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Au cours de Ia premiere moitie du dix-huitieme siecle, la 
tragedie est un genre en pleine evolution. On a beaucoup insiste sur 
le role de Voltaire et sur l'exemple du theatre anglais a cet egard. Il va 
sans dire que nous n'avons aucune intention de rapetisser 
l'importance de l'un et l'autre. Nous voulons simplement signaler 
qu'il yen eut d'autres a cote de I' auteur de Zaire qui travaillerent pour 
rendre le terrain fertile au changement. Dans le domaine theorique, 
Ies Rejlexions critiques de l'abbe Du Bos avan~aient deja en 1719 
certaines idees que l'on attribue peut-etre trop hativement au sejour 
de Voltaire en Angleterre (1727 -1729) et a l' engouement qu' il y prit 
pour les theatres de Londres. Au sujet de la sterilite de la mise en 
scene fran~aise, par exemple, Du Bos citait avec approbation la 
critique d'Addison dans The Spectator, 

On ne sauroit disconvenir que si la representation des 
Tragedies est trop chargee de spectacles en Angleterre, 
elle n' en so it trop denuee en France. 1 

Dans ses ecrits theoriques, Houdart de la Motte reclamait du spec
tacle et dans ses Macchabes ( 1721) il tenta, so us 1' influence de l' opera, 
d'enrichir quelque peu l'action aux depens de la declamation.2 

Quelle etait la maniere "classique" de disposer les acteurs sur la 
scene? Diderot y fait allusion d'un ton moqueur dans le "Premier 
entretien du Fils naturei," 

Est-il possible qu'on ne sentira point que l'effet du 
malheur est de rapprocher les hommes; et qu'il est 
ridicule, surtout dans les moments de tumulte, lorsque les 
passions SOnt portees a J' exces et que J' action est plus 

I Reflexions critiques sur Ia poesie et sur Ia peinture. Septieme edition. Paris, 
1770, I, p. 448. 

2 
Lan~on, G. Esquisse d'une histoire de Ia tragedie franfaise . (Reimpression). 
Pans, 1954, p. 137. 
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agitee, de se tenir en rood, separes, a une certaine distance 
Jes uns des autres, et dans un ordre symetrique? 3 

II est incontestable que ce fut Voltaire qui, le premier, passa a !'action 
avec sucd~s. Ses innovations furent bien timides, il est vrai, mais avec 
Je public de J'epoque, le plus Ieger ecart des conventions etait une 
gageure. Enhardi par son succes avec Zai·re ( 1732) il tenta, ~eux ans 
apres, de pousser plus loin ses reformes. Adelaide du Guescltr:, c.~ose 
inouie!, dramatisait un episode de J'histoire de Bretagne au qumzteme 
siecle et pour comble avec des elements relativement realistes de 
costumes et de son. 

Plus importantes que le efforts de Voltaire pour introduire ces 
elements de "spectacle" sur Ia scene fran~aise furent ses tentatives de 
ranimer !'action tragique rendue fade et languissante par les 
mediocres imitateurs de Racine. En 1731 il composa Ia Mort de 
Cesar, un essai de rapporter au theatre Jes "grands imerets" 
corneliens a !'exclusion de !'amour. La mort d'un personnage sur 
scene, une situation qui etait strictement assujetie aux contraintes de 
Ia "bienseance", fut un autre pPbbleme qui bientot l'imeressa. 

Du moins, que !'on me dise pourquoi il est permis a nos 
heros eta nos heroines de" theatre de se tuer, et qu'illeur 
est defendu de tuer personne. La scene, est-elle mains 
ensanglantee par Ia mort d'Atalide, qui se poignarde pour 
son amant, qu'elle ne le serait par le meurtre de Cesar?4 

Dans Ia Mort de Cesar il ne viola pas les principes, mais il s'en fallut 
de peu. Son protagoniste fut tue dans les coulisses ainsi que Zaire et 
Eriphyle un peu plus tard. Les cris de cette derniere effrayerem les 
spectateurs et !'entree sur scene du cadavre de Cesar recouvert d'un 
drap tache de sang ne manqua pas de provoquer des remous. "La 
scene n'etait pas inondee de sang", dit Jusserand, "mais elle recevait 
des eclaboussures".~ 

Ce fut Jean-Baptiste-Louis Gresser qui sut profiter de cette 
orientation quand, le premier, il osa presenter un meurtre sur Ia 
scene de Ia Comedie Fran~aise en 1740. Cette initiative contribua de 
fa~on non negligeable a !'evolution de !'action tragique et aida pour 
autant a elargir Ia notion conventionelle de Ia "bienseance". 

Edouard Ill, qui marqua le debut de I' ancien jesuite dans le 
monde theatral perisien, fut joue a Ia Comedie Frant;aise le 22 janvier 

l Oeuvres compliNes, edition de J. Assezac. Paris, 1875, VII, p. 95. 
4 Preface de Brulfls (1730). Chef d'oeuvres (sic) dramatique (sic) de Voltaire. 

Paris, 1808, II, p . 16. 
1 ShtJkespetJre e11 FrtJ11Ce sous I'A11cien Regime. Paris, 1898. p. 205. 
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1740 et atteignit, apres cette premiere, un modeste total de neuf 
representations, huit a Paris et une a Versailles le 3 mars. Ce ne fut 
certes qu'un succes mediocre pour une piece qui, dans son ensemble, 
ne meritait vraiment pas davantage. Pourtant, Ia tragedie de Gresser 
fit date dans J'histoire du theatre fran~ais principalement a cause du 
coup de poignard du quatrieme acte. 

Le sujet de Ia piece s'inspira du celebre episode de Ia liaison 
entre ce roi anglais et Ia comtesse de Salisbury relate par les chroni
queurs medievaux Jehan Je B~l et Fr.?issart e~ tran.s~is pa.~ celui-ci 
aux historiens huguenots du dtx-septieme et dtx-hultleme steeles. La 
source precise de Gresser, celle qui appuya son affirmation sur 
J'"historicite" du conflit central de son oeuvre, fut tres probablement 
J'Histoire d'Angleterre, d'EcoJJe et d 'lrlande (1697-1713) d'Isaac de 
Larrey. 

On ne trouvera ici de vraiment historique que l'amour 
d'Edouard III pour Ia Comtesse de Salisbury, J'heroique 
resistance de cette femme illustre, et le renouvellement 
des pretentions d'Edouard Ier sur J'Ecosse. Tout le reste, 
ajuste a ces faits principaux, est de pure invention.6 

Les acteurs principaux du conflit soot, d'un cote, le roi Edouard, 
amoureux d'Eugenie, dom les sentiments soot reciproques mais qui 
se croit obligee de refuser les avances du monarque a cause de son 
devoir superieur envers Ia patrie, et, de !'autre, le pere de la jeune 
fille, le noble ministre, Vorcestre, et son ami, Arondel, qui soot aux 
prises avec le perfide capitaine des gardes, Volfax, aveugle par 
!'ambition. C'est lui qui sera tue sous les yeux des spectateurs au cours 
du quatrieme acte par Je poignard d' A ronde!. Les peripeties second
aires du drame ainsi que tous les personnages, hormis Edouard, 
Eugenie et sa rivale, Alzonde, soot, comme Gresser J'indiqua, "de 
pure invention". 

Dans sa preface, !'auteur declara que son coup de theatre etait un 
"spectacle offert en France pour Ia premiere fois" J Cela n'etait pas 
tout a fait exact. La mort violente d'un personnage avait eu des 
precedents sur Ia scene fran~aise. Le theatre d'Alexandre Hardy, au 
debut du dix-septieme siecle, en abonde. Encore en 1638 pouvait-on 
voir le protagoniste du Veritable Coriolan de Chapoton mourir sur Ia 
scene accable des blessures.s Pourtant, avec Ia victoire des regles et de 

6 "Avercissemenc d'Edouard III''. Oeuvres de Gresset. Paris, Renouard, 1811, 
II, p. 2. 

4 Ibid., pp. 2-3. 
8 

v. Jusserand. Shakespeare en France ... , op. cit., p. 214. 
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Ia bienseance, les treteaux tragiques furent complerement nettoyes de 
sang. 

En 1739 le jeune Baculard d'Arnaud composa son Coligni ou Ia 
Saint-Barthelemy, rragedie inspiree du deuxieme chant de Ia 
Henriade de Voltaire. Outre le choix du sujet, I'innovation Ia plus 
remarquable fut J'assassinat de Coligni sur Ia scene. On doute que 
Gresser connut cette piece. Ellene fut jamais representee en public et 
elle fut condamnee par la censure. S'il est vrai qu'a I'epoque les voies 
de distribution clandestine ne manquaient pas, Gresser n'aurait pu 
lire un exemplaire de Coligni qu'apres la premiere de son Edouard Ill 
qui eut lieu en janvier 1740 en meme temps que Baculard faisait 
imprimer sa piece a Amsterdam.9 Gresser, aurait-il entendu parler de 
la representation privee de Coligni lorsqu' il composait sa pro pre 
tragedie? On 1' ignore. 

La plus forte probabilite d' influence immediate demeure le 
Mahomet II de la Noue. Gresser avait assiste a une lecture de cette 
piece dans une assemblee de gens de lettres, nommee la "Societe du 
Caveau", qui se reunissait pour sol.J1>er routes les semaines chez 
Lande!, un traiteur de larue de Bussy. 10 En outre, il assista sans doute 
a sa representation a la Comedie Fr!incraise ou elle jouit d'un grand 
succes apres sa premiere le 23 fevrier 1739.11 

Dans la tragedie de LaNoue, Irene, une esclave grecque, intrigue 
contre son amant, Mahomet, car c'est le tyran de son peuple. Celui-ci, 
qui devine les intentions cachees de la jeune femme, la tue d'un coup 
de poignard a la fin de la piece. Le meurtre est derobe aux yeux du 
public car !'auteur ne voulait pas faire de la scene "une arene 
sanglante, une ecole d' inhumanite". 12 Mais Mahomet, avant de tuer 
Irene dans les coulisses, avait fait frissonner les spectateurs en 
sonant le poignard et en le levant sur sa victime. Les critiques 
protesterent vivement. Dans le Pour et le contre, le journallitteraire 
de !'abbe Prevost, Lefevre de Saint-Marc s'ecria, 

De pareils sujets peuvent se flatter de reussir en 
Angleterre ou, pour emouvoir la compassion on 
ensanglante la Scene, on offre des Cadavres a la vue des 
Spectateurs. Ils peuvent aussi reussir en ltalie, ou le spec-

9 Breitholtz, L. Le theatre historique en France jusqu''a Ia Revolution. Uppsala, 
1952, p. 129. 

10 v. "Notice biographique". Oeuvres completes de Piron, edition de Rigoley de 
Juvigny. Neuchatel, 1977, I, pp. 86-89. 

11 D'apres ie Journal de Colle, Ia piece plut "extraordinairement". Elle eut quinze 
representations pendant l'annee 1739. v. Lancaster, H.C. French Traf!.edy in the 
Time of Louis XV and Voltaire (1715-1744). Baltimore, 1950, I, p. 250. 

12 Cite par Lancaster, ibid., p. 249. 
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tacle horrible de Merope qui se prepare avec l'appareille 
plus effraiant a tuer son propre fils trouve rant d'approba
teurs. ~our ~ous autres Fran~is, qui portons la sensibilite 
plus lom qu aucun autre peuple, nous voulons qu'on nous 
menage avec les memes precautions dont use un Medecin 
habile, qui se voir oblige de travailler sur un temperament 
delicar ... t3 

Voltaire condamna "ce triste denouement" er !'abbe Le Blanc se 
manifiesta contre cette "catastrophe cruelle et revoltante ... une vraie 
scene a faire for~u~e sur le theime anglois".t4 Le public cependant 
accorda a Ia tragedte de La Noue un accueil chaleureux. Gresser dut 
comprendre que le coup de poignard manque y fur pour quelque 
chose et decida de mener l'essai jusqu'au bout. 

Les auteurs dramatiques ne suivirent pas son exemple 
immediarement. Si Voltaire faisait mourir Zopire sous les yeux des 
spectateurs dans Mahomet (1743) il l'avait fait poignarder "derriere 
l'autel". Mais en 1746 La Place se servit du poignard sur Ia scene dans 
sa Venise sauvee. Desormais, Ia breche etait grande ouverte. A celui
ci suivirent Saurin dans A menophis ( 1750), Portelance dans 
Antipater (1751), La Place encore dans Adele de Ponthieu (1762) et 
Lemierre dans Guillaume Tell ( 1766). Dans routes ces pieces Jes 
scelerars subirent le meme sort que Volfax. Saurin fur Je premier a 
montrer le meurrre d'un innocent sur Ia scene dans Blanche et 
Guiscard (1763) ou Ia protagoniste est poignardee par son mari 
jaloux. Les premieres versions de Pierre le cruel de Belloy et Hirza de 
Sauvigny suivirent cette innovation mais elle erait encore trop hardie 
pour l'epoque et les auteurs furent contraints de remanier leurs 
pieces. 1 s Me me vers Ia fin du siecle, Ia sensibilite du public ne tolerait 
que Ia mise a mort d'un scelerat sur le theatre puisque celui-ci etait 
toujours cense etre une chaire de bonnes moeurs. 

Gresser s'etait rapporte a Corneille, "le legislateur du theatre 
francrais", et a Ia vieille doctrine de Ia "justice poetique" pour justifier 
sa hardiesse. 

Je ne me sers point des droits de Ia tragedie angloise pour 
repondre a quelques difficultes qu'on m'a faites sur le coup 
de theatre du quatrieme acre, spectacle offert en France 
pour Ia premiere fois; je dirai seulement, autorise par le 

13 Cite par Rutherford, M.R. de L. dans "La scene tragique dans le Pour et le contre 
de l'abbe Prevost (1733-1740)". Revue de l'histoire du theatre xiv 1962 
pp. 223-224. ' ' ' 

14 Cites par Rutherford, ibid., p. 224. 
15 v. Lancaster. French tragedy ... , op. cit., II, p. 620 . 
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!egislateur meme ou le creaceur du the~me fran\ois, que Ia 
maxime de ne point ensanglanter Ia Scene (Discours de P. 
Corneille), ne doit s'entendre que des actions hors de Ia 
justice ou de l'humanice: Medee egorgeant publiquement 
ses enfants, revolteraic Ia nature ec ne produirait que 
l'horreur; mais Ia mort d'un scelerat, en offranc avec 
cerreur le chatiment du crime, sacisfaic le speccaceur: pour 
demontrer d'ailleurs que cet evenement est dans Ia nature 
je n' ai besoin d' autre reponse que I' applaudissement 
general done Ie public I' a honore dans routes les represen
cacions.16 

L'allusion faite par !'auteur est au "Deuxieme Discours sur Ia 
Tragedie" ou Corneille traite Ia question de Ia violence sur Ia scene, 
les circonscances ou elle doit se permettre et celles ou elle doit en etre 
bannie. Le maitre neanmoins developpe sa discussion principalemenc 
sur Ie plan de l'efficacite dramatique ec non pas sur des considerations 
morales qui y sonc releguees a un niveau secondaire. Corneille 
distingue entre deux situations. La premiere, ou !'action principale 
d'un sujet est "si cruelle ou si difficile a represencer, qu'elle peut 
diminuer quelque chose de Ia eroyance que l'audiceur doit a 
l'hiscoire, ... ", par example, Medee qui cue ses propres enfants ou 
Acree faisant rotir les fils de Thyesce. ''L'horreur de ces actions 
engendre une repugnance ales croire ... " C'est alors qu'il convient "de 
cacher l'evenement a Ia vue, ec de le faire savoir par un recit qui 
frappe moins que le speccacle". 17 

II y a neanmoins une sorce d'accion ou il serait permis de 
moncrer ce qui normalemenc se cacheraic aux yeux des spectateurs, a 
savoir, lorsque !'action principale ne contient aucune horreur 
susceptible de nuire a sa credibilite. Corneille pose I'exemple de sa 
propre Rodogune. S'il avait suivi exaccemenc l'hiscoire, Antiochus 
aurait oblige sa mere a boire Ia coupe empoisonnee. "C'eut ece punir 
un parricide par un autre parricide; on eut pris aversion pour 
Anciochus ... " En changeant l'hiscoire, !'auteur fait Cleopacre boire 
elle-meme Ie poison, "voyant que sa haine et sa noire perfidie allaienc 
ecre decouvertes". Ainsi, il conserve l'essentiel de !'action historique 
puisque Ia mechante reine perit par le meme poison qu'elle descinaic 
a son fils et, en meme temps, "Ia punicion de cette impitoyable mere 
laisse un plus fort exemple, puisqu'elle devienc un effec de Ia justice 
du ciel, et non pas de Ia vengeance des hommes; d'aucre cote, 

16 Oeuvres de Gresser, op. cit., II, p. 2. 
17 Corneille, P. Oeuvres. Nouvelle edirion revue er augmenree par M. Ch. Marry

Laveaux. Paris, 1862, I, p. 78. 
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Anciochus ne perd rien de Ia compassion et de l;amitie qu'on avait 
pour lui ... " 18 

Remarquons pourcanc que Ia preoccupation morale de Corneille 
dans ce passage est seconda1!e . II songe surtout a intensifier I'effec 
dramatique de !'action tout en gardant Ia neccesaire vraisemblance. 
De fait, Ia position de Corneille a I'egard de Ia moralice theatrale est 
assez ambigue. Dans le "Premier Discours" il nous avercissait que le 
but de I' art dramatique est de plaire, non pas d ' instruire. 19 Cependant, 
le theatre peut avoir une veritable uci!ite morale si le poete repand 
avec discretion dans le corps du drame des sentences et des maximes 
renfermant une Iec;on de vertu. Dans le "Deuxieme Discours", en 
incerprecanc Ia "catharsis" aristotelicienne, il admec que les reflexions 
salucaires inspirees par Ia vue des dangers et des malheurs auxquels Ia 
violence des passions expose nos semblables peuvent nous etre 
uciles. 20 Simultanement, cependant, il exprime de forces reserves la
dessus. II a bien peur "que le raisonnemenc d'Ariscoce sur ce point ne 
soit qu 'une belle idee qui n'aic jamais son effet, dans Ia verite".2 1 
Quant au criomphe de Ia vercu et Ia punition du crime dans le theatre, 
"ce n'esc pas un precepte de !'art, mais un usage done chacun peuc se 
departir a ses perils". 22 

Dans l'"Epitre dedicatoire" de Ia Suite du Menteur, Corneille 
avait voulu que le poece depeigne les bons et les mechancs avec de si 
brillances couleurs que le spectateur, saisi par Ia force du portrait, 
eprouverait de puissances, meme de nobles emotions. 

Comme le portrait d'une !aide femme ne laisse pas d'etre 
beau, et qu'il n'est pas besoin d'avertir que l'ol'iginal n'en 
est pas aimable, il en est de meme dans notre peinture 
parlance; quand le crime est bien peinc de ses couleurs, 
quand, ies imperfections sonc bien figurees, il n'esc pas 
besoin d'en faire un mauvais succes a Ia fin pour avercir 
qu'il ne les faut pas imiter.23 

Si le theatre esc moralement utile, il produit son effet, non pas par 
I'enseignement, mais par Ia force de son impression. 

Gresser done comprit mal Ia doctrine cornelienne concernant Ia 
"justice poecique" ou bien il Ia deforma, peuc-ecre inconsciemmenc, 
en l'adaptant au courant moralisateur qui envahit graduellemenc Ia 

18 Ibid., p. 79. 
19 Ibid., p. 16. 
20 Ibid., p. 64. 
21 Ibid., p. 58. 
22 Ibid., p. 21. 
2l Op. cit., IV, pp. 283-284. 
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scene fran\aise pendant Ia premiere moitie du siecle. En fait, Gresser 
n'avait aucun besoin de recourir a cette doctrine d'"utilite morale" 
pour justifier son coup de theatre ne flit ce que pour deferer a Ia 
sensibilite de ses contemporains. D ' eminents theoriciens avaient 
deja reflechi sur le probleme de Ia bienseance en concluant que Ia 
regie interdisant de verser du sang sur le theatre etait d'une valeur 
artistique douteuse. En 1719, !'abbe Du Bos avait enonce le principe. 
"Les hommes n'ont aucun plaisir nature! qui ne soit le fruit du 
besoin".24 Puisque de tollS temps les hommes Ont pris plaisir a 
assister a des spectacles sanglants comme des "corridas" ou des 
executions,25 il est evident que, chez eux, cela satisfait un veritable 
besoin. II n'est pourtant pas moins vrai que nous sommes 
desagreablement emus en presence du malheur. L'art pourrait done 
nous offrir Ia solution a ce dilemme. 

Ne pourroit-on pas produire des objets qui excitassent en 
nous des passions artificielles capables de nous occuper 
dans le moment que nous les sentons, & incapables de 
nous causer dans Ia suite ~es peines reelles & des 
afflictions veritables?26 

Onze ans plus tard, le pere Brumoy, ami et maitre de Gresser au 
college Louis-le-Grand, reprenait les memes idees dans son etude tres 
respectee sur le Theatre des grecs ( 1730). "Le be so in ou le plaisir ont 
porte les hommes a chercher les arts. 27 Les passions "feintes" sont 
done indispensables a !'experience theatrale. 

C'est que les passions feintes nous procurent un plaisir 
pur, au lieu que les passions veritables ne nous donnent 
qu'une satisfaction Iegere & noyee dans une grande 
amertume. 28 

Du Bos pourtant n'avait pas ete un innovateur revolutionnaire. II 
avait mis en garde contre l'abus de son propre principe. 

Le tragique outre devient froid, & !'on est plus porte a rire 
d'un Poete qui croit devenir pathetique a force de verser du 
sang, qu'a pleurer a a sa piece.29 

H Reflexions critiques. .. , op. cit. , I, p. 5. 
2 l Dans une lettre de 1698, Du Bos raconte avoir assiste a une execution en 

Angleterre ou il n'y avait que six pendus. "Les Anglais m'en firenr excuse, et 
enrr'autres raisons ils me dirent que l'ete etait une saison morre, que les specta
cles etaient plus beaux pendant l'hiver". Cite par Breitholtz,op. cit. , p. 109, n. 35. 

26 Reflexions critiques..., op. cit. , I, p. 26. 
27 Theatre des grecs. Nouvelle edition, Paris, 1785, I, p. 41. 
28 Ibid. , p. 66. 
29 Reflexions critiques ... , op. cit. , I, p. 105. 
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II fallait surtout se garder du danger de Ia froideur lequel devenait 
d'autant plus grand lorsqu'on releguait !'action au recit. 

... or le recit d'un act~r n'est, pour ainsi dire, que 
!'imitation d'une imitation, & une seconde copie. 

Le poete, par consequent, doit savoir choisir des sujets contenant une 
juste mesure des actions a etre representees et a etre recitees. II 
faudrait de preference des sujets animes qui reduisent au minimum Ia 
necessite des recits _30 

Du Bos avait de solides co nnaissances de Ia langue, de Ia litte
rature et du theatre anglais, ce qui, a l'epoque, n'etait pas courant en 
France. II n'est nullement invraisemblable qu'il ait puise ses idees 
dans Ia pratique theatrale anglaise, les temperant ensuite de sa 
sagesse et son bon gout classiques.31 

Voltaire preconisera precisement ce delicat melange d'action et 
de bienseance recommande dans les Reflexions. Dans son Si'ecle de 
Louis XIV i! loua l'ouvrage de Du Bos comme "le livre le plus utile 
qu'on ait jamais ecrit sur ces matieres chez aucune des nations de 
l'Europe". 32 

Nourri de Ia lecture de Du Bos et de ses conversations avec Lord 
Bolingbroke avant son depart pour l'Angleterre, Voltaire etait deja 
favorablement dispose envers les lettres et le theatre de ce pays. Ce 
ne sont pas des idees recueillies Outre-Manche, mais les idees de 
I' abbe Du Bos qu' il defendra dans Ia preface de Brutus en 1730. 

Je suis bien loin de proposer que Ia scene devienne un lieu 
de carnage, comme elle !'est dans Shakespeare, et dans ses 
successeurs, qui, n'ayant pas son genie, n'ont imite que ses 
defauts; mais j'ose croire qu'il y a des situations qui ne 
paraissent encore que degoutantes et horribles aux 
Fran\ais et qui, bien menagees, representees avec art, et 
surtout adoucies par le charme des beaux vers, pourraient 
nous faire une sorte de plaisir, dont nous ne nous doutons 
pas.H 

Voltaire ne s'arrete pas a cette comparaison avec Ia scene anglaise, un 
argument qui, a l'epoque, aurait ete d'une faible portee persuasive. II 
trace un parallele avec une scene plus prestigieuse a Ia vue de ses 
contemporains. Bien que le theatre grec flit considere aussi primitif 

l O Ibid. 
lt v. Breitholtz, op. cit., p. 110. 
l 2 Cite par Breitholtz, ibid., p. 113. 
H Chef-d'oeuvres (sic) ... , op. cit., II, pp. 15-16. 
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et barbare dans J'emploi de Ia violence, ce primitivisme meme 
fascinait par sa force et par sa verite. 

Je sais bien que les tragiques grecs, d'ailleurs superieurs 
aux anglais, ont erre en prenant souvent l'horreur pour Ia 
terreur et le degoutant et J'incroyable pour le tragique et le 
merveilleux. L'art etait dans son enfance du terns 
d'Eschyle, comme a Londres du terns de Shakespeare; mais 
parmi les grandes fautes des poetes grecs, et meme des 
anglais, on trouve un vrai pathetique et de singulieres 
beautes ..... 
..... Toutes ces lois de ne point ensanglanter Ia scene, de ne 
point faire parler plus de trois interlocuteurs, etc., sont des 
lois qui, ce me semble, pourraient avoir quelques 
exceptions parmi nous, comme elles en ont eu chez les 
Grecs.H 

Voltaire, done, se rapporte aux idees de I' abbe Du Bos et aussi a celles 
de I' ami de Gresset, le pere Brumo~dont le Theatre des grecs venait 
justement de sortir. Cet ouvrage avait egalement merite Ies eloges de 
Voltaire ("un des meilleurs et des plus utiles que nous ayons")_}~ 

II n'est guere douteux que Gresset profita du climat favorable 
cree par Du Bos, Voltaire et Brumoy pour hasarder son coup de 
theatre sur Ia scene de Ia Comedie Fran~aise. II eut soin pourtant de 
preciser qu'il ne s'etait point servi "des droits de Ia tragedie angloise" 
pour repondre aux inevitables critiques dont sa piece fut l'objet.36 II 
avait parfaitement raison. Gresset n'avait aucun besoin de regarder 
Outre-Manche pour son innovation. Du Bos et Voltaire, en 
theoriciens respectes, l'avaient deja fait pour lui. En outre, pour 
justifier le coup de poignard il pouvait faire appel au modele grec 
recemment mis en valeur par son ami Brumoy ou bien a une interpe
tation quelque peu deformee de Ia pensee de Pierre Corneille, dont Ia 
faveur durable dans les milieux jesuites est bien connue. En bon eleve 
et ancien membre de Ia Societe, Gresser opta pour l.a doctrine de Ia 
"justice poetique" qui faisait partie du repertoire dogmatique du 
classicisme et qui rentrait alors en faveur apres une eclipse partielle 

H Ibid., pp. 14-16. 
3

l Cite dans Ia Biographie Universe//e Michaud. Paris, 1843-1865, V, p. 693. 
36 Comme, par exemple, celles de l'abbe Desfonraines qui dans ses Observations 

sur les ecrits modernes reprocha a Gresser d'imiter un modele barbare pour se 
faire remarquer. "II est a croire que cerre nouveaute, applaudie cerre fois par Ie 
seul effet de Ia surprise, ne tirera point a consequence pour notre theatre, ou 
I'humanite est plus respecree que sur celui des Anglais". Cite par L. N. Cayrol, 
biographe de Gresser, dans Essai historique sur Ia vie et ler ouvrager de Gresset. 
Amiens, 1844, I, p. 148. 
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due a Ia manie senti men tale des imitateurs de Racine. Dans une lettre 
du 28 mars 1740 Voltaire communiquait a Gresset son entiere 
approbation. 

La veritable raison, a mon gre, du succes de votre coup de 
poignard, qui devient un grand coup de teatre (sic), c'est 
qu'il est necessaire. Volfax surprend et va perdre les deux 
hommes a qui le spectateur s'interesse le plus: il n'y a 
d'autre parti a prendre que dele tuer. Arondel i1e fait que 
ce que chacun des auditeurs voudrait faire. Le succes est 
sur, quand l'auteur, dit-on, fait ce que tout le monde 
voudrait, a sa place, avoir fait ou avoir dit.H 

Ainsi de meme, le pere Daire, un futur biographe de Gresset, Ie 
felicitait d'avoir introduit plus de verite moralement utile sur Ia 
scene. 

Celui qui meurt dans Ia coulisse 
Dans l'esprit est encor vivant 
Quand sur Ia scene it re~oit son supplice 
II est vraiment puni, le parterre est content 
Oui, nos premiers auteurs vont suivre ton exemple.3s 

Cest done dans le cadre de Ia vogue de moralisation recemment 
eveillee sur Ia scene fran~aise qu'il faut placer I'Edouard Ill de 
Gresser. On comprendra mieux alors Ia tendance marquee pour 
I'emploi des maximes dans les repliques, Ies remaniements effectues 
sur Ia vieille legende d'Edouard et Ia femme du comte de Salisbury, le 
decalage entre des personnages trop vertueux et d'autres trap 
mechants. Cest ainsi enfin que I'on comprendra pourquoi notre 
auteur saisit cette occasion pour innover dans le domaine de I' action 
dramatique avec son coup de poignard. 

l 7 Cite par Cayrol, ibid., p. 152. 
38 Cite par]. Wogue dans]ean-Baptiite-Louir Gresset, Ia vie et res oeuvres. Paris, 

1894, p. 142. 
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