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LE JARDIN DU DÉCAMÉRON

Catherine Guimbard

Nous sommes en 1348 à Florence, la peste sévit, quelques femmes se retrouvent 
par un heureux hasard dans une église, Santa Maria Novella, et décident, non 
sans avoir sollicité le concours de trois jeunes gens, de quitter la ville, de fuir 
cette « mortelle pestilence », tare d’une société en totale décomposition, la 
civilisation communale déclinante. Fuir sans doute, mais la campagne, ce contado 
si indissociable de la ville dans l’histoire de la commune médiévale italienne, 
est tout autant infestée, il faut donc chercher un « ailleurs » qui soit à la fois 
au centre géographique et historique, et à la périphérie idéologique : ce seront 
trois espaces-jardins, trois univers de récréation et de recréation. De l’église au 
jardin, puis du jardin à l’église, car il faudra bien rentrer après ces deux semaines 
de non-présence à la ville, le parcours du Décaméron est tracé ; c’est à un voyage 
circulaire que nous sommes invités à assister, un cheminement qui se démarque, 
dès l’introduction, du pèlerinage vertical de La Divine Comédie, du lieu de l’Enfer 
au jardin de Paradis. Le Décaméron fait donc appel dès les premières pages à 
un référent littéraire bien précis, mais pour mieux s’en démarquer. Il oppose au 
parcours ascensionnel, cathartique du divin Poème, un cheminement terrestre, 
sans ascèse, sensualiste, qui se satisfait de la jouissance des biens de ce monde sans 
jamais en mesurer la portée à l’aune d’une quelconque béatitude. La peste n’est-elle 
pas le fruit de la juste colère de Dieu ou l’œuvre des corps célestes (une dissociation 
que déplorait saint Thomas) ? Ce point d’interrogation donne d’entrée de jeu le 
ton d’un texte où Dieu n’intervient que de façon formelle, voire accidentelle ; le 
jardin de Boccace ne peut donc être l’Éden de Dante, il est un jardin de plaisir, de 
solacium, havre de paix, loin d’un monde chancelant, et refuge artistique.

En effet, en ces lieux amènes, la jeune compagnie va s’adonner à diverses activités, 
dont le récit de nouvelles que chaque participant sera appelé à raconter face à un 
public constitué par le cercle restreint des membres qui ont choisi de s’éloigner de 
la société des hommes, d’établir la juste distance nécessaire au jugement critique. 
Lieu tout à la fois de production et de consommation de récits, le jardin n’est pas un 
simple cadre, il participe de la création artistique. En effet, de même que le recueil 
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de cent nouvelles offrira à ses futures lectrices des choses divertissantes auxquelles 
elles pourront se complaire et d’utiles conseils à retenir, de même le jardin dans 
lequel la brigata est invitée à se transférer à la fin de la seconde journée, pour son 
plaisir et son utilité. La similitude des termes souligne la parfaite interpénétration 
du cadre, théâtre de récits, et de l’activité narrative qui va s’y dérouler 1.

Le jardin est-il alors simple lieu d’oubli où la jeune compagnie passe le temps en 
attendant la fin de l’épidémie ? Cette hypothèse ne peut tenir puisque le groupe 
revient à Florence alors même que le fléau perdure. Est-il un lieu de création, et 
le recul qu’il ménage par rapport au monde, l’absence au monde, acquiert-elle 
une signification tout à la fois critique et idéologique ? Que faisons-nous ici, à 
Florence, s’exclame Pampinea, qu’attendons-nous, sommes-nous en train de rêver 
alors que nous pourrions séjourner honnêtement à la campagne 2 ?

Le choix du jardin est tout d’abord un choix « social ». C’est un endroit dont 
la classe dirigeante d’alors, issue de l’osmose entre grandi et popolani grassi, 
a fait son lieu de prédilection, désireuse de fuir les « trafics » de la ville, et 
soucieuse, en ces temps de faillites retentissantes, d’investir de façon durable. 
Crise socio-économique et découverte du jardin sont intimement liées. Or, la 
jeune compagnie que met en scène le Décaméron appartient précisément à cette 
élite sociale qui a transformé le contado en lieu de tranquillitas. À la dimension 
« sociale » du jardin, la péroraison de Pampinea ajoute cependant une connotation 
très nettement politique. Il faut fuir la ville du désordre, du « contre-nature », pour 
recréer au sein de la nature un espace de vie ordonné, réglé, un lieu d’honnête 
séjour que gouverne la raison. L’absence de la ville n’est donc pas fuite, simple 
évasion ou refus du réel, elle est indispensable à la recréation d’un « réel autre ». 
Ainsi le jardin du Décaméron sera-t-il le théâtre d’une création, un paradis où va 
se dérouler en dix jours et non plus en six, la renaissance d’une société pestiférée, 
c’est-à-dire rongée par une crise politique, institutionnelle, sociale et familiale. 
Le Décaméron nous raconte, autrement dit, une genèse laïque survenue dans un 
coin de paradis. Il célèbre par là même l’engagement de l’art, de l’écriture, de la 
littérature au service de la reconstruction du réel. Il est à la fois lieu de création 
et de résurrection, il est l’espace où se recrée l’histoire, le cadre qui accueille une 
jeune compagnie dont la tâche de recommencement a été clairement fixée : en ce 
sens, le jardin est d’une certaine manière la métaphore d’un monde nouveau en 
gestation, c’est le lieu de résolution d’une crise morale et politique.

Mais reconstruire ce monde, ce pourrait être une tâche éminemment théorique ; 
or, Boccace hait les donneurs de leçons abstraites, il affiche la défiance ockhamiste 

1 Boccace, Décaméron, trad. Marthe Dozon, Catherine Guimbard et Marc Scialom, intr. Christian 
Bec, Paris, Librairie générale française, 1994, conclusion de l’auteur, p. 858.

2 Ibid., introduction de la 1re journée, p. 48-49.
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pour toute forme de connaissance qui ne part pas de la notion d’existence pour 
remonter à celle d’essence. Le Décaméron, dès l’introduction et la mise en scène de 
cette grande tragédie que fut la peste de 1348, remet en question tous les savoirs 
qui ne se fondent pas sur l’analyse du réel. Les médecins sont des sots et ne peuvent 
enrayer le mal, car ils ne sont que les détenteurs d’une science qui fait abstraction 
de l’observation. La confession de ser Cepparello qui inaugure l’activité narrative, 
tourne en dérision ce saint homme de théologien qui se trompe car, loin de 
chercher à connaître la réalité de la vie de la crapule qui se joue de lui, il opère une 
inquisitio vitae sur la base de schémas préconstitués. Il faut édifier un nouveau 
type de savoir, différent de celui dont on traite dans les universités, un savoir qui 
se fonde sur l’analyse du réel. C’est précisément ce que va tenter de faire Boccace 
en explorant le monde qui l’entoure, en partant de l’expérience du quotidien, du 
particulier, de l’existant, sans jamais céder à la tentation d’extrapoler, de forger 
des principes généraux, universellement valables. La tâche confiée à la joyeuse 
brigata est donc de se livrer à une profonde investigation du réel, propédeutique 
indispensable à toute mission de reconstruction. On perçoit ici le sens de l’activité 
narrative à laquelle se consacrent les dix conteurs. C’est une forme de mise en 
situation. En effet, à travers le récit des nouvelles, nous voyons se modeler un 
style de vie, une courtoisie revue et corrigée à l’usage de la classe dominante, 
le programme de renovatio se met progressivement en place grâce à la mise en 
scène de cette comédie humaine que nous offrent les cent nouvelles. Tournant 
résolument le dos à la mise en système de la pensée scolastique, Boccace célèbre 
le triomphe de l’empirisme et charge la littérature de forger ce nouveau type 
de savoir, tout comme il confie à l’activité narrative le soin de mettre en place 
une nouvelle société à l’image précisément de ce jardin, lieu de production du 
texte littéraire, lieu de genèse d’un nouveau genre littéraire, la nouvelle. Et nous 
touchons là à la deuxième fonction du jardin. En tant que centre d’une nouvelle 
pratique artistique, il se doit d’en être l’image fidèle, l’exacte reproduction de la 
structure du texte. Nous allons donc explorer dans le détail la polysémie du jardin 
ou plutôt des jardins du Décaméron, lieux de création socio-politique, lieux de 
création littéraire.

Si l’on prend en considération les espaces parcourus par la brigata, on est frappé 
par la mobilité finalisée de ses déplacements. Quittant Florence, elle se rend le 
mercredi, au point du jour, en un lieu situé sur une petite montagne, un lieu 
« séparé », éloigné de toute route, couvert d’arbustes variés et de plantes au vert 
feuillage, agréables à regarder. Une très belle demeure habite le sommet, entourée 
de prés et de merveilleux jardins, de puits aux eaux fraîches. Le lieu est ouvert, 
le groupe est invité à s’égayer dans des endroits fort délicieux jusqu’à l’heure du 
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dîner. À l’ouverture physique de l’espace s’oppose la fermeture de ce petit monde 
dont on nous dit dès le départ qu’il va vivre en autarcie 3.

En ce lieu, la vie s’organise et l’expression n’est pas vaine. Il est décidé de vivre certes, 
joyeusement, mais sous l’autorité d’un chef (roi, reine), qui démocratiquement 
changera chaque jour afin de ne pas susciter l’envie. La souveraineté partagée 
génère la non-conflictualité. De même, second choix de ce jour, il est proposé 
d’opter pour le récit plutôt que le jeu pour se distraire, car si le premier rassemble 
et soude une communauté de narrateurs-auditeurs partageant le même plaisir, le 
second divise et jette le trouble. En cette première journée, l’activité narrative se 
déroule sous le signe de la plus entière liberté d’inspiration. Et, en effet, dans cet 
espace ouvert défile l’ensemble de la tradition littéraire du récit bref et le discours 
inaugural esquisse le tableau d’un monde qui a perdu tout système de référence.

À l’issue de la seconde journée qui n’a fait que confirmer en la répétant la parfaite 
organisation du jour précédent, se contentant de restreindre l’activité narrative en 
la recentrant sur un thème primitivement choisi, les dix jeunes femmes et jeunes 
gens, au point du jour, quittent le lieu de leur premier séjour et parviennent 
à un très beau et riche palais. Puis, s’étant fait ouvrir le jardin tout entouré de 
murs qui jouxtait la demeure, ils y pénètrent. Pourquoi ce déplacement ? La reine 
Neifile s’en explique : « Si nous voulons éviter que d’autres jeunes gens ne nous 
rejoignent, je crois opportun de quitter cet endroit et de nous transférer ailleurs » 4.

La vue de ces lieux enchanta à ce point chacune des dames et des jeunes gens 
qu’ils en vinrent à dire que si l’on pouvait créer le paradis sur terre, on ne pouvait 
l’imaginer différent de cet endroit, ni concevoir comment le rendre encore plus 
beau. Le lieu est clos, ce n’est pas qu’il soit inaccessible, mais la clôture éveille le 
désir de passer outre, il faut franchir le pas de la porte et, en effet, l’ouverture des 
lieux se fait sur requête de la jeune compagnie. Ce n’est pas seulement le séjour 
du bonheur, c’est le bonheur qui est lieu et qui se manifeste comme séparation 
d’une part, tout jardin renferme un trésor à sauvegarder, comme exubérance et 
épanouissement d’autre part. Toutes les espèces susceptibles d’être acclimatées 
y sont représentées. Le temps y est suspendu au profit d’un faux immobilisme, 
car l’éternel présent réalise aussi les promesses du futur, les arbres portant à 
la fois des fleurs et des fruits. L’ordre géométrique et systématique y règne, le 
jardin est entouré et parcouru d’un bout à l’autre d’allées très larges, droites 
comme des flèches, le centre est occupé par une plaine au milieu de laquelle se 
dresse une fontaine dont l’eau déborde tout en en soulignant le contour, elle 
s’épanouit ensuite en de multiples canaux. Si le lieu du premier séjour présentait 
un ordonnancement un peu casuel, la description de ce « paradis » souligne 

3 Ibid., introduction de la 1re journée, p. 54.
4 Ibid., conclusion de la 2e journée, p. 223.



1699

catherine guim
bard    Le jardin du D

écam
éron

1699

avec insistance la rationalité de son agencement préfigurant la rationalité de 
sa finalité. Ce jardin ne se donne pas au premier regard, mais se révèle au fur 
et à mesure d’un parcours qui éveille progressivement les sens, la vue, certes, 
l’odorat, mais l’ouïe aussi, car les oiseaux s’égosillent. Cet espace est celui de la 
réconciliation, les animaux sont inoffensifs, semblent apprivoisés, l’harmonie 
règne en cette terre où la main de l’homme a collaboré à l’œuvre de la nature 
pour créer un havre de félicité terrestre : à l’intérieur la vie, au-dehors la mort. 
Le transfert en ce lieu de délices s’accompagne d’une nouvelle restriction du 
champ narratif.

Au terme de la sixième journée tout entière dominée par les femmes, Elisa prend 
à part ses compagnes et les entraîne vers un lieu très proche qu’elle a, semble-
t-il, découvert en cachette : il se nomme la « Vallée des Femmes ». D’un demi-
mille de circonférence, elle est entourée de six châteaux couronnant six petites 
collines 5. La présence d’un petit ruisseau dont l’eau rebondissait sur la roche à 
nu accroissait le bonheur de cet endroit occupé au centre par un petit lac où 
nos sept jeunes femmes vont prendre un bain régénérateur. Cette vallée est un 
lieu ouvert ; du jardin clos, nous sommes passés dans un espace libre de toute 
contrainte. Il y règne une géométrie naturelle, la figure du cercle et de l’hexagone 
s’interpénètrent merveilleusement pour créer un espace de parfait équilibre, de 
parfait accomplissement aussi, le lac et le fleuve ne réalisent-ils pas la synthèse 
du temps dynamique et de la permanence ? Le chiffre six ne fait-il pas allusion 
aux six jours de la Création et l’image du cercle ne renvoie-t-elle pas à celle de 
la perfection ? La blancheur candide des corps plongés dans l’eau de cristal ne 
suggère-t-elle pas l’idée d’une innocence retrouvée, d’un recommencement ? 
La crainte de l’étranger s’est d’ailleurs dissipée.

Au lever du jour de la neuvième journée, la brigata se lève tôt et suit la reine 
vers un petit bois où les animaux protégés des chasseurs par la menace de la peste 
les attendent apprivoisés. Ils s’en retournent ensuite vers leur lieu de résidence, 
la tête couronnée de feuilles de chênes et les mains remplies de fleurs et d’herbes 
odorantes, et quiconque les auraient rencontrés aurait pu dire : « ceux-là ne seront 
pas vaincus par la mort, ou bien elle les prendra en pleine joie » 6. Trois choses 
nous frappent : l’allusion à la mort tout d’abord et à la peste qui réapparaît pour 
la première fois après l’horrible commencement de l’introduction (consacrée à 
l’épidémie) mais pour être repoussée, exorcisée ; le monde sauvage domestiqué 
ensuite ; enfin ces couronnes de chêne, symbole de force et de sagesse. Tous 
couronnés, les dix jeunes femmes et jeunes gens constituent une communauté 
soudée, homogène, la tête ceinte de chêne – l’allusion à la Rome antique est 

5 Ibid., conclusion de la 6e journée.
6 Ibid., introduction à la 9e journée, p. 705.
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évidente –, ils sont les sauveurs d’une humanité dégradée qui a été réduite à 
l’état sauvage, mais qu’ils avaient mission de civiliser. Ils ont, en conclusion de 
la huitième journée, rempli leur tâche, et la dixième journée va mettre en scène 
des personnages dont le comportement remarquable illustre précisément cette 
victoire sur l’anarchie et la sauvagerie de la société. La régénération dont ils sont les 
auteurs permet de triompher de la mort d’une civilisation dont la peste incarnait 
la fin ultime. Une victoire conquise dans la joie, car le Décaméron entend restaurer 
une perspective civilisatrice qui refuse catégoriquement le culte de la mortification 
prônée par les prédicateurs dominicains de Santa Maria Novella comme seule voie 
de salut, et dont Andrea da Firenze se faisait le fidèle interprète dans la fresque du 
Triomphe de l’Église de la chapelle du cloître de Santa Maria Novella. De l’église 
au jardin, le parcours-promenade des auteurs-narrateurs du Décaméron établit la 
distance nécessaire au jugement critique, indispensable pour devenir les créateurs 
d’un nouveau modèle de société. Le jardin est l’antithèse de l’église, il s’y oppose 
comme l’activité à la passivité, comme la volonté de recommencer à l’acceptation 
de la fin, comme la vie à la mort.

Le premier jardin du Décaméron est un lieu d’accueil ouvert, car ouvert à 
toutes les possibilités d’une investigation globale de la société florentine en 
décomposition. La communauté va devoir se constituer en société-modèle, se 
donner des règles de vie, démocratiques, afin de fonctionner comme référent. 
Elle ne choisit aucun thème précis de récit afin de ne pas endiguer l’imagination 
des narrateurs, car il s’agit d’indiquer d’entrée de jeu sur quels fondements la 
brigata entend construire son nouveau modèle social : le réel, sans aucun tabou. 
Il importe d’explorer tout l’existant et de le confronter dans un jeu de miroir à la 
conduite de la société miniature qu’elle représente.

Le déplacement vers ce merveilleux jardin clos, second lieu de villégiature, met 
un terme au prologue pour mettre en scène une véritable comédie humaine. Au 
jardin ouvert, ouvert à tous les possibles, symbole d’une liberté inaugurale, succède 
l’espace clos, expression d’une liberté encadrée, car finalisée à une tâche précise. La 
jeune compagnie a choisi comme seconde résidence un espace entouré de hauts 
murs, lieu de l’intériorité où l’on entend rester entre soi. Espace luxuriant, mais 
lieu de sélection puisque seules s’y épanouissent les plantes bénéfiques et que seuls 
les animaux non nuisibles s’y ébattent. Espace non contaminé où toute forme 
de décadence est bannie, où fleurs et fruits cohabitent, en effet, sur les arbres. 
Espace d’harmonie que souligne la parfaite géométrie des tracés. La rationalité, 
la fécondité, la circularité invitent le lecteur à s’interroger sur la fonctionnalité de 
ce cadre idyllique.

En vacance de la peste, c’est-à-dire en rupture consciente avec le monde 
historique du dehors, le jardin de Boccace, structuré et structurant, nous rappelle 
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que l’étymologie de « paradis » est précisément jardin, c’est-à-dire décor idéal, 
reflet de la stabilité, dressé face à un monde périssable menacé de désagrégation. 
En ce paradis, la brigata va refonder une société que l’on voudrait pérenne. 
Le caractère intemporel du jardin s’inscrit dans le temps d’une action, il s’agit 
de restituer un monde durable, parfait, ce que suggère le caractère concentrique 
des lieux, sans contrainte certes, mais dans les limites que fixe la définition d’un 
code de comportement auquel renvoie le tracé strict des allées et des parterres, 
délimitation des sphères de compétence. En cet espace archétypique où homme 
et nature scellent une nouvelle union parfaite, la micro-société n’a pas l’intention 
d’opérer une mutation radicale, ni une révolution, elle puise en soi-même les 
éléments nécessaires à la résolution de la crise d’un monde qu’elle a fui non 
pour le rejeter, mais pour le reconstruire en échappant à toute contamination 
extérieure. Le groupe de ces jeunes Florentins entend se démarquer pour redonner 
force aux valeurs qu’il incarne en tant que classe dirigeante, et dont l’abandon 
est la seule cause de dégénérescence. La disposition géométrique du jardin est 
l’image de cette remise en ordre accomplie, mais la clôture nous dit aussi que 
l’expérience ainsi comprise reste fermée à la tentation de nouveauté que pourrait 
représenter quelque apport extérieur au groupe social qu’incarne la brigata. Si la 
perfection du lieu due à la rationalité de son agencement préfigure la rationalité 
de sa finalité et l’exemplarité de la société ainsi refondée, l’exubérance nous dit que 
la reconstruction du modèle naît de l’exploration de tous les possibles positifs de 
l’existant mis en scène par toutes les expériences fragmentaires du réel que nous 
offrent les nouvelles. De même que chaque parterre contribue individuellement, 
à titre particulier, à la constitution d’un ensemble d’une beauté exemplaire, de 
même chaque récit explore à titre singulier une réalité plurielle qui, passée au 
crible du jugement de la jeune compagnie, permet de reconstituer l’unité d’un 
monde parfaitement équilibré. Le Décaméron part du constat de l’existence d’une 
société en pleine mutation, des formes de vie et de culture nouvelles éclosent, et 
Boccace se fixe pour tâche de ramener le multiple du réel à l’unité d’un modèle 
qui tienne compte de la richesse de l’existant, mais contenu, cependant, dans 
les limites d’une éthique du bien vivre en société. Ainsi le jardinier est-il appelé 
à introduire au sein d’une nature foisonnante une délimitation rationnelle des 
espaces.

Au terme du sixième jour, la mission de recréation confiée aux dix Florentins 
est accomplie, et le bain des femmes dans la « Vallée des Femmes » a fonction 
initiatique, il est rite de renaissance, baptême d’un nouveau monde créé 
à l’image du jardin clos qui n’est en définitive que la métaphore de l’œuvre 
créatrice. Lieu ouvert puisque la jeune compagnie est désormais susceptible de 
proposer le parangon du bien vivre en société ; il lui faut donc subir maintenant 
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l’épreuve des faits, du quotidien, pour tester la validité du modèle, et telle sera 
la tâche des journées suivantes.

Si le jardin de Boccace est un lieu de création politique au sens étymologique du 
terme, il est aussi l’espace au centre duquel la jeune compagnie disposée en cercles 
se livre à une activité narrative très disciplinée. Le thème de chaque journée est fixé 
par le roi ou la reine du jour, chacun est tour à tour narrateur-acteur, auditeur-
récepteur. La pratique artistique qui s’y déroule est l’occasion d’assister à l’éclosion 
d’un nouveau goût littéraire et mondain. Lieu d’un esprit qui se satisfait du seul 
plaisir de dire (pour la brigata) et consécutivement d’écrire (pour Boccace, le 
transcripteur-auteur), le jardin, œuvre de la nature-artiste, qualifie tout d’abord 
l’écriture de son concepteur, car le Décaméron se veut précisément une œuvre 
d’art qui ne soit pas artifice, mais appropriation de tout ce qui constitue la nature.

Le premier jardin était ouvert, il était le lieu de récits puisant à toute la tradition 
du sermo brevis, indiquant ainsi que la nouvelle qui va naître comme genre 
littéraire sous la plume de Boccace est le fruit d’une très riche fusion : fables, 
légendes, hagiographies, contes, fabliaux. En revanche, le second jardin enclos, 
seconde étape du parcours, est la métaphore d’une écriture qui entend s’approprier 
la réalité aussi loin qu’elle peut l’atteindre. Le mur, cependant, ne signifie pas 
restriction, mais délimitation précise du réel. L’intériorité est ici le signe du vécu, 
de l’expérience de chacun des membres de la brigata, qui se transmet à travers 
le récit. Ce jardin foisonne de toutes les espèces possibles. On se doit d’induire 
du mélange botanique la variété stylistique et thématique de la narration. Les 
nouvelles font preuve d’une disponibilité de l’écrivain à accueillir, sans tabou, 
toutes les aventures des hommes. Havre d’harmonie et de paix, ce paradis où tout 
pousse est l’indice d’une liberté de dire, à l’abri des regards indiscrets, c’est-à-dire 
des critiques et polémiques. Ce lieu où l’on « pénètre », où l’on « s’enfonce », où 
l’on « découvre » – autant de verbes à la limite de l’initiatique, bien choisis pour 
rendre compte de la solennité d’une démarche incantatoire – est l’image de la 
structure du texte. L’œuvre d’agencement à finalité esthétique du jardinier est aussi 
l’œuvre de Boccace, non pas somme de cent nouvelles, mais livre de nouvelles. 
L’activité narrative n’est-elle pas enserrée dans une histoire qui en constitue le 
garde-fou, autrement dit la discipline que s’est fixée la jeune compagnie ? Le récit 
des nouvelles n’obéit-il pas à une « géométrie narrative » qui bride l’imagination 
en fixant des thèmes, mais ménage un savant équilibre des espaces narratifs ? En 
un mot, le jardin n’est-il pas la métaphore d’une œuvre qui cherche, à travers le 
parfait agencement des parties, à rendre l’image d’un nouveau genre littéraire 
répondant au double critère de l’utile et de l’agréable ?
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Lieu de création politique et lieu de création artistique donc, ce jardin du 
Décaméron : en son centre se façonnent une nouvelle structure du monde et 
une nouvelle structure du texte. Ce jardin inaugural et omniprésent préfigure la 
tâche de la compagnie qui est de renverser le cours funèbre des choses en faisant 
d’une fin-cataclysme un recommencement quasi lustral. Mais en ce siècle de crise 
des systèmes de pensée, il n’est pas question pour Boccace de bâtir en théorie 
un nouveau monde, le Décaméron bannit toute forme de systématisation ; il 
importe de reconstruire pierre après pierre, en partant des données de l’existant, 
de l’expérience que l’activité narrative offre à notre curiosité de lecteur. La 
littérature devient ainsi le partenaire indispensable de la recréation du monde. 
Le jardin de Boccace n’est plus celui de l’âme et encore moins celui du cœur, il 
est la métaphore à la fois de l’œuvre littéraire recréatrice de vie et de l’ordre social 
restauré. Ou, pour être plus exacte, il est la projection visuelle d’une société qui 
renaît grâce au jeu de l’écriture. La structure raffinée du Décaméron (jardin), née 
de l’harmonieuse segmentation des espaces (parterres-nouvelles), est une mise 
en scène d’un ordre nouveau, d’une nouvelle Création, dont le Deus ex machina 
est une femme, Pampinea. Et si la description de la peste avait foulé aux pieds 
bien des idées « chrétiennement reçues », faisant habilement disparaître toute 
connotation religieuse, le départ de l’église de Santa Maria Novella n’avait fait 
que renchérir sur cet abandon-déception, décrétant somme toute le caractère 
périssable de la Foi et en tout cas son incapacité à offrir une solution, ne serait-ce 
que de consolation. Face à cette gigantesque faillite, Boccace entraîne sa jeune 
compagnie vers un jardin, lieu de plaisir, et confie à dix jeunes femmes et jeunes 
gens le soin d’inventer un nouveau code social pour redonner vie, car tous sont 
convaincus que l’homme étant responsable de son propre malheur, il appartient 
à lui seul de trouver une issue. La mort n’est pas en ce jardin, bien au contraire : 
« quiconque les eût rencontrés n’aurait pu que dire : “Ceux-là ne seront pas vaincus 
par la mort” » 7. Ce jardin semble garantir l’invulnérabilité, la brigata serait-elle 
devenue immortelle ?

En effet, la jeune compagnie qui s’adonne à ces activités ne meurt pas, mais 
oppose à la culture religieuse de la pénitence les raisons d’une morale respectueuse 
de la vie et des passions, et propose sur la base des grands principes laïcs de 
vertu, d’intelligence et de tolérance, un art de vivre durable en ce monde. 
Sans doute Cicéron avait-il raison de dire qu’à lui seul un jardin est un « excitant 
à penser » 8.

7 Ibid., introduction à la 9e journée, p. 705.
8 Cicéron, De l’orateur [De oratore],  éd. et trad. Edmond Courbaud, Paris, Les Belles Lettres, 

1950-1957, II, 19.
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