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1. L’émer gence po li tique du mi ‐
nistre privé
Avec l’ar ri vée au pou voir en 1598 de Lerma, l’Es pagne de Phi lippe III
voit émer ger une fi gure po li tique nou velle, celle du mi nistre privé qui
gou verne à la place du roi. Dès lors, et jusqu’en 1676, l’Es pagne sera
di ri gée par des fa vo ris : Lerma et Uceda sous Phi lippe III, Zúñiga, Oli‐ 
va rès et Haro sous Phi lippe IV, Ni thard et Va len zue la pen dant la ré‐ 
gence de Ma rianne d’Au triche. Si la pré sence de fa vo ris au près du roi
n’est pas nou velle, le phé no mène ac quiert une am pleur in édite au
XVIIe siècle, époque où il touche éga le ment la France et l’An gle terre.
Dans ces pays et de façon pa ra doxale, la mon tée de l’ab so lu tisme
s’ac com pagne de l’émer gence d’un ministre- favori qui dé tourne à son
pro fit la vie et le débat po li tique.

1

1.1. Quelques re marques taxi no miques

1.1.1. Pri va do ou va li do

Le phé no mène est dé si gné en cas tillan par les termes pri van za ou
va li mien to, les mots pri va do ou va li do ser vant à nom mer les per‐ 
sonnes qui jouis saient de la fa veur royale. Le terme pri va do et son co‐ 
rol laire pri van za sont cou ram ment em ployés de puis le Moyen Âge 1

avec des si gni fi ca tions di verses sui vant les pé riodes et les au teurs
puis qu’ils servent à dé si gner soit tous les nobles qui ten taient de per‐ 
cer à la cour 2, soit les amis du roi ou, plus gé né ra le ment, ses
conseillers 3. En re vanche les mots va li do et va li mien to sont des néo‐ 
lo gismes qui ap pa raissent au XVII   siècle. Les dic tion naires rendent
compte de l’évo lu tion  ; ainsi le Te so ro de la len gua cas tel la na o
española de Sebastián de Co var ru bias (1611) ne consigne que le terme
pri var qui si gni fie :

2
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[…] avoir la fa veur d’un sei gneur, le terme pro cède du latin pri va tus,
a, um, qui dé signe ce qui ap par tient en propre ou en par ti cu lier ; l’on
dé signe, en effet, du terme de pri va do la per sonne que le sei gneur
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dis tingue et avec la quelle il en tre tient des re la tions pri vées. On ap ‐
pelle pri van za ce rap port par ti cu lier 4.

Il faut at tendre un siècle pour que le Dic cio na rio de Au to ri dades (1737)
in tro duise le terme va li do qu’il dé fi nit à l’aide de deux sy no nymes  :
pri va do et « pre mier mi nistre ». Pour l’his to rien Ir ving A. A. Thomp‐ 
son (1999  : 26-33) le terme va li do fait son ap pa ri tion pré ci sé ment
lorsque se pro duit l’ef fa ce ment du ca rac tère ami cal de la pri van za au
pro fit d’une concep tion plus ins ti tu tion nelle. Pour lui, cette nou velle
ap pel la tion connote l’idée de va leur (va li do ◄ valor) ; or cette va leur
(valor) était le prix non de la grâce per son nelle, mais du ser vice à la
mo nar chie. Dès lors, la sé quence : pri va do, va li do puis mi nis tro mar‐ 
que rait l’ins ti tu tion na li sa tion pro gres sive de la charge. L’his to rien du
droit José An to nio Es cu de ro (2004 : 18) pro pose, quant à lui, une toute
autre in ter pré ta tion. Pour lui, le va li do est un pri va do d’une es pèce
par ti cu lière car si le roi peut s’en tou rer de nom breux fa vo ris, seul
mé rite le nom de va li do celui qui a le mo no pole de son ami tié et de sa
confiance. En l’ab sence de ré ponse uni voque, nous uti li se rons ici les
termes va li do et pri va do comme des sy no nymes, re te nant du débat
taxi no mique l’im por tance qu’il ac corde à la no tion d’in time. En effet,
pour l’his to rio gra phie mo derne comme pour les hommes du
XVII  siècle, ce sont la na ture et les de grés d’in ti mi té qui fondent et
lé gi ti ment cette nou velle pra tique 5.

3
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1.1.2. Mi nistre privé

L’ex pres sion «  mi nistre privé  » a été pro po sée pour tra duire les
termes, pri va do ou va li do (Elliott- Brockliss 1999 : 399)  ; en core plus
que le terme «  fa vo ri », cette for mu la tion rend compte de la na ture
hy bride de la pri van za qui se situe à la char nière des sphères pri vée
et pu blique. En effet, si le va li do as siste le Roi dans la ges tion des af‐ 
faires pu bliques et si pour ce faire, il se sert des le viers ins ti tu tion nels
tra di tion nels, sa lé gi ti mi té ne re pose, en der nière ana lyse, que sur le
bon vou loir du sou ve rain. Il est si gni fi ca tif à ce pro pos que nombre de
textes consa crés à la pri van za — en par ti cu lier au théâtre — as so cient
celle- ci au thème de la For tune (Pro fe ti 2007 : 135-141) : le suc cès po li‐ 
tique du mi nistre privé est sus pen du aux ca prices du Prince. Mais à
côté de textes qui se contentent de dé ve lop per les thèmes tra di tion‐ 
nels de l’in cons tance de la des ti née hu maine et de la va ni té des as pi ‐

4
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ra tions mon daines, d’autres écrits tentent d’éla bo rer des bases théo‐ 
riques per met tant de lé gi ti mer la pré sence du fa vo ri au près du sou‐ 
ve rain. Cette lit té ra ture de la pri van za ex plique l’émer gence du mi‐ 
nistre privé en s’ap puyant sur la no tion d’ami tié, telle que la conçoit la
tra di tion gréco- romaine. Pour les dé fen seurs du va li mien to, c’est la
vertu du pri va do qui le rend digne de l’ami tié royale de telle sorte que
leur at ta che ment mu tuel ne re lève pas des simples af fects, il est
conforme à la rai son et à l’in té rêt gé né ral. Dès lors, la pri van za a un
fon de ment ob jec tif et un conte nu po li tique dont le terme «  mi‐ 
nistre », im po sé par Oli va rès, ren dra compte à par tir de la se conde
moi tié du XVII  siècle.e

Nous fon dant sur l’exemple es pa gnol, et en par ti cu lier sur les mi nis‐ 
té riats de Lerma (au ser vice de Phi lippe III de 1598 à 1618) et d'Oli va‐ 
rès (aux af faires sous Phi lippe IV de 1621 à 1643), nous nous pro po sons
de ré flé chir sur cette nou velle forme de pou voir po li tique qui émerge
au tour nant des XVI  et XVII  siècles et qui fonde sa lé gi ti mi té sur un
rap port de proxi mi té et d’ami tié avec le Roi. Pour évo quer la façon
dont pou voir et in ti mi té ont par tie liée dans l’Es pagne du XVII  siècle,
nous adop te rons trois pers pec tives com plé men taires  : en nous ap‐ 
puyant sur l’exemple du pre mier fa vo ri es pa gnol, Lerma, nous com‐ 
men ce rons par mon trer com ment le pou voir du va li do se fonde sur le
contrôle de l’accès au sou ve rain. C’est parce que le fa vo ri s’est rendu
maître du pa lais, et en par ti cu lier des ap par te ments pri vés du roi,
parce qu’il a la haute main sur le pro to cole, qu’il de vient dif fi cile,
sinon im pos sible, de ren con trer le roi sans son ap pro ba tion. Nous
évo que rons dans un se cond temps, com ment c’est en s’arc- boutant
sur ce pou voir que lui confère la maî trise de la sphère in time du mo‐ 
narque, que le fa vo ri s’in si nue dans les rouages po li tiques tra di tion‐ 
nels, court- circuitant les ins ti tu tions mo nar chiques. Nous nous ré fé‐ 
re rons, là en core, en par ti cu lier à Lerma qui est, en Es pagne, l’«  in‐ 
ven teur » du mi nis té riat. Dans un troi sième temps, nous quit te rons le
ter rain des pra tiques pour celui des re pré sen ta tions, évo quant la
façon dont la lit té ra ture po li tique es pa gnole du XVII   siècle pro duit
un dis cours de lé gi ti ma tion du fa vo ri. Nous ter mi ne rons par l’évo ca‐ 
tion des images tex tuelles et pic tu rales qui ont contri bué à as seoir la
lé gi ti mi té du pri va do en le re pré sen tant dans un rap port d’in ti mi té tel
avec le roi qu’il y fi gure comme son double, son ombre, son idem ego.
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1.2. Le contexte gé né ral

1.2.1. Un phé no mène eu ro péen

Dans la pre mière moi tié du XVII  siècle, les trois prin ci pales mo nar‐ 
chies eu ro péennes — l’An gle terre, la France et l’Es pagne — pré sentent
un fonc tion ne ment com pa rable, ca rac té ri sé par la confis ca tion du
pou voir par un homme qui n’est pas le sou ve rain, mais au quel le roi
trans met ta ci te ment une par tie de son au to ri té. Après Eli za beth I ,
Henri  IV et Phi lippe II, qui gou vernent de façon per son nelle l’An gle‐ 
terre, la France et l’Es pagne en s’ap puyant sur des se cré taires d’État,
d’ori gine le plus sou vent ro tu rière, on as siste dans ces mêmes pays à
l’émer gence de mi nistres pri vés  : Bu ckin gham et Staf ford, en An gle‐ 
terre ; Conci ni, Luynes, Ri che lieu et Ma za rin, en France ; Lerma, Oli‐ 
va rès, Ni thard… en Es pagne. À en croire les re la tions des am bas sa‐ 
deurs vé ni tiens à Londres, à Paris et à Ma drid, ce ne sont pas les sou‐ 
ve rains dans leur Conseil qui font la po li tique mais leurs tout- 
puissants mi nistres pri vés (Bé ren ger 1974 : 166-192).

6 e
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1.2.2. Le cas es pa gnol

Le début de la pé riode des mi nistres pri vés est par fai te ment daté
pour l’Es pagne, puisque c’est avec l’avè ne ment de Phi lippe III en 1598
que l’on passe d’un ré gime per son nel, in car né par Phi lipe II, à la pri‐ 
van za. En effet, l’émer gence du fa vo ri est, sur le plan po li tique, le trait
le plus saillant et la grande nou veau té du règne de Phi lippe III. À par‐ 
tir de 1598, et jusqu’en 1676, des va li dos vont gou ver ner l’Es pagne
presque sans in ter rup tion (Tomás y Va liente 1982 : 5 et 32). Ils se dis‐ 
tinguent par deux as pects qui sont l’es sence du va li mien to : d’une
part, ce sont des conseillers qui jouissent de la confiance et des fa‐ 
veurs du mo narque, d’autre part, ils agissent en ar bitres de la po li‐ 
tique royale  ; ils sont, selon l’ex pres sion de L. von Ranke, le «  point
cen tral de l’État », l’axe au tour du quel tournent tous les or ganes du
pou voir (Ranke 1946 : 81, 86).

7
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2. La maî trise du cercle in time :
pre mière étape de la conquête du
pou voir.
C’est donc en se ren dant maître de la mai son du roi que le fa vo ri ac‐ 
cède au pou voir. Voyons quel est le contexte gé né ral qui fa vo rise le
phé no mène.

8

2.1. Une in ti mi té pa ra doxale

2.1.1. Sa cra li sa tion de la per sonne royale :
dia lec tique de sa pré sence vs ab sence

À l’aube de l’époque mo derne se pro duit par tout en oc ci dent un mou‐ 
ve ment d’éloi gne ment phy sique et sym bo lique du roi par rap port à
ses su jets. Tout au long du Moyen Âge la co hé sion ins ti tu tion nelle des
mo nar chies avait été ga ran tie par la proxi mi té du Prince : les sou ve‐ 
rains se de vaient d’être à l’écoute de leurs royaumes et de se mon trer
ou verts, fa mi liers et ac ces sibles. Dans cette pers pec tive, l’iti né rance
des cours royales était une façon de rendre la pré sence du Roi parmi
ses su jets ef fec tive. Ce pen dant la si tua tion évo lua pro gres si ve ment
vers un éloi gne ment crois sant. Le phé no mène est par ti cu liè re ment
per cep tible dans la Pé nin sule Ibé rique, où, à la fa veur de la Re con‐ 
quête, le pro ces sus d’ex pan sion ter ri to riale se double d’un mou ve‐
ment d’uni fi ca tion pro gres sive des dif fé rents royaumes chré tiens de
telle sorte que l’éloi gne ment du sou ve rain alla crois sant. Au XVI
siècle la ten dance s’af firme alors que les Rois Ca tho liques di rigent
per son nel le ment la cam pagne de Gre nade, étant au plus près de leurs
su jets, Charles Quint, placé à la tête d’un vaste em pire, tente de pal‐ 
lier son ab sence en se fai sant rem pla cer, en tant que ré gent, par son
propre fils, le prince hé ri tier. Lorsque Phi lippe II par vint au pou voir, la
dis tance entre le roi et ses états était de ve nue énorme et la fixa tion
de la Cour à Ma drid ne fit qu’am pli fier le phé no mène. L’éloi gne ment
dû à cette in con tour nable fixa tion spa tiale du roi se trans for ma vite
en dis tance sou hai tée et culti vée par la mo nar chie afin de com bler
son « dé fi cit de sa cra li té ». En effet, les rois d’Es pagne n’étaient pas

9
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cou ron nés, ils ne por taient pas de joyaux dis tinc tifs, ni de sceptre, et
ne connais saient ni l’ins ti tu tion du sacre ni celle du tou cher des
écrouelles (Co niez 2009  : 57-58). L’éloi gne ment était pour elle une
façon de sou li gner l’es sence di vine de son au to ri té (Ma ra vall 1972  : I,
254 et Nieto Soria 1988 : 119). L’« in vi si bi li té et l’in ac ces si bi li té » (El liott
1989 : 148) du sou ve rain chan gèrent la na ture du pa lais royal qui cessa
d’être un es pace semi pu blic où le mo narque re ce vait ses su jets et
écou tait leurs conseils pour de ve nir un es pace privé où il pou vait se
re ti rer en com pa gnie d’un cercle d’élus (Feros 2002  : 177). Si les Rois
Ca tho liques avaient tenté, sans suc cès, de res treindre l’accès à leurs
chambres pri vées, une étape dé ci sive fut fran chie lorsque Maxi mi lien
d’Au triche im po sa une nou velle éti quette (d’ori gine bour gui gnonne)
pour l’or ga ni sa tion de la mai son du futur Charles Quint, car, cette
Or don nance de Charles […] pour le go ver ne ment de sa mai son 6 ser vit à
son tour de ré fé rence lors de l’éta blis se ment de la mai son du prince,
le futur Phi lippe  II. Cette éti quette in sis tait sur la né ces si té d’ac‐ 
croître la dis tance qui sé pa rait le roi de ses su jets et im po sait l’idée
d’un es pace fermé où le prince pou vait se re tran cher en com pa gnie
de quelques élus. Elle éta blis sait, par exemple, que le Som me lier de
corps était le seul à pou voir as sis ter au lever et au cou cher du Roi ou
en core que per sonne, hor mis le per son nel de table, ne de vait ap pro‐ 
cher le Roi pen dant ses repas. Dès lors, la chambre du roi, ap pe lée
par les textes es pa gnols contem po rains re trete (re traite) et dé fi nie
comme « la par tie la plus se crète de la mai son », consti tuait un pre‐ 
mier cercle de pou voir où ré gnaient en maîtres les membres de l’en‐ 
tou rage in time (Feros 2002 : 161-163). Il convient de noter le ca rac tère
pa ra doxal des es paces d’« in ti mi té » que ces nou velles pra tiques des‐ 
si naient  : elles per met taient au Prince de se re tran cher de l’es pace
so cial, de se sous traire à ses su jets sans que ce repli ne lui mé nage
pour au tant un vé ri table « hors- champ » 7. Le dis po si tif mis en place
par les Habs bourg d’Es pagne pour pré ser ver leur dis tance sa crale les
iso lait du com mun des mor tels tout en leur in ter di sant tout es pace
in time vé ri table. C’est ainsi par exemple, qu’à la fin de la pé riode, sous
Phi lippe  IV, les voya geurs étran gers no taient la han tise du contact
phy sique qui ré gnait à la cour de Ma drid, le roi rap pe lant ré gu liè re‐ 
ment que nul ne de vait tou cher les ob jets, les linges et les draps qui
lui étaient des ti nés, sauf à en être char gés ex pres sé ment par l’éti‐ 
quette (Noël 2004  : 146). Même entre les princes les contacts phy‐ 
siques étaient pros crits en pu blic. À ce pro pos, Bar thé lé my Joly dans
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le récit de son voyage en Es pagne ra conte com ment Phi lippe III et la
reine Mar gue rite d’Au triche pre naient sou vent leur dé jeu ner en privé
alors que les of fi ciers de bouche les ser vaient à ge noux. Le voya geur
fran çais in siste sur la sa cra li té confé rée par le pro to cole à ces repas
(cité par Williams 2010 : 112).

Il convient de noter que la mise en place de ce cé ré mo nial plus res‐ 
tric tif s’ac com pagne d’une aris to cra ti sa tion crois sante du ser vice du
prince qui est as su ré, dé sor mais, par des gen tils hommes de plus en
plus ti trés et nom breux. Dès lors la ré gle men ta tion de l’accès au Roi
est le fon de ment d’une hié rar chie cour ti sane, par la quelle l’aris to cra‐ 
tie s’in tègre non seule ment à la vie ma té rielle et spi ri tuelle du pa lais
mais en core à une pra tique de gou ver ne ment. Ce fai sant, la maî trise
des charges do mes tiques de vient un enjeu de taille car c’est dans la
mai son royale, trans for mée en vé ri table struc ture de pou voir et ré‐ 
ser voir de ré com penses et dis tinc tions no bi liaires, que se font les
car rières et s’éta blissent les fi dé li tés.

10

2.1.2. La confu sion en tre te nue du privé et du
pu blic

Fran cis co Tomás y Va liente, dans le livre qu’il a consa cré aux as pects
ins ti tu tion nels du va li mien to, rap pelle que la « cu ria li sa tion » 8 de la
vie po li tique que nous ve nons d’évo quer n’est que l’une des formes du
pro ces sus de pri va ti sa tion de la chose pu blique qui ca rac té rise le
XVII  siècle. En effet, la conso li da tion de l’État mo derne s’est ac com‐ 
pa gnée d’un mou ve ment de pri va ti sa tion de nom breuses par celles de
l’ap pa reil ins ti tu tion nel de l’État (Weber cité par Tomás y Va liente
1982  : 62). En Es pagne, cette «  sym biose du pu blic et du privé  » se
ma ni feste au XVII  siècle non seule ment par la vente mas sive de titres
de no blesse, d’of fices pu blics et de terres ap par te nant au do maine
royal mais en core par le brouillage de la fron tière qui sé pare la sphère
de «  ce qui ap par tient au roi  » en tant que per sonne pu blique («  lo
rey  ») de celle qui lui ap par tient en tant que per sonne pri vée («  lo
hombre ») 9. Cette confu sion est le ter reau dans le quel s’en ra cinent
l’ac tion et la « lé gi ti mi té » du mi nistre privé. La théo rie des deux per‐ 
sonnes du roi dé bou cha sur une concep tion sem blable pour le va li do
éga le ment doté d’une per sonne pri vée et pu blique : comme le sou ve‐ 
rain était une per sonne pu blique avec des obli ga tions de gou ver ne‐

11
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ment, l’ami de la per sonne pri vée du roi par ta geait éga le ment avec lui
ses res pon sa bi li tés po li tiques. Un texte de 1622, écrit pour dé fendre
Uceda le fils et suc ces seur de Lerma au va li mien to, est élo quent à ce
sujet ; il té moigne de la po ro si té des sphères pri vées et pu bliques tout
en éta blis sant que c’est l’in ti mi té par ta gée avec le roi, qui fonde la lé‐ 
gi ti mi té du va li do :

[Le va li do Uceda] est au ser vice per son nel du Prince et, par une ex‐ 
ten sion de la grâce royale qui ne s’ap puie sur aucun of fice par ti cu lier,
il en est le porte- voix pour cer taines af faires concer nant son ser vice
—  que ce soit pour des ques tions pri vées af fé rentes à la mai son du
roi, ou pour des af faires concer nant la chose pu blique —. [Mais dans
l’exer cice de ces ac ti vi tés] le pri va do ne connaît [au cune li mite], parce
que dans tout ce qu’il fait, il n’agit pas de sa propre ini tia tive et il n’est
que l’exé cu tant de la vo lon té du Prince. Ainsi, il n’existe au cune li mite
et aucun terme à son ac tion ex té rieure et pu blique ; en effet, chaque
fois qu’il quitte la chambre du Prince pour faire exé cu ter quelque
chose en son nom, c’est son Prince qui agit à tra vers lui (cité par
Feros 2002 : 228) 10.

12

Le texte dit lit té ra le ment : « le Prince se trans forme en son pri va do ».
Nous re vien drons plus avant sur ce type de rhé to rique.

13

2.2. Le noyau tage de l’in ti mi té royale :
stra té gies

En 1612, et alors qu’il gou ver nait au près de Phi lippe  III de puis 1598,
Lerma ob tint une dé lé ga tion de si gna ture qui don nait à son pa raphe
la même va leur que celui du roi (Es cu de ro 2004 : 142-165). Avant d’ob‐ 
te nir cette forme ins ti tu tion nelle qui en était le cou ron ne ment, son
in fluence avait com men cé par s’an crer dans la sphère pri vée du roi.

14

2.2.1. Le contrôle de la mai son du roi 

À peine in tro ni sé, Phi lippe III fit nom mer Lerma à deux des trois
prin ci paux postes de sa mai son : c’est ainsi que le fa vo ri de vint Grand
Écuyer (dès 1598) puis Som me lier de Corps 11. En tant que ti tu laire de
deux des trois charges les plus im por tantes de la mai son royale,
Lerma avait le droit de de meu rer au près du roi à tout mo ment et en
toute cir cons tance. Quand il fut nommé Gé né ral de la Che va le rie

15
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d’Es pagne, il de vint im pos sible de par ler ou de voir le roi, aussi bien
dans le pa lais que de hors, sans que le duc de Lerma ne fût pré sent.
Une anec dote rap por tée par So bies ki, en voyage en Es pagne en 1611,
rend compte de la main mise ab so lue du fa vo ri sur l’en tou rage royal :
«  Le duc fit gar rot ter l’un des confes seurs [du Roi] parce qu’il avait
pris la li ber té d’en trer en com mu ni ca tion pri vée avec le roi » 12. Le ca‐ 
rac tère outré de l’anec dote per met de sou li gner l’im pé né tra bi li té du
cercle dres sé par Lerma au tour de Phi lippe III. Son be soin de contrôle
s’éten dait d’ailleurs à la mai son de la reine, qui de puis 1599 était di ri‐
gée par sa propre femme puis, à la mort de celle- ci, par sa sœur. L’en‐ 
tre prise d’en cer cle ment de la reine, en ga gée avant même l’ar ri vée de
Mar gue rite d’Au triche en Es pagne, at tei gnit son point d’orgue en 1602
lorsque le pri va do dé cou vrit « un com plot » ourdi dans l’en tou rage de
la sou ve raine 13. Hans Khevenhüller, am bas sa deur im pé rial, dé crit la
co lère que cette stra té gie d’iso le ment pro vo quait chez Ma rianne
d’Au triche :

La reine est ex trê me ment contra riée au point qu’elle a dé cla ré à plu ‐
sieurs re prises pré fé rer en trer dans les ordres […] qu’être reine d’Es ‐
pagne […] si elle parle [à son mari] en se cret, on pense qu’elle cri ‐
tique les ducs de Lerma et Uceda ; [Lerma] in ter roge le roi sur ses
conver sa tions au lit avec la reine et il a été re com man dé à celle- ci de
ne rien de man der à son époux et de n’in ter cé der pour per sonne, pas
plus au lit qu’en de hors, et de ne trai ter d’au cune af faire, en tête à
tête, avec le roi (cité par Williams 2010 : 190-191) 14.

La cap ta tion du roi et le noyau tage de son en tou rage firent par tie de
la tech nique mise en œuvre par le mi nistre privé pour as su rer son
pou voir. Oli va rès ne pro cé da pas au tre ment  : il entra au ser vice du
prince en 1615 ; en 1622, il était à la fois Som me lier de Corps et Grand
Écuyer et avait, à ce titre, accès au roi à tout mo ment ; c’est alors qu’il
fut nommé au Conseil d’État, ce qui lui donna pour la pre mière fois,
of fi ciel le ment, rang de mi nistre. Comme pour son pré dé ces seur
Lerma, son prin ci pal atout au près de Phi lippe  IV était la confiance
sans bornes que celui- ci vouait à son men tor et que cer tains contem‐ 
po rains at tri buaient à l’ac tion de la sor cel le rie 15. L’idée sui vant la‐ 
quelle le pou voir du va li do re po sait sur le contrôle ab so lu de la
sphère in time du roi était si no toire que plu sieurs re la tions nar rant la
chute d’Oli va rès l’im putent à une «  conspi ra tion de femmes  » où la

16
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reine, Isa belle de Bour bon, joue un rôle cru cial 16. Comme pour Mar‐ 
gue ritte d’Au triche, les textes dé peignent une épouse ba fouée, qui
lutte pour ré cu pé rer des par celles d’in ti mi té et de pou voir afin de
« res tau rer » l’au to ri té du roi et la puis sance Mo nar chie Ca tho lique.

2.2.2. Du contrôle du pa lais à la cap ta tion du
pou voir ins ti tu tion nel

Au- delà du contrôle de l’en tou rage du roi, le fa vo ri par vint à s’in si‐ 
nuer dans les rouages ins ti tu tion nels tra di tion nels, court- circuitant
les ca naux ha bi tuels de la prise de dé ci sion po li tique. L’ap pa ri tion du
ministre- favori a sou vent été mise en lien avec les exi gences du dé ve‐ 
lop pe ment des États mo dernes dont la com plexi té crois sante ap pe lait
une di vi sion fonc tion nelle des tâches entre le roi et son fa vo ri. En core
convient- il de si gna ler que cette spé cia li sa tion des com pé tences po‐ 
li tiques, qui lais sait le mi nistre privé gou ver ner alors que le roi se
conten tait de ré gner (Alvar Ez quer ra  2010  : 162), n’était pas l’unique
ré ponse pos sible à la com plexi fi ca tion crois sante de la prise de dé ci‐ 
sion liée aux pro grès de l’ab so lu tisme. Les ins ti tu tions tra di tion nelles,
telles que les conseils, au raient pu ap por ter une ré ponse au pro blème
de l’alour dis se ment des charges ad mi nis tra tives sans pas ser par la
concen tra tion du pou voir entre les mains d’un mi nistre per son nel
(Thomp son 1999 : 29-32). Dans les faits tout se passe comme si le fa‐ 
vo ri s’était im po sé au dé tri ment du per son nel po li tique ad mi nis tra tif
tra di tion nel, sou vent issu du tiers état  : les conseillers et les se cré‐ 
taires

17

(Tomás y Valiente 1982 : 41-55). Pour maîtriser la prise de décisions, il fallait contrôler

l’information qui circulait du Conseil d’État vers le souverain et vice-versa ; or il y avait trois

façons d’assurer le lien entre les conseils et le monarque : soit les présidents de ces conseils

informaient le roi et prenaient ses avis oralement, soit les secrétaires de ces mêmes conseils

remplissaient cette même fonction, soit les conseils traitaient avec le roi par écrit. Lerma

imposa cette dernière pratique de telle sorte que les rapports écrits émanant du conseil

étaient lus et commentés en privé par Philippe III et Lerma. Le principal atout du privado par

rapport aux secrétaires de l’époque précédente est son extraction aristocratique : issu de la

noblesse, il pouvait conférer avec le roi, sinon sur un pied d’égalité, du moins avec une

certaine familiarité (Tomás y Valiente 1982 : 55-67 et Benigno 1994 : 56-65) 17. C’est d’ailleurs

sur les notions d’intimité et d’amitié que les textes contemporains fondent la pratique du

ministériat.
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3. Dis cours de lé gi ti ma tion de la
pri van za : l’ami et l’idem ego du
roi
Au XVII   siècle, un cer tain nombre d’au teurs tentent de dé fi nir et
d’ana ly ser le phé no mène du va li mien to ou de la pri van za, s’at ta chant
en par ti cu lier à jus ti fier le rôle et le pou voir du mi nistre privé. La
ques tion est par ti cu liè re ment épi neuse puisque sui vant les concep‐ 
tions po li tiques les plus ré pan dues, il était ju ri di que ment im pos sible
pour le roi de par ta ger ou de dé lé guer sa sou ve rai ne té (Feros 2002 :
214). Trois types d’ap proches co existent. Un cer tain nombre d’in con‐ 
di tion nels de la pri van za as surent que le roi a be soin de s’ap puyer sur
le va li do pour gou ver ner 18. D’autres, au contraire, per sistent à pen ser
que le rôle du fa vo ri est per ni cieux. Enfin, cer tains au teurs re pré‐ 
sentent une voie mé diane, ad met tant l’exis tence du va li do, ils in‐ 
sistent néan moins sur le fait que son pou voir doit être as su jet ti à
celui du roi.

18 e

3.1. Le pri va do consi dé ré comme un ami
du roi

La ré flexion à pro pos du fa vo ri s’in sère sou vent dans des textes plus
gé né raux qui abordent soit des ques tions po li tiques larges soit le
pro blème de l’édu ca tion des princes 19. Ce pen dant un cer tain nombre
d’ou vrages traitent ex clu si ve ment la ques tion du pri va do : le Dis cur so
del per fec to pri va do de Pedro Mal do na do (non daté), le Dis cur so de las
pri van zas de Que ve do (entre 1606 et 1608) ou le Tra ta do del per fec to
pri va do de Mateo Renzi (1622). Ces textes ont pour but d’ins truire le
mi nistre privé en lui pro po sant un cer tain nombre de conseils
éthiques et de mises en garde pra tiques des ti nées à l’aider à as su mer
sa charge et à la conser ver. Mais au- delà de ce point de vue éthico- 
pédagogique ca rac té ris tique des mi roirs de prince tra di tion nels, ces
trois trai tés posent une équa tion des ti née à lé gi ti mer du ra ble ment le
pri va do : celui- ci n’est autre que l’ami in time du roi. Dès lors, le prince
qui gou verne avec un fa vo ri ne le fait pas au dé tri ment de sa sou ve‐ 
rai ne té puisque, sui vant les concep tions de l’ami tié hé ri tées de
l’époque clas sique, le va li do était l’âme sœur du sou ve rain.

19
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3.1.1. La lit té ra ture de la pri van za et la ques ‐
tion de l’ami tié

Mal do na do est le pre mier au teur à dé fi nir le pri va do comme un ami.
Par cette ami tié, le Roi élève jusqu’à lui son fa vo ri, qui lui est, par na‐ 
ture, in fé rieur :

20

Nous dé si gnons du terme de « pri va do » un homme avec le quel le roi
com mu nique en par ti cu lier et en tête à tête et pour le quel il n’a aucun
se cret ; il le dis tingue des autres pour l’éle ver à une forme d’éga li té fon ‐
dée sur l’amour et l’ami tié par faite 20.

En fai sant du fa vo ri, l’ami in time du roi et en rap pe lant que l’ami tié
par faite fonde une sorte d’éga li té ver tueuse, Mal do na do jus ti fie et lé‐ 
gi time le rôle de Lerma (Feros 2002 : 218-225). In sis tant sur cette no‐ 
tion d’in ti mi té ac com plie, qui peut aller jusqu’à une sorte de rap port
fu sion nel, Mateo Renzi, consi dé rait que le fa vo ri fai sait corps avec le
mo narque dont il était une sorte d’éma na tion cor po relle. Il était la
voix et le bras de son maître (« [es] la Voz de su Vo lun tad, la mano de
su Execución […]) et il se de vait à ce titre « d’être ponc tuel le ment à
ses côtés, comme l’ombre au près du corps  » 21. Certes ces mé ta‐ 
phores rap pellent que le fa vo ri n’est que l’exé cu tant de la vo lon té
royale, mais elles sug gèrent éga le ment une com pli ci té to tale qui
trans forme le mi nistre privé en vé ri table alter ego du Roi. Re pre nant
la re pré sen ta tion to pique hé ri tée de l’An ti qui té et qui fai sait de l’ami
fi dèle un autre moi- même, ces fi gu ra tions du mi nistre privé in sistent
sur le lien ami cal qui ex plique et jus ti fie son pou voir.

21

3.1.2. L’im por tance ac cor dée à l’ami tié vé ri ‐
table est un hé ri tage de la culture ci vique
gréco- latine

Les au teurs dont s’ins pirent les théo ri ciens de la pri van za sont Ci cé‐ 
ron (De Ami ci tia), Sé nèque (Epis tu lae) et Plu tarque (Com ment dis tin‐ 
guer le flat teur d’avec l’ami ?). Sui vant cette tra di tion clas sique fil trée
par le chris tia nisme, l’amour jouait un rôle es sen tiel dans les re la tions
entre les per sonnes et était le ci ment de toute com mu nau té po li‐ 
tique. Cette façon de conce voir les choses était une ré ponse ex pli cite

22
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aux thèses de ceux qui, comme Ma chia vel, sou te naient que l’amour et
la crainte étaient des ex pé dients tac ti que ment in ter chan geables lors‐ 
qu’il s’agis sait d’as su rer la conti nui té et la sta bi li té du pou voir. S’ins‐ 
cri vant en faux par rap port à ces au teurs ma chia vé liens, les po li to‐ 
logues es pa gnols pla çaient l’ami tié sin cère au cœur du po li tique. Ils
opé raient une dis tinc tion entre l’ami tié vé ri table, en ra ci née dans la
vertu, dé si gnée par l’ex pres sion amor ami ci tiae, et l’ami tié née dans
l’in té rêt qui se ter mine lors qu’il n’y a plus de pro fit ou amor concu pis‐ 
cien tiae 22. Juan de Santa María sou ligne que les mau vais pri va dos
prennent leur source dans l’amour concu pis cence, alors que le bon
mi nistre éprouve l’ami tié vraie 23. Dé ve lop pant le même type de
concep tion, Que ve do dis tingue la vé ri table pri van za, fon dée sur
l’ « in cli na tion à la vertu » (I, 198) de la fausse 24. Or, seul le lien fondé
sur un at ta che ment sin cère mé rite de por ter à ses yeux le nom de
pri van za 25en tant qu’amitié sincère elle ne peut être réprouvée.

3.1.3. Le roi peut- il avoir des amis ?

Liée à la ques tion de l’ami tié, le thème du va li do conduit in va ria ble‐ 
ment aux mêmes ques tions : le roi peut- il avoir des amis ? Ou mieux,
peut- il ne pas avoir d’amis ? 

23

Parmi les au teurs qui re fusent d’ad mettre la né ces si té du mi nis té riat,
ci tons Juan de Santa María qui dans sa República y policía chris tia na
para reyes y príncipes, dé fi nit le pri va do comme suit :

24

Le terme pri va do est sy no nyme d’ami in time et, comme l’ami tié ne
peut exis ter qu’entre égaux, il ne semble pas qu’il puisse en être
ques tion entre un roi (ou un sei gneur) et sa do mes ti ci té (ou ses vas ‐
saux) car ceux- ci doivent le consi dé rer et le trai ter avec beau coup de
ré vé rence, res pec tant tou jours sa royale ma jes té 26.

Ce pen dant, quelques lignes plus loin il admet que « nemo sine ami cis
spec tet uiuere », et que les rois ont be soin, en core plus que les autres,
d’amis sus cep tibles de les aider à sup por ter le poids des af faires : « La
royau té se rait un état in to lé rable s’il n’était pas per mis au roi de par‐ 
ta ger avec un ami les désa gré ments et les sou cis af fé rents à sa charge
et de trou ver au près de lui du ré con fort » 27. Pedro Mal do na do, quant
à lui, après avoir dé fi ni le pri va do comme un ami du roi, consacre son
pre mier cha pitre à la ques tion de sa voir si le roi peut se pas ser d’amis

25
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(Si es co nue niente que los Reyes ten gan priua dos). Parmi les ar gu ments
avan cés, il rap pelle que Dieu lui- même, lors de son exis tence hu‐ 
maine, dis tin gua par une af fec tion par ti cu lière deux de ses apôtres,
Jean et Pierre.

Si pour la plu part des au teurs, il était lé gi time que le roi eût des amis
ou des pri va dos, beau coup dé non çaient le risque d’une pri van za trop
ex clu sive. Ces au teurs es ti maient qu’il était in to lé rable que le mo‐ 
narque se conten tât d’un fa vo ri unique au risque de le trans for mer en
tyran. Juan de Santa María, rap pelle que l’uni ci té est le propre du
prince qui doit se ré ser ver ja lou se ment cet at tri but en veillant à ré‐ 
par tir ses fa veurs entre plu sieurs fa vo ris : « Le roi su prême, qui est à
la tête du Royaume, doit être un […] alors que les fa vo ris doivent être
deux, trois et même plus, ré ser vant l’uni ci té pour celui qui oc cupe la
plus grande charge, la po si tion su prême » 28. De nom breux textes in‐ 
sistent sur les ver tus de la plu ra li té qui ins talle une saine ému la tion
entre les mi nistres du roi. Mateo Renzi dans le Tra ta do del per fec to
pri va do qu’il adresse au futur fa vo ri de Phi lippe IV, in siste sur le fait
que la pri van za ne sau rait consis ter à ac ca pa rer toutes les fonc tions :

26

Le Fa vo ri ne doit pas hé si ter à par ta ger les af faires entre dif fé rents
mi nistres … car, que lui im porte que le nombre de per sonnes à tra ‐
vailler soit élevé, il convient même, pour le bien du gou ver ne ment,
qu’il en soit ainsi en re vanche il doit se gar der de par ta ger la pri van ‐
za parce que la pri van za est le fruit de l’at ta che ment du Prince à son
fa vo ri et pour être ferme et vé ri table elle doit naître de l’amour et il
est im pos sible d’aimer en même temps plu sieurs per sonnes 29.

Se fon dant sur cette concep tion exi geante de l’ami tié, la pri van za ne
peut plus pas ser pour une forme de ty ran nie  : l’ami tié vé ri table est
une  ; de plus, elle fond la vo lon té des deux amis en une seule.
Fernández Al ba da le jo (2009  : 18) in dique à ce pro pos que sui vant la
rhé to rique ami cale d’usage, l’ami était bien plus un idem ego qu’un
alter ego puisque, par l’effet de l’amour, les amis ne fai saient qu’un.
Dès lors, le va li do ne pou vait être tenu pour un usur pa teur, trans for‐ 
mé qu’il est en co au teur de la po li tique royale par l’ami tié (Feros
2002  : 228). Cette concep tion fu sion nelle du lien de la pri van za a
donné lieu à de nom breuses re pré sen ta tions lit té raires et vi suelles 30.

27
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3.2. Les re pré sen ta tions du va li do en
alter ego et en idem ego du roi

3.2.1. Quelques textes

De nom breux textes uti li saient pour se ré fé rer au pri va do les ex pres‐ 
sions « ombre du roi », « re flet de l’image royale » ou en core « se cond
so leil qui éclaire l’Es pagne » 31. Étant donné que le va li do était sou vent
perçu comme la face pu blique d’un mo narque de plus en plus in ac‐ 
ces sible, les mé ta phores le plus sou vent convo quées étaient celle de
la lune ou du mi roir. Ci tons à titre d’exemple Fran cis co de Que ve do
qui, dans son Dis cur so de las pri van zas, se ré fère au roi et à son fa vo ri
en ma niant l’op po si tion so leil/lune :

28

Il n’y a qu’un so leil dans le ciel mais il par tage ses soins et le monde
avec la Lune, lui prê tant rayons et lu mière pour qu’elle éclaire… Cette
com pa rai son du So leil et de la Lune est par ti cu liè re ment bien venue.
Il en va du fa vo ri et du roi comme de la Lune qui se cache en pré ‐
sence du So leil et luit d’au tant plus qu’elle s’éloigne de lui ; de même
le fa vo ri doit s’éclip ser en pré sence du prince, il ne doit pas ri va li ser
de lu mière avec lui 32.

Après la mort de Phi lippe III, la thé ma tique so laire fut op por tu né ment
ré ac ti vée car le so leil en tant que qua trième pla nète sem blait un em‐ 
blème ap pro prié pour le qua trième roi Phi lippe ; l’image du sou ve rain
en « Roi Pla nète » de vint l’un des thèmes cen traux du règne. Oli va rès
était la lune ou l’étoile de ce nou vel astre 33. Tout se passe comme si
le va li do et le roi étaient les deux faces d’une même réa li té, les deux
épi pha nies d’une même ma jes té. Dans un ar ticle qu’elle consacre au
per son nage du pri va do dans la co me dia, Maria Gra zia Pro fe ti (2007  :
133-136) com mente deux son nets ré di gés à l’oc ca sion des fes ti vi tés
don nées à To lède lors du bap tême du futur Phi lippe  IV et au cours
des quelles Lerma joua un rôle de pre mier plan. Les deux poèmes sont
ré di gés par le plus haut ma gis trat de la ville, le cor re gi dor : le pre mier
est adres sé au roi, le se cond à Lerma char gé de por ter l’hé ri tier sur
les fonds bap tis maux. Le pre mier son net pro pose dans son der nier
ter cet une for mu la tion poé tique de la théo rie des deux corps du roi :
en dépit de son uni ci té, Phi lippe III peut se dé dou bler en un autre lui- 
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même, en gen drant le prince hé ri tier (« […] au jourd’hui en osant vous
imi ter vous- même, / en nous don nant un autre vous- même, vous
mon trez au monde, / qu’il n’y a que vous qui soyez ca pable d’être
votre égal  ») 34. Le se cond son net com plète le pre mier en «  ex pli‐ 
quant » le po si tion ne ment du pri va do par rap port à l’uni ci té évo quée
pré cé dem ment. Lerma est à la fois le ciel qui sert d’écrin au nou vel
astre qui se lève («  […] le so leil qui vient de naître pointe en votre
sphère lu mi neuse ») 35 et l’égal du so leil (« [il est le] centre du so leil et
l’égal du so leil lui- même » 36). Le der nier ter cet joue sur les conno ta‐ 
tions re li gieuses de la scène en re pré sen tant le nouveau- né comme
un agneau in no cent. L’image ren voie à la fois à la toi son d’or et à la
gloire chris tique : « …Pour que la toi son de Phi lippe III /ho nore votre
poi trine, pour son bap tême, / Phi lippe IV vous sert d’agneau » 37. La
gloire mi- divine, mi- humaine qui ir ra die de la scène — éma nant à la
fois du roi, du prince et de son fa vo ri et cir cu lant de l’un à l’autre —
ma té ria lise l’unité fon dée en ami tié et en ma jes té qui est le socle de la
mo nar chie en pé riode de va li mien to. For mant une sorte de tri ni té, le
roi, le mi nistre privé et le prince ren voient à une gran deur dé cli nable
en plu sieurs images si mi laires. Dès lors, rien d’éton nant à ce que
Lerma ou Oli va rès ap pa raissent au cours de cé ré mo nies ou dans des
pro grammes ico no gra phiques oc cu pant la place tra di tion nel le ment
dé vo lue au roi ou por tant les sym boles du pou voir royal.

3.2.2. Quelques ta bleaux

Feros et García García (pour Lerma), Brown et El liott (pour Oli va rès)
ont étu dié les stra té gies vi suelles par les quelles les va li dos, qui furent
non seule ment de puis sants mé cènes mais les maîtres d’œuvre des
cé ré mo nies de cour, se mirent en scène de façon à ap pa raître comme
l’alter ego du roi. Les exemples de la façon dont le va li do veilla à se
pré sen ter et à se faire re pré sen ter comme le double du roi sont nom‐ 
breux. Rap pe lons, à titre d’exemple que Lerma se fit por trai tu rer à
plu sieurs re prises à la façon d’un roi : en 1602, Juan Pan to ja de la Cruz
réa li sa le por trait du va li do en pre nant pour mo dèle le ta bleau où Ti‐ 
tien avait re pré sen té Phi lippe II en ar mure, son bâton de com man de‐ 
ment à la main  ; en 1603, Ru bens exé cu ta un por trait équestre de
Lerma, le pre mier du genre consa cré à une per sonne n’ap par te nant
pas à la fa mille royale. Il convient de noter à ce pro pos que Phi lippe III
ne fut im mor ta li sé sui vant le même pro cé dé qu’après sa mort. Mais
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c’est sans doute le Salón de Rei nos du pa lais du Re ti ro, conçu en 1633
sous l’ins ti ga tion d’Oli va rès qui consti tue l’exemple le plus élo quent
de la façon dont l’exal ta tion de la royau té condui sit à celle du fa vo ri.
Au jourd’hui dis pa ru, le salon fut conçu dans la tra di tion des Sa lons de
la Vertu du Prince qui, dans les cours royales et pa pales d’Eu rope,
avaient pour fonc tion la glo ri fi ca tion des qua li tés phy siques et mo‐ 
rales du sou ve rain de façon à rap pe ler l’an cien ne té de la dy nas tie au
pou voir, tout en of frant des mo dèles de conduite aux suc ces seurs
(Brown et El liott 1981 : 155). Au XVI siècle ces lieux étaient de ve nus
de plus en plus gran dioses et un sub til équi libre d’élé ments nar ra tifs
et al lé go riques y ex pri mait la ma jes té crois sante des sou ve rains. En
Es pagne exis tait une tra di tion spé ci fique qui com plé tait le thème de
la conti nui té dy nas tique par la re pré sen ta tion de scènes de ba tailles
où l’on voyait les troupes his pa niques rem por ter des vic toires sur
l’hé ré sie (Brown El liott 1981 : 156-162). Ce type de ré per toire in vi tait à
adop ter un style nar ra tif ou lit té ral quelque peu ar chaïque. Afin d’évi‐ 
ter cet écueil, les concep teurs du Salón de Rei nos choi sirent de com‐ 
plé ter la série de ta bleaux consa crés aux vic toires de Phi lippe IV, par
l’évo ca tion des douze tra vaux d’Her cule qui se prê taient à un trai te‐ 
ment al lé go rique. Les douze ta bleaux de la série furent com man dés à
Zurbarán en juin 1634. Her cule était un sym bole po ly va lent. Il re pré‐ 
sen tait de puis l’An ti qui té la Vertu et la Force. Au XVI   siècle, il était
de ve nu l’ex pres sion du pou voir royal et de nom breux sou ve rains se
pré sen taient comme des des cen dants du héros my tho lo gique. En
outre, il était un sym bole d’apo théose car, lors qu’il avait tenté de s’im‐ 
mo ler par le feu, il s’était élevé jusqu’au Par nasse pour y oc cu per une
place parmi les dieux. Au XVI  siècle, il était fré quent de re pré sen ter
Her cule ter ras sant la Dis corde pour ex pri mer la puis sance du mo‐ 
narque. Phi lippe  IV, éga le ment connu sous le nom de Roi Pla nète,
était d’au tant plus ai sé ment as so cié à Her cule que comme celui- ci il
était iden ti fié au so leil de telle sorte que l’apo théose du héros ren‐ 
voyait à l’im mor ta li té du roi et à la conti nui té dy nas tique (Brown El‐ 
liott, 162-170). Dans le Salón de Rei nos, les ta bleaux de Zurbarán
étaient ex po sés en com pa gnie de douze autres toiles re pré sen tant
des ba tailles rem por tées par Phi lippe  IV. L’ob jec tif de ces ta bleaux
était de sou li gner le pou voir et la gloire du roi, ha bi le ment se con dé
par son loyal mi nistre. Même si cer taines des vic toires cé lé brées
furent sans len de main, l’im pres sion créée par l’as so cia tion des re pré‐ 
sen ta tions des douze tra vaux d’Her cule et des douze vic toires était

e  

e
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celle d’une époque triom phante. Les toiles étaient à la fois un rap pel
des suc cès mi li taires d’Oli va rès et la pré sen ta tion de son pro gramme.
Arrêtons- nous sur l’une d’entre elles  : la Recuperación de Bahía, où
Maíno at tri bue la vic toire sur les Hol lan dais conjoin te ment à Phi‐ 
lippe IV et à Oli va rès, grâce à un ha bile pro cé dé de mise en abyme. Au
pre mier plan, fi gure une scène de piété avec la re pré sen ta tion d’un
sol dat bles sé soi gné par une femme tan dis qu’au deuxième plan, le
gé né ral vic to rieux, Fa drique de To le do, de bout sur une es trade, si‐ 
gnale à l’at ten tion d’un groupe de Hol lan dais age nouillés, une ta pis se‐ 
rie, re pré sen tant le sou ve rain et son fa vo ri. La ta pis se rie re pré sente
Phi lippe  IV en vain queur de la Dis corde, por tant ar mure, bâton de
com man de ment et écharpe de gé né ral. À sa droite, la déesse de la
guerre, Mi nerve, lui offre la palme de la vic toire  ; à ses pieds, gisent
l’Hé ré sie (une croix bri sée dans les mains et la bouche), la Dis corde
(coif fée de ser pents) et la Tra hi son (aux deux vi sages) — cha cune de
ces al lé go ries ren voyant aux Hol lan dais, aux An glais et aux Fran çais.
Oli va rès se tient à gauche du sou ve rain, ai dant la déesse Mi nerve à
pla cer la cou ronne de lau riers au- dessus de la tête de Phi lippe IV. De
l’autre main, il tient une épée et un ra meau d’oli vier, sym bole de ré‐ 
con ci lia tion et ré fé rence aux armes du duc (Brown et El liott  1981  :
194-198). Pla cée au se cond plan et un peu in con grue sur le plan nar‐ 
ra tif, la ta pis se rie dé livre, ce pen dant, le sens du ta bleau et de l’en‐ 
semble du pro gramme ico no gra phique du Salón de Rei nos :

[…] un roi puis sant et ver tueux rem porte une vic toire sur ses en ne ‐
mis ; un roi clé ment leur offre la paix et la ré con ci lia tion. Et der rière
tout cela, dans cette mise en scène par faite du concept de gou ver ne ‐
ment par l’en tre mise d’un mi nistre privé ou va li mien to, la fi gure du
mi nistre (Brown et El liott 1981 : 198). 38

Conçu comme un salon de la vertu du prince, le Salón de Rei nos en
ve nait à ma ni fes ter la vertu du va li do (Brown et El liott 1981 : 202). Dès
lors que les apo lo gistes de la pri van za avaient haus sé le mi nistre
privé au rang d’idem ego du roi, le fa vo ri et le roi se de vaient de com‐ 
mu nier en une seule et même gran deur, l’éclat de l’un re tom bant sur
l’autre.
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Conclu sion
Le pou voir du va li do, dont la seule lé gi ti mi té re pose sur l’ami tié
royale, se ma ni feste et se conso lide dans la mise en scène pa ra doxale
de cette in ti mi té fon da trice. À tra vers les fêtes, les textes théo riques,
le théâtre et les beaux- arts, les pri va dos pré sentent et re pré sentent le
lien consub stan tiel qui les lie à la mo nar chie au point que l’in ti mi té
par ta gée avec le roi est non seule ment af faire de pra tique, mais en‐ 
core et sur tout, de dis cours (écrits ou vi suels). Ceux- ci sont des ti nés
à ma gni fier la gran deur de la Mo nar chie Ca tho lique, gran deur dé cli‐ 
nable en plu sieurs images si mi laires qui ex priment les faces com plé‐ 
men taires d’une ma jes té par ta gée  : celle du roi et de son conseiller
in time.
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1  Long temps consi dé ré par l’his to rio gra phie comme une nou veau té ra di‐ 
cale, le va li mien to du XVII  siècle est le ré sul tat d’un long pro ces sus de ma‐ 
tu ra tion mar qué par la ten sion entre le « serviteur- ami du roi qui pro cède
du contexte mé dié val de la pri van za, et le serviteur- conseiller promu par la
trans for ma tion ins ti tu tion nelle de la mo nar chie des Rois Ca tho liques sous
Charles Quint et Phi lippe  II  » (Fernández Al ba da le jo 2009  : 14). Sur cette
ques tion voir éga le ment l’in té res sante confé rence de Ma nuel Bor re go
consul table sur le site http://mes cours.univ- fcomte.fr/chan nels/nguc236/
qui re cueille plu sieurs com mu ni ca tions sur les ques tions de gou ver nance
dans l’Es pagne clas sique.

2  An to nio de Gue va ra, Aviso de pri va dos o des per ta dor de cor te sa nos (1539).

3  Marco An to nio Cad mos, Mi cro cos mia (1592) et Álamos de Bar rien tos, Dis‐ 
cur so al rey Fe lipe III al co mien zo de su rei na do (1598) cités par Fernández Al‐ 
ba da le jo (2009 : 15).

4  « Pri var: […] vale ser fa vo re ci do de algún señor, de pri va tus, a, um, cosa
pro pia y par ti cu lar, porque se par ti cu la ri za con él y le di fe ren cia de los
demás; y éste se llama pri va do, y el favor que el señor le da pri van ça ».

5  Des com plé ments d’in for ma tion sur les dif fé rences lexi cales entre pri va‐ 
do et va li do dans Car ras co (2009 : 14).

6  Pu blié par M. Ga chard, Col lec tion des voyages des sou ve rains des Pays- Bas,
Bruxelles ; 3 vols., 1874, vol. 2, ap. 1.

7  Sui vant l’ex pres sion de Michaël Foes sel (2010 : 9).

8  Sui vant l’ex pres sion consa crée par Nor bert Elias.

9  Dis tinc tion que l’on trouve dans le Me mo rial que dió a Su Ma ges tad don
An drés de Mena, dándole cuen ta de los ex ce sos del conde de Oli vares su va li do
a 18 de fe bre ro de 1643 (Mss. 9163, f. 201r).

10  « Me mo rial del plei to contra el Duque de Uceda », Mss 11569 de la Bi blio‐ 
thèque Na tio nale de Ma drid, f. 220  r.: « Es un cria do de la per so na del
Príncipe, que por extensión de su gra cia y no por na tu ra le za de algún mi nis‐ 
te rio, lleva la voz de su Príncipe en al gu nas ma te rias concer nientes a su ser‐ 
vi cio, así de las par ti cu lares de su casa, como de las de la República. [Pero en
el ejer ci cio de estas ac ti vi dades] el pri va do no tiene nin gu na [limitación],
porque en todo lo que hi ciere se ha de su po ner que no usa de su ar bi trio, ni
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es más que un eje cu tor del ar bi trio del Príncipe, y así es sin nin gu na
limitación ni coto su ejer ci cio en lo ex te rior y pu bli co, porque cada vez que
sale del re trete del Príncipe a dar o a eje cu tar algo de su ser vi cio, viene su
Príncipe trans for ma do en él ».

11  Le Som me lier de Corps ai dait le roi à se vêtir et à se désha biller et as sis‐ 
tait à tous ses repas (Co niez 2009 : 45). L’éti quette sti pu lait qu’il ne de vait ja‐ 
mais le quit ter, l’ac com pa gnant au cours de ses au diences pu bliques, de ses
vi sites à la reine ou en core quand il se re ti rait dans ses ap par te ments (l’obli‐ 
ga tion de dor mir dans sa chambre était ce pen dant de ve nue toute théo‐ 
rique). Il jouis sait d’une place par ti cu lière au près du sou ve rain pour chaque
ap pa ri tion pu blique (cé ré mo nies, au diences, ré cep tions) mais aussi lors des
loi sirs pri vés (chasse, par ties de cam pagne, dé vo tions, théâtre, bals, …).
Cette charge lui per met tait d’en dos ser, à l’oc ca sion, les mêmes ha bits que le
roi. Pour ce qui est du Grand Écuyer il était res pon sable des écu ries et des
équi pages royaux mais éga le ment de l’or ga ni sa tion de ses dé pla ce ments  ;
c’est à ce titre que Lerma régla les dif fé rents voyages de Phi lippe III, condui‐ 
sant le plus sou vent pos sible le sou ve rain sur ses propres terres, comme
lors qu’il dis po sa la cé lé bra tion du ma riage royal (1599) à Va lence et non à
Bar ce lone (Williams 2010 : 81-85).

12  Récit re pro duit dans García Mer ca dal (1952) III, 185 « A uno de estos
confe sores mandó el duque de Lerma aho gar por ha berse per mi ti do co mu‐ 
ni car pri va da mente con el rey ».

13  En 1603, la gou ver nante de l’in fante Anne – Mag da le na de Guzmán, mar‐ 
quise del Valle – fut écar tée de la cour pour s’être ren due cou pable de « tra‐ 
hi son  ». On trou va, en effet, dans sa chambre une lettre que lui avait en‐ 
voyée la com tesse de Cas tel lar, Bea triz Ramírez de Men do za, dans la quelle
la com tesse nar rait un en tre tien avec les époux royaux au cours du quel
l’exis tence d’un cou rant d’op po si tion à Lerma avait été évo quée. Pour avoir
reçu cette lettre, Mag da le na de Guzmán fut ac cu sée de tra hi son. L’af faire
fut som mai re ment ins truite et jugée par des af fi dés du duc (Williams 2010 :
135-141 et Fernández Martín 1979 : 596-624).

14  Le texte com plet en es pa gnol est : « La reyna está dis gus ta da su ma mente
y tanto que me ha dicho mu chas vezes que qui sie ra más ser monja en vn co‐ 
nuen to de Go ri cia que reyna de España, desta ma ne ra pre ten dien do esta
gente por todas vías aje nar al rey de la vo lun tad que le tiene, y huuie ran
conse gui do su in ten to si no fuera el rey tan chris tia no, que le tie nen ata das
ambas manos dándole todo el dis gus to que pue den, si habla en se cre to,
pien san que es contra los duques de Lerma y Vzeda, exa mi na al rey sobre lo
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que con ella habla en la cama y a ella le han dicho no pida nada de su ma ri‐ 
do, ni in ter ce da por nadie, ni en la cama ni fuera della, y que a solas no trate
con él ne go cios al gu nos ».

15  Voir par exemple le texte sa ti rique conser vé dans le Mss 17547 de la Bi‐ 
blio thèque na tio nale de Ma drid.

16  Sur ce point, voir El liott (1989 : 619-621) et Marañón (1972 : 348-352).

17  Au cours du Moyen Âge et de l’époque mo derne, les rôles du conseiller et
de l’ami du roi n’étaient pas clai re ment dis tincts  ; c’est ainsi que dans son
Conse jo y conse je ros del Príncipe (1557), Fa drique Furió Ce riol met tait déjà en
évi dence la façon dont «  les conseillers s’étaient em pa rés de l’es pace po li‐ 
tique du prince en tant que per sonne pu blique  » (Fernández Al ba da le‐ 
jo 2009 : 14).

18  Sont des te nants de cette po si tion : Juan Pablo Mártir Rizo (His to ria de la
vida de Lucio Anneo Sé ne ca español, 1625) et An drés Mendo (Príncipe per fec‐ 
to y mi nis tros ajus ta dos…, 1657).

19  Ap par tiennent à la pre mière ca té go rie la Política de Dios, go bier no de
Cris to (1655) de Que ve do et la Conservación de monarquías y dis cur sos
políticos… (1626) de Pedro Fernández Na var rete  ; à la se conde, des textes
tels que la Idea de un Príncipe cris tia no… de Saa ve dra Fa jar do (1640), El
Político don Fer nan do el Católico de Bal ta sar Gracián (1640) ou en core le
Príncipe per fec to y mi nis tros ajus ta dos... de An drés Mendo (1657).

20  « Priua do lla ma mos un hombre con quien a solas i par ti cu lar mente se
co mu ni ca [el rey], con quien no ay cosa se cre ta, es co gi do entre las demás
para una cier ta ma ne ra de igual dad, fun da da en amor i per fec ta amis tad »
(Dis cur so del per fec to pri va do, debut du cha pitre I: “Si es co nue niente que
los Reyes ten gan pri va dos”, BNM: mss. 18721/48, non fo lio té). Il existe
d’autres ver sions: ms. 18 335 et ms. 6 778.

21  « […] es for ço so que esté tan pun tual cerca de su pre sen cia como el
cuer po de la som bra » (El pri va do per fec to, 1622, BNM: mss. 2 394, f. 139 r°).
Il existe d’autres ver sions à la BNM: mss. 5 873, 10 633 et 18 197/3). Ailleurs
on peut lire : “es la len gua y coraçón de la mente del príncipe” (c’est la
langue et le coeur de l’es prit du prince) (Mss. 2 394, f. 130 r.).

22  Le thème clas sique de l’ami tié fon dée sur la vertu se re trouve dans tous
les an ciens trai tés sur l’ami tié comme par exemple chez Ci cé ron qui écri vait
que « c’est la vertu qui pro duit et main tient l’ami tié. Sans vertu toute ami tié
est im pos sible » (De Ami ci tiae, VI, 20-21 ; XXII, 84 ; XIV, 51). Aris tote dis tin‐ 
guait trois types d’ami tiés, selon qu’elle est fon dée sur la vertu, l’in té rêt ou le
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plai sir, mais seule l’ami tié ver tueuse est par faite et du rable (Ethique à Ni co‐ 
maque, VIII, 1. 3-5, p. 388-94).

23  « Des tos dos amores, como de dos ríos, salen dos di fe ren cias de pri va‐ 
dos  » (Ivan de Santa María, República y policía.chris tia na para reyes y
príncipes y para los que en el gouier no tie nen suu lugar, Nápoles, Do min go
Ma ca ra no, 1624, p. 283).

24  « […] hay dos gé ne ros de pri van zas: unas que obe de cen a inclinación na‐ 
tu ral, a la vir tud o el vicio; otras que son gran jea das con ca ri cias, re ga los y
li son jas. Esta post re ra nunca puede ser du rable por es tri bar en prin ci pios
va rios. La pri me ra sí en cuan to mira a la vir tud, porque en la parte que se
en de re za al vicio, ya que por no ser vio len ta es du rable, lo deja de ser por el
ar re pen ti mien to que tarde o tem pra no sigue las cosas malas » (Dis cur so de
las pri van zas 2000, 197).

25  « No se me es conde que lla man pri var al que por obli ga ciones puede con
su señor, sien do esto en el rey más deuda y paga que amor y inclinación.
Otros mil gé ne ros de pri van zas hay, pero si ver da de ra mente no lo son, ¿qué
im por ta para tra tar del las que las au to ri cen con ese nombre? » (Dis cur so de
las pri van zas 2000, 198).

26  « […] pri va do es lo mismo que amigo par ti cu lar y, como la amis tad ha de
ser entre iguales, no pa rece que la pue den tener los que son va sal los o cria‐ 
dos con su rey o señor, al cual han de mirar y tra tar, con gran re ve ren cia,
re spe tan do siempre su real ma jes tad » (Santa María, República y policía
chris tia na…, Nápoles, Do min go Ma ca ra no, 1624, p. 281).

27  « [la rea le za] sería es ta do in to le rable, si no diesse li cen cia a que tu vie sen
ami gos con quien les co mu ni car y tomar algún ali vio de las mo les tias y pe‐ 
sa dumbres que de or di na rio los grandes ofi cios traen consi go » (Santa
María, República y policía.chris tia na…, Nápoles, Do min go Ma ca ra no, 1624, p.
282).

28  « […] el Rey su pre mo y ca be ça del Reyno ha de ser uno solo […] pero los
pri va dos dos y tres, y aún más han de ser, que dan do la uni dad re ser va da
para lo mayor y su pre mo ». (Santa María, República y policía.chris tia na…,
Nápoles, Do min go Ma ca ra no, 1624, p. 296).

29  « El Priua do ha de dexar que los ne go cios se se pa ren y co me tan a los Mi‐ 
nis tros […] que poco le ha de dar que los que tra ba jen sean mu chos, antes
por bien del go bier no lo ha de pro cu rar y lo que ha de cui darse es no tener
a nadie por compañero en la pri van za, porque la pri van za es la vo lun tad que
tiene el Príncipe al Pri va do y para ser la pri van za firme y ver da de ra ha de
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nacer de amor, y es im po sible que en un mismo tiem po […] se pued(a) amar
a di ver sas per so nas ». (Mss. 2 394, f. 138 v° et 139 r°)

30  Le contexte dans le quel s’opèrent ces re pré sen ta tions est celui d’une
époque où se pro duit une pa ra doxale mise en scène de l’in ti mi té royale afin
d’aug men ter la charge sa crale de la mo nar chie : le « sou ve rain […] théâ tra‐ 
lise son pou voir de vant la cour et le peuple grâce à une ri tua li sa tion de tous
les as pects de sa vie, au moyen de l’éti quette et du cé ré mo nial de cour  »
(Ha ber mas 1981 : 101).

31  L’ex pres sion est de Fran cis co Márquez Torres, Dis cur sos conso la to rios al
excmo.sr.don Cristóbal de San do val y Rojas, duque de Uceda…, Ma drid, 1616, f.
83 v. cité par Feros (2002 : 196).

32  « Un Sol hay en el cielo, pero con la Luna parte su cui da do y el mundo,
dándola rayos y luz para que alumbre […]. Mi la gro sa viene aquí la
comparación del Sol y la Luna. Así han del pri va do y el rey; que como la
Luna se es conde de lante del Sol y tanto más luce con sus mis mos rayos
cuan to más se apar ta de él, el pri va do ha de es con derse de lante del
príncipe, no ha de com pe tir con él en luz » (III, p. 204-205). Jouant avec les
termes de cette as so cia tion to pique, Damián Sa lu cio del Poyo dans sa Co‐ 
me dia fa mo sa de la pri van za y cayda de Don Álvaro de Luna (1612) pro pose un
jeu de mots qui lie le pa tro nyme du fa vo ri (Luna) à la re pré sen ta tion tra di‐ 
tion nelle du fa vo ri en lune du roi so leil  : « Y que hagan liga contra mi/ los
in fantes de Aragón/ y hasta los que no lo son/ ¿Tan poco valgo yo aquí?/ ¡si
soy Luna y español!/ ¿Qué nube es ésta im por tu na/ que se pone ante mi
luna/ y el rey don Juan, que es el Sol? ».

33  Pour l’as so cia tion ico no gra phique d’Oli va rès et de l’étoile, son geons à la
gra vure de Paul Pon tius (d’après un mo dèle réa li sé par Ru bens à par tir d’un
ta bleau de Velázquez) et qui est l’une des pre mières ré fé rences ico no gra‐ 
phiques au motif de l’étoile, à la fois guide et ins pi ra tion di vine, pen dant de
la sym bo lique conven tion nelle du Roi- Soleil vs Va li do-Lune. (Civil  2010  :
206). Le thème fi gure éga le ment dans le fron tis pice du livre El Fer nan do o
Se vil la res tau ra da, ou vrage pu blié par Juan An to nio de Vera y Fi gue roa,
comte de la Roca, à Milan en 1632.

34  « […] mas hoy, con atre ve ros a imi ta ros, /dándonos otro vos, mostráis al
mundo, /que sólo vos pu dis teis igua la ros ».

35  « […] el sol re cién na ci do, /que sale en vues tra es fe ra lu mi no sa ».

36  « cen tro del sol y igual con el sol mismo ».



Dans l’intimité du Prince : les fondements de la privanza dans l’Espagne du XVIIe siècle

37  « […] pues para que el tusón del Rey Ter ce ro/ hon rase vues tro pecho, en
su bau tis mo/ Fe lipe cuar to os sirve de cor de ro »).

38  « […] un rey po de ro so y vir tuo so der ro ta a sus ene mi gos; un rey cle‐ 
mente les ofrece la paz y la reconciliación. Y detrás de todo ello, en esta
representación per fec ta del concep to de go bier no por pri va do o “va li mien‐ 
to”, la fi gu ra del mi nis tro» (Brown et El liott, 198).

Français
Cet ar ticle aborde l’in ti mi té du roi comme source et fon de ment de pou voir.
L’étude s’in té resse au mi nistre fa vo ri, fi gure po li tique qui ap pa raît au début
du XVII  siècle dans de nom breuses mo nar chies eu ro péennes. À tra vers le
cas es pa gnol, sont abor dées les pra tiques et les re pré sen ta tions qui fa vo‐ 
risent, tout en la jus ti fiant, l’émer gence du mi nistre privé. Le pou voir de
celui- ci est, en effet, d’au tant plus éten du qu’il n’a d’autre lé gi ti mi té que
celle que lui confère le mo no pole de l’accès à l’in ti mi té du Prince.

English
This art icle stud ies the king's pri vacy as both the source and the found a tion
of his power. It fo cuses on the val ido, (fa vour ite min is ter), a polit ical fig ure
who ap peared at the be gin ning of the 17th cen tury in many European mon‐ 
arch ies. The Span ish case is used to dis cuss the rep res ent a tions and prac‐ 
tices which led to the rise of this private min is ter, by jus ti fy ing it. His power
is all the greater as his only le git im acy comes from his hav ing ac cess to the
Prince's private sphere.
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