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Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de
Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste
Marc Gruas

1. La bibliothèque montrée : la référence précise
2. La bibliothèque cachée : de la référence simple à l’allusion

En nous ba sant sur les ré cents tra vaux por tant sur la trans tex tua li té 1,
nos re cherches ré centes ont consis té à re vi si ter les quarante- six
chro niques écrites à Paris entre le 18 jan vier 1892 et le 20 sep tembre
1897 et adres sées par Eça Quei roz au jour nal «ca rio ca» Ga ze ta de
Notícias 2. Lec ture ou verte du côté de la bi blio thèque an té rieure de
l’au teur de Os Maias, il s’est agi de dé li mi ter les contours et sou li gner
les en jeux de cette écri ture pa limp seste 3. Dé pas sant la simple cri‐ 
tique des sources au jourd’hui ré vo lue mais en core pré gnante au Por‐ 
tu gal 4, la pers pec tive re te nue tend à mettre l’ac cent sur le ca rac tère
dy na mique, in ten tion nel et cal cu lé de ce «  pillage al lègre 5  » des
sources lit té raires et jour na lis tiques au quel le chro ni queur pa ri sien
semble s’adon ner dans sa cor res pon dance. Ne se li mi tant pas à sa na‐ 
ture ci ta tion nelle 6, l’in ter texte qui tra verse ces chro niques pa ri‐ 
siennes s’ap pa rente aux deux prin ci paux modes d’in té gra tion du texte
an té rieur iden ti fiés par Ti phaine Sa moyault – ins tal la tion, sug ges‐ 
tion 7. Cette clas si fi ca tion des phé no mènes in ter tex tuels per met tout
d’abord de dis tin guer deux types de ré fé rences – l’une pré cise as si mi‐ 
lable à la ci ta tion ca no nique, l’autre simple proche de l’al lu sion. La ré‐ 
fé rence pré cise sup pose la mise en place de plu sieurs ma té riaux vi‐ 
sibles, comme le titre et le nom d’au teur ou le nom de per son nage et
le nom d’au teur, elle re lève comme la ci ta tion mar quée ou ca no nique
de l’intégration- installation. À l’in verse dans la ré fé rence simple et l’al‐ 
lu sion qui ap par tiennent à l’intégration- suggestion, la pré sence de
l’in ter texte est sug gé rée, sans être dé ve lop pée et “exige une mise en
œuvre plus éten due du sa voir du lec teur ou de son ima gi na tion des
rap pro che ments 8”. Re pé rable par la seule men tion d’un nom (d’au‐ 
teur, de mythe, de per son nage) ou d’un titre, la ré fé rence simple “pré‐ 
sente un in ter texte dilué, presque in ter mi nable et se confond avec
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l’al lu sion qui est ren due pré sente par un cer tain nombre d’in dices
tex tuels vagues 9”. Ap pli quée à la cor res pon dance d’Eça de Quei roz
avec la Ga ze ta de Notícias, cette clas si fi ca tion des pra tiques in ter tex‐ 
tuelles per met de dé ter mi ner que le texte quei ro zien dis si mule plus
la ma tière em prun tée qu’il ne l’ins talle, en ce sens que la ré fé rence
pré cise (double men tion de l’au teur et du titre) oc cupe une place ré‐ 
duite dans les pro cé dés d’in té gra tion mis en place par le texte d’ac‐ 
cueil. Le chro ni queur pré fère sug gé rer à ses lec teurs la pré sence de
l’in ter texte par le moyen de la ré fé rence simple et de l’al lu sion. C’est
donc sur ces deux modes dis tincts d’in té gra tion de la bi blio thèque
an té rieure dans le texte d’ac cueil que nous al lons re ve nir main te‐ 
nant 10.

1. La bi blio thèque mon trée : la ré ‐
fé rence pré cise
Si l’on s’at tache aux frag ments non lit té raux in tro duits par la double
men tion du nom de l’au teur et du titre, no tons qu’ils ne tra versent
que quatre des quarante- six chro niques pa ri siennes adres sées à la
Ga ze ta de Notícias. Il s’agit de “Bock Ideal 11” pro ba ble ment pu bliée en
1893, “Ecos de Paris 12” des 10, 11 et 13 août 1894, “Car tas Fa mi liares de
Paris 13” des 2, 3, 4 et 5 sep tembre 1894 et “A So cie dade e os cli mas 14”
des 17 et 18 fé vrier 1895.

2

En ce qui concerne “Bock Ideal”, il convient tout d’abord de rap pe ler
que la ci ta tion à fonc tion d’éru di tion qui vient sou li gner au début du
texte le manque d’ori gi na li té de la pen sée du di rec teur de la Revue des
Deux Mondes est in tro duite de façon suf fi sam ment ex pli cite (titre +
nom de l’au teur) dans le corps du texte :

3

“E foi jus ta mente no seu livro Le Roman Russe, que o Sr. de Vogüé,
pela pri mei ra vez, ma ni fes tou as disposições mo rais com que en tra ‐
va, apóstolo pre cio sa mente literário, nas lutas de pen sa men to e de
dou tri na 15”.

Or une lec ture at ten tive de la chro nique nous per met de consta ter
que ce ren voi à la prin ci pale œuvre de Mel chior de Vogüé ne se li mite
pas à in tro duire la ci ta tion que nous ve nons de lire, il pro longe le
mou ve ment d’au then ti fi ca tion de la source des ré fé rences pré cises
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hé ri tées du Roman Russe 16 que le chro ni queur a choi si de convo quer
pour re mettre en cause les pro pos du cri tique fran çais. In tro dui tes
par la même struc ture syntaxique (Já + sujet + nos + verbe au plus- 
que-parfait sim ple + que), les cinq premières re pri ses ex pli ci tes con‐ 
sis tent à dé mon trer que “a única fas ci na ção nova nes tas ideias do Sr.
de Vogüé vinha da forma mag ní fica com que ele as or nava e or de nava
– por que o Sr. de Vogüé é um es ti lista de imenso luxo, pos sui os gos‐ 
tos e a opu lên cia de um Cha te au bri and, e nunca deixa sair os seus
prin cí pios à rua sem os co brir de ve lu dos e ren das, em cor tejo vis‐ 
toso 17.” C’est le cas de l’énoncé “já os as tró no mos nos ti nham afir‐ 
mado que, com hu mil des e obs cu ras mo lé cu las de vapor, se fez o or‐ 
gu lhoso Sol que nos alu mia 18.” qui n’est pas sans rap pe ler les ex pli ca‐ 
ti ons sci en tis tes de Mel chior de Vogüé à la page XV ren dant compte
des nou vel les dé cou ver tes sur l’ori gine de l’Uni vers :

“ce n’est plus le chef- d’œuvre construit de toutes pièces en six jours,
par l’opé ra tion sou daine d’un dé miurge. Une va peur qui se fixe, des
gouttes d’eau, des mo lé cules len te ment ag glo mé rées du rant des my ‐
riades de siècles, voilà l’humble com men ce ment des pla nètes 19”.

Par le moyen de la per son ni fi ca tion des élé ments na tu rels (“hu mildes
e obs cu ras mo lé cu las” et “or gul ho so Sol”), Eça de Quei roz semble s’en
prendre au dis cours pseudo- scientifique uti li sé par M. de Vogüé. Ce
sub til pro cé dé de dé mys ti fi ca tion du texte an té rieur se pour suit
d’ailleurs dans la phrase sui vante, dans la me sure où l’ex pli ca tion géo‐ 
lo gique vo lon tai re ment abs conse de M. de Vogüé à la page XIV
(“S’agit- il d’ex pli quer les trans for ma tions su ces sives du globe ? Les
vol cans, les dé luges, les grands ca ta clysmes n’y ont plus qu’une faible
part ; c’est l’ou vrage des ano nymes et des im per cep tibles, le grain de
sable roulé par la source du rant des jours sans nombre, le ro cher de
co rail qui de vient conti nent par le tra vail des mi cro zoaires, du petit
peuple pa tient em ployé au fond de l’Océan 20.”) prend une forme dé li‐ 
bé re ment em pi rique sous la plume du chro ni queur por tu gais :

5

“Já os geólogos nos tin ham conta do que esses Alpes que nós vamos,
nas fé rias de Verão, contem plar com re li gio sa re ve rên cia, são a obra
co lec ti va e pa ciente dos grãozinhos de areia que os nos sos pés pisam
com des dém 21.”
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Les re marques des psy cho logues ne sont pas non plus sans rap pe ler
la ma nière propre de M. de Vogüé à la page XVII (“c’est la même pré‐ 
oc cu pa tion chez le psy cho logue qui étu die les se crets de l’âme ; la
per son na li té hu maine lui ap pa raît comme la ré sul tante d’une longue
série de sen sa tions et d’actes ac cu mu lés, comme un ins tru ment sen‐ 
sible et va riable, tou jours in fluen cé par le mi lieu 22”), tant il est vrai
qu’Eça de Quei roz af firme que “já os psicólogos nos tin ham en si na do
que, por meio de pe que ni nas e bru tas percepções in cons cientes, se
criam consciên cias tão cla ras e fortes como foi a de um Sócrates 23”.
L’ap port de l’his toire po si ti viste sou li gné par de Vogüé à la page XVI
(“l’his toire re çoit la dé po si tion des peuples et re pousse au se cond
plan les seuls té moins qu’elle écou tât jadis, rois, mi nistres, ca pi‐ 
taines 24”) est éga le ment re prise, sous une forme plus in ci sive, dans le
texte d’Eça de Quei roz : “e já bons his to ria dores nos tin ham pro va do
que a História não é feita pelos reis e pelos heróis, mas por esses es‐ 
cu ros re ban hos de seres que nós cha ma mos as po pu la ças 25. Enfin, M.
de Vogüé ob serve à la page XX que “tan dis que les ins ti tu tions re met‐ 
taient le gou ver ne ment des États à la mul ti tude, les sciences rap por‐ 
taient le gou ver ne ment du monde aux atomes 26”, le cor res pon dant
por tu gais sou ligne par une for mu la tion non dé pour vue d’hu mour le
manque d’ori gi na li té de cette consta ta tion :

6

“Al gu mas des tas conclusões do saber já se acha vam mesmo tra du zi ‐
das em fac tos de civilização: – e en quan to os laboratórios re con he ‐
ciam que o go ver no do mundo per tence aos átomos (e, ai de nós, aos
ba ci los!) já as instituições iam re si gna da mente en tre gan do às
multidões a direcção dos es ta dos 27.”

S’il est ac quis pour Mel chior de Vogüé, d’après ce que l’on vient de
lire, que la dé mo cra tie et la science “gou vernent le monde”, ce constat
fait l’objet dans “Bock Ideal” d’une vive contes ta tion de la part du cor‐ 
res pon dant por tu gais. En in tro dui sant son pro pos par deux in ter ro‐ 
ga tives à va leur rhé to rique (“São elas, real mente, duas grandes vi to‐ 
rio sas? Não se têm elas, ao contrário, mo stra do im po tentes no seu
de ses pe ra do es for ço ? 28”), Eça de Quei roz veut prou ver dans la suite
du texte com bien Mel chior de Vogüé se trompe dans son ap pré cia‐ 
tion. Une fois de plus, le chro ni queur éla bore son ar gu men ta tion en
s’ins pi rant for te ment du texte de la pré face du cri tique fran çais. En
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effet, de Vogüé se fé li cite à la page XVI de l’avan cée de la dé mo cra tie
en Eu rope en af fir mant que :

“Est- il be soin d’in sis ter sur l’ap pli ca tion de ces ten dances [de la dé ‐
mo cra tie] dans la vie pra tique ? Ni vel le ment des classes, di vi sion des
for tunes, suf frage uni ver sel, li ber tés et ser vi tudes égales de vant le
juge, de vant le fisc, à la ca serne et à l’école, toutes les consé quences
du prin cipe viennent se ré su mer dans ce mot de dé mo cra tie, qui est
l’en seigne de notre temps. On di sait déjà, il y a soixante ans, que la
dé mo cra tie cou lait à pleins bords, au jourd’hui le fleuve est de ve nu
mer, une mer qui prend son ni veau sur toute la sur face de l’Eu ‐
rope 29.”

Eça de Quei roz, pour sa part, conteste ce point de vue en mon trant
com bien les idéaux de li ber té, d’éga li té et de fra ter ni té qui sont les
fon de ments de la dé mo cra tie sont, en cette fin de siècle, loin d’être
une réa li té dans le monde oc ci den tal :

8

“A de mo cra cia, saída toda in tei ra da Declaração dos Di rei tos do
Homem, que afir ma ra so ber ba mente a sua li ber dade e a sua igual ‐
dade, en con tra no homem um ser mes quin ha mente su jei to a todas as
fa ta li dades físicas e a todas as de pen dên cias so ciais, e não consegue
libertá- lo delas – porque contra os di rei tos do homem, de cla ra dos,
pro tes tam as rea li dades da Na tu re za, ex pe ri men ta das. Daí todas as
an gus tio sas contradições do sé cu lo. Em lugar da fra ter ni dade, vem a
guil ho ti na ope rar como fac tor de civilização; – e em vez das raças
fun di das numa concórdia uni ver sal, cres cem as na cio na li dades
antagónicas, que se abo mi nam e vivem co ber tas de ferro e armas, es ‐
prei tan do, por cima das fron tei ras, o ape te ci do mo men to psicológico
de se en tre di la ce ra rem. Da aris to cra cia ter ri to rial e sen ho rial de ce ‐
pa da re nasce, como ca be ça número dois da hidra, a aris to cra cia
argentáría e in dus trial; – e o mundo, que deixa ra de ver es cra vos re ‐
vol ta dos e jac que ries, de novo as en con tra ante si, mais implacáveis e
do lo ro sas, sob o nome de co mu nis mo e de nii lis mo. E, como se isto
não bas tasse, a própria ciên cia nega a ori gem da de mo cra cia, que se
dizia ser a igual dade na tu ral pro van do que a única lei uni ver sal é a
de si gual dade; que o homem, como os ou tros seres, está su jei to à
selecção evo lu ti va; que o di rei to das es pé cies à vida se ava lia à
proporção da sua ca pa ci dade para viver; que quem triun fa e so bre ‐
vive, é o mais forte, e que, por tan to, só há rea li dade de di rei to quan ‐
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do há manifestação de força. Di re mos ainda que a de mo cra cia é uma
vi to rio sa 30?”

En ce qui concerne la science, un même dia logue s’éta blit entre le
texte du Roman Russe et celui du cor res pon dant por tu gais à Paris.
L’op ti misme dé bor dant de M. de Vogüé qui ca rac té rise la page XVI à
l’égard des es poirs nou veaux nés des dé cou vertes de la bio lo gie (“La
dé cou verte est d’une telle im por tance, qu’on se prend à dou ter si
l’ave nir, au lieu de dé si gner notre siècle par le nom de quelque rare
génie, ne l’ap pel le ra pas le siècle des mi crobes; nul mot ne ren drait
mieux notre phy sio no mie et le sens de notre pas sage à tra vers les gé‐ 
né ra tions 31.” ) est lar ge ment nuan cé par le chro ni queur por tu gais qui
n’hé site pas à in ter pel ler le cri tique fran çais pour mon trer que les
pro grès de la science ont seule ment per mis à l’homme fin- de-siècle
de me su rer l’éten due de son igno rance, sans le li bé rer pour au tant de
ses in cer ti tudes :

9

“E a própria ciên cia? A ciên cia, que tão du ra mente destrói assim as
pro mes sas da de mo cra cia, tem ela rea li za do as suas pro mes sas? Não,
meu caro Sr. de Vogüé. A ciên cia tem so mente, pela ma gni tude e
extensão do seu es for ço, tor na do mais sa liente a pe que nez da sua
obra. O que acon tece com a nossa ar ro gante ciên cia? Que em torno
de cada curta ver dade que ela conquis ta – se es tende logo e ir re me ‐
dia vel mente um imen so campo de in cer te za. A ciên cia real mente só
tem al can ça do tor nar mais in ten sa e forte uma cer te za: – a velha
cer te za socrática da nossa irreparável igno rân cia. De cada vez sa be ‐
mos mais – que não sa be mos nada 32.”

No tons que cette af fir ma tion semble être cal quée sur celle de M. de
Vogüé, puisque l’on peut lire sous la plume de l’es sayiste à la page XX
l’af fir ma tion sui vante :

10

“il [l’homme] dut s’avouer qu’en éten dant son do maine, il avait éten du
son re gard, et que par delà le cercle des vé ri tés conquises, l’abîme
d’igno rance re pa rais sait, tou jours aussi vaste, aussi ir ri tant 33.”

Si, sans l’avouer à ses lec teurs, Eça de Quei roz re prend une par tie du
rai son ne ment de l’au teur du Roman Russe, c’est pour mieux en sou li‐ 
gner le ca rac tère spé cieux :

11
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“O certo é que aí vemos o Bock Ideal acla man do com fer vor e cren ça
o Sr. de Vogüé, quan do ele afir ma, na sua ma nei ra nobre e vaga (mas
que sa tis faz o Bock), que só o espírito do Evan gel ho dará à de mo cra ‐
cia essa alta direcção moral, esse espírito de sim pa tia e sacrifício,
essas for mas de amor e re nun cia men to, únicas ca pazes de fun dir as
classes, pro te ger os in ter esses da jus ti ça, com ba ter a ti ra nia do din ‐
hei ro e rea li zar a igual dade na Terra 34.”

Le chro ni queur s’ins pire pour cela de la page XXIII de la pré face de
cet essai dans la quelle M. de Vogüé af firme que l’Évan gile est à l’ori‐ 
gine de l’élan dé mo cra tique qui s’est em pa ré des peuples oc ci den taux
:

12

“cette goutte de pitié, tom bée dans la du re té du vieux monde, a in ‐
sen si ble ment adou ci notre sang, elle a fait l’homme mo derne avec
ses concep tions mo rales et so ciales, son es thé tique, sa po li tique, son
in cli na tion d’es prit et de cœur vers les pe tites choses et les pe tites
gens 35”.

À la page XXVI, l’es sayiste fran çais consi dère que «la for ma tion par le
limon, c’est tout ce que peut connaître la science ex pé ri men tale, le
champ où son pou voir de dé cou verte est in dé fi ni ; on y peut même
étu dier la mi sère de l’ani mal hu main, tout ce qu’il y a en lui de gros‐ 
sier, de fatal et de pour ri 36». Eça de Quei roz re prend, pour sa part,
sous le mode iro nique ce point de vue et sou ligne la va cui té des pro‐ 
pos de M. de Vogüé sur la science mo derne, comme le prouve
d’ailleurs la pré sence des points de sus pen sion met tant un terme à ce
nou vel em prunt non lit té ral :

13

“E mais o acla mam ainda, quan do ele afian ça que esse espírito evan ‐
gé li co reformará os di tames muito duros da ciên cia, fazendo- lhe ve ‐
ri fi car, para além da lei da selecção e da concor rên cia vital, uma
outra lei, tão ex pe ri men tal e científica como esta: a lei do amor di vi ‐
no, inato e ima nente no amor hu ma no... 37”

Cette grande mal léa bi li té propre à la ré fé rence qui per met au chro ni‐ 
queur de ré écrire de vant ses lec teurs le dis cours an té rieur rap proche
ce type d’em prunt de la ci ta tion éru dite, tant il est vrai qu’Eça de
Quei roz semble vou loir mo de ler le texte de M. de Vogüé pour mieux
le ré fu ter par la suite. En effet, cette jux ta po si tion de re prises non lit‐

14
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té rales, qui s’ap pa rente à la “mé ta tex tua li té 38”, par ti cipe, au même
titre que “Po si ti vis mo e Idea lis mo”, à la condam na tion du “néoé van gé‐ 
lisme de la jeu nesse du Quar tier Latin”, dès lors que Eça de Quei roz
n’hé site pas à la fin de son ar ticle à af fir mer que M. de Vogüé “est en
train de “rou ler” son au di toire ju vé nile à la bras se rie du Bock
Ideal 39” :

“Mas o que me in quie ta (e aqui me pa rece ser logro) é que nesse
lugar di vi no, nessa nova Ga li leia, onde o Sr. de Vogüé levou a mo ci ‐
dade, não estão so mente Jesus e a sua doce lição. Para além, na som ‐
bra, por trás do Sr. de Vogüé, parece- me avis tar um sacristão! Erra
aqui um chei ro eclesiástico de in cen so e cera [...] Lugar sus pei to,
este Bock Ideal! A de mo cra cia aqui usa o báculo de ouro da teo cra cia.
A so bre ca sa ca do Sr. de Vogüé tem uma se ve ri dade triste de ba ti ‐
na.... 40”

Le ton dé li bé re ment vé hé ment uti li sé contre M. de Vogüé et la
convo ca tion sous forme de ré fé rence d’ex traits di rec te ment em prun‐ 
tés à la pré face du Roman Russe par ti cipent à cet ha bile tra vail de mé‐ 
dia tion du temps et de l’es pace pa ri siens. En effet, en pre nant di rec‐ 
te ment à par tie le prin ci pal pro mo teur de cette vague de re li gio si té
lit té raire, Eça de Quei roz semble bros ser un por trait de la France, à la
veille de l’af faire Drey fus, dans la quelle il pressent, comme le sou ligne
avec jus tesse Marie- Hélène Piw nick, “la ré cu pé ra tion de la mon tée
anti- positiviste par des po li tiques conser va trices, pour ne pas dire
ré ac tion naires, du côté des quelles il n’a ja mais pen ché 41.”

15

Dans la chro nique “A So cie dade e os Cli mas 42” écrite pen dant le ri‐ 
gou reux hiver de 1895, l’intégration- installation sous forme de ré fé‐ 
rence pré cise de la cé lèbre “théo rie du cli mat” de Mon tes quieu lue
dans l’Es prit des Lois, semble avoir une fonc tion po lé mique sem blable
aux em prunts ana ly sés dans “Bock Ideal”. Illus trées par les pro pos
em pi riques de Fontes Per ei ra de Melo res ti tués sous forme de ci ta‐ 
tion entre guille mets, les grandes lignes de cette concep tion dé ter mi‐ 
niste sont ha bi le ment in tro duites dès l’in ci pit :

16

“Há anos, há mui tos anos, quan do nós todos éra mos novos e a
política se conser va va ainda tão ro mân ti ca como a li te ra tu ra, um es ‐
ta dis ta nosso, Fontes Per ei ra de Melo, aquele a quem se cha ma va
conci sa mente e po pu lar mente «o Fontes», dizia num dis cur so de Es ‐
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ta do, com pa ran do Por tu gal às ou tras nações da Eu ro pa, estas pa la ‐
vras conso la do ras: «É certo que a nossa pátria não pos sui como ou ‐
tras a ri que za co mer cial, as nu me ro sas vias fér reas, as incontáveis
fábricas, os es ta lei ros, a fer ra men ta in dus trial, os fortes fac tores do
pro gres so: mas tem sobre elas uma su per io ri dade, que lhe ga rante
vida mais fácil e mais livre, e é este lu mi no so e magnífico céu azul
que nos cobre!»

Todos nós, então moços e per ver ti dos pelos li vros so no ros de Eu gé ‐
nio Pel le tan, o di vi ni za dor da máquina, o bardo heróico do pro gres so,
rimos es tri den te mente deste homem de Es ta do, lírico, quase idí1ico,
que consi de ra va um pe da ço de céu azul como uma força ci vi li za do ra,
an te pun ha a do çu ra do ar a todas as ma gni fi cên cias da ciên cia, ce le ‐
bra va a sua terra pelos mes mos mo ti vos por que a exal ta vam os poe ‐
tas do Al ma naque de Lem bran ças, e de cer to quan do lhe pe dis sem
ideias de go ver no, de administração e de fo men to, se conten ta ria em
mos trar os raios do Sol me ri dio nal, ba ten do, com pro vi den cial ra ‐
diân cia, nas fol has dos la ran jais. Rimos es tri den te mente, mas o nosso
riso era todo feito de in ex pe riên cia e de igno rân cia.

Fontes, re la cio nan do a so cio lo gia e o clima, fa zen do de pen der da at ‐
mos fe ra as qua li dades e, por tan to, a fe li ci dade das nações, es ta va
com efei to den tro de uma dou tri na muito medíocre, ape sar de o sé ‐
cu lo XVIII, tão sô fre go de ciên cias exac tas, se ter de lei ta do com ela, e
de Mon tes quieu se ter constituído o seu de fen sor pa ter nal e clássico.
Se gun do essa teo ria, em cada região o solo e a at mos fe ra in fluem ir ‐
re sis ti vel mente sobre todos os pro du tos da Na tu re za, a co me çar
pelos ho mens e a aca bar pelos co gu me los. Tudo pro vém (como de ‐
mons tra o grande autor do Espírito das Leis) da acção que o ar
exerce sobre as fi bras ex te riores do nosso pobre corpo 43.”

L’hu meur nos tal gique qui trans pa raît des trois pre miers pa ra graphes
de « A so cie dade e os cli mas » que l’on vient de lire cède vite la place
à un ton plus en joué, tant il est vrai qu’Eça de Quei roz semble
prendre un plai sir in dé niable à dia lo guer, par la suite, avec le cha pitre
II de L’es prit des Lois in ti tu lé “Com bien les hommes sont dif fé rents
dans les di vers cli mats 44”. L’ana lyse contras tive des deux textes en
ques tion vient mon trer en effet que le col la bo ra teur de la Ga ze ta de
Notícias est fi dèle à l’es prit et à la lettre du texte du phi lo sophe fran‐ 
çais, même si l’in tro duc tion de formes com pa ra tives dans la chro‐
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nique en por tu gais tend à re ti rer un peu le ca rac tère théo rique
propre au texte de Mon tes quieu :

“l’air froid res serre les ex tré mi tés des fibres ex té rieures de notre
corps; cela aug mente leur res sort, et fa vo rise le re tour du sang des
ex tré mi tés vers le cœur. Il di mi nue la lon gueur de ces mêmes fibres ;
il aug mente donc en core la force. L’air chaud, au contraire, re lâche
les ex tré mi tés des fibres, et les al longe ; il di mi nue donc leur force et
leur res sort 45”.

“O ar frio, como o da In gla terra ou da Sué cia, aperta essas fi bras, au ‐
menta a sua elas ti ci dade, dá- lhes, por tanto, re sis tên cia e vigor. O ar
quente, pelo con trá rio, como o de Ná po les, ou de Por tu gal, re laxa
essas fi bras, di mi nui a sua elas ti ci dade, faz- lhes de cres cer a pres teza
e a força. 46”

Ce pro cé dé de re prise, pour le quel il est néan moins im pos sible de
par ler de tra duc tion lit té rale, se pro longe d’ailleurs dans la suite du
texte, Eça de Quei roz évoque les in fluences po si tives de l’air froid sur
l’ap pa reil cardio- vasculaire sou li gnées par le phi lo sophe fran çais :
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“l’ac tion du cœur et la ré ac tion des ex tré mi tés des fibres s’y font
mieux, les li queurs sont mieux en équi libre, le sang est plus dé ter mi ‐
né vers le cœur, et ré ci pro que ment le cœur a plus de puis sance 47”.

“Quem ganha ou sofre com isto é o co ra ção, que re cebe um in fluxo
de san gue mais ac tivo e vivo, quando as fi bras têm ro bus tez e elas ti ‐
ci dade, e mais lento e mole, quando, sob a in fluên cia de um ar cá lido,
as fi bras são las sas, len tas e frou xas. (É ainda Mon tes quieu que está
fa lan do) 48”.

Selon Mon tes quieu, cette ac tion du cœur qui dé coule donc des
condi tions cli ma tiques ex plique la forte op po si tion de ca rac tères
entre peuples du nord et ceux du sud. Eça de Quei roz ne se contente
pas de re prendre cette dis tinc tion : il trans forme le texte an té rieur
par un sub til pro cé dé d’am pli fi ca tion. Celui- ci consiste à tra duire lit‐ 
té ra le ment les ad jec tifs à conno ta tion po si tive uti li sés par le phi lo‐ 
sophe pour dé fi nir les peuples du nord, de façon à ca rac té ri ser né ga‐ 
ti ve ment les peuples du sud par une as tu cieuse sé lec tion d’ad jec tifs
de sens contraire :
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Cette force plus grande doit pro duire bien des ef fets : par exemple,
plus de confiance en soi- même, c’est- à-dire, plus de cou rage ; plus
de connais sance de sa su pé rio ri té, c’est- à-dire, moins de désir de
ven geance ; plus d’opi nion de sû re té, c’est- à-dire, plus de fran chise,
moins de soup çons, de po li tique et de ruses 49”.

Daqui re sul tam os co ra ções for tes dos ho mens do Norte e os co ra ‐
ções fra cos dos ho mens do Sul. Ora, é o co ra ção que faz o ca rác ter.
Os ho mens do Norte terão, pois, por causa desta for ta leza do co ra ‐
ção, mais con fi ança em si, o que im porta mais co ra gem: e terão uma
cons ci ên cia mais clara da sua su pe ri o ri dade, o que lhes dará fran ‐
queza, le al dade, ge ne ro si dade, au dá cia de em pre en di mento, te na ci ‐
dade de con duta, um es pí rito igual e jus ti ceiro, hor ror às in tri gas, às
ma nhas, às trai ções, e às vin gan ças oblí quas. O des gra çado homem
dos cli mas quen tes (sem pre se guindo o grande autor do Es pí rito das
Leis), esse terá todas as qua li da des in ver sas, para sua eterna hu mi ‐
lha ção. Para ele, e em vir tude das suas fi bras moles e re la xa das – a
co var dia, a vo lu bi li dade, a in cons tân cia de pro pó sito, a in do lên cia de
corpo e alma, a des le al dade, a des con fi ança, o amor da in triga, os
gos tos trai ço ei ros e vin ga ti vos 50.

Ce pro cé dé d’am pli fi ca tion des ca rac té ris tiques né ga tives des peuples
du sud at tri buées au phi lo sophe fran çais par la pré sence de la pro po‐ 
si tion in cise mise entre pa ren thèses (“sempre se guin do o grande
autor do Espírito das Leis 51”) se pour suit dans le der nier pa ra graphe.
Eça de Quei roz ré écrit l’ex trait en ques tion, non sans avoir au préa‐ 
lable im pli qué le lec teur bré si lien de la Ga ze ta de Notícias (net te ment
pris à par tie dans ce texte) dans le tra vail de dé va lo ri sa tion sous le
mode iro nique de cette théo rie :
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«la cha leur du cli mat peut être si ex ces sive, que le corps y sera ab so ‐
lu ment sans force. Pour lors, l’abat te ment pas se ra à l’es prit même ;
au cune cu rio si té, au cune noble en tre prise, aucun sen ti ment gé né ‐
reux ; les in cli na tions y se ront toutes pas sives ; la pa resse y sera le
bon heur ; la plu part des châ ti ments y se ront moins dif fi ciles à sou te ‐
nir, que l’ac tion de l’âme ; et la ser vi tude moins in sup por table, que la
force de l’es prit qui est né ces saire pour se conduire soi- même 52.»

“Nos paí ses frios (con ti nua Mon tes quieu) estão os povos sãos e bem
cons ti tuí dos, abun dan tes em vir tu des, com pou cos ví cios, todos
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cheios de sin ce ri dade e de cla reza, amando só os pra ze res que são
viris e puros. Nos cli mas tem pe ra dos estão as gen tes sen sí veis, im ‐
pres si o ná veis, ima gi na ti vas, in cons tan tes tanto nas vir tu des como
nos ví cios, in ca pa zes dos gran des es for ços, lo qua zes e vãs. Mas
quando se pe ne tra nos cli mas ver da dei ra mente quen tes (e aí está
Mon tes quieu con vosco, ami gos!) pa rece que nos acha mos a mi lha res
de lé guas da pró pria moral: aí o corpo não tem re sis tên cia e o aba ti ‐
mento con ta mina o es pí rito: não há ne nhuma alta cu ri o si dade, ne ‐
nhuma nobre em presa, ne nhum sen ti mento ge ne roso: todas as in cli ‐
na ções são pas si vas ou bai xas; a fe li ci dade con siste na pre guiça, o
egoísmo é o móbil su premo: as más pai xões mul ti pli cam os cri mes
tor pes: e, para não fa ze rem se quer o es forço de se con du zi rem e go ‐
ver na rem a si pró prios, os ho mens pre fe rem a es cra vi dão 53!”

Si, ef fec ti ve ment, sous le cou vert des dé cla ra tions de Mon tes quieu,
Eça de Quei roz en pro fite pour frois ser au pas sage la sus cep ti bi li té de
ses lec teurs bré si liens, la stra té gie dis cur sive mise en place par le
cor res pon dant de la Ga ze ta de Notícias vise, avant tout, à por ter un
ju ge ment né ga tif sur cette théo rie :
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“O qua dro é me don ho. Mas como é falso e es tou va da mente im pro vi ‐
sa do! E como são cor re dias e fáceis as objecções que se podem pôr
aos manes veneráveis de Mon tes quieu, sobre a sua di lec ta dou tri na
das in fluên cias cli ma té ri cas 54.”

La condam na tion sé vère que l’on vient de lire et qui clôt la longue
série de ré fé rences pré cises à la théo rie de Mon tes quieu a pour fonc‐ 
tion d’in tro duire l’ex pé rience per son nelle du chro ni queur à Paris. Eça
de Quei roz pro duit en effet dans la suite du texte deux images dia‐ 
mé tra le ment op po sées de la ville- lumière. L’une du Paris d’hier qui
suit la théo rie de Mon tes quieu, en ce sens que “o que en can ta va
nesses pa ri sienses era a gra vi dade do seu carácter e a aus te ri dade
dos seus cos tumes 55”, l’autre du Paris contem po rain de l’au teur qui
s’en éloigne dé fi ni ti ve ment, comme le prouve la ques tion rhé to rique
qui suit :
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“E onde estão elas hoje, essa aus te ri dade e essa pu re za? O próprio
nome de Paris sim bo li za tudo quan to não é grave nem puro – e Paris
é, se gun do todos os es cri tores que o têm ex pli ca do e ce le bra do, o
berço na tu ral dos risos, dos jogos, das gra ças in cons tantes e dos
vícios amáveis e finos 56.”
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Cette concep tion de Paris per met à Eça de Quei roz d’in ver ser la doc‐ 
trine de Mon tes quieu en as so ciant les peuples du sud au spi ri tua‐ 
lisme et ceux du nord au ma té ria lisme :

23

“No Sul o tra balho é todo feito a can tar, como uma devoção: no
Norte o tra balho é feito som bri a mente, quase am ar ga mente, como
uma condenação. Ao fim do labor, lar ga da a en xa da ou a fer ra men ta,
o re pou so do homem do Sul é ainda go za do entre can ti gas e dan ças,
porque do seu dia afa di ga do só lhe resta satisfação e es pe ran ça; o
homem do Norte pro cu ra o re pou so na gar ra fa de gin ou de álcool,
porque do seu dia só quer es que cer a mi sé ria e a as pe re za. E porque
é esta di fe ren ça entre os dois tra bal ha dores? Porque um tra bal ha
numa Na tu re za que o afaga – e o outro numa Na tu re za que [o] ator ‐
men ta 57.”

En in tro dui sant cette nou velle di cho to mie, l’au teur pro duit dans la
der nière par tie de ce texte deux images op po sées de Paris, l’une au
prin temps, l’autre en hiver :
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“Na Pri ma ve ra [...] Paris é então ver da dei ra mente, como a que riam e
can ta vam os poe tas do sé cu lo XVIII, a ci dade dos jogos e dos risos.
Mas vem o In ver no, [...] Paris todo pa rece, fin dos os jogos e os risos, a
pátria na tu ral da des con fian ça e da cólera. Que cau sou esta
lamentável transformação? Uni ca mente o de sa pa re ci men to do Sol, o
céu sempre cor de chum bo, as né voas gla ciais, a lama, a tris te za in ‐
ver nal 58.

On le voit à l’issue de cette ana lyse de “A so cie dade e os cli mas”, les
ré fé rences pré cises à la théo rie du cli mat de Mon tes quieu par ti cipent
à l’éla bo ra tion de cette mise en scène du temps et de l’es pace pa ri‐ 
siens, du seul fait que leur convo ca tion dans le corps du texte four nit
au chro ni queur les ar gu ments qui sont à la base de sa dé mons tra tion.
En choi sis sant d’ex po ser l’ar gu ment d’au to ri té que re pré sente la
concep tion dé ter mi niste du phi lo sophe fran çais, Eça de Quei roz
montre com bien celle- ci est ir re ce vable, ce qui a pour effet de va lo ri‐ 
ser aux yeux des lec teurs l’ex pé rience vécue avec d’au tant plus d’ef fi‐ 
ca ci té que celle- ci est ponc tuée d’un sen ti ment vé ri table de nos tal gie
de la terre na tale, tra duit à la fin de la chro nique par le vers d’Eu ri‐ 
pide («Fe lizes os que se movem, com espírito se re no e livre, num ar
lu mi no so e macio 59!»). En re ven di quant en creux son sta tut d’homme
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du sud, Eça de Quei roz ébauche dans cette chro nique une ré flexion
sur la place de l’homme dans la so cié té ma té ria liste re pré sen tée mé‐ 
ta pho ri que ment par la ville- lumière lors du rude hiver de 1895, ré‐ 
flexion qui trou ve ra par la suite une ré ponse sans équi voque lors du
voyage al lé go rique de Ja cin to, cet “Ulysse lu si ta nien 60”, dans la
deuxième par tie de As Ci dades e as Ser ras.

Dans la longue chro nique dé diée à Jeanne d’Arc des 2, 3, 4 et 5 sep‐ 
tembre 1894, Eça de Quei roz fait ré fé rence de façon pré cise à l’His‐ 
toire de France de Jules Mi che let. Si un court ex trait du cha pitre III de
l’ou vrage en ques tion mo tive l’une des ci ta tions à fonc tion éru dite li‐ 
sible dans cette pre mière chro nique de la série “Car tas Fa mi liares de
Paris” (“nunca via der ra mar sangue fran cês, sem que se lhe er gues‐ 
sem os ca be los na ca be ça 61”), on constate qu’avant d’uti li ser l’ex pres‐ 
sion guille me tée en ques tion, Eça de Quei roz re prend au dis cours in‐ 
di rect libre cer tains pas sages du récit de l’his to rien fran çais, non sans
en avoir au préa lable clai re ment iden ti fié la source :
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«la belle et brave fille qui de vait por ter si bien l’épée de la France 62» ;
«la dou ceur cham pe noise 63» ; «C’était une bonne fille, simple et
douce 64» ; «Elle rou gis sait quand on lui di sait qu’elle était trop dé ‐
vote» ; «une pauvre pe tite ber ge rette 65».

“Mas a ver da deira re a bi li ta ção foi feita re al mente por Mi che let, em
três ou qua tro ca pí tu los da His tó ria de França, que fi xa ram a be leza e
a gran deza moral de Joana. A fi gura que Mi che let impõe, porém, à
nossa ado ra ção não é ri go ro sa mente his tó rica. Como sem pre, aquele
vi dente da his tó ria ide a liza e sim bo liza com ex cesso e pai xão. A Pu ‐
celle não era exac ta mente essa pas to ri nha doce, toda ino cên cia e
bon dade, tí mida e pen sa tiva, mur mu rando ape nas su bli mes pa la vras
de ca ri dade e ter nura di vina, cheia de hor ror pela vi o lên cia e pelo
san gue, tão evan ge li ca mente pa cí fica no meio da guerra que tra zia
uma ban deira ou um bas tão, para que as suas mãos cân di das nem
se quer to cas sem a es pada que fere e mata 66.”

Il est fa cile d’ob ser ver que la res ti tu tion par tielle du récit de l’his to‐ 
rien s’ac com pagne d’une forte prise de dis tance de la part du chro ni‐ 
queur qui n’est pas sans rap pe ler l’iro nie fé roce de Vol taire dans son
cé lèbre poème La Pu celle, dès lors que Eça de Quei roz cherche,
comme le “sa ti ris ta ge nial 67”, à se mo quer de la chas te té de Jeanne
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d’Arc par l’uti li sa tion du terme de “Pu celle” re trans crit en fran çais et
en ita lique, qui re prend in ter tex tuel le ment (est- ce un ha sard?) le titre
de cette com po si tion. En somme, la “Joana d’Arc” d’Eça de Quei roz se
rap proche de celle de Vol taire, en ce sens que les deux ar tistes re‐ 
fusent une vi sion pro vi den tia liste et na tio na liste de l’his toire re pré‐ 
sen tée ici par Jules Mi che let. Inau gu rée dès l’in ci pit, la dé va lo ri sa tion
de la fi gure de Jeanne d’Arc se pour suit dans le pa ra graphe que l’on
vient de lire, dans le quel on peut ob ser ver une forte si mi li tude avec le
texte de l’his to rien fran çais et qui concerne les champs sé man tiques
et lexi caux. On pense en par ti cu lier au terme “ber ge rette” équi valent
de “pas to rin ha” et à l’ad jec tif “doce” as so cié à “pas to rin ha”, qui pos‐ 
sède une conno ta tion éro tique et re prend le sub stan tif “dou ceur”,
ainsi que l’ad jec tif “douce”. No tons éga le ment le qua li fi ca tif “tímida”
trans for mé dans le verbe “rou gir” à l’im par fait de l’in di ca tif (“elle rou‐ 
gis sait quand on lui di sait qu’elle était trop dé vote”) qui est re pris en
por tu gais par la pro po si tion par ti ci piale gé ron dive “mur mu ran do
ape nas su blimes pa la vras de ca ri dade e ter nu ra di vi na 68”. Cette der‐ 
nière ca rac té ris tique, qui tra duit, pour Mi che let, la dé vo tion de
Jeanne d’Arc et son hor reur de la guerre, est d’ailleurs l’objet, de la
part d’Eça de Quei roz, d’une glose au dis cours in di rect :

“Elle por tait à la main un éten dard blanc fleur de li sé, sur le quel était
Dieu avec le monde dans ses mains ; à droite et à gauche, deux anges
qui te naient cha cun une fleur de lis. «Je ne veux pas, disait- elle, me
ser vir de mon épée pour tuer per sonne.» Et elle ajou tait que, quoi
qu’elle aimât son épée, elle ai mait «qua rante fois plus» son éten ‐
dard 69”.

“A Pu celle não era exac ta mente essa pas to ri nha doce, toda ino cên cia
e bon dade, tí mida e pen sa tiva, mur mu rando ape nas su bli mes pa la ‐
vras de ca ri dade e ter nura di vina, cheia de hor ror pela vi o lên cia e
pelo san gue, tão evan ge li ca mente pa cí fica no meio da guerra que
tra zia uma ban deira ou um bas tão, para que as suas mãos cân di das
nem se quer to cas sem a es pada que fere e mata 70.”

Il faut par ailleurs noter que, d’un point de vue pu re ment ar gu men ta‐ 
tif, cette re trans crip tion sous forme d’em prunt non guille me té de la
phrase at tri buée à Jeanne d’Arc lue dans l’His toire de France 71 consti‐ 
tue une tran si tion car elle per met au chro ni queur, dans la suite du
texte, de se dé ta cher de cette “vir gem ti mo ra ta e cân di da de Mi che‐
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let 72” et de sou li gner l’exis tence de “ tes te mun has contem po râ neas
[que] nos contam uma outra Joana bem di fe rente, e tal vez mais in ter‐ 
es sante, por ser mais hu ma na 73.” Quoi qu’il en soit, les ré fé rences
pré cises à un cha pitre de l’His toire de France de Jules Mi che let dans la
chro nique que nous ve nons d’ana ly ser, celles non moins ex pli cites à
l’Es prit des Lois de Mon tes quieu qui marquent en pro fon deur la dé‐ 
mons tra tion de “A so cie dade e os cli mas”, ou celles en core qui re‐ 
prennent de façon ex pli cite dans “Bock Ideal” la pré face du Roman
russe de Mel chior de Vogüé, rap prochent cette fi gure par ti cu lière de
l’in ter tex tua li té de la ci ta tion à fonc tion éru dite. Dans ces trois chro‐ 
niques, la ré fé rence pré cise consiste ef fec ti ve ment pour Eça de Quei‐ 
roz à pré sen ter sous forme d’ex traits choi sis les prin ci pales thèses
dé fen dues par un au teur, et ce, en vue d’en contes ter la te neur 74.
Comme nous l’avons ob ser vé dans ces trois textes, Eça de Quei roz
ré fute l’évan gé lisme de ce “ um mo ra lis ta emi nen te mente pa ri‐ 
siense 75” qu’est Mel chior de Vogüé, il s’op pose éga le ment à la théo rie
“im pro vi sée” de Mon tes quieu sur les cli mats, et cri tique la vi sion
idéa li sée de la “Jeanne d’Arc” de Jules Mi che let. Il ap pa raît que les
frag ments de texte convo qués par le chro ni queur placent ces trois
chro niques dans une pers pec tive à la fois re la tion nelle et trans for ma‐ 
tion nelle, en ce sens que le mes sage pro duit par l’au teur dé pend di‐ 
rec te ment de la ma tière em prun tée et que celle- ci subit des trans for‐ 
ma tions for melles évi dentes, lui per met tant de se fondre plus ai sé‐ 
ment dans la lo gique in terne du rai son ne ment dé fen du par Eça de
Quei roz. Mais cette écri ture jour na lis tique qui ab sorbe une par tie de
la bi blio thèque an té rieure peut exi ger une mise en œuvre plus éten‐ 
due du sa voir du lec teur, dès lors que le chro ni queur choi sit de sug‐ 
gé rer l’in ter texte au moyen de la ré fé rence simple.

2. La bi blio thèque ca chée : de la
ré fé rence simple à l’al lu sion
Le re le vé ex haus tif des modes d’ab sorp tion de la bi blio thèque an té‐ 
rieure dans cette cor res pon dance outre- Atlantique tend à dé mon trer
que le chro ni queur por tu gais pri vi lé gie la ré fé rence simple au dé tri‐ 
ment de la ré fé rence pré cise. Si gna lés par des in dices tex tuels
vagues, ces in ter textes qui tra versent la quasi- totalité des chro niques
pa ri siennes mettent for te ment à contri bu tion les connais sances et les
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com pé tences in ter pré ta tives du lec teur de la Ga ze ta de Notícias. Si
l’on s’ar rête sur les ré fé rences simples, il faut tout d’abord sou li gner
que ce mode par ti cu lier de sug ges tion du texte an té rieur concerne
treize des quarante- six col la bo ra tions. On re marque éga le ment que la
pré sence de l’in ter texte sous le mode de la ré fé rence simple est mar‐ 
quée dans la plu part des textes par la men tion du nom de l’au teur ;
par fois elle est iden ti fiable par un ren voi au titre de l’œuvre. Plus par‐ 
ti cu liè re ment, la ré fé rence simple ren voie en gé né ral à des textes de
lit té ra teurs fran çais, en par ti cu lier, aux ro man ciers de pré di lec tion
d’Eça de Queiróz 76, comme Vic tor Hugo, Emile Zola, Ho no ré de Bal‐ 
zac, Gus tave Flau bert et Er nest Renan. Il faut noter éga le ment que les
noms de Charles Di ckens et Lord Byron fi gurent aussi en bonne place
aux côtés d’autres au teurs en langue fran çaise comme Al phonse de
La mar tine, Eu gène La biche, Fran çois Cop pée, José de Hé ré dia,
Laurent Tail hade, et les pen seurs grecs comme Pla ton et Plu tarque. Il
convient, par ailleurs, de sou li gner que cer tains de ces em prunts ont
une fonc tion am pli fi ca trice et servent donc à illus trer un ar gu ment,
c’est- à-dire, à ren for cer la thèse de l’au teur en lui don nant une ap pa‐ 
rence vi vante et concrète ; d’autres re lèvent de la fonc tion or ne men‐ 
tale et contri buent en par ti cu lier à la construc tion du pôle mé ta pho‐ 
rique du dis cours de ces chro niques.

Si l’on ana lyse dans un pre mier temps les ré fé rences simples ser vant
à convaincre le lec teur du bien- fondé de l’ar gu men ta tion mise en
place par le chro ni queur 77, il est éclai rant de se re por ter aux der‐ 
nières lignes de la chro nique du 24 juillet 1880 ré di gées à Bris tol dans
les quelles Eça de Quei roz semble citer de mé moire l’ar ticle élo gieux
d’Émile Zola sur le grand maître du réa lisme fran çais qu’est Flau bert,
paru en 1875 dans le men suel lit té raire fran çais Le Mes sa ger de l’Eu‐ 
rope 78 :
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“Il est entré dans la lit té ra ture, comme au tre fois on en trait dans un
ordre, pour y goû ter toutes ses joies et y mou rir. C’est ainsi qu’il s’est
cloî tré, met tant dix an nées à écrire un vo lume, le vi vant pen dant
toutes les heures du jour, ra me nant tout à ce livre, res pi rant, man ‐
geant et bu vant par ce livre. Je ne connais pas un homme qui mé rite
le mieux le titre d’écri vain ; celui- là a donné son exis tence en tière à
l’art. [...] Gus tave Flau bert a le tra vail d’un bé né dic tin 79.”
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“Vi a jou lon gos anos, foi amado, foi ilus tre. Mas, como disse Zola, o
me lhor das suas ale grias e das suas má goas, teve- as den tro da sua
arte. Era ver da dei ra mente um monge das le tras. Elas per ma ne ce ram
sem pre o seu fim, o seu cen tro, a sua regra. Vivia nelas como numa
cela, alheio aos ru mo res tri vi ais da vida 80.”

Cet hom mage ap puyé qui clôt cette pre mière cor res pon dance avec la
Ga ze ta de Notícias s’ins crit dans une stra té gie ar gu men ta tive plus
ample qui consiste à jus ti fier l’exis tence même de cette col la bo ra tion
outre- Atlantique, qui, rappelons- le, porte pro vi soi re ment le titre de
“Car tas de Paris e Londres”. Le chro ni queur re prend pour cela dès
l’ou ver ture de ce texte une opi nion prê tée à Ben ja min Dis rae li : “no
mundo só há de ver da dei ra mente in ter es sante Paris e Londres, e
todo o resto é pai sa gem 81”, qui est par la suite l’objet d’une am pli fi ca‐ 
tion :
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“O que essa hu ma ni dade de província faz, diz, sofre ou goza – é-lhe
[ao mundo] in di fe rente. Não é ela que vai ver, se vi si ta os lu gares que
ela ha bi ta: o que lá lhe move a cu rio si dade apres sa da, é algum mo nu ‐
men to, algum pa no ra ma, a pai sa gem, como diz Lord Bea cons field.
Para o es tran gei ro, Por tu gal é Sin tra, a Ale man ha é o Reno: até
mesmo na ideia de Lord Byron, e de ou tros de pois dele, o que es tra ga
a be le za de Lis boa é a pre sen ça do Lis boe ta – como a mim o que me
es tra ga a Ale man ha é a pre sen ça do prus sia no 82.”

La ré fé rence simple à Lord Byron ren voie le lec teur avisé à la stance
XVII de Childe Ha rold’s Pil gri mage dans la quelle le poète an glais
s’émer veille de vant les beau tés de Lis bonne qui contrastent très vi ve‐ 
ment avec la sa le té qui ca rac té rise ses ha bi tants :
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“Mais qui conque entre dans cette ville, qui, de loin, brille de mille
feux et semble cé leste, est condam né à errer parmi de nom breuses
choses dé plai santes à l'œil de l'étran ger, car tau dis et pa lais ri va lisent
de crasse : ses tristes ha bi tants vivent dans la fange. Et pas un seul
d'entre eux, qu'il soit homme de noble li gnée ou de basse ex trac tion,
ne se sou cie de la pro pre té de son habit ou de sa che mise; il va dé ‐
braillé, sale et sans ver gogne bien que frap pé par l'in fa mie de la plaie
d'Egypte 83.”
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Dé li bé ré ment, le chro ni queur n’a pas re pris cet in ter texte dans l’ex‐ 
trait que nous ve nons de lire ; il re lève néan moins avec hu mour le ca‐ 
rac tère sté réo ty pé de ce ju ge ment ty pique d’un étran ger, et ce, en
pro dui sant à son tour un ju ge ment tout aussi ex pé di tif sur l’Al le‐ 
magne et ses ha bi tants, iro ni que ment dé si gnés par le terme “prus sia‐ 
no”. On le voit, par une grande éco no mie de moyens, le chro ni queur
in tro duit la ma tière prin ci pale de cette col la bo ra tion qui com mence ;
elle por te ra né ces sai re ment sur Paris et Londres car “po si ti va mente a
multidão só re con hece uma so cie dade : a de Paris e Londres 84.”De la
même façon, dans la chro nique du 26 avril 1892 in ti tu lée “O Im pe ra‐ 
dor Guil herme”, Eça de Quei roz fonde une par tie de son ar gu men ta‐ 
tion sur une opi nion d’Er nest Renan lue dans l’in tro duc tion des
Feuilles dé ta chées pu bliées en jan vier 1892 85 pour jus ti fier les craintes
que lui ins pirent la per son na li té de Guillaume II, non sans avoir au
préa lable com men té iro ni que ment l’auto- satisfaction af fi chée qui
trans pa raît des pro pos adres sés par le vieux maître à la jeu nesse des
écoles :
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“Je suis peiné de l’es pèce d’agi ta tion que je vois dans le jeu nesse, qui,
par le pri vi lège de l’âge, de vrait être si se reine. On di rait que ces
jeunes gens n’ont ni lu l’his toire de la phi lo so phie ni l’Ec clé siaste. «Ce
qui a été, c’est ce qui sera...» Mais, chers en fants, c’est in utile de se
don ner tant de mal à la tête pour n’ar ri ver qu’à chan ger d’er reur.
Amusez- vous, puisque vous avez vingt ans ; tra vaillez aussi. Si nous
ne voyons rien en mé ta phy sique, en re vanche, la phy sique, la chi mie,
l’as tro no mie, la géo lo gie, l’his toire sont pleines de ré vé la tions. [...]
Tout cela me cause une grande sa tis fac tion in té rieure [...], mon
temps a été si bon pour moi, il m’a par don né tant de dé fauts que,
cette fois, j’es père, il aura en core pour moi son in dul gence ac cou tu ‐
mée. [...] Que de choses que vous sau rez dans qua rante ou cin quante
ans, que je ne sau rai ja mais ! Que de pro blèmes vous ver rez ré so lus !
Quel sera le dé ve lop pe ment du germe in té rieur de l’em pe reur
Guillaume II ? Qu’adviendra- t-il du conflit des na tio na li tés eu ro ‐
péennes ? Quel tour pren dront les ques tions so ciales? Sortira- t-il
quelque chose du mou ve ment so cia liste pro pre ment dit ? Quel sera
le sort pro chain de la pa pau té ? Hélas ! je mour rai avant d’avoir rien
vu de tout cela si ce n’est que par conjec ture, et vous, vous contem ‐
ple rez ces énigmes comme des faits ac com plis ! 86”
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Nós hoje tam bém po de mos mur mu rar com im pa ci ên cia: «Lui, tou ‐
jours lui!... Ele sem pre ele!», – pe rante esse outro im pe ra dor que
ainda não ven ceu a ba ta lha de Ma rengo, nem a de Aus ter litz, e que
to da via, em meio de todos os pro ble mas so ci ais, mo rais, re li gi o sos,
po lí ti cos e eco nó mi cos que nos de vo ram, tão es tra nha e rui dosa ex ‐
pan são dá à sua in di vi du a li dade e tão con fi na da mente a ar re messa
atra vés dos nos sos des ti nos, que ele pró prio se tor nou um Pro blema
Eu ro peu – e ocupa tanto o nosso pen sa mento como o so ci a lismo a
evo lu ção re li gi osa, ou a crise ca pi ta lista! Tal vez mais – e mesmo o Sr.
Renan, cuja alma, pelo exer cí cio cons tante do cep ti cismo, ga nhou a
im per me a bi li dade e a doce in di fe rença de uma cor tiça, para quem
toda a vaga é em ba la dora e boa, de clara na sua der ra deira epís tola
aos in cré du los que só lhe pesa mor rer (e pelas suas con fis sões bem
sa be mos quanto a vida lhe corre de li ci osa e per feita!) por não poder
as sis tir ao de sen vol vi mento final da per so na li dade do im pe ra dor da
Ale ma nha 87.”

Dans la “série d’ins tan ta nés de la so cié té pa ri sienne 88” que re pré‐ 
sente la longue chro nique “Po si ti vis mo e Idea lis mo” des 16, 17 et 18
juillet 1893, Eça de Quei roz n’hé site pas non plus à re prendre sous
forme de ré su mé les conseils qu’Émile Zola pro digue à la jeu nesse des
écoles dans un ar ticle pu blié dans Le Fi ga ro du ven dre di 19 mai
1893 89. Cette nou velle re prise non lit té rale mais suf fi sam ment dé‐ 
mar quée vient com plé ter le por trait dé pas sion né de cette France fin- 
de-siècle bros sé dans le texte, et dans le quel l’au teur de A Ci dade e as
Ser ras fait état de la pro fonde crise du réalisme- naturalisme et de la
mon tée en puis sance de cou rants es thé tiques re ven di quant “l’art
pour l’art” qu’il ne semble guère ap pré cier :
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“Donc, mes sieurs, on nous af firme que votre gé né ra tion rompt avec
la nôtre. Vous ne met triez plus dans la science tout votre es poir, vous
au riez re con nu, à tout bâtir sur elle, un tel dan ger so cial et moral,
que vous vous se riez ré so lus à vous re je ter dans le passé, pour vous
re faire, avec les dé bris des croyances mortes, une croyance vi vante.
[...] Je ne nie point cette crise que nous tra ver sons, cette las si tude et
cette ré volte, à la fin de ce siècle, d’un la beur si en fié vré et si co los ‐
sal, dont l’am bi tion a été de vou loir tout connaître et tout dire.” [...] Je
vais donc finir en vous pro po sant, moi aussi, une foi, en vous sup ‐
pliant d’avoir la foi au tra vail. Tra vaillez, jeunes gens ! Je sais tout ce
qu’un tel conseil semble avoir de banal. [...] Mais je vous de mande d’y
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ré flé chir, et je me per mets, moi qui n’ai été qu’un tra vailleur, de vous
dire tout le bien fait que j’ai re ti ré de la longue be sogne dont l’ef fort a
empli ma vie en tière. [...] Sans doute, cela ne ré soud aucun pro blème
mé ta phy sique, il n’y a là qu’un moyen em pi rique de vivre la vie d’une
façon hon nête et à peu près tran quille ; mais n’est- ce donc rien que
de se don ner une bonne santé mo rale et phy sique, et d’échap per au
dan ger du rêve, en ré sol vant par le tra vail la ques tion du plus de bon ‐
heur pos sible sur cette terre 90 ?

“Zola, esse en co lhe os om bros cheio de in cer teza, re co nhece que o
ar con tem po râ neo está, com efeito, todo tol dado de es pi ri tu a lismo, e
que o mais pru dente para a ge ra ção nova é tra ba lhar, por que, sob o
do mí nio da ci ên cia ou sob o do mí nio da fé, o tra ba lho é o único pro ‐
mo tor da fe li ci dade 91.”

Pour illus trer son pro pos, le chro ni queur a re cours à une série de ré‐ 
fé rences simples qui fonc tionnent comme des exemples ponc tuels
illus trant le dis cré dit du po si ti visme et la mon tée d’élans de mys ti‐ 
cisme dou teux qui ca rac té risent le Paris fin- de-siècle. Eça de Quei roz
com mence par sou li gner “a ressureição da lenda napoleónica  », et
semble pour cela re prendre al lu si ve ment un ar ticle de Mel chior de
Vogüé dans la Revue des Deux Mondes qui s’in ti tule “Un por trait de
Na po léon 92”, dans le quel le cri tique cite un ex trait d’un poème de
Théo phile Gau tier tiré de La Co mé die de la mort, non sans avoir évo‐ 
qué au préa lable l’en goue ment du pu blic pour ces “mé moires ex hu‐ 
més ou tra vaux ac tuels [...] qui tournent presque tous au tour de Na‐ 
po léon” :
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“Une ombre, dos voûté, front pen ché, dans la brise/ passa. C'était
bien lui, la re din gote grise/ et le petit cha peau./ Une aigle d'or pla ‐
nait sur sa tête sa crée,/ cher chant, pour s'y poser, in quiète, ef fa rée,
un bâton de dra peau./ Les sque lettes tâ chaient de ra jus ter leurs
têtes, le spectre du tam bour agi tait ses ba guettes à son pas sou ve ‐
rain ;/ une im mense cla meur vo lait sur son pas sage,/ et cent mille
ca nons lui chan taient dans l'orage/ leur fan fare d’ai rain./ Lui ne pa ‐
rais sait pas en tendre ce tu multe, et, comme un dieu de marbre, in ‐
sen sible à son culte,/ mar chait si len cieux ;/ quel que fois seule ment,
comme à la dé ro bée, pour re trou ver au ciel son étoile tom bée/ il re ‐
le vait les yeux/ 93.”
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“Assim, em his tó ria, es ta mos as sis tindo à res sur rei ção da lenda na ‐
po leó nica, que todos ima gi na vam en ter rada, e para sem pre, no fu ‐
nesto vale de Sedan. En gano! Eis o grande im pe ra dor que volta en
re din gote grise, que cir cula triun fan te mente por Paris, re di vivo, au ‐
re o lado em todos esses li vros que cada dia agora se pu bli cam sobre
ele, e sobre as suas cam pa nhas, e sobre as suas aman tes, e sobre os
seus ma re chais, e sobre os seus for ne ce do res, e sobre os seus há bi ‐
tos, e sobre os seus ner vos, e sobre tudo quanto miu da mente o mos ‐
tre na sua im pe ri a li dade e na sua hu ma ni dade 94.

Puis, le ch ro ni queur sig nale le recul du théâ tre na tu ra liste au pro fit
du drame ro man ti que res sus cité (“Her nani re to mou posse dos co ra‐ 
ções 95”), du mé lo drame, enfin du drame sacré “em que Cristo, amar‐ 
rado numa cruz de pa pe lão, sobre um Gól gota de ta bi que, pro mete
em ver sos ale xan dri nos o sumo pro gresso es pi ri tual, a evo lu ção do
homem ao anjo 96.” Il constate éga le ment qu’en poé sie les noms de
Cop pée et des poètes de la réa li té sont ou bliés au pro fit d’Hé ré dia,
des sym bo listes, et d’une re vi vis cence du ro man tisme. Quant à la lit‐ 
té ra ture fin- de-siècle, Eça de Quei roz sou ligne que’“de novo se reim‐ 
prime e se lê com ter nura La mar tine”, et que “a lua das Me di ta ções
passa outra vez, pá lida e meiga, sobre o lago – e o rou xi nol e Deus re‐
en tra ram na es trofe 97. En ce qui concerne les arts plas tiques, le chro‐ 
ni queur note que la ré ac tion contre le na tu ra lisme et le «plein air» est
to tale, le re gard sin cère et clair de Charles Fran çois Dau bi gny et de
Théo dore Rous seau cède la place à une “ cada vez mais densa, névoa
de mis ti cis mo 98”, “os mestres ad mi ra dos e se gui dos são Burne- Jones,
Mo reau, Aman- Jean, que nos condu zem a imaginação para o turvo do
país dos mitos 99.”
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Ce même pro cé dé d’am pli fi ca tion rendu pos sible par la convo ca tion
de ré fé rences simples ap pa raît dans la chro nique “Os anar quis tas”
des 26 et 27 fé vrier 1894 : la re prise au style in di rect de la cé lèbre
bou tade du poète Laurent Tail hade sert en effet à illus trer le sen ti‐ 
ment pro fond d’ad mi ra tion pour la beau té du geste de Vaillant qui
semble s’être em pa rée de nom breux poètes sym bo listes “ mais en ten‐ 
di dos em har mo nia e ritmo 100” et en vers les quels Eça de Quei roz,
comme on vient de le voir, ne semble pas avoir beau coup de sym pa‐ 
thie :

37
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“Qu’im portent les vic times, si le geste est beau? Qu’im porte la mort
de vagues hu ma ni tés, si par elle s’af firme l’hu ma ni té ?”

“E nada ca rac te riza mais estes es ta dos de es pí rito, onde al guma sin ‐
ce ri dade se mis tura a muita afec ta ção, do que a frase já his tó rica do
poeta Tai lhade. Ao saber, em uma cer ve ja ria li te rá ria, que Vail lant
aca bava de ati rar a sua bomba na Câ mara dos De pu ta dos, este sim ‐
bo lista ex clama lân gui da mente e quase em êx tase: 
 
– Já vai pois de sa bando o velho mundo!... O gesto de Vaillant é
belo! 101”

Enfin dans la chro nique du 1er juin 1893 102, Eça de Quei roz re prend
les grandes lignes d’une in for ma tion lue dans le Fi ga ro du 25 mai 1893
qui fait ré fé rence à la pu bli ca tion post hume par Paul Meu rice et Au‐ 
guste Vac que rie d’un nou veau vo lume de poé sies de Vic tor Hugo
réunis sant des vers écrits entre 1852 et 1854 :
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“A la fin de ce mois pa raî tra un nou veau vo lume de Vic tor Hugo, le
hui tième de la série post hume qui se pour suit an nuel le ment. [...]
Heu reu se ment, pour confier sans peur le soin grave d’une telle pu bli ‐
ca tion, il [Hugo] pos sé dait d’ad mi rables amis, tel que M. Meu rice, tel
que M. Vac que rie. [Cette pu bli ca tion] se conti nue ra de main par un
nou veau livre de vers au quel il a né gli gé de don ner lui- même un
titre. Comme ces poèmes sont très di vers de tons, d’at ti tudes, de la ‐
ti tudes pourrait- on dire, et de dates, al lant de 1852 à 1854, les exé cu ‐
teurs tes ta men taires ont re pris un titre an té rieur : Toute la lyre,
donné par lui à un autre ou vrage post hume qui y res semble. Ils ajou ‐
te ront seule ment : Deuxième série, s’évi tant ainsi de se don ner eux- 
mêmes un titre, ce dont leur res pect s’ef frayait 103.”

“Se gundo uma in for ma ção par ti cu lar do Fi garo, vamos ter no pró ‐
ximo mês a pu bli ca ção de um novo vo lume de po e sias, que Paul
Meu rice e Au guste Vac que rie res pi ga ram no que ainda resta do
enorme es pó lio de Vic tor Hugo. Nesse vo lume de ver sos, que datam
pela maior parte de 1852 a 1854, quando o poeta no exí lio res plan de ‐
cia no apo geu da sua gló ria, re vi verá mais uma vez o in com pa rá vel
mes tre de sa pa re cido 104.”
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L’uti li sa tion iro nique du verbe “re spi gar” au plus- que-parfait de l’in di‐ 
ca tif laisse en tendre qu’Eça de Quei roz re vien dra en dé tail sur le sujet
en ques tion dès la sor tie de cette nou velle pu bli ca tion de Toute la
lyre. C’est d’ailleurs dans une par tie de la chro nique “Ecos de Paris” du
14 juillet 1893 qu’Eça de Quei roz li vre ra ses im pres sions de façon al lu‐ 
sive sur cet évé ne ment lit té raire qui fait l’objet de nom breux dé ve lop‐ 
pe ments dans la presse fran çaise. Mais ces ré fé rences simples qui
ponc tuent l’ar gu men ta tion du col la bo ra teur de la Ga ze ta de Notícias
ne se li mitent pas à leur fonc tion am pli fi ca trice. Eça de Quei roz re‐ 
prend éga le ment sous forme de ré fé rences simples un bon nombre
de for mu la tions hé ri tées d’au teurs cé lèbres qui mettent for te ment à
contri bu tion la culture lit té raire des lec teurs de la Ga ze ta de Notícias.
Sor ties de leur contexte d’ori gine, ces ex pres sions “clés en main” –
qui ne sont pas sans rap pe ler cer taines ci ta tions à fonc tion or ne men‐ 
tale – sont à l’ori gine de la construc tion mé ta pho rique de l’ar gu men‐ 
ta tion mise en place dans cette cor res pon dance outre- Atlantique. À
ce titre, on no te ra dans “Ecos de Paris 105” des 10 et 11 sep tembre 1893
la re prise en ita lique du terme de “re quin” uti li sé dans de nom breuses
œuvres de Bal zac 106 dé si gnant mé ta pho ri que ment sous la plume
d’Eça de Quei roz (“tubarão/ões”) les deux jour na listes qui, en met tant
au grand jour la vie in time de Charles Buloz, di rec teur de l’“illustre et
cé lèbre” Revue des Deux Mondes, peuvent être tenus comme res pon‐ 
sables de la dé mis sion de ce der nier :
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“De pois, mais in for ma do, la men tei sin ce ra mente o ex ce lente Buloz e
a ex ce lente Re vis ta. Porque não havia aqui real mente um ro mance
desses que o próprio Buloz conde na va som bria mente como «in fec ‐
tos» – mas um roubo, um longo e ab jec to roubo, or ga ni za do contra
Buloz, e por tan to contra a Re vis ta de que ele é a encarnação viva, por
dois desses horríveis per so na gens a que Bal zac cha ma va im pro pria ‐
mente os tubarões de Paris. Tu ba rões, sim, no sen ti do de na da rem
an sio sa mente no ocea no pa ri siense à cata da presa. Mas isso mesmo
fazem todos os peixes no mar e em Paris. Os tubarões, porém, e é
essa a sua feição característica, en go lem in di fe ren te mente e com
igual ape tite uma velha gar ra fa vazia, ou uma gorda e su cu len ta pes ‐
ca da; e estes tubarões de Paris, de que fala Bal zac, es col hem com
cui da do a presa, e só ar re me tem contra ela, quan do ela é tão su cu ‐
len ta e gorda como Buloz 107.
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On constate éga le ment que la cé lèbre image de W. Sha kes peare dans
Mac beth “the milk of human kid ness” (le lait de la ten dresse hu maine)
qu’Eça de Quei roz prête de façon er ro née à Charles Di ckens fi gure
dans la chro nique des 26, 27 et 28 avril 1894 dans la quelle l’au teur
pré sente Fer nand Bru ne tière à la fois comme le “[…] grande man da‐ 
rim das le tras fran ce sas 108” et “[…] o di rec tor, se não es pi ri tual, ao
menos in te lec tual, das damas le tra das do Fau bourg St. Ger main. 109”
Le chro ni queur ne cache pas en effet son an ti pa thie pour le dog ma‐ 
tisme et l’in to lé rance du nou veau di rec teur de la “venerável” Revue
des Deux Mondes au mo ment où ce der nier vient d’être élu membre
de l’Aca dé mie fran çaise :
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“Além disso, se gun do ouço, o Sr. Bru ne tière é um ríspido, um
inflexível, todo ele dog ma tis mo e in to le rân cia, sem uma gota, para o
amo le cer e lu bri fi car, da quele leite da hu ma na bon dade de que fala
outro in glês, o muito adorável Di ckens 110.”

Dans la deuxième par tie de la chro nique “Ecos de Paris” des 27 et 28
sep tembre 1893, Eça de Quei roz, qui veut sou li gner l’exis tence de la
brouille di plo ma tique entre la France et sa “sœur la tine” à la suite des
mas sacres d’Aigues- Mortes 111, re prend sous le mode de la ré fé rence
simple l’une des plus cé lèbres pièces d’Eu gène La biche, Le voyage de
M. Per ri chon, dans la quelle le lec teur avisé re con naî tra ai sé ment la
phrase en forme de maxime qui sous- tend l’as tu cieux stra ta gème
monté par Da niel pour obli ger Per ri chon à lui concé der la main de sa
fille :

41

“les hommes ne s’at tachent point à nous en rai son des ser vices que
nous leur ren dons, mais en rai son de ceux qu’ils nous rendent 112.”

“Com efeito a França pre tende que a Itá lia es teja para ela num per ‐
pé tuo e en ter ne cido es tado de gra ti dão. E esta exi gên cia da França
tem o con dão de ener var a Itá lia – de a ener var até ao de ses pero. É
um facto psi co ló gico bem co nhe cido (e La bi che su pe ri or mente o
pin tou numa das suas co mé dias ge ni ais) que o li ber tado sente sem ‐
pre um se creto tédio pelo li ber ta dor 113.”

Eça de Quei roz met en core à contri bu tion la culture li vresque des
lec teurs de la Ga ze ta dans la chro nique “Ecos de Paris” des 13 et 14
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jan vier 1894 en in tro dui sant un rap port d’in clu sion entre le titre de
l’œuvre de Plu tarque La Vie des hommes illustres et l’acte jugé hé‐ 
roïque du jeune po li ti cien Louis Bar thou qui s’illus tra par son refus
d’oc cu per le poste de se cré taire d’État aux co lo nies :

“Houve em Fran ça su bi ta mente uma queda, ou antes um des con jun ‐
ta men to de mi nis té rio. Os mi nis tros, que eram uns de sub stân cia ra ‐
di cal e ou tros de sub stân cia conser va do ra, es ta vam mal gru da dos. O
calor das pri mei ras discussões, na Câ ma ra nova, des co lou estes pe ‐
da ços he te ro gé neos de poder exe cu ti vo. Ime dia ta mente porém se
ma nu fac tu rou outro Go ver no. E a única feição desta crise, digna de
ficar nas crónicas, foi o ter apa re ci do de re pente, e por mo ti vo dela,
um homem de Plu tar co 114.”

Dans “Ecos de Paris 115” des 10, 11 et 13 août 1894, Eça de Quei roz éta‐ 
blit un pa ral lé lisme entre l’an xié té de la foule réunie de vant la porte
de la chambre qu’oc cupe le pré sident Car not – qui vient de tom ber
sous le cou teau anar chiste de Ca se rio – et la scène III de l’acte I de
Ruy Blas de Vic tor Hugo, dans la quelle le la quais de Sal luste in forme
don César qu’à la nuit tom bée son maître se réunit avec d’étranges
per son nages der rière une porte fer mée pour conspi rer contre le roi :
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“Par la porte se crète dont il a seul la clef, quel que fois, à la nuit, le
mar quis vient, suivi d'hommes qu'il in tro duit. Ces hommes sont mas ‐
qués et parlent à voix basse. Ils s'en ferment, et nul ne sait ce qui se
passe 116.”

“Mas, atra vés das por tas es can ca ra das da pre fei tura, pe ne trara uma
imensa turba, que atu lhava os cor re do res, in va dia o quarto, es tor ‐
vava os ser vi ços dos ci rur giões. Foi ne ces sá rio que acu disse po lí cia e
tropa para re cha çar, atra vés do pa lá cio, aquela mul ti dão, to mada de
uma cu ri o si dade fu ri osa, e onde au to ri da des, ma gis tra dos, mi nis tros
se de ba tiam, ber ra vam, re pe li dos no longo rolo. Um ma gote mais
tenaz em que havia se nho ras, per ma ne ceu fin cado di ante da porta
do quarto la men tá vel. Não há nada, já notou Vic tor Hugo, que mais
aguce a cu ri o si dade do que um muro, uma porta fe chada, por trás da
qual se está pas sando al guma coisa de ir re pa rá vel 117.”

Dans “Casimir- Perier 118” des 27 et 28 fé vrier 1895, le pro cé dé d’exa gé‐ 
ra tion qui consiste à re prendre au dis cours in di rect libre le cé lèbre
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vers de Mal herbe tirée de la Conso la tion à Du pé rier sur la mort de sa
fille (“et rose elle a vécu ce que vivent les roses, l’es pace d’un
matin 119”/“durou ainda menos que a rosa de Mal herbe”) per met au
chro ni queur d’ex pli quer les rai sons qui peuvent être l’ori gine de l’im‐ 
po pu la ri té du pré sident dé mis sion naire :

“Casimir- Perier podia le gi ti ma mente pen sar que seria um pre si dente
po pu lar. Foi uma ilusão que durou ainda menos que a rosa de Mal ‐
herbe. Na pri mei ra manhã que ele saiu no lan dau de Es ta do, com a
sua es col ta de cou ra cei ros, avis tou em torno de si uma Fran ça muda
e gla cial. Nem um sor ri so afável que o acol hesse, nem um viva alegre
que o ani masse 120.”

On le voit par cette ana lyse, les ré fé rences simples qui ponc tuent
cette cor res pon dance bré si lienne ap pa raissent comme un élé ment
es sen tiel des pro cé dés es thé tiques et ar gu men ta tifs mis en place par
le chro ni queur. Re le vant à la fois de l’elo cu tio et de l’in ven tio, ces
chro ni queurs pré sentent un in ter texte dilué qui contraint le ré cep‐ 
teur du mes sage à in ter pré ter les pro cé dés ana lo giques d’am pli fi ca‐ 
tion dans le rap port que ces der niers en tre tiennent avec la bi blio‐ 
thèque an té rieure de l’au teur. Mais ce temps et cet es pace pa ri siens
qui se dé roulent au fil de cette cor res pon dance, sous le re gard aver ti
du “lec teur mo dèle”, im pliquent éga le ment que ce der nier soit ca‐ 
pable d’iden ti fier et in ter pré ter le tra vail de dis si mu la tion des in ter‐ 
textes - par le biais de l’al lu sion au quel le chro ni queur por tu gais
semble s’adon ner lors de l’éla bo ra tion de cette cor res pon dance.
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Si l’on se concentre à pré sent sur la fi gure de l’al lu sion, il est tout
d’abord utile de rap pe ler que cette forme par ti cu lière d’em prunts in‐ 
ter vient dans la construc tion de quinze des quarante- six chro niques
consti tuant ce cor pus de textes met tant en scène le temps et l’es pace
pa ri siens. Elle consti tue une par tie im por tante du ma té riel in ter tex‐ 
tuel convo qué par le chro ni queur à côté de la ci ta tion ca no nique dans
le texte “A Eu ro pa em re su mo” du 18 jan vier 1892 121. En effet, dans ce
texte qui lance le pre mier nu mé ro du sup plé ment lit té raire et ar tis‐ 
tique de l’his toire de la presse bré si lienne, Eça de Quei roz sou ligne de
façon al lu sive le ca rac tère éclec tique qu’il se pro pose de don ner à ce
nou veau Su ple men to, non sans avoir af fir mé au préa lable de façon pé‐ 
remp toire que de “todos os ho mens, só o eu ro peu ver da dei ra mente
pos sui fan ta sia 122”. Les al lu sions aux cafés- concerts pa ri siens de la
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rue Tait bout, –– l’El do ra do et la Scala –, où l’on pou vait écou ter les
chan sons de Thé ré sa, du gam billeur Pau lus ou en core du tour lou rou
Polin, celle à peine voi lée à la phi lo so phie de Kant qui com po sa l’in té‐ 
gra li té de son œuvre à Königsberg, le rêve de Sa muel Co le ridge qui
est à l’ori gine du poème “Kubla Khan”, ainsi que l’al lu sion à la vie
simple et rus tique de Tol stoï re la tée par Mel chior de Vogüé dans Le
Roman Russe, mettent lar ge ment à contri bu tion la com pé tence du
lec teur, car elles l’obligent à ac tua li ser les dif fé rents ni veaux du texte
pour avoir une chance de sai sir le pro jet thé ma tique pro po sé par l’au‐ 
teur :

“Fan ta sia, que, como eu aqui a en ten do, vai na obra, desde o cou plet
ri ma do na Rua Tait bout até ao sis te ma de fi lo so fia conce bi do em
Königsberg; e vai na vida, desde esse in glês, que, para não ver os seus
se mel hantes, construiu um palácio de baixo da terra, até Tol stoï, ar ‐
tis ta e príncipe, que, por espírito de co mu nis mo evan gé li co, guar da
os por cos dos seus aldeões e men di ga pelos ca min hos 123.”

À la fin de “Bock Ideal 124”, l’al lu sion au vers de Vir gile cité par Mel‐ 
chior de Vogüé dans la Revue des Deux Mondes (“Cha cun en a sa part
et tous l’ont tout en tier 125”) pro longe le dis cours dé pré cia tif à l’égard
du fon da teur du mou ve ment néo- chrétien mis en place par Eça de
Quei roz dans cette chro nique, et pour le quel, la ré fé rence pré cise à
l’in tro duc tion du Roman russe joue un rôle fon da men tal :
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“Para além, na som bra, por trás do Sr. De Vogüé, parece- me avis tar
um sacristão! Erra aqui um chei ro eclesiástico de in cen so e cera – e
há pouco, quan do o Sr. De Vogüé citou Virgílio, o doce verso res soou,
neste ar aba fa do de ca pe la, com a me lan co lia de um Ite, missa
est... 126”

Dans d’autres textes, l’al lu sion jouit d’une to tale au to no mie par rap‐ 
port aux autres fi gures de l’em prunt. C’est le cas no tam ment du texte
“Po si ti vis mo e Idea lis mo 127” des 16, 17 et 19 juillet 1893 dans le quel le
col la bo ra teur de la Ga ze ta de Notícias – qui constate que le pu blic
boude le roman ex pé ri men tal – sou ligne que “a sim pa tia, o favor, vão
todos para o ro mance de imaginação, de psi co lo gia sen ti men tal ou
hu mo ris ta, de ressureição arqueológica (e pré- histórica) e até de capa
e es pa da [...] como nos ro bus tos tem pos de D’Ar ta gnan 128. Il est pro‐ 
bable qu’Eça de Quei roz re prenne ici sous forme d’al lu sion l’at taque
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vi sant di rec te ment Georges Ohnet et Paul Bour get dans l’ar ticle “O
Fran ce sis mo”, au teurs à la mode qui in carnent selon lui cette lit té ra‐
ture néo- romantique met tant à l’hon neur la ba na li té et la miè vre rie :

“Na ba na li dade, com mais ou menos distinção (porque tal é o re ‐
quinte mo der no que mesmo na ba na li dade há distinção), temos duas
ou três in di vi dua li dades que dão o tom por que as ou tras atrás afi ‐
nam. É o Sr. Ohnet, o medíocre Sr. Ohnet, que ganha cen te nares de
mil fran cos, fa bri can do, com pena fácil, para uso duma larga de mo ‐
cra cia igualitária que tem um fundo de educação aristocrática, qua ‐
dros bur gueses, em que os donos de for jas, em prei tei ros,
proprietários de ar ma zéns de tra bal ho, toda uma classe in dus trial,
apa re cem com sen ti men tos de ca val hei ris mo, or gul ho, heroísmo, ro ‐
man tis mo, que essa pe que na bur gue sia es ta va ha bi tua da a ad mi rar
se cre ta mente na classe aristocrática, na gente de pri vi lé gio e de es ‐
pa da, nos grands sei gneurs ! É de pois o Sr. Bour get, un pa ri siense
com um li gei ro toque de in gle sis mo, como pede a moda, que leva
para o Fau bourg St. Ger main, num fiacre, os seus mé to dos de psi co ‐
lo gia, duma psi co lo gia que chei ra bem, que chei ra a opóponax, e to ‐
man do uns ares in fi ni ta mente pro fun dos, re mexe os corações e as
sedas das sen ho ras, para nos re ve lar se gre dos que todo o mundo
sabe num es ti lo que todos têm 129.

Le texte "Ecos de Paris” des 10 et 11 sep tembre 1893 130 sur l’af faire
Buloz est éga le ment construit à par tir d’une al lu sion voi lée à la note
qui ac com pagne la pre mière pu bli ca tion en juin 1855 des Fleurs du
Mal dans la Revue des Deux Mondes 131. Réa li sée lors de sa pé riode de
for ma tion à Coim bra, cette lec ture mo tive une nou velle at taque à
cette revue, qui est pour lui le bas tion du conser va tisme lit té raire
fran çais, comme d’ailleurs le prouve la te neur de la note en ques tion :
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“En pu bliant les vers que l’on va lire, nous croyons mon trer une fois
de plus com bien l’es prit qui nous anime est fa vo rable aux es sais, aux
ten ta tives dans les sens les plus di vers. Ce qui nous pa raît mé ri ter
l’in té rêt, c’est l’ex pres sion vive et cu rieuse même dans sa vio lence de
quelques dé faillances, de quelques dou leurs mo rales que, sans les
par ta ger ni les dis cu ter, on doit tenir à connaître comme un des
signes de notre temps. Il nous semble d’ailleurs qu’il est des cas où la
pu bli ci té n’est pas seule ment un en cou ra ge ment, où elle peut avoir
l’in fluence d’un conseil utile, et ap pe ler le vrai ta lent à se dé ga ger, à
se for ti fier, en élar gis sant ses voies, en éten dant son ho ri zon.”
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“É ver dade que os ver sos de Bau de laire, ti ra dos das Flo res do Mal,
apresentou- os ao pú blico, por assim dizer, na ponta de te na zes, e
com imen sas pre cau ções sa ni tá rias. Havia por baixo dos ver sos uma
nota da di rec ção, toda eno jada, em que ela re pe lia qual quer so li da ri ‐
e dade com se me lhante in fec ção, e ju rava que só a exi bia como uma
lição moral, para mos trar a que ex ces sos e a que de sor dens pode
rolar a li te ra tura, quando sa code au daz mente a sa lu tar dis ci plina e as
boas re gras de Boi leau. Mas, enfim, pu bli cava Bau de laire (mesmo al ‐
guns dos ver sos mais te me rá rios) – e esta con ces são [...] ado çou um
pouco as nos sas re la ções in te lec tu ais com a Re vista. Mo di fi cá mos
mesmo a de fi ni ção ir res pei tosa. Era então uma «pu bli ca ção cor de
sal mão, que tinha já dois lei to res no In ferno 132»!”

Dans “Ecos de Paris” des 27 et 28 sep tembre 1893 133, Eça de Quei roz
conclut son ana lyse des ré sul tats du pre mier tour des élec tions lé gis‐ 
la tives du di manche 20 août 1893 en em prun tant à la Ge nèse de l’An‐ 
cien Tes ta ment la cé lèbre “Et Dieu eut ache vé le sep tième jour son
œuvre qu'il avait faite, et il se re po sa le sep tième jour de toute son
œuvre qu'il avait faite” :
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“O sufrágio uni ver sal pas sou a ele ger com cui da do e amor uma Câ ‐
ma ra bem me dia na, bem or dei ra, bem prática, bem po si ti va, toda ex ‐
pe riente em ci fras, su per ior mente conhe ce do ra dos in ter esses re ‐
gio nais, capaz de tra bal har qua torze horas nas comissões, e feita à
ima gem e para o útil ser vi ço desta Fran ça nova que é si mul ta nea ‐
mente um banco, um ar ma zém e uma fa zen da. De pois o sufrágio uni ‐
ver sal des can sou – e viu que a sua obra era boa 134.”

Ce même pro cé dé al lu sif est si gna lé dans la chro nique consa crée à la
re pré sen ta tion d’An ti gone au Théâtre Fran çais des 13, 14 jan vier 1894
par la pré sence d’un court énon cé entre guille mets qui ren voie le lec‐ 
teur lu so phile au vers 8 de l’oc tave 79 du Chant VII des Lu siades
(“Assim os dois trágicos [il s’agit de So phocle et d’Es chyle] concor re‐ 
ram pela «pena e pela es pa da» a as se gu rar o predomínio da
civilização he lé ni ca, e da civilização oci den tal 135”). Eça de Quei roz,
sans l’ad met tre ex pli ci te ment, éta blit éga le ment un lien entre Le
Con trat so cial de Rous seau et “os Anar quis tas” des 26, 27, 28 fé vrier
1894, en dé cla rant que “o homem nas ceu livre como nas ceu bom, e
pró prio para ser feliz: e to da via por toda a parte está es cra vi zado, e
pena sob essa es cra vi dão 136”. Cette phrase ren voie ef fec ti ve ment aux

51



Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

af fir ma tions du phi lo sophe ge ne vois, en ce sens qu’elle re prend in di‐ 
rec te ment la cé lèbre ana lyse des consé quences du pas sage de l’état
na ture à l’état so cial (“ils vé curent libres, sains, bons et heu reux/mais
dès l’ins tant qu’un homme eut be soin du se cours d’autre [...] on vit
bien tôt l’es cla vage et la mi sère ger mer et croître avec les mois‐ 
sons 137”) au centre de l’idéo lo gie anar chiste qui contre les so cia listes
dé fend que “ o mal, o ver da dei ro mal que é necessário ex tir par é a
própria ideia de di rei to, de lei, de Es ta do, de au to ri dade! 138”

On le voit à l’issue de ce bref par cours dans la fa brique de jour na lisme
d’Eça de Quei roz, le texte quei ro zien dia logue de façon im pli cite avec
la bi blio thèque an té rieure. La brève en quête que l’on vient de lire
sou ligne l’hé té ro gé néi té du ma té riau in ter tex tuel tout en met tant
l’ac cent sur le vé ri table tra vail de « bri co lage » ef fec tué par le cor res‐ 
pon dant por tu gais à Paris de la Ga ze ta de Notícias par le biais de la
ré fé rence simple et de l’al lu sion. Or l’ana lyse des opé ra tions de re cy‐ 
clage de ma té riaux, de col lage et de com bi na toire qui semblent ca‐ 
rac té ri ser cette écri ture jour na lis tique pa limp seste ouvre de nou‐ 
veaux champs de ré flexion concer nant l’œuvre non fic tion nelle d’Eça
de Quei roz. En sui vant la pro po si tion de Ti phaine Sa moyault, il se rait
dès lors in té res sant de mener à bien une étude sys té ma tique des in‐ 
nom brables in ter textes ca chés issus de la presse fran çaise que nous
avons iden ti fiés 139. Cette fu ture ana lyse des re la tions in ter tex tuelles
in avouées qui lient les écrits d’Eça de Quei roz aux dif fé rentes sources
jour na lis tiques ca chées per met trait de pro lon ger cette ré flexion à
pro pos de la bi blio thèque an té rieure de celui qui ad met tait, non sans
ma lice, être “à [sa] façon, et d’une façon bien im par faite, une sorte de
jour na liste 140.” Au centre de la stra té gie dis cur sive et rhé to rique pour
la quelle l’im pli ci ta tion 141 semble jouer un rôle ma jeur, les lec tures ré‐ 
gu lières issus des quo ti diens Le Fi ga ro et Le Temps semblent, en effet,
consti tuer dans cette longue cor res pon dance avec la Ga ze ta de
Notícias un im por tant point de dé part pour l’éla bo ra tion d’une ré‐ 
flexion lu cide et désa bu sée sur l’ac tua li té évé ne men tielle de la IIIe
Ré pu blique et dans la quelle trans pa raît sur tout un pro fond désen‐ 
chan te ment vis- à-vis du temps et de l’es pace pa ri siens ha bi le ment
mis en scène par le tra vail de mé dia tion du chro ni queur por tu gais.
C’est donc l’étude de la «jour na lo pha gie» d’Eça de Quei roz pour la‐ 
quelle la dé né ga tion et la sub ver sion jouent un rôle fon da men tal qu’il
faut main te nant construire pour avoir une idée plus juste et plus pré ‐

52



Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

Bal zac, Ho no ré (de), La Co mé die Hu‐ 
maine, Etudes de Mœurs : Scènes de la
vie pa ri sienne, VII, Paris, Gal li mard, Bi‐ 
blio thèque de la Pléiade, 1936, 10 Vol.

Bouilla guet, An nick, L’écri ture imi ta tive
– Pas tiche, pa ro die, Coll lage, Paris, Na‐ 
than, 1996, 185 p.

————, “Une ty po lo gie de l’em prunt,
Poé tique, No vembre 89, nº 80, p. 489-
497.

Byron Gor don, George, Childe Ha rold’s
Pil gri mage, s.d. Dis po nible sur : http://
www.gu ten berg.org/dirs/etext04/chpl
10h.htm

Co e lho, Maria Te resa Pinto, Lon dres em
Paris – Eça de Quei rós e a Im prensa In‐ 
glesa, Lis bonne, Edi ções Co li bri, 2010,
308 p.

Com pa gnon, An toine, La Se conde main
ou le Tra vail de la ci ta tion, Paris, Seuil,
1979, 156 p.

————, Le Démon de la théo rie, Paris,
Seuil, 1998, 306 p.

Cor te são, Jaime, Eça de Quei roz e a
ques tão so cial, Vol XIX, Lis bonne, Li vra‐ 
ria Por tu gá lia Edi tora, 1970, 240 p.

Ge nette, Gé rard, Pa limp sestes. La lit té‐ 
ra ture au se cond degré, Paris, Seuil,
1982, 573 p.

Gi gnoux, Anne Claire, Ini tia tion à l’in‐ 
ter tex tua li té, Paris, El lipses, 2005, 156 p.

Gon çal ves, Maria de Al meida, Ima gem
da França na obra quei ro si ana – pós

1888, Braga, AP PACDM, 1998, 370 p.

Gruas Marc, «  Eça de Quei roz,
chroniqueur- traducteur-citateur dans
la Ga ze ta de Notícias», Tra duc tion et
lu so pho nie – Trans- actions  ? Trans- 
missions  ? Trans- positions, Presses
Uni ver si taires de la Mé di ter ra née,
Mont pel lier, 2006, p. 307-377.

————, La fa brique de jour na lisme
d’Eça de Quei roz  : pro cé dés d’écri ture
des chro niques pa ri siennes de la Ga ze ta
de Notícias de Rio de Ja nei ro, Thèse de
do co rat nou veau ré gime, Univ. Tou‐ 
louse Le Mi rail, 2000, 721 p. 

————, Lec ture et ré écri ture dans la
“fa brique de jour na lisme d’Eça de
Queirós: l’exemple d’un “Echo de Paris”,
Revue Qua drant, n º 17‐2000, p. 107-132.

————, «Le tra vail de la ci ta tion lit té‐ 
raire dans les chro niques de Paris d’Eça
de Quei roz», Qua drant, n º 27, Per méa‐ 
bi li tés dans les lit té ra tures et les arts des
pays lu so phones, Centre de Re cherche
LLACS, Uni ver si té Paul- Valéry – Mont‐ 
pel lier III, 2010, pp. 99-126.

—————, Lec ture et ré écri ture dans la
“fa brique de jour na lisme d’Eça de Quei‐
roz: l’exemple d’un “Echo de Paris”,
Revue Qua drant, n º 17‐2000, p. 107-132.

Hour cade, Pi erre, “Eça de Quei roz e a
França”, Ca der nos da “Seara Nova”, Lis‐ 
bonne, 1936, 77 p.

Vic tor, Hugo, Ruy Blas, Œuvres com‐ 
plètes – Théâtre – 3, Paris, Ol len dorff,
1905, 667 p.

cise de l’ate lier d’écri ture du chro ni queur pa ri sien de la Ga ze ta de
Notícias de Rio de Ja nei ro.

http://www.gutenberg.org/dirs/etext04/chpl10h.htm


Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

La biche, Eu gène, Théâtre, Ro bert Laf‐ 
font, Paris, s.d, p- 20-179.

Mal herbe, Fran çoise (de), Conso la tion à
Du pé rier sur la mort de sa fille, Paris,
Ha chette, 1862, p. 40. Dis po nible sur : h
ttp://fr.wi ki source.org/w/index.php?ti
tle=Page:Mal herbe_-_%C5%92uvres,
_%C3%A9d._La lanne,_t1,_1862.djvu/1
82&ac tion=edit&red link=1

Matos, A. Cam pos (org.), Di ci o ná rio de
Eça de Quei roz, Ca mi nho, Lis bonne, 2e
éd., 1993, 1051 p.

————, Eça de Quei roz - Uma bi o gra fia,
Porto, Edi ções Afron ta mento, 2009, 588
p.

————, Su ple mento ao Di ci o ná rio de
Eça de Quei roz, Lis bonne, Ca mi nho,
2000, 647 p.

Me dina, João, Eça po lí tico, Seara Nova,
Lis bonne, 1974, 238 p.

———, «À mar gem dum en saio de Eça
de Quei rós – Nó tu las sobre o «Fran ce‐ 
sismo», sua cro no lo gia e fon tes», Co ló‐ 
quio & Le tras, n º 10, Lis bonne, 1972, p.
34-45.

Mel chior de Vogué, Le Roman russe,
Paris, Li brai rie Plon, 1892, 351 p.

Mi che let, Jules, His toire de France – Le
Moyen- Âge, Paris, Ro bert Laf font, 1981,
1098 p.

Miné, Elza, “A Ga zeta de No tí cias e a
Ilus tra ção: His tó rias de bas ti do res con‐ 
ta das por seu es pó lio”, Re vista da Bi bli‐ 
o teca Na ci o nal de Lis boa, Vol 7, Lis‐ 
bonne, 1992, p. 23-61.

————, Eça de Quei roz jor na lista, Lis‐ 
bonne, Li vros Ho ri zonte, 1970, 342 p.

————, “Po si ções de lei tura: tex tos de
im prensa de Eça de Quei roz para a Ga‐ 

zeta de No tí cias”, Quei ro si ana, n º 5/6,
Dé cem bre 93/Juil let 94, p. 69-80.

Mó nica, Maria Fi lo mena, En saios sobre
Eça de Quei rós, Lis bonne, Re ló gio
d’Água Edi to res, 2007, 202 p.

Mon tal bet ti, Chris tine, Gé rard Ge nette
– Une poé tique ou verte, Paris, Bertrand- 
Lacoste, 1998, 125 p.

Mon tes quieu, Charles- Louis, L’es prit
des lois, Paris, GF Flam ma rion, 1979, p.
373.

Mo raws ki, Ste phan, “The Basic Func‐ 
tions of Quo ta tion”, Sign, Lan guage,
Cul ture, Janua Lin guarum, Serie I, La
Haye- Paris, Mouton, 1970, p. 690-705.

Piw nik, Marie- Hélène, “Eça de Quei roz
au seuil du XX siècle”, Vents du Large –
Hom mage à Georges Bois vert, Paris,
Presses Sor bonne Nou velle, p. 345-354.

Quei roz, Eça de, Tex tos de Im prensa IV
(da Ga zeta de No tí cias), Edi ção de Elza
Miné e Neuma Ca val cante, Im prensa
Na ci o nal – Casa da Moeda, 2002.

Poé tique, “In ter tex tua li tés”, 1976, n º 27,
384 p.

Piégay- CROS, Na tha lie, In tro duc tion à
l’In ter tex tua li té, Paris, Dunod, 1996, 186
p.

Rabau, So phie, L’in ter tex tua li té, Paris,
GF Flam ma rion, 2002, 254 p.

Revue des deux mondes, «Les fleurs du
mal, Poé sies, par M. Charles Bau de‐ 
laire  », p. 1079-1093, juin 1855. Dis po‐ 
nible sur http://gal li ca.bnf.fr/ark:/1214
8/bpt6k869356/f1084.ta ble Des Ma‐ 
tieres.

Sa moyault, Ti phaine, L’in ter tex tua li té –
Mé moire de la lit té ra ture, Paris, Na than
Uni ver si té, 2001, 127 p.

e 

http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Malherbe_-_%C5%92uvres,_%C3%A9d._Lalanne,_t1,_1862.djvu/182&action=edit&redlink=1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k869356/f1084.tableDesMatieres


Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

1  L’in ter tex tua li té – Mé moire de la lit té ra ture, Na than Uni ver si té, Paris, 2001,
127 p. ; L’in ter tex tua li té, GF Flam ma rion, Paris, 2002, 254 p. ; L’écri ture imi ta‐ 
tive pas tiche, pa ro die, col lage, Na than, Paris, 1996, 185 p. ; “Une ty po lo gie de
l’em prunt”, Poé tique 80, no vembre 1989, p. 489-497.

2  Les ex traits que nous ci tons dans la suite de cet ar ticle sont re ti rés de
l’édi tion cri tique d’Elza Miné et Neuma Ca val cante (Tex tos de Im pren sa IV
(da Ga ze ta de Notícias), Im pren sa Nacional- Casa da Moeda, Lis bonne, 2002,
685 p.).

3  M. Gruas, La fa brique de jour na lisme d’Eça de Quei roz : pro cé dés d’écri ture
des chro niques pa ri siennes de la Ga ze ta de Notícias de Rio de Ja nei ro, Thèse
de do co rat nou veau ré gime, Univ. Tou louse Le Mi rail, 2000, 721 p. ;« Eça de
Quei roz, chroniqueur- traducteur-citateur dans la Ga ze ta de Notícias», Tra‐ 
duc tion et lu so pho nie – Trans- actions  ? Trans- missions  ? Trans- positions,
Presses Uni ver si taires de la Mé di ter ra née, Mont pel lier, 2006, p. 307-377.  ;

Reis, Car los, Eça de Quei roz con sul de
Por tu gal à Paris, Paris, Pré sen ces por‐ 
tu gai ses en France, 1997, 129 p.

————, “Para a Edi ção Crí tica das
Obras de Eça de Quei roz”, in Eça e Os
Maias, Porto, Asa, 1990, p. 227-234.

————, Quei ro si ana nº 5-6, Dez/Julho
de 1993/94, As so ci a ção dos Ami gos de
Eça de Quei roz, Baião, 1994, 264 p.

Renan, Er nest, Feuilles dé ta chées, Paris,
Calmann- Lévy, 446 p.

Rita, An na bela, Eça de Quei roz cro nista
– Do “Dis trito de Évora (1867) às “Far pas”
(1871-1872), Lis bonne, Cos mos, 1998, 257
p.

San tana, Maria He lena, “A França da 3ª
Re pú blica vista por Eça de Quei roz”,
Quei ro si ana, Dé cem bre 1991, n º 1,
AAEQ, p. 41-53

San tana, Maria He lena, Ima gens da
França nas cró ni cas de Eça de Quei roz,

Coim bra, 1987, 244 p. (thèse de “mes‐ 
trado” polycopiée).

Sang sue, Da niel, La pa ro die, Paris, Ha‐ 
chette, 1994, 106 p.

————, La re la tion pa ro dique, Paris,
José Corti, 2007, 376 p.

Vogüé, Mel chior (de), “La ligue dé mo‐ 
cra tique des écoles”, Revue des deux
Mondes, Li vrai son du 1er mai 1893, p.
215, Dis po nible sur  : http://gal li ca.bnf.f
r/ark:/12148/bpt6k87167v/f216

————, «  Un por trait de Na po‐ 
léon »Revue des Deux Mondes, Li vrai son
du 1er mai 1893, p. 443-458. Dis po nible
sur : http://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/bp
t6k87167v/f444.ta ble Des Ma tieres

Zola, Emile, «A la Jeu nesse», Le Fi ga ro,
ven dre di 19 mai 1893, n º 139, p. 1.

————, Le mes sa ger de l’Eu rope, No‐ 
vembre 1875, p. 3. Dis po nible sur  : htt
p://flau bert.univ- rouen.fr/etudes/mb
_zol.php

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87167v/f216
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87167v/f444.tableDesMatieres
http://flaubert.univ-rouen.fr/etudes/mb_zol.php


Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

«Lec ture et ré écri ture dans la “fa brique de jour na lisme d’Eça de Quei roz:
l’exemple d’un “Echo de Paris”», Qua drant, n º 17, Mont pel lier, 2000, p. 107-
132.

4  Cf. A. Cam pos Matos, Su ple mento ao Di ci o ná rio de Eça de Quei roz, “In‐ 
fluên cias”, Lis bonne, Ca mi nho, 2000, p.525-527 et “Fon tes de ins pi ra ção”,
Eça de Quei roz Uma bi o gra fia, Edi ções Afron ta mento, Porto, 2009, pp. 396-
405. ; M. Fi lo mena Mó nica, Eça de Quei rós, Lis bonne, Quet zal Edi to res, 2001,
394 p. et Eça de Quei rós jor na lista, Prin ci pia, Cas cais, 2003, 442 p.

5  Cette for mule est em prun tée à Mi chel Schnei der dans Vo leurs de mots,
Paris, Gal li mard, 1985, p. 45.

6  Cf. M. Gruas, «Le tra vail de la ci ta tion lit té raire dans les chro niques de
Paris d’Eça de Quei roz», Qua drant, n º 27, Per méa bi li tés dans les lit té ra tures
et les arts des pays lu so phones, Centre de Re cherche LLACS, Uni ver si té Paul- 
Valéry – Mont pel lier III, 2010, pp. 99-126.

7  L’in ter tex tua li té – Mé moire de la lit té ra ture, op. cit., p. 116.

8  L’in ter tex tua li té – Mé moire de la lit té ra ture, p. 44.

9  Ibid., p. 44.

10  Les ex traits des chro niques que nous ci tons dans la suite de cet ar ticle
sont tirés de l’édi tion cri tique d’Elza Miné et Neuma Ca val cante (Tex tos de
Im pren sa IV (da Ga ze ta de Notícias)), Im pren sa Nacional- Casa da Moeda,
Lis bonne, 2002, 685 p.)

11  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), pp. 401-407.

12  Ibid., pp. 489-498.

13  Ibid., pp. 499-515.

14  Ibid., pp. 559-566.

15  Ibid., p. 402.

16  Mel chior de Vogué, Le Roman russe, Paris, Li brai rie Plon, 1892, 351 p.

17  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 403.

18  Ibid., pp. 402-403.

19  Le Roman russe, In tro duc tion, op. cit., p. XV.

20  Ibid., p. XIV.

21  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 403.

22  Le Roman russe, In tro duc tion, op. cit., p. XVII.



Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

23  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 403.

24  Le Roman russe, In tro duc tion, op. cit., p. XVI.

25  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 403.

26  Le Roman russe, In tro duc tion, op. cit., p. XX.

27  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 403.

28  Ibid.

29  Le Roman russe, In tro duc tion, op. cit., p. XVI.

30  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., pp. 403-404.

31  Le Roman russe, In tro duc tion, op. cit., p. XVI.

32  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 404.

33  Le Roman russe, In tro duc tion, op. cit., p. XX.

34  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 405.

35  Le Roman russe, In tro duc tion, op. cit., p. XXIII.

36  Ibid., p. XXVI.

37  Ibid.

38  Rap pe lons que le terme a été forgé par G. Ge nette dans Pa limp sestes (op.
cit., p. 11), c’est “la re la tion qui unit un texte à un autre texte dont il parle,
sans né ces sai re ment le citer (le convo quer), voire à la li mite, sans le nom‐ 
mer.”

39  Nous re pre nons la for mu la tion de Marie- Hélène Piw nik dans “Eça de
Quei roz au seuil du XXe siècle” (Pen jon, J., Bois vert, G. & Quint, A.-M,.Vents
du Large: hom mage à Georges Bois vert, Paris, Presses Sor bonne Nou velle,
2002, p. 354).

40  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 407.

41  “Eça de Quei roz au seuil du XXe siècle”, op. cit., p. 354.

42  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., pp. 559-566.

43  Ibid, p. 559-560.

44  L’es prit des lois, Paris, GF Flam ma rion, 1979, p. 373.

45  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias),

46  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit. p. 560.

47  L’es prit des lois, op.cit., p. 374.



Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

48  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 560

49  L’es prit des lois, op.cit., p. 373.

50  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), p. 560.

51  Ibid., p. 560.

52  L’es prit des lois, op. cit., p. 376.

53  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., pp. 560-561.

54  Ibid., p. 561.

55  Ibid.

56  Ibid., pp. 561-562.

57  Ibid., pp. 563-564.

58  Ibid., p. 564-565.

59  Ibid., p. 566.

60  João Me dina, Eça po lí tico, Seara Nova, Lis bonne, 1974, p. 156.

61  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 504.

62  Jules Mi che let, His toire de France – Le Moyen- Âge, Paris, Ro bert Laf font,
1981, p. 741.

63  Ibid., p. 741.

64  Ibid., p. 742.

65  Ibid., p. 747.

66  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 503.

67  Dans «Joana d’Arc» (op. cit., p. 502), Eça de Quei roz qua li fie ainsi le phi lo‐ 
sophe fran çais.

68  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 507.

69  His toire de France – Le Moyen- Âge, op. cit., p. 749.

70  C’est nous qui sou li gnons.

71  Il s’agit de la phrase sou li gnée pré cé dem ment.

72  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 504

73  Ibid., p. 503.

74  S. Mor awski, “The Basic Func tions of Quo ta tion”, Sign, Lan guage, Culture,
Janua Lin gua rum, Serie I, La Haye- Paris, Mou ton, 1970, p. 690-705.



Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

75  Dans “Bock Ideal” (Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit.,
p. 402), Eça de Quei roz considère en effet que De Vogüé est “mo ra lista emi‐ 
nen te mente pa ri si ense, tem tanta cli en tela na Revue des Deux Mon des como
nesse con si de rá vel Chat Noir, que tão ha bil mente mis tura no seu pro grama
de li te ra tura e de arte o mis ti cismo e o ca na lhismo.”

76  Cf. A. Cam pos Matos, “In fluên cias”, Di ci o ná rio de Eça de Quei roz, Op. cit.,
p. 525-527 et “Raí zes Cul tu rais e Li te rá rias”, Mar cos bi o grá fi cos e li te rá rios –
1845-1900, Ins ti tuto Ca mões, Lis boa, 2000, p. 69.

77  Nous re pre nons ici la dé fi ni tion de la fonc tion d’am pli fi ca tion pro po sée
par Ste phan Mo raws ki (op. cit., p. 692).

78  No vembre 1875, p. 3.

79  L’in té gra li té de l’ar ticle est consul table sur le site consa cré à Flau bert.
Consul table sur : http://flau bert.univ- rouen.fr/etudes/mb_zol.php.

80  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias)., op. cit., p. 64.

81  Ibid., p. 55.

82  Ibid., p. 57.

83  Lord Byron af firme ef fec ti ve ment dans Childe Ha rold’s Pil gri mage (J.
Dicks, The Poe ti cal Works of ord Byron, Londres, Gil bert. F, s.d, p. 59) : “But
whoso en te reth wi thin this town, /That, shee ning far, ce les tial seems to be,
/ Dis con so late will wan der up and down, / Mid many things un sight ly to
stange ee; / For hut and pa lace show like fil thi ly :/ The dingy de ni zens are
rear'd in dirt; / No per so nage of high or mean de gree / Doth care for
clean ness of sur tout or shirt, / Though shent with Egypt's plague, un kempt,
un wa sh'd; un hurt.” Con sul ta ble sur : http://www.gu ten berg.org/dirs/etext
04/chpl10h.htm

84  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 57.

85  Er nest Renan, Feuilles dé ta chées, Calmann- Lévy, Paris, p. 1-34.

86  Feuilles dé ta chées, op. cit., p. 10-11.

87  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 249.

88  Nous em prun tons cette for mu la tion à Marie- Hélène Piw nik dans “Eça de
Quei roz au seuil du XXe siècle”, op. cit., p. 346.

89  Emile Zola, «A la Jeu nesse», Le Fi ga ro, ven dre di 19 mai 1893, n º 139, p. 1.

90  Ibid.

91  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 355-356.

http://flaubert.univ-rouen.fr/etudes/mb_zol.php
http://www.gutenberg.org/dirs/etext04/chpl10h.htm


Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

92  Mel chior de Vogué, Revue des Deux Mondes, « Un por trait de Na po léon »,
Li vrai son du 1er mai 1893, p. 443-458, in http://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt
6k87167v/f444.ta ble Des Ma tieres

93  Ibid, p.

94  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias)Op. cit., p. 349.

95  Ibid., op. cit., p. 350.

96  Ibid.

97  Ibid.

98  Ibid., p. 351.

99  Ibid.

100  Ibid., p. 447.

101  Ibid.

102  Cette chro nique pu bliée à la pre mière page du nu mé ro 151 de la Ga ze ta
de Notícias à la ru brique “Ecos de Paris” ne porte pas la si gna ture de l’au‐ 
teur. Elle a été re pro duite pour la pre mière fois par Jaime Cortesão dans la
revue por tu gaise Seara Nova le 13 sep tembre 1947 (Vol. XXVI, n º 1050, p.
30), elle n’a mal heu reu se ment pas été re pro duite dans l’édi tion cri tique de
Elza Miné et Neuma Cal va cante.

103  Le Fi ga ro, ven dre di 25 mai 1893, n º 146, p. 1

104  Cette chro nique pu bliée à la pre mière page du nu mé ro 151 de la Ga ze ta
de Notícias du jeudi 1er juin 1893 à la ru brique “Ecos de Paris” ne porte pas la
si gna ture de l’au teur. Elle a été re pro duite, à juste titre, pour la pre mière
fois en 1949 par Jaime Cortesão dans Eça de Quei roz e a questão so cial (Vol
XIX, Lis bonne, Li vra ria Portugália Edi to ra, p. 231-234.) No tons que ce texte
ne fi gure pas dans dans l’édi tion cri tique de Elza Miné et Neuma Ca va cante
(Tex tos de Im pren sa IV da Ga ze ta de Notícias, Im pren sa Nacional- Casa da
Moeda, Lis bonne, 2002, 685 p.).

105  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., pp. 377-383.

106  L’oc cur rence du mot «re quin» pris au sens de «per sonne cu pide et im‐ 
pi toyable en af faires» est bien réelle dans l’œuvre de Bal zac. C’est le sub‐ 
stan tif qui qua li fie le ren tier dans Le Cou sin Pons (La Co mé die Hu maine,
Etudes de Mœurs : Scènes de la vie pa ri sienne, VII, Paris, Bi blio thèque de la
Pléiade, 1936, p. 486) : «il mon trait en sou riant des dents blanches dignes
d’un re quin» ; les ban quiers dans La Cou sine Bette (Ibid., p. 179) : «cette vé ‐

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87167v/f444.tableDesMatieres


Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

reuse af faire se fit par l’en tre mise d’un petit usu rier nommé Vau vi net, un de
ces fai seurs qui se tiennent en avant des grosses mai sons de banque,
comme ce petit pois son qui semble être le valet du re quin.» ; le mi nistre
dans Les Em ployés (Ibid., p. 1063) : «Si ja mais image de hié ro gly phique ex pri‐ 
ma quelque ani mal, as su ré re ment c’est ce nom où l’ini tiale et la fi nale fi‐ 
gurent une vo race gueule de re quin, in sa tiable, tou jours ou verte, ac cro‐ 
chant et dé vo rant tout, le fort et le faible»; le li braire Bar bet, le voi sin du pa‐ 
pe tier Mé ti vier, dans Les pe tits bour geois (La Co mé die Hu maine, Etudes de
Mœurs : Scènes de la vie pa ri sienne, Paris, Edi tions Gal li mard, 1977, VIII, p.
24) : «le re quin de la li brai rie et le bro chet de la li brai rie vi vaient en très
bonne in tel li gence» ; le père Re nard dans Mé de cin de cam pagne (La Co mé die
hu maine, Etudes de Mœurs : Scènes de la vie de cam pagne, IX, Paris, Gal li‐ 
mard, 1978, p. 582) : «Le père Re nard, vieux re quin sans dents, ne vou lut pas
de sa bru.»

107  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 380.

108  Ibid., p. 453.

109  Ibid., p. 454.

110  Ibid, p. 456.

111  A pro pos de cette chro nique, cf. M. Gruas, «Lec ture et ré écri ture dans la
“fa brique de jour na lisme” d’Eça de Queirós : l’exemple d’un écho de
Paris", Qua drant, n º 17, Univ. Mont pel lier III, 2000, p. 107-132.

112  E. La biche, Théâtre, Ro bert Laf font, Paris, s.d, p- 20-179.

113  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 390.

114  Ibid., p. 425.

115  Ibid., pp.489-498.

116  Vic tor, Hugo, Ruy Blas, Œuvres com plètes – Théâtre – 3, Paris, Ol len dorff,
1905, p. 351.

117  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 494.

118  Ibid., pp. 567-573.

119  Mal herbe, Conso la tion à Du pé rier sur la mort de sa fille, Paris, Ha chette,
1862, p. 40.

120  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 569.

121  Ibid., p. 231-241.

122  Ibid., p. 232.



Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

123  Ibid., p. 232.

124  Ibid., pp. 401-407.

125  Mel chior de Vogüé, Revue des deux Mondes, “La ligue dé mo cra tique des
écoles”, Li vrai son du 1er mai 1893, p. 215, Consul table in http://gal li ca.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k87167v/f216.

126  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 407.

127  Ibid., pp. 341-354.

128  Ibid., p. 350.

129  Eça de Quei roz, Car tas e ou tros es cri tos, Lis bonne, Li vros do Bra sil, s.d.,
p. 333-334.

130  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., pp. 378-383.

131  Revue des deux Mondes, «Les fleurs du mal, Poé sies, par M. Charles Bau‐ 
de laire », p. 1079-1093. Consul table sur http://gal li ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6
k869356/f1084.ta ble Des Ma tieres.

132  Ibid., pp. 378-379.

133  Ibid., p. 385-387.

134  Ibid., p. 386.

135  Ibid., p. 428.

136  Ibid., p. 444.

137  J-J., Rous seau, Confes sions VIII, Paris, La Pléiade, 1975, p. 1243.

138  Tex tos de Im prensa IV (da Ga zeta de No tí cias), op. cit., p. 445.

139  M. Gruas La fa bri que de jour na lisme d’Eça de Quei roz  : pro cé dés d’écri‐ 
ture des ch ro ni ques pa ri si en nes de la Ga zeta de No tí cias de Rio de Ja neiro, op.
cit., 721 p. 

140  Eça de Quei roz a en effet écrit: “a meu modo, e de um modo muito im‐ 
per feito, sou uma es pé cie de jor na lista”, Ga zeta de No tí cias, n º 115, ven dredi
27 avril 1894, p. 1.

141  Cf. T. Sa moyault, L’in ter tex tua li té – Mé moire de la lit té ra ture, op.cit., p.
116.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87167v/f216
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k869356/f1084.tableDesMatieres


Eça de Queiroz dans la Gazeta de Notícias de Rio de Janeiro ou le journalisme palimpseste

Français
À la lu mière des ré cents tra vaux sur la trans tex tua li té, en par ti cu lier sur
ceux por tant sur l’in ter tex tua li té, il s’agira d’ana ly ser les formes et les fonc‐ 
tions de la ré fé rence et de l’al lu sion dans les chro niques adres sées entre
1892 et 1897 par Eça de Quei roz au jour nal Ga ze ta de Notícias de Rio de Ja‐ 
nei ro.

Português
Baseando- nos nos mais re cen tes tra ba lhos de di ca dos à trans tex tu a li dade,
em es pe cial sobre os que dizem res peito à in ter tex tu a li dade, tratar- se-á de
ana li sar as for mas e as fun ções da re fe rên cia e da alu são nas cró ni cas en vi a‐ 
das entre 1892 e 1897 por Eça de Quei roz para o jor nal ca ri oca Ga zeta de No‐ 
tí cias.

Mots-clés
Eça de Queiroz, Gazeta de Notícias, intertextualité, référence, allusion

Palavras chaves
Eça de Queiroz, Gazeta de Notícias, intertextualidade, referência, alusão
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