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INTENTION ET STRUCTURE DANS LES ROMANS 
DE MARIVAUX ! 

Móme en donnant la prioritć au theatre, Marivaux n'avait jamais rompu 
avec la pratique du roman, ou, Al avait cherchć ses premiers succćs litte- 
raires. Le „courrier du coeur”. dont est faite la meilleure partie de ses 
póriodiques abonde en histoires touchantes et en nouvelles exemplaires *. 
Des 1728, il avait obtenu approbation et visa pour la premiere partie 
d'un roman qui devait se prolonger en un nombre indćterminć de volumes: 
La Vie de Marianne ou les Aventures de Madame la comtesse de***. On 
ne sait pour quelles raisons il en diffóćra la publication jusqu'en 1731, 
demandant aussitót, il est vrai, un privilege pour une deuxieme partie, 
qu'il ne publia qu'en janvier 1734. Apres quoi, tandis que le public attend 
la suite de Marianne, cest un autre roman: le Paysan parvenu ou les 
Mómoires de M***, dont les quatre premieres parties paraissent coup sur 
coup, de mai a novembre 1734, puis une cinquieme en 1735, chez le 
libraire Prault, et le roman en reste 14 ... Marianne prend la releve, A un 
rythme d'abord accćlórć: 32, 4, 8*, 6% et 7€ parties de novembre 1735 
A fóvrier 1737, puis ralenti: la huitiśeme partie n'est ćditće qu'en janvier 
1738. L'annće suivante, comme pour couper court aux lenteurs et caprices 

' L'ćtude que Ion va lire ici sous un titre factice qui en róćvćle une des 
directions principales, mais nien ćpuise pas le contenu, correspond en róalitć 
a lun des chapitres dune monographie inćdite consacróe a loeuvre de Marivaux, 
quelle s'efforce de caractćriser selon ses divers registres et de suivre en son 
dóveloppement. On trouvera un abrćgć de cette monographie dans Tarticle 
„Marivaux* du Dictionnaire des „Lettres Francaises* (XVIIIe siecle), Paris 1960, 
AA Fayard. PZ10 

2 Pour tout ce qui concerne la publication, la genćse, les sources des deux 
grands romans de Marivaux, on se reportera aux ćditions donnćes par M. Frćdćric 
Deloffre de la Vie de Marianne et du Paysan parvenu, Paris 1957 et 1959, Garnier. 
Outre le mćrite d'avoir restitue aux deux romans un texte enfin correct, ces 
ćditions ont celui de prósenter sous'un juste ćclairage la plupart des questions 
qui les concernent. La these de M:*'Deloffre sur le marivaudage, son ćdition du 
Tólómaque travesti, vóćritablement 'róvćlć par lui, ćtayćes de prócieux articles et 
essais, abondent en dócouvertes,,et constituent lensemble de travaux le plus 
important dont depuis la these de Gustave Larroumet (1882), I'histoire littćraire 
ait enrichi notre connaissance de Marivaux. 
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de Marianne ... ou de son inventeur, de mauvais plaisants font imprimer 
a la Haye une neuvieme et derniećre partie du roman, qui en apporte 
moins le dćnouement que la parodie. Marivaux devrait €tre piquć au jeu: 
mais quand il revient a son roman en 1741, c'est pour en consacrer les 
9e, 10€ et 11£ parties a l'histoire toujours promise et toujours differće 
de M!e de Tervire, la religieuse qui a choisi Marianne pour confidente, 
et cet ćpisode est laissć lui-meme inachevć. Dans Tóćdition en quatre 
volumes de la Vie de Marianne publiće a Amsterdam en 1745, on trouve 
bien une douzieme partie ou I'hóroine, enfin rendue a sa famille, se trouve 
etre la petite-fille du duc de Kilnare: liquidation. plutót que conclusion, 
ou Marivaux n'a, semble-t-il, d'autre responsabilitć que d'avoir peut-ćtre 
laissć faire. Quellques annćes plus tard, M”e Riccoboni s'amusera A son 
tour, 4 ajouter aux prócćdentes une douzićme partie, publiće en 1761 
dans un recueil collectif, mais son pastiche entre si bien dans T'esprit, 
sinon dans le style, du roman qu'elle se garde bien d'y mettre le point 
final. Quant au Paysan parvenu, il ne trouvera que sept ans avant la mort 
de Marivaux son continuateur et liquidateur anonyme, qui, en trois 
livres, se charge de faire parvenir son hćros dans la haute finance et de le 
eonvertir a la respectabilitć, sans mettre d'ailleurs dans cette conclusion 
d'autre talent que beaucoup de platitude. 

Ces dates et ces faits ne sauraient ćtre nćgligós, car ils interdisent 
de donner une forme simpliste au processus d'ćvolution et de „progres” 
que lon s'est plu parfois a degager d'une comparaison entre les deux 
grands romans de Marivaux. Si leur composition a pu €tre sans inconvć- 
nient fragmentće, diffórće, alternće ou jumelće, c'est qu'ils relóvent tous 
deux d'une technique ou le discontinu et I'inachevć paraissent jouer un 
róle essentiel, sans qu'on puisse dire s'il sagit la de nonchalance, de 
commoditć, de coquetterie ou d'un principe auquel serait attachće une 
conception particulićre du roman. Dans les deux cas (dans les trois, si l'on 
fait entrer en ligne de compte 1'6pisode de la Religieuse), Marivaux promet 
4 ses lecteurs une histoire, dont le dóćroulement ne sera pas loin de tenir 
la dimension d'une vie. II s'installe au terme de cette histoire, dont 1'he- 
roine ou le hćros, dćgagćs dćsormais de leurs aventures, donneront a la 
fois un rócit et un commentaire: Marianne a passć cinquante ans, lors- 
qu'elle entreprend de confier a une amie, dans des mómoires en forme 
de lettres et celles-ci en forme de causeries, comment I'orpheline et enfant 
trouvóe qu'elle a ćtć est devenue ou redevenue la comtesse de ***; Jacob 
est retire des affaires et au soir de l'Age, quand il entend faire de l'art 
qui lui a permis de parvenir un divertissement et une instruction a l' usage 
de ses petits-enfants; M!!e de Tervire, rósignóe a une existence de reli- 
gieuse sans espórance et sans vocation n'a plus devant elle qu'une vie ou 
le temps ne comptera plus. Dans chaque cas le terme est donc posć, mais 
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seulement sous une forme allusive et implicite et róduit a l etat de donnće, 
bien plus qu'il n'arróte une trame romanesque cohćrente. Le narrateur 
dispose de tout l'intervalle, dont il est libre de multiplier les pćripćties 
a son grć. C'est la formule la plus ćlćementaire et la plus commode du 
„roman ouvert”. 

Un meilleur debit, un accueil plus empressć du public, un peu plus 
d'ćnergie chez I'auteur, et rien n'aurait empechć la Vie de Marianne 
de s'ćtendre sur douze, vingt-quatre ou trente-six livres, que Ion aurait 
dóbitós un a un. Le roman vient ainsi relayer ou doubler ces póriodiques 
dont Marivaux avait espórć une sorte de rente. Mais il n'est pas sir que 
Pauteur ne se lasse pas ou que le lecteur se laisse faire. „Nous avons 
jusqu'ici environ un mois de la vie de Marianne”, note Iabbć Desfontaines 
apres la lecture de la sixieme partie; „si elle a vćcu longtemps et si les 
circonstances de sa vie sont toujours exposćes avec la meme prolixitć, 
il sera peut-ćtre difficile que la vie d'un homme puisse suffire a lire 
la sienne”. Semblablement, la majeure partie des aventures relatćes par 
Jacob, dans les cinq parties de ses Mómoires óćcrites par Marivaux, 
n'occupe meme pas une semaine, dócisive sans doute puisqu'elle la mis 
en position de parvenir, mais le schóma de Il'ascension qui doit suivre 
est a peine suggórć. Quant aux souvenirs de l'infortunće religieuse, ils se 
laissent ordonner en trois livres et trois ćpisodes, dont chacun pourrait 
trouver sa conclusion logique, mais toujours diffóerće au couvent. Pareille 
libertć de structure dópasse celle des Mómoires ou pseudo-mómoires a la 
mode, dont Marivaux se róclamait pour authentifier ses fictions; elle 
n'a d'ćquivalent que dans le roman picaresque ou le hóros n'arrive a bon 
port que sous rćserve de repartir, dćs que le caprice de la fortune, autre- 
ment dit le bon plaisir combinć du lecteur et de l'auteur, l'ordonnera 
de la sorte. Gil Blas fait ainsi trois fois „une fin”, et rien n'empćchait 
Lesage de le relancer une quatrieme fois sur les grands chemins, car son 
picaro ne vieillit que dans la mesure ol son inventeur y consent. Le 
roman commercial et populaire tirera plus tard un large parti de cette 
formule. Mais Marivaux raffine davantage, puisqu'il se place au point 
d'arrivće, sans savoir lui-móme, A vrai dire, les chemins qui y conduiront 3. 
Marianne fait jurer le secret A sa correspondante. „Il y a quinze ans, lui 

3 „Marianne n'a aucune forme douvrage prćsente A Iesprit*, dit Iavertisse- 
ment de la deuxieme partie. Mais l'aveu sapplique tout aussi bien au contenu du 
roman. Au livre VIII, dans un des nombreux temps morts du rócit et de la róflexion 
qui le double, Marianne dóclare: „Je suis neće pour avoir des aventures, et mon 
ćtoile ne m'en laissera pas manquer; me voila un peu oisive, mais cela ne durera 
pas.* (ćd. Deloffre, p. 418). Beaucoup plus qu'a Iastre qui rćgit le destin de 
Fhóćroine, on pensera A Iótoile A laquelle se fie un romancier momentanćment 
a court d'imagination. 
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dit-elle, que je ne savais pas encore si le sang d'ou je sortais ćtait noble 
ou non, si jótais batarde ou lógitime”. Etant donnć l'age de „la comtesse 
de ***”, c'est done trente-cinq annćes que Marivaux rćserve a „Marianne”, 
avant de combler ce qui devrait ćtre la premiere curiositć du lecteur. 
On ne saurait se montrer plus dćsinvolte, a lćgard de ceux „qui ne 
yveulent dans des aventures que les aventures memes”, cest-a-dire de la 
majorite du public. Celui-ci est próvenu que le roman ne conduit nulle 
part ou il vaille la peine d'arriver. 

Il faut €tre bien assurć de son charme, pour montrer un tel mópris 
de la composition et de Iintrigue. Les distractions ou nonchalances de 
Marivaux romancier seraient „ses plus grands artifices”, s'il ne mettait 
un peu trop de complaisance 4 les souligner. M”e Dutour, la lingere dont 
il avait invitć le lecteur A prendre congć, des la deuxieme partie de la Vie 
de Marianne reparait indńtment trois livres apres, et Marianne en est 
quitte pour jurer d'etre dćsormais moins ćtourdie. Des le dćbut de la 
sixieme partie et meme avant, elle módite de conter a son amie I'histoire 
de la religieuse. „Je n'avais pourtant rćsolu, lui dit-elle, de vous parler 
que de moi, et cet ćpisode n'entrait pas dans mon plan; mais puisque vous 
m/en paraissez curieuse et que je n'ćcris que pour vous amuser, et que 
c'est une chose que je trouve sur mon chemin, il ne serait pas juste de 
vous en priver. Attendez un moment... , un moment qui se prolongera 
pendant trois livres encore et sur quatre annćes de la publication. 

Le procódć ne serait que piquant et vite irritant, sil ne rćpondait 
a la nature et a l'intention du roman. En reprenant a son compte et sur 
d'autres bases la fiction d'un roman parlć, differć et ouvert, Diderot en 
fondera la pratique non seulement sur une esthćtique littóraire nouvelle, 
mais sur une philosophie absorbće en sa propre qućte. Il serait bien 
pódant d'en exiger autant de Marivaux. Mais il doit €tre entendu que le 
rócit ne lui sert que d'occasion et de prótexte. „Je suis insupportable 
avec mes róflexions”, dit Marianne, mais elle n'en croit rien et si elle 
conte son histoire, ce n'est pas pour le plaisir de la róvćler ou de la 
revivre, mais de la commenter. Dans ces dispositions au moins, Jacob lui 
ressemble comme un frere de lait, avec lequel elle aurait passć son enfance. 
„Je vis, dit-il, dans une campagne ou je me suis retirć et oli mon loisir 
m'inspire un esprit de reflexion que je vais exercer sur les ćvćnements 
de ma vie..,*. Dans les deux cas, la matiere semble importer moins que 
ła maniere, la trame que la broderie. Tout se passe comme si en Marivaux 
le romancier n'avait pris son essor que pour donner au moraliste le moyen 
de se divertir et de s'exercer *. 
ri” 

 

4 A une rćserve pres, qui est capitale. On ne saurait dónier a Marianne et 
a Jacob leur individualitć naturelle. En tant que personnages de roman, ils sont 
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C'est pourquoi l'on se gardera d'outrer l'opposition qwil est facile 
d'instituer entre les deux romans, l'un de type aristocratique, sentimental 
et touchant, lautre plebćien, realiste et plaisant5. Les deux tendances 
ont toujours alternć ou coexistć dans I'oeuvre de Marivaux et, en simpli- 
fiant beaucoup, on pourrait admettre que les procódćs qui lui sont chers 
du contre-point ou du double registre trouvent leur plein emploi dans 
ranalogie et Iantithese entre la Vie de Marianne et le Paysan parvenu. 
Outre des ressemblances de principe et de structure, il faut bien recon- 
naitre de lun a Iautre roman une parentć d'inspiration. Leurs hćros 
ont tout au moins en commun la finesse de I'intelligence et une singuliere 
prósence d'esprit. C'est a ces qualitós, au moins autant qu'a sa bonne 
mine et a son assurance dans les situations les plus risqućes, que Jacob 
doit le meilleur de ses succes; mais l'on se tromperait en voyant en 
Marianne une victime róćsignóe, le jouet du hasard malicieux qui se plaft 
a persćcuter linnocence; elle saisit l'occasion qui passe, n'est pas nóe 
pour €tre dupe, surtout d'elle-móme, et sait trouver une arme dans 

beaucoup plus particularisćs que, par exemple, ceux des Liaisons dangereuses, 
envisagćs par Laclos non comme des individus ni meme comme des types, mais 
comme des róles, dont il ne retient que l'activitć fonctionnelle. A linverse, Ma- 
rianne et Jacob jouissent d'une tres large autonomie par rapport A leur crćateur. 
C'est A leur compte qu'est portć cet „esprit de róflexion*, qui repond chez chacun 
d'eux a une motivation differente et fait corps avec le principe du roman. En meme 
temps donc qu'il s'exerce par leur intermćódiaire, le moraliste quest Marivaux 
dćmissionne A leur profit. Peut-ćtre craignait-il de trop engager son „moi” dans 
le „je* de ses póriodiques: l'invention de IIndigent philosophe, truchement auquel 
il confie le troisieme d'entre eux rćpondrait alors A un subterfuge semi-romanesque 
pour se libórer. De toutes facons, Marivaux s'est bien gardć d'exercer son esprit 
de róflexion sur la trame de sa propre vie, móme transposće. Cette attitude de 
fuite le met A Iopposć de Proust, mais l'apparente au contraire a son admirateur 
Giraudoux. I1 est difficile dimaginer auteur moins confidentiel, ni plus personnel. 
Cette ambiguitć fait le charme de ses romans, mais en marque aussi les limites. 

5 La recherche et la formulation du principe majeur qui rendrait compte de 
cette opposition a ćtć, de tout temps, lexercice favori des critiques de Marivaux. 
On en trouvera la plus sóćduisante manifestation dans Iarticle oi M. Leo Spitzer 
propose une motivation sexuelle de cette opposition fondamentale (cf. A propos de la 
„Vie de Marianne". Lettre 4d M. Georges Poulet, „Romanic Review*, avril 1953, 
vol. XKIV, p. 102—126). En reprenant Iidće, M. Deloffre en ćtend le champ d'appli- 
cation a Pensemble de I'oeuvre de Marivaux, dans une ćtude publiće dans 1,Infor- 
mation Littćraire”, dćcembre 1959, p. 185—192: De Marianne d Jacob. Les deux 
seres du roman chez Marivauz. 1l y a sans doute grand intóret a systómatiser une 
observation qui, pour la plupart des commentateurs, allait tellement de soi quw'ils 
nógligeaient d'en tirer parti. Mais meme en vivifiant cette observation par les ap- 
ports de la psychologie (et de lą psychanalyse!) moderne, il convient de ne pas 
en surfaire la valeur ni la nouveautć et de ne pas oublier que toute motivation 
littóraire est nócessairement complexe. 
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sa douceur móme. On comprend M”*e de Miran: „quelle dangereuse petite 
fille tu es!”, lui dit-elle en souriant, mais non sans motif. De meme que 
Jacob, le roman va la chercher et la peindre au moment que I'on pourrait 
appeler, d'apres Balzac, „un debut dans la vie”, et au moins dans les trois 
premieres parties il parait bien illustrer un art tres fóminin de reussir, 
non moins efficace que Iart trós masculin de Jacob. Sans doute les 
aventures extraordinaires ne tarderont gućre, puisquw'il faut au roman des 
„evónements rares'”, mais ils le seront au moins autant, malgrć la diversite 
du registre, dans Fun et dans I'autre cas 7. Par contre, c'est bien Marianne 
et non Jacob que Marivaux charge d'exposer la thćorie d'une dćmocrati- 
sation au moins relative de la littćrature, dont la charge incomberait 
au roman. Les dćlicats sont bien vaniteux, qui n'admettent „I'histoire 
du coeur humain” que dans les grandes conditions. „...Ne leur parlez pas 
des ćtats módiocres, ils ne veulent voir agir que des seigneurs, des princes, 

6 En dópit du facteur „sexuel”, I'opposition est plus nettement marquće entre 
Marianne et Tervire cuentre Marianne et Jacob. Tervire remplace „l'esprit de 
róflexion* par une sorte d'esprit de dóploration: d'oh le changement de ton, de 
syntaxe et de structure dans Iagencement du roman. Elle est ćtrangóre a cette 
coquetterie dont Marianne prósente la pratique et la „science* comme Tindis- 
pensable sauvegarde de son sexe dans Iótat de dóćpendance ol il se trouve 
(p. 50/51); en toute circonstance, elle pense aux autres avant de penser a soi, 
mais ce dóvouement meme manifeste la complaisance au malheur ou elle trouve 
sa vocation. Marianne, certes, n'ignore pas les tentations de cette nćgativitć: mais 
elle s'en libóćre par Tironie et la force de Tinstinct vital. Certains €tres sont 
les agents de leur destinće; d'autres n'en sont que les „complices”, pour reprendre 
le mot de Goethe (ou de ses adaptateurs francais de Saur et Saint-Genies...), dans son 
commentaire du Neveu de Rameau. Faite pour le sacrifice sans glorie, Tervire se 
range dans la catógorie des victimes, aussi bien selon les lois de la sćlection 
naturelle que dans cet ordre social impitoyable od Marianne saura bien retrouver 
la place que lui róserve sa naissance et Jacob conqućrir celle que son appćtit 
lui assigne. On n'aura pas le mauvais gońt de parler pour autant d'un „troisićeme 
sexe”, neutre celui-la: il suffit de renvoyer A la vieille thćorie des humeurs et des 
tempóćraments, remise en valeur par les caractćrologues. 

T Tout au long du XVIIIe sićcle, le Dictionnaire de VAcadómie continue a dć- 
finir le roman comme un „ouvrage en prose contenant des aventures fabuleuses 
d'amour et de guerre”. Móme en 1798, lorsqu'une nouvelle dófinition vient enfin 
consacrer la promotion du genre, il reste entendu que le roman n'assure „le dó- 
veloppement entier des passions humaines” qu'a Iaide de fictions qui reprósentent 
„des aventures rares dans la vie”. Ce facteur de „raretć” n'est pas forcćment 
lić A la dignitó, ni meme 4 la singularitć de ces aventures: on peut aussi bien 
le chercher dans leur agencement (surprises, coups de theatre) ou dans leur 
accumulation. Aucune des bonnes fortunes de Jacob n'est rare en elle-mćme, 
mais seulement son alacritć a les saisir et A les mener de front. La chronolosie 
(mais non certes la durće!) sadapte ici en son resserrement a des fins spóci- 
fiquement romanesques, de móćme que la rógle des vingt-quatre heures contri- 
buait a donner au Cid sa jactance et son ćlan. 

a a w EE 
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des rois [...] Il n'ry a que cela qui existe pour la noblesse de leur gońt. 
Laissez-la le reste des hommes; qu'ils vivent, mais quw'il n'en soit pas 
question...” $ Avant Diderot, Marivaux veut prócisćment qu'il en soit 
question, et cette exigence va suffire a transformer le traditionnel roman 
romanesque, dont la Vie de Marianne ne se róćclame que pour mieux s'en 
diffćrencier, de móme que le Paysan parvenu marquera la rupture avec 
le roman picaresque, sous des apparences de le continuer. Dans les deux 
cas, le rósultat est le meme: une modernisation dócisive du roman. 

Pourtant la Vie de Marianne semble accumuler A plaisir les themes 
et les situations romanesques les plus rebattus, si bien que la dócouverte 
des prócódents et des sources n'a que peu de signification: le releve 
en serait interminable et il n'intóresse jamais que le moins intóressant 
du roman, c'est-a-dire lintrigue et ses donnćes. Le rćcit commence a la 
maniere d'un roman de Courtilz de Sandras, les Mómoires de M. de B***: 
carrosse attaquće par des bandits, nourrisson recueilli par un honnćte 
ecclósiastique, famille introuvable, ćducation au village, adolescent confie 
a un pretre a la mort de son premier tuteur, mise en apprentissage, etc. 
Dans la suite, les amours contrarićes de Valville et de Marianne, emprun- 
teront leurs póripóties a d'autres romans, en particulier aux Illustres 
Francaises de Robert Challes, qui setait fait dćja un programme d'en- 
chasser des aventures typiquement romanesques dans une róalitć familiere 
ou triviale. Mais plus souvent encore, Marivaux est a lui-móme son propre 
fournisseur: ses romans de jeunesse et les nouvelles exemplaires dont il 
ćtoffait ses póriodiques constituaient pour lui une sorte de róćserve ou 
il avait abondamment puisć pour son theatre, avant dy avoir recours 
pour „inventer” la Vie de Marianne: le theme de „sans famille” ćtait deja 
esquissć, en sa variante fóćminine, dans l'un des Effets surprenants de la 
sympathie; celui de Iinconstant reconquis avait recu un premier dóvelop- 
pement dans les Lettres contenant une aventure. Tout cela n'importe 
guere, puisque ce n'est pas dans le dćroulement des aventures, mais dans 
le principe, la structure et la technique du rócit que I'auteur a trouvć 
son plaisir et qu'il invite le lecteur A chercher le sien. 

8 Avertissement et dóćbut de la 2e partie. Pour faire admettre au gońt des 
dćlicats cet „intermezzo” en forme de parade que constitue dans la Vie de 
Marianne la dispute de la lingóre et du cocher, Marivaux fait appel A leur „phi- 
losophie” en utilisant l'argument que nous appelons „classique”: „Ces gens-la ne 
seront pas fachós de voir ce que c'est que I'homme dans un cocher et ce que 
c'est aue la femme dans une petite marchande”. L'argument vaut davantage pour 
le Paysan parvenu, dont Marivaux semble faire une apologie próventive. De toutes 
facons, il tient A prendre ses distances par rapport a ce gońt du pur pittores- 
que social et a l'encanaillement qui en rćsulte, tels qu'ils vont se manifester dans 
la littćrature dite „poissarde'* et, d'une facon beaucoup plus gracieuse, en ces ta-' 
bleautins de moeurs, transparents et proverbes, ol excellera Carmontelle. 
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Róflćchir A distance sur les circonstances et les mobiles, afin d'en resti- 
tuer le sens, n'ćtait pas une entreprise nouvelle: Marivaux en trouvait les 
plus remarquables exemples chez les mómorialistes du grand siecle, Retz en 
particulier, et il lui suffisait de substituer a la grande histoire Ihistoire 
d'une vie privće. Mais ce n'est la que le second degrć de la rćflexion; 
sa premiere dćmarche doit ćtre cherchće au niveau móćme du rćcit, 
Marianne pose en principe qu'a dix-huit ans elle se prenait dćja comme 
le premier objet de sa curiositć et que la nature mćme de sa mćmoire 
la porte a róflćchir, avec un dćcalage de trente ans, sur ses rćflexions 
d'alors 9. De la une architecture curieusement ćtagóe, un dispositif de 

«. 9% Encore est-ce beaucoup simplifier que de prćsenter les choses ainsi. Dars 
les deux romans, mais surtout dans la Vie de Marianne, la trame romanesque 
est d'un tissu infiniment plus complexe. Marivaux invite son lecteur A se placer 
sur diffórents plans, mais A tenir cómpte en meme temps, de leurs interfćrences: 
celui de Póvónement rapportć en tant que tel (rócit historique); celui des „mou- 
vements” provoqućs par I'ćvćnement et aussitót notós par un narrateur a la fois 
acteur et observateur (rócit mimó); celui des sentiments que ces mouvements 
róvelent en leur mólange et leur succession (rócit intćrieur); celui d'une prise 
de conscience spontanće, sorte de prisme qui dćcompose le sentiment en ses har- 
moniques (premiere rćflexion: Ex. Marianne, p. 66: „Je ne saurais vous dćfinir 
ce que je sentais: c'ćtait un mólange de trouble, de plaisir et de peur”; p. 89: 
„Un mólange de plaisir et de confusion, voila mon ćtat*, etc.). Jacob n'ignore pas 
ce mócanisme — et ce plaisir — de T'introspection; mais il se plait surtout Aa de- 
chiffrer les autres, p. 106: „A legard de ma future, sa contenance ćtait d'avoir 
les yeux baissćs, avec une mine qu'il serait assez difficile de definir. Il y avait 
de tout, du chagrin, de la confusion, de la timiditć..."; celui d'une dólibóration 
immódiate (deuxióme róflexion: Ex. Marianne, p. 39: „Je consultais donc en moi- 
-móeme, ce que j'avais 4a faire...*, etc.: en ce cas, comme en beaucoup d'autres, 
on notera que I'examen de conscience est inversć ou truquć, puisqu'il tend, non 
a dćgager une dćtermination, mais a justifier une indćtermination et l'Equivoque qui 
en rósulte: une sorte de casuistique gónćralisće est sous-jacente A toute la psychologie 
mise en oeuvre par Marivaux, mais, dans le cas des dóvots, il samuse a la 
mettre en lumiere, a Faide de rófórences implicites, ou l'on soupgonne comme un 
reflet des Provinciales); celui de la rósolution, plan de bataille ou ligne de 
conduite (schćma projetó); celui enfin des róflexions A proprement parler, qui 
constituent la „philosophie* du roman: maximes (Ex.: „On croit souvent avoir la 
conscience dćlicate, non pas a. cause des sacrifices quon lui fait, mais a cause 
de la peine qu'on prend avec elle pour sexempter de lui en faire”. Marianne, 
p. 87); axiomes (Ex.: „Notre orgueil et nous, ce n'est quun, au lieu que nous et 
notre vertu, c'est deux”. Op. cit., p. 86); thóorómes et dóćmonstrations, corollaires, 
etc. De luxe des ratiocinations n'est pas en soi un obstacle au roman, puisque 
dans toute la mesure ol il en manifeste le principe, mais dans cette mesure 
seulement, il en róvćle la vitalitć. De fait, a mesure qu'on avance dans la Vie de 
Marianne et móćme dans la cinquieme partie du Paysan parvenu, un certain ap- 
pauvrissement — móme quantitatif — de la róflexion va de pair avec le tarisse- 
ment de la sóve cróatrice. Ce nest donc pas un excós d'intelligence qui, en 
Marivaux, condamne le romancier a Tóchec, mais seulement la perpótuelle 
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miroirs ou tout sentiment passe par un double prisme 'd'intelligence 
et d'ironie, avant de se recomposer sous la forme de: quelque maxime, 
axiome ou thćoreme, dont Marianne-Marivaux tire a loisir des corollaires. 
La capricieuse rigueur de cette góomćtrie sentimentale ne le cćderait 
en rien a limpitoyable rectitude d'un Laclos, si elle ne semblait se reduire 
a un jeu, ou la matiere romanesque, dócantće de pathótique par l'abolition 
de tout sentiment de continuitć et de durće ", apparaitrait comme une 
succession de motifs, dont un analyste-virtuose se chargerait de dóvelop+ 
per, en forme de fugue, les variations. Sćduits par le jeu, les premiers 
lecteurs de la Vie de Marianne, et Desfontaines en tóte, s'accordórent 
a en trouver la premiere partie „agreable”, mais la plupart se lasserent 
vite t1. „Marianne a bien de Tesprit, mais elle a du babil et du jargoń, 

gageure qui lui impose la spontaneitć de cette intelligence. Cette gageure coincide 
avec cet ćtat dallógresse qui caractćrise, semble-t-il| Marivaux en la plónitude 
de sa carriere et de ses dons. En leur chańgement de tonalitć et en' leur 6tat 
d'inachvement, ses romans nous róvelent comme la lassitude de son gsónie. 

10 Ta considćration du temps, róduit a une chronologie pure ou envisagć en 
fonction de la durće, pose dans les romans de Marivaux des: problemes complexes 
qw'iil serait trop long d'envisager en dćtail. Dans un essai brillant mais schómatique, 
jusque dans ses variations (Fludes sur le temps humain, II: La distance intórieure, 
Paris 1952), M. Georges Poulet ne pose ces problemes qu'en termes de metacritique. 
Sa these essentielle, selon laquelle la durće selon Marivaux se róćduit a Iinstan= 
faneitć pure, le temps sabolissant ' dans le moment, aboutit :4. une -vue idćale et ne 
peut 6tre retenue que comme telle. Toute critique róelle de Marivaux se doit 
d'abord de tenir compte de la distinction des registres et du caractóre spócifique des 
genres. Meme dans un inventaire de themes et des motifs, on ne peut mettre sur ie 
meme plan son thćatre et ses romans; un abime les sćpare, celui qui sćpare I'expć- 
rience du jeu. Sans doute releve-t-on d'un domaine a l'autre des adaptations ou des 
transferts: les techniques du theatre (diction et genres dramatiques) sont incorporees 
par Marivaux a son art de romancier, mais subissent, de ce fait mEme, une transmu- 
tation radicale; inversement, il arrive chez lui un moment od le roman semble 
deteindre sur le thćatre, et les Fausses confidences s'inscrivent dans le double registre 
du jeu dramatique et de I'expórience romanesque. La these de M. Poulet ne peut 
etre acceptće a la lettre que dans le cas ol le jeu se dćveloppe en sa pleine gratuite: 
ex. le Triomphe de Vamour. Meme alors, il arrive que le dćcompte du temps revćte 
une signification poćtique sinon dramatique: ex. la journće ou sS'inscrit la courbe 
irróvocable de la Double inconstance, c'est-A-dire d'un amour „ćternel* qui se dófait. 
Dans les romans, dont le principe est commandć par la chronologie, le temps est 
cependant donnć plus que vćcu:(ou revócu); la technique de la 'rótlexion imipoż 
se — ou rćvele? — une psychologie du discontinu: Marianne et Jacob retracent sans 
doute les ćtapes de leur ćducation sentimentale: mais. au -lieu' de 's'inscrire dans lą 
durće, de rendre sensible leur 6volution, leur expćrience semble s'ćmietter en une 
sćrie de moments dont lordonnance est róglće par leur caprice de narrateur. C'est 
dans cette mesurę que I'on: peut encore parler: de- j.e u: mais le terme, doit: alots 
s'entendre d'une attitude toute subjeetive et: non selon: ła convention du theatre. ==> 

U: Depuis Desfontaines et: Marivaux lui-meme, la 'eritique des romans: de Mari: 
vaux reste absorbće en cette querelle des: róflexions. Mais au lieu de-les apprćcier en 
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elle conte bien, mais elle moralise trop [...] Elle s'iinterrompt frequemment 
pour se jeter sans nócessitć dans des raisonnements abstraits...” Pour 
tout dire, et des la deuxióme partie, Desfontaines trouvait Marianne 
agacante et „ennuyeuse”, 4 force d'esprit. Mais contre ce sentiment, 
a lexpression duquel il avait ouvert les colonnes du „Pour et Contre”, 
Próvost lui-móme s'inscrivait en faux, aprós la lecture de la cinquieme 
partie du roman. „Ceux qui savent que le coeur a son analyse comme 
Fesprit, et que les sentiments sont aussi capables de variete et de diversitć 
que les pensćes, ne seront pas surpris qu'un ćcrivain, qui s'attache a de- 
velopper aussi exactement les facultćs du coeur que Descartes et Male- 
branche celles de l'esprit, conduise quelquefois le lecteur par des voies 
qui lui semblent nouvelles, et qu'il emploie pour s'exprimer des termes 
et des figures aussi extraordinaires que ses dćcouvertes”. 

On ne saurait rócuser une caution offerte par un romancier dont 
le gćnie se situe a l'opposć du genie de Marivaux. L'analyse, dans le cas 
de Marianne, apparait comme l'envers du sentiment et comme la dćmarche 
de la vie. Sensible et touchante, l'hćroine francaise le sera suffisamment 
pour inspirer a Richardson maints traits de Clarisse ou de Pamela. Seule- 
ment, comme elle l'avoue elle-móme, „son esprit ne laisse rien passer 
A son coeur". Quel que soit le sentiment Eprouve et savourć: dćtachement 
amusć, clairvoyance narquoise, surprise heureuse, ćlan de gratitude, 
joie, attendrissement, melancolie, depit, chagrin, abandon, solitude, de- 
tresse, l'esprit est toujours prósent, qui va l'epier a sa naissance et le 
dćcomposer aussitót en mille nuances, au prisme de l'ironie. Avec Ma- 
rianne, on peut ótre assurć que les sentiments ne sont jamais simples: 
„C'etait un mólange de trouble, de plaisir et de peur... — Un melange 
de plaisir et de confusion, voila mon etat.” Ce n'est pas elle qu'on peut 
accuser d'ótre „glorieuse* avec soi-móme, A moins quelle ne mcetic sa 
„gloire” a n'etre jamais dupe de son premier mouvement. Dans ce 
domaine des róvólations en demi-teintes, Marivaux serait restć inimitable, 
si Proust n'ćtait pas venu le relayer en ćtendant sa mćthode aux donnćes 
immódiates de la conscience, au lieu d'opórer sur des sentiments dćją 
ćlaborós. On ne dira pas que pareille disposition exclut le pathetique; 
plus d'une fois contraire, on s'ćmeut de lire en ces beaux yeux „riant 
A travers leurs larmes” tant de vaillance, de dignitć et de pudeur. Ma- 
rianne s'accuse volontiers de „mignardise”, mais la gamme de cette 
mignardise s'ćtend de ses chagrins de petite fille, comme de rendre 
la belle robe offerte par M. de Climal, jusqu'aux limites de I'hćroisme, 

 

elles-memes pour leur plus ou moins d'intćret „philosophiques*, ou en fonction du 
caractere de Jacob ou de Marianne et de leloge ou du proces qu'on est tente d'en 
faire, il convient de les subordonner 3% „ł'esprit de róflexion* qui les inspire et 
celui-ci A une róflexion d'ensemble sur les problemes du roman. 
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au moment ou elle trouve de la douceur Aa pleurer et a €tre consolće 
par ses amies de l'infidćlitć de Valville. Le ton góćnćral du roman dóclasse 
et ridiculise d'avance les pauvres continuateurs qui donneront a Marianne 
un óćpilogue ou l'on fond en larmes „sans mćnagements et sans pró- 
cautions” et ou I” on pousse „des cris peręants qui sont entendus de toute 
la maison”. On ne peut imaginer pire offense a la dólicatesse de Marivaux. 

Mais cette dćlicatesse doit payer inćvitablement sa rangon. A trop bien 
se connaitre et a tirer de sa clairvoyance un plaisir, on risque d' amenuiser 
les sources du sentiment. On s'interdit I'abandon et Texaltation; on refuse 
de rien prendre au tragique. Au moment ou Próvost ouvre au tragique 
les immenses possibilitćs du roman, Marivaux, a linverse, prótend se 
confiner dans le domaine des sentiments moyens, a la fois exquis et mć- 
diocres. L'ironie prise comme fondement de toute vie morale aboutit 
sans doute a l'indulgence, mais une indulgence voisine du dćsenchante- 
ment ou du scepticisme. „Valville n'est point un monstre, comme vous 
vous le figurez: non, c'est un homme fort ordinaire, Madame; tout est 
plein de gens qui lui ressemblent, et ce n'est que par mćprise que vous 
vous €tes indignće contre lui, par pure móprise. C'est qu'au lieu d'une 
histoire vćritable, vous avez cru lire un roman” £, 

A cette consćquence morale, repond une consćquence littóraire d'une 
non moindre portće. Quand |linterprótation d'autrui devient une 
annexe de l'introspection, l'analyse fagonne le roman comme une trame 
au petit point, ol les couleurs se fondent dans une sorte de chatoyante 
grisaille et d'ou les caracteres tranchćs sont exclus. Des qu'un personnage 
atteint un certain degrć de complexitć ou de dignitć, on dirait qu'il s'inte- 
riorise et Marivaux avoue alors qu'il est incapable d'en donner une inter- 
prótation simple et qu'il faut en róviser sans cesse le portrait. „Ils sont 
en moi et non pas a moi”, dit Marianne des €tres avec lesquels elle convie 
le lecteur A sympathiser. Or, on sait que chacun est a soi-móme I'etre 
le plus difficile A objectiver et, immódiatement, apres, tous ceux dont 
on se sent le plus proche et quon croit connaitre le mieux. La vertu 
romanesque de Marianne risque de patir de cette loi. En dópit des 
nuances, on aura quelque peine A distinguer l'une de I'autre ces pro- 
tectrices et amies de Marianne qui offrent autant de visages de ce que 
sera Marianne elle-móme au terme de son ćducation sentimentale, une 
fois retirće des troubles du coeur, en son repli ironique et souriant devant 
la vie. On sait qu'en les groupant autour de son hóroine, Marivaux 
a voulu donner 4 M”"*e de Miran, M”e Dorsin, Me de Fare des traits de 
M»e T,.ambert, Mme de Tencin et de Mie Ajssć, afin de rendre en leur 
personne le plus dćlicat hommage a I'amitić et de rassembler tout ce qu'il 
 

= Huitieme partie, p. 375 sq. 
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avait trouvć de plus exquis et, sans doute, de plus analogue a són própre 
coeur dans son expórience du. coeur fóminin. On ne saurait affirmer que 
des personnages imaginćs de la sorte aient assez d'autonńomie pour 
s'assurer une place distincte dans un roman. Mais il en est de meme 
de tout autre personnage, lorsque c'est lIanalyse seule qui en prend la 
charge. Le cas le plus typique est celui de M. de Climal: d'un extra- 
ordinaire. relief, tant quwil manifeste sa presence comme une sorte 
d'Onuphre sćducteur, ses contours s'estompent a mesure que Il'honn€te 
homme se dócouvre en lui, qu'il bćnćficie de la lói genćrale de ,„mmćdio- 
critćó” et d'indulgence, si bien quil est presque mort au roman, avant 
móme que le roman ait pris congć de lui sur une mort ćdifiante. Sćduit 
par les dótours et les mirages de la róflexion, le roman risque de se perdre 
dans les sables et d'oublier sa vertu premiere, s'il est vrai que celle-ci 
soit de conter une histoire et de „faire concurrence a Ietat civil”. Dans 
des perspectives assuróment tres diffćrentes, mais par le móme exces 
d'intelligence et de subjectivitć, Proust et Giraudoux s'exposeront a leur 
tour a des pórils assez semblables. 

Mais ce n'est la qu'une des tendances et des possibilitćs de Mafivści: 
Encore ne s'ćpanouira-t-elle qu'a mesure que l'on progressera dans le 
roman. Il existe chez lui un autre gońt et un autre don qui ont trouvć 
leur emploi au theatre et qui le portent a envisager le roman comme 
un thóćatre libćrć des servitudes du thćatre et projetć dans la vie. Le 
malicieux regard de Marianne est merveilleusement clair lorsqw'il note 
un spectacle ou une attitude *: son oreille et sa mómoire savent restituer 

 

'% I] convient de distinguer dans les romans de Marivaux d'une part une sorte 
de dramatisation spontanće et permanente: une bonne partie du Paysan parvenu 
releve du roman mimć et parlć, beaucoup moins „agressif* toutefois en son vćris- 
me que celui ol s'essayera, un peu plus tard Diderot, .et d'autre part d'une „thć- 
Atralisation* concertće, qui vaut surtout pour la Vie de Marianne: I'aventure avec 
M. de Climal se próterait assez bien A une mise en forme dans le godt de la „sen- 
timental comedy* — esprit en plus; le complot de famille qui aboutit A Ienle- 
vement de Marianne donne lieu A des effets et a des scenes tels que va sy complaire 
le drame bourgeois, „tableaux*.compris: la rivalitć entre Marianne et Varthon donnę' 
au style de leurs dćmćelós le mordant que cherchera laborieusement „la comódie 
rosse'* au temps de Becque ou Ancey. On notera que, faute de nerf sans doute, cette 
parentć du theatre et du roman se manifeste beaucoup moins dans Phistoire de 
Pinfortunće Tervire, pourtant si. propice en maints de ses ćpisodes a "a comódie 
larmoyantć, voire au mólodrame populaire. Mais, dans chacun des: exemples qui 
vient d'etre citć, on:'voit assez ce que le roman de Marivaux perdrait a,6tre adapte 
de force au theatre. Une seule remarque suffit A męsurer Tincongruitć de Fentre- 
prise: tandis que le monologue , est pratiquement exclu du theatre de Marivaux ou 
róduit a sa plus simple expression, le soliloque trouve sa pleine utilisation dans des 
romans dont l'agróment se manifeste souvent sur le plan de la Oz mais 
dont Tintćret se situe toujours sur le plan de la conscience.. 
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jusqu'au timbre des voix; son esprit lui permet de souligner d'un trait 
rapide la reprćsentation qu'elle se donne a elle-mćme, avant de Poffrir 
au lecteur. Le dóbut de ses aventures mćle le plaisant a lattendrissant, 
et c'est le plaisant qui I'emporte a la fin de la deuxieme partie. Son dćpart 
du village en compagnie de la soeur du curć, son arrivće a Paris, la mort 
de sa „chere tante”, I'intervention du „bon religieux” qui confie au dóvot 
M. de Climal le soin de son apprentissage, pouvaient servir de prólude 
A un roman noir. Mais la gaietć s'ćpanouit avec la mise en pension chez 
Mme Dutour, les premieres avances du galant protecteur, le linge et la 
belle robe, le manege de la coquette a l'ćglise, le bónin accident causć par 
le carrosse du beau jeune homme qu'elle y a remarquć, l'empressement 
de Valville autour du pied foulć, la rencontre inopinće de I'oncle et du 
neveu au chevet de la jolie malade, le retour en fiacre, la dispute du 
cocher et de la lingóre: la complaisance avec laquelle est file ce dernier 
episode ne róćvele certes pas une intention „rćaliste”, puisqu'il est pre- 
sentć en guise d'intermede et de jeu, mais tout au moins une aptitude 
certaine A restituer A une scene familićre sa pleine saveur populaire. 
La dómonstration vaudra 4 Marivaux l'accusation de verser dans „„l'igno- 
ble*, apres avoir abusć du „prócieux*. Mais il n'est pas indiffóćrent 
de noter qu'elle vient d'6tre faite, juste au moment ou il va abandonner — 
provisoirement — la Vie de Marianne pour le Paysan parvenu. 

Faut-il voir dans cette releve plus une bravade qu'une palinodie? 
Peut-Etre Marivaux suit-il simplement la pente de son humeur et cette 
humeur est-elle A cette heure plus gaillarde et plus joviale que ne le 
comportait lexćcution de son premier dessein. Le principe du roman reste 
le móme et le plaisir romanesque fondć sur l'intelligence est pleinement 
sauvegardć. Il est entendu que Jacob suivra la ligne de Marianne, rćfle- 
xions comprises. „Il faut, dit-il, qu'on s'accoutume de bonne heure 
a mes digressions; je ne sais pas pourtant si j'en ferai de frequentes; 
peut-Etre que oui, peut-ćtre que non.* En perspicacitć et prćsence 
d'esprit, il ne le códe gućre a sa „soeur de lait”: mais au lieu de suivre 
le dóćroulement de ses propres pensćes, il prófere appliquer ses dons a dć- 
chiffrer celles des autres. „Cet art de lire dans I'esprit des gens et de 
dćbrouiller leurs sentiments secrets est un talent que j'ai toujours eu 
et qui m'a quelquefois bien servi”. Par un mouvement inverse de la 
Vie de Marianne, le roman s'extóćriorise donc, se tourne vigoureusement 
vers l'action. Le marivaudage s'est greffóć sur un plant robuste de „raison 
villageoise” et de finesse paysanne, qui a poussć ses racines en plein 
terroir. 

Et quel terroir, puisqu'il s'agit de la Champagne et de ses vignes! Jacob 
a derriere lui une lignóće de vignerons, demi-bourgeois, demi-manants. 
On a comptć dans la famille quelques ecclósiastiques ou tabellions. Le 
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pere nest, 4 vrai dire, que le fermier de financiers ćtablis depuis peu 
en terre seigneuriale, mais l'exemple des maitres est encourageant. Si le 
fils ainć a fait un ćtablissement un peu rapide et módiocre, en ćpousant 
la fille d'un aubergiste parisien, le cadet Jacob, en reprenant son mótier 
de conducteur de vins, est bien dócidć a tirer un plus brillant parti de la 
capitale. A I'hótel de ses maitres, ses dix-neuf ans ont le bonheur de ne 
pas dćplaire a la dame du logis, une excellente femme: „ses manieres 
ressemblaient a sa physionomie, qui ćtait toute ronde [...] Au demeurant, 
amie de tout le monde et surtout des faiblesses qu'elle pouvait vous 
connaitre”. Pareille ćducatrice lui ouvrirait la voie du succes, sil ne 
s'apercevait a temps du róle qu'on lui destine, en le mariant a une femme 
de chambre un peu trop bien dotće par Monsieur et si, surtout, une apo- 
plexie ne venait ćtouffer Monsieur et dócouvrir qu'il ne laisse apres lui 
que des dettes. Et voila Jacob sur le pavć ou, un matin „entre sept et huit 
heures* sur le Pont-neuf, „marchant fort vite A cause qu'il faisait froid'*, 
la fortune viendra a sa rencontre, sous les traits d'une dóvote dont les 
cinquante ans n'ont pas altórć la fraicheur. Ces próliminaires tiennent 
en quelques semaines et quarante pages; le reste s'ćtendra sur plus de 
quatre cents pages pour six jours — et cinq nuits! —, mais au moins 
jusqu'a la cinquieme partie, le mouvement ne se ralentira pas. 

Certes, ce paysan qui s'ćmancipe, bien dócidć a „labourer sa vie pour 
acqućrir quelque chose” n'a guere de traits communs avec ceux que 
Restif nous peindra attachós A leur ferme ou pervertis par la capitale, 
mais sa róalitć est au moins aussi grande. En inventant Jacob, Marivaux 
rompt dćcisivement avec la tradition des paysans patoisants du theatre, 
dont il avait presentć lui-meme quelques spóćcimens savoureux, mais 
dont le caractóre se róduisait a quelques traits aussi convenus que leur 
langage. De „tournure champetre”, Jacob n'en a gardć dans ses „discours” 
que ce qu'il lui a plu dy conserver et seulement parce qu'il a remarquć 
qu' auprćs de certaines personnes cela lui rćussissait: ,,Il est certain, dit-il, 
que je parlais meilleur francais quand je voulais*. En cette souplesse 
d'adaptation, le fonds villageois reste solide: vitalitć, gaillardise, mer- 
veilleux appćtit qui ne rechigne jamais, mćme si les invitós dćsertent 
le repas de noces, móme en prison. Le reste a l'avenant: Jacob sait dire 
les choses spirituellement, mais il ne laisse rien ignorer des ressources 
naturelles qui lui permettent de sćduire les femmes a leur extreme 
automne et d'y trouver chaque fois de Pattrait. Ce bel ami n'est pas 
arrivć a la troisióme partie de son rócit qu'il en a dćója une pour ćpouse 
et deux pour maitresses; deux jours lui ont suffi pour cette triple con- 
qućte, dont il ne se trouve nullement accablć. Sa móthode ćtant 4a base 
de sincóritć physiologique, c'est a peine s'il lui est nócessaire „d'orner 
un peu la vćritć* pour róussir successivement auprós de M!" Habert la 
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cadette, de Mme de Fćcour et de M”e de Ferval, quinquagónaires ćgale- 
ment ardentes, mais dont Marivaux a su varier la physionomie suivant 
leur condition sociale et suivant ce qu'il entre dans leur aventure de sen- 
sualitć et aussi (un peu) de sentiment. 

C'est ainsi que la femme de cinquante ans fait son entrće dans le 
roman francais avant celle de trente ans, sur un mode qui reste, a vrai 
dire, plus voisin Contes de La Fontaine que des Egarements de Crć- 
billon. En depit des situations les plus scabreuses, le roman garde en effet 
un air d'allógresse et de santć qui le rend moralement redoutable, mais 
littórairement tres entrainant. Comment le lecteur bouderait-il un hóros 
qui apporte autant de coeur au plaisir qu'a I'ouvrage et joint au tempóra- 
ment le plus gćnćreux l'intelligence la plus avisće? Ces deux qualitćs qui 
assurent la promotion sociale de M. Jacob de la Vallće se refletent dans 
Pallure meme de son rócit. En bon paysan, Jacob ne sait conter qu'au 
style direct, en rapportant les propos de ses personnages, mais de cette 
vraisemblance fondamentale, Marivaux a su tirer un plaisir toujours 
renouvele. C'est ici le triomphe du parle. Chacun a son allure, son style 
et l'on ne saurait confondre le langage „dóvot” des demoiselles Habert 
avec celui non moins „dóvot” de leur cuisiniere, l'indólicatesse spontanće 
de Mme d'Alain, veuve de procureur, avec les perfidies calculćes de sa 
fille, Vinquietante M'e Agathe, ni la rondeur de Mme de Fóćcour avec 
Fadresse de Madame de Ferval. Narrateur et mime inlassable, Jacob peint 
en se jouant d'admirables tableaux de genre et d'intćrieurs et donne au 
moindre propos la saveur directe de la vie. Si bien qu'on l'attend avec 
curiositć aux grandes aventures, a ses exploits dans la maltóte et la 
finance, tandis qu'au róalisme encore a demi „pour rire” va succćder 
inćvitablement un grand rćalisme social, puisque l'essor des financiers 
domine toute I'histoire du siecle. 

Mais c'est prócisćment le moment ou Marivaux se dćcourage. Peut-6tre 
se sent-il góenć par le triomphe de son hóros, autant que par le succes 
de son roman. Si son honnetetć ne paraissait guere froissće des bonnes 
fortunes de Jacob, le coeur semble lui manquer devant les biens de la 
fortune; son personnage se fait plus discret, mais surtout plus lointain 
des qu'il 'a mis en posture de parvenir et il n'a pas voulu faire avec lui 
„le saut du fossć” %. Peut-ćtre aussi sa dćlicatesse s'est-elle ćmue des 
eloges que des esprits peu dólicats prodiguaient A sa nouvelle maniere, 

% Le Chemin de la Fortune, ou le Saut du Fossć: ces quatre scenes parues dans 
le „Cabinet du Philosophe* en 1734, dófinissent en forme d'allćógorie la condition 
essentielle dans l'art de parvenir: il faut sallóger du scrupule pour róussir „le saut 
du fossć* qui entoure le palais de la Fortune. Place dans la meme situation que 
Jacob au dćbut du Paysan parvenu, le valet La Verdure refuse, comme lui „d'ćpouser 
en secondes noces* et se trouve momentanćment ćcartć de la compótition. 
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au moins autant que des rćserves qui l'accueillaient jusque dans son 
entourage: M”e de Ferval dóplaisait a Me de Tencin, qui cultivait la 
vertu a retardement, mais des juillet 1735 le chevalier de Mouhy lanęait 
sur le marche une Paysanne parvenue, inaugurant ainsi l'exploitation 
d'une veine tres equivoque, dont le. premier inventeur prófćra laisser 
a d'autres les bćnćfices. On ne saurait. trop le regretter, en imaginant 
ce qu'aurait pu €tre le Paysan parvenu, si son auteur avait mis plus de 
zele a lachever: sinon une Education sentimentale affectee d'un signe 
positif, le roman d'une ćpoque et d'une socićtć en mal de transformation, 
du moins un Beł Ami plus robuste et plus disert, dessinć sur le fond de 
cette ćpopće de l'Argent, que reprendront un siecle plus tard Balzac 
et Zola. Genć par la tradition littćraire du roman „comique” autant que 
par le scrupule moral, Marivaux n'a pu mćóeme donner a la France 1l'ćqui- 
valent du chef-d'oeuvre dont avec sa Moll Flanders Daniel de Foć venait 
de doter l Angleterre. La Vie de Marianne. dont la troisieme partie allait 
paraitre en novembre 1735, applaudie cette fois par Desfontaines, mais 
uniquement pour sa valeur de contraste avec le Paysan parvenu, ne „BOB 
vait se preter a une entreprise d'un naturalisme aussi hardi. 

Toutefois le ton de Marianne a changć depuis que Marivaux I'avait 
laissee, au milieu du roman de ses fiangailles. A mesure qu'on avance vers 
la conclusion de celles-ci les sentiments se font plus Apres, les reflexions. 
moins spontanćes, le style semble s'assombrir. La mćólancolie gagne peu 
a peu sur le sourire, puis lamertume sur la mćlancolie dans les deux 
episodes qui vont suivre: lenlevement de Marianne contć dans les 5 
et 6£ parties, linfidćlite de Valville dans les 7* et 8%. Les illusions perdues 
sont mal compensćes par une tendresse plus instante et plus verbeuse, 
un pathótique qui laisse pressentir celui de Marmontel ou de Greuze. 
Sous forme de donations contestćes, de. lettres de change refusćes ou 
acceptóes, la question d'argent se fait envahissante et ce sont des raisons 
d'intóret assez sordides, combinćes avec le prójugć nobiliaire et le faux 
honneur familial, qui provoquent un complot contre Marianne et sa sćques- 
tration au fond d'un couvent. Mais elle n'est rendue A Valville que pour 
le perdre, faire lexpórience de la coquetterie, de I'inconstance, de la 
duplicitć, de la cruautć, presque de la. haine. Valville ne s'intóressant 
dćcidóment aux jeunes filles qu'accidentćes et ćvanouies, lorsque M!e 
Varthon, compagne et amie de Marianne, satisfait a ces deux conditions, 
elle n'a guere de peine a le dćtourner de son premier amour. C'est alors 
un duel serrć qui commence entre les deux rivales, 4 armes mouchetćes 
sans doute, mais ol tous les coups font mal. On comprend que malade 
et dćsolóće, Marianne semble prete a accepter la main d'un „vieux officier”, 

loyal quinquagónaire, comme si elle admettait a ce moment qu'il n'existe 
de tendresse qu'en dehors de l'amour, comme de charitć hors de la dćvo- 
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tion. Le persiflage s'unit au' dćserichantement pour faire la satire de l'un 
et de I'autre. Marianne tache de tester fidele a l enjouement de sa nature, 
mais on dirait que le ton de M** de Tervire a deteint sur le sien avant 
meme qu'elle lui cede la parole.:* 

Le roman de la Religieuse, selon Marivaux, n'est donc pas si dótachć 
de la Vie de Marianne ni surtout aussi etranger a son esprit que sa struc- 
ture et les conditions de sa publication pourraient le laisser eroire. „Ce ne 
sera pas une babillarde comme je. l'ai ćtć — dit Marianne de son amie — 
elle ira vite...” Pas si vite, puisquwuen dóćpit de la sobrićtć de son rócit, 
la cruautć qu'ont manifestóe. le sort ou plutót la socićtć a son ćgard n'a 
pu €tre enfermće en trois livres et que le dernier laisse son destin en 
suspens. Chacun d'eux accumule en un ćpisode distinct le romanesque 
le plus noir. Le theme inlassablement relancć est que M'€ de Tervire 
est encore plus malheureuse d'avgir conservć une famille que Marianne 
d'avoir perdu la sienne. Nće d'un mariage contrarić et secret (comme on 
en trouve dans les Aventures d'un homme de qualitć de Próvost et dans 
maint roman de lepoque), I'enfant touche le coeur de son grand-pere 
(c'est l'occasion d'une scene chaąrmante entre Greuze et Chardin), mais 
celui-ci meurt avant d'avoir pu modifier le testament qui deshćritait son 
fils. Róduit a la legitime et servant comme bas officier, le jeune M. de 
Tervire est tuć a sa premiere campagne. Remariće a „un grand seigneur 
de la cour”, sa veuve abandonne pratiquement la petite fille śgće d'un 
an et demi a la vigilance de sa grand-mere, M”e de Tresle. M!e de Tervire 
passe une enfance mólancolique, „enterrće [...] dans un coin de campagne”, 
puis, a la mort de M”* de Tresle et alors qu'elle a tout juste douze ans, 
elle sera dćpossćdće et chassće par deux tantes qui la haissent. Recueillie 
par un brave homme, M. Villot, ancien fermier de ses grand-parents, elle 
tombe sous la coupe d'une dóvote, douillette et tortueuse, M”e de Saint- 
Hermieres, qui rachóte ses póchćs en recrutant des postulantes pour les 
couvents des environs. Pour śchapper a la vie religieuse, M!* de Tervire 

_n'hćsiterait pas a ćpouser un vieux dóbauchć, M. de Sercour, si une 
infame machination, od un abbć scćlćrat joue le principal róle ne venait 
lui interdire ce mćdiocre recours. Un coup de thóćatre parait alors la sau- 
ver: se croyant a l'article de la mort, M”e de Sainte-Hermieres, convertie 
comme nagućre M. de Climal, rćvele Vinnocence de la jeune fille et une 
grand-tante, Mme Dursan, qui se „prend d'affection pour elle, lui assurera 
peut-Etre un peu de bonheur. 

Hćlas — le deuxieme livre est encore plus dćsanchantć que le premier: 
commencć en histoire ćdifiante, il aboutit a l'opposć d'un conte moral, 
puisqu'il tend a suggćrer que les bons sentiments sont toujours punis 
et.un bienfait toujours perdu. Instruite par sa propre infortune et voulant 
payer de retour la bontć de sa tante, M!e de Tervire róussit A la rócon- 
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cilier avec son fils et sa belle-fille qu'elle avait desheritós; mieux encore 
elłe se sacrifie a l'avenir de leur famille, leur abandonne tous ses droits 
sur l'heritage. En rócompense elle sera traitóe par eux en intruse, verra 
briser le projet de mariage qui setait esquissć entre elle et Dursan le fils 
et finalement, par degoit plus encore que par dćnuement, sera acculee 
de nouveau a la vie conventuelle dont elle ne voulait a aucun prix. 

L'episode le plus notable de la troisićme et derniere partie du roman 
(la 11* et derniere de la Vie de Marianne) sera la rencontre que le hasard 
mćenage entre M!e de Tervire et son oublieuse mere, cruellement chatiće 
de sa negligence par l'ingratitude du fils qu'elle avait eu de son second 
mariage et auquel elle s'ćtait totalement dóvouće. M!" de Tervire la 
retrouve róduite a lhćbetude et a la mendicitće dans une misćrable 
chambre d'auberge ou cette ćpave est venue ćchouer, et c'est une para- 
lytique dont, sans ressources elle-meme, elle devra assumer la charge, 
lorsque son rćcit s'interrompt. L'auteur du Pere Goriot le prendra d'un 
ton plus haut, grace au Roi Lear et a Shakespeare, mais n'imaginera pas 
d'episode plus dćsolć. 

C'est donc au plus bas de son pessimisme que Marivaux prend congó 
du roman et cette constatation doit nous garder de l'affadir. Car il ne 
suffit pas de dire que I'histoire de M!e de Tervire se ramene a une varia- 
tion purement litteraire sur le theme de l'innocence persćcutóće ou des 
malheurs de la vertu, dont les romans de Richardson allaient consacrer 
la vogue et ceux de M”*< Riccoboni exploiter le succćs. On sent dans son 
insistance un vćritable acharnement A próvenir contre sa bonne conscience 
une socićte trop portee a compenser ses vices par l'ćtalage d'une sensi- 
bilitć de parade. Car c'est de la societć maintenant, et non de la nature 
humaine, que Marivaux semble faire le proces. Commencee sur le ton 
d'un badinage spirituel, la Vie de Marianne se prolonge, sans avoir le 
coeur de se terminer sur un registre d'autant plus apre et dósenchantć, 
qu'il continue de refuser le tragique. Le roman passionnel, dont l'abbe 
Próvost avait donnć les premiers chefs-d'oeuvre, reverse sur la Providence 
ou la Fatalitć les infortunes qui s'accumulent sur la tete de ses hćros. 
lci, c'est la societć qui est directement responsable de la fćrocitć qu'elle 
couvre du voile des biensćances, de la famille ou de la religion. Gare aux 
etres que paralyse leur faiblesse ou leur bontć! Sur tous ces points, l'appa- 
rente tranquillitć de Marivaux blesse davantage que la vćhómence de 
Diderot. Sans doute s'abstient-il des audaces de son successeur; mais il 
ignore encore davantage la maladroite gónórositć avec laquelle celui-ci 
s'efforcera de comprendre la vie religieuse de I'intórieur et, apres tout, en 
sa dignitć. Marivaux ne combat ni ne blasphóme la religion, mais il 
l'ignore, ce qui est pire, en la tenant pour le masque principal de I'hypo- 
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crisie sociale et comme le refuge ou celle-ci accule ceux quelle tend a 6li- 
miner de la vie. 

A cette montće conjointe de realisme et de pessimisme il n'est pas 
defendu sans doute de chercher une autre motivation que purement 
littóraire. Mais il suffit de constater que dans son roman, comme d'ailleurs 
dans son theatre, Marivaux semble avoir prepare la liquidation des formes 
dont il avait ćtć liinventeur. Ce faisant, il a aide le roman francais 
a se dćbarrasser des jeux momentanćment óćpuisćs du picaresque, aprćs 
ceux de la prćciositć, en leur substituant une peinture vćridique des mi- 
lieux et des conditions. Il a ouvert la voie aussi bien au naturalisme de la 
Religieuse qu'a la fantaisie realiste qui ćclatera dans maintes pages de 
Neveu de Rameau et de Jacques le Fataliste; apres avoir prófigurć en son 
axiomatique romanesque la dure cłairvoyance de Lacłos, il sera invoquć 
comme prócurseur par ceux des romanciers du XIX* siecle qui se rócla- 
meront de l'exacte vćritć. 

Mais il vaut mieux le considórer sous l'aspect ol il reste inimitable, 
a cette heure de bonheur a laquelle, dans sa carriere et dans son gónie, 
semble rćpondre l'invention de ses grands romans. En combinant la vision 
et l'analyse, la parole prise sur le vif et la róflexion la plus dóliće, en 
faisant concourir A son art de romancier tous les plaisirs du dramaturge 
et tous les pouvoirs du moraliste, il a inventć quelques-unes des dćmar- 
ches les plus originales, des prestiges les plus sóduisants du roman fran- 
cais. Autant et plus que dans son thćatre, il a su Etre dans son roman, le 
temoin le plus expressif d'une ćpoque ambiguć et charmante, d'un monde 
ou „Je coeur et l'esprit" faisaient encore bon mónage, mais ou certains 
signes annoncaient leur inćvitable dissociation. Et c'est de la sorte qu'il 
a le mieux róussi a s'exprimer. 

Ces mćrites sont assez grands pour qu'il soit inutile de les outrer. Ma- 
rivaux a laissć 4 d'autres en son temps, A Próvost d'abord, puis A Rous- 
seau, la gloire d'inventer le roman-somme, le roman-poeme, le roman de la 
condition humaine, le roman-confession ou tragćdie. Dans les limites mó- 
mes qu'il s'ćtait tracć, il n'a pas eu assez de constance ni d'ćlan, ni sans 
doute assez de hardiesse ni de pathótique humanitć, pour 6tre le trós 
grand romancier qu'il aurait pu €tre. Plus qu'a Proust, et jusque dans 
l'opposition des deux registres oli il excelle, il fait penser A Girau- 
doux. Comme dans le cas de Giraudoux, c'est au thódtre qwil convient 
sans doute de demander les róussites les plut achevćes de son art, pour la 
simple raison que le thćatre le forcgait a achever, alors que son godt 
y rópugnait: on sait avec quelle dósinvolture il s'acquitte dans ses comó- 
dies de la necessitć de conclure, avec quelle grace il expódie en quel- 
ques discretes repliques ses dćnouements. Rien ne le pressait dans ses 
romans. En son alerte nonchalance, c'est ła qu'il a pu le mieux exprimer 
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les virtualitós de sa nature, rćvćler les richesses d'un esprit autrement 
divers, les dólicatesses d'un coeur autrement sensible qu'une dćfinition 
toute conventionnelle de ,„„mmarivaudage' ne le laisserait supposer. 

ZAMYSŁ I STRUKTURA W POWIEŚCI MARIVAUX 

STRESZCZENIE ! 

Marivaux przygotował swoją powieścią, podobnie zresztą jak i swoim teatrem, 
likwidację tych form, których sam był twórcą. On to pomógł powieści francuskiej 
uwolnić się od już wówczas wyczerpanych chwytów powieści łotrzykowskiej (le 
picaresque), podobnie jak od chwytów zmanierowanej wykwintnej afektacji (la 
próciositó), zastępując je zgodnym z prawdą obrazem środowisk i warunków spo- 
łecznych. Otworzył drogę zarówno naturalizmowi La Religieuse, jak i realistycznej 
fantazji skrzącej się na niejednej karcie Neveu de Rameau i Jacques le Fataliste; 
wyprzedziwszy swoją powieściową aksjomatyką przenikliwą ostrość widzenia Laclos, 
był Marivaux ewokowany jako prekursor przez tych powieściopisarzy XIX wieku, 
którzy tworzyli w imię ścisłej prawdy. 

Ale właściwiej będzie spojrzeć na niego w tym aspekcie, w którym wymyka się 
on naśladownictwu, w tej pomyślnej chwili, kiedy zarówno jego pisarstwu, jak 
i twórczym porywom szczególnie zdaje się odpowiadać pomysł jego wielkich po- 
wieści. Łącząc wizję z analizą, słowo schwycone żywcem z niczym nie skrępowaną 
refleksją, jednocząc w sztuce powieściopisarskiej wszystkie możności dramaturga 
z wszystkimi potencjami moralisty, stał się wynalazcą szeregu najbardziej oryginal- 
nych zabiegów i najbardziej urzekających chwytów powieści francuskiej. W swojej 
powieści, tyleż co w swoim teatrze, a może nawet jeszcze bardziej, umiał stać się 
świadkiem najwymowniejszym owej epoki zarówno dwoistej, jak i czarującej, 
owego świata, w którym „serce i rozum" jeszcze zgodnie współżyły, ale w którym 
już pewne oznaki zwiastowały ich nieuchronny rozwód. I na tej to drodze zdołał 
jak najlepiej wyrazić siebie. 

Zasługi te są dostatecznie wielkie, aby stała się niepotrzebna przesada w ich 
ocenie. Marivaux pozostawił innym swoim współczesnym, najpierw Próvostowi, 
potem Rousseau, chwałę wynalezienia powieści-sumy, powieści-poematu, powieści 
© ludzkim losie, powieści-wyznania i powieści-tragedii. W ramach, które sam sobie 
zakreślił, nie miał dostatecznej ani stałości i rozmachu, ani zapewne śmiałości i hu- 
manistycznego patosu, aby stać się tym bardzo wielkim powieściopisarzem, którym 
mógłby był zostać. Bardziej jeszcze niż o Prouście każe on myśleć — i to nawet 
w opozycji dwóch tonacji, w której celuje — o Giraudoux. Jak w wypadku 
Giraudoux, tak i tutaj, trzeba szukać w teatrze źródła najbardziej doskona- 

1 Zamieszczone poniżej wywody autora są nie tyle streszczeniem jego roz- 
prawy, ile rzutem oka na stosunek Marivaux do twórców późniejszych, do czego 
dostarczyły przesłanek rozważania dotyczące takich problemów, jak związek po- 
między strukturą „powieści otwartej" u Marivaux a strukturą pamiętników, jak 
sposoby przekazywania uczuć, załamujących się w komentarzu, czasem nasyconym 
ironią, jak kompozycja nawarstwień refleksji, prowadząca do „architektoniki luster", 
jak funkcja werydycznego realizmu, wahająca się pomiędzy żartobliwością a służbą 
prawdzie (Od Redakcji). 
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łych osiągnięć jego sztuki, a to z tej prostej przyczyny, że teatr zmuszał go do 
zakończeń, podczas gdy jego własny smak i popęd twórczy temu się przeciwstawiały: 
wiadomo, z jaką swobodą poddaje się konieczności zakończenia, z jakim wdziękiem 
dokonuje za pomocą kilku dyskretnych replik rozwiązania akcji. W tym kierunku 
nic go nie nagliło w powieściach. I właśnie w owym geście pewnej niedbałości mo- 
gły najpełniej wyrazić się wszystkie potencjalne siły jego własnej natury, ujawnić 
się wszystkie bogactwa umysłu bardziej wszechstronnego i wszystkie subtelności 
serca bardziej wrażliwego, niż można by to przypuścić na mocy czysto konwencjo- 
nąlnego określenia: marivaudage. 

Przełożyła Stefania Skwarczyńska 


