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PRÉFACE

La faveur croissante du public pour notre Cours

classique de littérature nous impose de sérieux de-

voirs. Loin de nous reposer sur le succès des pre-

mières éditions, nous avons soumis notre travail à

une révision sévère. Quelques définitions ont été

éclaircies, de légères lacunes ont été comblées, un

certain nombre de citations nouvelles sont venues

se placer dans le corps de l'ouvrage.

Parmi les professeurs qui nous ont aidé de leurs

conseils, quelques-uns nous engageaient à donner

plus d'étendue à notre seconde partie. Néanmoins

nous avons été sobre de développements et nous

avons évité avec le plus grand soin la prolixité et les
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longueurs. « Prenez garde surtout, nous disait un

ami très-expérimenté dans ces matières, prenez

garde, sous prétexte de compléter votre ouvrage,

de le surcharger et de le grossir outre mesure; je

connais d'excellents livres classiques qu'on a fini, à

force d'éditions de plus en plus complètes, par rendre

inadmissibles et tout à fait détestables. J'ose vous

supplier de ne pas trop allonger, nous écrivait un

autre. J'aime beaucoup le précepte: Quidquid prœ-

cipies, esto brevis. L'explication en classe supplée

avantageusement à la longueur. »

Ces avis nous paraissent fort sages, et nous les

avons suivis. Au lieu d'ajouter tout ce qui pouvait

être utile, nous nous sommes borné à ce qui nous

a paru nécessaire.

On se plaint, il est vrai, que les élèves ne re-

tiennent presque rien de ce qu'on leur dit de vive

voix. Mais si, après des explications orales et des

lectures bien choisies, on donne à faire des disserta-

tions écrites sur les principales questions que soulève

un cours de rhétorique, nous sommes convaincu que

cette méthode portera d'heureux fruits. C'est le seul



PRÉFACE. VII

moyen, à notre avis, de donner aux jeunes gens

des connaissances précises, sérieuses et approfon-

dies.

Pour rendre notre livre plus commode, nous avons

employé assez fréquemment des caractères distincts

du texte de l'ouvrage. Les mots importants sont im-

primés en petites capitales, et les définitions en let-

tres italiques. Par ce moyen, l'élève fixe d'abord son

attention sur ce qu'il y a d'essentiel dans chaque

page; son intelligence et sa mémoire sont aidées par

le premier regard qu'il jette sur son livre, et il dis-

tingue sur-le-champ ce qu'il doit apprendre et rete-

nir mot à mot.

Nous croyons aussi rendre service aux jeunes pro-

fesseurs en indiquant les meilleurs auteurs à con-

sulter sur chaque question traitée dans notre Cours

élémentaire. Pour expliquer et compléter les pré-

ceptes de rhétorique, quelquefois les livres man-

quent; d'autres fois, on a les ouvrages sous la main,

et l'on ne sait où se trouvent les documents et les

textes qui sont nécessaires. C'est donc épargner un

temps précieux à des professeurs déjà chargés de
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travail que de leur montrer les sources où ils pour-

ront puiser les développements dont ils ont besoin.

Plusieurs de nos collègues nous ont adressé de

judicieuses observations qui nous ont servi pour

cette édition nouvelle: nous leur en témoignons

ici notre reconnaissance. Puisse le travail que nous

nous sommes imposé pour améliorer ce livre le

rendre plus digne de lecf bienveillance et plus utile

aux enfants de nos maisons chrétiennes !
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COURS ÉLÉMENTAIRE

DE

RHÉTORIQUE

ET

D'ÉLOQUENCE

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

I. Éloquence 1.

1. L'éloquence est la faculté de dominer les es-

prits, les cœurs et les volontéspar la parole.
2. L'éloquence ne consiste pas seulement dans l'é-

motion du cœur. Quintilien a dit, il est vrai: Pectus

est quod disertos facit, c'est le cœur qui rend éloquent.
M. Villemain a dit à son tour: « L'éloquence est un
don et un art. » D'après ces deux autorités, quelques
auteurs récents définissent l'éloquence: le don d'être
èmu et l'art de transmettre l'émotion. Cette définition

1 Auteursà consulter: Cicéron,DeOratore,1.1,n" 31-33,1.II,
n" 32-38;Fénelon,Premierdialoguesur l'éloquence;Marmontel
Elémentsdelilièfalure,art. Ëloq.,t.II, p.32-48; Laurentie,DerÉ
tudeet de l'enseignementdeslettres,1" édit., p. 296-304;Geruzez,
Coursdelittérature.
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indique bien le caractère principal de la haute élo-

quence, mais elle ne fixe point assez son domaine et

ne l'embrasse pas tout entier. Pour être éloquent, il

faut aussi savoir convaincre les esprits et diriger les

volontés.

3. Pour éviter tous les malentendus et pour bien

comprendre ce que les rhéteurs modernes ont écrit

sur l'éloquence, il est bon de remarquer que ce mot

peut se prendre en trois sens différents: dans un sens

tout à fait large, dans un sens moyen, dans un sens

rigoureux et restreint.

1° Dans un sens tout à fait large, l'éloquence n'est

que l'émotion éprouvéeet communiquée, et elle se trouve

dans tout ce qui est capable de produire une forte im-

pression sur les cœurs. Dans ce cas, l'éloquence n'est

pas nécessairement attachée à la parole. Elle peut

être dans un tableau, dans le geste, dans le regard,

dans l'attitude extérieure de l'homme, et jusque dans

son silence. De là vient qu'on a dit: l'éloquence du

geste, l'éloquence des yeux, l'éloquencedes larmes.

2° Dans un sens moyen,elle est la faculté de domi-

ner les esprits, les cœurs et les volontéspar la parole.

Par conséquent, il ne faut pas seulement chercher

l'éloquence dans les discours de l'avocat, du prédica-

teur, de l'homme d'État, et. en général dans les pa-

roles qui s'adressent à une multitude assemblée. FJle

se montre aussi fort souvent dans les œuvres de l'his-

torien, du philosophe et du poète. Quelquefois, dit

M. Laurentie, elle tonne contre les passions du haut

d'une tribune; d'autres fois elle parle à la raison dans

les pages muettes d'un livre. Il semble même que sa
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puissance est plus merveilleuse quand elle s'adresse

à des hommes calmes et réfléchis par la plume de

l'écrivain.

3° Dans un sens rigoureux et restreint, l'éloquence
est le talent de persuader par le discours revêtu des for-
mes oratoires. C'est ainsi que la considéraient les an-

ciens quand ils la définissaient: Ars benedicendi, l'art

de bien dire, ou l'art de parler de manière à persua-
der. Les préceptes qu'ils nous ont laissés sur l'art

oratoire doivent tous être entendus dans ce sens, et,

quoique les règles que nous donnons ici soient sou-

vent applicables à l'écrivain, nous n'avons ordinaire-

ment en vue que l'orateur proprement dit.

4. D'après Quintilien et tous les anciens, la vertu

est une condition nécessaire à l'éloquence. Caton définit

l'orateur: Vir bonus dicendi peritus, un homme qui
veut le bien et qui le sait persuader. Fénelon parle
mieux encore: « L'homme digne d'être écouté, dit-
« il, est celui qui ne se sert de la parole que pour la
« pensée, et de la pensée que pour la vérité et pour
« la vertu. »

5. Quelques rhéteurs modernes prétendent qu'on

peut être éloquent sans être vertueux; et, pour le

prouver, ils citent Catilina) J.-J. Rousseau, Voltaire,
Mirabeau et quelques autres. Sans doute, l'homme
le plus vicieux rencontre quelquefois de belles inspi-
rations, et l'on peut atteindre à l'éloquence sans àvoir
été constamment et complétement vertueux. Il est
d'ailleurs facile de remuer la foule quand on flatte
les mauvaises passions. Mais il demeure toujours
vrai que là où l'éloquence se montre dans toute sa
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dignité et toute sa grandeur, l'orateur obéit à des

convictions sincères, à des sentiments nobles et ver-

tueux. (Voir le n° i.)

II. fithéîorique 1.

6. La rhétorique est une collection de préceptes,
d'exercices et de conseils sur l'éloquence. Elle a pour but

de développer et de diriger le talent de ceux qui sont

nés plus ou moins éloquents, et elle sert à tous pour

apprécier les discours d'un orateur ou les œuvres

d'un écrivain.

Aristote la définit: le moyen de trouver dans chaque

sujet ce qu'il y a de propre à persuader.
7. Il y a une grande différence entre la rhétorique

et l'éloquence. L'éloquence est surtout un talent ou

un don de la nature, la rhétorique est un fruit de

l'étude ou un art; l'une trace la méthode, l'autre la

suit; l'une enseigne les moyens, l'autre les emploie.
Elles diffèrent l'une de l'autre comme la théorie dif-

fère de la pratique.
8. L'éloquence a précédé la rhétorique, comme

dans tous les arts la pratique a précédé la théorie. Il

y eut des orateurs avant que personne enseignât à le

devenir, ou du moins à l'être plus sûrement. On se

mit, dit Girard, à étudier, à observer ces orateurs;

on examina par quel art ils éclairaient l'esprit et tou-

1 Auteursà consulter: Aristote,Rhétorique,1.I, nos1-6; Quin-
tilien, Institutionsoratoires,1.II, ch. XVI-XXII; Marmontcl,Élém.
de littér.,art. Rhétorique,t. III, p. 270-298;Girard,Préceptesde

rhétorique,Notionsprélim.,p. 2-10.



NOTIONSPRÉLIMINAIRES. 5

chaient le cœur. Ces observations, recueillies par des

hommes judicieux, formèrent des orateurs plus ha-

biles encore. Ainsi, de siècle en siècle, les règles se

complétèrent, et c'est de là qu'est venu peu à peu ce

corps de préceptes vulgairement appelé Rhétorique.
9. Les préceptes seuls ne peuvent pas rendre un

homme éloquent, et la rhétorique suppose les dons

naturels. Celui qui n'aurait pas reçu une intelligence

capable de grandes pensées et un cœur accessible aux

fortes émotions étudierait vainement tous les rhéteurs

anciens et modernes; il n'y puiserait jamais le pou-
voir de dominer les esprits et d'entraîner les volontés.

Le travail ne peut que développer et perfectionner

l'éloquence. S'il en était autrement, il suffirait d'ap-

prendre les règles de cet art pour être éloquent, et

rien ne serait plus commun que les orateurs.

10. L'étude des préceptes est indispensable pour
tous. Sans doute, le génie peut produire de nobles

idées, des sentiments sublimes, des morceaux vrai-

ment éloquents; mais seul, il ne peut composer un

discours qui ait de la régularité et de l'ensemble, et

qui soit irréprochable dans toutes ses parties. L'expé-
rience prouve que, sans la connaissance des règles,
les hommes même les plus heureusement doués s'é-

garent sur plusieurs points. Je ne vois pas, dit Ho-

race, ce que peut le travail sans le génie, ni le génie
sans le travail, et ils doivent se prêter un mutuel se-
cours:

Egonecstadiumsinedivitevena,
NPCrudequidpossitvideoingenium: alteriussic
Alteraposcitopemres, et conjuratamice.
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11. On a dit souvent que les modèles tracés par un

homme de génie valent mieux que les méthodes des

rhéteurs. Rien n'est plus vrai, dit Marmontel, quand
il s'agit d'échauffer l'âme et de l'élever. Mais les mo-

dèles les plus frappants ne jettent la lumière que sur

un point, les règles éclairent toute la route. N'ayez
donc pour elles ni un respect servile ni un présomp-
tueux mépris. Étudiez-les de préférence chez les

grands maîtres: Aristote, Longin, Cicéron, Quintilien

pour les anciens; Fénelon, Rollin, Batteux, La Harpe,

pour les modernes. Il y a ordinairement chez les an-

ciens plus de profondeur, de raison et de goût.
12. Comme les préceptes de rhétorique sont fondés

sur l'expérience et sur la nature du cœur humain,

l'essentiel est moins de les connaître que d'en décou-

vrir l'esprit et l'usage. Si l'on manque de goût pour en

faire l'application, si l'imagination ne leur donne pas
le mouvement et la vie, la science des règles est une

science morte et stérile, qui ne fournit aucun secours.

Il faut donc en faire un exercice pour son jugement

plutôt que pour sa mémoire, et étudier avant tout les

secrets du cœur humain.

13. On peut dire, en un sens très-véritable, que tout

hommea besoind'être éloquent, du moins dans une cer-

taine mesure. Depuis le petit enfant qui demande une

grâce à sa mère, jusqu'au savant le plus consommé,

chacun cherche à obtenir que les autres hommes ad-

mettent ce qu'il pense et fassent ce qu'il veut. Le père

de famille dans sa maison, le professeur dans sa

chaire, l'homme d'affaires et l'homme d'État dans les

conseils, l'homme du monde dans un cercle ou dans
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un salon, tous ont besoin de demander à l'art oratoire

le secret de sa puissance. La rhétorique est donc utile

à tous, même à ceux qui ne se destinent pas à parler
en public.

14. La Logique, la Grammaire et la Rhétorique
sont trois sœurs qui devraient toujours marcher de

compagnie. La logique, dit Batteux, est l'art de bien

penser; la grammaire est l'art de bien parler; la rhé-

torique est l'art de bien dire. Bien penser, c'est met-

tre de la précision et de la netteté dans ses idées, de

la vérité dans ses jugements, de la justesse dans ses

raisonnements. Bien parler, c'est se servir de termes

reçus et de constructions légitimes, c'est éviter le

barbarisme dans les mots et le solécisme dans les

phrases. Bien dire, c'est parler de manière à se faire

écouter et à persuader ceux qui écoutent.

15. Les règles de rhétorique se divisent en règles

générales et règles particulières. Les règles générales
embrassent les principes communs à toutes sortes de

discours; les règles particulières sont celles qui s'ap-

pliquent aux divers genres d'éloquence. Dans la pre-
mière partie de ce Traité, nous parlerons des règles
générales, et dans la seconde, des règles particu-
lières. Comme ces règles particulières ont un but

plus pratique et montrent les principes appliqués à

chaque genre, on a donné quelquefois à cette partie
le nom d'éloquence. Dans ce dernier cas, l'éloquence
est considérée simplement comme un art, ou un re-
cueil de préceptes. (Voir le n° n.)





i.

PREMIÈRE PARTIE

RÈGLES GÉNÉRALES

DE RHÉTORIQUE

16. Les règles générales de rhétorique se divisent

en aul.mt departies que l'orateur a d'opérations à

faire. Or, quelque sujet qu'il traite, l'orateur a néces-

sairement trois opérations à faire: la première est de

trouver les choses qu'il doit dire, la seconde est de les

mettre dans un ordre convenable, la troisième est de

les bien exprimer.Tria videndasuntoratori, ditCicéron,

qitiddient, et quo quidque loco, et quo modo (Orat. 43).
De là trois parties dans la rhétorique: l'invention,
la disposition et l'élocution.

17. Quoique ces trois opérations soient distinctes,
elles dépendent nécessairement l'une de l'autre et se

prêtent mutuellement du secours. Si l'on a véritable-

ment réuni toutes les idées qui doivent entrer dans un

discours, les rapports qui existent entre ces idées se

présenteront d'eux-mêmes, et la disposition naîtra de
l'invention. En outre, si le sujet est bien conçu et si

l'intelligence y voit un ordre lumineux, il sera facile
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de les exprimer, et l'élocution découlera ainsi de l'in-

vention et de la disposition. C'est la pensée d'Horace :

Cuilectapotentererit res,
Necfacundiadeserethune,nec lucidusordo.

Nons allons parler, dans trois sections, de chacunr

de ces parties.



PREMIÈRE SECTION.

DEL'iaVEHlOI1.

18. L'iiiveBtiQjï oratoire est la partie de la rhéto-

riquequi enseigne à trouver les matériaux ou les idées

dontpeut se composerun discours.

IL D'après Gicéron et Quinlilien, l'orateur se pro-

pose ordinairement trois objets principaux: Instruire,

pkireet toucher: Erit eloquens, dit Cicéron, is qui ita

dùxt, utpww, ut delectet, ut fiectat: probare necessi-

tmtis est; deleetare, suavÙatÙ; lfectere, victoriœ (OraL

69).n faut doncque l'orateur soit capable de remplir

ces trois devoirs.

20. L'orateur instruit en montrant la vérité de ce

qu'il avance; il plaît en gagnant la confiance de ses

auditeurs; il touche en leur inspirant des sentiments

convenables au sujet. Dans le langage de l'école, il

instruit par les preuves, il plait par les mœurs, il

touche par les passions.
21. Ces trois moyens ne sont pas nécessaires dans

tontes les circonstances. Quelquefois il suffit de prou-

ver. Si, par exemple, il s'agit d'une somme prêtée qoe

l'emprunteur a refusé de rendre, il suffit à l'avocat de

démontrer la vérité ou la fausseté de ce prêt.
D'autresfois il faut instruire et plaire. Cest ce que

1 Auteursà consulter: Cicéron,De Oratore,1.II. n" 115,128.
129; Oraurr,n* 69; Quintilien,hutiL. oral., 1. III,ch. met?;
Crefier,Rhâoriqmcfrançaise,t, IL,p. 24-26.
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fait Cicéron dans la défense du poëte Archias: il dé-

montre que son client est citoyen romain, et il charme

ses auditeurs par l'éloge du poëte et des lettres elles-

mêmes.

Enfin, il arrive souvent que l'orateur doit tout en-

semble instruire, plaire et toucher. Dans le plaidoyer

pour Milon, Cicéron prouve d'abord l'innocence de

son client; secondement il captive ses juges par les

grâces de son langage et la noblesse de ses senti-

ments; ensuite il provoque leur colère contre les

crimes de Clodius et leur admiration pour les vertu?

de Milon.

C'est au discernement de l'orateur à lui montrer

l'emploi qu'il doit faire de ces trois moyens. Mais le

but de la rhétorique est de les faire connaitre tous,

et nous devons parler successivement des preuves, des

mœurs et des passions.

CHAPITRE PREMIER.

Des moyens d'instruire, ou des preuves.

22. On entend par preuves les raisons ou les motifs
dont se sert l'orateur pour appuyer la vérité qu'il veut

démontrer.

23. La preuve est la partie fondamentale du dis-

cours, et c'est par là que l'éloquence diffère de ce

qu'on appelle déclamation. Les meilleurs moyens d'in-

téresser et d'émouvoir sont toujours faibles, à moins

qu'ils ne portent sur des motifs solides et vraiment

sérieux. Avant d'exciter les passions de l'auditoire,
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il faut avoir convaincu l'esprit et éclairé la raison.

24. Tout homme qui écoute un discours a la pré-

tention d'être impartial, de ne céder qu'à la prépondé-

rance de la vérité et du droit. S'il voit qu'on s'adresse

à ses passions et qu'on emploie les séductions de l'art

pour dominer son esprit, cette tactique lui inspire de

la défiance. Cicéron veut donc que l'orateur ne pa-

raisse avoir d'autre but que de prouver et d'instruire,

et qu'il ait soin de cacher les autres moyens qu'il

emploie. (Voir le n° ni.)
25. Dans les preuves, on peut considérer d'abord

les sources ou répertoires que les rhéteurs indiquent

pour les trouver, et en second lieula solidité ou la

forme qu'on leur donne en les présentant dans le dis-

cours. Nous parlerons donc, 1° des sources des

preuves, qu'on appelle lieux oratoires ; 2° de la forme

des preuves, ou argumentation.

ARTICLEPREMIER.

DESSOURCESDESPREUVES,OUDESLIEUXORATOIRES1.

26. Les preuves, considérées relativement à leurs

sources, se divisent en intrinsèques et extrinsèques
Les premières sont celles qui se tirent des entrailles

du sujet et ont une liaison étroite avec lui; les se-

condes sont prises hors du sujet et ne s'y rapportent

que d'une manière plus éloignée.
Je suppose, dit Crevier, que j'ai à prouver qu'il faut

1 Auteursà consulter: Cicéron,DeOraiore,1.II. p. 162-176,
Quintilien,Jmrii.oral., 1. Y, ch. x; Crevier.Rhàor."1"partie,
ch. i, sect.î; Batteux,Genreoratoire,ch. ni: Le P. de Boylesve,
Eloquence,sect.u, ch. i; Lecl~rc,Rhétorique,1" partie, ch. ii.
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aimer son prochain: si je donne pour raison de cette

vérité la ressemblance de nature, l'unité de notre ori-

gine, le bonheur que fait goûter cet amour mutuel,

j'emploie des preuves intrinsèques; si je prouve cette

vérité par l'Écriture, par les Pères de l'Église, par

l'exemple des saints, j'emploie des preuves extrin-

sèques.
27. Les preuves intrinsèques dépendent du génie de

l'orateur et de la méditation du sujet: les preuves

extrinsèques supposent de la mémoire et des con-

naissances acquises. Les preuves intrinsèques plaisent

davantage aux esprits d'élite; les extrinsèques font

plus d'impression sur les intelligences moins culti-

vées; mais la valeur logique de ces dernières n'est en

rien inférieure à celle des premières. Il y a même des

vérités, comme les mystères de notre foi, qui ne peu-
vent être établies que par des preuves extrinsèques.

28. On appelle lieux oratoires, et quelquefois
lieux communs, certaines idées générales propresà di-

riger l'esprit dans la recherche des preuves ou des élé-

ments de persuasion. Puisqu'il y a deux sortes de

preuves, il y a aussi deux sortes de lieux oratoires:

les lieux intrinsèques et les lieux extrinsèques. Nous

parlerons donc: 1° des lieux intrinsèques, 2° des lieux

extrinsèques, 30de l'usage des lieux oratoires.

§ l.

Deslieuxintrinsèques.

29. Les principaux lieux intrinsèques sont au nom-

bre de huit: la définition, l'énumération desparties, le
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genre et l'espèce, la cause et l'effet, la comparaison, les

contraires, les répugnants et les circonstances.

30. La définition oratoire consiste à expliquer
la nature d'une chosepour en tirer des traits favorables à

ce qu'on veut prouver. Par elle, on peut aussi embellir

et varier un sujet, et c'est une arme puissante pour
un orateur qui sait faire servir à son but les proprié-
tés qu'il énumère.

31. Il y a une grande différence entre la définition

oratoire et la définition philosophique. Le philosophe

explique la nature d'une chose avec le moins de mots

possible; l'orateur en décrit tous les aspects et choi-

sit de préférence les traits qui le conduisent à son but.

L'homme, dit un philosophe, est une intelligence
servie par des organes. Par une sorte de définition

oratoire, un poëte contemporain prouve ainsi que
l'homme est un mystérieux assemblage de grandeur
et de bassesse:

Bornédanssa nature, infinidanssesvœux,
L'hommeestun Dieutombéqui se souvientdescieux..
Dansla prisondessensenchaînésurla terre,
Esclave,il sentuncœurné pour la liberté;
Malheureux,il aspireà la félicité.
Il veutsonderle monde,et sonœilest débile;
Il veutaimertoujours: cequ'ilaime est fragile!

(LAMARTINE.)

32. L'énumération des parties consiste à par-
courir les différentes parties d'un tout ou les principaux
aspects d'une idée pour faire mieux sentir une vérité gé-
némle. Racine nous en fournit un exemple dans les
vers suivants:
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Tout l'universest pleinde sa magnificenca;
Chantons,publionssesbienfaits.

Les bienfaits de Dieu, voilà l'idée générale; en voici
le développement par l'énumération des parties :

Il donneaux fleursleur aimablepeinture;
Il fait naître et mûrir les fruits;
Il leur dispenseavecmesure

Et la chaleurdesjours et la fraîcheurdes nuits:
Le champqui les reçut les rendavecusure.
11commandeau soleild'animerla nature,

Et la lumièreestun don de sesmains,
Maissa loisainte,sa loi pure

Est le plus riche donqu'il ait fait auxhumains.

Les orateurs et les poëtes font grand usage de ce

lieu oratoire, et ils en tirent quelquefois de magni-

fiques tableaux.

33. Le genre est une idée plus étendue qui renferme

plusieurs idées particulières qu'on appelle espèces.
Ainsi la vertu peut être considérée comme genre: la

tempérance et la justice seront des espèces par rap-

port à la vertu prise en général. Comme l'espèce est

contenue dans le genre, ce qui convient au genre con-

vient aussi à l'espèce; ce qui convieut à l'espèce con-

vient quelquefois, mais ne convient pas nécessaire-

ment au genre. On dira donc:

Il faut aimerla vertu,
Doncil faut aimerla justice.

Il faut haïr le vice,
Doncil faut haïr le mensonge.

On a souvent recours à cet argument, parce que le.s
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principes généraux sont toujours plus sensibles que
les conséquences et les applications particulières.

34. La cause est ce qui produit une chose ou ce qui
sert à la produire. L'effet est le produit de la cause.

Une blessure est cause de la mort, le feu est cause

de la chaleur.

Au barreau et dans la chaire, ces deux sources d'ar-

guments sont très-fécondes, parce qu'on juge ordinai-

rement d'une chose par son origine et ses résultats.

Les bonnes causes ne produisent que de bons effets,
comme les bons arbres portent de bons fruits, et ré-

ciproquement.
Dans Polyeucte, Sévère avoue son estime secrète

pour les chrétiens, et il juge leur morale par les effets

qu'elle produit:

La sectedeschrétiensn'estpasce quel'on pense;
Onles hait; la raison,je ne la connaispas.
Enfin,chezleschrétienslesmœurssont innocentes,
Lesvicesdétestés,les vertusflorissantes;
Ils fontdesvœuxpour nousqui lespersécutons.

(ActeIV,se.VI.)

35. La comparaison, qu'il ne faut pas confondre

avec la figure de ce nom, consiste à tirer une conclu-

sion au moyen de certains rapprochements. Ces rappro-
chements peuvent se faire de trois manières: 1° à

Pari, 20 à Contrario, 3° à Fortiori.

A Pari :

Nejllel pa", dit l'f\"allgile,et vousne serezpas ju^é; ne
condamnezpas, et vousne serezpas condamné;remettez,et il
vousseraremis.
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Si tu veuxqu'on t'épargne,épargneaussiles autres.

(LAFONTAINE,)

A Contrario :

L'oisivetéestla mèrede tous les vices.
Doncle travailen estle préservatifet le remède.

A Fortiori. On peut raisonner ainsi de deux manière

différentes.

1° Du plus au moins:

SiDieu,dit saint Paul, a livrésonFilsà la mort pournous,
quenenousdonnera-t-ilpas aprèsnousl'avoirdonné?

Celuiqui met un frein à la fureurdesflots

Sait aussides méchantsarrêter lescomplots.

(RACINE.)

20 Du moins au plus: c'est ainsi que Corneille fait

dire à Polyeucte marchant au supplice :

Je doisma vieau peuple,au prince, à sacouronne,
Maisje la doisbien plus au Dieuqui me la donne;
Simourirpour sonprinceest un illustresort,

Quandon meurtpour son Dieu,quelleserala mort!

(ActeIV,se. m.)

36. Dans les contraires, on oppose des choses t'il-

tièrement distinctes, ou bien on dit ce qu'une chose n'est

pas avant de dire ce qu'elle est. C'est une sorte d'anti-

thèse où l'on force l'esprit de l'auditeur à trouver lui-

même une vérité, en lui présentant d'abord l'ombre

du tableau qu'on prépare.

Quelqu'un a dit :

Levraisagen'estpasceluiqui vantela sagesse,maisceluiqui

la cultive; il n'a pas la vertu sur les lèvres,maisdans le cœur.
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37. Les répugnants servent à prouver l'impossi-

bilité d'un fait en montrant que ce fait est invraisem-

blable, contraire à la nature et au caractère d'une per-

sonne. Racine fait dire à Hippolyte:

Ainsique la vertu lecrimea sesdegrés,
Et jamaisonn'a vu la timideinnocence

Passersubitementà l'extrêmelicence.

Unseuljourne faitpasd'un mortelvertueux

Unperfideassassin,un lâcheincestueux.

(Phèdre.)

38. Les circonstances, qui ne sont que les acces-

soires d'un fait, servent à prouver qu'une chose est ou

n'est pas, qu'elle est louable ou blâmable, possible ou

impossible. Comme elles peuvent précéder, accompa-

gner ou suivre le fait, on distingue les antécédentes,

les concomitantes et les conséquentes. Les rhéteurs les

ont toutes renfermées dans ce vers technique :

Quis?quid?ubi?quavi? quoties?cur? quomodo? quando?

Ce qui comprend la personne, la chose, le lieu, les

moyens, le nombre, les motifs, la manière et le temps.
Ce lieu oratoire fournit d'abondantes ressources à

tous ceux qui savent méditer leur sujet. Au barreau,

il n'est pas de plaidoyer où ces circonstances ne se

rencontrent à peu près réunies. Cicéron en fournit un

exemple remarquable dans la narration et la confir-

mation de son discours pour Milon.
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11.

Deslieuxextrinsèques.

39. Les lieux extrinsèques, que Cicéron appelle en

général témoignage, reposent tous sur l'autorité. Il

ya deux sortes d'autorité: l'autorité divine et l'auto-

rité humaine.

40. Les témoignages de l'autorité divine appartien-
nent à l'éloquence sacrée: nous parlerons en son lieu

de cette source d'arguments. Mais, outre l'autorité

divine fondée sur la révélation, il ya encore des prin-

cipes de justice qui sont gravés dans toutes les cons-

ciences, et qu'on peut appeler loi naturelle ou divine.

Dans tous les genres d'éloquence, on invoque ce té-

moignage; et dans le plaidoyer pour Milon, Cicéron

s'en sert très-habilement pour prouver qu'on peut dé-

fendre sa vie contre un injuste agresseur.
41. Les autorités humaines communes à tous les

genres sont au nombre de cinq: les maximes reçues,

les paroles mémorablesdes sages, les textes des auteurs,

les exemples, les aveux de l'adversaire.

42. Les maximes reçues et soigneusement con-

servées parmi les hommes ont ordinairement beau-

coup de force et de poids dans les discussions, parce

qu'elles sont le fruit de la sagesse et de l'expérience
des siècles. Il vaut mieux pourtant ne pas citer celles

qui manquent de noblesse et de dignité.
C'est une maxime généralement reçue que le temps

adoucit tous les chagrins. Un de nos poètes a rajeuni

cette pensée dans ce beau vers :

Sur lesailesdu tempsla tristesses'envole.
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43. Les paroles mémorables des savants, des

héros ou des sages, ont aussi une grande puissance

sur les hommes qui conservent et respectent leur mé- •

moire. Les mots qu'on a recueillis de leur bouche

sont acceptés comme des oracles, et on en fait sou-

vent usage dans la chaire, à la tribune et au barreau.

Pour combattre la présomption de la jeunesse, on

a souvent cité ce mot de Solon:

Je vieillisen apprenanttousles joursquelquechose.

44. Dans tous les genres d'éloquence, les textes

des grands écrivains peuvent fournir d'abondantes

ressources. Toutefois, l'orateur doit choisir les cita-

tions avec goût et les fondre dans le discours, de ma-

nière qu'elles paraissent, non pas cherchées, mais

naturellement trouvées sur son passage. Les orateurs
du quinzième et du seizième siècle sont souvent ridi-

cules par leurs longues et interminables citations.

Mais Bossuet et Massillon citent les Pères de l'Église
avec beaucoup de convenance et d'à-propos :

Pour être vraimentchrétien,dit Bossuet,il faut sentir qu'on
estvoyageur; et celui-làne le connaîtpas qui ne courtpoint
sans relâcheà la bienheureusepatrie. Écoutezun beaumotde

saint Augustin: «Celuiqui negémitpascommevoyageurnese
« réjouirapas commecitoyen.Quinongemit peregrinus,non
« gaudebitcivis.» (Sermonpour la Toussaint.)

45. Les exemples sont une source féconde d'ar-

guments et produisent souvent un merveilleux effet

sur les auditeurs. A la tribune, l'orateur rappelle sans

cesse, comme Démosthènes, les exemples et les ver-
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tus des ancêtres; au barreau, il cherche des causes et

des faits analogues à celui qu'il défend; dans la chaire,
il s'appuie continuellement sur les exemples que nous

ont laissés les saints:

Quioseraitdire, s'écrieDémosthènes,qu'unbarbareenfantde

Pella,bourgadealorschétiveet inconnue,dût avoirl'âmeassez
hautepour aspirer à l'empirede la Grèce!Et que vous,Athé-

niens, vous,à qui chaquejour la tribuneet le théâtre offrent
dessouvenirsde la vertude vosancêtres,vouspussiezêtreassez

pusillanimespourlivrerà un Philippela Grèceenchaînée! Non,
un tel langagen'est pas possible! (Discourspour la couronne,
n° 21.)

46. Les aveux d'un adversaire fournissent les ar-

guments les plus propres à le réfuter et à le con-

fondre, quoiqu'ils ne soient pas toujours les plus so-

lides en eux-mêmes. Ces arguments se nomment ar-

guments personnels.
Cicéron se sert de ce lieu oratoire quand il prouve,

par les paroles mêmes de l'accusateur, que Roscius

n'était pas haï de son père. Cet accusateur avait dit

d'abord que Roscius le père possédait de très-belles

terres, et qu'il laissait résider son fils dans ces terres

pour les administrer.

Expliquezvotrepensée,lui dit Cicéron; car, commentcroyez-

vousque c'était par inimitiéqueRosciusmettaitsesrichesses

entrelesmainsdesonfils,en sereposantsur lui de l'administra-

tionde tant de terres si belleset d'un revenusi considérable?

Le père Lacordaire nous en donne encore un ma-

gnifique exemple. (Voir le n° rv.)

47. Outre ces lieux extrinsèques qui sont communs
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à tous les genres d'éloquence, les rhéteurs en as-

signent d'autres qui sont particuliers à chacun d'eux.

Ainsi, à la tribune, l'orateur invoque l'histoire, le

droit des gens, la science administrative, etc.; au

barreau, l'avocat se sert des titres, des témoins et du

serment; dans la chaire, le prédicateur cite l'Écriture,

les Pères et les conciles.

S1lI,

Del'usagedeslieuxoratoireset desmoyensde les suppléert.

48. Aristote, Cicéron, Quintilien et tous les autres

rhéteurs anciens vantent beaucoup les lieux oratoires,

et ils entrent dans de longs détails à ce sujet. Les mo-

dernes, au contraire, les ont généralement dépréciés:

quelques-uns même les regardent comme inutiles ou

plutôt comme nuisibles. Rollin n'en parle nulle part.
L'auteur de l'Art de penser ne voit rien de plus ridi-

cule, et il va jusqu'à dire que cette théorie n'engendre

que la mauvaise facilité de parler de tout et d'avoir

raison partout. Nous croyons qu'il ya également un

excès dans ces pompeux éloges et dans cet injurieux

mépris.
49. Il n'est point permis de mépriser des procédés

oratoires qu'Aristote et Cicéron ont longtemps étudiés

et auxquels ils ont consacré des ouvrages spéciaux.
Ces méthodes artificielles sont excellentes pour ouvrir

Auteursà consulter:Quintilien,Inst. oral., 1.V,ch. x; Mar-
montel,Élém.de littér.,art. Preuves; Crevier,Rhétor,française,
1" partie, ch. J, sect.m; LogiquedePort-Royal,3epartie,ch. xvn.
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l'intelligence, pour l'habituer à généraliser les idées,
à voir de haut toutes les questions. Quand une fois

on y a donné quelque attention, l'esprit en profite
dans l'occasion, même à son insu et comme sans y

songer.
50. Les disciples de l'éloquence, dit Marmontel, ne

doivent point dédaigner ces théories. Il est bon d'ob-

server comment la nature des choses se fait connaître

par la définition, par la division du genre en ses

espèces, du tout en ses parties, par les similitudes et

les différences, par les causes et les effets, par l'oppo-
sition des contraires; comment l'existence d'un fait

se prouve par les circonstances qui ont précédé, ac-

compagné et suivi le fait dont il s'agit. Or, ces opéra-

tions de l'esprit ne sont autre chose que l'emploi des

lieux oratoires.

51. D'un autre côté, il est vrai que, dans la pratique,
on fait rarement usage de ces procédés pour composer
un discours. N'allez pas croire, dit Quintilien, qu'il

faille sur chaque sujet, sur chaque pensée, interroger

les lieux oratoires les uns après les autres. Rien ne

serait plus propre que ces calculs à ralentir le feu de

la composition, à embarrasser le discours de preuves

banales et vulgaires, et à détourner l'esprit de celles

qui naissent du fond du sujet.
52. Le premier moyen de suppléerà la méthode de

lieux oratoires et de vaincre les difficultés que pré

sente l'invention des preuves, c'est de bien choisir

son sujet. Vouloir traiter un sujet au-dessus de ses

forces, c'est marcher dans les ténèbres et s'engager

dans un chemin difficile dont on ignore les issues,
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c'est se condamner d'avance à l'erreur ou à la mé-

diocrité. Comment bien parler de ce qu'on n'entend

pas, ou de ce qu'on n'entend qu'à demi? Comment

trouver alors des preuves solides et des raisons con-

vaincantes? C'est ici le lieu de répéter le conseil

d'Horace:

Sumilemateriamvestris,qui scribitis,sequam
Viribus,et versatediuquid ferrerecusent,

Quidvaleanthumeri.

53. Le second moyen de trouver des preuves solides

et de les faire sortir du fond du sujet, c'est de le

méditer profondément, d'en examiner toutes les faces,

d'en pénétrer toute la profondeur. Il importe extrême-

ment de s'accoutumer de bonne heure à travailler de

soi-même, et à chercher, sans secours étranger, les

raisons naturelles de chaque chose dans une sérieuse

méditation du sujet. Cette manière de trouver les

preuves intrinsèques est la seule vraiment utile. Mise

en pratique par les jeunes gens, elle assure les res-

sources les plus précieuses pour un âge plus avancé,
même aux talents ordinaires.

54. Un dernier moyen de trouver des preuves sans

recourir aux lieux oratoires, c'est de lire beaucoup
les grands modèles et de s'en rendre compte par l'ana-

lyse. « Quand les jeunes gens lisent un discours, dit

Rollin, il faut qu'ils se rendent surtout attentifs aux

preuves et aux raisons; qu'ils les séparent de tout

l'éclat extérieur qui les environne et dont ils pour-
raient se laisser éblouir; qu'ils les pèsent et les con-

sidèrent en elles-mêmes, qu'ils examinent si elles
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sont solides, si elles vont au sujet, si elles sont à leur

place.» Agir ainsi, c'est faire l'analyse d'un ouvrage
ou d'un discours; c'est se former un tableau exact

de tout l'ensemble des pensées et des preuves.
Voilà donc le principal secret de l'invention des

preuves: bien choisir et bien méditer son sujet, s'être

préparé de longue main par la lecture et l'analyse
raisonnée des bons auteurs. Les autres moyens sont

insuffisants et ne peuvent répondre à tous les besoins

d'un orateur.

ARTICLESECOND.

DE L'ARGUMENTATION.

55. Par argumentation en général, on entend

l'ensemble des procédés qui servent à montrer la force
d'une preuve solide et à découvrir le vice des faux rai-

sonnements.

Pour démontrer clairement la vérité, l'orateur doit

connaître les diverses formes que la preuve peut re-

vêtir dans le langage; et, pour éviter lui-même toute

erreur ou pour découvrir les piéges d'un adversaire,

il doit savoir distinguer les raisonnements vicieux

qui se rencontrent le plus fréquemment. Nous parle-

rons donc, 1° des diverses formes de preuves ou ar-

guments,, 2° des raisonnements vicieux qu'on appelle

ophismes.
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SI.

Desarguments1.

56. L'argument est un assemblagede propositions
enchaînéesde telle sorte que la dernière découledes pré-
cédentes.

57. Tout argument est composé de propositions,
toute proposition est composée de termes. Percevoir

intellectuellement un objet, c'est avoir une idée; affir-
mer qu'il existe un rapport entre l'objet et son attri-

but, c'est former un jugement; saisir le rapport qui
existe entre deux jugements que l'on compare, c'est

faire un raisonnement. Quand ces trois opérations de

l'esprit se produisent au dehors par des mots, l'idée

s'appelle terme, le jugement proposition, et le raison-

nement prend le nom d'argument.
58. Les rhéteurs comptent jusqu'à neuf sortes d'ar-

guments qui sont plus ou moins rigoureux: le syllo-

gisme, l'enthymème, le prosyllogisme, le sorite, l'épiché-

rème, le dilemme, l'exemple, l'induction et l'argument

personnel.
59. Le syllogisme (<yuvloyoç)est un argument com-

posé de trois propositions dont la dernière est déduite

des deux premières. En voici un exemple:

Cequi nousrendheureuxestaimable:
Or la vertunousrendheureux,
Doncla vertuest aimable.

Auteursà consulter: LogiquedePort-Royal,3epartie,ch, i, n,
III,ix, x, xiv, xvet XVI;Bossuet,Logique,1.III, ch. i. ii, m, IV,
v, Xli,xiu, xivetxv; V.Leclerc,Rhétorique,InventionI.
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60. Tout syllogisme se compose nécessairement de

trois termes, qui tous se produisent deux fois dans

l'argument: le grand, terme, le petit terme et le moyen
terme. Le grand terme, ainsi appelé parce qu'il a ordi-

nairement plus d'étendue, est toujours l'attribut de

la dernière proposition, et le petit terme en est le

sujet. On appelle moyen terme une idée intermédiaire

à laquelle on compare successivement le grand et le

petit terme. Dans l'exemple cité, aimable est le grand

terme, vertu est le petit terme, nousrend heureux est

le moyen terme. Dans les premières propositions,
aimable et vertu sont comparés successivement au

moyen terme nous rendheureux, et la dernière exprime
le résultat de la comparaison en réunissant le grand
et le petit terme.

On appelle majeure la proposition qui contient le

grand terme et qui est ordinairement la première;
la mineure est celle qui contient le petit terme; et la

dernière s'appelle conclusion. Les deux premières

portent ensemble le nom de prémisses.
61. Dans tout syllogisme, on pose d'abord un prin-

cipe certain et reconnu pour tel de ceux à qui l'on

s'adresse; on montre ensuite que la vérité particu-

lière qu'on veut prouver est contenue dans ce prin-

cipe, et on en conclut la certitude de cette vérité.

L'opération que fait l'esprit dans cet argument est

fondée sur cet axiome: Deux choseségales à une troi-

sième sont égales entre elles; et il y a beaucoup d'ana-

logie entre un syllogisme et trois équations.
62. Les nombreuses règles que les philosophes oni

données sur le syllogisme peuvent se réduire à celle-ci:
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2.

La conclusion doit être renfermée dans les prémisses,
et les prémisses doivent le faire voir. Pour savoir si

cette condition est observée, il faut principalement
examiner si les trois termes ont une signification iden-

tique dans les diverses propositions.
63. L'enthymème (Eve'J?O) est un syllogismedans

bavel on sOlls-entendune des prémisses que Vesprit peut
aisément suppléel'. Ainsi l'on dira dans l'exemple cité:

Lavertunousrend heureux,
Doncla vertuest aimable;

ou bien:

Cequi nousrend heureuxest aimable,
Doncla vertuestaimable.

Dans l'enthymème, la première proposition se
nomme antécédent, et la seconde conséquent.

64. 11 est très-rare que l'enthymème et le syllo-
gisme se présentent dans une œuvre littéraire avec la
forme exacte de l'école. D'ordinaire on change l'or-
dre des propositions, on les met toutes deux dans une

seule, ou l'on prend quelque autre tour :

Mortel,ne gardepasune haine immortelle.

Scrvarepotui, perderean possimrogas?
J'ai pu te conserver,aurais-jepu te perdre?

Qu'on mette ces vers sous la forme d'un syllogisme
ou d'un enthymème, et l'on verra que la pensée a

perdu son énergie et sa beauté. Toutefois, l'enthy-
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même est plus commun dans le discours, et Aristote

l'appelle le syllogisme des orateurs. On voit en effet

qu'en supprimant ainsi une des propositions, le style
devient plus élégant et plus rapide. (Voir le n° v.)

60. Le prosyllogisme est un argument composé
de cinq propositions qui forment deux syllogismesenchaî-

nés de telle sorte que la conclusion du premier sert de

majeure au second.

Cequi nousrend heureuxest aimable,

Or, la vertunousrend heureux,
Doncla vertuest aimable;
Or la justiceest une vertu,
Doncla justiceestaimable.

66. Le sorite (uwpoç)est une série de propositions
dans lesquelles l'attribut de la première devient le sujet
de la seconde, l'attribut de la secondele sujet de la troi-

sième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la pro-

position qu'on voulait prouver. Dans cette conclusion,

le sujet de la première proposition s'unit à l'attribut

de la dernière.

Lesavaressontpleinsdedésirs;

Ceuxqui sontpleinsde désirsmanquentdebeaucoupdechoses

Ceuxqui manquentde beaucoupdechosessontmisérables;

Doncles avaressontmisérables.

Le prosyllogisme et le sorite rendent le style pesant

et embarrassé et s'emploient rarement dans le dis-

cours oratoire.

67. L'épichérème («jttxeipeu) est un syllogisme

dont chaqueprémisse est accompagnéede sa preuve. Pres-
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que tout le plaidoyer pour Milon se réduit à l'épiché-

rème suivant:

Il est permisde tuer uninjusteagresseur: la loi naturelle,la

loi positive,lesexemplesle prouvent;
OrClodiusa étél'injusteagresseurde Milon: sespréparatifs,

sonescorte,sa conduiteleprouvent;
Doncil a été permisà Milonde tuer Clodius.

68. Le dilemme (t >a^6av«) est un argument par

lequel onpropose à un adversaire deux ouplusieurs alter-

natives qui tournent également contre lui et assurent sa

défaite. Les anciens ont appelé le dilemme argumen-
tum utrinqueferiens, parce qu'il frappe comme une

épée à deux tranchants. Un général disait à la senti-

nelle qui avait laissé surprendre son camp:

Ou tu étaisà tonposte,ou tu n'y étaispas:
Si tu étaisà ton poste,tu as agi en traître;
Si tu n'y étaispas, tu as enfreintla discipline;

Donctu méritesla mort.

Pour faire tomber le glaive d'Athalie sur le jeune

Éliacin, Mathan a recours à un dilemme qui montre

toute sa perversité :

A d'illustresparentss'il doitsonorigine,
La splendeurdesonrang doit hâtersa ruine;
Dansle vulgaireobscursi le sort l'a placé,
Qu'importequ'au hasardun sangvil soitversé!

La conclusion de ce dilemme, c'est que, dans tous
les cas, il faut frapper l'innocent.

69. Pour que le dilemme soit solide et vraiment

inattaquable, il faut qu'entre les deux alternatives
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qn'on propose il n'y ait pas de milieu possible; car

ce milieu offrirait une issue dont on ne manquerait
pas de profiter pour échapper à la conclusion. Si un

dilemme ne laisse pas un adversaire tout à fait sans

réplique, il pèche ordinairement contre cette règle.
Comme il est dans la nature du dilemme d'être ri-

goureux et serré, il s'emploie quelquefois dans le

style oratoire lorsqu'on veut pousser fortement un

adversaire. (Voir le no vi.)
70. Tous les arguments dont nous avons parlé jus-

qu'ici peuvent être ramenés au syllogisme, qui est l'ar-

gument par excellence. L'enthymème est un syllo-

gisme abrégé; l'épichérème est un syllogisme accom-

pagné de sa preuve; le prosyllogisme, le dilemme et

le sorite sont formés de plusieurs syllogismes diver-

sement combinés. Ces six arguments sont tous fon-

dés sur la déduction et composent l'argumentation

proprement dite. Les trois autres reposent seulement

sur l'analogie, et ne conduisent pas d'ordinaire à une

conclusion aussi rigoureuse.
71. L'exemple est un argument par lequel on tire,

au moyen d'un rapprochement, une conclusion favorable
à la vérité qu'on veut prouver. On donne ce nom à la

preuve qu'on puise dans le lieu oratoire que nous

avons désigné sous le nom de comparaison, et il y a

autant d'espèces d'exemples qu'il y a de manières

différentes de comparer deux objets. Voici un exem-

ple à pari :

Dieupardonnaautrefoisà Davidpénitent:
Doncil pardonneraaussiau pécheurrepentant.
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72. L'induction est un argument par lequel on tire

une conclusiongénérale de plusieurs faits ou de plusieurs

vérités particulières. Si je voulais prouver que tout

n'est que vanité sur la terre, je dirais :

Lagloiren'est quevanité,
Les plaisirsnesont que vanité.
Lesrichessesne sontque vanité,
La santén'estquevanité,
La vien'est quevanité,
Donc,tout n'est ici-basquevanité.

Telle est la marche rigoureuse du logicien. Mais l'o-

rateur donne à ce même argument une tout autre

forme:

Non,s'écrieBossuet,d'aprèsce que nousvenonsde voir, la
santén'est qu'un nom, la vien'est qu'un songe,la gloiren'est

qu'uneapparence,les grâceset les plaisirsne sont qu'un dan-

gereux amusement.Tout est vain en nous, exceptéle sincère
aveuquenousfaisonsde nosvanités,et le jugementarrêtéqui
nousfait méprisertout cequenous sommes.( Oraisonfunèbre
de la dudussed'Orléans.)

73. Aristote, Quintilien et plusieurs autres rhéteurs

confondent ensemble l'exemple et l'induction, et il est

bien vrai que ces deux arguments ont entre eux beau-

coup d'analogie. Il y a pourtant cette différence que

l'exemple procède du particulier au particulier, tandis

que l'induction conclut de plusieurs faits particuliers
au général. Les orateurs et les poëles font un fréquent

usage de ces deux arguments, et il suffit d'ailleurs de

légères modifications pour leur donner une forme

oratoire.
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74. L'argument personnel, qu'on appelle
aussi argument ad hominem, est une sorte d'enthymème
où l'on se sert des paroles ou des actes de l'adversaire

pour le combattre et l'écraser. On dira, par exemple:

Tubérona porté lesarmescontreCésar,
Doncil n'a pasdroitdereprocherà Ligariusde l'avoirfait.

Cet argument amplifié par la magique éloquence
de Cicéron terrassa l'accusateur, et fit même, au rap-

port de Plutarque, tomber la sentence de condamna-

tion des mains de César.

75. L'argument personnel a moins de force logique

que le syllogisme; souvent même il n'a aucune valeur

intrinsèque. Ainsi, contre tout autre adversaire que

Tubéron, l'argument de Cicéron n'aurait absolument

rien prouvé; car il en résulte seulement que Ligarius
et Tubéron étaient à peu près également coupables.

Cependant ce moyen est ordinairement très-puissant
dans la bouche d'un orateur, parce qu'en montrant

l'inconséquence d'un adversaire, on excite l'indigna-
tion contre lui et on est presque sûr de triompher.

76. Il est très-important de faire une étude sérieuse

de ces divers arguments. « La dialectique, dit Mar-

montel, est le squelette de l'éloquence, et c'est avec

ce mécanisme, ces articulations, ces leviers, ces res-

sorts qu'il faut d'abord qu'un esprit jeune et vigou-

reux se familiarise. » En effet, et le magistrat chargé

de rendre la justice, et l'avocat appelé à protéger

l'innocence, et l'homme d'État qui veille aux intérêts

publics, et l'orateur sacré dont la mission est de ven-

ger notre foi contre le mensonge, tous ont besoin du



DESMOYENSD'INSTRUIRE,OUDESPREUVES. 35

raisonnement, tous doivent posséder l'art de détruire

une objection et de montrer la vérité dans tout son

éclat.

Nous verrons plus loin quelles formes il faut don-

ner à ses preuves pour plaire aux auditeurs.

§il.

Dessophismes1.

77. On appelle sophismes, dit saint Augustin,
de faux raisonnements qui ont l'apparence de la vérité,
et qui peuvent tromper même les hommes instruits, lors-

qu'ils sont inattentifs.
Les faux raisonnements qui viennent de la mau-

vaise foi gardent proprement le nom de sophismes,
et on appelle paralogismes ceux qui doivent être attri-

bués à la faiblesse de la raison.

78. Comme il y a mille manières de tomber dans

l'erreur et de la présenter aux autres sous l'appa-
rence du vrai, il nous serait difficile de compter tous

les genres de sophismes qu'on peut faire. Mais cer-

tains sophismes sont si grossiers, si faciles à recon-

naître qu'ils ne méritent pas qu'on s'arrête à les si-

gnaler. Nous mentionnerons seulement l'ignorance

dusujet, la pétition de principe, Yerreur sur la cause,
le dénombrement imparfait, la conclusion duparticuliel
au général, et l'ambiguïté des mots.

1 Auteursà consulter: LogiquedePort-Royal,3epartie, ch. xis
etxx; Geruzez,Coursde littérature,art. Éloquence.V. Leclerc,
2' partie,v.
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79. L'ignorance du sujet (ignoratio eienchi)
consiste à prouver ce que personne ne conteste, et à im-

puter à sesadversaires ce qu'ils ne disentpas, ou cequ'ils
disent dans un autre sens. C'est un vice très-comrnun

dans toutes les polémiques et même dans les discus-

sions journalières. On dispute avec chaleur, on se

met en frais d'arguments, et parce qu'on ne s'entend

pas avec son adversaire, c'est une peine complètement

perdue.
Le vieil Horace croit que son fils, après la mort

des deux frères, a fui devant les trois Curiaces, et il

ignore la véritable issue du combat: c'est d'après

cette ignorance ou cette erreur qu'il raisonne et

s'écrie :

HORACE.

Quen'a-t-on vu périr en lui le nomd'Horace;

VALÈRE.

Seulvousle maltraitezaprèsce qu'il a fait.

HORACE.

C'està moiseulausside punirsonforfait.

VALÈRE.

Quelforfaittrouvez-vousensa bonneconduite?
HORACE.

Queléclatdevertu trouvez-vousen sa fuite?

VALÈRE.

La fuiteest glorieuseencetteoccasion.

HORACE.

Vousredoublezma honteet maconfusion!

Certes,l'exempleest rare et dignede mémoire,

De trouverdansla fuiteun cheminà la gloire!

(Horace,act. IV, se.M.)
4

Valère et le vieil Horace ont raison tous les deux,
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a

parce que l'un parle d'une fuite simulée pour mieux

s'assurer de la victoire, et l'autre d'une fuite réelle

et commandée par la peur.
Pour ne pas tomber dans ce sophisme, il faut bien

fixer l'état de la question et éviter toute équivoque
dans le sens des mots.

80. La pétition de principe suppose comme cer-

tain et déjà prouvé ce qui est en question. A ce so-

phisme se rapportent une foule de raisonnements où

l'on prétend prouver une chose douteuse par une

autre qui l'est autant ou même davantage. Aristotc

prouve ainsi que le centre de la terre est le centre du

monde:

La nature des chosespesantesest de tendre au centredu

monde; or l'expériencenous fait voir que les chosespesantes
tendentau centrede la terre; doncle centrede la terre est le

centredu monde.

Comment Aristote sait-il que les choses pesantes
tendent au centre du monde? En supposant que le

centre de la terre est le centre du monde, c'est-à-dire

en supposant pour vrai ce qui est en question.
La pétition de principe prend le nom de cercle

vicieux lorsque, pour prouver une chose,, nous pre-
nons une autre chose qui se prouve par celle-là même

qui est en question.
Ce serait un cercle vicieux que de prouver unique-

ment l'autorité des Écritures par l'infaillibilité de

l'Église et uniquement l'infaillibilité de l'Église par
l'autorité des Écritures. Dans le cerclevicieux, on fait
donc une double pétition de principe.
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81. L'erreur sur la cause consiste à donner

pour cause à un effet quelconque un fait qui n'a aucun,

rapport avec lui.

Après l'apparition d'une comète, la terre souffre

quelques grands désastres; on attribue à la comète

ces malheurs: Post hoc, ergo propter hoc.

Il y à dansle cielune constellationqu'il a pluà quelquesper-
sonnesdenommerBalance,etquiressembleà unebalancecomme
àun moulinà vent; labalanceestle symboledelajustice: donc
ceuxqui naîtrontsouscetteconstellationserontjusteset équi-
tables.Cumhoc,ergopropterhoc.(LogiquedePort-Royal.)

Pour détruire ces préjugés, examinez soigneuse-
ment s'il y a une relation véritable entre l'effet et la

cause qu'on lui assigne.
82. On tombe dans le dénombrement impar-

fait lorsqu'on analyse un objet d'une manière incom-

plète. Vous avez considéré dans un tout un certain

nombre de ses parties, et vous en tirez une conclu-

sion générale, mais vous avez négligé un élément

essentiel qui modifierait cette conclusion. Vous con-

naissez plusieurs manières dont une chose se fait, et

vous concluez qu'elle ne peut se faire que de l'une

de ces manières; mais il en est une que vous ignorez,

et c'est justement la véritable. Ce serait faire un dé-

nombrement imparfait que de dire à un père de fa-

mille qui veut faire étudier ses enfants:

Ouils serontdesélèvesbrillants,ouilsserontdesélèvesnuls;

S'ilssontbrillants,ilsvontconcevoirun orgueilquilesrendra

insupportables,malheureux,et mettraleur saluten danger;
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S'ilssontnuls, vousaurezperduvotre argent, et ils auront

perduleurtempset leurspeines;
Doncil vautmieuxne pas mettrevosenfantsau collège.

Il y a ici un dénombrement imparfait, parce que
ces enfants peuvent aussi avoir des talents ordinaires

et acquérir assez de science pour bien remplir un

emploi: en outre, ils peuvent avoir assez de vertu

pour rapporter à Dieu la gloire de leurs succès.

C'est par un pareil sophisme que les historiens

modernes ont porté tant de jugements erronés sur les

institutions et les hommes qui appartiennent au

christianisme.

83. On fait aussi un sophisme en tirant une con-

clusion générale d'un fait particulier ou de ce qui
n'est, vrai que par accident.

Des jeunes gens disent quelquefois en songeant à

leur avenir:

Unhommede ma connaissancea faitune fortunebrillanteet

rapideen entrant dansle commerce; donc,en entrant dansle
commerceet en m'appliquantà la mêmeindustrie, j'aurai le
mêmesuccès.

Cette conclusion est fausse, parce que le succès dont
il s'agit n'est pas lié essentiellement à telle carrière
ou à telle industrie; mais il a dépendu du talent, de

l'aptitude, de l'habileté ou du crédit de celui qui a
fait une prompte fortune.

C'est le sophisme de ceux qui attribuent à l'élo-

quence le mal que produisent ceux qui abusent de

l'art de la parole, et à la médecine les fautes de quel-
ques médecins ignorants. C'est par ce sophisme qu'on
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prend les occasions pour des causes véritables, et

qu'on accuse les gens de bien des maux qu'ils n'au-
raient pu prévenir qu'en blessant leur conscience.

84. L'ambiguïté des mots consiste à prendre
des termes en des acceptions différentes dans le même

argument.
C'est abuser des mots que de passer du sens col-

lectif au sens distributif, ou réciproquement, et de

dire, par exemple:

L'hommepense;
Orl'hommeest composéd'uncorpset d'uneâme,
Doncle corpset l'âmepensent.

C'est encore abuser des mots que de passer du sens

relatif au sens absolu. Les épicuriens prouvaient
ainsi que les dieux devaient avoir la forme humaine:

•

Lesdieuxdoiventavoirla formela plusbelle;
Or la formehumaineest la plusbelle,
Donclesdieuxdoiventavoirla formehumaine.

Ils faisaient un sophisme, parce que la forme hu-

maine est la plus belle seulement par rapport aux

formes visibles, mais non d'une manière absolue, et

ils passaient d'une supériorité relative à une supério-
rité absolue.

85. Dans tous les sophismes, la conclusion se

trouve mal déduite. Ou elle n'est pas renfermée dans

les prémisses, comme dans l'ambiguïté des mots;

ou les prémisses et la conclusion n'ont pas de rapport
entre elles, comme il arrive dans l'erreur sur la

cause; ou bien elles sont identiques et ne se prêtent
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aucune lumière, comme dans la pétition de principe;

ou bien enfin l'argument n'a aucun rapport àla ques-

tion, comme dans l'ignorance du sujet.

Ainsi, tantôt on prouve ce qui n'est pas en ques-

tion, tantôt on ne prouve rien, tantôt on prouve mal

ce qui est en question.

Puisque l'orateur doit être habile dialecticien, il im-

porte beaucoup que les élèves s'exercent fréquemment
à réduire les sophismes oratoires à leur plus simple

expression et à les réfuter d'après les règles que nous

venons de tracer. Le discours de J.-J. Rousseau sur

l'influence des lettres, discours qui n'est qu'un tissu

de sophismes, peut servir utilement à cet exercice.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Des moyens de plaire, on des mœ0I'8t.

86. On entend par mœurs, en général, les habi-

tudes bonnesou mauvaises qui forment la vertu ou le vice.

L'homme vertueux est celui qui a de bonnes mœurs,
l'homme vicieux est celui qui en a de mauvaises.

87. Onentend par mœurs oratoires tensemble

des devoirs que doit remplir Vorateur pour arriver à son

but. Comme il y a une morale qui règle notre conduite
dans la vie ordinaire, il y a aussi une morale oratoire

qui est particulière à celui qui parle en public.

1 Auteursà consulter: Aristote,1.H, n" 1 et 2; Cicéron,De
OrGlOTe,1.II, n" 181-184;Quintilien,LUI, c.i; Girard,ch. iv;
le P. deBoylesve,sect.i, ch. n.
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88. Un orateur qui veut plaire devra réunir trois

conditions: il montrerapans sa personne des qualités

qui lui concilient l'estime et l'affection; il respectera
le caractère et les inclinations de son auditoire; et

enfin il présentera toutes ses pensées avec la mesure

et les égards convenables. Les mœurs oratoires se

rapportent donc: 1° à la personne de l'orateur; 2° à

celle des auditeurs; 3° à la forme du discours lui-même,

Nous allons les considérer successivement sous ces

trois rapports.

ARTICLEPREMIER.

DESMŒURSCONSIDÉRÉESDANSL'ORATEUR.

89. Les mœursconsidérées dans l'orateur consistent

dans les qualités propres à lui concilier l'estime et

l'affection, et à donner de son caractère une opinion
favorable. Sans cette estime et cette affection, l'ora-

teur court risque d'échouer, même avec les meilleures

raisons, et c'est à lui, aussi bien qu'au poëte, que

s'adresse le conseil de Boileau:

Quevotreâmeet vosmœurspeintesdansvosouvrages
N'offrentjamaisde vousquede noblesimages.

90. L'orateur doit être réellement vertueux pour

pouvoir le paraître. Sa parole, son extérieur, son ac-

tion doivent être l'expression fidèle de ses bonnes

mœurs ou de ses vertus. L'imitation qu'il voudrait

faire des vertus qui lui sont étrangères ne serait que

mensonge et hypocrisie. On exprime toujours plus ou

moins mal ce qu'on ne sent pas, ce qu'on n'éprouve
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pas au fond de son âme. Heureux celui qui trouve

toujours son modèle en lui-même, et qui, pour faire

aimer la vertu, n'a qu'à peindre son propre cœur!

91. Les principales vertus ou qualités morales qui
conviennent à l'orateur, sont la probité, la prudence,
la bienveillance et la modestie. Aristote ne demande que

les trois premières; mais les rhéteurs venus depuis

exigent avec raison que la modestie serve de complé-
ment aux trois autres.

92. La probité consiste dans une certaine droiture

de cœur qui fait que nous ne voulons tromper personne.
Cicéron et Quintilien établissent en divers endroits la

nécessité de cette vertu. Il importe beaucoup, en effet,

qu'on regarde l'orateur comme un homme vrai et sin-

cère: c'est ce qui inspire la confiance et subjugue les

cœurs. « L'éloquence, dit Fénelon, demande que l'on

soit homme de bien, et cru tel. »

M. Berryer est aussi illustre par sa probité que par
son éloquence. En 1836, un innocent avait été con-

damné comme incendiaire par les Cours d'assises

d'Evreux et de Rouen. Dans une troisième épreuve

judiciaire, le grand orateur eut la gloire de faire pro-
noncer l'acquittement à l'unanimité. Sa probité bien

connue lui donnait le droit de commencer sa plai-
doirie par ces nobles paroles:

Non,messieurs,il ne faut pas désespérerde la justicedes

hommes,et c'est parceque j'en suis profondémentconvaincu

queje me présenteici avecconfiance,malgrélesdeuxdécisions
funestesqui ont frappél'hommequevousavezdevantvous.,
C'estle liasardqui m'a faitmechargerde cetteaffaire: elleétait

portéedevantlesassisesd'Évreux,l'avocatde Dehorstombema-
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ladela veillede l'audience.On arriveà Paris, on me commu-

niquela procédure,je la lis enun jour, et je découvrele men-

songe.JeparspourÉvreux,lesdébatscomplètentmaconviction,
et depuiselleest restéeinébranlable.

93. La prudence, qu'on devrait plutôt nommer

science ou sagesse, est un fond de bon sens et de lu-

mières qui empêche l'orateur de tomber dans Verreur et

l'illusion. Il ne suffit pas d'être un guide probe, il faut

être un guide éclairé. C'est alors que vous obtiendrez

une confiance véritable, et que toutes vos paroles
seront accueillies comme des oracles.

Démosthènes attribue à la connaissance qu'il avait

des projets de Philippe, la confiance que lui accor-

dèrent les Athéniens après la prise d'Élatée :

Acettenouvelle,dit-il, lehérautcrie: « Quiveutparler?»

Personnene se présente.Toutefois,pourseprésenter,quefal-

lait-il?Vouloirle salutd'Athènes?et vouset lesautrescitoyens
vousseriezaccourusà la tribune.Compterparmilesplusriches?
les troiscentsauraientparlé.Ah!c'estqu'untel jour,une telle

crise,appelaientuncitoyennon-seulementricheet dévoué,mais

qui eût encoresuivilesaffairesdèsle principe,etraisonnéavec

justessesur la politiqueet les projetsde Philippe.Celuiqui ne

les aurait pasconnuspar une étudelongueet attentive,fût-il

zélé, fût-il opulent,ne pouvaitavoir un conseilà donner.Eh
bien! l'hommedecettejournée,cefut moi: je montaià la tri-

bune, et toutle mondeapplaudità mesparoles.(Discourspour
la couronne.)

94. La bienveillance consiste dans le zèle que

montre l'orateur pour les intérêts de ceux qui l'écoutent.

Si l'orateur paraît nous vouloir du bien et chercher

notre avantage, il nous plaira et nous serons volon-
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3.

tiefrs de son avis. Car nous sommes portés à croire à

la parole de ceux que nous aimons. Pour dominer ses

auditeurs, l'orateur doit donc avoir le cœur bon et -

aimer sincèrement les hommes. Le méchant et l'é-

goïste seront toujours privés du plus puissant moyen
de maîtriser les âmes par la parole.

Vousme tenezlieu de père,de mère, de frère, disait saint

Chrysostomeà sonpeuple; je n'ai nijoie, nidouleurquimesoit

sensible,en comparaisonde cequi voustouche.Queje sois un

jourjustifiéau redoutabletribunal,queje soistrouvécoupable,
ce n'est pas là le pluspressantobjet de mes sollicitudeset de
mescraintes; maisque voussoyezsauvéstous sansexception,
tousà jamaisheureux,voilàce qui est nécessaire,ce qui suffit
à monbonheur.Si quelqu'uns'étonnedecelangage,c'estqu'il
ignorece quec'estqued'être père.

95. L'orateur est modeste quand il paraît s'oublier
soi-mêmepour ne s'occuper que de son sujet. Cette vertu

plaît à tout le monde, tandis que la présomption et

l'orgueil révoltent tous les esprits. Nous avons tous,
dit Quintilien, je ne sais quelle fierté naturelle qui se

révolte contre celui qui s'annonce comme supérieur
aux autres, et nous élevons volontiers ceux qui s'a-

baissent. Il faut donc que l'orateur soit simple et sans

prétention, qu'il ne parle de lui que rarement et avec

beaucoup de réserve.

Il est dans la naturehumaine,disaitDémosthènesen com-

mençantsa défense,d'écouteravecplaisir l'accusationet l'in-
vective,et de ne supporterqu'avecpeinel'apologiepersonnelle.
Sidonc,par un sentimentde réserve,je passemesactionssous
silence,vouscroirezqueje ne puisni détruireles charges,ni
montrermestitresà une récompense.Sije parcoursmaviepu-
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bliqueet privée,mevoilàforcéde parlerde moi. Je le feraidu
moinsavectoute la mesurepossible; et ce que la nature de la
causemeforcerade dire doit s'imputerà celuiqui a provoqué
cedébat. (Discours.pourla couronne,n° 2.)

96. Les quatre qualités dont nous venons de parler
conviennent à tous les genres de discours, mais elles

ne sont pas les seules capables de faire aimer la per-
sonne de l'orateur. Chaque circonstance lui impose
des devoirs particuliers. C'est tantôt la douceur et la

bonté, tantôt le courage et l'intrépidité; là, le res-

pect et le dévouement; ici, le mépris de la gloire et

des richesses: on ne peut exceller dans l'éloquence
sans un véritable fonds de bonnes qualités, et l'orateur

le plus accompli serait celui qui aurait tout ensemble

et le plus de talent et le plus de vertu.

Cicéron, que nous ne prétendons pas citer comme

un modèle de vertu, répond cependant avec beaucoup
d'adresse aux reproches qu'on lui avait faits de s'atten-

drir à l'excès en plaidant pour ses bienfaiteurs.

Je souhaite,dit-il, de possédertoutesles vertus: maisil n'en

est aucunedontje soissi jalouxque de la reconnaissance.En

effet,cettevertu estnon-seulementla plusgrande,maisla mère

de toutesles autresvertus.Quantà moi,je ne trouveriendesi

dignede l'homme,qued'avoirun cœursensible,non-seulement

aux bienfaitsreçus, maisaux simplestémoignagesde bienveil-

lance;et rien ne meparaît si barbare, si opposéà l'humanité

que dese mettredans le cas, je ne dis pas d'êtrejugé indigne
du bienfaitreçu,maisde n'y pas répondredetoutsonpouvoir.
Je m'avouedoncvaincu,je reconnaisla véritédu reprocheque
vousmefaites; et s'il peuty avoirde l'excèsen reconnaissance,

je conviensqueje passetoutesles bornesen cegenre.(Discours

pourPlancius.)
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97. Pour montrer qu'il possède ces vertus, l'orateur

se gardera bien de le dire en termes formels. Qu'il

soit vraiment probe, prudent, bienveillant et modeste:

ces vertus prêteront du charme à ses discours et vien-

dront d'elles-mêmes se peindre dans son langage.
« Il y a, dit Chateaubriand, des délicatesses et des

« mystères de langage qui ne sont révélés que par le

« cœur et que n'enseignent pas les préceptes de rhé-

« torique. »

On cite comme un beau modèle de mœurs ora-

toires la péroraison de Massillon dans le dernier ser-

mon du Petit-Carême. (Voir le n° vu.)

ARTICLEDEUXIÈME.

DESMŒUBSCONSIDÉRÉESDANSLAPERSONNEDESAUDITEURS1.

98. Considérées dans les auditeurs, les mœurs con-

sistent dans le soin que prend l'orateur de connaître

le caractère et les dispositions de l'auditoire et d'y
conformer son discours.

Ces dispositions diffèrent selon l'âge, la condition, la

nation et le caractère de ceux à qui l'on parle.
99. Les moyens de l'orateur doivent varier selon

l'âge des personnes auxquelles il s'adresse. Les mo-

tifs qui font impression sur un jeune homme ne sont

pas toujours ceux qui agissent sur un vieillard, et

d'ailleurs il ne convient pas de prendre le même ton

envers tous les âges. Aristote a parfaitement tracé la

1 Auteursà consulter: Aristote,1. II, c. xii, xm; Marmontcl,
Élémentsde littérature,art. Mœurs;Crevier,1" partie, ch. m; Boi-
leau,Artpoétique,3echant.
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diversité des goûts et des penchants que produit la

diversité des âges. Horace et Boileau ont recueilli les

principaux traits de cette peinture. (Voir le n° vm.)
Massillon exhorte au travail et à la vertu des prêtres

vénérables qui ont blanchi dans le saint ministère.

Voyez quels égards et quelle convenance dans ses

paroles :

Quevotreâgelui-même,quela longueduréedesfonctionsoù
vous avezvieilli ne vousparaissepas une raisonlégitimede
cesserle combat,et de goûterenfinle reposque tant d'années
de travailsemblentvousaccorder: renouvelezplutôtvotrejeu-
nessecommecellede l'aigle; la charitédonnedesforcesque la

naturesemblerefuser; cesrestesprécieuxde votrecaducitésont
honorablesau ministère: soyezles Éléazarde la nouvelleloi;
et que votrevieillesseelle-mêmevousdevienneun motifde ne

vousrienpermettrequi soit indigned'unelonguevieconsumée

dansles plussaintesfonctions.(Discourssynodaux.)

100. La différence des conditions et des fortunes

produit aussi de grandes différences dans les dispo-
sitions des esprits, et par conséquent dans la méthode

que l'on doit suivre pour agir sur eux. Chaque con-

dition, dit Marmontel, a ses mœurs et ses idées qui

lui sont propres: la noblesse, la bourgeoisie, l'homme

d'épée, l'homme de robe, l'artisan et le financier,

tous les rangs et toutes les professions forment en-

semble un tableau vivant et varié à l'infini. L'orateur

doit être instruit de tous ces détails pour s'insinuer

adroitement dans les esprits.

Napoléon Ier, dans ses proclamations, sentait qu'il

parlait à des soldats, et il flattait habilement la fierté
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militaire de ses compagnons d'armes. Avant la ba-

taille de la Moscowa, il s'écriait:

Voicilabataillequevousaveztant désirée! Désormais,la vic-
toiredépenddevous; ellevousest nécessaire.Ellevousdonnera

l'abondance,debonsquartiersd'hiver,etunpromptretourdans

la patrie. Conduisez-vouscommeà Austerlitz,à Friedland, à

Smolensk,et que la postéritéla plusreculéecite avechonneur

ce quevousaurezfaitdanscettejournée.Quel'on disede vous:
« Il était à cettegrandebataillesouslesmursde Moscou!»

101. L'orateur doit varier ses moyens et les formes

de son langage selon le génie des nations auxquelles
il s'adresse. La gravité espagnole, dit Crevier, la viva-

cité petillante de nos Français, la finesse des Italiens,

la fierté anglaise, la pesanteur judicieuse des peuples
du Nord ne seraient pas remuées par des motifs sem-

blables et semblablement présentés. Toutes les

nations n'ont pas d'ailleurs le même goût. La délica-

tesse des Français ne supporterait pas la hardiesse et

la grossièreté qui se rencontrent parfois dans les dis-

cours des orateurs anglais. En outre, une nation mo-

narchique n'a point les idées et les mœurs des États

démocratiques.
Un illustre orateur adressait naguère au Parlement

espagnol ces graves et solennelles paroles qui auraient

peut-être manqué d'à-propos dans une autre assem-

blée politique ;

Il n'y a plus rien de solide,plusriendesùr en Europe.L'Es-

pagneest la plussolide,et cependant,messieurs,vousvoyezce

qu'est l'Espagne.L'EspagneestenEuropecequ'estuneoasisau
milieudes sablesdu Sahara. Voyezl'état de l'Europe: il
semblequetous les hommesd'État aientperdule don de con-
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seil; la raisonhumainesubitdeséclipses,lesinstitutionssubis-
sentdesbouleversements,et lesnationsde grandeset soudaines
décadences.Jetezavecmoilesyeuxsur l'Europe,dela Pologne
au Portugal,et dites-moi,la mainsur la conscience,si vous
rencontrezuneseulesociétéquipuissedire: Je suis solidesur
mes fondements; un seul fondementqui puissedire: Je suis

solidesur moi-même! (DONOSOCORTÈS.)

102. Le caractère de ceux à qui l'on parle de-

mande aussi la plus grande attention de la part de

l'orateur. Pour toucher un méchant homme, vous

emploierez d'autres motifs que pour un homme ver-

tueux. Pour ébranler les natures calmes et tran-

quilles, il vous faudra d'autres ressorts que pour
émouvoir les caractères impétueux et ardents. En

parlant à Néron, Burrhus emploie le motif de la

crainte :

Britannicusmourantexciterale zèle

Desesamistoutprêtsà vengersaquerelle
Cesvengeurstrouverontde nouveauxdéfenseurs

Qui,mêmeaprèsleur mort,aurontdessuccesseurs.

Vousallumezun feuqui ne pourras'éteindre;
Craintde toutl'univers,il vousfaudratoutcraindre,

Toujourspunir, toujourstremblerdansvosprojets,
Et pourvosennemiseomptertonsvossujets.

(RACINE,Britannicus.)

Au contraire, Paulin donne des conseils à un em-

pereur aimable et vertueux, et il fait usage des motifs

de gloire et d'honneur, toujours puissants chez les

belles âmes:

Je n'attendaispasmoinsdecet amourde gloire

Quipartoutaprèsvousattachela victoire:
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La Judéeasservieet sesrempartsfumants,
Decettenobleardeuréternelsmonuments,
Merépondaientassezquevotregrandcourage
Nevoudraitpas, seigneur,détruiresonouvrage,
Et qu'un hérosvainqueurde tant denations

Sauraitbien, tôt outard, vaincresespassions.

(LEHÉHE,Bérénice.)

ARTICLETROISIÈME.

DESMŒURSCONSIDÉRÉESDANSLEDISCOURS.

103. Les mœurs considérées dans le discours em-

brassent les bienséanceset les précautions oratoires.

Quand l'orateur possède les vertus que nous avons

indiquées, quand il connaît et respecte les disposi-
tions deson auditoire, il est presque assuré de garder
les ménagements et les égards nécessaires dans un

discours, et il observera, comme à son insu, ce qu'on

appelle les bienspanceset les précautions oratoires. Ce-

pendant, comme la matière est importante, nous

allonsen parler dans deux paragraphes séparés.

S1.

Desbienséancesoratoires1.

104. Cicéron déflnit les bienséances en général
l'art de placer à propos tout ce que l'on fait et tout ce que

1 Auteursà consulter: Cicéron,Onu.70-75,123-125;Quinti-
lien, Insiii. orat., 1. XI, c. i; Maury,Essai sur l'éloquencede la
chaire,LIII; Girard,ch. iv, art. III; le P. Broeckaert,LeGuidedu
jeunelitléralellr,3' part.,2esect.
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l'on dit: Scientia earum rerum quœ aguntur et dicuntur

suo loco collocandarurn.

D'après Maury, la bienséance oratoire est un

accordparfait des idées, des sentiments et du langage de

l'orateur avec le sujet, les circonstances et l'auditoire.

105. Rien de plus important que cette partie de l'art

oratoire. La qualité la plus nécessaire, dit Quintilien,
non-seulement pour parler en public, mais pour toute

la conduite de la vie, c'est ce discernement qui ap-

prend, en chaque matière et en chaque occasion, ce

qu'il faut faire et comment il faut le faire. Ce sujet
est extrêmement vaste et s'étend pour ainsi dire à

toutes les parties de la rhétorique.
106. S'il est difficile, dit Cicéron, de connaître ce

qui convient le mieux dans chaque action de la vie,
il l'est aussi beaucoup de savoir ce que prescrivent
les bienséances dans une œuvre oratoire. Il est même

impossible de soumettre cette matière à des règles
fixes et invariables, parce que les devoirs de l'orateur

changent avec les circonstances, et ce qui a produit

un bon effet dans un temps et dans un lieu ne fera

que déplaire dans une autre occasion. C'est le bon

sens, dit encore Cicéron, qui doit ici servir de règle:
Est eloquentiœ fundamentum sapientia.

Nous donnerons toutefois quelques principes géné-

raux qui feront éviter les fautes les plus grossières.

107. Les bienséances oratoires se rapportent à la

personne de l'orateur, à celle des auditeurs, à ceux

dont on parle, au temps et au lieu.

108. Relativement à la personne de l'orateur, les

bienséances demandent qu'il ne perde jamais de vue
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son âge, sa dignité, sa réputation; qu'il considère bien

ce qu'il est, pour dire ce qu'il faut et rien de plus. Le

magistrat ne s'exprime pas comme le simple citoyen,
et celui dont la réputation s'étend au loin peut se

permettre bien des choses qui seraient ridicules dans

la bouche d'un homme obscur. Il appartient à Bossuet

de parler de ses cheveux blancs; à Bourdaloue, de ses

inspirations; à Massillon, de son expérience; mais

on ne le pardonnerait point à quelqu'un qui n'aurait

pas la même autorité.

Dans le procès de l'École libre, M. de Montalembert

se concilia ainsi l'intérêt et la faveur de son auditoire

par sa modestie personnelle :

Encemomentsolennel,je mesenspresqueaccabléparlepoids
de la responsabilitéquej'ai prisesur moi.Je saisquepar moi-
mêmeje ne suisrien: je ne suisqu'un enfant; et je mesenssi

jeune,si inexpérimenté,si obscur,que, pour m'encourager,il
ne fautrienmoinsquela grandecausedontje suisici l'humble
défenseur.Aussiai-je, pourmesoutenirdevantvous,et le sou-
venirdesparolesprononcéespourcettemêmecause,danscette
mêmeenceinte,par monpère; et la convictionquec'esticiune

questiondevieou demortpourla majoritédesFrançais; et le
cri unanimede la Francepour la libertéd'enseignement. et,
par-dessustout, le nom queje porte, ce nom qui estgrand
commelemonde,le nomdecatholique.

109. Relativement aux auditeurs, les bienséances

consistent à observer les égards qui sont dus à leurs

qualités et à leur caractère. On ne parle pas devant le

prince comme devant un magistrat, devant un séna-
teur comme devant un particulier. Ce qui est bon pour
un savant ne l'est point pour un habitant de la cam-
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pagne ou pour un homme de guerre. S'il veut toujours

garder les bienséances envers ses auditeurs, l'orateur

aura constamment devant les yeux ces différences de

mœurs dont nous avons parlé dans l'article précédent.

Lally-Tolendal, plaidant pour la mémoire de son

père, parle ainsi devant les magistrats qui sont ses

juges:

Jugesintègres,souffrezqueje tombeà vospieds, non pour
vousadresserune prière, elle yousoffenserait;mais pour y
attendreen silence,et dansune sécuritéparfaite,la décisionde

monsort.Non,vousnevousrendrezpascomplicesdesentreprises

qu'onoseformercontrela vérité. Non,vousne renverserezpas
de fonden combletouteslesrèglesde l'ordrejudiciaire. Vous

• ne rejetterezpas lesvœuxde tout le militairefrançais,de toute
lanoblesse,de touslescitoyenséclairésqui sontencorealarmés

par l'arrêt du malheureuxLally,ceuxde la Franceentièrequi
demandeà être purgéede la hontede cette condamnation.

HO. Les bienséances relatives aux personnesde qui
l'on parle exigent que l'on ait des égards pour leur

rang et leur dignité, pour leur situation heureuse ou

malheureuse. Il n'est jamais permis de refuser à un

adversaire la justice ou les éloges qu'il mérite, de

lancer contre lui des traits trop libres ou trop hardis,

de dénaturer ses sentiments ou ses opinions pour
mieux les combattre. Les orateurs français donnent

souvent l'exemple de ces égards même envers leurs

adversaires les .plus acharnés.

L'orateur que nous venons de citer est aussi plein

d'égards pour le magistrat qui s'opposait à la réhabi-

litation de la mémoire de son père:

Monsieur,je suispénétrédu plusprofondrespectpour le ca-
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raetère augustedont voueêtesrevêtu, et dont vousoffrezles

marquesdiatinctives.J'auraisété le premierà rendrehommage
aux qualitésbrillanteset aux talentsdistinguésqui vousont

acquisla célébritédontvousjouissez,sivousnemeréduisiezau-

jourd'huià gémirsurl'usagequevousen faites. Maisvousme
condamnezà ne plusvoirdansce magistratquele détracteurde
mon père, que le persécuteurde sa mémoire.Attendez-vous
doncà la véritédanstoute sa force,à la vérité danstouteson

étendue,à toutesles vérités.

111. Le temps et le lieu, dit Quintilien, exigent une

attention particulière. A l'égard du temps, il est tan-

tôt gai, tantôt triste, tantôt libre, tantôt limité. Il faut

que l'orateur se conforme à ces diverses situations. Il

devra aussi varier le ton, selon qu'il parlera dans un

lieu public ou particulier, dans un camp ou au bar-

reau, à la tribune ou dans un temple.
Fléchier songeait aux bienséances du temps et du

lieu quand il disait dans l'oraison funèbre de Letellier:

Oserai-ji\à la vue dece tombeau,fatalécueilde toutes les

grandeurshumaines,à la facedecesautels,demeuredeJésus-
Chriatanéanti,louerles vanitésdu siècle,et, dansun jour de
tristesseet de deuil, étalerà vosyeuxl'imageflatteusedes fa-
veurset desjoiesdumonde!

SII.

Desprécautionsoratoires1.

112. Par précautions oratoires, nous enten-

dons, d'après Rollin, certains ménagements que Vora-

1 Auteursà consulter: Quintilien,1.XI,c. i. Rollin,Traitédes
Études,1.III, ch. m, SVI; Maury,Essai,LIV;le P. Broeckaert,
3*part.,28section,ch.H.
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teur doit prendre pour nepoint blesser l'auditoire et pour
dire des chosesqui, sans cela, paraîtraient dures et cho-

quantes.
113. Les plus grands orateurs ont eu souvent re

cours aux précautions oratoires, et ils ont porté jus-

qu'au scrupule la crainte de déplaire à leurs auditeurs.

Quintilien rapporte que Périclès demandait aux dieux,
avant de monter à la tribune, de ne pas laisser échap-

per un mot qui pût offenser le peuple. Périclès avait

raison: un seul mot peut faire échouer tout un dis-

cours.

114. On peut distinguer quatre précautions princi-

palement nécessaires à l'orateur: précaution de mé-

nagement, de condescendance, de respect et de conve-

nance.

115. On emploie des précautions de ménagement

quand on est obligé de proclamer des vérités dures

et blessantes, et qu'on a des reproches à adresser à

un ou plusieurs coupables. Dans ces cas difficiles,

mémigez les esprits et usez de beaucoup de prudence;
montrez à tous que vous n'avez d'autre mobile que la

conscience et le devoir, d'autre intention que d'éclai-

rer et de servir ceux qui vous écoutent.

Cherchez vous-même des excuses, et prenez-vous-
en à la force des circonstances plutôt qu'à la malice

des hommes. Écoutez saint Bernard adressant à Ro-

bert, son neveu, ces reproches pleins de tendresse :

Examinezvotrecœur,sondezvosintentions,consultezla vé-

rité; quevotreconsciencevousrépondeet vousdisepourquoi
vousêtesparti,pourquoivousavezquittévotreordre,vosfrères,
votresainteretraite,moi-mêmeenfinquivoussuisattachépar
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les liensdu sang, et plus encorepar la tendressequej'ai pour
vous. Et je ne parlepoint ainsipourvousconfondre,ô mon

fils! maispourvousavertircommel'enfantbien-aiméde mon

cœur. Vousavezbeaucoupde maîtresen Jésus-Christ;mais

vousn'avezqu'unpère.Et, permettez-moide vousledire, c'est

moiqui vousai engendréà la religionpar mesparoleset par
mesexemples.

116. L'orateur emploiera des précautions de con-

descendancequand il aura des esprits prévenus à ra-

mener et des préjugés à combattre. S'il s'oppose di-

rectement à l'opinion de ses auditeurs, s'il veut

heurter de front leurs, passions et leurs préjugés, il

ne produira qu'un éloignement invincible pour tout

ce qu'il propose. Que, sans flatter leurs mauvais pen-

chants, il entre d'abord dans leurs sentiments, qu'il
s'insinue peu à peu dans leurs cœurs, et qu'ensuite il

amène son auditoire aux dispositions qu'il veut lui

inspirer.
La ville d'Antioche avait provoqué la colère de

l'empereur Théodose. Quand Flavien, évêque de cette

ville, parut en sa présence, il donna un libre cours à

ses gémissements :

Oui,prince,s'écrie-t-il,nous ne saurionsle dissimuler;la
bontépaternelledontvousavezhonorénotrepatriene pouvait
allerplus loin; et c'est là ce qui fait notrecrimeet notre mal-
heur. Nousn'avonsréponduà vosbienfaitsquepar desingra-
titudes, à votreamourque par les plus sanglantsoutrages.
Livrez-vousà votrejuste ressentiment,ordonnezla ruined'An-
tioche,l'incendiedesesmaisons,la mortde seshabitants.Quel
que soit notre châtiment,il resteraau-dessousdece quenous
avonsmérité. Nous-mêmes,nous noussommesexécutésà l'a-
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vance en nousdévouantà dessupplicesmillefoispires quela
mort.

Le discours de Cicéron sur la loi agraire et la ha-

rangue d'Antoine sur la mort de César sont des mo-

dèles de ce genre.
117. L'orateur doit employer des précautions de

respect quand il a pour adversaires des personnes qui
méritent beaucoup d'égards. Un fils est-il obligé de

plaider contre son père, un inférieur contre son supé-

rieur, ils auront recours aux ménagements que four-

nissent les précautions oratoires. Ils s'efforceront de

concilier la défense de leurs droits avec les égards

que demande la personne de l'adversaire, et ils mon-

treront qu'ils ne font qu'obéir à une impérieuse né-

cessité.

Cicéron a fait usage de ces précautions en plaidant

pour Cluentios :

Je vousai déjàdit quelfut le commencementdela mésintel-

ligencequi éclataentreCluentiuset sa mère.Quelque soit le
caractèred'une mire, je le sais,un fils traduit enjusticepeut
à peine dévoilerla hontede cellequi lui donnalu jour. Je flC-

rais indignede plaiderune causequelconque,si, en mechar-

geantde protégermonamicontrelespérilsqui le menacent,je
ne respectaispas un sentimentque la naturea gravé dr.nsle

cœurde tousles hommes.Maisje saurai, j'esp\\rc,exposerde-

vantvousce que vousdevezconnaître,et voustaire cequi ne

doit paaêtre révélé.

118. Enfin, lorsque l'orateur craint de produire de

trop pénibles impressions, en rappelant certains faits

et certains souvenirs, il aura recours aux précautions

de convenance. Par des circonlocutions ou d'autres
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tours ingénieux, il voilera ce que les choses ont de

trop révoltant. Écoutons Bossuet parlant de la mort

de Charles Ier devant les enfants de ce prince; il fait

dire à la reine ces paroles de Jérémie :

Voyez,Seigneur,voyezmonaffliction.Monennemis'estfor-

tifiéet mes enfantssont perdus. Le cruel a portésa main

sacrilégesur ce qui m'était le pluscher.La royautéa été pro-
fanée, les princessont foulésauxpieds. Laissez-moi,je pleu-
rerai amèrement;n'entreprenezpas de meconsoler.L'épéea

frappéaudehors; maisje sensen moi-mêmeunedouleursem-

blable.(Voirle n°ix.)

CHAPITRE TROISIÈME.

Des moyens de toucher, on des passionsi.

119. En philosophie, on entend par passions de

violents mouvements de l'âme qui nous portent vers un

objet ou qui nous en détournent. Aristote les définit:

diverses affections de l'âme qui changent nos jugements
et sont suivies depeine Dude plaisir.

En rhétorique, on entend par passions les diverses

émotionsque l'orateur reçoit de son sujet et qu'il commu.

nique aux autres par le discours.

On voit donc que les passions, prises dans un sens

philosophique, sont des qualités inhérentes que cha-

cun porte au fond de son âme; au contraire, les

Auteursà consulter: Aristote,1.Il, 2-5; Cicéron,Oral.,129-
133,Quintilien,1. VI, c. n ; Rollin.1. III, ch.m, § vu;Crevicr,
1*part.,ch. ni; Girard,ch. Y;V.Leclerc,I" partie.,ch. 111.
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passions oratoires sont des affections actuelles pro-
duites par des causes qui sont hors de nous.

120. Aristote et quelques autres philosophes aus-

tères ont blâmé l'usage des passions dans l'élo-

quence; mais c'est là une sévérité mal fondée. Les

passions oratoires sont un instrument indifférent par
lui-même et qui emprunte sa malice ou sa vertu de

l'usage qu'on en fait. Nous avons dit qu'avant tout

l'orateur doit être homme de bien; mais ensuite il

doit prendre les hommes tels qu'ils sont, et user de

tous les ressorts pour maintenir et venger les droits

de la vertu. Quand l'orateur est convaincu d'une vé-

rité ou épris de l'amour du bien, son devoir est de

communiquer aux autres cet amour, de les passion-
ner comme il s'est passionné lui-même le premier.

121. C'est par les passions que l'éloquence triom-

phe et qu'elle règne sur les cœurs. Celui qui sait les

exciter à propos maîtrise à son gré les esprits; il les

fait passer de la tristesse à la joie, de la pitié à la co-

lère. Aussi véhément que l'orage, aussi rapide que
les torrents, aussi brûlant que la foudre, il tonne, il

brille, il renverse tout par les flots de son éloquence.
C'est par là que Démosthènes a régné dans Athè-

nes, Cicéron dans le Forum, et Bossuet dans nos

temples.
122. Toutes les diverses passions se rapportent à

deux sources principales, qui sont l'amour et la

haine ; car elles ont toutes pour objet ce qui nous

plaît ou ce qui nous déplaît. Ces deux passions pri-
mitives se modifient de plusieurs manières et pren-

nent différents noms. Ainsi l'amour s'appelle pitié
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tendresse, reconnaissance, admiration, selon que l'objet
aimé nous présente des malheurs qui nous touchent,
des qualités qui nous gagnent, des bienfaits qui nous

attirent, des avantages qui nous ravissent. La haine

prend le nom de crainte, de honte, de colère, d'indi-

gnation, selon que l'objet détesté présente le danger,

l'infamie, la violence ou l'outrage.
123. Pour maîtriser les passions et les employer à

propos, deux conditions sont nécessaires à l'orateur :,
il doit posséder lui-même certaines qualités person-

nelles, et, en second lieu, il doit connaître les moyens
ou les ressorts qui servent à exciter ou à calmer les

passions. Nous allons donc considérer les passions,
1° dans la personne de l'orateur; 2° dans le discours

lui-même.

ARTICLEPREMIER.

DESPASSIONSCONSIDÉRÉESDANSL'ORATEUR

124. Trois qualités sont indispensables à l'orateur

qui veut exciter les passions de son auditoire: sentir

vivement ce qu'il doit dire, peindre fortement aux

autres ce qu'il sent, distinguer sûrement l'usage qu'il
doit faire de cette double puissance. Ce sont les trois

facultés que les rhéteurs appellent sensibilité, imagi-
nation et discernement. Nous allons en parler dans

trois paragraphes séparés.

1 Auteursà consulter: Cicéron,DeOral.,1.II, 185-206; Quin-
tilien,1.VI,c. i et n; Marmontel,art. Imaginationet an. Pathé-
tique;Leclerc,1" part., ch. m; le P. Broeckart,3epart., sect.n,
ch. i ; Girard,ch. v;Lefranc,Rhétorique,ch. i. art. iv.
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SI.

Dela sensibilité.

125. La sensibilité est une disposition naturelle

du cœur à recevoir aisément les impressions diverses de

joie, de tristesse et depitié.
126. Celui qui manque de sensibilité n'atteindra

jamais à la*haute éloquence. Il pourra bien, dit

Girard, feindre la douleur et mettre sur son visage le

masque de la tristesse, mais on ne verra point couler

de ses yeux ces larmes sincères qui n'appartiennent

qu'au véritable .orateur et qui triomphent de toutes

les résistances; il convaincra, il charmera peut-être;
mais s'il veut émouvoir, il ne sera d'ordinaire qu'un
froid déclamateur. Pectus est qucd disertos facit. Vou-

lez-vous faire couler mes larmes, dit Horace, com-

mencez par être ému vous-même:

.Si vismeflere,dolendumest

Primumipsitibi.

Pourmetirer despleurs,il faut quevouspleuriez.

(Voirle n°x.) (IlOII.E'.L;

127. La sensibilité est avant tout une qualité natu-

rdle. Les règles et les préceptes ne sauraient la

donner à ceux qui en sont complétement dépourvus.

Toutefois, il est d'expérience que la sensibilité se

développe par l'étude, par la réflexion et surtout par

la pratique des vertus chrétiennes. Montrez-vous sen-

sibles à tout ce qui peut faire impression sur des
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âmes nobles et pures; laissez-vous toucher de bonne

heure par les charmes de la vérité et de la vertu,

par les merveilles de la nature, par le spectacle des

infortunes et des revers de l'humanité. Par là votre

sensibilité se perfectionnera peu à peu, et vous trou-

verez un jour des élans pathétiques et sublimes qui
raviront votre auditoire.

128. Les grands écrivains de l'antiquité sont re-

marquables par une sensibilité profonde. Homère ne

nous montre jamais un. jeune homme qui va périr
sans lui donner des grâces touchantes, sans nous

faire craindre d'avance pour son sort. Virgile, qui
l'avait pris pour modèle, est aussi admirable sous ce

rapport. Les historiens célèbres, Tite-Live, Tacite et

plusieurs autres, avaient encore une sensibilité ex-

quise, et c'est ce caractère qui fait le charme de
leurs harangues et de leurs récits. Les écrivains sa-

crés et les Pères de l'Église vous offriront cependant
des modèles plus accomplis. Lisez saint Grégoire,
saint Jérôme, saint Augustin et saint Bernard : vous

sentirez à chaque page une âme brûlante de charité

et vous ne trouverez jamais que des sentiments nobles

et purs. (Voir le no xi.)

§11.

Del'imagination.

129. L'imagination est cette faculté de l'âme qui
rend les objets présents à la pensée avec toutes leurs cir-
constances intéressantes. C'est par elle, dit Quintilien,
que les objets, même absents, même chimériques,
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frappent notre esprit comme si nous les avions sous

les yeux.
130. L'imagination est une faculté très-importante

dans celui qui veut agir sur les passions. La plupart
des beautés qui nous frappent dans les bons écrivains

sont dues à la force de cette faculté. C'est l'imagina-
tion qui fournit les images, et les images, dit Longin,
animent et échauffent le discours; elles ne persuadent

pas seulement, elles domptent et soumettent l'au-

diteur. On frémit d'horreur à ce portrait de la cruelle

Athalie:

Deprinceségorgésla chambreétait remplie:
Unpoignardà la main,l'implacableAthalie
Aucarnageanimaitsesbarbaressoldats,
Et poursuivaitle coursde sesassassinats.

(RACINE.)

131. L'imagination est une faculté naturelle qui est

plus ou moins vive chez les différents hommes, m-ais

qui peut être fécondée par l'étude et le travail de la

composition; on la fortifie en l'appliquant à des ob-

jets capables de l'enflammer. Voulez-vous acquérir
le talent de peindre par la parole, étudiez Cicéron et

Virgile, Bossuet, Racine, Massillon et tous les grands
écrivains qui possédaient éminemment ce privilège.

Ne manquez pas de recourir aussi à de fréquents

exercices. S'agit-il, dit Quintilien, d'un crime affreux,

d'un assassinat, par exemple, je verrai l'assassin atta-

quer un homme à l'improviste, lui mettre le poi-

gnard sur la gorge, celui-ci supplier, faire de vains

efforts pour se défendre, et enfin tomber percé de



DESMOYENSDETOUCHER,OUDESPASSIONS. 65

4.

coups; je verrai son sang qui coule, la pâleur qui

couvre son visage, ses yeux qui s'éteignent pour ja-

mais; et c'est ainsi qu'en me représentant vivement

les objets, je parviendrai à les peindre avec force et

chaleur.

§ III.

Dudiscernement.

132. Le discernement, en général, est une qua-
lité de l'esprit qui nous fait voir les objets tels qu'ils
sont et nous avertit de ce qui convient et de ce qui ne

convient pas.
Relativement aux passions oratoires, le discerne-

ment consiste à connaître la nature et le caractère de

chaque passion, les ressorts qui les mettent en jeu,
les bienséances et le langage qui leur conviennent.

133. Si elles n'étaient pas réglées par le discerne-

ment, la sensibilité et l'imagination seraient des gui-
des infidèles. Cette troisième faculté doit dominer

dans l'orateur et se montrer dans toutes les parties
du discours: elle donne à tout le reste son prix et sa

valeur. S'ils n'étaient pas fondés sur la raison et le

bon sens, les mouvements les plus forts et les plus
véhéments ne seraient que des extravagances.

134. Le discernement s'acquiert en observant les

sentiments des autres hommes et surtout en étudiant

son propre cœur. Tout le monde, en effet, porte le -

germe des mêmes passions: la seule différence,
c'est que l'homme vertueux les domine, tandis que
l'homme vicieux se laisse dominer par elles. Massil-
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Ion avouait que son cœur était le livre où il avait le

plus appris. « C'est moi que j'étudie, disait Fonte-

nelle, quand je veux connaître les autres. »

135. On entend par pathétique l'emploi ou l'u-

sage des passions oratoires.

Quintilien distingue deux sortes de pathétiques, le

pathétique violent et le pathétique doux, selon le

genre de passions que l'orateur emploie.
136. Parmi les passions que soulève l'orateur, les

unes, dit encore Quintilien, sont plus fortes et plus

impétueuses, les autres plus douces et plus réglées;
les unes pleines d'agitations, les autres paisibles et

tranquilles; les unes semblent faites pour comman-

der, les autres pour persuader; les unes pour trou-

bler les cœurs, les autres pour les adoucir et les

gagner. Les passions violentes durent d'ordinaire

moins que les autres, mais il est certains discours

qui veulent du pathétique depuis l'exorde jusqu'à la

fin.

Cicéron et Massillon ont excellé dans le pathétique

doux et tendre; Démosthènes et Bossuet soulèvent

souvent l'enthousiasme, la terreur et l'indignation.
137. Le discernement apprend à l'orateur l'usage

qu'il doit faire de ce puissant moyen d'agir sur les

hommes. Il appartient au discernement de montrer à

l'orateur, 1° dans quelles circonstances il doit user du

pathétique; 2° comment il doit le préparer; 3° jus-

qu'où il faut le prolonger; 4" comment il doit en sortir.

138. L'orateur ne doit ni prodiguer ni exagérer

l'usage du pr hétique, Examinez donc avant tout si

le sujet que vous traitez se prête aux mouvements
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oratoires, et jusqu'à quel point il s'y prête, car les

mouvements ne conviennent pas aux petites affaires.

Ce serait, dit Quintilien, chausser le cothurne à un

enfant et lui mettre en main la massue d'Hercule. Les

grands efforts, ajoute-t-il, sont toujours plus ou moins

près du ridicule, et dans cette matière, lorsqu'on ne

fait pas pleurer, on risque beaucoup de faire rire.

139. En second lieu, l'orateur ne se jettera pas

brusquement dans les mouvements passionnés, mais

il y arrivera insensiblement et par degrés. Exposez
d'abord les raisons et les faits, et n'oubliez pas que
les mouvements de l'âme supposent toujours la con-

viction de l'esprit. Lorsqu'un orateur, sans un motif

raisonnable et une préparation suffisante, s'agite,

s'entlamme, et laisse les auditeurs froids et glacés,
il ressemble, dit Cicéron, à un homme ivre au milieu

d'une assemblée à jeun: Ebrius iuter sobrios.

140. L'orateur ne doit pas insister trop longtemps
sur le pathétique; car, dit Cicéron, rien ne tarit plus
vite que les larmes. L'âme, aussi bien que le corps,
cesse d'être frappée par des coups trop souvent réité-

rés. La nature elle-même nous apprend que les mou-

vements passionnés ne doivent éclater que par inter-

valles. Voyez la foudre: même dans un orage, elle ne

gronde pas constamment et sans interruption. Elle

éclate tout à coup, puis elle se repose un instant pour
éclater et gronder encore. Voilà la marche que doit
suivre l'orateur.

141. Enfin, dit Girard, si c'est une faute de sou-
tenir trop longtemps le pathétique, c'est une faute

peut-être plus grave de l'arrêter trop tôt et d'en sor-
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tir trop brusquement. On voit des orateurs qui trou-

vent assez heureusement les avenues du cœur; mais

comme s'ils craignaient eux-mêmes l'incendie qu'ils
vont allumer, ils laissent tout à coup leur feu s'étein-

dre, et l'auditeur surpris court en vain après une

émotion qui lui échappe. Laisser ainsi son œuvre im-

parfaite, c'est ne pas connaître le cœur humain; est-

on arrivé jusqu'à lui, il veut qu'on l'échauffé, qu'on
le remue; c'est le seul moyen de lui plaire et de ré-

gner sur lui.

ARTICLESECOND.

DESPASSIONSCONSIDÉRÉESDANSLEDISCOURS1.

142. Puisque les passions varient presqu'à l'infini,
il est impossible de les soumettre à des règles fixes

et d'indiquer par avance tous les moyens qui peuvent

agir sur elles, tous les ressorts qui peuvent les mettre

en jeu. Chaque passion a son caractère qui lui est

propre, et pour pénétrer dans les cœurs, l'orateur

doit varier ses moyens de mille façons différentes. Il

emploiera tantôt la douceur et les promesses, tantôt

la crainte et les menaces; ici, les ruses innocentes;

là, la violence et la force ouverte. On a quelquefois

comparé l'orateur à un général qui fait le siége d'une

ville; rien de plus ingénieux et de plus vrai que ce

rapprochement. Plus on l'approfondit, plus on pé-

nètre les secrets de l'éloquence.

1 Auteursà consulter: Aristote,1.II, 6-11; Cicéron,De Oral.,
1.II, 205-216;Fénelon,Diat.surl'éloq.; Crevier,lrepart..ch. m,
sect. il et ni; lesmêmesquepour l'articleprécédent.
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143. L'orateur peut agir sur les passions de deux

manières différentes, ou pour les exciter ou pour

les calmer. Aristote, Cicéron, Quint.ilien ont exa-

miné en détail la nature et le caractère de chaque

passion, les moyens de les exciter ou de les calmer,

et il est très-utile d'étudier les leçons de ces grands
maîtres. Cependant, comme la plupart de leurs pré-

ceptes conviennent exclusivement au barreau, nous

ne ferons qu'emprunter à Cicéron quelques courtes

observations.

144. Pour exciter l'amour et les passions qui en

dépendent, vous peindrez votre objet sous des cou-

leurs agréables ou des aspects utiles, vous éveillerez

le désir de l'auditeur en lui prouvant que ce bien lui

manque, et vous exciterez son espérance en lui mon-

trant la possibilité de l'obtenir.

Voulez-vous, au contraire, soulever la haine contre

un objet, efforcez-vous de le peindre sous des trait

nuisibles et repoussants. Nous ne parlons point c

de la haine et de la colère contre les personnes. Les

païens avaient recours à toutes les mauvaises passions
contre un adversaire qu'ils voulaient perdre; mais la

morale chrétienne ne permet point de pareils procé-

dés, et elle veut qu'on respecte les personnes, même

dans les ennemis déclarés.

145. L'orateur inspire la crainte en montrant à ses

auditeurs l'image des dangers personnels ou des dan-

gers publics. Les dangers personnels nous frappent
et nous touchent plus que les dangers communs; ap-

pliquez-vous donc à faire voir dans les périls com-

muns des périls personnels.
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Pour inspirer la pitié, faites en sorte que l'auditeur

retrouve dans l'infortune que vous lui retracez la pein-
ture des maux qu'il a soufferts ou qu'il est exposé à

souffrir. Vous produirez surtout une impression pro-
fonde en montrant la vertu malheureuse et opprimée.

146. Il arrive souvent que l'orateur, au lieu d'avoir

à exciter les passions, est obligé de les calmer. A la

tribune, au barreau, lorsque l'adversaire les a déjà

soulevées, l'orateur doit s'efforcer de détruire ce ré-

sultat. Dans la chaire, le prédicateur a presque tou-

jours besoin de combattre les passions, car il lutte

sans cesse contre les penchants mauvais et les dan-

gereuses inclinations du cœur. Les principaux moyens
à employer pour calmer les passions sont le sang-froid,
les passions contraires et la plaisanterie.

147. Quand l'orateur est obligé de lutter contre des

passions irritées, il peut employer le langage d'une

froids raison et examiner un à un les sophismes qui
ont égaré l'auditoire. Un infaillible moyen d'éteindre

la flamme que d'autres ont allumée, c'est de montrer

autant de sang-froid qu'ils ont déployé de chaleur, et

de réduire au néant, par un style simple et uni, les

idées qu'ils ont grossies par leur véhémence et leurs

hyperboles. Démosthènes disait de Phocion, qui em-

ployait cette arme contre lui: Voilà la hache qui coupe

tous mes discours.

148. L'orateur peut combattre, par les passions

contraires, les passions déjà soulevées; lorsqu'une

fois il aura renversé par de solides raisonnements les

preuves d'un adversaire, il lui sera permis d'employer

à son tour les mouvements oratoires, de faire succé-
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der la pitié à l'indignation, la bienveillance à la haine.

Cicéron se vante d'avoir remporté plusieurs fois ce

difficile triomphe.
149. La plaisanterie est encore un moyen très-puis-

sant pour calmer les passions. Un bon mot placé à

propos détruit souvent tous les effets du pathétique
le plus entraînant. J'ai ri, a dit quelqu'un, et me voilà

désarmé. Dans la défense surtout, une plaisanterie pi-

quante suffit pour confondre un adversaire. Démos-

thènes n'était pas très-habile dans l'emploi de ce

moyen, mais Cicéron le maniait avec beaucoup de

dextérité et de souplesse, et il en a même quelquefois
abusé.

150. L'usage de la plaisanterie demande beaucoup
de précautions, et il n'est pas donné à tout le monde

de manier cette arme avec succès. C'est un don de la

nature plutôt que de l'art. On peut lire néanmoins,

pour développer ce talent, certains discours de Cicé-

ron, les œuvres d'Horace, de Boileau et de La Fon-

taine, qui savent présenter la vérité avec des tours in-

génieux et des saillies piquantes.

Que l'orateur évite de prodiguer la plaisanterie: il

perdrait ainsi toute dignité. Qu'il ne l'emploie jamais
contre des personnes malheureuses ou respectables

parleur dignité; qu'il ne lance jamais de ces traits

qui font des blessures mortelles et peuvent enfanter

des haines implacables.



DEUXIÈME SECTION.

DELADISPOSITION1.

151. La disposition est cette partie de la rhéto-

rique qui apprend à mettre dans un ordre convenable les

matériaux ou les idées fourniespar l'invention.

152. La disposition est très-importante, et Cicéron

veut que l'on considère le discours comme un édifice

dont l'orateur est l'architecte. C'est peu pour un ar-

chitecte d'avoir assemblé la pierre, le bois, le fer et

le marbre qui doivent entrer dans une construction.

Tant que ces éléments seront entassés au hasard et
ne formeront qu'un amas confus, cet amas n'aura

rien d'agréable ou d'utile; mais qu'il mette tous ces

matériaux à leur place, et vous verrez s'élever un bâ-

timent commode, élégant et régulier. Ainsi en est-il

de l'orateur: quand il a choisi ses idées, il faut qu'il
mette chacune d'elles à sa place et qu'il les enchaîne

par une gradation convenable.

153. La disposition influe sur tout l'ensemble du

discours, mais elle embrasse deux objets principaux.
Elle distribue d'abord une composition oratoire en ses

principales parties, et en second lieu elle place con-

venablement les pensées qui doivent entrer dans

chacune de ses parties. Cette dernière opération se

1 Auteursà consulter: Aristote,1.III, c. xm; Cicéron,DeOrat.
I. II, 6205; Quintilien,1.VII; Fénelon,Dialoguessur l'éloquence.
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CoursdeRhétorique. 5

rapporte à ce qu'on appelle plan du discours. Nous

parlerons donc 1° des différentes parties du discours,

2° du plan du discours.

CHAPITRE PREMIER.

Des différentes parties du discours.

154. Un discours peut renfermer jusqu'à six parties
différentes: Vexorde, la proposition, la narration, la

confirmation, la réfutation et la péroraison. Cependant
ces six parties ne se rencontrent pas dans tous les

discours. La narration et la réfutation conviennent

principalement au barreau, et, dans les discours de

peu d'importance, on se dispense d'ordinaire de

l'exorde et de la péroraison.
155. C'est la nature et la raison qui ont fixé le

nombre et la place des parties du discours. En effet,
dit Cicéron, la nature nous apprend à ne pas entrer

brusquement en matière et à préparer d'avance les

esprits; à exposer ensuite le point dont il s'agit; à

raconter les faits, s'il y a lieu; à prouver la proposition
en faisant valoir nos raisons et en détruisant celles

qui nous sont contraires, et enfin à donner au dis-

cours une conclusion convenable. Or, suivre cette

marche, c'est employer les diverses parties dont nous
venons de parler et dans l'ordre que nous venons de
tracer.

156. La disposition des parties du discours est ré-

gulière ou irrégulière. On l'appelle régulière quand
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l'orateur suit l'arrangement que nous venons d'indi-

quer et qui est le plus naturel; elle est irrégulière

quand l'orateur s'écarte de cet arrangement pour des

motifs particuliers à son sujet. Ainsi, lorsque l'adver-
saire a vivement impressionné l'auditoire, on com-

mence par réfuter ce qu'il a dit avant de développer
ses propres arguments. C'est ce que font Démosthènes

dans son Discours pour la Couronne et Cicéron dans

son Plaidoyerpour Milon.

Nous allons parler successivement de chaque par-
tie du discours, en suivant l'ordre marqué par la dis-

position régulière.

ARTICLEPREMIER.

DEL'EXORDE1.

157. L'exorde est le prélude et Vintroduction du

discours. Il a pour but de provoquer la bienveillance

et l'attention des auditeurs, et de les préparer à bien

recevoir ce qu'on va leur dire.

158. L'orateur, dit Girard, se concilie la bienveil-

lance par l'expression des mœurs, c'est-à-dire par cet

air de douceur, de probité, de modestie, si prévenant

dans tous ceux qui parlent en public. Ces qualités

doivent régner sur tout le discours; mais elles sont

plus nécessaires dans l'exorde, parce que l'auditoire

est encore de sang-froid et par conséquent plus atten-

1 Auteursà consulter: Aristote,1.III, c. 9; Cicéron,DuOral.,
1.II, 315-325,Quintilien,1. IV, c. i; Blair,4epart., lcç. xxxi;

Girard,1. II, ch. n; Crevier,28 part., ch. i, art.î; Maury,x,
mnv.
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tif et plus sévère. D'ailleurs, les premières impres-
sions sont toujours les plus vives et les plus durables.

Si l'orateur choquait dès le début par un air de pré-

somption, il lui serait difficile de détruire les préven-
tions qu'il aurait soulevées contre lui.

159. Pour se concilier l'attention, l'orateur donnera

dès le début une bonne idée de ses lumières et mon-

trera l'importance du sujet qu'il va traiter. Il s'appli-

quera surtout à le présenter sous un jour favorable et

intéressant; mais il n'en donnera qu'une idée géné-
rale et sommaire, sans rien approfondir, parce qu'en
entrant dans les détails il courrait risque de se répéter
ensuite et de fatiguer l'auditoire.

160. Les règles que les rhéteurs nous ont laissées

sur ce point se rapportent: 1° aux qualités de l'exorde;

2° à ses défauts; 3° à ses divers genres. Nous allons

résumer leurs observations dans les trois paragraphes
suivants.

§I.

Qualitésde l'exorde.

461. L'exorde doit être naturel, correct, modeste,

conformeaux circonstanceset proportionné au discours.

162. L'exorde sera naturel si on le tire du fond du

sujet. Il faut qu'il en sorte, dit Cicéron, comme une

fleur sort de sa tige, et qu'il soit lié au discours qui
Ta suivre, comme un membre l'est au reste du corps.

Par conséquent, l'orateur ne doit s'occuperde l'exorde

qu'après avoir médité son sujet et l'avoir étudié dans

toute son étendue. Quelques rhéteurs veulent même
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qu'on laisse ce travail pour la fin : c'est le conseil de

Cicéron et la pratique qu'il suivait lui-même.

« La dernière chose qu'on trouve en faisant un ou-

vrage, dit Pascal, c'est de savoir celle qu'il faut

mettre la première. »

163. Le style de l'exorde doit être correct et avoir

une grande pureté d'expression. Les auditeurs sont

encore calmes et plus enclins à critiquer que lorsque
les arguments et les passions les ont déjà ébranlés.

Toute leur attention se dirige sur la personne et la

manière de l'orateur. Mais, par cette même raison,
il doit éviter l'affectation etla recherche, qui seraient

aperçues sur-le-champ. Que l'exorde, dit Quintilien,
ait donc une élégante et correcte simplicité; soignons
notre langage, mais évitons l'artifice: videamur accu-

rate non callide dicere.

164. L'orateur doit montrer dans l'exorde beau-

coup de réserve et de modestie. Mais cette modestie

n'exclut pas la fermeté du caratère et cette noble

assurance que l'orateur fonde sur la justice de sa

cause. Vous pouvez donc montrer une certaine dé-

fiance de vos forces, et même'de l'inquiétude en face

du péril; gardez-vous de parler de vous-même, sauf

de rares exceptions; point de vanité ni d'ostentation.

Promettez peu en commençant, et tâchez ensuite de

donner beaucoup.
165. Il arrive aussi quelquefois qu'on tire l'exorde

des circonstances du temps ou du lieu où parle l'ora-

teur, d'un événement particulier ou des dispositions
de l'auditoire. Dans ce cas, l'exorde produit ordinai-

rement plus d'effet, parce qu'il ne paraît point étudié
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et préparé à l'avance. L'exorde de saint Paul dans

l'Aréopage est tiré des circonstances locales (Voirle

11°XII).
166. L'exorde doit être proportionné, soit pour la

longueur, soit pour le genre, au discours qu'il an-

nonce. On ne met pas la tête d'un géant sur les épau-
les d'un pygmée, comme on ne place pas un vaste

portique à l'entrée d'un petit bâtiment. Ne serait-il

pas absurde de rendre l'entrée d'un tombeau aussi

riante que celle d'un jardin ? L'étendue et le style de

l'exorde seront donc en rapport avec le corps du dis-

cours, et jamais il n'anticipera sur les réflexions qui
doivent être développées plus tard.

SII,

Défautsde l'exorde.

167. D'après Cicéron, l'exorde peut être vicieux de

sept ou huit manières différentes; mais quelques-uns
de ces défauts se ressemblent beaucoup et sont d'ail-

leurs particuliers à l'éloquence du barreau. Nous les

réduisons à cinq, et nous disons que l'exorde peut
être vulgaire, commuable, inutile, trop long et à contre-

sens.

168. Il est vulgaire s'il peut s'appliquer indifférem-

ment à plusieurs causes, à plusieurs sujets.
Il est commuable lorsque avec de légers change-

ments on peut le rétorquer avec avantage contre celui

qui l'emploie.
Il est inutile quand il ne fait rien à la cause ou au
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sujet et n'est qu'un prélude oiseux qui ne se lie pas au

reste du discours.

Il est trop long quand il renferme plus de mots et

de pensées qu'il n'était nécessaire.

Il est déplacé ou à contre-sens quand il n'atteint pas
le but qu'on se propose ou qu'il produit un effet diffé-

rent de celui que le sujet demandait.

169. Dans tous les genres d'éloquence, on est ex-

posé à tomber dans ces écarts; les jeunes gens sur-

tout sont naturellement portés à des longueurs, à des

préambules inutiles, à des idées vulgaires, et ils ne

sauraient trop se mettre en garde contre ces défauts.

Pour ne point se faire illusion, ils se rappelleront que.
l'exorde est mauvais s'il ne concilie à l'orateur ni

l'attention, ni la bienveillance de l'auditoire, et plus
mauvais encore s'il l'indispose contre lui.

Voulez-vous plaire et intéresser dans l'exorde, n'i-

mitez pas ces orateurs qui, au lieu d'entrer d'abord

en matière, se tournent et se retournent en tous sens

comme un voyageur qui ne connaît pas sa rouie.

Abordez franchement votre sujet et allez droit au

cœur de la question.

§ III.

Diversgenresd'exorde.

170. Comme l'exorde varie selon la nature du sujet

et les dispositions de l'auditoire, on peut dire qu'il y

a autant d'espèces d'exordes que de circonstances di-

verses où un orateur peut prendre la parole. Néan-

moins, on a ramené toutes ces nuances infinies à
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quatre espèces principales: l'exorde simple, l'exorde

insinuant, l'exorde pompeux, et l'exorde véhément ou

ex abrupto.
171. L'exorde simple consiste à indiquer briève-

ment et sans art le sujet qu'on va (l'aiter. On emploie
cet exorde dans les occasions de peu d'importance,
ou quand on a un auditoire bien disposé. Démos-

thènes dans ses Philippiqucs, presque tous les ora-

teurs de tribune et de barreau, entrent en matière

simplement et sans détour:

Athéniens,dit Démosthènes,si l'oneût annoncéla discussion
d'une affairenouvelle,j'attendraisque la plupartdes orateurs

qui fréquententcette tribuneeussentopiné; et, si j'approuvais
quelqu'unde leursavis, je garderaisle silence; sinon,j'expo-
seraisma pensée.Mais,puisquele sujet qu'ils ontdéjà traité
tant de foisse trouveencoreaujourd'huisoumisà l'examen,011
mepardonnera,j'espère, de m'être levéle premier.Carenfin,
si, parlepassé,leursconseilsavaientréponduàvosbesoins,vous
ne seriezpas réduitsà consulterencore.(lrePhilippique.)

172. L'exorde insinuant consisteà pénétrer adroi-

tement dans l'esprit et le cœur de l'auditoire pour en

changer les idéeset les sentiments. C'est là que l'orateur

doit employer tous les moyens de plaire, et faire

usage des précautions oratoires dont nous avons déjà
parlé. Cet exorde s'emploie lorsqu'on craint des dis-

positions contraires, lorsqu'on veut combattre des
erreurs ou des préjugés, ou qu'on a un adversaire

puissant et redoutable. L'exorde du pro Corona, celui
du pro Milone, celui de M. de Sèze sont des modèles
du genre (Voir le n° XIII).

Démosthènes débute ainsi:
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Avanttout, Athéniens,je demande;i touslesdieux,à toutes
les déesses,quemonzèleconstantpour la républiqueet pour
chacunde vous se trouveégalépar votre bienveillanceenvers
moidanscedébat; ensuite,etcevœuintéressehautementvotre

religion,votregloire,puissent-ilsvouspersuaderde consulter
sur la manièredont vousdevezm'entendre, non monadver-
saire(ce serait rigoureux),maisles loiset votreserment!Là.

parmitant de justespromesses,il est écrit: Ecouterégalement
lesdeux parties; c'est-à-direnon-seulementn'avoir rien pré-
jugé, accorderà tousdeuxune faveurégale,maisencorelaisser
à chaquecombattantleplanet le genrede défensequ'a choisis
sa volonté.

Vousconviendreztous, ô juges, quecesdébatsmesontcom-

munsavecCtésiphon,et queje ne leurdoispasmoinsd'efforts

quelui-même.Être dépouilléde tout estchosetristeetcruelle,
surtoutdépouillépar un ennemi: maisperdrevotrebienveil-

lance,votreaffection,est un malheurd'autantplus grandque
cettepossessionestplusprécieuse.

173. L'exorde pompeux consiste à déployer, dès

le début du discours, tout ce que l'éloquence a de plus

magnifique et de plus élevé. Il convient surtout aux

occasions solennelles où un nombreux auditoire est

réuni pour entendre traiter un sujet brillant. On l'em-

ploie dans les discours académiques, les oraisons fu-

nèbres, les panégyriques des saints et les éloges des

grands hommes. L'exorde de Bossuet dans l'oraison

funèbre de la reine d'Angleterre, et celui de Fléchier

dans l'oraison funèbre de Turenne, sont des exordes

pompeux (Voir len° xiv).
Voici les premières paroles du discours de Bossuet:

Et llUtlC,reges,intelligite,erudimini,quijudicatisterram.

Maintenant,ôrois,apprenez;instruisez-vous,juges delaterre.
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5.

Celuiqui règnedanslescieuxet de quirelèventtousles em-

pires,à quiseulappartientlagloire,lamajesté,l'indépendance,
estaussile seulqui se glorifiede fairela loiauxrois,et deleur

donner,quandillui plaît,degrandeset de terriblesleçons.Soit

qu'il élèveles trônes, soit qu'illes abaisse,soit qu'il commu-

niquesa puissanceauxprinces, soitqu'il la retire à lui-même
et ne leurlaissequeleur proprefaiblesse,il leur apprendleurs
devoirsd'unemanièresouveraineet dignede lui; car, en leur
donnantsa puissance,il leur commanded'en user, commeil le
fait lui-même,pourle bien du monde;et il leur faitvoir, en
la retirant, quetouteleur majestéest empruntée,et que,pour
être assissur le trône, ils n'ensontpasmoinssoussa mainet
soussonautoritésuprême.C'estainsiqu'il instruitlesprinces,
non-seulementpar des discourset par desparoles,maisencore

par deseffetset par des exemples.El nunc,reges, intelligite,
erudimini,quijudicatisterrain.

174. L'exorde véhément, qu'on appelle aussi ex

abrupto,consiste à se jeter brusquement en matière et à

prendre dès le début un ton et un langage conformesaux

dispositionsde l'auditoire. L'orateur l'emploie quand il

ne peut contenir le sentiment qui le domine, et qu'il
voit d'ailleurs ses auditeurs sous la même impres-
sion. C'est à ce genre qu'appartient la foudroyante

apostrophe de Cicéron dans sa première Catilinaire:

Quousquetandemabutere,Catilina,patientianostra?Quan-
diu etiamfuror isle tuusnoseludet?Quemad flnemseseeffre-
nata jaclabitaudacia?Nihilnete nocturnumprxsidiumPaIalii,
nihilurbisvigiliae,nihil limorpopuli,nihilconcursusbonorum
omnium,nihil hie munitissimushabendisenatuslocus,nihil
horumora vultusquemoverunt?Patere tuaconsilianonsentis?
Constrictamjam omniumhorumconscicntiateneri conjuratio-
nemtuamnonvides?Quidproxima,quid superiorenocteege-
ris, ubi fueris,quos convocaveris,quid consiliiceperis,quem
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noslrumignorarearbitraris? 0 tempora!o mores!Senatushaec

inlelligit,consulvidet : hie tamenvivit.Vivit?imoveroetiam
in senatumvenit; fit publiciconsiliiparticeps; notat et desi-

gnat oculisad csedemunumquemquenostrum.

175. L'orateur a besoin de beaucoup de discerne-

ment pour savoir quel genre d'exorde il doit employer
dans chaque circonstance. L'oxorde véhément, sur-

tout, exige de la prudence et suppose un grand as-

cendant sur l'auditoire. Il appartient à Bossuet de

commencer ainsi l'oraison funèbre de la duchesse

d'Orléans :
t

J'étais doncencoredestinéà rendrece devoirfunèbreà très-

haute et très-puissanteprincesseHenriette-Anned'Angleterre,
duchessed'Orléans. Elle que j'avais vue si attentivependant

queje rendaisle mêmedevoirà la reine,sa mère,devaitêtre,
sitôtaprès, le sujet d'un discourssemblable,et ma tristevoix

était réservéeà ce déplorableministère! 0 vanitél ô néant!

ô mortelsignorantsde leursdestinées! L'eût-ellecru, il y a dix

mois?Et vous,messieurs,eussiez-vouspensé,pendant qu'elle
versaittant de larmesen ce lieu,qu'elledutsitôtnousyrassem-

bler pourla pleurerelle-mûme!

ARTICLEDEUXIÈME.

DELAPROPOSITIONETDELADIVISION1.

176. La proposition du discours est l'exposé

clair, net et précis du sujet. Fénelon en a donné une

idée fort juste quand il a dit: La proposition est le

1 Auteursà consulter: Quintilien,1.IV,c. iv etv; Blair,Leçons
derhétorique,- 4epart., leçonxxxi; Maury,xi et XII;le P.Marinde

Boylesve,Principesde rhétorique,art. Proposition.
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discours en abrégé, et le discours est la proposition

développée.
Il importe beaucoup de mettre de la clarté dans la

proposition; car si l'auditeur ignorait le but oùl'ora-

teur veut le conduire, il lui serait impossible d'appré-
cier la valeur de ses arguments et même de les écou-

ter avec intérêt.

177. Il y a deux sortes de propositions, la proposi-
tion simple et la proposition composée.La proposition
est simple lorsqu'elle ne renferme qu'un seul objet à

prouver. La.proposition est composée quand elle ren-

ferme plusieurs objets dont chacun doit être prouvé

séparément.

Je vousferaivoir,dit Cicérondanssonpro Archia,non-seu-
lementqu'Archiasest citoyenromain,maisque, s'il ne l'était

pas, vousdevriezlui donnerce titre.

178. Lorsque la proposition est composée, ou lors-

que, étant simple, elle doit être successivement

prouvée par plusieurs moyens, il y a division dans le

discours.

La division est le partage du sujet en plusieurs

points qui doivent être traités les uns après les autres.

Ces points sont ordinairement au nombre de deux ou

de trois, mais comme ils peuvent eux-mêmes se prou-
ver de plusieurs manières, il y a souvent aussi des

subdivisions.

179. La division doit être entière, distincte, progres-
sive et naturelle.

1° Entière, c'est-à-dire que les divers membres qui
la composent doivent embrasser toutle sujet;
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2° Distincte, c'est-à-dire qu'un membre ne doit pas
rentrer dans l'autre et présenter la même idée sous

des termes différents;
3° Progressive, c'est-à-dire que le premier point

doit conduire au second, le second confirmer et expli-

quer le premier et préparer au troisième, s'il y a lieu;
4° Naturelle, c'est-à-dire qu'elle doit être conçue

en termes clairs et précis, sans répétitions inutiles,
sans antithèses et sans ornements affectés.

180. La division renfermée dans de justes limites

offre de grands avantages. Dans les sujets d'une cer-

taine étendue, elle rend le discours plus clair, plus
facile à comprendre et plus instructif pour la masse

des auditeurs. Elle soulage l'esprit de celui qui parle
et de ceux qui écoutent. « Les divisions, dit Maury,
mettent l'auditeur en état de saisir l'unité du discours

et d'en suivre la marche; elles lui indiquent certains

lieux de repos où il peut réfléchir sur ce qui a été dit

et pressentir ce qui doit suivre. »

181. Tous les sujets ne demandent pas de divi-

sions. Quand le discours ne doit pas être long et que
l'orateur ne doit développer qu'une seule pensée, il

serait ridicule de vouloir à tout prix morceler cette

pensée en deux ou trois parties. D'un autre côté, il

y a des matières où la liaison des idées conduit l'esprit

assez sûrement pour qu'il ne soit pas nécessaire d'an-

noncer la division en termes formels; l'orateur néan-

moins aura toujours un plan dans son esprit, mais il

lui sera peut-être utile de cacher sa marche.

Ainsi, s'abstenir de divisions dans toutes sortes de

sujets, c'est se priver d'une grande ressource pour
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porter la lumière et la conviction dans l'auditoire; les

multiplier outre mesure et les prodiguer en toute

occasion, c'est être minutieux et froid, ôter au dis-

cours sa force et son aisance, et fatiguer vainement

son auditoire.

182. Quelques auteurs ont blâmé l'usage des divi-

sions, mais il y en a un plus grand nombre qui les

ont approuvées et pratiquées dans l'occasion. Dé-

niosthènes et Eschine n'ont presque jamais annoncé

de division et ont cependant un plan bien déter-

miné. Cicéron ne divise pas toujours; dans quelques
discours toutefois les divisions sont parfaitement

marquées. Au reste, dans leurs traités didactiques,
Cicéron et Quintilien recommandent beaucoup le

choix d'un bon plan. « Il faut regarder comme un

Dieu, disait Platon, celui qui sait bien définir et bien

diviser. »

A l'exemple des orateurs païens, saint Chrysos-
tome et les autres Pères de l'Église n'indiquent pres-

que jamais de division. Plus tard les scolastiques et

les orateurs du moyen âge ont usé de division jusqu'à
l'excès. Enfin les orateurs du dix-septième siècle,

Bossuet, Bourdaloue, Massillon, ont saisi le vrai ca-

ractère de ce précepte, et nous ont laissé, sous ce

rapport, les meilleurs modèles à suivre.

Dans beaucoup de rhétoriques, on s'appuie sur

l'autorité de Fénelon pour combattre les divisions;
mais Fénelon bien compris interdit seulement les

divisions prodiguées à tout propos, celles qui sont

puériles, trop compliquées ou présentées avec affec-

tation et mauvais goût.



86 CHAPITREPREMIER.

ARTICLETROISIÈME.

DELANARRATIONORATOIRE1.

183. La narration oratoire est l'exposé d'un ou

deplusieurs faits à l'appui d'uneproposition. La narra-

tion oratoire diffère beaucoup de la narration histo-

rique. « L'historien, dit Crevier, uniquement occupé
du vrai, ne se propose que d'exposer la chose telle

qu'elle est; l'orateur, sans détruire la substance du

fait, le présente sous le point de vue le plus avanta-

geux, appuie sur les circonstances favorables, glisse

légèrement sur les autres, ou les passe même entiè-

rement sous silence. »
*

184. Dans un discours, la narration peut se pré-

senter sous trois formesdifférentes.
On peut avoir à citer certains faits pour servir de

justification et d'exemple à ce qu'on avance, et alors

ces sortes de récits trouvent leur place à côté des

preuves ou des mouvements auxquels ils se rappor-

tent.

D'autres fois, le discours tout entier n'est qu'un

tissu de narrations accompagnées des reflexions con-

venables au but qu'on se propose; tels sont les pané-

gyriques, les oraisons funèbres, certaines causes ju-

diciaires, comme le plaidoyer contre Verrès. Dans ce

cas, la narration constitue le fond perpétuel de tout

Auteursà consulter: Cicéron,DeOrat.,1.II. 326-330;Quinti-
lien, I. IV,c. ii; Crevier,2epartie, ch. i, art. 11;Blair,4epartie,
lec. xxxi; Marmontel,art. Narration;Leclerc,2epartie, art. m;
Lefranc,Rhétorique,ch. ii.
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l'ouvrage, et l'orateur sera véhément, sublime, sim-

ple, concis ou étendu, suivant les actions qu'il décrit

et l'effet qu'il veut produire.
D'autres fois enfin, le discours repose tout entier

sur un fait, comme dans les causes judiciaires, et

alors la narration fait vraiment une partie distincte

qui a ses règles à part. C'est là proprement la narra-

tionjudiciaire dont nous allons expliquer le caractère

et les qualités.
18o. La narration judiciaire se place naturellement

après l'exorde, car il importe d'instruire au plus tôt

les auditeurs du fait dont il s'agit. On en voit un

exemple dans le discours pour la loi Alanilia. Quel-

quefois cependant l'auditoire est prévenu relative-

ment aux faits dont il s'agit; l'orateur doit alors

dissiper ces préventions et placer la réfutation avant

le récit des faits. C'est ce que font Démosthènes dans

son Discours pour la Couronne et Cicéron dans sa

Milonienne.

186. Le grand art de la narration judiciaire consiste

à préparer l'esprit des juges aux preuves que l'on doit

bientôt présenter dans la confirmation. Il faut, dit

Crevier, qu'elle contienne le germe de tous les moyens

qui seront employés dans la suite du discours. Une

narration ainsi faite produira plus d'effet et d'impres-
sion que les arguments les plus solides. Car, dans la

narration, l'auditeur tire lui-même la conséquence et

s'y attache comme à son propre ouvrage; dans la

confirmation, au contraire, le raisonnement est le

travail de l'orateur, et l'auditeur s'en défie.

187. Outre cet art de présenter les faits d'une ma-
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nière démonstmtive, les rhéteurs exigent quatre qua-
lités pour la narration judiciaire : la clarté, la briè-

veté, la vraisemblance et l'intérêt,

188. La clarté, qui est nécessaire dans toutes les

parties, l'est surtout dans la narration, parce que
c'est de là que doit partir la lumière pour se répan-
dre dans tout le discours. Si le fait n'est pas bien

exposé, les preuves et les raisonnements qui le sui-

vent seront mal compris, et le travail de l'orateur

sera perdu. Narratio obscura totam obcœcat orationem

(Cic.). «La narration sera claire, dit Quintilien, si

l'orateur distingue bien les personnes, les choses, les

temps et les lieux, et s'il emploie des termes simples
et naturels. »

189. La brièveté ne consiste pas précisément à se

renfermer dans peu de mots, mais à ne rien dire d'i-

nutile et de superflu. Un récit de deux pages sera

court s'il ne contient que ce qui est nécessaire; un

récit de vingt lignes sera long s'il peut être renfermé

dans dix. Ne prenez donc pas les choses de trop loin,
marchez droit au fait, éloignez les détails étrangers,
et gardez-vous de noyer dans un déluge de paroles
ee qui peut être dit dans un seul mot.

190. La vraisemblance, dit Cicéron, exige que la

narration s'accorde avec le caractère et les intérêts

des personnages, avec les circonstances de temps et

de lieu, et elle veut aussi que les faits soient appuyés
sur de bons témoignages. Étudiez donc les faits avec

le plus grand soin, non pas pour altérer la vérité/mais

pour lui donner toute la vraisemblance possible, car

Levrai peut quelquefoisn'être pasvraisemblable.
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491. Pour rendre la narration intéressante, l'orateur

s'efforcera d'attacher son auditoire, dans les grands

sujets, par l'élévation et le pathétique, dans les sujets
médiocres par l'agrément des détails. Le plaisir

trompe et amuse, dit Quintilien; plus une chose

nous en donne, moins elle semble durer. C'est ainsi

qu'un chemin riant et uni, quoique plus long, fatigue
moins qu'un autre qui est plus court, mais désa-

gréable et escarpé.
Tous les rhéteurs ont cité pour modèle la narration

de la Milonienne, et il est vrai qu'elle est un chef-

d'œuvre d'adresse et d'habileté. Malheureusement

elle est fondée sur le mensonge, et ce n'est point sur

de pareils exemples que doivent se former de jeunes
chrétiens. Nous aimons mieux citer une narration de

Lally-Tolendal (Voir le n° xv).

ARTICLE QUATRIÈME.

DELACONFIRMATION1.

192. La confirmation est la partie du discoursoù

l'orateur prouve la vérité qu'il a déjà avancée dans la

proposition. C'est comme le corps et la substance de

tout le discours. Toutes les autres parties lui sont su-

bordonnées, et elles n'ont de prix qu'autant qu'elles
contribuent à la faire valoir; car partout les preuves

1 Auteursà consulter: Aristote,1.III, c. ix; Cicéron,DeOral.,
1.II, 116-120; Quintilien,1.V, c. I-XIJ;Blair,leç. xxxi; Crevier.
2epartie,ch. 1,art. m; Girard.1.II, ch. iv; le P. Marinde Boy-
lesve,IChéLOrique,art. Confirmation.
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sont la base et le nerf de la véritable éloquence.
193. En traitant de l'invention, nous avons indiqué

les sources où l'on doit chercher les preuves, et nous

avons dit qu'on trouvait les meilleures dans la médi-

tation du sujet. Il nous reste à dire, en peu de mots,
comment l'orateur doit les choisir, les arranger, les

enchaîner et les développer. Nous parlerons donc

1° du choix, 2° de Yarrangement, 3° de la liaison,
4° du développementdes preuves ou de l'amplification.

I.

Duchoixdespreuves.

194, Il importe beaucoup de choisir les preuves et

de n'employer que les plus péremptoires. Évitons, dit

Quintilien, de vouloir tout dire sur le sujet en ques-
tion. Celui qui ne veut rien perdre fait croire qu'il est

indigent, et, lorsqu'il emploie des raisons médiocres,

il donne lieu de penser qu'il n'en a point de fortes et

de frappantes. Cicéron veut qu'on écarte toutes les

preuves qui contiennent un mélange de bien et de

mal, et il ajoute que, dans le choix de ses argu-

ments, il s'occupe moins de les compter que de les

peser.
195. Les preuves doivent être propres au sujet, el

c'est ce caractère de propriété qui fait leur véritable

force. Si elles sont vagues, indéterminées, elles ne

produisent aucun effet. Il est peu d'orateurs qui
n'admettent pas quelquefois ces preuves vulgaires et

peu concluantes. Voulez-vous éviter ce défaut, exer-

cez votre jugement par des lectures réfléchies, par
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l'étude et l'analyse des bons auteurs, et n'admettez

jamais une preuve dont vous ne voyez pas le rapport
avec le sujet.

196. Les preuves doivent être proportionnées à l'in-

telligence des auditeurs. On ne démontrera pas l'exis-

tence de Dieu ou la spiritualité de l'âme devant une

réunion de simples villageois, comme on le ferait de-

vant une assemblée de philosophes et de savants.

Rien de plus commun pourtant que l'oubli de cette

règle. Une foule d'orateurs cherchent plus à,se faire

admirer qu'à se faire comprendre, et leurs discours,

pleins d'érudition et de profondeur, sont inutiles

pour la plupart de ceux qui les entendent. Que l'ora-

teur joigne donc à la connaissance de son auditoire

beaucoup de sagesse et de discernement.

197. On ne doit pas toujours juger de la valeur

d'une preuve par sa force naturelle et intrinsèque :
elle dépend souvent de la disposition des auditeurs.

Telle raison qui paraît faible en soi devient triom-

phante auprès d'une personne qu'elle touche par son

endroit sensible. C'est ainsi que, dans Salluste, Caton,

parlant contre Catilina, emploie devantles sénateurs

romains des raisons faibles peut-être, mais capables
de toucher des hommes qui aiment par-dessus tout
le faste, le luxe et les richesses.

Sil.

Del'arrangementdespreuves.

198. Il n'y a point, dit Quintilien, de marche inva-
riable et déterminée pour l'arrangement des preuves.
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Chaque sujet a des règles qui lui sont propres, et

c'est au bon sens de l'orateur à les découvrir et à les

suivre. Il consultera donc toujours la nature et le be-

soin de sa cause; seulement il s'imposera la loi de

ne point finir par de faibles raisons après avoir com-

mencé par les plus fortes: ne e potentissimis ad levis

sima decrescat oratio.

199. Quelques rhéteurs pensent que la meilleure

manière d'arranger les preuves consiste à commen-

cer par les moins frappantes pour s'élever graduelle-
ment jusqu'aux plus fortes, de sorte que le discours

aille toujours en croissant: semperaugeatur et creacàt

oratio. Cette marche est bonne, pourvu que le pre-
mier moyen soit capable de faire une impression fa-

vorable; mais, s'il en est autrement, elle est con-

damnée par Cicéron lui-même. Il faut, dit ce grand

maître, répondre le plus tôt possible à l'attente des

auditeurs; une cause va mal si, dès qu'on l'aborde,

elle ne parait pas devenir meilleure.

200. Cicéron veut, pour le début, des moyens puis-

sants, pour le milieu, les preuves les moins fortes,

et pour la fin, les raisons les plus frappantes et les

plus décisives. Quintilien, qui conseille aussi cette

disposition, l'appelle homérique, parce que, dans Ho-

mère, Nestor, rangeant ses troupes en bataille, met

en tète ses chars armés en guerre, au milieu ce

qu'il a de moins bons soldats, et à la queue sa brave

et nombreuse infanterie.

201. Dans l'arrangement des preuves, il faut éviter,

dit Blair, de mêler confusément des arguments de di-

verse nature. On doit, au contraire, unir et rappro-
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cher ceux qui sont fondés sur le même principe et ont

entre eux une étroite affinité. Ainsi, en parlant à un

auditoire de l'amour du prochain, si je fonde le pre-
mier argument sur la paix intérieure que produit cet

amour, le second sur l'obligation que Dieu nous im-

pose, etle troisième sur les avantages extérieurs que
nous procure l'accomplissement de ce devoir, j'aurai
bien choisi mes arguments, mais ils seront mal ran-

gés. Le premier et le troisième motifs devaient être

réunis.

SII 1.

Dela liaisondespreuves.

202. Quand une fois les preuves sont choisies et

rangées à leur place, l'orateur doit les lier entre elles

de manière qu'elles ne fassent qu'un seul corps.
Les idées intermédiaires dont on se sert pour pas-

ser d'une preuve à une autre, d'une partie du discours

à une autre partie, s'appellent transitions.

Les transitions sont comme le nœud qui sert à lier

des parties différentes, ou plutôt elles ressemblent à

un pont qui unit ensemble les deux bords d'une ri-

vière, et transporte le voyageur de l'un à l'autre sans

peine et sans effort.

203. L'art des transitions est un des plus difficiles

pour l'orateur comme pour l'écrivain. Cependant,

quand 13plan qu'on a choisi est convenable et natu-

rel, quand l'ensemble et les détails d'un sujet ont été

suffisamment étudiés, il est aisé de voir les liens qui
doivent unir les preuves entre elles. Par une habile

correction ou par d'autres artifices, l'orateur unit
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quelquefois les idées les plus disparates. La noblesse

de la maison d'Auvergne et l'hérésie sont deux choses

bien différentes. Voyez comme Fléchier a su passer
de l'une à l'autre :

M. de Turennesortaitde cettemaisonqui a mêlésonsangà
celui des rois et desempereurset qui a donnédes reinesà la
France. Maisque dis-je? au lieu de le louer ici, il faut l'en

plaindre.Quelqueglorieuseque fût la sourced'où il sortait,
l'hérésiedesdernierstempsl'avaitinfecté.

204. Voulez-vous lier étroitement toutes les parties
d'un discours, méditez profondément votre sujet, dis-

tinguez les idées principales des idées accessoires,

voyez nettement le but que vous voulez atteindre et

le chemin qui peut vous y conduire. C'est alors que
vous découvrirez les vrais rapports entre les idées,

et qu'elles s'enchaîneront facilement. Votre discours

ne sera plus un assemblage de pièces décousues qui
se rapprochent sans s'emboîter et s'unir; vous aurez

un édifice solide et régulier, ou plutôt une statue de

bronze coulée d'un seul jet.
Pour acquérir ce difficile talent, il sera très-utile de

décomposer les discours et d'en étudier les détails,

comme l'a fait Rollin pour le discours de Pacuvius à

Pérolla, qui se trouve dans Tite-Live (Voir le n" xvi).

I IV.

Du développementdespreuvesoude l'amplification.

205. C'est dans la manière de présenter et de déve-

lopper les preuves que brille surtout le talent de l'ora-

teur. Les unes sont fortes et convaincantes; d'autres

sont moins solides et même un peu fragiles. Quelques-
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unes veulent être présentées sous une forme rigou-

reuse; le plus souvent il faut voiler cette forme aride

et compassée sous un tour rapide et gracieux. La dif-

ficulté consiste à faire valoir chaque preuve de la ma-

nière la plus avantageuse.
206. Il est rare qu'on doive présenter les preuves

sous la forme sèche et didactique que nous avons

indiquée dans l'invention. Un discours qui serait

composé tout entier de syllogismes ne serait pas sup-

portable. L'éloquence, dit Quintiiien, aime la pompe
et les richesses et veut charmer par les grâces de la

diction. Elle n'y parviendrait jamais si le discours ne

renfermait que des propositions courtes, mesurées et

aboutissant toutes à une chute constamment uni-

forme. La parole d'un orateur veut une plus large

carrière, et elle aime, comme un grand fleuve, à cou-

ter-librement et avec majesté.
207. Quand vous avez des preuves peu fortes et que

vous croyez utile de les employer, entassez-les en-

semble pour qu'elles se prêtent un mutuel secours et

qu'elles suppléent à la force par le nombre. Ces preu-
ves ainsi réunies ont parfois une grande puissance; si

ce n'est pas la foudre qui renverse, c'est la grêle qui

frappe à coups redoublés.

208. Quand on a des preuves fortes et solides, il ne

faut pas les confondre dans la foule, mais les traiter

séparément et avec le plus grand soin. Développer une

preuve et la présenter sous plusieurs faces pour en faire
sentir tout le poids, c'est ce qu'on appelle faire une

amplification.

Amplifier n'est donc pas accumuler des mots sur
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des mots, des phrases sur des phrases, mais c'est in-

sister sur ses pensées en leur donnant tons les déve-

loppements qui peuvent les rendre frappantes et pal-

pables. A mesure qu'on amplifie, le discours doit

devenirplus clair, plus fort, plus énergique, et tout ce

qui est inutile doit être impitoyablement retranché.

209. Certains rhéteurs ont vu dans l'amplification
une exagération ou une diminution de la vérité, et ils

l'ont réprouvée comme un instrument de mensonge.
Si l'amplification était l'art de donner aux choses une

fausse grandeur, comme le prétendait Isocrate (ra .U.fi'.pOC

fieyxla noistv), il est certain qu'elle serait indigne du

véritable orateur; mais, à notre avis, agrandir n'est

pas synonyme d'exagérer. Amplifier, c'est expeser

amplement la vérité, afin qu'elle se grave plus profon-
dément dans les âmes.

210. Si l'amplification bien entendue n'a rien que
de légitime, il est vrai aussi qu'il y a une amplifica-
tion vicieuse et incompatible avec les devoirs de l'ora-

teur probe et sincère. Quand l'orateur manque de

bonne foi, quand il grossit ou atténue, relève ou

abaisse les objets au point de dire ce qu'il ne pense

pas, il perd toute sa dignité et n'a plus de droit à la

confiance de ses auditeurs. La rhétorique chrétienne

condamne donc absolument toutes les amplifications

sophistiques qui sortent des bornes de la vérité.

211. Puisque l'amplication n'est que l'art de pré-
senter ses preuves avec plus de force et d'intérêt,

l'orateur doit les développer, les étendre, les relever

par les expressions et les tours qui peuvent les rendre

frappantes.
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Ce que la séve opère sur un simple germe ou sur

une tige naissante, l'amplification doit l'opérer sur

une preuve ou une proposition; elle la développe,
la grossit, l'embellit, et en rend toutes les parties

plus fortes et plus saillantes. Tandis que le philo-

sophe définit et divise avec une sévère précision,
et qu'il se borne à démontrer la vérité par un syllo-

gisme rigoureux, l'orateur reprend cette vérité ou ce

fait, il les tourne et les retourne sous toutes leurs

faces, il les rend tour à tour accessibles à toutes les

facultés de l'homme et à toutes les différentes classes

d'auditeurs; en un mot, il déploie son sujet pour le

montrer dans toute son ampleur.
212. Les principales sources de l'amplification

oratoire sont les figures et les lieux intrinsèques dont

nous avons déjà parlé. Ce qui a été dit en particulier
sur les figures de pensées peut aider beaucoup les

jeunes gens pour le développement des preuves'.
En outre, on amplifiera aussi par la définition, par
l'énumération des parties, parles causes et les effets,

par les rapprochements, les comparaisons, les oppo-
sitions et les contrastes. Sans qu'il soit nécessaire de

parcourir successivement ces différents chefs de

preuves, si l'orateur est fortement pénétré du désir

de convaincre l'auditoire, ce travail se fera comme à

son insu: les raisons, les images et les tours ne lui

manqueront jamais pour insister sur une vérité. Tan-

tôt il présentera la chose
spfrTury eau point de

vue7 tantôt il
parcourra^l arcônatànb^s

les plus

YoirnotreCoursdelilltla, p, 9.8. )
6CourtdeRhétorique.
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propres à produire l'effet qu'il désire; il aura recours à

des similitudes, à des exemples, et enfin par une ha-

bile gradation il parviendra à dompter son auditoire.

213. L'amplification des preuves se fait quelquefois

par une accumulation d'idées, d'expressions et de

synonymes. Dans le plaidoyer pour Ligarius, Cicéron

reproche à l'accusateur d'avoir été lui-même ennemi

de César. Tubéron avait été en effet du côté de Pom-

pée au combat de Pharsale. Mais l'orateur insiste tel-

lement sur ce fait qu'il semble multiplier ce crime en

le présentant sous tant de formes diverses.

Car enfin,Tubéron,à qui enroulaitcetteépéenuequetenait
votremaindanslesplainesde Pharsale! Quel seinbrûlait-elle
de percer? Quelétait le motifqui vousavaitrait prendreles
armes?Votrecourage,vosmains,vosyeux,quelennemicher-

chaient-ils?Quevouliez-vous? queprétendiez-vous?

214. L'amplification se fait souvent par image et

par comparaison. Vous avez présenté une idée ou

une argumentation d'une manière simple et lumi-

neuse: mais vous voyez qu'elle n'a point produit sur

l'auditoire l'effet que vous attendiez; vous la faites

valoir une seconde fois par des suppositions et des

images; les auditeurs sont frappés, et vous triomphez
de toutes les résistances. Voici un bel exemple d'am-

plification par des images:

Dequelquesuperbedistinctionque se flattentles hommes,
ilsont tousunemêmeorigine,et cetteorigineest petite.Leurs

annéessepoussentsuccessivementcommelesIlots: ilsnecessent

des'écouler,tantqu'enfin,aprèsavoirfaitunpeuplusdebruit,
et traverséun peu plusde.paysles unsque le, autres Hsvont
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tousensemblese confondredansun abîmeoù l'on ne reconnaît

plus ni princes,ni rois, ni toutesces autres qualitéssuperbes

quidistinguentleshommes; demêmequecesfleuvestant vantés

demeurentsansnomet sansgloire,mêlésdansl'Océanaux ri-

vièresles plusinconnues.(BOSSUET.)

2i5. Le meilleur genre d'amplification est sans con-

tredit celui de Démosthènes. Il consiste uniquement
à donner à ses raisonnements de la force, de l'ampleur
et de la dignité. Quand Démosthènes veut agrandir les

objets, dit Marmontel, il étend moins qu'il n'approfon-

dit, il grave au lieu de peindre, et s'il déploie les bras

avec moins de grâce que Cicéron,il les serre avec une

plus nerveuse vigueur. En voici un bel exemple:

Quantà cette défaitedont tu triomphes,et dont tu devrais

gémir,vousreconnaîtrez,Athéniens,queje n'y ai nullementcon-
tribué.Suivezmonraisonnement.Partout où vousm'avezen-

voyéen ambassade,lesdéputésde Philippeont-ils eu sur moi

quelqueavantage?Non, jamais, non, nulle part, ni chez les

Thessaliens,ni dansAmbracie,ni dansl'illyrie,ni chezles rois
de Thrace,ni à Byzance,ni dernièrementenfinàThèbes.Mais
ce quej'avaisemportépar la parole,Philippesurvenantle dé-
truisaitpar lesarmes.Et tu t'en prendsà moi! et, danstessar-
casmesamers,tu ne rougispas de m'accuserde lâcheté,d'exi-

ger que,seul, j'aie été plusfort que toutela puissancede Phi-

lippe,et celapar la parole!. Moi,je n'étaisni le maîtreni le
chefdestroupes; je ne suisdoncpas responsablede ce qu'elles
ont fait. Mais,en repoussantsonor, j'ai vaincuPhilippe.Quand
un traître s'est vendu,l'acheteura triomphéde lui; maisqui
demeureincorruptiblea triomphédu séducteur.Ducôtéde Dé-
mosthènes,Athènesa donc été invincible.(Di-icourtpour la
Couronne.)

216. Les défauts les plus ordinaires dans les am-
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plifications des jeunes gens sont la prolixité, la stéri-

lité, la futilité et la surabondance.

217. Laprolixité, qui est peut-être le vice le plus

commun, consiste à noyer une pensée dans une mul-

titude de mots superflus et à répéter les mêmes

choses en des termes différents. Ces amplifications

stériles, si fréquentes chez les jeunes gens, viennent

ou de ce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir,
ou de ce que leurs connaissances sont encore trop

peu étendues pour leur fournir de solides développe-
ments. Qu'ils aient donc toujours devant les yeux le

conseil de Boileau:

Fuyez l'abondancestérile,
Et nevouschargezpointd'un détailinutile.

218. La stérilité, qui n'est autre chose que le man-

que d'idées, vient quelquefois de la nature de l'esprit
et d'autres fois du défaut de culture. Quand la stérilité

a pour cause un manque absolu de talent, il est im-

possible d'y remédier; mais quand elle provient de

ce qu'on n'a pas encore enrichi son intelligence par
des études suffisantes, il faut lire beaucoup, méditer

beaucoup sur ce qu'on lit, et la stérilité fait place à

lbondance..

219. La futilité consiste à se jeter dans des détails

inutiles et frivoles. Lorsqu'on commence à écrire, on

attache de l'importance à toutes les idées qui se pré-

sentent, on amplifie des bagatelles, on fait valoir des

riens. On ne sait point distinguer l'accessoire du prin-

cipal, et on croit que le sujet est d'autant mieux traité

qu'on a pris soin de tout dire. Pour éviter ces défauts,
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6.

montrez-vous de bonne heure sévère envers vous-

même, rejetez les ornements prétentieux, supprimez
les périphrases et les longueurs et généralement tous

les détails qui ne vont pas au but.

220. La surabondanceest un défaut moins à craindre

que la futilité: elle consiste à entasser avec profusion
les expressions et les pensées, les sentiments et les

images. J'aime; dit Cicéron, qu'il y ait dans le jeune
homme un peu d'abondance que plus tard il faudra

réprimer. Les fruits qui arrivent trop vite à leur matu-

rité ne conservent pas longtemps leur saveur; et

d'ailleurs on peut émonder les ceps trop vigoureux,
mais il n'y a pas de culture qui puisse féconder une

vigne naturellement stérile. Il faut donc développer
dans le jeune homme l'imagination et la sensibilité,
et employer, suivant le besoin, comm.e le faisait Iso-

crate, la bride ou l'éperon.

ARTICLE CINQUIÈME.

DELARÉFUTATION1.

221. La réfutation estla partie du discours où

l'orateur détruit les raisons contraires à la proposition

qu'il a avancée.

222. Cicéron ne veut pas qu'on distingue la réfuta-

tion de la confirmation, parce qu'on ne peut détruire

les objections sans appuyer sa propre thèse, ni éta-

blir ses moyens sans détruire ceux de l'adversaire.

1 Auteursà consulter:Quintilien,1. V, c. XIII;Girard,1.II,
ch.vu; Leclerc,2epartie,art.v; leP.Broeckaert,5"part., 2"sect.,
eh. il; Lefranc,Rhétorique,ch.h.
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Dans tous les cas, il est certain qu'elle ne forme

une partie distincte que dans les plaidoyers et les mé-

moires.

223. Il est impossible d'assigner une place constante

h la réfutation; tantôt elle précède, tantôt elle suit la

confirmation, tantôt elle est mêlée avec elle; c'est la

nature et le besoin de la cause qui doivent fixer son

rang. Mais il faut toujours qu'elle précède la confir-

mation quand l'orateur a de grands préjugés à vain-

cre. La méthode qui consiste à renvoyer toutesles ob-

jections à la fin du discours a quelque chose de

froid ef de monotone qui semble contraire à l'élo-

quence.
224. Si la réfutation tombe sur un fait, montrez ou

que ce fait n'est pas fondé sur des témoignages cer-

tains, ou qu'il n'est pas tel qu'on le suppose, ou qu'on
n'est pas en droit d'en tirer les conséquences qu'on

prétend. Examinez donc le fait dans tous ses rapports
et tous ses aspects, parce que vous ne connaîtrez

bien un événement qu'en l'étudiant dans ses causes,

dans ses détails et dans ses suites.

Démosthènes, accusé par Eschine d'être responsa-

ble des maux de la patrie, lui répond victorieusement

en rétablissant les faits dans leur exacte vérité. ,

225. Quand la réfutation tombe sur un raisonne-

ment, examinez si les principes sur lesquels s'appuie

l'objection sont vrais ou faux, et si les conséquences

sont bien ou mal déduites.

Si le principe est faux, on doit le démontrer parles

absurdités qui en découlent, ou en lui opposant d'au-

tres principes dont la vérité est évidente. Le principe
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détruit, toutes les conséquences que l'adversaire en a

tirées tomberont d'elles-mêmes.

Si la conséquence est mal déduite, on le fera res-

sortir au moyen des règles que nous avons données

pour connaître les sophismes.
226. Lorsqu'on est obligé de réfuter des présomp-

tions ou des conjectures que l'adversaire a réunies en

faisceau pour mieux les faire valoir, il faut en mon-

trer la faiblesse en les divisant et les présenter seules

et isolées. Examinez séparément celles qui tirent leur

force de leur union; ramenez à leur plus simple ex-

pression celles qui ont été développées avec éclat, afin

d'en amortir l'effet. Il y a surtout, quand on le peut,
un grand avantage à mettre son adversaire en contra-

diction avec lui-même (Voir le nu xvn).
227. Lorsqu'on a opposé des raisons solides aux ob-

jections les plus fortes, il est quelquefois utile de

combattre les plus faibles par une fine plaisanterie. Un

mot piquant produit souvent plus d'effet que les rai-

sons les plus solides. Mais la plaisanterie, maladroite-

ment employée, est un trait qui revient contre celui

qui l'a lancé, et de tous les traits qui peuvent se ré-

torquer, c'est sans contredit le plus terrible et le plus
acéré. Servez-vous donc de cette arme avec discrétion,
et n'oubliez pas les règles que nous avons tracées à

l'article des passions.
228. C'est à la tribune et au barreau qu'on fait le

plus fréquent usage de la réfutation, et les préceptes
que nous venons de donner s'appliquent spécialement
à ces deux genres d'éloquence. Néanmoins, le prédi-
cateur a aussi quelquefois des réfutations à faire. On
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peut dire qu'il a autant d'adversaires qu'il se rencon-

tre de préjugés et de passions dans le cœur de ceux

qui l'écoutent, et il doit s'attacher à les combattre.

Nous dirons ailleurs les précautions qu'il convient

d'observer en ce cas.

ARTICLESIXIÈME.

DE LA PÉRORAISON1.

229. La péroraison est la conclusion ou le cou-

ronnement du discours. Dans cette dernière partie, l'o-

rateur a d'ordinaire deux devoirs à remplir: acheverde

convaincre par la récapitulation des preuves, achever

de persuader par l'emploi des mouvementsoratoires. Il

arrive quelquefois que la péroraison n'a pas ce dou-

ble but, mais elle est toujours très-importante et

souvent décisive pour le succès de l'orateur.

230. La fin du discours, dit l'abbé Girard, est le

moment critique: c'est celui où l'auditeur doit porter
son jugement et se décider sans retour. Il est donc

nécessaire de lui présenter, comme dans un petit ta-

bleau, les principaux moyens qu'on a développés pour

opérer sa conviction; mais il faut le faire avec intérêt,
avec force, sans répétitions et sans longueurs. Résu-

mez le discours, dit Cicéron, mais ne le recommencez

pas: Memoria, non oratio, rénovâta videatur.

231. Dans les causes importantes et compliquées
du barreau, dans les causes où il est difficile de gra-

1Auteursà consulter: Aiistole,1.III, c. ix; Cicéron,DeOrat..
LII, 185-216,orat.128-153;Quintilien,1.VI,c. i; Blair,lef.xxxi;
Maury,LXXVI; Marmontel,art. Péroraison;Leclcrc,2epart.,art.vi.
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ver dans, la mémoire les points successivement dis-

cutés, la récapitulation est indispensable. Ayez soin

toutefois de ne parcourir que les sommités des choses

d'une manière rapide et presque inaperçue. Vous

pouvez alors, dit Cicéron, montrer sur chaque point
comment vous avez réfuté votre adversaire et présen-
ter ainsi, dans un court parallèle, tout l'ensemble de

!acaus6. Variez beaucoup les formes et les tournures,

-et,. si vous le pouvez, mettez ce résumé dans la bou-

che d'un personnage que vous évoquez, au lieu de le

faire vous-même.

232. La récapitulation peut aussi s'employer dans

la chaire, et quelquefois l'orateur, ramassant ainsi

toutes ses forces et tous ses moyens, remporte une

victoire quen'avaient pu obtenir ses raisons prises

séparément; mais il faut que cette récapitulation ait,

comme au barreau, beaucoup de rapidité et d'énergie,
une grande variété dans les tours. Massillon nous a

laissé de beaux modèles de ce genre de péroraison.

233. Le second devoir de l'orateur dans la péro-

raison, c'est d'exciter des sentiments et des passions

conformes au but qu'il veut atteindre. La péroraison

pathétique doit être employée chaque fois. qu'on a

fait usage de mouvements passionnés dans le corps
du discours. C'est alors qu'il faut pousser vivement

l'auditeur, lui arracher des larmes, lui livrer le der-

nier assaut et le forcer à se rendre. Réservez pour ce

moment, dit Cicéron, vos meilleures ressources, les

tours animés, les figures hardies, les images atten-

drissantes, ce que vous avez de plus irrésistible et de

plus véhément: Quœexcellunt serventur ad pcrorandum.
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234. Les anciens ont souvent fait usage de la pé-
roraison pathétique dans l'éloquence du barreau. En

accusant Démosthènes, Eschine évoque l'ombre de

Solon et d'Aristide pour accabler son adversaire. Ci-

céron excelle dans les péroraisons pathétiques; celles

du pro Milone et du pro Murena sont de véritables

chefs-d'œuvre.

Dans le barreau moderne, ces péroraisons touchan-

tes sont beaucoup plus rares, parce que nos formes

juridiques sont plus simples et plus austères. Néan-

moins, elles n'en sont pas entièrement bannies.

Comme le juge est homme, dit Marmontel, il ne sera

jamais inyiile de l'intéresser en faveur de l'innocence

et de la faiblesse, et ce moyen n'est indigne de l'élo-

quence que lorsqu'on l'emploie pour faire triompher
le crime ou le mensonge.

235. Dans l'éloquence de la chaire, le pathétique
de la péroraison a pour but d'émouvoir l'auditoire de

compassion pour lui-même, d'horreur pour ses pro-

pres vices, de terreur pour ses propres dangers.

Quelquefois, à l'exemple de saint Vincent de Paul,

le prédicateur emploiera le pathétique pour secourir

l'indigence. Nous citons ici ces paroles qui se trou-

vent partout, mais qu'il ne faut jamais se lasser d'ad-

mirer:

Or sus, mesdames,la compassionet la charitévousont fait

adopter ces petitescréaturespour vos enfants.Vousavezété

leurs mères,selonla grâce, depuis que leurs mères,selonla

nature, les ont abandonnées.Voyezmaintenantsi vousvoulez

aussilesabandonnerpourtoujours.Cessezà présentd'être leurs

mèrespourdevenirleursjuges.Leurvieet leurmort sontentre
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vosmains.Je m'en vais doncprendrelesvoixet les suffrages.
Il est tempsdeprononcerleurarrêt et de savoirsi vousne voulez

plusavoirde miséricordepour eux. Lesvoilàdevantvous; ils

vivrontsi vouscontinuezd'en prendreun soincharitable,et,je
vousle déclaredevantDieu,ils seronttousmortsdemainsivous

lesdélaissez.

236. Pour réussir dans la péroraison, l'orateur

observera deux règles très-importantes.

Quintilien veut d'abord qu'il se mette tout son sujet
devant les yeux, qu'il examine ce qui ferait plus

d'impression sur lui-même s'il était du nombre des

auditeurs, et qu'il se livre ensuite à tout le feu que
ces considérations lui auront inspiré.

En second lieu, Blair recommande de choisir avec

précisibn le moment où il faut conclure. Si l'on ter-

mine d'une manière brusque et inattendue, rarement

le coup de théâtre réussit, et quand l'effet est man-

qué, on fait rire. Si l'on trompe l'attente des auditeurs

qui croient toucher à la fin, pour reprendre et recom-

mencer encore, on excite leur impatience et on les

laisse presque toujours mécontents (Voir le n° xvm).

CHAPITRE DEUXIÈME.

Du plan du diaconrs1.

237. Par le mot plan, en général, on entend ces

premiers linéaments qui tracent le contour et le dessin

1 Auteursà consulter: Quintilien,1.îY, c. v; Fénelon,Premier
dialoguesur l'éloquence;Crevier,3' part., ch. ii; Maury,v, vi, vu
et vin; Girard,1. II, ch.vm.
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d'un ouvrage. Ce mot est emprunté à l'architecture et
il s'appliqueà toutes les œuvres littéraires.

238. Le plan du discours est donc l'ordre et In

distribution de tous les cléments et de toutes les idées qui
doivent entrer dans cediscours.

239. Tracer son plan, c'e«i se fixer sur la proposi-
tion, les divisions et les preuves, sur les passions et

les mouvements qu'on peut employer, sur les idées

qu'on veut faire entrer dans la narration, la réfuta-

tion et la péroraison, voir non-seulement l'ordre et

la liaison des parties, mais encore les éléments que
renferme chacune d'elles: en un mot, c'est faire le

croquis de tout le discours.

240. Il est très-difficile pour l'orateur de se tracer-

un plan régulier et satisfaisant. On trouverait assez

d'hommes capables de composer des morceaux bril-

lants et de réussir dans les détails; mais donnerà un

tout une belle ordonnance, c'est le propre d'un esprit

supérieur. Pour considérer un vaste sujet dans son

ensemble, pour en découvrir d'un coup d'œil toutes

les parties, les combiner, les comparer, les faire ren-

trer toutes dans l'unité, il faut une intelligence forte

et une grande étendue d'esprit. C'est ici que se pré-
sente l'écueil signalé par Horace:

Infelixoperissumma,quiaponcretotum

Nesciet.

241. Un plan heureux ouvre à l'orateur une large
et brillante carrière; mais un mauvais plan suffit pour
ôter à son discours toute espèce de force et d'intérêt;
il équivaut à un mauvais choix de sujet. Maury cite
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CoursdeKhélorique. 7

comme un plan vaste et fécond celui du P. Le Chape-

lain, dans son discours pour la profession religieuse

de la comtesse d'Egmont :

Dansle mondedistinguéqui m'écoute,il est un mondequi
vouscondamne; il estun mondequi vousplaint; il estunmonde

qui vousregrette. — Il est un mondequi vouscondamne,et

c'estun mondeinjusteque je doisconfondre; il est un monde

qui vousplaint,et c'est unmondeaveugleque je doiséclairer;
il estun mondequi vousregrette,et c'estun monde,amidela

vertu,queje doisconsoler.Voilàce qu'onattend de moiet ce

quevousdevezen attendrevous-même.

Le discours est pour ainsi dire fait dès qu'un plan

aussi net est trouvé. L'orateur qui ne saurait le rem-

plir serait incapable de le concevoir.

242. Un plan, pour être bon, doit réunir la jus-

tesse, la netteté, la simplicité, la fécondité, la propor-
tion et l'unité.

243. Le plan est juste s'il embrasse le sujet dans

toute son étendue, sans rester en deçà ni aller au

delà; il est net quand toutes les parties sont claires,

distinctes et sans confusion; il est simple quand le

discours se réduit à quelques propositions principales

qui toutes présentent le sujet sous une face nouvelle

et dont on saisit bien le rapport; il est fécond quand

chaque pensée principale éveille dans l'esprit une

foule d'autres pensées, et quand il devient pour l'in-

telligence ce que sont pour les yeux ces points de

vue d'où l'on découvre une multitude d'objets.
244. Pour qu'il y ait proportion dans le plan, il faut

que toutes les parties du discours soient en harmonie
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et qu'elles reçoivent à peu près les mêmes dévelop-

pements. Ainsi l'exorde et la péroraison ne doivent

pas être longs dans un discours de courte durée; de

même les longs discours ne doivent pas être accom-

pagnés d'exordes et de péroraisons trop resserrés.

C'est aussi un défaut de s'étendre outre mesure sur

une partie et de passer légèrement sur les autres.

Dans ses Sermons, admirables d'ailleurs, Bossuet est

souvent tombé dans cette irrégularité.
245. Il y a unité dans le plan quand toutes les par-

ties, malgré leur multiplicité, tendent au même but

et forment un seul tout, en sorte que celles qui pré-
cèdent ébauchent celles qui suivent, celles qui suivent

complètent celles qui précèdent, et toutes se tiennent,

s'embellissent et se fortifient de concert.

Cette unité est une règle essentielle à toute compo-

sition; cependant, pour éviter la monotonie et pour se

prêter à l'inconstance de l'esprit humain, l'orateur

pourra se permettre quelques digressions. Ces digres-

sions doivent être généralement courtes, agréables et

tirées du fond du sujet. On cite comme modèle l'en-

droit où Cicéron fait l'éloge des lettres dans son dis-

cours pour le poëte Archias.

246. Un moyen infaillible de juger de la justesse

et de la solidité d'un plan, c'est de réduire le dis-

cours en syllogisme. Tout discours, dit l'abbé de Bes-

plas, est un syllogisme dont la majeure est dans

l'exorde, la mineure dans la proposition et la divi-

sion, les preuves dans le corps du discours, la consé-

quence dans la péroraison. Si votre composition ora-

toire ne peut subir cette épreuve, le plan repose
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quelque part sur le faux, et il pèche nécessairement

dans l'ensemble ou dans les détails.

Le syllogisme est également la pierre de touche

pour connaître la solidité des preuves et des pensées

qui composent chaque partie: il sera très-utile aux

élèves de décomposer ainsi et de réduire en syllo-

gisme le pro Corona et le pro Milone, ou quelques
chefs-d'œuvre de Massillon et de Bourdaloue.

247. Tous les genres d'éloquence et de sujets ne

sont pas également susceptibles d'un plan régulier :

il est des matières qui se divisent facilement et où

le plan est tout formé d'avance; il en est d'autres

où la marche à suivre n'est pas aussi facile à décou-

vrir.

Au barreau, l'avocat est obligé d'accepter la cause

telle qu'elle se présente, et son plan peut être déter-

miné par une foule d'incidents; à la tribune on n'a

pas le temps et les moyens de se faire un plan régu-

lier, et il est souvent utile de cacher sa marche; mais

dans la chaire on est plus exigeant, parce que le pré-
dicateur choisit son sujet et le prépare à loisir.



TROISIÈME SECTION.

DEL'ÉLOCUTION.

248. L'élocution oratoire est la partiede la rhéto-

rique qui apprend comment il faut exprimer sespensées.

Or, d'après Cicéron, la manière de s'énoncer consiste

en deux choses, l'action et la parole: Quo mododica-

tur, id est in duobus, in agendo et in eloquendo. Il ne

suffit pas à l'orateur de s'exprimer par la parole tcrite

et d'avoir un bon style, il doit se montrer et agir
en personne. A l'exemple de Cicéron, nous réunirons

donc ensemble ces deux parties; et puisque l'orateur

a deux moyens de communiquer avec ses semblables,
nous distinguerons dans l'élocution oratoire, l'élocu-

tion proprement dite ou le style et l'élocution par le

débit ou l'action.

CHAPITRE PREMIER.

De l'élocution proprement dite1.

249. L'élocution proprement dite est l'art d'expri-

mer ses pensées par la parole écrite. Tout discours, dit

Cicéron, est composé de paroles et de choses: les pa-

1 Auteursà consulter: Aristote,Rhétorique,1.III, c. I-VI;Cicé-
ron, De Oral., 1. 111,37-55; Quintilien,1. VIIIet IX; Fénelon,
Premierdialoguesur l'éloquence,Batteux,Genreorat., sect. iii;
Maury,ch. xxxv-L;Crevier,3epartie; Girard,Rhétorique,1.III.
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roles n'ont point de fondement si elles ne sont ap-

puyées sur les choses; et les choses n'ont point de

grâce si elles ne sont ornées par les paroles.
250. L'élocution est à l'éloquence ce que le coloris

est à la peinture. Les pensées et les choses, dit Cre-

vier, fondent l'essence du discours; l'ordre et la dis-

tribution en forment le dessin et le contour; l'élocu-

tion achève l'ouvrage et lui donne l'âme et la vie.

Pour connaître le mérite des pensées et apprécier une

belle ordonnance, il faut des auditeurs instruits, mais

une élocution vive et animée frappe et saisit le vul-

gaire. Aussi, comme c'est le peuple qui fait les lan-

gues, l'élocution, qui est un mérite principalement

apprécié par le peuple, a donné son nom à l'art de la

parole et l'a fait appeler Éloquence.
251. Nous nous arrêterons peu sur cette partie,

parce qu'il est aujourd'hui d'usage de traiter du style
avant d'initier les jeunes gens à l'étude de l'art ora-

toire, et ces questions ont été développées dans notre

Cours delittérature1. Seulement, puisque le discours

doit tout ensemble instruire, plaire et toucher, nous

ferons quelques observations qui s'appliquent spécia-
lement à ces trois devoirs de l'orateur, et nous dirons

un mot, 1°de la clarté; 2o de la convenance; 30 du style

pathétique.

1 VoirnotreCourtélémentairedelittérature,à l'article desFiguict
depemées.
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ARTICLEPREMIER.

DE LA CLARTÉDUSTYLE.

252. La clarté, qui a été définie ailleurs, est une

qualité nécessaire à tout écrivain, mais elle est plus
nécessaire encore à l'orateur; car le lecteur peut re-

venir sur un endroit qu'il aura mal saisi; l'auditeur,
au contraire, ne peut point suppléer au défaut d'un

orateur qui n'a pas su se faire comprendre.
253. Le discours, dit Quintilien, doit être clair

même pour ceux qui écoulent avec négligence, et

l'esprit de l'auditeur doit en être frappé, sans aucun

effort, comme les yeux le sont de la lumière du soleil.

Chez les Grecs le même mot (pcx(o))signifie luire et

parler. Ce peuple, qui savait tout peindre avec autant

de vérité que de grâce, pensait que la parole doit

produire la lumière avec tant de facilité et de promp-

titude, que la cause et l'effet semblent ne faire qu'une
seule et même chose. « Que l'orateur, dit Quintilien,

vise donc, avant tout, à la clarté: nobis prima sit vir-

tus, perspicuitas. »

254. Pour être clair, il faut d'abord réfléchir beau-

coup sur ce que l'on veut dire, et en avoir des notions

nettes et distinctes; en second lieu, quand on a ex-

primé ses idées, il faut s'assurer qu'on l'a fait sans

obscurité, relire ce qu'on a écrit, et se demander si

l'on a dit ce que l'on voulait dire; enfin, on peut se

mettre à la place des auditeurs, examiner de sang-
froid s'il est bien sûr qu'on en sera entendu, et se t
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souvenir qu'il ne suffit pas qu'on puisse nous com-

prendre; il faut de plus qu'on ne puisse en aucune

manière ne pas nous comprendre: non ut intelligere

possit auditor, sedne omnino non intelligere, curandum.

(Quint.)
255. Un dernier point très-essentiel pour être bien

compris, c'est de ne pas écrire un discours comme on

écrit un livre. Un discours est une conversation avec

l'auditoire. Conversez donc.avec lui, faites-lui part de

vos preuves; interrogez-le, attendez sa réponse; pre-
nez-le à partie, accusez-le, anéantissez ses excuses

les plus séduisantes et tracez-lui sa conduite. Écrivez

en parlant à votre auditoire, déclamez en composant.

Que votre œuvre soit naturelle et animée, qu'elle ne

sente pas le cabinet et le travail. Voilà le carac-

tère de Démosthènes, le caractère de tout véritable

orateur.

ARTICLEDEUXIÈME.

DELACONVENANCEDUSTYLE.

256. La convenance consiste à changer le style se-

lonle sujet que l'on traite, la position de celui qui parle
et de ceux qui écoutent. « Celui-là seul, dit Cicéron, est

vraiment éloquent qui s'exprime avec simplicité dans

les sujets communs, avec majesté dans les grands su-

jets, et qui ne s'élève qu'à la hauteur convenable
dans les sujets moyens. »

257. Les rhéteurs ont remarqué que la vieille clas-
sification du style en trois genres correspond aux trois
devoirs de l'orateur. Le style simple serait destiné à
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instruire, le style tempéré à plaire, et le style sublime

à toucher. Il ya quelque chose de vrai dans ce rappro-
chement; mais gardez-vous de lui donner trop d'im-

portance et de le prendre dans un sens trop exclusif.

L'expérience prouve qu'il est à peu près inutile dans

la pratique, et que le style change perpétuellement
avec les objets qu'il doit exprimer.

258. Il n'est pas facile d'assigner le genre de style

qui convient à chaque partie du discours. En général,
le style simple s'emploie dans la proposition et la divi-

sion, dans la narration judiciaire, dans la discussion

des preuves et des faits; le style tempéré convient or-

dinairement à l'exorde, à certaines parties de la confir-

mation, et au discours tout entier dans les éloges aca-

démiques; le style pourra être sublime vers la fin de

la confirmation et surtout dans la péroraison pathéti-

que. Mais il n'y a point de règles fixes, et c'est au bon

sens de l'orateur à discerner les tons qui conviennent

à. chaque endroit.

259. Les œuvres de l'homme sont d'autant plus

parfaites qu'elles imitent mieux l'inépuisable variété

de la nature. Les choses mêmes qui nous plaisent le

plus nous lassent vite si elles sont prodiguées avec

excès. Tous les sens se fatiguent aisément de ce qui
cause un plaisir trop vif. Ne vous étonnez donc pas,
dit Cicéron, que chez les orateurs un style toujours
brillant et fleuri vous déplaise bientôt à force de plaire.
Il faut des ombres à un tableau; c'est la loi de tous

les arts, c'est la loi de la nature.
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7.

ARTICLETROISIÈME.

DU STYLEPATHÉTIQUE1.

260. On appelle style pathétique celui où l'ora-

teur fait usage des passions pour émouvoir son auditoire.

Quand le sujet demande un style pathétique, on doit

le puiser dans la nature. On sera toujours sûr de

trouver des expressions fortes, énergiques et propres
à émouvoir, lorsqu'on sera pénétré soi-même des

sentiments qu'on veut faire passer dans les autres.

La nature, dit Horace, nous a disposés d'avance à

toutes les impressions, et la langue est un interprète
fidèle des mouvements du cœur.

261. Le style pathétique évite le langage métaphy-

sique et abstrait. Si vous voulez toucher le cœur,

parlez à la partie sensible de l'àme humaine, peignez
les objets réels de manière que l'auditeur croie les

voir de ses propres yeux, et s'il s'agit de raisonne-

ments ou d'idées, que tout prenne dans votre bouche

un corps, une âme, un visage et de brillantes cou-

leurs.

262. Les ornements recherchés sont aussi incompa-
tibles avec le langage des passions; mais les orne-

ments que repousse le plus le véritable orateur, ce

sont les artifices puérils et frivoles qu'on appelle com-

munément fleurs de rhétorique. Efforcez-vous d'orner

1 Auteursà consulter:Longin,Traitédusublime,ch. xv-xx; Ci-
ccron,Orator,129-139;Maury,ch. LXXIII-LXXV;Marmontel,art.
Pathétique;Crevier,3epartie,ch.iv.
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le style à la manière de Bossuet; empruntez à l'ima-

gination les couleurs qu'elle fournit d'elle-même,

appliquez-les à grands coups de pinceau, et surtout

tenez-vous en garde contre les antithèses, les jeux de

mots et autres figures banales et rebattues qui se

trouvent partout.
263. Le style pompeux est encore contraire au pa-

thétique, parce que l'auditeur, frappé de cette ma-

gnificence, se tient en garde contre les artifices de

l'orateur, et ferme son cœur à l'émotion. Tout le

monde sait très-bien que la douleur, la colère et

les autres passions ne cherchent pas un langage
brillant.

264. Enfin, le dernier obstacle au langage des pas-

sions, c'est le style sentencieux, qui procède par maxi-

mes détachées. L'esprit est froid quand il emploie ce

langage, et il ne peut communiquer aux autres une

chaleur qu'il n'a pas. Les sentences et les maximes

ont toujours quelque chose de sec et de didactique,

qui est contraire au mouvement des passions; car les

passions, pour être profondément excitées, veulent

une action continue et longtemps prolongée.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Élocution par le débit on action.

265. L'action, dit Cicéron, est commel'éloquencedu

corps et consiste dans la voix et le geste.

Démoslhènes, interrogé sur la première qualité
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de l'orateur, répondit: c'est l'action. — La seconde?

L'action. — Et la troisième?— Encore l'action.

Par là, le grand orateur a voulu faire entendre

que, sans l'action, tout le reste doit être compté

pour peu de chose. Quintilien dit aussi que, sans

cette qualité, le meilleur discours ne produit aucun

effet, et qu'avec elle un discours médiocre réussit et

triomphe.
266. Pour bien prononcer un discours, il faut que

la mémoire rappelle à l'orateur les pensées et les

sentiments qu'il veut exprimer; que par la voix ou

la prononciation il les fasse comprendre et sentir

à ses auditeurs; et enfin, que le geste anime sa

parole et complète l'effet qu'il veut produire. Nous

parlerons donc: 1° de la méinoire; 20de la voix; 3° du

geste.

ARTICLE PREMIER.

DELAMÉMOIRE1.

267. La mémoire, en général, est la faculté de se

ressouvenir. Par elle, nous conservons comme en

dépôt ce que nous avons vu ou entendu, ce que nos

réflexions nous apprennent: elle est comme un trésor

domestique où l'homme met en sûreté des richesses

sans nombre, pour les en tirer ensuite etles employer
au besoin. La mémoire, dit Montaigne, c'est l'étui de
la science.

1 Auteursà consulter: Cicéron,DeOral.,1.II, 352-362;Quin-
tilien,1.XI,ch.11; Maury,lxxvu; le P. deBoylesve,Principesde
rhétorique,art. Mémoire;PrincipesdedéclamatlOlI,par le P. Cham-
peau.Appendice.
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268. Une bonne mémoire doit avoir deux vertus :

recevoir promptement et sans peine les choses qu'on
lui confie, les retenir fidèlement pour nous les rap-

peler dans l'occasion. Cette double faculté est un

don de la nature, mais un don qu'on augmente en

le cultivant, et qu'on perd en le négligeant. La mé-

moire, dit Quintilien, est comme un champ qui pro-
duit d'autant plus qu'on le travaille avec soin, et

qui devient stérile aussitôt qu'on le laisse sans cul-

ture: Nihil œque ougetur cura, vel negligentia inter-

cidit.

269. La mémoire est indispensable à l'orateur.

Sans elle, en effet, il est forcé ou de lire son discours,
ou de le déclamer en hésitant.

Si l'usage a fait une loi de lire les discours acadé-

miques, partout ailleurs cette méthode est interdite,
ou du moins très-nuisible à l'orateur. Il n'y a de mou-

vement et d'expression ni dans les mains, ni dans la

tête, ni dans les yeux d'un homme qui lit un discours.

Lire un discours, dit d'Aguesseau, c'est le priver de

grâce et d'intérêt, c'est lui ôter la vie.

D'un autre côté, si l'orateur hésite et paraît embar-

rassé dans son débit, son action est nulle, et il fatigue
son auditoire.

270. Celui qui joint une heureuse mémoire aux

autres qualités de l'orateur, est toujours sûr de

plaire, même en disant les choses les plus communes.

Ses paroles semblent couler de source et sans pré-

paration : l'illusion est entière, et les auditeurs sont

charmés.

Quel est votre meilleur sermon, demandait quel-
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qu'un à Massillon? — C'est, répondit-il, celui que je
sais le mieux. Cette parole montre quel est le prix de

la mémoire, et combien il importe de la cultiver.

271. La mémoire des mots a beaucoup d'impor-
tance et d'utilité. Il est bon de la cultiver dans l'en-

fance et la jeunesse, parce qu'elle enrichit l'esprit
d'une foule de morceaux qu'on est heureux de re-

trouver plus tard. On a vu d'ailleurs de grands ora-

teurs, entre autres Bourdaloue et Massillon, forcés

d'apprendre mot pour mot les discours qu'ils avaient

composés. C'est toujours par là que doivent débuter

ceux qui sont novices dans l'art de la parole.

Mais, comme le remarque Maury, cette méthode

expose l'orateur à rester court, accident qui arrivait

quelquefois à Bourdaloue lui-même. En outre, elle

rend l'action contrainte et presque glacée, et con-

damne à un travail excessif. Ce travail fit renoncer

Massillon à la chaire, durant les vingt-cinq dernières

années de sa vie.

272. La mémoire des choses ou des idées est mille

fois préférable. Elle consiste, non à retenir servile-

ment le texte d'un discours, mais à saisir l'ordre et

la liaison des pensées, et c'est à cette méthode que
le jeune orateur doit s'efforcer d'arriver. Dans ce cas,
l'auditoire a le plaisir d'entendre quelqu'un qui lui

ouvre, non plus son manuscrit et son cahier, mais

son intelligence et son cœur. Par une agilité éton-

nante, dit Rollin, l'esprit occupé en même temps des

preuves, des pensées, des expressions, du geste et de
la prononciation, allant toujours en avant et au delà
de ce qui se dit, prépare de quoi fournir sans cesse
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et sans interruption à l'orateur: c'est presque une

improvisation.
273. La mémoire des choses sert de base à celle

des mots. Pour apprendre par cœur un long discours,
il faut mettre de l'ordre dans la composition, et gra-
ver d'abord dans sa mémoire le plan, la division et les

différentes preuves de ce discours. Les choses bien

arrangées soulagent l'esprit et guident la mémoire

par leur enchaînement.

En général, dit Maury, les discours qu'on a le plus
de peine à graver dans la mémoire ne sont pas ceux

qui valent le mieux.

ARTICLEDEUXIÈME.

DELAVOIX1.

274. Par voix ou prononciation, nous enten-

dons ici l'art de faire comprendre le sens et de faire
sentir la force et la beauté d'un discours. Cette partie
de l'art oratoire, qui est sans contredit une des plus

importantes pour celui qui veut parler en public, em-

brasse donc deux objets : se faire entendre pleine-
ment et facilement, parler de manière à captiver et à

émouvoir ses auditeurs.

275. Pour être pleinement et facilement entendu,

il faut: 1° que la voix ait le degré de force conve-

nable ; 2° que la parole soit distincte; 3° qu'elle soit

1 Auteursà consulter: Cicéron,DeOratore.l. 111,223-28,Oral.,
55-60;Quintilien,1.XI,c. ni; Batteux,sect.îv; Blair,leç-xxxm;
Crevier,5epartie;Maury.lxxiv; Lefranc,nhétorique.ch. IV;Prin-

cipesdedéclamation,par le P. Champeau,2epartie Hamon.Traité
delaprédication,1.1,ch.11.
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bien réglée; 40 que la prononciation soit pure et cor-

recte.

276. Il importe beaucoup de savoir élever la voix

au degré convenable, et de la ménager habilement

jusqu'à la fin du discours. Tout homme, dit Cicéron,

a trois tons dans la voix: le haut, le moyen et le bas.

Il faut prendre sur le ton moyen, pour passer ensuite

graduellement aux tons les plus élevés. Sans cette

précaution ou l'on ne se fait pas entendre, ou l'on

fatigue les auditeurs par des sons perçants et insup-

portables à l'oreille; un excellent moyen de rencon

trer le ton convenable, c'est de fixer les yeux sur les

personnes les plus éloignées, comme si l'on parlait

pour elles seules.

277. 11 est d'expérience que, pour être bien en-

tendu, une voix forte et élevée est beaucoup moins

utile qu'une prononciation distincte et bien articulée.

Une voix faible, mais parfaitement nette, pénètre tou-

jours plus loin qu'une voix sonore mais confuse. Il faut

donc, dit Batteux, parler doucement, distinguer les

sons, soutenir les finales, séparer les mots et les

syllabes, s'arrêter aux points et aux virgules, et par-
tout où le sens et la clarté l'exigent. La prononciation
est au discours ce que l'impression est à la lecture.

Un ouvrage élégamment imprimé, exactement ponc-

tué, justement espacé dans les lignes et dans les mots,

acquiert un nouveau mérite et séduit tous les yeux.
De même une prononciation distincte charme toujours
l'oreille et gagne le cœur de l'auditoire.

278. La prononciation doit être bienrégléc, c'est-à-

dire ni trop lente ni trop rapide.
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Si elle est trop lente, elle laisse croire que l'orateur

a de la peine à trouver ce qu'il veut dire, et elle rend

le discours insipide et languissant.
Si elle est trop rapide, on confond les articulations

et les sons, on n'a pas le temps de saisir ce que dit

l'orateur, ou du moins d'en être touché. C'est un

défaut ordinaire et presque universel dans les jeunes

gens. La plupart semblent impatients de soulager
leur mémoire du fardeau qu'ils lui avaient confié;

ils ne laissent point à l'auditoire le temps de res-

pirer, et ôtent à leurs paroles toute force et toute

dignité.
279. Enfin, la prononciation doit être pure et

exacte, c'esi-à-dire donner à chaque mot, à chaque

syllabe, la valeur et la quantité qui lui conviennent.

Elle ne doit avoir aucun accent vicieux et étranger,
aucun accent de province, mais l'accent de la bonne

compagnie. Le meilleur moyen d'acquérir ce talent

c'est de s'exercer beaucoup à lire à haute voix, et sur

un ton naturel, des morceaux variés et empruntés à

tous les genres.
280. Comme l'orateur ne se propose pas seulement

d'instruire, mais aussi de plaire et d'émouvoir, il ne

lui suffit pas d'être pleinement compris; il faut encore

que, par les inflexions de sa voix grave ou légère,

lente ou rapide, il arrive jusqu'au cœur de son audi-

toire. Cet art de plaire par la variété des intonations

et de donner au discours de la chaleur et de la vie

s'appelle déclamation ou débit.

281. Pour bien déclamer, vous aurez soin, avant

tout, de consulter la nature et de suivre son impul-
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sion. C'est une erreur de croire que, dans le discours

public, on doit parler autrement qu'on ne fait dans

la conversation ordinaire. Tout le secret de l'art

consiste à étudier ces nuances diverses dans les per-

sonnes qui causent bien, et à les reproduire dans le

débit.

Trois choses sont nécessaires à une bonne décla-

mation : placer à propos les appuis de la voix, choisir

convenablement ses repos et varier le ton.

282. On entend par appui de la voix un son plus

plein et plus fort qui sert à faire remarquer les mots

importants. Dans le langage animé, il existe toujours
des mots essentiels où la force du sens réside; c'est

sur ces mots que la voix doit plus ou moins appuyer.
Par là, le discours recevra la chaleur et la vie. Mais

si, pour tout faire valoir, l'orateur prodigue trop ces

appuis de la voix, le discours devient pénible et

affecté. Il n'y a plus d'ombre pour faire briller les

couleurs, et on a si bien tout relevé qu'il n'y a rien de

saillant.

283. Il y a deux sortes de repos: ceux qui servent

à la distinction du sens, et ceux qui signalent un mot

important.
Pour bien distribuer les premiers, on étudiera le

sens de la pensée avec ses nuances diverses; on se

rappellera surtout qu'il ne suffit pas de s'arrêter aux

signes de ponctuation, et qu'en beaucoup d'autres

endroits il ya de légères suspensions à faire.

La seconde espèce de repos consiste à s'arrêter

avant ou après une pensée saillante; ces repos sont

soumis aux mêmes règles que les appuis de la voix.
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284. Le ton du discours peut varier à l'infini selon

le sujet que l'on traite et la pensée qu'on exprime, et

il doit se former sur le ton d'une conversation sé-

rieuse et animée. Quand un homme parle sur un

objet qui le touche vivement, il a toujours les in-

flexions de voix convenables. Les orateurs sont ordi-

nairement froids dans un discours public, parce qu'ils
sortent du naturel. Ils récitent, ils chantent, ils psal-

modient, mais ils neparlent presque jamais.
Revenez donc à la nature: que votre voix s'élève,

s'abaisse, s'enfle, se déploie, tonne ou caresse,

affronte ou prie, chante ou pleure, bondisse ou tombe,

alors que l'idée et le sentiment subissent eux-mêmes

ces modifications. Là est le grand secret de la décla-

mation.

285. C'est dans une sensibilité réelle que la voix

doit puiser les accents qui pénètrent et domptent les

âmes. Une seule inflexion du sentiment donne plus
de plaisir que les tons les plus étudiés de l'esprit et

de l'art.

Attachez-vous donc, dit Dubroca, à réveiller de

bonne heure en vous tous les germes de sensibilité

dont la nature peut vous avoir doués. Accoutumez-

vous à sentir avec force tout ce qui est juste et vrai.

Entretenez dans votre âme un mépris invariable

pour la mauvaise foi, la bassesse et la corruption.

Ayez un amour ardent pour tout ce qui est noble et

utile, une profonde vénération pour tous les grands

caractères, une pitié active pour tous les malheurs

et les souffrances de vos semblables. Avec l'habitude

de ces dispositions morales, vous aurez les intona-
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tions du sentiment, et vous exprimerez tout avec jus-
tesse et chaleur.

ARTICLETROISIÈME.

DUGESTE1.

286. Le geste est l'expression de la pensée par les

mouvements du corps. Pas une passion, dit Batteux,

pas un mouvement de chaque passion, pas une seule

partie de ce mouvement qui n'ait son geste et son ton

particulier, ses degrés de gestes et de tons. Roscius

exprimait par des gestes tout ce que Cicéron expri-
mait par la parole: l'orateur changeait les mots en

conservant la pensée, le comédien changeait les gestes
et rendait encore la pensée.

287. Le geste comprend tous les mouvements du

corps propres à faire ressortir plus vivement une

pensée ou un sentiment. Il a pour principaux instru-

ments la tête, les bras et les mains.

288. La tête doit être tenue droite et dans une po-
sition naturelle. Baissée, elle donne un air bas;

haute, un air d'orgueil et de suffisance. Les divers

mouvements de la tête, pourvu qu'ils ne soient pas

trop multipliés, expriment merveilleusement les pas-
sions. Élevée, elle admire; tournée vers la gauche ou

la droite, elle craint, elle s'indigne, elle rejette, elle

méprise; médiocrement inclinée, elle compatit, elle

1Auteursà consulter: Cicéron, De Oral.,213-16,220-224;
Quintilien,1.XI,c. m; Girard,1.V; Cormenin,Livredesorateurs,
1.I, ch x; Bautain,Étudesuriart deparlerenpublic,lorpartie,
ch. iv; Hamon,1.I,2' partie; Principesdedéclamation,3' partie.
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prie, elle conjure; ferme et assurée, elle confond, elle

affirme, elle commande.

289. Ce qui domine principalement dans la tête

c'est le visage, et il n'est point de passion qu'il n'ex-

prime. Sunt in oreomnia. Le visage fait entendre une

infinité de choses, et souvent il en dit plus que le dis-

cours même le plus éloquent. Mais il a lui-même une

partie dominante: ce sont les yeux. Ardents et en-

flammés dans la colère, terribles dans la menace, sé-

vères dans les reproches, tendres dans la pitié, baissés

et obscurcis dans la honte, ils peignent admirablement

toutes les émotions de l'âme.

290. Les gestes des bras et des mains varient à l'in-

fini, et suivent toujours les sentiments et les passions

qu'on exprime. On distingue ordinairement trois

sortes de gestes faits avec la main: 1° les gestes indi-

catifs, par lesquels nous désignons les lieux, le temps,
le nombre; 20 les gestes imitatifs, qui, par des signes

pittoresques, font connaître les personnes et les

choses; 3° les gestes affectifs, par lesquels on exprime
les mouvements de l'âme.

291. Il est fort difficile de donner des règles sur

la manière de faire les gestes des bras et des mains;

ce n'est pas dans les livres qu'on peut apprendre cet

art, c'est dans l'expérience et le commerce des hom-

mes, c'est dans des exercices fréquents et bien

dirigés. Néanmoins, nous croyons utile de poser

ici quelques principes généraux consacrés par l'u-

sage.
1° Les mains tournées en dedans, c'est-à-dire la

paume vers l'orateur, attirent, demandent, prient;
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2° Tournées en dehors et renversées, elles repous-

sent, dédaignent, détestent.

3° L'index allongé, pendant que les autres doigts
sont pliés dans la main, indique avec force.

4° Dans leurs mouvements horizontaux, les bras ne

doivent jamais passer entièrement devant le corps, au

point que la main droite se trouve du côté gauche, ou

la gauche à droite.

5° Le geste principal se fait le plus souvent avec le

bras droit; mais comme il doit toujours avoir lieu du

côté des personnes à qui l'on s'adresse, si l'assemblée

ou l'auditeur qu'on interpelle se trouve du côté gau-

che, il est naturel alors que le bras gauche prenne le

premier rôle.

6° Les mouvements des bras ne doivent jamais
être ni roides ni anguleux. L'orateur doit effacer les

coudes et simuler une courbe de l'épaule à la main.

Pour lever le bras et la main, il faut que le mou-

vement d'élévation parte de l'épaule et arrive suc-

cessivement jusqu'à l'extrémité opposée, de sorte

que le coude commence toujours à s'élever avant la

main.

292. Parmi les règles particulières aux gestes indi-

catifs et aux gestes imitatifs, voici celles qui peuvent
avoir le plus d'utilité dans la pratique:

1° On étend le bras légèrement courbé vers l'objet

qu'on veut désigner.
2° Pour marquer la hauteur, on abaisse les deux

bras, en tournant le dedans des mains vers le pied de

l'objet, pendant que les yeux regardent en haut vers

le sommet imaginaire.
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3° Pour marquer la profondeur, on élève inégale-
ment les deux bras, en tournant cette fois le dedans

des mains vers le précipice, pendant que les yeux,

qui y sont fixés, en sondent la profondeur.
4° Pour marquer la largeur, on ouvre les bras à

partir du corps en les étendant modérément à droite

et à gauche, pendant que les yeux mesurent cette

étendue.

5° Pour marquer la longueur, le bras qui fait le

geste principal s'allonge presque dans toute son éten-

due, et l'autre prend, à partir du coude, la même di-

rection, les deux mains étant bien allongées dans le

sens de l'objet qui se déroule aux regards.
293. Voici les observations les plus importantes

que les rhéteurs nous présentent sur les gestes af-

fectifs:
1° Au début du discours et dans les morceaux de

dignité, le geste doit être calme; il suffit d'avancer le

bras droit et d'y joindre quelquefois un léger mou-

vement du bras gauche.
2° A mesure que le sentiment devient plus vif

et le discours plus animé, le geste se développe

davantage, et les deux bras, à la fois en action,

exécutent des mouvements plus multipliés et plus

inarqués.
3° Si on parle de sa conscience, de son cœur, de

quelque sentiment intime, on peut mettre la main

droite ou les deux mains croisées sur la poitrine. Mais

on ne fera jamais ce geste pour exprimer une idée

qu'on repousse.
4° Pour appeler ou attirer, le bras s'étend vers ce-
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lui à qui l'on parle, et ensuite la main tournée tout à

fait en dedans rame vers l'orateur.

5° Pour affirmer avec force, pour commander avec

autorité, on étend les bras presque à la hauteur de l'é-

paule en tournant le dedans de la main vers la terre

et en l'abaissant un peu à la fin comme si on ap-

puyait sur quelque chose.

6° Pour marquer le repos avec affectation, pour

indiquer le courage et la sécurité, on peut se croi-

ser les bras, mais mollement et sans presser la poi-

trine.

294. Un principe général dans les gestes des bras

et des mains, c'est que le mouvement doit ordinaire-

ment accompagner la parole, la précéder quelquefois

et ne la suivre jamais. Puisque le geste est une partie

du langage, il faut qu'il marche d'accord avec le sens.

Mais comme il est naturellement plus rapide que la

parole, il révélera presque toujours avant elle la pen-

sée de l'orateur; souvent, en effet, dès les premiers

mots de la phrase un geste expressif a pu tout dire,

et, au lieu d'être un défaut, ce mouvement rapide est

une perfection.

293. C'est la nature et le goût qui doivent guider

l'orateur. Mais la pratique et l'habitude ne sont sup-

pléées par rien. Pour être naturel, le geste doit naître

de la pensée et du sentiment, sans qu'on y songe:

or, dans une conversation animée, le jeu des physio-

nomies varie sans effort au gré des pensées; les

mouvements de la tête, des mains et des bras se font

avec aisance et vérité; enfin tout l'extérieur du per-
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sonnage en action s'harmonise avec ce qui se passe à

l'intérieur.

La meilleure préparation à l'action oratoire est donc

de s'y exercer, sans que cela paraisse, dans les con-

versations et les rapports habituels qu'on a avec les

autres hommes.

(
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DEUXIÈME PARTIE.

RÈGLES PARTICULIÈRES

DE RHÉTORIQUE

ou

ÉLOQUENCE

296. Les préceptes généraux sur la rhétorique ont

une grande importance, et c'est à ces préceptes que
se bornaient autrefois tous les traités élémentaires.

Néanmoins, dans ces derniers temps, l'usage a pré-
valu de joindre à ces règles fondamentales des obser-

vations particulières sur les divers genres d'éloquence.
Nous donnerons donc aussi quelques conseils prati-

ques sur ces genres spéciaux. Mais une classe de rhé-

torique n'est pas un cours d'éloquence sacrée, judi-
ciaire ou politique, et il est évident que nous devons

nous borner à de courtes indications.

297. Tous les anciens ont suivi la division donnée

par Aristole. Les discours oratoires, dit cet illustre

rhéteur, peuvent se rapporter à trois genres: le déli-
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bératif, le judiciaire et le démonstratif. Le premier a

pour objet de conseiller ou de dissuader; le second,
d'accuser ou de défendre; le troisième, delouer ou de

blâmer. Le genre délibératif a pour théâtre les assem-

blées politiques; le judiciaire embrasse toutes les

causes qui, dans les tribunaux, sont soumises à un

jugement; et le démonstratif comprend les éloges, les

panégyriques et les discours satiriques.
298. Beaucoup de rhéteurs modernes condamnent

cette division comme fausse et arbitraire. Ils disent

que les trois genres sont presque toujours mêlés et

confondus, et que rarement on peut s'occuper de

l'un à l'exclusion des autres. Cette objection a du

vrai: néanmoins, la distinction d'Aristote a des mo-

tifs solides et des racines profondes. Elle se rapporte
aux trois objets de la pensée humaine, qui sont le bon,
le vrai et le beau, et aux trois rôles de l'auditeur, qui
sont de délibérer, de juger et d'écouter pour son plai-
sir. Quoique cette ancienne classification ne soit pas

très-rigoureuse, il ne faut donc pas la dédaigner. Dans

1.; cas où les genres sont mêlés, le discours prend le

nom du genre qui domine.

299. Les modernes distinguent aujourd'hui cinq

genres d'éloquence: l'éloquence sacrée, l'éloquence

politique, l'éloquence jWîCîaire, l'éloquence militaire

et l'éloquence académique.
Cette division est moins profonde et moins com-

plète que celle d'Aristote: moins profonde, puisqu'au
Jieu de s'appuyer sur la nature de l'éloquence, elle

porte sur une circonstance purement extérieure, sur

le lieu où l'on parle; moins complète, parce qu'elle
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n'indique même pas l'éloquence des écrivains. Mal-

gré ces défauts, nous la suivrons dans la pratique,

parce qu'elle est aujourd'hui plus commode et plus
usitée.

Nous dirons aussi un mot de l'éloquence écriteet de

l'éloquence de la conversation.



PREMIÈRE SECTION.

DEL'ÉLOQUENCESACRÉE1.

300. L'éloquence sacrée ou éloquence de la

chaire a pour objet la prédication évangélique. Or, la

prédication est la parole de Dieu puisée dans les

Écritures et la tradition et annoncée aux hommespour
les sanctifier et les sauver.

301. Par la définition qui précède, on voit que

l'éloquence sacrée est entièrement supérieure à l'élo-

quence profane. L'orateur sacré l'emporte sur tout

autre, et par la mission dont il est revêtu, et par les

matières qu'il traite, et par les moyens qu'il emploie,
et par lafin qu'il se propose d'atteindre.

302. Par le caractère et la mission dont il est re-

vêtu, l'orateur chrétien n'est pas seulement un homme

qui parle plus ou moins éloquemment à ses sembla-

bles. C'est un envoyé céleste qui parle au nom du

Très-Haut et publie ses oracles et ses volontés. Placé

entre le ciel et la terre, médiateur entre Dieu et les

hommes, ce n'est pas la science ou le talent qui lui

1Auteursà consulter: saintAugustin,De Doc/rinachristiana
1. IV; saintChrysostome,DeSacerdotio,l.IY, V;saint Françoisde
Sales,LettreXXXIeà l'archevêquede Bourges; Louis de Grenade,
Rhétoriquechrétienne; leP.Gisbert,Del'Éloquencechrétienne; Maury,
Essaisur l'éloquence;Laurentie,Del'Étudeetdel'enseignementdes
lettres,ch. xu ; Cormenin,Livredesorateurs,1. II, ch.ni ; Dupan-
loup.Rhétoriquesacrée.
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donnent l'autorité; sa parole n'est pas une parole hu-

maine, c'est la Parole de Dieu.

303. Par les matières qu'elle traite, l'éloquence sa-

crée est également supérieure à l'éloquence profane.
Il ne s'agit point, en effet, pour le prédicateur des fri-

voles intérêts de cette vie: il ne songe qu'aux intérêts

éternels des âmes rachetées par le sang d'un Dieu. Ce

ne sont point des opinions ou des idées contestables

qu'il apporte à son auditoire; ce sont des vérités ré-

vélées par Dieu lui-même, proclamées en son nom,
conservées toujours pures par une Église infaillible,
et fidèlement venues jusqu'à nous à travers les orages
des siècles.

304. L'éloquence profane parle souvent aux hom-

mes pour exciter les passions les moins nobles, l'or-

gueil, la colère, l'intérêt: le prédicateur s'attache, au

contraire, à les combattre et à les dompter; et pour
le faire, il s'appuie sur les plus généreux sentiments

du cœur de l'homme: or, il est facile de soulever les

passions; elles s'enflamment parfois d'elles-mêmes,'
et les triomphes qui se fondent sur de pareils moyens,
sont trop commodes pour être glorieux. Ce qu'il y a

de vraiment glorieux, c'est de réprimer les mouve-

ments désordonnés du cœur, c'est de gouverner et de

maîtriser l'homme quand tout en lui résiste à la pa-
role de l'orateur.

305. «La fin ou l'intention du prédicateur doit être,
dit Saint François de Sales, de faire ce que Jésus-

Christ lui-même est venu faire en ce monde. Or il est

venu pour que les pécheurs morts à l'iniquité vivent

à la justice, et pour que les justes aient la vie avec
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plus d'abondance.» Ainsi, tandis que l'orateur pro-

fane ne cherche que des avantages fragiles et incer-

tains, l'orateur sacré ambitionne par-dessus tout la

destruction du vice, le triomphe de la vérité et le

salut éternel de ceux qui l'écoutent.

306. Tous les préceptes qu'on peut donner sur l'é-

loquence sacrée se rapportent à la prédication en

général ou aux différents genres de discours que peut
faire le prédicateur. Nous parlerons donc 1° des règles

générales de la prédication, 2° des différentes espèces
de discours sacrés.

CHAPITRE PREMIER.

Des règles générales de la prédication *.

307. D'après saint Augustin, la prédication em-

brasse trois fins principales: il faut que la vérité

brille, que la vérité plaise et que la vérité touche : Ut

Veritas patent, ut veritas placeat, ut veritas moveat.

Dans un autre endroit, ce grand docteur rappelle le

même principe en termes équivalents : Prœdicator
laboret ut intelligenter, ut libenter, ut obedienter au-

1Auteursà consulter; Presquetousceuxquenous avonscités

plushaut; Gerson,Deparvulisad Chrisiumtrahendis;LeGuidede
ceuxquiannoncnUla parolede Dieu,parM.de Baudrycet ouvrage
contientla Doctrinede saintFrançoisde Sales,les Règlesde la
sociétéde Jésus, les lettres de saint Ignace,de saint François
Xavier,du P. Aquaviva,etc., et l'enseignementde BenoîtXIVet
de saintVincentde Paul sur la prédication);Gaichiés,Maximes
surla chuire;Hamon,Traitéde laprédication,1.I; l'abb Aiullois,
Coursd'éloquencesacrée,t, I.
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diatur (Doct. chr.). Ces trois devoirs s'accordent

exactement avec les trois parties de l'invention dont

nous avons parlé précédemment; le prédicateur doit

donc être capable: 1° d'instruire, 2° de plaire, 3° de

toucher.

ARTICLEPREMIER.

NÉCESSITÉD'INSTRUIREOUSCIENCEDUPRÉDICATEUR.

308. « Quant à la science ou à la doctrine, il

faut, dit saint François de Sales, qu'elle soit suffisante,

mais il n'est pas requis qu'elle soit excellente. Le

meilleur moyen d'apprendre et de devenir savant,

c'est d'enseigner : en prêchant, on devient prédica-

teur. Le prédicateur sait toujours assez quand il ne

veut pas paraître savoir plus qu'il ne sait. Ne saurions-

nous bien parler du mystère de la Trinité, n'en disons

rieu. Il n'est pas question qu'on fasse tout. »

309. L'orateur sacré puisera la science dans la

Bible, les Pères de l'Église, la Théologie et YHistoire

sacrée et profane.
310. La première source de la science pour le pré-

dicateur, c'est la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu

apportée sur la terre par Jésus-Christ lui-même, ou

par les prophètes qui l'ont précédé, ou par les apôtres

qui l'ont suivi. «Il n'y a point, dit le P. Lamy, de

fonds plus riche et plus inépuisable. Les actions extra-

ordinaires, les mots éclatants, les exemples, les com-

paraisons, les paraboles, tout cc qui nourrit et sou-

tient l'éloquence s'y trouve abondamment. » Que le

prédicateur ne se borne donc pas à citer de loin ep
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loin quelques textes de l'Écriture, mais qu'il se pé-
nètre tellement de la substance des livres saints, que
la parole de Dieu se trouve continuellement fondue

dans la sienne.

311. La deuxième source de l'éloquence sacrée, i
c'est l'étude des Pères de l'Église. Les Pères del'Église,
dit saint François de Sales, qu'est-ce autre chose que

l'Évangile expliqué, quel'Écriture sainte exposée?
Ce sont les instruments par lesquels Dieu nous a

communiqué le vrai sens de sa parole. Ils réunissent

au plus haut degré le génie, la science, la sainteté;
ils sont nourris de la substance de la religion, et

pleins de cet esprit primitif qu'ils ont reçu de plus

près et avec plus d'abondance. Bossuet faisait sa

lecture assidue de Tertullien et de saint Augustin.
Que le jeune prédicateur les feuillette donc jour et

nuit; il trouvera surtout dans saint Chrysostome,
saint Augustin et saint Bernard, des richesses vrai-

ment inépuisables.
312. Pour que le prédicateur puisse annoncer la

parole de Dieu d'une manière exacte et précise, il

faut encore qu'il étudie la Théologie dogmatique et

morale, qu'il approfondisse les preuves de la vérité

catholique, et qu'il sache distinguer ce qui est de foi

de ce qui ne l'est pas. Pour traiter un point de mo-

rale, il n'aura pas besoin de connaissances aussi

étendues que pour le dogme; mais il évitera soigneu-

sement de tomber dans un excès d'indulgence ou de

sévérité, et il s'appliquera plus à toucher les cœurs

qu'à convaincre les esprits.
3i3. L'orateur chrétien ne doit pas être étranger
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aux sciences profanes; quelques-unes surtout seront

pour lui d'une grande utilité. La connaissance de

l'Histoire lui fournira mille traits frappants qui vien-

dront orner et fortifier son discours. La dialectique,

la rhétorique, et surtout l'étude du cœur humain,

sont des ressources précieuses pour le prédicateur.

ARTICLEDEUXIÈME.

NÉCESSITÉDEPLAIREOUORNEMENTSDELAPRÉDICATION.

314. C'est en vain que l'orateur sacré posséderait
une science vaste et profonde, s'il ne savait plaire

et faire accepter à son auditoire les utiles leçons qu'il
lui donne. Quand la vérité se présente sous un air

trop négligé, peu d'hommes sont capables de la goû-
ter et de l'embrasser. Efforcez-vous donc de vous

faire écouter avec plaisir et intérêt, et de rendre

agréables les sublimes vérités que vous annoncez.

315. C'est une erreur de croire que le prédicateur
ne doit point songer à plaire. Sans doute, il ne lui est

permis de s'en occuper qu'en vue de convertir les

âmes; mais pourvu qu'il se propose ce noble but, il

peut embellir la parole sainte de tous les charmes de

la vraie et solide éloquence. Le respect qui est dû à

la parole de Dieu exige qu'on la présente avec toute

la dignité dont elle est susceptible. D'un autre côté,

l'expérience prouve qu'il existe, pour le prédicateur

éloquent, une involontaire et secrète estime qui cap-
tive l'attention, éveille l'intérêt et disposeun auditoire

à mieux profiter de sa parole.
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L'orateur sacré s'efforcera de plaire par le fond
des

choses, par les ornements du discours, par la gravité de
l'action.

3i6. Le prédicateur plaira par le fond des choses

s'il prend un sujet capable d'intéresser vivement les

auditeurs. Maury conseille aux orateurs sacrés de

choisir de préférence ces sujets vastes et vraiment

évangéliques qui embrassent tous les intérêts du

chrétien. Pour plaire et intéresser, il faut aussi que
les considérations et les preuves soient appropriées
au besoin et à la portée de l'auditoire, et qu'on évite

dans les discours de morale tout ce qui sent la raillerie

et la satire.

317. Dans l'éloquence sacrée, l'orateur doit s'atta-

cher avant tout à la clarté, au naturel, à la gravité;

cependant il ne doit pas entièrement négliger les or-

nements du discours. Presque tous les Pères de

l'Église enseignent que, pour rendre la vérité plus ai-

mable aux yeux des hommes, il faut lui donner une

forme agréable et polie. La vérité revêtue de poli-

tesse et d'élégance, dit le P. Gaichiès, est comme un

rayon qui passe à travers un cristal; elle en est plus

vive, plus agréable, et en quelque sorte plus visible.

Soyez donc simple, mais de cette simplicité qui
n'exclut pas l'élégance et la noblesse.

318. Les ornements qui conviennent au prédica-
teur ne sont pas de ceux qui font admirer un orateur

profane; ce sont ceux qui touchent et convertissent.

La rhétorique sacrée dédaigne ces artifices frivoles

dont l'école exagère souventla puissance; elle s'occupe

des choses beaucoup plus que des mots, et ne fait
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point consister l'éloquence à polir une phrase ou à

compasser une période. Ornez donc la vérité, mais

ne la fardez pas, et souvenez-vous que, si l'on aime

peu la paresse, qui ne songe jamais à plaire, on est

encore plus choqué de la recherche, qui songe tou-

jours à plaire.
319. « L'action du prédicateur, dit saint François

de Sales, doit être libre, noble, généreuse, naturelle,

forte, sainte, grave, et un peu lente.

« Il faut parler affectueusement et dévotement,

simplement et candidement, comme avec confiance;

être bien épris de la doctrine que l'on enseigne, et

des choses que l'on persuade. On a beau dire; mais

le cœur parle au cœur, et la langue ne parle qu'aux
oreilles.

« Je dis qu'il faut une action libre contre une cer-

taine action étudiée et contrainte des pédants;
« Je dis noble, contre l'action rustique de quelques-

uns qui font profession de battre des poings, des

pieds, etc. ;
« Je dis généreuse, contre ceux qui ont une action

craintive, comme s'ils parlaient à leurs pères, et non

pas à leurs disciples et enfants;
« Je dis naturelle, contre tout artifice et affecta-

tion; forte, contre une certaine action morte, molle

et sans efficacité; sainte, contre la manière adula-

trice, parfumée et mondaine; grave, pour exclure les

révérences et les compliments à l'auditoire; je dis

un peu lente, contre une certaine action courte et

retroussée, qui amuse plus les yeux qu'elle ne bat au

cœur. » (Voir le no xxi.)
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ARTICLETROISIÈME.

NÉCESSITÉDETOUCHEROUONCTIONDUPRÉDICATEUR.

320. Ce n'est point assez pour l'orateur sacré d'ins-

truire et de plaire. Il faut que, par l'onction et le pa-

thétique, il touche les cœurs et les détermine à des

résolutions utiles à leur salut. L'onction est un mé-

lange de foi et de charité qui nous pénètre des vé-

rités de la religion, et nous donne la puissance de

toucher les autres. Dans la chaire plus qu'ailleurs,
on ne dit rien de touchant si l'on n'est touché soi-

même des sentiments et des vérités que l'on exprime:
d'un cœur sec et froid il ne sort que des paroles
mortes et stériles.

321. Un second moyen de toucher son auditoire,

c'est que le prédicateur ait une conduite exemplaire,
et qu'il pratique lui-même ce qu'il conseille aux

autres. « Quand les paroles ne sont pas soutenues

par l'exemple, dit Fénelon, ce n'est qu'une belle

image qui passe devant les yeux; on regarde celui

qui parle comme un homme qui joue une espèce de

comédie, on le laisse dire pour la cérémonie, mais on

croit et on fait comme lui.» Au contraire, la seule

voix d'un homme que l'on croit saint réveille des

idées pieuses, et donne du poids à ses discours: sa

parole va droit au cœur.

322. Rien ne rend l'orateur sacré propre à toucher

son auditoire comme une ardente charité et un zèle

brûlant pour le salut des âmes. Quand le prêtre est
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embrasé de ce feu, on résiste rarement à sa parole.
Même avec un talent médiocre, ses exhortations ne

sont jamais sans fruit. C'est là la véritable source des

triomphes évangéliques; c'est par là que saint Paul,
saint Chrysostome et saint Bernard ont opéré des

prodiges qui nous étonnent encore aujourd'hui.
323. Pour attirer en lui cette onction, l'orateur sa-

cré aura recours à la méditation et à la prière. S'il est

vraiment attentif aux mouvements que Dieu excite

dans son propre cœur, il les fera plus aisément passer
dans le cœur des autres. «Les talents les plus rares,

dit le P. Gaichiès, ne sont jamais mieux cultivés que

par la prière; les Pères de l'Église, chargés d'affaires,

priaient longtemps et prêchaient souvent. »

Voulez-vous donc obtenir de solides succès dans la

prédication, pénétrez-vous à fond de ce que vous pré-

parez pour les autres. C'est trop peu d'avoir dans ses

recueils les plus beaux morceaux de l'Écriture et des

Pères: il faut les avoir dans le cœur (Voir le no XXII).

CHAPITRE DEUXIÈME.

Différentes espèces de discours sacrés.

324. Les principales espèces de discours sacrés

sont l'homélie, le prdne, le sermon, la conférence, le

panégyrique et l'oraison funèbre. Nous allons donner

quelques règles sur ces diverses formes de la prédi-
cation.
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ARTICLEPREMIER.

DF,L'HOMÉLIE

325. L'homélie est une explication de chaque partit
de r Épître ou de l'Évangile, d'où l'on tire des réflexiom
pieuses et utiles aux auditeurs. Ce mot, d'après son

étymologie grecque, veut dire conférence ou entre-
tien. Dans les premiers siècles du christianisme, on
lisait d'abord, dans l'assemblée des fidèles, un texte
des saintes Écritures, et l'orateur sacré commentait

cette lecture et en tirait des instructions pratiquer.
Le lecteur reprenait ensuite, et l'on continuait ainsi

jusqu'à la fin ces lectures et ces explications suc-

cessives.

326. L'homélie, dit le P. Gaichiès, porte avec elle
une bénédiction apostolique. Expliquez votre Évan-

gile, l'auditeur sera content. Une homélie, quoique
faible, passera pour un sermon médiocre; elle sera

plus goûtée des gens de bien que les discours régu-
liers. Mieux que le sermon, elle permet d'embrasser

tous les besoins de l'auditoire, et souffre les détails

les plus simples et les plus familiers.

327. Bien qu'il faille moins de temps pour prépa-
rer une homélie, on a toujours besoin de soin et de

travail si l'on veut instruire, intéresser et produire

1 Auteursà consulter: saintAugustin,DeCaiechixandisrudiblUj
le P. Gaichiès,Maximessur leministèredela chaire,2epaît., ch. 1;
Hamon,1.11,2"partie, ch. III; Audisio,Leçonsd'éloquencesacrée,
t.II, tee.xi, xn et xiii; l'abbéMullois,Coursd'éloquencesacrée po-
pulaire,t..1,ch.vi.
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des fruits. Étudiez d'aborfl le texte que vous voulez

expliquer, marquez le temps et l'occasion des paroles

contenues dans l'Évangile, donnez l'intelligence du

sens, faites-en l'application aux auditeurs, et tirez-en

des leçons conformes à leur situation.

ARTICLEDEUXIÈME.

DUPBÔNE1.

328. Dans le véritable sens du mot, dit M. Hamon,
le prône est une instruction courte et familière qui se

fait pendant la messede paroisse sur un sujet de dogmeou

de morale. Il diffère do l'homélie en ce qu'il se borne

toujours à un sujet particulier; il diffère du sermon

en ce qu'il n'est pas soumis à des formes régulières
et à tous les préceptes de l'art oratoire.

329. Le prône ainsi entendu est souvent plus utile

que le sermon. Son genre est plus simple, plus à la

portée des esprits peu cultivés, et par conséquent

plus propre à répandre l'instruction parmi le peuple.
Il est .aussi plus utile que l'homélie, parce que, ne

partageant pas l'attention sur plusieurs objets, il

peut mettre dans tout son jour la vérité dont il s'agit.
Il est donc à souhaiter que le pasteur des âmes fasse

un fréquent usage de ce genre de discours.

330. Pour réussir dans le prône, le prédicateur

préparera avec soin tout ce qu'il doit dire. On ne

i Auteursà consulter: saint Françoisde Sales; Fénelon,Dia-
loguessur l'éloquence;Besplas,Essaisur l'éloquencede la chaire;
Gaiebiès,2*partie,eh. i; Audisio,t. II,leç. Il et III;Hamon,1.II,
2*part., ch. iv; l'abbéMullois,ch. iv.
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lui demande ni texte, ni exorde, ni préambule; il
abordera simplement son sujet. Les divisions peu-
vent y être tolérées, mais elles n'y sont point néces-

saires. Employez des preuves claires et solides, beau-

coup de comparaisons et d'exemples, des explications

naturelles, et de pressantes exhortations à la piété et

à la vertu.

ARTICLETROISIÈME.

DUSERMON1.

331. Le sermon est un discours solennel sur un

sujet dogmatique ou moml, et où l'on observeplus rigou-
reusement les préceptes de l'art oratoire. Ce qui le dis-

tingue des deux genres qui précèdent, c'est qu'il

exige nécessairement un texte, un exorde, un plan

régulier et une péroraison.
332. Le texte doit renfermer en substance tout le

sujet du discours, et même, s'il est possible, en indi-

quer les 'divisions. Il doit être tel qu'après l'avoir en-

tendu on puisse déjà prévoir quel sera le fond du

sermon lui-même. Le texte ne doit être ni trop long
ni trop court: trop long, il ne se retiendrait pas;

trop court, il paraîtrait singulier. Un prédicateur prit

un jour pour texte: Siluit; il se tut en effet, et l'as-

semblée se prit à rire.

333. Pour Xexorde du sermon, le prédicateur doit

1 Auteursà consulter: Gaichiès,2"partie, ch. ii-xxi; Maury,
Essai,V-XII;Pastoralde Limoges,2' partie,ch. i-iv;Hamon,1.11,
2epart., ch. i; l'abbéMullois,t. I, ch. m; Audisio,Leçonsd'élo-
quencesacrée,leç.vii-xxiii;le P. Broeckaert,Guidedujeune litté-
rateur,3' sect.,ch. iv.
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observer les règles qui ont été données dans la pre-

mière partie. Il se souviendra surtout que l'exorde

d'un sermon doit être adapté au sujet et aux dispo-

sitions de l'auditoire.

On faisait autrefois deux exordes dans le sermon,

l'un pour conduire à l'invocation, et l'autre pour ar-

river à la division: aujourd'hui on se contente d'un

seul, et il faut s'en tenir à cet usage.
Si les bienséances exigent un compliment à quel-

que personne distinguée, que ce compliment soit

pieux, grave, instructif et exprimé en deux ou trois

mots.

334. Nous avons indiqué dans la première partie

les diverses opinions des rhéteurs sur l'usage des di-

visions. Le sermon est de tous les discours sacrés celui

qui comporte le mieux une division régulière; mais

il faut savoir s'en passer quand le sujet n'en exige

point. Si vous divisez votre sujet, choisissez des divi-

sions simples, pratiques, faciles à comprendre et à

retenir.

335. La confirmation ou corps du discours com-

mence d'ordinaire par une sorte d'introduction ou

d'exposé de principes qui amène les subdivisions.

Cette introduction sera courte et conduira tout droit

au fond du sujet. N'indiquez pas d'avance les subdi-

visions, à moins que la clarté ne l'exige; mais n'af-

fectez pas non plus de cacher votre marche aux audi-

teurs quand il leur importe de la connaître.

336. La péroraison d'un sermon peut renfermer

jusqu'à quatre parties: une courte récapitulation des

vérités contenues dans le discours, les conséquences
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pratiques et les résolutions qui en découlent, une

exhortation pathétique qui détermine les volontés, et

enfin une invocation à Dieu ou aux saints pour obte-

nir la grâce ou la vertu dont il s'agit. Ces quatre par-
ties ne se rencontrent pas dans toutes les pérorai-

sons, mais elles sont comme les éléments divers qui

peuvent être employés pour conclure un sermon.

La paraphrase d'une prière de la liturgie ou d'un

psaume, ou quelque autre passage de l'Écriture pieu-
sement commenté, fournissent quelquefois une péro-
raison touchante. Toutefois, il faut que ces genres de

conclusions présentent une succession rapide de pen-

sées, de sentiments et d'images.
337. Pour préparer un sermon, le prédicateur se

fixera d'abord d'une manière nette et précise sur le

choix du sujet; il le méditera profondément et repas-

sera dans sa mémoire ce que l'Écriture, les Pères et

la tradition ont dit de plus frappant sur cette vérité.

Alors seulement il pourra trouver un plan et une di-

vision; alors il aura peut-être de véritable? inspira-

tions. Dans les commencements, il devra savoir par-
faitement son discours; mais quand il aura acquis

plus d'assurance et de facilité, il pourra se fixer seu-

lement sur les pensées et les preuves principales, el

laisser pour le moment du débit le choix de ses mots

et la construction de ses phrases.
Cette dernière méthode est conseillée par Féne-

lon, et il est d'expérience qu'elle donne à un dis-

cours un naturel, une spontanéité qui plaît beaucoup

aux auditeurs, et que le récitateur n'aura jamais

(Voir le n° XXIII).



DESDIFFÉRENTESESPÈCESDEDISCOURSSACRÉS. 151

ARTICLE QUATRIÈME.

DELACONFÉRENCE1.

338. La conférence est un discours sacré où l'ora-

teur présente lespreuves de la religion et la défendcontre

les attaques deshérétiques ou des incrédules. Elle diffère

du sermon en ce que celui-ci s'adresse généralement
à des hommes qui croient les vérités de la foi, tandis

que la conférence est destinée à éclairer ceux qui

doutent, ou à ramener les indifférents et les impies.
339. Dans un sens rigoureux, la conférence sup-

pose deux interlocuteurs, dont l'un propose des

questions ou des doutes sur un sujet dogmatique ou

moral, et l'autre éclaircit ou résout les difficultés

proposées. Mais, depuis longtemps, on est convenu

de donner le nom de conférenceà tous les discours où

l'orateur sacré s'attache à défendre la religion contre

ceux qui l'attaquent. Les conférences à deux voix

ont sans doute quelque chose de piquant et de dra-

matique qui captive mieux un auditoire; toutefois

elles demandent beaucoup de réserve, devant cer-

tains auditoires, pour ne pas ébranler la foi au lieu

de l'affermir.

340. Comme il s'agit dans la conférence d'éclairer

et de convaincre les esprits, on exige surtout de
l'orateur des preuves fortes et concluantes, de la

1Auteursà consulter:Gaichiès,20partie,ch. i, n"3et8; l'abbé
Marcel,Cheri-d'œuvred'éloquence,Chaire,art. Conférences;Audi-
sio,1.1,1.VetVI; leP. de Boylesve,Rhétorique,art. Conférence;
Hamon;1.II, 2*part., ch.VI.
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méthode et de la clarté dans la discussion, beaucoup
de souplesse et de vigueur dans le raisonnement.

Dans le choix des arguments, l'orateur laissera de

côté ceux qui sont arides et abstraits, et il s'attachera

de préférence à ceux qui se lient à la conduite des

choses humaines et aux grands faits de l'histoire et

de la société : ce sont les seuls qui nourrissent l'élo-

quence, lui donnent la chaleur et la vie, et préparent
le triomphe de l'orateur.

341. Dans la réfutation, le prédicateur ne s'arrê-

tera qu'à des objections naturelles et qui naissent du

fond du sujet; il les exposera loyalement et dans

toute leur force, et devra surtout être bien assuré de

détruire, dans l'esprit des auditeurs, l'impression

qu'elles ont produite. Rien de plus dangereux et de

plus funeste que de proposer, à un auditoire qui les

ignore, les sophismes et les erreurs inventés par l'im-

piété. Si vous parlez à des chrétiens qui ne doivent

jamais entendre certaines objections, laissez-les dans

cette heureuse ignorance. Beaucoup de prédicateurs

de nos jours oublient les véritables besoins de leur

auditoire, et ils lui apportent de savantes et inutiles

démonstrations, quand il lui faudrait des sermons

pieux et solides.

342. Pour réussir dans la conférence, l'orateur sa-

cré devra lire et méditer longuement les Pères de

l'Église, en particulier VApologétique et les prescrip-

tions de Tertullien, la Cité de Dieu de saint Augustin.

Il pourra aussi consulter avec fruit quelques sermons

dogmatiques de Bossuet et de Massillon, et les meil-

leurs discours de Frayssinous, de Mac-Carthy, de
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9.

Ravignan et de Lacordaire. Qu'il possède, avant

tout, l'ensemble de la doctrine chrétienne, qu'il en

embrasse tous les détails et tous les rapports, qu'il

expose largement et amplement la vérité, et les ob-

jections tomberont d'elles-mêmes, avant qu'il les ait

réfutées (Voir le n° xxiv).

ARTICLE CINQUIÈME.

DUPANÉGYRIQUE1.

343. Le panégyrique chrétien, dont il est ici

uniquement question, est un discours exclusivement

consacré à la louange des saints. Cette sorte de dis-

cours, dit M. Laurentie, dérive d'un antique usage de

l'Église qui ne voyait jamais mourir un serviteur de

Dieu sans venir auprès de sa tombe rappeler ses

exemples et encourager les fidèles à l'imiter.

344. L'éloge des saints se tire des diverses posi-
tions où ils se sont trouvés, de leurs actions princi-

pales et de leurs vertus les plus éminentes, des inten-

tions qu'ils ont eues et des paroles qu'ils ont dites,
et enfin des comparaisons qu'on établit entre eux et

d'autres grands serviteurs de Dieu. Évitez toutefois,
dans ces parallèles, de rabaisser un autre saint pour
relever davantage votre propre héros.

345. En faisant l'éloge des saints, il vaut mieux in-

1 Auteursà consulter: Fénelon,Dialoguessur l'éloquence;Gai-
chiès,2,part., ch.i, n-5; Maury,Essaisurféloquence,xxvii-xxxni;
Marcel,Chefs-d'œuvred'éloquence,art.Panégyrique; PastoralJeLi- 1
moges,2' part., tit. 11,ch. iv; Grenade,1. IV, ch. ivet v; Audisio,
t.II, leç.XXVI-XXVIII;Hamon,1.II, I" part., ch. VI.
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sister sur les moyens qui les ont sanctifiés que sur

les aetions qui les ont rendus célèbres. C'est une

grande erreur d'attacher la sainteté à des œuvres

extraordinaires, et de n'estimer que les saints dont la

vie porte le cachet du merveilleux. Le prédicateur
doit combattre ce préjugé, et faire comprendre aux

iidèles que la sainteté consiste dans les vertus com-

munes et dans cette piété uniforme et constante qui
est presque toujours sans éclat.

346. On peut donner au panégyrique la forme mo-

rale ou la forme historique.
La forme morale consiste à diviser le panégyrique

d'après les deux ou trois vertus principales qui ont

brillé dans le saint et qui forment le fond de son ca-

ractère.

La forme historique consiste à diviser le discours

d'après les époques ou les divers états de la vie du

saint. Quelques-uns aiment mieux Je premier genre;
mais d'autres, parmi lesquels il faut compter Féne-

lon, préfèrent la forme historique, et pensent que le

meilleur moyen de louer un saint est de raconter sa

vie. « Amas d'épithètes, mauvaise louange, dit La

Bruyère; ce sont les faits qui louent, et la manière

de les raconter. »

347. Les deux principaux écueils du panégyriste
sont de tomber dans l'exagération et de ne pas dessi-

ner assez nettement le caractère du personnage.
Certains prédicateurs exaltent les saints dont ils

parlent au-dessus de tous ceux qui ont vécu avant et

après eux, et leur décernent, sans aucune façon, ia

première place dans le ciel. Ces hyperboles sont de
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mauvais goût; montrez plutôt votre héros avec ses

épreuves et ses faiblesses, afin que son exemple en-

courage ceux qui ont à soutenir les mêmes combats.

En second lieu, faites voir nettement le caractère

qui lui est propre; c'est le moyen d'éviter ces idées

vagues et ces banalités, qui font que tant de panégy-

riques se ressemblent.

348. Le style du panégyrique doit être grave, sé-

rieux et édifiant. Il est cependant permis de l'embel-

lir d'une certaine élégance. L'éloge est une couronne;

ornez-la de fleurs et même de diamants, si vous le

pouvez; mais que tout ne soit pas également riche et

fleuri : il faut des ombres pour faire mieux paraître

les couleurs du tableau.

Bossuet et Bourdaloue, parmi les orateurs mo-

dernes, nous ont laissé les meilleurs modèles de pa-

négyrique (Voirle nc xxv).

ARTICLESIXIÈME.

DE L'ORAISONFUNÈBREI.

349. L'oraison funèbre est un discours solennel

prononcé dans la chaire pour honorer la mémoire d'un

illustre défunt. L'oraison funèbre, telle que Bossuet

l'a créée parmi nous, n'est ni un éloge, ni un pané-

gyrique, ni un sermon; mais elle tient quelque chose

1 Auteursà consulter: La Harpe,Coursde littérature,art. Bos-

net; Villemaiu,Estaisur tormisonfunèbre;Chateaubriand,Génie
éu christianisme;Marcel,Chefs-dauvrtd'éloquence;Maury,Essai;

Gaichiés,2' part., ch. î; Hamon,1. n, 1" part., ch. VI;Audisio,
t. fi, leç. UtX; le P. Broeckaert,3*secL,ch. it.
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de ces trois genres. C'est, dit l'abbé Marcel, le dé-

veloppement d'une morale puisée dans l'ensemble de

la vie du héros, et, du moins en partie, appuyée sur

son éloge.
350. Le premier devoir de l'orateur, dans l'oraison

funèbre, est de rester dans les bornes d'une exacte

et rigoureuse vérité. La religion ne souffre pas que, à

la face des autels et au milieu des saints mystères, on

fasse l'éloge d'un homme qui a toujours mal vécu.

A chaque mot, l'auditeur indigné s'élèverait contre

ces injustes louanges. Si le héros que vous célébrez

a commis des fautes, gardez-vous de les nier ou de

les dissimuler; avouez-les avec ménagement et dis-

crétion; montrez la faiblesse de l'homme dans la

grandeur du héros: vous serez plus intéressant,

parce que vous serez plus vrai.

351. Le second devoir de l'orateur, c'est, dit La

Harpe, de planer au-dessus de toutes les grandeurs
humaines. Il faut que, pour remplir son sujet, il

exalte magnifiquement ce que fut son héros selon le

monde, et que, pour remplir son ministère, il ter-

mine tout cet héroïsme au néant selon la religion, si

la piété ou la pénitence ne l'a pas consacré devant

Dieu. En abattant d'une main ce qu'il a élevé de

l'autre, l'orateur chrétien ne se combat pas lui-

même; il ne combat que des illusions et fait voir à

ses auditeurs combien ce qu'ils admirent est peu de

chose, puisqu'il ne faut qu'un mot pour en montrer

le vide et qu'un instant pour en marquer le terme.

352. Si l'oraison funèbre est ce qu'il y a de plus

grand et de plus capable de frapper l'imagination,
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c'est aussi le genre le plus difficile et celui qui de-

mande le plus de force et de génie. L'auditeur est

prévenu en faveur du personnage, et l'orateur a plu-
tôt à craindre de rester au-dessous que d'être trop
riche et trop brillant. D'un autre côté, l'orateur doit

éviter la flatterie qui est partout une lâcheté, mais

qui serait dans la chaire un véritable sacrilège. La

chaire ne connaît de vraiment grand que ce qui est

fondé sur la religion et sanctifié par la grâce: ce se-

rait la dégrader que de la faire servir à la vaine

louange des créatures. Aussi le prédicateur conscien-

cieux redoute ces discours comme des écueils pour
la piété autant que pour l'éloquence.

Les modèles du genre sont Bossuet, et, à une im-

mense distance après lui, Fléchier et Massillon.



DEUXIÈME SECTION.

DE L'ÉLOQUENCEPOLITIQUE1.

353. L'éloquence politique ou éloquence de la

tribune est celle où l'on discute les intérêts de

l'État, ou dans le conseil des rois, ou dans l'assem-

blée des grands, ou dans les réunions du peuple et

de ses représentants.
C'est sans contredit le plus beau et le plus vaste

théâtre où puisse briller l'éloquence purement hu-

maine. L'aspect imposant de l'assemblée, l'impor-
tance des matières qu'on discute, la nature et la forme

des débats, tout contribue à élever l'âme de l'orateur

et à lui inspirer de nobles pensées.
La tribune, a dit un jour M. Berryer, est le champ

de bataille des intelligences.
354. L'éloquence politique a une effroyable puis-

sance pour le mal comme pour le bien. Elle fait la

paix et la guerre, elle décide du sort des nations, elle

défend la patrie et venge l'humanité: voilà certes une

grande mission. Mais il arrive souvent, dit M. Lau-

rentie, que dans la tribune d'où doit partir la foudre

qui flétrit le crime et le mensonge, l'orateur use de

1 Auteursà consulter: Blair,4epart.,leç. XXV-XXVII;LaHarpe,
art. Démosthéneset Mirabeau;Cormenin,Livredesorateurs,toute
la premièrepartie; Laurentie,De l'Éllldeet de l'emcvjnementdes
lettres,ch. xi; Amar,Coursde rhétorique,Genredélibératif;Le-
franc,Rhétorique,2epart,, ch. i.
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l'autorité de sa parole pour protéger la bassesse et

consacrer l'iniquité. De nos jours, la tribune a plus
d'une fois encouragé la révolte et bouleversé les em-

pires, et il est d'excellents esprits qui pensent qu'elle
est plus nuisible qu'utile au bonheur de la société.

355.- Nous diviserons en deux parties les observa-

tions que nous allons faire sur l'éloquence politique :
nous dirons 1° quelles qualités doit avoir l'orateur de

tribune, 20 quel a été le caractère de cette éloquence
chez les divers peuples.

CHAPITRE PREMIER.

Des qualités de l'orateur politique.

356. Les principales qualités nécessaires à l'ora-

teur politique sont la probité, le patriotisme, la science,
la clarté d'élocution et le talent d'improviser. Les ora-

teurs de tribune réunissent rarement toutes ces con-

ditions, mais pour faire face à toutes les situations,
ils devraient les posséder toutes, au moins dans un

certain degré.
357. La probité exige que l'orateur soit incapable

de conseiller un parti qu'il sait n'être pas le meilleur,
et de tromper des auditeurs qui mettent en lui leur

confiance. L'intérêt et les passions pourront bien se

faire entendre au fond de son âme; mais s'il ne reste

pas sourd à leur voix, s'il se fait l'esclave d'un parti
et aspire seulement à terrasser un adversaire, ses
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sentiments secrets se trahissent malgré lui, et il
tombe bientôt dans le mépris. Peut-être parviendra-
t-il à passionner et à soulever une assemblée, mais
ce sera pour l'aveugler et la pousser à des résolutions

funestes.

308. Le véritable orateur politique, disait autrefois

Démosthènes, doit sympathiser avec le peuple; il

doit aimer et haïr comme la patrie, défendre contre

tous son honneur, ses intérêts et ses droits, et n'in-

cliner jamais la balance du côté de l'or. L'accom-

plissement de ce devoir suppose une âme énergique
et une vertu courageuse; avec ces qualités, l'orateur

s'élèvera constamment au-dessus des petites passions,
il bravera les aveugles clameurs d'un peuple en dé-

lire, le servira malgré lui, et sacrifiera sa vie, s'il le

faut, plutôt que de trahir la vérité et la confiance de

ses concitoyens.
359. Puisque les assemblées délibérantes ont à faire

des lois, à se prononcer sur les relations du dehors,
sur les armées de terre et de mer, sur l'industrie et

le commerce, l'agriculture et les impôts, l'orateur de

tribune ne doit être étranger à aucune de ces con-

naissances. Sans doute, il lui est impossible d'appro-
fondir tant de sciences diverses; mais il aura des

notions claires sur toutes, il s'attachera ensuite à une

spécialité, et saura la place que cette partie occupe
dans l'ensemble. La statistique, l'histoire nationale,

l'histoire contemporaine surtout sont tout à fait indis-

pensables pour lui.

360. Le style de l'orateur politique doit être tou-

jours clair, souvent concis et énergique. Si quelque-
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fois il s'élève, ce sera moins par l'éclat des figures et

la pompe de l'expression que par ces images frap-

pantes et hardies que suggère une forte conviction.

L'ordre dans les idées et la justesse dans les mots

sont pour lui deux qualités essentielles. Il faut que,

dans ses discours, les conséquences se lient si étroi-

tement aux principes que l'auditeur soit obligé de se

rendre à l'éclat de la vérité. Par conséquent, il fera

beaucoup mieux de s'attacher à la noble et puissante

simplicité de Démosthènes qu'à l'harmonieuse abon-

dance de Cicéron.

361. Pour persuader les autres, il importe de penser

avec eux, en même temps qu'eux, c'est-à-dire qu'il
faut improviser. L'improvisateur, dit Cormenin, n'est

pas à la tribune pour lui, il y est pour ses auditeurs,

et on dirait que ce sont leurs pensées qu'il exprime,
leurs passions qu'il respire, leurs volontés qu'il dé-

clare. Il y a de la vie dans sa parole, parce qu'il y a

de la réalité; il y a de la force, parce qu'il la tire de

tout ce qui l'entoure; il y a de l'à-propos, parce qu'il

parle des hommes du moment devant les hommes du

moment. Pour être un véritable orateur politique, il

faut donc posséder le talent de l'improvisation.
362. L'improvisation n'exclut jamais la méditation

du sujet et la préparation du discours. Parler sans

avoir fait une étude sérieuse de la question qu'on
veut traiter, c'est se condamner à des paroles con-

fuses, vagues, embarrassées et presque toujours inu-

tiles pour le bien de la cause. L'orateur doit connaître

tous les points de vue de la question, le fort et le faible

des moyens qu'il veut employer, les objections qu'on
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pourra lui faire, et la manière dont il faudra les ré-

futer pour forcer la conviction et se rendre maître

de l'auditoire (Voir le n° xxvi).
363. Pour réussir à la tribune, il faut considérer

quatre choses: le caractère de la nation, car on ne

parle pas à des Français comme on parlerait à des

Américains ou à des Anglais; le génie de la. langue,
car la langue des Français, celle des Italiens et celle

des Espagnols n'ont pas le même caractère et n'exi-

gent pas les mêmes soins; l'époque où l'on parle, car

on n'emploie pas les mêmes moyens dans les temps
de troubles et de révolutions que dans les jours

calmes et tranquilles; la physionomie de l'auditoire,

car il faut savoir varier son discours selon le carac-

tère de l'assemblée et la mobilité de ses impressions.
364. Voici comment M. de Cormenin résume les

devoirs de l'orateur de tribune:

Entrez en matière avec simplicité et tirez naturel-

lement votre exorde de votre sujet. N'affectez pas

une fausse modestie ni un dédain superbe. Ne soyez

ni humble, ni fier; soyez vrai. Ne vous noyez pas

surtout dans le fastidieux parlage de vos précautions

oratoires.

Choisissez, parmi les moyens qui s'offrent à vous,

le moyen des gens du jour qui, peut-être, n'est pas

le plus solide, mais qui, d'après la disposition parti-

culière des esprits, la nature de l'affaire, et la singu-

larité de la circonstance, est le plus propre à faire

impression sur l'assemblée.

Emparez-vous fortement de son attention; soulevez

sa gaieté ou son indignation, ou ses sympathies, ou
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ses répugnances, ou sa fierté. Paraissez vous animer

de son souffle et recevoir ses inspirations, tandis que

c'est vous qui lui communiquerez les vôtres (Voir le

n° xxvn).

CHAPITRE DEUXIÈME.

Un caractère de l'éloquence politique chez les
différents peuples1.

365. Les gouvernements de la Grèce furent géné-
ralement favorables au développement de l'éloquence

politique. Dans Athènes en particulier, les affaires im-

portantes se décidaient dans l'assemblée du peupl. ;
c'est là qu'on portait les lois, qu'on décrétait la paix
ou la guerre. D'un autre côté, les Athéniens étaient

vifs, ingénieux, très-exercés dans le maniement des

affaires; leur goût était si pur que le mot atticisme est

aujourd'hui synonyme de pureté de langage. De pa-
reilles conditions étaient très-propres à élever l'élo-

quence à une haute perfection.
366. Le caractère général de l'éloquence politique

chez les Grecs, c'est l'énergie de la pensée, la force

du raisonnement, la simplicité du style et la véhé-

mence des passions. Démosthènes est la grande per-
sonnification de cette éloquence: ses Philippiques sont

1 Auteursà consulter:Blair,4*part., leç. xxv-xxvii;LaHarpe,
Courtde littérature,1.II, ch. m; Amar,Courtderhétorique,1" par-
tie; Cormenin,Livredesorateurs,2' part.;Villemain,CoursdeLItte-
rature(dix-huitièmesiècle); l'abbé Henry,Histoirede f éloquence.
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des modèles achevés dans ce genre, et elles présen-
tent à nos orateurs de tribune un objet d'étude plus
utile que les plus beaux chefs-d'œuvre de Cicéron.

367. A Rome, l'éloquence politique se développa
moins heureusement et moins vite que chez les Athé-

niens. La direction des principales affaires appartenait
aux Patriciens et au Sénat; quelques-unes seulement

étaient réservées à l'assemblée du peuple. Les Ro-

mains n'avaient d'ailleurs ni la vivacité ni la sensi-

bilité des Athéniens; longtemps ils n'estimèrent que
les vertus guerrières, et la soif des conquêtes sembla

les occuper tout entiers. Ce ne fut que bien tard que
leur langue eut l'élégance et la flexibilité qu'exige

l'éloquence.
368. Chez les Romains, comme chez les Grecs, l'é-

loquence politique fut inspirée par un ardent patrio-

tisme, et dans les derniers temps de la République,
tous les hommes considérables s'y appliquaient avec

ardeur, parce qu'ils y voyaient un moyen de parvenir

aux premières charges de l'État. Mais la différence

qui existait entre les deux peuples se remarque aussi

dans le caractère de leurs orateurs. Démosthènes, qui

avait affaire à un peuple vif, intelligent, subtil, marche

droit à son but, et ne songe qu'à soulever la multitude

par la force de sa dialectique et la véhémence de ses

mouvements. Cicéron a un style plus brillant et plus

orné; pour captiver une assemblée fière et dédai-

gneuse, il cadence chacune de ses périodes et a re-

cours à mille petites précautions oratoires.

369. Chez les peuples modernes, l'éloquence de la

tribune est née avec les institutions parlementaires.
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Tant que la nation elle-même fut éloignée des af-

faires, aucune discussion grave ne pouvait s'élever.

En France, l'éloquence politique a commencé seule-

ment à l'ouverture des états généraux. Alors presque
toutes les grandes questions sociales furent agitées:
mais les esprits n'étaient point assez calmes pour
laisser place à la véritable éloquence; l'orateur était

souvent interrompu par les vociférations, les mur-

mures et les personnalités outrageantes. Il y eut par-
fois de beaux mouvements oratoires, mais les meil-

leurs discours de cette époque sont encore loin des

chefs-d'œuvre de l'antiquité. Les plus célèbres ora-

teurs de l'Assemblée constituante furent Mirabeau,

Maury, Cazalès et Barnave (Voir le no xxvm).
370. Sous la Convention, on entendit des cris de

rage et des paroles de sang; les passions grondèrent
avec fracas; mais ce n'était pas là, quoi qu'on ait dit,
la véritable éloquence. Vergniaud lui-même était trop
dominé par la haine et la colère pour arriverà la per-
fection de cet art, et souvent il ne fut qu'un rhéteur

impuissant et vaniteux. Sous le Consulat et l'Empire,
la voix de Napoléon imposa silence à toutes les autres

voix.

Avec la Restauration, la tribune politique se re-

trouva debout, et plus d'une fois l'on vit briller une

grande et noble éloquence. Les orateurs de cette

époque furent: de Bonald, Royer-Collard, de Villèle,

Martignac, Casimir Périer et le général Foy. Sous la

monarchie de Juillet, la tribune se glorifia des noms
de MM. Berryer, Guizot, Thiers, Montalembert et

Odilon Darrot.
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371. Vers la fin du dernier siècle, la tribune an-

glaise ouvrit un vaste champ à l'éloquence. La guerre

d'Amérique et la révolution française soulevèrent une

foule de questions de conquête, de justice, d'huma-

nité, et ces questiQns trouvèrent chez nos voisins des

orateurs dignes de les embrasser dans toute leur

étendue. Les plus célèbres ont été Burke, William

Pitt, Fox, Canning; et, de nos jours, on cite encore

avec honneur lord Russell, Robert Peel, lord Broug-

ham, et surtout le grand O'Connell (Voir le n° xxix).
Par un petit nombre de discours prononcés dans le

parlement espagnol, Donoso Cortès s'est placé au pre-

mier rang des orateurs contemporains.



TROISIÈME SECTION.

DE L'ÉLOQUENCEJUDICIAIRE.

372. L'éloquence judiciaire ou éloquence du

barreau comprend tous les discours prononcés devant

les tribunaux et les mémoires publiés pour descauses qui
réclament la sentencedesjuges. Elle a pour but d'éclai-

rer la justice humaine et de l'aider ainsi à être droite

et impartiale dans ses décisions.

373. Le barreau n'offre point à l'éloquence un

théâtre aussi noble et aussi élevé que la tribune po-

litique. On ne peut donc attendre ici cette élévation

et ces mouvements pathétiques qui caractérisent l'é-

loquence de la tribune. Quelquefois pourtant il se

rencontre au barreau des causes graves et importantes

qui fournissent à l'orateur autant de ressources que
la discussion des affaires publiques.

374. Il y a trois choses principales qui séparent et

distinguent la tribune et le barreau: le but, Yaudi-

toire et la nature des sujets.
Sous le rapport du but, l'orateur politique tend à

la persuasion; il veut déterminer ceux qui l'écoutent

à tel choix, à telle action, à telle entreprise qu'il croit
utile et convenable; et pour atteindre ce but, il s'a-

dresse aux passions au moins autant qu'à l'entende-

ment. Au barreau, le grand objet est la conviction;
l'orateur doit montrer au juge ce qui est juste et vrai,
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c'est donc à l'entendement que son éloquence s'a-

dresse à peu près exclusivement.

Sous le rapport de l'auditoire, l'orateur politique
s'adresse à une assemblée nombreuse et mélangée;
au barreau, l'avocat parle à un petit nombre de juges,

quelquefois à un seul, et ces juges sont en général
des hommes graves, d'un âge mûr et d'une réputa-
tion imposante. Dès lors la passion n'est pas aussi

aisée à émouvoir, et l'on paraîtrait ridicule en pre-
nant un ton de véhémence qui ne convientqu'en face

d'une grande multitude.

Sous le rapport des sujets, l'orateur politique exa-

mine les plus hautes questions de l'ordre social; l'his-

toire et la morale lui prêtent leurs lumières; il fait

parler la religion et la patrie presque toujours inté-

ressées aux grands intérêts qu'il agite; l'avocat inter-

prète avec finesse les ambiguïtés de la loi, prête sa

voix à des intérêts souvent incertains, et ne peut

éprouver qu'une émotion passagère. En général, il

y a quelque chose qui agrandit l'orateur dans la

tribune; il y a quelque chose qui l'abaisse dans le

barreau.

375. Pour ne rien omettre d'essentiel, nous parle-
rons d'abord des qualités de l'avocat; secondement,

des divers genres de discours usités dans le barreau;

troisièmement enfin, du caractère de cette éloquence
chez les divers peuples.



DESQUALITÉSDEL'AVOCAT. 169

Coursde Rhétorique. 10

CHAPITRE PREMIER.

Des qualités de J'avocat1.

376. Les qualités de l'avocat sont, du côté de l'es-

prit, la droiture du jugement, la science suffisante et la

clarté d'élocution; du côté du cœur, la probité et la

bonne foi.
377. L'avocat veut convaincre les juges qu'ils doi-

vent prononcer en faveur de son client, et, pour ob-

tenir ce résultat, il doit éclairer leur conscience,
leur montrer la cause sous son vrai point de vue,

et bien fixer les principes qui régleront leur déci-

sion. Or, sans ira jugement droit, sans un esprit mé-

thodique, il ne produira jamais cette lumière dans la

conscience de ceux qui l'écoutent. Cette rectitude de

jugement consiste à bien poser la question, à montrer

nettement l'objet de la cause et le point précis où

commence le dissentiment des plaideurs.
378. Les devoirs de l'avocat, par rapport à la science,

sont graves et nombreux. Il doit d'abord connaître la

jurisprudence ou le droit civil, qui est la science pro-

pre de sa profession. A cette connaissance il joindra
une certaine notion du droit ecclésiastique, qui est

aujourd'hui trop négligé. Il est plus utile qu'on ne

1 Auteursà consulter: Quintilien,1.XII;Rollin,Traitédeséludes,
1.IV,ch. i; Blair,4*part.. leç. xxvin; Marmontcl,art. Barreau;
Crevier,l"part., Maury,Essai,xiu-xv;Laurentie,Del'Étudeet de
renseignementdes lettres,ch. xi; Cormenin,1.II, ch. iv; Marcel,
Chefs-d'oeuvred'éloquence,art. Barreau.
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pense de savoir les vrais rapports de l'Église et de

l'État, et de chercher dans les lois divines le fonde-

ment des lois humaines. En outre, l'avocat devra être

instruit des sentences et des arrêts prononcés par les

cours supérieures dans les causes analogues à la

sienne.

379. La clarté d'élocution est aussi une qualité essen-

tielle à l'avocat. Un style simple, précis, élégant,
où l'on évite les termes de la chicane et une éru-

dition pédantesque, voilà ce qui convient généra-
lement au barreau. La précision et la clarté sont né-

cessaires à l'avocat, puisqu'il se propose d'instruire

les juges du droit de ses clients et des lois sur les-

quelles il est fondé. Nous demandons aussi l'élégance,

parce que la sécheresse des matières a souvent besoin

de ce secours.

380. La probité exige que l'avocat ne prête son mi-

nistère qu'à la défense du droit et de la justice. C'est

souvent entre ses mains que se trouvent remis les

intérêts sacrés de la famille et de la société. Les faire

valoir en toute occasion, les défendre contre ceux qui

les attaquent, en poursuivre la réparation avec cou-

rage, voilà la sublime mission de l'avocat. Il ne peut

donc, sans fouler aux pieds les titres qui l'honorent,

se charger d'une cause qu'il croit injuste et mauvaise.

Quand il découvre une injustice, il doit avertir son

client. Si par amour du gain il manque à cette règle,

sa profession n'est plus qu'un vil métier et il se ra-

baisse aux yeux de tous les gens de bien.

381. Le respect de la vérité et la bonnefoide l'avocat

exigent encore qu'il n'emploie, même dans les bonnes
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causes, que des moyens conformes à l'honneur et à

l'équité. Que jamais il n'ait donc recours au mensonge
ou au sophisme connu pour tel. Vainement il dirait

que son devoir est de gagner sa cause, et qu'il doit

tendre à ce but par tous les moyens. C'est au juge de

chercher la vérité, mais c'est à l'avocat de la mon-

trer; il est un faussaire s'il la déguise, un fourbe s'il

donne au mensonge des couleurs capables de trom-

per et de séduire.

382. L'intérêt de l'avocat, d'accord avec la morale

et le devoir, lui prescrit lui-même de ne se charger

que de causesjustes, et de respecter toujours la cons-

cience et la vérité. C'est le moyen d'obtenir cette

vive conviction qui produit les grands mouvements

d'éloquence. Démosthènes, après avoir entendu les

paroles d'un client qui lui demandait le secours de sa

voix, refusait de croire à la justice de sa plainte, à

cause du ton incertain et presque indifférent de celui

qui lui parlait. Aussitôt le client s'échauffe et se ré-

crie, et Démosthènes se charge de sa défense. Pour

que ce grand orateur fût sûr de retrouver toute son

éloquence, il fallait donc qu'il fût assuré de la justice
d'une cause.

383. Les païens, moins éclairés que nous sur la

vraie notion du juste et de l'injuste, défendaient

quelquefois toutes sortes de causes, et souvent l'au-
teur tirait vanité du talent et de l'adresse qu'il
avait mis à surprendre la bonne foi de ses juges.
Cicéron et Quintilien enseignent ouvertement qu'on
peut employer le mensonge en faveur de ses amis.
Parmi les avocats actuels, il n'est pas rare de ren-
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contrer encore des hommes qui partagent ces er-

reurs, et qui soutiennent cette étrange morale. Mais

leur parole n'aura jamais une grande puissance. Au

contraire, l'avocat qui dévoue son talent aux causes

justes et aux intérêts légitimes, exerce dans le monde

une espèce de sacerdoce; sa voix est considérée

comme un oracle dans le sanctuaire de la justice.
384. Les orateurs du barreau manquent souvent

de naturel et de conviction, parce qu'ils plaident une

cause qui n'est pas !a leur. Si les plaideurs étaient

eux-mêmes leurs avocats, ils exposeraient les faits

avec simplicité, ils diraient leur raison sans emphase;
et s'ils employaient les mouvements d'une éloquence

passionnée, ces mouvements seraient bien placés.
Mais un avocat, revêtu du personnage du plaideur, a

besoin d'un talent bien rare pour le remplir avec

bienséance, avec dignité, et lorsque ce talent lui

manque, il met à la place de la vraie éloquence
une déclamation factice, ridicule, et souvent crimi-

nelle, par ses artifices et ses excès (Voir le no xxx).

CHAPITRE DEUXIÈME.

Des divers genres de discours du barreaul.

385. Les compositions qui appartiennent au genre

judiciaire sont les réquisitoires, les plaidoyers, les

1 Auteursà consulter:Cicéron,DeOratore,1.II,24-26;Corme-

nin, 1.II, ch. iv; Lefranc,Rhétorique,2epart.,ch. ni; Broeckaert,
sect.m, ch. n; Marcel,Chefs-d'œuvred'éloquence,- Barreau;Ber-

ryer,Éloquencejudiciaire.
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10.

mercuriales, les rapports, les conclusions, les consulta-

tions elles mémoires.

386. Les réquisitoires sont les discours qu'un ma-

gistrat prononce au nom de l'autorité publique pour

requérir, dans l'intérêt de la société, une sentence ou

une peine contre les délits et les crimes publics. Ces

discours peuvent être très-éloquents, quand il s'agit
d'une cause importante et propre à produire de fortes

émotions dans l'âme des auditeurs. Ils se prêtent
d'ailleurs à toutes les formes et à tous les mouve-

ments oratoires.

Le magistrat qui prononce ces discours est investi

d'un ministère public, et il est obligé plus que tout

autre à garder de la dignité, du calme et de la modé-

ration.

387. Les plaidoyers sont les discours que les avo-

cats prononcent pour ou contre la question de droit

ou de fait portée devant un tribunal. C'est là que

l'éloquence peut se développer librement et que l'a-

vocat trouve un large champ ouvert à son talent.

Dans ce genre, l'orateur observera toutes les règles que
nous avons données sur la composition du discours

et en particulier sur la réfutation. Cicéron et Quinti-

lien donnent d'excellents avis pour les plaidoiries.
388. On entend par mercuriales les discours solen-

nels que les premiers présidents ou les procureurs

généraux prononcent à la rentrée des cours ou des

tribunaux. Ces discours roulent d'ordinaire sur la

justice et les devoirs de la magistrature, et le ton

doit en être grave, imposant et sans beaucoup de

chaleur.
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Les mercuriales, ainsi nommées parce qu'elles se

prononçaient le mercredi après la semaine de Pâques,
étaient autrefois des discours dans lesquels les pre-
miers magistrats signalaient les désordres commis

dans l'administration de la justice.
389. Le rapport d'un procès est l'exposé d'une

cause, rédigé par un juge, dans le but d'instruire les

autres juges d'une affaire dont on lui a remis l'exa-

men. Le rapporteur doit exposer avec méthode, pré-
cision et impartialité, l'origine, le fond et.les inci-

dents de la cause, sans chercher à influencer ses

collègues: mais il ne doit plaider pour aucune des

parties, il n'est point avocat.

390. On appelle conclusion ou résumé le discours

que prononce un magistrat, avant de clore les débats

d'un procès, sur les moyens de la cause et les argu-
ments apportés pour et contre par les deux parties

adverses. Ces résumés exigent beaucoup de clarté,

de justesse et de précision, mais peu ou presque

point d'ornements. Ils réclament surtout cette noble

impartialité qui présente les raisons des deux parties,

sans omettre ni affaiblir celles qui lui paraissent

moins solides.

391. Une consultation est un document dans lequel

un avocat indique par écrit les moyens qu'on peut

faire valoir en faveur d'une cause. Il faut donc beau-

coup d'exactitude, de précision et de solidité dans les

preuves. Si l'avocat se fonde sur des moyens faibles

ou équivoques, il compromet les intérêts du consul-

tant.

392. Les mémoires sont des écrits sur les affaires
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litigieuses, que les avocats distribuent aux juges ou

même au public dans les causes importantes. Ils exi-

gent donc, encore plus que les discours prononcés de

vive voix, de la méthode et de la clarté dans les

choses, de la délicatesse et de l'élégance dans le

style. L'œil du lecteur, toujours plus subtil que l'o-

reille de l'auditeur, lui permet de saisir les plus lé-

gers défauts et les moindres négligences.

CHAPITRE TROISIÈME.

De l'éloquence du barreau chez les différents

peoples.

393. L'éloquence du barreau chez les Grecs se per-
sonnifie tout entière dans Démosthènes. Il nous reste

de ce grand orateur un bon nombre de plaidoyers

qui nous permettent d'apprécier ses moyens et sa

méthode. On y voit que les Athéniens étaient moins

obligés de s'attacher au sens rigoureux de la loi, et

que les juges, plus nombreux que parmi nous, for-

maient une espèce d'assemblée populaire. De là, des

mouvements d'éloquence qui seraient ridicules et dé-

placés dans le barreau moderne.

394. Chez les Romains, le barreau eut à peu près
la môme importance et le môme caractère que chez

les Grecs. Souvent même on y souleva des questions

plus graves, parce que la puissance de Rome surpas-
sait de beaucoup celle d'Athènes. Si l'on excepte le

discours pour la Couronne, les causes plaidées par
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Démosthènes n'ont pas la même gravité que les cau-

ses plaidées par Cicéron. Du reste, les Romains don-

nèrent aussi plus de soin à la forme oratoire qu'à l'é-

tude du droit.

395. L'éloquence du barreau a rarement aujour-
d'hui le ton pompeux et pathétique qu'elle avait chez

les anciens, et on ne peut pas prendre absolument

pour modèles les plaidoyers de Cicéron et de Démos-

thènes. Les formes sont plus simples et les juges moins

nombreux. Cependant le barreau offre encore une

assez belle carrière au talent véritable, et la France a

produit un bon nombre de magistrats et d'avocats cé-

lèbres par leur éloquence.
396. Les principaux orateurs du barreau français

furent, au dix-septième siècle, Le Maître, Patru, Pé-

lisson; au dix-huitième siècle, d'Aguesseau, Séguier,

Loyseau de Mauléon, Beaumarchais, de Sèzeet Lally-
Tolendal. De nos jours, on a vu briller dans les cours

judiciaires MM. de Martignac, Berryer et Odilon Bar-

rot (Voir le no xxxi).



QUATRIÈME SECTION.

DE L'ÉLOQUENCEMILITAIRE1.

397. L'éloquence militaire comprend les haran-

gues prononcées par un général d'armée pour enflammer
le courage des soldats. L'usage de ces harangues était

très-fréquent chez les Hébreux, les Grecs, les Ro-

mains et tous les anciens peuples.
398. La plupart des harangues que rapportent les

historiens de l'antiquité n'ont pas été prononcées, du

moins telles qu'elles sont présentées dans leurs his-

toires : le plus souvent l'œuvre tout entière est de

l'écrivain lui-même; quelquefois elle ne s'accorde ni

avec les idées de l'époque, ni avec le caractère du

personnage qu'on fait parler. C'est ainsi que, dans

un temps où la langue latine était informe et gros-

sière, Tite-Live fait débiter à des hommes tirés de la

charrue, des discours éloquents, harmonieux et tra-

vaillés avec art, comme aurait pu les faire un habile

rhéteur.

399. Les historiens modernes n'ont pas inséré

dans leurs récits des discours aussi longs et aussi

nombreux. Mais l'histoire nous a conservé une foule

de mots heureux inspirés par l'honneur et la bra-

voure, et ces mots ont été vraiment prononcés. Tout

1 Auteursà consulter: Cormenin,Livredesorateurs,2* partie:
NapoléonBonaparte; Lefranc,Éloquenceécrite, ch.u; l'abbéHenry,
Eloquencemoderne.
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le monde connaît certaines paroles chevaleresques

échappées à François Ier, à Louis XII, à Henri IV, à

Condé, à La Rochejacquelein, à Napoléon et à quel-

ques autres.

400. L'usage de haranguer les troupes se réduit

aujourd'hui à faire imprimer des proclamations ou

ordres du jour, et à les répandre dans toute l'armée.

Ces discours doivent être tels qu'on les ferait s'ils de-

vaient être prononcés de vive voix. Il faut quelques

phrases courtes, vives, pleines de feu, qui électrisent

les courages et remplissent les soldats d'enthousiasme

et de résolution.

Après la grande journée d'Austerlitz, Napoléon

parle ainsi à son armée:

Soldats,je suiscontentde vous!Vousavezdécorévosailles
d'uneimmortellegloire.Unearméedecentmille hommes,CUiil-
mandéepar les empereursde Russieet d'Autriche,a élé en
moinsdequatreheurescoupéeoudispersée: ce qui a échappé
à votrefeus'estnoyédansleslacs.

Quarantedrapeaux,les étendardsde la garde impérialede

Russie,cent vingt piècesde canons,vingt généraux,plusde

trentemilleprisonniers,sont le résultatde cettejournéeà ja-
maiscélèbre.Cetteinfanterie,tant vantéeet ennombresupé-

rieur, n'a pu résisteràvotrechoc,etdésormaisvousn'avezplus
de rivauxà redouter.

Soldats,lorsquele peuplefrançaisplaçasur ma têtela cou-

ronneimpériale,je meconfiaià vousponrla maintenirtoujours
danscehaut éclatdegloirequi seulpouvaitlui donnerduprix
à mesyeux-

Soldats,bientôtje vousramèneraien France.Là, vousserez

l'objetdemesplustendressollicitudes,et ilvoussuffiradedire:

J'étais à la batailled'Austerlits,pourqu'onréponde: Voilàuti

brave!
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Ce discours, dit Cormenin, est un chef-d'œuvre

d'éloquence militaire. Napoléon est content de ses

soldats. Il se mêle à eux. Il leur rappelle ce qu'ils ont

vaincu, ce qu'ils ont fait, ce qu'on dira d'eux. Pas un

mot des chefs. L'empereur et les soldats, la France

en perspective, la paix pour récompense, la gloire

pour souvenir. Quel commencement et quelle fin!

Les proclamations de Napoléon à son armée for-

ment ensemble un incomparable monument d'élo-

quence militaire (Voir le n° xxxn).
401. Lorsque, dans les conseils, un officier propose

son avis ou combat celui d'un autre, il doit s'expri-
mer avec mesure et faire une extrême attention aux

convenances et aux égards qui sont dus à ceux qui
l'écoutent. La susceptibilité est grande dans le mé-

tier des armes; et trop souvent les querelles particu-

lières, nées du plus léger oubli des convenances, ont

influé d'une manière funeste sur le bien public.

Les adieux de Napoléon à ses soldats, dans le pa-
lais de Fontainebleau, appartiennent encore à l'élo-

quence militaire (Voir le n° xxxiu).



CINQUIÈME SECTION.

DE L'ÉLOQUENCEACADÉMIQUE1.

402. L'éloquence académique, ainsi nommée

parce qu'elle a pour théâtre les académies ou sociétés

littéraires, comprend les discours de réception, les élo-

ges historiques, les mémoires scientifiques ou littéraires,
les harangues ou compliments.

403. Sans doute, l'éloquence académique a une

mission moins élevée que celle de la tribune ou du

barreau; mais, pour celui qui s'en fait une juste idée,
cette mission est encore assez importante et assez

belle. Les discours académiques défendent les saines

traditions littéraires et les principes du bon goût con-

tre les innovations téméraires qui feraient perdre au

langage son éclat et sa pureté. Or, s'il est vrai que le

style est l'homme, si la littérature est l'expression de

la société, il y a un rapport intime entre le bon goût
et les bonnes mœurs, et en travaillant pour l'un, on

combat aussi pour les autres.

404. Le discours que prononce le nouveau membre

d'une académie, le jour même de sa réception, con-

tient d'ordinaire un remercîment à cette compagnie
et un éloge du prédécesseur. C'est Patru qui, en 1640,

1 Auteursà consulter: Fénelon,Dialoguessur l'éloquence;La
Harpe,Coursde littérature;Marcel,Chefs-d'œuvred'éloquence;Grand-

perret,Traitéderhétorique,sect.n, ch. i.



CINQUIÈMESECTION.— DE L'ÉLOQUENCE,ETC. 181

CoursdeRhétorique. 11

donna naissance à cet usage. Pour corriger la mo-

notonie et la fadeur de ce genre de discours, on

s'applique à faire ressortir le caractère de l'homme

que l'on doit louer et on apprécie les événements

auxquels il a été mêlé.

Quand on loue les qualités, l'esprit et les talents du

prédécesseur, ces éloges se nomment oratoires; on les

appelle historiques quand on parcourt les diverses

phases de sa carrière. Dans tous les cas, l'orateur doit

montrer une grande pureté de goût et une irrépro-
chable perfection de style (Voir le n° xxxiv).

405. Puisque l'Académie est établie pour défendre

et maintenir le bon goût, il faut que tous les discours

prononcés dans son enceinte soient dignes de ce but,
et qu'en matière de littérature ils donnent tout à la

fois le précepte et l'exemple. Un terme impropre,
une locution vicieuse qu'on excuserait aisément dans

un autre genre, seraient ici sévèrement blâmés par
la critique. Plus que tout autre, l'orateur académi-

que doit chercher à plaire par la variété des orne-

ments; mais il doit toujours les dispenser avec me-

sure. Souvent on fatigue et on éblouit par trop de

beautés, et l'on déplaît à force de plaire. L'éloge

que Racine fit du grand Corneille est un modèle du

genre.
406. Au dix-huitième siècle, l'Académie française

proposa pour prix d'éloquence l'éloge historique de

nos grands hommes. Cette idée parut heureuse, et

chaque pays s'empressa de l'imiter. A Londres on

mit au concours l'éloge de Newton, à Berlin celui

de Leibnitz, comme à Paris celui de Descartes et de



182 CINQUIÈMESECTWN.— DEL'ÉLOQUENCE,ETC.

Pascal. Corneille, Racine, Bossuet, Fénelon, Molière,
Catmat furent loués successivement. La philosophie
alla elle-même emprunterà l'antiquité l'éloge de Marc-

Aurèle, et l'académicien Thomas se rendit célèbre par
le talent qu'il déploya en traitant ce sujet. Comme ces

discours sont moins des monuments historiques que
des tableaux faits pour réveiller de grandes et nobles

idées, il ne suffit pas de raconter des faits, il faut par-
ler à l'âme et captiver l'imagination.

407. Les mémoires sur les questions de science,

d'art, de littérature, de philosophie ou d'histoire, ne

sont pas le champ le plus favorable à l'éloquence.
Tout ce qu'on demande à l'écrivain, c'est de discuter

avec méthode et clarté. Ordre dans les idées, netteté

dans les détails, élégance dans le style, telles sont

les qualités propres à ce genre. Le discours du P. Gué-

nard sur l'esprit philosophique peat servir de modèle

(Voir le n° xxxv).
Les plaidoyers littéraires qui sont en usage dans les

classes de rhétorique et les discours-qui se prononcent
dans les distributions de prix rentrent aussi dans l'é-

loquence académique, et ils doivent avoir les qualités

que nous -venons d'indiquer.
408. Les harangues ou compliments sont des dis-

cours qui se prononcent à l'occasion d'une fête ou de

quelque grande solennité. Elles doivent contenir l'é-

loge des personnages qui ont été l'occasion de ces

démonstrations publiques, mais ne jamais descendre

jusqu'à la flatterie. Que les louanges soient courtes,

fines et délicates, mêlées, s'il se peut, à quelque utile

vérité ou à quelque sage conseil. Quand on adresse des
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compliments à une personne qu'on veut honorer, l'é-

loge doit faire le fond du discours; mais si la louange

est trop directe, elle est fade pour un homme de goût,

et peut môme devenir une offense. On a quelquefois

cité pour modèle le discours de Fontenelle à Louis XV,

4e jour de son sacre.



SIXIÈME SECTION.

DEL'ÉLOQUENCEDELACONVERSATIONETDEL'ÉLOQUENCE
ÉCRITE1.

409. L'éloquence, dit La Bruyère, est un don de
l'âme qui nous rend maîtres du cœur et de l'esprit
des autres, et fait que nous leur persuadons tout ce

qui nous plaît. Elle peut se trouver dans les entre-

tiens et dans tout genre d'écrire. Elle est rarement

où on la cherche, et elle est quelquefois où on ne la

cherche point.
Il peut donc y avoir de l'éloquence dans les con-

versations et dans les écrits.

410. Les premières conditions nécessaires pour at-

teindre à l'éloquence de la conversation, c'est la sin-

cérité et le naturel.

Avant tout, il faut être vrai et ne prononcer aucune

parole qui ne soit inspirée par une conviction réelle.

La société" n'est point un théâtre où chacun puisse

prendre le rôle qui lui convient. Soyez toujours d'ac-

cord avec vous-même, et montrez de la constance,
même dans la conversation: un homme est souvent

jugé sur un mot qui lui échappe.
En second lieu, que vos paroles soient simples et

1Auteursà consulter:LaBruyère,Caractères,ch.vi; Filon,
Rhétoriquefrançaise,3' part., ch. IIIet iv; Laurentie,DeL'étudedes
lettres,ch.XIIIet xiv; Cormenill,Livredesorateurs,1.II, ch. 1etH.
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ne sentent point la recherche. Fuyez les grands mots

et les grandes phrases: on n'écoute pas en société

ceux qui ont le malheur de parler commeun livre, ou,
comme dit La Bruyère, proprement et ennuyeusement.
En visant à la correction, prenez garde de tomber

dans le purisme.
411. De même qu'il importe beaucoup à l'orateur

d'avoir conquis à l'avance la bienveillance et l'estime

de son auditoire, il importe aussi, pour s'assurer de

l'autorité en conversation, d'observer sévèrement les

règles de la politesse et les préceptes de la charité, de

se faire la réputation d'homme aimable, doux, affec-

tueux, modeste, mais prudent et éclairé.

Habituez-vous donc à prendre des manières gra-

cieuses, un air ouvert et obligeant, une expression de

regard qui indique le désir d'accueillir tout le monde

avec bonté. Montrez-vous attentif à ce que les autres

disent; ne vous hâtez pas trop de répondre, mais ré-

pondez à propos. Entrez un peu dans le sentiment

des autres pour les amener ensuite tout doucement

au vôtre: c'est le moyen de persuader dans les con-

versations.

412. Il ne suffit pas d'être vrai, simple, bienveil-

lant, il faut aussi être modeste et ne parler qu'à son

tour. Cicéron défend de s'emparer de la conversation

et de l'exploiter comme son bien propre. Il faut, dit-il,
que dans les entretiens familiers chacun ait son tour:
on est en société pour échanger ses idées, et non pour
entendre un orateur. Si vous voulez plaire à tout le

monde, attachez-vous donc, non pas à montrer de
- l'esprit, mais à faire croire aux autres qu'ils en ont:
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amenez-les adroitement à parler de ce qui les inté-

resse, de ce qu'ils savent le mieux. C'était, au dire de

Bossuet, le grand art du prince de Condé. « Sa con-

versation était un charme, parce qu'il savait parler à

chacun selon ses talents, et non-seulement aux gens
de guerre de leurs entreprises, aux politiques de leurs

négociations, mais encore aux voyageurs de ce qu'ils
avaient découvert, et aux savants de toutes sortes de

ce qu'ils avaient trouvé de plus merveilleux. »

413. Rien de plus attrayant pour les esprits d'élite

qu'une conversation libre, intéressante, animée, où

chacun parle avec franchise, sincérité, et parfois avec

éloquence. Là point de confusion, point de rivalité;

la parole est à qui veut la prendre; mais jamais la

conversation ne languit. Chacun trouve dans ses sou-

venirs et dans ses connaissances quelque chose qui

plaît et captive. Tous les sujets sont traités à leur

tour, sinon avec profondeur, du moins avec justesse
et bonne foi. Une saillie succède à un mot sérieux,

un mot sérieux à une saillie. Tous contribuent pour
leur part au plaisir général; et, à chaque instant, il

jaillit de la discussion des étincelles qui brillent en

éclairant.

414. Dans un sens propre et rigoureux, il n'y a de

véritable éloquence que lorsqu'on s'adresse à une as-

semblée et qu'on emploie un discours revêtu de formes

oratoires. Dans un sens plus large, on dit qu'il peut

y avoir partout de l'éloquence comme il peut y avoir

partout de la poésie. Ainsi entendue, l'éloquence se

rencontre dans les écrivains de tous genres, et leurs

écrits sont éloquents chaque fois qu'ils sont propres à
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toucher, à persuader, à produire de fortes et durables

impressions.
415. Lorsqu'un philosophe ou un moraliste est for-

tement pénétré des vérités qu'il enseigne, de leur im-

portance pour le bonheur de l'homme et de la société,
il lui arrive souvent de les exposer avec cette chaleur

de conviction qui frappe également les esprits et les

cœurs: on dit alors que ces écrits sont éloquents.. De

tous les philosophes profanes, Platon possède seul ce

genre d'éloquence: mais, dans le sein du christia-

nisme, quelle force et quelle chaleur depuis les Apô-
tres etles saints Pères jusqu'à Bossuet et Fénelon, de

Maistre et Chateaubriand!

416. Quand on parle de l'éloquence des historiens,
il n'est pas question des discours qu'ils ont insérés

dans leurs écrits; il s'agit de cette chaleur et de cette

force de persuasion qui résultent de l'exposé des évé-

nements. Si un historien présente les faits d'une ma-

nière vive et animée, s'il en tire de grandes et solen-

nelles leçons, si son récit remplit l'âme d'horreur pour
le crime et d'enthousiasme pour la vertu, son histoire

est vraiment éloquente. Dans ce genre, Bossuet a ef-

facé tous ses rivaux anciens et modernes. Ce grand
nom excepté, les anciens, et surtout Thucydide et

Tacite, ont surpassé les modernes (Voir le n° xxxvi).
417. Il est vrai de dire, en un sens, que tout ce qui

est Téritablement poétique est aussi éloquent, et que
tout ce qui est éloquent est poétique sous quelque

rapport. Lorsque le génie du poëte produit des ta-

bleaux qui nous frappent et nous élèvent au-dessus de

nous-mêmes, lorsqu'il nous présente de grandes scè-
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nes qui nous émeuvent et font couler nos larmes, ce

poëte est éloquent. Homère, Sophocle, Virgile, Cor-

neille, Racine ont rencontré plus d'une fois cette élo-

quence. Mais les poètes sacrés, et surtout les pro-

phètes, surpassent beaucoup tous les autres en élo-

quence et en-sublimité (Voir le n° xxxvn).
418. Puisque l'éloquence se trouve partout où un

homme domine l'esprit et le cœur des autres hommes,
elle peut se rencontrer dans les confidences d'une let-

tre comme au grand jour de la tribune. Dans une lettre,
on pleure, on s'indigne, on supplie, on discute avec

chaleur, on cherche enfin à produire dans le confident

de ses pensées les émotions qu'on éprouve. Or, agir
et parler ainsi dans une lettre, c'est être vraiment élo-

quent, et l'on peut citer des lettres où se trouve l'élo-

quence même la plus sublime (Voir le n° xxxvm).
419. La presse est la tribune de l'écrivain, et il y a

parfois beaucoup d'éloquence dans les inspirations
soudaines du journaliste. Comme la tribune, la presse
embrasse les questions religieuses, politiques, sociales,

administratives; elle a pour but de procurer le bonheur

des empires par la vérité et la vertu; mais souvent

elle détruit au lieu d'édifier, elle propage l'erreur et

sème l'anarchie. Quoi qu'il en soit, l'art d'écrire n'est

plus un simple amusement pour quelques nobles es-

prits, il s'est élevé à la hauteur d'une mission sociale.

« Plus puissante que la voix des orateurs, la voix des

écrivains, dit Timon, est si rapide qu'elle vole par-

dessus les monts et les mers, et si perçante qu'elle

traverse les murs des palais » (Voir le no xxxix).
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TROISIÈME PARTIE.

CITATIONS ET MODÈLES

I. De la vraie éloquence.

Il ne faut pas faire à l'éloquence le tort de penser qu'elle
n'est qu'un art frivole dont un déclamateur se sert pour

imposer à la faible imagination de la multitude et pour

trafiquer de la parole: c'est un art très-sérieux qui est des-

tiné à instruire, à réprimer les passions, à corriger les

mœurs, à soutenir les lois, à diriger les délibérations pu-

bliques, à rendre les hommes bons et heureux. Plus un

déclamateur ferait d'effortspour m'éblouir par les prestiges
de son discours, plus je me révolterais contre sa vanité;
son empressement pour me faire admirer son esprit me

paraîtrait le rendre indigne de toute admiration. Je cherche
un homme qui parle pour moi et non pour lui, qui veuille
mon salut et non sa propre gloire. L'homme digne d'être
écouté est celui qui ne se sert de la parole que pour la

pensée, et de la pensée que pour la vérité et la vertu.
Un homme qui a l'âme forte et grande, avecune grande

facilité naturelle de parler et un grand exercice, ne doit

jamais craindre que les termes lui manquent; sesmoindres
discours auront des traits originaux que les déclamateurs



190 TROISIÈMEPARTIE.

fleuris ne pourront jamais imiter. Il n'est point esclave des

mots, il va droit à la vérité; il sait que la passion est comme

l'âme dela parole.
Un discours n'est éloquent qu'autant qu'il agit sur l'âme

de l'auditeur; par là on peut juger sûrement de tous les

discours qu'on entendra. Tout discours qui vous laissera

froid, qui ne fera qu'amuser votre esprit et qui ne remuera

point vos entrailles, votre cœur, quelque beau qu'il vous

paraisse, ne sera point éloquent. Ainsi, consultez-vousvous-

même pour savoir si les orateurs que vous écoutez font

bien. S'ils font une vive impression sur vous, s'ils rendent

votre âme attentive et sensible aux choses qu'ils disent;
s'ils vous échauffent et vous enlèvent au-dessus de vous-

même, croyez hardiment qu'ils ont atteint le but de l'élo-

quence. Si, au lieu de vous attendrir et de vous inspirer de

fortes passions, ils ne font que vous plaire et vous faire

admirer l'éclat et la justesse de leurs pensées et de leurs

expressions, dites que ce sont de faux orateurs.

(FÉNELON,Dialogues.sur l'éloquence.)

II. Origine et objet de Imrhétorique.

Dèsque l'homme s'est exercé à manier la massue ou la

fronde, l'art de la guerre a pris naissance; dèsque l'homme,
avant de parler, a réfléchi à ce qu'il avait à dire, la Rhéto-

rique a commencé. Depuis que l'on s'est aperçu que par la

puissance de la parole on dominait les esprits et les âmes,

depuis qu'entre la vérité et le mensonge, entre le bon droit

et la fraude, s'est élevée cette guerre dont l'éloquence est

tour à tour l'arme offensiveet défensive, chacun à l'envi

s'exerçant au combat, pour s'en procurer l'avantage, la

rhétorique a dû. former un art ainsi que la guerre elle-

même. Si donc la rhétorique n'est que le résultat des obser-
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vations faitespar les meilleurs esprits, sur les procédésles

plus ingénieux et les moyens les plus puissants de l'élo-

quence naturelle"il en-sera de l'éloquence comme de tous
les arts: inventés par l'instinct, ils sont éclairés par l'ex-

périence et perfectionnés par l'usage.
La rhétorique n'est que la théorie de cet art de persua-

der dont l'éloquence est la pratique. L'une trace la mé-

thode et l'autre la suit; l'une indique les sources et l'autre

y va puiser; l'une enseigne les moyens et l'autre les em-

ploie; l'une, pour me servir de l'expression de Cicéron,
abat une forêt de matériaux et l'autre en fait le choix et

lesmet en œuvre avecintelligence. Larhétorique embrasse

les possibles; l'éloquence s'attache aux faits qui lui sont

présentés; et c'est ainsi que le premier instinct de l'élo-

quence naturelle est devenu le plus savant, le plus profond
de tous les arts.

Un petit nombre de grands principes appuyés sur de

grands exemples,voilàqui doit suffire. La rhétorique, ainsi

que la tactique, ne peut rouler que sur des hypothèses:
dans l'un et l'autre genre de combat, il y a deux grands

ordonnateurs, le jugement et le génie; mais ils sont tous
les deux soumis à des hasards qui déconcertent toutes les

méthodes et font fléchir toutes les règles.
Il faut donc simplifier l'art le plus qu'il est possible,ne

pas ériger en principe ce qui n'est juste et vrai que sous
certains rapports, n'enseigner que le difficile,ne prescrire
que l'indispensable, en un mot laisser au talent autant de
sa liberté naturelle qu'il en peut avoir sans danger. Les

règles prescrites par les rhéteurs sont presque toutes de
bons conseils et de mauvais préceptes.

(MARMONTEL,Dictionnairede Littérature,
art. lthetorique.)
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III. Du raisonnement et des preuves comme fondement
de la véritable éloquence.

Qu'est-ce qu'un orateur s'il n'est pas logicien, s'il n'est

pas accoutumé à saisir avec justesse la liaison ou l'opposi-
tion des idées, à marquer avec précision le point d'une

question débattue, à démêler avec sagacité les erreurs plus
ou moins spécieuses qui l'obscurcissent, à bien définir les

termes, à bien appliquer le principe à la question et les

conséquences au principe, à rompre les filets d'un so-

phisme, dans lequel se retranche l'ignorance ou s'enve-

loppe la mauvaise foi? Sans doute, il doit laisser à la phi-

losophie l'argumentation méthodique et la sèche dialecti-

que, qui n'opèrent que la conviction. L'orateur prétend

davantage, il veut persuader; car si la résistance à la vérité

n'est souvent qu'une erreur, plus souvent encore peut-être
cette résistance est une passion, et c'est l'ennemi le plus

opiniâtre et le plus difficile à vaincre. Il faut donc que l'o-

rateur, non-seulement montre le vrai, mais nous détermine

à le suivre, non-seulement nous montre ce qui est honnête,
mais nous détermine à le faire; et c'est pour cela que la

logique oratoire doit joindre les mouvements et les raison-

nements. Maisles mouvements ne seront puissants qu'au-
tant que les raisonnements seront justes, et alors rien ne

pourra résister à cette double puissance faite pour tout en-

traîner. C'était celle de Démosthènes,le plus terrible athlète

qui jamais ait manié la parole. Il se sert du raisonnement

comme d'une massue dont il frappe sans cesse et dont

chaque coup fait une plaie. Malheurà qui se trouvait sous

la main de ce rude jouteur!.
Ce qui manque à ceux qui n'ont d'autres facultés que

celles de leur âme, c'est surtout la méthode et le raison-

nement, c'est cette série d'idées fortifiées les unes par le
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autres, cette accumulation de preuves qui vont toujours en

s'élevant jusqu'à ce que l'orateur, dominant de haut et

comme d'un centre lumineux, finisse par donner une se-

cousse impétueuse, à cet amas et en écrase ses adversaires.

C'est alors que les mouvements décident la victoire; mais

il faut que les raisonnements l'aient préparée, sans cela les

mouvements heurtent et ne renversent pas. Que l'impé-
rieuse vérité arrache d'abord à tous les esprits cet assenti-

ment secret et involontaire: il a raison; alors l'orateur qui
se sent le maître commande en effet, ou plutôt la raison

commande pour lui, et on obéit.

(LAHARPE,Coursde litt., t. II.)

IV. Argument* extrinsèques. —Aveux d'un adversaire
et paroles mémorable..

DIVINITÉDEISSUS-CHRIST.

Après avoir prouvé la divinité de Jésus-Christ

par de solides arguments fondés sur le caractère de

l'Homme-Dieu, le P. Lacordaire termine ainsi une

de ses plus belles conférences :

« Pendant que le dix-huitième siècle outrageait à plaisir
le Fils de Dieu, il se trouva, dans le sein même de ce col-

lége qui l'attaquait, un homme ne croyant pas plus que
les autres, un homme aussi célèbre que les autres, plus
célèbre que tous, un seul excepté, et qui eut par-dessus
eux le privilége d'avoir des mouvements sincères. Dieu le

voulait ainsi pour ne pas laisser son nom sans témoignage

parmi ceux-là même qui travaillaient à détruire son règne.
Cet homme donc au comble de sa gloire, initié par l'étude
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aux siècles passés, et par sa vie au siècle dont il était un

ornement, eut à parler de Jésus-Christ dans une profession
de foi où il voulait résumer tout ce que ses méditations
sur les choses religieuses avaient laissé de doutes et d'in-
certitudes dansson esprit. Après avoir traité de Dieu d'une
manière digne, quoique confuse, il en vient à l'Évangile
et à Jésus-Christ. Là, cette âme flottante entre l'erreur et
la vérité perdit tout à coup son hésitation, et d'une main
ferme comme celle d'un martyr, oubliant son temps et lui-

même, le philosophe écrivit la page d'un théologien, une

page qui devait être le contre-poids du blasphème: écrasez

l'infâme, et qui se termine par ces paroles que toutes les
voûtes de la chrétienté répéteront jusqu'au dernier avène-

ment du Christ: « Si la-vieet la-mort de Socrate sont d'un

sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu. »

On pouvait croire que la force de cette confession ne

serait point surpassée, soit qpe l'on considérât le génie de

l'homme qui l'avait écrite, l'autorité de son incroyance, la

gloire de son nom et les circonstances du siècle qui avait

été condamné à la subir. Onse trompait. Unautre homme,
une autre éloquence, une autre gloire, une autre incrédu-

lité. un autre siècle, un autre aveu se sont rencontrés, et

plus grands tous ensemble, si ce n'est chaque partie prise
à part, que l'homme, l'éloquence, la gloire, l'incrédulité,
le siècle et l'aveu que vous venez d'entendre.

Notre âge donc s'ouvrit par un homme qui surpassa tous

ses contemporains, et que nous, venus après, nous n'avons

point égalé. Conquérant, législateur, fondateur d'empire,
il eut un nom et une pensée qui sont encore présents par-
tout. Après avoir accompli l'œuvre de Dieu sans y croire,
il disparut, cette œuvre achevée, et se coucha comme un

astre éteint dans les eaux profondes de l'océan Atlantique.

Là, sur un rocher, il aimait à ramener devant lui-même

sa propre vie, et de lui remontant à d'autres auxquels il
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avait le droit de se comparer, il ne put éviter, sur ce

théâtre illustre dont il faisait partie, d'entrevoir une figure

plus grande que la sienne. Il la regarda souvent; le mal-

heur ouvre l'âme à des lumières que la prospérité ne dis-

cerne pas. La figure revenait toujours; il fallut la juger.
Un des soirs de ce long exil qui expiait les fautes du passé
et éclairait la route de l'avenir, le conquérant tombé s'en-

quit d'un des rares compagnonsde sa captivité s'il pourrait
bien lui dire ce que c'était que Jésus-Christ. Le soldat s'ex-

cusa; il avait eu trop à faire depuis qu'il était au monde

pour s'occuper de cette question. « Quoi! reprit doulou-

reusement l'interlocuteur, tu as été baptisé dans l'Église

catholique, et tu ne peux pas me dire, à.moi, sur ce ro-
cher qui nous dévore, ce que c'était que Jésus-Christ? Hé

bien, c'est moi qui vais.te le dire. » Et alors,, ouvrant l'É-

vangile, non pas de la main, mais d'un cœur qui en était

rempli, il se mit à comparer Jésus-Christ avec lui-même.
et tous les plus grands hommes de l'histoire; il releva les
différences caractéristiques qui mettent Jésus-Christà part
de toute l'humanité, et après un torrent d'éloquence

qu'aucun père de l'Église n'aurait désavoué, il termina par
ce mot: « Enfin, je me connais en hommes, et je te dis

que Jésus-Christ n'était pas un homme 1»

Vous qui êtes jeunes encore, messieurs, vous vivrez;
vous verrez les savants, les sages, les princes et leurs mi-

nistres; vous assisterez aux élévations et aux ruines; fils

du temps, le temps vous initiera aux secrets de l'homme,
et quand vous les saurez, quand vous aurez la mesure de

ce qui est humain, un jour peut-être, redescendant de ces
hauteurs auxquelles vous aspirez, vousdirez à votre tour:
Je me connais en hommes, et je te dis que Jésus-Christ

n'était pas un homme.

Un jour aussi, sur la tombe de son grand capitaine,
la France gravera ces paroles, et elles y brilleront d'un
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plus immortel éclat que le soleil des Pyramides et d'Aus-
terlitz.

(Conférences,t. II, p. 441-444.)

V. Syllogisme oratoire.

Pour prouver que la fausse conscience n'est pas
une excuse auprès de Dieu, Bourdaloue emploie le

syllogisme suivant :

On demande si l'ignorance est un titre pour se justifier
devant Dieu. AhI mes chers auditeurs, plût à Dieu que
cela fût ainsi! un million de péchés cesseraient aujour-
d'hui d'être péchés; et le monde, sans grâce et sans péni-
tence, se trouverait déchargé d'une infinité de crimes dont
le poids a fait gémir de tout temps et fait encore gémir
les âmes vertueuses.

Maissi cela était, reprend saint Bernard, pourquoi David,
ce saint roi, dans la ferveur de sa contrition, aurait-il de-

mandé à Dieu comme une grâce qu'il oubliât ses igno-
rances passées: delicta juventutis meœet ignorantias meas

ne memineris. N'aurait-il pas dû dire au contraire: Sei-

gneur, souvenez-vousde mes ignorances et ne les oubliez

jamais? Car, puisqu'elles me doivent tenir lieu de justifi-
cation auprès de vous, il est de mon intérêt que vous en

conserviez le souvenir et que vous les ayez toujours pré-
sentes. Est-ceainsi qu'il parle? Non, il dit à Dieu: Oubliez-

les; effacez-lesde ce livre redoutable que vous produirez
,contre moi quand vous me jugerez dans toute votre justice.
Ne vous souvenez point alors du mal que j'ai fait et que je
n'ai point connu; puisque de ne l'avoir pas connu, dans

l'obligation où j'étais de le connaître, c'est déjà un crime
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dont vous seriez en droit de me punir: et ignorantias meas

ne memineris.Il n'est donc pas vrai que l'ignorance, et par

conséquent la fausse conscience, soit toujours une excuse

recevable auprès de Dieu.

Réduisez à la précision de l'école ce syllogisme

si majestueux et si beau, et vous aurez l'argument
suivant :

Si l'ignorance était une excuse, David, au lieu de prier
le Seigneur d'oublier ses ignorances, l'aurait supplié de

s'en souvenir toujours; or il le conjure de les oublier;
donc l'ignorance n'est point une excuse recevable auprès
de Dieu.

Par ce seul exemple, on voit toute la supériorité
de l'éloquence sur la logique. Il est très-utile d'exer-

cer ainsi les jeunes gens à réduire en syllogisme ri-

goureux des fragments empruntés à divers orateurs.

VI. Dilemmes oratotree.

Dans son discours sur la couronne, Eschine avait

reproché à Démosthènes d'avoir perdu la république-
d'Athènes en conseillant la guerre contre Philippe.
Démosthènes lui répond par ces dilemmes pressants
et rigoureux :

Quand Philippe s'appropriait l'Eubée et s'en faisait un

avant-poste pour fondre sur l'Attique, quand il portait les
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mains sur Mégare, prenait Oréos, rasait Porthmos, instal-

lait, comme tyrans, dans Oréos, Philistide, Clitarque à

Orétrie; quand il soumettait l'Hellespont, assiégeait By-
zance, détruisait les villes grecques, ou y ramenait les ban-

nis, violait-il la justice et les traités? Rompait-illa paix,
ou non? Fallait-il que, dans la Grèce, un peuple se levât

pour l'arrêter? S'il ne le fallait point, si la Grèce devait

être, comme on dit, une proie mysienne, tandis qu'il y
avait encore dans le monde des Athéniens dignes de ce

nom, je l'accorde, nous nous sommes vainement agités,
moi par mes conseils, vous en les suivant; mais que tous

les torts, que toutes les fautes en retombent sur moi seul!

Au contraire, s'il fallait une barrière, à quel autre qu'au

peuple d'Athènes appartenait-il de paraître?
C'est à cela que je travaillais alors, moi. Voyant qu'il

asservissait tout, ce Macédonien, je lui résistais, et tou-

jours dévoilant ses projets, toujours exhortant les peuples
à ne pas courber la tête sous un Philippe, je fus inébran-

lable.

A la justesse et à la précision de ce raisonnement,

à cette touche mâle et vigoureuse, on reconnaît Dé-

mosthènes. L'orateur cite d'abord un grand nombre

d'actes d'hostilité de la part de Philippe, et demande

à Eschine si le roi de Macédoine devait, à cette épo-

que, être regardé comme ami ou comme ennemi de

la république. Cette manière d'interroger son adver-

saire le met dans l'impossibilité d'échapper à l'évi-

dence, et le force à se condamner lui-même. Déjà

Eschine est donc réfuté dans ce qu'il avait dit des

intentions pacifiques du Macédonien envers Athènes.

Mais si Philippe agissait en ennemi, fallait-il lui
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résister, ou le laisser asservir la Grèce? A cette inter-

rogation, la réponse est encore plus évidente qu'à la

première. Parmi les auditeurs de Démosthènes, pas
un seul qui ne s'écriât: Philippe n'eût-il pas attaqué
les alliés d'Athènes, il était souverainement impru-

dent de le laisser s'emparer des États voisins, et pré-

parer ainsi la facile soumission de l'Attique. Il était

donc d'une sage politique d'entraver les desseins

ambitieux de Philippe, et de se joindre aux autres

Grecs contre l'ennemi commun qui voulait tout

envahir.

Mais il reste encore à faire un dernier pas. Puis-

qu'il fallait résister à Philippe, quel autre que les

Athéniens devait le faire? Cette dernière question, si

glorieuse pour Athènes, ne devait-elle pas achever

le triomphe qu'avait si bien préparé la logique de

DémosthènesP Parce simple raisonnement, l'orateur

a terrassé son adversaire, et en même temps il a

flatté ses concitoyens et ses juges.
Si l'on veut mieux sentir la puissance de cette

argumentation oratoire, qu'on essaye de donner une

autre forme aux raisons de Démosthènes; on verra

qu'il n'en existe pas de plus pressante, et qu'il est

impossible de les présenter avec plus de mouvement

et de chaleur.
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VII. Mœurs et bienséances oratoires.

Dans la péroraison suivante, Massillon nous four-

nit un exemple où les bienséances sont parfaitement
observées. Modestie, bienveillance, affection, dé-

vouement à la religion et à la patrie, touchante

piété, toutes les vertus, tous les nobles sentiments-

qui conviennent à un orateur sacré s'y trouvent

réunis. Massillon s'adresse au jeune Louis XV :

Vous êtes, Sire, le seul héritier de leur trône (des Char-

lemagne et des saint Louis); puissiez-vousl'être de leurs

vertus! puissent ces grands modèles revivre en vous par
l'imitation plus encore que par le nom! puissiez-vousde-
venir vous-même le modèle des rois vos successeurs!

Déjà, si notre tendresse ne nous séduit pas, si une en-

fance cultivée par tant de soins et par des mains si habiles

et où l'excellence de la nature semble prévenir tous les

jours celle de l'éducation, ne nous fait pas de nos désirs

de vaines prédictions; déjà s'ouvrent à nous de si douces

espérances; déjà nous voyons briller de loin les premières
lueurs de notre prospérité future; déjà la majesté de vos

ancêtres, peinte sur votre front, nous annonce vosgrandes
destinées. Puissiez-vous donc, Sire, et ce souhait les ren-

ferme tous, puissiez-vous être un jour aussi grand que
vous nous êtes cher l

Grand Dieu! si ce n'étaient là que mes vœux et mes

prières, les dernières sans doute que mon ministère, atta-

ché désormaisparles jugements secrets de votre Providence ,
au soin d'une de vos Églises, me permettra de vous offrir

dans ce lieu auguste; si ce n'étaient là que mes vœux et

mes prières: eh! qui suis-je pour espérer qu'elles puissent
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monter jusqu'à votre trône1 Mais ce sont les vœux de

tant desaints rois qui ont gouverné la monarchie, et qui,
mettant leurs couronnes devant l'autel éternel, aux pieds
de l'Agneau, vous demandent pour cet enfant auguste
la couronne de justice qu'ils ont eux-mêmes méritée.

Cesont les vœux du prince pieux surtout qui lui donna

la naissance, et qui, prosterné dans le ciel comme nous

l'espérons, devant la face de votre gloire, ne cesse de vous

demander que cet unique héritier de sa couronne le de-

vienne aussi des grâces et des miséricordes dont vous

l'aviez prévenu lui-même. Ce sont les vœux de tous ceux

qui m'écoutent, et qui, ou chargés du soin de sonenfance,
ou attachés de plus près à sa personne sacrée, répandent
ici leurs cœurs en votre présence, afin que cet enfant,

qui est comme l'enfant de nos soupirs et de nos larmes,
non-seulement ne périsse pas, mais devienne lui-même le

salut de son peuple.
Que dirai-je encore? Ce sont, ô mon Dieu! les vœux

que toute la nation vous offreaujourd'hui par ma bouche;
cette nation que vousavezprotégée dès le commencement,
et qui, malgré ses crimes, est encore la portion la plus
florissante de votre Église.

Pourrez-vous, grand Dieu! fermer à tant de vœux les

entrailles de votre miséricorde? Dieu des vertus, tournez-

vous donc vers nous: Deus virtutum, convertere. Re-

gardez du haut du ciel, et voyez, non les dissolutions

publiques ou secrètes, mais les malheurs du premier

royaume chrétien, de cette vigne si chérie que votre main
elle-même a plantée, et qui a été arrosée du sang de tant
de martTs1 Respicedecœlo,et vide; et visita vineamistam

quamplantavit dextcra tua. Jetez sur elle vos anciens re-

gards de miséricorde, et si nos crimes vousforcent encore
de détourner de nous votre face, que l'innocence du moins
de cet auguste enfant que vous avez établi sur nous vous
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rappelle et vous rende à votre peuple: Et super fiîium
hominisquem confirmasti tibi.

Vous nous avez affligés, grand Dieu! Essuyez enfin les

larmes que tant de fléaux que vous avez versés sur nous

dans votre colère nous font répandre: faites succéder des

jours de joie et de miséricorde à ces jours de deuil, de

courroux et de vengeance; que vos faveurs abondent où

vos châtiments ont abondé, et que cet enfant si cher soit

pour nous un don qui répare toutes nos pertes.
Faites-en, grand Dieu! un roi selon votre cœur, c'est-à-

dire le père de son peuple, le protecteur de votre Église,
le modèle des mœurs publiques, le pacificateur plutôt que
le vainqueur des nations, l'arbitre plus que la terreur de

ses voisins, et que l'Europe entière envie plus notre bon-

heur et soit plus touchée de ses vertus, qu'elle ne soit

jalouse de ses conquêtes et de ses victoires!
Exaucez des vœux si tendres et si justes, ô mon Dieu!

et que ces faveurs temporelles soient pour nous un gage
de celles que vous nous préparez dans l'éternité1

Tiii. tireur» des différents âges.

Lesjeunes gens sont vifs dans leurs désirs, et prompts à

les satisfaire. Inconstants, ils se dégoûtent bientôt de ce

qu'ils souhaitaient: leurs désirssontviolents,mais de courte

durée; leurs volontés sont impérieuses, mais passagères,
comme la faim et la soif des malades. Colères, emportés,
ils suivent facilement le mouvement qui les entraîne, et

sont incapables d'y résister. Avidesd'honneurs, ilsne souf-

frent pas le mépris, et leur ressentiment éclate dès qu'ils
se croient offensés. L'honneur les flatte, mais la victoire

encore plus: car la jeunesse veut dominer, et la victoire
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est une espèce de domination. Ces deux passions les oc-

cupent beaucoup trop pour qu'ils pensent aux richesses;
la cupidité n'a pas le moindre empire sur leur âme: ils

n'ont pas encore éprouvé l'indigence.
Il sont vertueux plutôt que méchants: le spectacle des

vices n'a point encore souillé leurs regards; ils sont cré-
dules: de nombreuses perfidies ne les ont point encore

désabusés; leurs espérances sont toujours flatteuses, d'a-

bord parce que la chaleur du caractère les tient dans une

espèce d'ivresse, ensuite parce que leur attente n'a pas été
frustrée. Ils ne vivent, pour ainsi dire, que d'espérances;
en effet, l'espérance appartient à l'avenir, le souvenir au

passé; or, les jeunes gens voient l'avenir loin devant eux,

pour eux le passé n'est qu'un point. Comme ils sont au

premier jour de la vie, ils n'ont point de souvenirs, ils
osent espérer tout. De là vient qu'il est aisé de les trom-

per, car ils espèrent aisément. La colère et l'espérance
auxquelles ils se livrent les rendent courageux: la pre-
mière en leur ôtant la crainte, la seconde en leur inspi-
rant la confiance; l'homme emporté ne craint rien;
l'homme qui espère le succèsn'en a que plus d'audace.

Ils sont susceptibles de honte, parce qu'ils ne prennent

pas encore pour honnête ce qui ne l'est pas, et n'ont de

règle que la coutume et l'éducation; magnanimes, parce
que la vie n'a point encore flétri leur fime, et qu'ils igno-
rent les besoins des hommes: c'est que la magnanimité
consiste à se croire capable d'exécuter de grandes choses,
et que de pareils sentiments ont leur source dans l'espé-
rance.

Ils préfèrent l'honneur à l'intérêt, car c'est plutôt le
sentiment que le raisonnement qui les guide; or, le rai-
sonnement conduit à l'intérêt, le sentiment à l'honneur.
Leursamitiés et leurs liaisonssont plus vivesque celles des
autres âges, parce qu'ils se plaisent à vivre ensemble, et
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que, toujours désintéressés, ils le sont encore dans le choix
d'un ami.

Leur défaut le plus commun, c'est de passer les bornes;
ils violent à chaque instant la maxime de Chilon (rien de

trop); tout en eux est exagéré; s'ils aiment à l'excès, ils
haïssent à l'excès; il en est de même des autres passions.
Ils croient tout savoir, ils prononcent en maîtres, et voilà
ce qui rend tous leurs sentiments excessifs.S'ils font du

mal, c'est plutôt pour insulter que pour nuire. Ils sont
sensibles à la pitié, parce qu'ils croient les hommes ver-
tueux et meilleurs qu'ils ne sont; exempts de méchanceté,
ils jugent les autres d'après eux-mêmes, et s'imaginent
qu'ils souffrent injustement. Ils aiment la gaieté et par
conséquent la plaisanterie, manière adroite d'insulter avec

grâce. Tellessont les mœurs des jeunes gens.
Les mœurs des vieillards et de ceux dont la vigueur est

passée sont presque l'opposé de celles des jeunes gens.
L'expérience d'une longue vie, la fourberie de la plupart
des hommes, leurs propres erreurs, leurs disgrâcesplus
nombreuses que leurs succès, les empêchent de prononcer
sur rien affirmativement: toutes leurs actions sont accom-

pagnées d'une trop grande timidité. Ils doutent, et ne

savent rien d'une manière positive. Dans leur incertitude,
ils ajoutent à tout ce qu'ils disent: peut-être; nous ver-

rons; tel est leur refrain ordinaire: jamais ils ne pronon-
cent affirmativement.

Ils sont moroses, car le propre d'un tel caractère est de

voir sous un jour défavorable; soupçonneux, parce qu'ils
sont incrédules; incrédules, parce qu'ils ont de l'expé-
rience. Pour la même raison, l'amour et la haine sont

dans leur cœur sans vivacité; mais, suivant le précepte de

Bias, ils aiment comme s'ils devaient haïr un jour; ils

haïssent comme s'ils devaient un jour aimer. Leur cœur

est petit, parce que la vie en a flétri les sentiments. Rien
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de grand, rien de sublime n'éveille leurs désirs; ils ne

pensent qu'à ce qui peut les faire vivre. Ils sont avares,
car l'argent est nécessaire pour vivre, et l'expérience leur

a fait voir combien il est aisé de perdre et difficiled'acqué-
rir. Ils sont timides, et craignent tous les maux avant qu'ils
n'arrivent. En effet, leur caractère glacé est totalement

contraire à celui des jeunes gens, toujours enflammé;
aussi la vieillesseamène-t-elle la crainte à sa suite, car la

crainte est de glace. D'autant plus attachés à la vie, surtout

quand ils approchent de sa fin, que l'on désire davantage
ce qu'on va perdre, et qu'on fait des vœux plus ardents

pour ce qui nous est enlevé. Égoïstesà l'excès, défaut qui
vient encore d'un petit esprit.

Plus amis de ce qui est utile que de ce qui est honnête,

parce qu'ils sont égoïstes,et que l'utile leur paraît un bien

réel, tandis que l'honneur n'est pour eux que l'honneur.

La honte a peu d'empire sur leur âme, qui, moins sen-
sible à la gloire qu'à l'intérêt, compte pour rien l'opinion.
Rarement se repaissent-ils d'espérances: d'abord l'usage
de la vie leur a prouvé qu'il ne faut guère s'attendre qu'au

malheur, et que la plupart des événements ont une issue

fâcheuse; ensuite ils sont timides. Ils vivent plus de sou-
venirs que d'espérances; car pour eux, l'avenir n'est rien
en comparaison du passé: or, l'avenir est le domaine de

l'espérance; le passé, celui du souvenir. Aussi sont-ils

grands parleurs, racontant sans cesse les événements d'au-

trefois, tant le souvenir du passéles enchante. Leur colère
est vive, mais elle a un caractère de faiblesse. Les pas-
sions les ont quittés, ou se sont affaibliespar l'âge: s'il en
est une qui les agite et préside à leurs actions, c'est
celle du gain. Ils paraissent donc modérés parce que la

passion de l'intérêt absorbe en eux toutes les autres. Ils
raisonnent plus qu'ils ne sentent; car le raisonnement
conduit à l'intérêt, le sentiment à la vertu. S'ils font du
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mal, c'est plutôt pour nuire que pour insulter. Ils sont
enclins à la pitié, mais non par les mêmes motifs que les

jeunes gens: ceux-ci sont compatissants par humanité;
les vieillards parce qu'ils sont faibles, et se voient exposés
à tout souffrir; or, c'est une des causes dont la pitié dé-

rive. De là vient qu'ils sont chagrins, ennemis du rire et

de la plaisanterie. L'humeur chagrine et le rire sont in-

compatibles. Telles sont les mœurs des jeunes gens et des

vieillards.

Il est évident que le caractère des hommes faits tiendra

le milieu entre celui des jeunes gens et celui des vieillards,
et s'éloignera également des excès de l'un et de l'autre. Ils

n'ont pas en eux-mêmes une confiance aveugle, c'est le

propre de l'audace: ils ne sont pas non plus timides, ils

gardent une juste proportion. Ils ne donnent ni ne refu-
sent indifféremment leur confiance à tout le monde; mais
c'est la vérité qui règle en tout leurs jugements. Ils n'a-

gissent pas seulement d'après l'honneur, ni seulement

d'après l'intérêt, mais d'après tous les deux. Exempts d'a-

varice et de prodigalité, la modération préside à leur con-

duite; elle met un frein à leur colère et à leurs passions.
Leur prudence ne manque pas de courage, ni leur cou-

rage de prudence, qualités partagées entre les jeunes gens
et les vieillards: car les jeunes gens sont braves, mais em-

portés; les vieillards sages, mais timides. En général, tout

ce que la jeunesse et la vieillesse ont de bon séparément,

l'âge mûr le réunit, et tout ce qui pèctle dans ces deux

âges, soit par excès, soit par défaut, est ramené dans celui-

ci à un sage et juste milieu. Par lige mûr, j'entends, pour
le corps, l'intervalle depuis trente ans jusqu'à trente-cinq,
et pour l'esprit, vers quarante-neuf ans.

(ARISTOTE,Bhétorique, liv. 11.)
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IX. Précautions oratoires.

En rappelant les guerres civiles où avait échoué

la fidélité de Turenne, Fléchier a ainsi recours aux

précautions oratoires :

Souvenez-vous,messieurs, de ce temps de désordre et.

de trouble, où l'esprit ténébreux de discorde confondait le,

droit avec la passion, le devoir avec l'intérêt, la bonne

cause avec la mauvaise, où les astres les plus brillants

souffrirent presque tous quelque éclipse, et les plus fidèles

sujets se virent entraînés malgré eux par le towent des

partis, comme ces pilotes qui, se trouvant surpris de l'o-

rage en pleine mer, sont contraints de quitter la route

qu'ils veulent tenir et de s'abandonner, pour un temps,
au gré des vents et de la tempête. Telle est la justice de

Dieu; telle est l'infirmité naturelle des hommes. Mais le

sage revient aisément à soi, et il y a dans la politique,
comme dans la religion, une espèce de pénitence plus

glorieuse que l'innocence même, qui répare avantageuse-
ment un peu de fragilité par des vertus extraordinaires et

par une faveur continuelle.

Que dirai-je donc? Dieu permit aux vents et à la mer
de gronder et de s'émouvoir, et la tempête s'éleva. Un air

empoisonné de factions et de révoltes gagna le cœur de
l'État et se répandit dans les parties lesplus éloignées. Les

passions jque nos péchés avaient allumées rompirent les

digues de la justice et de la raison, et les plus sagesmême,
entraînés par le malheur des engagements et des conjonc-
tures, contre leur propre inclination, se trouvèrent, sans

y penser, hors des bornes de leur devoir.
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On peut comparer ce passage avec l'endroit où

Bossuet rappelle la défection de Condé:

Puisqu'il faut une fois parler de ces choses dont je vou-

drais pouvoir me taire éternellement, jusqu'à cette fatale

prison, il n'avait pas seulement songé qu'on pût rien at-

tenter contre l'État, et dans son plus grand crédit, s'iJ

souhaitait d'obtenir des grâces, il souhaitait encore plus
de les mériter. C'est ce qui lui faisait dire: je puis bien

ici répéter devant ces autels les paroles que j'ai recueillies

de sa bouche, puisqu'elles marquent si bien le fond de

son cœur: il disait donc, en parlant de cette prison mal-

heureuse, qu'il y était entré le plus innocent de tous les

hommes, et qu'il en était sorti le plus coupable. « Hélas !

poursuivait-il, je ne respirais que le service du roi et la

grandeur de l'État!)) On ressentait dans ces paroles un

regret sincère d'avoir été poussé si loin par ses malheurs.

Mais,sans vouloir excuser ce qu'il a hautement condamné

lui-même, disons, pour n'en parler jamais, que, comme

dans la gloire éternelle, les fautes des saints pénitents,
couvertes de ce qu'ils ont fait pour les réparer et de l'éclat

infini de la divine miséricorde, ne paraissent plus; ainsi

dans des fautes si sincèrement reconnues et dans la suite si

glorieusement réparées par de fidèles services, il ne faut

plus regarder que l'humble reconnaissance du prince qui
s'en repentit, et la clémence du grand roi qui les oublia.

Que s'il fut enfin entraîné dans ces guerres infortunées, il

aura du moins cette gloire de n'avoir pas laissé avilir la

grandeur de sa maison chez les étrangers.
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X. Nécessité de l'Imagination et de la sensibilité.

Dans son discours sur l'esprit philosophique, le

P. Guénard montre ainsi les avantages de l'imagi-
nation et de la sensibilité :

Le philosophe, naturellement scrupuleux, pèse et me-

sure toutes ses pensées et les attache les unes aux autres

par un fil grossier qu'il veut toujours avoir à la main. Il

voudrait ne vivre que de réflexions,ne se nourrir que d'é-

vidence; il abattrait, comme le tyran de Rome, la tête

des fleurs qui s'élèvent au-dessus des autres. Observateur

éternel, il vous montrera tout autour de lui des vérités,
mais des vérités sans corps, pour ainsi dire, qui sont uni-

quement pour la raison et qui n'intéresseraient ni les sens,
ni le cœur humain. Rejetez donc ces idées ou changez-les
en images; donnez-leur une teinture plus vive. Libre des

opinions vulgaires, et pensant d'une manière qui n'appar-
tient qu'à lui seul, il parle un langage vrai dans le fond,
mais nouveau et singulier, qui blesserait l'oreille des autres

hommes. Vaste et profond dans ses vues, et s'élevant tou-

jours par ces notions abstraites et générales qui sont pour
lui comme des livres abrégés, il échappe à tout moment

aux regards de la foule et s'envole fièrement dans les ré-

gions supérieures. Profitez de ses idées originales et har-

dies: c'est la source du grand et du sublime. Maisdonnez

du corpsà ses pensées trop subtiles; adoucissezpar le sen-

timent la fierté de ses traits; abaissez tout cela jusqu'à la

portée de nos sens: nous voulonsque les objets viennent se
mettre sous nos yeux; nous voulons un vrai qui nous sai-
sissed'abord et qui remplisse toute notre âme de lumière
et de chaleur. Il faut que la philosophie, quand elie veut

nous plaire dans un ouvrage de goût, emprunte le coloris
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de l'imagination, la voix de l'harmonie, la vivacité de la

passion. Les beaux-arts, enfants et pères du plaisir nede-
mandent que la fleur et la plus douce substance de votre

sagesse.
Maissi la nature, en vous accordant le talent de penser

en philosophe, vous a refusé cette heureuse sensibilité qui
saisit le beau avec transport et le reproduit avec force; si
vous n'êtes qu'un esprit toujours réfléchissant, la règle
devient plus sévère à votre égard et vous bannit de l'em-

pire du goût; éloignez-vous: la raison séparée des grâces
n'est qu'un docteur ennuyeux qu'on laisse tout seul au

milieu de son école. Vous n'apportez que des vérités tran-

quilles, un tissu de réflexions inanimées: cela peut éclai-

rer l'esprit; mais le cœur, qui veut être remué, l'imagi-
nation qui veut être réchauffée, demeurent dans une triste

et fatigante inaction. Une poésiemorte et des discours gla-

cés, voilà tout ce que l'esprit philosophique pourra tirer

de lui-même: il enfante et ne peut donner la vie.

EXEMPLEDE SENSIBILITÉ.

XI. Extrait d'une oraison funèbre.

Saint Grégoire de Nazianze, dans l'éloge de son

frère Césaire, fait entendre ces plaintes sublimes et

touchantes :

Le voilà donc encore sous nos yeux, cet incomparable

frère; voici, du moins, sa cendre précieuse et sa dépouille
mortelle. Au milieu des chants répétés de nos sacrés

cantiques et du pompeux appareil de nos cérémonies

saintes, elle va se réunir au tombeau des martyrs, portée

par les mains vénérables de ceux qui lui furent unis par
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les: liens du sang, accompagnée de notre pieuse mère

tenant à la main des flambeaux allumés, surmontant sa

douleur par son courage, supérieure à son affliction, fai-

sant taire ses soupirs par la psalmodie; la voilà honorée

enfin comme elle méritait de l'être, cette âme récemment

régénérée par le baptême, et créée par le Saint-Esprit à
une vie nouvelle.

Agréez, ô Césaire! ce tribut de ma douleur. C'est à

vous que sont consacrées les prémices de cette voix dont

vous avez souvent accusé le silence. Hélas! c'était donc

pour vous-même que devaient éclater ses premiers ac-

cents.

Frère vénérable et chéri1 puisse ta bienheureuse âme

être montée dans les cieux, pour s'aller reposer au sein

d'Abraham, contempler les chœurs des anges, la gloire et

la clarté des prédestinés, te mêler à leur sainte joie, jetant
du haut de la céleste gloire un œil de mépris sur toutes
les choses de ce monde, sur ce qu'on appelle ses richesses,
sur ses dignités mensongères, sur ses vains honneurs,
sur les illusions de nos sens et les agitations de cette vie,

que l'on pourrait comparer à des combats de nuit, parce

qu'elles en ont le désordre et l'ignorance! Plaise au ciel,

qu'en présence du Roi des rois, tu sois inondé des flotsde

cette lumière dont nous n'apercevons ici-bas que quelques

rayons!.
Combien avons-nous encore à attendre, ô vieillards

vénérables! avant d'aller nous unir à Dieu? Combiennous

reste-t-il encore d'épreuves à subir? La vie elle-même
tout entière est d'une bien courte durée, comparée à
l'éternité de Dieu; à plus forte raison, ces restes de vie,t
ce dernier souffle qui commence à s'éteindre, cette der-
nière période d'une vie qui se précipite vers sa fin. De
combien Césaire nous a-t-il devancés? Combien avons-
nous encore de temps à pleurer son départ du milieu de



212 TROISIÈMEPARTIE.

nous? Ne marchons-nous point, et à grands pas, vers la
même demeure? N'allons-nous pas tout à l'heure entrer
sous la même pierre ? Ne serons-nous pas bientôt une
même cendre? Que gagnerons-nous à ce surcroît de peu
de jours? Quelquesmaux de plus à voir, à souffrir, peut-
être à faire nous-mêmes; et pourquoi? pour payer enfin à
la nature la dette commune et inévitable; suivre ceux-ci,

précéder ceux-là; pleurer les uns, être pleurés par les

autres, et recevoir de nos successeurs le tribut de larmes

que nous avions apporté à nos devanciers. Telle est la vie
de nous autres mortels, condamnés à des jours incertains
et périssables. Telle est la scène du monde: nous sortons
du néant pour vivre; à peine entrés dans la vie, nous

revenons au néant. Que sommes-nous?Un songe incons-

tant, un fantôme qu'on ne peut embrasser et saisir, le

vol de l'oiseau qui fend l'air, le vaisseau qui sillonne
l'onde sans laisser de trace, une poussière, une vapeur,
une rosée du matin, une fleur aujourd'hui naissante, au-

jourd'hui desséchée. Les jours de l'homme passent, dit

l'Écriture, comme l'herbe des champs, comme la fleur de

la prairie.

XII. Discours de saint Paul dans l'Aréopage.

Saint Paul, voulant gagner à la cause de Jésus-

Christ ces Grecs fiers et orgueilleux, devant lesquels
il avait osé prendre la parole, devait leur apprendre
à rejeter l'idolâtrie et à reconnaître le Dieu invisible

qui gouverne toutes choses; il devait leur indiquer
les moyens de parvenir à la connaissance de cet être

caché, et enfin leur annoncer le Christ, par qui seul
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il est donné aux hommes de parvenir au salut. Or

les moyens oratoires qu'il emploie sont incontesta-

blement les plus propres à obtenir cette noble fin.

Athéniens, dit-il, il me semble qu'en toutes chosesvous

êtes très-religieux.
Car, passant et voyant lesstatues de vos dieux, j'ai trouvé

même un autel où était écrit: Au Dieu inconnu. Ce Dieu

donc, que vous adorez sans le connaître, est celui que je
vous annonce:

Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui est dans le

monde, le Seigneur du ciel et de la terre, qui n'habite

point dans des temples bâtis par les hommes;

Qui n'est point honoré par les œuvres des mortels,
comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne

tout à tous, et la vie et la respiration;
Il a fait naître d'un seul toute la race humaine pour

habiter sur toute la face de la terre, déterminant les

temps de la durée des peuples et les limites de leur de-

meure,
Afinqu'ils cherchent Dieu et qu'ils s'efforcent de le tou-

cher, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous;
Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, et

comme quelques-uns de vos poètes ont dit: Nous sommes

les enfants de Dieu même.
Puis donc que nous sommes les enfants de Dieu, nous

ne devons pas croire que la Divinitésoit semblable à l'or,
à l'argent ou aux pierres, qui ont pris des figures par l'in-

dustrie de l'homme;
Et Dieu, irrité contre ces temps d'ignorance, annonce

maintenant aux hommes que tous fassent en tous lieux

pénitence,
Parce qu'il a établi un juge pour juger le monde selon

la justice par celui qu'il a destiné à en être le juge, con-
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firmant la foi de tous en le ressuscitant d'entre les morts

(XVII,21-31).

Rien de plus admirable que l'adresse avec laquelle
saint Paul s'insinue dans l'esprit de ses auditeurs :

« Athéniens, il me semble qu'en toutes choses vous

êtes très-religieux. » Par une adresse et une habileté

non moins remarquables, il fait concourir au des-

sein de prêcher un Dieu ennemi de toutes les idoles,
les poètes mêmes, à la voix desquels ces fausses divi-

nités avaient été fabriquées, et des temples avaient

été érigés en leur honneur. A l'aide de ce moyen, il

réussit à se faire écouter, et par des épicuriens qui
niaient l'existence d'une cause intelligente, créatrice

de l'univers; et par des stoïciens, ennemis d'une

Providence paternelle et toujours vigilante; et par
des Juifs remplis d'erreurs sur la nature des perfec-

tions de Dieu. L'imprécation ne lui eût attiré que le

mépris, le tour qu'il a adopté lui concilie l'attention.

Athènes décernait le dernier supplice contre les au-

teurs d'un culte nouveau, et saint Paul a le talent

de lui prêcher un Dieu qu'elle ignore, sans lui don-

ner le moyen de le condamner. En effet, la religion

qu'il vient annoncer aux Athéniens n'est pas nou-

velle pour eux; il vient seulement leur manifester

le Dieu qu'ils adorent sans le connaître, et que leurs

pères ont aussi honoré.

Mais remarquons encore ici l'habileté du grand

Apôtre; il ne dit point aux Athéniens que ce Dieu
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inconnu qu'il veut leur faire connaître est le Dieu

d'Isaac et de Jacob; ces dénominations, empruntées

des anciens prophètes, ne devaient être naturelle-

ment employées que devant les Hébreux; mais il le

leur désigne par des idées purement philosophiques,

qui avaient été exprimées déjà avant lui par tout ce

qu'Athènes révérait le plus parmi les grands hom-

mes. Platon avait dit que le monde était l'ouvrage

des dieux; Euripide, que Dieu était trop grand pour

être renfermé dans des temples. La fable de Promé-

thée indique assez clairement la formation du pre-

mier homme. Plusieurs poètes avaient souvent

chanté que tout était plein de Jupiter; Homère et

quelques autres, que l'homme était de la race des

dieux. Ainsi, par une admirable finesse, saint Paul

se concilie l'attention de tous, tend heureusement à

son but, sans heurter les préjugés de ses auditeurs,

qui ne trouvent dans ce discours rien que de natu-

rel, et qui ne peuvent même qu'être flattés en voyant

l'éloge qu'un étranger fait de leurs philosophes et de

leurs poètes.

Poursuivons notre analyse. Le dessein véritable

de l'orateur sacré en établissant ainsi l'excellence de

l'homme n'est pas de flatter l'orgueil et l'amour-

propre des Athéniens, c'est simplement une pré-
caution oratoire qu'il emploie pour réfuter plus li-

brement l'idolâtrie, obstacle fondamental au succès

de la cause qu'il voulait faire triompher. C'est évi-
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demment comme s'il disait: Si l'homme est d'une

nature aussi sublime, quelle idée devons-nous nous

former du Dieu qui a créé l'homme et qui lui a donné

tout ce qu'il possède? Pouvons-nous croire avec

quelque apparence de raison que ce Dieu soit sem-

blable à la pierre, à l'or, à l'argent, aux ouvrages
de l'art? Un orateur aussi zélé que saint Paul, mais

moins habile, se serait certainement livré à toute

l'impétuosité de son zèle pour reprocher aux Athé-

niens les dogmes monstrueux qui composaient leur

religion; mais ce moyen, qui semble d'ailleurs fort

naturel, puisqu'il est généralement très-propre, non-

seulement à faire briller davantage le talent de l'o-

rateur, mais encore à produire un effet salutaire sur

l'auditoire, avait cependant un danger, celui d'irri-

ter les Athéniens; revenus bientôt de la première

impression qu'auraient pu leur faire des paroles

énergiques et sévères, ils n'auraient pas manqué de

s'élever contre l'excessive hardiesse d'un inconnu

qui, en présence de l'assemblée la plus auguste, osait

vouer au mépris et à l'exécration publique le culte

que la nation entière avait de tout temps professé.

Aussi le grand Apôtre s'y prend-il tout autrement;

jetant un voile sur les horreurs et les abominations

de ce culte, il se contente de les appeler des temps

d'ignorance que Dieu veut bien oublier, en les invi-

tant à la pénitence pour les prémunir contre le juge-

ment qu'il doit faire des hommes par celui qu'il a
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établi juge de tous, et qu'il a proclamé comme tel et

comme sonvéritable envoyé, enle ressuscitantd'entre

les morts. Il semble que saint Paul eût pu s'étendre

davantage sur la dignité et les mérites du Sauveur;

mais il ne l'a point fait, parce qu'il a jugé avec raison

que, s'adressant à des hommes qui n'étaient nulle-

ment préparés à ce qu'il aurait pu ajouter en faveur

de Jésus, la réserve était par là même commandée.

XIII. Exorde du plaidoyer de M. Desèze pour
Louis XVI.

Représentants de la nation, il est donc enfin arrivé ce

moment où Louis, accusé au nom du peuple français,

peut se faire entendre au milieu de ce peuple lui-même!

Il est arrivé ce moment où, entouré des conseils que l'hu-

manité et la loi lui ont donnés, il peut présenter à la na-

tion une défense que son cœur avoue, et développer de-

vantelle les intentions qui l'ont toujours animé; déjà le

calme même qui m'environne m'avertit que le jour de la

justice a succédé aux jours de colère et de prévention;

que cet acte solennel n'est point une vaine forme; que le

temps de la liberté est aussi celui de l'impartialité que la

loi commande; et que l'homme, quel qu'il soit, qui se

trouve réduit à la condition humiliante d'accusé, est tou-

jours sûr d'appeler sur lui et rétention et l'intérêt de ceux

même qui le poursuivent. Je dis l'homme quel qu'il soit.
car Louis n'est plus en effet qu'un homme. Il n'exerce

plus de prestiges, il ne peut plus rien; il ne peut plus
imprimer de craintes, il ne peut plus offrir d'espérances:
c'est donc le moment où vous lui devez.non-seulement
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le plus de justice, mais, j'oserai le dire, le plus de fa-

veur.

Je voudrais pouvoir être entendu, dans ce moment, de

la France entière; je voudrais que cette enceinte pût s'a-

grandir tout à coup pour la recevoir; je sais qu'en parlant
aux représentants de la nation, je parle à la nation elle-

même; mais il est permis sans doute à Louis de regretter

qu'une multitude immense de citoyens aient reçu l'impres-
sion des inculpations dont il est l'objet, et qu'ils ne soient

pas aujourd'hui à portée d'apprécier les réponses qui les

détruisent. Ce qui lui importe le plus, c'est de prouver

qu'il n'est pas coupable: c'est là son seul vœu, sa seule

pensée. Louis sait bien que l'Europe attend avec inquié-
tude le jugement que vous allez rendre, mais il ne s'oc-

cupe que de la France. Il sait bien que la postérité recueil-
- lera un jour toutes les pièces de cette grande discussion

qui s'est élevée entre une nation et un homme; mais

Louis ne songe qu'à ses contemporains; il n'aspire qu'à
les détromper. Nous n'aspirons non plus nous-même qu'à
le défendre; nous ne voulons que le justifier. Nousou-

blions, comme lui, l'Europe qui nous écoute; nous ou-

blionsla postérité dont l'opinion déjà se prépare. Nousne

voulons voir que le moment actuel; nous ne sommes oc-

cupés que de Louis, et nous croirons avoir rempli toute

notre tâche quand nous aurons démontré qu'il est inno-

cent.

Cet exorde, tout à la fois modeste et courageux,

était bien propre à concilier à l'auguste accusé la

bienveillance des juges et des spectateurs, si un trop

grand nombre d'entre eux n'avaient été également

sourds à la voix de la justice et de l'humanité.
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XIV. Exorde de l'oraison funèbre de Turenne.

FleverunteumomnispopulusIsraelplanctumagno,et lugebant
diesmultos,et dixerunt: Quomodoceciditpotens,quisalvumfacie-
hat populumIsraël?

Toutlepeuplele pleuraamèrement; et, aprèsavoirpleurépen-
dantplusieursjours,ils s'écrièrent: Commentest mortcethomme

puissant,qui sauvaitle peupled'Israël?

(LivredesMachabées,i, 9.)

Je ne puis, Messieurs, vous donner d'abord iune plus
haute idée du triste sujet dont je viens vous entretenir,

qu'en recueillant ces termes nobles et expressifsdont l'É-

criture sainte se sert pour louer la vie et pour déplorer la

mort du sage et vaillant Machabée. Cet homme, qui por-
tait la gloire de sa nation jusqu'aux extrémités de la terre;

qui couvrait son camp du bouclier et forçait celui des

ennemis avec l'épée; qui donnait à des rois ligués contre
lui des déplaisirs mortels, et réjouissait 'Jacobparses ver-

tus et par ses exploits dont la mémoire doit être éternelle;
cet homme, qui défendait les villes de Juda, qui domptait

rorgueil des enfants d'Ammon et d'Ésaû, qui revenait

chargé des dépouilles de Samarie, après avoir brûlé sur

leurs propres autels les dieux des nations étrangères; cet

homme que Dieu avait mis autour d'Israël comme un mur

d'airain où se brisèrent tant de fois toutes les forces de

l'Asie, et qui, après avoir défait de nombreuses armées,
déconcerté les plus fiers et les plus habiles généraux
des rois de Syrie, venait tous les âns, comme le moindre
des Israélites, réparer avec ses mains triomphantes les
ruines dusanctuaire, et ne voulait d'autres récompenses
des servicesqu'il rendait à sapatrie que l'honneur de l'a-
voir servie; ce vaillant homme, poussant enfin, avec un

courage invincible, les ennemis qu'il avait réduits à une
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fuite honteuse, reçoit le coup mortel, et demeure comme
ensevelidans son triompha.

Au premier bruit de ce funeste accident, toutes les villes
de Judée furent émues; des ruisseaux de larmes coulèrent
des yeux de tous les habitants. Ils furent quelque temps
saisis, muets, immobiles. Un effort de douleur rompant
enfin ce long et morne silence, d'une voixentrecoupée de

sanglots que formaient dans leur cœur la tristesse, la

pitié, la crainte, ils s'écrièrent: « Comment est mort cet

homme puissant qui sauvait le peuple d'Israël! » Aces

cris, Jérusalem redoubla ses pleurs; les voûtes du temple
s'ébranlèrent, le Jourdain se troubla, et tous ses rivages
retentirent du son de ces lugubres paroles: « Comment

est mort cet homme puissant qui sauvait le peuple d'Is-

raël! » (FLÉCIIIER.)

NARRATIONORATOIRE.

XV. Iially-Tolendal raconte le procès et la mort
de son père.

Un étranger, sans autre appui que son mérite, sans

autres sollicitations que ses services, parvient aux pre-
miers grades militaires de France. Toute sa vie a été une

épreuve continuelle de fidélité et même de dévouement

pour les intérêts de Ja France, de haine et presque de fa-

natisme contre les ennemis dela France. Il est choisi à

cinquante-quatre ans pour aller à six mille lieues régir
les possessionsde la France et détruire les possessionsri-

vales de celles de la France. On l'envoie avec des pro-
messes qui ne sont pas exécutées, avec des pouvoirsqui
sont méconnus; et cependant, dénué de tous moyens,
traversé par mille manœuvres, abandonné d'un côté, trahi

de l'autre, il crée d'abord des ressources et des succès, il

remporte desvictoires, il fait desconquêtes pour la France.
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Réduit bientôt à se défendre, il lutte seul contre la disette

et la rébellion: il immole son repos, sa fortune, sa santé;
il brave la pauvreté, la faim, le poison, l'assassinat, pour
servir la France. Obligé enfin de succomber sous la néces-

sité, il est tourmenté par une moitié de ses vainqueurs,
admiré par l'autre: à l'instant même de sa chute; et à son

retour, il est diffamé, calomnié, accusé en France. Il in-

voque la justice du ministère contre ses calomniateurs,
c'est-à-dire contre un ramas de subalternes coupables qui
ne cherchent à flétrir sa réputation que parce qu'il a, le

premier, dénoncé leurs prévarications; et, pour toute ré-

ponse, le ministère, qui voudrait éviter la honte d'être

criminel, mais qui ne se sent pas le courage d'être juste,
le presse de quitter la France. Il se refuse avec indigna-
tion àce projet révoltant d'une fuite déshonorante; il de-

mande des fers et des juges: le ministère lui donne sur-

le-champ des fers. Quinze mois après, le hasard lui donne
des juges, et l'on imagine de le poursuivre comme ayant
pu voler et trahir la France. Ces premiers juges sont trou-

vés incompétents: une commission est créée, et l'on se
hâte de la rendre aussi incompétente que le tribunal

qu'elle remplace; on ne travaille qu'à lui faire perdre de

vue ce qu'elle doit examiner, et à lui faire examiner ce

qu'elle ne peut entendre; on lui prépare enfin une instruc-

tion formée par tout ce qu'il y a de plus vil et de plus

coupable en France. On assemble d'abord cette commis-

sion quatre ou cinq fois, dans le cours de deux ans, pour
ôter à cet étranger captif jusqu'à la faculté de défendre

cette vie qu'il a tant de fois exposée pour la France. On

l'assemble ensuite deux fois par jour, pour ne pas laisser

aux parents de ce captif le temps de produire les pièces

justificatives, et pour lui ravir ainsi jusqu'aux faibles

moyens de justification que laissent à un accusé ce qu'on

appelle les lois criminelles de France. Enfin, on fait lire
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rapidement à cette commission des dépositions fausses,
des pièces fabriquées, des extraits infidèles; on écarte
d'elle tout ce qui est suspect de vérité; on fait décider par
cette commission de judicature qu'un général d'armée,a
mal ordonné une bataille, a mal soutenu un siège, a mal

capitulé; on lui fait forger un délit, dresser un arrêt, pro-
noncer une condamnation. Et ce général d'armée, après
avoir confondu ses calomniateurs dans le secret d'une

procédure impénétrable, après avoir inutilement imploré
la justice contre la vexation, la tyrannie, la fureur dont il

a été victime pendant toute cette procédure, est tiré du

fond de la prison, où il languit depuis quatre ans dans la

misère, dans les tourments et dans l'opprobre, pour subir

le dernier supplice; et cet étranger, dévoué presque en

naissant au service de la France, meurt à soixante-cinq
ans sur un échafaud dressé dans la capitale de la France,
vainement défendu dans ses derniers moments par les

murmures impuissants de tous les guerriers de France,

mais insulté, outragé, bourrelé arbitrairement par le des-

potisme sanguinaire d'un juge de France!

XTI. otoeonra de - ]Paeuvlu*à Pérolla.

Rollin applique à une harangue de Tite-Livo tout

ce qui vient d'être dit sur le choix des preuves, leur

arrangement, leur forme et leur liaison par des tran-

sitions. Cette analyse raisonnée est extrêmement in-

téressante.

Capoue, par les intrigues de Pacuvius, s'était rendue
à Annibal et l'avait reçu dans ses mum. Deux frères, ci-

toyens les plus considérables de la ville, donnèrent à

manger au général carthaginois. Torrea et Pacuvius, seuls
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de tous les Capouans, furent admis à ce repas, et le der-

nier obtint avec beaucoup de peine cette grâce pour son

fils Pérolla, dont les engagements avec les Romains n'é-

taient pas inconnus à Annibal, qui voulut pourtant lui par-
donner. Après le repas, Pérolla conduit son père dans un

endroit écarté, et là, tenant un poignard dessous sa robe,
il lui déclare le dessein qu'il a formé de tuer Annibal.

Pacuvius, hors de lui-même, entreprend de détournerson

fils d'une résolution si funeste, et lui adresse un discours

plein de force et de raisonnement.

La première opération de Tite-Live, en faisant parler
Pacuvius, devait être de chercher les motifs par lesquels
celui-ci pourrait déterminer son fils: il s'en est présenté
trois à son esprit; le premier, tiré du danger où Pérolla

s'expose en attaquant Annibal au milieu de ses gardes;
le second regarde le père, qui est résolu de se mettre entre

Annibal et son fils, et qu'il faudra par conséquent percer
le premier; le troisième se tire de ce que la religion a de

plus sacré: la foi des traités, l'hospitalité, la reconnais-

sance. Voilà l'invention.

Après avoir fait choix des raisons, il fallait leur donner

un ordre convenable. Dansune harangue comme celle-ci,

qui, dans de telles circonstances, devait être fort courte,
l'ordre demandait que les raisons allassent en croissant et

que les plusr ortes fussent mises à la fin. La religion, chez

des païens, n'était pas ce qui devait toucher le plus un

jeune homme du caractère de celui dont il s'agit; c'est
donc par là que commencera le discours. Son propre in-

térêt, son danger personnelle touchent bien plus vive-

ment; ce motif tiendra donc la seconde place. Le respect
et la tendresse pour un père qu'il faudra égorger avant

que d'arriver à Annibal, passant tout ce qu'on peut ima-

giner de plus fort, c'est aussi par où finira Tite-Live.Voilà
la disposition.
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On voit d'abord la solidité de ces raisons. On peut les
réduire premièrement en syllogismes, ensuite en enthy-
mèmes pour mieux faire sentir la différence des procédés
de l'orateur et du logicien:

SYLLOGISMES.

Premièrepreuve.

Majeure. Monfils, vous ne devez pas entreprendre une

action qui vous fera violer ce que la religion a de plus

sacré;
Mineure.Or, l'action de tuer Annibal vous fera violer ce

que la religion a de plus sacré;
Conclusion.Donc, vousne devez-pastuer Annibal.

Deuxièmepreuve.

Majeure. Vous ne devez pas entreprendre une action

qui vous expose au danger de périr;
Mineure.Or, l'action de tuer Annibal vous expose au

danger de périr;
Conclusion.Donc, etc.

Troisièmepreuve.

Majeure. Vous ne devez pas entreprendre une action

qui vous exposeau danger de tuer votre père;
Mineure. Or, l'action de tuer Annibal vous expose aussi

à tuer votre père;
Conclusion.Donc, etc.

ENTHYMÈMES.

Prninièrepreuve.

Antécédent.L'action de tuer Annibal vous fera violer ce

que la religion a de plus sacré;

Conséquent.Doncvous ne devezpas l'entreprendre.
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13.

Deuxièmepreuve.

Antécédent.L'action de tuer Annibal vous expose au

<!,Migorde périr;

Conséquent.Doncvous ne devez pas l'entreprendre.

Troisièmepreuve.

Antécédent. L'action de tuer Annibal vous expose au

danger do tuer votre père;

Conséquent.Donc vous ne devez pas l'entreprendre.
Les mineures et les antécédentsdes syllogismes et des

enthymèmes exposés ci-dessus auraient dû être dévelop-

pés chacun à son endroit. Dans le syllogisme, lorsque le

principe est évident, l'essentiel est de prouver la mineure,

parce qu'elle renferme toujours le fort de l'argument.
Par la même raison, c'est l'antécédent qu'il faut prouver
dans l'enthymeme. Si nous n'avons fait ni l'un ni l'autre,
c'est que nous avons craint d'être long; il sera facile d'a-

chever de vivevoix ce qui n'est ici qu'ébauché, et de dé-

duire chaque preuve dans son entier, en suivant exacte-

ment la forme scolastique. Cette opération fait sentir tout

le prix de l'éloquence et montre clairement par quelle

grâce et par quels charmes elle sait embellir l'austère et

froide raison. En effet, si les preuves que nous venons de

rapporter sont solides et concluantes, peuvent-elles être

présentées d'une manière plus sèche et moins agréable

que par la forme usitée dans l'école? Mais voyons com-

ment Tite-Live les a tritées. Sous sa plume éloquente,
tout devient fort, énergique, animé. Il s'attache unique-
ment à faire voir la vérité de ce qui est contenu dans les

mineures et les antécédentsdes syllogismeset des enthy-
mèmes. Il n'explique point les majeures, parce qu'elles
sont claires et se suppléent assez d'elles-mêmes. Par les

mêmes raisons, il ne tire pas non plus les conclusions.
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-L'entrée qui tient lieu d'exorde est vive et touchante:
« Per ego te, fili, quœcumque jura liberos jungunt pa-

rentibus, precor quaesoque,neante oculos patris facere et

pati omnia infanda velis. » (TITE-LIVE,XXXIII,9.)

Premiermotif,tiré dela religion.

Il se subdivise en trois autres qui ne sont presque que

montrés, mais d'une manière fort vive et fort éloquente,
sans qu'il y ait aucune circonstance omise, aucun mot qui
ne porte: 1° la foi des traités confirmés par les serments
et par les sacrifices; 2° les droits sacrés de l'hospitalité;
3° l'autorité d'un pèresur sonfils.

« Paucae horse sunt, intra quas jurantes per quidquid
deorum est, dfhtræ dextras jungentes fidem obstrinximus,
ut sacratas fide manus digressi ab colloquio. extemplô in

eum armaremus1 Surgis ab hospitali mensa, ad quam
tertius Campanorum adhibitus ab Annibale es, ut eam

ipsam cruentares hospitis sanguine! Annibalem pater filio

meo potui placare,. filium Annibali non possum! »

Deuxièmemotif, tiré du dangeroù Pérollas'expose.

« Sed sit nihil sancti, non fides, non religio, non pietaa;
audeantur infanda, si, non perniciem nobis cum scelere

afferunt. »

Ce n'est là qu'une transition; mais combien elle est

ornée ! quelle justesse et quelle élégance dans cette distri-
bution qui comprend en trois mots les trois parties du pre-
mier motif! Fides, pour le traité; fleligio, pour l'hospita-

lité; pietas, pour le respect qu'un fils doit à son père. La

dernière pensée est fort belle, et conduit naturellement du

premier motif au second
« Unus aggressurus es Annibalemr Quid. illa turba tôt

liberorum servorumque? quid in unum intenti omnium

oculi? Quid tôt dextræ"/ Torpescentne in amentia illa?



CITATIONSET MODÈLES. 227

Vultum ipsius Annibalis, quem armati exercitus susti-

nere nequeunt, quem horret populus romanus, tu susti-

nebis ! »

Quelle foule de pensées et d'imagesI Quelle admirable

oppositionentre des armées entières qui ne peuvent soute-

nir l'aspect d'Annibal, le peuple romain même que ses re-

gards font trembler, et un faible particulier, tu!

Troisièmemotif;le pèrequ'il faudratuer avantd'arriver
à Annibal.

« Et alia auxilia desint (c'est la transition), me ipsum
ferire corpus meum opponentem pro corpore Annibalis

sustinebis! Atqui per meum pectus petendus ille tibi trans-

figendusqueest. »
* La simplicité et la brièveté de ce dernier motif n'est

pas moins admirable que la vivacité du précédent. Un

jeune homme serait tenté d'ajouter ici quelques pensées.
Pourrez-vous tremper vos mains dans le sang d'un père?
Arracher la vie à celui de qui vous l'avezreçue? etc. Mais

un maître tel que Tite-Live sent bien qu'il n, faut que
montrer un tel motif, et que vouloir l'amplifier, c'est l'af-

faiblir.

Il finit par des prières, plus fortes dans la bouche d'un

père que toutes les raisons:
« Deterreri hic sine te potius, quam illic vinci: valeant

preces apud te meœ sicut pro te bodie valuerunt. »
- L'éloquence triompha : Lacrymanteminde juvenem cer-

nens, medium complectitur,atque osculohcerens,non ante

precibusabstitit, quampervicit ut gladiumponeret,fidemque
daret nihil facturum tale.
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XVII. Réfutation par argument personnel.

Le P. de Mac-Carthy prêchait ses sermons sous la

Restauration. Les impies de cette époque repro-
chaient aux orateurs sacrés de leur temps de n'avoir

pas l'éloquence de leurs devanciers. Voici comment
- l'illustre religieux répond à cette accusation :

Ah! mes frères, nous l'avouons sans peine: nous n'a-
vons ni les talents, ni le profond savoir, ni sans doute
aussi les vertus de ceux qui ont prêché la parole de Dieu

avec tant d'éclat et de fruit avant nous. Nousn'avons pas
la sainte et admirable éloquence de ces hommes qui, sans

lui rien ôter de sa simplicité auguste et de cette vertu

qu'elle tire de l'humilité de la croix, savaientnéanmoins

l'orner et l'embellir et la montraient dans leurs discours

aussi brillante que forte et victorieuse. Ce luxe et ces dé-

lices de la parole sainte convenaient à des temps plus heu-

reux, et pouvaient être une juste récompense que le ciel

accordaitau zèle et à la ferveur de nospères. Maisles chré-

tiens de nosjours ont-ils droit de prétendre aux mêmes fa-

veurs? Oseront-ilsse plaindre de ce que ces délicatesses

et ces raffinements leur manquent, lorsqu'ils auraient mé-

rité, par leurs dédains et leurs superbes dégoûts, que le

pain même des enfants leur fût retranché, et que le Sei-

gneur les condamnât à cette famine de sa parole, le plus
terrible des châtiments dont il ait menacé son peuple? Que

dis-je, leurs dédains et leurs dégoûts? Oh! que je pour-
rais adresser des reproches bien plus amers et plus acca-

blants, non pas à vous, mes frères, mais à un grand nom-

bre de ceux qui témoignent tant de mépris pour notre mi-

nistère, et qui fuient opiniâtrément nos temples ! Depuis

quand, en effet, l'éloquence évangéliques'est-elle affaiblie
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parmi nous? Il n'y a pas trente années encore, que nous

avons vu les chaires chrétiennes remplies par des orateurs

dignes des plus beaux siècles de l'Église. Leur voix était

celle des Nathan et des Isaïe; leur zèle, celui des Paul et

des Barnabé; leur langage, celui des Basile, des Chrysos-
tome et des Ambroise.Nous lesavons entendus dans notre

jeunesse, bientôt après nous les cherchâmes des yeux.
Qu'étaient-ils devenus? Comment avaient-ils disparu tout
à coup? 0 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et

égorges ceux qui sont envoyés vers toi, te convient-il de

demander, les mains encore teintes de leur sang, pour-
quoi ils sont muets? Après avoir précipité le pontife, le

prêtre et le lévite dans un même tombeau, est-ce à toi de

reprocher à la tribu sainte mutilée l'affaiblissement de son

éclat et de ses forces? As-tu droit d'exiger que nous, les

tristes restes de nos frères morts, faibles et derniers débris
de cette Église de France, naguère si illustre et si floris-

sante, nous fassionsnous seuls revivre toute sa gloire, et

nous soutenions le poidsde son antique renommée? Hélas!

réduits à un si petit nombre, consumés de travaux, par-

tagés entre tant de fonctions diverses et de pénibles mi-

nistères, attaqués par tant d'ennemis, abreuvés de tant

d'amertumes, où est notre loisir pour nous livrer aux

études et aux méditations profondes, dans lesquelles nos

prédécesseurs plus heureux passèrent tranquillement leur
vie? Ah! au lieu de dédaigner nos efforts et d'achever

ninsi d'abattre nos courages, ne serait-il pas plus juste de

consoler nos peines et d'animer notre confiance par plus

d'empressement, plus de docilité que jamais? Eh! si la
divine parole a perdu quelque chose de ses ornements
extérieurs et de sa magnificence dans nos bouches, ne
doit-elle pas d'autre part vous être plus précieuse, parce
qu'elle est plus rare? Ne devriez-vouspas conserver avec
un soin plus jaloux ces dernières étincelles du feu sacré
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qui vous restent, et qui menacent à tout moment de s'é-

teindre?

XVtM Réfutation par raisonnement.

Il y a quelques années, Donoso Cortès réfutait

ainsi un de ses collègues qui demandait des réformes

économiques et le licenciement partiel des armées

permanentes.

On affirme que les économies sont non-seulement pos-

sibles, mais encore faciles.
Il y a un seul moyen de faire des réformes et de grandes

réformes économiques: c'est le licenciement total ou le

licenciement partiel des armées permnentes. Celicencie-

mentpourrait garantir pour un temps les gouvernements
de la banqueroute; mais il serait là banqueroute de la so-

ciété entière; parce que; Messieurs;et ici j'appelle toute

votre attention, les armées permanentes empêchent seules

aujourd'hui la civilisationd'aller se perdre' dans la barba-

rie. Nousassistons à un spectacle nouveau dans l'histoire,
nouveau dans le monde. Le monde a-t-il jamais vu, si ce

n'est aujourd'hui, qu'on marche à la ch ilisation par les

armes, et à la barbarie par les idées? Voilàce qui se voit

au moment oùje vous parle.
Cephénomène est si grave, si étrange, qu'il exigequel-

ques explications. Toute vraie civilisation vient du chris-

tianisme. Cela est si certain que la civilisation tout entière

s'est trouvée dans la zone chrétienne; hors de cette zone,
il n'y a pas de civilisation, tout est barbarie: et avant le

christianisme, il n'y a pas eu de peuples civilisésdans le

monde, pas même un seul.

Pasun seul, Messieurs; je dis qu'il n'y a pas eu de peu-
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| pies civilisés, carle peuple grec et le peuple romain n'ont

'pas été civilisés)ils-ont été cultivés, ce qui est fort diffé-

rent. La culture est le vernis, et rien de plus que le vernis

de la civilisation. Le christianisme civilise le monde; il

l'a civilisé par trois moyens: en faisant de l'autorité une

chose inviolable; en faisant de l'obéissance une chose

sainte; en faisant de l'abnégation et du sacrifice, ou pour
mieux dire de la charité une chose divine. Voilàde quelle
manière le christianisme a civilisé les nations. Eh bien,
et ici repose la solution de ce grand problème, les idées de

l'inviolabilité de l'autorité, de la sainteté de l'obéissance

et de la divinité du sacrifice, ces idées ne sont plus au-

jourd'hui dans la sociétéëivile, elles sont dans les temples
où l'on adore le Dieu de justice et de miséricorde, et dans

les camps où l'on adore le Dieu fort, le Dieu des batailles,
sous les symboles de la gloire. Parce que l'Église et l'ar-
mée sont les seules qui conservent intactes les notions de

l'inviolabilité de l'autprilé, de la sainteté de l'obéissance et

dela divinité dela charité, elles sont aujourd'hui les deux

représentants de la civilisation européenne.
Je ne sais, Messieurs si votre attention a été frappée

comme la mienne par la ressemblance, par la presque
identité entre deux personnes qui paraissent le plus dis-

tinctes et le plus contraires, je veux dire entre le prêtre
et le soldat: ni l'un ni l'autre ne vit pour sa famille;

pour l'un et pour l'autre la gloire est dans l'abnégation,
dans le sacrifice. La charge du soldat est de veiller à l'in-

dépendance de la société civile; la charge du prêtre est
de veiller à l'indépendance de la société religieuse. Le
devoir du prêtre est de mourir, de donner sa vie, comme
le bon pasteur, pour ses brebis. Le devoir du soldat est de

donner, comme un bon frère, sa vie pour ses frères. Si
vous considérez l'âpreté de la vie du prêtre, le sacerdoce
vous paraîtra, et il l'est en effet, une véritable milice. Si
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vous considérez la sainteté du ministère du soldat, la mi-

lice vous paraîtra comme un véritable sacerdoce. Que de-

viendraient le monde, la civilisation, l'Europe, s'il n'y
avait ni prêtres, ni soldats? Et maintenant, Messieurs,si

après l'exposé que je viens de faire, quelqu'un croit qu'on
doit licencier les armées, qu'il se lève et le dise. S'il n'y a

personne, Messieurs, je me ris de toutes vos économies;
car elles sont toutes des utopies. Savez-vousce que vous

prétendez faire, quand vous voulez sauver la société avec

vos économies, sans licencier l'armée? Vous prétendez
éteindre l'incendie de la nation avec un verre d'eau. Voilà

ce que vous prétendez.

XIX. Péroraison pathétique.

Venez, peuples, venez maintenant; mais venez plutôt,

princes et seigneurs; et vous qui jugez la terre, et vous

qui ouvrez aux hommes les portes du ciel; et vous, plus

que tous les autres, princes et princesses, nobles rejetons
de tant de rois, lumières de la France, mais aujourd'hui
obscurcies et couvertes de votre douleur comme d'un

nuage; venez voir le peu qui nous reste d'une si auguste

naissance, de tant de grandeur, de tant de gloire. Jetez

les yeux de toutes parts: voilà tout ce qu'a pu faire la

magnificence et la piété pour honorer un héros, des titres,

des inscriptions, vaines marques de ce qui n'est plus; des

figures qui semblent pleurer autour d'un tombeau, et de

fragiles images d'une douleur que le vent emporte avec

tout le reste; des colonnes qui semblent vouloir porter

jusqu'au ciel le magnifique témoignage de notre néant;

et rien enfin ne manque dans tous ces honneurs que celui

à qui on les rend. Pleurez donc sur ces faibles restes de

la vie humaine, pleurez sur cette triste immortalité que
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nous donnons aux héros. Maisapprochez en particulier,
ô vous qui courez avec tant d'ardeur dans la carrière de

la gloire, âmes guerrières et intrépides! Quel autre fut

plus digne de vous commander? Mais dans quel autre

avez-vous trouvévle commandement plus honnête? Pleu-

rez donc ce grand capitaine, et dites en gémissant: Voilà

celui qui nous menait dans les hasards; sous lui se sont

formés tant de renommés capitaines, que ses exemples ont

l,le,és aux premiers honneurs de la guerre: son ombre

t ût pu encore gagner des batailles; et voilà que, dans

son silence, son nom même nous anime, et ensemble il

nous avertit que, pour trouver à la mort quelque reste de

nos travaux, et n'arriver pas sans ressource à notre éter-

nelle demeure, avec le roi de la terre il faut encore servir

le roi du ciel. Servez donc ce roi immortel et si plein de

miséricorde, qui vous comptera un soupir et un verre

d'eau donnés en son nom, plus que tous les autres ne fe-
ront jamais tout votre sang répandu; et commencez à

compter le temps de vosutiles services, du jour que vous

vous serez donnés à un maître si bienfaisant. Et vous, ne

viendrez-vouspas à ce triste monument, vous, dis-je, qu'il
a bien voulu mettre au rang de ses amis? Tous ensemble,
''n quelque degré de sa confiance qu'il vous ait reçus, en-

irennez ce tombeau; versez des larmes avec des prières,
et, admirant dans un si grand prince une amitié si com-

mode et un commerce si doux, conservez le souvenir d'un

héros dont la bonté avait égalé le courage. Ainsi, puisse-
t-il toujours vous être un cher entretien! ainsi, puissiez-
vous profiter de ses vertus, et que sa mort, que vous dé-

plorez, vous serve à la fois de consolation et d'exemple !

Pour moi, s'il m'est permis, après tous les autres, de ve-
nir rendre les derniers devoirs à ce tombeau, ô prince!
le digne sujet de nos louangeset de nos regrets, vousvivrez
éternellement dans ma mémoire, votre image y sera tra-
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cée, non point avec cette audace qui promettait la vic-

toire; non, je ne veux rien voir en vous de ce que la

mort y efface. Vous aurez dans cette image des traits im-

mortels: je vous y verrai tel que vous étiez à ce dernier

jour, sous la main de Dieu, lorsque sa gloire sembla com-

mencer à vous apparaître; c'estlà que je vous verrai plus

triomphant qu'à Fribourg et à Rocroi; et, ravi d'un si

beau triomphe, je dirai en action de grâces, ces belles

paroles du bien-aimé disciple: « Et hœcest victoria quœ
vincit mundum, fides nostra. » — « La véritable victoire,
celle qui met sous nos pieds le monde entier, c'est notre

foi. » Jouissez, prince, de cette victoire: jouissez-en éter-

nellement par l'immortelle vertu de ce sacrifice. Agréez
cesderniers efforts d'une voix qui vous fut connue; vous

mettrez fin à tous ces discours. Au lieu de déplorer la

mort des autres, grand prince, dorénavant, je veux ap-

prendre de vous à rendre la mienne sainte; heureux,

si, averti par ces cheveux blancs du compte que je dois

rendre de mon administration, je réserve au troupeau que

je dois nourrir de la parole de vie les restes d'une voixqui
tombe et d'une ardeur qui s'éteint.

BoSSUET.

xx. Supériorité de l'éloquence sacrée.

Le prédicateur est maître de son sujet, et ce; sujet est

magnifique comme la création, sublime comme Dieu,

infini comme le temps. Il n'est borné ni par les monta-

gnes ni par les mers. Il descend dans les profondeurs de

l'Océan pour y interroger la végétation obscure du plus

petit coquillage. Il monte au-dessus de's nuées dans les

palais du ciel, tout resplendissants de lumière et tout

peuplés de séraphins harmonieux. Il foule à ses pieds la

poussière des siècles et des mondes, et de sa verge pro-
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phétique, il chassedevant lui les générations qui n'ont pas
encore vu le jour. Une fleur des champs que le vent ar-

rache de sa tige dans un vallon solitaire, un volcan qui
retombe en lave de flammes sur les toits d'une cité, un

enfant qui meurt, un trône qui s'écroule, rien n'est étran-

ger à l'éloquence sacrée.

Mais ce qui, pour le prédicateur est plus inépuisable

que la nature, ce sont les mystères de la religion et les
secrets plus incompréhensibles encore peut-être du cœur
humain. Quels trésors! quelles grandeurs! quels sujets!
Soit qu'armé de la parole de Dieu, il commande aux or-

gueilleux l'humilité, aux haineux le pardon des injures,
aux égoïstes l'amour de leurs frères. Soit qu'il traîne les
âmes épouvantées au bord des abîmes sans rivage et sans
fond de l'éternité, qu'il les y suspende et qu'il lesy
plonge. Soit qu'il les ramène de la nuit des tombeaux,
et qu'il les ravisse sur les ailes de son éloquence et qu'il
leur ouvre les arcades du firmament. Soit qu'il torture
les consciences mauvaises et qu'il les pique avec la

pointe du remords. Soit qu'il dise aux malheureux:

Espérez! et aux petits enfants: Aimez-vous les uns les
autres.

Cependant l'immensité du sujet lui même accable la

plupart des prédicateurs. Leur langue n'a pas assez de

mots, leur poitrine assez d'élan, leur éloquence assez de

figures, pour suffire à cette tâche. Il n'appartient qu'à
l'Aigle de Meauxde planer au haut des airs, et de regar-
der fixement le soleil qui lance des torrents de feu dans
l'enfoncement des sphères éternelles. Eux, ils baissent
les yeux, ils se courbent, ils fléchissent sous l'éclat de
ses rayons. Ces mots seuls, Dieu, néant, éternité, jetés
au hasard, sans suite, sans autre parole, sur les dalles
de l'église, s'en vont roulant du porche au sanctuaire,
comme un merveilleux écho, et retentissent profondé-
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ment dans les âmes. Dieu, c'est tout dire, et la mort

aussi, et l'éternité aussi, et, après cela, qu'y a-t-il à ajou-
ter? Quelle voix d'autrui vaudra pour nous le commen-

taire intime de notre conscience? Qui pourrait jamais

atteindre, par le geste ou par l'expression, à la sublimité

de la pensée humaine? Qui nous parlera mieux que nous

de nous-mêmes?

L'orateur de la tribune déchire l'outre des passions,

pour en faire sortir les vents et les orages. Tantôt il éta-

lera, devant les peuples et les soldats, la tunique ensan-

glantée de César; tantôt il évoquera l'ombre de Napo-

léon; tantôt il poussera les peuples contre les peuples;
tantôt il découvrira le sein nu de la patrie et il sondera

ses plaies palpitantes, et ce sera son triomphe si des bras

tendus se lèvent, si des cris de guerre l'interrompent, si

les visages s'enflamment d'une subite rougeur, si les

glaives brillent et sortent de leurs fourreaux, et si, quand
il crie vengeance, un écho de voix éclatant, immense,

indéfinissable, roule dans l'espace et répète: Vengeance!

vengeance!
L'orateur chrétien embrasse dans son amour tout le

genre humain. Il se baisse pour laver les pieds des pau-

vres, pour relever les suppliants, pour toucher les plaies
hideuses des infirmes. Il réchauffe à son foyer les pros-
crits poussés par la tempête des révolutions sur le rivage.
Il se dépouille de sa robe pour les couvrir; il se jette
entre les hommes de guerre; il a horreur du sang; il ne

se préoccupe pas de la différence des intérêts, des alliances,
des langues, des climats, des couleurs de l'étendard, des

nuances de la peau, ni même de ce que la vanité appelle
la gloire; il ne voit dans tous les malheureux que des

frères, dans les étrangers comme dans les concitoyens,

que des enfants également chers à Dieu, et dans le ciel,

que la patrie commune de tous les hommes. Et tandis que
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l'enthousiasme et les acclamations du peuple décernent

des palmes à l'orateur de la tribune, pour avoir peut-être

provoqué, excité l'incendie des villes, l'explosion des vais-

seaux et des citadelles, le massacre des femmes, des vieil-

lards et des enfants, le pillage organisé des caissespubli-

ques, le renversement des institutions et des lois, les

contributions de guerre, les ruptures des douanes, les con-

fiscations directes ou déguisées, l'orateur sacré descendde

sa chaire et se dérobe, laissant à ses auditeurs, pour der-

nière exhortation, ces mots: « Aimez-vous,faites le bien

pour le mal, et priez le Père céleste! »

(CORMENIN.)

XXI. ne l'action du prédicateur.

Soyeznaturel dans le débit, soyezvous-même.Articulez

parfaitement chaque mot et surtout les derniers mots de

vos phrases. Donnez à chaque expression la force qu'elle
doit avoir; parlez avec assurance, mais sans audace; soyez

plutôt lent que rapide; ne pensez pas à vos gestes, mais

pourtant ne vous en permettez pas de ridicules; qu'ils
soient naturels et dignes; tenez-vous droit sans roideur;

regardez votre auditoire en bloc, et ne regardez pas un

seul auditeur en particulier. Nevous accoudez pas sur les

bords de la chaire. Soyezassis quand vous exposerezquel-

que chose, ou quand vous disserterez; levez-vousquand
le discours s'animera et que vous toucherez à un mou-

vement.
Voilà les règles principales concernant le débitoratoire;

mais on pèche si souvent contre ces règles que nous

croyons devoir signaler leurs plus insignes infracteurs.
Prenons garde d'abord à la monotonie. Il n'y a guère de

prédicateurs qui ennuient plus les peuples que ceux qui
ont un débit monotone.
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Les uns récitent leur sermon à peu près recto tono; pas
d'inflexions, pas de mouvements variés; c'est presque une
lecture de réfectoire dans un séminaire.

Les autres ont deux ou trois inflexions; mais comme ce

sont constamment les mêmes, et qu'elles reviennent à des
intervalles à peu près égaux, cela produit une monotonie

qui endort forcément ceux-là même qui avaient, avant le

sermon, le moins de prédisposition au sommeil. Comment
ne voient-ils pas qu'il n'y a rien de moins naturel que de

parler trois quarts d'heure sur le même ton ou avec deux
ou trois inflexions qui nevarient jamais?

Tel homme qui prêche ainsi, discutera vivement et très-
naturellementavec un ami; voyez-le: il s'empare dela

conversation; il expose le sujet dela controverse; il dit

quelle est son opinion; il l'appuie par des preuves solides,
convaincantesou du moins qu'il croit telles; il les déve-

loppe avecvigueur et précision; puis, il combat les objec-
tions de son adversaire avec une chaleur croissante, et tout
cela se fait du ton le plusnaturel et le plus varié; il est si
animé qu'il oublie qu'il va falloir monter en chaire dans

quelques instants; on vient l'avertir, il quitte son ami,
se rend à l'église; le voilà en chaire; adieu le na-
turel! Voilàla monotoniequi recommence; voilà le recto

tono, ou lestrois inflexions périodiques; n'est-ce pas in-

concevable?

D'autres ont un débit langoureux; c'est comme une

variété du genre monotone;ils joignent à l'identité des

sons, un ton élevé, suppliant, plaintif, langoureux, en un

mot, qui est antinaturel au suprême degré. Ily a quel-

que chose dans leur débit, il y a même beaucoup du ton

pieusement suppliant de ces.pauvres qui demandent l'au-

mône sur le bord des chemins: comme ces mendiants

aussi, ils regardent le ciel ou tiennent continuellement la

tête penchée sur l'épaule; et c'est de cette manière que
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tout le sermon se déclame, et que l'on dit des choses qui,

quelquefois, exigeraient un ton véhément et saintement

passionné.
Envoici qui ont plus de feu; ils en ont même beaucoup

trop. On dirait qu'ils regardent un sermon comme manqué

quand on ne crie pas bien fort d'un bout à l'autre et qu'on
termine sans extinction de voix. Les oreilles des auditeurs

en tintent; on plaint le prédicateur que l'on supposetrès-

fatigué, mais on nepense seulement pas à profiter de ce

qu'il dit.
Un médecin distingué, entendant un jour un prédica-

teurqui avait le défaut de crier trop fort, .nousdit, après
le sermon, qu'il avait été beaucoup moinsoccupé du dis-

cours, que de la crainte desaccidents que pouvait éprou-
ver celui qui le débitait. De bonne foi, est-ce en parlant
ainsique l'on gagne les cœurs? Et n'est-ce pas plutôt ainsi

qu'on les refroidit et qu'on les rebute?

Quelques-uns vont encore plus loin dans la voie de l'im-

pétuosité. Non-seulement ils crient, cequi pour euxest

tout naturel; maisleur corps et tous les membres de leur

corps sont dans une agitation perpétuelle; on les dirait

galvanisés; les pieds frappent le fond, en même temps que
les mains ou plutôt les poings, frappent les bords de la

chaire; le corps se penche, seredresse subitement pour se

pencher encore; il semble qu'on lutte corps à corpsavec
son auditoire, et qu'on regrette de ne pas pouvoir broyer
de ses mains cette masse de péchés contre laquelle on

s'indigne avec tant de violence.
9n en voit qui ne crient pas avec excès, qui ne s'agi-

tent pas démesurément, mais qui ont un débit si rapide
qu'il est presqueimpossible de les suivre. Quelquefois
leur grande précipitation fait qu'ils articulent mal plu-
sieursmots; dès qu'ils s'en aperçoivent, ils répètent avec
une grande vitesse les mots mal prononcés, ce qui
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fatigue singulièrement les auditeurs, c'est le bredouil-
lement.

Pourquoi donc cette précipitation qui donne l'idée d'un
écolier récitant saleçonavectoute lavolubilitédontsa langue
est susceptible? Comment peut-on se persuader qu'un ser-

mon, débité de la sorte, touchera ceux qui l'entendent?
Comment ne voit-on pas qu'il n'y a rien de grave et d'im-

posant comme la parole de Dieu, annoncée dans le temple
même de Dieu, sous les yeux et à quelques pas de Jésus,
vrai Dieu, par le ministère de Dieu,pour sauver toute une
assemblée de pécheurs rachetés du sang d'un Dieu? Et
comment ne pas se dire à soi-même que c'est avec une

pieuse modestie,avec une sainte gravité, et même avecune

imposante majesté, que le prêtre doit toujours annoncer

au peuple les divins oracles?

D'autres cependant se jettent parfois dans un excèsop-
posé. Ils sont d'une lenteur capable de refroidir et d'impa-
tienter l'auditoire le mieux préparé. Ayant contracté l'ha-
bitude de cette lenteur excessive, et se persuadant que
c'est la bonne méthode, ils la suivent constamment.

Chaque mot est séparé de celui qui le précède et de relui

qui le suit par un intervalle très-appréciable. Une phrase
commence; dès les premiers mots, on voit ce qu'elle va

dire; on devance l'auteur en achevant soi-même d'un

trait cette phrase interminable; mais vous avezbeau faire,
on ne vous fera pas grâce d'un seul mot. Il est clair qu'un
tel débit n'ayant ni mouvement, ni chaleur, ni véhémence,
ne peut qu'ennuyer un auditoire.

Nousavons des prédicateurs hardis, et pour ainsi dire

audacieux. Sans s'en apercevoir, ils ont un air presque
effronté. Ils n'ont pas encore commencé, qu'ils regardent

déjà leurs auditeurs en gros et en détail, avecune assurance
et un aplomb qui semble dire: je ne vous crains pas. En

effet, ils ont l'œil ferme, le front haut, le verbe arrogant,
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Cour.deRhlilurique. M

et un ensemble si peu modeste et si peu composé que
les auditeurs les plus indulgents en sont eux-mêmes péni-
blement affectés. Est-celà, nous le demandons, la dignité
du saint prêtre, l'attitude pieuse de l'apôtre?

D'autres se portent à l'extrémité opposée; ils sont exces-
sivement timides. Pauvres petits agneaux! La chaire les

impressionnepresque autant qu'une selettedecour d'assises.

Leur visage pâlit, leurs lèvres tremblotent, leurs jambes

fléchissent, et leurs genoux frappent à coups répétés le

panneau de la chaire. Il est impossible que la parole ne se

ressente pas de cet affaissement universel; aussi est-elle

faible, lente, péniblement entrecoupée et incapable assu-
rément de produire sur l'auditoire un effet tant soit peu

prononcé.
Il y en a qui, ne se connaissant pas tels qu'ils sont,

veulent absolument passer pour onctueux, quoiqu'il n'y
ait ombre d'onction dans leur manière de dire.

Rien n'est froid, en fait d'éloquence, comme une cha-
leur factice. Croire qu'on va toucher, émouvoir un audi-

toire, quand on n'est nullement touché ni ému soi-même,
c'est une illusion complète. Vousavezbeau lever les yeux
et les bras vers le ciel, faire un appel à la divine miséri-

ricorde, donner à votre parole je ne sais quoi de doux et

de mielleux, lousvosauditeurs, et même les plus ignorants,
voientou plutôt sentent tout d'abord sivotre cœur s'accorde
avecvosparoles et vos gestes; et quand ils reconnaissent

que cet accord n'existe pas, ils sont d'autant plus froids

que vous faites plus d'effortspour les échauffer.
Enfinnous dirons un mot des prédicateurs mous et sans

énergie. Ce n'est pas par timidité qu'ils sont ainsi; autre-
ment nous les rangerions parmi les timides. Non, la timi-
dité n'est pas leur fait; mais ils sont par nature sans nerf
et sans énergie. Rien ne les émeut, ou du moins rien
ne met leur émotion en relief. Les vérités les plus
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terribles sont à peu près dites sur le même ton que lei
vérités consolantes. Ils ne savent pas chasser leurs parole!
devant eux avec une mâle vigueur; non, la langue tei
forme tout doucement, eUes amène posément sur le bore

des lèvres où elles expirent. Tout au plus, dans les grandi
mouvements, tombent-elles vivantes encore du bord de:

lèvres; mais c'est pour aller s'éteindre au pied de la chaire.

Nous le répétons, ces prédicateurs ne savent pas chasseï

leurs paroles; ils ne savent ce que c'est qu'une articulation
nette et énergique; et c'est un grand malheur; car on ne

sefigure pasles heureux effetsque cette articulation, quand
elle est bonne, produit sur un auditoire.

L'action! L'action! le bon débit, presque tout est là, en

fait de moyens extérieurs de prédication. Une page de

Rodriguez, parfaitement débitée, produira plus d'effet que
le plus beau sermon de Bourdaloue et de Massillon,pro-
noncé mollement et sans énergie.

L'ABBÉDUBOIS.

XXII. Intérêt et mouvement dans la prédication.

Avant tout, il faut intéresser, c'est la condition du bien.

Le monde veut qu'on l'intéresse: il est peut-être exigeant,
c'est peut-être faiblesse; mais que voulez-vous?ne faut-il

pas se faire tout à tous, ne faut-il pas le prendre tel qu'il
est? Il est malade, on le répète chaque jour; ne laut-il

pas que l'on passe quelque chose aux malades? Aprèstout
la question n'est pas de savoir s'il a tort ou s'il a raison. La

question est de le sauver,par conséquent de se faire écou-

ter, de faire arriver la vérité évangélique à son oreille, à

son esprit, à son cœur. Car, à quoi bon se donner tant de

peine pour composer un sermon, s'il ne doit pas être

écouté? C'est un désolant et stérile travail. Aussiquelqu'un
disait: on m'apprend à faire de magnifiques sermons,
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je voudraisbien qu'onm'apprît aussià faire venir le monde

les écouter. 1)

Voilàle but: se faire écouter. Pour cela, d'abord il faut

intéresser.

Il y a différentes manières de créer l'intérêt On peut
intéresser par un langagevrai, sympathique, varié, par des

études de mœurs bien faites, par des traits piquants, par
des images liées aux incidents de la vie, par des mouve-

ments et des élans du cœur.

Lorsque vous voyez que l'attention s'échappe, on peut
la rappeler par un trait qui réveille, épanouit l'àme ; et

parfois amène sur les lèvres ce léger sourire qui signifie:
«C'est bien vrai. » Les Français aiment beaucoup cette

manière, et qui peut y trouver à redire? Le peuple a tant

d'occasions de s'attrister, que l'on doit être heureux de

voir son âme s'épanouir un peu sous le soufflede la divine

parole. De plus, c'est un moyen de dire de bonnes vé-
rités.

Le peuple français aime les traits alors même qp'il en
est percé.

Tous les grands orateurs n'ont pas manqué de s'en ser-
vir. Saint Jean Chrysostomelui-même, ce docteur si grave
et si grand, ne les dédaigne pas: il se moque spirituel-
lement de la vanité des hommes de son temps: « Voyez
donc, dit-il, ce jeune homme, il marche délicatement
sur le bout du pied, de peur de salir sa chaussure. Ehl
mon ami! si vous craignez tant la boue pour votre chaus-

sure, mettez-la sur votre tête, et elle en sera garantie. »

Le EUP. Lacordaire excelleen ce genre, c'est encore un
de ses talents, et plus d'un de ses auditeurs a été attiré

2Wsesmalices.

Un jour, il voulait prouver que le rationalisme n'a pas
la charité de la doctrine et de l'apostolat; au lieu de faire

unelongue démonstration, il s'exprime ainsi :
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« Je ne dirai qu'un mot du rationalisme sur la question

qui nous occupe: je n'ai jamais ouï parler d'un rationa-
liste qui ait reçu des coups de bâton à la Cochinchine.

Ces esprits-là sont trop polis et trop ingénieux pour se ha-
sarder dans une semblable gloire, au profit de la vérité. Il
sera toujours temps de s'occuper d'eux lors de la prochaine

place vacante à l'Académie. Nous sommes trop bien élevés

pour leur offrir autre chose qu'une branche de laurier, et
ils la méritent sans contestation. »

Une autre fois, il dit avec un sourire sur les lèvres, à

ceux qui affectent l'incrédulité: « Eh! Messieurs, vous

avez de l'esprit, vous en avez beaucoup; mais sachez-le,
c'est Dieu qui vous l'a donné. preuve qu'il n'en a pas

peur1»
« Pour faire du bien aux enfants, disait quelqu'un qui

s'y connaît, il faut les intéresser, les faire rire, les faire

pleurer, et puis les renvoyer contents. » Le peuple n'est-il

pas encore enfant? Ne sommes-nous pas encore tous en-

fants. par plus d'un côté?

Un autre moyen d'intéresser, c'est une peinture vive,

fine, spirituelle et délicate de mœurs. Le Français aime

beaucoup qu'on lui parle de lui-même, de ses travaux, de

ses qualités, de ses souffrances, même de ses faiblesses

et de ses travers. Parlez donc de l'Évangile et des Fran-

çais, des Français et de l'Évangile, et encore des Fran-

çais de ce siècle-ci, des qualités et des vices des hommes

de ce temps-ci; alors vous intéresserez, vous forcerez l'in-

térêt.
Les éludes de mœurs sont de tous les temps, de tous les

lieux; elles sont comprises de tout le monde et elles inté-

ressent tout le monde, parce qu'elles font répéter la parole
dela femme de Samarie: « J'ai tu un hommequi m'a dit

ce que j'étais. »

Cependant il n'en faut pas rester là. Après avoir dépeint
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14.

le mal, il faut le combattre, le vaincre, le chasser par la

puissance de la logique. L'esprit français, avant tout, est

logique, mais aussi il est prompt et vif, et il n'aime ni ce

qui est long, ni ce qui est pesant, ni ce qui affirme sans

prouver, ni ce qui veut trop prouver.
Jetez donc vosprincipes d'une manière nette et incisive,

et puis avec une parole presque magique démontrez votre

vérité; que du premier coup l'auditeur sente que l'affaire

va être sérieuse, que la résistance ne sera pas possible à

à la bonne foi et même à la mauvaise foi, et qu'en vous

entendant, il répète la parole du grand Condé lorsqu'il

voyait monter Bourdaloueen chaire: Attention! voilà l'en-

nemi!

II faut animer, passionner la raison elle-même; c'était

la marche de Démosthènes et c'est la marche de tous les

grands orateurs. Il faut en quelque sorte mettre la vérité

en action. Quelle aille, qu'elle vienne, qu'elle parle,

qu'elle questionne et qu'elle réponde, que la scène soit

toujours occupée et que l'esprit de l'auditeur ne puisse

pas un instant se distraire.

Maisce n'est pas assez de bien parler à l'esprit, ce n'est

presque rien; l'esprit n'est que le vestibule de rame, en-

trons jusque dans le sanctuaire du temple, c'est-à-dire

jusqu'au cœur. Le cœur, c'est presque tout l'homme, nous

ne sommesquelque chose que par le cœur. C'est le cœur

qui croit, cordecreditur; c'est le cœur qui enfante les ver-

tus, c'est le cœur que Dieu demande.
Maispour parler au cœur, il faut avoir soi-même un

cœur et s'en servir. Or, c'est une question aujourd'hui de
savoir si beaucoup de prédicateurs ont un cœur. Nul ne

peut s'en apercevoir: le cœur est descendu de la chaire,
et c'est à peine s'il ose y remonter quelquefois. On se fi-

gure que c'est assez pour le bien que de démontrer claire-
ment ou non clairement la vérité aux hommes. Maisentre
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savoir et faire, il y a la différence de la terre au ciel, et
c'est avec son cœur qu'on franchit cette distance.

Ah! le cœur, si on voulait lui parler, on le trouverait

souvent si bon, si vrai et si sincère! et pour le changer,il
faut si peu de chose, une parole, un souvenir, une larme,
un regard, un soupir; et nous avons négligé ce puissant

moyen. Il est pourtant si facile! Tout le monde ne com-

prend pas une belle démonstration,, mais tout le: monde

comprend un beau sentiment.

En résumé, le discours doit être intéressant, animé, vi-

vant; il doit y avoir pour dix ans de vie dans un sermon

d'une demi-heure. Parlez à l'esprit, au bon sensj,à l'ima-

gination, au cœur de l'homme; mettez le feu dans tout

cela, saisissez-lepar tout ce qu'il y a d'émotions vives et

profondes, par la douleur et par les joies, par la colère et

par la pitié, par la haine et.par l'amour, par l'enfer et par
le ciel. Que votre parole soit toujours puissante et victo-

rieuse. Faites bien ce que vous faites; vous raisonnez:

que vos raisonnements coupent, tranchent, abattent; vous

faites de la charité: qu'elle coule à: pleins bovds; qu'elle

inonde, qu'elle enchante; vous lancez des colères: qu'elles

s'échappent en saillies ardentes et irnésistiblas. Vous ne

save&plus quelle puissance invoquer: alacs faites un ap-

pel à la pitié. De temps en temps, des repos, des retours,
comme pour adoucir. pour rejeter ce que vous avez fait,

mais au fond pour enfoncer le trait plus avant, en VÛUS

jetant sur une autre corde du cœur.

Maisaprès cette suspension d'armes, il faut retourner à

la charge avec plus de verve et de.vaillance, enfoncer de:

nouveau le trait dans le cœur, le tourner et le retourner

dans la plaie. Que la pensée soit encore plus énergique, le

sentiment plus puissant; qu'il y ait du drame, quelque
chose de tragique; que la vérité et l'erreur se serrent da

près, se prennent corps à corps; que la lutte soit ardente,
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acharnée, mais que la vérité abatte, terrasse l'erreur,

qu'elle triomphe du vice, et puis, qu'elle relève l'homme,

l'embrasse et l'emporte avec elle, à la vertu, au bonheur,

au ciel.
(L'abbé MULLOIS.)

XXIII. Plan du sermon de Rfasslllon sur la vérité
de la religion.

Au lieu dejciter ici un fragment de sermon, nous

aimons mieux donner pour exemple un plan de ser-

mon vraiment complet et régulier : c'est celui de

Massillon sur la vérité de la religion chrétienne.

Exorde.

Malgré les preuves solides et éclatantes qui établissent
la vérité de la religion, il y a des hommes qui refusent de
la reconnaître.

Proposition.

Prouvons-leur que la vérité de la religion est incontes-

table.

Division.

Cette vérité se fonde sur trois grands caractères qui

distinguent éminemment la religion chrétienne: to elle
est raisonnable; 2° elle est glorieuse; 3° elle est néces-

saire.

Confirmation.

Premièrepartie.

La religion chrétienne est raisonnable.

Subdivision

En ce qu'elle repose 1° sur l'autorité la plus grande, la
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plus respectable et la mieux établie qu'il y ait sur la terre;
sur les idées les seules dignes de Dieu et de l'homme, les

seules conformesaux principes de l'équité, de l'honnêteté,
de la société, de la conscience; 2° sur les motifs les plus

décisifs, les plus triomphants, les plus propres à soumettre

les esprits les moins crédules.

1ermembrede la subdivision. La religion chrétienne a

pour elle l'ancienneté, la perpétuité et l'uniformité, c'est-

à-dire qu'aussi ancienne que le monde, elle s'est conservée

jusqu'à nos jours sans altération; or, de toutes les reli-

gions, c'est la seule qui possède cet avantage.
2e membre. 1° La religion chrétienne donne les seules

idées convenables de Dieu; 2° elle met l'homme à savéri-

table place en lui faisant connaître sa nature et sa desti-

nation; elle règle mieux que toute autre doctrine ses de-

voirs à l'égard des autres hommes.

3e membre. Les motifs de soumission et de crédibilité

qu'elle nous présente, sont appuyés: 1° sur des prophéties

incontestables; 20 sur des faits miraculeux, éclatants, pu-

blics; sur le témoignage de la foi de l'univers entier.

Conclusionde la lre partie: Donc la religion chrétienne

est raisonnable.

Deuxièmepartie.

La religion chrétienne est glorieuse.

Subdivision.

1° Du côté des promesses qu'elle renferme pour l'ave-

nir; 2° du côté de la situation où elle met le fidèlepour le

présent; 3°du côté des grands modèles qu'elle lui propose
à imiter.

1ermembrede la subdivision. Développement de cespro-
messes qui apprennent à l'homme que son origine est

divine et ses espérances éternelles. Son avenir est plein de

gloire.
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2' membre.Peinture de la grandeur et de l'élévation du

chrétien dans toutes lescirconstances de la vie. Rien n'est

plus glorieux que lui, soit devant Dieu, soit devant les

hommes.
3emembre.Les hautes vertus de tous les grands hommes,

de tous les héros chrétiens, depuis Abel jusqu'à nos jours,
sont proposéesà l'imitation du fidèle. Quelle plus glorieuse
carrière peut être ouverte devant lui?

Conclusionde la 2epartie: Donc la religion chrétienne

est glorieuse.

Troisièmepartie.

La religion est nécessaire.

Subdivision.

1° Parce que la raison de l'homme est faible et qu'il
faut l'aider; 20parce qu'elle est corrompue et qu'il faut

la guérir; 3° parce qu'elle est changeante et qu'il faut la

fixer.
1ermembrede la subdivision.Peinture de l'ignorance où

l'homme est de lui-même et de tout ce qui est hors de lui.

C'est la religion qui seule le guide et le soutient au milieu

des ténèbres qui l'environnent.
2°membre.Peinture de la dépravation de la raison hu-

maine, relativement à Dieuet à la morale. C'est la religion

qui guérit en redressant ses erreurs.
3emembre.Peinture des variations infinies de la raison

humaine et de l'incroyable mobilité de ses opinions.
C'est la religion qui la fixe, en lui donnant une règle in-

faillible, invariable, indépendante des lieux, des temps,
des hommes, etc.

Conclusionde la 3e partie: Donc la religion chrétienne
est nécessaire.
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Conclusionde tout le discoursoupéroraison.

Donc la religion est vraie; donc il faut s'y attacher, vivre

selon ses lois et rendre sa foi certaine par ses bonnes

œuvres.

IXIV. Extrait d'une conférence.

AVANTAGESDELACONFESSION.

L'âme a ses maladies, l'esprit ses troubles, le cœur ses

chagrins, la conscience ses tourments, la vie morale tout

entière de l'homme a ses cruelles alternatives de luttes, de

revers et de succès. Qui le guérira? qui lui tendra une

main secourable? qui deviendra son guide et sa lumière?

Connaissez-vous, en dehors du christianisme, beaucoup
de ces grandes institutions applicables à.tous les temps, à

tous les pays, à toutes les races, à toutes les situations de

la vie, propres à guérir Lesmaux de toutes les limes, les

angoissesde toutes les consciences et les ravages les plus
secrets et les plus intimes du vice?

Cependant, dans le voyage si agité de l'âmc vers son

terme, on porte toujours avec soi le sentiment impéris-
sable de la vertu et du péché. Le mal moral porte toujours
le mal, et la conscience qu'il trouble de sa présence a

beau s'étourdir, le pécheur n'est pas heureux, c'est la loi.

Il souffre surtout à ces moments solennels où la solitude

l'avertit, où le malheur le réveille, où la mort le menace.

Tout homme éprouve alors un besoin, expressionet témoi-

gnage du Dieu qui se rend justice à lui-même, et qui
combat pour le bien et le vrai dansnos cœurs.

Ce besoin, cette disposition d'une conscience coupable,
on.les nomme le repentir ou le remords. Sans doute, ils

ne sont pas nouveaux, ils naquirent avec le crime; on les

retrouve partout, dans les sacrifices, dans les expiations
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publiques ou privées. Mais vous en conviendrez égale-

ment, « n'est que dans le christianisme fondé, propagé,
maintenu par l'ÉgliBecatholique, que nous retrouvons,

auguste et vénérable, cette institution de la pénitence aux

conditions exigées de l'aveu sincère, du regret effedtif et

de la peine volontairement acceptée.
Maisquoi donrJ Ce besoinde l'âme est rempli; l'âme

se relève, délivrée d'un poids immense, alors qu'elle a pu
verser dans le sein du prêtre le secret qui l'oppressait.

Oui, la nature et l'expérience, tout nous le prouve et nous

l'atteste: l'aveu soulage, il soulage par la souffrance qu'il

cause, de même qu'une opération douloureuse que l'on

subit, mais pour être sauvé.

Malheur à celui qui est seul! vœsoli! c'est la sentence

de l'Écriture. Enfin, un ami véritable, un père de notre

âme nous est donné : on pourra tout lui dire. Il partagera
toutes nos douleurs, entendra toutes nos peines, assistera
à tous nos combats. Le poids de cruels secrets ne nous

accablera plus, ce poids sera porté et laissé au fond d'un

impénétrable tombeau par le seul être qui nous connaisse

au monde, le seul qui puisse nous faire entendre la parole
deconfiance, d'encouragement et de pardon.

Dans la vie, rien n'est préférable à un ami fidèle.

Qu'est-ce donc quand on le sait appliqué tout entier, par
l'inviolable religion d'un serment divin, à nous garder
fidélité, à nous porter secours?

Étrange et douce merveille! ces trois choses, l'aveu, le

repentir, le pardon, consacrées dans l'institution catho-

lique, garanties par la mission du prêtre, ont apporté au
monde plus de paix, plus de joies, plus de changements
heureux, plus de déterminations généreuses, plus d'hé-

roïques sacrifices, plus d'oeuvres utiles ou sublimes, que
les inspirations du génie et tout l'enthousiasme de la

gloire. (DERAVIGNAN.)
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XXV. Plan du panégyrique de saint François
de Sales, par Bourdaloue.

On peut citer comme un modèle le panégyrique
d'un grand saint loué par un grand prédicateur :
c'est l'éloge de saint François de Sales par Bourda-

loue. En voici l'analyse :

Sujet. Dieu l'a fait saint par l'efficace de sa foi et de sa
douceur. C'est l'éloge que l'Écriture fait de Moïse,et qui
convient parfaitement à saint François de Sales; sa dou-

ceur a été tout évangélique, et doit nous servir d'instruc-

tion et de modèle.

Division. François de Sales, par la force de sa douceur,
a triomphé de l'hérésie (lre partie). François de Sales,

par l'onction de sa douceur, a rétabli la piété dans l'Église
(2epartie).

Première partie. François de Sales, par la force de sa

douceur, a triomphé de l'hérésie. En quel état se trouvait

le diocèse de Genève lorsqu'il en fut fait évêque? l'hérésie

y était dominante, et ce saint pasteur y convertit plus de

soixante-dix mille hérétiques. Maispar où s'opéra ce mi-

racle? Ce fut par sa douceur: 1° douceur patiente qui lui

rendit tout supportable; 20douceur entreprenante et agis-

sante qui lui rendit tout possible.
i° Douceurpatiente. Il a eu à supporter les calomnies,

les révoltes, les attentats. Maissa douceur à souffrir tout

et à pardonner tout le faisait aimer de ceux qui s'étaient

élevés contre lui, et par là il les gagnait.
20Douceurentreprenante et agissante. Il a paru dans les

cours des princes comme un Élie. De tous les avantages

qu'ils lui ont offerts, il n'en a accepté aucun; l'unique

grâce qu'il en voulut obtenir, ce ut l'extirpation de
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l'hérésie. Combien de courses apostoliques et de voyages
lui en a-t-il coûté! combien de veilles et de travaux!

Mais ce qui donnait à cela une merveilleuse efficace,
c'était sa douceur: par la doctrine on convainc les esprits,
mais par la douceur on gagne les cœurs.

De là, double instruction. 1°Apprenons à estimer la foi

par laquelle saint François de Sales a si dignement com-

battu, et cultivons-la dans nous-mêmes comme il l'a cul-

tivée dans les autres. 2° Traitons le prochain avec douceur.

C'est par là que nous le corrigerons, plutôt que par une

autorité dominante et par une sévérité outrée. Si nous

sommes sévères, soyons-le plus pour nous-mêmes que

pour les autres.

Deuxièmepartie. François de Sales, par l'onction de sa

douceur, a rétabli la piété dans l'Église. Il l'a rétablie :
1° par la douceur de sa doètrine; 2° par la douceur de sa

conduite; 3° par la douceur de ses exemples.
1°Par la douceurde sa doctrine. Ce n'est pas qu'elle ne

fût très-sévère dans ses maximes; mais l'onction qu'il y
mettait, soit en prêchant, soit en conversant, soit en écri-

vant, lui donnait une grâce particulière et la faisait rece-

voir avec plus de fruit.

2° Par la douceurde sa conduite dans le gouvernementdes

dmes. Témoin cet ordre illustre de la Visitation qu'il a

institué et dont le principal esprit est un esprit de charité.
3° Par la douceur de ses exemples. La Providence l'a

attaché, ce semble, à une vie assez commune, afin qu'elle
nous devint imitable. Il a borné toute sa sainteté dans les
devoirs de son ministère, et c'est surtout dans les devoirs
de notre condition que doit consister notre piété; mais,
du reste, que cette parfaite observation des devoirs de

chaque état coûte dans la pratique! qu'il faut pour cela
se faire de violences et remporter de victoires!
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XXVI. Disposition nécessaire à l'improvisateur.

Les plus vaillants soldats sont toujours émus au premier

coup de canon, et j'ai entendu dire qu'un des plus célè-

bres généraux de l'empire, qu'on avait surnommé le brave

des braves, était chaque fois obligé de descendre de cheval

à ce moment solennel; puis il s'élançait au combat comme

un lion.

Les fanfarons, au contraire, sont pleins d'assurance

avant la bataille, et faiblissent pendant l'action.

Ainsi de ces beaux parleurs, qui se croient en mesure

d'aborder tous les sujets, d'affronter tous les auditoires,
et qui, dans la bonne opinion qu'ils ont d'eux, ne songent

pas même à se préparer sérieusement. Après quelques

phrases débitées avec assurance, ils hésitent, s'embarras-

sent, restent court, ou, s'ils ont assez d'audace pour pous-
ser en avant au milieu de la confusion de leurs pensées
et de la divagation de leurs discours, ils bavardent sans

se comprendre et noient leurs auditeurs dans les flots de

leur intarissable faconde.

Il est donc salutaire d'avoir peur avant de prendre la

parole, d'abord pour ne pas s'y exposer légèrement et

s'épargner de la confusion; puis surtout, si l'on est obligé
de parler, pour considérer mûrement ce qu'on doit dire,
étudier sérieusement son sujet, le pénétrer, s'en rendre le

maître, et se mettre ainsi en mesure de parler utilement

au public.
Cette peur est encore salutaire, en ce qu'elle fait sentir

à l'orateur le besoin d'un secours supérieur qui lui donne

lumière, force et vie. Les hommes qui ont l'expérience
du discours en public, et qui ont été quelquefois élo-

quents, savent tout ce qu'ils doivent à l'inspiration du

moment et à cette puissance mystérieuse qui la donne.
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C'est justement parce qu'on a reçu quelquefois cette vertu

d'en haut qui nous rend supérieurs à nous-mêmes, qu'on
craint d'être réduit à ses propres forces dans cette situa-

tion critique, et ainsi de rester au-dessous de la tâche

qu'on doit accomplir.
Il y a encore à cette frayeur qui agite l'âme de celui

qui va parler une autre cause d'un ordre moins élevé, et

qui malheureusement domine la plupart du temps: c'est

l'amour-propre, la vanité, qui craint de tomber au-dessous

de soi-même et de l'attente des hommes; c'est le désir du

succès et de la louange. La parole en public met singu-
lièrement en évidence; elle expose à tous les jugements
des hommes. Il n'y a pas de mal sans doute à rechercher

l'estime de ses semblables, et l'amour d'une bonne répu-
tation est un motif d'action honorable qui peut produire
de bons effets. Mais, poussé à l'excès, il devient l'amour
de la gloire, la passion de paraître avec éclat et de faire

parler de soi; alors, comme toutes les passions, il est prêt
à sacrifier la vérité, la justice et le bien à sa jouissance ou

à son triomphe.
Que l'orateur s'inquiète de plaire à ses auditeurs et de

les satisfaire, rien de mieux: cette envie le portera à

faire de nobles efforts et à déployer tous ses moyens; mais

qu'en parlant, cette fin le préoccupe par-dessus tout et

que le soin de sa gloire l'inquiète plus que la vérité qu'il
doit annoncer, que l'âme des auditeurs qu'il doit éclairer

ou édifier, c'est une prévarication; c'est un abus du talent

et du ministère qui lui a été confié par la Providence, et

tôt ou tard il lui portera malheur. Cette préoccupation
excessivede lui-même et de son succès l'agite, le trouble

et le rend malheureux: trop souvent elle le pousse à des

choses exagérées pour faire de l'effet. Elle lui ôte, avec la

simplicité, le sens droit, le tact, le bon goût, et il devient

déplaisant à force de vouloir plaire.
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Loin de nous cependant la pensée d'interdire à l'orateur
l'amour de la gloire, surtout aux orateurs du monde!
L'homme encore jeune a besoin de cet aiguillon, qui pro-
duit quelquefois des merveilles de travail et de talent, et
on peut affirmer qu'en général il faut être bien avancé
dans la sagesse et dans la perfection pour s'en passer en-
tièrement. Là même où il devrait le moins se faire sentir,
il excite encore trop souvent, et le ministre de la parole
sacrée, qui doit s'inspirer de l'esprit d'en haut et rapporter

uniquement à Dieu tout ce qu'il peut faire, a bien de la

peine à rester insensible à la louange des hommes, la

cherchant trop souvent et se faisant ainsi lui-même

presque à son insu la fin de sa parole et de son succès.

Dans ce cas, les mouvements de la nature et de la grâce
se confondent dans son cœur; il est difficile de les discer-

ner et de les séparer. C'est pourquoi tant de personnes s'y

trompent, et la piété elle-même a ses illusions.

S'il est bon d'avoir peur avant de parler, il serait cepen-
dant nuisible d'avoir trop peur, d'abord parce qu'une

grande frayeur trouble la parole, et, en second lieu, parce

que, si elle ne vient pas d'un caractère timide, elle naît

souvent d'un amour-propre excessif, d'une trop forte at-

tache à la louange, ou de la passion de la gloire, qui

l'emporte sur l'amour de la vérité.

Voilà ce qu'il faut tâcher de combattre et de diminuer

en soi. Le véritable orateur doit n'avoir en vue que le

vrai; il doit s'effacer devant la vérité et la faire paraître

seule; ce qui arrive naturellement, spontanément, quand
il en est profondément pénétré, quand il s'identifie avec

elle par son cœur et par son esprit. Alors il devient grand,

puissant, éclatant comme elle. Ce n'est plus lui qui vit,

c'est la vérité qui vit, qui agit en lui; sa parole est vrai-

ment inspirée; l'homme disparaît dans la vertu de Dieu,

qui se manifeste par son organe, et c'est sa plus belle, sa
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vraie gloire. Alors aussi se produisent les miracles de

l'éloquence, qui changent les volontés et convertissent

les âmes.

C'est à ce but que doit tendre l'orateur chrétien. Il doit

travailler à se diminuer, à s'anéantir, pour ainsi dire,
dans son discours, pour laisser parler et opérer celui dont

il est le ministre; et c'est ce qui a lieu le plus souvent

quand il croit n'avoir rien fait, comme aussi, par contre,
il arrive quelquefois de ne rien faire par un désir trop
ardent et surtout trop naturel de faire beaucoup.

0 vous qui avez pris le Seigneur pour héritage et qui

préférez à toutes les gloires et à toutes les œuvres de la

terre la lumière et le service du Ciel; vous surtout qui
avez la vocation de l'Apôtre, et qui brûlez du désir d'an-

noncer aux hommes la parole de Dieu, rappelez-vousque,
là plus que partout ailleurs, la vertu est dans le désinté-

ressement et la puissance dans l'abnégation de soi-même.
Efforcez-vousde ne voir qu'une chose dans le triomphe
de la parole, s'il vous est donné: la gloire de Dieu. Ne
cherchez qu'une chose, si vous avez reçu le don de tou-

cher les âmes: les ramener à Dieu. Pour cela, combattez,
étouffez dans votre cœur les mouvements naturels de

l'orgueil, qui depuis le péché tend à tout rapporter à lui,
même les dons les plus évidents et les plus précieux, et,
toutes les fois que vous aurez à porter au peuple la parole
du Ciel, demandez instamment à Dieu la grâce de vous

oublier et de ne penser qu'à lui.

(L'abbé HAUTAIN.)

XXVII. Devoirs de l'orateur pqlltlque.

L'éloquence parlementaire ne doit pas s'abandonner
sans frein à ses transports; elle a besoin pour plaire, pour
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convaincre ou pour émouvoir, de guide, de règle, d'expé-
rience, et je dirai à l'orateur:

Entrez en matière avec simplicité et tirez naturellement

votre exorde de votre sujet. N'affectez pas une fausse mo-
destie ni un dédain superbe. Ne soyez ni humble ni fier;

soyezvrai.

Ne vous noyez pas surtout dans le fastidieux parlage de

vos précautions oratoires.

Que votre exposition soit nette, variée, attachante, et

que, dans l'ordre ingénieux de vos faits, on voie déjà

poindre et surgir l'ordre de vos moyens.
Ne multipliez pas trop vos gestes, de peur qu'on ne

fasse que vous regarder au lieu de vous entendre. Que
votre voix ne soit ni traînante, ni précipitée, ni sourde,
ni criarde, de peur que le son ne préoccupe de l'idée.

Ne récitez pas de mémoire, comme un écolier bien ap-

pris et pour vous donner des airs d'improvisation, des

discours laborieusement travaillés de la veille, et dont le

sténographe du Moniteur a déjà peut-être reçu les confi-

dences.

Si vous êtes avocat, ne levez pas douloureusement les

yeux et les bras vers Jupiter tonnant, à*propos d'une vir-

gule oubliée. Ne parlez pas, comme un bas Normand, le

patois des assignations à personne ou domicile. Ne délayez

pas une seule idée, et quelle idée 1dans un océan de pa-

roles, et surtout n'oubliez pas, quand vous aurez com-

mencé, de finir.

Si vous êtes savant, n'employez pas des mots techniques

pour faire paraître que vous en savez beaucoup plus que

nous, et que nous ne sommes pas dignes de les ouïr.

Faites plutôt que les ignorants qui vous écoutent se ren-

gorgent en eux-mêmes de penser qu'ils vous compren-

nent, si bien vous vous mettez à leur portée. Ne vous
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laissez pas entraîner à des digressions infiniment trop

prolongées, et songez que la Chambre n'est pas une aca-

démie, que le discours n'est pas une leçon, et que les lois

ne doivent pas être rédigées en style d'école.

Emparez-vous fortement de l'attention de l'auditoire.

Soulevez sa pitié, ou son indignation, ou ses sympathies,
ou ses répugnances, ou sa fierté. Paraissez vous animer

de son souffle et recevoir ses inspirations, tandis que
c'est vous qui lui communiquerez les vôtres. Quand vous

aurez, en quelque sorte, détaché toutes ces âmes de leur

corps, qu'elles viendront d'elles-mêmes se grouper au pied
de la tribune, et que vous les tiendrez sous la magnétique

puissance de votre regard, alors ne les ménagez pas, car

elles sont à vous, car on dirait véritablement que toutes

ces âmes ont passé dans votre âme. Voyezcomme elles

en suivent les ondulations et les reflux! Comme elles

s'élèvent et s'abaissent! comme elles s'avancent et se re-
tirent! comme elles veulent ce que vous voulez! comme
elles font ce que vous faites! Continuez, point de repos !

Marchez, pressez votre discours, et vous verrez bientôt

toutes les poitrines haleter, parce que votre poitrine est

haletante; tous les yeux s'illuminer, parce que vos yeux
lancent des flammes, ou se remplir des pleurs de la pitié,

parce que vous vous attendrissez. Oui, vous verrez tous

les auditeurs suspendus à vos lèvres par les grâces de la

persuasion, ou plutôt vous ne verrez plus rien, vous serez
dominé vous-même par votre propre émotion; vous plie-
rez, vous succomberez sous votre génie, et vous serez
d'autant plus éloquent que vous aurez fait moins d'efforts

pour le paraître 1

Nouez vos transitions sans embarras, et que la discus-
sion les amène.

Soyez, dans vos rapports, clair, exact, précis, im-

partial.
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Ne cherchez pas à tout dire, mais à bien dire.

Si la Chambre est distraite, ramenez-la par la grandeur
de la cause, ou par le sentiment de son devoir. Si elle est

tumultueuse, étouffezle bruit sous l'éclat tonnant de votre
voix.

(CORMENIN.)

XXVIII. Discours de Mirabeau pour la contribution
du quart.

Au milieu de tant de débats tumultueux, ne pourrais-je
donc pas ramener à la délibération du jour par un petit
nombre de questions bien simples?

Daignez, messieurs, daignez me répondre.
Le premier ministre des finances ne vous a-t-il pas

offert le tableau le plus effrayant de notre situation ac-

tuelle? Ne vous a-t-il pas dit que tout délai aggravait le

péril? Qu'un jour, une heure, un instant pouvaient le

rendre mortel?

Avons-nous un plan à substituer à celui de M.Necker?

Oui! a crié quelqu'un dans l'assemblée. Je conjure celui

qui répond oui de considérer que son plan n'est pas

connu, qu'il faut du temps pour le développer, l'exami-

ner, le démontrer; que, fût-il immédiatement soumis à

notre délibération, son auteur a pu se tromper; que, fùt-il

exempt de toute erreur, on peut croire qu'il s'est trompé;

que, quand tout le monde a tort, tout le monde a raison;

qu'il se pourrait donc que l'auteur de ce projet, même en

ayant raison, eût tort contre tout le monde, puisque, sans

l'assentiment de l'opinion publique, le plus grand talent

ne saurait triompher des circonstances. Et moi aussi, je
ne crois pas les moyens de M. Necker les meilleurs pos-

sibles; mais le ciel me préserve, dans une situation aussi

critique, d'opposer les miens aux siens.
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4D.

Il faut donc en revenir au plan de M.Necker.

Mais avons-nous le temps de l'examiner, de sonder ses

bases, de vérifier ses calculs? Non, non, mille fois non.

D'insignifiantes questions, des conjectures hasardées, des

tâtonnements infidèles, voilà tout ce qui, dans ce moment,

est en notre pouvoir. Qu'allons-nous donc faire par le

renvoi de la délibération? Manquer le moment décisif,
acharner notre amour-propre à changer quelque chose à

un ensemble que nous n'avons pas même conçu, et dimi-

nuer par notre intervention indiscrète l'influence d'un

ministre dont le crédit financier est et doit être plus grand

que le nôtre. Messieurs, certainement, il n'y a là ni

sagesse, ni prévoyance. Mais du moins y a-t-il de la

bonne foi?

Oh! si des déclarations moins solennelles ne garantis-
saient pas notre respect pour la foi publique, notre hor-

reur pour l'infâme mot de banqueroute, j'oserais scruter

les motifs secrets, et peut-être, hélas! ignorés de nous.

mêmes, qui nous font si imprudemment reculer, au mo-

ment de consommer l'acte d'un grand dévouement cer-

tainement inefficace, s'il n'est pas rapide et vraiment

abandonna. Je dirais à ceux qui se familiarisent peut-être
avec l'idée de manquer aux engagements publics, par la

crainte de l'excèsdes sacrifices, parla terreur de l'impôt.
Qu'est-ce donc que la banqueroute, si ce n'est le plus

inique, le plus inégal, le plus désastreux des impôts?.
Mesamis, écoutez un mot, un seul mot.

Deux siècles de déprédations et de brigandages ont

creusé le gouffre où le royaume est prêt de s'engloutir. Il
faut le combler, ce gouffre effroyable. Eh bien1 voici la
liste des propriétaires français. Choisissez parmi les plus
riches, afin de sacrifier moins de citoyens. Mais choisis-

sez; car ne faut-il pas qu'un petit nombre périsse pour
sauver la masse du peuple? Allons, ces deux mille no-
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tables possèdent de quoi combler le déficit. Ramenez
l'ordre dans vos finances, la paix et la prospérité dans le

royaume. Frappez, immolez sans pitié ces tristes victimes,

précipitez-les dans l'abîme; il va se refermer. Vous
reculez d'horreur. hommes inconséquents! hommes

pusillanimes!. Eh! ne voyez-vouspas qu'en décrétant la

banqueroute, ou, ce qui est plus odieux encore, en la

rendant inévitable sans la décréter, vous vous souillez

d'un acte mille fois plus criminel, et, chose inconcevablel

gratuitement criminel? Car enfin, cet horrible sacrifice

ferait du moins disparaître le déficit. Mais croyez-vous,

parce que vous n'aurez pas payé, que vous ne devrez

plus rien? Croyez-vousque les milliers, que les millions

d'hommes, qui perdront en un instant, par l'explosion
terrible ou par ses contre-coups, tout ce qui faisait la

consolation de leur vie, et peut-être leur unique moyen
de la sustenter, vous laisseront paisiblementjouir de votre

crime? Contemplateurs stoïques des maux incalculables

que cette catastrophe vomira sur la France; impassibles

égoïstes, qui pensez que ces convulsions du désespoir et

de la misère passeront comme tant d'autres, et d'autant

plus rapidement qu'elles seront plus violentes, des-vous

bien sûrs que tant d'hommes sans pain vous laisseront

tranquillement savourer les mets dont vous n'aurez voulu

diminuer ni le nombre ni la délicatesse?. Non, vous

périrez, et, dans la conflagration universelle que vous ne

frémissez pas d'allumer, la perte de votre honneur ne

sauvera pas une seule de vosdétestables jouissances!
Voilà où nous marchons. J'entends parler de patrio-

tisme, d'invocations au patriotisme. Ah! ne prostituez pas
ces mots de patrie et de. patriotisme. Il est donc bien ma-

gnanime, l'effort de donner une portion de son revenu

pour sauver tout ce qu'on possède! Eh! messieurs, ce

n'est là que de la simple arithmétique, et celui qui hési-
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tera ne peut désarmer l'indignation que par le mépris que
doit inspirer sa stupidité. Oui,messieurs, c'est la prudence
la plus ordinaire, c'est la sagesse la plus triviale, c'est

votre intérêt le plus grossier que j'invoque. Je ne vous dis

plus comme autrefois: Donnerez-vous les premiers aux

nations le spectacle d'un peuple assemblé pour manquer
à la foi publique? Je ne vousdisplus: Eh! quels titres avez-

vous à la liberté? quels moyens vous resteront pour la

maintenir, si dès votre premier pas vous surpassez les tur-

pitudes des gouvernements les plus corrompus; si le besoin

de votre concours et de votre surveillance n'est pas le

garant de votre constitution?. Je vous dis: Vous serez

tous entraînés dans la ruine universelle; et les premiers
intéressés au sacrifice que le gouvernement vous demande,
c'est vous-mêmes.

Votezdonc ce subside extraordinaire; et puisse-t-il être

suffisant1 Votez-le,parce que, si vous avez des doutes sur

les moyens (doutes vagues et non éclaircis), vous n'en avez

pas sur sa nécessité et sur notre impuissance à le rem-

placer, immédiatement du moins. Votez-le, parce que les

circonstances publiques ne souffrent aucun retard et que
nous serions comptables de tout délai. Gardez-vous de

demander du temps: le malheur n'en accorde jamais.
Eh! messieurs, à propos d'une ridicule motion du Palais-

Royal, d'une risible insurrection qui n'eut jamais d'im-

portance que dans les imaginations faibles ou dans les

desseins pervers de quelques hommes de mauvaise foi,
vous avez entendu naguère ces cris forcenés: Catilina est

aux portes de Rome,et l'on délibère! Et certes, il n'y avait
autour de nous ni Catilina, ni périls, ni factions, ni Rome.

Maisaujourd'hui la banqueroute, la hideuse banqueroute
est là; elle menace de consumer vous, vos propriétés,
votre honneur. et vous délibérez1
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XXIX. Discours d'O'Connell au meeting de Clare.

Mesamis, écoutez la bonne nouvelle. Le repeal arrive

marchant à grands pas, nous allons l'avoir, il ne se fera

pas attendre (on applaudit). Clare a parlé de nouveau.

L'Irlande va redevenir libre! La voix de Clare s'est fait

entendre puissante comme la tempête, prompte comme

l'éclair. Son éclat a ranimé la vieille Irlande et fait trem-

bler Wellington de Waterloo, et son confident Peel, le

jeune fileur (allusion à la profession du père de sir Robert

Peel). Hommes de Clare, si je n'ai pas eu l'honneur de

naître parmi vous, je vous appartiens cependant. Des

membres de ma famille ont versé leur sang sur votre ter-

ritoire; plusieurs y ont reçu la sépulture. Oui, les restes

de mes ancêtres sont à Clare. Le général O'Connell, qui
commandait une division d'Irlandais à Anghrim, solide à

son poste, y a reçu la mort pour l'Irlande; il a été inhumé

à Inagh, dans votre comté. Ses ossements reposent près de

vous; mais l'esprit qui l'animait vit encore dans ses des-

cendants, et nous pouvons dire avec le poëte: « Nosamis

sont près de nous, les ennemis que nous détestons sont

devant nous! (Applaudissements.) Ces ennemis détestés

sont Peel et Wellington. Maismontrez le drapeau qui flotte

au sommet de la montagne la plus escarpée de l'Irlande,

et voyons un peu la main qui osera toucher ce pavillon!

(Onapplaudit.)

Savez-vous, mes amis, à combien d'hommes j'ai fait

entendre depuis quinze jours des paroles de liberté et de

légalité? A deux millions au moins, tous aussi sages que

déterminés, à la tête desquels on pourrait conquérir

l'Europe et l'Asie! Et ce qui fait la force de vos phalanges

innombrables, c'est qu'elles n'appelleront pas à leur aide

la force physique par l'agression. Si pourtant elles étaient
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attaquées, elles sauraient s'en servir pour faire bonne
défense1Maisil faudrait être vraiment fou pour s'attaquer
à un peuple comme le peuple irlandais.

Je suis fier, oui, je l'avoue hautement, je suis fier. Je

suis fier de cette journée, fier de Clare, de la glorieuse
Clare. De Bailly-Corce,dont le nom, dans notre langue,

signifiechamp de bataille, nous avons fait un lieu de paix
et de tranquillité: il occupera une noble place dans les
annales de l'histoire d'Irlande.

Irlande! ô ma patrie! ton soleil commence à briller, et
ton éclat est beau; car, ainsi que l'a' dit le poëte, les na-
tions ont péri, et toi, tu es jeune encore. Ton soleil se
lève au moment où d'autres se couchent, et bien que le

nuage de l'esclavage ait pu un instant obscurcir le ciel,
l'astre étincelant de la liberté va luire sur toi plus res-

plendissant que jamais.

XXX. Éloquence du barreau.

L'éloquence qui convient au barreau, soit dans les dis-
cours qu'on y prononce, soit dans les mémoires écrits,
est d'un genre calme et tempéré, qui s'allie avec une
manière de raisonner serrée et rigoureuse. Onpeuty per-
mettre à l'imagination quelques mouvements, afin d'ani-
mer un sujet aride et de soulager l'attention fatiguée;
mais c'est une ressource dont il faut user sobrement: car
un style fleuri, une manière brillante, ne manquent ja-
mais d'exciter la défiance du juge. Les ornements ôtent
du poids aux paroles de celui qui plaide, et font toujours
soupçonner que ses arguments sont faibles ou peu solides.
Au barreau, l'orateur doit surtout s'attacher à la pureté et
à la justesse de l'expression: il doit donner à son style le
mérite de la clarté et de la propriété; ne pas le surcharger
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inutilement de termes de droit et de pratique, sans éviter
toutefois ces termes avec affectation, lorsque le sujet en

requiert l'emploi.
La verbosité est un défaut fort généralement reproché

aux orateurs du barreau, et dans lequel jette presque iné-

vitablementl'habitude de parler et d'écrire aussi rapide-
ment et avec aussi peu de préparation qu'ils sont souvent

obligés de faire. Onne saurait donc trop recommander aux

jeunes avocats de se mettre en garde contre le penchant

qui les y porte, surtout alors que leurs occupations encore

peu nombreuses leur laissent le loisir de préparer leurs

discours. Qu'ils s'accoutument principalement, lorsqu'ils

écrivent, à ce style énergique et correct, qui exprime bien

plus de choses en peu de mots, que cette suite éternelle

de périodes sans fin. Une fois qu'ils en auront contracté

l'habitude, ils s'en serviront naturellement lorsque la

multiplicité de leurs affaires ne leur permettra plus de se

préparer. Au lieu que s'ils emploient d'abord un style
diffus et négligé, ils ne pourront jamais, dans la suite,

s'exprimer avec grâce et énergie, même quand la nature

du sujet qu'ils traiteront leur présentera l'occasion de

déployer tous leurs moyens.
1

La clarté est le principal mérite d'un discours prononcé
au barreau. On doit en mettre d'abord dans l'exposition
de la question, lorsqu'on place en évidence le point qui
fait l'objet de la discussion; lorsqu'on admet ou qu'on
réfute un raisonnement; lorsqu'on détermine l'endroit où

commence le dissentiment entre le demandeur et le dé-

fendeur. Elle doit présider ensuite à l'ordre et à l'arran-

gement de toutes les parties du plaidoyer. Une méthode
claire est de la plus grande importance dans un discours

de quelque genre qu'il soit, mais elle fait tout dans ces

questions si embrouillées et si épineuses qui s'agitent au

barreau. Aussi l'on ne saurait donner une trop grande
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attention au plan que l'on se propose de suivre. La con-

fusion et le désordre ne produisent point la conviction, et

répandent sur la cause que l'on défend une obscurité qui
souvent lui est funeste.

Quand un avocat réfute les arguments de son adver-

saire, il doit prendre garde de les défigurer ou de les pla-
cer sous un faux jour. La ruse est vite découverte; elle

est aussitôt démasquée, et inspire aux juges et aux audi-

teurs un sentiment de défiance; elle présente l'orateur

comme manquant de discernement ou de franchise. Au

contraire, lorsqu'on le voit exposer avec candeur et exac-

titude les arguments dont on s'est servi contre lui, avant

de s'occuper à les combattre, il en naît à l'instant une pré-
vention en sa faveur. On présume qu'il a une idée claire

et complète de tout ce qu'on peut dire de part et d'autre,

qu'il se confie pleinement en la bonté de sa cause et qu'il
n'a pas le dessein de la soutenir par des artifices et des

réticences; et le juge se sent disposé à recevoir avec plus
de confiance les impressions que lui donne un orateur qui
fait preuve d'intelligence et de probité.

(HUGUESBLAIR.)

XXXI, Extrait du plaidoyer de Ijally-Tolendal pour
la réhabilitation de la mémoire de son père.

Enfin, messieurs, pour sentir combien mes demandes

sont, je ne dis pas seulement justes, mais excessivement

modérées, rappelez-vous ce trait par lequel mon adver-
saire a fini; ce trait, qui est encore du nombre de ceux

qui n'ont jamais eu d'exemple; cette évocationde l'ombre
de mon père; ce discours qu'on m'a fait adresser par elle,
et que je regarde comme la mesure de ce que la cruauté
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d'un homme peut inventer, et de ce que la sensibilité d'un
autre peut souffrir.

Et vous avez voulu parler des droits de la nature! et
vous êtes père! Que dis-je? Le cri public annonce de toute

part que vous devez réclamer ce titre auprès de vos juges,
que vous devez fixer leurs regards, appeler leur intérêt
sur cet enfant que le ciel vous a donné. Ah! je serai peut-
être le premier à répandre des larmes, si cette scène s'exé-
cute. Je le respecte, cet enfant, son âge, sa candeur, les

vertug dont ses traits offrent le présage. Je n'ai pu, sans

émotion, le voir à vos côtés pendant toutes nos audiences.
Je suis loin d'avoir osé contre vous ce que vous avez osé

contre moi, quoique vous fussiez l'agresseur; mais je vous

jure que je n'aurais jamais eu le courage de plaider devant

lui, si son enfance ne lui eût épargné le chagrin de me

comprendre. Je change les positions pour un instant. Je

suppose, ce qu'à Dieu ne plaise! que vous descendiez

aujourd'hui au tombeau, que votre fils soit dans un Age

raisonnable, et que je poursuive contre lui la réparation
des outrages dont vous avez accablé mon père et moi.

Croyez que je lui demanderais pardon, à votre fils, de la

nécessité cruelle à laquelle je serais réduit. Croyez que je
lui dirais: «Votre père a eu des vertus, votre père a eu

«des époques glorieuses dans sa vie. Plus d'une fois il a

«ravi, dit-on, l'admiration publique. Il a été une cause,
«et c'était la cause d'une mère, dans laquelle il a fait

« coulef les larmes de tous ceux qui l'écoutaient. Il a été

« une autre cause, et c'était la cause de la patrie, dans

« laquelle il a enflammé d'un enthousiasme héroïque,
« dans laquelle il a élevé au-dessus d'eux-mêmes et les

« magistrats et les citoyens dont il était environné. Maisil

«a eu un instant de passion, et cette passion a produit
«sur lui ce qu'elle produit sur tous les hommes; elle l'a

« rendu cruel et injuste. Il a calomnié mon père; il m'a



CITATIONSET MODÈLES. 269

« calomnié moi-même. Je puis vous sacrifier mon injure;
« mais je ne puis ni ne dois vous sacrifier celle de mon

« père. Je dois prouver que mon pèr8 était innocent;
« tâchez de prouver que le vôtre n'était pas coupable;
« tâchez de prouver que, s'il a cherché à tromper les
« autres, du moins il était trompé lui-même; que, si sa
« bouche a dit le mensonge, du moins son cœur n'a pas
« connu la vérité. » Voilà, monsieur, ce que je dirais à

votre fils. Maisfaire une recherche barbare des injures les

plus sanglantes pour vous en accabler en sa présence!
Maisvous prodiguer devant lui les noms d'imposteur, de

lâche, de prévaricateur, de traître! Maisvous haïr davan-

tage, mais le haïr lui-même parce qu'il vous défendrait !
Mais mettre mon orgueil et ma joie à le désespérer, à le

déchirer! Mais, pour goûter cette joie coupable, offenser

jusqu'aux premiers sentiments, renverser jusqu'aux pre-
mières lois de la nature, abattre d'une main sacrilége la
barrière qui sépare les vivants et les morts, vous faire
sortir de votre tombeau, pour dire à ce malheureux en-
fant : Ne m'imitez pas, mon fils, ne me défendezpas.;
j'aimerais mieux mille fois y descendre moi-même.

Ah ! messieurs, je vous demande justice, et vous me la
devez. Qui de vous n'a pas senti tout ce que je devais

éprouver? Qui de vous n'a pas frémi de tous les chagrins
qui sont venus fondre sur moi? Eh! que parlé-je de cha-

grin'? A peine ai-je pu me garantir des remords, depuis
ce moment affreux Cette ombre que l'on a évoquée pour
l'insulter avec tant d'inhumanité, je n'ai plus cessé de la
voir. Elle est restée attachée à mes pas, plaintive, désolée,
me demandant vengeance et accusant ma faiblesse. Le
jour, la nuit, à cet instant plus que jamais, sa douleur
me poursuit, son aspect me déchire, ses reproches m'ac-
cablent. Je l'entends qui me crie: « Mon fils! et tu étais
« présent, et j'ai été outragé à ce point! tu as pu l'écou-
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«ter;et tu as pu le laisser achever, ce discours impie que
«l'on a prêté à ton père! tu ne t'es pas élevé dès le pre-
« mier mot! tu n'as pas imposé silence à la voix qui blas-

« phémait la nature et la vérité! Moi, t'exhorter à ne pas
« m'imiter! Ah! j'eus des défauts sans doute, et c'est le

« partage de l'humanité; mais dis, crois-tu pouvoirja-
« mais être plus attaché à tes devoirs, plus fidèle à ta pa-
«trie, plus idolâtre de ton roi, plus prodigue de ton sang
« pour l'une et pour l'autre, que ton père ne l'a été? Moi,
« t'exhorter à ne pas me défendre! Tu sais si c'est là ce

« que j'ai demandé, ce que j'ai attendu de toi en mou-

«rant! tu as lu mes derniers écrits, tu as entendu ceux

«qui ont reçu mes dernières paroles: tu sais si, dans le

« fond de mon cachot, si, à la face des autels témoins de

« ma condamnation, si, en descendant de l'horrible tom-

« bereau dans lequel ils m'avaient garrotté, si, à l'aspect
«de l'échafaud qui allait recevoir mon sang, si, en posant
«le pied surle funeste échelon, j'ai tracé une seule ligne,

« proféré un seul mot, fait un seul geste qui ne fût un

« garant de mon innocence! Mavoix, ma voix fût restée

«libre, lorsqu'on me trainait au supplice, si elle eût parlé
«le langage qu'on ose me faire tenir quand je n'existe

«plus pour les confondre. Les cruels! ils ont voulu m'ôter

« l'honneur; ils ont réussi à m'ôter la vie, et ils ne veulent

«pas même me laisser reposer en paix au sein de la mort

« que je leur dois. Ils viennent m'arracher à mon lugubre

«asile, pour me faire dévorer encore de nouvelles in-

«suites, et, ne sachant plus quels tourments inventer, ils

«ont fini par forcer ma bouche à me calomnier, après
« l'avoir empêchée autrefois de me défendre. Et tu l'as

« soutrert! qu'est devenue ta tendresse? qu'est devenu

«ton courage? N'ai-je plus de vengeur?n'ai-je plus de

«fils?. »

Arrêtez, ombre chère et sacrée, arrêtez! Oui, vous avez
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un fils, et il est toujours le même; pénétré de vosvertus,
et brûlant de les imiter, convaincu de votre innocence, et

ne respirant que pour la défendre; mon père, mon mal-

heureux père! vous m'avez donné, vous m'avez laissé une

vie d'amertume et de désespoir: eh bien! je le jure par

vous,j'en atteste le ciel, je ne changerais pas ma doulou-

reuse existence contre l'existence la plus brillante qui
m'enlèverait à votre défense. Croyezque tous les supplices

qui peuvent accabler l'humanité se sont rassemblés sur

votre fils, dans l'instant où vous avez été si cruellement

outragé; croyez que j'ai remporté la victoire la plus diffi-

cile peut-être qu'il soit donné à l'homme de remporter;
mais croyez surtout que je n'ai pu la remporter que pour
vous. Non, et je le dis sans crainte devant des magistrats

qui sont hommes avant d'être juges, non, mon respect

pour les lois et leurs ministres, quelque profond qu'il soit,
n'aurait pas suffi à lui seul pour me contenir; mais j'ai
songé que je les invoquais pour vous; j'ai songéqu'il était
utile à votre cause qu'on vit se déployer dans toute son
étendue la barbarie de vos ennemis; et je me suis immolé

moi-même, dans l'espoir que le sacrifice de la nature
tournerait au profit de l'innocence.

XXXII. Napoléon orateur.

Vouloir qu'Alexandre, César, Napoléon, n'eussent pas
été maîtres, en quelque lieu et en quelque temps qu'ils
eussent vécu, c'est oublier, c'est méconnaître leur nature,
leur génie et leur destinée.

Le fils du Macédonien, l'élève d'Aristote, s'empara par
son éloquence, aussi bien que par ses triomphes, de l'ima-

gination des Grecs et des Barbares. César domina les

légions romaines par l'ascendant de sa parole. Napoléon
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prit tout à coup, sur les vieux généraux de la république,
sur son armée et sur la nation, l'empire irrésistible de la

victoire et du génie.
On trouve dans les proclamations, bulletins et ordres

du jour de Napoléon, de la vertu militaire, l'art de l'ora-
teur et le sens profond et délié du politique. Ce n'est pas
seulement un général qui parle, ce n'est pas un roi, ce

n'est pas un homme d'État, c'est tout cela à la fois. Si

Napoléon a été un orateur complet, c'est qu'il était un

homme complet; s'il a tout dit, c'est qu'il lui était permis
de tout dire. Quelle force, quelle splendeur n'a point le

génie uni à la puissance! Quelle autorité la parole de ce

ravageur des peuples, de ce fondateur d'États, ne devait-

elle pas tirer de la majesté du commandement suprême,
de l'éminence et de la perpétuité du généralat, du nombre

immense de ses troupes, de leur fidélité et de leur dévoue-

ment, de l'éclat multiplié de ses victoires, de la nou-

veauté, de la soudaineté, de la hardiesse et de la grandeur
extraordinaire de ses entreprises!

Napoléon a réuni toutes les conditions de l'audace per-

sonnelle, de la souveraine puissance et des talents poli-

tiques et guerriers, à un plus haut degré qu'aucun autre

capitaine des temps modernes, et c'est pour cela qu'il leur

est, de tout point, incomparable.
Mais c'est dans les harangues politiques que se révèle

surtout Napoléon; il s'improvisa orateur comme il s'im-

provisa général. Ce qui étonne surtout dans un jeune
homme, c'est la fécondité, la souplesse, la finesse de son

génie. Il sait ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire, ce qu'il
doit être envers tous en toute occasion. Personne ne le lui

a appris, et il le sait. Avec le pape, il est respectueux, tout

en prenant ses villes. Avec le prince Charles; il a la hau-

teur d'un égal et la courtoisie d'un chevalier. Il recom-

mande la discipline; il honore les artistes et les savants;
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il protège la religion, la propriété, les femmes et les vieil-

lards; il met des sentinelles à la porte des églises.o.
A peine a-t-il conquis un territoire qu'il l'administre;

ce n'est pas au nom du Directoire qu'il traite, c'est au

nom de Bonaparte. Ce n'est pas en généralissime de l'ar-

mée qu'il débute, c'est en maître.

Les vieux généraux frémissent devant ce guerrier ado-

lescent; ils ne peuvent soutenir ces brèves paroles qui les

interrogent, ce regard qui les perce, cette volonté qui les.

subjugue. Ils se sentent à la fois attirés et contenus. Ilsse

rangent, ils admirent, ils se taisent, ils obéissent, et le

reste de l'armée avec eux.

Sa manière de haranguer n'a rien de semblable chez les

modernes ou dans l'antiquité. Il parle èomme s'il était,
non sur un tertre ordinaire, mais sur une montagne. On

dirait qu'il a lui-même cent coudées de haut. Il ne s'arrête

point aux ennemis qu'il va combattre, ni aux lieux qu'il
traverse en courant. Il fait la revue de l'Europe

et
du

monde. Son armée n'est point une simple armée. C'est la

grande armée. Sa nation n'est point une simple nation,
c'est la grande nation. Il raye les empires de la carte. Il

scelle les nouveaux royaumes qu'il institue du pommeau
de son épée. Il prononce sur les dynasties, au milieu de

la foudre et des éclairs, les arrêts du destin.

(CORMENIN,Livre des Orateurs.)

XXXIII. Adieux de Fontainebleau.

Soldats1 je vous fais mes adieux. Depuis vingt ans que
nous sommes ensemble, je suis content de vous. Je vous

ai toujours trouvés au chemin de la gloire. Toutes les

puissances de l'Europe se sont armées contre moi. Quel-

ques-uns de mes généraux ont trahi leur devoir et la
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France. Elle-même a voulu d'autres destinées: avec vous

et les braves qui me sont restés fidèles, j'aurais pu entre-

tenir la guerre civile; mais la France eût été malheu-

reuse. Soyez fidèles à votre nouveau roi; soyez soumis à

vos nouveaux chefs et n'abandonnez pas notre chère pa-
trie. Ne plaignez pas mon sort; je serai heureux lorsque

je saurai que vous l'êtes vous-mêmes. J'aurais pu mourir;
si j'ai consenti à survivre, c'est pour servir encore à votre

gloire. J'écrirai les grandes choses que nous avons faites.

Je ne puis vous embrasser tous, mais j'embrasse votre

général. Venez, général Petit, que je vous presse sur

mon cœur! Qu'on m'apporte l'aigle! que je l'embrasse

aussi! Ah! chère aigle, puisse ce baiser que je te donne

retentir dans la postérité! Adieu, mes enfants; mes

vœux vous accompagneront toujours; gardez mon sou-

venir1

XXXIV. Éloquence aeadémlque.

MIRABEAUETMARIE-ANTOINETTE.

Avec ses tergiversations, ses chutes, ses retours, Mira-

beau est un étonnant mélange de faiblesse et de grandeur

d'âme; aimable, fier, séduisant, superbe, mais condamné

à être à lui-même son plus grand obstacle. On le voit ju-

rant d'effacer ses fautes par de gigantesques labeurs, par

un indomptable courage; mais manquant toujours, même

aux yeux d'un public corrompu, de l'autorité que la seule

vertu donne à l'éloquence. Il dit, en gémissant de ses

désordres: « Je pourrais les expliquer, mais je ne veux

pas les excuser; » et il les recommence. Tantôt il supplie

la cour de lui permettre d'écraser l'ennemi, et tantôt il se

livre aux ébullitions de sa verve révolutionnaire pour faire

sentir sa force et désirer son concours. Aristocrate pa
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instinct, royaliste et libéral par raisonnement, il veut le

rétablissement, non de l'ordre ancien, mais de l'ordre,
non la contre-révolution, mais la contre-constitution; il

déclare que la prérogative royale est le plus précieux

domaine des peuples; il se proclame le défenseur du

pouvoir monarchique réglé par les lois, et l'apôtre de la

liberté garantie par le pouvoir monarchique; et, en même

temps, par une tactique aussi déloyale qu'imprudente,
sans craindre la contradiction flagrante de sa conduite

publique avec ses engagements de conscience, il pousse
l'Assemblée dans les voies de la violence et de la persé-
cution.

A la fin, le bien l'emporte. Il concentre toute sa poli-

tique sur les moyens de raviver le pouvoir exécutif; il

fait maintenir la formule: Par la grâce de Dieu, dans les

actes de la royauté; il jure de désobéir à la première loi

de proscription contre les émigrés. a Personne, disait-il
« fièrement à Malouet, personne ne croira que j'ai vendu
« la liberté de mon pays, que je lui prépare des fers. Je
« dirai, oui je leur dirai: Vous m'avez vu luttant contre
« la tyrannie, et c'est elle que je combats encore. Prenez
« bien garde que je suis le seul, dans cette horde patrio-
« tique, qui puisse parler ainsi sans faire volte-face. Je
« n'ai jamais adopté leur roman, ni leur métaphysique,
« ni leurs crimes inutiles. » Mais il ne devait pas avoir le

bonheur de réparer le mal qu'il avait fait: la mort le saisit

au moment où il se croyait sûr de sauver la monarchie,
la France et sa propre gloire. Il avait trop longtemps

spéculé sur les passions humaines, trop manœuvré, trop

louvoyé, trop compté sur lui-même, trop oublié Dieu.

Comme il touchait au but, Dieu l'arrêta pour lui signifier
la terrible parole que lui seul a le droit de prononcer: Il

est trop tard1

11lui fut du moins donné, avant de succomber, de s'in-
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cliner devant la reine, d'en obtenir son pardon, de lui
offrir quelques espérances, quelques illusions consolantes.

Connaissez-vous,messieurs, un spectacle plus émouvant

que celui de Mirabeau devant Marie-Antoinette, et ne

comprenez-vous pas ce respect, cet attrait, cet hommage
attendri de l'homme en qui semblait s'incarner le génie
de la Révolution pour la femme qui devait en être la plus
noble victime?. Pour moi, j'avoue que dans les annales

d'e la France et du monde, je ne sais rien, je n'imagine
rien de plus saisissant et de plus douloureux que la des-

tinée de Marie-Antoinette. Qui ne se sent comme éperdu
de douleur et d'admiration devant ce contraste tragique
entre l'éclat incomparable des dix premières années de

son règne et les ignominies dont sa fin fut abreuvée;
devant cette vertu charmante, ce bon sens si aimable et

si méconnu, ce sang-froid, cette patience sereine, cette

décision qui faisait dire à Mirabeau: « Le roi n'a qu'an
homme,c'est sa femme.» Épouse, sa fidélité va jusqu'à pa-

ralyser son énergie naturelle; chrétienne, elle se résigne
à tout, excepté à une apparence de complicité avec le

schisme; mère, elle venge toutes les mères par le cri

sublime qui confond ses accusateurs. Son cœur, modeste

et calme, grandit toujours avec sa destinée, jusqu'à ce

qu'il soit à la hauteur de cet échaufaud où devait monter

la fille de Marie-Thérèse, après le petit-fils de Louis XIV.

Non, la France n'a point encore expié ce crime, le plus

grand de tous ceux qu'elle a laissé commettre. Un jour
viendra peut-être où elle élèvera un autel dans le cœur

repentant de chacun de ses enfants à cette martyre de nos

égarements. Ce jour-là nous serons désaveuglés.Le mot

n'est pas français; je le sais: mais il est de la reine de

France, il est de Marie-Antoinette, et vous ne le répu-
dierez pas.

(MONTALEMBERT,Discoursde réception.)
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CoursdeRhétvrique. 16

XXXV. Bornes où doit se renfermer la philosophie.

Quelles sont donc, en matière de religion, les bornes

où doit se renfermer l'esprit philosophique? Il est aisé de

le dire: la nature elle-même l'avertit à tout moment de

sa faiblesse, et lui marque, en ce genre, les étroites limites

de son intelligence. Ne sent-il pas, à chaque instant,

quand il veut avancer trop avant, ses yeux s'obscurcir et

son flambeau s'éteindre? C'est là qu'il faut s'arrêter. La

foi lui laisse tout ce qu'il peut comprendre; elle ne lui

ôte que les mystères et les objets impénétrables. Ce par-

tage doit-il irriter la raison? Les chaînes qu'on lui donne

ici sont aisées à porter, et ne doivent paraître trop pe-
santes qu'aux esprits vains et légers. Je dirai donc aux

philosophes: Ne vous agitez point contre ces mystères

que la raison ne saurait percer. Attachez-vousà l'examen

de ces vérités qui se laissent approcher, qui se laissent en

quelque sorte toucher et manier, et qui vous répondent
de toutes les autres: ces vérités sont des faits éclatants

et sensibles, dont la religion s'est comme enveloppée tout

entière, afin de frapper également les esprits grossiers et

subtils. On livre ces faits à votre curiosité: voilà les fon-

dements de la religion. Creusezdonc autour de ces fonde-

ments; essayezde les ébranler; descendez avec le flam-

beau de la philosophie jusqu'à cette pierre antique, tant

de fois rejetée par les incrédules et qui les a tous écrasés;
mais lorsque, arrivés à une certaine profondeur, vous

aurez trouvé la main du Tout-Puissant qui soutient, de-

puis l'origine du monde, ce grand. et majestueux édifice

toujours affermi par les orages mêmes et le torrent des

années, arrêtez-vous enfin, et ne creusez pas jusqu'aux
enfers. La philosophie ne saurait vous mener plus loin

sans vous égarer: vous entrez dans les abîmes de l'infini;



278 TROISIÈMEPARTIE.

elle doit ici se voiler les yeux comme le peuple, adorer
sans voir, et remettre l'homme avec confiance entre les
mains de la foi. La religion ressemble à cette nuée mira-
culeuse qui servait de guide aux enfants d'Israël dans le
désert: le jour est d'un côté, et la nuit de l'autre. Si tout
était ténèbres, la raison, qui ne verrait rien, s'enfuirait
avec horreur loin de cet affreux objet; mais on vous

donne assez de lumière pour satisfaire à un œil qui n'est

pas curieux à l'excès. Laissez donc à Dieu cette nuit

profonde où il lui plaît de se retirer, avec sa foudre et ses

mystères.
Maisvous direz peut-être: Je veux entrer avec lui dans

la nue; je veux le suivre dans les profondeurs où il se

cache; je veux déchirer ce voile qui me couvre les yeux,
et regarder de plus près ces objets mystérieux qu'on
écarte avec tant de soin. C'est ici que votre sagesse est

convaincue de folie, et qu'à force d'être philosophe vous

cessez d'être raisonnable. Téméraire philosophe! pour-

quoi vouloir atteindre des objets plus élevés au-dessus de

toi que le ciel n'est élevé au-dessus de la terre? Pourquoi
ce chagrin superbe de ne pouvoir comprendre l'infini? Ce

grain de sable que je foule aux pieds est un abîme que tu

ne peux sonder, et tu voudrais mesurer la hauteur et la

profondeur de la sagesse éternelle! Et tu voudrais forcer

l'être qui renferme tous les êtres à se faire assez petit

pour se laisser embrasser tout entier par cette pensée trop
étroite pour embrasser un atome? La simplicité crédule

du vulgaire ignorant fut-elle jamais aussi déraisonnable

que cette orgueilleuse raison qui veut s'élever contre la

science de Dieu?

(Goénabd.)
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XXXVI. Éloquence des historiens.

LAPROVIDENCEDEDIEUDANSLESRÉVOLUTIONSDESEMPIRES.

Souvenez-vous que ce long enchaînement des causes

particulières, qui font et défont les empires, dépend des

ressorts secrets de la divine Providence. Dieu tient du

plus haut des cieux les rênes de tous les royaumes, il a

tous les cœurs en sa main: tantôt il retient les passions,
tantôt il leur lâche la bride, et par là il remue tout le

genre humain. Veut-il faire des conquérants? il fait mar-
cher l'épouvante devant eux, et il inspire à eux et à leurs
soldats une hardiesse invincible. Veut-il faire des légis-
lateurs? il leur envoie son esprit de sagesse et de pré-
voyance, il leur fait prévenir les maux qui menacent les

États, et poser les fondements de la tranquillité publique.
Il connaît la sagessehumaine, toujours courte par quelque
endroit; il l'éclairé, il étend ses vues, et puis il l'aban-
donne à ses ignorances; il l'aveugle, il la précipite, il la
confond par elle-même; elle s'enveloppe, elle s'embar-
rasse dans ses propres subtilités, et ses précautions lui
sont un piège. Dieu exerce par ce moyen ses redoutables

jugements, selon les règles de sa justice toujours infail-
lible. C'est lui qui prépare les effets dans les causes les

plus éloignées, et qui frappe ces grands coups dont le

contre-coup porte si loin. Quand il veut lâcher le dernier
et renverser les empires, tout est faible et irrégulier dans
les conseils. L'Égypte, autrefois si sage, marche enivrée,
étourdie et chancelante, parce que le Seigneur a répandu
l'esprit de vertige dans ses conseils; elle ne sait plus ce
qu'elle fait, elle est perdue. Mais,que les hommes ne s'y
trompent pas, Dieu redresse, quand il lui plaît, le sens
égaré, et celui qui insultait à l'aveuglement des autres
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tombe lui-même dans des ténèbres plus épaisses, sans

qu'il faille souvent autre chose, pour lui renverser le

sens, que ses longues prospérités.

(BOSSUET.)

XXXTII. Eloquence de la poésie.

LESEIGNEURINTERROGEJOBSURLESMYSTÈRESDELANATURE.

Prépare-toi, je t'interrogerai, tu me répondras. Où

étais-tu quand je jetais les fondements de la terre? Dis-

le-moi, si tu le sais. Sais-tu qui en a posé les limités?

Sais-tu qui en a tracé le plan? Qu'étais-tu lorsque les

astres du matin vinrent pour la première fois me louer

de concert et que tous les enfants de Dieu publièrent
leur joie? Sais-tu qui a emprisonné la mer dans ses ri-

vages, lorsqu'elle se débordait en sortant du sein de sa

mère, lorsque pour vêtement je lui donnai des nuées et

que je l'enveloppais d'obscurités comme des langes de

l'enfonce? C'est moi qui ai marqué ses bornes et qui
lui ai imposé des barrières, et je lui ai dit: Tu viendras

jusque-là, et tu n'iras pas plus loin; là tu briseras l'orgueil
de tes flots! Est-ce toi qui, depuis ta naissance, as com-

mandé à l'étoile du matin, et as-tu montré à l'aurore le

lieu de son lever? Est-ce toi qui tiens dans tes mains les

deux bouts de la terre? Est-ce toi qui les secoues et en fais

tomber les impies? Es-tu entré dans les gouffres de la

mer? As-tu porté tes pas dans les confins de l'abîme? Les

portes de la nuit se sont-elles ouvertes devant toi? Ton

œil a-t-il percé ses ténébreuses demeures?. As-tu consi-

déré l'étendue de la terre? Dis-moi, si tu le sais, dans

quelle région habite la lumière, quel est le lieu où rési-

dent les ténèbres. As-tu su dès le commencement que tu

devais naître? As-tucompté le nombre de tes jours? As-tu
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46.

sondé les trésors de la neige? As-tu vu les trésors de la

grêle, de ce fléau que j'ai préparé pour le jour de la

guerre, pour le jour où je veux perdre l'ennemi? Par

quelle route se répand la lumière, et la chaleur tombe-

t-elle sur la terre ? Qui a donné leur cours aux pluies im-

pétueuses? Qui a ouvert la voie du tonnerre retentissant?

Quel est le père de la pluie, et qui a produit les gouttes
de la rosée? De quel sein la glace est-elle sortie, etqui a

enfanté la gelée du ciel? Qui durcit les eaux comme la

pierre, et qui ferme l'entrée de l'abîme? Pourras-tu arrê-

ter le cours des brillantes Pléiades, ou bien pourras-tu

dissiper celui de l'Ourse? Élèveras-tu ta voixdans les nues,
et le torrent des eaux fondra-t-il sur toi? Feras-tu partir
les tonnerres; et, revenant à toi, te diront-ils: Nousvoici?

Est-ce toi qui as donné la force au cheval, et qui as hé-

rissé son cou d'une mouvante crinière? Le feras-tu bondir

comme la sauterelle ? Son hennissement, c'est la voix de

la terreur; il creuse du pied la terre; il s'élance avec

audace; il court au-devant des armes; il se rit de la peur;
il affronte le glaive. Vienne le carquois à retentir sur lui,
viennent à frissonner le bouclier et la lance, il bouillonne,
il frémit, il dévore la terre, il ne peut croire dans son

ivresse que la trompette l'appelle; l'a-t-il comprise, il

se dit : Va! De loin, il savoure l'odeur des combats, la

voix tonnante des chefs et le cri des armées. A ta voix

l'aigle s'élèvera-t-il pour aller suspendre son aire sur les

abîmes? Vois-lequi s'établit dans la cime des montagnes,
sur les sommets abruptes et les rocs escarpés! De là il

considère sa proie, et son regard perce l'infini. Il abreuve

ses aiglons de sang, et partout où repose un cadavre, aus-

sitôt il est là. Réponds enfin celui qui dispute contre
Dieu est-il réduit si facilement à se taire? Celui qui re-

prend Dieune doit-il pas pouvoir lui répondre?

(Jon.ch 38 et 39.)
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XXXVIII. Éloquence éplstolalre.

LETTREDEMmeDESÉVIGNÉSURLAMORT8ETURENNB.

Plus que Fléchier et Mascaron, plus que tous ceux

qui ont déploré la mort de Turenne, Mme de Sévi-

gné sait nous émouvoir et nous attendrir. Les lettres

qu'elle a écrites pour annoncer cette nouvelle sont,

dans leur belle simplicité, le sublime du sentiment.

« La nouvelle de la mort de M. de Turenne arriva lundi

à Versailles; le roi en a été affligé, comme on doit l'être

de la perte du plus grand capitaine et du plus honnête

homme du monde; toute la cour en fut en larmes; on

était près d'aller se divertir à Fontainebleau, tout a été

rompu. Jamais homme n'a été regretté si sincèrement.

Tout Paris et tout le peuple était dans le trouble et dans

l'émotion; chacun parlait, s'attroupait pour regretter ce

héros. Dès le moment de cette perte, M.de Louvois pro-

posa au roi de le remplacer en faisant huit généraux au

lieu d'un. Jamais homme n'a été si près d'être parfait;
et plus on le connaissait, plus on l'aimait, et plus on le

regrette. Les soldats poussaient des cris qui s'entendaient

de deux lieues. Ils criaient qu'on les menât au combat.

Ne croyez pas que son souvenir soit jamais fini dans ce

pays-ci; ce fleuve qui entraîne tout n'entraînera pas une

telle mémoire. »

Elle ne s'épuise pas à parler sur ce sujet intéres-

sant, et la touchante douleur dont elle le revêt est

toujours neuve et originale.

« Vraiment, ma fille, je m'en vais bien vous parler
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encore de M. de Turenne. Mmed'Elbeuf, qui demeure

pour quelques jours chez le cardinal de Bouillon, me pria
hier de dîner avec eux, afin de parler de leur affliction:

Mœede La Fayette y était; nous fîmes bien précisément ce

que nous avions résolu; les yeux ne nous séchèrent pas.
Mmed'Elbeuf avait un portrait divinement bien fait de ce

héros, dont tout le train était arrivé à onze heures; ces

pauvres gens, déjà tout habillés de deuil, ne faisaient que

pleurer; il vint trois gentilshommes qui pensèrent mourir

de voir ce portrait; c'étaient des cris qui faisaient fendre

le coeur; ils ne pouvaient prononcer une parole; ses

valets de chambre, ses laquais, ses pages, ses trompettes,
tous étaient fondus en larmes et faisaient fondre les

autres. Le premier qui fut en état de parler répondit à

nos tristes questions: nous nous fîmes raconter sa mort.

Il voulait se confesser, il avait donné ses ordres pour le

soir, et devait communier le lendemain dimanche, qui
était le jour qu'il croyait donner la bataille. Il monta à
cheval le samedi, à deux heures, après avoir mangé; et

comme il avait bien des gens avec lui, il les laissa tous à

trente pas de la hauteur où il voulait aller, et dit au petit
d'Elbeuf: « Mon neveu, demeurez là, vous ne faites que
tourner autour de moi, vous me feriez reconnaître. »

M.d'ilamilton, qui se trouva près de l'endroit où il allait,
lui dit: « Monsieur, venez par ici, on tirera du côté où
vous allez. — Monsieur, lui dit-il, vous avez raison, je ne
veux point du tout être tué aujourd'hui, cela sera le mieux

du monde.» Il eut à peine tourné son cheval, qu'il aperçut
M. de Saint-Hilaire, le chapeau à la main, qui lui dit:
« Monsieur, jetez les yeux sur cette batterie que je viens
de faire placer là. » M. de Turenne revint, et dans l'ins-

tant, sans être arrêté, il eut le bras et le corps fracassésdu
même coup qui emporta le bras et la main qui tenaient le

chapeau de Saint-Hilaire. Ce gentilhomme, qui le regar-
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dait toujours, ne ie voit point tomber; le cheval l'emporte
où il avait laissé le petit d'Elbeuf; il était penché le nez
sur l'arçon. Dans ce moment, le cheval s'arrête, le héros
tombe entre les bras de ses gens; il ouvre deux fois de

grands yeux et la bouche, et demeure tranquille poui

jamais. Songez qu'il était mort, et qu'il avait une partie
du cœur emportée. On crie, on pleure; M. d'Hamilton fait

cesser ce bruit et ôter le petit d'Elbeuf, qui s'était jeté sur

ce corps, qui ne voulait pas le quitter et qui se pâmait de

crier. On couvre le corps d'un manteau, on le porte dans

une haie; on le garde à petit bruit; un carrosse vient,
on l'emporte dans sa tente; ce fut là où M. de Lorges,
M. de Roye et beaucoup d'autres pensèrent mourir de

douleur; mais il fallut se faire violence, et songer aux

grandes affaires qu'on avait sur les bras. »

XXXIX. Eloquence de la presse.

LOUISVEUILLOT.

Depuis que la presse est devenue une puissance

formidable, personne ne s'est élevé autant que

M. Louis Veuillot à une forte et vigoureuse élo-

quence. Voici comment un critique distingué, qui

appartient d'ailleurs à un drapeau tout différent, ap-

précie le talent et le rôle de l'écrivain catholique :

Par la nature de son esprit, M. Louis Veuillot était

essentiellement propre à la polémique: il consacra à la

religion, qui avait convaincu son esprit et touché son

cœur, la puissance d'un talent qui grandit bientôt par la

grandeur même de la cause au service de laquelle il

l'enrôlait IIlui consacra ce talent, tel qu'il était, ryee ses
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qualités et ses défauts. M.Louis Veuillot est un ecrivain

de combat, aimant la bataille parce qu'il trouve dans la

bataille l'emploi de ses facultés. Dialecticien véhément,
railleur impitoyable, il s'anime au bruit de sa polémique;
les coupsqu'il reçoit dans ces mêlées intellectuelles exci-

tent ce vaillant soldat, au lieu de ralentir son ardeur; à

peine reçus, ils sont rendus avec usure: alors son esprit

s'exalte, ses idées bouillonnent, son style se colore, sa

phrase court plus rapidement et s'aiguise, sa logique pas-
sionnée éclate en sarcasmes; on dirait que ses armes se
fourbissent dans le combat au lieu de s'y fausser: toutes

les facultés de son talent arrivent à leur apogée dans cette

effervescenceintellectuelle, et l'invective sort de ce travail

intérieur, comme la foudre du nuage où les éléments se

rencontrent et se combinent, l'invective éloquente, aiguë
et tranchante à la fois, qui transperce, qui frappe en même

temps l'homme et l'idée.

Tous ceux qui ont pris part aux luttes de la presse
périodique connaissent cette ivresse de la polémique, qui
finit par exercer son influence sur les naturels les plus
calmeset les esprits les plus modérés et les plus doux; c'est

quelque chose d'analogue à l'effet que produisent sur le

champ de bataille l'odeur de la poudre et le bruit de la

trompette qui, selon Job, fait dire au cheval : «Allons! »

Or, M.Louis Veuillot n'est point une de ces natures calmes

et un de ces esprits modérés et doux qui ne descendent
dans l'arène qu'avec une certaine répugnance, et ne se
laissent entraîner qu'à la longue par les émotions de
la bataille. Comme le cheval de Job, il est né pour la

guerre; loin de craindre la mêlée, il la cherche. Le catho-

licisme, en se rendant maître de cette intelligence, en a

dirigé l'emploi, mais il ne l'a pas changée. Comme ces
terribles barons du moyen âge, dont le repentir guer-
royant se croisait pour la Terre sainte, afin de réparer par
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les armes, aux dépens des infidèles, les fautes naguère
commisesen Europe, les armes à la main, ce fils des croi-

sés, pour rappeler un mot connu, se croise à sa manière,

et, dans ses véhémentes philippiques, se repent aux dé-

pens des fils de Voltaire, qu'il accable de ses traits acérés

et de ses redoutables invectives.

A"NETTEMENT.



QUESTIONNAIRE

DU 4

COURS DE RHÉTORIQUE ET D'ÉLOQUENCE

ivotlona préliminaires.

1. Qu'est-ceque l'éloquence?
2. L'éloquenceconsiste-t-elleseulementdansl'émotionducœur?
J. Tousles rhéteursmodernesentendent-ilsle mot éloquence

dansle mêmesens?

4. Lavertuest-elleuneconditionnécessaireà l'éloquence?
5. Nepeut-onpasêtre éloquentsans être vertueux?

(Î. Qu'est-ceque la rhétoriqueet quelbut se propose-t-ellef
7. Quelledifférencey a-t-il entrela rhétoriqueet l'éloquence?
8. Quelleestl'originedespréceptesde rhétorique?
9. Lespréceptesseulspeuvent-ilsrendreun hommeéloquent?

10. L'étudedesrèglesest-ellenécessairepourtous?

11. Lesmodèlespeuvent-ilsdispenserde l'étudedesrègles?
12. Dequellemanièrefaut-ilétudierlesrègles?
13. L'étudede la rhétoriquen'est-ellepas utilepour toutesles

situationsde la vie?

14. Quel rapprochementpeut-on faire entre la rhétorique, la

logiqueet la grammaire?
15. Commentse divisentlespréceptesde rhétorique?



288 QUESTIONNAIRE.

PREMIÈRE PARTIE.

RÈGLESGÉNÉRALESDERHÉTORIQUE.

16. Commentsedivisentlesrèglesgénéralesde rhétorique?
17. Lestroisopérationsde l'orateurne dépendent-ellespasl'une

de l'autre?

18. Qu'est-cequel'inventionoratoire?

19. Combiend'objetsprincipauxseproposeordinairementl'ora-
teur?

20. Par quelsmoyensdoit-oninstruire,plaireet toucher?

21. Cestroismoyenssont-ilsnécessairesdanstouslesdiscours?

22. Qu'est-ceque lapreuve?
23. Lapreuveest-ellebienimportante?
24. Peut-onnégligerles preuvespour s'adresseraux passions?
25. Souscombienderapportspeut-onconsidérerlespreuvesdans

l'art oratoire?

26. Commentse divisentles preuvesconsidéréesrelativementà

leurs sources?

27. Oùtrouve-t-oncesdiversessortesde preuves?
28. Quefaut-ilentendrepar lieuxoratoires,et commentsedivi-

sent-ils?

29. Quelssontles principauxlieuxintrinsèques?
30. En quoiconsistela définitionoratoire?

31. Commentla définitionoratoirediffère-t-ellede la définition

philosophique?
32. En quoiconsistel'énumérationdesparties?
33. Quefaut-ilentendrepar legenreet l'espèce?
34. Commentraisonne-t-onpar la causeet l'effet?

35. Qu'est-cequela comparaison,et combiende sortesde rap-

prochementspeut-onfaire?

36. Commentl'orateurpeut-ilraisonnerpar les contraires?

37. Aquoiserventlesrépugnants?
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38. Commentse sert-ondescirconstances,et quelusageen fait-

on au barreau?

39. Surquoireposentles lieuxextrinsèques,et commentsedi-

visent-ils?
40. A quel genred'éloquenceconviennentl'autoritédivineet la

loinaturelle?

4t. Combieny a-t-il de genresd'autoritéshumainescommunes
à tousles genres?

42. Quelusagefait-ondesmaximeset desproverbesreçus?
43. Quelleest la forcedesparolesmémorablesdes hérosou des

sages?
i Í. A quellessourcespeut-onpuiser descitations,et comment

faut-illes faire?

45. Quelparti peut-ontirer desexemples?
46. Commentse sert-ondesparoleset desaveuxde l'adversaire?
47. N'ya-t-il pas des lieux extrinsèquesparticuliersà chaque

genre?
48. Les ancienset les modernessont-ilsd'accordsur la valeur

des lieuxoratoires?

49. Peut-onmépriserabsolumentleslieuxoratoires?

50. Marmontelne montre-t-ilpasque ces théoriessont fondées
sur la nature?

5t. Fait-onbeaucoupd'usagede cesprocédésau momentde la

composition?
52. Quelest lepremiermoyende suppléeravantageusementaux

lieuxoratoires?

53. Quelestle secondmoyendesuppléerauxlieuxoratoires?

54. Quelest le troisièmemoyen?
55. Quefaut-ilentendrepar argumentationen général,et que

doit-onsavoirsur cepoint?
hG.Qu'est-cequ'unargument?
57. Quelssont les élémentsdont se composentun argumentel

uneproposition?
58. Combienlesrhéteursomptent-ilsdesortesd'arguments?
59. Qu'est-cequele syllogisme?
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60. Decombiende termeset de propositionsse composele syl-
logisme?

61. Quelleest l'opérationquefait l'espritdanstout syllogisme?
62. Quelleestla règlefondamentalede toutsyllogisme?
63. Qu'est-cequel'enthymème?
64. Commentfaut-ilprésenterle syllogismeet l'enthymèmedans

le discours?

65. Qu'est-ceque le prosyllogisme?
66. Qu'est-ceque le sorite?

67. Qu'est-ceque l'épichérème?
68. Qu'est-ceque le dilemme?

69. Quefaut-ilpour que le dilemmesoit inattaquable?
70. Commentpeut-onramenerau syllogismelescinqarguments

précédents?
M. Qu'est-ceque l'exemple,et combieny en a-t-il de sortes?
,z. Qu'est-ceque l'induction?

73. Quelledifférencey a-t-il entrel'exempleet l'induction?
74. Qu'est-cequel'argumentpersonnel?
75. L'argumentpersonnela-t-ilunegrandeforceintrinsèque:'
76. Les disciplesde l'éloquencedoivent-ilsbeaucoupétudierr-es

diversarguments?
77. Qu'est-cequelessophismes,et combieny ena-t-il de sorte"

78. Combiencompte-t-onde genresde sophismes?
79. En quoiconsistel'ignorancedu sujet?
80. Qu'est-cequela pétitiondeprincipe,etquands'appellc-t-ellc

cerclevicieux?

81. Quandy a-t-il erreur sur la eause?

82. Commenttombe-t-ondansle dénombrementimparfait?
83. Peut-on tirer une conclusiongénéraled'un fait particu-

lier?
84. Enquoi consistel'ambiguïtédesmots,et deeembiendema-

nièrestombe-t-ondansce sophisme?
•Si. Quelleestla sourcede cesdiversgenresde sophismes?
86. Quefaut-il entendrepar moeursen général?
8". Qu'est-ceque lesmœursoratoires?
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88. Combiendeconditionsfaut-ilà un orateurpourplaireà l'au-

ditoire?

89. En quoiconsistentles mœursconsidéréesdansl'orateur,et

quelleen est l'importance?
90. L'orateurdoit-ilêtre réellementvertueux?

1)1.Quellessontlesprincipalesvertusnécessairesà l'orateur?

92. En quoiconsistela probité,et quelleest sonimportance?
93. Quefaut-il entendrepar prudencedansl'orateur?

94. En quoiconsistela bienveillance,et queproduit-ellesur le.,

auditeurs?
95. En quoiconsistela modestie,et quelleest sanécessité?

9C. Outrecesvertus,ne faut-ilpasd'autresqualitésparticulières
auxcirconstances?

97. Commentl'orateurmontrera-t-ilqu'ilpossèdecesvertus?

98. En quoi consistantlesmœursconsidéréesdanslesauditeurs,
et commentvarient-elles?

99. Quedemandela différencedesâges?
100. Queproduitla différencedesconditionset des fortunes?
101. Quedemandede l'orateurla différencedesnations?
102. Quefaut-ilobserverrelativementau caractèrede ceuxà qui

l'on parle?
103. Qu'embrassentles moeursconsidéréesdansle discours?
104. Qu'entend-onpar bienséancesen généralet par bienséances

oratoires?

105. Quelleest l'importancedesbienséancesoratoires?
106. Est-ilfacilede donnerdesrèglesfixessur lesbienséances?
107. Acombiend'objetsse rapportentlesbienséances?
108. Quedemandentlesbienséancesrelativementà lapersonnede

l'orateur?
109. En quoiconsistentlesbienséancesrelativesauxauditeurs?
1!0. Qu'exigentlesbienséancesrelativesauxpersonnesde quil'on

parle?
111. Le tempset le lieun'exigent-ilspas une attentionspéciale?
112. Quefaut-il entendrepar précautionsoratoires?
113. Quelleestl'importancedesprécautionsoratoires?
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114. Combiende sortesde précautionssont nécessairesà l'ora-
teur?

115. Quandfaut-ilemployerdesprécautionsde ménagement?
116. Quandfaut-ilemployerdesprécautionsdecondescendance?
117. Quandfaut-ilemployerdesprécautionsde respect?
118. Quandfaut-ilemployerdesprécautionsde convenance?
119. Quefaut-ilentendrepar passionsen généralet parpassions

oratoires?
120. L'usagedes passionsest-il légitime?
121. Les passionsont-ellesune grandepuissancedansl'art ora-

toire?

122. A combiende sourcesse rapportenttouteslesdiversespas-
sions?

123. Quellessontles deuxconditionsnécessairesà l'orateurpour
agir sur les passions?

124. Quellessontles trois qualitésque doit avoirl'orateurpour
bien employerlespassions?

125. Qu'est-cequela sensibilité?

126. Lasensibilitéest-elleindispensableà l'orateur?

127. La sensibilitéest-elleune qualité naturelle, et peut-onla

développer?
128. Quelssontlesauteursancienslesplusremarquablespar leur

sensibilité?

129. Qu'est-ceque l'imagination?
130. L'imaginationest-ellebien importantepour l'orateur?

131. L'imaginationest-elleune faculténaturelle, et peut-onla

féconder?

132. Qu'est-cequele discernementen généralet le discernement

dansles passions?
133. L'orateurpeut-ilse passerde discernement?

134. Comments'acquiertle discernement?

135. Qu'est-ceque le pathétique,et combiende sortesde pathé-

tiquesdistingue-t-on?
136. CommentQuintiliencaractérise-t-ille pathétiqueviolentet

le pathétiquedoux?
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137. Quenousapprendle discernementsur le pathétique?
138. Toutesortede sujetseprête-t-ilau pathétique?
139. L'orateurdoit-il sejeter brusquementdansle pathétique?
140. L'orateurdoit-ilinsisterlongtempssur le pathétique?
lil. L'orateurdoit-ilsortirbrusquementdu pathétique?
142. Peut-onprescriredesrèglesfixespourl'emploidespassions,

et faut-ilvariersesmoyens?
143. Quellessontlesdeuxmanièresprincipalesd'agirsur lespas-

sions? I
144. Commentpeut-onexciterl'amour, la haineet les passions

qui en dépendent?
145. Commentl'orateurinspirera-t-illa crainteet la pitié?
146. L'orateurn'a-t-il pas souventbesoinde calmerlespassions?
147. Commentpeut-oncalmerlespassionspar le sang-froid?
148. Peut-oncombattrelespassionspar despassionscontraires?
149. La plaisanterien'est-eilepasun moyende calmerles pas-

sions?

150. L'usagede la plaisanteriene demande-t-ilpas de grandes
précautions?

151. Qu'est-cequela dispositionoratoire?
152. Quelleestla nécessitéde la disposition?
153. La dispositionn'embrasse-t-ellepasdeuxobjetsprincipaux?
154. Combienpeut-ily avoirde partiesdansun discours?
155. Surquoise fondentle nombreet laplacedespartiesdu dis-

cours?
156. N'ya-t-il pasdeuxsortesdedispositionsdansun discours?
157. Qu'est-cequel'exorde,et quelestsonbut?
158. Parquelmoyenl'orateursecoucilie-t-illa bienveillancedans

l'exorde?
159. Commentl'orateurse conciliera-t-ill'attention?
1G0.A quoi se rapportent les règles qu'on peut donner sur

l'exorde?
161. Quellessontles principalesqualitésde l'exorde?
162. Quelsmoyensfaut-ilprendrepourque l'exordesoitnaturel?
163. Queldoitêtre le stylede l'exorde?
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164. En quelsensdit-on quel'exordedoitêtre modeste?

165. Peut-ontirer l'exordedescirconstances?
166. L'exordedoit-ilêtre proportionnéau corpsdudiscours?

167. Decombiende manièresl'exordepeut-ilêtrevicieux?
168. Expliquezlesdéfautsde l'exordelespluscommuns?

169. Les défautsde l'exordene sont-ilspas fréquentschezles

jeunesorateurs?

170. Combieny a-t-il d'espècesd'exordes?
171. Enquoiconsistel'exordesimple,etquandfaut-ill'employer?
172. Qu'est-ceque l'exordeinsinuant?

173. En quoi consistel'exordepompeux,et à quelssujetscon-

vient-il?

174. En quoiconsistel'exordevéliémentou exabrupto?
175. L'exordevéhémentne demande-t-ilpas un granddiscerne-

ment?
176. Qu'est-ceque la proposition,et quelleest sonimportance?
177. Combieny a-t-il de sortesde propositions?
178. Qu'arrive-t-ilquandlapropositionestcomposée,et qu'est-ce

que la division?

179. Quellessontlesprincipalesqualitésde la divisiov?
180. La divisionbienentendueest-elleutile?

181. Ladivisionest-ellenécessaireà toutessortesdediscours?

182. L'usagedesdivisionsn'a-t-ilpasde grandesautoritéscontre

lui?
183. Qu'est-cequela narrationoratoire,et en quoidiffère-t-elle

de la narrationhistorique?
184. Souscombiende formesla narrationpeut-ellese présenter

dansun discours?

185. Oùseplacela narrationjudiciaire?
186. En quoiconsistele grandart de la narrationjudiciaire?

187. Quellessontles autresqualitésdela narrationjudiciaire?
188. Qu'est-ceque la clartéde la narration,et quelleest sa né-

cessité?
189. En quoiconsistela brièvetéde la narration?

190. Quedemandela vraisemblancedansla narration?
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191. En quoiconsistel'intérêt de la narrationjudiciaire?
192. Qu'est-cequela confirmation,etquelleest sonimportance?
193. Commentsedivisece quenousavonsà diresur la confirma-

tioup
194. Faut-ilemployerindistinctementtoutessortesdepreuves?
195. Lespreuvesdoivent-ellesêtrepropresausujetquel'on traite?

196. Commentlespreuvesseront-ellesproportionnéesà l'intelli-

gencedes auditeurs?
197. Lespreuvesn'ont-ellespas une valeurrelativeauxdisposi-

tionsdes auditeurs?
198. Peut-on donner des règlesUxespour l'arrangementdes

preuves?
199. Est-il bon do les disposerde manièreque le discoursaille

encroissant?
200. Quelleest la marchepréféréepar Cicéron,et qu'appelle-t-on

dispositionhomériqueP
201. Faut-il mêlerensembledes preuvesdediversenature?
202. Quefaut-ilfaireaprèsl'arrangementdespreuves,et qu'ap-

pelle-t-on transition?
203. L'art des transitionsest-ildifficile?
204. Quefaut-ilfairepour bienenchaînertoutesles partiesd'un

discours?
205. Oùbrillesurtoutle talentde l'orateur?
206. Doit-onprvsenlerlespreuvessousune formedidactique?
207. Commentfaut-iltraiter les preuvespeu fortes?
208. Commentfaut-iltraiterlespreuvesfortes,et qu'appelle-t-on

amplilicatinn?
209. L'amplificationest-elleun instrumentde mensonge?
210. N'ya-t-il pasune amplificationvéritablementvicieuse?
2fl. Commentl'orateurdoit-il développersespreuves?
212. Quellessont les principalessourcesde l'amplification?
213. L'amplificationne se fait-elle pas souventpar accumula-

tion?
2t4. L'amplilicatinnnese fait-ellepas par image?
215. Quelleestla manièred'amplifierde Démosthènes?
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216. Quelssontles défautsordinairesdesamplificationsdesjeunes
gens?

217. En quoiconsistela prolixité,et d'oùvient-elle?

218. D'oùvientla stérilité,et commentpeut-ony remédier?
219. En quoiconsistela futilité?

220. La surabondanceest-elleun défautbienà craindredansla

jeunesse?
221. Qu'est-cequela réfutation?

222. La réfutationforme-t-elleune partie distinctede la confir-
mation?

223. Peut-onassigneruneplaceinvariableà la réfutation?
224. Commentpeut-onréfuterun fait?

225. Commentfaut-ilréfuterun raisonnement?

226. Nefaut-ilpasquelquefoisséparerlesargumentsquel'adver-
sairea réunis?

227. Est-il permisd'employerla plaisanteriedans la réfuta-

tion?
228. La réfutationpeut-elletrouverplacedansle discourssacré?
229. Qu'est-ceque la péroraison,et combiend'objetsembrasse-

t-elle?

230. Est-ilbon de récapitulerlespreuvesà la findu discours?

23f. Commentla récapitulationdoit-ellese faireaubarreau:'

232. La récapitulationpeut-elleavoirlieudansla chaire?

233. Quelest le seconddevoirde l'orateurdansla péroraison?
234. Quelusagea-t-onfait de la péroraisonpathétiquechezles

ancienset chezles modernes?

235. Quelestl'objetdelapéroraisonpathétiquedansla chaire?

236. Quellessont lesdeuxrèglesà observerpourréussirdansla

péroraison?
237. Quefaut-ilentendrepar le motplanengénéral?

238. Qu'est-cequele pland'undiscours?

239. Qu'est-ceque tracersonplan?
240. Est-il facilede trouverun bonplan?
241. Quelest l'avantaged'unplanbienchoisi?

242. Quellessontles principalesqualitésd'unbonplan?
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243. Enquoiconsistentla justesse,la netteté, la simplicitéet la

fécondité?
244. Quefaut-il pourqu'il y ait proportiondansle plan?
245. Quefaut-il pourqu'il y ait unitédansle plan,et comment

peut-onfairedesdigressions?
24G.Quelestlemoyendeconnaîtresi leplanestjusteet solide?

247. Tousles peuresd'éloquencesont-ilssusceptiblesd'un plan

régulier?
243. Qu'est-ceque l'élocution,et qu'embrasse-t-elled'aprèsCi-

ctfron?
249. Qu'est-cequel'élocutiogdu style?
250. Quelleest l'importancede l'élocutionpourl'orateur?
251. A quoibornerons-nousnos observationssousle rapportdu

styleoratoire?
252. Li clartéest-ellenécessaireà l'orateurencoreplusqu'à l'é-

crivain?

253. Jusqu'oùdoit s'étendrela clartéde l'orateur?
254. Queduittaire l'orateurpourêtreparfaitementclair?

255. Faut-ilécrireun discourscommeon écritunlivre?
256. En quoiconsistela convenance?
257. Lestroisgenresde style ne se rapportent-ilspas aux trois

devoirsde l'orateur?
258. Quelrapporty a-t-il entre les trois genresde style et les

diversespartiesdu discours?
259. Quelest l'avantagede la variétéet l'inconvénientd'un style

toujoursfleuri?
260. Qu'appelle-t-onstylepathétiqueet où faut-il le puiser?
2G1.Peut-onagir sur lespassionsavecun langageabstrait?
262. Lesornementsrecherchéssont-ilscompatiblesavecle pathé-

tique?
2ti. Le stylepompeuxn'est-il pas contraireau pathétique?
264. Lestylesentencieuxpeut-il être pathétique?
265. Qu'est-cequel'actionet quelleest sonimportance?
266. Quellessontles troisconditionsnécessairespour bienpro-

noncerun discours?
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267. Qu'est-cequela mémoire,etquelsen sontlesavantages?
268. Quelleest la doublevertude la mémoire,et commentpeut-

elleêtre fécondée?
269. La mémoireest-elleindispensableà l'orateur?

270. Quelleest la puissanced'uneheureusemémoire?
271. Quelssontles avantageset les inconvénientsde la mémoire

desmots?
272. En quoi consistela mémoiredes choses,et quelleest son

utilité?
273. Quelest le moyende soulagerl'espritdans la mémoiredes

mots?
274. Quefaut-il entendrepar voixou prononciation?
275. Quefaut-ilfairepourêtrepleinementet facilemententendu?

276. Quelleforcedoitavoirla parolede l'orateur?

277. Quelest l'avantaged'uneparoledistincte?

278. Commentfaut-ilréglerla prononciation?
279. Commentla prononciationsera-t-ellepure et exacte?

280. Suffit-ilà l'orateurd'êtrepleinementcompris?
281. Quefaut-ilpourbiendéclamer?
282. Qu'est-ceque l'appuidela voix,et où faut-ille placer?
283. Commentfaut-ilplacerlesdiversgenresde repos?
284. D'aprèsquelsprincipesdoit-onvarierle tondudiscours?

285. Oùfaut-ilpuiserles intonationsjusteset vraies?

286. Qu'est-cequele geste,et quelleest sa puissance?
287. Quecomprendle geste?
288. Commentl'orateurdoit-il tenir la lête?

289. Qu'est-cequidominedansla tête, et quelleest la puissance
desyeux?

290. Combieny a-t-il de sortesde gestesfaitsavecla main?

291. Peut-ondonnerquelquesprincipesgénérauxpourlesgestes
desmains?

292. Quellessontles règlesparticulièresauxgestesindicatifs?

293. Commentse fontles gestesaffectifs?
294. Le gestedoit-ilaccompagnerla parole?
295. Commentdoit-onse formerau gesteet à l'action?
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DEUXIÈME PARTIE.

ÉLOQUENCE.

296. Quelleest l'importancedespréceptesgénérauxsur la rhéto-

rique?
297. Combiende genresd'éloquenceont comptéslesanciens?
298. Quefaut-ilpenserde la classificationdesanciens?

299. Commentles modernesdivisent-ilsles divers genresd'élo-

quence?
300. Quelest l'objetde l'éloquencesacrée,et en quoi consistela

prédication?
301. L'éloquencesacréeest-ellebeaucoupsupérieureà l'éloquence

profane?
302. Commentle prédicateurdiffère-t-ilde l'orateurprofanepar

sa mission?

303. Enquoidiffère-t-ilde luiparlesmatièresqu'il traite?

304. Enquoidiffère-t-ildesautresparlesmoyensqu'ilemploie?
305. Quelleest la véritablefin de l'orateursacré?

306. A quoiserapportentlespréceptessur l'éloquencesaeive?

307. Quelssont les troisdevoirsdu prédicateur,et commentles

remplit-il?
308. Quelleestla sciencerequisedans le prédicateur?
309. Oùfaut-ilque le prédicateurpuisela science?

310. Quelleest la premièresourcede la sciencepour le prédica-
teur?

311. Quelleest la secondesourcede la prédication?
312. Le prédicateurdoit-il bien connaîtrela théologie?
313. Quelleestl'utilitédessciencesprofanespourle prédicateur?
314. Leprédicateurest-il obligéde plaireà sesauditeurs?
315. Pourquoiest-ilpermisau prédicateurde plaire, et parquels

moyensplaira-t-il?
316. Commentl'orateursacréplaira-t-ilpar le fonddeschoses?
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317. Leprédicateurpeut-il employerlesornementsdu discours?
318. Quelssontles ornementsquiconviennentau prédicateur?
319. Quellesqualitésdoitavoirl'actiondu prédicateur?
320. Leprédicateurest-ilobligédetoucher,etqu'est-cequel'onc-

tion?
321. L'orateursacrédoit-ilavoirune conduiteexemplaire?
322. Quelest l'effetduzèledansle prédicateur?
323. Par quelmoyenle prédicateurobtiendra-t-ill'onction?

324. Quellessontlesprincipalesespècesde discourssacrés?

325. Qu'est-cequel'homélie,et quelleest sonorigine?
326. L'homélieest-elleutileauxauditeurs?

327. Commentfaut-ilpréparerune homélie?

328. Qu'est-cequele prône,et enquoidiffère-t-ilde l'bomélieet

du sermon?
329. Leprônen'est-ilpasordinairementplusutilequele sermon?

330. Quefaut-ilfairepour réussirdansle prône?
331. Qu'est-ceque le sermon?

332. Commentfaut-il choisirle texted'un sermon?

333. Commentle prédicateurdoit-ilfairel'exorde?

334. Le sermondoit-ilavoirunedivision?

335. Quefaut-ilobserversurlecorpsdudiscoursdansle sermon?

336. Decombiendepartiespeut se composerla pél'oraison:'
337. Dequellemanièrefaut-ilpréparerun sermon?

338. Qu'est-cequela conférence,et en quoidiffère-t-elleduser-

mon?

339. La conférencesuppose-t-elledeuxinterlocuteurs?

340. Commentl'orateurdoit-ilchoisirsespreuvesdansla confé-

rence?
341. Quefaut-ilobserverdansla réfutationdesobjections?
342. Quelsmoyensfaut-ilprendrepourréussirdansla conférence?

343. Qu'est-ceque le panégyriquechrétien?

344. D'oùse tire l'élogedes saints?
345. Dequellemanièrefaut-ilprésenterl'élogedes saints?

346. Combiendeformesdiversespeut-ondonnerau panégyrique?
347. Quelssontlesdeuxprincipauxécueilsdu panégyriste?
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348. Queldoit être le styledu panégyriste?
349. Qu'est-ceque l'oraisonfunèbre?

350. Quelestlepremierdevoirde l'orateurdansl'oraisonfunèbre?
351. Quelest le seconddevoirde l'orateurdansl'oraisonfunèbre?
352. L'oraisonfunèbrene présente-t-ellepasdes difficultéset des

écueils?
353. Qu'appelle-t-onéloquencepolitiqueou éloquencede la tri-

bune?
354. L'éloquencepolitiquen'a-t-ellepas une doublepuissance?
355. Commentsedivisece que nousavonsà dire sur l'éloquence

politique?
356. Quellessontles principalesqualitésde l'orateurpolitique?
357. Qu'exigela probitédansl'orateurde tribune?

358. Qu'exigele patriotismedansl'orateurpolitique?
359. Faut-ilbeaucoupde scienceà l'orateurpolitique?
360. Queldoitêtre le styledesdiscoursde tribune?
361. Le talentde l'improvisationest-il nécessaireà l'orateur po-

litique?
362. L'improvisationexclut-ellela méditationdu sujet?
363. Combiende chosesdoit considérerl'orateurde tribune?

G4. Commentpeut-on résumerlesdevoirsdel'orateurde tribune?
365. Quellessont lescausesquiontfait prospérerl'éloquencepoli-

tiquechezlesGrecs?

366. Quelestle caractèregénéralde l'éloquencepolitiquechezles

UIIVS?

367. D'oùvientque l'éloquencepolitiques'estdéveloppéesi tard

chezles Romains?

368. En quoil'éloquencepolitiquedes Romainsdiffère-t-ellede

celledesGrecs?

369. Aquelle époquea commencél'éloquencepolitiquechezles

modernes?

370. Qu'estdevenuel'éloquencepolitiquependantet aprèsla ré-
volution?

371. Latribuneanglaiseetespagnolen'a-t-elle pasausside grands
orateurs?
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372. Qu'est-ceque l'éloquencejudiciaire?
373. Lebarreauoffre-t-ilà l'éloquenceun champaussivasteque

la tribune?
374. Quellessont lesprincipalesdifférencesentre la tribuneet le

barreau?
375. Aquoiseréduisentlesrèglesqu'onpeutdonnersurlebarreau?
376. Quellessont les qualitésnécessairesà l'avocat?
377. L'avocata-t-il besoind'un jugementdroit?
378. Quelleest la sciencequ'exigela professiond'avocat?
379. Queldoit être le stylede l'avocat?
380. Qu'exigede l'avocatla vertu de prol.Ji(?
381. Quedemandela bonnefoidansl'avocat?
382. L'avocatn'est-il pas intéressélui-mêmeà nese chargerque

des causesjustes?
383. Lesavocatsancienset les moderneseux-mêmesn'ont-ilspas

souventplaidéde mauvaisescauses?

384. D'oùvient le manquede naturel et de convictiondansles

avocats?

385. Quellessontles principalescompositionsde l'éloquencejudi-
ciaire?

386. Qu'est-ceque les réquisitoires?
387. Qu'est-ceque lesplaidoyers,et commentfaut-illes faire?

388. Quefaut-ilentendrepar mercuriales?

389. Qu'appelle-t-onrapport?
390. Qu'appelle-t-onconclusionou résumé?

391. Qu'est-ceque la consultation?

392. Qu'est-ceque le mémoirejudiciaire?
393. Quelestlecaractèredel'éloquencedubarreauchezlesGrecs?

394. Quela été le caractèrede celteéloquenceches lesRomains?

395. En quoile barreaumodernediffère-t-ildu barreauancien?

396. Quelssontlesprincipauxorateursdu barreaufrançais?
397. Quecomprendl'éloquencemilitaire?
398. Quefaut-ilpenserdesharanguesdeshistoriensanciens?

399. Necite-t-on pasune foulede motsheureuxchezlesgrands

capitaines?
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400. Aquoiseréduitmaintenantl'usagedesharanguesmilitaires?

401. Commentun officierdoit-ildonnersonavisdanslesconseils

militaires?
402. Quecomprendl'éloquenceacadémique?
403. Quelleest la missionde l'éloquenceacadémique?
404. Quellesqualitésdoiventavoirlesdiscoursde réception?
-105.Quelledoitêtrel'élégancedesdiscoursacadémiques?
406. Commentdoiventêtre faitslesélogeshistoriques?
407. Quellesqualitésdoiventavoirles mémoiresscientifiqueset

littéraires?
408. Commertfaut-ilfairelesharanguesoucompliments?
409. Lavéritableéloquencenese trouve-t-ellepassouventoùon

ne la cherchepas?
410. Quellessont lesdeuxpremièresqualitésde la conversation?

411. Quelest le meilleurmoyende persuaderdans les conver-

sations?
412. Faut-ilparlerbeaucoupdansla conversation?
413. Quelest le charmed'uneconversationéloquente?
414. Nepeut-ilpasy avoirde l'éloquencedanslesécrits?
415. Enquoi consistel'éloquencedes philosophesetdesmoralistes?
416. Quefaut-ilentendrepar l'éloquencedeshistoriens?
417. Quandlespoètessont-ilséloquents?
418. Peut-ily avoirde l'éloquencedansleslettres?
419. Lapressepériodiquen'a-t-elle pas souventde l'éloquence?
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LIBRAIRIE DE LOUIS GIRAUD

Bue des Saints-Pères, 11, Paris.

MÊMEMAISONA NIMES.

Manuel de la Traduction, ou Cours théorique et pra-
tique de la version grecque et latine, suivi d'études cri-

tiques sur diverses traductions, à J'usage des classes su-

périeures et des aspirants au baccalauréat, par M.l'abbé
J. Verniolles, chanoine honoraire de Tulle, supérieur du

petit séminairede Servières. i vol. in-12, cart. 2 fr. 25

L'importancede la traductionest aujourd'huibien reconnuede
tous ceuxqui veulentde forteset solidesétudesclassiques.Nous
avonspu nousen convaincrepar les suffragespublicset lesadhé-
sionsparticulièresque notre Estai sur la Traductiona reçusde
toutesparts.

Aussitôtaprès la publicationde ce livre, des autoritésrespec-
tableset desjugestrès-expérimentésnousontconseillédecomposer
un Manuelqui pût servirde guideauxélèvesdansle difficiletra-
vailde la traduction.Quelquesprofesseursnousont mêmeappris
qu'ilsdictaientà leurs élèvesla partie élémentairede notre ou-
vrage,et ils nousengageaientà publierséparémentles règleset
lesconseilspratiquesdont ils faisaientune applicationjournalière
dans leurs classes.Nousn'avonspas voulucéder trop vite à ces
instancessi honorablespour nous.Aulieudedonnersimplementà
noscollèguesun extraitde notrepremierouvrage,nousavonsfait
des recherchesplusapprofondies; nousavonspuisé à des sources
nouvelles; nousavonsexpliquéet complétébeaucoupde préceptes
qui étaientseulementindiquésdansl'Essaisur laTraduction.Dans
notre travailantérieur,nousnousadressionsà desmaîtres,et peu
de mots pouvaientnous suffirepour être comprissur certaines
questions.Maisici nousavonsécritpourdesécoliers,et nousavons
cherché,par-dessustout, bien définiret à bien diviser,à pré-
cisernettementnotrepensée,à la rendresensiblepardesexemples
et desmodèles.

Nousavonsdivisénotre Manuelen deuxparties. Dansla pre-
mière,nousdonnonsles règleset lesprocédésque doit connaître
un élèvepour résoudrelesprincipalesdifficultésqui se présentent
dansla traduction.Cettepremièrepartie,qui embrassel'interpré-
tationdu senset la traductionproprementdite, doit être étudiée
soigneusementet apprisedo mémoire.Ceuxquiconnaissentnotre
Essaiverrontaisémentquelesprincipesgénérauxque nousavions
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déjàposésont reçudesdéveloppementsconsidérables.La seconde
partieest destinéeà être luepar les élèves,oumieuxencoreà de-
venirun sujet d'étudesintéressantessousla directiondu maître.
Ellenousa paru un complémentnécessairede la théoriequi est
exposéedansla premièremoitiéde cet ouvrage,et nousespérons
qu'elle sera utileaux professeursqui veulentexercerle jugement
et le goûtde leursélèves.

Ce qui donneà notre travailun caractèrede nouveautéet aussi
d'utilitéplusgénérale,c'estquenosexercices,nosprécepteset nos
exemplesembrassentles deuxlanguesclassiques.Nousvoulonsque
les élèvess'appliquentà comprendreet à bien traduirelesauteurs
grecscommeles auteurslatins.Jusqu'ici,cenoussemble,on a eu
trop exclusivementen vuel'épreuvedu baccalauréat,et onn'ayail
guèrepubliéquedes Manuelsde la versionlatine.(Extraitde In
Préface.)

Traité de l'Art épistolaire, à l'usage des maisons d'é-

ducation, par M. l'abbé J. Verniolles, chanoine hono-
raire de Tulle, supérieur du petit séminaire de Servièrcs.
1 vol. in-12, cart. 2 fr.

Noussommesconvaincudepuislongtempsqu'il existeunelacune
dansnotre enseignementclassiqueet littéraire.On exercebeau-
coup les enfantsdans les diversgenres de compositionsdont les
règles sont tracéesdansles cours de rhétoriqueet d'humanités,
maisla lettre etle styleépistolairesontgénéralementn:'gl)>'s.El
pourtantquelest celuià quile talentde bienfaireune lettren'est

pas absolumentindispensable?Mêmeparmiceuxdontl'éducation
a été cultivée,il enestpeu qui, danslecoursde la vie, éprouvent
lebesoind'écrireuneharangue,unedescription,uneamplification,
un récit. Toutle monde,au contraire,est obligéd'écriredes let-

tres, et il estpresquehonteuxd'ignorerlesformes,lesbienséances,
le styleque l'on doity employer.

Onnousobjecterapeut-êtrequele talentdebienfaireunelettre
est un de ceuxquel'on tient de la natureet que lespréceptesne

peuventenseigner.C'estlà l'éternelsophismedeceuxquioublient

que l'art n'est pointdestinéà suppléerla nature, maisà la per-
fectionneret à la diriger. Sansdouteune personneayantnatu-
rellementde la grâcedansl'esprit, du tact et du jugement,fera
mieuxsans le Fecoursdes règlesque celuiqui les connaîtet se
trouvedépourvude cesqualitésnaturelles; maisil n'en est pas
moinsvrai que la connaissancedes règlesnouspréservede bien
des fautes,et nousrend presquetoujoursd'importantsservices.
Lespréceptesn'empêchentpasd'écrirenaturellement,avecaisance
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et abandon; ils aidentau contraireà atteindrepluspromptement
et plussûrementcesprécieusesqualités.

Nousavonsdiviséen quatrepartiesnotreTraitéde l'art épislO-
laire.Dansla première,nousdonnonslesrèglesgénéralesquicon-
cernentle fond,le styleet le cérémonialdes lettres. La seconde
est consacréeaux conseilsparticulierssur les divers genresde
IIUres.Il n'y a que cesdeuxpartiesqui soientvraimentélémen-
taires et queles élèvesdoiventconfierà leur mémoire.La troi-

sième,destinéeà faireconnaîtrelesprincipauxauteursépistolaires,
est un complémentqui noussembletrès-utileà ceuxqui veulent
formerleur goût par l'étudedesmodèles.Maisc'est surtoutune
matièrede lectures,de rapprochementset de critiqueslittéraires,
quenousavonsvoulufournirauxmaîtreset auxélèves.Nousdon-
nonsdansla quatrièmepartiequelquessujetsd'exercices,ou ma-
tièresde compositionépistolaire. (Extraitdela Préface.)

Choix de compositions littéraires des élèves du petit
séminaire de Servières, publié par M.l'abbéJ. Verniolles.
1 beau vol. format Charpentier, broché. 2 fr. 50

Essais dramatiques des élèves du petit séminaire de

Servières, publiés par M. l'abbé J. Verniolles, supérieur
du séminaire, chanoine honoraire de Tulle. 1 beau vol.
format Charpentier. Prix. 2 fr. 50

Musique des pièces. 1 fr. 50

Cours élémentaire de Cosmographie, à l'usage des
établissements d'instruction publique, par l'abbé Ch.Me-

nuge, professeur de sciences mathématiques et physi-
ques au petit séminaire de Saint-Gaultier; ouvrageap-
prouvé par Mgr l'archevêque de Bourges. t beau vo-
lume format Charpentier, orné d'un grand nombre de

figures dans le texte et d'une carte céleste gravée sur
acier. 2 fr. 50

Le plan généralde ce livre, la nature et la dispositionde ses
différentesparties, annoncentchezl'auteur la penséede donner
un enseignementà la foissolide, facile,intéressant.S'adressant
surtoutauxélèvespourqui lessciencesne sontpasune spécialité,
il a simplifié,autantquepossible,lesquestions,et écartécertains
détailsd'une moindreimportance; maiss'il a vouluainsiabréger
le travailet faciliterl'étude, cen'est point,commel'ont faitd'au-
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tresauteurs,eh restreignantsesleçonsà desnotionssuperficielles
et sansportée.

Pour être au niveaudes autrespartiesde l'enseignementdans
les séminaireset les collègescatholiques,un coursde Cosmogra-
phie doit, en effet,par la forcedesdémonstrationset la hauteur
desvues,semontrerdignedesonobjet,et comprendrepar consé-
quent, avecdesexplicationsconvenablementétendues,cequ'ily a
de fondamentalen astronomie.

L'auteurtraitedoncavecun soinparticulierdesloiset desfaits
importantsqui, au pointde vuethéorique,résumenttoutel'astro-
nomie.Il s'attacheaussi à dire tout ce qu'il faut sur dessujets
d'unautreordre: ceuxqui par leur côtépratiqueexcitentjuste-
ment l'intérêt, la curiosité;nous voulonsparler des principales
applicationsde la scienceauxbesoinsde la vie: la mesuredesla-
titudesetdeslongitudesgéographiques,le calendriercivilet ecclé-
siastique,le tempsvrai etle tempsmoyen,lescadronssolaires,etc.
Un dernierchapitrecontientl'HISTOIREDEL'ASTROOMIE: c'estJe
complémentindispensabled'uneétudesérieusedesprincipesdula
science,et l'on s'étonnequ'il manquegénéralementdans les au-
teursclassiques.

Ce qui frapped'ailleursdans l'ouvrageque nousannonçons,
c'estque, loind'être composécommeune sortede manucl,d'une
sérieplusou moinsarideet monotonede réponsesà un question-
naireou programmed'examen,il estd'un boutà l'autre le déve-
loppementsoutenud'unegrandeidée,<t l'expressiondigneet con-
vaincuedu sentimentquecetteidéeéveilledansl'âme: nullepart
leCœlienarrantgloriamDein'estcommentéavecautantdevérité
et deprofondeur.Lesmatières,distribuéesentrentediapitresdans
un ordrequi en rend l'étudeplus intéressante,sontà la tinras-
sembléessousun vasteaperçuqui transportetouslesphénomènes
du mondesolairedanslemondedesétoilesfixeset amènela con-
clusionphilosophiquedu cours;celteconclusionestcommele cou-
ronnementd'unesuitederéflexionsIld'uncaractèrephilosophique
et religieux,»pleinesde sens,lesquellestempèrentl'austéritéde
la scienceet reposentagréablementl'espritdu lecteur.

Unegrandeclarté,uneméthodeparfaite,une formesoignée,
s'unissentà la soliditédu fond,au choixconvenabledes détails,
au bongoûtdesréflexions,pourrecommandercecoursdecosmo-i
graphieà l'attentiontouteparticulièredeMM.lesprofesseurs.Les
jeunesélèvesquicultiventspécialementlesbelles-lettrestrouveront
dansce livrede scienceun ensemblede méritesqui le leur fera
étudiereansfatigue,sansdégoût,avecplaisirmême,par consé-
quentavecfruit.En dehorsdesagrémentsd'un stylequi évitela
sécheresseordinairedesouvragesdecegenre,il n'estpasjusqu'aux
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éiymologies,indiquéesavecsoin,qui ne doiventcontribuerici à
plaireaux élèvesen leur faisantacceptercommedes motsd'une
langueconnueet familièrecertainstermesscientifiquesqu'ilstrou-
veraientsanscelaétrangeset barbares,et qu'ilsretiendraientplus
difficilements'ils n'en savaientpasl'origine.

Maisnousne devonspasomettresurtoutdesignaler,aupointde
vuede la méthodegénéralesuiviepar l'auteur, desrésuméstrès-
bienfaits,qui serviront,dèsla premièrelecturedu cours,à fixer
lesnotionsd'unemanièrenetteet précisedansla mémoire,etqui,
devantfaciliterensuiteles révisions,empêcheront-l'oublidescon-
naissancesacquises.Ala fin dechaquealinéade cesrésumés,des
numérosrenvoient,pourlesexplications,auxnuméroscorrespon-
dantsdu texteprincipal.Enfinon reconnaîtrala commoditéqui
résultepourle lecteurd'unetablealphabétiquedestermesdecos-
mographieà laquelles'ajouteunetabletrès-détailléedesmatières.

Noussommesconvaincuque l'ouvragede M.l'abbéMenugeen-
courageral'introductionoumêmel'extensionde l'enseignementde
lacosmographielà où il seraitencoreoubliéounégligé.Si laphy-
sique,par sesdonnéespratiqueset commescienceexpérimentale,
a prisun rangdistinguédanslesprogrammesde touteslesmaisons
d'éducation,l'astronomie,enseignéecommeellel'est ici, avecses
généralisationssublimeset commesciencehautementspéculative,
ne méritepasmoinsla faveurdesélèveset desmaîtres.Dansles
petitsséminairesparticulièrementet danslescollègescatholiques,
répétons-le,on apprécieral'avantaged'avoirun traitéélémentaire
qui, touten étant « clair,méthodique,bienécrit, n montretoutes
les richesseset toutela beautéde cettescienceà un pointde vue
autreque celuide la pure matière,et quiaidele professeurdans
la tâched'intéressersérieusementlesespritsen imprimanten eux
destracessolidesd'unenseignementquiélèveet agranditlesidées,
et publiesi bienle nomet la gloirede Dieu. (LeMonde.)

Discours de circonstances, prononcés par MgrPlantier,
évêque de Nîmes. 1 vol. in-8. Prix. 4 fr.

Toutle mondeconnaîtMgrPlantier,évêquedeNîmes.Faireson
éloge,l'élogede ses écrits, serait superflu.Le public,surtoutle
publiccatholique,a souventadmirél'entrain, la verve,l'éclat,la
forceécrasante,aveclesquelsl'illustreathlètede lacausereligieuse
défendla justiceet la vérité.Leséditeursde MgrPlantieront eu
l'idéede réuniren volumelesdiscoursde circonstancesquin'en-
trent pasdansla sériede sesactesépiscopaux.Il devenaitdifficile
de seprocurercesdiscoursdisséminésde différentscôtés.Cevo-
lume,danslequella scienceet la littératureoccupentautant de
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placeque la piété, se recommandeà l'attentiondes hommesdu
monde,à l'attentionde ceuxqui aimentet recherchentencoreles
noblesplaisirsdel'esprit.Làsetrouvelapreuvevivantequel'Église
n'est l'ennemieni dessciences,ni desarts, ni duprogrès.Lesarts
et les sciencespeuventservirà la gloirede Dieuet au triomphe
desonÉglise; et quandils ne veulentpas, mettantde côtéDieu,
sa toute-puissanceet sa divineautorité,érigeren idoleles folies
de l'orgueilet du sensualisme,l'Égliseles encourageet lesbénit.

Lelivrede MgrPlantierrenfermedix-neufdiscours,parmiles-
quelsse trouventle panégyriquedesainteMarie-Madeleine,celui
du bienheureuxBenoîtLabre,le glorieuxmendiant.MgrPlantier
montreque l'agriculturerend à l'hommesa royautésur le monde
matérielet fait la prospéritédes empires;il a su faire ressortir
l'utilitémoraledesexpositionsde fleurs,et parlerde cesfleursen
véritableamateur; de mêmeaussiil saitdire lesavantagesde la
musiquereligieuseet en signalerles caractères.Dansdessujetssi
différents,l'orateurestà l'aise,sonlangagecouledesource; il allie
la grâceà l'élégance,à la grandeuret à la dignité: maisc'est
toujoursla penséechrétiennequi dominesonlangage,c'estelle
qui donneà l'agriculture,auxfleurs,à la musique,leur véritable
beauté.Pouravoirune idéepluscomplètedu talentde l'orateur,
il faut lire ses discourssur Marie-Madeleineet le bienheureux
BenoîtLabre.Dansle premier,aprèsavoirrappeléque le monde
ne croitni à la dignité,ni à la puissancedu repentir,il opposeau
mondeJésus-Christ,proclamantcettedignitéet faisantéclateraux
yeuxde touscettepuissance,puissancequiatteintl'intelligenceet
le cœur, en les revivifiantet en leur rendantla séveet lalumière

quele péchéleuravaitfaitperdre; danslesecond,l'orateurexpose
la doctrinede lamortificationdessens.Souschacunedesesparoles
on sent vivreet palpiterle bienheureuxBenoîtLabre,dontcette
mortificationfut la grandeuretla gloire.Lamortificationdessens,
eneffet,estglorieuseparcequ'elleestleprincipequifaitlesgrands
caractères.Lesvertuslesplusutilesà la sociétésauvéeparlamor-
tificationdes honteshumiliantes,sontla charitéet l'apostolat,et
leur appuile plusfermeest la mortification.Danscesdeuxsujets,
l'orateursemontrepleindegrandeuretd'éloquence,et l'onrecon-
naît l'écrivaindepremierordre. Cevolumeplaira aux amisdes
sainesdoctrineset de la bellelittérature.(A.VAILLANT.Revuedu
MondeCatholique.) -
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COURSD'ÉTUDESA L'USAGEDESPETITSSÉMINAIRESETDESCOLLÉGES

Cours élémentaire de Littérature, style et poétique,à l'usage
desélèves deseconde,parM.l'abbéVerniolles,chanoinehonoraire
de Tulle,supérieurdupetit séminairedeServières,5eéditionsoi-
gneusementrevueet corrigée.l'vol. in-12,cartonné. 2 fr. 50

Cours élémentaire de Rhétorique et d'Eloquence, à l'usage
des maisonsd'éducation,par le même.5° édition,soigneusement
revue et corrigée.1vol.in-12,cartonné. 2 fr. 50

manuel tie ha Traduction, ou Coursthéoriqueet pratiquede la
versiongrecquaet latine,suivid'étudescritiquessur diversestra-
ductions,à l'usagedesclassessupérieureset desaspirantsau bac-
calauréat,par Jemême.1vol. in-12,cartonné. 2 fr. 25

Essai sur la Traduction, considéréecommele principalexercice
des classessupérieures,par le même.Ouvragedédié,à Mgri'évéque
de Tulle, 1 vol. -4 fr. 5-0

Chois de compositions littéraires des élèvesdu petitséminaire
deServières,publiépar le même.1beauvol.,formatCharpentier,
broché. 2 fr. 50

Exercices méthodiques de version latine, contenanttroiscents
extraitsdesauteurslatins, du siècled'Augusteau cinquièmesiècle
de l'èrechrétienne,précédésdeconseilspourla traduction,à l'usage
desaspirantsaubaccalauréatet auxécolesspéciales,parJ. Monnier,
agrégédesclassessupérieures.
PIŒMIÈHEPARTIE.Textes.1vol. in-12. 2il
DEUXIÈMEPARTIE.Traductions,a\ec commentaireshistoriques,géo-

graphiqueset littéraires.1vol. in-12. 2 fr. 50
Eté Ratura Bernm (ou Tableaudela Création),extraits de saint

Ambroise,Lactance,M.Victor,saintAvitde Vienne,etc.,à l'usage
de la quatrièmeet de la troisième,par J. Monnier,professeurà
l'Assomptionde Nimes.1 vol.in-12,cartonné. Lfr. 50

La Clef du Jardin des Racines grecques, à l'usagedes classes
élémentaires,par un professeurde petit séminaire.1vol: in-12,
cartonné. 1 Fr.25

cours élémentaire d'Algèbre, à l'usagedesétablissementsd'ins-
tructionpublique,avecungrandnombred'exemples,d'exerckes-de
calculetde problèmes,parl'abbé Ch.Menuge,professeurdesciences
mathématiqueset physiquesau petit séminairede Saint-Gaultier.
Ouvrageapprouvé-parMgr l'archevêquedeBourges.1vol. in-12,broché
ou cartonné. 2 fr. JQ

cours élément::!re de CosiHftsrapliie,à l'usagedesétablissements
d'instructionpublique,par l'abbéCh.Menuge.Ouvrageapprouvépar:
Mgrl'ArchevêquedeBourges.1 vol.in-12,ornéd'un grandnombrede
figuresdans le texteet d'unecartecélestegravéesur acier,.broché
oucartonne. 2 if. 50

Lecomplémentdu Coursd'Éfu,lesest enpréparation.
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