
L'Amour conjugal dans Polyc~rctc 

Sobuya JICRASE 

Le Poi-seiicte de Corneille se p r k n t e  sous deus aspects.Cest une 
tragedie religieuse dont le martyre du hPros constitue le point cul- 
minant ; c'est aussi un drame oii est esprimE a\-ec beaucoup de profon- 
deur et de finesse le sentiment de l'amour chez les pri~cipaus person- 
nages. 

Dans cet essai, nous essaierons d'analyser la p ike  du point de vus 
du sentiment de l'amour. Au 17' et au l S e  s ik le  en France. ce point de 

vue etait familier au public : son attention se concentrait au premier 
abord sur les rapports sentimentaux qui pouvaient exister entre 1 6  
heros. Or, c'est au destin du couple Severe-Pauline qu'il s'interessa dans 
la tragedie et non pas à celui de Pauline et de son mari. 

Voltaire dit : 

J'ai cru apercevoir dans le public, aus  repr&entations, une 
secrete joie que Polyeucte allât commettre cette action, parce 
qu'on espérait qu'il en serait puni, et que Severe epouserait sa 
femme. En effet, c'est à Severe qu'on s'intererse ' ; 

De Polyeucte la belle âme / Aurait faiblement attendri,/ Et les 
vers chretiens qu'il déclame / Seraient tombes dans le decri, / 
N'eût et6 l'amour de sa femme / Pour ce païen son favori, / Qui 
meritait bien mieux sa flamme / Que son bon devot de mari . 
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Il faut beaucoup de parti pris pour considérer Pobeucte comme une 
sorte de mélodrame où Sevère et Pauline jouent un rôle primordial : au 
fond, elle n'aime que Severe et il est un "parfait amant" plus digne 
d'elle que son mari. Alais ces suppositions ne semblent pas fondees, ainsi 
que le prouve une lecture attentive ; il est evident qu'au moins dans la 
derniere moitie de la piece, I'heroine prefère Polyeucte à son ancien 
amant. Nous soumettrons ce probleme à un examen plus detaillé. 

D'ailleurs, quoique le poete decrive avec beaucoup de force l'amour 
tragique de Severe, on peut mettre son originalite en doute. Magendie 
releve dans le roman de J.-P. Camus une histoire qui annonce la scène 
II,2 de Po~errctc : ce roman intitule l'Alexis fut publie en 1622. Les deux 
œuvres ont en commun non seulement les situations où se trouvent les 
personnages mais aussi les mots qu'ils prononcent, car ils se ressem- 
blent enormement. C'est pourquoi AIagendie en conclut qu'après avoir 
lu le roman de Camus, Corneille en profita pour composer sa  tragédie. 

S'appuyant sur une remarque de Nagendie, Adam nous conseille de 
"ne pas attribuer à Corneille une psychologie de l'heroisme qui ne lui est 
nullement propre" : 

=\us yeus de bien des commentateurs. c'est Corneille qui a crée 
ce t lpe magnifique du heros qui domine à ce point le tumulte de 
-ses sentiments qu'il lui est possible d'aimer ou de n'aimer pas, (...) 
S'il est pourtant un point où le rôle de Corneille ne fut pas 
cr6ateur et où i l  se borne à donner une expression magnifique à 

un lieu commun de la litterature du temps, c'est celui-là . 

.\dam a raison, semble-t-il. Passons donc sous silence l'amour entre 
Sévere et Pauline. qui n'&veille que mediocrement I'intéret d'un lecteur 
moderne. pour insister plut& sur la psychologie amoureuse chez les 
jeunes Cpoux. 



A quelle intrigue se rrbume la tragi-die. qcard on ir.ic:e Zr l'amour 
que les deux &poux eprouvent 1'1x7 pour I'ac:re? C i toz  laopinion de 
Lemaître : 

Poiyrrctc, c'est un sujet vingt fois trait6 au thzitre. C'et ,  au fond, 
l'histoire d'un mari qui n'est pas aime de sa femme et q ~ i  se fait 
aimer d'elle parce qu'il est plus fort qu'elle et qu'il lui apparaît un 
jour superieur aux autres hommes ' . 

En fait, il s'agit plutôt de l'opinion de Sarcey qce de celle de 
Lemaître. En mars 188s. cette t r aga i e  fut r e p r t 2 n t i ~  3 I'OdSon. A 
cette occasion, Sarceg fit un conférence sur Po&arctc Panzgeant son 
opinion, Lemaître en a lais+ un résume. bien qu'il y ait introduit dans 
une certaine mesure ses propres opinions. 

A ce propos, nous ne sommes pas enticrement d'accord avec 
Lemaitre ou Sarceg. JIais il ne faut pas nier qu'ils donnent une inter- 
prétation curieuse et perspicace de la pitke. Analysons donc. de leur 
point de vue, le changement qui s'opère dans l'attitude de Pau1ir.e envers 
son mari à partir de leurs dialogues. 

11 est pourtant douteux que Pauline n'eprouve aucun sentiment 
pour lui au commencement de la tragedie. comme le pretend Lemaître. 
Rappelons qu'elle seule defend le heros. devenu criminel a p r b  avoir 
detruit des idoles ; elle fait taire sa suivante qui vomit des injures contre 
les chretiens : 

Je l'aimai par devoir : ce devoir dure encore 

Cependant, on pourrait se demander d'où proviennent I'interet qu'elle 
eprouve et le soin qu'elle se fait pour le heros : de son devoir en tant 
qu'epouse ou d'un sentiment profond qu'elle eprouvait pour lui ? 

Ce sont ses dialogues avec son mari aux 4' et Se actes qui rendent 
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son amour manifeste aux yeux des spectateurs. A la scène IV, 3, 
Pauline essaie par differents procédés de lui faire perdre la foi chretien- 
ne. En dernier lieu, elle fait appel à ses sentiments ; elle commence à le 
tutoyer depuis le vers 1237. Elle va jusqu'à lui evoquer les rapports 

sexuels qu'ils ont après le mariage : 

Je  te suis odieuse après m'être donnêe ! 

;\lais Pauline essaie en vain de le persuader ; au lieu de perdre la 
foi, Polyeucte prêche sa femme païenne. Elle ne prête pas l'oreille à ses 
discours qui lui semblent puérils et sans fondement : 

Yoilà de vos chretiens les ridicules songes ' ; 

Imaginations ! (...) / Étrange aveuglement ! 

Alors qu'ils semblent ainsi séparés par des obstacles infranchissa- 
bles. une initiative irnpre~ue de Polyeucte change completement la 
situation ; i l  cMe sa femme à Sevère pour qu'ils se marient après sa 
mort. 

Nais contrairement à toute attente, elle refuse net de l'épouser en 
seconds noces. En outre. pour la première fois. elle appelle le heros 
"mon Polyeucte". en ajoutant l'adjectif possessif à son nom. Do- 
renavant. l'ancien amant. en dépit du prestige dont il est paré, cessera 
de I'érnouvoir. On dirait qu'elle s'attache à son mari à mesure et 

d'autant plu+ qu'elle sent qu'il se détache d'elle. 
Au dernier acte. deus fois de suite. le heros lui répète : "Vivez avec 

Sev2re". Et au vers 1609, il y ajoute les mots : "ou mourez avec moi", 
comme s'il lui donnait l'alternative : Sévere ou Polyeucte : 

\'irez avtx Svère .  ou mourez avec moi . 

L c'isision dzfinitive de Pauline rkpond à la question posée par son 



mari : 

Je te suivrai partout. e t  mourrai ri tu meures la. 

Dans ces conditions, on peut prevoir sans peine que 1liéroTr.e. à la fin de 

la pièce, subira le martyre. puirqu'elle lui promet de le s u i ~ ~ e  meme une 

fois mort. 
En effet, apres avoir assiste à l'extkution de son man. elle se 

convertit au christianisme et dk lare  ouvertement : 

Je  vois, je sais, je crois. je suis d&abu_~& "; 

Pourtant, comme l'indique Adam, sa dklaration n'est que rhetorique. Il 

est evident qu'en ce qui concerne le christianisme. lors du denouement. 

elle ne voit ni ne sait rien de plus qu'à la scene III. -1 où elle a qualifie 
la foi du heros de "songes ridicules" : 

"Je vois, je sais, je crois, je suis d&abus&." s'écrie-t-elle en un 
beau mouvement oratoire. Mais prkisement. ce n'est là que de la 

rhetorique. Elle ne voit rien du tout, et ne sait rien de plus qu'une 

heure auparavant. (...) 11 faut quelque bonne volonte pour ad- 

mettre que le Saint-Esprit soit pour quelque chose dans sa 

conversion 12. 

Apres tout, sa conversion doit etre considéree comme le resultat de 

son affection pour le héros, en d'autres mots, comme celui de l'amour 

conjugal ; on n'a sans doute pas besoin de recourir à des forces surnatu- 

relles telles que la grfice, le miracle, etc. pour comprendre la raison pour 

laquelle elle s'est soudain convertie. 

Mais il est indispensable de se poser la question : pourquoi I'heroïne 

eprouve-t-elle brusquement de l'amour pour son mari au moment où 

Polyeucte la cede à son ancien amant ? qu'est-ce qu'elle pense de 

l'attitude du heros ? 
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La reponse de Lemaître est simple et claire. Elle a decouvert qu'il 
a le courage de compter pour rien les attraits qui avaient seduit Sevère. 
Son renoncement aux plaisirs du monde et sa fidelité B la foi, ne sont-ils 
pas un temoignage de grandeur, de force, ou pour ainsi dire, de virilite? 
Bien qu'elle ne comprenne pas sa croyance, il lui apparaît donc plus 
grand que tous les autres hommes. Et son admiration pour lui est si 
forte qu'elle desire joindre de nouveau leurs destinees. 

Telle est l'esplication que fournit Lemaître de la psychologie de 
Pauline. Xe donne-t-il pas l'impression de la simplifier esagerement ? Il 
dit qu'elle ne fait qu'admirer la grandeur d'Arne chez le heros; ne s'agit-il 
que de cela ? 

Voltaire estime que Polyeucte est devore d'une sorte de jalousie 
lorsqu'il la pousse à se remarier : 

"Parlez à votre epou.. - ITivez avec Severe." 
On est un peu revolte que Polyeucte ne parle à sa femme que de 
l'amour qu'elle a pour Severe. Cette repétition peut deplaire. Le 
christianisme n'ordonne point qu'on cede sa femme. Mais ici 
Polyeucte semble lui reprocher qu'elle en aime un autre 13. 

En eiiet. Pauline a un instant la meme idee que le philosophe ; c'est, 
au fond. parce que le heros lui reproche d'avoir aimé Severe qu'il lui 
recommande de se marier avec lui : 

Q:e t'ai-je fait. cruel. pour être ainsi traitee, / Et pour me 
reprd.er.  au mcpris de ma foi. / Un amour si puissant que j'ai 
vair,,u pour toi '' ? 

Voltaire. bien entor~du, esprime seulement ses impressions qui ne 
reposz: pzc sur des ba-ws solides- Et il est possible que l'heroine ne 
saisis2 pz5 bien l'ir,:ention proionde de son mari. D'ailleurs, on cher- 
cheni: en vain &ri 1 s  mots que prononce Polyeucte une preuve 
irreic:zb:e c ~ i  jcxiiierait l'opinion de Voltaire ou celle de l'heroine. 



C'est pourquoi nous allons concidcrer le problt'xe coqs un angle 
différent. Comparons la tragedie à Ln PICCC Ro~ckc. ur.e d s  premières 
comédies de Corneille. qui fut représentée pour la premit're fois en 1634. 

paraît-il. Car, comme Polyeucte. Xlidor. héros de la cornaie. cede sa 
bien-aimee à son ami. 

Alidor est un jeune homme sin y l i e r  : il a peur de se marier. 11 prend 
la décision de quitter Angelique. parce qu'ils s'aiment trop et que le 
mariage lui semble une sorte de prison qui le prive de sa liberte. C'est 
ainsi que le héros, ayant su que son ami Cleandre l'aimait aussi. forme 
le projet de les faire s'épouser. Or. I'epitre campo* en 1637 pour la 
premiere édition de la piece explique nettement les raisons de sa 
conduite : 

C'est de vous que j'ai appris que l'amour d'un homete homme 
doit être toujours volontaire ; qu'on ne doit jamais aimer en un 
point qu'on ne puisse n'aimer pas ; que si on en vient jusque-18, 
c'est une tyrannie dont il faut secouer le joug 15; 

Alidor dit à peu pres la meme chose dans la comédie : 

Je veux que l'on soit libre au milieu de ses fers. / II ne faut point 
servir d'objet qui nous posede ; / 11 ne faut point nourrir d'amour 
qui ne nous cede ; / Je  le hais, s'il me force : et quand j'aime, je 
veux / Que de ma volonte dépendent tous mes vœus ; / Que mon 
feu m'obeisse, au lieu de me contraindre ; / Que je puise à mon 
gre l'augmenter et l'eteindre. (...) Pour vivre de la sorte Angélique 
est trop belle l6 : 

En fin de compte, c'est afin de mettre en pratique ce principe de liberte 
qu'il cède l'heroine à Cléandre. 
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11 est cependant peu probable qu'il y reste fidèle jusqu'g la fin. 
L'heroine accepte la proposition de Doraste, tandis que Cleandre laisse 
passer I'occasion de lui demander sa  main. Alors, au 3e acte, le heros 
recommence à la courtiser dans le but d'annuler ses fiançailles et de la 
marier à son ami. 

Biais qu'elle épouse Doraste ou Cléandre, cela n'a que peu d'impor- 
tance : son mariage n'etait qu'un moyen pour le héros de s'assurer de sa  
liberte ; il avait pour but de vivre dans une liberte complete et  en toute 
tranquillite d'esprit. Dans ces conditions, pourquoi devient-il soudain un 
si "bon ami" ? L'auteur prend conscience de la contradiction : 

Alidor est sans doute trop bon ami pour être si mauvais amant. 
Puisque sa passion l'importune tellement qu'il veut bien outrager 
sa maîtresse pour s'en defaire, il devrait se contenter de ce 

premier effort, qui la fait obtenir à Doraste, sans s'embarrasser 
de nouveau pour I'interêt d'un ami, et hasarder en sa considera- 
tion un repos qui lui est si precieux 17. 

Par-dessus le marche, au dernier acte, après l'avoir outragee de 
façon irreparable. il constate qu'elle n'aime toujours que lui. Ravi, il 
desire à nouveau qu'elle l'epouse, lui, non Cleandre ni Doraste : 

Plus je t'&tais ingrat. plus tu me cherissais ; / Et ton ardeur 
croissait plus je te trahissais. (...) Aussi ma liberté n'a plus rien 
qui me flatte ; (...) Je ne m'obstine plus à meriter sa  haine : / Je  
me senç trop heureux d'une si belle chaîne ; / Ce sont traits 
d'esprit fort que d'en vouloir sortir 18, 

Relisons encore une fois ce que dit Corneille dans l'"examen de La 
Placc Ro~clc" : 

Cet amour de son repos n 'emmhe point qu'au cinquieme acte il 
r.e se montre encore passionne pour cette maîtresse, malgre la 



resolution qu'il avait prise de s'en dCfaire. et 1- t ~ f . . i s o ~ s  qu'il lui 
a faites : de sorte qu'il semble ne commencer à l'aizer veritable- 
ment que quand il lui a donne sujet de le haTr. Cela fait une 
inegalite de mœurs qui est vicieuse ". 

Il est facile de comprendre quel r6le jouent les trahisors d'Xlidor. 
du moins sur le plan de l'art dramatique : il s'agit de mettre l'amour à 

l'epreuve dans le but d'eprouver et de verifier celui d'XngrJlique pour le 
héros de sorte qu'il se determine finalement à la demander en mariage. 

On pourrait dire enfin que le poete dtkrit dans la comtkiie les 
contradictions de la psycholgie d'un adolescent. à partir d'une intrigue 
qui consiste à ceder sa bien-aimk à autrui. D'une part. le heros espère 
mener une vie libre et independante sans souffrir des affres de la 
passion. De l'autre. malgre tout,il souhaite au fond du cmur de s'unir à 

celle qui ne l'a jamais trahi. C'est pourquoi l'acte qui doit lui assurer la 
liberte se transforme facilement en une mise à l'epreuve de l'amour. 

Lequel des deux desirs, chez lui, l'emportera enfin ? On peut y 
repondre sans ambiguite. puisque le heros, faisant fi de ses principes, se 
decide à epouser l'heroine à la fin de la comedie. 

A quoi sert dans ce cas l'analyse que nous avons faite de La Placc 
Royale pour mieux comprendre Polja(cte ? Il y a sans aucun doute des 
similitudes frappantes entre les deux pikes. X premiere me. la raison 
pour laquelle Polyeucte cede sa femme parait d'ordre religieux ; il 
renonce aux plaisirs du monde, "à ses pompes et à ses œu\-resn, en 
echange de la felicite celeste.XIais en realite, il n'y a aucun rapport de 
cause à effet entre la foi et son acte. Rappelons l'opinion de Voltaire : 
"Le christianisme n'ordonne point qu'on cede sa femme." 

Effectivement, Polyeucte, chretien. persiste à negliger le bonheur 
terrestre, les yeux fixes sur l'au-delà. Alors, pourquoi tient-il autant à 

rendre Pauline heureuse en ce monde ? Pourquoi veut-il la marier à son 
ancien amant, en dépit de sa resistance obstinee ? Est-ce que cela 
represente vraiment l'esprit de sacrifice chez un chrétien ? 

Ici, il semble s'&tre produit une substitution presque imperceptible 
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de la meme façon que dans Lu Place Royale. On sait qu'Alidor se change 
tout à coup en ami devoue a u  3' acte et que ce changement est in- 
compatible avec son desir effrene de liberte. Il en va de même pour 
Polyeucte. Il se conduit plutdt comme un mari devoue que comme un 
chretien qui meprise le bonheur terrestre : il est trop preoccupé de celui 
de la femme qu'il va quitter. Et chose curieuse, en cedant ainsi leurs 
amantes, les deux heros reussiççent à obtenir qu'elles eprouvent à leur 

egard de l'amour. 
Il est remarquable que la façon dont ils s'assurent qu'elles les 

aiment soit tout à fait pareille. Quelle conclusion doit-on tirer de la 
similitude que présentent les deux pièces ? Cela signifie que l'auteur de 
PoZyc~rcfc se laisse influencer par les procedés dramatiques dont il a usé 
dans ses cornedies de sa jeunesse. Et dans la tragédie, depuis la derniere 
moitie de l'acte IV. il s'interesse surtout à l'elaboration d'un.drame qui 

traite d'un amour mis à I'epreui-e. 

Au terme de cet e s s i .  résumons les resultats de nos recherches. 
A u .  lie et lSe sitkles en France, c'est l'amour réciproque des deux 

païens. Severe et Pauline, qui monopolise l'attention des spectateurs. 
Cependant. nous avons examine la tragedie d'un point de vue different, 
celui de l'amour du héros et de sa femme. 

En ce qui concerne Pauline. toute sa conduite. y compris sa conver- 
sion, relevent d'une psycholorie amoureuse normale ; il n'est pas besoin 

de recourir à I'idCal et à l'exceptionnel : miracle, grace, etc.. Il est 
pourtant difficile d'avoir recours à la pychologie amoureuse pour 

comprer.drc le héros. qui est chrétien. Supposons qu'il veuille que sa 
femme l'aime profond2ment ou que, comme le suggere Voltaire, il soit 
devore de j a l o ~ i e .  Cette sorte de sentiment amoureux est evidemment 
en contradiction avec sa foi qui lui impose le sacrifice des plaisirs de ce 
monde. 

II n'en es: pas moins \rai que. du point de Lue de l'art dramatique, 



la conduite du mart' ressemble etrangement 3 celle d':\lidor. Quelles 
que soient ses intentions. il finit par jouer. ainsi qce !e EL'ros de la 
comedie, le r61e d'un bourreau qui met à I'epreuve l'amocr de sa femme 
et l'oblige à le lui dtklarer. Par con_s&uent. l eç  spectateuE. assistant à 

l'expression d'amour conjugal si ferme et ri inebranlab!e. en restent 
touches et accordent leurs suffrages et leurs applaudisements à la 
tragedie. 

II conviendrait neanmoins rksaminer  la tragtkiie en la comparant 
aux premieres cornedies de Corneille. meme ri l'on ri-xpe de finir par 
mettre en doute son caractere religieux. 
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