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MOLIERE - L'HISTORIEN SOCIAL DE SON EPOQJJE. 

CHAPITRE 1. 

I n t r o d u c t i o n . 

La mort de Mol iere f i t p a r a l t r e q u a n t i t e de madrlgaux. l a p l u -

p a r t e t a i e n t au s u j e t des medecins qu 'on imagina d ' e t r e vetjgea par l a 

mort du grand comedien, l e u r enneroi. Dans sa v i e i l l e s a v a i t r a i l l e s ; 

pendant sa maladie i l n ' a v a i t pas demande l e u r a i d e ; a i n s i , dans sa 

mor t , i l s ne v o j a i e n t qu 'une j u s t e p u n i t i o n pour s e s p e c h e s . Mais , 

parmi ces madrigaux v o i d un d 'un ton p l u s g e n e r a l , qui s ' a p p e l l e 

Ep i t&phe ; -

" C i - g t t c e t ennemi des v i c e s de son temps, 

De qu i la voix f i t a u t a n t que l a plume; 

11 sut pa r 1'une e t 1 ' a u t r e , en d ^ l a s s a n t nos s e n s , 

Des seve res lemons c o r r i g e r l 'amertume 

Homme, qui que t u s o i s , qui l ' e u s pour ton censeur 

H 'epargnant pas t e s moeurs n i t a personne 

Pour l e payer des s o i n s qu i f o n t rendu m e i l l e u r 

? r i e au moins que Dieu l u i pa rdonne" 1 

Ce p e t i t poeme s i g n a l e , en oref , l a r o u t e que su iven t t ous l e a c r i t i q u e s 

de l : o l i d r e , de se s contemporains j u s q u ' a u x e c r i v a i n s de nos j o u r s . 

On convient u n i v e r s e l l e m a n t q u ' i l e s t l e p l u s grand p e i n t r e des 

moeurs de son epoque. Ce que nous - dont l e but se ra de montrer l a 

v ^ r i t e de ses p o r t r a i t s - voulows remarquer i c i , c ' e s t q u * i l fut l e 

p remie r , d ' i n t r o d u i r e , dans l e genre du t h e a t r e , c e t t e e tude de moeurs. 

1 . Despois . Oeuvres de Mol i e r e . T . l , p . x x i v . 
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Vol ta i r e , dans aon sommaire de l ' E t o u r d i , piece qui marque la d4but de 

Moliere a Bar i s , a d i t : "C ' e t a i t l e gout du thea t re l t a l i e n et espag-

n o l , qui a f 4 t a i t in t rodui t a P a r i s . Les comedies B ' e t a i e n t a l o r s que 

das t i a s u s d 'aventures s ingu l i e r s ou l ' on n ' a r a i t guere coupe a peindre 

l e s moeurs. Le thea t re n ' 6 t a i t po in t , comma i l le doi t e t r e , la 

representa t ion de l a vie humaine . . . . . . La bonne comedie ne pouvait 

e'tre comrae en France, puis que la soci^te" e t l a g a l a n t e r i e , seules 

sources du bon comique, ne fa i sa ien t que d 'y n a i t r e , Ce ne fut 

qu 'apres a r o i r bian vu l a cour et P a r i s , et bien ccwitjflea hommes, que 

Moliere l e s representa avec des couleurs s i r r a i e s e t durables" 1 . 

Avant Moliere done, l e thea t r e comique en France se compose, presqua 

tout entierement, des comedies d ' i n t r i g u e . Et bien q u ' i l y ' e u t , sans 

douta, dea t r a i t s de l a cornedie de caractere , 1'etude sincere de la 

nature - e ' e s t - e - d i r e l ' e tude des choses comme e l l e s sont dans la. via 

ac tue l l e - ea t lnconnue. Les personnages ne sont que de mannequins. 

Le public l a s peut reconnaitre facilement, i l ' e s t v r a i , mais ce n ' e s t 

pas parce q u ' i l s reasemblent a des gens v ivants , mais seulement parce 

que l ' au t eu r l e s t i r e du fonds des types qu'on ava i t employes depuis 

l ' anc ien thea t re g rec . I I ne se souc£e pas de la rraisemblance et i l 

pouase ses types au burlesque. 

Mais, d i r a - t - o n , le thea t re t ragique n * 6 t u d i a i t - i l pas l'ame 

humaine, e t a i n s i , e t a i t - i l necessa i re que l e genre comique, dont le 

but e s t au premier p lan , de f a i r e r l r e , f i t da meme? Qui, l e 

thea t re t ragique f a i s a s t une etude de l'ame humaine mais ce n ' e s t 

1 Cite par Depois. Oeuvres de Moliere. T . l , p.100. 



qu'"an ouvrage psychologique e t moral. Le genre t ragique e t a i t s i 

eont ra in t par l e s reg ies dramatiques qu'on ne pouvait presenter l e s 

personnages dans l e s s i t ua t i ons de la vie o rd ina i r e , c ' e s t - a - d i r e , 

dans le mil ieu qui expliquera.it le mieux leur ca rac te re . Du r e s t e , 

corame dans la comedie ou ne pouvait presenter les mem'bres de la haute , 

soc ie ty de raeme l e s "bourgeois et l e peuple ne devaient pas p a r a i t r e 

dans le thea t r e t rag ique . Fous voyons done que le grand progres 

r e a l i s e par Fol iere sera d ' inaugurer 1'etude de la na tu re , de presenter 

oes personnages dans le cadre soc ia l auquel i l s appar t iennent . Et 

maintenant comment a v a i t - i l e t e prepare pout' ce t r a v a i l ? 

Sa vie de comedien de compagne l u i donna une grande connaissance 

de la vie et foum.it une case ferme sur laquel le i l put bater avec 

confiance. A ce t t e experience de l a v ie , i l faut a jouter ce qui est 

le fond de 3on genie - son e s p r i t bourgeois. Fa i s a cet aspect essen-

t i e l de son caractere nous reviendrons tout a l ' h eu re . I c i i l est 

suffisant de noter q u ' i l a ce ferine bon sens, ce t t e sagesse p ra t ique , 

cet amour de moderation qui ca rac te r i sen t le bon espr i t bourgeois. 

De retour a Paris et e t a b l i sous le p ro tec t ion , premierement, de 

Monsieur, f rere du r o i , i l regarda autour de l u i . I I developpa 

bientot le gout de la cour, p u i s q u ' i l y trouva 1 ' in sp i ra t ion , et la 

protec t ion , s i importantes pour l'homme de l e t t r e s a ce t t e epoque ou 

la l e t t r e de cachet pouvait j e t e r en pr ison l ' au t eu r d'une phrase 

bardie ou Indiscre te . D'une observation penetrante i l trouva bientot 

que l e s deux tendances extremes de la l i t t e r a t u r e pendant l a premiere 

moitie du s i e c l e , e ' e s t - 4 - d i r e , l a l i t t e r a t u r e de salon et ce l le de 

http://expliquera.it
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cabare t , n ' d t a i e n t xtxrt n i 1'une ni l ' a u t r e a sen foijt. ;.-er- hisses 

p l a i s e n t e r i e s , la f;ro3sif}rete de c e l l e - c i le d j^cuterent ; et il n'uimn 

plus les grands sentiments et le raffinement outn.' de c e l l e - l a . 

L !id£e nouvelle que ; c l i e r e autisti tue a I 'ancien ideal dram&tlqne, 

e ' e s t 3 ' imi ta t ion exacte de ce qu'on a sous l e s yeux. Men de3 f o i s , 

dans ces comedies ou i l e t a l e se3 pr incipes du t hea t r e , i l i n s i s t* 

sur ce besoin de peindre a ' aprSs la na ture . Hans sa Cri t ique de 1 ' 

Boole dee> regimes i l d i t : "II es t bien plus a i s£ de se guinder 3ur de 

grands sentiments . . . . . . que d ' en t r e r corame i l faut dans le r i d i cu l e 

des homines. Lorsque roue peigne* des he>os, rous f a i t e s ce quo vous 

voulez on ne cherche point de ressenblance . . . . . . tmis lorsque 

/rows peigne* l e s hommes i l faut peindre d 'apr^s na ture ; OR veux (s ic) 

que ces p o r t r a i t s ressemblent, et TOUS n 'avez r ien f a i t s i TOUS n»y 

f a i t e s reconnat t re l e s gens de votre s i e c l e " . Bt encore, dans 1* 

Impromptu de Versa i l l e s ; "Son dessein est de peindre les moeurs 

sans rou lo i r toucher aux personnes Comma 1 'af fa i re de la 

comedie es t de representor en general tous l e s defauts des hormea de 

notre "s iec le , i l es t impossible a I.:oliere de f a i r s a*eftn caract^re 

qui ne rencontre quelqu'un dans le monde". 

La dernie>e phrase souleve la quest ion suiyant . En quel degrsi 

pouTait-o» appliquer la s a t i r e dans l es pieces de l o l i e r e a des pe r -

sonnes p a r t i c u l i e r e s . 

1. Despois. Oeurres de Moliere. T .3 , p .361 . 

2. Despois. Oeuvres de Moliere. T.3 , p.413. 
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Plusieura de sea contemporains 1 'a t taqualent amerement sur ce q u ' l l s 

cons idem lent dee s a t i r e s personnellee". A68ur6ment, tout l e monde 

conviendra que l u i , qui ava i t tin s i grand g6nie, savai t oublier ses 

sentiments d'homrae et representor objectirement la We. Tirona une 

phrase de l a Cr i t ique de l 'Ecole des Femroe3t "Je regarde l e s choaea 

du cot# qu'on me lea montre, et ne l e s tourne point pour y chercher 

ee q u ' i l ne faut pas v o i r . " . Vol l a , ce me semble, 1 ' a t t i t ude qu'an 

j u s t e c r i t i q u e dol t prendre en examinant une s a t i r e des moeurs. Les 

c r i t i q u e s contemporains 6 ta ien t j u s t i f i e s dana une cer ta ine mesure 

p e u t - e t r e . Ba le , sauf une ou deux except ions, Moliere n ' a blesse 

personne e t nous voudrions% d i re a tout l e monde du dix-septieme s i ec l e 

q u ' i l s suivent l e sage conaeil d'Uranie dans la Cr i t ique! "Cea sor tes 

de s a t i r e s tombent dlrectement sur l e s moeurs, et ne frappent l e s 

peraonnes que par re f lex ion . ft'allona point aous appl iquer nous-

raemes l e s t r a i t s d'une censure g£n<§rale, e t prof i tons de l a leqon, 

s i nous pouvms, sans f a l r e semblant qu'on par le a nous. Toutes lea 

peintures r i d i c u l e s qu'on expose sur les t hea t r e s doirent e t r e r e -

gardees sans chagrin de tout l e monde. Ce sont miroirs pub l i e s , ou 

11 ne faut jamais te^moigner qu'on se vole; e t c ' e s t se taxer toaute-

ment d*un d^faut, que se scandal iser qu'on le reprenne" . I5ais 

quelles sont l e s methodes de Koliere et comment a - t - i l r euss i ? Ce 

sont des questions q u ' i l faut ma intenant nous poser. 

1. Ibid. p. 324. 

2. Bespols. Oeuvres de Moliere. T.3, p.346. 
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De son don d fobservat ion nous avons preuve suff i s a n t e . Ecoutez 

de V i l l i e r s , contemporain e t d(§tracteur £e Moliere, qui dans sa 

Zelinde, a f a i t d i re a un de ses personnages: "Elomire (Moliere) n ' a 

pas d i t \me seule parole . . . I I ava i t l e s yeux ool l6s sur t r o i s ou 

qaat re personnes de q u a l i t e ; i l pa ro i s so i t a t t e n t i f a leurs discours 

e t i l semoloit q u ' i l regardoi t jus^u 'au fond de l eu r s ames." 1 Et 

de p l u s , i l ava i t "beaucoup d 'oceasion d 'observer . D'une naissance 

bourgeois*il 6 t a i t done entoure du mi l ieu "bourgeois pendant sa jeunesse. 

P a i s , comedien de campagne, i l a c q u f i i sa connaissance de la vie 

provinc ia le . Et enfin» com6dien du r o i i l pouvalt observer l a vie de 

1A cour e t de l a haute soci^ te de la v i l l e . Ainsi , v o u l a i t - i l mettre 

quelque chose sur la scene, i l n ' ava i t que puiser dans son grand fonds 

d 'observat ions , source p r e s q u ' i n t a r i s s a h l e . , Voici done un homme 

capable d ' a t t e i nd re son 'but de recons t ru i re l 'humanite de son temps. 

Ava i t - i l auss i 1 ' in ten t ion de eor r iger c e t t e humanite? C'est une 

question sur laquel le l e s c r i t i q u e s ne s 'accordent pas . Faguet a 

d i t : "Moliere a ea tr&s peu de ce grand souci de moraliser qui a e t6 

un des inpl lnaisons l e s plus fo r tes du thea t r e de 1630. I I a d i t 

que l 'emploi de l a eora6die es t de eor r iger l e s moeurs des hommes . . . 

Fais i l s ' e s t appliqud a peindre non a e o r r i g e r . " 2 ,$arcey a u s s i , 

t i e n t q u ' i l n ' e t a i t pas l e hut de Moliere de eorr iger l e s moeurs, que 

1. Ibid. p. 318. 

2. Faguet. Etudes l i t t . 17e s i e c l e . p.288. 

3 . S&rcey. Quarante ans de Theatre T.2. 
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la moral i te d'une peinture vient du degre' clans lequol e l l e ressernble 

a la v i e . P 'au t re p a r t , regardons la preface de 1 'Edi t ion de Moliere 

de 1682, at tr ibu.ee a deux amis dvt coraedien, la Grange et Vinot: "Ou 

peut d i re que jamais homme n ' a mieux su que l u i remplir l e pr^cepte 

qui veut que la comedie i n s t r i u se en d i v e r t i s s a n t . Lorsqu ' i l a 

r a i l l e l e s hommes sur leurs defauts , i l leur a appr i s £ s 'en co r r ige r , 

e t nous verr icns peut -e t re encore aujourd'hui vegnar l es raemes s o t t i s e s , 

q u ' i l a condamnees, s i les p o r t r a i t s q u ' i l a f a l t s d 'apres na tu re , 

n 'avoient e te autant de miroirs dans lesquels ceux q.u ' i l a joues se 

sont reconnxis."^ J.iais enf in , ce t t e question de la moral i te de ses 

pieces n ' e s t pas d'une premier© importance poxxr nous. Voyons a i n s i , 

quel mesxxre de succes i l a obtenu dans son vrai metier de p e i n t r e . 

l e i nous avons p lus ieurs elopes contemporains. Un rainistre 

p ro tes t an t , le Sr. 3 .F i e l a t , e c r i t : "Comme done i l n ' y eut jamais 

hoiame qui sut mieux contrefa i re l e s ac t ions d ' a u t r u i , ni mieux louer 

l e s vertus et mieux censurer l e s vices de toute sor te de gens, i l est jus te 

que ceux qui vivent au meme s iec le et qui sont capables de juger de 

son adresse e t de son savoir , reconnoissent conrbien i l s l u i sont 

obl iges, taut pour le divertessement que pour le p rof i t q u ' i l s en 

resolvent" . Citoas encore une fois 3a preface de la Grange et de Vinot: 

"Sa r a i l l e r i e 6 to i t de l i ca te et i l la tournoi t d'une maniere s i f ine , 

que quelque s a t i r e q u ' i l f i t , l e s i n t e r e s se s , bien lo in de s 'en 

1. Despois. Oeuvres de Moliere T .1 , p . x i i . 

2 . Bespois. Oeuvres de Moliere T. 3 , p .19 . 

http://attribu.ee
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offenser, revient eux-memes du r i d i c u l e q u ' i l leur f a i s o i t remarquer 

en eux Tout l e monde a r e g r e t t e un homme s i r a r e mais p a r t i c u -

lierement les personnes qui ont du bon gout et de l a de l i c a t e s s e " . 

Et enfin, voici ce que d i t : Donneau de Vise dans son Oraison 

Funebre de Moliere; "Je vous a i promis, Hessieurs, de vous f a i r e vo i r , 

dans l e second point de cet 6loge funebre, de quel le u t i l i t e l e s ouvrages 

du defiant ont es t§ au pub l ie , I I a joue l e s Jeanes, l e s Vieux, 

les Sains, l e s Malades, l e s Cocus, l e s Jaloux, l e s Marquis, les V i l l a -

geois , les Hipocr i tes , l e s Imposteurs, l e s Campagnardes, les Pret ieuses 

. . . . .« Les Avares, l e s Bourgeois qui af fectent d ' e s t r e de qua l i t e 

tous les Impertinens enf in , de tout sexe, de tout age et de tou te 

condition Disons done que tous ceux que notre autheur ajouez 

luy ont obl igat ion. Enfaisant voir des p o r t r a i t s de 1'Avarice, i l 

a f a i t honte aux avares , e t leur a insp i re de la l i b e r a l i t e . En 

rendan£ r i d i cu l e s ceux qui rencherissent sur l e s I.lodes, i l l es a 

rendus plus sages Combien a - t - i l f a i t changer le langage p re -

t ieux, iboly de tur lupinades? . . . Combien a - t - i l epargne de sang a 
2 

toute la France, en fa isant voir I ' i n u t i l i t e des frequentes saignees?" 

De tout cela nous voyons que ce que IColiere fcaissait le p l u s , ce 

q u ' i l a a t taque le plus souvent, e ' e s t l e faux sous toutes ses formes. 

Et e ' e s t sous ce rapport q u ' i l faut surtout s ignaler sa methode de 

presenta t ion. I I prend quelque f o i s , pour a s s a i l l i r ce r ta ins v ices , 

1. Ibid. T.l p p . x i i , x v i i i . 

2. A.P.-Malassis. Moliere jug£ par ses Contemporains, pp.16,17,18. 
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des types conventionnel du t h e a t r e . Mais i l l e s presente sous deguisenwit 

contenporainst, i l l e s place dans un mil ieu qui a p p a r t i e n t , sans aucun 

doute, au dix-septieme s i e c l e . Ains i , dans l 'Avare , i l a chois* un 

type qui avai t ex i s t e toujours sur la scene, mais i l l u i prete des 

q u a l i t e s , i l le met dans des s i t ua t ions qui sont c e l l e s de la vie 

"bourgeoise du temps de Louis XIV. Nous pourrions en dormer t>ien 

d ' au t res exemples mais ce n ' e s t pas necessaire puisque nous l e s 

t r a i t e r o n s dans les chapi t res qui suivent . I c i i l est suff isant 

de remarquer le caract£re complexe des oeuvres de Moliere. Par 

exemple, comment expliquer l e succes durable des Precieuses Ridicules? 

Ic i I ' e f f e t comique vient surtout des manieres et des facons de pa r l e r 

d'une p a r t i e de la soci6t6 qui n ' e x i s t e plus au jourd 'hu i . Mais 

Moliere savai t emprunter de la source e t e r n e l l e du r i r e . Les a f f e c 

t a t i ons et l e s r i d i c u l e s des precieuses n 'ont pas l e meme effet comique 

pour nous que pour ses contemporains. Mais l e s va le t s qui af fectent 

le bel e s p r i t , c ' e s t - a - d i r e , l ' i m i t a t i o n des maitres par leurs in fe r i eurs 

voila qui fera toujours r i r e l e s auditeursjfetous l e s s i e c l e s . Un 

contraste d'une au t re espece-.se trouve dans l e Misanthrope. P h i l i n t e , 

l'homme de la cour et de la haute soc i£ t§ . es t vraiment de son £poque, 

Menreconna issah le au monde du temps, tandis qu' Alceste n ' appar t i en t 

du tout au dix-septieme s i e c l e . Oraueilleux, f roid et independent, i l 

n ' ava i t jamais paru dans c e t t e soci6t6 dont le code, po l i demandait une 

fausse p o l i t e s s e , une hypocrisie des manieres et des convenances. On 

l ' a appele1 une ame r^publ ica ine , ce qui me semble un peu exag6re. En 

http://espece-.se
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ses ld£es. 11 est p lu to t Moliere lui-meme, sans le gout, c ' e s t v r a i , 

pour la soci6t6 - qua l i ty n6cessaire a l'homme de l e t t r e s et qui l u i 

donne une perspect ive jus te et normale - l'homme franc, qui ose 

crltiquer et eondamner tous l e s mauvais usages de son epoque. 

Yoila done le genie de Moliere. Tout en se rendant compte que 

l'hosBne explique par son mi l ieu , son h a b i t a t , i l l u i donne des 

qualit^s qui pe r s i s t en t e ternel lement . Dans ses comedies, en e f f e t , 

11 se trouve une conception non settlement d'une epoque, mais de la race 

humaine. Voyons maintenant comment cet observateur impart ia l a 

represents l e s moeurs et l e s hommes de son s i e c l e . 



CHAPITRE 11 

La Societe de l a Cour et de la V i l l e . 

Brune t i l re a d i t que "depuis le salon de Mine, de Ramboulllet 

jusqu 'au salon de Mine, de R^camier, l ' h i s t o i r e de la l i t t e r a t u r e 

pourra i t se f a i r e par l ' h i s t o i r e des sa lons" - parole qu'on peut 

appliquer au cas de l a plupart des ecr ivains da dix-septieme et du 

dix-huitieme s i e c l e . La vie soc ia le es t d'une grande importance 

dans l ' h i s t o i r e l i t t d r a i r e de la France. L ' influence des femmes 

se f a i s a i t s e n t i r en p lus ieurs d i r e c t i o n s , mais surtout e l l e r e u s i s s a i t 

a in t rodui re une raffinement, a. Clever l e tow e t 1'expression de l a 

langue et de l a l i t t e r a t u r e . Quant a, Moliere, t o u t e f o i s , i l ne 

subit pas la meme influence. Son metier de comedien l ' e x c l u a i t de 

la haute soc i£ t£ . I I f r equen ta i t , i l ' e s t v r a i , l e salon de Ninon 

de l 'Ene los , mais c e l u i - c i 6 t a i t un salon l f b e r t i n qui a v a i t , au 

temps oragaux de la Fronde, remplace' 1 'hote l de Rambouillet, rendez-
2 

vous de la premiere moiti§ du s i e c l e . Quelqutun, en e f f e t , a d i t 

que Moliere n ' a pas pr^sente cet aspect important de l a vie contem-

poraine qu'au thea t re le r o i e t l a cour ne pouvaient f igurer que dans 

la t ragea ie ; que deux ou t r o i s pieces en font mention mais ne l e s 

peignent pas; que l e s francs marquis n ' d t a i e n t au fond que des 

ro l e s . Arriver a c e t t e conclusion apres avoir l u une demi-douzaine 

1. Brurebiere. La Jeunesse de Flechier par l ^ b e Faftre, R.D.M., 
1882, 15 a v r i l . 

2. Angot. Roles et Caract£res de Moliere, p.233. 
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des pieces de Moliere, voila, de qui me semble incroyable. Mais 
C 

comment done expliquer sa jbonnaissance profonde de l a vie de cour e t de 

la haute s o c i a l ? 

Nous avons d i t plus baut comment le troupe de Moliere, retournee 

a Bar i s , gagna bientot l a p ro tec t ion de Monsieur, f re re du Roi. Ensuite 

ce n ' e s t pas Strange que ce grand pr ince , ce Roi s o l e i l , qui e t a i t bon 

vivant e t qui cherchait partout le divert issement , eut reconnu le genie 

du nouveau comedien. I I l u i ouvrit done sa cour et l u i donna l e 

t i t r e de valet de chambre. Ainsi Moliere devint homme de cour, e t 

avec son grand don d 'observat ion, i l trouva i c i , l ' occas ion de completer 

1*education de son gdnie , dont l e fondement ava i t 6te" f a i t pendant sa 

jeunesse aux milieux bourgeois et provinciaux. Je t tons maintenant un 

coup d ' o e i l sur la formation de la cour et de la soci$t4 pol ie de 

ce t t e 6poque af in de nous rendre compte de la matiere extremement 

riche qui s ' y t r o u v a i t , pour un pe in t re de moeurs. 

Si l f o » regarde n' importe lequel manuel d ' h i s t o i r e , l ' on voit 

que l a d i sc ip l ine fut le pr incipe cen t ra l du r6gne de Louis XIV. I I 

6 t a i t encore garqon quand ow ava i t d^velopp^ en l u i son i n s t i nc t 

naturel de souverain. Alors , l e s orages cont inaels de la Froude, 

pendant sa minori ty, l ' ava i en t inculqu^ une horreur de toute sor te 

d« d^sordre. Ainsi i l d i r i g e a i t tou te son 6nergie a. organiser sa 

g lo i re dans une forme concrete. I I fondait son absolutisme sur la 

thSorie gouvernmentale de Bossuet qui t e n a i t que l e gouvernement 

8'ordonne divinement a f in de permSttre aux hommes a. s a t i s f a i r e 1 ' 

i n s t inc t na ture l de vivre ensemble dans une societe organised. 

1. C.Hayes. P o l i t i c a l & Social Hist , of Modern Europe, v . l , p .235. 
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Du reste i l exigeait une abnegation absolue et obligatoire devant son 

au to r i t e . I I voulait e t re son propre premier ministre , le centre de 

la machine gouvermentale et sociale . Ainsi, pour remplir des offices 

d*etat, i l n*employait jamais des nobles, mais choiss issai t des gens 

d'une naissance bourgeoise. I I obligeait les nobles a tout aban-

donner, a se rassembler autoulr de la cour a Versai l les , e t , privies 

de tout pouvoir poli t ique a. se comporter comme une part ie essent ie l le 

du grand spectacle socia l . Ainsi la cour comprenait plusieurs 

mail l iers d'hommes et de femmes de la haute soci^te , qui avaient 

tous perdu leur Ind^pendance, qui devenaient, en effe t , des parasi tes 

sur la monarchie. 

Comment expliquer ce phfcinomene? Pourquoi ces nobles, dont le 

fond de la nature 6 ta i t l ' o r g u e i l , subi ren t - i l s un t e l esclavage? 

L'esplication se trouve dans l ' e s p r i t d'in^galite" qui regnait dans 

la vie sociale ousqufa la Revolution* Le r o i , maltre de l ' a r t 

d 'organiser, savait mettre dans l a via de cour, d'innombrables degres 

de rang, de sorte qu*il y avait toujours satisfaction.pour cet espri t 

d*inegalite. La vie sociale 4 ta i t done magnifique, mais l 'ancienne 

forme, gaie et familiere, donnait l i eu d une nouvelle, guindee et 

ceremonieuse avec son r i t u e l complique. L*etiquette 6 ta i t compliquee 

et formidable et i l y avait un code du bon ton que l 'on ne pouvait 

vfofiiler. La vie de cour, en ef fe t , n*6ta i t , a la surface, qufun 

t i s su frivole de sot tes vanit£s et de fausses c i v i l i t ^ s . Preuve 

suffisante de l 'exageration de ce code de savoir-vivre se trouve en 

des t r a i t e s contemporaines sur la c i v i l i t y et sur la galanter ie : 
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"NOB ga lants #tant a jus t6s en l a sor te que nous avons f igured, ne 

tacheront a fa i re aut re chose tout l e jour que de se t roure r aux 

l i eux ou l i s oroiront avoir meil leur moyen de se fa i re vo i r , e t 

quoique d ' e rd ina i re i l s a ien t assez de peine a, e t r e devots, i l s ne 

l a i s se ron t pas de frequenter l e s e g l i s e s , sr4cialement c e l l e s ou. 

quelque f e t e , quelque muisique, e t quelque predicateur excel lent e t 

nouvaau, e t la presence de quelque prince ou pr incesse , a t t i r e n t 

quant i te de gens, et surtout de ceux qui ne sont pas de p e t i t e con

s i d e r a t i o n , e t du nombre du vulga i re ; car ce n ' e s t pas devant ceux -

la q u ' i l faut pa r a l t r e * . . . . . Pour reg le r votre c i v i l i t e , vous ne 

marwuerez jamais de saluer ceux qui vous saluent avec une humili te 

auasi grande que peut e t r e la l eu r . Que l ' o n ne remarque point 

auesi que vous a t t end iez qu'un au t re mette la main au chapeau le 

premier, l u i l a i s san t f a i r e la moitie du chemin avant que vous 

commenciez. Chacun a en haine ceux qui en usent a i n s i , et cela sent 

ces jeunes bourgeois venus de bas l i e u et montes jusques aux charges 

de robe ou de finance par leurs ecus , lesquels se gouvernent de cot te 

sor te envers ceux qui l e s connoissent de longue KE.in, et en acquiorent 

par ce moyen le t i t r e do glorieux et de sots Ainsi en entrant 

ou en sortant d'une compagnie, vous pouvez saluer tous ceux qui s 'y 

trouvent s ' i l s vous serablent tous gens de condition et de meri ts . 

Que s ' i l vous paroi t du contraitfe, a peine les regarderez-vous, 

et s ' i l s sont asses* toardis pour p a r l e r , vous serez assez dedaigueux 

pour ne pas fa i re semblant de prendre garde a ce q u ' i l s d i sen t , et 

n.'y repondant po in t , vous poursuivrez votre discoui'3, agissant de neVie 

so r t e en toutes choses que s ' i l s n ' e t o i e n t point la ou s ' i l s 
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n 'e to ient ni vus ni ouis . . . . . . Shfin pratiquant toutes ces c6r6-

monies et grimaces mondaines ou i l y a tant de mystere, vous croirez 

que c ' e s t ce que l ' on doit appeley une noble f i e r t 6 , nouvelle vertu 

de ce s iecle dont l ' on parle t an t" . Alors, on nous di t comment 

l»honnete homme doit se comportir afin de pla i re a la cour: "Le 

prsmltr soin que doit avoir celui qui veut hanter les cabinets et les 

r«dui ts , et se je ter dans l ' e n t r e t i e n des femmes, c ' es t de rendre sa 

presence agreable . • . . . . Pour le3 vitements, i l vaut mieux etre 

oroure que par4; et toutes cel les qui ont gout, aiment mieux avoir 

ceux qui »ont n»|tement, que ceux qui ne sont que richement couverts. 

Neanmoins, le plus que l ' on y peut mettre, sans s'incommoder, est le 

meilleur, et c ' e s t une des plus u t i l e s depenses qui se fassent a la 

cour ••« ••• Quantity de femmes jugent de 1 'espri t des hommes, par 

leur fa^on de s 'hab i l l e r • •• ••• Sur toutes choses i l faut e t re 

curiBus ue xa mode . . . . . . j ' entends cet te mode, qui 6tant autorisee 

pur le» plus approuvesd'entre les grands, et les honnetes gens, sert 

comme de lo i a tous les autres . Je trouve ceux la fantasques, qui 

s 'opinia t rent a contrarier les usages re^us en quoi que ce soit"^ 

Enfin i l y a tar pe t i t l iv re par un auteur du s i ec le , qui donne toutes 

les regies de la civili te" qui se prat iquai t parmi les honnetes 

gens de son epoque. Nous ne citerons qu'un ou deux pages pour raontrer 

1. Cite par Crane, la Soc. Pr. An. 17e s iec le , pp.201, 209-212. 

2. Cite par Crane. La Soc. Fr. An. 17e c iec le . pp.213-215. 
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le detail complique de 1*etiquette. Void ce qu'on trouve en un 

chapitre qui se nomme Pour marcher avec un grand et pour le salut: 

"Q.ue si nous sommes obligez d'aller dans les rues a coste de ces >per-

sonnes qualifiees, il faut leur laisser le haut du pave, el observer de 

ne pas se tenir directement coste a. coste, mais un peu sur le derriere, 

si ce n'est quand elles nous parlent, et qu'il faut repondre. et alors 

il faut avoir la teste nue " . Oue si c'est dans un jardin, il 

faut se met.tre a main gauche de la personne, et avoir soin sans affec

tation, de regagner cette place a tous les tournans. Oui si on est 

trois a se promener, le milieu est le lieu d'honneur et partant celuy 

de la personne qualifiee; la droite est le second; et la gauche est 

le troisieme. De J.a vient, que le haut bout dans un jardin et 

ailleurs, ou l'usage n*a rien determine, est la droite de la personne 

qualifiee ... ••• Que si on rencontre dans les rues teste-a-teste 

una personne de qualite, il faut prendre le bas ou est le ruisseau ... 

... Que s* il s'agit de la saltier comrae venant de la campagne, il 

faut le faire en se courbant humblement, ostant son gand, et portant 

la main Jusqu'a terre; mais sur tout, il faut faire ce salut sans 

precipitation n'y embaras, ne se relevant que doucement, de peur 

que le personne que l'ou salue venant aussi si s'imcliner, et peut-

estre par honnestete a embrasser celuy qui le salue, on ne luy donne 

cmelque coup de teste"-'-

De tout cela on peut supposer que la vie de la societe polie 

m'etait autre chose qu'un raffinement exagere, que les courtisans 

1. Courtin- Nouveau traite de la civilite, pp.101, 103, 105-106. 
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raenaient una existence exemplaire du mollis, Man que d'une a f f e t e r i e 

r i d i c u l e . iteis ecoutcns maintenant 1'opinion des de t rac teurs et 

nous avons l ' i d e e exaotarrient opposee. Tie nous raccntent tous l a s 

examples de l i be r t inage dont II y avai t sans doute, beaucoup - l e 

grand Conde, Anne deGonzague, xm prince de Contl . l i s slgnaler.t 

l e Jeune r o i , avec sa succession de wa i t r e s ses , eonrne 1 'example que 

tout l e monde suivaat et l i s c i t e n t des c r i t i q u e s enrages telsque 

la Rochefoucauld et Bueay-Kabutin, Celui~la e c r i v i t en 1661: 

**11 y a p ru d'honnetes femmes qui ne soient l a sses de leur metier . . . 

. . . On ne compte guere leur premiere ga len te r i e que lorsque e l l e s 

en ont une aeconde."* Et c e l u i - c i , pendant l e regne de Vme. de 

Ikintemon, d i t : "La f a c i l e t e des femmes l es a ro j t rendues ai 

mepris&bles a la Jeunesse, qu'on ne savai t presqu<~ p lus , a la cour 

o« qua e ' e t o i t que de l e s regards", l i e montrent en e f fe t , tout 

l e s iec le infecte d'une iramoralite' soc i a l e , po l i t ique et r e l i g i euse . 

Connie c ' e e t presque toujours le cas, l a v e r l t e so trcuve entre 

ces deux extremes, et s 'expl ique, largement, par le doveloppemer.t 

de la vie soc ia l e . Jusqu'a, l a preniere moitle du dlx-septieme 

s l e c l e , l a socie te p c l i e , c ' e e t - a - d i r e , des reunions des deux sexes 

•ur un pied d' e g a l l t e , n*exista pas en France. La vrai contcencanient 

c ' e s t l e salon de l a marquise de Rambouillet, Du temps de ce t t e 

1 . Ci te par Perrens - Les Liber t ins en France au 17e s l e c l e . p.176. 

2 . Cite par Ib id . p.177 
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femme, qui possedal t des t a l e n t s s i reraarquables. 1 ' e spr i t soc ia l se 

deVeloppait rapldement at sans a r r e t , et l*influence des femmes 

devlnt tin pouvoir pour 1' e levat ion et l e rafflnement da l a langue, 

Se la l l t t e r a t u r e et des moeurs, l!ais cowrie tout nouveaute se 

por te a l 'exage 'rat ion, l e rafflnement se t ransfoqa i t en fausse pre-

c i o s l t e . Pour tant , malgre 1'apparence ridlculement r ig ide et 

affactee' , ce n* e ta I t vralment que 1* aspect super f io le l . Au-dessons 

de cet exte 'r leur, la race tena i t encore une vigoureuse saute 'morale . 

II y aval t natural lement, des c o t e r i e s qui a l l a l e n t aux extremes en 

tout a t se fa isa ient r i d i c u l e s - c ' e s t un phenoraene qui r e p a r a i t r a 

toujour* dans l ' h i s t o l r e humalne. Mais l a plupart des gens ne ' 

•garaient pas t rop l o i n . Et r o i l a justement ce que I ' o l l e re , 1* 

affiant du j u s t e mil ieu , nous depelnt . 11 at taqua l e s r i d i c u l e s -

l e s prec ieuses , l e s prudes, l e s beaux e s p r l t s , l e s mauvais poetes , -

mala 11 lndlque auasl clalrement l e meil leur cote de c e t t e b r l l l a n t e 

soclet'e de cour e t de v i l l e . 

Comraencons, done, avec une p e t i t e p iece , le Bemerclment au Bol 

fa i t e par Koliere apres avoir et'e honore' d'une pension. Pobinet, 

un contemporain, en par le a l n s l : "C'est un p o r t r a i t de la cour 

t r a i t pour t r a i t . On y vo i t l a cour corarce s i l ' on y e t o i t . l e s 

hab i t s , l a fagon d ' a g l r des cour t i sans , enfin tcus vous y paro i t 

Jusques au ton de vo i r . "* Volla une parole un peu exageree puisque 

oe n ' e s t pas un p o r t r a i t complet de l a cour. Mais de ce que Moliere 

! • Cite par Despols. Oeuvres de Kol iere . T.3 , p .291 . 
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veut l e i p resen te r , e ' e s t - a - d i r e , l e cote beau„ele'gant et f r i vo le , 

de l a r^our, e ' e s t une -neinture assez v r a i e . 1 'auteur ordonne sa Muse 

d ' a l l e r en lever du Roi pour l e remercier: 

"0ardez-vous Men d ' e t r e en Muse b a t i e : 

Un a i r de Muse es t chamant dans ces l leux; 

On y vent des obje ts a r e jou l r l e s yeux"1 

Et un objet a re^ouir , e ' e s t l e marquis q u ' i l depeint comme s ' ensu i t : 

"VOUB savez ce q u ' i l faut pour p a r o l t r e marquis; 

K'oubliez r i en de l ' a l r n i des habi t s 

l rborez un chapeau charge* de t r en te plumes 

Sax tm per ru |ue de p r ix ; 

Que l e rabat so i t des plus grands volumes, 

St l e pourpoint des plus p e t i t s ; 

Bt voua peignant galamment, 

Portez de tous cotes vos regards brusquemment; 

Et oeux que vous pourrez compitre. 

ITe manquez pas , d'un haut ton, 

De l e s saluer par l eu r nom, 

De quelque rang, q u ' i l s puissent e"tre. 

Cette fa rc i l t a r i t e 

v ' 2 
Donne a qui eongue en use un air de qualite." 

1. Despois. - Oeuvres de Mollere. T.3, p.295. 

2, Ibid. p.296. 
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Ces quelques vers l l l u s t r e n t l ' a i r a r rogant , dont noua avona f a i t 

mention plus haut, e t I 'ele'gance exagfcree des h a b i t s , De c e l l e - c i 

nous avons aussi d*autre temoiguages contemporaln. 3coutez par 

exemple, Looa te l l i , voyageur en France an 1'annee 1664, qui f a i a a i t 

des notes de sea observations: "Bien des "Franoais s ' h a b i l l e n t aveo 

tme r iohesse exageree pour leur condit ion, et se nour issent pauvrement 

af ln de pouvoir suivre l a mode; mais apres s ' e t r e f a i t f a i r e quelque 

bel hab i t , personne n ' e s t sur de se trouver qu i t t e de c e t t e depense, 

ear au bout d'un an ce "bel habi t est a l a v i e i l l e mode . . . . . . Avec 

l a coBsaode invention des perruffues que 1'on f a i t dans <Je pays a l a 

perfec t ion , l i s n 'ont guere a. s 'occuper de leur chevelure . . . . . . l e s 

•eteraents de ces d i v i n i t e s francai&Gs fles ferames) leur donnent un 

Je ne s a i s quoi de ma^estueux. et l e s vo i les qui temperent 1 'ec la t 

de leur beaute ne font que rendre leur vue p lus agreable . Leur 

coiffure consposee de boucles qui semblent des chaines dest inees a 

H e r eeux qui l e s regardent , l eu r sein oouvert aveo tant de r ichesses , 

l eurs rubans dont l e s couleurs var iees b r i l l e n t sur leurs habi t s a. 

t a i t de places . . . . . . tout es t merveilleux en e l l e s " . Eevenons 

& Kol iere , qui donne ensui te quelques usages de 1*etiquette formelle 

sur laquel le nous avons deja touche": 

"Grattez du peigne a l a por te 

Be l a chambre du Boi; . . . . . . 

1 . S.Looatell i - Voyage en Prance, t r ad , par Vautler, pp.323, 325. 
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St criex sans aucune pause, 

D'un ton rien moins que natural: 

<£ Monsieur l*huissier, pour le marquis un tel» " 

Ce aui est confirme par Courtin: "A la porte des chambres ou du cab

inet, ce n'est pas sqavoir le monde que de toeurter, il faut gratter. 

It quand ou gnstte a la porte chez le Boy, et chez les Princes, et 

que l'Huissier vous demande votre nom, il le faut dire, et jamais 

2 

ne se qualifier de Monsieur". La piece tennine avec les com

pliments que la Muse doit fa ire au Eoi, et ici encore apparemment, 

Holiere touche a un trait du code social, car Courtin consacre tout 

un chapitre au sujet des oompliments. 

Telia done 1*aspect exfcerieur de la cour peint en vives couleurs. 

Le ton est peut-etre un peu satirique mais ioi, a cause de la nature 

de la piece - ce n'est qu'un eloge du Roi - ee n'est pas, Moliere le 

vrai satirique. En plusieurs pie*ces toutefois, il attaque ce que 

panni d'autres traits de la cour, il n'aimalt pas, e'est-a-dire, les 

beaux marquis qui exageraient la mode et se rendaient ridicules. 

Dans les Itecheux. sa premiere piece intportante, il les raille un 

peu, mais dans la Critique de l'Ecole des ?emmes il les attaque 

ouvertement et serieusement. Elise, femme de quelque bon sens et 

d'esprit et qni n'aime pas les extravagants, parle a sa cousine 

1. Despois. - Oeuvres de Moliere. T.3, pp.296, 297. 

2. Courtin. - Nouveau tralte de la olrilite, p.19. 
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Uranie, laquelle goute ceux qui sont raisonnables et se divertit des 

ridicules. Tolci un extrait de leur conversation:- Elise: "Kais 

a propos d* extravagants, ne voulez-vous pas me defaire de votre 

marquis incommode? pensez-vous me le laisser toujours sur les bras, 

et que je puisse durer a ses turfupinades perpetuelles? - Uranie: 

Ce langage est a la mode, et l'on le tourne en plaisanterie a la 

cour. » Elise: Tant pis pour ceux qui le font, et qui setuent tout 

le Jour a parler ce Jargon obscur ••• ••• - Uranie: la plu-

T»rt de ceux qui affectent ce langage, savent Men eux-memes qu* il 

est ridicule. | Elise: Tant pis encore, de prendre peine a dire 

des sottises et d'etre mauvais plaisants de dessein forme". 

St plot loin, Dorante, horme de cour et aussi un homme raisonnable, 

parle aineit "Je suis pour le bon sens, et ne saurois souffrir les 

ebullitions de cerveau de nos marquis de Mascarille. J'enrage de 

voir de cee gens qui se traduisent en ridicules, malgre leur quaiite': 

de ces gins qui decident toujours et parlent hardiment de toutes 

ohoses, sans s'y connoitre* ••• ••• Mon Dieu, marquis, ce n'est 

pas a toi qui Je parle. C*est a une douzaine de Messieurs qui des-

honorent les gens de cour pay leurs manieres extravagantes, et font 

croire parmi le peuple que nous nous ressemblons tone* Encore 

dans 1*Impromptu de Versailles » il y a un coup fin contre les 

1. Despois. - Oeuvres de Moliere, T.3, pp.312-315. 

*• Ihid pp.335, 336. 
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marquii: "La oomedie s'ouvre par deux marquis qui se rencontrent. 

Souvenez-vous bien, vous, de venir, comme je vous al dit, la, avec 

cet air qu*on nomme le bel air, peignant votre perruaue ... ... 

Rangez-vous done, vous autres, car 11 faut du terrain a deux marqulij 

et lis ne sont pas gens 1 tenlr leur personne dans un petit espace 

••• ••• Mon Dieu, ce n'est point la le ton d'un marquis; 

la plupart de ces Kessieura affectent une manlere de parler particulie're 

pour se dlstinguer du commun M 1 Snfln , dans le Kisanthdcpe. nous 

avons une attaque coutre des beaux esprlts en partlculler - une 

attaque un peu trop severe, peut-e*tre, puisqu'elle vient d'Alceste, 

mais qui porte vraie neanmoins pour le plupart de ces gens sans genie, 

qui pretendaient etre poetes ou auteurs: 

"Quel besoin avez-vous de rimer? ••• ... 

Croyez-moi, resistez a. vos intentions, 

Et n'allez point quitter, de quo! que l'on vous somme, 

Le nom que dans la oour vous avez d'honnete homme. 

Pour prendre de la main d'un avlde imprimeur, 

Celui de r idicule et miserable auteur ••• ••• 

Pranchement, 11 est bon a mettre au cabinet . . . . . . 

Ce style figure, dont on fa i t vani te . 

Sort du bon caractere et de la ver i te : 

Ce n'est que Jeu de mots, qu'affectation pure, 

St ce n'est point ainsi que parle la nature, 

Le mechant gout du siecle, en cela, me fait peur." 

1. Despois - Oeuvres de L'oliSre T.3f pp.408, 410. 

2. Ibid., T.5, pp.466, 467. 
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De la meme categorie que ces marquis du be]|air, que ces beaux 

esprits, ce sont les precieuses. Port souvent on s'est demande si 

Mollere attaque toutes les precieuses ou seulement les fausses preci

euses. Mais d'abord, precisons le sens de ce mot precieux. Nous 

ne pouvons faire une meilleure distinction qui celle de Brunetiere: 

"L'esprit precieux c'est un esprit de mesure et de politesse qui 

degenere trop vite en un esprit d'etroitesse et d'affectation. Son 

inoubliable ridicule, c'est de s'etre attaque dans le temps meme de 

l*h8tel de Hambouillet, jusqu'aux syllabes de mots. L'esprit 

precieux n'a consiste souvent que dans les raffinements tout exterieurs 

de la politesse mondaine". De cette definition nous pouvons voir 

qu* 11 est bien alse de confondre la vraie signification du mot et 

d'y lire plus qu'il ne contient. Mais il est aussi apparent que 

ceux que Moliere attaque ce sont les fausses precieuses, puisqu'en son 

sens pur et originel, la preciosite ne signlfie rien de ridicule. 

Gomme nous avons indique plus haut 1*influence feminine qui aidait tant 

le developpement de l'esprit social, n'avait au temps de la marquise 

de Hambouillet, que des resultats heureux. Mais avec ses successeurs 

moins hablles, la tendance vers le raffinement s'accroissait hor3 de 

toute proportion, et nous avons la fausse preciosite, qui consistait 

souvent dans le raffinement tout superficiel de la langue, des manieres, 

et des idees. Le bel esprit etait bien a la mode, autant pour les 

femmes que pour les hommes, et les roraans de Mile, de Scudery avec 

leurs sentiments romaneaques et leur fade galanterie, etaient caracteris-

1. Brunetiere - La Jeunesse de PlecMer, par l'Abbe Pabre, P-.D. 
1682, 15 avril. 
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tiquee et domfltaient, la conversation et les pensees de tout le b^au 

monde. Digfce sujet done, de la plume de ce haieseur de toute 

exageratlon. 

La rremie're pl#ce dans laquelle 11 joue les precleuses, e'est les 

Precieuses Eidicules* On a dit qu'ici il n'attaque que les precleuses 

de province. En tout cas, la piece est pleine des usages tels qu'on 

pratiquait aux salons de la ville, car le rnouveraent precieux s'etait 

repandu dans les provinces, ou il avait ete outre par des personnes 

ignorantes, des pecaues provinciales. telles que Cathos et Magdelon. 

CJelle-ci dit a eon pares "En! de grace, mon pere, de^faites-vous de 

oes Home etrangee, et none appelez autrement."1 Toutes les pre

cleuses av&ient des noms d'emprunt, et de plus, elles avaient des 

idees tres romanesques sur leur naissance. "J'ai peine a'me persuader 

que j« puisse etre veritablement sa fille, et Je crois que quelque 

aventure, VOL ̂ our, me viendra developper une naissance plus illustre". 

Alors il y a des references aux portraits - "Je suis furieusement pour 

lee portraits"3 dit Uagdelon - et aux enigmes, ce qui e'taient d'ordin-

aires divertissements de la societe. Nous ecoutons aussi quelques -

tmes des facons ridicules et exage'rees de parler, qui etaient a la 

mode: "Ajustons un peu nos cheveux, et soutenons notre re'putation. 

Tlte, venez nous tendre icl dedans le conseiller des graces 

1. Despois - Oeuvres de Koliere., T.2, p.66 

2. Ibid., p.69 

3. Despois - Oeuvres da Moliere, T.2, p.82 
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7olture2-noua l e i lee coraroodite'a de la conversation . . . . . . ne soyez 

pie inexorable a ce fau teu i l qui youa tend lea b rae . "* . Et en fin 

i l y a l ea lde'ea precieuaea aur le mariage dont nous parierone r lua 

t a rd . Sauf de p e t l t e s touche8 inc iden ta l sa , I 'o l iere ne revient a 

ce aujet que bien plua tard , dana l a Comteiae, d'Seoarba^iiaa et lea 

Ce l l e - l a r i d i c u l i a e des comteaaea de province, qui eesayai«nt, 

au moyon d'une eonnal8aance bien inconjplete, de singer la cour et la 

aooiete po l ie de P a r i a . "C'eat une choae etrange», d i t la Cotatesse. 

que lea pe t i t ea v l l l e 8 , on n 'y aa i t point du tout aon roonde 

mala l e mal que J ' y t roure , e ' e a t qu*ila veulent en aavolr autant 

que moi, qui a l t Hi deux raola a Pa r l a , e t vu toute la oour."*". 

Au aujet i t dea flararaea Savantea, Eoederer , ce o r i t i que ai prejuge en 

faveur de la aooiete p o l i e , t i en t que Moliere, ami du p a r t i de la 

cour et a l n s i dea mauvaisea moeura, d i r ige aon a t taque contre lea 

femnea de bonnea moeura et d 'education, flertea nonl Lea femmea 

aavantea ne sont qu'une nouvelle forme dea precieuaea r id i cu lea , 

deja* paaaeee de mode en 1672. I I y ava i t , au diz-aeptleme a lec le , *« 

grand progrea dana le domaine des aciencea, et e ' e e t blen na ture l 

que lea femmea, qui a'ocoupaient de tou t , aft aeralent intereaaeea au 

mouvament ac len t i f ique . Kais ce que ce t t e piece apporte de nouveau. 

1. laid , pp. 70, 75, 77. 

2. Ibid , T.6, p.570. 

3. Boedered - I!em. pour aervir a l'hist. de la ace. polie. 
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c ' e s t - a - d i r e , lee ide'ee sur 1*education des femnes, vous voulons 

l a i s s e r -pour une au t re cbap i t re . 

Nous venons maintenact a 'un type de court.Isan. Men di f ferent a 

ces beaux marquis et p rec ieuses , lesquele , quoique r i d i c u l e s , n 'e ' ta ient 

pas dangereux - nous voulons di re le l i b e r t i n de 1'age de Louis x iv . 

Ce type se personnif ie en T)on Ju«n du ?gst jn dj Pierre.. A la surface 

p e u t - e t r e , i l ressenibleuu peu auxrrarquis - apparence elegante et arrogance 

de maniere - male au-dessons i l n ' e s t pas du tout l e rneme. I l es t 

1'hoBKse de cour corrompu, dont 1*elegance et ce channe ex te r ieur 

raasquent un fond de v i c e . Les h i s to r i ens donnent bier, des exemples 

e,ul aervent corarce orlginaux de Don Juan. l i s decrivent de« grands 

seigneurs t e l e que Bussy-Rabutln, Vardes, Retz et Lionne, tous pa r fa i t a 

gen t i l e hommet aux yeux de la cour, et qui men tent, trorrrpent, me^prisent 

l e s hommes. Duifl de coeur et cynlques. legers et inconstants . l i s 

ont pourtant de l ' e s p r l t e t de la grace, ce qui les rendent r lus danger-

eta:, e t enfin, l i s ont tou^ours l e courage, et 3e sentiment de bonneur. 

Loca te l l i a observe e t i n s i s t e sur ce dern ier point : "Les g e n t i l s -

homines . . . . . . observent a l ' exces l e s regies du point d'honneur." 

Toutes ces q u a l i t e s , tous ces vices et vertues e s s e n t i e l l e s de la 

noblesse corrompue du dix-septieme s i e c l e , se trouvent «jt dans le oarac-

teVe de Don Juan. Sganarel le, son v a l e t , par le : "Tu vols en Don 

Juan, non mait re , le plus grand sce le ra t que l a t e r r e a i t jamais par te , 

un enrage, un chien, un d iab le , un Turc, un heret ique, qui ce c ro i t n i 

1. S.Locatei l i - Voyage de France, t r ad , par Vautier, p .229. 
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Cie l , n i Enfer Tu me d i s q u ' i l a epouse' t a mai t resse : c r o i s 

q u ' i l auro i t plus f a i t pour aa pass ion, e t qu'avec e l l e i l au ro i t en

core epouse t o i , son chien et eon chat c ' e s t un epouseur a 

toutes mains . . . . . . Mais un grand seigneur mechant homme es t une 

t e r r i b l e chose; i l faut que je l u i sois f i d e l e , en depit que j ' e n a i e : 

l a c ra in te en moi f a i t 1'office du ze le , bride mes sentiments, e t me 

redui t d 'applaudir bien souvent a ce que mon ame d e t e s t s . " Le temoi-

gfcage du valet es t peu t -e t re un peu exagere, car i l a beaucoup souffert 

aux mains de son ma£tre, mais ecoutez maintenant Bun Juan lui-meme: 

"La constance n ' e s t bonne que pour des r i d i c u l e s j quo iqu ' i l en 

s o i t , j e ne puis refuser mon coeur a tout de que je vois d 'aimable; . . . . 

je se sens un coeur a aimer toute l a t e r r e ; e t comme Alexandra, j e 

souhai terois q u ' i l y eut d ' au t res mondes, pour y pouvoir etendre mes 

conaiuetes amoureuses". L'opinion des paysans sur 1'homme de cour est 

dans la meme veine. Char lo t te , jeune paysanne a qui Don Juan f a i t l a 

cour, l u i d i t : "Co que vous d i t e s me f a i t a i s e , e t j ' a u r o i s toutes 

l e s envies du monde i e vous c ro i fe ; mais on m'a toujou d i t q u ' i l 

ne faut jamais c ro l re l e s Monsieux, e t que vous au t re s court isans 

e t e s des enjoleus, qui ne sougez qu'a abuser l e s f i l l e s i ' Quant 

a l 'arrogance de ces nobles - i l s se croyaient au-dessus de l a 

plupart des l o i s - voici ce que d i t Sganatel le : " I I y a de ce r t a ins 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.5, pp.82-84. 

2 . Despois - Oeuvres de Moliere, T.5, pp.87-88. 

S. Ib id . p .118. 
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p e t i t s importinjs dans l e monde, qui sont l l b e r t i n s sans savoir oour-

quoi, qui font l e s e s p r i t s f o r t s , parce q u ' i l s croient que cela leur 

t i e d Men; e t s i j ' a v o i s un maitre comme ce l a , je l u i d i r o i s for t 

wettement, l e regardant en face : «Pensez-vous que vous e t e s de qua l i t e , 

pour avoi r une perrucoe blonde et bien f r i s e e , des plumes a votre cha-

peau, un habit bien dore, e t des rubans couleur de feu . . . . . . pensez-

vous, d i s - j e , que vous en soyez plus habi le homme, que tout vous so i t 

permis, e t qu'on n 'ose vous d i re vos ve r i t e s? Apprenez de moi, qui 

suis votre v a l e t , que l e Ciel punit t o t ou t a rd l e s impies, qu*une 

mechante vie amene une mechanicraort . . . . . . " . Et encore dans la 

scene bien come ent re Don Juan e t son creanoier, nous voyons ses methodes 

peu scrupuleux: "C'est une fort mauvaise p o l i t i q u e , d i t - i l , que de se 

f a i r e ce ler aux c reanc ie rs . I I est bon de l e s payer quelquechose, e t 

j » a i l e eeeret de l e s renvoyer s a t i s f a i t s sans leur donner un double." fc 

Sganarelle meW dei t admfcttre l ' e s p r i t de son maitre bien q u ' i l ne l e 

comprenne pas : "Vous tournez l e s choses d'une maniere, q u ' i l semble que 

vous avez ra ison; e t ce .pendant 11 es t vra.i que vous ne l 'avez pas . 

J ' avo i s l e s plus b e l l e s pensees du monde, e t vos disccurs m'ont 

b rou i l l e tout ceia."** Preuve de son courage se trouve en p lus ieurs 

incidents - l ' a i d e q u ' i l donne a Don Carles contre l e s 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T,5, pp.90-91. 

2 . Ib id . p .165 . 

3 . Ibid . p . 89 
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voleurs; sa mine, brave et calme, en face du spectre et de l a 

s t a tue , par exemple. Le code d'honneur autfuel on obe issa l t s i 

rigidement parmi l es nobles , es t auss i bien marque. Don Juan bat 

ce lui q u i , l u l sauve la v i e , mais P i e r r o t , son b ienfa i t eu r , n*est 

qu'un payaan, e t l e grand seigneur, ne se sent redevable en auoune 

faoon, a oet e t r e infe 'r ieur, Mais a Don Carlos , son egal , i l est 

tout p ra t a donner s a t i s f ac t i on en duel . Ecoutons l e s mots 

auivants de Don Carlos et nous voyons que Locate l l i n*a pas mal 

observe' sur cet erces du point d'honneur: "C'es t en quol je trouve 

l a condit ion d'un gentilhorane malheureux, de ne pouvooir point 

s ' a s su re r sur toute la prudence et touts l ' honnete te de $a conduite, 

d*«tre asserv i par l e s l o i s de l 'honneur au dereglement de l a 

conduite 4*an t ra l , e t de vo i r sa v i e , son repos, e t ses biens de-

pendre de l a fantaaie du premier temeraire qui s ' av i se ra de lui 

^ , 1 

f&lre une de ces injures pour qui un honnete homroe doit p e r i r " . 

Et un pen plus l o i n , Don Alonse: "Comme l 'honneur e s t infiniment 

plus pr4cieux que l a v i e , c ' e s t ne devoir r i en proprement que d ' e t r e 

redevable de l a vie a qui nous a ote l 'honneur ." Enfin i l y a 

un dernier aspect , bien important, du carac tere de Don Juan, c ' e s t 

son hypocr is ie . Mais, comme c ' e s t une question de r e l i g i o n , nous 

en parlerons a i l l e u r s . 

L 'autre espece d 'hypocr is ie , t ou t e fo i s , c ' e s t - a - d i r e , 

1 . Despois - Oeuvre de Moliere, T.5, p .150. 

2 . Ib id . p.154. 
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l ' hypocr i s i e soc ia l e , e s t egalementhale par Moliere. Abominnant 

tout ce qui est faax ou qui depart du n a t u r e l , i l r a i l l e sans cesse 

ces fausses convenances, du code socia l qui donnaient naissance a. 

toute sor te d 'hypocr is ie dans la v ie quotidieime de l a socie te p o l i e , 

e t qui produisaient des types t e l s que l e s femmes prudes et l e s 

coquet tes . La piece dans l aque l le i l a f a i t sa plus grande a t taque 

contre des v ices de cet ordre , c ' e s t l e Misanthrope. Et Men que 

Alceste so i t t rop amer, trop i n t o l e r a n t , nous pouvons former, d'une 

coraparaison de ses idees avec c e l l e s de P h i l i n t e , vra i homme de 

cour, une conception assez ju s t e des convenancds et des conventions 

du coda de savoi r -v ivre . Alceste pa r l e a I t i i l i n t e : 

"Allez, vous devriez mourir de pure honte: . . . . . . 

Je vous vo is accabler un homme de ca resses , 

Et temoiguer pour l u i l e s dernieres tendresses; 

De p ro t e s t a t i ons , d* off r e s e t de serments, 

Vous chargez l a fureur de vos emberassements; 

Et quand je vous demande apres quel e s t cet homme, 

A peine pouvez-vous d i r e comme i l se nomme; 

Vbtre chaleur pour l u i tombe en vous separant, 

Et vous me l e t r a i t e z , a moi, d*indifferent . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . et l a cour et l a v i l l e 

He m*offrent r i en qu 'obje ts a m*echauffer la b i l e ; 

J*entre en une humeur no i re , en un chagrin profond, 

Quand i e vois vivre entre eux l e s hommes comme l i s font; 
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Je ne trouve partout que laohe f l a t t e r i e , 

Quf ln_,JU8tiee, interet , trahison, fourberie." 

Alors 11 y a la reproduction d'une conversation qui a l i e u dans l e 

salon de Celiraene, fatsoe coquette. On parle des gens de la cour et 

Celinene en donne des portrai ts , presque tous medisants. Autre 

sujet d*attaque par Alceste: 

"Allons, ferae, poussez, roes boss amis de cour* 

Vous n'en epargnez point, et chacun a son tour: 

Cependant aucun d'eux a vos yeux ne se roontre, 

Qu'on ne vous voie, en hSte, a l l e r a sa remontre, 

Lni presenter &a roain, et d'un baiser f latteur 

Appiyer l a s seraents d*e*tre son serviteur. 

Xa mime idea sa trouve auz mots qui s'ensuivent, lesquels appuient 

ee qua nous Tenons da dire des roethodes du Hoi pour maintenir 

1* esprit d* inegalite*: 

HLe Ciel ne m*a point f a i t , en me donnant l e jour, 

Une arae compatible avec l ' a i r de la cour; 

Je ne me trouve point l e s vertus necessaires 

Pour y Men reusslr et fa irs roes a f fa ires . 

Stre franc et sincere est mon plus grand talent; 

Je ne s a i l point Jouer l e s hotnmes en pariant; 

Et qui n*a pas le don de cacher ce qu' i l pense 

Doit fa irs en ce pays fort peu de residenoe. 

1. Despols - Oeuvres de Koliere T.5, p,485. 
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Hor© de l a cour, sans doute, ou n ' a pas cet appui , 

St ces t i t r e s d'hottneur q u ' e l l e donne aujourd 'hui ; 

Mais on n ' a pas aus s i , perdant ces avantages, 

Le chagrin de jouer de fort sots persormages 

On n ' a point a souff r i r mi l le rebuts c r u e l s . 

On n ' a point a louer l e s vers de Messieurs t e l s , 

A donner de l'encen© a Kadame une t e l l e , 

Et de no© francs marquis easuyer la ce rve l l e " . 

De c e t t e forme de 1 'hypocrisie sociale qui ©e personnifle au 

type de fauss© prude, nous avcns un exemple ©in Arsinoe, a ins i 

depeinte par Celimen©: 

"San© 1'arae e l l e est du monde, e t ses ©oin© tentent tout 

Pour accrocner quelqu'un, sans en venir a bout. 

E l l e ae ©auroit voi r qu'avec un oei l d 'envie 

Le© assent© declares dontun autre est su iv l ; 

Et ©on t r l a t e merit©, abwadonne de tous, 

Contre l e ©iecle avauple, e t t toujours en courroux 

El le tache a couvrir d'un faux voi le de prude 

Ge que chez e l l e on vol t d 'affreuse s o l i t u d e . " 

Et encore, dan© la Cri t ique de 1'Ecole des Penroes: "Bien q u ' e l l e 

a i t d© 1*©©prit, e l le a auivi l e mauvals exenrple de ce l les qui , e tant 

1. Ibid, p.51l 

2 . Deapoi© - Oauvr©© de Moliere, T.5, p.500. 
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sur l e re tour de l ' age pretendent que l e s grimaces d'une pruderle 

scrupulense l eu r t iendront l i eu de Jeunesse et de beaute" . On 

peut m u l t i p l i e r gans cesse ces touches de fine s a t i r e que Moliere 

a laneees contre l e s abus et l e s r i d i c u l e s de l a cour e t de l a 

noblesse , mais i l faut maintenant vo i r conment d ' au t re pa r t i l a 

just if i iS ce t t e vie de la haute societe' , en montrant ses mei l leurs 

aspects* 

I I y a necessairement, moins a d i r e en ce t te d i r ec t ion , puis 

que Moliere, en son metier de come'dien n*avait pas besoin de J u s t i -

f l e r ce qu* 11 d l t . Heanmoins, comme nous avons deja d i t , i l est 

p lus que faiseur de r i r e s , 11 es t l ' h i s t o r i e n ju s t e de la societe' 

de son s i e c l e , e t c ' e s t a ins i que nous pouvons t rouver et le bon 

e t l e mauvais cote dans ses p o r t r a i t s . Sous avons c i t e , tout 

recemment, d 'Alceste pour l e c r i t i q u e derogatoire de l a cour. 

Eettons maintenant P h i l l n t e en opposition a l u i . Ce lu i -c i e s t un 

vra i homme de cour, mais sous son ex te r i eu r f r ivo le , i l a l ' e q u i l i b r e 

et l a moderation qui manguent a Alces te . Ecoutez ses idees e t nous 

voyons q u ' i l r ep resen te . l e fond de bon gout q u ' i l y avai t a l a 

cour, roalgre l*affecy.on et l ' hypocr i s i e apparente: 

"Mais quand on es t du monde, 11 faut Men que l*on rende 

Quelques dehors c i v i l s que l 'usage demande . . . . . . 

Et pa r fo i s , n 'en deplaise a votre austere honneur, 

I I e s t bon de caoher ce qu'on a dans l e coeur. 

1. I b id . , T .3 , p .337. 
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S e r a i t - i l a propos e t de la bien seance 

De di re a mi l l e gens tout c© que d'eux on pense? . . . 

Mon Dieu, des moeurs du tanps met tons-nous molns en peine, . . . . . . 

I I f au t , parmi l e roonde, une ve r tu t r a i t a b l e , 

La p a r f a i t e ra lson fu l t toute ext remite , 

Et veat que l ' o n so i t sage aveo sobr le te . . . . . . 

J ' obse rve , corame vous, cent choses tous l e s j ou r s , 
n 

Qui pour ro ien t , mieux a l l e r , prenanttf^autre cours, 

I&ls quoi qu*a chaque pas je puisse vo i r p a r o i t r e , 

En oourroux, comme vous, on ne me vo i t point e t r e ; 

Je prends tout doucement l e s ftommes comme i l s sont, . . . . . . 

Oui, Je vole ces defaats dont votre ante murmure 
1 

Comme vices mi s a l'humaine na tu re" . 

Encore dans 1*Impromptu de Ver sa i l l e s : "Vous f a i t e s un honne'te 

homme de cour, . . . . . . o*est-a-dire que vous devez prendre un a i r 

pose, un ton de voix n a t u r e l , e t ge s t i cu l e r l e moins qui l vous sera 

poss ib le . Qu ' i l es t imal t assez for t l e surete de jugement e t 

de goSt de l a cour c ' e s t b ien ce r t a in : "Sachez . . . . . . que l a 

grande epreuve de toutes vos comedies, c ' e s t l e jugement de l a 

cour; que c*est son gout q u ' i l faut e tud ie r pour trouver l ' a r t 

de reuss i r : q u ' i l n 'y a point de l i e u ou l e s decisions soient s i 
tous 

Jus tes , e t sans mettre en l igne de compte/les gens savants qui y 

1. Despols - Oeuvres de Moliere, T.5, pp.448, 452-453. 

2 . l a id , T .3 , p .403, 
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sont. que du simple bon sens naturel et du commerce de tout le 

beau monde, on s*y fait une maniere d* esprit, qui sans coraparaison 

juge plus finement des choses que tout le saroir enrouille des 

pedants." 

la derniere peinture de la cour se fait dans les Fqmmes Savant,ea, 

par Clitandre, qui, comme vrai homme de cour, defend son milieu 

contre ceux qui y avaient amene le ridicule, c'est-a-dire, contre les 

beaux esprits et pedants: 

"Yous en voulez beaucoup a cette pauvre cour, 

Et son malheur est grand «fe voir que chaque ^our 

Vous autres beaux esprits vous declamiex contre elle, 

Que de to us vos chagrins VOUB lui fassiez querelle, 

Permettea-raoi, Monsieur Trissotin, de vous dire . 

^u'elle (la cour) a du sens commun pour se connaitre a tout-

Qua chez elle ow se peut foimer quelque bon gout; 

Et que 1'esprit du monde y raut sans flatterie. 

Tout le savoir obscur de la pedanterie." 

II y a enfin, au sujet de la conside'ration de la cour dans 

les pieces de Moliere, un petit detail que ses critiques semblent 

presque negliger, nous voulons dire les comedies - ballets. 

Voltaire, dans son sommaire de la Princesse d'Elide, a dit: 

1. Despols - Oeuvres de Moliere,, T.3, pp.354-355. 

2. Ibid., T.9, pp.172-173. 



"Les fe tes que Louis xiv doime dans sa Jeunesse me'ritent d ' e n t r e r 

dans l ' h i s t o i r e de ce monarque, non seulement par l e s magnificences 

s ingu l i e res , mais encore par le "bonheur q u ' i l eut d ' avoi r des horatnes 

celebres en tous genres, qui contr ibuentaient en meme temps a ses 

r l a i s i r s , a. la p o l i t e s s e , et a la g lo i r e de la nat ion . . . . . . Cette 

piece r euss i t beaucoup dans une cour qui ne r e s p i r a i t que la Jo ie , 

e t qui, au milieu de t a n t , de p l a i s i r s , ne pouvait c r i t i q u e r avec 

sever i ty un ouvrage fa i t a l a hate pour embellir la fete . . . . . . Le 

genre serieux et galant n ' e t a i t pas l e genie de Kol lere ; e t ce t t e 

espeee de poeme, fc'&yant n i le p l a i san t de la comedie ni l e s grands 

passions de l a t ragedie , tombe presque toujours dans 1* ins ip id i te . " 

C*est v ra i e t c ' e s t ce qui explique le manque d ' i n t e r e t parmi des 

c r i t i q u e s pour des pieces de ce genre. l la is pourquoi done Molie're, 

qui devai t reconn&itre en quoi cons i s t a i t sa puissance, a - t - i l e c r i t 

ses pieces dans lesquel les i l s ' e c a r t e de son vrai g§nie? Voila 

ce qui a de 1'importance pour nous dans 1*etude de Kol is re , l ' h i s t o r l 

soc ia l , L*explication en es t assez simple. Louis xiv et sa cour 

a ra ien t un gout p a r t l c u l i e r pour ces b a l l e t s qui e t a ien t une p a r t i e 

e s s e n t i e l l e dee grandes fe tes de Ver sa i l l e s . Ainsi Koliere, oblige' 

a se t e n i r en favour avec cet element puissant , s 'appliqua a ce 

nouveau genre et y ec l ipsa meme Benserade, grand compositeur des 

b a l l e t s royaux entre 1651 a t 1660. Et tout en n ' e t a n t pas la 

pa r t i e importante de son oeuvre, i l :j a innncpourtant meme i c i , 

1. Cite" par Despois - Oeuvres de I 'o l i e re , T.4, pp.105-106. 
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qualques d e t a i l s s l g n l f i c a t i f s , d 'observat ion. En Mal icer te t par 

example, voic i une f ine touche de s a t i r e des beaux marquis: 

'<Ce ne sont que seigneurs , qui , des pieds a la t S t e , 

Sont b r i l l a n t s e t pares comme au^our d'une f e t e ; 

l i s suiu-prennent la vue; et nos pres au p r in t amps, 

Area toutes leurs f l e u r s , sont bien moins e c l a t a n t s . " 

St encore dans l e S i c i l i a n ces quelques mots s a i l l a n t s : "Tu 

sa l s que de tout temps Je me suis plu a la pe in ture , et que parfois 

j e mttnie l e pinceau, contre l a costume de France, qui ne veut pas 

qu'un gentilhomne sache r i en f a i r e . " Mais, pour nous l ' i n t e r e t 

vraie de ces b a l l e t s e t comedies ga lan te s , c ' e s t qu*l is conjurent 

devant des yeux un v i f Image de ce t t e cour de Louis xiv en toute 

sa couleur eblouissaute , en toute sa splendeur s u p e r f i c i e l l e . 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.6, p.159. 

2 . I b id . , p.257. 
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CHAPIIKE 111. 

La Bourgeoisie,. 

Nous avons d i t comment 4es nobles , devenus dependant* sur l e s 

p r iv i l eges que l eur accordait le r o i , avaient perdu tout pouvoir 

po l i t i que . Du r e s t e , l a vie ltuueuse de Versa i l l e s n e c e s s i t a i t 

un grand depens, de sor te q u ' i l s s 'appauvrissaient de plus en p lus , 

Les bourgeois, cependant, mettaient a p rof i t l a faveur du roi pour 

a ' e l eve r . A ce suje t , eccutez la Bruyere: "Pendant que l e s 

grandi negligent de r ien ccnna£tre, Je ne d is pas seulenient aux 

i a t e r S t s des princes et aux a f f a i r e s publiques, mais a leurs propres 

a f f a i r e s - qu*ils ignorant l'e'conomie et la science d*un pere de 

farciHe, et q u ' i l s se louent eux-raeines de ce t te ignorance; q u ' i l s 

se l a i s s e n t appauvrir et ma l t r i s e r par des intendants; des 

citoyons s ' i n t r u i s e n t du dedans et du dehors d'un royanne, etudlent 

le goxnrernament, deviennent f ins e t p o l i t i q u e s , savent l e fo r t et 

l e fa ib le de tout un E t a t , smt^ent a se mieux p lacer , se p lacent , 

s ' e l even t , deviennent pu l ssan t s , soulagent l e prJuce d'une p a r t l e 

des so ins publ ics . Les grands, qui l e s dedaignaient, les reverent; 

heureux s ' i l s deviennent leurs gendres l" 1 Pourquoi le ro i , dont le 

but pr inc ipa l c ' e t a i t de raffermir son autori t 'e par tout , f avor i sa i t -

i l , e t , donnait-. i l un s i grand mesure de pouvoir a la bourgeoisie? 

On a d i t 2 que leur bon sens p l a i s a i t au s ien, qu 'a ses yeux le 

1. La Bruyere - Les Caracteres , ed i t ion par G.Servois et A.Rebellian. 
S a r i s , 19J.3, p.245. 

2 . E.Deschanel - Le peuple et l a Bourgoisie, p.250. 

http://donnait-.il
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merite personnel avait des droi ts superieurs a ceux de la naissance -

ce qui me sembleijwraisemblable. L'explication se trouve plutfft 

en l ' e t a t gouvernmental e t administratlf du pays. 

Louis xiv, avec son grand gout pour V organisation centrale, 

e tabl iasa i t un systeme de gouvernement qui avait besoin, pour son 

execution, d'une nombre effroyable d*offices. I I ne faut pas 

entrer dans cet te matiere en de t a i l , mais i l y avai t , par exemple, 

• lagt-cinq intendants de finance et de jus t i ce , trente-sept gouver-

neurs pour faire executer l*autori te mi l i t a i re et un grand systeme 

de fermlow^generaux pour r ecue i l l i r les impots. De plus, a cause 

de son grand besoin d'argent, le roi vendait ces offices, pour 

remplir lea coffres d 'Eta t , a tous ceux qui les pouvaient payer. 

Ain«| t puisque la riche moitie du pays se composait des bourgeois, 

qui avaient t r ava i l l e pendant que les nobles paplllonnaient autour 

de la cour, ceux-la s 'e ta ient rendus necessaires au r o i . 

Etant done l ' ega le , ou bien la supe'rieure de la noblesse en 

pouvoir pol i t ique , e ' es t bien naturel que la bourgeoisie veui l le 

ensulta at te indre la meme position sociale . Saint-Simon, lndigne 

comme plusieurs autres gentllshommes, de l'avancement de la classe 

moy^nne, s'emporte sur ce point et dir ige une attaque biaa amere 

contre le roi qui avait permis cet e ta t d 'af fa i res : "La vanite et 

l ' o rgue i l , qui vont toujours croissant , qu'on nourr issoi t et qu'on 

augmen^toit en lul sans cesse ••• ••• devlnrent l a base de l ' exa l -

tation de ses ministres par dessas toute autre grandeur ••• . . . 

De la les secretaires d'Etat et les ministres suecessivement a 



q u i t t e r l e manteau, puis le rabat , apres 1'habit. no i r , ensuite l ' u n l 

le simple, l e roodeste, enfln a s ' h a b i l l e r comme les gens de qua l i t e 

. . . . . . Les minis t res avoient su persuader au Boi 1'abaissement de 

tout ce qui etoi t e leve, e t que leur refuser ce t ra i tement , c ' e t o i t 

raepriser son a u t o r i t e et son serv ice , dont i l s e to ien t les organes, 

pares que d ' a i l l e u r s , e t par eux-memes, i l s n 'e ' toient r&jn . . . . . . 

De la l ' a u t o r i t e personnelle e t p a r t i c u l i e r e des minis t res roontee 

au comble, jusqu*en ce qui ne regardoi t n i l e s ordresni l e s services 

da. Boi, sous 1'ombre que e'etoifc la sienne; de la ce degre de 

puissance ^u*i ls ueurperent; de la l eurs r ichesses irnnenses, e t 

l e s a l l i a n c e s q u ' i l s f i ren t tous a l eur choix I I (Louis) 

eento i t bien q u ' i l pouvoit accabler un seigneur sous l e poids de sa 

d isgrace , mais «on pas l*at»e'antir, ni l e s siens C'est l a 

ce qui l e f a i s o i t se coraplaire a fa i re regwer ses min is t res sur les 

plus eleves de ses s u j e t s , sur l e s pr inces de son sang en a u t o r i t e 

comme sur l e s a u t r e s , et sur tout ce qui n ' avo i t ni rang ni office 

de la couronne, en grandeur comme en au tkor i te au-dessus d 'eux. 

C 'es t aussi ce qui eloigna toujours du minis t re tout homme qui 

pouvoit y a jouter du s ien de ce que l e Eoi ne pouvoit n i de t ru i r e ni 

l u i conserver, ce qui l u i au ro i t rendu un minis t re de ce t t e sorte 

en quelque facon redoutable et continuellement a charge, dont 

1'exemple du due de Beauvi l l ier fut 1'except ion unique . . . . . . le 

seul homme noble qui a i t ete admis dans son consei l depuis la mort 

du cardina l Magarin jusqu 'a l a s ienne ." Saint-Simon naturellement 

1. Saint-Simon - Memoirs, T .xxv i i i . pp.39-44. 
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un peu f i e r de l a naissance noble, n ' e s t pas sans prejuges . r a i s 

i l ' e s t assez ce r t a in que bien des bourgeois se rendalent r i d i c u l e s 

en alngeant l e s modes et l e s manleres de la haute soc i e t e , car , ce 

qui a r r i ve s i souvent quand on essa ie 1*imitation, i l s l e s imitaient 

mal. Ecoutez la Bruyere; "II y a un ce r t a in norcbre de .jeunes 

magistrate que l es grands biens et l e s p l a i s i r s ont associes a 

quelques-uns de ceux qu'on norame a la cour do pet i ts- raal t ress 

i l s les i m i t e n t j i l s se tiennent fort au-dessus de la gravi te de la 

robe et se croient dispenses par leur age et par leur fortune d ' e t r e 

sages et raoderes. I l s prennent de la cour ce q u ' e l l e a de p i r e ; 

i l s s 'approprient la van i t e , l a mollesse, 1'intemperance, le l i b e r t i n -

age comme s i tous ces vices leur e t a i en t dus; e t , a f fectant a in s i 

un caractere eloign© de celui ou' i l s ont a. souteni r , i l s deviennent 

« i f in , selon l eu r s souhai ts , des copies f ide les de t r e s mechants 

origix»ux. Un homme de robe a la v i l l e , . et le roeme a la cour, ce 

sent deux hosanes. Kevenu chez s c i , i l reprend ses moeurs, sa 

t a i l l e e t son visage, q u ' i l y ava i t l a i s se s j i l n ' e s t plus ni s i 

embarrasse, nl s i honnete . . . . . . Quel es t l 'agarement de ce r ta ins 

p a r t i c u i i e r s qui , r iches du negoce de leurs peres , dont i l s 

viennent de r e c u e i l l i r la succession, se rcoulent sur les princes 

pour leur garde-robe et pour leur equipage, exc i ten t , par une 

depenee excessive et par un faste r i d i cu l e , l e s t r a i t s et l a r a i l l e r i e 

de toute une v i l l e q u ' i l s croient eblouir , et se ruinent a ins i a. 

s« f a i r s moyjer de s o i l " 1 Un peu plus loin i l donne n* r e c i t , 

1« la Bruyere - Les Garacteres, pp.164-165, 167. 
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un pen exagere assureroent des extravagances de ces bourgeois parvenus: 

"Les empereurs n*ont jamais triomphe a Home si mollement, s i consnode

ment, ni s i suremerit merae, contre le vent, l a p l u i e , la pcudre et le 

a o l e i l , que l e bourgeois s a l t a Par is se fa i re mener par toute la 

v i l l e s quel le dis tance de cet usage a la mule de leurs ancetres. ' 

l i s ne aavaient point encore se p r ive r du necessa l re pour avoi r le 

superflu, ni p re fe re r l e faste aux choses u t i l e s . On ne l es 

voyait point s ' e c l a i r e r aveo des bougies et se chauffer a un p e t i t 

tmm l a c i r e e t a i t pout" l ' a u t e l e t pou* l e Louvre. l i s ne 

so r t a i en t point d*un mauvais diner pour montrer dans l eu r carrosse 

Enfin l ' on e t a i t a lo r s penetre' de ce t t e maxime, que oe qui 

e s t dans l e s grands aplendeur, somptuosite", magnificence, es t 

d i s s i pa t i on , f o l i e , i nep t i e , dans l e p a r t i c u l i e r . " 1 Voila ce 

qui es t v ra i d'une p a r t i e de la bourgeoissia , mais qui ne s 'applloue 

point du tout a l a c lasse e n t i e r e . De roeme qu 'a la cour. i l y 

ava i t parai l e s bourgeois un grand nombre d'honnetes gens. Dans 

la haute bourgeoisie ce t te sec t ion se composait de ceux qui , a force 

de leur c®mwunication avec l a socie te po l i e , avaient appris l e s 

usages de bon gout . Quant aux p e t l t s bourgeois, i l y avai t beaucoup 

parrai l e s provinciaux, d'un bon sens commun et que l es fades 

a f fec ta t ions de la v i l l e n 'ava ient pas infect 'es. Moliere, comme 

on pouvait s 'y a t t endre , depeint tous l e s cotes de ce t t e c lasse 

moyenne. 

1. Ibid, pp.196-197. 
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D'une nalssance bourgeoise et entoure' d*un re11leu bourgeois 

pendant toute sa jeunesse, 11 a r a l t une source profonde d'ou t«rer 

see p o r t r a i t s . B!«n des c r i t i ques out di tcu* toute sa vie 11 

r e s t a i t bourgeois, eonservant see faccns bourgeoises de s e n t l r et 

de pen te r . l i s d isent que l a pe ln ture de la cour, c ' ee t le 

second plan de son t h e a t r e , q u ' i l r i d i c u l l s e l e s marquis, mais qu'11 

• tudie l a c lasse bourgeoiee parce q u ' i l / p o u r e l l e une profonde 

sympathle. C o s t peu t -e t re v r a l J l ' o n etudle T'oliere d'un po in t -

de-rue purement dramatlque. Mais, pour nous, qui l ' e tud lons 

omtm l*hletor ien s o c i a l , ce n ' e s t pa* de nifcrr.e. Kcllere a f l age l le 

l e s beaux marquis et lee aut res r id icu les de la cour mais 11 a 

p re sen t ! 1'honnete homme a u s s i . Et malntenant dans lea p o r t r a i t s 

bourgeois, i l depeindra leurs cotee r id i cu le s auss i blen que lour 

bon seas e t memo comment ce bon sens porte a 1*extreme, puisse avoir 

au«si peu de chaxtne que 1*affectation exageree du beau monde. 

Et s i / e tudes de la noblesse sont beaucoup plus legeres , plus super-

f i c i s l l e s que ce l l e s de l a bourgecis ie , la raison, n 'en e s t - e l l e 

pas asses apparent®? Vexistence de 1*homme de l e t t r e s de ce t te 

epoque dependsit sur l e pa*rftcnage de ses audi teurs , et l e s T**eraiers 

audi teurs des pieces de t ' o l i e re e ta ien t toujcurs les gens de la ccur 

et de l a haute eociete . Que ceux-ci aimaier.t se vo i r apparat t re 

sur l a scene nous en avons des temoignages cont emporains. V i l l l o r s , 

eerivant en 1663 d i t : " I I (Moliere) appr i t que les gens de 

qua l i te ne vouloient r i r e qu 'a l fu rs depwfcs, q u ' l i s roulolent que 

1'on fit •o i r leurs defauts en public . . . . . . et de f a i t , apres 



que l*on ©ut joue lea Precieuses , ou i l s e to ient et bien r e p r e s e n t s 

et bien r a l l i e s , i l s donne'rent eux-memes, avec beaucoup d'empresse-

raent, a J ' au teur dont je vou« e n t r e t i e n s , des memoires de tout ce 

qui se passoi t dans le monde, e t des p o r t r a i t s de leurs propres 

defauts et de ceux d^ l e u r s mei l leurs amis, croyants q u ' i l y avoit 

de l a g lo i r e pour eux que I 'on recoimiitt l eurs impertinences dans 

see outrages, et que I 'on d l t meme q u ' i l avoi t voulu pa r l e r d'eux; 

car vous »aur«B q u ' i l y a de ce r t a ins defauts de qua l i t e dont i l s 

se foot g l o i r e , e t q u ' i l s seroient bien faches que I 'on crut q u ' i l s 

ne l e s ©u»»ent pas . "* Oui, i l s r l r a i e n t de bon coeur "de ce r t a in s 

defauts de q u a l i t e " tnais s i Holiere aval t penetre un peu plus pro-

fondjfcent dans leurs fa lb lesses , i l s n ' au ra ien t pas e t e , peut-ot re 

s i d i v e r t i s . Avant de considered pourtant , l e s types d i f f e ren t s , 

regardons^ l e s milieux o u ' l l l e s place et examinons en la v e r i t e . 

L'Scole des Fecaaes es t l a premiere des comedies bourgeoises 

roais i c i c ' e s t p lu to t des idaes, des prejuges bourgeois sur l ' educat ion 

des feramea et sur le marl age qui sont d ' i n t e r e t ; i l n ' y a aucun 

d e t a i l important de la vie fami l ie re . i!ais dans le Tartuffe et 

text* 1'AssJca* 1'autaur noue in t rod iu t dans des maisons bourgeoises 

e t nous pouvons vo i r la vie d'un menage. la famille d'Orgon 

appart ient a l a haute bourgeoisie et l ' i n t e r i e u r de l a maison se 

carac te r i se done par l'ameafjblament confortable et l e luxe dont 

l a Bruyere a f a i t l e po r t r a i t s a t i r i q u e . line. Perne l le , belle-mere 

1. Ci te par Deapoia - Oeuvres de Moliere T.3, p.13 
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d'Elmire, qui est maitresse de la maiscn, sout ient l e faux devot 

Tartuffe en grondant sa bru sur sa coat time de t e n l r r u e l l e , laquel le 

oorrespcndait au salon de l a haute s o c i e t e . 

"Oe n ' e s t pas lui tout seul qui 'blame ces vis] tea . 
que 

Tout ce t races qui su i t les gensvous hantez, 

Ces car rcsses sans oesse a la porte planless, 

Et de taut de laquais l e bruyant assemblage 

Font un ec la t fScheux dans tout le voisinage 

Ces v i s i t e s , ces ba l s , ces conversations. 

Sont du malin#, e s p r i t toutes invent ions. 

La jamais on n 'entend de pieases paroles . 

Ce sont propos o i s i f s , chansons et f a r ibo les ; 

Bien aouvent le prochain en a sa bonne pa r t , 

Et l ' o n y s a l t medire et du t i e r s et du quart 

Enfin l e s gens senses ont leurs t e t e s troublees 

De la confusion de t e l l e s assembl ies . " 1 

Des mots de Dorine, l a trop habile servants , nous recevons d ' au t res 

p e t i t s d e t a i l s de la vie j oumal i e r a. La famille est a t a b l e , et 

Tartuffe e s t l e centre d*at tent ion juisque Orgon 1'adore et les 

autres le ha issent . 

"A t ab l e , au plus haut bout i l veat q u ' i l so i t a e s i s 

Avec jo ie i l l*y voi t manger autant que s ix ; 

1. Despoie - Oeuvres de Moliere, T.4, pp.403, 406. 
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Lea bona morceaux de tout, i l f a i t qu'on l e s lui cede; . . . 

Et fort denotement i l mangea deux perdrix, 

Arec une ncHtie de gigot en haohia." 

De tela pet i ta d e t a i l s nous font un tableau beaucoup plus reel 

et colorie . 

Dana l'Ajrarg l e asilleu eat plus exactement e tab l i . Harpagon, 

aussi , eat de la haute bourgeoisie. Ecoutcx- le rr-emoire de 1' 

aroeublament de aa naisons "Premie recent, un l i t de quatre pieds, 

a bandes de point de Hongrie, appliquees fort proprenent sur un 

drap da couleur d'o l ive , avec six chaises et la courtepclnte de 

mice; la tout Man ccnditionne, e t double d'un pet i t taffetas 

changeant rouge et bleu. Plus, un pavilion a queue, d*une bonne 

serge d'Aumale rose-aeche, area It naollet et l e s franges de so le . 

Plus, una teatura Aa t&plsserie des amours de Gocbant et de itaoee. 

Plot , une grande table da bo i s de noyer, a douse oolonnea ou 

p i l lars touraes, qui satire par l es deux bouts, et garnie par le 

desscus de sea six esoabelles. Plus, t ro i s , gros mouatTiets tout 

garnis da nacre de perles , arec l e s trois fourchettes aaaortiasantes. 

Pins un fourneau de brigue, arec deux cornues, et trois recipients, 

fort u t i l e s a ceux qui sont curieux de d i s t i l l e r Le tout 

ci-deasus mentionne, valant loyaleEsent plus de r«uatre mille cinq 

cent livres.**' Si l 'on questionne la verite de cette description 

1. Ibid., pp.409, 413, 

2. Deapois - Oeuvree de Koliere, T.7, pp.e5-.96. 

http://pp.e5-.96
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d'un interieur bourgeois on n'a qu'a consult er des imrentalres da 

menage de la famille de fcollere et voi la le mm* mobiller confortable. 

II y en a encore une indication dans la description des vetements 

de Cleante. sur leequeljson pere le gronde severement: 3 s t - i l 

ri«n de plus acandaleur que l e somptueux equipage que vous prorrenea 

par la v l l l e? Je querel lois hier votre eoeur» mals c ' e s t encore 

p i s . Voila qui crle vengeance au Cie l , et a roue prendre depuls 

l e s pieds .Jusqu'a la t e t e , 11 y auroit la de quoi falre une bonne 

const i tut ion. Je vous l*ai dit vingt fo i s , mon f i l e , toutes vos 

manleree ma deplaisent fort: reus donnts furieusement dans le 

marquis . . . . . . a quo! servant tous oes rubans dont vous voila larde 

depuls l e s plads .Jusqu'a la tSte. et si une demi-dousaine d 'a lgu i l l e t t e s 

ne suf f i t pas pour attacher un haut~de-chausse» II es t bJen 

neoessialre d'employer de I'azgent \ des perru^ues, lorsque 1'on 

peut porter des eheveux de son cruf qui ne content rlen. Harpagon 

regarde son f i l s des yeux d'un avare et ainsi exagere peur-etre sa 

splendour. Sous connaissons neanraoins, que l 'on negl igeait les 

regies qui defendaient aux bourgeois de porter des vetements rJehes 

et ornes, que la bourgeoisie singeait autsmt que possible, la mode 

de s 'habi l ler de la noblesse. Preuve suffiaante de 1'elegance 

extravagante se trouve dans oes edits du roi , publics de temps a 

autre, contre le luxe des habits et des equipages: "fe l isj tste . . . 

a f a i t publier sa declaration contre les depenses superflues, avec 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.7. pp.74-75. 
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des defenses expresses S toutes personnes de porter, depuis Ve 

l e r Janvier prochain, aucunes etoffas d'or on d'argent fin ou faux, 

broderies et autres' choses semblables, ni de faire porter aux pages, 

laquals et autres valets, aucuns habits de sole, et se servir de 

carrosses, litieres, ou de quoi que ce soit, ou il y ait aucune 

dorure, "broderie d'or ni de soie. 

En Tŝ rtuffe encore, il de'peint, en quelques traits vifs, la vie 

bourgeoise de petite ville: 

"Vous irez par le coche en sa petite ville, 

Qu'en oncles et cousins vous trouverez fertile, 

Et vous vous plairez fort a les entretenir. 

D'abord chez le "beau monde on vous fera venir; 

Vous irez visiter, pour votre bienvenue, 

Madame la baillive et Kadame l'elue, 

Qui d'un siege pliant vous feront honorer 

La, dans le oammval, vous pour re z esperer 

Le bal et la grand bande, a^savoir, deux musettes, 

2 
Et par^fois Fagotin et les marionnettes." 

Des types bourgeois Moliere nous a donne une grande galerie. 

II y a Sganarelle et Gorgibus du Oocu imaginaire,, Ariste et Sganarelle 

de l*Eoole des Marjs. Sganarelle de 1'Amour Uedecin. et du I-Iariage 

forceT GFeronte du Medecin Malgre lui. et des ?ourberies de Scaninf 

r i . . i - - . . . . . . . -

1. Clt<§ jpor Ibid, T.2 , p .397 . 

2 . Despois - Oeuvres de U o l i e r e , ff#4, p.442 
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et Oronte de l'M, de Fourceaitfraao. t*ais en toutes ces pieces , la presen

ta t ion de ces persoimages comme representants de la c lasse bourgeoise 

es t du second plan* l ' i n t e r e t p r inc ipa l se trouve a l l l eu r s» Con-

Biderons done ceux, e t i l y en un assez grand nombre, qui sont d'une 

plus grande importance. Dans 1'Ecole des Femraes i l y a la methode, 

s i sourent employee par Moliere - ce l l e d'une c o n t r a s t e . Arnolphe 

©•t 1« type du r iche parvenu, sans aucun rafflnement. Toutes see 

ideea sont du dern ie r bourgeois, d'un bourgeois gros et in fe r ieur : 

"Mais pour ceux que du nom d© galans on bap t i se , 

l i s ont en ce pays de quoi se contenter , ."I" ,-';' 

Car l e s femmes y sont f a i t e s a coquet er: "•'. ,.1-"'" 

On trouve d'humeur douce et la brune et l a blonde, 

Et l e s maris aussi l e s plus benins du monde." 

D*un carac te re tout a f a i t d i f fe ren t e s t son ami Chrysalde. 

Ce lu i - c i , c ' e s t l e bourgeois sense et honnete homme, dont i l dercontre 

tout le bon s«ns e t l a moderation ca r ac t e r i s t i que : 

" I I y faut , comme en tou t , fa i r les extremites, 

If ' imiter pas ces gens un peu trop debonnaires 

Qui t i r e n t vani te de ces sor tes d ' a f f a i r e s , 
vont 

De leurs femmes toujourryci tant l e s galans , . . . . . . 

Je ne suis pas aussi pour ces gens turbulens 

Dont 1'imprudent chagrin, qui tempete et qui gronde, 

A t t i r e au brui t q u ' i l f a i t l e s yeux de tout l e monde, 

Et qui , par c e t e c l a t , semblent ne pas vouloir 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.3, p .183. 
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"Qu'aucun puisse ignorer ce q u ' i l s peuvent avoir 

Entre ces deux p a r t i s i l en es t tui honnete, 

Ou dans l f occas ion l'homme prudent s ' a r r e t e . " * 

Que Moliere es t imai t bien le sain jugement des hommes te lsque 

Chrysalde, nous l e voyens de ces mots de Dorante dans l a Cri t ique 

de l 'Ecole des Femmes; "Je ne f i e r o i s assez a 1'approbation de pa r 

t e r r e , par l a ra ison qu 'entre ceux qui l e composent i l y en a 

p lus ieurs qui sont capables de juger d'une piece selon l e s r e g i e s , 

e t que l e s au t re s en jugent par la bonne facon d 'enjuger , qui e s t 

de se l a l s s e r prendre aux choses, e t de n 'avoi r n i prevention aveugle, 

n l complaissance a f f e c t e s , n i de l i ca tesse r i d i c u l e . " 

En "Eartuffe encore, 11 y a une contras te s imi la i re entre l e 

bourgeois normal e t l'homme obsede d'une idee fausse. Mais 11 y a 

une certain*difference pendant que Arnolphe montre partout sa basse 

o r ig lne , Orgon es t clairement de l a haute bourgeoisie . I I n ' a pas 

beaucoup d f e s p r i t , i l e s t v ra i mais c ' e s t un aspect de son caractere 

dramatique e t non uWtrait qui l e marque comme bourgeois. Mais l e 

cont ras te en t re l 'entetement d'Orgon e t l e bon sene de Cleante, 

c ' e s t presque l e meme que dans l ' a u t r e p i ece . Celu i - la , voyant en-

f in l ' imposte? en sa vraie lumiere, d i t : 

"C'en es t f a i t , je renonce a tous l e s gens de bien: 

•Pen aura i desormais une horreur effroyable , 

Et m*en vais devenir pour eux p i r e qu'un d i a b l e . " 

1. Despois - Denvres de Moliere, T.3, p.335. 



52 

Ciesnte lu i f a i t des rewontrances: 

HHe bieni ne voi la pas de vos ©mportementel 

Vous ne garden en rien les deux temperaments; 

Dans la d r c i t e raison Jamais n ' e n t r e la vo t re , 

Et toujours d'un erees vous vous jetez dans 1 'autre 

V&ie pour vous cor r ige r , quelle raison demand© 

Que rous a l l i e z passer dans une erreur plus grande, 

Et qu' avec que la coeur d'un parfide vaurien 

?ous confondles les cceurs de tous les gens de b5en. 

L»importance de l 'Avare. la cohsiderant comme un p o r t r a i t de 

la vim bourgeoise, se trouve en l a liar.iere q u ' e l l e j e t t e sur les 

d e t a i l s i n t e r i e u r s dee nonages bourgeois. Rous en avons deja 

parle' mais 11 y a encore un d e t a i l qui es t s i g n i f i c a t i f - c ' o s t - a -

d l r e , 1*importance de l ' a r g e n t . Celui-oi cc-mme nous l 'avons deja. 

montre, e t a i t une force puissante sous le regne de Louis x lv . Les 

bourgeois f inanciers et marchands, en avaient beausoup et les nobles 

appauvris e ta ient toujours en besoin. La Bruyere par le a ins i de 

I'homme d 'argent : " I I y a des ames sa les , p e t r i e s de boxie et 

d 'ordure , eprises du gain et de l ' i n t e r e t , conrce l es be l les 3ns es le 

sont de la g l o i r e et de la ver tu ; capable d'une seule volupte', 

qui e s t ce l le d'aciyuerir cu de ne point perdre curieuses et avides 

du denier dix, ^niquement occupies de leurs debi teurs , tou.lours 

1. Ib id . , f . 4 , p.505 
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inquietes stir l e rabais ou sur l e decri des monnaies, enfon^ees 

et comme abime'es dans l e s con t r a t s , l e s t i t r e s , et les parchemins. 

De t e l l e s gens na sont ni paren ts , n i amis, n i c i toyens, n i Chretiens, 

ni peu t -e t r e des hommes: i l s ont de 1 ' a rgen t . " 1 Le carac tere d' 

Harpagon ne s ' a c c o r d e - t - i l pas en presque tout avec ce p o r t r a i t ? 

Et Valere, qui a bien sen t i le besoin d 'argent d i t , dans I ' i n t e r e t de 

l ' ava re mais d'un ton ironiquej "Oui, 1'argent es t plus precieux 

que toutes l e s choses du monde et vous devez rendre graces au Ciel 

de l^honn^te homme de pere q u ' i l vous a donne. I I s a i t ce que c ' e s t 

que de v iv re . Lorsqu'on s*offre de prendre une f i l l e sans dot , on 

ne doi t point regarder plus avant . Tout es t r enfe iW la dedans, e t 

sans dot t i e n t l i e u de beaute, de jeunesse, de naissance, d'honneur, 

2 de sagesse et de p r o b i t e . " 

Dans le Bourgeois gentilhomme. Moliere emploie encore l a 

methode de cont ras te mais i c i , contraste d'une au t re espece. Nous 

avons d'un cote M.Jourdain, de 1 'autre sa femme et la jeune homme 

Cleonte. Celu i - la es t l e bourgeois ente te de l a fureur de devenir 

noble . Vulgaire e t sans e s p r i t , i l represente ce type, dont nous 

avons deja p a r l e , qui n ' e s saya i t d ' imi te r , a cause de la s o t t i s e , 

que l es p i res co tes , que l e s r i d i cu l e s de la noblesse* M.Jourdain 

ne voit pas plus loin que l'exterieur de ses modeles et c'est ce 

qu'il veut singer. "Je me fais habiller aujourd'hui, dit-il, 

1. La Bruyere - Les Garacteres, p.170. 

2. Despois - Oeuvres de Moliere, T.7, p.89 
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comme l e s gens de q u a l i t e ; et mon t a i l l e u r n ' a envoye des bas de 

sole que j * a i pense ne mettre jamais Je ma suis f a i t f a i r e 

c e t t e indienne-ci Mon t a i l l e u r m'a d i t que l e s gens de qual i te ' 

e to ien t comme c e l t d l e matin . . . . . . Est-ce que l e s gens de qua l i t e 

apprennent aussi l a musique? Je l ' apprendra i s done." 

I I e s t f l a t t e ' e t decue par tous ceux qui en veulent a son argent* 

"Ne m'es t -ce pas de l 'honneur, de p r e t e r de 1'argent a un homme de 

ce t t e condi t ion- la? e t pu i s - j e f a i r e moins pour un seigneur qui 

m'appelle son cher ami? Vbulez-vous que je refuse un homme 

de ce t t e cond i t ion- la , qui a par le de moi ce matin dans l a chambre 

d u l o i ? . Cleonte, de l ' a u t r e cote', represente aussi vraiment 

la meil leure bourgeoisie; i l a de 1 ' e sp r i t , du raffinement et i l 

es t f i e r de son e t a t . "Je trouve, d i t - i l , que toute imposture es t 

indigne d*un honne*te homme, et q u ' i l y a de la lachete a de'guiser 

ce que Se Ciel nous a f a i t n a t t r e , a se pare r aux yeux du monde d*un 

t i t r e derobe, a se voulo i r donner pour ce qu'on n ' e s t pas . Je 

su i s ne de parents , sans doute, qui ont tenn des charges honorables. 

Je me suis acquis dans les arm.es l 'honneur de s ix ans de serv ices , 

e t je me trouve assez de bien pour t e n i r dans l e monde un rang 

assez passable . Mais avec tout ce la , je ne veux point me donner 

un nora ou d ' au t r e s en ma place c ro i ro ien t pouvoir pretendre , e t 

j e vous d i r a i franchement que je ne suis point gentilhomme." 

1. Ibid, T.8, pp.50-51, 55. 

2 . Ib id , T.8, pp.109, 118. 

3 . Despois - Oeuvres de Moliere, TJ8, pp.142-143. 

http://arm.es
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Bra^o CJleontei voi la des sentiments qui accentuent son fcona sens e t son 

bon goutt line. Jourdain est plus foncierement bourgeois© que Cleonte. 

Oelui~ci a u r a i t pu poser comnne noble s ' i l l ' a u r a i t voulu. l.rais 

o e l l e - l a es t bourgeoise jusqu'au fond de l ' amej i l n ' a r r i r e r a i t 

Jamais q u ' e l l e veu i l l e e t re autrechose que l a f i l l s du marchand 

"qui vendoit du drap aupres de la par te Saint-Tnnocent." C 'es t -a -

d i re q u ' e l l e represente ce que devait e t re l a plupart de la bour

geo i s i e , l i s n ' e t a i e n t pas n6cessairement f i e r s de l eur e t a t comme 

Cl lonte ; 11a l ' a coep ta i en t cotnroe chose n a t u r e l l e , e t possesseurs 

d 'un grand bon sens par t ique , i l s e t a ien t parfaitement heureux dans 

l a condi t ion on l e Cie l l e s ava i t f a i t n a t t r e . Ou peut d i re que 

l 'ambi t ion de M.Jourdaln es t louable en ce q u ' l l reu t echapper a 

c e t t e vie t e r r e - a - t e r r e . d u i , l 'ambit ion elle-meme e s t peut-Stre 

assez digua s i ©He se troupe en quelqu'un qui a 1 ' ins t ruc t ion pour 

l ' a t t e i n d r e sans se rendre r i d i c u l e . Mais chez un grand nombre de bour-

k«ois c ' g t a i t deasW que chez K. Jourdain. l i s n 'avaient pas 

1*education n i l ' exper ience pour d ls t inguer entre ce que la vie 

de la soc ie t e pol ie leur offra ient de bon et de mauvais. Be 

so r t s que nous ne convenons pas a ce jugement de H.Jourdain: "Voili 

bien les sentiments d*un p e t i t e s p r i t de vouloir demeurer toujours 

2 dans l a basaesge. 11 exci te nos r l r e s mais nous ne pourons 

qu*applaudir sa fenrae aux idees s i admirablement pra t iques e t sensees 

1. Ib id . T.8 , p.146. 

2. Despois - Oeurres de Moliere, T.6, p.146. 
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malgre' leur expression quelque_>fois vulgaire. Elle n'est pas trompee 

par ce splendide marquis qui eblouit les yeux de son mari*, et elle en 

parle ainsi: "O^i* il a d-©8 bo»tes pour vous, et vous fait des 

caresses; mais il vous emprunte votre argent je suis sure 

... ... que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous 

enjoler." * Les idees sur le mariage sont d'une pareille sagesse 

mais nous y reviendrons plus tard. 

Enfin dans les Femmes Savantes, nous avons Chrysale, si souvent 

cite comme le "bon bourgeois du temps. II est en effet, la replique, 

en forme d'homme, de line. Jourdain; representatif comme elle, du 

grand nombre des bourgeois qui n'etaient pas infected du desir de 

aortir de leur propre sphere. "Je vis de bonne soupe et non de beau 

langage"* dit Chrysale. Et si l'on a un peu trop dKinsiste sur ce 

cote de sa nature, ce n'est que pour offrir une meilleure contraste 

aux raffinements outres de ia femme, de sa soeur, et de sa fille. De 

celles-ci nous avons deja parle, au sujet de la haute societe sur 

1*image de laquelle elles voulaient se modeler. Et nous y reviendrons 

en parIant de la famille et de 1*education des femmes. 

Arrive maintenant a la fin de cette galerie des types generaux, 

nous avons a considerer quelques aspects particuliers, c'est-a-dire 

la mention qufe fait Moliere des membres des professions bourgeoises, 

tels que l'avocat et le financier. Aux mddecins il faut donner un 

1. Ibid., T.8, pp.109. 110. 

2. Despois. - Oeuvres de Moliere, T.9, p.102. 
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autre* 
nouveau GhiBgJtre, mais de ces/Moliere ne s'occupe pas beaucoup. 

Hbus avons deja pa r l e de la puissance de 1'argent a. c e t t e epoque et 

nous pouvons done bien nous imaginer 1'importance de l a pos i t ion du 

bourgeois f inanc ie r . l a Bruyere en donne un p o r t r a i t en son s ty le 

epigrammatique: "Si l e f inancier manque son coup, l e s cour t isans 

disent de l u i : "C'est un bourgeois, un homme de r i e ^ u n malotru; 

s ' i l r e u s s i t , i l s l u i demandent sa f i l l e . " 1 Et encore: " I I y a 

une durete de complexion; i l y en a une aut re de condition et d ' e t a t . 

L'on t i r e de c e l l e - c i , comme de l a premiere, de quoi s 'endurei r sur 

l a misere des a u t r e s , d i r a i - j e me me de quoi ne pas plaindre l e s mai

nour s de sa famil le? Un bon financier^, ne pleure n i ses amis, n j sa 

femme, n i ses en fan t s . " 2 A la f in du dix-septieme s iec le et au 

commencement du dix-huit ieme, nous trouvons en Hegnard et Lesage, des 

etudes des bourgeois f inanciers qui ne sont que A'elargissements de 

ces esquisses l egeres . En Moliere i l y a un seul exemple de ce type-

c*est I,!. Harp in dans l a Comtesse d'Escarbagnas Ce lu i -c i , bien que 

son caractere ne so i t presente qufe brievement, es t le vra i precurseur 

des Tareare ts . Cette espece de peste sociale n ' e t a i t p a s , au temps 

de Moliere, auss i dangereuse, ce qui explique q u f i l ne l ' a pas 
h 

attaquee plus hardiment. Mais q u ' i l a senti/menace croissante 

de la puissance de l ' a rgen t c ' e s t evident . Vbyez l 'Avare. I c i 

c ' e s t l/ioliere, defenseur de la famil le , qui at taque 4e vice qui t r a v a i l l e 
si 

1. La Bruyere - Les Caracteres , p.154. 

2 . Ibid . p .163. 
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ins id le asement pour d$tui re des l i e n s de famil le . 

Qoant a l a robe, encore i l n ' y e» a qu'unsi seul reprSsenia tan t , 

sauf l e s deux avocats r i d i cu l e s .de M. de Pourceaugaae, q u ' i l ns. faut 

pas eonsid&rer serieusement - le conse i l l e r Tibaudier, dans la Comtesse 

A * Bscarbaguas, qui ne reco i t pas beaucoup plus d ' a t t en t i on que le f inan

c i e r . La Bruyere, encore, nous d i t " q u ' i l y a dans la v i l l e l a 

grande e t l a p e t i t e robe? et la plemie're se ve»ge sur 1 'autre des 

detains de l a cour , e t des p e t i t e s humil ia t ions q u ' e l l e y essu ie . 

De savoir quel les sont l eurs l i m i t e s , ou l a grande f i n i t , e t ou la 

p e t i t e commence, ce n ' e s t pas une chose f a c i l e . " Le pauvre 11. 

Thibaudier appar t ient a 1& p e t i t e robe p u i s q u ' i l n ' e s t qu'un avocat 

de province, e t i l es t done timide devant c e t t e comtesse qui se va»te^ 

la. veuve d'un homme d ^ p e e . Cel le-c i ,prdcieuse de province, a fa i t 

un court voyage a Bar i s , e t simagine versee dans tous l e s usages de l a 

bonne soci6te\ Ains i , tout en ps rae t tan t l e s a t t en t ions du conse i l l e r , 

e l l e l e veut t e n i r en sa p l ace . Elle d i t done a* son l aqua i s : 

2 
"Laquais, donnez un siege a Jf. th ibaudier . lii p l i a n t , p e t i t animal ." 

Bt sur ce mot p l ian t nous avons vine note de Sfuretiere: "Un meuble 

de chambre doit cons is ter en fau teui l s chaises et sieges p l i a n t s . 

On presente l e fau teu i l aux personnes de qua l i ty comae l e siege l e 

plus honorable ." 3 On offre a i n s i au conse i l l e r l e siSge le moins 

1. La Bruyere - Les Caracteres, p .183. 

2 . Despois - Oeuvres de Moliere, T. 8, p.580. 

3 . Cite par I b i d . , T.8, p.580. 

http://ridicules.de
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honorable. 

Mais, en dehors de oe s<Wl type , i l y a p lus ieurs r§f6rences au 

d ro i t et a la Jus t i ce en general . Comme on pouvait s 'y a t t endre le 

systSme de j u s t i c e sous 1*organisation hautement cen t r a l i s ee de Louis 

xiv, n ' 6 t a i t pas du tout l a mei l leure . Le r o i d e t e s t a i t l e s p a r l e -

ments e t l e s redu i sa i t au s i l ence . I I d&bruisait les l iberties munici-

pales sous pre tex ts d'urxe mauvaise adminis t ra t ion f inane l i r e e t i l 

eVtablissait l a pol ice conme la force p r inc ipa l s de son gouvernement. 

On resjdalt absolue l »au to r i t 6 royale e t m i n i s t e r i e l l e au mo yen des 

l e t t r e s de cachet , e t dans l e s provinces l ' i n t endan t fut vraiment 

1*implement de l ' admin i s t r a t i on . Ecoutez Locate l l i qui donne 

temoig«age de 1'Strange complexity du systeme: "Bans aucun e ta t 

l e s off ices ne sont au s s i nombrfiux qu'en France, ou toutes l e s charges 

scat venales. Un simple marchand e t ne t e l peut f a i r e asseo i r ses 

f i l s sur l e s f leurs de l i s en l e u r , achetant des offices de p lus ieurs 

m i l l i e r s d 'ecus ou des charges de cense i l l e r s dans un Parlement . . . . . . 

Les hommes de m£rite sont nombreux en France, ma is l e m<§rite sans 

fortune n ' y parvient que rarement aux grandes digni tes . . . . . . Les 

avocats , les procureurs, l e s g re f f i e r s et l e s no ta i res sont innombrables; 

i l s acheteut bien cher leurs charges au Roi, e t c e t t e vente au bout de 

l 'ann6e rapporte des mi l l ions au t r e sor r o y a l . " 1 Ainsi peut-on d i re 

due Aleeste a r ien avance de t rop en sa condemnation du systSme de 

j u s t i ce qui p revas la i t en France? 

1. Loca te l l i . - Voyage en France, t r ad , par Vautier, pp.329-330. 
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"Quoi? contre ma partie on voit tout a la fois 

L»honneur, la probite, la pudeur, et les lois; 

Ou publie en tous lieux l'equite de ma cause; 

Sur la foi de mon droit mon ame se repose: 

Cependant je me vols trompe par le succes; 

J*ai pour moi la justice, et je perds mon procSsJ 

Ufa traltre, dont on salt la scandaleuse histoire, 

Est sortie triomphant d'une faussete noire.' 

Toute le bonne foi cede a sa trahisonj" 

It nous savons que cette attaque am§re ne \viem»e pas seulement de la 

misanthropie d'Alceste, puisque iei Philinte, l'homme raisonnable, lui 

convient: 

"ffon: je tombe d'accord de tout oe qu»il vous plait: 

foutimrche par cabale et par pur interet; 

Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l*emporte, 

Ak 2 

Et les hommes devoient etre faits d •autre sorte." 

Uiie reprise de 1'attaque se trouve dans M. de Pourceaugnac. Ici 

l*on ne doit pas le considerer trop serieusement, car le premier plan 

de la satire c*est de ridiculiser le Limosin, mais il y a quelque 

coups qui frappent juste. "Voila qui metonne, dit l'ingenut M. de 

Pourceaugnac, qu'en c-e pays-ci les formes de la justice- ne soient 

1. Despois - Oeuvres de Moliere T.5, p.533. 

2. Ibid., T.5, p.536. 
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point observes.n Et Sbrigani lu i r6pond: Oui je vous l»ai d6ja 

d i t , l i s commencent i e i par faire pendre tin homme, et puis i l s lu i 

font son proces."-^ 

Dans les Fourberies de Scapin, nous avons le discours le plus 

d6tai l l6 sur ce sujet - t i rade venant de quelqu'un qui devait e t re 

une autor l te puisqu ' i l pouvait dire avec une parfaite nonchalance, que 

" t ro is ans de galore de plus ou de moins ne sont pas pour ar re ter un 

noble coeur." Voici ce que di t ce Scapin sur 1'administration de 

l a j u s t i ce : "Jetez les yeux sur les detours de la jus t i ce ; voyez 

combien d'appels et de degr6s de jur isd ic t ion , combien de procedures 

embarrassantes, combien d'animaux ravissarits par les griffes desquels 

i l vous faudra passer, sergenti , procureurs, avocats, gref f iers , sub-

s t i t u t s , rapparteurs, juges, et leur c le rcs . II n 'y a pas un de 

tous ces gens-la qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner 

un soufflet au meilleur droit du monde. Uh sergent bai l lera de 

faux exploits , sur quoi vous serez condamne sans que vous le sachiez. 

Votre procureur sfent»endra avec votre pa r t i e , et vous vendra a 

beaux deniers comptants. Votre avocat, gagn£ de meme, ne se trouvera 

point lorsqu*a on plaidera votre cause, on dira des raisons qui no 

feront que bat t re la campagne, et l*iront point au f a i t . La greffier 

delivrera par contumace des sentences et des a r re t s contre vous. 

1. Ib id . , T.7, p.320. 



62 

Le c l e r c du rapporteur sons t r a i r a des places ou le rapporteur meme 

ne d i ra pas ce qu*il a vu. Bt quand, pay l e s plus grandes precau

t i o n s du monde, vous aurez pars' tou t c e l a , vous serez 6babi que vos 

juges. auront 6t6 s o l l i c i t 6 s contre vous, ou par des gens dgvots , 

ou par des fences q u ' i l s aimeront C o s t e t r e d i m e des ce 

monde que d ' avo i r a. p l a i d e T . " 1 

Et enfin dans l e Malade Imaginaire, l!oliere d i r i ge une p e t i t e 

a t taque contre l e s not&ires : "Ce n ' e s t point a des avocats q u ' i l 

faut a l l e r . . . . . . I I y a d ' au t r e s personnes a consu l t e r , qui 

sont bien plus accommodantes, qui ont des expedients pour passer 

doucement par-deseus l a l o i , e t rendre ju s t e ce qui n ' e s t pas permis 

. . , . . . Sans c e l a , ou en serions-nous tous l e s jours? I I faut de la 

f a c i l e t e dans l es choses; autrement nous ne fer ions r i e n , e t j e ne 

donnerois pas un son de no t re m e t i e r . n 

1. Despois - Oeuvres de Moliere , T .8 , pp.461-464. 

2 . r b i d . , T .9 , p .314. 
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Le Peuple. 

Le peuple o»est I n moindre p a r t i e de l 'oeuvre de Moliere. Et 

pourquoi? Qu ' l l y a v a i t grand besoin de riforme dans l e s condit ions 

des payaans e t des pauvres , c ' e s t bien Evident. Tout l e monde connatt 

l a p o r t r a i t de La Bruyere: "L'on voi t c e r t a i n s aninaux farouches, 
at 

des males/das femel les , r^pandus par l a campagne, n o i r s , l i v i d e s et 

tout b r u i t s du s o l e i l , a t t a c h e s a la t e r r e qu*i l s f ou l l l en t e t qu»ila 

remnant a v e c / o p i n i a t r e t e i n v i n c i b l e : i l s ont comme une voix a r t i c u l e e 

a t , quand i l s sa Invent sur l eu r s p i e d s , l i s montrent una face 

humaine; e t en e f f e t i l s sont des homines " Un con t ras te 

affreux a c e t t e d e t r e s s e , c ' e t a i t l a v ie f r i v o l e , l e luxe , l a splendeur 

de V e r s a i l l e s . N ' e s t - ce pas un sujet pour i n s p i r e r la plume du 

grand pa in t r e das moeurs? Mais i l ne faut jamais oubl ier 1 'au t re 

metier de Kol i e re , ce lu i de f a i r e r l r e sea a u d i t e u r s , ce qui l u i 

6 t a i t l a premiere grande cons ide ra t ion . I I e s t done bien apparent 

que ces miseres du peuple n*6taient pas du tou t un sujet de comedie. 

Et d ' a i l l e u r s , Moliere , a qui la favour du ro i e t a i t de la plus haute 

importance, n ' a u r a i t gu6re tewt6 ce qui a u r a i t 6t6 une c r i t i q u e , 

assez h a r d i e , de son ma l t r e . Considerons ceux qui l ' a v a i e n t essay6 -

Racine, Fenelon, Bo i s -Gui l l ebe r t , Vauban, tous s ' a t t i r e r e n t la 

defaveur du r o i par l eu r s Mer i t s . 

1. Despoia - Oauvres de Molifcre, T. 3 , p.192 
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I I n ' e s t pas done strange que ITolie're a i t t r a i t e les payaana d'une 

manlere a u p e r f i c i e l l e . W^anmoins, sa vie de coaedien de oampagne. 

lu i ava l t donne une grande connaissance de la vie et de 1'ame populalre . 

de aorte que le peu de d e t a i l s q u ' i l nous presents sont d'une couleur 

vive et n a t u r e l l e . Ains i , Alain et Georgette de l 'Ecole des, ?eataes_ 

ae sont plus des personnages entierement a r t i f i c i e l s te la que des 

v i l l ageoia de convention dans l e s bergerjes du temps. Plusleurs 

c r i t i ques contemporains, aceoutumes/entendre la parole elegante et 

raff lose de ces bergera e t bergeres , e t a i en t cheques de l a comparaison 

que f a i t Alain pour expliquer la a lgn i f i ca t ion de la Jalousie a 

G*orgette» 

"Je m* en vaia t e b a i l l e r une comparaison, 

Afin de coneavoir la chose davantage. 

Dis-moi, n ' e s t - i l pas v r a i , quand tu t i ens ton potage 

Que s i quelque affame venoit pour en manger, 

Tu seroi8 en c o l e r e , et voudroia l e charger? 

. . . e ' e s t justement tout commei 

La feiane e s t en e f fe t le potage de Vhotaate." 

Les c r i t i ques trouvent c e t t e comparaison trop basse, mais assurement, ce 

sont des mote qui viendraient tout a fa i t naturellement dea levrea d'un 

paysan. Et encore, dans le Pestin de P i e r r e , nous trouvons reprodul t , 

en Pier ro t jChar lo t te et ISathurine, 1'accent de l'ame siyrmle de campagne. 

l i s s 'erprimant par des facons de d i r e campa&i&rdes, en pa to is et leurs 

1. Despois. - Oeuvres de Moliere, T.3, p.192. 
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pensees sont a u s s i bizarres e t Ingenues que leurs paro les . Ecoutes 

P i e r ro t qui nous d i t comme 11 faut aimer parmi l e s paysans: Je veux 

que l*en fasse comme l»en f a i t quand l ' e n aime comme i l faut 

quand ca es t 9a se v o i t , e t l ' e u f a i t mi l les p e t i t e s s inger ies aux 
en 

personnes quand/les aime du bon de coeur. Regarde la grosse Thomasse, 

comme e l l e e s t a s so tee du jeune Robain: a l l * es t toujou autour de 

l i a l ' a g a c e r , e t ne l e l a i s s e jamais en repos ; toujou a l l i f a i t 

queuque niche ou l i b a i l i e quelque ta loche en passant ; e t l »au t re 

jour q u ' l l e s t o i t a a s i s sur am escab»)au, a l fut l e t i r e r de dessous 

l i , e t l e f i t choi r tout de son long par t a r r e . Jarni . ' crla ou l ' e n 

yoi t l e s gens qui almont; ma is t o i , t u ne me d i s jamais mot, t*es 

toujou l a comme erme v ra ie souche de bo i s i et je passerois vingt 

f o i s devant t o i , que t u ne t e g r o u i l l e r o i s pas pour me b a i l l e r le moin-

dre coup, ou me d i r e la moindre chose. Ventrequonne.' ce n ' e s t pas 

b ian , apres t o u t , et t*es t rop f ro ids pour l e s g e n s . " 1 

Quant a 1 'au t re d iv i s ion du peuple de Moliere, l a c lasse domesti-

que l ' a t t i t u d e de Moliere e s t tou t au t re e t i l y a la -dessus une c e r -

2 

t a ine d i v e r s i t y d»opinion parmi l e s c r i t i q u e s . L»un par exemple, 

t i e n t que l e s v a l e t s e t l e s servantes de Koliere ne sont que les r o l e s , 

c ' e s t - a - d i r e , q u ' i l s doivent tou t au t h e a t r e , q u ' i l s n 'on t pas d ' e x i s -

tence hors de l a p i e c e . Mais assurement vo i l a une grande exagerat lon. 

Nous se r ions p l u t o t de l ' a v i s de ceux qui d iv i sen t ces personnages de t lAi ir t 

1. Despoii - Oeuvres de Moliere, T . 5 , pp.111-112. 

2 . Angot. - Roles e t Caracteres de Moliere. 
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en deux ca tegor ies . I l s ajoutent a l a premiere une aut re dans laquel le 

lea domestiques sont une p a r t i e pr inoipale du milieu represent? dans 

la p iece . Du r e s t e , s i par fo is Mo11ere l e s f a i t s o r t i r de leur propre 

mil ieu, l e s haussant a la pos i t ion de son par te-parole - ce qui , pour-

t&nt, n ' a r r i v e que rarement - l a ra ison en e s t Men c l a i r e . Bien que 

plus p r i v i l e g i e s , en ce r t a ins respec ts , et beaucoup plus estimes que 

Jamais depuis , i l s e t a ien t separes de I ' a r i s t o c r a t i e par une bar r ie re 

inf ranchissable . Ce que d i t , done, un valet n ' ava i t aucune consequence 

pour son mal t re , qui l u i permettai t bien des hardiesses sans sen soucier . 

Mais ce t aspect ne nous in te resse pas beaucoup. Kegardons p lu to t ces 

personnages dans l a presentat ion desquelles I 'ol iere es t encore l ' h i s -

tor ien de son epoque. 

Corane nous avons deja d i t , l e s va le t6 et l e s servantes de cet age 

s 'approchaient bien pres de ce t t e b a r r i e r e , s ' i l s ne pouvaient pas 

I ' a f f r anch i r . La Bruyere en pa r l e : "Le Suisse, le va le t de 

chambre, l'honme de l i v r ee , s ' i l s n 'ont plus d ' e s p r i t que ne porte 

leur condit ion, ne jugent plus d'eux-memes par leur premiere bassesse, 

reais par 1 'e levat ion et l a fortune des gens q u ' i l s servent , et mettent 

tous ceux qui entrent par leur porte et montent leur escalier, in-

*» 2 

differerament au-dessens d'eux e t de leurs mai t res , " Tgtus et 

coiffes comme leurs mai t res , ces va le t s superleurs en imita ient aussi 

l eurs facens de penser et d ' a g i r . Ecoutez Kaacari l le de l 'S tourdj 

qui par le a son jeune mai t re : 

1 . Davignon - Koliere et la Tie. 

2 . La Sruyere - Les Caracteres p.248. 
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"Moquez vous des sermons d'un vieux barbon de pere 

Poussez voire bidet, vous dis-je, et laissez faire. 

Ma foi, ye» suis d'avis, que oes penards chagrins 
r 

!?ous viennent e t o ^ i r de leurs conies badins, 

Et vertueux par force, esperent par envie 

Oter aux jeunes gens l e s p l a i s i r s de l a viet 

Vous savea mon t a l e n t ; ,1e m* off re a vous s e r v i r . " 

Et f en v e r i t e , le laquais j oua i t un role important dans 1 'existence 

de son roai t re . De 1*autre co te , t o u t e f o i s , i l devait r>ayer ses familia:*-

U t e s par une dependance presque absolue, Dans une maison a r i s t o -

orat ique l e s v a l e t s recevaient g r a t i s leur habillement, plus laur 

s a l a i r e , Mais dans l a bourgeoisie moyerme, leur recompense e t a i t 

rldiculeraent p e t i t e , de sorte q u ' i l s devaient avoir recours a des 

laoyens souvent peu louables, Et a i n s i , dans 1'Avare. ces sentiments 

de Valere, domestlque pretendu d'Harpagon: "Vous voyez conrne je 

m'y prends, e t l e s adro i tes complaisances q u ' i l m'a fa l lu mettre 

en usage pour m' in t roduire a son se rv ice ; sous quel masque de sym-

pathie et de rapports de sentiments Je me deguise pour l u i p l a i r e , 

e t quel personnage j e joue tous l e s jours avec l u i , a f in d 'acquer i r 

sa tendresse . J ' y f a i s des progres admirables; et j ' eprouve que 

pour gagner l e s hommes, i l n ' e s t point de meilleure voie que de se 

parer a leurs yeux de leurs i nc l ina t ions , que de dormer dans leurs 

MBximea, encenser l eu r s defauts , e t applaudlr a ce q u ' i l s font 

1. 9espois - Oeuvres de Kol iere , T . l , p.109 
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La slnoe'rlte' souffre un peu au metier que je f a i s , mais qtsand on a 

besoin des hommes, 11 faut Men s ' a i j u s t e r a eux." Dane le ^ e a t j j de 

P ie r re , a u s s i , nous voyons Sganarelle qui regie sa conduite de meme 

faqon. I I n'aime pas son maitre mais i l depend de l u i , 11 a peur de 

l u i . Scapin, des Fourberies de Soatdn. montre un e sp r i t independent 

roais apres tout , i l n ' e s t que va le t de farce . 

luant aux servantes , nos premiers exemples sont Dorine du Tarfruffa 

et Martlne des Femmes Savantes. Certains cvt t iques s'opposent a leur 

f rano-par ler , a l ' a u t o r i t e q u ' e l l e s exercent dans la raaison. D'autres 

qui se const i tuent des defenseurs de l ' a u t e u r , offrent comme expl ica t ion , 

l*education de Dorine et son e t a t dans la famil le . Mais a mon idee, 

volei 1*explication, e t e l l e e s t assez simple. D'abord, on permet ta i t 

aux servantes conme nous avons d i t , un degre de fami l i a r i t e qui nous 

surprend aujourd 'nui , Et de p lus , dans toutes les pieces de Koliere, 

lorsque*i l presente quelque r id i cu le cu quelque v ice , i l in t rodui t 

en mense temps one force con t ra i re pour les opposer. Ainsi Dorine 

se range du cote du bon sens centre 1'entetement insense d'Orgon. 

Et Kartine - ce n ' e s t pas pour ses fara i l ia r i tes q u ' e l l e revol t son 

conge de la raaison de Philaminte mais 

"Par l ' impropr ie te d'un mot sauvage et bas, 

2 
Qu'en terme, dec i s i f s condamne Vaugelas." 

De sor te que Koliere exagere peu t - e t r e , sa g ross ie re te af in de fa i re 

1. Despois - Oeuvres de Koliere, T.7, p .57 . 

2. 
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resaor t i r l e cont ras te aux s u b t i l i t e s , aux raffinements des femtnes 

savantes. 
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I * PafiUlS - 1'EducatJ.pn - le t r i a g e -

Uous venons tnaintenant a ce qui est en ee r ta ine fa^on, un l i e n 

corarrun entre l e s diverses c l asses , puisque bien des aspects en sont 

l e s m ernes pour tous - c ' e s t - a - d i r e , l a famil le . Des p a r t i e s in t e -

g ra le s t ' u n e analyse de o e l l e - c i , ce sont 1'*education, l ' a u t o r i t e 

des paren ts , et l e mariage, tous afcrMtement l i e s . 

A 1'epoque de Moliere la famille se c o n s t i t u a i t sur une base 

rsgoureusement d e f i n i e . l ' a u t o r i t e pa te rne l le e t a i t presque absolue. 

Saint-Simon nous a d i t que le pouvcir que le roi avait dans sa 

famiHe, chaque pere 1 'avai t dans la sienne, Et ce n ' e s t guere une 

exageration. la l o i domait au pere des d r o i t s sur 1'education, sur 

la d i spos i t ion des i n t e r e t s , presque sur 1'ame de son enfant. Nous 

avons deja par te de 1*importance de I ' a rgen t ; a i n s i l e pere , en cher-

cnant a bien marier son f i l s ou sa f i l l e , ne s 'occupait qu 'a trouver 

un r lche epoux. Ou p lu to t , vo i la ce qui a r r i v a i t toujours dans l e s 

families de la noblesse appauvrie. Dans la bourgeoisie, d*autre 

pa r t , le but e t a i t souvent d'avancer l a pos i t ion soc ia le . En tout 

oas, 1 ' essen t ie l e t a i t que l e mariage aide en quelque facon aux 

i n t e r e t s mater iels de l a maison* 

L'Eglise avai t reconnu l a v a l i d i t e des mariages conclus sans 

l e consentement des paren ts , bien qu ' e l l e tienne coupables l e s 

con t rac tan t s . Mais le l eg i s l a t eu r c i v i l e t a i t plus rigoureux sur 

ce point et i n s i s t a i t sur le consentement des parents , e t ei les 

enfants ne l e deraandaient pas, l e s parents e ta ient en d ro i t de les 
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exhereder. Au meme temps, neanmolns, le consentement des future 

epoux e ta l t necessalre , male dans la plupart des cas l e s parents le 

n^gligealent entiereraent. II y avalt 11 est vrai , des reroltes 

parml l e s Jeunes gens, et avant et apres l e mariage. Kals le pere 

avalt tant de moyens de coercl t lon contre ses enfants que ceux-oi 

rlequalent beaucoup en falsant des marlages clandestine. Nous 

avons deja fa i t mention de son pouvolr d'exheredatlon. De plus , i l 

pouvait user contre son f i l s la l e t t re de cachet, et centre sa f i l l s 

iMnternement au comrent. 

CM A Alt pourtant, que la contrainte e ta l t pour ces Jeunes gens 

In «ix-«"*ntieme s l e c l e , molns lourde que nous, ne l 'aurions imagine* 

qu'on aimait, a ce t t e epoque, avec plus de s impl ic i ty , molns de sub-

M i e s tortures qu*auJourd'hui: que peut-etre, au l i e u de l e s plaindre, 

i l faut l e s envler parce q u ' l l s etalent rlus soumis au devoir, molns 

disposes ft desirer l' iraposslble. C'est blen l ' e s p r i t pratique 

'rancais qui parle! Pourquol, s i sa contention est Juste, la re-

volte contre toutes ces l o i s qui reglalent , s i injustement la vie des 

enfants? On peut admettre que l e s Jeunes gens trouvalent naturel 

que leurs parents gul^dassent leur cholx, q u ' i l s apprecialent 1* 

importance de fortune et de rang, mais q u ' l l s permettaient, sans en 

souffrir , que de t e l l e s considerations prevalussent sur des preferences 

sentimentales - vol la ce que semble dJisentir la psyohologle des 

Jeunes gens. Et nous en avons des preuves^des temolguages oontemporains, 

1. Le Breton. - la Cornedle Humalne de Saint-Simon, p.209* 



72 

que l e meme sentiment regna i t parmi eux. Racine f a i s a i t des drames 

de ces vict imes de l a vie f ami l i a l e ou conjugale. Le pere Bourdaloue, 

a u s s i , qui se vau ta i t de precher pour cor r ige r lea vices propres a l a 

soci£t£ de son temps, s 'occupai t beaucoup de l a tyrannie des peres 

e t des marls . "Un p e r e , d i s a i t - i l , sur la t e r r e peut disposer de 

l ' educa t ion de ses enfan ts , i l peut disposer de l e u r s biens et de l eu r s 

pa r t ages ; mals de l eu r s personnes, i l n ' y a que vous^o mon nieu, 

d i s a i t l e plus sage des hommes Salomon, i l n ' y a que vous qui en soyez 

l ' a r b i t r e • • • • «. Car 11 s ' a g i t de pourvoir des ames chre t l ennes , et 

de l e s 6 t a b l i r dans la vole qui l e s dol t conduire au s a l u t ; e t eux 

( lea parents) n ' y prooedent que par des vues basses et c h a r n e l l e s , que 

par de v i l s i n t § r e t s , que par j e ne s a l s quel les maximes du monde 

eorrompu e t reprouv6: se souciant peu que cet enfant so i t dans l a 

condi t ion qui l u i e s t propre pourvu q u ' i l so i t dans c e l l e qui leur 

p l a i t , dans c e l l e qui se t rouve , p lus conforme a l eu r s f ins et a leur 

ambition; ayant egard a t o u t , hors a la personne dont l i s d isposent ; 

e t par un ddsordre cr imlnel e t t r e s commun, accommodant l e choix de 

l ' 6 t a t non pas aux q u a l i t y de c e l u i q u ' i l s y engagent, mals aux d6s i r s 

de ce lu i qui l ' y engage." Et encore, voic i son exhor ta t ion aux 

pa ren t s : "Dans l a conduite de vos f ami l i e s , respectez toujours l e s 

d r o i t s de Dleu, e t jamais ne donnez l e moindre a t t e i n t e a ceux de vos 

enfan ts . La issez- leur la meme l i b e r t y que vous avez souhait6e f e t 

dont peu t - e t r e vous avez et6 s i jaloux Ne vous exposez pas 

1. Cite par F.Saumal. Le Femlnisme au temps de Moliere, pp. 134-135. 
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a etre un jour l 'objet de leur malediction, apres avoir 6t6 la source 

de leur malheur. Car leur malediction serai t efficace et a t t i r e r a i t 

sur vous celle de Dieu. SI vous ne pouvez leur donner d'amples he r i 

tages, et s ' i l s n'ont pas de grands Mens a posseder, ne leur otez 

pas au moins, s i je l ' ose d i r e , la possession d'eux-memes. Dieu ne 

vous oblige point a les faire r iches, raais i l vous ordonne de les 

la isser l i t r e s . " 

La plus violente resis tance, enfin, contrelesclavage des jeunes 

gens, et surtout des jeunes f l l l e s , se fa isa i t par les pr^cieuses. 

Grace aux efforts des mattresses des salons et leurs imi ta t r ices , la 

femme avait acquise une l ibe r ty , qui semble avoir frapp6 les voyageurs 

en France. Locatel l i , par exemple, ecrivai t a i n s i : "C'est i c i 

que J.e devrais parler de la l iber ty dont les femmes jouissent en ce 

pays, mais j'apprehende que quelque personne scrupj(iieuse ne condamne 

ma relat ion comme trop l i b r e , et ne se refuse a croire a l'innocence 

de ces baisers et de ces doux embrassements rendus communs par la 

poli tesse des Franoais. Pour montrer qu ' i l s ne sont point en proie 

4 l'epouvautable monstre de la ja lousie , i l s ont co&tume le la isser 

leur3 femmes seules, en compagnie d'amis, parents ou d*6trangers. l i s 

ne redoutent r ien d'une femme honnete, et s ' i l s viennent a s'61oiguer 

d ' e l l e , ne sont point assez eff£min6s pour y penser sans ces3e. 

Rien ne res t re int la l iber ty des femmes, e l les en ont mane plus que 
2 

les hommes, car ce sont elles qui vont acheter les provisions." 

1. Cite par Ibid., pp.143-144. 

2. Locatelli - Voyage en France, trad, par Vautier, p.325. 
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L*observation es t assez j u s t e , m i s 11 a mal i n t e r p r e t p lus ieurs f a i t s . 

Ce n ' e s t pas l e s hommes qui avaient l a i s s e ce l l e l i b e r t e aux femmes, 

c e l l e s - c i 1'avaient gagnee pour elles-memes. Les peres e t l e s maris , 

en e f f e t , l o in de n ' e t r e pas ja loux, f a i sa i en t Men des r e s i s t ances a 

leurs femraes, e t l a preciosite" devenait un point de combat pour t eu s . 

Comme on pouvait y a t t e n d r e , l e s pr^cieuses poussaient de hauts c r i s 

centre la tyrannie du mariage e t , comme en toute au t re chose, e l l e s 

tombaient dans l ' exagera t ion e t se rendaient r i d i c u l e s par l eu r s 

demandes. E l l es avaient beaucoup de ra isons pour a t t aque r , comme 

nous avons montr£, e t l eurs p ro t e s t a t i ons setrouvent dans l e roman 

sa t i r ique des precieuses par l ' abbe de Pure. "Evandre, raconte 

E u l a l i e , acheta une t e r r e en not re province, e t quelque temps apres 

i l y acheta auss i une femrae, car 11 faut que je par le a i n s i d'un 

mariage ou l ' o n demeura t r o i s mois a s t i pu l e r seulement l e pr ix et 

l a somme qui devaient e t re mis dans l e con t ra t . L ' au to r i t e du 

favor i , ou, pour d i re plus v r a i , l ' i n t e > e t 5 sous l e pr£texte de 

l ' a u t o r i t £ , aveugla s i for t Th^orisbe q u ' i l consent i t a ce mariage 

e t l i v r a sa f i l l e a la bourse d'Evandre . . . . . . Je fus une innocente 

victime sac r i f i ce a des motifs inconnus et a des obscurs i n t e r e t s 

de maison, mais sac r i f i ce comme une ese lave , l i e e , ga r ro t t ee , sans 

avoir la liberte" de pousser des soup i r s , de d i re mes d6s i r s , d ' ag i r 

par choix. On se prevaa-t de ma jeunesse et de mon ob£issance e t on 

m'enterre ou p lu to t on m'enseveiit toute vive dans l e l i t du f i l s 

d 'Evandre."1 Cette r e q u i s i t o i r e contre des usages du mariage, swfc 

1. Cit6 par Baumal - Le Feminisme au temps de Moliere pp.38, 40-41. 
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est peut-etre jus t i f i^e mais quand e l les appellent en question 

l ' l n s t i t u t i o n meme, voila ou e l les domient prise au r id icule . "Que 

si vous voulez changer, dit Eulal ie , de supposition, donner un autre 

visage a la chose, supposons qu ' i l y a i t de 1'amour, ou du moins 

q u ' i l n 'y a i t point de haine, le mariage de soi ne laisse pas de 

faire et d'avoir la tyrannie Injuste, cruelle et qui, dans une 

mani^re quoique differente, ne la isse pas de faire sentir une peine 

egale, un poids insupportable et tin joug accablant • Ces 

soins mutuels qui vont et viennent sans interruption de l 'un a 1 'autre; 

cette communaat6 de bien et de douleur; ce pretexte trompeur d'une 

society fatale qui vous int6resse a tous les naux d'une famille qui 

vous embarrasse aux divers evenements de sa fortune, qui vous rend sen

sible aux maux qui ne vous touchent pas, qui vous engage dans les 

i n t i r e t s . qui ne vous regardent pas; qui vous oblige a raille com

plaisances importunes et fat igantes , tantot envers un pere chagrin, 

bourru et v ie l l l a rd , qui est cass6 de chagrin et d'ann6es. et qui 

semble n 'avoir pour tout eigne de vie que la toux et la grouderie qui 

ne le quit tent poin t . " De t e l s sentiments - i l s se rencontrent 

aussi dans les romans de Mile, de Scudery - s i l 'on les avait entre-

temvs s^rieusement, auraient et6 elairement un vrai danger pour la 

famille. Mais sauf Mile, de Scudery, qui r e s t a i t toujours dans le 

oel ibat , la plupart des pr6ci6uses parlaient d*une fatjon et agissaient 

d'une aut re , arrivant presque toujours a fte marier. 

1. Cit6 par Baumal - Le F^minisme au temps de Moliere, pp.44-45 
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Et de p l u s , e l l e s ne s 'occupaient guere du probleme qui mer i t a i t 

l eu r s meil leurs e f fo r t s e t dont la solut ion au ra i t ameliore' t an t des 

condit ions du mariage - c*est-a.-dlre, 1'Education des jeunes f i l l e s . 

L'age auquel on se mariai t e t a i t , d 'o rd ina i re quatorze ou quinze ans 

pour une jeune f i l l e . I I es t impossible pour une jeune f i l l e de 

bien comprendre l e mariage a cet age. Et son Education ne l u i venait 

pas beaucoup en a i d e . El le recevai t quelque legere ins t ruc t ion r e l i -

g ieuse , e l l e apprenai t bien 1 'Et iquet te s o c i a l e , l ' a r t de se presenter 

e t de se maintenir dans l a soc i^ t e , e t c ' ^ t a i t presque t ou t . Voila 

done, un sujet digne des a t taques des feminis tes . Hme. de Maintenon, 

/ e t Fenelon, l 'entrepreaidront . Mile, de Scudery, c ' e s t vrai lae-^stit 

une p ro t e s t a t i on mais l a plupart de ses imi t a t r i ces ne rdcriminaient 

pas . E l les se piquaient d ' e t r e savantes , ayant appr is un peu de 

grec ou de l a t i n , ayant peu t -e t r e une connaissance, toute super-

f i c i e l l e , de Descartes. I I n ' e s t done pas etrange que Moliere, 

d^fenseur de l a fami l le , s 'occupat beaucoup de ces problemes. I I 

l e s voyait comme une grave menace a ce t t e i n s t i t u t i o n q u ' i l consider-

a i t l e noyau de la vie s o c i a l e , e t i l n ' y a guere une piece dans 

laquel le i l n ' e u f a i s a i t pas quelque mention.! I c i , comme toujours , 

son bon point de vue bourgeois, sa conception normale des problemes 

de la v i e , se manifestent. I I pr^sente l e mariage comme l ' i n s t i t u t i o n 

necessaire et na tu re l l e et i l at taque tout ce qui en f e r a i t au t re 

chose. Ainsi dans l e s Preeieuses Ridicules , i l r i d i c u l i s e l»idee 

Je m'etonne qu'on puisse » i e r ce f a i t . Et pourtant ecoutons Angot, 
Soles e t Caraeteres de Moliere, p . "Moliere ait sur l e s occupations 
qui conviennent aux femmes et la d i rec t ion de leur vie des opinions 
assez f l o t t an t e s ou bien, insoucieux de se contre^dire , i l s ' e s t 
preoccupd surtout e t toujours de cre'er de bons r o l e s . " 
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hautement romanesque du mariage, qui pr6vala i t parmi lee prdcieuses. 

Conine c ' e s t toujours sa mdthode, i l exag£re un peu la gross ie re t^ 

du bon bourgeois Gorgibus pour f a i r e r e s e o r t i r la oontraste ent re l u i 

e t ses f i l l e s . Ce l les -c i rebutent l eu r s amants a cause de leur 

fa<jon de f a i r e oour. "La be l l e g a l a n t e r i e , d i t l&gdelon, que la 

leurJ Quoi? debuter d'abord par l e mariageJ - Gorgibus: Et par 

©u veux-tu done qu* i l s d^butent? par l e concubinage? N'es t -ce pas 

un proc6d§ dont vous avea sujet de TOUS louer toutes deux auss i bien 

que moi? E s t - i l r i en de plus obligeant que cela? Et ce l i e u 

eacr6 ou. i l s aspi rent n ' e s t - i l pas un t&noigaage de l'honnetete" de 

l eurs l a t en t ions? - Ma-gdelon: AhJ mon p<§re, ce que TOUS d i t e s la 

• e t du dernier bourgeois. Cela me f a i t honte de vous ouir pa r l e r 

de In s o r t e , e t vous devriez un peu vous f a i r e apprendre l e bel 

a i r des choses - Gorgibus: Je n ' a i que f a i r e n i d ' a i r n i de chan

son. Je t e d i s que l e mariage es t une chose simple et sacree. et 

que e ' e s t f a i r e en honnetes gens que de debuter par la - Magdelon: 

Mon Dieu, que, s i tou t l e monde vous ressembloit , un roman se ro i t 

bientot f i n i l " 1 

I ' i d e e preeieuse se trouve encore exprimee par la coquette 

Celim^ne du Misanthrope; 

"Et puisque notre coeur f a i t un e f for t extreme 

Lorsqu ' i l peut se resoudre a confesser q u ' i l aime, 

fuisque l*honneur da sexe, ennemi de nos feux t 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.P. pp. 60-61 
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S'oppose fortement a de pareils aveux, 

L»amant qui volt pour lu l franchir tin t e l obstacle, 

Doi t - i l impun&nent douter de cet oracle? 

Et n ' e s t - i l pas coupable en ne 8*assurant pas 

A ce qu'on ne dlt point qu'apres de grands combats?"* 

Et enf in, dans l e s Famines Savant e s , Armando nous donne la plus 

parfaite expression de cette conception ridicule de 1*amour et du 

mariage: 

"Appelez-vous, Monsieur, etre a vos voeux contraire, 

Que da leur arracher ce qu' i ls ont de vulgaire, 

Bt vouloir l e s reduire a cette purete 

Ou du parfait amour consists la beaute? 

Tous ne sauries pour moi tenir votre pens6e 

Du commerce das sens nette et defearrassee? 

Bt nous ne goutez point, dans sea plus doux appas, 

Cette union das eoeurs ou l e s corps n'entrent pas? 

Tous ne pouvez aimer que d'une amour grossiere? 

Qu*avec tout l ' a t t i r a i l des noeads de la matlire? 

Et pour nourrir l e s feux que chez vous on produit, 

II faut uu mariage, et tout ce qui s»ensuit? 

Ah! quel Strange amour! et que l es be l les ames 

Sont bien lo in de bruler de ces terrestres flammesJ 

Les sens n'ont point de part a toutes leurs ardeurs, 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.5, p.527 
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Et ee beau feu ne veut marier que l es coeurs; 

Conine une chose indigae 11 la i s se la l e res te ." 1 

Mais tout en prdtendant a mepriaer a lns l l e marlage, l e s prt§-

cieuses ne d^daignaient pas l'amour. St voi la ce que Moliere 

craignait l e plus. Celui-la, l e dedain du marlage, n 'eta i t vralment 

qu'une affectat ion, mais cet te autre maiiere, lu l semblait dangereuse 

puisqu'elle pouvait developpervite an galanterie. II l e r id icu l i se 

done par divers moyens. En BeUise, des Femmes Savantes, 11 en 

donne 1'aspect burlesque - cette v i e i l l e coquette absurds qui se 

croit aimee par tous et qui fa i t des avarices ouvertes a tout homme 

qui l 'ecoutera. Mais en Armande, 11 y a un traitement plus f in . 

Ella a bien des a t t r a i t s , e l l e a de l ' e s p r i t . Elle vent insplrer 

d'amour ou "les sens n'ont point de part." Comment Moliere menage-

t - i l son attaque contre e l l e ? II montre qu'a 1'analyse f ina le , cette 

precieuse a l e s memes d^sirs que sa plus radsonnable soeur qu'en 

verite", e l l e voudrait avoir le, meme sorts d'amour. Dans, l e 

Tartuffe eafin, i l attaque la galanterie en sa plus st§rieuse forme, 

et i e i encore, son arms e 'est l e r idicule . II montre l e s voles 

ordinaires, et i l l e s prive de tout a t tra l t en y infusant 1'Element 

r idicule . 
•no vi* 

Dans l e s sentiments d'Arnolphe de l 'Ecole des FemmesJavons une 

conoeption du marlage qui s'oppose directement a ce l l e des precieusea. 

Ce parfait egoJste est tout a fa i t materlaliste et veut sosaaettre la 

1. Ibid. , T.9, p.162. 
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femme a tin e t a t de semi-esc lavage: 

"Le mariage, Agnes, n ' e s t pas un badinage: 

A d 'aus teres devoirs l e rang de fensue engage, 

Et vous n ' y montez pas , a ce que je pre tends . 

Pour e t r e l i b e r t i n e e t prendre du bon temps 

Votre sexe n ' e s t la que pour la dependance: 

Du cote de la barbe es t l a toute-puissance. 

Bien qu'on so i t deux moities de l a society, 

Ces deux moitigs pourtant n 'ont point d ' § g a l i t e ; 

L'une es t moitie supreme e t 1 'autre subal terne; 

\ 1 
L'une en t o u t e s t soumise a 1 'autre qui gouverne." 

Quant aux mariages f a i t s par l ' i n t e r i t d 'argent Moliere s ' y 

oppose naturellement e t l e s a t taque en montrant les miseres qui , s i 

souvent, en r e s u l t e n t . Ecoutez l a p l a in te du paysan George Daxdin, 

qui e s t s o r t ! de sa propre sphere en epousant une jeune f i l l e de la 

noblesse provinc ia le . "Que mon mariage es t une le^on bien par lante 

a tous l e s paysans qui veulent s ' e l ever au-4.essus de leur condit ion, 

e t s ' a l l i e r , comme j ' a i f a i t , a la maison d'un gentilhomme.' La. 

noblesse de soi e s t bonne, c ' e s t une chose considerable assurement; 

mais e l l e es t accompagn6e de tan t de mauvaises c i rconstances , q u ' i l 

es t t res-bon de ne s ' y point f r o t t e r . Je suis devenu la-dessus 

savant a mes depens, et connois le s ty l e des nobles l o r s q u ' i l s nous 

font , nous a u t r e s , en t re r dans leur fami l le . L 'a l l iance q u ' i l s 

I. Despois - Oeuvres de Moliere, T.3, p.213. 
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font est p e t i t e avec nos personnes: c*est notre Men seul n j* l i s 

epousent, et j ' a u r o i s Men mieux f a i t , toute rich© que je s u i s , de 

m ' a l l i e r en bonne et Tranche paysannerie, nue de prendre une femme 

qui se t i e n t au-dessus de moi, s' offense de porter men norn, et pense 

qu'avec tost men bien je m'ai pas assez achate la quail te de son 

marl . George !)a*din, Seo rge Dandin, vous avez f a i t une so t t i s e la 

plus grande du nonde. Ik ma is on m'est effrfyable maintenant, et je 

n 'y ren t re point sans y trouver quelque chagrin . . . . . . l 'on vous 

accomssode de toutes pieces , sans que vous puisslez vcus venger, et 

la gentilhoranerie vous t i en t les bras l i e s . L 'ega l i t e de condition 

l a i s se du nioine a 1'honneur d*un mari l i b e r t e de res sentiment. ,'^-

1A rtfome idee se trouve dans l e Bourgeois Gentilhomme. bien que, ic i 

l&se. Jcurdain, avec son bon seas bourgeois, sache e v i t e r une t e l l e 

catast rophe, et ne l a i sae pas sa f i l l e se marier avec quelqu'un qui 

ne recberchalt que son argent . "Les a l l i a n c e s , d i t - e l l e , avec plus 

grand que soi sont su je t tes toujour8 a de facheux inconvenients. 

Je ne veux point qu'un gendre puisse a ma f i l l e reprocher ses parents , 

e t q u ' e l l e a i t des enfants qui a lent honte de m'appeler leur grand-

maman. S ' i l f a l l o l t q u ' e l l e rr.e vlnt v i s i t e r en equipage de grand-

Dame, et qu ' e l l e manquat par megarde a saluer quelqu'un du quar t l e r , 

on no roanqueroit pas a u s s i t o t de dire cent so t t i s e s « Voyez-vous, 

d i ro i t -on , ce t t e 1'adame l a L'arquise qui f a i t tant l a glorieuse? 

e ' e s t l a f i l l e de I ' .Jourdaln, qui e t o i t t rop heureuse, e tant p e t i t e , 

1. Despois - Oeuvres de l io l iere , T.6, pp.507-508, 515. 
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de jouer a la Kadame avec nous " 

Ainsi Uoliere e ta le tous les maux, s'elevant des tendances ccn-

tampcraines qui e ta lent une menace a l ' i ne t i t u t i on du mariage. A 

quoi, maintenant, les a t t r l bua i t - i l ? A la consti tution de la famille, 

ce qui nous merce done a conside'rer comment i l a t r a i t e des questions 

de l ' au to r i t e patemel le et de 1*education des jeunes f i l l e s . Ecoutez 

Sganarelle de l'Amour Kedeclni "A t-on jamais rien vu de plus tyranni-

que que cette continue ou l 'on veut assu je t t l r les peres? rien de 

plus impertinent et de plus r idicule que d'amasser du bien avec de 

grands travaux, et elever une f i l l e avec beaucoup de soin et de 

iwaresse, pour se depoulller de l 'un et de I ' au t re entre les mains 

d'un homme qui ne nous touche de rien? Hon, n'onl Jo me moque de 

9 

oet usage, et je veux garder mon bien et ma f i l l e pour moi. Et 

encore, Gorgibus, de Sganarelle. qui parle a sa f i l l e : 

"Je n 'aurai pas sur vous un pouvoir absolu? 

Et par sottes raisons votre jeune cervelle 

Voudroit regler lol la raison paternelle? 

Qui de nous deux a I ' au t re a droit de faire loi? 

1'ais suis je bien fat de vouloir raiSonner 

Ou de droit absolu j ' a i pouvoir d'ordonner." 

1. Ibid, T.8, p.146. 

2. Despois - Oeuvres de Uoliere, T.5, p,313. 

3. Ibid. T.2, pp.162-163, 167. 
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Ecoutez enfin Arnolphe, de l 'Ecole des Femmess 

'"^uoi? se l a i s s e r a - t - i l gouver&er par son f i l s ? 

Est-ce que vous voulez qu'un pere a i t la mollrne 

De ne savoir pas fa i re obeir l a jeunesse? 

I I se ro i t beau vraiment qu*on le v l t aujourd'hui 

Prendre l o i de qui doit l a recevoir de l u i j " 

Oomme nous avons deja d i t , le pouvoir pa ternel e t a i t s i grand 

que des peres ego i s t es , t e l s que Sganarelle et Gorgibus, peuvent fa i re 

grand ravage des v ies de l eu r s enfants . Nous sympathisons avec 

l a pauvre Dormiene du Mariage ftarceT qui d i t ; "La seve r i t e de mon 

pfere m*a tenu jusques i o i dans une sujet ion l a plus facheuse du monde. 

I I y a je ne sa i s cotnbien que J. 'enrage du peu de l i b e r t e q u ' i l me 

donne, e t j ' a i cent fois souhaite q u ' i l me mariat , pour s o r t i r 

promptement de l a contra inte ou j ' e t o i s avec l u i , et ne voir en 

e t a t de fa i re ce que Je voudrai . Dieu merci, vous e tes venu heureuse-

ment pour ce la , e t j e me prepare d^sormais a me doimer du d iver t ! s se -

ment, e t a reparer comme i l faut le temps que yai perdu." 

Ecoutez aus s i , Cleante, de l 'Avare t qui d i t "Yoila ou l es jeunes 

gens sont redu i t s par l a mandite avarice des peres; et on s 'etonne 

apres cela que l es f i l s souhaitent q u ' i l s meurent." Ce sont pathe-

t iques ces p la in te s de deux jeunes ames, r e s t r e i n t e s , l 'une par l a 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.3, p.272. 

2 . Ib id . , T.4, p.27 

3 . Ib id . , T.7, p .98 . 



84 

• eve r i t e , l ' a u t r e par l ' a v a r i c e , de son r>ere. Et ceux qui d isent 

que Kollere r l d i c u l i s e l ' a u t o r i t e pa te rne l le et l e s peres en fa isant 

ses enfants r e p l i e s , n 'ont aucune sympathle pour la, ^euneese. Non, 

11 ne r l d i c u l i s e nullement l e s prerogatives des paren ts . En effet 

11 montre comment la reverence et 1 'affection s 'e levent tout na tu r e l l e -

ment dans lee coeurs des enfants qui recoivent de leurs parents un 

traitement raistjoneble. Ecoutex !.*arlanne de l 'Avare: " J ' a i de la 

consideration pour ma mere. El le re*a toujours elevee aveo une 

tendresse extreme, et je ne saurois roe resoudre a lu i donner du 

d e p l a i a i r . Ains i , Moliere f a i t seulement une p r i e r e pour la 

lio©rt© s i necessaire au developpement nozmal des jeunes gens. 

C 'es t l a meme chose dans l a question de l ' educat ion des femmes. 

I I ten&it, aux mots de Geronte des Fourberjes de Scapln que "les 

nauvais deporteroents de* Jeunes gens, viennent l e plus souvent 
g 

de l a mauvaise education que leurs peres leur donnent." On a d l t 

que Moliere se eon t r#d i t , q u ' i l condamne dans l es Tenses Savantea 

ee q u ' i l soutlent dans l'Eco^e des Feranea. Ifeis c ' e s t une c r i t i que 

absurde. I I regard* Tea femmes au point de vue de leur importance 

dans l a fatal l i e . II veut done qu ' e l l e a i t une education qui la 

preparera le mleux pour remplir ce t te pos i t ion . Ains i , dans 1* 

Boole des yqpfflpa, i l nous presente une jeune f i l l e , produit de l a 

theor le suivante de ce que dolt e t r e , selon Arnolphe, l ' educat ion 

1. Deapoia - Oeuvres de Moliere, T.7, p.157. 

2. I b id . , T.B, p.438. 
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feminine: 

"Moi, . j ' i r o i s me charger d'une s p i r i t u e l l e 

Qui ne p a r l e r o i t r ien que cerele et que r u e l l e . 

Qui de prose et de vers f e ro i t de doux ec r i t s ? 

Hon, non, je ne veux point d'un e sp r i t qui soi t haut; 

Et femme qui compose en s a l t p lus q u ' i l ne faut . 

Je pretends que l a miemfte, en c l a r t e s peu sublime, 

Meme ne sache pas ce que c ' e s t qu'une rime; 

En un mot, q u ' e l l e eoi t d'une ignorance extreme; 

St c*est assez pour e l l e , a vous en bien pa r l e r , 

De savolr p r i e r Dleu, m'aimer, coudre e t f i l e r . " 

I I va aans d i re que ce n ' e s t pas sa propre opinion que Moliere 

exprime l e i , et cet ennemi contemporain qui voudrait l e c ro i re , en 

f a i t de propos de l ibere une mawalse i n t e rp r e t a t i on . Celui -c i 

f a i t I ' i re sa Zellnde: "Sans doute q u ' i l fl 'olidre) reut que nous 

•oyons auss i stupides et aussi ignorantes que son Agnes $ mais 11 

ne prend pas garde que 1'ignorance et la s tupid l te font fa i re des 

choses a de semblables be tes , dont i l n 'y a que les persoitnes 

d*esprit qui se puissent defendre."" Mais c ' e s t justement ce que 

Moliere a connu. I I observait l a t rop legere ins t ruc t ion des 

jeunes f i l l e s et i c i 11 l ' a t t a q u e . Ses v ra i s sentiments se 

1. Deepois - Oeurres de Moliere, T.3 , pp.165-166. 

2 . Cite par Ib id . , T.3, p.125, note 2 . 
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trouvent p l u t o t , en oet te p iece , dans les mots de Chryaalde. 

"Mais comment voul«s-vous, apres tout , qu'une bete 

Puisse jamais savoir ce quo c ' e s t qa ' e t r e honnete?" 

e t de Horace, 

"Et n ' e s t - c e pas sans doute un crime punissable 

De gater mechamsient ce fonis d'ame admirable, 

D'avolr dans 1* ignorance et la stupidite" 

2 Voulu de cet e sp r i t etouffer l a c l a r t e ? " 

Dans l e s Teniaes Savantes. c ' e s t l ' a u t r e extreme q u ' i l attaque., 

c ' e s t - a - d i r e l a tendance preoieuse encore. En considerant l a 

r l e de salon nous pourons comprendre assez facilement ce t t e ten

dance. Les deux sexes se rencontraient sur un pied d 'ggal i te ' ; 

l es honmes de l e t t r e s e t de sciences, tous e ta ien t admis aux sa lons . 

I I est blen nature l que l e s memes femmes qui avaient par te a un 

r id icu le extreme l e raffineqjent de sentiment et de langage, con-

coivent l ' i d e e de se f a i r s meme encore superieures en devenant 

savantes. Eolidre en voyait t r e s clairement l ' ab su rd i t e et l a 

super f ic la l i t e ' e t i l en f a i t r e s s o r t i r le r id icu le dans l e s pre

tentions so t tes et outrees de Fhilaminte^Belise et Armande. Ici 

encore c ' e s t dans 1*interet de l a famille q u ' i l t r a v a l l l e . Chrysale, 

vrai bourgeois et un peu trop ma te r i a l i s t e peu t - e t r e , evoque nean-

moins notre sympathie en sa p la in te contre cet entetement de sa 

1. Ibid. T.3, p.156. 

2. Despois - Deuvres de Moliere, T.3, p.227. 
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fenime, qui a deregle touts sa maison: 

"Vos l iv res e te rne l s ne me contentent pas, 

Et hors un gros Plutarque a mettre mes raba t s , 

Vous devriez b ru le* tout oe meuble i n u t i l e , 

Et l a i s s e r l a science aux docteurs de la v i l l e ; 

K'feter, pour fa i re bien, du grenier de ceans 

Cette longue lunet te a fa i re peur aux gens, 

Et cent brlmboricns dont 1'aspect importune: 

He point s l i e r chercher ce qu'on f a i t dans le, lune, 

Et vous meler un peu de ce qu'on f a i t chez vous, 

Ou nous voyons al l e r tout sens dessus dessous. 

I I a*est pas Men, honnete, et pour beaucoup de causes, 

7u'une femue etudle et sache tant de choses. 

Fonser aux bonnes moeurs 1*esprit de ses enfants, 

Faire a l l e r son menage, avoir 1 'oei l sur ses gens, 

Et r eg le r l a de'pense avec economie, 

Doit e t re son etude et sa philosophic , . . . 

Lee fensnes d 'a present sont Men lo in de ces moeurs^ 

El les veulent e c r i r e , e t devenir au teurs . 

Hulls science n ' e s t pour e l l e s trop profonde, 

Et ceans beaucoup plus qu'en aucun l i eu da monde 

Les secrete les plus hauts s*y l a i s sen t concevoir, 

Et I ' o n s a l t tout chez moi, hOrs'ce q u ' i l faut savo i r . " 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.2, p.106. 
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Ce n ' e s t pas notre in tent ion d ' S t a l e r l e s sentiments de l ' a u t e u r 

mais p lu to t d'examiner comment i l peignai t son epoque. Mais afin 

d e t re vra l c r i t i q u e , i l do i t e t r e aussi c r i t i q u e c o n s t r u c t i f . ^ 

Maintenant done, ayant porte son attaque contre I ' e t a t e x i s t a n t , i l 

faut vo i r ce q u ' i l o f f r a i t comme p a l l i a t i f . 

D'abofrd, nous pouvons di re que l a parole de Cli tandre des 

flsmmes Savantes. s'approche le plus p res , p e u t - e t r e , de i a propre 

opinion: 

"Je consens qu'une femme a i t des c l a r t e s de tou t ; 

Mais je nft l u i veux point la passion choquante 

De se rendre sayante a f in d ' e t r e savante; 

Et j 'a i rae que sou vent , aux questions qu'on f a i t , 

El le sache ignorer l e s choses q u ' e l l e s a l t , 

De son etude enfin je veux q u ' e l l e se cache, 

Et q u ' e l l e a i t du savoir sans voulois* qu'on l e sache. 

Sans c i t e r l e s auteurs , sans d i r e de grands mots 

Et clouer de 1*esprit a ses moindre* propos " 

Le ju s t e milieu comme toujours, et maintenant, comment a t te indre 

l e but desire? I I y en a une suggestion dans 1'Ecole des Maris. 

Ar i ses , homme d'un grand bon sens, t i en t 

"Qu' i l nous faut en r i an t i n s t r u i r e l a jeunes'se, 

Reprendre ses defauts avec grande douceur, 

Et du nom de ver tu ne lu i point f a i r e peur 

1, Despois - Oeuvres de Moliere, T.9, p.72 
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"Ilea aoins pour he'onor ont auivl eea maximes: 

Dea moindres l i b e r t e a Je n ' a i r o l n t f a i t dea crirr.ea. 

A aea Jeunea deaira j ' a i toujours consente, 

Et Je ne m*en aula po in t , grace au C ie l , repente 

J ' a i aouffert qu ' e l l e a i t vu los Irellea coreTagnlea, 

Lea divert l8aements, lea ba l s , les comedies; 

Ce aont choaea, pour tnoit que je t iens de tout tempa 

Port proprea a former 1 ' eapr i t des jeunea gensj 

Et I ' e c o l e du monde, en l ' a i r dont i l faut vivre 

I n a t r u i t mieux, a monfere, quo ne faj t aucun l l v r e . " 

Paa du tout apecif ique, c a t t e theor ie d 'educat ion, qui eent 

beaucoup Montaigne. l i t i s nous pouvona 1'amplifier par la considera

t ion da quelques typea feminine qui semblent exempllfier 00 que s e r a i t 

1« auoeea de eon ayaterae. I I y a, par exemple, l 'Elwira du t a r t u f f a . 

Houa ne pouvona qu*admirer l ' a d r o i t e facon dans laquel le e l l e conduit 

aon a f fa i re aveo l , impo»teur . 

*KJe n* eat point mon huiceur de fa l re dea e c l a t s ; 

Dhe femme se r i t de a o t t i s e s p a r e i l l e a , 

Et jamaia d'un raari n 'en trouble l e s o re i l l ea 

St qu*il 8uffit pour nous de savoir nous defendre: 

J'ainas qu'avec douceur nous nous rr.ontrions sages. 

1. I b i d . , ? . " , pp.365-370. 
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Et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages 

Dont l'honneur est anr.e de griffes et de dents, 

Et veut au moindre mot devlsager les gena." 

Alor8 il y a 1'exemple, si souvent cite, d*Henriette des ?emmes 

Savantes - Jeune fille raiaonnable, charmante et Men equilibria, 

que l'auteur sfoppose a sa pre'cieuse soeur Armande. Et enfin, nous 

avons un exemple, moins connu, dans l'Aristione des Anants l^mifiquea 

- un type tout a fait contraite aux precieuses, et aux femmes savantes. 

"Je ne donne point, dit-elle, dans tous ces galimatias, ou donnent la 

plupart des femnea, Je veux etre mere, parce que Je la auis et oe 

seroir en vain que Je ne la voudrois paa Strew Ce titre n'a rien 

qui me choque, puiaque, de mon consentement, Je me suia exposes 

a le recevoir. C'est un foible de notre aexe, dont, grace au 

Ciel, Je suis exemptej et Je ne m* embarrasse point de ces grandes 

2 
disputes d f age , sur quoi nous voyons tant de f o l l e s , " 

1. Despois - Oeuvres de IL'oliere, T.4 , pp.470, 472, 488, 

2 . Ib id . , T.7 , pp.400-401. 

Sbf* £>'•&• .,k.'*i&&Jwi» '•' 'if^Jmytmlir - \ iJTOiOwaL~ -"*v' 
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CHAriTRE 71 

Les rrfdeclns. 

"Ceux qui se portent Men devlennent malades, 11 leur faut 

dee gens dont l e metier so i t de l e s assurer q u ' i l s ne mourront poin t . 

Tant q us l e s homes pourront mcurir, et q u ' i l s aimeront a v ivre , le 

/ ' 1 -v 

medecln sera r a l l l e e t bien payeV* Ainsi La Bruyere en sa vraie 

fa^on epigraasrcatlque. St voi la ce qui e t a i t surtout vra i au dix-

sap t i t ee s i e e l e . l io l i e re , h i s t o r i a n de presque tons l e s aspects 

de aon epoque, deguise en quelque facon, l a plupart de ses s a t i r e s . 

Bala l#a roedecins aoat l e but d'une attaque tout a f a i t ouverte at 

sans f r e l a . ©a a d i t que c*est l a s e d i e i n e et non pas l e s medecins 

qu*il at taque - o# qui a ' e s t pas, ce me semble, d*une pa r fa i t e 

T^r i t e . Saaf dans aa derniere piece, le Sfelada Inaginaire ce sont 

det abus da l a medecine q u ' i l a t t aque . Dans c e l l e - c i , i l faut 

adroettre, I I sassfcle r i s e r la medecine en general . Mais i l ne 

faut pat oubllar un f a i t que tous l e s c r i t i ques s ignalent , c ' e s t 

q u ' i l a e c r i t ce t t e come'die apres una longue periode de souffranoe 

et de douleur. Les medecine du ter-pa, ne pouvaient pas lu i donner 

de aecourt , et I ' o l i e re , sceptique au laieux de leurs pra t iques , se 

la isee ameater ana reman t centre ce t t e science qui lu i semble 

fausse en son ine f f i cao i t e . 

Examinons brlavement, P e t a t de la medecine au dix-septieme 

s iec lea et aoue.verroni ûfc i follere, Juste observateur en tout comme 
• 1 1 • ! ! • I H I — l . » » . f , , — i „ . .WHlMiMi i—.l— -i I I I , uniiin I nill.BHiMi. — ill il..J. '•••"—"•-•—^-' •'• . . • iiw—mm r—f • • • • *«— "• i • • — ! « - , , , — . . - • • . . . . II. • mwi • i ... • i . • • • . I.I i il . n i l . n i • nii.iiii — . — 

1. La Bruyere. - Les Garacteres , p.444. 
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i l e t a i t , devalt se rendre compte du progres qui se f a i sa i t . We 

irentionner que de grands noms te l s que Francois Bacon et Descartes, 

c 'es t temoiguage suffisant des forces d'avancement. Et l a de-

couverte de la circulat ion par Harvey fut un evenement capital dans 

l ' a r t de guer l r . Ce ne sent que t ro i s noms parmi une galaxie, 

et les moins importants ne se trouvent pas en Franco. Neanmoins, 

i l est bien vrai que les progres de la medecine pratique etaient 

l e n t i l Cn res t a i t fidele aux anciennes t radi t ions , on n 'of f ra i t 

pas srand accueil aux novateurs scientlfiques. Le ceremonial 

suranne. lo pedantisme ignorant les occunaient trop. Begardez le 

avat«ne d'enselgnement. XI aval t des proportions considerables et 

l*a«slotance auxoours e t a i t exigee avec beaucoup de rlgueur. Kai 

l ' lnalatance semblant etre sur le soleimite et la majeste plus quo 

our la oonnaissance medicale. Les examens finals con sis talent 

pour la plupart, en longs i i scours , de la part des etudiants, dent 

blon des sujets etaient tout a fa i t pueri les . Le but semblait 

etre de faire de facl les parleurs plutdt que des medeolns habiles. 

I t le type general, en effet , semble avoir ete quelqu'un d'une nine 

grave, portant des vetements sombres - un pedant en un mot, qui 

avait un sens enorme de sa propre importance. Line, de Sevigne, 

qui n'aimalt pas une t e l l e espoce, nous en ins t ru i t en plusieurs 

vifs t r a i t s . Dans uns l e t t r e a sa f i l l e e l le lul parle d*un 

"medecin de Ganat, que Line, de "oai l les a men4 a toutes ses eaux, 

qu'el le aime for t , qui est un fort honnete garQiTn, point charlatan, 

ni preoccupe de r ien, qu*elle m*a envoye par pure et bonne amitto. 



93 

Je le r e t lens , m'en d u t - i l couter mon bonnet | car csux d* lo i roe 

sont Insuppor tables : cet homrre m'amuse. I I ne ressemble a un 

v l l a l n medecln, 11 ne resserrble point aussi a c e lu l de Chel les ; 

11 a de l ' e s p r l t , de I ' honne te t e : 11 connblt le monde; enfln ,1'en 

su i s con t en t s . "* 

On ne voudrai t pas o f f r l r Ce type qui p l a l s a l t a line, de Sevlgne 

comme subs t i t t t t pour l ' a u t r e . Kal s en regardant l e s p ieces de 

Kol le re , nous verrons q u ' e l l e n ' e t a l t pas seule a mepriser ces so t s 

tn«declne pedants . A i n s l , dans ses premieres fa rces , l a Ja lous ie 

de Barboull le e t l e Medecln vo lan t , l e docteur es t I s personnage 

le plus r id i cu le . En c e l l e - l a , l e medecln es t vraiment le type 

oedant por te au r i d i c u l e extreme. Ecoutez sa premiere pa ro le : 

"II faut que tu so ls blen mal a p p r i s , bien lourdand, et blen mal 

morxgene, mon ami, puisque tu m'abordes sans o t e r ton chapeau, 

sans observer ratlonem l o c i , temporis et nersonae. Quol? debuter 

d'abord par un dlscours mal d igere , au l i e u de d l r e j Salve, vel 

Salvus v i s . Doctor, doctorur e rud l t l s s lmel He! pour qui me 

prends - t u , mon ami?" Dans 1*autre comedle Sganarel le d l t : 

"Je vous repojids que je f e r a l auss i blen roourlr une rersoime 

qu'aucun medecln qui so i t dans l a v i l l e . " Ce sont i n t l r e s s a n t e s 

1 . line, de Sevigne - L e t t r e s , pp.467-468. 

2 . Despois - Oeuvres de l lo l iere . T i l p.22 

3 . Despois - Oeuvres de l lo l i e re , T . l , p . 5 5 . 
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ces premieres a t taquea, en vue du developpement qui suivro plus t a rd . 

Kais e l l e s ne sont pas d'une t r e s grande importance, puisque l e doc-

teur , comrae l ' a v a r e , e t a i t une v i e i l l e convention de thea t re , et 

Mollere puisse bien avoir modele ces premieres farces sur l 'ancienne 

eomedle. 

I I y a encore un t r a i t de s a t i r e contre l e s medecins avant que 

nons ne veniona aux propres comedies medicales. C 'es t une p e t i t e 

scene entre Don Juan et son v a l e t , qui s ' e s t deguise en medecin. 

Tout a f a i t deplacee en sa manque en t ie re de rapport avec le r e s te 

de la piece, e l l e a neamnoins de 1 ' i n t e re t pour nous comme signe 

que Hollers commence a songer serieusement au sujet des medecins: 

Boa Juan: "Je Be sa l s on tu a s e te de t e r r e r cet a t t i r a i l r i d i cu l e -

3ganarel le: Cul? C 'eet 1 'habit d'tm vieux medecin cet habi t 

wafmBt de^i en con a idera t ion , que Je suis salue des gens que Je 

rencontre, e t que l ' on m« vient oonsulter a in s i qu'un habile homme? 

. . . . . . J*al vouln aouteair l 'honneur de mon habi t : j ' a i raisonne 

BUT l e a a l , e t l eu r a i f e l t des ordonnances a chacun ce 

• e r o i t une chose p la i san te si l e s malades guer i sso ien t , et qu'on 

a*en veut remercier - Don Juan: Et pourquoi non? Pasr quelle 

raiaon n*aurole-tu paa l e s meroes pr iv i leges qu 'ont tous l e s au t res 

medecins? Xla n 'ont m s plus de part que to i aux gue'risons des 

malades, e t tout leur a r t est pure grimace. l i s ne font r ien que 

recevoir l a g lo i re des heureux succ'es, et tu peux p ro f i t e r corame 

ear du fconheur du malade, et voi r a t t r i b u e r a tes remedes tout ce 

qui peut venlr des favours du hasard et des forces de la nature -
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Sganarelle: Comment, Monsieur, vous etes aussi impie en raedecine? -

Don Juan: C?*est une des grandes er reurs qui so i t parmi les homrces." 

Volla une c r i t i que vrairnant audacieuse de la grartde faculte". Comme 

nous verrons, le roeme sentiment repara l t ra dans l e ?!alade Imafinal re 

Bans ce t t e derniare comeiie c ' e s t peut-otre la propre opinion de 

F o l l e r e , mais d'un I 'ol lere qui ec r iva i t sous l e poids d'un grande 

souffrance physique. I c i , dans le Featjn de P i e r r e , i l faut t en i r 

conpte que c ' e s t 3e ccur t l san , l l b e r t i n , en tout , qui p a r l e . Assure-

ment 11 n ' e s t pas neeessai re d ' a t t r i b u e r ses sentiments a l ' a u t e u r . 

2ans lfAmour Hedecln nous arons une at taque d i rec t s et 

p a r t i c a l i e r e , Ce n ' e s t qu'une comedle-ballet, f a i t e pour le d i -

•ertieeeteent du Boi et de la cour, mais bien des t r a i t s por ten t . 

I c l 11 Joue le» cuatres premiers medecins de la cour, Esp r i t , 

fcuenant, des Fougerais et d'Aquin, et i l n ' en f a i t pas autre de-

gulsemeat qu*un changeffient l sge r et sa t i r ique de leurs noms. Tout 

l e aaoade recomtaissait ces personnages, mais ces quatres medecins 

r e p r e s e n t e d , en v e r i t e , les raedecine en general , et i c i encore, 

c ' e s t p lu to t des abus de la pratique que l e s p ra t i c i ens que Moliere 

a t taque . 11 y a la scene de la consul ta t ion, s a t i r e qui frappe for t 

aux ponpeux discours sur des matleres souvent t r i v i a l e s dont les 

docteurs s 'occupaient . Au l i eu d*examiner l e cas de l a malade, Tomes 

et des ?onandres s ' en t re t iennent longtemps sur les merites respectives 

d'une mule et d'un cheval pour fa i re v i s i t e a. l eur c l i e n t e l e . 

S 'eaeuite une discussion au sujet d'une querelle er-tre deux de leurs 
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r 
oonferes. Tomls: Quel p a r t i prenez-vous dans la querel le des deux 

medecins Theophraste et Artemius? car c ' e s t une a f fa i r e qui partage 

tout notre corps. - Des Fonandres: Moif je suis pour Artemius. -

Toffies: Et moi a u s s i . Ce n ' e s t pas que son a v i s , conme on a vu, 

n ' a i t tue le malade, et que celui de Theophraste ne fut beaucoup 

meil leur assureisent; mais enfin i l a to r t dans les circonstances, 

e t I I ne devoit pas e t re d'un autre avis que son ancien l ' on 

nous aesembla un jour , t r o i s de nous au t res , avec un medecin de 

dehors pour une consul ta t ion , ou j ' a r r e t a i toute l ' a f f a i r e , e t ne 

•oulua point endurer qu'on op in ia t , s i les choses n ' a l l o i e n t dans 

l*ordre . Las gens 4e l a maiaon faisoient ce q u ' i l s pouvoient et 

l a raaladie p re s sc i t j mais je n ' en voulus point demordre, et la 

malade aourut brareBient pendant ce t te contes ta t ion Un homme 

aor t n*est qu*on hosaae mort, e t ne f a i t point de consequence; mais 

une f o w a l i t e negligee porte un notable prejudice a tout le corps 

des medecins." Sous ne pouvons croi re a una a t t i t u d e si insou

ciant© de la vie humaine ssais nous savons que l foliere n ' a pas trop 

eragere la so t te reverence qu'on donnait a l a forme et a I ' a u t o r i t e 

des anclens. Loraqu ' i ls a r r iven t enfin a donner leurs opinions sur 

la raaladle, l i s ne peuvent e'entendre sur l a cause, ni sur un 

recede. Tomes: Si vous ne f a i t e s saigner tout a l 'heure votre 
2 

f i l l e , c ' e s t une personne morte ." Des Stmnandres, au con t ra i re , 

! • Despois - Ceuvres de Holiere, T.5, pp.323-324. 

2 . I b i d . , T.5, p.327. 
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veut l u i dormer de I 'emetique. ttacroton et Bahys s 'accordent, dans 

un flux de termes bombastiques, que la jeune f l l l e " a une raaladie 

chronique", q u i " i l faudra une purgation vigoureuse'1 et que, s i ce 

remede ne reussi&e fas, le pere aura du mains " la consolation qu ' e l l e 

te ra morte dans l es former." En lntroduisant ees divers rercedes, 

la saignee, I 'emetique et la purgation, L'ollere s a t i r i s e la d i f fe r 

ence d 'o r in ion qui regnal t parmi l es medecins. ITous avons des 

anecdotes contemporaines qui racontent qu'ayant trouve l ' un inefficace 

on appliqu&it le second et meme le dernier a un seul malade. line. 

d« Sevigne qui , malgre sen mepris apparent des medecins , aimalt 

t en te r de nouveaux remedes, nous en donne temoiguage de l a nature 

absurde de quelques-uns. El le e c r i t a line, de Grigaan: "I I es t 

v ra i qu*flares vout avoir d i t vingt fo is : -< Je suis gue r i e , y ' et m 

w'e t re servie un peu legerement de tous les tennes les plus fo r t s pour 

vous persuader ce qui je croyois moi-raeme une v ^ r i t e , vous etes en 

d ro i t de vous moquer de tous mes discourse je m'en rnoquerois la pre

miere aussi blen que de mon i n f i d e l i t e , qui me fa is»oi t toujours 

approuver l e s dernieres remedes, e t maudire ceux qufc j e q u i t t o i s 

I I y a huit jours que BE. jambe es t enveloppee de pains de roses, 

trerapes dans du l a i t doux b o u i l l i , et r a f r a i ch i s , c ' e s t - a - d l r e 

rechauffes t r o i s fois le jouar."~ 

Passons au docteur ?i ler jf l qui gro»d6 l e s autres medecins pour se 

quere l l e r entre eux: "Ee voyez-vous pas bien quel to r t ces sor tes 

1. I b i d , , ? .5 f pp.326, 32S, 330. 

2 . Urne. de Sevigne - Let tres T.7, pp.425-426. 
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de quere l les nous font parmi l e monde? et n ' e s t ce pas assez que l e s 

savants voient l e s con t r a r i e t e s et l e s dissensions qui sont entre nos 

auteurs e t nos anciens mal t res , sans decouvrir encore au peuple, par 

nos debats et nos que re l l e s , la forfa!&terie de notre a r t ? Je 

n 'en par le pas pour mon i n t e r e t ; car Dieu merci j ' a i deja e t a b l i mes 

p e t i t e s a f f a i r e s mais enfin toutes ces disputes ne valent r ien 

pour l a medecine. Puisque le Ciel nous f a i t l a grace qui , depuis tan* 

de siecles, on demeure infatue de nous, ne desabusons point l e s hommes 

avec nos cabales extravagantes , e t profi tons de leur s o t t i s e le plus 

doucement que nous pourrons. Nous ne sommes pas l e s seu l s , comme vous 

savez, qui tachons a nous prevaloi r de l a foiblesse humaine. C'est 

la que va 1'etude de l a plupart du monde le plus grand fo ib le 

des hommes c ' e s t 1'amour q u ' i l s ont pour la v i e ; Conservons 

nous done dans l e degre d 'est ime ou leur foiblesse nous a mis, e t 

soyons de concert aupres des malades pour nous a t t r i b u e r des heureux 

succes de la maladie, e t r e j e t e r sur la nature toutes l e s bevues de 

notre a^t.,,•'• On a d i t qu'en F i l e r i n , Moliere vent personnlf ler toute 

l a sagesse de la facul te de medecine, ce qui ne me semble pas v r a i . 

N 'es t -ce pas p lu to t q u ' i c i , i l lance son plus mordant coup contre 

les medecins? Tous l e s au t res types q u ' i l presente sont des s o t s , 

des ignorants , des pedants, s i vous voulez, mais i l s sont des hommes 

honnetes, i l s ont une foie absolue en leur science. En F i l e r i n , 

pourtant , nous avons un hypocr i te . I I s a i t q u ' i l e s t ignorant mais 

i l veut se prevaloi r de l ' e r r e u r de ceux qui se confient a sa 

1. Despois - Oeuvres de Moliere. T15. pp.336-338. 



connaissance. Ce n f e s t qu 'a sa derniere a t t aque , que Moliere sonne 

encore e e t t e note amere, Ains i , 11 semble q u ' i c i i l s 'agare un peu 

de sa vole hab i tua l l e de representor l e s hommes t e l s q u ' i l s sont , e t 

l a i s s e percer ses propres sentiments. 

Le Medecin Malgre Lui n 'a jou te pas beaucoup a 1'Amour Medecin. 

C'est une farce e t l e r i d i cu l e des medecins es t outre dans l a r epre 

senta t ion de la profession par Sganarel le , qui ne f a i t pas semblant 

d 'S t re medecin, qu i , en e f f e t , est medecin malgre l u i . L'exageration 

es t done t rop pour que ce t t e piece nous i n t ru i s e beaucoup sur l e s 

condit ions ao tue l l e s . Mais a propos du succes qu'acheve Sganarelle 

en se fa isant passer pour medecin une question se souleve qui es t 

asses in te ressan te , c e l l e de la char la taner ie au dix-septieme s i e c l e ; 

*Eout ce que je souha i te ro i s , d i t Leandre, se ro i t de savoir cinq ou 

s ix grands mots de medecine, pour parer mon dlscours et me donner l ' a i r 

d 'habi le home. - Sganarelle l u i repond: Al lez , a l l e z , tout cela 

n ' e s t pas necessa i re : 11 suf f i t de 1 'habi t , et je xi^n sa l s pas plus 

1 ' 

cp»e vons." C'est clairement une exageration, mais que l es char la 

tans avaient un pied feme et q u ' i l s e ta ien t une assez grave menace, 

nous en avons de temoiguage. Ecoutez La Bruyere: "La temerite des 

char la tans , e t l eurs t r i s t e s succes qui en sont l e s su i t e s font 

valoir la medecine e t l e s medecins: s i ceux-ci l a i s sen t mourir, l e s 

autres t soan t . Carro Carri (medecin empirique qui e t a i t venu d ' l t a l i 4 

debarque avec une r e c e t t e q u ' i l appel le un prompt remede, e t qui quel -

quefois e s t un poison l e n t ; e ' e s t un bien de famil le , mais ameliore 

1. Despois *• Oeuvres de Moliere, T16, p.97 



en sea mains; de specifique q u ' i l e t a i t contre l a col ique, i l guer l t 

de l a f ievre quar te , de la p l eu re s i e , de l ' h y d r o p l s i e , de I ' apop lex le , 

de l ' e p i l e p s i e . Forces un peu votre memoire, nommez une maladie, l a 

premiere qui vous vlendra en 1 ' e s p r i t : 1»hemorrhagic, d i tes-vous? 

11 l a g u e r i t . I I ne r e s susc i t e personne, i l est v r a i , i l ne rend pas 

l a vie aux hommes; mais i l l e s conduit necessairement jusqu 'a l a 

decrepitude, e t ce n ' e s t que par hasard que son pere et son a i e u l , 

qui avaient ce s e c r e t , sont morts for t j eunes . " 1 De sor te q u ' i l 

semble que Sganarelle e t C l i t aadre , qui pretendent guer i r "par des 

pa ro le s , par des sons, par des l e t t r e s , par des ta l ismans, e t pas' des 

anneaux c o n s t e l l e s , " n ' e t a i e n t pas , a leurs contemporains aus s i 

burlesques q u ' i l s sont a nous. Et peut -e t re Sganarelle ne se 

trompait pas beaucoup quand i l parla&t a i n s i de la foi du peuple dans 

la raedecine: "Je suis d ' av i s de m'en t a n i r , toute m# v i e , a la 

raedecine. Je trouve que c ' e s t l e metier le meilleur de tous ; car , 

so i t qu'on fasse bien ou so i t qu'on fasse mal, on est totyours pays 

de ee meoe s o r t e : la mechante besogne ne retombe jamais sur notre 

dos . . . . . . Enfin le bon de ce t t e profession est q u ' i l y a parmi l e s 

morts une honnetete, une d i sc re t ion la plus grande du monde; e t 

Jamais on n 'en voit se plaindre du medec in qui l ' a t u e . " 

Dans M. de Pourceaugnae c ' e s t de vra i s medecins q u ' i l t r a i t e 

1. La Bruyere - Les Caracteres, p.445. 

2 . Despois - Oeuvres de Moliere, T.5, pp.343-344. 

8. Ibid . T.6, pp.98-99. 



encore, et presque de meme facon que dans 1'Amour m^decin. C'est 

encore 1 'adulat ion de l ' a u t o r i t e ancienne, 1'haMtude de fa i re des 
j 

diagnost ics pompeux des maladies quo n ' e x i s t e n t pas . Le premier 

medecin, " c ' e s t un homme qui s a i t la medecine a fond, e t 

qu i , quand on devroit creyer , ne demordroit pas d'un io ta des regies 

des anciens et pour tout l ' o r du monde, i l ne voudroit pas 

avoir guer i une personne avec d ' au t re remedes que ceux que la 

Faculte permet Au r e s t e , i l n ' e s t pas de ces medecins qui 

marchandent l e s maladies; c ' e s t un homme expedi t i f , expedi t i f , qui 

aime a depecher ses malades; e t quand on a a mourir, cela se f a i t 

avec l u i l e plus v i t e du monde."1 

Voila du r i d i c u l e r i s i b l e , mais dans sa derniere p iece , l e 

Malade Imaginaire, i l y a quelquechose d ' a u t r e . C'est sa plus 

grande at taque eontre l a medecine e t c ' e s t une at taque amere e t quelque 

peu outree . La cause en semble avoir e t e , oomme nous avons deja d i t 

sa samt£, qui s*affa iMi8sai t de plus en p l u s , l ' a i g r i s s a n t s i n s i 

eontre une science qui ava i t pre tent ion de guer i r mais qui ne l u i 

o f f ra i t nul secours. Mais, tenant compte toujours de l ' exagera t ion , 

on trouve neanmoins, p lus ieurs nouveaux t r a i t s de s a t i r e que vont 

assez d ro i t au but . Ecoutez M.Diafoirus, qui f a i t l e p o r t r a i t de 

son f i l s Thomas: " I I n ' a jamais e » 1* imagination Men vive, n i ce 

feu d ' e s p r i t qu'on remarque dans quelques-uns; mais c ' e s t par la 

que j ' a i toujours Men augure de sa j u d i c i a i r e , qua l i t e requise pour 

1. Despois - Oeuvres de Moliere - T.7, pp.262-263. 
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l ' exe rc ice de notre a r t Lorsque je l 'envoyai au co l lege , i l 

trouva de l a peine; mais i l se r o i d i s s o i t contre l e s d i f f icu l te ' s , et ses 

regents se loutfidnt toujours a moi de son a s s i d u i t e , e t de son t r a v a i l . 

Enfin, a force de b a t t r e de f e r , i l en es t venu glorieusement a avoir 

ses l i cences ; e t j e puis dire sans vanite que depuis deux ans q u ' i l 

e s t sur l e s bancs, i l n ' y a point de candidat qui a i t f a i t plus de 

bru i t qui l u i dans toutes l e s disputes de notre Ecole. I I s ' y es t 

rendu redeutable , e t i l ne s ' y passe point d ' ac te ou i l n ' a i l l e 

argument er a out ranee pour la proposi t ion con t ra i t e I.rais 

sur toute chose ce qui me p l a i t en l u i , e t en quoi i l su i t mon exemple, 

e ' e s t q u ' i l s ' a t t ache aveuglement aux opinions de nos anc iens , et que 

jamais i l n ' a voulu comprendre n i ecouter l e a raisons et l e s exper

iences des pretendues decouvertes de notre s i e c l e , touchant la c i r 

culat ion da a&ngf e t d ' au t re s opinions de melons f a r i n e . " Gliomas 

es t un exemple de l ic ieux de ce que 1'education medicale pouvait p ro-

du i re . Une grande ceremonie e t a i t l a conclusion de l'enseignement 

e t Moliere nous en donne un p o r t r a i t ians la ceremonie qui va t r a n s 

former Argan en medecin. La peinture es t un peu exageree, sans 

doute. Neanmoins, bien dew aspects r i d i cu l e s e t a i en t justement une 

p a r t i e de l a reception a l a Facul te . Beralde a suggere, comme der

n ie r remade pour son frere hypochondriac, q u ' i l se fasse medecin. 

Argan protes ter "Je pense, mon f r e r e , que vous vous moquez de moi: 

es t -ce que J.e su is en age d ' e tud ie r? - Beralde: Bon etudierJ 

Des pois - Oeuvres de Moliere, T.9, pp.354-355. 



Yous e tes assez savant; e t i l y en a beaucoup parmi eux qui ne sont 

pas plus hab i les que vous. - Argan: Mais i l faut savoir bien par le r 

l a t i n , connoltre l e s maladies, et l e s remedes q u ' i l y faut fa i re -

Beralde: En reoevant le . robe et le bonnet de medecin, vous apprendre 

tout ce la , e t vous serez apres plus habi le que vous ne voudrez. -

Argan: Quoi? I ' on s a i t d iscour i r sur l e s maladies quand on a oet 

h a b i t - l a ? - Beralde: Oui. L'on n ' a qu'a par le r avec une robe et un 

bonnet, tout g a l i w a t i a s devient savant, et toute s o t t i s e devient 

raison.*** 

Puis s ' ensu i t l a ceremonie avec toute sa pompe, sa muisique, son 

l a t i n de cu i s ine , e t b ien que Molidre l ' a p p e l l e une "ceremonie bur

lesque", l e r i d i cu l e n*est pas tellement outre que I ' on es t tente' de 

l e c r o i r e . Ecoutez Locke, l e philosophe ang la i s , qui v i s i t a l a 

France en 1675 e t qui e c r i v i t ain.»i: "La maniere dont on f a i s a i t 

un medecin e t a i t c e l l e - c i : l e cortege en robes eca r la tes e t en 

bonnets n o i r s . Le professeur s ' a s s i t e t apres.que des violons 

eurent joue quelque temps, i l leur f i t donner le s ignal de se t a i r e , 

a f in q u ' i l l u i fut l o i s i b l e de pa r l e r a la compagnie, ce q u ' i l f i t 

dans un discours contre l e s nouveautes. Reprise a lors de la muisique 

Puis l ' a s p i r a n t commenga son discours ou je t rouvai peu de sujet 

d ' e t r e edified i l y devait adresser un compliment an chancel ier 

e t aux professeurs qui e t a ien t p r e sen t s . L* docteur a lo r s l u i mit 

sur l e t e t e , en signe de son doctorat , le bonnet, qu i , dans l a 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.9, p .435. 
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marche du cor tege , e t a i t venu l a au oout du "baton de l ' h u i s s i e r , l u i 

passa au doigt un anneau, e t s ' e t an t ceint lui-meme d'une chaine d 'o r , 

l e f i t a sseo i r pres de l u i , pour qu'apres avoir p r i s tant de peines, 

i l put maintenant se mettre a l ' a i s e , i l le "baisa et l 'embrassa, en 

gage de ce t t e amitie qui a l l a i t desormais ex i s t e r entre eux. "1 

Lisez maintenant la ceremonie du Malade Imaginaire et i l se trouve une 

s i m i l a r i t e frappante de procedure. Moliere redige sa ceremonie en 

l a t i n de c u i s i n e , la p a r t i e de sa s a t i r e qui est peut -e t re l a plus 

ou t ree . Mais, comme tous l e s c r i t i ques ont indi^ue, c ' e t a i t l e 

seul moyen de l e rendre comique, e t , de p l u s , en sa haine du faux, 

ce t t e coutume des medecins de d iscour i r en l a t i n , l u i semblait encore 

un moyen, de leur p a r t , a cacher au peuple leur ignorance. 

Ce n ' e s t pas done etonnant que Moliere, qui voyait s i c l a i r e -

ment toute l a forfawfcerit de l a i-ratique medicals de eon epoque, se 

permette, pendant c e t t e periode de sa vie ou son espr i t devait e t r e 

affecte par sa saute de fa i l l an t e , de f a i r e une condamnation complete 

de l a medecine. Et voi la ce q u ' i l f a i t par Beralde, car nous 

pouvons &tre assez sur que c e l u i - c i , autant qu'aucun personnage de 

ses p i ece s , represente l e porte-parole de l ' a u t e u r . Argan s'emer-

ve i l l e de son f rere incredule: "Vous ne croyez done point a l a 

medecine? . , . . . . vous ne tenez pas ver i tab le une chose e t a b l i partout 

l e monde, e t que tous les s i ec l e s ont reveree? - Beralde: Bien lo in 

de la t e n i r ve r i t ab l e , je la t rouve, ent re nous, une des plus grandes 

fo l i e s qui so i t parmi l es homines} et a regarder l e s choses en 

1. Cit6 par Despois - Oeuvres de Moliere. T.9, p.230. 
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phi losophic , j e n e vois point de plus p la i san te raomerie, je ne vois 

r l en de plus r i d i cu l e qu'un homme qui se veut meler d?eiv guerir un 

au t re • • • - Argan: Les medecins ne savent done r ien a votre compte: 

- Sera lde : Si f a i t , mon f r e r e . l i s savent la plupart de for t be l l e s 

humanites, savent pa r l e r en beau l a t i n , savent nommer en grec toutes 

l e s maladies, l e s d e f i n i r , e t l e s d iv iee r ; mais pour ce qui est de l e s 

gue r i r , e ' e s t ce q u ' i l s ne savent point du tout - Argan: 

Que f a i r e done quand on es t melade? - Beralde: Rien . . . La na ture , 

d'elle-meme, quand nous la la i ssons f a i r e , se t i r e doucement du de-

sordre ou e l l e es t tombee. C'est notre inquietude, e ' e s t notre 

impatience qui gate t o u t , e t presque tous l e s hommes maurent de leurs 

remedes, e t non pas de l eurs maladies." 

On ne s* etonne done pas qu'un homme qui avai t l e courage de 

pa r l e r auss i hardiment, a i t a t t i r e , sur l u i un coup t e l que ce 

madrigal, e e r i t par un contemporain au moment de sa mort; 

^ C ' e s t done l a l e pauvre Moliere 

On*on porte dans l e c i m e t i e r e , » 

3 i l e voyant passer , dirent quelques vo is ins . 

<•< Non, non, d i t un apoticaiixe, 

Ce n ' e s t qu'un mort imaginaire. 

Qui se r a i l l e des medecins.» " 2 .. 

1 . . Despois - Oeuvres de Moliere, T.9, pp.396-397, 399-400. 

2. Cite par A.P.Malassis - Moliere juge par ses contemporains, p . 7 . 



CHAPITRE Vll 

La Supers t i t ion , 

Nous avons f a i t mention dans le ohapitre precedent de la 

puissance de l a char la taner ie en Prance au dix-septieme s i e c l e . Ce 

n f e s t pas done for t surprenant de trouver c e t t e capacite pour l a foi 

supers t i t i eusese manifester a i l l e u r s . 

Tta aspect qui n ' e n t r e guere dans le grand nombre detudes sur 

Moliere, e ' e s t 1 'appari t ion d'un astrologue dans une de ses p ieces . 

Ce n ' e s t pas , i l*es t v r a i , d'une haute importance, mais 11 est 

pourtant in teressant pour nous, en ce q u ' i l j e t t e une lumiere sur 

l ' ignorance e t l a supe r s t i t i on de l 'epoque. 

Y a m i t - i l beaucoup de raison pour l'Scttaque? I I semble que 

out . Mine au dix -septieme s i e c l e , l ' a s t r o l o g i e avai t un grand 

cred i t en France. Uous nous l ' a t t e n d r i o n s parmi l e peuple e t 

des gens sans education. Mais meme a la cour, ou l es e s p r i t s avaient 

subi l ' in f luence l i b e r a t i v e de l a vie soc ia le , l a croyance aux a s t r o l o -

gues e x i s t a i t encore. Des supe r s t i t e t ions dont la source se trouve 

dans la tendance fondamentale de l a nature hutnaine de c ro i re a, ou 

du moins de respecter., ce qui l u i semble lo in et mysterieux, ne 

lachent p r i se que graduellement. Ainsi , jusqu'au dix-huitieme s iec le , 

nous trouvons d 'ardents par t i sans de 1 ' as t ro log ie . 

Au dix-septieme s i e c l e , l 'exemple s a i l l a n t e ' e s t Morin, astrologue 

a qui Bayle consacre p lus ieurs pages de son d ie t ionna i re : "florin 

(Jean Baptists) Medecin. e t Professeur Boial en Wathematique a Paris . . 
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. . . Etant de re tour chez son Pre la t qui en t re tenoi t un Astrologue 

Ecosseis , i l commenca de gouter l 'As t ro logie j u d i c i a i r e , et i l chercha 

pac l e s reg ies de c e t t e Science l e s evenements de l 'annee 1617. I I 

trouva que l'Eve^ue de Boulogne e t o i t menace, ou de la mort, ou de 

l a p r i son , et i l ne manqua pas de l ' e n a v e r t i a r . Le Prelat ne f i t 

qu'en r i r e ; mais s»etant mSle d ' i n t r igues d 'E t a t , et n»aiant pas p r i s 

lm bon p a r t i , i l fut t r a i t e de r e b e l l e , et mis en prison I I 

eut acces chez l e s grans , e t meme chez le Cardinal de Richelieu; e t 

11 obt in t sous l e Cardinal Mazarin une pension de deux mille l i v r e s , 

qui l u i a ete tpujours paiee for t exactement. I I e t o i t consulte sur 

l ' a v e a l r par p lus ieurs personnes, e t l ' on pretend que ses Horoscopes 

eat souvent p red i t l a v e r i t e . . . . . . I I exit ent re au t res Adversaires 

l ' i l l u s t r e Gassendi .« • . . . ce que Guy Fat in a d i t l e l u i rant la 

peine d ' e t r e raporte ' : 11 en par le comme d'un fou; et 11 est sur 

que pour l e mollis 11 y avoi t des grains de fo l i e dans ce t t e t e t e . " 

Et Patin et Gassendi n ' e t a i e n t pas seuls en leur mepris de I ' a s t r o l o g i e . 

La Fontaine aus s i la s a t i r i s e dans une faDie, 1"Astrologue qui se 

l a i a se tomber dans un p u i t s ; 

"tfc Astrologue un jour se l a i s s a choir 

Au fonds d»un p u i t s . On lu i j l i t : ^ P a u v r e "bete, 

Tandis qu»a peine a t e s pieds t u peux voi r , 

Penses-tu l i r e au-dessus de la t e t e ? » 

Cette aventure en s o i , sans a l l e r plus avant , 

1. Bayle. Dict ionnaire , pp.257, 258, 261, 263. 
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Prut servlr de lecon a la plupart des hommes. 

Parmi oe que de gens sur la terre nous sommes, 

II en est peu qui fort souvent 

Ne se plaisent d'entendre dire 

Qu'au l ivre du Destin des mortels peuvent l i r e 

Le s o l e i l nous lu i t tous l e s jours 

Tous l e s jours sa clarte succede a 1'ombre noire, 

Sans que nous en puissions autre chose inferer 

Que la necessit© de luire et d'eclairer , 

D'amener l e s saisons, de murir l e s semences • 

Charlatans, faiseurs d'horoscope, 

Quittez l e s cours des princes de 1'Europe: 

Emmenes avec TOUS l e s «ouffleurs tout d'un temps, 

Vous ne meritez pas plus la foi que ces gens." 

Ce n'est pas done etrange que Moliere, penseur assez libre et 

ennemi du faux, r idicul i se cette superstit ion, ce qu' i l fa i t dans l e s 

Amants magnifigues. Ce n'est pas une grande attaque. Homme de bon 

jugement, 11 devait voir qu' i l n'y avait la aucun danger permanent, que 

cette croyance disparattrait conme d'autres, avec l'eclairciesement 

de 1'esprit . II ne s'attache qu'a rendre r idicule , par une sat ire 

legere, l e s plus sottes pretentions des astrologues. Clitidas se 

plaint de son metier de plaisant de cour: "Bien mentir et bien 

1. La Fontaine - T.l pp.167-170. 
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p l a i san te r sont deux choses for t diff©rentes, et i l est Men plus 

f ac i l e de tromper l e s gens que de l es fa i re r i r e . " Ecoutez auss i 

Sos t r a t e , 4e scept ique: "Tous l e s e s p r i t s ne sont pas nes avec l es 

qua l i t e s q u ' i l faut pour la de l ica tesse de ces "belles sciences qu'on 
e . -f 

nomme cur ieuses , et i l y t n a de s i ma te r i e l s , q u ' i l s ne peuvent 

ajaciBHnement comprehdre ce que d 'autre3 concoivent l e plus facilement 

du monde. I I n ' e s t r i en de plus agreable , Madame, que toutes l e s 

grandes processes de ces connoissances sublimes. Transformer tout 

en or , fa i re vivre e temel lement , guer i r par des pa ro les , se f a i r e 

aimer de qui 1'on veaat, savoir tous les secre t s de l ' a v e n i r , f a i r e 

descendre, comme on ve^t , du c i e l sur des metaux des impressions de 

"bonheur, commander aux demons, se f a i r e des armees inv i s ib l e s et 

des soldats invulnerables : tout cela es t charm^nt,sans doute . . . . . . 

Mais pour moi, je vous avoue que mon esp r i t gross ier a quelque peine 

a l e comprendre et a l e c r o i r e , e t j ' a i toujourstrouve cela t rop 

"beau pour e t r e ve r i t ab le Quel rappor t , quel commerce, quel le 

correspondance p e u t - i l y avoir en t re nous et des globes eloigwes de 

notre t e r r e d'une distance s i effrofable? e t d'ou ce t te be l le 

science enfin peu t - e l l e e t r e venue aux hommes?"2 

Autre supers t i t ion a laquel le Moliere lance un leger coup, c ' e s t 

l a t e r r eu r des cometes. L 'appar i t ion des cometes fu t , meme au 

dix-septieme s i e c l e , consideree comme un signe menaqant, e t etonna 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.7, p.397. 

2 . Ibid . T.7, pp.441-442. 
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des savants aussi Men que l e peuple. Selon Volture, "on s ' e n t r e i e -

noit,* a I ' h o t e l de Earabouillet," des macules nouvelletrient. decouveries 

dans l e dis^ue du s o l e i l , qui pouvoient f a i r e apprehender que cet a s t re 

ne s ' a f f o i b l i t . M. de Voiture entra dans ce temps-la« Ri le , de 

Baffibouillet l u i d i t : v<'Eh bien* Monsieur, quelle* ncuvelles? -

Mademoiselle d i t - i l , i l court de mauvais b ru i t s du solei l . ." 

Be tnerae, Lb l ie re , dans les ?eqmes. ffavantest f a i t en t re r Tr isso t in 

avec c e t t e paro le : 

MJe viens vous annoncer une grande nouvelle, 

Ions l 'avons enkonn*nt, 1'adarne, echappe bel le-

Tin nsonde prds de nous a passe tout du long, 

Est ehu tout au t ravers de notre tourbi l lon; 

St s f i l eut en chemin rencontr?' not re t e r ro . 

H i e eut ete brise'e en morceaux coirme verr<?."'" 

1. Ci te par Despois - Oeuvres de t e l l e r s , T.9, p.166, note 1. 

2 . Ibid, T..S, p.166. 
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CHAIPTRE VI11 

La Religion 

Aucune piece de Moliere Jd'a cause autant de combat que son l a r -

tu f f e . "Un homme, d i t un ennemi contemporain, ou p lu to t un demon ve"tu 

de chair e t hab i l l e en homme, e t l e plus signale impie et l i b e r t i n qui 

fat jamais dans l e s s i ec l e s passes , avoit e$L assez d' impiete et d'aDom

inat ion pour fa i re s o r t i r de son espr i t diabolique une piece toute prete 

d*etre rendue publique en la fa issant monter sur l e t h e a t r e , a la 

dirdsion de toute l ' S g l i s e , e t an mepris du caractere l e plus sacre e t 

de l a fonction l a plus divine , e t au mepris de ce q u ' i l y a de plus 

saint dans l ' E g l i s e , ordonne du Sauveur pour la sanc t i f i ca t ion des ames, 

a desaein d ' en rendre 1'usage r i d i c u l e , contemptible, odieux. I I meri-

t o l t par eet a t t e n t a t sacr i lege e t impie un derniaer supplice exemplaire 

. . . . . . peur expier un crime s i gr ief de lese-majeste d iv ine , qui va a 

ruiner l a r e l i g ion ca thol ique , en blamant et jouant sa plus re l ig ieuse 

e t sa ln te prat ique qui e s t la comduite et d i rec t ion des ames et des 

families par de sages guides et conducteurs p ieux." Voila, c l a i r e -

ment l ' a t t a q u e d'un e s p r i t en te te du catholicisme. Et i l y an ava i t 

beaucoup d 'au t res qui croyaient que Moliere voulal t a t taquer de vraie 

r e l ig ion sous l a masque de 1'hypocrite q u ' i l p r e sen ta i t . De nos 

jours meme Brunetiere 3 ' - e t avant q u ' i l ne soi t devenu defenseur 

1. Cit6 par Despois - Oeuvres de Moliere. T.4, p.283. 

2 . Cite par Sainte-Beuve - Port Royal, T .3 , p.267. 
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passionne du catholicisme - a donne comme son opinion, que Moliere a 

voulu a t taquer la v r a i e devotion aussi bien que l a fausse. 

Mais, l a i s s a n t a par t cet aspect de la mat iere , i l se trouve aussi 

une grande d ive r s i t e d 'opinion parmi ceux qui s'occupent a determiner 

qui e t a i t vise dans l ' hypocr i t e . !Partuffe. Racine, dans une l e t t r e 

au t i - j ansen i s t e e c r i v i t : "Ou vous avai t d i t que l e s Jesui*tes etoient 

joue's dans c e t t e comedie; l e s Jesu i tes au contra i re se f l a t t a i e n t 

qu'on en vouloi t aux Jansen i s t e s . " Et, en e f fe t , jusqu' a notre 

s i e c l e , tout c r i t i que de Moliere montre comment i l a vise l 'une secte 

ou l ' a u t r e en Tar tuf fe . Assez recenment, tou te fo i s , M.Raoul A l l i e r , 

dans sa Cabale des Devots serable avoir decouveart les vra i s o r ig ine l s 

de 1 'hypocrite. 

Ceux qui regardent le dix-septieme s iec le en sa t o t a l i t e , peu-

•ent s ' t aag iner q u ' i l n ' y a pas i c i de d i f f i c u l t ! , que Moliere en 

veut atoc devots rigoureux de l a fin du s i e c l e . Assurement i l l e s 

a u r a i t attaque s ' i l l e s ava i t connus. Mais i l ne faut pas oubl ier 

l a date du Tar tuf fe . 1664, pfiriode a laquelle l e ro i e t a i t encore 

jeune et bon vivant et n ' ava i t / tourne vers l a p ie te e t le zele 

re l ig ieux . Son, la vraie source semble se trouver dans une cabale 

des devots, l a compagnle du Saint-Sacrement, dont A l l i e r t race le 

developpement de 1627 a 1666, periode de sa d i sso lu t ion . Pour 1' 

h i s t o i r e de l a compagnie nous renvoyons le lec teur a cet ouvrage 

mais i l y a un passage du l i v r e qui resume assez bien, pour notre 

1. Etudes sur l e 17e siecle^ R.D.M., 1 er aout, 1690, p.648. 



113 

but de decouvrir a quel degre Moliere l ' a representee en Tartuffe, 

ce qui en e t a i t l e ca rac te re . "Nous distinguoms bien une cabale qui 

inqu ie ta i t a jus te t i t r e la societe la ique . Mais nous n'avons point 

d i t qu ' e l l e se composat de ^faux monnayeurs en devotion>> • et per-

sonne n ' a u r a i t l e d r o i t de 1 ' ins inuer . Les roernbres de l a compagnie 

du Saint-Sac rement e t a i en t des fanatiques convaincus et qui conform-

a ien t l eur v ie a l eurs convict ions . En y regardant de pres , on 

f t rouvera i t peut- 'etre qu' i l s sav^ent s ' e n t r ' a l d e r et que plus d'un 

a su se f a i r s pousser dans l e monde par l e s confreres. Au fond, les 

calouls personnels sont etrangers a ce t te co te r i e ; i l s n 'y sont 

que par acc ident . Les pieux conspirateurs ne soagent qu'a sauver 

l*ame de l eu r s seroblables e t q u ' i pur i f i e r une societe' s c u i l l e e . 

Pour mettre en doute l ' absolue e t farouche s l nce r i t e de l eur ^e le , i l 

faudrai t n*avoir r len compris a leur psychologie. 

Mais s i c e t t e conclusion s ' impose a qui peut l e s suivre dans 

leurs marches et demarches . . . . . . , un eontemporain e t a i t moins bien 

informe et devai t forcement s 'y tromper. A qui la faute , sinon aux 

confreres eux»memes? On ne s a i s i s s a i t leur act ion que sous l a forme 

d ' i n t r i g u e s divinees ou de cabales su rpr i ses . On ne reconnaissai t 

l eu r t r ava i l qu'a des s o l l i c i t a t i o n s di«tees par l ' i n t e r e t du c i e l , 

mais toujours apres et v ind ica t ives . On ne cons ta ta i t comme re su l -

t a t s de leurs e f fo r t s , que menaces contre l e s individus suspects 

d*independance morale, mesures de rigueur contre des gens inoffensi fs , 

aoharnement contre l e s p^cheurs, ruine ou mort d'hommes attaques 

avec un fe r sacre. S ' i l s avaient agi en pleine lumiere, i l s 
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au ra l en t passe pour ee q u ' i l s e t a i e n t . Caches dans 1'ombre, ne 

f a i s a a t Jouer que des r e s s o r t s s e c r e t s , 11 e t a l t impossible, qu'on ne 

se meprft point sur l eurs in t en t ions r e e l l e s et sur l a s i n c e r i t e de 

l eu r xe le . A la rancune i n sp i r e s pas l eur fanatisme s ' a j o u t a i t 

necessal remant la haine qui so in* f ie aux ir.es une hypocrisie soupconnee. 

On d i s a i t courmnment a 7 e r s a i l l e s : ^ L e s depots sont in t e res ses . " 

Ce n ' e s t pas done, chose etrange que l lol iere a i t euivi l ' op ln ion 

commune e t malgre son Jugement d r o i t , q u ' i l n ' a i t vu que l es p i r ee 

"otes de c e t t e cabals* St su r tou t , nous ne nons etormons pas que 

1« ;e le outre de ces depots a i t apparu faux e t hypocri te a ce t 

euoant da j u s t e mi l i eu en t o u t . Far exemple, 11 y a v a i t 1*incident 

du p r ince de Cont i . Ce lu i -c i e t a i t longtemps grand ami de 1'oliere 

a t pa t ron en thous ias te de sa t roupe . Un a t t ache de l a maison du 

v r i o c e , l*abbe de Vols in , nous en donne temoignage: " I I e n t r e t l n t 

xomgtemps a sa s u i t e une troupe de come'diens. Ne se contentant 
* 

pas de v o i r l e s represen ta t ions du t h e a t r e , 11 conferai t souvent 

avec l e chef de l e u r t roupe , qui es t l e p lus habi le comediea de 

Prance, de ce que l eu r a r t a de plus exce l len t e t de plus charment. 

Litis c e t homae, qui a v a i t e t e un des plus grands debauches dev s i e c l e , 

se conver t i t *tt 1656, entra dans l a compagnie du Saint-Sac recent 

e t devint un des p lu s b igots devots . L*in te rd ic t ion de la comedie 

e t an t un des reglements de l a caba le , le pr ince rompit tout rapport 

1 . R .Al l i e r - l a Cabale des Devots, pp.407-408. 

2 , Ci te par A l l i e r - l a Cabale des Devots, p .393 . 
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avec Koliere qui en souff ra i t beaucrirp. II e t a i t done nature] ay© 

c e l u l - c i regard© cenme hypocrite c< toudain changer.TOt d* eceur et 

q u ' i l a i t a ins i a t taque toute l a cabale corroe une soviet* de faux 

devo 18. 

Vbyons maintenant comment i l les a vise's dins le Tar tuff's. Tans 

sa premiere parole Tartuffe d i t : 

"Si l ' on vient pour me vo i r , ^e vais aux pr lsonniers 

Dec aumones que j ' a i par tager l e s den ie r s . " 

Pu i s , t i r a n t un mouchoir d© aa poche, i l s 'addresse a Dorlne: 

"Couvrez ce »ein que je ne saurois voir : 

Par de p a r e i l s objets l e s araes sent blesse 'es." 

Deux t r a i t s e c l a i r c i s s a n t s puisque l e s reembres de la ccrspagnie, 

©talent grands v i s i t e u r s de prisons et fo r t s denonciateurs de 1* 

inoodestie des t o i l e t t e s . Alors i l y a 1' eioge de Tartuffe par 

Orgon, qui prend pour une devotion f ide le , le zele inte'reese de 

1* hypocrite* 

" I I m'enseigne a n ' avo i r affect ion pour r i sn , 

De tout/" ami t ies 11 detache mon air.e; . . . . . . 

Je vois q u ' i l reprend tout , et qu'a ma. ferrem m©E© 

I I t rend , pour mon hormeur, un in te re t extreme; 

I I m ' ave r t i t des gens qui lu i font l e s yeux doux, 

Et plus que moi six fois i l s ' en montre laloux."*-

1. Despois - Oeuvres de r .ol iere, T.4, pp.459, 460. 

2 . I b i d . , T14, pp.417f 416. 



Quel %*t 1© rapport i c i aux prat iques des devots? Ecoutez Guy Pat in 

qui ©crivait a i n s i em 1660s " I I y ava i t i c i de cer ta ines gens qui 

fa i sa ien t des assemblies clandest ines sous le nom de Congregation du 

Saint Sacreraent; ces messieurs se melaient de diverses a f fa i res 

. i l s mettaient le vez dans le gouvernement des grandes maisons, 

i l s ave r t I s sa ien t l e s maris de quelques debauches de leurs femmea: 

tm mari s ' e s t fache de cet a v i s , s 'en e s t p la in t et l e s a pousses a 

bout, apres avoir decouvert l a c a b a l e . " 1 II y a Men d ' au t re s 

t r a i t s i nd ioa t i f s du f a i t que ?»!oliere v i s a i t l a cabale des deVots. 

I&fin A l l i e r suggere que meme S.e denouement, que la plupart des 

c r i t i ques out J*age une sor te de deu3 ex machina chois/e par Holiere 

en face d'une s i tua t ion d i f f i c i l e , ava i t sa source dans l ' h i s t o i r e 

oontemporaine. C*est~a-dire, que 1*intervention du roi dans l a 

piece represente la l u t t e de Louis xiv contre l a cabale, dont Guy 

Ite.tin donas encore temoiguage: " I l s avaient in te l l igence avec ceux 

de l a mease coaf rer ie a Home, se melaient de la po l i t ique e t avaient 

dessein de fa i re mettre 1' Inquis i t ion en France C'e'tait 

une machine poussee at?lri tu Loyalit ico l a t e n t e . P la in tes en ont 

ete portees au Hoi, qui a defendu de t e l l e s assemblies avec de 

2 

rigoureuses menaces." 

I I es t bien evidente done que Moliere attaque la compagnie 

du Saint-Sacrement comme a dejraontre M.Allier. Mais nous sommes 

1. Cite par A l l i e r , Le Cabale des Devots, p.390. 

2. Ci te par A l l i e r , La Cabale des Devots, p.390 



aussi un peu de l*opinion de Sainte-Beuve. Celui-ci, dans son etude 

sur Port-Royal, a tenu que le Tartuffe e ta i t une continuation des 

Provinciales de Pascal mais aveo une certaine difference. Void ce 

q u ' i l d i t : "Sans a l l e r si avant, et en ne s 'attachant qu'a la 

forme de l 'bypocrisie a son heure, La Bruyere a repris sous main ce 

por t ra i t du faux devot; mais je dirai de son Omrphre comme du 

Caauiste sans nom des Provinciales: 11 est trop par t icu l ie r pour 

avoir pu ilevenir populaire."1 2t 11 se continue a montrer que 

"ohea Uolieray plus que chez aucun auteur dramatlque en France, le 

*haatr«, s i profbndement vrai , n ' e s t pas du tout, quant auz deta i l s , 

oar wpie analytee, ni une Imitation, l i t teralement vralsemblable 

eraientour; o'e'at une reproduction originale, une creation, un 
ft 

monue." Sainte-Beuve n*a ras connu, evlderrent, la compagnie du 

3alnt-5acrement, mais juge touJours sainwat- sans prejuge, 11 me 

•anola toucher sur un point important. C'est que "ol iere ne se 

t lent pas a aucune secte de faux devots en par t icul ier mais vise 

tout ce qui lui semblait etre de l*hypocrlsie dans la rel igion de 

son epoque. C e t a i t une pari ode pleine de conflit religleux, et 

i l est cer tain que, Men q u ' i l eut des amis et parmi les jesui tes 

et parmi les Jansenistes, pluaieurs aspects des deux seotes devaient 

lu i apparattre ou insinoeres ou trop rlgoureux. Ainsi i l attaque 

fortement le Casuisme accommodant des j esu i tes . Ecoutez Tartuffe: 

1. Sainte-Beuve - Port Royal, T.3, p.291. 

2. Ibid* p.262. 



"Si ce n ' e s t que le Clel qu'a mes voeux on oppose. 

Lever un t e l obstacle est a moi peu de chose, 

St cela ne doit pas re tenir votre coeur 

Je puis voue dissiper ces oraintes r idicules, 

I'adame, et je sais l ' a r t de lever les acrupules. 

Le Ciel defend, de v ra i , certains contentements; 

Kais on trouve aveo lui des accoramodements; 

Selon divers besoins, 11 est une science 

D*etendre les l iens de notre conscience, 

I t de -rectifier le mal de l 'ac t ion 

ivec l a purete de notre intention • 

Le scandale du monde est ce qui fa i t l 'offense 

Bt ce a* est pas pecher que pecher en si lence."* 

Bt JIUS loin, Crgon, enfin ec la i ro i , noi re i t de plus le caractere de 

I 'hvnocrite: 

Xe fut par un motif de cas de conscience: 
T 

J ' a l l a i droit a mon traitfe en faire confidence; 

Et son raisonnement me vint persuader 

De lui dormer plutdt la cassette a garder, 

Afin que, pour n ier , en cas quelque enquete, 

J* eusse d'un faux-fuyant la faveur toute prSte, 

Sax on ma conscience eut pleine surete" 

A faire des serments contre la ve r i t e . " 

1. Despots. Oeu'vres de Kollere, T14. pp.466, 496. 

2 . Ibid. 9 .4 , p.504 
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Et poxrr j u s t i f i e r un code si accoranodan t , Tartuffe donne 1*habitual 

raisonnement des ca su i s t e s , e ' e s t que la fin j u s t i f i e l e s moyens; 

r,Et s i je me resous a recevcir du pere 

Cette donation q u ' i l a vculu me f a i r s , 

Ce n ' e s t a d i re v r a i , que parce que Je t r a in s 

Que tout ce bien ne tombe en de mechantes mains, 

*>tt' 11 ne trouve des gens qui , l ' ayan t en partage, 

2n fassent dans l e monde un criminel usage, 

Et ne s 'en senrent pas , a in s i que j ' a i dessein 

Pour la g lo i r e du Ciel e t l e bien d%M frochain." 

Son at taque oontre l e s janse'nistes n ' e s t pas aussi grande ni 

aussi apre . La raison en est , nous supposons, que, tandis que ces 

prat iques j e s u i t e s lu i seroblaient despicables a cause de leur faussete'. 

I ' a u t r e secte l u i sewblait p lu to t r id icu le que dangerause, en portant 

a 1*extreme sa devotion rigoureuse. Et toujours haissant 1'exagera-

t ion , i l l a s a t i r i s e . De sor te que Tartuffe es t represented d'abord, 

comae un devot d'une sot te seve'ri te: 

" I I v ient nous sermonnsr avec des yeux farouches, 

Et Je t e r nos rubans, notre rouge et nos mouches. 

Le t r a i t r e , I ' a u t r e jour , nous rompit de ses mains 

Un mouchoir q u ' i l trouva dans une Fleur des Saints 

,UB 

Disant que nous melic»», panif crime effroyable, 

Aveg l a sa in te te l e s parures du diable . . . . . . 

1. Despoia - Oeuvres de I /ol iere , T.4, p .483. 



75a i s vous ne c r o i r i e s point, Jusqu'oti monto son 2©1©: 

I I a*impute a peche la rooindre baga te l le ; 

Un r ien presque suf f i t pour le scanda l i se r . " 

Bevenons maintenant un ins tant a la question de savoir si 

Moliere se moquait de la vra ie re l ig ion aussi Men que de ce qui lu i 

semblait l a fausse. TJcus n 'avions pas 1* intent ion a"'analyser son 

sentiment personnel. Mais l a ve r i t e nous apparai t a ssez- fac i le a 

deduire, et a ins i quelques mots suf f i ren t . On s'oppose a ce 

qu*il rende son Don Juan hypocri te . " I ' hypocr i s i e , d i t c e l u i - c i , 

e s t tin vice a l a mode, e t to us les vices a l a mode passent poiir 

ve r tus . Le personnage d'homme de biea es t le meil leur de tous l e* 

personnages qu'oti puisse ^oueraujourd'hui, et l a profession d'hypo

c r i t e & de merveilleux avan tages . . . . . . . . . Tous les autrea vices 

des hommes sent exposes a la censiare, e t chacun a la liberte" de l es 

a t taquer hautement; mais I 'hypocr is ie es t un vice p r i v i l e g i e , qu i , 

de sa main, feme le bouche a tout le monde, et joijit en repos d'une 

Impxmite souveraine Combian c ro i s - tu que j ' e n connoisse 

qui , par ce stratageme, ont rha^i l le adroitement les desordres de leur 

jeunesse, qui se font un bouelier du manteau de la re l ig ion, et 

sous cet habit respecte , ont l a permission d ' e t r e l e s plus me'ehants 

hommes du monde?M2 On a ^uge' ce t te piece i r r e l ig ieuse ma i s i l ne 

1. Ibid. T.4, pp.410, 418. 

2. Despois - Oeuvres de Moliere, T.5, pp.193-194. 
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y f a i t e que pour pousser sa derniere a t taque centre l ' h y p o c r i s i e et 

contre ceux auss i qui l ' a t t a q u a i e n t a cause de son Tar tuffe . 

De p l u s , au su je t de Bourgeois Oentllhomroe, on a souleve' l a 

quest ion que l e burlesque tableau des r i t e s musulmans a une b lessan te 

ressemblance a la consecrat ion des evemjes, q u ' i l y a a i n s i une 

r a i l l e r i e offensante de l a foi chre t ienne . Mais vo i la une conception 

pas du tou t p robable . Les contemporains ne semblent pas y avoir pense 

e t f en e f f e t , ce la a u r a l t e t e une trop grande l i b e r t e meme pour l e 

brave K o l i e r e . Despoil donr.e des sources aur^quel les 11 put pu ise r , 

e t i l appara i t q u ' i l y ava i t une ressemblance frappante entre la 

pe in tu re de Koliere e t l e s ceremonies r e l ig i eusos des Turcs. 
. f a t 

Du r e s t e nous ne pouvons c ro i r e que Moliere/sceptique en r e l i g ion 

Penseur Independant, ou i , nous l ' avons souvent f a i t renarquer; male 

l i b e r t i n , incroyant , pas du t o u t . I l s ' e s t un peu t rop acharne contre 

l ' h y p o c r i s i e , p e u t - e t r e , raais e ' e s t parce que ce vice lu i sanbla l t 

corcme 11 a d i t dans sa preface du Tar tuf fe ,"d 'une consequence bien p lus 

dangereuse que tous l e s a u t r e s . Enfin aous voudrions d i r e que e e t t e 

parole de Cleante, l'hoimne ralsor.nable de l a p iece , s 'approche de p lus 

pres au v ra l sentiment de l ' a u t e u r : 

"Et conne Je vols nul genre de heros 

Qui solent p lus a p r l s e r que l e s p a r f a i t s devote 

Aucune chose au monde e t plus noble et p lus b e l l e 

lue l a s a in t e ferveur d'un v e r i t a b l e ze l e , 

1 . Despois - Oeuvres de Moliere. T.8 t pp.23-24. 

2 . I b i d . T.4, p.377 

&» •^&^y,7f*"-*'-/§~'~~-^*j^**t^^ 
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"Aussi ne v o i s - j e r l e n qui so l t plus odleux 

Que l e dehors p l a t r e d*un zele sr>ecleux, 

Que ces francs cha r l a t ans , que des devots de p lace , . . . . . . 

D 'autant plus dangereux dans leur fipre c o l \ e r e , 

Qu*lis prennent centre nous des armes qu'on revere 

Ifals l e s devots de coeur sont a i s e s a connoitre 

Notre s l e c l e , mon f r e re , en expose a nos yeux 

Qui peuvent nous s e r v l r d'exemples glor leux: 

Ce ne sont po in t da tout fanfarons de ver tu ; 

On ne v o l t po in t en eux ce faste Insupportable , 

Et l eur devotion est humaine, e s t t r a i t a b l e ; • • • • • • 

t ' apparence du mal a chez eux peu d 'appui , 

Et l eu r Sine e s t portee a Juger blen d ' au t ru l 

Point de cabale en eux, poin t d*in t r igues a su iv re , 

On l e s v o l t , pour tous soins, se meler de blen v lv re ; 

Jamais contre un pecheur l i s n ' o n t d'achanrement: 

l i t a t t achen t l eu r haine au peche seulement, 

St ne veulant poin t prendre, avec un aele extreme 

Les i n t e r e t s du Ciel plus qu*11 ne veut l u l reeme." 

O'es t que Wolldre, se t e n a i t toujours dans le jus te mi l i eu , dans 

ce que Sainte-Beuve a appele Mla morale des honnetes gens . " 

1 . Despols - Oeuvres de Moliere, T.4, pp.422-434. 

2 . Sainte-Beuve - Port Royal, T . 3 , p .274. 



CHAIPTRE IX 

La Philosophic. 

Dans sa s a t i r e de la phi losophic, c ' e s t l e meme procede q u ' i l 

avai t employe en se moqrant des medecins. I c i encore, ce n ' e s t pas 

l a philosophie q u ' i l a t t aque , mais e 'en es t l ' abus - l e pedantisme 

philosophique, ce q u ' i l y avai t d 'extravagant , de con t rad io to i re , de 

pre tent ieux dans l a pra t ique philosophique de son epoque. Voila ce 

q u ' i l faut regarder soigneusement. I I f a i t r i r e toujours de ses 

philosophes mais ce n ' e s t pas que leurs paroles e t leurs idees soient 

toujours auss i exageres q u ' i l s puissent appa ra l t r e . Examinons un peu 

ces idees philosophiques de la per iode, e t nous verrons que l e s coups 

de Moliere, por tent assez bien, e t que la vrai comique des scenes na l t 

p lutot des s i t u a t i o n s . 

Au dix -septieme s i e c l e , la pensee philosophique se divise en 

deux ecoles - ou p lu to t i l y a une ecole , e t 1 'autre element se com

pose de tous l e s novateurs aux ideas revolut ionnaires . Ce l l e - l a , 

e ' e s t - a - d i r e , l a philosophie scolas t ique , se rangeait du cote de 

la t r a d i t i o n , e t a i t d i sc ip le d 'Ar i s to t e , e t a i t defenseur d'anciennes 

idees , d'anciennes methodes, d'anciennes a u t o r i t e s . Pendant La 

Renaissance meme une sorte de schisme commence a p a r a i t r e . ISie 

indifference aux problemes sco las t iques , aux_quels l e s philosophes de 

l 'ancienne ecole a t tacha ien t tant d'importance, se manifes ta i t . On 

commencait a voir l e besoin d'une a l l i ance de la philosophie et de la 

science; on renoncait a i n s i aux constructions de concepts e t 
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s'e-fforcait a traduire la vie universelle dana eon unite comne dans 

son expansion in^finie. Jusqu'au dix-septieme s i e c l e , pourtant, ce 

n'Stait qu'une idee f lo t tante . Kais raaintenant, avec l es puissants 

penseurs^-du grand s i e c l e , la philosophie moderne s'annonce def ini-

tivement. Descartes et Gassendi en sont ees grands representants en 

Prance mais, en e f f e t , la philosophie scholastique deTint alors l 'objet 

de l'attaque a bien des savants. On voyait de plus en plus c la i re -

ment que 1'esprit scientif ique devait se l iberer «fcu cult© de l 'antiquite 

et ne devait plus tenter l e s voies dialectiques et a priori ou a* 

eng&gerent l e s anciens. 

Apres ses etudes au college de Clermont, Moliere avait suivi des 

cour3 de philosophie sous Gassendi, de sorte qu'il e ta i t vraiment 

capable de orit iquer, par l 'autori te d'une connaissance asses complete, 

des tendances philosophiques de son epoque. Ainsl dans l e Mariage 

force, nous avons deux types, representant l'un la philosophie scolas-

tique, et 1'autre l ' e spr i t sceptique. Ecoutes Paacrace, doeteur 

ar i s to te l i c i en qui s'adresse, premierement a un adversaire invis ible , 

et puis a Sganarelle qui est venu le oonsulter sur l e mariagei "Alles, 

vous etes un impertinent, mon ami, un homme banissable de la republique 

des l e t t res Oui, je te soutiendrai par vives raisons que tu ea 

un ignee»nt, ignorantissime, ignorantifiant et ignorantifie par tous 

l e s cas et modes imaginables Sais-tu bien ce que tu as f a i t ? 

Uh syllogisme in balordo la majeure en est inepte, la 

mineure impertinente, et la conclusion r idicule . . . . . Ahl Seigneur 

Sganarelle, tout est renverse aujourd'hui. et l e monde est tombe 
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dans ufae corrupt ion generale; une l icense epouvantable regne partout 

>•• . . . U 'es t -ce pas une chose h o r r i b l e , une chose qui e r i e vengeance 

au Cie l , qu'endurer qu'on d is* publiquement l a forme d'un chapeau? 

Je soutiens q u ' i l faut d i re la f igure d'un chapeau, e t non 

pas l a formej d 'autant q u ' i l y a ce t t e difference entre la forme e t 

l a f i gu re , que l a forme es t l a d ispos i t ion exterieuxedes corps qui 

sont inanimes; et puis que la chapeau est un corps inanime, i l 

faut d i re l a f igure d'un chapeau et non pas la forme. ji)ui, ignorant 

que TOUS e t e s , c ' e s t comme i l faut p a r l e r ; et ce sont l e s termes 

expres d 'Ar is to te dans l e chapi tre de la Qualite n i Barf a i t 

exemplaire du pedantisme philosophique de l 'ancienne ecole.' 

L 'autre philosophe, Marphuriue, c ' e s t l e docteur pyrrhonien, 

doutant de t o u t , niant l a r e a l i t e des choses ex te r i eurs . A tout ce 

que Sganarelle l u l demande i l repond a ins i q u ' i l s u i t : "Seigneur 

Sganarel le , changez, s ' i l vous p l a i t , ce t t e facon de pa r l e r . Notre 

philosophie ordonne de ne point enoncer de proposit ion decis ive , de 

pa r l e r de tout avec ince r t i tude , de suspendre tougours son jugement; 

e t , par c e t t e ra i son , vous ne devez pas d i r e : «Je su i s venu;;*> mais: 

«ll me semble que j e suis venu» n2 Marphurius, en e f f e t , touche 

plus pres que Bancrace, a l a ca r i ca tu re . I I y a p lus ieurs opinions 

au sujet de ce qui en est l ' o r i g i n e l . L'un a di t qui c ' e s t Descartes, 

1 'autre que c ' e s t un philosophe de 1'ecole de Montaigne, e t un au t re 

1. Despois - Oeuvres de Moliere. T.4, pp.30-35. 

2 . Despois - Oeuvres de Moliere. T.4, p 47. 
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encore- que ce n ' e s t aucun contemporain mais simplement le type t r a d i t i o n n -

e l du pfcrrhonien qui se p re te facilement a la comedie. Nous nous ne 

convenons pas a aucune de ces t h e o r i e s . Moliere bien que l i b r e penseur 

et independant, n ' e t a i t pas l i b e r t i n . I I est na ture l q u ' i l en veui l le 

a ce t t e philosophie sco las t ique , s i eloignee des i n t e r e t s de la vie 

commune. Mais de notre conception du caractere de Moliere, qui e t a i t , 

apres t o u t , bourgeois et qui aimait t an t l a moderation pa r tou t , nous 

eommes bien t en t e s a c ro i re q u ' i l n 'a imai t pas davantage l ' a t t i t u d e t rop 

scept ique. En Marphurius, done, nous voudrions vols- un coup de s a t i r e , 

assez leger s i l*on veut , puisque l t exagera t ion es t clairement dans 

1 ' in tent ion de fa i re r i r e , contre 1 'espr i t novateur dans le domaine de 

l a phi losophie. 

Ceux qui voudraiant avoir en Moliere un l i b e r t i n , un/sceptique, t i r -

ent leurs conclusions, nous supposons, d'une scene du Fest in de P ie r re . 

l i s t iennent que e ' e s t sa propre philosophie que l f au teur met dans la 

bouche de Bon Juan, conviction qui procede du f a i t que Moliere semble 

rendre a t t r ayan t ce noble l i b e r t i n , tandis que q u ' i l nous f a i t r i r e du 

va l e t , ignorant mais du moins sincere en sa f o i . Mais ce qu'on semble 

oubl ier , e ' e s t qu'en Don Juan, type de court isan corrompu, Moliere r e -

presente un caractere qui n*est pas du tout le s ien . Ecoutez ce t te 

conversation entre Sganarelle et son mal t re . Sganarelle: "Qu'est ce 

que vous croyez? Don Juan: Je c ro is que deux e t deux sont quat re , 

Sganarel le , e t que quatre et quarte sont h u i t . - Sganarel le: La be l l e 

croyance qui voilaj Votre r e l ig ion a ce que je vo is , est done l ' a r i t h m e t i -

que? I I faut avoner q u ' i l se met d*etranges fo l i e s dans la t e t e des hommes, 
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souvent. Pour moi, Monsieur, je n ' a i point etudie comme vous, Dieu 

merci, e t personne ne sauroi t se va&ter de m'avoir jamais r ien appr i s ; 

mais, avec mon p e t i t sens , mon p e t i t jugement, je vois l e s choses 

mieux que tous l e s l i v r e s , e t je comprn^ds fort Men que ce monde que 

nous voyons n*est pas un champignon qui so i t venu tout seul en une 

nui t . . . . . . Mon raisonnement es t q u ' i l y a quelquechose d'admiraole 

dans l'homme, quoique vous puiss iez d i r e , que tous l e s savants ne 

sauroient expliquer . Cela n ' e s t i l pas merveilleux que me voila i c i , 

et que j ' a i e quelque chose dans la t e t e qui pense cent choses d i f f e r -

entes en un moment, e t f a i t de mon corps tout ce q u ' e l l e veut? Je 

veux frapper des mains, hausser l e "bras, lever les yeux. au c i e l , 

ba isser lm t e t e , remuer l e s pe$ds, a l l e r a d r o i t , a gauche, en avant, 

en a r r i e r e , tourner . . . . . . ( I I se l a i s s e tomber en tournan t ) . -

Don Juan: BonJ voila toaa raisonnement qui a l e nez c a s s e . " 1 

Hous ne pouvons c ro i re pour un instant que c ' e s t l e vra i sentiment 

de l ' a u t e u r , ce scepticisme de Don Juan. Et s i ce personnage a de 

l ' a t t r a i t pour nous, i l ne doit pas son charme a son code moral - ou 

plutot l tabsence de c e l u i - c i - mais a son caractere m8me de jeune 

gentilhomme, hrave, g a i , p le in de la jo ie de v iv re . De l ' a u t r e cote , 

s i Sganarelle es t l ' o b j e t de nos r i r e s , ce n ' e s t pas a cause de la 

philosophie, la pMlosophie sans pre ten t ion , d*un espr i t simple, mais 

qui s'approche aeanmoins plus pres au sentiment de Moliere que f a i t 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.5, pp.140-144. 
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ce l l e» i e Don Juan. 

Dans la Bourgeois Gentilhomme i l revient un moment au formalisme 

de l a philosophie sco las t ique . I c i encore l e comique ne se trouve pas 

en ce que d i t l e maitre de philosophie - ce qui n ' e s t pas , en e f f e t , 

for t exage're, - mais sor t p lutot de la s o t t i s e de M.Jourdain, qui veut 

se rendre savant. Maitre de philosophie: "Que voules-vous apprendre? 

- M.Jourdain; Tout ce que je pour ra i , car j ' a i toutes l e s envies du 

monde d ' e t r e savant . . . - Maitre de philosophie: Ce sentiment est 

ra isonnable: gam sine doctrina v i t a es t quasi mortis imago. Vous 

entendez cela et vous savez le l a t i n sans dou te . - M.Jourdain: Oui, 

mais f a i t e s comme s i j e ne le savois pas; expliquez-moi ce que cela 

veut d i r e . - Maitre de philosophie: Cela veut d i re que sans la, 

science l a vie es t presque une image de la mort. - M.Jourdain: Ce 

l a t i n - l a a ra i son . - M.de p h i l : Voulet-vous que je vous appreiae la 
i 

logique? - M.Jourdain: Qu'est-ce que c ' e s t que ce t t e logique? -

MaCtre de p h i l : C'est e l l e qui enseigne l es t r o i s pperations de 1 ' 

e sp r i t La premiere, l a seconde, e t le trosieme: La premiere 

es t de Men concevoir par l e moyen des universaux.< La seconde, de 

bien juger par le moyen des ca tegor ies ; et la t ro i s ieme, de Men 

t i r e r une consequence par l e moyen des f igures Barbara, Celarent, Dara, 

Fe r io , Baral ipton, e t c . M.Jourdain: Voila des mots qui sont t rop 

rebarba t i f s . . . Apprenons aut re chose - Maitre de p h i l : 

vbulez-vous apprendre la morale? . . . Elle t r a i t e de la f e l i c i t e , 

enseigne aux hommes a moderer leurs pass ions , e t » M.Jourdain: 
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Hon, la i ssons c e l a . " 1 

Avec l e s Femmes Savantes, e t l e s pre tent ions de Philaminte, de 

Be l i se , et d'Armando a la science, nous trouvons, conme nous puissons 

y a t t e n d r e , une sor te de melange des idees philosophiques. Encore 

une f o i s , e 'en es t l ' abus q u ' i l a t t aque . Les precieuses i n t e l l e c -

t u e l l e s 8•imaginaient avoir une grande connaissance avec l a science p«r 

1 'etude, toujours bien s u p e r f i c i e l l e , des e c r i t s philosophiques. Ainsi 

i l e s t bien evident que Philaminte et Belise ont l u Descartes: 

Philaminte: 

"Le corps , c e t t e guen i l l e , e s t - i l d'une importance, 

D'un p r i x a meri ter seulement qu'on y pense, 

Et ne devons-vous pas l a i s s e r cela bien l a i n ? 

Bel ise : 

"Le corps avec 1 ' espr i t f a i t f igure , mon f re re ; 

Mais s i vous en croyez tout l e monde savant, 

L ' e sp r i t doi t sur le corps l e pas devant; 

Et not re plus grand soin, notre premiere ins tance , 

Doit e t r e a l e nourr i r du sue de l a sc ience ." 

Ecoutez maintenant Descartes dans son Pi scour3 de la Methode: 

Examinant avec a t t en t i on ce que j ' e t o i s , . . . . . . je connus . . . que j ' e t o i s 

une substance dont toute 1'essence ou l a nature n ' e s t que de pfcnser, e t 

1. Despois - Oeuvres de Moliere . , T.8, pp.81-83. 

2 . I b i d . , T.9, pp.102-103. 
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qui pour § tre , n'a besoin d'aucun l i e u ni ne depend d'aucune chose 

materiel le , en sorte que oe moi, c 'est-a-dire l'ame par laquelle je 

sui8 ee que je s u i s , est entidrement dist incte du corps, et 

qu'encore qu' i l ne fut point, e l l e ne la irroi t pas d'etre tout ce 

qu'el le e s t . " 1 

Plus l o in , Belise parle d'une espece d'amour 

"Qui doit etre epure comme l 'as tre du joxtr: 

La substance qui pense y peut 6tre recue, 

lfais nous on bannissons la substance etendue."2 

Bt l a source en se trouve encore en Descartes, lea Principgs de la 

philoeophle: "Sous pouvons aussi coxsiderer la pensee et l'etendue 

comme l e s choses principales qui constituent la nature de la sub

stance inte l l igente et autrement que comme la substance meme qui 

pease et qui est 6tendue, c 'est -a-dire , comme l'ame et le corps; . . . 

•• i l est meme plus aise de connoitre une substance qui pense ou 

une substance etendue que la substance toute seule . . . . . . De 

sorte qu' i l semble que, i c i encore, Moliere se range contre la 

nouvelle philosophic, bien que son premier but, en l' introduisant, 

soi t assurement de fa irs ressortir comment ces femmes savantes se 

rendaient Ridicules. 

1. Cite par Despois - Oeuvres de Moliere, T.9, p.103. 

2. Ibid. , T.9, p.199. 

3 . C » 4 j e t d . , T.9, p.199. 



Et enfin, arretons un instant a la consideration de la philoso-
#-

phie personnelle de Moliere. Fhi l lnte , l'homme raisonnable du XUsan-

thrope, parle a ins i & l ' intolerant Alceato: 

"Hon Dieu, des moeurs du temps mettons - nous mo ins en peine, 

Et faisons un peu grace a la nature humaine; 

II faut, parmi le monde, une vertu traitable; . . . . . . 

Et c'est une f o l i e a niille autre seconde 

De vouloir de meler de corriger l e monde. 

J'observe, comma vous, cent choses, tous les jours, 

Qui pourroient mieux aHer , prenant un autre cours; 

Mais quoiqu'a chaque pas je puisse voir paroitre, 

En courroux, comme vous, on ne me voit point etre; • 

Qui, je vols ces defauts dont votre ame murmure. 

Comme vices unis a 1'humaine nature." 

Nous ne voulons pas attribuer a Moliere l f espr i t entier de ce 

doctrine de vivre et de la i s ser vivre. En son grand interSt pour 

la race humaine i l ne voyait que trop olairement l e s maux de la society 

contemporaine, et i l l e s a f lage l les d»une satire vive. . Ib i s ce 

talent d'aperoevoir l e s vices ne l*a pas aveugle' aux vertus de la 

nature humaine, et i l pouvait dire, encore avec Hi i l inte , que 
3 

"Tous ces defauts humaine nous donnent dans la vie 
2 

Des moyens d'exercer notre philosophie." 

1. Despois - Oeuvres de Moliere, T.5, pp.452-453. 

2. Despois - Oeuvres de Moliere, T15, p.536. 
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En tux mot, enf in , sa philosophie es t surtout ce l l e de I ' eco le d© 
it-

Montaigne, c e l l e , en e f f e t , des gens du monde, cel le qui s ' i n t e r p r e t e 

en termes des experiences de l a vie commune. Et p e u t - e t r e , une 

parole d ' A r i s t e , dans l 'Ecole des Maris, nous donne la meilleure 

resamee de sa na tu re : 

"Toujours au plus grand nombre on doit s'accommoder, 

Et jamais i l ne faut se fa i re regarder 

L'un et 1 'autre exces choque, e t tout homme bien sage 

Doit fair© des habi t s a i n s i que du langage, 

N'y r ien t rop a f f e c t e r , e t sans erapressement 

Suivre ce que 1'usage y f a i t de changement 

Mon sentiment n ' e s t pas qu'on prejdae l a method© 

D© ceux qu'on voi t toujours rencherir sur la mode 

Et qui dans ses exces, dont i l s sont amoureux, 

Servient faches qu'un autre eut ete plus lo in qu'eux; 

Mais je t i e n s q u ' i l est mal, sur quoi que l ' on se fonde, 

De fu i r obstinement ce que su i t tout l e monde 

Et q u ' i l vaut mieux souffr ir d ' e t r e au nombre des fous, 

Que du sage p a r t i se voir seul contre t o u s . " 

1* Despois - Oeuvres de Moliere. , T.2, p.362. 
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