
ALBERT CAMUS
LA VOCATION PHILOSOPHIQUE, Fils d'un ouvrier agricole, Ar-grnr Celrus est

nd en Alg€rie en rgr3. Ayant perdu son plre ir la guerre de r9r4, il sera 6lev6 par sa mEre,
d'origine espagnole, dans un pauvre appartement d'un quartier populaire d'Alger. Apris
le baccalaurdat, pour mener i bien ses 6tudes de philosophie, il doit accepter de menus
emplois dans le cornmerce ou l'administration; il prdsente en 1936 un dipl6me d'6tudes
supdrieures sur les rapports de I'helldnisme et du christianisme dans les euvres de Plotin
et de saint Augustin, mais la tuberculose I'emp€chera de passer l'agrdgation de philo-
sophie. Dts cette 6poque il a la passion du thidtre et fonde la troupe ds c L'fquips r pour
laquelle il adapte Le Temps du Mipr* de Malraux, le Promhthie d'Eschyle et Les Frires
Karamazw de Dostoievsky. Il aimera plus tard confier ses id6es ir des fictions dramatiques
et sera aussi un excellent adaptateur de piices anciennes ou 6trang&res: Les Esprits de
Larivey (tgg), La Ddaotion d la Croix de Calderon (tg5g), Regiem Ooul une noane de
Faulkner {1957), Les PossCdds de Dostoievsky (1959).

JOURNALISME ET RESISTANCE. Devenu journaliste i Alger puis i Paris, il
cherche i s'engager en r94o, mais est ajournd pour raison de sant6. Sous I'occupation
allemande, il tient une place importante dans Ia Rdsistance et devient en ao&t 1944 rddacteur
en chef du journal Combat; les articles trls remarqu6s qu'il publie ddsormais seront
rassembl€s sous le titre d'Actuelles (r95o et 1953). Carrus continuera ir militer en faveur
des d€sh6rit6s et des victimes de la lutte pour la libert6; il lancera en 1956 un appel aux
musulmans en faveur de la trCve en Alg6rie et publiera e ry57, avec Koestler, des
Riflexions sur la peine capitale tendant A I'abolition de la peioe de mort,

DE L'HOMME ABSURDE A L'HOMME REVOLTE. Tour i tour essayiste,
romancier et auteur dramatique corrune J.-P, Sartre, Camus se consacrera de plus en plus
ir sa caribre d'6crivain. Son ceuvre pourrait, en gros, s'ordonner autour de deux p6les:
l'absurde et la renolte, correspondant aux deux 6tapes de son itinCraire philosophique.

r. La uonam DE L'ABSuRDE. La prise de conscience du non-sens de la vie le conduit i
l'id6e que l'homme est librb de vivre d sans appel r, quitte i payer les consdquences de
ses erreurs, et doit 6puiser les joies de cette terre. Ces iddes, exposdes dans Le Mythe
de Sisyphc (1942), sont illustr6es par le roman de L'Etranger {rg4z) et, en rg44, par deux
piBces de th6itre: Caligula et Lc Malentendu.

z. L'suulNtsME DE LA RivoLrE. L'auteur aboutit i la ddcouverte d'une valeur qui
donne A l'action son sens et ses limites : la nature humaine. Cet humanisme apparait
dans La Peste(r947) et dans deux piEces de th$ltre, L'Etat de siCge$g48)et Lesrzsres(r95o),
avant de s'exprimer vigoureusement dats L'Hommc ReaoltC (tgSt).

La carriEre de Calrus est donc celle d'unpqychologue et d'vanorali.ste. Dans son exigence
de probit€, avec une rdserve etuoe sobri€t6 toutes classiques, il accorde la premiEre place
atlrx idies et refuse de sacrifier i Ia magie du style. Pourtant ce serait une erreur de m6con-
naitre la oaridtC et I'eracte a?propriation de son art d'6crivain. Sans doute a-t-il su nous
imposer dans L'Ettarger e{ La Peste ce stj'le neutre, impersonnel, tout en notations
slches et monotones, qui est devenu insdparable du climat de l'absurde; mais on d6couvre
aisdment dans son euvre des r€surgences de I'aptitude po6tique i traduire les sensations
dans leur pleine saveur qui triomphait dans Noces (1938), un des premiers essais oir,
avant l'am6re ddcouverte de I'absurde, le jeune Camus c6l6brait avec fougue ses ( zoces
aaec lc monde r. Et l'on sera sensible i l'ironie et ir l'humour qui jettent 9ir et li de discrltes
lueurs, avant de btiller de tout leur 6clat dans Za Chute $956), oeuvre 6trange et s6duisante
dont la verve et le rythme capricieux font songer i la r satire r du lVezeu de Rameau.

Cette carriEre s'est trouv6e prdmaturdment bris6e en 1966 par l'accident d'automobile
qui co0ta la vie i Camus. Peu auparavant, en 1957, le Prix Nobel 6tait venu couronner
cette ceuvre a qui met er lumiire lcs probl.i.ma se posant de nos jours d la conscimce des hommes >,



LA MORALE DE L'ABSURDE

part les doctrines situant lors de ce moade les raisons et les espdrances qui donneraient
un sens ir la vie, c'est-ir-dire soit lt croyance religieuse soit ce qu'il appelle le q suicide
philasophiqte des existentialistes (Jaspers, Chestov, Kierkegaard) qui, par diverses voies,
divinisent l'irrationnel ou, faisant de l'absurde le critire de I'autre monde, le transforment
en c tremplin d'6ternit6 r. Au contraire, seul donne au drame sa solution logique celui qui
ddcide de oiare seulemett aeec ce qu'il sadt, c'est-i-dire avec la conscience de l'affrontement
sans espoir entre I'esprit et le monde.

< Je tire dz l'absurde, dit Ceuts, trois consdquences qui sont ma rdxolte, ma liberti, ma
passion. Par le seul jeu de ma conscience, jetransfarmeenrigkde oie ce qui dtait iruilalion
d la mort - 

e, je reJuse le saicide,. Ainsi se ddfinit I'attitude de n l'homme absurde ,.

I. LE DEFI. n Vivre une expdrience, un destin, c'est l'accepter pleinement. Or on ne
vivra pas ce destin, le sachant absurde, si on ne fait pas tout pour maintenir devant soi
cet absurde mis ir jour par la conscience... Vitsre, c'est {aire z;iare I'absurde. Lefaire ttitte,
c'est aaant tout le regarder... L'une des seules positions philosophiques coh6rentes, c'est
ainsi la afvorrr. Elle est un confrontement perp€tuel de I'homme et de sa propre obscurit6.
Elle remet le monde en question i chacune de ses secondes... EIle n'est pas aspiration,
elle est sans espoir. Cette r6volte n'est que I'assurance d'un destin dcrasant, moins Ia
r6signation qui devrait I'accompagner r. C'est ainsi que Ceuus oppose ir l'esprit du suicidC
(qui, d'une certaine fagon, consent ir l'absurde) celui du condamnd i mort qui est en
m6me temps conscience et refus de la mort (cf. p. 6ra). Selon lui c'est cette rdxolte qui
conJdre d la oie son prix et sa grandeur, exalte l'intelligence et I'orgueil de I'homme aux
prises avec une r6alit6 qui le d6passe, et I'invite dtout lpuiser et ds'dpuiser, car il sait que
( dans cette conscience et dans cette revolte au jour le jour, il t6moigne de sa seule v€rit6
glui est le difi t.

IL LA LIBERTE. L'homme absurde laisse de cdt6 le problLme de < la libert6 en soi '
qui n'aurait de sens qu'en relation avec la croyance en Dieu; il ne peut 6prouver que sa

propre libertd d'esprit ou d'action. Jusqu'A la rencontre de I'absurde, il avait l'illusion
d'etre libre mais 6iait esclave de I'habitude ou des prijug6s qui ne donnaient i sa vie
qu'un semblant de but et de valeur. La ddcouverte de I'absurde lui permet de tout voir
d'un regard neuf : il est profandiment libre d partir du moment oir il connait lucidemeat
sa condition saos espoir et sans lendemain. Il se sent alors dilii des rigles comrnunes et
apprend il siure n safls ayPel r.

III. LA PASSION. Vivre dans un univers absurde consistera I muhiplier azsec possion

tes expbiences lucides, pour < 6tre en face du monde le plus souvent possible '. Montaigne
insistait sur la qualitd des expiriences qu'on accrolt en y associant son ime ; Camus insiste
sut leur quanti.li, car leur qualit6 ddcOule de notre prdsence au monde en pleine conscience :

u Sentir 3a vie, sa rioohe, sa li.bertd, et le plus possible, c'est oitsre et le plus possible. Ld oit
la luciditi rigne, I'ichelle des oaleurs deoient inutile... Le prisent et la succession desprisents
dezsant une 6me sans cesse consciente, c'est l'idCal de l'homme absurde '.

Tout est permis, s',6criait Ivan Karamazov. Toutefois, Cauus note que ce cri comporte
plus d'ameirume que de joie, car il n'y a plus de valeurs consacr€es pour orienter notre
ihoi*; n l'absurde, dit-il, ne d6livre pas, il lie. II n'autorise pas tous les actes. Tout est

permii ne signifie pas que rien n'est d6fendu. L'absurde rend seulement leur iquiaalence-
lux conS{quinces'de ces actes. Il ne recommande pas le crirne, ce serait pu€ril mais il
restitue au remords son inutilitd. De m6me, si toutes Ies expdriences sont indiff€rentes,
celle du devoir est aussi l6gitime qu'uDe autre. , C'est justement dans le champ des
possibles et avec ces limites que s'exerce la liberte de I'hcmme absurde: les consdquences
d" t*s u"t." sont simplement ce qu'il faut payer et il y est pr€t. L'homme est sa yrogre fin
et il est sa seule fin, mais parmi ses actes il en est qui servent ou dessenrent l'humanit6,
et c'est dans le sens de cet hwnailisme que va 6voluer la pens6e de Camus (cf. p. 617)'
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