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PROI-OGUE

On a touché à la langue

- Oh I mon Dieu ! mon Dieu I disait Maurice
ouhliant que Dieu étâit Àboli.

'*-,,,2!Til!i"Y,i'.
Ah!

- Pourqrci diteevous : ah ?

'#i$*,:i
La scènê sè passe enhe immortels, en 1843. victor Cousiû vient

de ç'erclamer: " La décâdence de la langue françaice a cornmencé
en 1?89. " El Hugo demarde: " À quelle heure. s' i l  vous plajt ? " ' .
Plaisante, la reDartie entetd ridiculiser une idée rcçue alols encore
souvent développée au sofiir de la bataille rcmantique et qrd tr'est
pas seulement affaire d'esthétique: le Fopos de Cousin répercute
une angoisse diffuse où I'ot subodore une difEculté à accepter
I'Histoire. Comme si la Révolution avait effectivement attenté à la
langue, âùx façons d'en user. Mme de Staël se demande aiDsi
. pôurquoi depuis les premières ânne€s de la ré\olulion. l'élo-
ouence's altèré et 

"e 
dëtériore en Fmnce' ". Des modèles se désâ-

gièpent l'étoquence, ta cotver\alioD égâlement: plus d un êmigre.
ievànant d'exil. se lamenle sur les ancieDnes madères de parler
disDdïes. Mme de Genlis, de retour sous le Consulat, écoute les
propos avec I'oreille de vaugelas, eD puriste offusquée : < J'eus bien
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L.{ PENSEE ROMANESQTJE DU LANGAGB

d'auhes sujets de mécontentement; je hoùvais tout changé, tout,
jusqu'au langage. Voici les ph€ses qri me frâppèrent le plus, et je
pense qu'il t'est pas inutile polu lajeunesse et pour les étangers
de les citer ici: ce n'est pos I'embarras, se donner des tons,
des gerc de même farine, me paraissaieût aussi vides de sens
qu'ignobles; j'avais pehe à concevoir qu'elles pussent passet dats
le laûgage des pe$onnes bieû élevées. CeIa est farce, cela coûte
gros. ce n est pas I? Përou, un objet conséquenr. pour dire un objet
d'un grand prii. n'étaieDt pas d un plus mau\,ais lonr. " L an de Ia
conversation semblerait s'être éteint avec celles et ceux, victim€s
de la Terreur, $ri arimaient les salolls. Davantage, la rouvelle
société de I'utile auait supprimé les conditions nécessùes à cette
fete de la pârole: < L'espdt social de coûversation était Ûlort en
Flance avec la chùte des deux orabes pensiornés du loisir aristo-
ciatique, la noblesse et les clercs >, résume Marc Fumaroli a, Etroù-
vatrt Barbey d'Auevilly qui déplorait < la conversation, cette fille
expfuatte des aristoqaties oisives et des monarchies expirantes >,
<< la conversatiot d'auftefois, la demièrc gloire de I'esprit ftançais,
forcé d'émiger devant les mceu$ utilitaires et occupées de no1le
temps ) tr. Etrange impression d'ure langue désormais gauche, à la
lourdeur bourgeoise, truffée de néologismes (sont-ils donc lTaiment
si nombreux ? ou si usuels ù ?), conhe lesquels il importe de Éagù.
Car dans la langre, chacun en a le sentiment, s'inscdvent des choû
de société. Ils s'y ratifient. Le mot comacre le fait. Des gammai-
riens protesient contre le démantèlemeût de la langue, ( ce débor-
deûent de mots ûouveaux, de toùs bizarres, de locutiors forcées,
de consfiuctioDs ridicules, de termes de terroir, doDt les parleu$
Évolutioûûaires assaisontraient leu$ discows, et qui, s'étant inser-
siblement glissés de la hibune dâns les salons, déparent déjà si
fofiemeft la lÂûgue des Pascal et des Buffor, des Racine et des

3. Stéphdiê de Cenlis, nr'ru,tpr iur la cou. ld vile et lzs saloûs t!. Pulir (1825), p. 118,
4. Mæ Fumoli, Imir lNn'tltjons linénies,D. \11.
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ON A TOUCHE À LA I.ANGI]B

Voltaire? >. Le thème de la décadence lingristique rcnvoie à la
cowiction d'urc déaadence historique. On ne cômprendmit pas
I'inqùiétude puriste, toujours ddiculement vétilleuse, si l,on fen
percevait les Ésonances politiques. II suffit pour s'en persuader
d'écouter une voix de la Contre-RévolutioD, Itvicomte dè Bonald,
L€ voici, soucieux d'effacet les traces du pæsé Épublicaia, s'indi-
gnant que la demière édlfion dt Dictioû àire de l-'Académie (celle
de 1835) eût corseflé < la nomeûclâtuæ barbare et ddicrle des
mots de la langue révolutionnaiæ 3 >. Non seulemeût ce détestable
héri_tage est coDservé. rnâis le saccage de la langue se poursuit: avec
quel paùétjque. Nodier. sous la rtronarchiele Juiller lui aussi,
prcteste-t-il contle les Éfonnes de l,orthogaphe, ùn << chemin de
décadencee >, bélas suivi I Or s'apprêb e; eîTet à définitivement
rcmplacer les graphies eD -ot: par les letms -d|J, encore une idée
de Voltaire. de ce majûe à pen ser du bourgeois qui continue d.outre-
ûombe sor travail de sape ! Otr ne conjuguerait plus comme avant
l.lmpartarl: mème pour évoquerles souvedrs du boû vieux temps.jl faudrait dorénavanl les imprimer dans une langue modeme mar-
qxée du sceau voltaiien. Et sùtout, n,est-ce pas quelque chose de
l'ideDrié nationale qui symboûquement s'en va àvei le TTançors
de\enu Êaffçair ? Le Dictionnaire de I'Acadénie {touiours cetre
édition de l8J5) entériûer0. Comme la Révoluùon romor avec le
passé. Iaréforme onhographique coupe les mot5 de leul origbe.
masque les Eliarions ét)mologiques, Et Nodier ronoe côûbe
" l'abus de cene nëogÉphie presque sa$ilège qù tlavestit et déna-
ture le.mot. qui dépouille la parole de ses naditions et de sor génie,
qui altère 1â plus belle des manifestations de f intellieence huÀâine
jusque dars sâ plus pure origine. qui tue l esprir pt la lenreii >.
Une o-eDtaine d années plus rard, Sajnre-Beùve se souviencka de
c€tte position de Nodier qui fut aussi celle de Chateaubriand, par
ultra-royalisme: < [...] c'était ûn coin de cocarde, un lier de Dius
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I-A PENSÉE ROMÀNBSQT'E DU LANGAGE

avec le passé12. > Enûe l'Histoire et 1a langue, un rapport métapho-
rique, ou un ûpport pathologique : dats les manières de parler se
reconûarsseût les symptômes d'une déchéance. Joseph de Maistre
pose tout à trac I'axiome: < En effet, toute dégradatiotr iûdividuelle
ou nationâle est sur-le-champ annoncée par une dégradation rigou-
reusement proportlonnelle daûs le latgage. Comment l'homnre
pourait-il perdre une idée ou seulement la rcctitude d'une idée sâns
perdre la parole ou la justesse de la parole qui l'exprime: et com-
me au cotrtraire poûrait-il penser plùs ou moins sats le manifester
sur-le-champ par son la[gageLr ? > Certes, Joseph de Maistre mi-
sonne ici sur des cycles longs (il cherche à montrer qùe les langues
des ( sauvages > sont des langues dégradées, conformes à des culfir-
æs qui pûiclitent, et ûor pas des langues originelles restées intac-
tes), mais ûe sent-on pas se profiler f imag€ des temps présents et
un prograûune de restauation dâns c€tte idée d'un état de lang1le
qui témoigne d'un état de société ? Quand l'Histo e s'affole, quând
de nouveaux barbares pÉteldent au pouvoi! le langage balbutie.
Qu'importe, au fond, la vûacité philologique de ces assertioûs ?
Elles prennent acte à leur manière d'un fait indéniable i de la Révo-
lutioû a surgl une nouvelle situâtion de discours - qui déconc€rte
et est corlfondue avec urc altâation de la lalgue.

Oû De parle€ plus comne avart. Hugo en tomberait d'accord
avec Cousin. Simplement, 1à où l'un disceme une décadence, l'autre
devine un progrès. Lalangue, c'est I'Histoiæ qui va: < [...] lalangue
française n'est pasJlrée et ne se Iixera point. Utre langue 1re se fixe
pâs. L'esprit humain est toujou$ er mâIche, ou, si I'on veut, eD
moùvement, et les langres avec lui r4. ) Hugo et Cousin otrt en
partage un même présùpposé, une même évideDce, que la Iangue
évoluô. voilà empofié le rêve clâssiqre d'urc langue stabilisé-e,
parvenue à sa pedection. C'est une gmnde coupule dans I'imagi-
oaire du langage, le passage d'un modèle fixiste à une peûsée
évolutioDniste. Temps nouveaux, paroles inoules, nouvelle écritue.
Après la Révolution, l'écrivain comprend qu'il ne peut plus s'expd-
mer dans la langue de Racine. I1 te sauait hériter d'ut état de

12. Chdles Aùgusrù de Sainte-Aeu\e, < Obsetations sur L ot|l1oqruphe îûçaise pa
M. Anbrcise Fimù Didot, oundi 2 ûd 1868), p. 213.

lJ.l6eph de \,lÀiiùe, !€r Soir?e\d. Soint PetersbourÊ. p.4u.
14, U<6t HùÈo, PreJoc. .le Crchr./] (1827). p. 10.
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langue, ûi de caDoûs esthétiqùes. Dessaisi de son irNtrumert, il lui
faùt recorquérir ses mots. L'âge est Évolu, de l'imitatior classique.
La rcproductioû des modèles ne vaut qùe pour les époques sûres de
c€ qu'elles ont à ftaNmettre, solidement arûées dans des valeus
pércmes. La parole romantique, au coDtraire, doit hasarder. Quand
l'Histoire s'est deplacé€, il est absurde de vouloir répéter Stendhal
le soutient dans Àacilr€ et Shakespearc | <De mémoire d'historien,
jamais peuple n'a éprouvé, dans ses m@urs et dans ses plaisirs, de
chatgement plus rapide et plus total que celui de 1780 à 1823; et
I'oIr veut ûous donner toujous la même littérafure. > À chaque
pédode sgn style, et celui des esprits acâdémiques est anachro-
ûque: < A mes propres yeux, ce style aûangé, compassé, plein de
chutes piquantes,précieur, s'il faut dire toute ma peNée, convenait
merveilleusement aux Français de 1785; M. Delille fut le héros de
ce style : j'ai tâché que le mieû con\lnt aux enfants de la Révolution,
aux gens qui chercheût la pensée plus que la beauté des mots; aux
gens qui au lieu de lirc Quinte-Cuce et d'étudier Tacite, ont fait la
campa-gûe de Moscoù et vu de plès les étranges tmnsactions de
1814'". ) Le style se coule dans l'Histoire.

Requiem pour Rivarol

L'âge classique entretient un mpport serein au langage. Du moins
est-ce sous ce joul qu'il apparaft Éhospectivemeff à I'homme du
)o(' siècle. Ainsi l'antew de l^ ptélace dt Dictionnoirc tle I'Aca-
démie (1835), tès rraisemblablement Villemain, décdt-il même un
lissé de la langue au xlT siecle qui pa&ît élimer les différerds,
rassembler les positions divegentes gr'ace à une proximié d'expres-
sion, à ùne udté de ton: ( 11 s'était donc formé, par la langue et le
stylq cette sorte d'unité, qui se concilie tlès bien avec la différence
des gédes, mais qui leur laisse à tous, dans leur libre physionomie,
un air de famille et une pateûté llatulelle. Cette æssemblallce domi-
nait toutes les diversités d'opinion et de parti16. > Jésuites et ja$é-

15. SreDdnd, R c;a? ?r.t al.w.F ( tB)].l82t). o. l9 ei 58.
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ON A TOUCIÉ À LA I,ÂNGT]E

matique. Burke diâgrlstique une peflersiot des mots : < On préteûd
couvrir du noû sacré de liberré les effets produits par l'incapacité
de vos chefs dans toules les grandes brancbes de l'Eral. Mais cene
liberté qui Echète Îoùtes les faûtes, où lÂ trouver ? [...] Qu'est-ce
d'ailleus que la libefié sans la sagesse et sans la vertu? C'est de
toùs les mots le pfue: car c'est le dérèglement, et le vice, et la
démpDce - sats rien qui guide, qui fteile, qùi contlaigÎle. Ceux qui
save ce qu'est la liberté animée par la verh.r ûe peuvent souffril
que des rhéLeurs incapables Ia dêshotorent à coups de grands
mots'e. > Mfie de Centis. se souvetaot de Ja Teneur, stigûatise
elle aussi ùre démoralisatioû du latgage: ( Alols tout fut boule-
versé.le langage.les mceu$.la sigoifcatiotr des mots,l exptessiotr
des sentimeDrs. la louange. le blâme, les vices et la verru [ ..] ". >
C'est un lieù cornmuû qui passe de bouche réactionnaire et bouche
coffie-lévolutioûlùe. I-a Halpe I'avait constaté avec hargoe:
( Tous les mots essentiels de la la[gue sont âùjourd'hui eû sens
inverce; toutes les idées pdmitives sott dénatuÎé€s, llous avons un
dictiorDaire tout louveau dans lequel la vefu signfie 19 crime et
le crime la verfu'?I. " 

La langue entre en câcophode, golgée de
néologismes qui ne soût pas ra[t de forme que de sens. rendatrt ]es
@o!s mécoDnaissables. Volaiilisant l'illusion fixisle. dans la situa-
tion révolutionnaiæ, la langug se révèle un ensetrrble de discouts
qui font la valeur des mots. Êtail-ce à La Harpe que Robespierre
entetrdait répondre qua[d à soD tour, dialectisalt les irnloDymes, iI
interrogeait les Éots teffe r etveftu eîliurtleur signification aux
cilcoNtances ? << Si l€ ressort du gouvemeûent polulaire dals la
paix est la vertu, le rcssort du gouvemement popûlaiæ en révolution
èst à lâ fois la vefiu et la terreur: la \efir, stÀs laqrelle la teûeuÎ
est firneste; la teûeur, sats laquelle la vertu est impùissante. La
terTeru n'est auFe chose que Ia iustice prompte, sévère, inflexible I
elle est dotrcune émanation de là vertu [...|]?. " L'hodzoq d'enlente

19. Edmud Bula. Rctld,A \ ù la natutioa de F tuê\naù,D.31J
æ. SÉDh,nie de Ce0lii, Mru,ir.s:ù la.aù b vill? ct l.s,alan: de Pa,is, D l34.
2LDÆ lz Monteut. Jtt^ l19l : ciF ptr Fmçoir Douay Sûublû. ô La ûÈtorique d

Fræ au xx siècle 
'. 

o. 1087.
22. Mqi{nie0 de Rôbespierre, . 5u les prjn.iper de modle pol itique qui ôiv.nr gùidû

lâ Comûrion dioûale ddna I adninisùalion ift iem de la Repubûq@ , (5 lÉvrier I 794),
p.  t18.
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nistes parlaieût d'une même voix... (Montaltô aurlait tolrvé à rcdùe
à ce propos !) A l'âge classiqre, or savait ce qu'it fallait faire afiû
de bien pader. L'usage et la Éison étaient de Fécieux conseille$.
Iæs modes d'€mploi ûe manqlaient pas pouÎ les destinataires les
plus variés. Arts de la conversatior, dictionnahe âcadémique, $am-
maires normatives, poétiques, rhétoriques, un alsenal de codes se
présentait à la disposition de chacun, suivant ses besoits, du parler
ordinâirc à l'éloqueûce, de l'orâl à l'écrit. On y æconnalt le senti-
ment qûe la langue a trouvé sor point d'équilibre. L'hoûme clas-
sique est en outre convaincu qu'en padant avec orabe et Fécision
on pel$e jùste. Condillac l'af6rme (en sachânt lâ difficulté de
la chose): < [...] tout l'art de &isomer se iéduit à l'afi de bien
parlerrT. ) La gralnmaire génûale exige du langage qu'il soit le
décalque logique de la peDsée. La langue s'offte coûlme une
méthode analytique. Cela passe bien sù par un maniement pûdent :
la conscierce vigile, à la traque des péjugés, doit se méfiei des
mots obscurs, les rcdéfinir, les éclaircfu. I-e langage est un guide,
mais le locuteu æsponsable ne doit pas se lâisser enfaîûer par lui.
Fixée, la langue est donc aussi pedectible, amendable suÎ des points
de détail qui rc remetteDt pas en cause soll pouvoir d'organisatioû
et d'élucidation. Coftrôlée ou contrôlable, elle est l'affaiæ d'uo
sujet de bolne volonté, bien orienté par les prescriptioDs du boil
usage, du bon goût ou du bon seûs. Cet optimisme linguistique se
lassemble dans la célébûtion d'uoe clarté de la langue fmnçaise
qui lui confère pour ainsi dire uD rapport pdvilégié à la vérité, ûle
mission. Palmi les langues particulières, elle peut postuler à une
universalité. encore exâltée Dar Rivarcl à la veille de la Révolùtior :
* Srle. sociale. raisonnâble. ce n'est plus la la-ogùe ftançaise, c'est
la langue humaine'" >. iubilait-il.

Or la Révolutior emporte ces ceftitudes. Parce que les rcpèrcs
établis volent en éclats, que des valeùrs sont à reforder, dans le
même mouvement les mots sont à redéfinù. Iæ tremblement de
l'Histoire les rerd aûbigus. C'eû est fait du mythe de la clarté de
la laûglre ftançaise. La Révolutioû a cÉé utr état de langùe énig-

f7, Etietue Boùôr de CoDdinæ. La Lte'qr. au les Pr.ni.s Daeloryetuû.k I ad
de p.û.r, in @u, res phitôiophr4d, Pt]F, | 948, r. û, p. ,102.

18. Antoinê Ri.@I, DBcorô su. I tniyenalilé .le la lansue Irantaine (1784), Pieft
Belfdd, 1996, p- 119.
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s'est perdu. La langre vient de se casser en deux. Deux visions du
monale la déchirent. Rivarol est tout à coup bien loin.

Lâ lângue frangâise dans le siècle des révolutiotrs

Le romancier revient passionnément sul cette origine de la divi-
sior des langages. Balzac lui consacre sa première ceuvre signée
(Les Chouans, 1829) et Hugo son demier rcma (Quatreriûgt'
Trcize, 1874). L'ur et l'autre scmtent ce momeDt des discoùrs
mtagonistes, quand les mots r'ont plus le même sens pour toùs,
quand est dissipée l'illùsion consensuelle de la lalgue française.
Ecoutons I'impossible dialogue eûfte Gérard, I'officier républicâit
qui va bieûtôt mouir, et Montauran, le chef chouaî. Les reparties
s'aiguisent rapidemeDt en violentes stichomythies - et il y a des
cadar.res qui jonchent les eûtous de cette convefiatioû: << Moû-
sieur, Éptiqua Gérârd avec hauteù, il existe dans le procès d'un
Roi des mystèrcs que vors ne comprenilrez jamais. / - Accuser le
Roi 

' 
s'éqia le maquis hors de lui. / - Combatte la FÉnce ! répon-

dit cérard d'un ton de mépris. / - Niaiserie, dit le marqùis. / - Par-
ricide, reprit le Républicain. / Régicider !> Le raisonnement n'a
plus place au sein de cette parole qui s'étrécit en cns. Dans ae.t
Misérables,le Tace à-face entre moDseigneur M).riel et le corlvell-
tionnel G. prendra la même forme tragique de la stichoûythie où
un argument chasse l'autre: << Que pensez-vous de Mamt battad
des mains à la guillotine ? / - Que peffez-vous de Bossuet chantant
le Te Deum sur les dragonnadesu ? > Le dialogue de la sourde
oreille alteme les morologues pârallèles. En une scèDe de Quatre-
vingïTreize quiîappelle celle des Cftoûdrs (elle met aux pdses le
marquis de Lartenac et 1e citoyen Gauvait, ci-devant vicom9, les
mots tourbillonnent de nouveau devant lâ réalité: < [...] ce que nous
appelons la boue, vous l'appelez la nâtion >, << Mais vos alrôles, vos
marâuds, vos cmquants, qu'appellent-ils leurs droits ? Le déicide et
le égicide. Si ce n'est pas hideux'z5 ! >. Lisible en ffeux dans la

23. Honoré de Balzæ, rzr Ct , udns. in In Conatie huncine. r. vr.It, p. 1019.
24. Vicbr IIùso, &s MriilarLs, ! I, p. 95.
25.1d., Quattinst-TÊi7?. p.404 Èr 407. victor Huso lenait beaucôup à lÀ grapbie de

son titre qui étail sa neièe de lisùâliser le chifiie fâit da!e.
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trame narative se corstruit urc anthropologie des langages Évélant
que les groupes d'hommes ùtilisent les mots afin de configurer rer,r
réalité.

Le craquement historique dome ainsi son impulsion à urr savoir
romanesque sans équivalent dats la science du langage coûtempo-
raine. Il manifeste spectaculaircment les glissements de sens, sinon
inseNibles quand le temps coule paisiblement et qu'Irt mot en rem-
place discrètement un auhe sans affectel I'imprcssion d'ensemble :
c'est l'ordinaire travâil d'eùtretien de l'ideologie qui ravaude ses
coûhadictioûs et s'adaDte aux circonstaDces. Iæ romanciet déchiffte
dans les mots les luttes de I'Histoirc, et son trajet. Ainsi de cet
archalsme relevé par le na$arÊllr de Qaatrcvingt-Treize | < C'est Iù
ce qte ros â1eux appelaiert "un æl-de-basse-fosse". La chose ayant
dispam, le ûom n'a poùr nous plus de sens. Grâce à la révolutiotr,
nous entendons DroDoncer ces motslà avec indifféreûce'.. > Ainsi
encorc des néologismes de sens: dats le roman de Stendhâl
Armance, M. de Malivert, qui parle sous la Restauration comme
oaguère La Harye, dénonce à prcpos de son fils Octave < sâ passion
pour ce qu'on appelLe desp'n./p.s depui_s que lesjacobins ont lout
chângé parmi nous. méme notre langue " -. L'ilalique. chez Sten-
dhal, chez Balzac, chez Flaubert, devient une b?ogmphie nécessaire
pour montrer les mots. Le romancier ne peut plus simplement les
employet il les réfléchit. Amaury le héros de uolupté, rcconn ît
cadoudal: < [...] c'était I'h&diqÙ.e brigand,I' adve$airc à mort de
César'?8. " 

L'italique mentionne ironiquement2e la phraséologie du
pouvoir impérial à laquelle l'adjectif de nature antéposé apporte un
démerti, dats un oxymore des langages qui sied bien à cet indécis
au-dessus de la mêlée qre reste malgré tout Amâury: < héroilque
,rigard >. Rien de ponctuel dans ce phénomène: il ne se dissipe
pas avec la crise révolutionMlre. Entretenu par l'Empire, il se pour-
suit quand les temps de la Éâction soùt venus, après Waterloo.

21 stenôh"| ,  A doat" , 'n Rafran' . t  Not 'c | |e, t .L p t@.
,1 Chrrl.ç Aù'usrin.L Sainrê-Bênrë. Uô|uD|é. D. 11 1.28. Clrarles Augustin dc Sainte-Beùe. Voluplé. p. 11 1.
20. ' I or"qle I ol emploie ùe exof.\ or, on dêrsr !e que cerk e/oÈ. ro1
.o F l ôn nèd'ônnêun;er.Fiioniotrdesisre.eft;rtu.sin ' 

(Dù $e,oerr
20., I  or"qle I  o l  emploF ùe exor ' .  or ,  on dirsr .e que cerk e/OÈ.. io1dê. 'erp.

loÀq El  onmè1uotueuÊe'pFsior.ondes'8re.ef t  e\p| . . . .on'rDù<perbererDedre
w,l .on, . l6 ,ôn s,  ommehenùons " .  p.4Ô4'  L,on;.  o,  ! , ru_ en obj i l  er  eû obrer. teWilson, ( l,s Îonies comme nentio.s 

', 
p. 404), L iro.ie conslitùe en obje! et en objet .le

sù!çon, ù! lægage qui pÉlendâit pdler du monde. s'abolt dans l ordE d.s choses, Elle
évo+e et révoque le moÎ.
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Mme de Langeais, eD duchesse du Faubourg, met un point al,honneur
a prononcer < IJuonapafie ), tout comme M. de Rênal. qéature de
f815, ou monseigneur Latdtianr dxns Ul Chan 

"rrei 
tandis ou.à

rebours M. Madeleine inire le président de la courd Arras, bomme
du pouvoir donc, en trâlissaDt d'ùû mot son bonapartisme: 

" 1...1 il
avait,e^té choqué que le maire ett drt I'empereir et non Buora_
pane ". ' Iæs manieres de parle r esqui s\e nt uD por(ait pol itique du
focuteur: " Dire: ler rdg iciiles. ou o''tre: les vorants, drre i les'enne-
mis, oD dtre i les allict, dûei Napolëon. o-u dÙ:et Buonapanc, cela
sépar.art de&r honxne\ plus qu'u0 abime'r. ,. [.es latgagès se dres_
senl les uns conre les aures. encole sous Ia monarchie de Juillet au
dire de Stgndh.al: < [...] en province, il n'y a plus aucuue communi-
cation, même indirecte, entxe les classes emèmies 32. > La cicatrice
de la_langue De se referrne pas. La coupue originelle. sans cesse
mvlr e€ ence siècle des révoludons. a fajt bouger une fois pourtoutes
I'image d'une langue une et indivisible. L'é-crivai! saiidésonnais
que le lalgage se compose de visions d]rmonde en devedt L€ romar
du xrx sjècle eisajera de pen\erla parole Ilu u Ie.

Pas Ie |emps d'oubtier le granà craquemenr de 1789. nuljour
pourqu un tangage consen\uel se lal'sse accepEr comme 1a langue.
Au Ie ndem ain des joumées de jui lle L | 8.}0 éciar eût les maleD h;dus
slrlla significadon de l'êvénemenl. Le narraleu hugolien en tire la
leçon en temes religieux, les sociolectes sont les -belles 

iafidèles
du Verbe: <Dieu liLre aux hommes ses volontés visibles dans les
événements, texte obscur écrit dans une langue mystérieuse. Les
hoûùnes eû font sùle-champ des traductions; ftaductions hâtives,
incoûectes, pleines de fautes, de lacunes et de conftesens 33. >
La parole polirique apparaît ici daûs le relatif (même si toutes ces
trâductionsne se valent pâs pour HugoJ, chaque parti pensant pos_
séderle \,rai rexte. Les sociolectes formenl de; uniuers de croyance.
Un Tocque\ ille éproure un senLinenL compamble lorsque. après la
révolution de felTier 1848. jl enrend une huldpliciré àe tangage.

" 
ji,iïr,ï:t|[*,i:l:f ii,i^,î;"H :: ;i f::,::h;:,i iiî;{:i,^u?#; ;k* 
K,i;;f;.t..,1;. r. 

't 
. tcror Hr 80. l?. ,,1.,À.farler. I r. p. !85.

32. sÈldial. bri.a Lcuwcn i Fom\ et \au\ pna, r. |. p. atô
ll.\]icL)rHuso, kr ltÀcrarler. I D. D.410.
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prétendant refonder 1a société, comme surgis de I'inconnu, soudain
audibles, tel le (jargon> de Caussidière et des siens qui défie
l'entendement du sage lib&al: < Il me semblait que je voyais pour
la premièrc fois ces Montagnards, tant leur idiome et leurs m.eurs
me surprircnt. Ils parlaient un ja€on qui n'était proprement ni le
français des ignorants ni celui des lettrés, mais qui tenait des défauts
de l'ur et de l'autxe, car il abondait en gros mots et en expressions
ambitieuses s. ) Dans ce contexte, les vocables-valeurs encorc une
fois vacillent. Hugo, aufte témoin, observe les joumées de juini
<( C'est une chose hideuse que cet héroTsme de I'abjeation où éclate
tout ce que la faiblesse conûent de force: que cette civilisatiot
attaquée par le c)'nisme et se défendant par la barbarie. D'un côté
le désespoir du peuple. de I'aube te désespoù de la sociéti ". " Les
antonymes se touchent: héroisme/abjection, civilisation/barbarie.
Iæs mots chercheût leur place véritable. L'année 1848 Épète eiac-
tement la sensation née sous la Terreur en 1793 d'une langue sou-
dain incertaine. Dans une partie de sor ouuage Iz Spleen contre
l'oubli, intitulée ( La crise des signes ), Dolf (Ehler a montlé la
réve$ibilité des mots en 1848, chaque camp les redéfinissant pour
son compte, au point pâr exemple que le mot /publique abesoi\
d'ûr âdjectif pour garanti son sens, rêpubliqae ho ête seloÛ les
r|ns, république dêmocratiqùe et socûle poÙx les autres ". Flaubert,
en une page adrfiable de Bo vttrd et Pécuchet, condensera ces
manipulâtions de mots, quand l'abbé Jeufroy bénissant I'arbrc de
la liberté accommode les définitioDs républicaines en vue des len-
demains qui déchantent: < [...] il glorifia la République. Ne dit-ot
pas la République des Lettes, la République chétienne? Quoi de
plus iûloc€nt que I'wre, de plus beau que l'auûe ? Jésus-Christ
formula rotre sublime devise; l'arbre du peuple, c'était I'arbre de
la Croix 37. tr Le roman réaliste, avec son ironie, répercùte l'archive.
Il garde la mémoile des paroles troubles. Adstide Macqudt, mûr
pour servir le Second Empûe, déclare dans l..r Fo rtûe des Roagon i
< Moi j'aime la liberté, mais il ûe faut pas qu'elle dégénùe eû

34. Al€xis de Tæqùeville, S,ùve"ia (1850 l85l), p. t39.
35, Victor Hugo, Cn rer r,es, p, 10521053-
36.VoirDolf hler, & Spj.c,.onie I oubLi,p. 23-149.
37. Gustavc Flaùberr. ,,oald et Pécucht. D.2n, I'ai fair ûe ûiclolecnrre de ce

dieom dms nôn Fi"ûr.t ét Jepis,d(cbap. ).
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LA PENSEE ROMANESQUE DU I-ANCAGE
licence.'8... , (OD reconnaît I argumentaire de Burke :J Le sjècle des
revolubons est un siècie de lexicolosues.
_ 1830, 1348, et 1871. I faur rappeier l imporranr na\ail de Jeân
uùbors retevarl tes hrbuleDces sémandques du vocabulaire Doùti_que eL socrat daDs la France de la ûn du Second Empire èt des
déburs.de la Troisième Républjque. Je lui emprunle ces bors crta-
ooûs trrees des Annales de I'Assemblèe naionale eû lg:-l, qûi
exprimert l'étonnement devant la largne de l,aune: 

" 
n v u Ols

Joumaux qui représeDtent plus spécialement ce que de ce iôté de
| .Assemblee (I ofatcur désiene la droik)on appelle les bons Drin_
cr,PT,).: ( ce.que ces geDs-là appellenr le bieu-ètle du peuple o
(Aoorpne ttuers à propos de I lnternationaleJ I " 

jes docrines
soct:Ulsres de touûe nature.qui se fomlulenl par des mots tels que
I _emancipaûon des.favai lleurs '..la ..gue rre àu capital... la .,gr.rene
au pafroD-, mots vides de sens >3u. Dans la sociéié démocriùoue.
Ies mots gagnetrl e n pol ysêûie ç)oDsémic ,lalangue tranial"e cà mj
meûce a âvoII besoin de ce vocable: Bréal l.iûvente t la fin du
srecle). Aux révoluùoDna;res Ie langâge apparajt conme une instj_
ruûon,a bouteverser au méme titre que les aufes. Vjngtras. le héros
oe vatles. eû laiL une condidon essendelle au succès de la Com_
mun€. Lui qui.se méfie de l'eloquence de la bjbune, rrop tradi;;;_
neUe poul véhiculer du trouveau, il enlend dans la parolê populaire
au pou\,oû Ia garande d un changemenl de visio;. Le à;ûe deravor devetru ûinisbe de l'lntérieuÎ pendaDL la Commune est un
oe ces noûrmeqlà. barbare qui metnait fin à l.Empire: v U sisne
oes orûes pavis de barbarismes. mais pavés auisi d.intenti;ns
revoruuoùtaffes. et a organisé. depuis qu.il est là u[e iDsuEeclior
lemDte c_ontre la glammaire*. " Si les paroles des tribuns sont
racuces, tal)arole popdaire esL en accord avec l.évéDemeDr, elleI expnme. Rouller. le cordonnier ministre de l.lnstructior publi_
que. déclare..avec uû calembour en prime: " Nous aurons introduit
re-:119Js 

le ConseoaLoire de la langue fiùçaise. et flanqué uncoup de pred au denière de la rradilioD,r i , Ei chez lui la ôcdon

,".i.,É#';#,&ff ftr:#f,it:f,:::;::,;mtu,'i;ô;':*n*q*,1
,r0. Jules Vales, L /nr,ryt, o. 2o0.
4t . IbiJ.. D. 265.
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entame déjà un plogÎaûùe politique : << - G'nia qu'deux questions !
Primo: I'intérêt du Cap'tal ! / n ne fait que deùx syllabes du mot.
Il aval_e l i âvec lajoie d Lrn honùle qui mange le nez à son âdver-
saireaz. , Goûlon\ la subrilté d une écoute. mi-sédeuse, mi-amu-
sée, attertive à déoypter la pofiée des mots, jusque dans l'examen
d'une élocutior. Au fll d'ur siècle où le langage a perdù de son
évidence, le roûaDcier devient un graDd commentateu de la parole.
Iæ sens est incefiain, mais il y a beaucoup à eDtendre dans les mots,

Philologie du soupçor

Le romaD du xDa. siècle représente I'afftontement des sociolectes.
Il saisit leur tertative de s'approprier I'Histoire, de schématiser le
réel. Il les fait retertir comme des fabriques de vâité, question4e
leur prétention à dire le vrai, simplemert en les juxtaposant, ce qui
est déjà les relativiser. Certes, l'écrivain s'y adonne avec sa propre
sensibjlité, ses proprcs présupposés. Il suggère ses préférences, ou
ses répugnances (il y a au moins ce discours par défaut dans le
rcman flaubertieD qui, rihiliste, tympanise iDdistinctement tous les
langages). I1 est lui aussi engagé dans cette mêlée des largages. Son
style y participe. Il ne parle pas des laDgages à distance, eo savant:
il les vit. De là vient I'origiDalité de cette pensée vécue qui perçoit
cornme inséparables le moi, I'Histoire et ces mots qui les dise
taDt bien qùe mal I'un et I'autle. Mais par-delà les convictions
propres à chaque âuteu4 l'écritue etr mssemblant les sociolectes
les ébranle, eux qui se voudraje0t sans rcste eL sans pafiage. Espace
démocratique. leioman lorce les djscou au dialoglea3.-Ainsi tout
à I'heule, le simple échange au stfe direct enûe Gérard et Mon-
tauran, sans coûùnentaire du narnteùr, obligeait-il le lecteur à
s'inteûoger sur la portée des temes et leur zorc d'ombre (il est
d'ailleu$ signficatif qu'entre la première et la secotrde éditioû des
Chnunns, B^lzac, libétal devenu légitimiste, n'ait pas fordamentâ-
lement altéré la physionomie de son récit - qui D'est pas ul toûnr

l8



I-A PENSÉE ROMANESQUE DU LANGAGE
àIhèse écri,r " à l_a.lueu-de deux Véri!és éremelles: ta Religion. Ia
Monafthl'e* "). L'auleurremel en jeu le\ discours. En les;sémnt
dans la narratioD. iI cherche les moLs qti poùraieot formuler sa
srtuauoD hrston_que_eL évalue ceux qui s'emploient à le faire.

Le romaD ptutologtque (nomfiotrs_le ainsi eD pensant à une
expression.de Zola- quand, dans Ia préface de L;Atrommoir, il
oec€le avof voulu t:llfe un < travail pnreDent philologique,) >) est
alors uû roma_o du soùpçon. A travers ta reprësentarion -dei 

lansa ses.
s rnLéresse à leur inconscient politique. Il fair ressonir les Tm'pti-

cauons cl€ vocables naruralisés par I'habifude. U dénonce une in;u_
ûeDqclte de ta p:(ole prise dans le djscours 6ociat. pa.r opposition
aux clctioDnaires de langue. quj Dégligent l.i,l jil, du dire,lè roman
construl't des dictionnaires de dt'scours, les dictionnaires des jdées
J9çu9s_ flqubTt slstérnadsem l'e0neprise), se livranr ainsi à
l arcbeologle d-une culnue. Gus!âve tr,a pas dix_sept ans qu.il
soupèse déjà-les lemes. s uspicieusemeDt : ( ce vampire menæuret
h)?ocnte qu'on appelle civilisadon6,. Le romal i.incorpore son
glossiure. l-e romancier chercbe I'origine des moLs et ne la olacepas dans .tes étlmologies des philologues I il cherche plurôi des
erymorogles moral€s: qu e\t_ce qui se cache derrière les moLs ? euiles manipule ? Qui les déforme ? L,inrerrogation revêr parfois àes
accents Drelzschéens avant la letfe: < leù impuissance qu.ils Dorn_
m_enl rDeurs et probhé47>. La définidon p;écède le déûtri er le
oeboule. L-€ nalÎateur hùgolien affectjonne cette disposition de
pfuase. Dans I2 Demier Jour al'un cor?ddmaé: < cette espèce de
calme exlérieur qu'on âppelle l'ordreas,. Ou encorc dans Cloude
uuer..ra: ( cetle.espèce d'bippodrome qu,on appelle un procès cri_
IluneL v. r.roces: lùppodrcme, la caractérisalioo érrange prise da.qs
la s),ntaxe du noLoire (l.a-.. q ?.-.) rompl avec I'horizôn d.enteDte
et-so icile la éflexion du lecteur. Hugo pratique la definidon opa_
cûalte: -< cette prétention d'eD bas gu on appelle Ie droit àes
rols"'r. Une notior trégatjvise l'auûe. la problématise, comme

44, llorqé_de Bdlæ. " Avdl-mû. , à t aoaérli. huruiû.,r.|,i |J.a) @t,? Lott r A*o@it, ia I$ Raupa Marquad. r U. p Jji.Æ tta\ben.,M.Mirys d m fou, i cwps d? jeu^q.p 418.

i{iiËÆr::f:#{i!:rn';n#:#.i:fxl,^",*4?. 
L v. p,05.

50. rd., lzs Mnérottes:1.\t, p. 4r5.
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eDcorc dats cet exemple où les iéjouissances oryanisées devieûnent
une aumône du pouvoii: < cette gamelle de joie qu'on appelle une
fête publiquest>. Mais bomons-nous plutôt à pister chez nos
auteûs ur mot, le mot li onnête, îltot fondat€w, ital poul le contat
social, dont le roÛIan fait cepetdmt un foyer de discolde. Iæ voca-
ble perd sa familiarité et sa fiabilité au détour d'une phnse. J'en
présente les définitions comme sortant d'un virtuel Dictiotrraire
des idées reçues comçnsé à plusieûs mains,

HoNNÊrE. - < Le ministre est hop hontête honrme (et il pensait:
trop eûgagé avec mon père) pour me persécuters'?. 

" - <. Ces
messieurs fort honnêtes gens quald ils n'avâiett pas peur,
mais qui hemblaieût toujou$ [...]". > - < Ces honnêtes per-
sonne; roûment les gens de talent iûmoraux ou friponss. >)
.- < [...] en homme qui, résolu de faire fortune 4uibuscumque
viis, se dépêche d'en finir av_ec l'infaûrie poû restel honneb
pendaDt le rcste de ses jours!'. ) - < Ceux qui s'y oottent en
voitûe sort d'honnêtes gens, ceùx qui s'y crottent à pied sott
des fripons56. " - " 

Mais que croyez-vous que soit l'honûête
homme ? À Paris, I'hontête homme est celui qui se tait et
æfuse de pârtager57. >) - ( [.,,] il évitâ les orâges de la Révo-
luto4 âua principes de laquelle il âdhéra d'ailleus pleine-
me , coûme toùs les lronnêtes gens qrlihwlent avec les vain-
queurss3, t - " [...] Phitppe sem toujoùrs l'hoûme de la rue
Mazadne, I'assâssin de Mme Descoings, le voleur domesti-
que; mâis, soyez ûanquille: il paraîtra très honnete à tout le
monde5e ! > - " Je suif un honnête homme60. > - < Quels gre-
dins que les hormôtes gens6'!) - < [...] une femme honnete

5l.lbid..a.51\.
52. Ste(li.l, lacien Lewen,la RMns et Nouvelles. t t" 9 1126.
53.1d.. b Cha puse de Pam., tbtl,r.fl,D. 32.
54. Hùore de Bâlac, rz Frl& au tcÈ.l oi, ûlÀ Coûëdi. huM,,. r. V p 1059
55- ld.. Eup.û. Cnnà.t, ibitl., I Ill, o, I la2.
56.\ârùù-âpmro(.te Pes ld-, k Pq. Aaaot. ibtd. r, IL P,89.
5?.le nêûe. .Irrd,. t. 140,
sa,Id., tt Rabouill$è, ibin, t lv, p. 479.
59,Irrd.. o.516. ct* l âvoué Desoches qui Dùle.
60. Dm! il bouche de leù Valiee. Lr lour è.1 ur bodel. hot)m: aDorcé inôut dott

le lecku sair la,Ènl!. \ n lor Huio, L?, M^anble:,t Er,D.41O.
ô1, RÈDùoue de Clâude Lanlieice onl 16demi4notsdu odtu Lsot 6n motl). Emile

ztla Iz ven E de tuns, û lis Rougon M4cq@t, t l, p. a95

21



LA PENSEE ROMANESQUE DU LANGAGE

qui {w-rlil un amanl. pâs pluc. et loujours un homme respec-
ttble"'. " - " Mon Dieu I I habitude use I'honnéleré comme
Autre chose 63. > - < Ou\der : toujoun hornête quand il ne fait
pas d'émeutes *. >) - << Il n'y a pas d'hotnmes honnêtes ; ou du
moiûs ils ne le sont que relativement aux ctapules 65. > - < Ils
ont bien dt eû descendre un ou deux. / - Les crimirlels ! dit
Mathieu. / - Les imbéciles ! dit Regnard, qui esr blanquiste et
qui devait en êtle. / knbéciles ! Criminels ! ces honnêtes et ces
bÉves !... / Faudra voir à discuter ça un ale ces matins6. >

L'écriture lùtte conûe les évidences, les mots de reconnaissaDce.
Iæ roman désigrc aimi la marge iragile qui sépare les convictioDs
de f irnpensé, là où la vaité s'abârardit en idéologie. tr le lait
obstinément, à l'intédeur d'une æuvre, d'une cÊutre à l'autre,
coûtre si les romaûciers s'élareît donné le mot, avaient polrlsuivi,
telle une tâcbe commune. académiciens d un aube genre. ce ûavail
critique le long du siècle. La République des Iætties recompose le
dictionnaire. Chez Balzac, on le corstate, le mot honnête estùr\mot
obsédant : il fait réagir le narrateur aussi bien que le bagnffd Vautrin
ou l'homme de loi Desrcches. C'est une ruse de l'écriture balza-
cienne, sa mauvaise foi si l'on veut, que de placer ur même prcpos
dans des bouches très différen0es: elle s'exemDte ainsi elle-même
du soupçoD de paIti pris. elle élabore uûe certitude par recoupe-
ments. Dans La Comédie hunaine,la clitlqùe d\r tuot hon ête
nyonne comme urc védtê partagée.lly ad ÉI'ceuvre de Balzac
tm rctoul des idées, conme il y a un retour des personnages! qùi
vaut pour preuve. Mais l'extaordinaiæ est bier que la même,idée,
le meme soupçon pointent chez des auteu$ aux convictions aussi
diverses que Balzac, Stendhal, Flaubert, Hugo, Vallès... Aù gré de
ces répétitions chemine l'idée esthétique. Elle y gagrc un relief.
Elle apparaît comme le produit de ce que Zola Ilommait (o4 s'est
gaussé de cette lourdeur) le rotwn eipéimentalt tout se passe

62.1d,, Nana, ibid, r. \1, p. 1117,
63.ld-, L AsnnnoiL ibid., t II. a.743.
64. abâw flùnben. Bou,ahl pt P..u.het ldûsle Dû iioMan? dps idées rccw\L o.545.

- 
65. Renrrjo! du *epuqE Reûe de Bourne\ a dû . Lf, kslds, .. Cut .te Md!àstul.

ConLs de Ia Bé.Bse. n. 165.
66. Jùles vânès, Z?ro!|s4 !. 182 (à prcpos d'ùne daque de bltuquistes co.rre ue
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comme si de loin en loin l'écrivaiû mettait quelques mots privilégiés
etr situation pour obse er le son qu'ils reùdent. Le mot placé dârs
un contexte naratif montre ses limites, sa vacuité même. Rien à
vot entle cette sémantique romanesque et la sémântique qu'inver-
tèrent successivement daùs le demier tiers du siècle Littré, Darmes-
teter et, pèrc de l'étiquette, Bréal. Ceux-ci faisaient de la sémantique
une affaire de psychologie fla scierce de rëference pour Béalt.;n
étudiant les mécanismes de glissement de sens, par association
d'idées, par ressemblance ou par contguïté, par métâphole ou par
métonlmie. Michel Bréa1 est le philologue d'une communicatioû
heureuse, où même l'inadéquâtion des mots aux choses ne porte
pas à coûséquence, dans ure inrmédiate transparence de la pensée:
< L'expression est taDtôt tlop larye, tantôt ftop étloite. Nous tre noùs
apercevoDs pas de ce défaut de justesse, parce que l'expression,
poul celui qui parle, se proponionne d'ell€-même à la chose, grâce
à l'ensemble des circoDstances, glâce au lieu, au moment, à l'iûten-
tion visible du discours, et pârce que chez l'auditeù qui est de
moitié daDs tout le langage, I'attertiotr allant droit à la pensée, sats
s'arrêter à la portée liltéÉle du mot. la restreift ou l'étend seloû
I'intertion de;elui qui pa e67. > Le romaûcier, lui, cherche dans
les mots les dogmes inscients de la société ou de gtoupes sociaux
particuliers; il y examine le pouvoir qu'a le langage de créer des
æpréseûtations et de les consaqer. Sa sémantique enfietient par ce
biais dâvantage d'affinités avec le havail de Nietzsche, le philo-
sophe pfulologue. EIle est une généalogie de Ia morale.

C'est ce roman des mots dans le roman que j'enûeprends de
nârrer. Je le ferai d'abord eo poéticien pout ûontler comment le
nouveau rcgard dù rotnancier sur le largage engeûalre de nouvelles
cotfiguations dù dialogue et comment ces fonnes portent une
pensée du langage. Il s'agùa alors de dégager la composante géDé-
dque du roman philologique. Dans wr deuxième temps, eD socio-
linguiste, j'essaiemi de metfte en évidence la façon dont les roman-
cie$ racontent une histoire des langages, ceux qui dominert, ceux
qui disparaissent, ceux qui émergent, ceux qui sont bdmés. Pour
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LA PENSEE ROMANESQLT DU tÀNGAcE

c€s deux premières parties, j'ai cherché un équilibre etrhe la saisie
d'uû thème dans le sièclô et son suivi dana la contiûité d,une
cu\4e : rnon corpus va d'Atala av Temps re!rct é (Proisl seryar,l
d-ouvertùe épisodique sulle xxe siècleJ, mais parfois, dans le souci
d évirer l'émiettement de l anall se ei aussi afin d.en varier le
r)'thme,je privilégie rm auteu coûme fll rouge : pâr exemple Balzac
pour la cofimunication non verbale, Flaubert pour lès scènes
d assemblée. Zola pour la parole populaire. Dani tous les cas. je
m'âppuie pdncipalement sur les < maréchaux du rcÛlaû >, mê;e
sij'ai ménagé une ponion congrue pour des romancjers au souffle
plus courl voire des pa\sanls de l'bjstoire litûemire: pùsque paul
de Kocl. il y a- Au resre. dans la demjère partie de cei ouwage. je
considéreni isolément, en historien des imagirates, trois ro-man-
ciers, Sterdhal, Flaubert et Hugo, pour ressaiÀir cornmeot chacutr a
vécu Ie langage: à paflir d une inlerrogatiou (orDmuDe, au conlâcr
des paroles d'une époque. naissenl des écritures différentes. Ces
tlois auteu$ permettront de rcdéployer avec un âutre ceil le ques-
tionnement ântérieur. Stendhâl Dous mont era la coÛDuÎe dans
l''r_naqrlair_ e du langage: si proche du xvu. siècle ei pounanr
irrémédiablement séparé de lui. Avec Flauberl, oD vema coûrment
l'in terrogation. au déparr politique (tour a commencé en I 789, di qait
Victor Cousin), touche Ia parole privée aussi bien que la parole
publique -jusqu_au discou amoureui donl un persormage balza-
cien.Charles de Vandenesse. disair qu'il pârit du régime p-arlemen_
taire : " L'amour prend la couleur dè chaque ciècle. En ig22 il est
docFinaire. Au lieu de se prouver. conùneladiq. par des faits, on le
discute. on Ie dissene. on le met eD discours àe Eibmeô8. $ Ce
siècle décidémeût historicisa tout... Enfin, Victor Huso nous mûà
n€ra justement vers ceflr éloqumce de la rribune qui retentit à
forigine d^u siècle er dont te siyle hu8olien s impréÉa. parcle et
ecnlule melees-
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