
68 / BAR

que en France, 1954). Son succès est dû à ce
qu'il est vite apparu comme un pendant efficace
et opératoire - du point de vue de I'histoire des
formes - à la notion de classicisme. Les
caractères principaux en sont I'irrégularité. la
fluidité. la surprise (asymétries, jeux sur la
perspective ct I'illusion d'optique). ainsi qu'une
métaphysique sombre (méàiration sur la'mort.
constat de la vanité des choses humaines), le
tout étant lié à une étourdissante virtuosité
formelle, au goût du concetto (le trait d'esprit
aiguisé, la pointe finale du sonnet) qui doDnent
à I'expression littéraire un àrlo équivalant à
l'architecture somptueuse et aux àrts de la
Contre-Réforme. Car il faut dire que le baroque
est hisroriquement lié à un âge de crise rèli-
gieuse suivi d'un âge de reconqùèrc (la Reforme
catholique, notamment telle qu'elle est diffusée
par I'art et l'éducation de l'ordre jésuite). La
vision d'un monde déchire- mais promis au
salut, est ainsi développée entre 1560 et 1660
par au moins deu générations de poètes,
protestants ou catholiques (d'Aubigné, Du
Bartas, Chassignet, puis Régnier, Saini-Amant,
Théophile ou Le Moyne); elle se retrouve au
théâtre (L'lllusion torniqu,' [*.] de Corneille). er
constitue sans doute I'un des plus séduisants
éléments de l'unité artisliqué de l'Europe
jusqu'à la guerre de Trente Aits. Les historiens
récents ont, de plus, bien montré les survivan-
ces de cette esthétique en pleine période clas-
siquc. notamment dans l'opéra. aitestant ainsi
l'idée qu'il existe un baroque éterncl alternant
avec un classicisme lui-nême pluriséculaire.

EMMANUEL BURY,

BARRÈS Maurice. Écrivain et homme
politique. L'auteur de La Colline inspirée naqt:it
à Charmes {Vosges). sur les < bastions'de
l'Est >. Ie l9 aorlt l86l ; ii mourur le 4 décembre
1923 à Neuilly-sur-Seine. Issu d'une famille de
bourgeoisie aisée, il avait une double hérédité
lorraine et auvergnate. D'abord l-" enfant des
lemmes >. élevé avec une douccur presque
excessive par une mère charmante. deux éïé-
ncmenls vinrent cependant le blesser pour la
vie : d'abord la forrè émotion ressentie. lors de
Ia guerre de 1870. au specracle de la défaite;
puis l'entrée comme peniionnaire à l'institution
nancéienne de la Malgrange. oir il souffrit du
contâct de ses camarades. Elève au lvcée de
Nancy. il suit les cours de Burdeau -ie futur
panamiste, dont il fera le Bouteiller de Leurs
fgures - et de Lagneau; mais au kantisme
universitaire il préfère les poères. qu'il découvre
en cachette avec son ami Stanislas de Guaita.
En 1883, il se rend à Paris, assiste nonchalam-
ment aux cours de la faculté de droit. se
passionne surtout pour les lettres, rédige tout
seùl une petite rewe éphémère. et rend visite à
ses héros, à ses maîtres : Leconte de Lisle, chez
qui il voit unjour Victor Hugo, Taine, Renan,
dont il se moque à I'occasion - Huit jours chez
M. .Renan (1888). Il se fait connaîtie par de
petirs livrcs. d'abord réputés obscurs.'et qui
sont molns des romans que des expériences

recherche de l'exaltation, afin de ( sentir le
possible en analysant le plus possible >. Il s
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rcs, 1888 - se poursuivra-t-tl, avec Un

même qu'il la
sensibilité est

vers elle Au sewlce de l'Allenta-
Colette Baudoche (l 909) et, après la
Génie du R/rin. Dès âvant 1914,

se considérait comme mobilisé : aussi, la

BAR / 69

- F. Carassus, Barrès et sa foiune li|\ërqire, Bot-
deaux, 1970. R- Soucy, Fascnn ln France The Case

ol Mutoitt 8ar?s. Berkcley- l9'7:. - Z Stern- hell.
Mauritr' Burris et h Nutiondlisate fi'dlçuis Pails.
I97l; 2" éd. 1985. P. Ouslon. The hnagittutiun oJ

Maurice Batès, Toronto, 1974. - M. Davaûture, Za
Jeunesse de Banès, Lille, 1975. J. FoyaÂ, La Style
roëtiauc cle Maurice Burrès. Lille/Paris. 1978.
'-T.'Field, Barrùs. A Selettive Cilti.al Bibliograph)''
1948-1979, Londres, 1982. - L M- Frandon, Earrès
prèLutsLut, Paris, I983. - La Nouvdle Rùu( de Pqtis
;'7. 1986. F. Brocltc, Marri.cBarr?s. Lattès' 1987.

BARTHES Roland. Essayiste. Né à Cher-
bourg le 12 mars 1915, mort à Paris le 26 mars
1980. Chez un écrivain comme Roland Barthes,
quelles relations entretiennenl la vie et l'æu-
vre ? Il s'est lui-même posé cette question dans
le Roland Barthes par Roland Barthes qu'l' a
écrit en 1975. II y dit la mort de son père alors
qu'il âvai1 un an à peine. l'enfance à Bayonne,
dans une bourgeoiiie provinciale désargentée,
les études à Paris... Il passe, juste avant la
guerre, une licence de lettres classiqles à la
Sorbonne, s'intéresse au théâtre. La fin de ses

études et le début d'une carrière prolessorale
sont interrompus par de longs séjours en
sanâtorium. Il èst eÀsuite lecteur de français à
Bucarest et à Alexandrie. avant d'entrer à

l'École pratique des hautes études. En I 976, élu
au Colège de France, il y crée la chaire de
sémiologie littéraire. et y donne un enseigne-
ment et rupture avec les normes scientifiques
et didactiques. Une mort accidentelle inter-
rompt son æuvre en 1980. Ces informations ne
prennent sens que si l'on interprète certains
èléments. La présence de la maladie durant
toute la jeunesse de Barthes peut nous permet-
tre de comprendre un peu le sentiment d'ex-
clusion qu'il a éprouvé jusque dans la plus
grande nôtoriété, mais aussi, par une sorte de
èompensation, le goût des choses concrètes et
Ie sens du corps, qui apparaissent dans toute
son æuvre. Le lien d'affection à la mère induit
dans les textes de Barthes diverses figures : on
ne peut pénétrer ce qu'il dit de la langue ou de
la photographie sans prendre en considération
celien. Enfin, le constant porte-à-faux entre le
désir d'une écriture libre de toute contrainte et
I'ambition universitaire livre aussi une des

entrées de l'æuvre, dans ses tensions et ses

contradictions.
Dans ce même ouvrage, Barthes propose de

diviser son ceuvre en quatre périodes : < my-
thologie sociale >, < sémiologie >, < textualité ),
< moiale >. On peut utiliser cette classification,
malgré l'ironie qu'y mel l'auteur. Elle permet
de présenter une æuvre sinueuse. et accompa-
gne le mouvement des idées etr France durant
ircnte années. La première période est placée

sous I'influence de Bachelard (l'imaginaire) et
de Brecht (la critique sociale). EIle compte deux
æuvres marquantes: Le Degré zéro de l'éuiture
(1953) et Lei Mythologies (1957). Vient ensuite
la découverte de la linguistique saussurienne et
de la sémioloeie structurale. Deux orientations
se dessinent : ine visée scientifique, caractérisée

venue, faisant taire ses
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par la tentative de décrire les données sociales
en termes de signification (E!ëncnrs dt slnio_
Iugie..1964..Systàmt de Ia ntode. 196.11 it,
I ambrrion de fonder une " science dé la
littérature >, puis une << science du texte > ; eq
d'autre parr. des prises de position esthétiqre;
qut condutsent Earthes à expliquer er à déien_
dre I art et Ia littéralure de son temps : le
Nouveau Roman. la musique de Borii;r; i;
photographie.. la peinture non figurativc. Il sc
ceporte ensu)te vers une crilique de la préten_
tion de scientificité dans les ,"1"n.", t uiru;""i
ct mel en avant les notions de " jouissance )) et
d'< écriture ), d'( intertexte >>'et de < signi_
fiance >, dans des livres comme L'Entpit:iïis
signes (1970). S/Z 1970). ou Le plaisir'tlu rcxti
(.1 973). L'( écrivain > esr cxallé aux dépens del\r écrivant >. pour Ia capacité qu; iliaii tà
slenne de transgresser les conventions, de(( tricher la_langue > er de se perdre dans
I auto-engendremenr du langage. 

-Cel 
achève_

ment du strucruralisme dans uni conception du
langage commc libre jeu de codes indehnimeru
deptaces marque la fin d'une doctrine qui s.érait
voulue un instrument de description .igou.ar^.
Les derniers livres. notammeni les Fiugmcnis
d.ult drs!9rlts dmour(ux (1977) il La Cliuntbrc
c/aût (1980). montrent un affranchissement
compler des règles universitai.es, drns uni
lnvention lbrmelle remarqulble. Barthcs y re_
trouve une voix toute personnelle. sans jamais
lmposer l'image d'un moi souverain. plùsieurs
recueils. dont certains posthumes, rassemblent
les.textes brefs. fort nombreux. qni trairent de
litterature. d'arts plastiques. de musique. 

' --
Y a-t-il unc uniré dans cette ccuvre qui touche

lous,les domaines de l'essai. dans cc'parcouii
larr de ruprures successives .l 

On peut iépondre
oui. et souligner rrois atrirudes fônaa.ânriles
Le <.delachcmenr D d'abord. perceptible dansla critique idéologique. mais aussi dans les
travaux sémiologiques oir Ia science esr jouée,
srmulee plurôr que proclamée ; ce détachôment
commande une morale er unc philosophie (que
barlnes nomme (( neutres "). une estiLétique-dc
la. mise à distance et de la lragmenàtion.
L'(l am.oul du. langage > ensuire. !ui rait àei
textes de Banhes une des plus briliantes écri_
tures essayistiqu€s de l'époque. Le < goùr du
concret > enhn. le sens des saveurs matérielles,
donr les mors font partie. qui entraine une si
vlve nostalgrc du réel.

CLAUDE REICHLER.
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l966 un récir posthume, Mu nère.
sentiel du ( message > de Baraiile peut èrre
dans L'E.rpericncc intërit,urt, llg43) et La
ntoudire 119491.

il ne s'agit pas d'une pensée théorique, d'une
. pensée de philosophe - est un (< voyage au bout

du possible >. oir Ia subjectivité éclare dans
I'excès. lequel est à la lois souffrance et
jouissance, ou, pour reprendre une de ces
expressions synthétiques dont il a le secret.
<..1oie supplicianre >. Bataille esr au plus près de
Nietzsche, pour qui la < pensée > devait devenir
danse, affirmation et négation du monde et du
lqet. Il est proche également des mystiques et
de leur < expérience >. Comme eux, iI se voit
plongé dans une <( nuit D qui esl attente,
déchirement, submersion dans I'Inconnu. Maii
cette ( nuit >, à la différence de celle de sainte
Thérèse ou de maître Eckart, est immanente à
elle-même : elle ne débouche sur aucun absolu,
aucun (( Autre )) divin. Pour Bataille, il n'y a pas
d'audelà de la ( nuit >. C'est l'expérience( a-théologique >. Par suite, il s,agit d,une
expérience où I'homme va jusqu'au boùt de
lui-même, selon des catégories que Bataille a
cherché, sans les systématiser, à élaborer :

< rire >, < excès >, (( fêlure >, ( dépense ),
r jouissance >>. < érot.isme "- . inconnu >,
( mort D. (( souverainelé )). ( transgression )),
( négativité >, << angoisse >, < ouverlure >. La
liaison de ces catégories n'est évidemment pas
logique : il s'agit toujours de notions qui
désignent un certain ( éclatement > de 

-la

subjectivité. Bataille ne décrit pas une pure
expérience individuelle : il transmet, dani ses
< méditations > comme dans ses << récits ) et ses
poèmes, ce franchissement des limites par
lequel l'homme à la fois se dépasse et s,effbn-
dre. Ce qui caractérise le < sujer >. c'esr la faille,
la blessure : < ll n'est pas d'être sans fëlure. >
Hegel avait déjà dit : < Pour la conscience de
soi, mieux vaut un bas déchiré qu,un bas
reprisé. ) Cette énigmatique lormulé signitait
que le propre de la conscience est la négâtivité,
non la positivité animale. Mais cette négativité,
chez le philosophe allemand, devenait moteur
dialectique de la construction du < monde de
llesprit >. Bataille, lui, parle de < négativité sans
emploi >. La blessure - le < bas déchiré > - est
ce qli ouvre le sujet à l'infini des possibles.
D'où les catégories de l'excès, de la < dé-
pense >.: << Vivre en excès, c'est vivre à perte,
c'est dépenser. > L'érotisme - comme le
montrent les magniûques récits de Bataille,
Madame Edwarda ou L'Abbé C - est un tel
excès, une telle dépense, un tel franchissement
des limites : < De l'érotisme, il est possible de
dire qu'il est approbation de la vie jusque dans
la mort. r Chacune des catégories que nous
avons citées ouvre sur la même expérience :

celle où le sujet blessé < défaille >, s'illimite dans
l'excès et l'approche de la < souveraineté >, sans
quejamais pourtant cette ( souveraineté ) soit
atteinte et à plus forte raison possédée. C'est
aussi_la <_tl?nsgression >>, l'une des catégories
les plus.diffciles de Bataille, que l,on-a pu
caraclériser comme une énergétique de 

-la

démesure et de la violence. ll s'aiir. bien sùr, de
cette violence que le sujet opère sur son ( être
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cfos >_en s'ouvrant, dans le désir, dans I,ivresse,
dans le rire, dans la débauche. dans I'exercice
du < mal >. à << l'infini des possibles >,. C'est dans
cette optique, nullement rnoralisante, que Ba-
laille_a ys1p4ç[ l'aventure sanglante et pêrve.se
de Gilles de Rais. Cerre àxpériencè de la
< dépense )) est, en un sens, révolutionnaire:
Bataille, dans des textes consacrés à l,économie
et aux mondes primitifs, l,oppose au capita_
lisme moderne, fondé, selon lui. sur l,accumu-
Iation. l'epargne et l'économie. Toutes ies
sociétés primitives dépensent un certain excé_
dent d'énergie et de biens, comme l,a montré
L'Essai sur le don de Mauss : seule la société
capitaliste - et c'est ce qui Ia condamne - a pris
le chemin opposé. La pensée de Bamille. peu
orthodoxe du point de we économique. a
influencé ici des sociologues modernes cômme
Baudrillard.

Les écrits de Bataille font voler en éclats les
divisions rraditionnelles entre philosophie. poé-
sle. roman. méditation religieuse. confession,
etc. En cela. ils se rapprochent des derniers
< fragments > de Nietzsche. Les lire. c'est se
soumetlre à l'impulsion violente qui leur a
donné naissance. ce n'est pas parcourir un
srmple corps de textes Iinéaires. Leur outrance,
leur extrémisme, Ieur immédiateté sont sani
égal dans la littérature et la pensée contem-
poraines. Bataille, naturellement, en était
conscient, et s'est lui-même comparé à un
<( saint )) et à un ( feu >. Relativement ignoré
de son vivant. il a exercé après sa mori une
influence considérable sur dè jeunes penseurs
comme Michel Foucault, philippe Sbllers et
Jacques Derrida.

..Influence qui ne peut se comparer. au )c(c
siècle, qu'à celle d'Antonin Artùd : dans les
deur cas, une expérience extrême, transmise
avec des moyens verbaux extrêmes, bouleverse
le cours de la littérature et de la pensée, vient
instituer un ( avant )) et un < après > : Bataille
et Artau^d. par I'exigence presque inhumaine de
leurs renextons. ont marque un tournant.

ANTOINE BERMAN.
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