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«LES THIBAULT» — MODELE DE ROMAN ENGAGK 

Definition du terme «óćcrivain engagć» 

Qu'est-ce qu'un ćcrivain engagć? D'apres la dófinition la plus som- 
maire cest celui qui prend position dans les diffóćrents problemes de 
son temps. Mais cette dćfinition est-elle complete? — Non, car elle 
n'ćpuise pas toute la question de Iengagement. Un ćcrivain engage 
cest aussi celui qui, a travers ses personnages, montre comment les 
hommes peuvent et doivent €tre, comment ils doivent se comporter 
devant les problemes de la vie. 

Dijfóćrents points de vue de certains ceritiques et auteurs sur la question 
de U engagement dans une oeuvre littóraire 

Pour Sartre un prosateur est un homme qui a choisi un certain 
mode d'action secondaire qu'on pourrait nommer laction par dóvoile- 
ment: un ćcrivain dóvoile un certain aspect du monde, en le dćvoilant il 
a un but: il veut changer le monde. Par consćquent pour Sartre un śćcri- 
vain engagć est chaque ćcrivain qui sait que la parole est action 1. Dans 
Les Temps Modernes Sartre expose que tout ćcrit possede un sens, 
meme si ce sens est fort loin de celui que I'auteur avait róvć d'y mettre. 
D'apres lui aucun ćcrivain n'ćchappe a €tre «dans le coup», c'est-a-dire 
qu'il est, quoi qu'il fasse, marquć, compromis, jusque dans sa plus loin- 
taine retraite. L'ćcrivain est en situation dans son ćpoque: chaque parole 
a des retentissements. Chaque silence aussi 2. Mais dćja Guy de Mau- 
passant le comprenait. Dans la próface de Pierre et Jean il a dćmontrć 
que le roman est un moyen de transmettre aux lecteurs une vision per- 
sonelle du monde en y dógageant son sens: «Le romancier, au contraire, 
qui prótend nous donner une image exacte de la vie, doit ćviter avec 
 

1G. Picon, Panorama des idóes contemporaines, Paris, Gallimard, 1957, 
Pp. 425. 

2G. Picon, Panorama de la nouvelle lit. fr., Paris, Gallimard, 1960, 
pp. 606-610. 
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soin tout enchainement d'ćv6nements qui paraitrait exceptionnel. Son but 
nest point de nous raconter une histoire, de nous amuser ou de nous 
attendrir, mais de nous forcer A penser, a comprendre le sens profond 
et cache des ćvenements» *. 

Garaudy dćmontrera qu Aragon suivra de tres pres la dćfinition de 
Maupassant en Iappliquant a son roman les Cloches de Bdles, Aragon 
auquel sirement on peut donner le nom dócrivain engagć, en veut 
a Gide de n'etre quun littćrateur, contrairement a lavis de Sartre sur 
Gide. «Gide — ćcrit Aragon — est tellement plus un littćrateur qu'un hom- 
me» %. Par contre, il defendra toujours Barres, tout en ćtant sćparć de 
lui par ses opinions politiques, mais il verra en lui un ćcrivain pleine- 
ment engagć. L'individualisme lyrique de Barres est alors vćcu avec 
intensitć par Aragon. Son amour pour Barres se transformait en colere 
contre Gide qui en avait tirć non «une loi de vivre, mais seulement une 
formule litteraire» 5. 

Pour Albćres la littórature engagóe commencera seulement au debut 
du XXe siócle, au moment ou la guerre se dóclanchera sur le monde. 
Voici ce qu'il ćcrit a ce sujet: 

«... dósormais une malćdiction allait peser sur l'histoire, et apporter 
par suite dans la littćórature les malaises et les contradictions de I'ćvo- 
lution historique. A cette date commence ce que l'on appelle aujourd'hui 
PFengagement de l'ćcrivain dans l'ćvćnement». 

«.. De plus en plus la littćrature s'installait dans le domaine du 
»temporel«. Elle refuse d'6tre un monde symbolique, dócoratif et ornć, 
elle ne veut que poser de grands problemes, et des problemes sociaux, 
dans le monde rćel [...]. On n'attend plus de I'ćvrivain qu'il ravisse, 
mais quil inquiete ou qu'il renseigne ([...]. Renoncant a Ićvasion, au 
charme, au róve, le roman ou le thćatre deviennent documentaires: 
peinture sociale ou psychologique destinće a faire connaitre le rćel 
tel qwil est, en suggórant les problemes qu'il pose» *. 

Camus envisage encore diffórement l'engagement d'un ćcrivain, son 
avis est non seulement caractóristique pour toute son attitude vitale, 
sociale et philosophique, mais ćtant tres proche de celle de Martin du 
Gard dans ce domaine, elle nous intćresse spócialement. Camus consi- 
dóre Iartiste comme celui qui, en crćant une oeuvre d'art rend la vie 
plus facile aux hommes. La beautć est pour lui un moyen de libćration: 

3G. de Maupassant, Pierre et Jean, Paris, Ollendorf, 1888, p. XI. 
4 Aragon, La Lumiere de Stendhal, Paris 1954, pp. 261-268. 
5 Ibidem. 

"6 R-M. Albćres, L'Aventure intellectuelle du XX, Paris, A. Michel, 1959, 
pp. 117, 261. 
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«La beautć n'a jamais asservi aucun homme. Et depuis des mille- 
naires, tous les jours, a toutes les secondes, elle a soulagć au contraire 
la cervitude de millions d'hommes, et, parfois, libćrć pour toujours 
quelques uns». 

L'ćcrivain est pour lui «l'avocat perpótuel de la creature vivante 
parce qu'elle est vivante» 7. 

C'est a cause de cela que cette oeuvre n'est pas isolće des hommes, 
par cela meme elle participe a crćer une communautć humaine. D'ail- 
leurs PFartiste qui voudrait sisoler des autres n'y róussira pas. Toujours 
dans son Discours de Suede, Camus avouera que: «l'art nest pas A mes 
yeux une rćjouissance solitaire. Il est un moyen d'ćmouvoir le plus 
grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilógiee des 
souftrances et des joies communes. Il oblige donc Iartiste a ne pas 
s'isoler, il le soument et a la vćritć la plus humble et la plus universelle. 
Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait 
diffórent, apprend vite qu'il ne nourrira son art, et sa diffćrence, qu'en 
avouant sa ressemblance a tous» 3. Dans I! Homme róvoltć nous compre- 
nons qu'au centre de la pensće camusienne il y a cette phrase: «... Tout 
mon royaume est de ce monde», qui exprime pleinement son engage- 
ment. La phrase suivante nous fera comprendre comment il envisage 
ce monde, quelles sont ses possibilitćs, ses limites. Les prenant en 
considóration, avec toute sa luciditć, il indiquera le róle qu'il est capable 
de jouer dans ce monde: «Mon róle, je le reconnais, nest pas de trans- 
former le monde, ni I' homme: je n'ai pas assez de vertus, ni de lumiere 
pour cela. Mais il est, peut-etre, de servir, a ma place, les quelques 
valeurs sans lesquelles un monde, meme transformć, ne vaut pas la 
peine d'etre vócu, sans lesquelles un homme, meme nouveau, ne vaudra 
pas d'etre respectć» 9. 

L'analyse de Foeuvre de Martin du Gard dćmontrera que ces deux 
ćcrivains sont tres proches l'un de Iautre. Leur vision du monde prć- 
sent et futur et leur appróciation de I homme sont presque identiques. 
Dans la próface des oeuvres completes de Roger Martin du Gard Camus 
apprócie loeuvre de Martin du Gard, a travers ses phrases on sent 
une sympathie basće sur la similitude de leurs points de vue. Camus 
considere Martin du Gard, de par I'actualitć des problemes qu'il traite 
dans ses romans, surtout dans les Thibault, de par la fagon dont il les 
envisage, notre perpótuel contemporain. Les Thibault sont pour lui 

TA. Nicolas (Camus, Paris, ćd. Seghers, 1966, p. 142) cite le Discours de 
Suede, p. 60 et p. 58. 

8 Op. cit., p. 143, Discours de Suede, p. 13. 
9 Op. cit., pp. 175-176, Actuelles, p. 208. 
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un roman engagć, meme le premier des romans engagćs, car les person- 
nages de Martin du Gard «a la diffćrence des nótres, ont quelque chose 
a engager et a perdre dans les luttes historiques. La pression de TIac- 
tualitć s'exerce, dans leur Etre meme, entre des structures tradition- 
nelles, qu'elles soient de religion ou de culture» (OC; XVII) ". 

Pierre Daix, lui aussi, voit dans Jean Barois et les Thibault «non pas 
un livre d'histoire et cela d'histoire passće, mais la presentation de 
problemes et de faits de facon A ce qu'ils provoquent en nous Iactu- 
alite, et en cela, trouve-t-il que, Martin du Gard, est un novateur. 
L'histoire ne prósente pas une tranche de I'histoire bien fermće, mais elle 
nous instruit et aide a rósoudre les problemes de notre temps, a analyser 
certains problemes sous l'angle de leur ćternelle actualitć» 11, 

Pour Claude Roy un roman est avant tout une legon de conduite, 
c'est pourquoi il est d'avis que Martin du Gard est des un plus grands 
romanciers de notre temps. 

L'avis de Martin du Gard sur le róle de Uóvrivain et la question de son 
engagement 

Il serait interessant de savoir comment Martin du Gard, lui meme, 
envisageait le róle d'un ćcrivain. Sa recherche de la vćritć, de la vćritć 
sur Fhomme et sur son destin, lui servait de point de base a la com- 
prehension des divers mobiles des actions des individus et des 
socićtćs afin de pouvoir les instruire et les protóger contre les difficul- 
tćs de leur existence. C'est ce qui se dćógage de ses oeuvres. Mais quel 
róle au juste se proposait-il en óćcrivant? C'est dans ses Souventrs, 
dans son Journal, dans sa correspondance avec ses amis et dans son 
discours prenoncće A Stockholm, lors de la remise du prix Nobel de 
littórature, que nous allons trouver les róponses a notre question. Tout 
d'abord il faudrait savoir si Martin du Gard se considóćrait lui móme 
comme un ćcrivain engagć. Martin du Gard dćsaprouvait ouvertement 
les ćcrivains qui, a linstar de tribuns, dans des articles faisaient con- 
naitre leurs opinions politiques. Martin du Gard, comme I'a ćgalement 
remarquć Jacques Brenner, estimait que lactualitć ne pouvait fournir 
de matiere que pour les journalistes. Il ćtait d'avis que les ćcrivains 
qui faisaient aussi du journalisme ne pouvaient que faire un mauvais 
travail. Il les dćsaprouvait entićrement 12. D'apres Martin du Gard les 
 

6 Roger Martin du Gard, Oeuvres completes, Paris 1955, p. XVII 
(= OC; les chiffres designent les pages citćes). 

l«TLes Lettres Frangaises» du 28 aońt au 3 septembre 1958, p. 3. 
12 OC; CXXVI. 
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ćcrivains doivent se consacrer uniquement a leur tache qui est celle 
dócrire des oeuvres littćraires, et non pas «de pondre des articles 
utilitaires dont il ne restera rien, car ils negligent leur vrai devoir, 
qui, semble-t-il, serait de poursuivre leur oeuvre d'ćcrivains» (OC; 
CXXUVI). Martin du Gard envisageait autrement son devoir, car il trai- 
tait les problemes politiques et sociaux tres sóćrieusement. Cependant 
lui meme en parlant de soi disait: «Je suis un pietre penseur» (OC; 
XLVIII). Mais €tait-il juste envers lui-meme? Il se rendait compte que 
pour avoir une vue objective de la situation politique et sociale, il fal- 
lait avoir du recul, il fallait avoir assez de temps pour pouvoir analyser 
a fond ces problemes. Martin du Gard n'a pas ćtć un homme d'action 
qui est oblige d'opter immódiatement pour une attitude et trouver 
une issue a une situation. Son domaine ćtait celui de la pensće. L'intć- 
ret quil portait aux choses se rapportant a Ihistoire, a la politique, 
a la vie sociale et la maniere dont il les abordait et les analysait c'est 
aux Chartes qu'il les a dćveloppćes 3. Cette rigueur scientifique greffće 
sur un esprit róflóchi a fait de Martin du Gard un homme auquel il 
ćtait difficile de prendre parti. Il le comprendra tres bien lui-meme, 
ce qui lui fera ćcrire A Fólix Sartiaux, son ami, dans une lettre inćdite 
que: «prendre parti ne sera jamais, je le crains, mon fait. Je crois bien 
etre condamnć par nature a ce róle de spectateur oscillant qui essaye 
de comprendre et ne peut arriver A croire» 14. Mais slrement cette 
qualitć de l'esprit est la meilleure garantie d'un jugement toujours 
€quitable et raisonnć. — De par la qualitć de sa pensće, aussi bien dans 
Jean Barois que dans les Thibault, Martin du Gard se rćvele €tre une 
conscience de l óćpoque quil a prósentće dans ces deux romans. Et il se 
rendait parfaitement compte de cet ćtat de choses. C'est pourquoi il se 
sentait comme obligć de se maintenir toujours au meme niveau, de 
jouer le meme róle pour ne pas dócevoir ses lecteurs. C'est pourquoi il ne 
voudra pas €tre interviewer A Stockholm, a l'epoque ou il a recu le 
prix Nobel. 

Le but des «Thibault» 

Roger Martin du Gard une fois engagć dans une voie, celle qui 
lui semblera la plus juste, sera capable de la dófendre avec fermetć. 
Dans son discours de Stockholm il I'avouera. C'est la qu'il nous róvele 
quel a ćtć son but en ćcrivant I'Etć 1914. Il a voulu ressusciter l'at- 
mosphere angoissće de I Europe a la veille de la mobilisation de 1914 
pour rappeler la signification du terrible cataclysme: «J'ai essayć de 

13 OC; XLIX. 
14 Roger Martin du Gard a F. Sartiaux, Nice, le 15 nov. 1954 — lettre inćdite. 
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montrer la faiblesse des gouvernements d'alors, leurs hćsitations, leurs 
imprudences, leurs appótits inavoućs, j'ai essayć surtout de rendre 
sensible la stupćfiante inertie des masses pacifiques devant I'approche 
de ce cataclysme dont elles allaient €tre victimes et qui devait laisser 
derriere lui neuf millions d'hommes morts, dix millions d'hommes 
mutilćs» 15, Lie but de ce livre, que le jury de Stockholm a bien compris 
ćtait de «dćfendre certaines valeurs qui sont de nouveau menacćes, et 
de lutter contre la contagion nefaste des forces de guerre». En terminant 
son discours il a dit: «Je souhaite, sans vanitć, mais de tout mon coeur 
rongć dinquietude, que mes livres sur lEte 1914 soient lus, discutćs, 
et quils rappelent A tous (aux anciens qui lont oublićs. comme aux 
jeunes qui Iignorent, ou la nćgligent) la pathćtique legon du passć» 16, 

Les Thibault presenteraient alors un roman engagć dans son essence 
meme. L'analyse de l'oeuvre dóćmontrera ce que le romancier aura 
voulu exprimer dans toute son ćtendue, dans le moindre dćtail, dans 
le domaine politique et social. Il y aura a prendre en considćration 
dans les Thibault deux questions se rapportant a l'engagement dans 
cette oeuvre, Aa savoir: 

1” celle qui exprime Iengagement en lui-móćme sous ses multiples 
et diffórents aspects; 

2” celle qui montre comment a travers I'ćlóment dramatique, Martin 
du Gard a soulignć l'engagement des personnages. Par consćquent de 
ces deux questions l'une se rapporte au fond et Iautre a la forme du 
roman. 

L'ćlóment dramatique en tant que moyen d'ezpression de Vengagement 
des personnages martin-gardiens des «Thibault» 

Martin du Gard attirć des le dćbut de sa carriere dócrivain par 
le thćatre, possćdait A un haut degrć le sens du dramatique. C'est dans 
Jean Barois quil a voulu concilier deux techniques: la technique ro- 
manesque et la technique dramatique, pour que ses personnages aient 
plus de vie, pour qu'ils s'imposent au lecteur: par une sorte de prćsence, 
comme il le dira encore dans ses Souvenirs. Martin du Gard avait notć, 
au cours de ses lectures, de nombreuses pieces de thćatre, de pieces 
modernes, que l'intencitć de vie peut ćtre confórće au lecteur par des 
dialogues naturels, par des mouvements, par des gestes, par des expres- 
sions de physionomie et par certaines intonations de voix. C'est ce qui 

is R. Martin du Gard, Discours de Stockholm, prósentć par Renć Che- 
val, NRF, no 13, 1959, pp. 956-960. 

16 Ibidem. 
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lui a suggóre de concilier justement les deux techniques: romanesque 
et dramatique dans le roman. Jean Barois est basć sur cette technique. 
Quant aux Thibault, roman-fleuve, cette technique n'aurait pas pu 
etre appliquće, car elle aurait diminuć la densitć du roman. C'est pour- 
quoi Martin du Gard s'est servi de la forme habituelle des romans 
classiques, neanmoins on sent a travers toute son oeuvre Iinfluence 
de l'art dramatique: aussi bien a travers les personnages, qu'a travers la 
composition, ce qui met en relief les idćes de l'auteur qu'il veut trans- 
mettre au lecteur, ce qui souligne son engagement. C'est dans la con- 
struction de I'action qui, pour rópondre aux exigences d'une structure 
dramatique, doit resulter de lalliance des ćvenements qui se produisent 
et agissent sur les personnages, et des caracteres, et en crćant de nou- 
veaux, dans la construction de lexposition, des noeuds de Taction, 
du dónouement, dans l'agencement des scenes, dans la maniere de 
presenter les personnages principaux et secondaires, que nous voyons 
Tinfluence de l'art dramatique dans les Thibault. Le roman possede 
son unitć, bien que quelquefois, un manque d'ćquilibre appardit dans le 
domaine du temps existant entre ses diffórentes parties. L'histoire des 
Thibault ne nous est pas racontće annće par annće. Les personnages 
principaux sont vus A diffćrents moments, inćgalement espacćs de leur 
existence, dira Jacques Brenner !7. Si Martin du Gard n'a pas suivi pas 
a pas ses hćros, il nous a cependant donnć assez d'indications pour que 
nous puissions comprendre et imaginer ce qui s'est passć entre temps. 
Il a tenu a degager les phases ćvolutives, importantes, de la vie d'un 
personnage, les phases de son plein engagement dans la vie, sans pour 
cela avoir besoin de se servir de lćlóment temporel suivi, car ce qui 
compte le plus souvent, dans la vie d'un homme, ce n'est pas l'engre- 
nage rćgulier des ćvónements, des jours qui se suivent, mais le poids 
psychologique de certains d'entre eux qui le marquent et Tinfluencent. 
Ces phases importantes dans la vie des principaux personnages sont 
comparćes par Jacques Brenner A des noeuds d'ćvćnements d'une action 
soudainement ramasće, dont la valeur dramatique est certaine. C'est 
pourquoi il est indispensable de rappeler comment les diffćrentes par- 
ties des Thibault se situent dans le temps: Iaction de la I$'e partie ne 
dure que 5 jours, Iaction de la IIś"e partie s'ćche lonne sur quelques 
semaines, la III$"e partie s'ćtend sur 5 mois, la IV*"e prósente une 
journóe seulement, la V$"%e une semaine, la VI*"<, ćgalement une se- 
maine, mais I'avant dernićre partie, c'est-a-dire, celle qui relate les faits 
de Petć 1914, dure 44 jours et enfin IEpilogue, pendant 6 mois et demi. 
Le nombre de pages est, lui aussi, significatif. L'Etć 1914 et l Epilogue 
 

M J. Brenner, Roger Martin du Gard, Paris, Gallimard, 1961, p. 13. 
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comptent 1101 pages, tandis que les 6 parties prócódantes ne comptent 
environ que 800 pages, par consćquent les parties qui prósentent la 
pćriode qui a prócćdć la guerre, et la guerre meme, depassent de beau- 
coup la pćriode de la paix 18. Il est important de noter qu'entre les 
diffćrentes parties des Thibault il y a des intervalles de plusieurs an- 
nćes. Dans ce roman-fleuve il y aura aussi certaines parties presque 
entierement centróes sur un personnage sans que pour cela d'ailleurs 
elles portent comme titre le nom du hćros en question, comme c'est 
le cas dans la Chronique des Pasquier de Duhamel. C'est ainsi que la 
Consultation, la Mort du Pere et FEpilogue sont presque exclusivement 
consacrós a Antoine Thibault, tandis que la Sorellina et VEtć 1914 
sont les livres de Jacques Thibault. Ces livres presentent l'6volution de 
Pengagement dans la vie des deux freres, engagement qui se rapporte 
aux problemes essentiels de la condition humaine. La Sorellina dure 
une somaine, mais son róle constructif est un des plus importants. La 
nouvelle de Jacques nous fait apprendre non seulement ce que Jacques 
fait apres sa fuite de la maison paternelle, mais l'auteur nous fait mieux 
connaitre Jacques, ses vćritables sentiments, les mobiles de ses senti- 
ments, il nous dóvoile ce qui a germć dans le plus profond de son €tre, 
dans son subconscient, et qu'il ignorait pendant longtemps lui-meme: 
son double amour pour Jenny et pour Gise, et la soif de l'amour en 
genćral. Dans la Sorellina nous voyons Jacques vivre une vie toute 
neuve et pleinement libre dans laquelle son individualitć s'€panouit et 
dans laquelle il ssengage «de toute son Ame dans une vie utile pour les 
autres». Dans la Mort du Pere Jacques ne quittera pas son frere, mais 
c'est surtout Antoine qui agira. Jacques apres lenterrement regagnera 
la Suisse, car il ćtouffait dans l' atmosphere de la maison paternelle. 
C'est dans PFEtóć 1914, dans lequel la trame romanesque s'ćlargit, ou 
Thistoire d'une famille cesse d'en €tre le centre et ou tout un pays vit 
des moments tragiques, que se jouera le sort de Jacques. Tout le tra- 
gique engagement de cette vie hćroique aura comme trame de fond le 
cataclysme europóen. Le talent de Martin du Gard aura su maintenir 
lequilibre dramatique entre les deux tragiques: celui de Jacques et 
celui de toute une nation aux prises avec la fatalitć historique. 

S'il sagit d'Antoine Thibault, comme ie lai dćja dit plus haut, 
La Consultation, La Mort du Pere et I Epilogue lui sont consacrćs. Dans 
la Consultation, Antoine Thibault se penchant au-dessus de I'"humanite 
malade, fait son dur apprentissage de módecin qui voit lindividu souf- 
frant et sans masque. Il mesure alors la profondeur du tragique humain, 
mais seulement en spectateur, il ne s'engagera, personnellement, a rć- 

18 Ibidem, p. 75. 
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soudre certains problemes essentiels de la condition humaine, que dans 
la Mort du Pere. Apres avoir assiste impuissant a latroce agonie de son 
pere, il va se dćcider a abreger ses souffrances en lui faisant une piqire 
euthanasique. C'est surtout PEpilogue qui est le grand livre d' Antoine 
Thibault. C'est a travers son Journal que nous verrons comment, face 
aux problemes les plus profondćment humains, il prendra position, 
il definira son engagement en faisant pour cela une rćvision totale de 
ses convictions et de ses principes. 

Les diffćrents engagements des hćros des «Thibault» 

Deja en 1915 Roger Martin du Gard ćcrivait a Marcel Hebert: 
«Quelle source de calme et de joie ce doit €tre, pourtant de sentir, 
en viellissent, que l'on marque les ames autour de soi, que Ion aura 
fait passer en d'autres pensćes, pour des germes infinis, le meilleur de 
soi. C'est la seule ćternitć que lon puisse dćsirer, il me semble» 9. 

Ces voeux qu'il exprimait au dćbut de sa carriere d'-homme de lettres 
se sont realisćs et — ils constituent la clef de Ilangagement de Roger Mar- 
tin du Gard. Les Thibault sont non seulement une somme romanesque, 
Vhistoire de deux familles bourgeoises sous la Troisieme Rópublique, mais 
cest la prósentation de diffćrentes formes de lengagement individuel 
a travers cette histoire. Martin du Gard percoit lfengagement dans la re- 
lation entre Texistence personnelle et le destin historique, il reconnait et 
juge Pengagement de I' homme dans I'histoire. Dans les Thibault c'est sur- 
tout a travers Antoine et Jacques Thibault quil va entrevoir les dif- 
ferentes formes de lengagement, tandis que Oscar Thibault, Jeróme 
et Daniel de Fontanin lui servent a dćmontrer quil condamne leur 
point de vue vital. Antoine et Jacques Thibault vont d'ailleurs prósenter 
les deux attitudes personnelles de Martin du Gard, sa bipolaritć envers 
chaque probleme qu'il avait a rósoudre, causće par les tendances con- 
tradictoires de sa nature: «... jy voyais la possibilitć d'exprimer simul- 
tanćment deux tendances contradictoires de ma nature: Tinstinct 
d'indóćpendance, d'ćvasion de róvolte, le refus des extremes que je dois 
a mon hórćditć» (OC; LXXVII). 

Quant a Oscar Thibault, il reprećsentera une orientation politique 
et sociale pórimće, qu'il n'essayera pas d'adapter aux nouvelles condi- 
tions de vie. Dans son attitude vitale il ne concevait ni n'admettait la 
possibilitć de changement. On pourrait meme dire que ce fut un enga- 
gement nóćgatif, a rebours. Pour Martin du Gard toute attitude statique 

is 29eme ]ettre de Martin du Gard A Marcel Hóbert du 9 dóc. 1915. Fond 
Houtin — Dópartement des Manuscrits de la Bibliotheque Nationale, Paris. 
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est nuisible a Vindividu et a la sociótć. Tous ceux qui ne luttent pas, 
qui ne remettent pas en question leurs principes, qui ne sont pas 4 la 
quete de leur moi authentique, qui ne doutent pas, et, surtout, qui ne 
cherchent pas a aider les autres individus a mieux supporter le poids 
du tragique destin humain, sont condamnćs par lui. Pour Oscar Thibault 
ce fut toujours Vindividuel qui a ete son seul ressort vital. Roger 
Ikor dans L'Humanitó des Thibault dira que: «... a jamais parce que 
sa foi n'est jamais effleurće de doute, le pere est perdu pour homme». 
Les autres personnages, tel de dr. Philip, I'ćquipe des mćdecins, collegues 
d'Antoine, les róvolutionnaires gónćvois, les pretres, reprćsenteront 
les diverses formes de l engagement politique, social et religieux qui 
serviront a Pecrivain d'arguments dans sa grande discussion sur les 
sujets essentiels de la condition humaine. 

A travers le personnage d'Oscar Thibault, a travers son ćchec vital 
qui n'a pas ćtć uniquement causć par son caractere, mais bien par lap- 
partenance a une classe sociale, ou plutót a la fraction d'une classe, 
cest-a-dire de la bourgeoisie traditionaliste influencće par Veuillot, 
que Martin du Gard exprime son opinion personnelle. I] condamne cet 
esprit d'intransigeance et de fanatisme conservateur qui voyait dans 
le monde issu de la Revolution Poeuvre de Satan et avaient envers tous 
ceux qui ne pensaient pas comme eux une attitude d'inquisiteurs. La 
politique de Veuillot suivait la ligne de la politique de Pie IX, c'est- 
a-dire la ligne de non-compris envers I'esprit du temps et c'ótait aussi 
łatlitude d'Oscar Thibault. Martin du Gard, en sa qualitć de romancier- 
temoin de son ćpoque, a voulu montrer que le róle prepondćrant de 
celte bourgeoisie dans la vie sociale et politique du pays va se terminer. 
Aussi la-t-il blamće. Oscar Thibault a ete, dans ses rapports familiaux, 
en continuels conflits avec ses fils qui voulsient se dóćrober a la tyranie 
du pere. Les 6 premiers volumes des Thibault presentent une societć 
ou dominent les Thibault-peres et dans cette societć, d'apres Polansćak 
«les individus se preoccupent d'abord d'eux-niemes, les problemes ge- 
nóćraux ne les touchent qu'accidentellement. Leur monde individuel 
constitue en general le monde tout court» ©. A la genćration des enfants 
des Thibault-peres incombait une tache lourde et rosponsable, un enga- 
gement tragique, a savoir: celle de changer le monde existant et den 
construire un nouveau. Comme ils lenvisageaient, et surtout comment 
ils envisageaient d'y parvenir, c'est dans LEtć 1914 et dans DEpilogue 
que Martin du Gard le prósentera. Dans ces deux parties qu'il considćre 
łui-meme comme ćtant les plus importantes: «le vif du sujet», dans 
lesquelles la trame romanesque s'elargit, que son engagement politique 
et social sera mis en relief. Dans une lettre inćdite a Felix Sartiaux 
" © Polansćak, Studia romanica 1960, p. 111. 
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du 11 nov. 1927 Martin du Gard lui annoncait les parties successives des 
Thibault en lui disant: «Et enfin, alors, nous entrerons dans le vif 
du sujet, car tout ceci n'est qu'un prologue» 21, 

Jacques le premier verra la nócessitć du changement politique et 
social. Deja enfant au sein de sa famille, a l'ecole, dans la socićte 
bourgeoise il sentait la delimitation que lui imposait la collectivite. 
C'est pourquoi il rompt avec elles, il quitte famille, amis, pays, voyage 
pour trouver sa propre personnalitć, se fixe enfin en Suisse. La il se 
tourne vers d'autres individus qui lui ressemblent et sciemment signe 
le contrat social qui lui convient. Quel sera le róle qu'il jouera dans 
cette nouvelle socićtó? C'est Jacques Thibault lui-meme qui y rópondra: 
«Sa position ćtait differente selon qu'il la considórait par rapport a la 
collectivitć ou par rapport aux individus». Par raport a la collectivite 
il expliquait et justifiait les valeurs que ses camarades appelaient 
«bourgeoises» et qu'ils avaient condamnć «en bloc». Il dófendait 
les acquisitions de I" humanisme bourgeois. de la culture bourgeoise 
dont il se sentait encore pónćtrć. Il exprime ici l'avis personnel de 
Pauteur sur Tinfluence d'une classe sociale, d'une civilisation dans 
laquelle on a grandi et dont on ne peut pas se dćfaire quoi qu'on le 
veuille ou non et a laquelle il doit un constant ćquilibre spirituel et la 
modóćration. Cette sagesse, comme le constate Robidoux, parait avoir 
deteint sur le hćros de I'Ftć 1914. Jacques p. ex. qui, malgrć sa róćvolte 
ouverte contre sa classe sociale, en respecte ses valeurs, «róvant meme 
d'en doter la revolution» 22, Jacques ayant connu la situation dans 
laquelle se trouvait le prolótariat, sa misóre, s'est uni a ces jeunes 
revolutionnaires sans cependant s'inscrire au Parti Socialiste. Mais il 
n' admettait nullement leur attitude de haine et de violence. Il admet- 
tait «une róvolution lente, patiemment menće par des esprits du genre 
Jaures» (OC; 36). Une róvolution qui ne devrait pas saccomplir dans le 
dóni des «valeurs morales» (OC; 72). Pour Jacques lindividu tout en 
participant au groupe, a la force collective, ne devrait pas abdiquer 
de sa «valeur d' homme» (OC; 77). 

L'attitude de Jacques devant la Róvolution est celle d'un intellectuel 
qui recule devant la violence. «Rćpugnant aux extremes. Se refusant 
a la violence. Energique, courageux, mais hćsitant toujours par intel- 
ligence» (OC: 74), Jacques cependant ne pense qu'aux bien des hom- 
mes. Il voudrait pouvoir cróer un monde nouveau, meilleur que celui 
des capitalistes ol il n'y aurait plus d'exploitation de I' homme par ses 
semblables, ou ne rógnerait plus linjustice. Mais au fond de lui- meme 
git un doute sur la nature humaine. I1 n'est pas si sór de la perfectibilitć 

21 Lettre inćdite de Martin du Gard A Felix Sartiaux du 11 nov. 1929. 
2 R. Robidoux, Martin du Gard et la religion, Paris, Aubier, 1964, p. 294. 
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de sa nature. Il voudrait dans la degradation de TIindividu ne voir 
que le rósultat d'un mauvais systeme social qui l'abaisse. Pour changer 
cette situation ił veut dótruire les causes du mal. C'est dans cet ćtat 
d'esprit de sympathisant intellectuel socialiste, que vivait Jacques, jus- 
qu'au moment, ou il s'est rendu compte de la menace de la guerre. 
Du moment qu'il sait que le monde va A grands pas vers la guerre, il 
s'inscrit au Parti Socialiste. Il renonce Aa son indćpendance pour pouvoir, 
aux cótós de lInternationale socialiste, lutter efficacement contre la 
guerre. 

Etant donnć que Jacques a ćte «tout lopposć d'un vrai revolution- 
naire» c'est un choc quil regoit en juillet 1914, et il va €tre pris par 
un besoin d'agir pour ćpargner 4 des milions d'innocents, les masacres 
des champs de bataille. Pour Jacques «l'etat n'a pas le droit de violen- 
ter», pour quelque motif que se soit, les hommes dans leur conscience. 
«J'estime que le refus de tuer est un signe dćlóvation morale qui 
a droit au respect» (OC; 538-540). Acculć par Antoine a repondre ce 
qu'il ferait au cas de mobilisation, il repondit: «Je continuerais a lutter 
contre la guerre. Jusqu'au bout. Par tous les moyens. Tous... Y compris 
-— s'il le faut... le sabotage róvolutionnaire... Mais, une chose est sdre, 
Antoine, absolument siire: moi, soldat? Jamais» (OC; 540). 

Plus le temps s'assombrit au dessus de I Europe, plus Jacques tache 
de convaincre ses amis pacifistes qu'il faut tenter limpossible pour 
empócher le cataclysme. Revenu 4 Paris il assiste au dćroulement des 
ćvćnements tragiques, A l'assassinat de Jaures, a la nouvelle de la trahison 
du parti social-dćmocrate allemand qui a vote les cródits pour la guerre, 
et, enfin, a la mobilisation. Pour Jacques lóchec de l'Internationale 
socialiste ćquivalait a Ieffondrement de tous ses idóaux. C'est juste- 
ment Pidćal revolutionnaire qui a €largi, illuminć son horizon, qui lui 
a fait comprendre que le triomphe de la justice ćtait difficile, mais 
quw'il ne fallait pas desespćrer et qu'il fallait croire d'une facon active 
a ce triomphe (OC; 568). 

Martin du Gard dópeint avec un art digne des plus grands maitres de 
la plume Vatmosphere de Paris pendant les terribles journóes qui ont 
prócóde la guerre. La chevauchće infernale des ćvenements politiques 
qu'ils ont provoquće, les tragiques debats interieurs de Jacques, qui, 
devant la panique de ceux qui ont renoncć a la lutte devant la fatalitć 
des ćvenements, tache de croire encore a la possibilitć de sauver l'Eu- 
rope du dćsastre et cherche les moyens de l'effectuer, prósente un tabłeau 
saisissant par son tragique pathótique. Il engage le lecteur a prendre 
position envers ces ćvónements et a en tirer des conclusions. 

En dófendant la paix du monde, Jacques defend de toutes ses forces 
sa raison de vivre. Jacques partira en Suisse pour pouvoir poursuivre 
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la lutte contre la guerre. Il ne finira pas lachement pour se sauver, 
il ne veut pas dćserter, il veut, lui aussi, peiner, comme ses freres, 
pour faire triompher son idćal de paix et de fraternite (OC; 588-589). 
Jacques se rend compte non seulement de la gravitć de la situation, 
mais aussi de Iimpossibilite de changer la marche des ćvćnements 
tragiques, dćchainćs sur une partie du monde, et c'est pourquoi il va 
vouloir tenter un acte dćsespórć pour montrer aux gćnćrations futures 
la voie qu'elles doivent suivre pour sauver I'idćal internationaliste. 
Il est, lui-mEme, encore indócis, il ne voit pas clairement cet acte 
(OC; 638). Lui seul, en face du monde dćsćquilibrć et comme ennivrć 
de folie. Les hommes avec un hćroisme aveugle ou une soumission 
au sacrifice abdiquaient et suportaient le destin tragique qui s'ćtait 
abattu sur eux. Lui seul allait lutter contre cette fatalitć avec un hćro- 
isme conscient, agissant, rćvoltć, fidele jusquau bout a sa nature, 
fidele a ses convictions et encore utile. Jacques, que Iidće d'arreter 
la guerre ne quittera dćsormais plus, tache de mettre a exćcution un 
projet d' action individuelle, il veut jeter des tracts sur lavant du 
champ de bataille pour atteindre aussi bien les soldats francais que les 
soldats allemands et les adjurer de jeter leurs armes et de fraterniser. 

La mort de Jacques est un acte. Jacques dit non «pas a la vie, 
non au monde... Eh bien, voici son dernier refus, son dernier: Non 
a ce que les hommes ont fait de la vie...» (OC; 717). 

Jacques a móritć de vivre dans les esprits des hommes, car il a fait 
front contre toute la societć pour la fraternite entre les hommes. «C'est 
Finternationalisme, qui, fatalement triomphera de vous, qui triomphera 
sur toute la terre» (OC; 722). 

Quelle est alors la legon que nous pouvons tirer de l'attitude de 
Jacques, de son engagement? Et que voulait exprimer Martin du Gard 
a travers le personnage de Jacques? 

Les rćponses seront diffóćrentes, elles dćpenderont des points de 
vue sur limportance d'une action individuelle, isolće, hćroique. Pour 
certains Jacques Thibault, de par le fait qu'il n'atteint pas I'humain, 
tout en le recherchant, s'isole et ćchoue. Pour d'autres, au contraire, 
il est le prócurseur de tous ceux qui veulent constituer I'histoire et en 
supporter toute la responsabilitć. Aux premiers appartiennent, s'il s'agit 
des critiques littóraires, Roger Ikor et Gaćtan Picon, qui le considerent 
comme un dósćquilibró. Gaćtan Picon trouve que «l'exemple du fils 
cadet d'Oscar Thibault nous fait sentir comment la pensće la plus haute, 
la plus libre peut 6tre sournoisement dćterminće par la physiologie ner- 
veuse» 23, Toute Ioeuvre, d'ailleurs, revelera une hantise de tout ce 

 

2 G. Picon, Portraits et situations de Martin du Gard, Paris, Mercure, 1958, 
DziE 
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qui menace Pequilibre, la norme de la vie. Roger Ikor, lui, repproche 
a Jacques de ne pas atteindre «l'humain quw'il recherche, voulant trop 
exiger de l' homme il deviendra inhumain et cela en s'ćlevant jusqa 
Prheroisme» 4. D'aprós Daix Jacques Thibault est le premier hóćros du 
roman francais A mettre en cause ce privilege de l'individu que I'his- 
toire ne dóćpend que de lui. Constituer l'histoire n'est plus le privilege 
d'un seul ou d'une minorite, mais en meme temps jamais les responsa- 
bilitćs de chaque individu n'ont ćtć aussi grandes. C'est vraiment la 
fin des privileges. Un peuple c'est aussi chaque homme, chaque femme 
qui le compose. Les responsabilitćs ne sont aucunement amoindries. 
La lutte entiere depend de chacun et non pas de quelques uns. De 
chacun et en móme temps de tous, Quant a Pauteur, il envisageait 
diffórement cette question. Ce qui prouve que le personnage crćć par 
le romancier est devenu indćpendant et qu'il a continuć a vivre une 
vie affranchie. Il sera contre tout heroisme, comme une riche corres- 
pondance du romancier avec ses amis le demontrera. Il sera contre 
les efforts perdus. Voila ce quwil dit dans loeuvre meme: «Je ne nie 
pas qu'il faille une force morale peu commune pour sinsurger, seul, 
ou presque, contre un dócret de mobilisation... mais c'est une force 
perdue.. une force qui va stupidement se briser contre un mur... 
L'homme convaincu qui se refuse a la guerre et se fait fusiller pour 
sa conviction je lui accorde toute ma sympathie, toute ma pitie... Mais 
je le tiens pour un róveur inutile. Et je lui donne tort» (OC; 538, 
vol. 2). 

C'est encore dans ses lettres qwil dira ouvertement qu'il prefere 
Antoine a Jacques, quil accepte lattitude d'Antoine et non celle 
de Jacques %, 

Des deux freres cest bien Antoine qui agit dapres les con- 
victions les plus profondes de l'ócrivain. Par consećquent lengagement 
religieux, politique et social de Faine des Thibault exprimera le plus 
fidelement celui de l'auteur lui-meme. 

Antoine Thibault est un des personnages martin-gardiens 
les plus etudićs, les plus totalement humains. Il resume tout ce que 
Martin du Gard a pensć le plus positivement de lhomme et sur I'hom- 
me. Du premier volume de loeuvre, du Cahier gris jusqua PEpilogue, 
nous rencontrons toujours Antoine Thibault, et. cest d'ćvenements en 
ćvernement que son portrait va gagner en prócision. Jean Vaudal s'expri- 

4 R. Ikor, L'Humanitć des Thibault, «Europe», juin 1946, pp. 38-44. 
25 p, Daix, Reflexions sur la móthode de R. Martin du Gard, Paris, Ed. 

Francais Rćunis, 1958, p. 82. 
26 Martin du Gard a Marcel Lallemand, du Ier fevrier 1945, dans NRF dec. 

1958, pp. 1145-1146 — ILettres a un ami. 
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mera de la maniere suivante, en dófinissant la technique romanesque, 
a PFaide de laquelle Martin du Gard met en relief les faits caractćristiques 
des hćros de la famille Thibault: «Chaque ćvćnement est une ćpreuve 
a laquelle il [le romancier] les soumet et lune des faces de leur nature 
sortira de PFombre» ?7. 

S'il sagit de son engagement c'est suriout dans I Epilogue, avant 
sa mort, qu' Antoine Thibault łexprimera pleinement. Jusqu'a cette 
ćpoque tout en exercant sa profession qui łe mettait en contact etroit 
avec les autres, il senfermait dans sa propre vie. En ceci il ressemblait 
a la majorite des Francais de sa classe sociale pour lesquels le domaine 
de la vie politique et sociale ne comptait pas. L'attitude d'Antoine 
Thibault, matćrialiste et positiviste, est bien la consćquence des cou- 
rants philosophiques de son ćpoque, ainsi que de celle de sa profession. 
Gilberte Almeras dans son travail traitant «la módecine dans les Thi- 
bault», caractórise ainsi Antoine, son point de vue intellectuel, social 
et moral: «De la módecine lui vient lacceptation de la vie telle qu'elle 
est et de sa formation módicale du debut du XX*"e s, le refus de 
toute mystique quelle qu'elłe soit. I] est un matćerialiste, il envisage les 
phónomenes, les actes sous leur simple angle objectif. I1 a cette faculte 
de pouvoir envisager n'iimporte quel probleme en soi-mEme, comme 
il examinait une piece anatomique hors de toute próoccupation mora- 
le» 28, C'est cette conception de la vie qui l'amenera a rejeter toute 
metaphysique. D'apres Antoine Thibault, qui est le porte-parole de 
Martin du Gard, lindividu sans aucune aide metaphysique, vouć a ses 
propres forces, doit faire face au monde, qui n'a pas de sens. La di- 
gnite humaine, lamour du prochain doivent €tre ses seuls guides dans 
la vie au sein de la grande collectivitć humaine. Et Antoine Thibault, 
de part sa profession, est disponible et s'ouvre A tout ce qui est reelle- 
ment humain dans l' homme. Cependant a ce moment de son ćvolu- 
tion, de son acheminement vers la solidaritć humaine, pleinement 
consciente, il ne resent encore aucune pitić pour l'homme, c'est seule- 
ment les souffrances personnelles, les malheurs qui vont s'accabler 
sur lui, qui vont lui faire comprendre la nócćssitć de Pamour du pro- 
chain. Antoine Thibault comprend la necćssite de ll amour du prochain. 
Antoine Thibault comprend la necóssitć des lois. Chaque individu, dans 
la mesure de ses possibilites, doit travailler A developper ses facultós 
et celles des autres, au nom du bien de Tindividu lui-meme, de ses 
proches et des genćrations futures. Antoine Thibault et Martin du 

4 J. Vaudal, Le Roman VEpilogue, NRF, Ier juin 1940. 
23 5. Almćras, La Módecine dans les «Thibault», Paris 1946, these de 

doctorat 18435, p. 41. 
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Gard rejettant lidće de Dieu qu'ils remplacent par l'Histoire et par 
une lente ćvolution de I" humanitć, car Antoine Thibault ne croira pas 
Aa la perfectibilitć de la nature humaine. Nćanmoins la nature humaine, 
imparfaite, peut au cours des siecles se perfectionner. Au commence- 
ment de sa carriere módicale Antoine Thibault ne s'engagera pas 
autrement dans la vie sociale que par sa profession, tandis que la vie 
politique, comme je lai deja mentionnć, ne Tintćressait nullement. 
Jacques dócu par Iattitude du non engagement de son frere dans les 
questions qui touchaient l'existence de chacun et qui, d'apres lui, 
pour la sauvegarde de la paix dans le monde, devraient €tre dćbatues 
par chacun, considćrait lćquilibre d'Antoine non pas comme «une 
conqućte de la raison sur les contradictions du monde, mais comme 
la defense d'un de ses paresseux actifs qui s'agitent sportivement afin 
de se mieux prouver leurs valeurs» (OC; 143). 

L'ćquilibre d' Antoine ćtait peut-etre cause par «une heureuse con- 
sćquence du champ limitć, somme toute, assez restreint qwil avait 
assigne a son activitó» (OC; 146). 

Les questions que Jacques avait soulevćes avaient neanmoins rompu 
son optimiste fallacieux et l'avaient arrachć a son ćtat de bonheur 
fragile dans lequel il avait vócu jusqu'alors. L'approche du cataclysme 
qui allait boulverser une partie de I'Europe, Favait mis devant beau- 
coup de problemes auxquels il n'avait jamais pensć auparavant. Il 
a compris que s'adonnant entierement A sa profession, lui consacrant 
tout son temtps, il n'a pas eu le loisir de pouvoir «mćditer sur le 
monde. Róflóchir ce n'est pas penser A mes malades, ni meme a la 
módecine. Róflóchir, ce devrait 6tre: móditer sur le monde» (OC; 145). 

La menace de la guerre a ćveillć en lui I'individu, qui próexistait au 
módecin et qui a ćte ćtouffć par le módecin (OC; 146). Il dira encore 
que: «sous le docteur Thibault, je sens bien qu'il y a quelqu'un d'autre: 
moi. Et ce quelqu'un 1a, il est ćtouffć... depuis longtemps» (OC; 146). 

Mais il se resaisit A nouveau, cette fois encore il n'approfondit par 
les problemes essentiels de la condition humaine, de l'engagement de 
Tindividu dans la grande collectivitć sociale. Il n'est pas encore mdr 
de s'engager pleinement dans la vie sociale et politique. Il revient 
a sa profession. D'apres le docteur Thibault c'est sa maniere de vivre 
et de s'engager dans la vie. Il pense que «vivre ce n'est pas toujours 
tout remettre en question. Vivre c'est agir. Faire son travail propre- 
ment. Est-ce que ce n'est pas dója quelque chose... Et laisser la vie 
courrir...» (OC; 147). 

Les ćvónements vont se succóder maintenant avec une vitesse ver- 
tigineuse. Antoine, lui, se conformera a la situation, et, mobilisć, re- 
joindra son rógiment le premier jour de la mobilisation. Avant le jour 
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de leur dernićre entrevue, Jacques et Antoine, se rencontreront plu- 
sieurs fois encore et discuteront des problemes essentiels qui se rap- 
portent surtout aux relations des individus avec la socićtć, A la marche 
de Ihistoire. Jacques prechera la róvolution du proletariat, la nouvelle 
ćtape dans I'histoire de l'humanitć quil voudra meme voir saigner 
pour le bien de cette humanitć. Antoine, tout en n'ćtant pas contraire 
a l'evolution de I'humanitć, a ćtć neanmoins sceptique quant a Ióficacitć 
d'une róćvolution. S'il saccomodait au monde dans lequel il vivait, et 
comme le dira Martin du Gard «somme toute assez bien», c'est aussi 
bien par opportunisme naturel que par indiffórence. Cela ne lI'empćchait 
pas de voir les imperfections du monde. Il aurait voulu que le monde 
changeat, quil sameliorat, mais par ćvolution progressive, par ćtapes: 
«Tout peut, tout doit toujours €tre perfectionne. C'est la loi de la civi- 
lisation: la loi meme de la vie... Mais par ćtapes» (OC; 162). La róvolu- 
tion aurait beau dótruire ce qui est mauvais, mais d'apres lui, elle 
n'arrivera jamais a changer la nature humaine. Et Antoine pensait que 
Pedification d'un monde nouveau sur les ruines de I ancien, ne se fera 
qu'avec les memes ćlóments et cest ce qui le rendait «sceptique» (OC; 
165). La guerre va le confronter maintes fois encore avec de graves 
problemes, va le placer face A lui- meme et va lui faire modifier son 
attitude. Antoine reprćsentait et exprimait les convictions politiques 
modórćes du juste milieu: «Un individu seul ne pouvait rien contre tou- 
te une collectivitć au moment du danger». En ceci Antoine est le porte- 
parole de Martin du Gard. Ce dernier, dans une lettre inćdite, ćcrite 
a M. Picard, lequel approuvait pleinement l'attitude de Jacques, et, 
qui voulait Pimiter, voulait quitter la France et s'expatrier pour €tre 
fidele a ses convictions, A ses principes, lui a repondu ce qui suit: «Pour 
ćcrire mon Etć 1914, j'ai ćtudić d'aussi pres que j'ai pu la question des 
objecteurs de conscience. Je m'incline devant leur courage, avec une 
ćmotion et un respect qui n'ont rien de forcć, ce sont des saints. 
Mais mon bon sens proteste contre I'unitilitć de ce courage, et je ne 
puis m'empecher de penser que s'ils avaient employć la dixićme partie 
de Ićnergie surhumaine qu'il leur a fallu pour refuser de se soumettre 
a rester dans la vie et 4 lutter au lieu de se laisser mettre en prison la 
cause meme A laquelle ils se sont sacrifićs, en aurait tirć un bónćfice 
que leur martyr entćtć et bornć n'a pas pu lui apporter. Relisez Don Qui- 
chotte. Antoine considćrait la guerre comme une fatalitć contre laquelle 
Pindividu ne pouvait rien. Il ne croyait pas pouvoir la maitriser 
entierement, comme il ne croyait pas pouvoir supprimer les maladies. 
Il se sentait entrainć par I'6vónement mondial, impuissant. Il ne s'est 
pas róvoltć, il ne se róvoltait jamais contre Vinóvitable» 2, 

29 LTettre inćdite de Martin du Gard A M. Renć Picard, Nice, 9 mars 1937, 
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Pendant la guerre Antcine va remplir honnetement et courageuse- 
ment son devoir. Il tachera, en sa qualitć de medecin, de soulager les 
innombrables souffrances humaines. Dans lEpilogue Antoine est ypć- 
ritće et se meurt, lucide, jusqua l'heure ou il se donne lui-meme la 
mort. C'est pendant ces quelques mois qui lui reste A vivre qu'il repense 
toute sa vie, tous les problemes łes plus poignants de lexistence hu- 
maine, les revalorise et dans son journal, qu'il dódie au fils de Jacques, 
Jean-Paul, il laisse son ultime message: Antoine trouve enfin la re- 
ponse 4 la question qui vibrait sans cesse durant toute sa vie dans 
son esprit. Qui suis-je et au nom de quoi vivre?: «Moi, une infinitćsimale 
et totalement inintóressante miette de matiere... Une parcelle de ma- 
tiere vivante qui serait pleinement consciente de sa parcellaritć et 
qui participerait meme par sa maladie et la mort au destin de PIuni- 
vers. Mais l'univers est alors limite a lui. Aucun Dieu n'a jamais 
rćpondu aux appels. La science lui apprendra-t-elle enfin a s'en con- 
tenter? A trouver Iequilibre, le bonheur, dans la conscience de sa 
petitesse? La science peut encore beaucoup repondra-t-il» (OC; 968- 
969). 

II blamera aussi son conformisme vital, son non-engagement causć 
surtout par de lindiffóerence qui la perdu, lui et tant d'autres. C'est 
pourquoi il s'efforcera, pendant sa vie ćphóćmere, de le róparer, tout 
en suivant encore la ligne de sa nature: son instinct d'ordre, de mesure, 
le refus des extremes (OC; LXXVIII). 

L'attitude d'Antoine envers la mort sera celle d'un vrai stoique. 
Il ćcrira qu'il faut travailler, donner son maximum au nom du passć et 
de Iavenir (OC; 989). 

Ce qui aveuglait le regard d'Antoine, peu a peu tombe et lui de- 
couvre une humanitć qui lentement s'achemine vers Porganisation, 
vers la fraternitć, vers la compróhension mutuelle (OC; 981). 

Tant que les forces le lui permettront Antoine va chercher les 
moyens qui pourraient rehausser la dignitć humaine, n'ayant pas honte 
d'avouer ce qui a ćtć mauvais dans sa vie d'avant guerre: łe gońt de 
la certitude, l'immense orgueil de se sentir un €tre exceptionnel, con- 
traint a donner et non 4 recevoir. Antoine sera donc lexemple de 
Pindividu qui, tout en se rendant compte non seulement de l'absurdite 
de notre vie, mais aussi de la perfectibilite de la nature humaine, enga- 
ge une lutte pleinement lucide dans tous les domaines, afin de participer 
a cette lente ćvolution, a ce long progres vers lequel I Humanitć s'ache- 
mine et qui presente pour Vindividu martin--gardien le seul but possible. 
Ce chemin est jonche aussi bien d'inćvitables catastrophes, de cata- 
clysmes qui assaillent I'homme de I'extćrieur, que de tragiques dóbats 
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interieurs, pleins de contradictions, mais qui tiennent lindividu dans 
un ćtat de constante vigilance, seule attitude possible dans sa vie. 

Le dr. Philip va, lui aussi, reprósenter une pareille attitude 
humaine, celle qui oscille entre le scepticisme et l'espórance, comme 
celle de I'auteur. Andre Rousseau dira que Martin du Gard: «oscille 
entre le dćsespoir et lespoir, entre le scepticisme et l'espórance et 
entre ces deux póles il essaie de trouver aux problemes de I homme une 
solution qui ne soit ni absurde, ni navrante» %, 

Pour un observateur peu perspicace le dr. Philip fera limpression 
d'etre uniquement un indifferent, en rćalite c'est un homme qui tout 
en ayant une attitude intrinseque teintóe de scepticisme, voit la nó- 
cessitóć de suivre des regles pour rendre plus facile la vie en commun. 
C'est pourquoi pendant ła guerre il va, comme l'auteur lui-móme, se 
conformer a la situation, et, dans un effort fraternel, allóger le sort 
d'autrui. Dans les Thibault le dr. Philip sera, lui aussi, le porte-parole 
de lauteur et apparaitra a d'importants moments politiques. Pierre Daix 
comparera móme le róle que joue le dr. Philip dans I'Etć 1914 et surtout 
dans lEpiłogue a celui d'un choeur grec d'une tragódie «ótant le porteur 
des valeurs du passć» 31, 

II ressentait envers cette humanitć une ćnorme pitiće qwil cachait 
sous une Apre ironie. La pitie et la bontć etaient pour lui les rares 
liens possibles entre les hommes, et c'est par eux que le progrós social, 
d'apres lui, pourrait se rćaliser. C'est par ćtapes successives que le dr. 
Philip est arrivć A ne connaitre comme valable, dans ce monde absurde, 
sur lequel pese des fatalitćs historiques et biologiques, que Iattitude 
scientifique. C'est pourquoi le dr. Philip ne nie jamais I'importance 
d'aucune chose. C'est lui, le premier qui va dófendre Jacques dans son 
ardeur pacifiste, comparant son action 4 une action mystique. Quel 
a donc 6te l'engagement du dr. Philip, et A travers lui celui de Martin du 
Gard? Son intelligence, doublee d'un coeur plein de noblesse, sa haute 
science sont mises au service d'autrui, le róle d'un módecin est bien 
celui de porter secours a lindividu souffrant. Tout en voyant les mul- 
tiples fatalitós: les fatalitós extórieures: les guerres, les róvolutions, et 
les fatalitós intćrieures: les instincts de destruction, le manque de 
volontć qui assaillent et ravagent les individus vis-a-vis desquels ils 
sont impuissants, tout en sefforcant de les ćviter, ou de les combattre, 
il aurait voulu apporter a cette humanite malade et souvent inconsciente 
des remćdes efficaces. Il se conformera a l'ordre ćtabli et il collaborera 

30 4, Rousseau, Littćrature du XXtme s, partie 1: Martin du Gard de 
Devenir aux Thibault, Paris, A. Michel, 1938, p. 84. 

u Daix, Róflerion sur la móthode de Martin du Gard, p. 10. 



106 Irena Filipowska 

de toute son intelligence a aider cette humanitć par la science qu'il 
a acquise. Pour lui le premier devoir est de bien se connaitre: de con- 
naitre ses limites pour se rendre compte de ce qu'on peut faire afin 
d'etre utile. Dans sa lettre inćdite a M. Picard il le dit bien: «...mais 
je me suis assez douloureusement usć aux contacts des róćalitćs pour 
croire que le devoir rćel n'est pas toujours le devoir absolu. Je crois 
que le premier devoir est de bien se connaitre, je veux dire de repćrer 
tres exactement ses limites, de savoir ce que Ion peut rćaliser effecti- 
vement et de sy tenir. Faire ce quon peut, tout ce quon 
peut, tout ce quon est sir de pouvoir, cest deja beaucoup »als ich 
kann«, disait dans Jean-Christophe le petit oncle Gottfried» 32. 

Il faut mentionner ici que Martin du Gard se sert des personnages 
secondaires pour mieux exprimer les diffćrents aspects de l'engagement. 

I'engagement de Martin du Gard se rapportant aux collectivitćs 

C'est dans la prósentation des groupes sociaux qu'il faut ćgalement 
rechercher lFengagement du Martin du Gard. Dans les Thibault Martin 
du Gard prósente plusieurs groupements sociaux a savoir: lEtat, des 
groupements politiques, l'armće, l'ćglise, une classe sociale, la bourgeoi- 
sie, des groupements professionnels et la famille. Mais c'est par la 
famille et par un groupement politique que Ton fait la connaissance 
de I'avis de l'ćcrivain sur les problemes qui se rapportent aux collectivi- 
tós. Il y aurait, des le dóbut, une remarque a faire: c'est que Martin du 
Gard aborde les problemes de la collectivitć uniquement en fonction 
de Tindividu, c'est pourquoi ce qui frappe chez Martin du Gard, surtout 
dans les Thibault, c'est la disproportion existant entre la presentation 
des individus et des groupes sociaux. Les relations entre les individus 
et les collectivitćs caractćrisent, elles aussi, pleinement I'ćcrivain, son 
engagement social et politique et le caractere de son engagement. Roger 
Martin du Gard est un individualiste, et pour lui, lindividu ne doit 
pas €etre totalement absorbć par la communautć. Les liens qui lunissent 
aux grands corps tels que IEglise et l Etat, aux fondements solides, 
sont flous, impersonnels. C'est pourquci TIindividu devrait pouvoir en 
faire le choix, en sortir, s'il le veut. Les liens qui l'unissent a la famille 
ou au groupe róćvolutionnaire sont plus directs, mais cette collectivitć 
est traitće comme fond nócessaire pour mettre en relief lindividu et 
son engagement. 

$2 Lettre inćdite de Martin du Gard a M. Picard du 9 mars 1937 (Nice) — 
extrait. 
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Conclusion 
La portóe de lVengagement de Martin du Gard exprimć dans les 
«Thibault» 

Les pages qui prócedent ont dćmontrć clairement que Martin du 
Gard a traitć dans les Thibault les problemes essentiels de la condition 
humaine et que, par cela, ils seront toujours un roman dactualite. 

Claude Barjac ćcrira que: «le roman des Thibault commencć par 
Phistoire d'une famille, continuć en fresque historique, n'est pas seule- 
ment la chronique d'une ćpoque. II est un vivant, un saisissant tómoi- 
gnage sur l homme, en ce que celui-ci a de permenent et cest bien 
pourquoi on peut penser qu'oeuvre significative de ce temps, il survivra 
pourtant a ce temps parce quil contient de la rćalitć humaine» 3%. 

Les personnages des Thibault tachent de rósoudre les problemes 
se rapportant a la morale, a la religion, a lóćducation de la jeunesse, 
a la libertć des individus, aux relations des individus et des colle- 
ctivitós, au but d'une vie humaine. De tout son roman, ou ses hóros 
sengagent pleinement dans la vie, ćmane, d'un cótć, le scepticisme, 
de Iautre, la confiance en I' homme, en la fraternitć humaine en Iave- 
nir de IThumanitć. 

De cette confrontation de lengagement individuel avec la dure 
realite historique de l'ćpoque rósulte I'aspect tragique de lexistence 
humaine. Les Thibault sont un roman engagć avec les ćlóments fonda- 
mentaux de la tragódie. Cela contribue aussi A rehausser Ioriginalitće du 
type de lengagement du principal roman de Martin du Gard. L'anga- 
sement devient le motif central autour duquel tout est construit. Dans 
la premiere partie des Thibault, celle qui embrasse les 6 premiers volu- 
mes, l'auteur prósente l'engagement individuel, l'univers est rógi par 
les problemes de la realisation individuelle. Dans IEtć 1914 le domaine 
de Iengagement s'ćlargit, lunivers prósentć est celui des collectivitćs. 
Ce n'est pas seulement la France qui est en face de la guerre, mais 
c'est aussi la II*me Internationale qui se trouve devant les ćvónements 
qui ont causć le cataclysme mondial. Dans la dernićre partie, dans 
PEpilogue, lunivers se rćtrócit, le cataclysme qui s'est abattu sur le 
monde a dócimć les individus de la premiere partie, il leur a dćmontrć 
que les lois qui rógissaient lunivers qui a ćtć le leur et qui les a con- 
duit a la catastrophe, ćtaient mauvaises. C'est pourquoi l'auteur reva- 
lorise toutes les lois et suggóre celles qui pourraient faciliter aux 
hommes de demain une vie meilleure et plus humanitaire. 

33 C. Barjac, Les Thibault, Larousse Mensuel No 364 — juin 1937, 
pp. 726-727, 
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„RODZINA THIBAULT" — WZOREM POWIEŚCI ZAANGAŻOWANEJ 

STRESZCZENIE 

Pisarz zajmujący w swoich utworach swoiste stanowisko wobec problemów 
epoki, w której żyje, i wskazujący poprzez postaci, jak można i jak należy żyć, 
w jaki sposób zachować się wobec najistotniejszych problemów doli człowieczej — 
jest pisarzem zaangażowanym. 

Na przestrzeni dziejów krytycy literatury i pisarze różnie zapatrywali się na 
zagadnienie i pisarzy, i powieści zaangażowanych. Albert Camus, którego poglądy 
na rolę pisarza w życiu społecznym są najbardziej zbliżone do zapatrywań Martin 
du Gard, uważa, że artysta tworząc dzieło sztuki ułatwia życie ludzkości. 
Według niego powołaniem artysty jest nie przekształcanie świata i ludzi, lecz 
jedynie rozwijanie pewnych wartości ludzkich, bez których świat, nawet prze- 
kształcony, nie byłby nic wart. 

Martin du Gard twierdzi, że pisarz, dążąc do poznania prawdy o ludziach 
i o świecie, dąży do zrozumienia przyczyn zarówno zjawisk społecznych, jak i po- 
stępowania jednostek ludzkich, w celu ustrzeżenia ich przed trudnościami i niebez- 
pieczeństwami życia. W Rodzinie Thibault, powieści-rzece, autor starał się uka- 
zać przyczyny społeczne, ekonomiczne i polityczne I wojny światowej. Z uwagi 
na to Rodzinę Thibault można zaliczyć do powieści, par excellence, zaangażowa- 
nych. Dokładna analiza wspomnianego utworu wykazała, iż zagadnienie zaangażo- 
wania zostało przez autora potraktowane dwojako, a mianowicie: z punktu widze- 
nia treści (Martin du Gard przedstawił cały szereg możliwości zaangażowania 
jednostek ludzkich w dziedzinie życia religijnego, społecznego i politycznego) 
oraz z punktu widzenia formy (za pomocą poszczególnych elementów techniki 
dramatycznej uwypuklił zaangażowanie postaci występujących w Rodzinie 
Thibault). W powieści tej bohaterowie podzieleni są na dwie kategorie, na tych, 
którzy biernie poddają się losowi (tych Martin du Gard potępia, ponieważ nie 
uznaje statycznej postawy życiowej, jego zdaniem szkodliwej tak dla jednostek, 
jak i społeczeństw), i na tych, którzy walczą z przeciwnościami losu (ci okazują 
się pełnowartościowymi jednostkami). Z konfrontacji indywidualnego zaangażo- 
wania jednostki z twardą rzeczywistością historyczną epoki wynika tragiczny 
aspekt doli człowieczej. Rodzina Thibault jest więc powieścią zaangażowaną, po- 
siadającą podstawowe elementy tragedii, co tym samym podnosi oryginalność tego 
typu utworu, najważniejszego w całej twórczości Roger Martin du Gard. 

Irena Filipowska 


