprisonné  dans  la  solitude  de  son  ile,  grave  avec  son 
poignard,  sur  les  parois  de  basalte  où  brise  la  mer,  des  lignes 

qu'aucun  vivant  ne  lira.  Une  fois  créée,  l'œuvre  existe,  indé- 
pendante, organique,  sorte  de  personne  qui  répète  aux  initiés 

la  parole  intérieure  que  se  prononçait  l'artiste,  —  parole  de 
désespoir  ou  de  consolation,  parole  tentatrice  ou  fortifiante,  qui 

retentit  à  jamais.  Les  philosophes  concluent  que  l'artiste  est 
responsable  des  bienfaits  et  des  méfaits  de  cette  parole,  —  si  le 
mol  de  responsabilité  a  quelque  signification.... 

«  Les  philosophes  »,  écrit-il.  «  Certains  philosophes  », 
aurait-il  dû  dire  :  car  nous  en  connaissons  qui  nient  ou 
repoussent  cette  prétendue  responsabilité,  non  seulement 

de  l'artiste,  mais  même  du  penseur  on  du  philosophe;  et 

1.  Nouvelle  Revue   du  15    novembre    I8SI,   p.  398  (ces  lignes  no 
flpiircnt  pas  dons  le  volume). 
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nous  avons  tous  encore  dans  l'oreille  les  fières  déclarai  ions 

(II'  Taine  dans  les  Philosophes  classiques  et  dans  l'article  sur 
.irnn  Reynaud.  Adrien  Sixte  a  cru  comme  Taine,  —  auquel 
il  ressemble  à  bien  des  égards,  et  dont  il  a  certainement 

quelques  traits  ',  —  que  «  la  science  »,  —  ou  ce  qu'il  croit 
être  «  la  science,  »  —  est  à  mille  lieues  au-dessus  de  la  vie 

active  »,  qu"  «  elle  est  arrivée  au  but  et  n"a  \)\us  rien  à  faire 
ni   à   prétendre,  dès  qu'elle  a  saisi  la  vérité  ».  Et  voilà 
qu'un  jour  la  «  sinistre  histoire  d'une  séduction  si  basse- 

ment  poussée,   d'une  trahison   si   noire,  d'un  suicide  si 
mélancolique,  le  met  face  à  face  avec  la  plus  affreuse  vision  : 
celle  de  sa  pensée  agissante  et  corruptrice,  lui  qui  a  vécu  dans 
le  renoncement  volontaire  et  avec  un  idéal  quotidien  de 

pureté  ».  Et  il  se  trouble,  et  il  se  prend  à  douter  de  l'excel- 
lence de  son  teuvre,  de  la  légitimité  de  son  attitude.  «  Acculé 

à  linsoluble  problème,  à  cet  inexplicjué  de  la  vie  de  l'àme  », 
que  tout  son  déterminisme  ne  peut  arriver  à  éclaircir,  déses- 

péré d'une  détresse  qu'il  est  incapable  de  consoler  et  où  il 
a  peut-être  sa  part,  voici  que,  dans  le  naufrage  de  sa  raison 

raisonnante,  un  autre  «  ordre  »  de  pensée  s'ouvre  à  son 
àme  désemparée.  «  Et,  pour  la  première  fois,  sentant  sa 

pensée   impuissante  h  le   soutenir,  cet  analyste  presque 

inhumain  à  force  de  logique  s'humiliait,  s'inclinait,  s'abî- 
mait devant  le  mystère  impénétrable  de  la  destinée.  Les 

mots  de  la  seule  oraison  qu'il  se  rappelât  de  sa  lointaine 
enfance  :  «  Notre  Père  qui  êtes  aux  cieux...  »  lui  revenaient 

au  cœur.  «  Certes,  il  ne  les  prononçait  pas.  Peut-être  ne 

les  prononcerait-il  jamais-...  »  Le  philosophe  Adrien  Sixte 
conclut  comme  le  mondain  Armand  de  Querne,  et  presque 
plus  fermement  que  lui. 

Poser  ainsi  la  question,  faire  entrevoir  non  pas  seule- 
ment comme  la  seule  vraiment  humaine,  mais  comme  la 

seule  satisfaisante  pour  l'esprit,  la  solution  chrétienne  de 

l'énigme  du  monde  et  de  la  vie,  c'était  décidément  rompre 

1.  Il  a  aussi,  je  crois,  quelques  traits  de  M.  Tliéodule  Ribot. 
2.  Le  Disciple,  édition  originale,  p.  .317,  :129,  359. 
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en  visicrc  avec  les  idées  dont  en  France  on  avait  vécu  i 

depuis  près  d'un  demi-siùclc.  Non,  il  n'était  pas  vrai  que  la  I 
science  abstraite  fût  le  tout  de  l'iiomme,  et,  selon  le  mot  1 
profond  du  poète,  «  il  y  a  plus  de  choses  dans  le  monde  f 

que  notre  philosophie  n'en  peut  expliquer  ».  Il  n'était  pas 
vrai  qu'un  penseur  eût  le  droit  de  se  désintéresser  des 
autres  hommes,  de  se  retrancher  dans  son  rêve  orgueilleux 

de  pensée  solitaire,  et  de  contempler  face  à  face  ce  qu'il 

croit  être  le  vrai  et  ce  qui  n'est  bien  souvent  que  la  pro- 
jection de  son  moi  sur  l'univers.  11  n'était  pas  vrai  enfin 

que  toute  pensée  sincère  fût  également  bonne,  car  il  y  a 
des  idées  malfaisantes,  et  qui,  tôt  ou  tard,  inspirent  des 

actes  condamnables.  Telles  étaient  les  conclusions  (jui, 

d'elles-mêmes,  et  soulignées  d'ailleurs  par  une  éloquente 
et  patriotique  Préface,  se  dégageaient  du  Disciple.  Elles 

allaient  contre  tout  l'enseignement  de  la  génération  anté- 

rieure, tel  qu'il  se  reflétait  par  exemple,  assez  fidèlement, 
dans  les  premiers  livres  de  M.  Barrés.  Nous  ne  savons  pas 

ce  que  Renan  a  pensé  du  Disciple,  ni  môme  s'il  l'a  lu.  Mais 
nous  savons  ce  qu'en  a  pensé  Taine.  Pour  des  raisons  peut- 

être  plus  profondes  qu'il  ne  croit  *,  «  l'effet  d'ensemble  » 

de  l'ouvrage  «  lui  a  été  très  pénible,  je  dirai  presque, 
avoue-t-il,  douloureux  ».  Son  «  op[)osilion  vient  de  ce  que 

le  livre  l'a  louché  dans  ce  qu'il  a  de  plus  intime  ».  «  Je  ne  con- 

clus qu'une  chose,  ajoute-t-il,  c'est  que  le  goût  a  changé, 
que  ma  génération  est  finie,  et  je  me  renfonce  dans  mon  trou 

de  Savoie,  l^eut-étre  la  voie  que  vous  prenez,  votre  idée 

de  l'inconnaissable,  d'un  au-delà,  d'un  noumène,  dous  con- 
duira-t-elle  vers  un  port  mystique,  vers  une  forme  de  christia- 

nisme... n  11  a  raison,  le  pauvre  grand  homme!  Le  Disciple 

marcjuc  le  moment  précis  où  la  génération  à  laquelle 

appartient  M.  Bourget  se  détache  de  la  génération  précé- 

1.  On  me  permettra  de  ne  pas  répéter  ici  ce  que  j'ai  dit  ailleurs 
de  cotte  mémorable  lettre  de  Taine  sur  le  Disciple,  et  de  renvoyer 

tout  simplement  à  l'arlich'  que  j'ai  pul)lié  sur  la  Personne  et  l'Œuvre 
de  Taine  d'après  sa  Correspondance,  et  que  j'ai  recueilli  en  appendice 
de  la  4'  édition  de  mon  Essai  sur  Taine  (p.  332-336). 
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(lento.  A  colto  génération  nouvelle,  le  livre  a  donné 

conscience  d'elle-mènio.  Il  a  dressé  en  face  l'un  de  l'aulre 

M.  France  et  Ferdinand  Brunelière  :  à  l'un,  suivant  le  mot 
si  juste  de  M.  Jules  Lemaître,  il  a  «  fait  sortir  tout  le 

,  wiii"-"  siècle  qu'il  avait  dans  le  sang  »;  chez  l'autre  il  a  fait 
surgir  le  chrétien  de  désir  qui  s'est  développé  depuis.  A 
toute  une  jeunesse  qui,  nourrie  de  Renan  et  de  Taine,  et 

qui.  mêlant  le  stoïcisme  de  l'un  et  l'épicurisme  de  l'autre, 
hdrienlait,  sans  bien  le  savoir,  vers  un  dangereux  dilet- 

tantisme, il  a  fait  entendre  un  bienfaisant  cri  d'alarme;  il 

lui  a  révélé  le  sérieux  de  la  pensée,  le  prix  de  l'action,  le 
sens  infiniment  grave  de  la  vie.  Et  comme  une  bonne  action 

n'est  jamais  perdue,  il  engageait  son  autour  dans  une  voie 

où  il  devait  trouver  l'inspiration  de  nouveaux  chefs- 
d'd'uvre. 

IV 

Kaliain,  Italiam...  L'année  qui  suivit  la  publication  du 
Disciple,  M.  Bourgct  allait,  une  fois  de  plus,  passer  quelques 

semaines  dans  «  cette  terre  do  Beauté  »  qu'il  aime  tant, 
et  il  on  rapportait,  avec  la  jolie  nouvelle  intitulée  Un  Saint, 

un  livre  exquis,  ces  Sensations  d'Italie  qui  lui  ont  valu  de  si 
fervents  admirateurs.  Son  premier  voyage  dans  la  glorieuse 

péninsule  datait  de  1874.  «  Époque  lointaine,  —  écrit-il,  — 

où  d'être  seulement  en  Italie  et  de  me  dire  que  j'y  étais 

me  faisait  presque  mal,  tant  je  subissais  l'ivresse  de  l'Art 
et  de  la  Beauté  '  1  »  Et  depuis  cette  époque,  que  de  voyages 
entrepris  en  tous  sens,  en  Angleterre,  en  Grèce,  en  Espagne, 

en  Terre-Sainte,  en  Allemagne,  en  Amérique,  que  sais  je 

encore!  Que  de  journaux  en  route  minutieusomont  tonus,- 
et  dont  beaucoup  sont  restés  inutilisés!  M.  Paul  Bourget 

est  un  grand  voyageur  devant  l'Éternel.  Il  est  —  avec 
Pierre  Loti  —  le  plus  cosmopolite  de  nos  hommes  de 
lettres.  Et  quand,  à  propos  de  Loti,  précisément,  il  parle 

«  des  âmes  de  passage  pour  qui  le  voyage  est  une  façon 

1.  Sensations  d'Italie,  éd.  originale,  p.  tiO. 
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nalurt^le  de  respirer  et  de  sentir',  »  il  songe  évidemment 
aussi  à  lui-même. 

Quatre  volumes  représentent  dans  son  œuvre  la  littcia- 
lure  de  voyage  proprement  dite  :  des  Éludes  anglaises  et 
Fantaisies  qui  datent  de  1880  à  1885,  et  qui,  donc,  sont 

conlenq)oraincs  des  Essais  de  psychologie;  les  Sensations 

d'Italie,  qui  sont  de  1890-1891,  et  les  Notes  sur  l'Amérique 
intitulées  Oalre-Mer,  qui  sont  de  1893-189 i.  Je  ne  sais  ce 
que  des  lecteurs  connaissant  bien  les  trois  principaux  pays 

qu'a  explorés  et  décrits  M.  Bourgct  peuvent,  au  point  de 
vue  de  lexactitude,  trouver  à  reprendre  aux  «  sensations  » 

que  l'écrivain  en  a  rapportées;  et  comme,  d'ailleurs,  rien 
n'est  plus  facile  que  d'opposer  ses  «  sensations  »  à  celles 

d'aulrui,  et  d'entro-clioquer  deux  subjectivismes,  je  me 
défierais,  je  l'avoue,  de  discussions  trop  tranchantes  et  de 

critiques  trop  sûres  d'elles-mêmes.  L'image  que  j'emporte 
de  l'Angleterre,  de  l'Italie  et  de  l'Amérique,  vues  à  travers 

les  livres  de  l'auteur  des  Sensations  d'Oxford,  me  paraît  au 
total  assez  peu  dilTérente  de  celle  que  je  me  suis  formée 

dans  les  livres  d'autres  voyageurs-,  et  j'en  conclus  que  je 
puis  m'y  fier  dans  une  assez  large  mesure.  Me  voici  donc 
tout  à  mon  aise  pour  jouir  des  qualités  de  style,  d'obser- 

vation et  de  pensée  que  M.  Boui'get  a  déployées  dans  ses 
notes  de  voyage. 

Car  ces  jolis  et  subtils  volumes  occupent  une  place  bien 

à  part,  et  singulièrement  enviable,  dans  l'histoire  du 
<(  genre  »  dont  ils  relèvent.  Genre  qui  paraît  à  la  portée 

de  tous  ceux  qui  tiennent  une  plume,  en  réalité  l'un  des 

plus  difficiles  à  bien  traiter.  Je  n'en  sache  pas  qui  trahisse 

mieux  la  richesse  ou  la  médiocrité  de  l'esprit  qui  s'y 
appli(ine.  Votre  lecteur  est  un  com|)agnon  de  route,  le 

plus  exigeant  des  compagnons  de  route.  Ne  comptez  pas, 

1.  Éludes  et  Portraits,  t.  III  (M.  Pierre  Loti  en  Terre-Sainte),  p.  330. 
Dans  ce  in^^me  article  (p.  379-380),  M.  Hourgot,  parlant  de  Loti,  nous 
dit  :  «  Pour  moi,  qui  ai  visité  in  Terre-Sainte  avec  des  sentiments 
trop  pareils  aux  siens...  »  Et  ailleurs  {rtecommencements,  éd.  Pion, 

p.  146)  :  «  Je  rentrais  de  Jérusalem  où  j'étais  allé  en  pèlerinage,  — 
un  pèlerinage,  je  dois  l'avouer,  plus  intellectuel  que  pieux  ». 
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pour  le  distraire  ou  l'inlércsser,  sur  la  boaul»'»  des  paysages, 
sur  la  variété  des  incidents,  sur  l'imprévu  des  rencontres; 

ne  comptez  que  sur  vous-même.  S'il  vous  a  choisi,  c'est 
qu'il  vous  croit  un  homme  de  ressources.  Si  vous  l'ennuyez, 
il  aura  vite  fait  de  se  séparer  de  vous.  Songez  que  tout 

ce  qu'il  verra,  entendra,  i)ensera,  lui  viendra  de  vous,  et 
de  vous  seul.  Il  ne  supporte  que  les  descriptions  qui,  en 

quelques  lignes,  lui  mettent  sous  les  yeux  tout  ce  que 
vousaurezpassé  des  heures  à  contempler.  Il  veut  que  vos 

impressions  d'histoire  ou  d'art  soient  originales  et  variées, 
et  qu'elles  soient  dignes  des  lieux  ou  des  œuvres  qui  vous 
les  auront  inspirées.  Ayez,  autant  qu'il  vous  plaira,  de 

res})rit,  de  l'éloquence,  de  l'humour;  mais  malheur  à  vous, 
SI  vous  en  avez  à  contre-temps!  Et  malheur  à  vous  si,  sous 
prélexle  de  philosophie,  vous  infligez  à  votre  hôte  une 

dissertation  :  il  s'attendait  à  voyager  avec  un  honnête 
homme;  et  il  tombe  sur  un  pédant;  il  ne  vous  le  pardon- 

nera pas. 
Tous  ces  écueils,  M.  Bourget  les  connaît,  et  il  a  su  les 

éviter.  11  sait  fort  bien  qu'il  n'est  permis  qu'à  Pieri'c  Loti 
de  nous  enchanter  en  nous  livrant  tout  simplement  son 

journal  de  route  :  «  Ce  procédé,  déclare-t-il,  paraît  le  plus 
naturel  pour  un  récit  de  voyage,  et  le  plus  infailliblement 

intéressant.  Aucun  n'est  plus  dangereux.  Comment  ne  pas 
échapper  à  l'insigniiiance,  si  l'on  ne  choisit  pas  entre  ses 
impressions,  et,  si  l'on  choisit,  à  l'insincérité '?  »  Et  il 
choisit,  lui,  et  il  n'est  pas  insincère.  C'est  qu'en  dépit  des 
retranchements  et  des  Iransposilions  nécessaires,  il  se  peint 

tout  entier  dans  ses  livres  de  voyage.  «  Moi,  je  ne  suis, 

hélas!  —  dit-il  (pielque  part 2,  —  qu'une  moitié  de  poète 

qui  s'arrange,  comme  elle  peut,  d'être  cousue  ù  une 
moitié  de  psychologue.  »  C'est  précisément  ce  mélange 
original  qui  donne  tant  de  saveur  et  d'intérêt  à  ses 

impressions  de  voyageur  cosmopolite.  «  A  l'exemple  de 
Taine,   qu'il   rappelle    assez   souvent,    M.   Bourget  porte 

1.  Études  el  Porlruils,  t.  III,  p.  :J5i-352. 
2.  Id.,  t.  Il  (éd.  orig^inale),  p.  343. 
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pailoiil  sa  «  passioniK'c  et  presque  coupable  curiosité  de 
làmc  humaine  '  »,  et  tout  lui  sert,  tout  lui  est  bon,  — 
enqniHes  faites  sur  place,  conversations,  lectures,  obser- 

vation des  hommes  et  des  choses,  —  pour  la  satisfaire. 

L'âme  anglaise,  italienne  ou  américaine,  voilà  ce  qu'il 

recherche  parmi  ses  pérégrinations;  voilà  la  réalité  qu'il 
voudrait  se  représenter  et  révéler  aux  autres  avec  toute 

l'exactitude  possible,  et  à  laquelle  il  applique  «  la  passion 
maîtresse  de  son  intelligence,  ce  goût,  cette  manie  presque, 
de  ramasser  des  milliers  de  faits  éj)ars  dans  le  raccourci 

d'une  formule  ».  Que  cette  <<  façon  de  penser  et  de 
regarder  >'  ait  «  ses  limitations  »,  comme  elle  a  sa  valeur, 

c'est  ce  dont  l'écrivain  convient  tout  le  premier.  Mais  il 

ajoute  avec  raison  :  «  En  tout  cas,  c'est  mon  impression- 
nisme à  moi.  Je  ne  puis  être  sincère  qu'en  y  obéissant  -  ». 

Ce  qui  corrige  d'ailleurs  ce  que  cet  impressionnisme 

pourrait  aisément  avoir  d'un  peu  trop  systématique  et 
artificiel,  c'est  que  le  poète,  chez  M.  Bourget,  veille  tou- 

jours et  n'abandonne  jamais  entièrement  ses  droits.  Et 
le  poète  ne  se  reconnaît  pas  seulement  aux  vers  qui,  ça 

et  là,  s'insinuent  dans  cette  jolie  prose.  Il  se  reconnaît  à 
cette  jolie  prose,  justement,  à  cette  prose  qui  rend  avec  une 

si  vivante  souplesse  les  <(  sensations  de  nature,  d'art  ou 
d'histoire  »,  les  douces  ou  mélancoliques  rêveries,  les 
anecdotes  piquantes  ou  tragiques,  «  nouvelles  »  toutes 

faites  que  le  romancier  n'a  pu  se  tenir  d'écrire  en  marge 
de  son  journal  de  route.  Il  se  reconnaît  plus  encore  à  la 

disposition  intime  qu'on  devine  être  généralement  celle  du 
voyageur.  A  la  différence  de  Taine,  qui  voyage  moins  pour 
se  reposer  que  pour  vérifier  ses  hypothèses  et  remplir  ses 
carnets  de  notes,  M.  Bourget  voyage  surtout  pour  son 

plaisir;  il  se  prêle  volontiers  aux  choses,  au  lieu  de  leur 
imposer  tout  de  suite  ses  cadres;  il  se  laisse  prendre  au 

charme  du  jour  et  de  l'heure;  le  voyage  pour  le  voyage 

l'enchante  et  l'amuse;  il  aime  à  changer  de  lieux,  de  visages 

1.  Sensalions  d'ilalic,  éd.  originale.  Leinerre,  1891,  p.  222. 
2.  Outre-Mer,  éd.  originale    Lemerre,  18'Jo,  t.  I,  p.  5. 
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cl  de  mœurs:  il  l'prouve  «  un  irrésistible  attrait'  »  pour 
11-  décor  mouvant,  pour  les  contrastes,  les  surprises  et 
l'S  aventures  de  la  vie  cosmopolite.  Kt  je  ne  crois  pas 
en  un  mot  que  beaucoup  de  voyageurs  aient  mieux 
exaucé  le  joli  souhait  que  les  enfants  de  Corfou  leur 

adressent  le  long  des  routes  :  «  Puissioz-vous  jouir  de  vos 

yeux!  ') 

•Mais  cette  jouissance  ne  lui  sul'lit  pas;  et  non  content 
(1  l'urichir  de  quelques  nuances  et  formules  nouvelles  notre 
connaissance  de  rame  étrangère,  il  voit  aussi  dans  les 

voyages  un  moyen  d'aller  chercher  au  dehors  des  «  leçons 
de  choses  »dun  intérêt  général  et  palriolicpie.  C'est  surtout 

dans  Oalre-Mer  que  ce  noble  dessein  s'affirme.  Comme  tant 
de  généreux  esprits  du  dernier  siècle,  de  Chateaubriand  à 

Tocqueville,  et  de  Tocqueville  à  Brunetière,  à  E.-M.  de 

Vogfié,  M.  Bourget  s'est  senti  attiré  vers  ce  Nouveau- 
Monde  où  se  déploient  avec  tant  d'intensité  toutes  les 

énergies  qui  transforment  le  nôtre.  «  Ce  qui  m'attire  en 
Amérique,  écrit-il,  ce  n'est  pas  l'Amérique  elle-même, 

c'est  l'Europe  et  c'est  la  France,  c'est  l'inquiétude  des 

problèmes  où  l'avenir  de  cette  Europe  et  de  cette  France 
est  enveloppé.  »  Les  trois  terribles  puissances  qui  le 

fabriquent,  cet  avenir,  la  démocratie,  la  science  et  l'idée 
de  la  race  ont  chez  nous  accumulé  tant  de  ruines  qu'on 
hésite  à  les  trouver  bienfaisantes.  A  les  voir  travailler 

plus  librement,  sans  la  contrainte  d'un  long  passé,  dans 
ce  pays  neuf,  on  se  reprend  à  l'espoir  et  à  l'optimisme. 
Certes,  en  Amérique  comme  en  Europe,  le  conflit  des 
races  rivales  reste  singulièrement  menaçant.  Mais  en 

revanche,  combien  la  démocratie  là-bas  nous  apparaît 
pins  libérale,  moins  niveleuse  et  donc  plus  acceptable 

que  chez  nous!  «  Car,  du  moment  que  la  démocratie  est 

conciliable  avec  le  plus  intense  développement  de  l'indi- 
vidualité et  le  plus  personnel,  toutes  les  objections 

adressées  contre  cette  forme  de  civilisation  tombent  à 

la  fois.  »  Et,  d'autre  part,  à  la  voir  agir  outre-mer,  on  se 

I.  Éludes  et  Portraits,  éd.  originale,  t.  II.  ISSO,  p.  ni-S. 
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rond  compte  que  la  science  n'enseigne  pas  nécessaii-e- 

ment,  comme  nous  l'avons  trop  cru  et  trop  réi)été,  le 
nihilisme  absolu;  elle  est,  elle  aussi,  un  instrument  de 

bienfaisance  sociale;  elle  ne  nuit  en  rien  au  développe- 

ment de  la  vie  religieuse.  L'esprit  américain  a  réalisé 
pratiquement  la  conception  de  Spencer  :  «  la  réconcilia- 

tion possible  de  la  religion  et  de  la  science  par  l'agnos- 
ticisme ».  Et  enfin  M.  Bourget  a  vu  les  Gibbons  et  les 

Ireland;  il  les  a  entendus  prêcher  l'union  intime  de 
l'Église  et  du  siècle.  «  Quelles  paroles,  et  comment  les 
chrétiens  de  désir,  dont  je  suis,  et  qui  s'appellent  légion,  ne 
frémiraient-ils  pas  à  les  entendre  passer  sur  le  monde  et 

sur  leur  propre  cœur!  Les  temps  sont  venus  où  le  chris- 
tianisme doit  accepter  toute  la  Science  et  toute  la  Démo- 

cratie sous  peine  de  voir  trop  d'âmes  s'en  aller  de  lui... 
Pourquoi  n'y  aurait-il  pas  un  pape  issu  de  cette  libre 
nation  où  les  chefs  de  l'Église  ont  su  redevenir  ce 

qu'étaient  les  premiers  apôtres'?...  »  M.  Bourget  a  eu 
raison  d'éprouver,  en  quittant  l'Amérique,  «  une  émotion 
de  gratitude  »  :  c  il  y  a  reçu  de  i)récieux,  d'inefTaçables 
enseignements  ». 

Mais  les  voyages  n'ont  pas  été  seulement  pour  M.  Bourget 
un  moyen  de  se  donner  <(  des  fêtes  d'esprit  d'une  intensité 
singulière -)',  de  renouveler  son  fonds  d'idées  générales 
et  de  sentiments  originaux;  ils  ont  élargi  son  expérience 

de  la  vie  et  de  l'âme  humaine;  ils  ont  fourni  à  son  obser- 
vation de  romancier  et  de  novelliste  la  matière  d'un  très 

grand  nombre  de  descriptions  nouvelles,  de  détails  de 

mœurs  inédits,  de  curieux  «  portraits  »  ou  «  eaux-fortes  », 

de  sujets  même.  Si  féconde  que  soit  l'imagination  d'un 
conteur,  il  doit  souvent  éprouver  le  besoin,  surto\it  s'il 

1.  Oulre-Mcr,  éd.  originale,  t.  l,  p.  l'.M.  —  Le  passago  a  clô 
modifié,  et  un  peu  aristocratisé,  dans  l'édilion  définitive  (t.  I,  p.  189-- 
190)  :  «  Les  temps  sont  venus  où  le  christianisme  doit  accepter  toute 
la  Science  et  hiérarchiser  toute  la  Démocratie,  en  prenant  ce  mot  dans  un 
sens  tout  autre  que.  les  politiciens  ». 

2.  Voyageuses,  éd.  définitive,  p.  86  (il  s'agit  dans  cette  page  du 
voyage  aux  Hlats-Unis). 
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se  pique  de  travailler  sur  le  réol,  d'rn  diversifier  et  d'en 
ralVaichir  les  sources.  Les  voyages  nuiltipliés,  la  fi-équeu- 

talion  de  nouveaux  milieux,  la  vision  et  l'étude  d'autres 
types  humains  que  ceux  que  nous  coudoyons  sur  le 

boulevard  en  sont  peut-être  le  meilleur  moyen.  Moitié  par 
goût  personnel,  moitié  par  obligation  de  métier,  M.  liourget 

était  donc  pi-édesliné  à  être  le  peinli-e  par  excellence  de 
la  société  cosmopolite.  Dès  ses  premiers  i-omans  «  pari- 

Mcus  ».  il  l'était  déjà.  II  le  sera  de  plus  en  plus,  à  mesure 

qu'il  produira  davantage,  et  qu'il  sera  plus  préoccupé  de 
ne  point  se  répéter.  «  Puisque  tu  tiens  album  de  figurines 

(  Hsmopolites ',  »  se  fait-il  dire  quelque  part  par  un  ami. 
L  écrivain  a  largement  puisé  dans  cet  album  .pour  écrire 

tous  ses  livres,  11  y  a  surtout  puisé  peut-être  pour  écrire 

les  innombrables  nouvelles  qu'il  a,  depuis  près  de  qua- 
rante ans,  publiées. 

Je  ne  sais  si  l'on  a  jamais  étudié  comme  il  le  mériterait 
M.  Bourgel  novelliste.  Je  crains  que  son  originalité  à  cet 

égard  n'ait  été  comme  recouverte  par  le  succès  même  de 
ses  grands  romans  et  n'ait  failli  sombrer  dans  leur  gloire. 
Nous-môme,  après  avoir  protesté  contre  cet  oubli,  n'allons- 
nous  pas  mériter  le  reproche  que  nous  sommes  tenté 

d'adresser  à  d'autres,  et  par  notre  brièveté  même,  n'allons- 
nous  pas  paraître  attacher  trop  peu  d'importance  à  cette 
partie  de  son  œuvre"?  Quatorze  volumes  de  nouvelles,  — 
autant  que  de  romans,  —  sont  pourtant  un  bagage  que 

plus  d'un  novelliste  professionnel  et  classé  pourrait  lui 
envier.  M.  Bourget,  en  un  très  suggestif  et  fécond  article 

sur  Balzac  novelliste^,  loue  avec  raison  le  grand  romancier 

d'avoir,  —  chose  extrêmement  rare,  en  effet,  —  aussi  bien 
réussi  dans  la  simple  nouvelle  que  dans  le  grand  roman. 

On  [)eut  lui  adresser  pareil  éloge;  et  ce  ne  serait  pas  là 

d'ailleurs  le  seul  trait  qu'il  eût  de  commun  avec  le  fécond 
auteur  du  Père  Goriot.  C'est  que,  et  M.  Bourget  l'a  très  bien 
vu  et  excellemment  dit,  les  conditions,  et  donc  les  lois 

1.  Recommencements,  éd.  dolinitive,  p.  188. 
2.  lUudes  el  Poitrails,  t.  III,  p.  246-2UU. 
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des  deux  genres  ne  sont  j)as  les  mômes'.  «  Une  nouvt'llc 
est  comme  un  moment  découpé  sur  la  trame  indélinie  du 

temps.  »  Klle  concentre,  elle  no  dévolo[)pepas;  elle  no  pont 
pas  (loniontrer,  elle  doit  se  conlcntor  do  suggérer.  Tous  los 

procodés  qu'emploie  Balzac  novolliste  pour  donner  malgré 
tout  l'illusion  de  la  vie,  M.  lîourget,  qui  a  rélléchi  sur  son 
art  au  moins  aussi  profondément  que  Balzac,  les  emploie 

à  son  tour,  et  il  en  a  employé  plus  d'un  dont  Balzac  no 

s'était  point  avisé.  A  étudier  d'un  peu  prés  ces  quatorze 

volumes,  on  pourrait  en  déduire  une  sorte  d'esthétique  do 
la  nouvelle  peut-être  aussi  complète  que  celle  qui  est 
comme  enveloppée  dans  les  écrits  de  Maupassant.  Non' 

pas  assurément  que  l'on  puisse  mettre  en  parallèle  de 
tous  points  les  deux  œuvres.  Même  en  tenant  compte  de 
la  dilTérence  des  genres,  des  factures  et  des  tempéraments, 

il  reste  que  les  nouvelles  de  M.  Bourgot  n'ont  pas.  en 

général,  la  simplicité  directe,  l'aisance  robuste,  le  parfait 
naturel,  la  vie  concentrée  de  celles  de  Maupassant;  l'efiort 
s'y  laisse  deviner,  et  plus  d'une  enfin  se  ressent  de  son 
origine  abstraite.  Mais  cela  dit,  on  ne  saurait  nier  que 

les  nouvelles  de  M.  Bourget  ne  soient  toujours  intéres- 

santes, et  qu'elles  ne  témoignent  toutes  d'une  science  du 
métier  et  d'une  variété  d'invention  vraiment  surprenantes. 
L'auteur  de  Voyageuses  et  de  Complications  sentimentales 
sait  toujours  exactement  proportionner  la  nature  et  los 
ressources  do  son  sujet  aux  dimensions  du  cadre  dont  il 

dispose,  et  depuis  la  courte  nouvelle  de  cinq  ou  six  pages 

jusqu'à  celle  qui  forme  un  véritable  petit  roman,  il  «  rem- 
plit tout  l'ontre-doux,  »  essayant  successivement  tous  les 

moules,  toutes  les  formules  d'art,  et  presque  toujours 
avec  un  égal  succès.  Son  genre  propre  est  celui  de  la 
nouvelle  psychologique.  Même  quand  il  évoque  en  quelques 

1.  Je  noie  ici,  comme  un  pcjint  qui  mériterait  d'être  développé 
dans  une  élude  plus  détaillée,  qu'il  y  a  bien  des  analogies  et  hien 
des  rencontres  entre  les  idées  et  les  préoccupations  crili(]ucs  de 

M.  Bourgel  et  de  Brunelière  :  ii  i)lus  d'une  rejjrise,  par  e.\enii)le,  l'au- 
teur des  Essais  de  psychologii:  a  esquissé  la  théorie  de  l'évolution  des 

genres. 
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traits  rapides  et  fugilils  tel  «  profil  perdu  »>  renconlré  au 

cours  d'un  voyage,  c'est  toujours  l'état  intérieur  d'une 

ûme  que,  d'après  ses  gestes,  il  essaye  de  se  figurer  et  de 
peindre,  c'est  le  secret  de  sa  vie  morale  qu'il  tilche  de 
percer.  El  l'inachevé  même  de  la  représentation  qu'il  nous 
en  donne  contribue  à  en  augmenter  la  puissance  sugges- 
tive. 

«  Ce  livre,  dit  quelque  part  M.  Hourget,  en  parlant  d'un 
récit  de  Fenimore  Cooper,  ce  livre  possède  la  première 

d'entre  les  qualités  d'un  roman  :  la  crédibilité  '.  »  C'est  sans 

I joute  pour  réaliser  cette  condition  essentielle  qu'il  a 
-ouvent  recours,  dans  la  composition  de  ses  nouvelles,  à 
un  procédé,  moitié  voulu,  je  crois,  et  moitié  instinctif,  et 
qui  consiste  à  rattacher  les  événements,  réels  ou  fictifs, 

qu'il  raconte,  à  des  faits,  réels  ou  fictifs  aussi,  de  sa  vie 
personnelle.  Ce  procédé,  parfaitement  légitime,  lui  réussit 
du  reste  assez  bien  :  témoin  les  nouvelles  intitulées  Un 

Sftint,  Monsieur  Legrimaudet,  L'Échéance,  et  qui,  ce  me 

M  inble.  ne  sont  pas  loin  d'être  des  chefs-d'œuvre.  Et  de 
là  vient  que  c'est  surtout  dans  ses  nouvelles  que  M.  Bourget 
nous  livre,  presque  sans  le  vouloir,  sur  lui-même,  sur  ses 
goûts,  sur  ses  habitudes,  sur  ses  manières  intimes  de 

penser  et  de  sentir,  des  renseignements  que  l'historien  de 
sa  biographie  morale  ne  peut  manquer  de  recueillir,  ^ous 

avons  déjà  noté  dans  l'Échéance  maints  précieux  détails  à 
cet  égard.  On  pensera  sans  doute  que  cette  page  de 

Monsieur  Legrimaudet.  —  le  «  pastel  »  est  daté  de  1891,  — 
ne  doit  point  passer  inaperçue  : 

Car  s'e.xpliquer  avec  cette  précision  la  genèse  du  mal,  c'est 
toujours  risquer  d'aboutir  au  doute  sur  la  Providence,  et  quand 
on  est  parvenu,  après  des  années  de  lutte,  à  retrouver  sous  les 

arides  analyses  de  la  science,  la  foi  dans  l'interprétation  consolante 
de  l'Inconnaissable,  on  a  si  peur  de  la  perdre,  cette  foi  et  cette- 
espérance,  si  peur  de  ne  plus  prononcer  avec  la  même  certitude 
la  seule  oraison  qui  petmclte  de  vivre  :  «  Notre  Père  qui  êtes  au.v 

cieu.\...  »  Qu'il  est  troublant  alors  de  se  trouver  devant  un  pro- 

1.  Onlre-Mrr,  éd.  originale,  l.  1,  p.  I9'J. 
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blèmo  de  laideur  morale  et  de  douleur  physique  aussi  cruelle- 

ment posé  que  celui-là!  //  faut  croire  qu'il  y  a  un  sens  mysté- 
rieux <ï  ce  douloureux  univers,  croire  que  les  angoissantes 

ténèi)res  de  la  vie  s'éclaireront  un  jour,  après  la  mort.  Mais 
comme  on  esl  tenté  de  nouveau  par  l'horrible  nihilisnie  en  présence 
de  ccrlains  naufrages  dame  et  de  destinée'  !... 

(Iroyancc  bien  incertaine  encore,  comme  on  peut  voir, 
ou  tlu  moins  vite  fléchissante,  et  bien  froul)lée.  Un  peu 

plus  tard,  dans  une  lettre  à  M.  l'abbé  Klein,  datée  du 
4  juillet  1894,  le  ((  chrétien  de  désir  »,  que  déjà  nous  avons 

vu  i)araître  dans  Outre-Mer,  s'affirme  encore,  et,  déclarait-il 
à  son  critique,  «  je  suis  très  heureux  de  ce  que  vous  avez 

l)ieii  voulu  voir  dans  mon  n:'uvrc  ce  que  j'y  crois  être,  un 
chrisliaitisme  immanent-  ».  La  formule  était  heureuse,  et 
elle  exprime  assez  bien  le  sens  secret,  parfois  un  peu 

voilé,  et  l'orientation  générale  de  la  plupart  des  livres  que 

M.  Hourget  avait  publiés  jusqu'alors.  Jusqu'à  quel  point 
se  vériHe-t-ellc  dans  la  série  des  romans  qui  va  du  Disciple 

à  l'Étapel  C'est  la  question  que  l'auteur  lui-même  nous 
invite  à  nous  poser. 

Il  ne  sendjle  pas  tout  d'abord  que  M.  Bourgel  ait  sensi- 
blement changé  sa  manière,  et  Un  Cœur  de  femme  (1890\  qui 

suivit  immédiatement  le  Disciple,  aurait  fort  bien  pu  lui 
être  antérieur  de  plusieurs  années.  II  en  est  de  môme  de 

la  Physiologie  de  VAmour  moderne  (1891),  d'Idylle  tragique  (189fi), 

1.  Nouveaux  Pastels,  éd.  orif^inale,  1891.  Lemcrrc,  in-lO,  p.  188.  — 
La  nouvelle  se  trouve  aujourd'hui  dans  le  volume  intitulé  :  Pastels 
et  Eau.r-forles.  Pion,  in-10  :  le  passage  cité  n'a  pas  élé  inodidé. 

2.  .\l)l)é  Félix  Klein,  Autour  du  ditetlantisinc,  Paris,  Lecoiïre,  1895, 

in-12,  p.  141-144.  ■•  Je  veux  dire,  expliquait  M.  Ikuirpet,  qu'aucune 
de  mes  papes  ne  serait  possible  si  riivangile  et  l'I-lgliso  n'avaient 
pénétré  le  monde  moral  connue  ils  l'ont  fait...  I/Eplise  a  toujours  été 
trop  sévère  pour  les  moralistes  libres...  Kl  cependant,  ce  (jui  lui 

importe,  c'est  ([ue  notre  conclusion  pliilosoplii(iue  sur  la  vie  humaine, 
à  la(]uelle  nous  arrivons  par  l'analyse  des  passions,  ne  soit  |)as  dif- 

férente de  celle  à  la(iuelle  elle  arrive  par  la  Kévélalion  M.  Le  Play 

esl  devenu  croyant  parce  ([u'il  a  trouvé  dans  le  Oécalogue  la  synthèse 
de  la  loi  sociale  t|ue  lui  avait  découverte  l'expérience.  C'est  en  effet 
un  puissant  argument.  Mais  il  suppose  f|u'on  lui  a  i)erniis  l'expé- 

rience ».  —  Mais  si  celle  «  expérience  »  est  moralement  dangereuse? 
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de  la  Duchesse  Tilcue  (189S),  du  lùmlôme  (1901).  La  ractiiio  en 

est  peut-rtre  plus  serrée,  la  roiiiposilioii  plus  forte,  l)rer, 

la  maîtrise  d'art  plus  grande;  liuspiration  n'est  pas  loin 
d'en  être  la  même  :  c'est  toujours  l'analyse  aigui'  des  |)as- 
sions  couiKibles  qui  en  forme  le  fond  commun,  et  ce  sont 

pai'fois  les  mêmes  personnages  qui  y  reparaissent.  Cette 

relative  similitude  n'est  poitd  pour  nous  surprendre.  Nous 
sommes,  non  pas  pour  toujours,  mais  pour  longtemps,  les 
rsclavesou  les  prisonniers  de  nos  premières  œuvres;  nous 

les  avons  réalisées,  parce  (pi'elles  l'épondaient  à  çertain(>s 
façons  de  penser  et  de  sentir;  quelque  effort  que  nous 
fassions  pour  nous  en  détacher,  nous  voyons  le  monde 

à  travers  elles;  et  c'est  de  loin  en  loin  seulement  que  le 
renouveau  de  notre  être  intérieur  éclate  et  perce  à  travers 

nos  livres,  cherchant  la  forme  plus  adéquate  qui,  peu  à 

peu,  s'élabore  en  nous  à  notre  insu.  Le  Disciple  avait  été 
un  de  ces  moments-là.  Le  livre,  certes,  n'avait  point 
dépassé  la  pensée  de  M.  Bourget;  mais  il  y  avait  cepen- 

dant mis  plus  de  choses  cpi'il  n'avait  cru  en  mettre;  il 
n'en  avait  pas  calculé  froidement  toute  la  portée:  dans  la 

lièvre  et  la  demi-conscience  de  la  composition  >,  il  s'était, 
je  le  crois  bien,  laissé  entraîner  par  son  sujet  au  delà  des 

limites  exactes  où  il  s'était  peut-être  d'abord  promis  de 

le  contenir.  Rien  de  plus  naturel  qu'au  sortir  de  cette 
sorte  de  crise  il  ait  été  conmie  ressaisi  par  ses  anciens 

sujets  d'études  et  d'observations.  11  fallait  laisser  le  temps 
faire  son  œuvre,  mûrir  et  consommer  le  développement 

1.  Enregistrons  à  ce  propos  celte  curieuse  déclaration  d'une  lettre 
déjà  citée  de  M.  Rourget  à  la  lieviie  des  /îcviics  du  l"'  mars  1904  : 
«  Encore  aujourd'hui,  un  travail  tle  commande  (discours,  article 
spécial)  me  paralyse  un  peu,  ce  ([ue  j'ai  toujours  attribué,  depuis 
que  je  réfléchis  à  la  psychologie  de  l'homme  de  lettres,  à  cette  parti- 

cularité que  je  ne  conifiosc  (la'avcc  une  demi-conscience.  11  me  faut  un 
eiïort  pour  me  persuader  qu'un  de  mes  livres  imprimés  et  «jue  je 
relis,  même  celui  que  je  viens  de  (inir,  est  réellement  de  moi. 

..  J'attache  à  la  remarque  que  je  viens  de  souligner  une  certaine 
valeur.  J'y  vois  la  preuve  ([ue  l'inconscient  est  la  partie  la  plus 
léconde  de  notre  être  ;  c'est  par  cette  observation  que  je  suis  devenu 
traditionaliste.  • 
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do  i)onsée  donl  le  Disriple  tMait  un  signe  avani-conreur,  et 

aussi  user  jusqu'au  bout  le  moule  romanesque  où  l'écri- 
vain avait  jeté  tout  d'abord  ses  imi)ressi(jns  el  ses  expé- riences. 

O  n'est  pas  à  dire  d'ailleurs  qu'on  ne  puisse  trouver 
«  du  nouveau  »  dans  cette  suite  d'œuvres.  Le  caractère 
cosmopolite,  qui  déjà  apparaissait  dans  les  premiers 
romans,  dans  Mensonges,  par  exemple,  se  manifeste  ici 

1)1  us  clairement,  plus  largement.  Le  titre  seul  de  Cosmopolis 

symbolise  assez  nettement  cette  veine  relativement  nou- 

velle. Une  idylle  tragique  dépeint,  —  le  sous-titre  prindtif 
en  témoigne,  —  des  «  mœurs  cosmopolites.  »  Et  enfin,  si 
les  principaux  héros  du  beau  roman  de  la  Terre  promise 

sont  bien  Français,  c'est  dans  un  décor  tout  italien,  c'est 
dans  un  milieu  très  international  que  se  déroule  leur 

douloureuse  liistoire.  M.  Bourget  a  bien  utilisé  ses  mul- 
tiples voyages;  son  «  méthodique  souci  de  la  culture  et 

du  renouvellement  '  »  l'a  bien  servi.  La  connaissance  du 
«  Tout-Europe  »  lui  a  inspiré  de  très  belles  descriptions, 

d'exquis  paysages;  elle  lui  a  permis  d'enrichir  son  auivre 
romanesque  de  curieux  détails  de  mœurs,  de  piquantes 

on  originales  figures.  «  Peu  à  peu,  —  écrivait-il  dans  son 

élude  sur  Beyle,  —  peu  à  peu,  et  grâce  à  une  rencontre 
inévitable  de  ces  divers  adeptes  de  la  vie  cosmopolite,  une 

société  européenne  se  constitue,  aristocratie  d'un  ordre 
particulier  dont  les  mœurs  complexes  n'ont  pas  eu  leur  peintre 

définitif^.  »  Il  a  essayé  d'être  ce  peintre,  et  il  y  a  excellem- ment réussi. 

Le  cosmopolitisme,  s'il  comporte  bien  des  jouissances 

et  s'il  présente  bien  des  séductions,  offre  aussi  un  très 
grand  danger  :  il  peut  être  ime  des  formes  du  dilettan- 

tisme et  de  la  décadence;  il  «  déracine  »  l'Ame  qui  s'y 

prête  trop  complaisamment;  il  l'amollit,  il  l'énervé,  et, 
si  je  l'ose  dire,  il  la  désosse.  Il  l'affranchit,  je  le  veux 
bien,  des  préjugés  trop  étroitement  nationaux;  mais  il  la 

1.  Dédicace  de  Cosmopolis. 
2.  Essais  de  psychologie,  éd.  originale,  t.  I,  p.  304. 
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(It'fache  aussi,  si  elle  n'y  prond  garde,  du  patriotisme.  Ce 

«l.iiigor-là,  M.  Honrgot  l'a  l»ien  vu,  —  car  qu'est-ce  que 
lit"  comprend  pas  M.  Bourgot?  —  et  il  l'a  très  nettement 
dénoncé,  et  de  très  bonne  heure  '.  Mais,  à  la  suite  de  son 
trop  cher  Stendhal,  il  avait  failli  en  prendre  gaiement  son 
parti.  Il  concluait  ainsi  son  chapitre  sur  le  cosmopolitisme 
de  Reyle  :  «  Les  Orientaux  disent  souvent  :  Quand  la 

maison  est  prête,  la  mort  entre...  —  Que  cette  visiteuse 

iiii''vitable,  reprenait-il,  trouve  du  moins  notre  maison  à 

iH>us,  parée  de  fleurs  -!  »  Et  je  ne  jurerais  pas  qu'un  peu 
(le  cet  élégant  dilettantisme  ne  se  fût  pas  plus  d'une  fois 
mêlé  à  ses  peintures  de  la  vie  cosmopolite.  Mais  il  a  fini 
par  réagir  contre  ces  dangereuses  tendances.  Il  a  senti 

I  e  que  sentent  si  bien  tous  ceux  qui,  en  vivant  à  l'étranger, 
■«(.ril  fermement  résolus  à  ne  pas  laisser  leur  individualité 

ethnique,  leur  moi  national,  se  dissoudre  dans  le  non-moi 
iiidifrérent  ou  hostile  des  peuples  qui  les  entourent;  il  a 

>eiiti,  il  a  éprouvé  ce  que  l'on  pourrait  appeler  l'irréduc- 
lil)ilité  foncière  des  diverses  races  et  des  «  mentalités  »  qui 

leur  correspondent,  —  voyez  à  cet  égard  la  dédicace  de 

Cosmopolis  ̂   ;  —  son  àme  de  vaincu  de  1870  s'est  ressaisie, 

1.  Cf.  Essais  de  psychologie,  éd.  originale,  t.  I,  p.  306  :  «  Les  races 

pcnlcnt  bekucoup  phis  (ni'ellcs  ne  gagnent  à  quitter  le  coin  de  terre 
111  elles  ont  grandi.  Ce  que  nous  ppuvons  appeler  proprement  une 
famille,  au  vieux  et  beau  sons  du  mot,  a  toujours  été  constitué,  au 
moins  dans  notre  Occident,  par  une  longue  vie  héréditaire  sur  un 
mémo  coin  du  sol.  »  lit  toute  la  suite  du  développement. 

■>.  Id.,  ibid.,  p.  .308.  —  Dans  Sédition  définitive  (Pion,  in-lO.  1901. 
p.  319),  M.  Bourget  a  corrigé  ainsi  son  premier  texte  :  «...  la  mort 
l'iitre.  —  «  lié  bien!  »  répondent  li^s  épicuriens  de  la  race  de  Beylc,  «  que 
•  cite  visiteuse...  •  —  Dans  l'édition  originale,  on  lit  encore  :  <■  La 
liante  société  contemporaine,  j'entends  par  là  celle  qui  se  recrute 
parmi  les  représentants  les  plus  raffinés  de  la  délicate  culture,  est 
parvenue  à  cette  heure,  coupable  peut-être,  à  coup  sûr  délicieuse,  ofi  le 

dilcttautisme  remplace  l'action  ■•  (p.  307-308);  et  dans  l'édition  défi- 
iiKive,  p.  318  :  «  ...  à  cette  heure,  sans  lendemain...  »  —  «  C'est 
iiKore  ici  une  des  formes  de  ce  qu'on  est  convenu  de  nommer  ta  déca- 

dence... »  (1"  éd.,  p.  308);  «  de  ce  qu'il  faut  bien  nommer  la  déca- 
dence. »  (éd.  définitive,  p.  318-319). 

3.  Voyez  aussi,  dans  VÉcho  de  Paris  du  2  juin  1910,  le  très  suggestif 
article  de  M.  Bourget,  inlUulé  :  France  et  Angleterre. 
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ci  nul  doute  (jiiil  nait  pu  s'appliquer  à  lui-même,  le  vers 
si  souvent  cité,  et  toujours  si  profondément  juste  : 

Plus  je  vis  rélrcTnpcr,  plus  j'aimai  ma  patrie. 

Cette  sorte  de  reviviscence  du  sentiment  i)alriotique 

est-elle  pour  quelque  chose  dans  le  retour  de  la  préoccu- 
pation morale  que  nous  constatons  dans  deux  romans 

de  la  même  é|)oque,  In  Terre  promise  (1892;  et  Cosmopolis 

(1893)?  Il  est  possible;  la  conjecture  ost  même  d'autant 
plus  vraisemblable  que,  chose  à  noter,  les  deux  inspira- 

tions, —  la  Préface  du  Disciple  en  témoignait  déjà,  —  sont 
presque  toujours  étroitement  mêlées  chez  M.  Bourijet.  A 

vrai  dire,  ce  «  christianisme  immanent  »  qu'il  croyait 
apercevoir  dans  son  œuvre,  et  que  nous  avons  nous-même 
signalé  dans  ses  premiers  écrits,  on  le  discerne  encore, 
çà  et  là,  dans  ses  autres  romans  de  cette  période.  Nous 
en  trouverions  même  des  traces,  en  cherchant  bien,  jusque 

dans  cette  Physiologie  de  rAmour  moderne  que  nous  n'aimons 
guère,  et  où  nous  rencontrons  peut-être  encore  plus  de 

fleurs  d'ennui  »  que  de  «  fleurs  du  mal  ».  Mais  enfin, 
à  les  prendre  dans  leur  ensendjlc,  tous  ces  livres  qui 

s'étagent  sur  une  dizaine  d'années  de  la  vie  de  l'écrivain, 

l'impression  qui  s'en  dégage  n'est  pas  une  impression  de 
confiance  sereine  et  de  robuste  certitude.  Le  poète  des 

Aveux  est  resté  un  inquiet;  il  a  multiplié  les  expéi'iences 

littéraires  et  morales;  il  s'est  développé  dans  tous  les  sens 
où  le  portait  l'extrême  complexité  de  son  tempérament, 
son  infatigable  curiosité  de  l'âme  et  de  la  vie  humaines. 
Et  il  n'a  rien  conclu,  assurément,  mais  il  a  soulTert  de 
ne  pas  conclure.  «  N'étais-je  pas  plus  malheureux  encore, 
—  soupirc-t-il  quelque  part,  —  moi  qui  aurai  passé  ma 
vie  à  comprendre  également  lai  trait  criminel  de  la  néga- 

tion et  la  splendeur  de  la  foi  profonde,  sans  jamais 

m'arrêter  ni  à  l'un  ni  à  l'autre  de  ces  deux  i)ôles  de  l'àme 
humaine^?  »  On  ne  saurait  mieux  rendre  l'impression 
finale  de  trouble  et  d'incertitude  sous  laquelle  nous  laisse 

1.  Nouveaux  Paslels,  édition  originale,  1891,  p.  31  (Un  saint). 
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l'aiifeiir  de  la   Duchesse  bleue  (|iiaiid   on    l'a   suivi  (rinn  ii* 
en    (l'uvre    pciuinnt    plus    d  un    (juarl    de    siùcle  de    vie 
lilléraire. 

II 

La  psychologie  est  à  réthinuo  ce  que  lanalomie  est  à  la 
tliriaiieulique.  Elle  la  précède  et  sen  distingue  par  ce  caractère 

(le  constatation  inefficace,  ou,  si  l'on  veut,  de  diagnostic  sans 
prescription.  Mais  cette  attitude  d'observateur  qui  ne  conclut 
pas  n'est  jamais  que  momentanée.  C'est  un  procédé  analogue 
au  doute  mélliodique  de  Descartes  et  qui  finit  par  se  résoudre 
en  une  aflirmalion.  Pour  ma  part,  cette  longue  enquête  sur  les 

maladies  morales  de  la  France  actuelle...  m'a  contraint  de  recon- 

naître à  mon  tour  la  vérité  proclamée  par  des  maîtres  d'une  auto- 
rité bien  supérieure  à  la  mienne,  Balzac,  Le  Play  et  Taine,  à 

savoir  que,  pour  les  individus  comme  pour  la  société,  le  christia- 
nisme est  à  Vheure  présente  la  condition  unique  et  nécessaire  de 

santé  et  deguérison....  La  rencontre  de  ces  beaux  génies  dans  une 

mrine  conclusion  a  ceci  de  bien  remarquable  qu'ils  y  sont  arrivés 
tous  les  trois  par  l'observalion,  à  travers  des  milieux  et  avec  des 
facultés  de  l'ordre  le  plus  diffcrenl.  En  adhérant  à  la  conclusion 
si  nettement  exposée  par  ces  maîtres,  je  ne  fais,  moi  non  plus, 
que  résumer  ma  propre  observation  de  la  vie  individuelle  et 
sociale.  Je  crois  donc  dégager  mieux  le  sens  de  ces  Essais  et  des 

f  ouvrages  qui  les  ont  suivis,  en  demandantqu'on  veuille  bien  les 
considérer  comme  une  modeste  contribution  à  cette  espèce 

d'apologétique  expérimentale,  inaugurée  par  les  trois  analystes 
que  je  viens  de  citer,  —  apologétique  dont  relèvent  tôt  ou  lard, 

d'ailleurs,  qu'ils  le  veuillent  ou  non,  tous  ceux  qui,  étudiant  la  vie 
humaine,  sincèrement  et  hardiment,  dans  ses  réalités  prul'ondes, 
y  rclrouvenl  une  démonstration  constante  de  ce  que  cet  admi- 

rable Le  Play  appelait  encore  :  <(  Le  Décalogue  éternel  ». 

Qui  parle  ainsi"?  C'est  M.  Paul  Bourget  lui-même,  dans 

une  Préface,  datée  de  septembre  1809,  et  qui  ouvre  l'édition 
définitive  de  ses  OEuvres  complètes.  El  l'année  suivante, 
dans  une  seconde  Préface,  il  reprenait  sous  une  autre 

forme,  plus  précise  et  plus  ferme  encore,  la  même  pensée. 
Rattachant  à  Taine  la  méthode  et  la  doctrine  de  son  œuvre 
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r()innnos(|iie,  et  revendiquant  sa  |>;irl  «le  collaboration  à 

cette  "  grande  enqntMe  sur  riioinuie  »  que  Taine  avait 

assignée  conuuc^  objet  à  l'art  littéraire  modei-ne,  il  décla- 
rait n'avoir  composé,  à  la  manière  scientifique,  «  qu'une 

suite  de  monographies,  des  notes  plus  ou  moins  bien  liées 

sur  «pudiques  états  de  l'Ame  contemporaine  ».  Et  après 
avoir  étudié  et  analysé  un  (-(M-tain  nombre  de  cas,  il  roveu- 

dicpiait  le  droit  de  généraliser,  de  j»roposer  et  d'affirmer, 
sinon  des  lois,  tout  au  moins  des  hypothèses,  et,  après 

avoir  fait  œuvre  de  psychologue,  de  faire  œuvre  de  mora- 
liste. 

J'ai  vu,  disait-il,  des  appréciateurs,  ceux-ci  bienveillants,  ceux- 
là  malveillants,  opposer  Cruelle  Énigme  à  Cosmopolis,  Un  Crime 

d'amour  h  Terre  Promise,  les  Essais  de  psychologie  à  Outre-Mer, 
et  prononcer  à  mon  sujet  le  ̂ 'rand  mot  de  conversion.  Ce  mot  ne 

me  ferait  pas  peur,  car  j'estime  que  la  volte-face  d"unesprit(iui, 
sous  la  leçon  de  la  vie,  reconnaît  son  erreur  première,  est  un 

des  plus  beaux  spectacles  qui  soient.  Mais  tel  n'est  pas  mon  cas 
particulier.  On  se  convertit  d'une  négation,  on  ne  se  convertit  pas 
d'une  altitude  purement  expectative....  Il  me  seraitaiséde  mon- 

trer que,  s'il  y  a  développement  dans-  ma  pensée,  il  n'y  a  pas  eu 
contradiction,  et  que  l'avant-dernier  chapitre  d'Un  Crime 
d'amour,  l'épilogue  de  Mensonges,  vingt  passages  de  la  Ptiysio- 
log'ie,  les  dernières  pages  du  Disciple,  celles  sur  la  confession  et 
le  péché  dans  Cruelle  Enigme  se  raccordaient  déjà  entièrement 

à  ce  que  j'ai  appelé  depuis  l'apologétique  expérimentale.  Celle 
apologétique  consiste  à  établir,  suivant  une  expression  chère  aux 

mathématiciens,  qu'étant  donnée  une  série  d'observations  sur  la 
vie  humaine,  tout  dans  ces  observations  s'est  passé  comme  sile 
christianisme  était  la  vérité.  C'est  le  témoignage  que  j'apporte 
pour  les  observations  que  j'ai  pu  faire  sur  la  sensibilité  de  mon 
temps  et  qui  sont  consignées  dans  ces  romans  parfois  hardis, 
quelquefois  maladifs,  toujours  sincères.... 

«  La  religion,  ajoutait-il,  n'est  pas  d'un  côté,  et  la  vie 
humaine  de  l'autre  »,  et,  pour  démontrer  la  vérité  de  l'une, 
il  estimait  i]ue  «  l'observation  quotidienne  et  réaliste  »  de 
l'autre  était  loin  d'être  inefficace.  Madame  Bovary  ou  Pierre 
et  Jean,  le  Rouge  et  le  Noir  ou  Adolphe  étaient,  selon  lui,  des 
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livres  d'apologétique  involontaire,  et  «  cet  accord  de  tous 
lis  analystes  lucides  des  passions  »,  «  une  des  formes  de 

I  .  Ile  harmonie  de  la  science  et  de  la  tradition  (jui  éclate 

partout,  à  l'heure  présente  ».  Et  il  concluait  : 

Ma  seule  ambition  serait  que  l'ttn  voulût  bien  reconnaître,  en 
II  ~  |ireiiant  dans  leur  ensend)k',  aux  éludes  de  sensibilité  coii- 
I.  iiil)iiraiMc  diuit  voici  la  première  série,  une  petite  place  dans 

(1  murant  d'idées  réparatrices  qui  se  dessine  de  toutes  parts  en 
France  et  qui  n'exclut  autrui  ouvrier,  si  humble  soit-il,  et  si 
étran^'cr  ait-il  pu  sembler  d'abord,  par  le  genre  même  de  ses 
travaux,  à  une  si  grave  entreprise. 

C'étaient  là  de  fortes  et  nobles  paroles,  et  ce  ne  sera  pas 
en  affaiblir  la  portée  que  de  discuter  un  peu  plus  tard 

(jiirjques  articles  de  ce  credo.  Mais  si  Ton  peut  admettre 

qu'elles  étaient  virtuellement  contenues,  ces  paroles,  dans 
les  œuvres  antérieures  de  M.  Bourget,  il  faut  bien  recon- 

naître qu'elles  étaient  enchâssées  parmi  beaucoup  d'autres 
qui  ne  rendaient  pas  tout  à  fait  le  môme  son.  Ce  moraliste 

s'attardait,  s'amusait  peut-être,  aux  détours  du  chemin; 
cet  apologiste  renouvelait  bien  souvenl  la  même  «  expé- 

rience »;  il  prenait  évidemment  quelque  plaisir  à  en  pro- 
longer la  durée;  ce  théologien  posait  bien  çà  et  là  quelques 

prémisses;  il  oubliait  ou  il  négligeait  d'en  tirer  les  conclu- 
sions. Pourquoi,  un  jour  venu,  dans  le  bref  raccourci 

d'une  Préface,  s'avisa-t-il  de  ramasser  et  de  démas(|uer 
tout  le  sérieux  foncier  de  sa  pensée?  Pourquoi  ce  jour-là 

plutôt  qu'un  autre?  A  la  suite  de  quels  événements  et 
dans  quelles  circonstances  exactes  cette  décision  fut-elle 
prise,  et  ce  nonchalant  apologiste  du  dehors  se  transforma- 
t-il  en  un  apologiste  conscient  et  résolu?  Nous  le  saurons 

peut-être  un  jour.  Nous  ne  pouvons,  pour  l'instant,  que 
hasarder  quelques  conjectures  et  noter  quelques  sugges- 

tives concordances.  Parmi  les  causes  qui  ont  déterminé, 

ne  disons  pas  cette  conversion,  mais  cette  sorte  de  cristal- 
lisation de  tendances  très  réelles,  mais  intermittentes,  et 

surtout  un  peu  flottantes,  il  n'est  point  téméraire  d'attri- 
buer une  part  prépondérante  à  «  cette  funeste  crise  natio- 
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nale  de  1808,  qui  nianiuo  dt-s  aiijoiiiirimi  uno  date  dans 
riustoirc  d<^jà  séculairo  de  nos  discordes  civiles  '  ».  Cornine 
la  plupart  de  ceux  pour  (pii  la  dure  expéricMicc  de  rantiée 

Icrrilile  a  clé  une  perpétuelle  el  vivante  leçon  de  choses, 

M.  IJourget  a  cruellement  sonfl'crt  dans  son  patriolismr 
des  imprudences,  des  déclamations  et  des  sophisnies  (|iii 

à  ce  moment-là,  ont  séduit  tant  de  bons  esprits;  pcut-(Mrr 

a-t-il  réagi  trop  fortement  contre  les  «  nuées  »  où  il  voyait 

dauti-es  se  complaire;  en  tout  cas,  à  méditer  sur  elles,  il 
a,  sinon  découvert,  tout  au  moins  approfondi  ce  que  rtui 

pourrait  ai)pelcr  les  fondements  mystiques  de  l'idée  (1( 

l>atric.  A  l'école  de  Rivarol  et  surtout  de  Bonald  '.  de  ] 
M.  Charles  Maurras  aussi,  il  s'est  initié  au  «  traditiona- 

lisme »  politique,  social  et  religieux;  il  est  devenu  un  fer- 

vent adepte  de  la  doctrine,  et  il  n'a  laissé  échapper  aucune 

occasion  nouvelle  d'en  affirmer  ou  d'en  justifier  les  prin- 
cipes. Il  devait  être  très  tentant  pour  lui  d'en  essayer  une 

sorte  d'illustration  romanesque.  La  tentation  s'étant  heu- 
reusement produite,  M.  Rourget  y  a  cédé  en  écrivant 

VÉlape. 

L'Élope  est  un  chef-d'o'uvre,  le  chef-d'œuvre  peut-être 
de  M.  Bourget;  et  je  suis  d'autant  plus  à  l'aise  pour  en 

convenir  que  je  suis,  pour  ma  part,  assez  loin  d'en  épouser 
toutes  les  tendances.  Mais  quand  la  thèse  que  le  livre  enve- 

loppe serait  encore  plus  discutable  qu'elle  ne  l'est,  il  n'en 
resterait  pas  moins  vrai  que  l'effort  d'art  dont  il  témoigne 
est  égal  et  même  supérieur  à  tout  ce  que  l'écrivain  avait 
produit  jusqu'alors  de  plus  puissant  et  de  plus  accompli: 

cl,  d'autre  part,  jamais  encore  il  n'avait,  dans  le  cours 
d'un  simple  roman,  posé  et  agité  des  questions  d'une  aussi 
haute  et  aussi  grave  portée.  L'opinion  ne  s'y  est  pas  trompée. 

1.  L'Étape,  édition  originale,  Pion,  1901,  p.  lU. 
2.  M.  Paul  liourgot  a  publié,  on  collaboralion  avec  M.  Michel  Salo- 

mon,  un  Bonald,  dans  la  euileclinn  la  Pensée  chrétienne,  Paris,  Bloud, 

1905.  Il  ne  s'est  point  ninUMité  d'écrire  pour  ce  volume  une  intéres- 
sante Préface;  il  a  mis  direclemenl  la  main  à  la  composition  du 

recueil. 
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Kilo  a  compris  »|n'oll.o  se  Ironvait  là  en  pivsencc  (1*011  inaiiro 
livre,  crun  de  ci's  livres,  rares  tlans  la  vie  de  loul  aiileiu-, 
•nièinede  gi-and  talent,  qui  résument  et  totalisent,  si  je  puis 

dire,  de  longues  années  de  méditation  solitaire  et  d'expé- 
ri«'iice  morale,  un  de  ces  livres  qu'on  a  longtemps  portés 

•  Il  soi  et  qu'on  ne  se  décide  à  livrer  au  public  qu'après  en 
avoir  mûri  toutes  les  idées,  pesé  tous  les  dévelopjiemenls, 

calculé  fous  les  détails.  11  n'est  aucun  des  ouvrages  de 
M.  Bourget,  —  non  pas  même  le  Disciple,  —  qui  ait  fait 

surgir  une  aussi  abondante  «  littérature  »,  soulevé  d'aussi 

passionnées  discussions,  provoqué  même  d'aussi  âpres 
colères.  11  n'a  laissé  personne  indifférent  :  n'est  ce  pas 
tout  dire? 

C'est  qu'en  elTet  l'artiste  n'avait  négligé  aucun  des 
moyens  en  son  pouvoir  pour  attirer,  entretenir,  aiguiser 

la  curiosité  et  l'attention  de  ses  lecteurs.  Nous  avons  déjà 
l(»ué  chez  M.  Bourget  la  science  consommée  de  la 

composition  :  les  apprentis  romanciers,  —  ou  dramaturges, 

-  peuvent  apprendre  de  lui  l'art  de  conduire  une  intrigue, 
d'en  condiiner  adroitement  les  divers  éléments,  d'en  préci- 

piter au  moment  voulu  les  péripéties,  d'en  embrouiller 
savamment  les  fils  et  d'en  dénouer  avec  une  élégante  sim- 
plicilé  le  subtil  écheveau.  Dès  les  premières  lignes  de  ses 

récils,  —  voyez  particulièrement  à  ce  point  de  vue  André 
C'irnélis  et  Une  Idylle  trcujiime,  -  on  est  pris  comme  dans 
1111  engrenage  logique  qui  vous  entraîne,  et  vous  emporte, 
1m. Il  gré  mal  gré,  sans  vous  laisser  le  temps  de  vous 

reprendre  et  de  respirer,  et  ne  vous  lâche  plus  qu'à  la  der- 
nière page.  A  cet  égard,  JM.  Bourget  s'est  snri)assé  dans 

l'Étape.  Or  il  était,  dans  ce  dernier  cas,  d'autant  plus  méri- 
toire de  conserver  intact  ce  don  souverain  de  la  puissance 

constructive  que  les  données  du  problème  romanesque 

étaient  plus  complexes,  et  qu'il  s'agissait,  pour  le  conteur, 
en  même  temps  que  de  peindre  un  coin  de  la  société  con- 
Irinporaine  et  de  développer  une  thèse,  de  dérouler  sous 
nos  yeux  tout  à  la  foie  un  drame  de  famille  et  un 

drame   d'idées,    un   drame    de   conscience   et    un    drame 
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de  passion.  Kii  vertu  mèiiie  de  la  divorsUé  de  son 

dessein,  il  ne  pouvait  se  contenter  d'une  action 
«  chargée  de  peu  de  matière  »,  comme  les  aimait,  par 

exemple,  Racine,  et  peut-être  même  peut-on  trouver  qu'il 
y  a  beaucoup  d'événements  accumulés  dans  ce  roman  (jui 
se  passe  tout  entier  en  une  seule  semaine.  Mais,  ce  court 

laps  de  temps  nous  en  avertit  déjà,  l'écrivain  n'en  a  pas 
moins  essayé  de  reproduire  dans  son  œuvre  la  forte  con- 

centration de  la  tragédie  racinienne  :  peu  s'en  faut  qu'il 
n'observe  la  «  règle  des  trois  unités  )>,  et  l'on  définirait 

assez  bien  sa  tentative  en  disant  qu'il  a  voulu  traiter 
le  sujet  d'un  grand  roman  moderne  avec  des  procédés  tout 
classiques,  et  soumettre  une  matière  extrêmement  riche  et 
touffue  à  la  sévère  simplicité  de  lignes  des  œuvres  de  nos 

grands  tragiques  :  il  y  a  fort  bien  réussi.  Et  il  a  non  moins 
bien  réussi  à  créer,  cette  fois,  des  types  réels  et  vivants  : 

Jean  Monneron,  si  généreux  et  si  délicat  d'esprit  et  de  ̂ 
cœur,  et  sa  sœur,  la  douloureuse  et  passionnée  Julie;  Cré- 

mieu-Dax,  le  jeune  juif  fondateur  de  VUnion  Tolstoï,  à  la  fois 
enthousiaste  comme  un  héritier  des  Prophètes  et  réaliste 
comme  un  homme  de  banque  ;  Rioulïol,  le  rancuneuxouvrier 

relieur,  et  la  délicieuse  Brigitte  Ferrand  :  il  n'est  presque 
aucun  des  personnages  inventés  par  M.  Bourget  qui 
nait  lair  pris  et  copié  sur  le  vif,  qui  ne  ressorte  comme  en 

relief  de  la  toile,  et  qui  ne  s'impose  à  notre  souvenir.  Joi- 

gnez à  cela  que,  pour  la  première  fois,  l'auteur  do  VÉtapc 
s'est  révélé  peintre  de  foules  :  la  scène  où  il  nous  repré- 

sente la  séance  tumultueuse  de  VUnion  Tolstoï  a  du  mouve- 

ment, de  la  vie,  de  la  puissance;  Zola  ne  leùt  point  dédai- 
gnée. Mais  ce  qui,  plus  que  tout  le  reste,  donne  au 

livre  sa  haute  valeur  de  vivante  œuvre  d'art,  c'est  le  por- 
trait, à  la  fois  symboli(iue  *  cl  individuel,  de  Joseph  Mon- 

1.  Si  syiiiliolkiuc  mômo,  qu'il  en  est  prosijue  propluHiquo.  On  sait 
le  molciue  M.  l?oiir^el  prèle  h  son  héros  sur  Taine  :  «  C'est  un  mon- 

sieur (|ui  a  eu  hieu  jx-ur  pour  ses  renies  eu  71  ".Je  pourrais  citer  un 
Monneron  réel  qui  a  prononce,  —  et  iin|)riuié,  —  le  mot  en  termes 

presque  identiques,  tiprrs  la  |)ubiiratiiM)  de  l'Rlnpe. 
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noron  :  celui-là  est  un  type  qu'on  n'oubliera  plus,  au  même 
tili'o  qu'une  Mme  Bovary  ou  qu'un  M.  Poirier,  qu'un  Oil- 
lîlas  ou  qu'un  TartulTe.  M.  Hourirel  a  dessiné  celtt-  liij:ure 
avec  uneliahilcté,  une  conscience,  et,  en  dé|)it  de  quehjues 
triiils  trop  appuyés,  çà  et  là,  et  qui  sentent  un  peu  la 
caricature,  une  impartialité,  qui  font  le  plus  grand  honneur 

à  son  sens  et  à  sa  probité  d'artiste.  Elle  domine  tout  son 
livre,  cette  tigiri'e,  elle  est  la  personnilication  concrète  de 

l'idée  générale  qui  en  est  l'armature,  de  l'erreur  sociale 
qi!»'  le  romancier  entend  dénoncer  et  combattre. 

I  .«'ttc  erreur,  dont  toute  la  famille  Monneron  a  été  la  vic- 
time, on  sait  en  quoi  elle  consiste  : 

II  n'y  a  pas  de  transfert  subit  de  classes,  et  il  y  a  des  classes, 
du  moment  qu'il  y  a  des  familles,  et  il  y  a  des  familles,  du  mo- 

'  nirMit  qu'il  y  a  société....  Pour  que  les  familles  grandissent,  la 
I  durée  est  nécessaire.    Elles   n'arrivent  que  par  étapes.    Voire 
I  grand-père  et  votre  père  ont  cru,  avec  tout  noire  pays  depuis 

cent  ans,  que  l'on  peut  brûler  l'étape.  On  ne  le  peut  pas.  Ils  ont 
I  cru  à  la  toute-puissance  du  mérite  personnel.  Ce  mérite  n'est 
I  fécond,  il  n'est  bienfaisant,  que  lorsqu'il  devient  le  mérite  fami- 
I  liai.  La  nature,  plus  forte  que  l'utopie,  et  qui  n'admet  pas  que 
I  l'on  aille  contre  ses  lois,  contraint  toutes  les  familles  qui  pré- 

tendent la  violenter  à  faire  dans  la  douleur,  si  elles  doivent 

s'établir,  cette  étape  qu'ils  n'ont  pas  faite  dans  la  santé. 

C'est  le  philosophe  Ferrand  qui  parle  ainsi,  tout  à  la  fin 
du  livre,  en  dégageant  lui-même  toute  la  philosophie,  et 

l'idée  qu'il  exprime  là,  et  qu'il  avait  d'ailleurs  esquissée 
déjà  dans  les  premières  pages,  j'allais  dire  dans  1'  «  ouver- 

ture »  du  roman,  revient  solis  différentes  formes,  comme 

un  leilnwUv  insinuant,  à  tous  les  tournants  de  l'œuvre, 
l'une  des  plus  magistralement  orchestrées  que  je  con- 

naisse. La  thèse  est  ingénieuse  et  spécieuse:  elle  comporte 

une  certaine  part  de  vérité,  et  plus  d'une  famille  moderne 
pourrait  se  l'appliquer  justement.  Je  crois  pourtant  que, 
telle  quelle   ressort  de  CÉtape\  elle  est  un  peu  outrée  et, 

1.  Je  dis  :  telle  qu'elle  ressort  de  VElape,  parce  que,  dans  divers 
articles  que  M.  Bourget  a  écrits  pour  répondre  aux  objections  iiui  lui 
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poiit-iMic,  insuffisamniciil  f'Ialilif.  Si  clic  était priseau  pied 

de  la  k'ili'e,  —  le  danger,  je  le  sais,  parle  temps  qui  coiirl, 

n'est  pas  grand,  —  elle  nous  épargnerait  nombre  de 
déclassés,  ce  qui  est  bien;  mais  elle  nous  eût  privés  d'un 

Pasteur,  -  et  de  combien  d'autres!  —  ce  qui  serait  sans 
doute  plus  fâcheux.  D'autre  part,  acceptons  même  comme 
fait  réel  et  vécu  l'histoire  imaginaire  de  la  famille  Moii- 
neron;  que  prouve-t-elle?  Que  Joseph  .Monncron  a  eu  le  tort 

de  «  brfder  l'étape  »?  Non,  mais  qu'il  a  fort  mal  élevé  ses 
enfants.  Et  d'où  vient  la  mauvaise  éducation  de  ces  der- 

niers? De  ce  qu'ils  ont  été  nourris  de  phrases  creuses,  des 
prétentieuses  billevesées  dune  morale  soi-disant  indépen- 

dante, et  surtout  peut-être  de  ce  que  leur  père  a  fait  un  sot 

mariage.  Que  l'humanité  serait  heureuse  si  les  mauvaises 
éducations  et  les  sols  mariages  ne  se  trouvaient  que  chez 

ceux  qui  ont  bridé  l'étape!  Les  inconvénients,  —  qui  sont 
réels,  même  quand  l'expérience  réussit,  —  d'une  ou  de 
plusieurs  «  étapes  »  prématurément  franchies,  ne  sont  i)as 
précisément  ceux  que  M.  IJourget  a  accumulés  dans  le  cas, 

—  un  peu  bien  noir,  —  de  la  famille  Monneron  :  ils  sont 

«  ,d"un  autre  ordre  »,  moins  tragique  et,  généralement, 
moins  douloureux. 

Mais  il  y  a  autre  chose  dans  l'Étape  qu'un  drame  émou- 
vant joué  par  des  personnages  de  chair  et  d'os,  autre 

chose  aussi  qu'une  thèse  politico-sociale;  il  y  a  une  élude 
de  psychologie  religieuse  que  le  reste  offusque  et  recouvre 

quehjuefois,  mais  qui  n'en  est  pas  moins,  aux  yeux  des 
connaisseurs,  la  partie  la  plus  neuve,  la  plus  profonde,  la 

plus  indiscutable  de  l'œuvre,  celle  où  M.  Bourget  a  le  plus 

ont  été  adressées,  notamment  par  M.  d'Haussonville,  il  me  semhie 
avoir  un  peu  allénué  l'inlransi^eance  de  sa  lliéurie  primitive  :  il  avoue 
par  exemple,  à  propos  du  cas  de  Guizot  et  dt^  Pasteur  t|ui  lui  avait  été 

opposé,  que  <'  le  talent,  quand  il  est  d'un  certain  degré,  échappe 
aux  lois  générales  ».  (Éludes  et  Portraits,  t.  111,  p.  148.)  Ces  deux 
articles  sur  r/lsctvision  sociale  ne  sont  pas,  comme  on  eût  dit  jadis,  la 

seule  Défense  de  l'Étape  que  M.  Hourget  ait  composée  :  on  en  trou- 
vera, dans  le  même  volume,  une  autre  au  moins,  d'autant  plu3  vive 

peut-être  ([u'elle  est  indirecte  :  c'est  rarlide  sur  les  Deux  Taine. 
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l;iit;enient  donné  sa    mesure.  Les  pages   où  il  décrit  les 

Il '--ilations,    les    scrupules    intellectuels    et    moraux,  les 
répulsions  secrètes  de  Jean  Monneron  en  même  temps  que 

sa  sympathie  croissante  pour  le  catholicisme,  et,  sous  l'ac- 
tion des  épreuves  de  la  vie,  son    besoin   croissant  aussi 

d'une  foi  véritable,  et  parmi  les  prières  et  les  larmes  cju'il 
verse  au  chevet  de  sa  sœur  blessée,  éon  abandon  complet 

'  à  l'appel  mystique,  u  sa  renonciation  totale  et  douce  »,  ces 

■  pages-là  sont  d'une  beauté  pénétrante,  d'une  lucidité  d'ana- 
lyse et  d'une  profondeur  d'émotion   auxiiuelles  l'écrivain 

:  n'avait  encore  jamais  atteint/ Et  J'ai  tort  de  dire  l'écrivain  : 

•  c'est  l'homme  même  qui  s'y  révèle.  On  a  quelque  pudeur  à 
•  touclier,  d'une  main  si  légère  fût-elle,  à  ces  choses  delà 
i;  conscience  .individuelle.  Mais,  puisque  aussi  bien  l'encre 

"  d'imprimerie  a  passé  par  là,  il    me  sera  bien  permis  de 
penser  que  M.  Bourget  nous  livre  dans  ces  pages,  —  plus 

ou  moins  transposé,  et  encore,  qui  sait'?  —  le  résultat  de 
I  son  «  expérience  religieuse  ».  Et  je  serais  bien  étonné  aussi 
que,  dans  la  première  conversation  de  Jean  Monneron  avec 

Ferrand,  quand  le  jeune  homme  expose  au  philosophe  tout 

le  chemin  qu'il  a  fait  vers  le  catholicisme,  M.  lîourget  ne 
nous  révélât  p()int,  par  la  bouche  de  son  héros,  tout  le  tra- 

vail de  pensée  qui,  de  proche  en  proche,  l'a  conduit  lui- 

même  jusqu'au  seuil  du  temple.  Il  faut  citer  cette  page  si 
pleine  et  si  forte  qui,  visiblement,  ramasse  bien  des 
recherches  et  bien  des  méditations  : 

J'admets  avec  vous,  —  dit  Jean  Monneron,  —  que  la  Science 
est  incapable  de  dépasser  l'ordre  des  phénomènes  et  qu'elle  se 
heurte,  aussitôt  qu'elle  veut  chercher  le  pourquoi  des  choses,  au 
lieu  du  comment,  à  l'inconnaissable.  J'admets  que  cet  incon- 

naissable est  réel,  puisqu'il  esta  la  racine  de  toute  réalité,  .lad- 
mefs  que,  le  conséquent  étant  enveloppé  dans  1  antécédent,  cet 
inconnaissable  doit  posséder,  virtuellement  au  moins,  tout  ce 
qui  constitue  le  réel,  donc,  puisque  nos  facultés  font  partie  du 

réel  :  l'intelligence,  l'amouret  la  volonté.  J'admets  encore  que 
ce  principe  d'intelligence,  d'amour  et  de  volonté,  caché  dans 
l'inconnaissable,  c'est  ce  que  le  langage  des  simples  appelle  Dieu. 

20 



306  LES   MAITIiES  DE   L'HEURE. 

J'admets  encore  que  ce  Dieu,  ainsi  conçu,  doit  s'ùlrc  nianife.slé 
dans  riiistoire  humaine.  Comme  cette  liistoire  n'est  pas  une 

attente,  qu'elle  est  acluollo,  qu'elle  est  présente,  j'admets  que 
cette  action  de  l'inconnaissable  y  est  nit''Ié(!  .icluollcmcnt. 

J'admets  que,  do  tous  les  faits  qui  tombent  sous  l'observation, 
lo  cliristianisme  est  celui  qui  remplit  le  plus  exactement  les  con- 

ditions que  mitre  raisonnement  nous  montre  « />r/orj',  comnn 
ayant  dû  être  celles  dune  action  divine.  Je  vais  plus  loin.  Je 

reconnais  que,  des  formes  diverses  du  christianisme,  la  pin- 
complète  est  celle  qui  remonte  par  la  tradition  au  fondateur  et  a 

ses  apôtres,  c'est-à-dire  le  catholicisme.  J'admets  tout  cela,  mais 
comme  une  construction  intellectuelle  qui  me  reste  totalement 

e.vtérieure,  et  dont  je  ne  me  sens  pas  faire  partie.  C'est  une 
hypothèse  plus  ingénieuse,  plus  probable,  si  vous  voulez,  que 

beaucoup  d'autres,  mais  cette  probabilité  est  pour  moi,  —  com- 

ment m'exprimer? —  une  probabilité  morte.  Elle  mest  étrangère, 
je  vous  le  répète.  Elle  ne  touche  pas  à  ce  point  dernier  de  la 

personne  où  s'élabore  la  conviction  '.... 

Quelle  étonnante  et  lumineuse  page  d'  «  apologétique 
expérimentale  »!  De  même  que,  du  propre  aveu  de 

M.  Bourget,  il  y  avait  jadis,  dans  son  Robert  Greslou,  quel- 

ques traits  d'autobiographie  psychologique,  de  même  je 

crois  bien  qu'à  divers  égards  son  Jean  Monneron  lui 

ressemble  «  comme  un  frère  ».  Ce  qu'est  le  Disciple  dans  la 

t.  On  fera  bien  do  rapprocher  ces  lignes  d'une  lettre  de  M.  Bourget 
(13  mai  1902)  à  Gliarles  Rilter  (C'/ia/-^',s-  Rillcr,  ses  amis  et  ses  maîtres, 
Fischliachcr,  1910),  et  dont  voici  le  passage  capilai  :  <-  Il  ne  me 

semble  pas  qu'il  y  ait  contradiction  entre  ragnoslicisine  et  ces  idées 
[les  idées  exprimées  dans  retape],  du  moins  si  l'on  prend  le  mot 
agnosticisme  dans  son  sens  strict.  Le  dél)Ut  des  Premiers  Principes  de 

Spencer  enfermait  ce  développement.  C'est  de  là  que  je  suis  parti 
eu  1878  pour  arriver  à  mes  conceptions  actuelles,  et  je  n'ai  pas  l'im- 
jiression  que  j'aie  rien  à  rejeter  dans  la  tlièse  si)encérienne.  L'incon- naissaljle  étant  reconnu  comme  le  dessous  dt;  la  réalité,  il  est  réel,  et 

Dieu  est  affirmé  par  cela  seul  comme  l'inconcevable  principe  de  l'in- 
telligence, de  l'amour  et  de  la  volonté.  S'il  existe,  intelligence, 

amour  et  volonté,  son  action  doit  se  reconnaître  dans  l'humanité.  Le 
christianisme  mv  paraît  porter  la  mar(|ue  de  cette  action  divine. 

Voilà  tout  ce  qu'il  y  a  dans  l'arrière-fond  de  VEtape  comme  mysti- 
cisme, et,  comme  loi  de  sociologie,  l'anirmalioii  que  l'unité  sociale 

est  la  famille,  et  qu'elle  a  quelques  conditions  dont  l'une  est  le 
temps  ■•  (p.  290). 
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promiôre  partie  de  son  œuvre,  l'Etape  l'est  dans  la  sccuiidc  : 
les  deux  livres  se  correspondeiil,  et  se  fonl  exaclenient 

pendant  l'un  à  l'autre. 
In  divorce  fait  suite  à  VElnpe,  manifeste  les  mêmes  ten- 

dances, et.  s<»us  une  forme  peut-être  plus  simplifiée,  les 

mêmes  qualités  d'art  et  de  pensée.  M.  Hourget  y  a  créé  un 
type  très  nouveau,  très  actuel  et  très  vivant,  celui  de 

Bertlie  Planât,  l'étudiante  «  féministe  »,  la  théoricienne 

de  l'union  libre,  curieux  mélange  de  droiture  morale  et 
d'anarcliisme  intellectuel,  touchante  et symiiathique  jusque 
dans  ses  erreurs  et  ses  faiblesses.  Le  livre  soulève  une 

question  souvent  discutée,  toujours  actuelle,  et  la  tranche 

ou  la  résout  comme  on  pouvait  s'y  attendre  de  la  part 
dun  héritier  de  Donald.  Je  ne  sais  à  vrai  dire  si  la  question 

y  est  posée  dans  toute  sa  force  et  dans  toute  sa  simplicité, 

ri  si  elle  n'aurait  [las  gagné  à  être  dégagée  de  toute  eonsi- 

(li'ration  accessoire  :  j'appelle  ainsi  les  considérations 

tiré'es  de  lexistence  d'enfants  d'un  premier  lit  ou  empruii- 
t<''es  à  l'ordre  religieux.  11  est  trop  évident,  par  exemple, 
([ue,  l'Église  n'acceptant  pas  le  divorce,  Gabrielle  Darras 
ne  saurait  avoir  une  vie  religieuse  complète;  mais,  d'autre 
part,  si  son  premier  mari  était  mort  et  quelle  se  fût  tout 

simplement  remariée,  les  douloureuses  difficultés  qu'elle 
éprouve  à  cause  du  conflit  survenu  entre  son  second  mari 

et  son  fds  auraient  pu  être  identiques.  Suj)posez-la  sans 

enfant  de  son  premier  mariage  et  aussi  libre-penseuse  que 
son  second  mari  :  on  ne  voit  pas  bien,  semblc-t-il,  les  incon- 

vénients que  le  divorce  aurait  entraînés  pour  elle,  et  on  en 
voit  au  contraire  fort  bien  tous  les  avantages.  Eh  bien! 
même  dans  ce  cas  du  divorce  pur,  en  (|uelque  sorte,  les 
inconvénients  existent,  et  ces  inconvénients,  très  différents 

de  ceux  du  remariage,  indépendants  de  toule  préoccupation 

confessionnelle,  résultent  uniquement  du  principe  d'insta- 

bilité introduit  dans  l'union  conjugale.  Le  divorce,  c'est 
la  porte  ouverte  à  Vnnion  libre,  et  il  n'est  pas  besoin  d'être 
catholique  pour  le  répudier;  on  pourrait  même  dire  que 
moins  on  est  religieux,  plus  vivement  on  doit  le  repousser, 
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pour  peu  du  moins  qu'on  ait  gardé  quelque  souci  d'iiygiène 
sociale.  Ceux  qui,  sous  prétexte  d'  «  affranchir  »  la  femme 
et  (\q  réaliser  un  progrès  social,  ont  introduit  le  divorce 

dans  nos  mauirs  et  dans  nos  codes,  ne  se  sont  jamais 

doutés  à  quel  point  ils  asservissaient  aux  multiples  fantai- 

sies de  l'homme  la  faiblesse  féminine,  et  quelle  «  régres- 
sion "  ils  opéraient  vers  l'animalité  primitive.  Je  me 

demande  si  un  roman  construit  sur  ces  données  n'aurait 

pas  été  «  plus  fort  »  que  celui  qu'a  écrit  M.  Bourget'.  Mais 
peut-être  eùt-il  été,  sinon  moins  émouvant,  en  tout  cas 
moins  varié.  Et  puis,  le  romancier  pourrait  toujours 

répondre  qu'il  a  voulu  étudier  non  pas  le  divorce  «  en  soi  », 
mais  un  diuorce  particulier.  Et,  enfin,  le  roman,  tel  que  nous 
lavons,  est  une  très  belle  œuvre,  dramatique,  élevée, 

vivante  et  suggestive  :  et  cela  répond  péremptoirement  à 
toutes  nos  chicanes  de  pédants. 

Insisterons-nous  maintenant  sur  les  dernières  œuvres 

romanesques  de  M.  Bourget,  les  Deux  sœurs,  les  Détours  du 

cœur,  rÉmigré,  la  Dame  qui  a  perdu  son  peintre'}...  Si  elles 
manifestent  la  variété,  la  souplesse  et  la  fécondité  de  so:i 

talent,  il  ne  seml)le  pas  qu'elles  ajoutent  quelque  nuance 
vraiment  nouvelle  à  la  définition  que  l'on  peut  tenter  de 
ce  lahuit.  Et  mieux  vaut  sans  doute  l'étudier,  ce  talent  si 
curieux,  si  chercheur,  si  inquiet  toujours,  même  sous  son 

apparent  dogmatisme,  et  toujours  si  soucieux  de  se  renou- 
veler, dans  sa  dernière  incarnation  littéraire,  je  veux  dire 

sous  la  forme  dramatique  qu'il  a  essayée  depuis  trois  ou 
quatre  ans. 

Ce  n'est  pas  l'un  des  spectacles  les  moins  intéressants 
de  notre  époque  que  de  voir  un  écrivain  non  seulement 

connu  et  classé,  mais  célèbre,  aborder  à  cinquante-cinq 

ans  une  forme  d'art  qui  passe  pour  exiger  un  long  et  dif- 

1.  Il  n'est  que  jusle  d'oljscrver  <iiie  M.  Bourpot  a  de  plus  en  plus 
incliné  à  poser  en  ces  termes,  —  qui  nie  paraissent  les  seuls  vrais, 

—  la  (|ui'stion  du  divorce,  d'abord  dans  la  pièce  qu'il  a  tirée,  avec  la 
collaboration  de  M.  André  Cury,  de  son  propre  roman,  puis,  et 

surtout,  dans  la  Préface  dont  il  l'a  fait  précéder. 
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ficile  apprentissage,  une  expérience  consommée  du 

«  métier  »,  bref,  un  don  et  un  «  faire  »  assez  particuliers; 
il  fallait  môme  un  certain  courage  pour  jouer  cette  partie, 

(lu'il  a  d'ailleurs  gagnée.  Je  sais  bien  que  M.  Bourgct  a  été 
comme  sollicité  du  dehors  à  entrer  dans  cette  voie  nou- 

velle. Mais  je  serais  fort  étonné  que  ces  sollicitations  exté- 
rieures ne  répondissent  pas  à  certaines  dispositions 

intimes  et  peut-être  assez  anciennes  de  l'auteur  du  Disciple. 
.\e  sont-elles  pas  de  lui,  dans  un  article,  daté  de  1H80,  sur 
la  Psychologie  au  théâtre,  ces  lignes  signilicalives  :  <(  Un 
avenir  admirable  paraît  réservé  aux  auteurs  nouveaux  qui 

assoupliront  l'art  dramatique  au  point  d'y  introduire  autant 

d'observation  que  dans  le  roman  ou  dans  la  poésie....  L'auteur 

du  Demi-Monde  n'est-il  pas  là  pour  attester  que  les  plus  hardis 
problèmes  de  psychologie  personnelle  et  soeiale  peuvent  être 

traités  en  pleine  scène"!  Seulement,  trop  peu  de  personnes  tra- 

vaillent aujourd'hui  dans  celte  direction^...  »  Et  n'est-ce  pas 

là  la  formule  même  de  son  propre  théâtre  ?  C'est  que 
M.  Bourget  non  seulement  a  toujours  suivi  de  très  près 

loute  la  production  dramatique  contemporaine,  mais 

encore,  ainsi  qu'en  témoignent  ses  trois  années  de  feuil- 
letons, a  beaucoup  réfléchi  aux  choses  du  théâtre  :  là 

encore  son  métier  de  critique  lui  a  épargné  bien  des 

tâtonnements  et  des  méprises.  D'autre  part,  il  me  semble 
que  les  grands  dramaturges  de  tous  les  temps,  à  commen- 

cer par  Shakespeare,  —  voyez  telle  étude  de  lui  sur  lîamlet 
et  son  André  Cornélis ,  —  ont  collaboré,  au  moins  autant 
que  les  grands  romanciers,  à  son  éducation  littéraire,  et 

je  crois  qu'il  leur  a  emprunté  et  qu'il  a  transporté  dans 
l'art  du  roman  plus  d'un  de  leurs  procédés  essentiels.  Ce 

qui  est  en  tout  cas  certain,  c'est  qu'il  y  a  dans  tous  ses 
romans  un  élément  dramatique,  mélodramatique  même, 

quelquefois,  —  voyez  l'Émigré,  —  qui  appelait  pour  ainsi 
dire  la  forme  proprement  théâtrale,  et  qui  ne  demandait 

qu'à    être   libéré    de   toute   entrave  et  à    être  développé 
1.  Études  et  Portraits,  t.  I,  édition  origiaulo,  p    328-329  {Réflexions 

sur  le  théâtre). 
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[idur  lui-mrine.  Ce  serait  bien  mal  connaître  M.  Bourgct 

(liir  lie  penser  (jii'il  n'en  avuit  j)as  conscience.  Et  puis, 
parmi  toutes  l(>s  si'duelions  que  peut  offrir  le  théAlre  à  un 

t'erivain  d'anjourd'luii,  comment  ne  pas  faire  entrer  en 
lic^nede  compte  la  tentation,  <pii  devait  être  si  Inrlc,  poiu- 

le  philosophe  et  l'homme  d'action  qu'est  devi-nu  l'auteur 
(le  l'Étape,  de  porter  sur  la  scène  et  donc  de  soumettre 
directement  au  grand  public  et  de  lui  imposer  presque  ses 

préoccupations,  ses  idées  nouvelles,  et  d'en  i-ecueillir 
immédiatement  l'écho?  Que  M.  Bourget  ait  cédé  à  des  con- 

sidérations de  cet  ordre,  ou  à  d'autres,  le  fait  est  que, 
depuis  trois  ans,  il  est  devenu  dramaturge  à  succès;  et 

chacun  sait  qu'il  va  i)ersévérer. 

Quatre  pièces,  Un  Divorce  (1908),  l'Émigré  (1900),  la  Barri- 
cade, Un  cas  de  conscience  (1910),  —  en  attendant  le  très  pro- 
chain Tribun,  —  comi)osent  actuellement  le  bagage  drama- 

tiijue  de  M.  Bourget.  Il  est  assez  diflicile  d'apprécier  avec 
toute  la  précision  souhaitable  son  effort  personnel  dans 
cette  voie.  Non  pas  que  son  œuvre  théâtrale  soit  encore 
insuffisamment  abondante,  ni  surtout  insuffisamment 

caractéristique.  Mais  deux  de  ces  pièces  sur  quatre  ont  été 

écrites  en  collaboration,  et  quoiqu'elles  aient  été  tirées  d'un 
roman  et  d'une  nouvelle  de  M.  Bourget,  l'apport  propre  de 
ce  dernier  nous  échappe  un  peu.  La  troisième  a  été  tirée 

par  l'auteur  lui-môme  de  son  roman  de  l'Émigré  :  il  n'y  a 
que /a  Barricade  qui  ait  été  écrite  tout  entière  i>ar  M.  Bour- 

get et  directement  pour  la  scène.  «  C'est  vraiment  ma  pre- 
mière pièce,  déclarait-il  lui-même,  puisque  c'est  la  seule 

(jui  ne  soit  pas  tirée  d'un  roman*.  »  Quelque  mérite  litté- 

raire, historique  ou  social,  et  dramatique,  qu'offre  cette 
«  chronique  de  1910  »,  il  est  malaisé,  sur  cette  œuvre, 

presque  unique,  de  discerner  très  nettement  l'originalité 
1.  La  Barricade,  Préface,  p.  xiii.  Dans  cette  préface,  M.  Bourjî^et 

donne  de  fort  curieux  détails  sur  la  manière  dont  il  a  été  amené  à 

écrire  sa  pièce,  et  sur  les  matériau.x  dont  il  s'est  servi.  Je  crois  bien 
qu'il  nous  livre  là  le  secret  de  sa  méthode  de  travail  et  de  la  fai.on 
dont  il  se  >■  documente  »  pour  écrire  non  seulement  ses  pièces,  mais, 
si  je  ue  me  trompe,  ses  romans  et  ses  nouvelles  aussi. 
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réelle  «  dim  débutant  »,  comme  l'auteur  de  la  Barricade 

s'intitule  trop  modestement  lui-même.  Tout  ce  que  déjà 
l'on  entrevoit,  cest  que  l'univre  de  M.  Bourgct  au  théâtre 

est  et  vraisemblablement  sera  analogue  à  celle  qu'il  a  pour- 
suivie dans  le  roman.  Prenant  ses  sujets  au  cœur  de  la 

réalité  contemporaine,  il  met  aux  prises  des  personnages 
dont  il  analyse  avec  une  vigoureuse  subtilité  les  sentiments 

et  les  passions,  et  dont  il  fait  le  vivant  symbole  de  certaines 
doctrines  en  cours;  le  drame  de  passion  devient  ainsi  un 

drame  d'idées,  et  de  ce  double  conflit  il  se  dégage  discrè- 
tement une  leçon  générale  qui  est  la  solution  du  problème 

posé,  telle  du  moins  que  l'écrivain  la  conçoit  ou  la  sou- 

haite. Attendons  d'autres  œuvres  pour  voir  si  M.  Bourget 
va  demeurer  fidèle  à  son  rêve  d'art,  qu'il  définit  lui-même 
si  heureusement  :  du  pathétique  qui  fasse  penser'- 

VI 

Deux  volumes  de  vers,  cinq  volumes  de  critique,  quatre 
volumes  de  voyages,  quinze  volumes  de  romans,  quatorze 
volumes  de  nouvelles,  quatre  pièces  de  théâtre,  sans 

compternombre  d'articles,  de  lettres,  préfaces  ou  discours 
qui  n'ont  pas  été  recueillis,  voilà,  après  quarante  ans 
bientôt  de  vie  littéraire,  de  quoi  se  compose  actuellement 

1.  I^eltre  à  Cliarles  Hitler,  du  10  avril  l'J05.  Citons  ici  au  complet 
le  passage  essentiel  de  cette  lettre,  (|ui  est  intéressante  à  tant  de 
titres  :  «  Vous  nommez,  Monsieur,  parmi  mes  ouvrages,  ceux  <jui 
ressemblent  le  plus  à  mon  rêve  (fart  :  du  pallu'tiiiiw  qui  fasse  penser. 

C'est  une  coinhinaison  (]ui  n'est  pas  aisée,  lillle  est,  à  mon  goût,  la 
plus  humaine.  J'aime;  cela  d.ins  Shakespeare,  dans  Balzac,  dans 
certaines  choses  de  Tourguénef,  comnn;  Fumée  et  Pères  et  Eiifauls. 

C'est  ce  que  je  trouve  dans  Virgile  et  dans  certaines  pages  grecciues 
que  je  mets  au-dessus  de  tout,  comme  le  chœur  d'Agamemnon,  où 
Eschyle  parle  d'Elélène,  comme  la  scène  célèbre  d'Anligone.  J'ai 
cherché  à  réaliser  cette  sorte  de  beauté,  (]uel(|uefois  avec  un  senti- 

ment bien  profond  d'appartenir  à  des  temps  trop  troublés,  et  d'en 
être  le  (ils  trop  ressemblant,  pour  pouvoir  égaler  jamais  les  Maîtres. 
Mais  il  faut  ne  rien  écrire,  ou  le  faire  «  avec  une  belle  espérance  », 

comme  Marc-Aurèle  disait  qu'il  voulait  sortir  de  la  vie...  »  (Cliarles 
Hitler,  ses  amis  et  ses  maîtres,  p.  2'J8-2U'J.} 



,7/?  LUS   MAITIiKS   DE   LIIEVHE. 

rd'uvi-f;  de  M.  l';iul  IJoiiigot.  Kllc  est  ronsiilrralilo.  comme 
on  peut  voir,  et  elle  est  variée,  —  plus  variéf  même  que 

celle  d'aucun  antre  des  hommes  de  lettres  Crançais  contem- 

porains. Aucun  autre  dentre  eux,  en  effet,  n'a  touché  à 

autant  de  genres,  ni  surtout  n'a  aussi  fortement  marqué 

sa  place  dans  tous  les  genres  qu'il  a  successivement  ou 
simultanément  abordés.  Là  même  où  il  n'a  pas  atteint  au 

[)remier  rang,  il  donne  l'impression,  —  sauf  peut-être  en 
poésie,  —  qu'il  aurait  pu  y  atteindre,  s'il  avait  voulu  faire 
porter  là  son  priiici{)al  effort.  Cet  elTort  soutenu  et  pro- 

longé, le  seul  (jui  assure  même  aux  maîtres  la  suprême 

maîtrise,  c'est  dans  l'art  du  roman  qu'il  l'a  fourni,  et  par 

l'aljondance  et  la  diversité,  par  la  vigueur  d'exécution,  par 
la  haute  portée  et  le  retentissement  des  œuvres,  par  l'in- 
lluence  exercée  enfin-,  je  ne  lui  vois,  dans  cet  ordre  et 

dans  sa  génération,  qu'un  ou  deux  rivaux,  tout  au  i)lus. 

Vous  êtes-vous  demande  parfois,  —  écrivail-il  loul  au  dêlmt 

de  sa  carrière,  —  comment  serait  imaginé  le  roman  idéal  ipi'il 
vous  plairait  de  lire  aujourd'hui  pour  vous  reposer  un  moment 
des  tristesses  contemporaines?  D'abord,  il  devrait  être  humain, 
et  par  ce  mot  nous  entendons  qu'il  dédaignerait  les  créations 
monstrueuses,  dont  nous  obsèdent  les  réalistes.  Gomme  nous 

voulons  un  apaisement,  il  respirerait  l'amour  d'vme  existence 
meilleure,  ])lus  simple  que  notre  vie  moderne,  toujours  si 

agitée.  Pour  avoir  trop  étudié  les  caractères  compliqués  et  raf- 
finés, nous  perdons  le  sens  exquis  des  belles  natures  :  les  excès 

seuls  nous  semblent  réels.  Le  roman  que  nous  désirons  se  sou- 
cierait donc  peu  de  peindre  des  fous  ou  des  malades,  il  retrou- 
verait la  beauté  dans  l'étude  des  choses  saines  et  des  senti- 
ments nobles.  Ce  roman  aurait  pour  charme  une  entière  sincé- 

rité. Sans  dissimuler  le  mal,  il  ne  l'exagérerait  pas  au  point 
de  l'étaler  seul  en  pleine  lumière.  Comme  il  se  souviemlrail 
qu'un  désordre  immense  est  au  fond  des  âmes,  il  chcrchernil  à 
dégager  la  loi  qui  gouverne  les  passions  humaines.  Il  faudrait, 

1.  Parmi  les  tout  récents  disciples  de  M.  liour^et,  —  et  do  Fro- 
mentin, —  je  crois  devoir  srpnaltT  ici  un  jeune  écrivain,  M.  Kmilc, 

CJprmonl,  dont  le  livre  de  déliut,  Amour  promis  (Cnlninnn-I,évy,  1010), 
est  du  nature  à  nous  faire  concevoir  de  hautes  espcraucus. 
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en  un  mol,  (iii'il  iiùl  porler  en  ('iti^riiiilie  celle  pensée  de  George 
Snnd  :  "  On  peut  (li'liiiir  passion  noble  celle  qui  nous  élève  et 
nous  forlilîe  dans  la  heaulé  des  setilinienls  et  la  grandeur  dos 

iilit's,  passion  mauvaise  celle  qui  nous  amène  à  l'égoisnie,  à  la 
I  i.iinte,  et  à  tiiutcs  les  petitesses  de  linstinct  aveugle.  » 

In  tel  livre  ne  saurait  se  passer  d'une  forme  accomplie...  Enlin, 
si  le  roman  dont  nous  parlons  quittait  les  hautes  cimes  de  lart 
pour  vivre  de  notre  vie  moderne  et  combattre  nos  combats,  sa 
rè^'le  devrait  être  celle-ci  :  ne  se  soumettre  à  aucune  coterie, 
cl,  soucieu.x  (le  la  France  avant  toutes  choses,  travailler  à  détruire 

les  haines  civiles  qui  nous  ont  désunis  en  face  de  l'ennemi  '.... 

Ce  n'est  peut-être  pas  tout  à  fait  là  le  roman  dont  nous 
il  dotés  M.  Bourget  :  il  y  a  dans  les  siens  plus  de  «  morbi- 

desse  '»,  plus  de  «  réalisme  »  aussi,  et  moins  d'optimisme 

qu'il  n'en  avait  souhaité  dans  la  ferveur  de  ses  vingt  et  un 
;iiis;  mais  en  réduisant,  comme  ilje  faisait  dès  lors,  «les 
devoirs  auxquels  ne  saurait  se  soustraire  aucun  écrivain 

qui  se  respecte  »  à  «  la  vérité  humaine  et  morale,  au  souci 

du  style  et  au  patriotisme  »,  le  romancier  de  l'Étape  et  du 
Dificiple  a  le  droit  de  penser  qu'il  n'est  pas  resté  infidèle  à 
s:i  première  devise,  à  l'idéal  de  sa  jeunesse. 

l'^t,  assurément,  au  cours  de  la  vie,  cet  idéal  s'est  modifié, 
sinon  dans  sou  fond  primilif,  tout  au  moins  dans  ses  con- 

clusions. Le  grand  mérite  et  le  haut  intérêt  de  l'œuvre  de 
M.  Bourget  est  de  traduire  avec  une  fidélité,  une  sincérité, 

et  j'oserai  dire  une  naïveté  singulières,  les  vicissitudes  de 
sa  pensée.  Veut-on  voir,  et  comme  toucher  du  doigt,  sur 

un  article  essentiel,  le  point  de  départ  et  le  point  d'arrivée 
il  cette  pensée?  Qu'on  relise  parallèlement,  dans  l'édition 
oritïinale  et  dans  l'édition  définitive  des  Essais  de psycholofi'ie 
contemporaine,  1  élude  sur  Ernest  Renan.  En  1883,  M.  Bourget 

parle  «  des  phrases  singulières  où  le  savant  philologue 
professe  une  admiration  à  demi  jalouse  pour  ceux  qui  ont 

pris  le  monde  comme  un  rêve  amusé  d'une  heure  ».  — 
«  Une  admiralion  un  peu  niaise  »,  écrira-t-il  en  1800.  — 1<  One 

1.  Le  rtonian  réaliste  et  le  Roman  pitHiste,  d.-uis  la  liavuc  des  Deux 

Mondes  du   15  juillet  1873,  p.  iô"),  4oO. 
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M.  nciiiin,  (lisait-il  en  1883,  ail  éli;  correct  on  non  dansle 

maniement  de  eelte  méthode,  la  qneslion  pour  nons  n'est 

point  là.  Il  est  certain  qn'il  l'a  pralitini'c  de  i}onne  foi.  »  -^  Et 

en  1899  :  «  Telle  est  la  méthode  qnen  elTel  M.  Henan  s'est 

efforcé  de  praliqner  après  Slrnuss  et  tout  d'autres.  A-t-il  élé 
correct  ou  non  dans  le  maniement  do  cette  méthode? /1-/-/7 

obtenu  les  résultats  qu'il  en  attendait?  H  est  bien  certain  aujour- 

d'hui que  non,  mais  il  est  certain  aussi  qu'il  l'a  pratiquée  de 
bonne  foi....  »  —  En  1883,  à  propos  du  style  de  Renan  : 

«  Les  formules  d"att(''nnalion  abondent,  attestant  un  souci 
méticuleux  de  la  nuance.  »  —  «  Attestant,  avec  une  certaine 

incapacité  d'affirmer...  «,  corrige  l'écrivain  de  1899.  —  Et 

enfin,  après  avoir  esquissé  ce  que  pourrait  être  l'avenir 

religieux  de  l'humanité  affranchie  de  toute  croyance  méta- 
physique, il  écrivait  en  188.3  : 

Nous  avons  dès  aujourd'hui,  en  M.  Renan,  un  exemplaire 
achevé  des  dispositions  religieuses  qui  rallieraient  les  vagues 

croyants  de  cet  âge  cruel;  et  qui  donc  oserait  affirmer  que  l'acte 
de  foi  sans  formule  auquel  aboutit  dès  h  présent  l'optimisme 
désabusé  de  cet  historien  de  notre  religion  mouranle  n'exprime 

pas  l'essence  de  ce  qui  doit  demeurer  d'immortellcment  pieux, 
dans  ce  magnifique  et  misérable  temple  du  cœur  humain? 

En  1899,  l'auteur  désossais  récrit  ainsi  ce  passage  : 

Nous  avons,  semble-t-il,  dès  aiTjourdhui,  en  M.  Renan,  un 
exemplaire  achevé  des  dispositions  religieuses  qui  rallieraient 

les  vagues  croyants  de  cet  âge  sans  Dieu  que  nous  venons  d'ima- 

giner; et  l'acte  de  foi  sans  formule  auquel  aboutit  dès  à  présent 
cet  historien,  pieux  malgré  lui,  d'une  religion  quil  déclare 
mourante,  deviendrait  un  germe  de  renouveau.  Il  en  sortirait 

toute  une  moisson  d'espérances  nouvelles,  car  cet  acte  de  foi 

exprime  l'essence  de  ce  qui  doit  demeurer  d'immortellcment 
croyant,  irréductible  à  l'analyse,  dans  ce  magnifique  et  misé- 

rable temple  du  cœur  humain.  —  Et  s'il  en  est  ainsi,  poun/uoi 
tant  s''atlacher  à  le  dévaster  *  ? 

1.  Essais  de  psychologie  contemporaine,  édition  originale,  t.  I,  p.  76, 
86,  50,  96-96;  -  édition  définitive,  in-16,  p.  69.  77,  48.  84-8,5.  — 
Pour  avoir  sur  henan  toute  la  pcusi'e  de  M.  Bourget  en  1883,  il  faut 

joindre  ù  l'urlicle  des  Essais  uue  curieuse  brochure,  assez  peu  connue, 
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Toute  Ihistoire  morale  de  M.  Hourget  est  contenue 
entre  ces  deux  textes.  Son  «  co'ur  resté  clirélien  »  a  fini 

par  secouer  le  joug  d'encliantenient  que  le  plus  délicieux 
anarchiste  intellectuel  du  siècle  passé  a  longtemps  fait 

pi  scr  sur  lesprit  de  ceux  qui  se  sont  trop  attardés  à 
«Tduter  la  stibtile  sonnerie  des  cloches  de  la  ville  ifls.... 

Même  aujourd'hui,  pourtant,  cette  jolie  et  insinuante 
s.iiinerie,  M.  Bourget  ne  lécoute-t-il  pas  encore?  Ce  qu'il 
;i|4)elait,  en  1883,  «  le  rêve  aristocratique  de  M.  Henan  » 

Il  (st-il  pas,  dans  une  large  mesure,  devenu  le  sien?  On 

s.iit  que,  sur  ce  point,  il  n'a  pas  répudié  la  doctrine  ou  les 
MHS  de  celui  qu'il  proclame  encore,  non  sans  quelque 

malice,  j'imagine,  «  le  très  grand  philosophe  royaliste  de 
/"  fiéforine  inlellectuelle  et  morale  '  ».  C'est,  en  effet,  l'un  des 

spectacles  les  plus  propres  à  remplir  d'une  douce  ironie 
les  observateurs  imi)artiaux  de  iKjtre  époque  que  de  voir 

l'adoption  en  quelque  sorte  par  notre  démocratie,  —  il  est 

vi-ai  qu'elle  a  surtout  vu  en  lui,  selon  le  mot  de  Dumas  fils, 

«  un  pape  de  la  libre-pensée  »,  —  de  l'un  des  hommes  qui 

ce  me  semble,  Ernest  Renan,  par  Paul  Bourget.  Paris,  Quanlin,  188.3, 

in-16  (colleclion  des  CcU'brités  conlcmporaines).  Ten  détache  les  lignes 
que  voici,  sur  la  lie  de  Jésus  : 

"  C'était,  ce  livre  demeuré  unique,  un  si  troutjlant  et  délicieux 
mélaiipe  de  vénération  et  d'analyse,  de  rêverie  et  de  science!  La 
poésie  des  paysages  y  faisait  un  fond  si  lumineux  au  visage 
sublime  de  Celui  qui  mourut  réellement  pour  sauver  le  monde 
ancien  des  ténèbres  et  du  péché!  Les  âmes  pieuses  furent  tout  à  la 

fois  consternées  et  ravies  ['!].  Les  âmes  impies  furent  séduites.  Les 
âmes  indiiïérentes  furent  .ittendries.  Une  tempête  de  polémiciue  se 
déchaîna,  à  travers  liKiuelle  le  livre  passa,  guidé  par  un  invisible 

esprit,  comme  l'escjuif  de  l'Kvangile,  où  Jésus  repose  dans  la  tem- 
pête aussi,  mais  calme  et  sans  (|u'une  boucle  de  sa  céleste  chevelure 

tremble  sous  la  brise.  .Vujourd'hui  la  tempête  s'est  éloignée,  le  livre 
demeure.  Je  ne  sais  pas  s'il  est  exact,  et  il  est  possible  que  la  por- 

tion philosophique  et  historique  prête  à  des  reproches  justillés,  — 

mais  la  portion  morale  est  au-dessus  de  ces  reproches,  et  c'est  par 
elle  que  l'œuvre  est  durable,  par  ce  culte  dépourvu  de  toute  forme 
précise  pour  la  pcrsoiuialilé  idéale  du  Nazaréen,  —  livre  vraiment 

incomparable  d'élévation  et  de  rêverie,  et  qui  serait  le  plus  beau  des 
livres  écrits  sur  Ji'sus,  n'étaient  les  Évangile^i  et  l'Imitation!  "  (P.  30.) 
—  Je  ne  pense  pas  «|ue  .M.  Hourget  écrivit  cela  aujourd'hui. 

1.  Réponse  à  une  enquête  sur  lu  Crise  du  parlementarisme. 
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ont  lo  plus  constamment  répété  et  pratiqué  XOài  profanum 

vulgiis  de  poète.  Quoi  qu'il  en  soit,  —  et  Renan  du  reste 

n'est  pas  à  cet  égard  le  seul  maître  de  M.  Bourgel,  — 
l'auteur  de  l'Étape,  on  le  sait,  est  devenu,  depuis  une  dizaine 

d'années  surtout,  un  juge  sans  indulgence  des  tendances 
politiques  et  sociales  qui  trioniplienl  chez  nous  depuis  ua 
siècle,  et,  plus  particulièrement,  depuis  quarante  ans;  il 

est  «  antidémocrate  »  et  royaliste  avec  délices;  il  mène 

avec  ardeur  le  combat  pour  la  «  contre-Révolution  »;  CAc- 

lion franr^aise  n'a  guère  d'adhérent  plus  fidèle;  il  ne  néglige 
aucune  occasion  de  rompre  des  lances  en  laveur  de  ses 

doctrines,  de  ce  «  traditionalisme  par  positivisme*  »,  dont 
il  est  à  la  fois  le  théoricien  et  lapôtre.  «<  La  France  est  née, 

dira-t-il,  elle  a  vécu  catholicpie  et  monarchique.  Sa  crois- 
sance et  sa  prospérité  ont  été  en  raison  directe  du  degré 

où  elle  s'est  rattachée  à  son  Église  et  à  son  Roi.  Toutes  les 

fois  qu'au  contraire  ses  énergies  se  sont  exercées  à  ren- 
contre de  ces  deux  idées  directrices  [c'est  M.  Bourget  qui 

souligne],  l'organisation  nationale  a  été  profondément, 
dangereusement  troublée.  D'où  cette  impérieuse  conclu- 

sion, que  la  France  ne  peut  cesser  d'être  catholique  et 
monarchique  sans  cesser  d'être  la  France,  —  de  même 
qu'un  foie  ne  peut  cesser  de  produire  de  la  bile  sans  cesser 
d'être  un  foie-....  » 

Je  ne  suis  pas  très  grand  clerc  en  ces  sortes  de  ques- 

tions, et  j'admire,  j'envie  peut-être  ceux  qui  les  tran- 
chent avec  une  robuste  et  tranquille  assurance.  Mais  sans 

1.  Ce  n'est  pas  tout  à  fait  d'aujourd'hui  que  M.  Bourget  s'est 
montré  sévère  pour  notre  régime  politique,  on  peut  le  voir  par  la  Pré- 

face du  Disciple.  Il  s'y  plaignait,  au  nom  de  sa  génération,  du  «  peu 
qu'ont  fait  pour  elle  les  hommes  au  pouvoir  ■■.  Elle  a  vu,  ajoutait-il, 
des  inailres  d'un  jour  proscrire  au  nom  de  la  Uberlc  ses  plus  clièrrs 
croyances,  des  politiciens  de  hasard  jouer  du  sulTrage  universel 

comme  d'un  insiniiiicnt  de  régne,  et  installer  leur  nwdiacrilé  mcnteuM^ 
dans  les  plus  liantes  pinces.  Hlle  l'a  suhi,  ce  sulTrage  universel,  la  itlns 
monslrueuse  et  la  plus  iniiiue  des  tyrannies,  car  la  force  du  nom  lue 

est  la  plus  hrutalt!  des  forces,  n'ayant  pas  même  pour  elle  l'audace  et 
le  talent.  »  (l^dition  originale,  p.  iv-v.) 

2.  Préfain;  des  Lettres  sur  VHistoire  de  France  Ad  l'abbé  de  Pascal. 
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L  „„...,.„.„..„   _   .,„., 
tique  éloquence,  l'Apre  vii,ai(Mir  lo^'ique  avec  laquelle 

M.  Hourget  défend  sa  cause,  j'avoue  qu'il  a  quelque 

[Hine  à  me  convaincre.  D'abord,  je  n'aime  guère,  pour 
toiitc  sorte  de  raisons,  que  l'on  solidarise  trop  étroi- 
tiMiient  «  le  Trône  »  et  «  l'Autel  ",  —  ce  fut  l'une  des  erreurs 
(le  ce  grand  esprit  de  Bonald,  —  et  après  Léon  XIII,  celui 
(|iir  y\.  liourget  appelle  u  Pic  X  le  saint  et  le  grand  »  a, 
(  "iiime  on  sait,  toujours  protesté  contre  une  confusion  de 

Il  irenre.  En  second  lieu,  quand  je  rencontre  dans  l'auteur 
(lu  l)isci[)le  des  expressions  connue  celles-ci  :  «  la  liidruse 

Cl  ii'ur républicaine  »,  «  Vabominable  Ju\cs  Ferry  '  »,  la  <<  stu- 

imle  déclaration  des  Droits  de  l'homme  »,  le  «  honteux 
^'iMivernement  dit  du  4  septembre  »,  «  un  des  hommes  qui 
nul  le  plus  joué  de  eette  parole  publi(|ue  |)our  le  malheur 

(!'■  la  F'rance,  et  dont  plus  tard  le  nom  sera  en  exécration 
il  ans  ce  pays,  s'il  reprend  jamais  la  conscience  de  ses  véri- 

;  tailles  intérêts,  homme  d'État  d'ailleurs,  et  remarquable 
;  par  son  machiavélisme  inné  et  son  instinct  surprenant  de  la 

I  psychologie  démocraticjue,  Vflalien  Gambetta  »,  —  j'ai  peine 
'  à  v(;ir,je  le  confesse,  dans  ces  violences  de  plume  la  marque 

il  nue  réelle  équité  historique. 

Si,  en  elTet,  le  régime  sous  lequel  nous  vivons,  et  sur  les 

lii  l'auts  ou  les  vices  duquel  je  crois.  [)Our  ma  part,  n'avoir 
;mrune  illusion,  méritait,  sans  contre-partie,  tous  ces  ana- 
ilumes,  la  France,  depuis  quarante  ans,  en  serait  morte. 
<>r  la  France  vit,  et  elle  fait  encore  fière  figure  dans  le 

:  monde;  si  elle  n'y  joue  plus  le  rôle  quelle  y  jouait  jadis, 
'  la  faute  en  est,  bien  plus  qu'à  notre  régime  politique,  à 
m 'S  défaites  militaires.  M.  Bourget  parle  quelque  part  de 

«  nos  ignobles  démocraties  contemporaines  ».  Le  mot  n'est 

peut-être  i)as  très  chrétien,  et  il  n'est  pas  non  plus  très  juste. 
I  La  démocratie  n'est  pas  k  ignoble  »;  ou,  du  moins,  elle  ne 

Test  qu'au  sens  étymologique,  qui  n'est  pas,  j'en  ai  peur, 

I.  Les  doux  épitlièles  soulignées  ont  été  ajoutées  dans  l'édition dclinitive. 
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celui  (|no  l'écrivain  avait  (mi  vue.  i'^llc  n'est  pas  très  raffin«''e, 
cl,  si  l'on  y  lient,  elleesl£*énéralcmentun  peu  grossière.  Kilo 
voit  gros,  et  elle  voit  quelquefois  rouge.  Elle  ne  raisonne 

guère;  ello  est  toute  d'instinct  et  de  premier  mouvement. 

I"'lle  est  facile  à  duper,  et  les  mois  ont  sur  elle  un  incroyaldc 
prestige.  Elle  a  bon  cœur  avec  cela;  elle  est  fort  capahio 

d'élan,  de  générosité,  d'abnégation  et  d'héroisme.  Ello  a, 
en  un  mot,  les  défauts,  mais  aussi  les  qualités  des  enfants. 

Comme  les  enfants,  elle  est  susceptible  d'être  éduqiiée, 
disons  mieux,  c/ei'ce,  suivant  l'expression  si  juste,  si  noble, 

si  riche  de  signification  morale.  L'éducation  de  la  démo- 
cratie, comme  l'éducation  de  l'enfance,  est  une  oeuvre  de 

charité,  de  tact,  de  longue  et  infatigable  patience.  Et  ce 

n'est  que  peu  à  peu  (jue  l'on  parviendra  à  dégager  d'elle,  à 
lui  faire  accepter,  respecter,  aimer  les  aristocraties  néces- 
saires. 

Ces  aristocraties,  M.  Bourget  désespère  de  jamais  les  . 

faire  sortir  de  la  démocratie  elle-même  ;  il  voudrait  les  lui 

imposer  du  dehors,  et  il  fonde  tout  son  espoir  sur  une  res- 

tauration monarchique.  J'y  vois,  je  l'avoue,  bien  des 
objections.  Encore  une  fois,  je  sais  ou  crois  savoir  tout  ce 

qu'on  peut  dire  de  ou  plutôt  contre  notre  régime  actuel, 
et,  au  besoin,  je  le  redirais  moi-même;  et,  d'autre  part,  je 
me  sens  dépourvu  de  tout  mysticisme  politique.  Je  sais 

aussi  que  tout  peut  arriver,  en  France  surtout,  et  s'il 
m'était  prouvé  que  la  royauté  héréditaire  dût  faire,  je  ne 

dis  pas  le  salut,  —  la  France  n'a  pas  besoin  d'être  <<  sau- 
vée »,  —  mais  le  bonheur  du  pays,  j'en  accueillerais  le 

retour  avec  une  joie  profonde.  Mais  je  sais  également  qu'il 
est  aussi  facile  de  médire  du  présent  que  de  construire  sur 

le  papier,  qui  souffre  tout,  et  dans  l'avenir.  —  ou  même  dans 
le  passé,  —  d'adoraljles  idylles.  La  République  elle-même 
était  «  bien  belle  sous  l'Empire  »,  et  la  royauté  de  Louis  XV 
n'est  i)eut-ètre  pas  l'idéal  d'un  gouvernement  moderne. 

Pour  qu'une  monarchie  fût  possible  en  France,  il  faudrait 
un  esprit  monarchique  :  or  l'csitrit  monarchique,  —  je  ne 
dis  pas  les  mœurs  monarchiques  —  me  paraît  bien  avoir 
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pifsqiic  ontirrciiiotil  ilispani  de  cImv.  nous,  ncnaîtra- til? 
On  ne  sait.  A  trois  reprises,  en  ITS'.t,  en  ISiJO,  en  IHtS,  la 

monarchie  n'a  pas  su  faire  au  pays  l'économie  d'une  révo- 
lution :  ces  choses-là  se  paient,  et  les  occasions  perdues  en 

histoire  ne  se  retrouvent  guère....  Et  puis,  et  enfin,  quand 

on  y  songe,  comhien  toutes  ces  qu«>slions  de  nïélapliysi(|ut; 
politique  sont  oiseuses  à  côté  de  la  question,  bien  autre- 

ment grave,  et  dont  on  ne  parle  guère,  de  la  dépopulation 

«Il  France!  Qu'importe  le  maître  de  demain,  s'il  doit  régner 
sui"  un  désert  d'hommes!  Il  ne  s'agit  pas  de  savoir  par  qui, 
—  tribun,  Boi  ou  Empereur,  —  la  France  doit  être  gou- 

vernée, mais  si  la  France  veut  continuera  être.  To  beornot 

to  he.  Et  cela,  ce  n'est  pas  une  question  dynastique  ou  poli- 
tique; c'est  une  question  sociale;  c'est  plutôt  encore  une 

question  morale;  c'est  surtout  une  question  religieuse.... 
Sur  la  question  religieuse  proprement  dite,  .M.  Bourget 

a,  dans  ces  dernières  années,  émis  des  vues  intéres- 

santes, quelques-unes  discutables,  mais  qui,  toutes, 
donnent  à  sa  philosophie  nouvelle  ce  couronnement,  celte 

rl.fde  voûte  sans  laquelle  il  n'y  a  pas  de  doctrine  cohé- 
rriiteet  vraiment  complète.  Il  a  été  amené,  a-t-il  déclaré 
M.uvent,  panses  observations  de  psychologie  individuelle 
et  sociale,  à  conclure  non  pas  seulement  en  faveur  du 

christianisme,  mais  du  catholicisme.  L'observation  posi- 
tive, méthodique,  «  scientifique  »,  conduit-elle  nécessaire- 

ment là?  Je  voudrais  en  être  sûr.  Je  ne  vois  pas  qu'elle  ait 
conduit  à  cette  conclusion  ni  Flaubert  ni  même  Taine,  et 

combien  d'autres!  El  tant  qu'on  ne  nous  aura  pas  montré 
les  anciens  découvrant  le  christianisme,  on  pourra  mettre 

vu  doute  pour  l'établir  l'efficacité  des  méthodes  «  expéri- 

iiHiitales  ».  Si  M.  Bourget  s'est  un  jour  retrouvé  catholique,. 
I  ist  peut-être  qu'au    fond   de  lui-même  il  n'avait  jamnis 
II  ssé  de  l'ôlre;  et  c'est  le  cas  de  redire  ici  le  mot  de  Pascal  : 
<(  \'a,lu  ne  me  chercherais  pas,  si  tu  ne  m'avais  trouvé...  ». 

J'insisterais  moins  si  ces  scrupules  de  «  positiviste  » 

n'avaient  pas,  quelquefois,  incliné  M.  Bourget  à  une  sym- 
pathie, peut-être  excessive,  pour  le  «  catholicisme  athée  » 
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(|iieroii  crisoigne  à  l'Action  française,  et  qui  n'est  d'ailleurs 
pas  le  sien.  Lo  sien  est  bien  le  catholicisme  anthcnti»|ue,  et 

(lui  exige  l'adhésion  intime  du  fond  de  ràiiie;  mais  «  il  y  a 
plusieurs  demeures  dans  la  maison  de  mon  Père  »,  et  il 

faut  bien  reconnaître  que  le  calliolicisme  de  l'auteur  tVUn 

Divorce  se  rapproche  plus  de  celui  d'un  Donald  ou  d'un 
Joseph  de  Maislre  que  de  celui  d'un  Chateaubriand.  Qu'une 
religion  purement  individuelle  soit  un  non-sens,  et  que 

toute  religion  véritable  soit  une  «  sociologie  »,  on  l'accorde  . 
sans  peine.  Que  le  catholicisme  soit  une  religion  essentiel- 

lement «  sociale  »,  et  une  «  religion  d'autorité  »,  c'est  ce 
que  l'on  n'a  garde  d'oublier.  Mais  il  est  aussi,  et  même  il 
est  surtout  une  «  religion  de  l'esprit  ».  L'autorité,  dans  le 
catholicisme,  est  un  moyen,  non  pas  une  «  fin  en  soi  », 

comme  disent  les  philosophes,  —  un  moyen  d'assur-r  la 
perpétuité  et  la  communauté  de  la  loi,  un  moyen  de  trans- 

mettre, en  la  réglant,  en  la  canalisant,  la  vie  intérieure. 
Mais  si  la  vie  intérieure  ne  demeurait  pas  la  lin  dernière, 

l'objet  constant  et  suprême,  le  catholicisme  ne  serait  plus 
qu'une  forme  vide,  un  arbre  mort  dont  il  ne  subsisterait 

que  l'écorce.  Si  le  catholicisme  n'est  qu'un  gouvernement, 
si,  pour  dire  le  mot,  il  n'est  plus  qu'un  «  caporalisme  »,  il 
n'a  plus  de  raison  d'être.  En  insistant  comme  il  le  fait 

avec  quelque  excès  sur  le  principe  d'autorité,  c'est  ce  que 
M.  Bourget  a  parfois  l'air  de  perdre  un  peu  de  vue.  «  J'ai 
beaucoup  lu  les  Évangiles,  fait-il  dire  à  son  Jean  Monneron, 

et,  si  j'en  traduisais  l'enseignement,  je  le  résumerais  dans 
ces  trois  mots:  Discipline,  Hiérarchie,  Charité.  »  —  Charité: 
oui,  sans  doute.  Discipline,  Hiérarchie  :  est-ce  bien  sûr? 

L'Évangile  interprété  par  l'Église,  peut-être.  Mais  l'Évan- 
gile tout  seul,  yen  doute  un  peu.  Et  au  reste,  ne  voyons-nous 

pas,  par  un  illustre  exemple  contemporain,  ce  que  la 
pensée  indiviiluelle,  placée  sans  intermédiaire  en  face  de 

l'Évangile  tout  seul,  en  peut  assez  naturellement  tirer?  Et 
l'anarchisme  moral  qu'un  Tolsto'i  y  a  puisé,  dans  ce  que 
M.  André  Bellessort  appelait  si  joliment  «  son  ébriélé  mys- 

tique »,  ne  nous  prouve-t-il  pas  que  l'Évangile  ne  suggère 
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pas  aussi  nécessairement  que  parait  le  croire  l'auteur  de 
VÉtape  des  idées  de  discipline  et  de  hiérarchie?  Ailleurs 

encore,  en  des  pages  bien  dures  et  un  pou  injustes,  où 
M.  Bourget,  dans  la  personne  de  son  abbé  Chanut,  fait  le 

procès  des  prêtres  qui  vont  au  peuple  et  des  «  démocrates 

chrétiens  »,  il  écrit  :  «  La  craintQ  de  voir  l'Église  perdre  la 
direction  des  masses  est  le  généreux  motif  qui  domine  ces 

apôtres  sans  esprit  critique  ».  Si  tel  était  le  vrai  motif  de 
leur  action,  tout  politique  en  quelque  sorte,  il  ne  serait  ni 

désintéressé,  ni  «  généreux  »,  et  ils  mériteraient  le  peu  de 

sympathie  qu'a  pour  eux  M.  Bourget.  Mais  à  qui  fera-t-on 
croire  que  l'encyclique  Rerum  novarum  ait  été  dictée 
par  des  raisons  toutes  politiques,  et  non  point  tout  simple- 

ment «  évangéliques  »?  J'ai  peur  que  des  déclarations 
de  ce  genre  ne  donnent  à  un  trop  grand  nombre  de  lec- 

teurs le  change  sur  les  vrais  sentiments  de  M.  Bourget, 
et  ne  lui  attirent  ce  reproche  injustifié  de  «  dédain 

pour  les  pauvres  »  qu'il  a  bien  raison,  son  œuvre  en 
main,  de  repousser,  mais  que  ses  vrais  admirateurs 

seraient  fâchés  de  voir  s'accréditer  trop  aisément.  Il 
se  représentait  lui-même  un  jour,  avec  mélancolie,  comme 

«une  sorte  d'émigré  intellectuel  ».  Oh!  la  désobligeante 

épithète  !  D'abord,  il  ne  faut  jamais  émigrer,  même,  et 
surtout,  à  l'intérieur.  Et  nous  tous,  qui  avons  lu,  suivi, 
aimé  M.  Bourget,  depuis  ses  tout  premiers  livres  jusqu'à 

ceux  d'aujourd'hui,  nous  qui  si  souvent  lui  avons  entendu 
exprimer  la  pensée  profonde  de  son  temps,  nous  ne 

l'acceptons  pas,  nous  ne  voulons  pas  l'accepter  dans  ce rôle. 

Dans  une  très  pénétrante  étude,  vieille  de  vingt-cinq  ans, 
sur  George  Sand,  M.  Bourget  loue  en  termes  chaleureux  la 
grande  romancière  de  sa  «  foi  ardente  dans  la  valeur  du 

développement  intime  ».  «  Est-il  possible  de  se  tromper, 
ajoutc-t-il,  quand  on  a  demandé  à  ses  travaux  seulement 

d'être  des  travaux,  c'est-à-dire  des  étapes  de  sa  vie  inté- 
ieure?  »  Et  il  constate  bien  profondément  que,  pour  elle, 

21 
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*<  la  grande  afl'aire  fut,  comme  pour  Gœlhe,  non  pas  de 
produire  des  livres,  mais  de  développer  sa  pensée  à  travers 

ses  livres  ».  J'ai  bien  envie  de  lui  api)liquer  à  lui-même  celtf 
heureuse  formule.  Poésie,  critique,  romans,  nouvelles, 

notes  de  voyage,  théâtre,  tout  lui  a  été  un  prétexte  à 

penser,  à  essayer  et  à  prolonger  sa  pensée.  Et  c'est  pour- 

quoi, si  variée  et  si  riche  qu'ait  été  son  œuvre,  elle  n'épuise 
passa  pensée  tout  entière;  comme  pour  Taine,  sa  pensée 

reste  encore  supérieure  à  son  œuvre;  ce  n'est  pas  dans  tel 

livre  particulier  qu'on  a  chance  de  la  saisir,  c'est  dans  la 
suite  et  dans  l'ensemble  de  ses  livres.  A  la  prendre  ainsi, 

on  s'aperçoit  que,  parmi  bien  des  flottements,  des  hésita- 
tions, des  retours  en  arrière,  toutes  choses  qui  prouvent 

surtout,  avec  la  complexité  de  son  objet,  la  sincérité  de 

son  inquiétude,  l'auteur  de  l'Étape  et  du  Disciple  a  pour- 

suivi un  très  ferme  dessein.  «  Oui  nous  donnera,  s'érric- 
t-il  quelque  part,  qui  nous  donnera  des  connaisseurs  dame 
humaine  assez  courageux  pour  la  regarder  en  face,  cette 
âme  malade,  assez  lucides  pour  y  lire,  assez  tendres  jiour 
la  plaindre,  assez  sages  pour  la  diriger,  et  assez  complets 

pour  appliquer  leur  science  avec  ce  je  ne  sais  quel  doigté 

d'artiste  qui  manquera  toujours  aux  philosophes  de 
métier?  »  Il  a  été  précisément  pour  notre  temps  ce  «  con- 

naisseur d'âme  »  dont  il  souhaitait  l'avènement.  D'autres 

ont  été  plus  complètement  poètes;  d'autres  ont  été  plus 
complètement  philosophes;  d'autres  ont  été  plus  complè- 

tement critiques.  Poète,  philosophe  et  critique,  presque 
également  doué  pour  la  pensée  et  pour  le  rêve,  pour  la  1 

lucidité  consciente  de  l'analyse  abstraite  et  pour  cet  état 
de  pénombre  et  de  demi-conscience  si  nécessaire  à  la 
création  artistique,  M.  Paul  Bourget  a  fait  servir  tous  ses 
dons  à  une  tâche  essentielle  :  il  a  été  un  moraliste,  notre 

Moraliste.  A  ce  titre,  il  a  prononcé  quelques-unes  des 
parolesqui  ont  retenti  le  plus  profondément  peut-être  dans 
la  conscience  contemporaine.  —  Le  beau  jeune  homme 
dont  on  peut  voir  encore,  au  frontispice  de  ses  Poésies,  le 

fier  visage  mélancolique  et  volontaire,  les  yeux  voilés,  les 
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narines  frémissantes,  et,  sous  la  fine  moustache,  la  lèvre 

hardie,  le  menton  aux  fermes  arêtes,  pourra  répondre  au 

fanlùme  de  la  soixantième  année  ce  qu'il  répondait  au fantôme  de  la  trentième  : 

Pourtant,  j'ai  préservé  mon  intime  Idéal.... 

Février-mars  1911. 





TABLE  DES  MATIlilRES 

Avant-Propos       vu 

PIERRE    LOTI 

I.  Avant  la  gloire.  —  L'éducation  protestante  :  son  iniluence 
persistante.  —  Formation  et  réaction  du  tempérament  per- 

sonnel. —  La  mer  et  la  musique  :  premiers  rêves  d'exotisme. 
—  Le  collège  :  naissance  de  la  vocation  littéraire.  —  Spon- 

tanéité du  don  poétique           3 

IL  Les  premières  œuvres.  —  Les  influences  littéraires.  — 
La  manière  originale  de  Loti  :  pratique  et  théorie.  —  Les 
cJécors  et  les  personnages.  —  La  pereonnalité  morale  du 
poète  :  la  nostalgie  de  la  foi  perdue         10 

III.  De  «  Pécheur  d'Islande  •  à  «  Ramuntcho   ».  —  Pê- 

cheur d'Islande  :  humanité  générale  du  livre;  —  la  poésie  de    m 
la  mer,  la  poésie  de  l'amour  et  la  poésie  de  la  mort; —  morne 
désespérance  qui  se  dégage  de  l'œuvre  :  ses  causes  profondes. 
—  Autres  œuvres  secondaires  de  Loti  :  son  art  d'évocateur;  — 
son  nihilisme  nostalgique.  —  Le  pèlerinage  en  Terre-Sainte  :' les  retours  de  «  la  douce  confiance  des  ancêtres  •  sur  un  fonds 

douloureux  d'incroyance         16 
IV.  Les  dernières  œuvres.  —  Bamunlcho  :  parenté  du  sujet 

avec  celui  d'Alain;  —  la  composition  et  le  style;  —  les  per- 
sonnages; —  intelligence  plus  complète  du  christianisme  et 

humble  résignation  religieuse.  —  Le  voyage  dans  l'Inde  :  à 
la  recherche  de  la  sagesse  aryenne.  —  Les  Désenchantées  : 
renouveau  de  l'art  de  Loti         30 

V.  La  personnalité  littéraire  et  morale  de  Loti.  —  Le 

style  :  sa  puissance  de  suggestion  et  ses  procédés.  —  L'exo- 
tisme :  en  quoi  il  correspond  à  un  besoin  de  notre  sensibilité 

contemporaine.  —  Le  monde  de  Loti  :  la  simplicité  d'àme 
de  ses  héros.  —  Philosophie  qu'enveloppe  et  suggère  son 
œuvre  :  le  phénoménisme  universel  et  l'universelle  illusion  ; 



326  TABLE   DES   MATIERES. 

—  ••  runiversollo  clinnson  do  la  mort  »; —  la  cloctriin'  do 

l'Iiiconnnissablo;  —  la  réconciliation  possible  avec  le  cliris- tianisnio. 

Couclusion.  —  En  quoi  l'œuvre  do  Loti  s'est  trouvée  exprimer 
la  grande  incpiiélude  conlomporaine  :  il  a  été  notre  Poêle,  et 

c'est  pounjuoi  nous  l'avons  tant  aimé         ^'.s 
Une  ieltre  de  Pierre  Loti       "01 

II 
FERDINAND   BRUNETIKRE 

I.  Les  années  d'apprentissage.  —  L'amour  do  -  l'ordre 
français  »  et  la  haine  do  l'individualisme;  —  influence  des 
événements  do  1870  :  le  patriotisme  et  la  littérature;  —  puis- 

sance et  complexité  de  la  personnalité  du  jeune  écrivain.  — 
Sa  conception  de  la  critique         59 

IL  La  première  incarnation  :  le  critique  traditionaliste. 
—  Los  onnomis  do  la  tradition  nationale  ;  naluralistos,  ro- 

mantiques et  érudits.  —  La  campagne  contre  le  naturalisme  : 
le  Roman  naturaliste  et  le  naturalisme  de  Bruuetière.  —  Les 
Études  critiques  :  les  «  idées  fondamentales  »  de  la  critique  de 

Brunetièrc  et  sa  philosophie  de  l'histoire  littéraire.  —  Sa 
première  philosophie  générale  :  positivisme,  pessimisme,  évo- 
lutionnisme;  — son  détachement  de  tout  dogmatisme  religieux, 
sa  réserve  et  son  inquiétude; —  sa  curiosité  anxieuse  des 
questions  morales.  —  La  crise  actuelle  de  la  morale  :  sa 
troublante  gravité.  —  Brunetière  moraliste  social         66 

^I.  La  seconde  incarnation  :  le  critique  évolutionniste. 

—  La  doctrine  de  l'évolution  des  genres  :  ses  origines,  ses 
applications  et  ses  avantages.  —  Brunetière  orateur  et  profes- 

seur :  enrichissement  de  son  talent  et  accroissement  do  son 

autorité.  —  La  «  découverte  »  de  Schopenhauor  et  la  question 
de  la  laïcisation  de  la  morale  :  ferme  position  de  Brunetière 
sur  ce  point.  —  La  ([uestion  de  la  croyance  posée  dans  un 
discours  de  distribution  de  prix  :  lassitude  et  découragemenl.      83 

IV.  La  dernière   incarnation  :  le  philosophe  religieux. 

—  L'entretien  avec  Léon  Xlll  :  document  inédit.  —  L'article 
Après  une  visite  au  Vatican  :  sens  et  portée  de  l'article,  et  ([u'il 
constituait  bien  un  commencement  de  conversion;  —  échec 

de  la  tentative  d'une  laïcisation  do  la  morale.  —  L'évolution 
religieuse  et  son  point  d'aboutissement.  —  Les  raisons  de croire  do  Brunetière         98 

V  et  VI.  Derniers  combats  et  derniers  livres.  —  Les  der- 
nières "  éludes  critiques  »  :  leur  plénitude  et  leur  profondeur 

nouvelles.  —  Le  Manuel  de  Vhistoire  de  la  littérature  française  : 

4 



TABLE  DES   MAT/ EU  ES.  .?t>7 

oripinalilé  et  puissance  de  l'œuvre;  —  nouvelle  application  de 
la  méthode  évolutive  :  Téconds  résultats,  mais  intransigeance 

parfois  excessive  de  la  méthode.  —  L'œuvre  d'apologétique 
chrétienne  :  ses  caractères.  —  Le  cours  sur  V Encyclopédie.  — 

Le  livre  sur  Honoré  de  linlzac  :  intérêt  et  vipueur  d'orchestra- 
liiin  de  l'ouvragre.  —  L'Histoire  de  In  littérature  française  clas- 

sique :  en  (|Uui  elle  eut  résumé  tout  relTurt  historique  et  critique 
de  Brunetière;  —  ampleur  et  maîtrise  de  la  composition  :  com- 

ment elle  concilie  la  diversité  d'e.\igenccs  et  de  points  de  vue 
([u'implique  l'histoire  littéraire;  —  l'histoire  des  idées.  l'his- 

toire des  genres  et  l'histoire  des  œuvres;  —  les  trois  grands 
portraits  littéraires  de  Rabelais,  de  Ronsard  et  de  Montaigne; 
—  beauté  poéliciue  du  Rabelais;  —  intérêt  moral  du  Calvin. 

Conclusion.  —  L'œuvre  littéraire,  philosophique,  morale  et 
religieuse  de  Brunetière  :  il  a  achevé  de  constituer  la  critique 
en  dignité   108 

III 

M.    EMILE    FAGUET 

M.  Emile  Faguct  peint  par  Uii-mênie. 

I.  La  formation.  —  Les  premières  écritures.  —  La  guerre 
franco-allemande.  —  La  vocation  critique.  —  Les  influences 
subies  :  Taine  et  surtout  Renan;  plus  tard  Auguste  Comte;  — 

la  culture  classique  et  l'éducation  universitaire   143 

IL  Les  premiers  essais  :  le  critique.  —  La  thèse  sur  la  Tra- 

gédie franraise  ou  A' 17*  sit'cle.  —  Les  chroniques  théâtrales  : 
originalité  de  la  critique  dramaliciue  de  M.  Faguet  entre  celle 
de  Sarcey  et  celle  de  M.  Jules  Lemaltro.  —  Les  études  litté- 

raires; —  principaux  caractères  de  la  critique  de  .M.  Faguet  : 
son  portrait  de  Rabelais:  il  est  surtout  un  critique  intellectuel; 
—  définition  de  sa  méthode  :  goût  des  monographies;  défiance 
des  généralités;  réalisme;  —  objections  soulevées  par  celte 
méthode  :  elle  est  surtout  trop  statique  et  plus  adaptée  aux 

esprits  penseurs  qu'aux  poètes.  —  La  lucidité,  qualité  mai- 
tresse  de  M.  Faguet       147 

III.  Les  œuvres  maîtresses.  —  Le  Dix-huitième  siècle  :  oppor- 
tunité du  livre  ;  —  en  quoi  il  répondait  à  un  besoin  des  esprits  : 

la  réaction  contre  l'individualisme  révolutionnaire  et  le  moment 
de  «  l'esprit  nouveau  »;  —  procès  de  tendance  fait  à  l'auteur  : 
combien  injustifié;  —  M.  Faguet  esprit  areligieux  et  pur  posi- 

tiviste. —  Les  Politiques  et  Moralistes  du  XIX'  siècle  :  ils  sont  le 
prolongement  du  livre  sur  le  Dix-huitième  siècle  et  la  «  con- 

fession d'un   enfant   du  siècle  •  ;  —  dessein  et  méthode  de 



528  TABLE  DES  MATIERES. 

l'ouvrnf^e; —  réserves  qu'il  appelle;  — générosité  et  mélan- 
colie des  conclusions       159 

IV.  Le  moraliste  politique.  —  Traces  d'une  inquiétude  poli- 
tique et  sociale  dans  les  précédents  ouvrages  de  .M.  l'aguet.  — 

Les  études  de  sociologie  :  préoccupation  patriotique  qui  les  a 
dictées;  —  •  honnêteté  »  et  réalisme  dont  elles  témoignent; 
—  apologie  de  l'idée  de  patrie;  —  nature  du  libéralisme  de 
M.  Faguot;  —  son  essai  d'»  utilisation  ■•  du  soc-ialisme;  —  sa 
conclusion  sur  l'état  actuel  et  futur  du  monde  moderne;  — 
son  e.xtréme  et  peut-être  regrettable  réserve  sur  la  question 
proprement  religieuse. 

Conclusion  :  extraordinaire  fécondité  de  cotte  vie  intellectuelle. 

—  M.  Faguet  est  par  excellence  un  esprit  penseur       17:j 

Note  additionnelle  sur  M.  Faguet  moraliste   18G 

IV 

EUGÈNE-MELGHIOR   DE    VOGUÉ 

1.  Avant  le  «  Roman  russe  ».  —  Une  enfance  de  poète  :  la 
formation  d'un  nouveau  René;  —  l'éducation  des  livres  et  les 
influences  littéraires.  —  La  guerre  et  l'internement  à  Magde- 
bourg  :  trace  profonde  laissée  par  les.»  sombres  jours  ».  — 
Le  séjour  en  Orient;  —  le  livre  Syrie,  Palestine,  Mont-Atlios  : 

E.-M.  de  Vogiié  voyageur.  —  L'Orient  africain  :  découverte  de 
l'Egypte.  —  L'Orient  slave  :  découverte  de  la  Russie  ;  —  les 
études  historiques.  —  Renonciation  à  la  carrière  diplomati- 

que :  diversité  de  l'expérience  acquise        191 

IL  Le  "  Roman  russe  ».  —  Importance  du  livre  :  comparaison 

«ju'il  suggère  avec  le  livre  de  VAlleinagne  et  VHistoire  de  la  Lil- 
téralure  anglaise.  —  Le  don  du  style  et  la  poésie  dans  le  Roman 

russe.  —  Valeur  criti(iue  de  l'ouvrage  :  poésie  et  critique.  — 
Valeur  i)liilosophique  de  l'cruvre  :  la  Préface;  —  protestation 
contre  le  naturalisme;  —  orientation  nouvelle  de  l'idéal  litté- 

raire et  moral.  —  Un  jugement  de  Brunetière   205 

m.  L'Essayiste.  —  Importance  contemporaine  de  VEssai.  — 
L'article  Affaires  de  Home  :  le  rêve  religieux  d'E.-M.  de  Vogiié. 
—  Les  Remarques  sur  l'Exposition  du  Centenaire  :  intérêt  de 
l'ouvrage;  —  générosité  et  optimisme  dont  il  témoigne.  —  Le 
«  néo-christianisme  ».  —  Diversité  et  originalité  de  l'oeuvre 
critique  d'E.-M.  de  Vogiié  :  l'apologie  de  Vintuition   216 

IV.  La  dernière  période.  —  L'expérience  de  la  vie  politique. 
—  Les  romans  :  le  tour  d'imagination  symbolique;  —  origi- 

nalité hautaine  d'E.-M.  de  Vogiie  romancier;  —  les  Morts  qui 



TABLE  DES  MATIERES.  329 

parlent.  —  Les  derniers  essais  :  déflai^ce  persistante  à  l'égard de  la  raison  sèche  et  raisonnante. 

Conclusion  :  Un  poète   invinciblement  idéaliste;  —  c'est  par  là 
qu'il  a  agi  sur  son  temps   228 

V 

M.    PAUL    BOURGET 

ï'n  portrait  de  M.  Bourget  par  M.  Jules  Lemaître. 

I .  Les  débuts  :  le  poète.  —  Les  origines  et  l'éducation  livresque  : 
[laïcs  d'autoiiiographie  psychologique;  —  l'intoxication  litté- 

raire. —  La  guerre  et  la  Commune.  —  Le  déséquilibre  intérieur. 
—  Les  vers  de  M.  Hourget  :  leur  •  jolie  grâce  languissante  »; 
—  influences  et  imitations;  —  Confiteor  :  «  un  cœur  resté  chré- 

tien •  .  —  Résultats  de  ces  années  d'apprentissage   242 

II.  Le  critique.  —  Origine  des  Essais  de  psychologie.  — L'œuvre 
criti(iue  de  M.  Bourget  :  sa  supériorité  de  forme  et  de  fond; 

—  profondeur  de  pensée  qu'elle  manifeste.  —  Les  Essais  de 
psychologie  contemporaine  :  leur  objet  et  leur  méthode  : 
M.  Bourget  a  inventé  la  critique  confessionnelle;  —  les  Essais 
sont  à  la  fois  un  hommage  et  un  adieu  aux  maîtres  de  sa 
jeunesse.  —  Pessimisme  et  inquiétude   255 

III.  Le  romancier  jusqu'au  «  Disciple  ».  —  La  vocation 
romanesque  de  M.  Bourget  :  les  premiers  essais  ;  —  constitution 

d'une  esthétique  :  le  roman  d'analyse  renouvelé  par  la  psy- 
chologie contemporaine.  —  Les  premiers  romans  :  l'art  :  — 

supériorité  de  la  composition,  —  intensité  de  la  vie  des  âmes 
plutôt  que  des  corps;  —  la  psychologie  réaliste  :  ses  excès  et 

ses  dangers;  —  la  moralité  et  l'attitude  chrétiennes.  —  Le 
Disciple  :  importance  et  retentissement  de  l'œuvre;  —  heureux 
choix  du  sujet,  et  qu'il  utilisait  tous  les  dons  de  M.  Bourget; 
—  la  question  morale;  —  le  Disciple  a  détaché  l'une  de  l'autre 
deux  générations  successives   207 

IV.  Du  «  Disciple  «à  «  l'Etape  ».  —  Les  impressions  de 
voyage;  —  diflicuités  du  genre  et  originalité  de  M.  Bourget  : 

le  psychologue  et  le  poète; —  l'inquiétude  patriotique  et  so- 
ciale. —  Outre-mer  :  lei;on  d'optimisme  que  l'écrivain  a  em- 

portée d'Améri(|ue.  —  M.  Bourget  novelliste  :  abondance  et 
intérêt  de  son  œuvre  à  cet  égard;  —  le  procédé  biographiijue. 

—  Les  romans,  du  Disciple  à  l'Étape  :  leur  caractère  cosmopo- 
lite. —  Le  cosmopolitisme  de  M.  Bourget  :  dangers  qu'il  a  pu 

parfois  présenter.  —  Trouble  et  incertitude  morale   283 

V.  La  dernière  manière.  —  Les  Préfaces  de  1899  et  de  1900  : 

l'apologétique  expérimentale.  —  Raisons  de   ce  changement 



330  TABLE  DES   MATIÈItES. 

apparent  d'altilud»;  :  la  crise  de  1898  et  le  traditionalisme  par 
positivisme.  —  L'Illaite  :  puissance  et  porlcc  de  l'œuvre;  — 
sa  haute  valeur  d'art  :  le  type  de  Joseph  Monneron;  —  la 
thèse  :  son  intérêt  et  son  outrance;  —  les  parties  de  psycholo- 

gie religieuse  :  leur  accent  d'expérience'  personnelle.  —  Un 
Divorce  :  ne  pourrait-on  pas  poser  autrement  la  question  que 

soulève  le  livre'? —  Le  théâtre  de  M.  Hourgol  :  en  quoi  il  était 
préparé  au  rôle  de  dramaturge;  —  formule  probable  de  ce 
théâtre  :  ••  du  pathétique  ([ui  fasse  penser  »   297 

■  VI.  Vue  d'ensemble  de  l'œuvre  de  M.  Bourget.  —  Variété 
et  complexité  de  cette  œuvre.  —  Supériorité  de  l'œuvre  roma- 

nesque. —  En  quoi  elle  traduit  les  vicissitudes  de  la  pensée 

de  l'écrivain.  —  Le  point  de  départ  et  le  point  d'arrivée  de  cette 
pensée  :  les  deux  textes  de  l'étude  sur  Renan.  —  La  philoso- 

phie actuelle  de  M.  Bourget.  —  Son  rêve  aristocratique  et 
monarchique  :  discussion  et  réserves.  —  Ses  conceptions  reli- 

gieuses :  abus  du  principe  d'autorité.  —  Danger  du  rAle 
d'  «  émigré  intellectuel  ». 

Conclusion  générale  :  à  l'instar  de  Grethe  et  de  George  Sand, 
M.  Bourget  s'est  surtout  proposé  de  «  développer  sa  pensée  à 
travers  ses  livres  ■•.  —  11  a  été  notre  Moraliste   311 

iUlî.  -  Coulommicrs.  Imp.  Paul  BRODARD.  -  Pi-ll. 



LIBRAIRIE     HACHETTE    ET    G" 
■  OOLITAIID    lAINT^HRUitlN,    79,    A    PÀlUt 

LES 

GRANDS  ÉCRIVAINS  FRANÇAIS 
ÉTUDES    sua    LA  VIS 

LXS   ŒUVRES    ET  l'INFLUENCE  DES    PRINCIPAUX    AUTBUBS 
DE  ̂ OTKE   LITTÉRATURE 

Notre  siècle  a  eu,  dès  son  début,  et  léguera  au 
siècle  prochain  un  goût  profond  pour  les  recjier- 

ches  historiques.  Il  s'y  est  livré  avec  une  ardeur 
une  méthode  et  un  succès  que  les  âges  antérieurs 

n'avaient  pas  connus.  L'histoire  du  globe  et  de  ses 
habitants  a  été  refaite  en  entier;  la  pioche  de  l'ar- 

chéologue a  rendu  à  la  lumière  les  os  des  guerriers  de 

Mycènes  et  le  propre  visage  de  Sésostris.  Les  ruines 

expliquées,  les  hiéroglyphes  traduits  ont  permis  de 

reconstituer  l'existence  des  illustres  morts,  parfois 
de  pénétrer  jusque  dans  leur  âme. 

Avec  une  passion  plus  intense  encore,  parce  qu'elle 

était  mêlée  de  tendresse,  notre  siècle  s'est  appliqué 
à  faire  revivre  les  grands  écrivains  de  toutes  les  lit- 

tératures, dépositaires  du  génie  des  nations,  inter- 

prètes de  la  pensée  des  peuples.  Il  n'a  pas  manqué 
en  France  d'érudits  pour  s'occuper  de  cette  tâche; 
on  a  publié  les  œuvres  et  débrouillé  la  biographie 
de  ces  hommes  fameux  que  nous  chérissons  comme 

des  ancêtres  et  qui  ont  contribué,  plus  même  que  les 
princes  et  les  capitaines,  à  la  formation  de  la  France 

moderne,  pour   ne    pas   dire  du    monde  moderne, 
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Car  c'est  là  une  de  nos  gloires,  l'œuvre  de  la 
France  a  été  accomplie  moins  parles  armes  que  par 

la  pensée,  et  l'action  de  notre  pays  sur  le  monde  a 
toujours  été  indépendante  de  ses  triomphes  mili- 

taires :  on  l'a  vue  prépondérante  aux  heures  les  plus 

douloureuses  de  l'histoire  nationale.  C'est  pourquoi 
les  maîtres  esprits  de  notre  littérature  intéressent 
non  seulementleurs  descendants  directs,  mais  encore 

une  nombreuse  postérité  européenne  éparse  au  delà 
des  frontières. 

Beaucoup  d'ouvrages,  dont  toutes  ces  raisons  jus- 
tifient du  reste  la  publication,  ont  donc  été  consacrés 

aux  grands  écrivains  français.  Et  cependant  ces 

génies  puissants  et  charmants  ont- ils  dans  le 
monde  la  place  qui  leur  est  due?  Nullement,  et 

pas  même  en  France. 
Nous  sommes  habitués  maintenant  à  ce  que  toute 

chose  soit  aisée;  on  a  clarifié  les  grammaires  et  les 

sciences  comme  on  a  simplifié  les  voyages  ;  l'impos- 
sible d'hier  est  devenu  l'usuel  d'aujourd'hui.  C'est 

pourquoi,  souvent,  les  anciens  traités  de  littérature 
nous  rebutent  et  les  éditions  complètes  ne  nous 

attirent  point  :  ils  conviennent  pour  les  heures 

d'étude  qui  sont  rares  en  dehors  des  occupations 
obligatoires,  mais  non  pour  les  heures  de  repos  qui 

sont  plus  fréquentes.  Aussi,  les  œuvres  des  grands 

hommes  complètes  et  intactes,  immobiles  comme 

des  portraits  de  famille,  vénérées,  mais  rarement 

contemplées,  restent  dans  leur  bel  alignement  sur  les 
hauts  rayons  des  bibliothèques. 

On  les  aime  et  on  les  néglige.  Ces  grands  hommes 
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semblent  trop  lointains,  trop  différents,  trop  savants 

trop  inaccessibles.  L'idée  de  l'édition  en  beaucoup 
de  volumes,  des  notes  qui  détourneront  le  regard, 

l'appareil  scientifique  qui  les  entoure,  peut-être  le 
vague  souvenir  du  collège,  de  l'étude  classique,  du 

devoir  juvénile,  oppriment  l'esprit;  et  l'heure  qui 
s'ouvrait  vide  s'est  déjà  enfuie;  et  l'on  s'habitue  ainsi 
à  laisser  à  part  nos  vieux  auteurs,  majestés  muettes, 
sans  rechercher  leur  conversation  familière. 

L'objet  de  la  présente  collection  est  de  ramener 
près  du  foyer  ces  grands  hommes  logés  dans  des 

temples  qu'on  ne  visite  pas   assez,   et  de  rétablir 
entre  les  descendants  et  les  ancêtres  l'union  d'idées 
et  de  propos  qui,  seule,  peut  assurer,  malgré  les 

changements  que  le  temps  impose,  l'intègre  conser- 
vation du  génie  national.  On  trouvera  dans  les  vo- 

lumes en  cours  de  publication  des  renseignements 

précis  sur  la  vie,  l'œuvre  et  l'influence  de  chacun 
des  écrivains  qui  ont   marqué    dans    la  littérature 

universelle  ou  qui  représentent  un  côté  original  de 

l'esprit  français.  Les  livres  sont  courts,  le  prix  en 
est  faible;  ils  sont  ainsi  à  la  portée  de  tous.  Ils  sont 

conformes,  pour  le  format,  le  papier  et  l'impression, 
au  spécimen  que  le  lecteur  a  sous  les  yeux.  Ils  don- 

nent, sur  les  points  douteux,  le  dernier  état  de  la 

science,  et  par  là  ils  peuvent  être  utiles  même  aux 

spécialistes.    Enfin  une    reproduction   exacte   d'un 
portrait  authentique  permet  aux  lecteurs  de  faire,  en 

quelque  manière,  la  connaissance  physique  de  nos 

grands  écrivains. 

En  somme,  rappeler  leur  rôle,  aujourd'hui  mieux 
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connu  grâce  aux  recherches  de  l'érudition,  fortifier 
leur  action  sur  le  temps  présent,  resserrer  les  liens 

et  ranimer  la  tendresse  qui  nous  unissent  à  notre 

passé  littéraire;  par  la  contemplation  de  ce  passé, 

donner  foi  dans  l'avenir  et  faire  taire,  s'il  est  pos- 
sible, les  dolentes  voix  des  découragés  :  tel  est  notre 

objet  principal.  Nous  croyons  aussi  que  cette  collec- 
tion aura  plusieurs  autres  avantages.  Il  est  bon  que 

chaque  génération  établisse  le  bilan  des  richesses 

qu'elle  a  trouvées  dans  l'héritage  des  ancêtres,  elle 
apprend  ainsi  à  en  faire  meilleur  usage;  de  plus,  elle 

se  résume,  se  dévoile,  se  fait  connaître  elle-même 

par  ses  jugements.  Utile  pour  la  reconstitution  du 

passé,  cette  collection  le  sera  donc  peut-être  encore 

pour  la  connaissance  d":  présent. 

J.  J.  JUSSERAND. 
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